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Histoire de la vigne dans la région du Priorat.
II- Évolution et réglementation du secteur vitivinicole.
III- La région viticole: La Denominación de Origen. Milieu physique, cépages
et vins.

Cadre physique de la région du Priorat.
Cépages traditionnels et cépages récemment introduits.

Terroir: Climat, sol et culture de la vigne.
Climat
Sols
Les sols agricoles
La culture de la vigne

Vieilles vignes
Vigne jeune
Influence du microclimat sur la vendange: L’altitude et l’orientation des
parcelles.
Vendange
Composition du raisin et typicité des vins.

Développement durable du territoire et paysage.
Exportation et commercialisation

Tra duc tion en fran çais de l’ar ticle  : Maria Te re sa Mar tin Ber trand
(Agré gé d’Es pa gnol), Ca ta li na Martín Cal za da et Joël Bré mond (Pro‐ 
fes seur à l’Uni ver si té de Nantes)
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Fi gure 1. Bla son de Scala Dei

His toire de la vigne dans la ré ‐
gion du Prio rat.

Ses ori gines re montent au XII siècle, quand les moines de la Car tu ja
de Scala Dei, mo nas tère fondé en 1163 par Al phonse I  le Chaste de
Ca ta logne, in tro dui sirent l’art de la vi ti cul ture sur ces terres. De fait,
la ré gion du Prio rat fut l’une des der nières où l’ex pul sion des Arabes
de la Ca ta logne eut lieu. D’après la lé gende, alors que les moines
char treux cher chaient à s’ins tal ler dans cet en droit re ti ré pour y
construire leur mo nas tère, ils ren con trèrent un ber ger qui leur in di‐ 
qua un en droit par où s’éle vaient les anges qui dis pa rais saient dès
qu’ils at tei gnaient le som met. C’est pour quoi sur le bla son de Scala
Dei on voit un es ca lier qui re pré sente l’as cen sion des anges au ciel.
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Fi gure 2. Lo go type de la Denominación de Ori gen Ca li fi ca da Prio rat.

Ainsi, la ré gion du Prio rat tire son nom du prieur de la Car tu ja de
Scala Dei. Les terres sous do mi na tion de ce prieur re pré sen taient 3
000 hec tares en vi ron. Pen dant des siècles, les moines du mo nas tère
se char gèrent de pro té ger les vi gnobles et les vil lages de la ré gion, qui
connurent un grand pres tige jusqu’à ce que l’État les ex pro prie en
1835. Les vignes oc cu paient alors chaque re coin des mon tagnes et les
ha bi tants pour sui virent leur culture sur de pe tites par celles.

3

Le com merce du vin en Es pagne, très ap pré cié pour sa grande
consis tance, sa cou leur et son degré, aug men ta consi dé ra ble ment
dans la der nière par tie du siècle. En effet, la France connut les ef fets
dé vas teurs du phyl loxé ra avant l’Es pagne, où l'in secte ne fut dé tec té
que dix ans plus tard qu’en France. Il ar ri va es sen tiel le ment dans
notre pays par Málaga en 1876, à tra vers le ma té riel agri cole im por té
de France, par l’Am pur dan (Gé rone) en 1878 et par Orense, où l’in fes‐
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ta tion ar ri va par le Por tu gal. Ainsi, en 30 ans il s’éten dit dans chaque
re coin agri cole de notre pays. À la fin du XIX  siècle, le phyl loxé ra fit
de grands ra vages dans les vi gnobles qui furent re plan tés non seule‐ 
ment avec des vignes, mais éga le ment avec des aman diers, des noi se‐ 
tiers et des oli viers. La dis pa ri tion de la plus grande par tie des vignes
de la ré gion pro vo qua l’émi gra tion d’une po pu la tion ap pau vrie par la
si tua tion. Dans le monde vi ti cole d’alors, les types de contrats agri‐ 
coles avaient une durée qui dé pen dait de la lon gé vi té des plants et
ces contrats se ter mi naient quand les deux tiers des ceps plan tés
mou raient. Ce contrat ap pe lé ra bas sa, reçut son nom de la par tie li‐ 
gneuse de la plante qui peut se re pro duire dans un autre cep. Les
ceps morts étaient rem pla cés par mar cot tage, ce qui don nait lieu à
un autre cep, pro lon geant ainsi in dé fi ni ment ces contrats. Suite à la
mort in tense de ceps tou chés par le phyl loxé ra, ce type de pro duc‐ 
tion de vint in utile et les contrats de ra bas sa, peu à peu ré si liés, re‐ 
çurent alors le nom de ra bas sa morta. À cette époque, le gou ver ne‐ 
ment sou te nait la bour geoi sie, ce qui donna lieu à cer taines ré voltes
d’agri cul teurs et à la for ma tion des pre miers syn di cats agri coles.

e

A la fin du XIXe siècle, jusqu’à l’ar ri vée du phyl loxé ra, une étape de
pro grès com mence avec la crois sance in dus trielle, qui fa vo rise la
créa tion de grandes construc tions mo der nistes et qui coïn cide éga le‐ 
ment avec la re nais sance de la culture ca ta lane et l’élan de la ca rac té‐ 
ri sa tion des ré gions vi ti coles comme Denominación de Ori gen. Les
airs de mo der ni té et les nou velles ten dances d’avant- garde du début
du XX  siècle, avec le mou ve ment des co opé ra tives, lais sèrent l’em‐ 
preinte d’ar chi tectes re mar quables comme César Mar ti nell, dis ciple
de Gaudí. Père du mo der nisme rural, il en vi sa gea les ca thé drales du
vin, concrè te ment dans le Prio rat, les bo de gas co opé ra tives de Fal set
et la bo de ga de Cor nu del la de Mont sant. Dans la ré gion de Tar ra gone,
il existe éga le ment d’autres œuvres mo nu men tales, comme la bo de ga
co opé ra tive du Pi nell de Brai et celle de Gan de sa dans la ré gion de la
Terra Alta, ainsi que les bo de gas co opé ra tives de Barberá, Ro ca fort de
Que ralt, Mont blanc, Pira, L’Es plu ga de Francolí et Sar ral dans la ré‐ 
gion de la Conca de Barberá (même si les deux der nières sont l’oeuvre
de Pere Do mé nech i Roura).

5

e

Au début du XX  siècle, des re cherches ce cen trèrent sur des plants
ré sis tants à l’in secte. La so lu tion pas sait par l’uti li sa tion de porte- 
greffes sé lec tion nés qui op po saient une ré sis tance à cette épi dé mie.
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C’est au mi lieu du XX siècle, au cours des an nées 1950, que la vigne
fut re plan tée afin d’ob te nir à nou veau un vin de qua li té. Ainsi, presque
toute la vieille vigne du Prio rat est gref fée avec le Ru pes tris du Lot
(pre miers plants uti li sés comme porte- greffes qui s'adaptent très
bien au type de sol de la ré gion et à ses cé pages). Le Ru pes tris du Lot
dé ve loppe un sys tème ra di cu laire pro fond et pré sente une bonne ré‐ 
sis tance à la sé che resse, ce qui donne de bons ré sul tats dans les sols
d’ar doise ro cailleux et secs. En gref fant di rec te ment le gre nache et le
ca ri gnan sur ce pied amé ri cain, il fut plus fa cile de ré cu pé rer le vi‐ 
gnoble de la ré gion du Prio rat.

e 

II- Évo lu tion et ré gle men ta tion
du sec teur vi ti vi ni cole.
La ré gle men ta tion du sec teur vi ti cole com mence en 1924 avec la
créa tion de l’OIV (Of fice In ter na tio nal de la Vigne et du Vin). Plus tard,
en 1935, on de fi nit pour la pre mière fois les AOC, Ap pel la tion d’Ori‐ 
gine Contrô lée pour la France et, en 1932, les DO, Denominación de
Ori gen pour l’Es pagne. Ainsi le cycle de réunions du GATT– acro nyme
de Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Trade (Ac cord gé né ral sur les ta‐ 
rifs doua niers et le com merce) com mence im mé dia te ment. Le GATT
est un ac cord mul ti la té ral créé pen dant la Confé rence de La Ha vane
en 1947 et signé en 1948, étant donné le be soin d’éta blir un en semble
de règles com mer ciales et de conces sions de ta rifs doua niers. Consi‐ 
dé ré comme le pré cur seur de l’Or ga ni sa tion Mon diale du Com merce,
il fai sait par tie du plan de ré gle men ta tion de l’éco no mie mon diale
après la Deuxième Guerre mon diale et in cluait la ré duc tion de ta rifs
doua niers et d’autres bar rières au com merce. En 1957, on crée la CEE
avec le Trai té de Rome et le vin entre dans la ca té go rie des pro duits
agri coles.

7

Pen dant les an nées 60, une des pé riodes les plus im por tantes du sec‐ 
teur vi ti vi ni cole, les AOC et DO sont créées afin de ga ran tir la qua li té
du vin. On éta blit des ré gle men ta tions et des contrôles pour pro té ger
et ga ran tir la qua li té des pro duits, on in tro duit des amé lio ra tions
dans les tech niques vi ti coles, on fait des re cherches pour in tro duire
de nou veaux cé pages pour la vi ni fi ca tion (adap ta tion prin ci pa le ment
de va rié tés de rai sin de Bor deaux et d’Al sace), on ins talle une nou velle
in fra struc ture dans les bo de gas, on per fec tionne les pro cé dés de pro ‐
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duc tion, etc. Ainsi, grâce à l’aug men ta tion des ventes des vins en bou‐ 
teille et de cava, on ob tient un bon ni veau éco no mique. C’est à cette
même pé riode que l’ap pa ri tion du trac teur per met d’amé lio rer les
tra vaux vi ti coles, de ga gner du temps, d’amor tir la du re té du tra vail et
d'ob te nir un rai sin de meilleure qua li té.

Au ni veau œno lo gique, les an nées 60 se sont ca rac té ri sées par l’ar ri‐ 
vée de nou veaux in ves tis seurs en Ca ta logne, la créa tion de nou velles
bo de gas et la re struc tu ra tion de celles qui exis taient déjà dans la ré‐ 
gion. Ainsi, Jean León et Mi guel Torres in tro duisent de nou veaux cé‐ 
pages et com mencent la com mer cia li sa tion in ter na tio nale des vins.
Dans les an nées 70, la re struc tu ra tion des bo de gas est com plé tée. De
plus, l’in tro duc tion de l’acier in oxy dable et l’uti li sa tion de ré sines
epoxi ont été des fac teurs fon da men taux qui ont per mis de ga ran tir
l’hy giène et de pré ser ver ainsi la qua li té des vins pro duits. Dans les
an nées 70, l’INDO est créé (Ins ti tu to Na cio nal de las De no mi na ciones
de Ori gen, l’Ins ti tut na tio nal des De no mi na ciones de Ori gen). Les nou‐ 
velles tech no lo gies et l’in dus tria li sa tion de la Ca ta logne du XIX  siècle
ar ri vèrent éga le ment au Prio rat, bien que plus mo des te ment. L’ex‐ 
ploi ta tion mi nière du bas sin du Siu ra na a lais sé à Bell munt del Prio rat
un des com plexes mi niers et mé tal lur giques les plus im por tants du
pays.

9
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Après la Se conde Guerre mon diale des chan ge ments dans la mé ca ni‐ 
sa tion de la culture de la vigne ont lieu en France, no tam ment après
les in tenses ge lées de 1956. Dans les vi gnobles, les va rié tés com‐ 
munes sont rem pla cées par des va rié tés nobles. De plus, l’ap pa ri tion
du trac teur en 1956 per met de ga gner du temps et d’amé lio rer le tra‐ 
vail de la terre. Dans les an nées 70, les plants gref fés les plus adé quats
sont sé lec tion nés, ce qui contri bue à la créa tion de pé pi nières pour
les vi ti cul teurs. C’est éga le ment à cette époque que l’on es saie pour la
pre mière fois en France la ma chine à ven dan ger. Ce fait fa vo rise dans
la dé cen nie sui vante un sys tème de conduite de la vigne en treille qui
per met de mieux mé ca ni ser la culture.
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Dans la ré gion du Prio rat, les chan ge ments ont com men cé à être im‐ 
por tants dans les an nées 80 avec les nou velles plan ta tions de gre‐ 
nache et l’in tro duc tion du cé page fran çais ca ber net sau vi gnon. Ces
nou veaux cé pages, avec le ca ri gnan déjà exis tant, pro dui sirent leurs
pre miers vins qui sor tirent sur le mar ché en 1992. Jaume Ciu ra na, vi ‐
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ti cul teur de Fal set et pre mier di rec teur de IN CA VI (Ins ti tut ca ta lan de
la vigne et du vin), di sait il y a vingt ans que la fu ture réus site des vins
du Prio rat dé pen dait de trois fac teurs: le chan ge ment de men ta li té,
l’ap port de ca pi taux et l’in tro duc tion de nou velles tech niques de
com mer cia li sa tion pour s’adre ser au consom ma teur ac tuel.

Les vignes du Prio rat sont dif fi ciles à ex ploi ter, c’est pour quoi il a fallu
se consa crer à la pro duc tion de vins de qua li té avec une va leur ajou‐ 
tée qui com pense leur éla bo ra tion d’un point de vue éco no mique. On
peut com pa rer cette ré gion vi ti cole du Prio rat à celles du Rhin al le‐ 
mand, du Va lais suisse ou de l’Alto Douro au Por tu gal où les condi‐ 
tions sont si mi laires. Le manque de moyens et, dans cer tains cas, de
per son nel spé cia li sé pour as su rer la cor recte éla bo ra tion du vin ex‐ 
plique que, par le passé, les vins étaient cor pu lents, avec un degré al‐ 
coo lique trop pré do mi nant et des arômes ré duits et phé no liques. À la
fin des an nées 70, presque toute la pro duc tion était ven due en vrac et
De Mul ler, S.A. (le plus an cien em bou teilleur du Prio rat), les Bo de gas
Scala Dei S.A. et la Masía Bar ril à Bell munt étaient les seules en tre‐ 
prises qui met taient en bou teille.
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Dans les an nées 90, le mar ke ting des vins de la ré gion est re lan cé et
le Prio rat est re con nu comme ré gion. Ainsi, des gens cé lèbres s’ins‐ 
tallent dans la ré gion pour pro duire des vins nou veaux, don nant ainsi
un nou vel élan à la ré gion. La dif fu sion et la com mer cia li sa tion du vin
du Prio rat aux Etats- Unis, et le bon ac cueil de la cri tique in ter na tio‐ 
nale, ac cé lèrent et conso lident la ré pu ta tion de ces vins dans le
monde en tier. L’au teur in ter prète Lluís Llach ar rive à Por re ra, où il a
des liens fa mi liaux, après les in tem pé ries de 1994. Il sort un nou veau
disque qui fait connaître Por re ra, s’ins talle dans le vil lage, ré cu père
les vignes et se dé cide à éla bo rer des vins. Le suc cès im pres sion nant
des vins du Prio rat at tire de grandes en tre prises vi ti vi ni coles du Pe‐ 
ne dés qui ac quièrent des pro prié tés et s’y ins tallent pen dant les an‐ 
nées 90� Torres, Codorniú, Pere Ro vi ra, Cas tillo de Per ala da et Pi nord,
entre autres. Il faut éga le ment ajou ter un autre nom connu, celui de
Joan Ma nuel Ser rat qui, sui vant les pas des pre miers, s’est ins tal lé
der niè re ment dans la ré gion pour y éla bo rer les pre miers vins ca rac‐ 
té ris tiques du Prio rat.
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III- La ré gion vi ti cole: La
Denominación de Ori gen. Mi lieu
phy sique, cé pages et vins.
Comme nous l’avons déjà dit, le rè gle ment de la DO Prio rat et son
Conseil ré gu la teur ont été ap prou vés en 1954 et mo di fiés par la suite
le 19 mai 1975. Avant la créa tion de la DOCa, le vin du Prio rat était
vendu en grandes quan ti tés dans d’autres ré gions es pa gnoles et à
l’étran ger où l’on éla bo rait des vins qui man quaient de degré al coo‐ 
lique et de cou leur, ca rac té ris tiques que pos sé daient lar ge ment les
vins du Prio rat.

14

Étant donné la re va lo ri sa tion des vins du Prio rat et leur très bonne
ac cep ta tion sur les mar chés in ter na tio naux, un autre défi est lancé en
1998, celui d’ob te nir la DO Ca li fi ca da, ainsi que sa re con nais sance. La
DO ca li fi ca da Rioja est la pre mière re con nue en Es pagne en 1991 et la
seule qui existe dans le sec teur à cette époque- là. Le Prio rat ob tient
la ca té go rie de Denominación de Ori gen Ca li fi ca da en 2000. La lé gis‐ 
la tion gé né rale sur les ré gle men ta tions aux quelles doivent s’ajus ter
les DO et DOCa et leurs Conseils Ré gu la teurs se trouve dans le Es ta‐ 
tu to del Vino, de la Viña y los Al co holes (Loi du Vin, de la Vigne et des
Al cools) de 1970 et dans ses rec ti fi ca tions et mo di fi ca tions ul té rieures
(dé cret 835/72; dé cret 1129/85; dé cret 1195/85; dé cret 157/88 et dé‐ 
cret 799/89, et dans les der nières ré gle men ta tions pré sentes dans La
ley del vino (La Loi du Vin en 2003).

15

Las cé pages ty piques de la ré gion sont le gre nache noir, le gre nache
poilu et le ca ri gnan, ainsi que ceux d’ori gine étran gère comme le ca‐ 
ber net sau vi gnon (le plus ré pan du), le mer lot et la syrah ré cem ment
au to ri sés. Les cé pages blancs lo caux les plus ré pan dus sont le gre‐ 
nache blanc, et le ma ca beo, alors que le pedro xi mé nez ne re pré sente
qu’un faible pour cen tage, de même que le che nin d’ori gine fran çaise
ré cem ment in tro duit. La pro duc tion au to ri sée est de 6 000 kg/ha,
alors que les den si tés de plan ta tions n’ex cèdent pas 6 500 plants/ha
et 8 000 kg/ha pour des den si tés su pé rieures. Le ren de ment du vin
par rap port à la ven dange ne peut ex cé der 70%. L’éle vage des vins
blancs et rouges se fait en un an dans des fûts de chêne. Dans le cas
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des vins rouges, elle se fait sur deux ans: au moins une année dans
des fûts et le reste en bou teille.

Les vins qui sont éla bo rés dans la DOCa (DOQ, Denominació d’Ori gen
Qua li fi ca da, en ca ta lan) doivent at teindre un degré al coo lique dé ter‐ 
mi né en fonc tion des dif fé rents types: Blancs et Rosés: degré mi ni‐ 
mum de 13%. Rouges: degré mi ni mum de 13,5% et Vins de li queur: les
mis telles, degré mi ni mum de 14,5%; les vins doux et semi- doux avec
un degré mi ni mum de 15% vo lume; les ran cios, avec un degré mi ni‐ 
mum de 14,5% vo lume.

17

Cadre phy sique de la ré gion du Prio rat.

La ré gion du Prio rat s’étend le long du Siu ra na et de ses af fluents, le
Mont sant et le Cor tiel la. Elle est li mi tée et sé pa rée de Baix Camp par
la mon tagne de Prades et la Serra de Llabería au nord. La Sier ra de
Llena consti tue une li mite na tu relle avec les Gar rigues et s’ouvre sur
la Ri be ra d’Èbre au sud- ouest.

18

Le nou veau mil lé naire a pro vo qué des chan ge ments ra di caux dans la
ré gion. D’une part, la DOCa Prio rat est pro cla mée à la fin de l’année
2000 dans le ter ri toire du Prio rat géo lo gique. D’autre part, une nou‐ 
velle DO est créée en 2001 qui en globe le reste des com munes de la
ré gion géo gra phique du Prio rat, le Bajo Prio rat, qui re çoit le nom de
DO Mont sant. Des cri tères his to riques, ad mi nis tra tifs et ec clé sias‐ 
tiques ont per mis de grou per les vil lages de la ré gion en quatre zones
qui in cluent deux De no mi na ciones de Ori gen éla bo ra trices de vins.
Pre miè re ment le Prio rat his to rique ou géo lo gique qui cor res pond à
la DOCa, pro duc trice de vins re con nus et pro té gés par une
Denominación Ca li fi ca da, qui re pré sente 28,46% de la su per fi cie de la
ré gion. Deuxièment le Bajo Prio rat, qui en toure le Prio rat his to rique
à l’est, au sud et à l’ouest, et qui cor res pond ac tuel le ment à la DO
pro duc trice de vins du Mont sant où l’on dis tingue en core trois zones:
La sous- zone proche de Fal set qui re pré sente 32,40% de la su per fi cie
to tale; les com munes si tuées aux en vi rons de la Sier ra de Mont sant,
et celles orien tées vers l’Èbre, qui ap par tiennent à l’an cienne ba ron‐ 
ne rie de Ca bas sers où l’on pré fère culti ver l’oli vier et l’aman dier, et
qui re pré sentent 15,54% de la ré gion; et, du côté op po sé, les vil lages
qui se si tuent entre les mon tagnes de Prades et la Sier ra du Mont‐
sant, la zone de Cornudella- Ulldemolins, qui com plètent le reste de la
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Fi gure 3. Carte de la ré gion du Prio rat

su per fi cie, c’est- à-dire 23,60%. La culture de la vigne al terne avec
celle des oli viers et des aman diers.

La ré gion qui a consti tué la puis sance his to rique de la Car tu ja de
Scala Dei com prend les com munes de Bell munt del Prio rat, Gra tal‐ 
lops, La Mo re ra del Mont sant, Po bo le da, Por re ra, Tor ro ja del Prio rat
et la Vi lel la Alta. Le ter ri toire du Prio rat est resté vi vant dans la mé‐ 
moire po pu laire grâce au vin ob te nu des vignes de ses terres. De nos
jours, le Prio rat his to rique cor res pond à la ré gion de Denominación
de Ori gen Prio rat, qui est éga le ment connue comme Prio rat géo lo‐ 
gique, car les sols ap pe lés “lli co rel la” (schistes), for més d’ar doises plus
ou moins mé ta mor pho sées, donnent des ca rac té ris tiques dis tinc tives
aux vins de ces com munes. Vi lel la Baixa, Lloà et une par tie de Fal set
et El Molar, où l’on trouve des ter rains d’ar doises, font éga le ment par‐ 
tie de cette ré gion.

20
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Ce pen dant, le nom de la ré gion géo gra phique du Prio rat s’ap plique à
une su per fi cie plus vaste, clai re ment dé li mi tée par la grande fosse
ou verte entre les for mi dables fa laises cal caires de Ti vis sa, Coll de jou,
Lla ve ria et Mon talt, d’une part, et les pla teaux éle vés des mon tagnes
de Prades et Mont sant, d’autre part. La ré gion géo gra phique cor res‐ 
pond au Bajo Prio rat: La Fi gue ra, El Molar, El Mas roig, Els Guia mets,
Fal set, Marçà, Cap çanes, la Torre de Fon tau bel la et Pra dell. En gé né‐ 
ral, la plu part des sols sont for més de ma té riaux cal caires des ères
ter tiaire et qua ter naire, ex cep té quelques zones du Molar et de Fal set
où les sols en ar doise de “lli co re ra” consti tuent la ty pi ci té de la DOCa
Prio rat et les sols de Fal set où le ba tho lite gra ni tique af fleure. D’après
la clas si fi ca tion de l’INDO (Ins ti tut Na tio nal des De no mi na ciones de
Ori gen), ces com munes fai saient par tie de la sous- zone de Fal set de
la DO de Tar ra gone jusqu’en 2000. Il faut ajou ter à la ré gion géo gra‐ 
phique du Prio rat les com munes si tuées sur l’autre ver sant du Mont‐ 
sant (Ca bas sers, La Bis bal de Fal set et Mar ga lef) et la ré gion de
Cornudella- Ulldemolins (Arbolí, Cor nu del la et Ull de mo lins), qui ap‐ 
par tiennent ac tuel le ment à la DO Mont sant.
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Cé pages tra di tion nels et cé pages ré ‐
cem ment in tro duits.
Les cé pages lo caux de la ré gion sont par ex cel lence les cé pages
rouges gre nache et ca ri gnan. Ap pré cié pour sa dé li ca tesse et sa haute
concen tra tion en sucres, le gre nache était dans le passé plus im por‐ 
tant que le ca ri gnan. Le Prio rat était connu de puis la deuxième moi tié
du XIX  siècle pour son éla bo ra tion de vins rouges à par tir de gre‐ 
nache noir, gre nache poilu et ca ri gnan, alors que les cé pages blancs
re pré sen taient un faible pour cen tage du total (avec une ma jo ri té de
gre nache blanc et l’exis tence de ceps sym bo liques de ma ca beo, es ca‐ 
nya vel la, pi ca poll blanc et pedro xi mé nez, entre autres).

22

e

Il exis tait un im por tant mar ché à l’ex por ta tion pour les vins rouges
puis sants, au degré al coo lique élevé, âpres et d’une cou leur rouge
très fon cée. Les deux cé pages de base des vins du Prio rat se com‐ 
plètent par fai te ment, car le gre nache ap porte l’arôme et le degré,
alors que le ca ri gnan contri bue au corps du vin avec un conte nu élevé
de po ly phé nols et donne l’aci di té qui manque au pre mier. La crise du
sec teur agri cole, le dé peu ple ment et les dif fi cul tés pour culti ver ont
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en traî né un chan ge ment dans les cé pages: on uti lise da van tage le ca‐ 
ri gnan rouge et le ma ca beo blanc pour leur plus grande pro duc ti vi té.
En 1975 le pour cen tage de ca ri gnan at teint 54,27% et le gre nache noir
39,78% du total des va rié tés, où les blancs re pré sentent à peine plus
de 5%.

Dans la re con ver sion ré cente du Prio rat, on parie sur le gre nache, le
cé page qui avait été lea der des vins de la ré gion et on in tro duit la va‐ 
rié té étran gère ca ber net sau vi gnon. En 1995 le re gistre vi ti cole in‐ 
dique les pour cen tages sui vants pour les va rié tés rouges: 3,5% de ca‐ 
ber net sau vi gnon, 40,2% de gre nache et 56,3% de ca ri gnan.
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Pen dant les dix der nières an nées, plus de 800 ha de nou velles vignes
ont été plan tés. Les plan ta tions de gre nache et de ca ber net sau vi‐ 
gnon aug mentent et ces der nières an nées on com mence à plan ter le
mer lot, ori gi naire de Bor deaux et la syrah, très ré pan due dans la val‐ 
lée du Rhône. Selon le re gistre du Conseil ré gu la teur du Prio rat, en
2000 la dis tri bu tion des va rié tés de la ré colte était de 90,36% en cé‐ 
pages rouges et de 9,64% en cé pages blancs, soit 43% de ca ri gnan,
35% de gre nache et 8% de ca ber net sau vi gnon pour les rouges. Les
plan ta tions de ca ber net sau vi gnon, syrah et mer lot aug mentent lé gè‐ 
re ment et le gre nache est conso li dé. En 2008, la pro por tion de gre‐ 
nache dans de nou velles plan ta tions et, dans une moindre me sure de
ca ber net sau vi gnon, pro voquent un dé pla ce ment et une di mi nu tion
du pour cen tage de ca ri gnan qui n’est plus que de 25%, alors que le
gre nache se main tient à 37% et le ca ber net à 14%.
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Selon les don nées de 1975, après l’in va sion du phyl loxé ra, le Ru pes tris
du Lot est uti li sé comme porte- greffe pour pra ti que ment toute la
vieille vigne de gre nache et de ca ri gnan (98%). Les nou velles vignes
ont été plan tées presque ex clu si ve ment avec le Richter- 110, les autres
porte- greffes étant in si gni fiants. En 1995 en vi ron un tiers des pour‐ 
cen tages cor res pond au R-110, alors que les deux tiers res tants sont
des pieds de Ru pes tris du Lot pré sents dans la vieille vigne.
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Fi gure 4. Évo lu tion des pour cen tages de cé pages. Don nées du Ca dastre vi ti vi ni cole de
1975, 2000 et 2008. Car= ca ri gnan; Gre= gre nache; Cs= ca ber net sau vi gnon; Me= mer lot;

Sy= syrah; n= autres va rié tés rouges; Bl= va rié tés blanches

La dis tri bu tion de la vigne par com mune varie prin ci pa le ment selon
les dif fé rentes su per fi cies exis tantes. Por re ra, puis Gra tal lops ont la
plus grande su per fi cie de vignes. Celle de Po bo le da, Tor ro ja, Bell munt
et la Mo re ra del Mont sant oc cupe un tiers de la su per fi cie des vignes
de Por re ra et Gra tal lops. Les su per fi cies les plus pe tites se trouvent à
Las Vi lel las (Alta et Baixa) et Lloà.
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Le ca ri gnan et le gre nache oc cupent des su per fi cies si mi laires à Bell‐ 
munt, Po bo le da et Fal set, alors qu’à Por re ra et Gra tal lops il y a deux
fois plus de ca ri gnan que de gre nache. À la Mo re ra on ne trouve pas
de ca ri gnan, alors qu’à Lloà, Tor ro ja, Las Vi lel las et El Molar, ce cé page
est lar ge ment pré do mi nant.
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Fi gure 5. Pay sage ca rac té ris tique du Prio rat

Ter roir: Cli mat, sol et culture de
la vigne.
Les faibles pluies et le sol d’ar doise peu fer tile, ca rac té ris tiques de
l’éco sys tème vi ti cole du Prio rat, li mitent la vi gueur des ceps et dé ter‐ 
minent la ty pi ci té et la qua li té de ses vins. Le cli mat, la na ture, la
com po si tion du sol et le tra vail des vignes les marquent d’une em‐ 
preinte in imi table, c'est pour quoi on les ap pelle vins de ter roir.
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Cli mat

Le Prio rat jouit d’un cli mat mé di ter ra néen tem pé ré, où les an nées
sèches al ternent avec les an nées où il pleut da van tage. Ce pen dant, les
pré ci pi ta tions sont ir ré gu lières tout au long de l’année et se
concentrent prin ci pa le ment en au tomne, comme ce fut le cas des
fortes pré ci pi ta tions de 1994 et d’oc tobre 2000. Cette année- là, en
oc tobre, il est tombé plus de 300 mm en trois jours seule ment. Lors
de cer taines an nées spé cia le ment sèches, comme par exemple en
1980, les pré ci pi ta tions an nuelles ont été de 300 mm en vi ron. La pé‐ 
riode des pos sibles ge lées dans le Prio rat com mence vers la fin du
mois d’oc tobre et le risque existe jusqu’à mi- avril.
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Les vents di mi nuent d’in ten si té quand ils ar rivent au Prio rat grâce à la
bar rière de pro tec tion que forment les col lines. Ce pen dant, il est im‐ 
por tant de si gna ler l’in fluence lo cale des vents. Dans les com munes
où souffle la gar bi na da qui vient de la mer, les tem pé ra tures di mi‐ 
nuent en été (elle s’adou cissent), l’hu mi di té re la tive aug mente, l’éva‐ 
po trans pi ra tion di mi nue et dans la plu part des cas, on constate un
re tard dans la ma tu ra tion du rai sin. La gar bi na da crée un effet de
ther mo ré gu la tion à Por re ra et à Fal set et ar rive avec moins d’in ten si té
à Gra tal lops et Tor ro ja qui se trouvent plus à l’in té rieur. Les com‐ 
munes de l’in té rieur (Las Vi lel las, Bell munt et Lloà) ont les tem pé ra‐ 
tures les plus éle vées en été à cause de leur em pla ce ment oro gra‐ 
phique. Pa ral lè le ment, les rares pré ci pi ta tions es ti vales sont moins
im por tantes, voire ab sentes, à me sure que l’on va de Fal set vers Gra‐ 
tal lops et Les Vi lel las. La bise est un vent froid et sec qui souffle du
nord- ouest tout au long du Bas sin de l’Ébre et qui ar rive avec plus ou
moins d’in ten si té dans tout le Prio rat. À la Mo re ra, qui se trouve à une
plus grande al ti tude sous la cor niche cal caire du Mont sant, les tem‐ 
pé ra tures s’adou cissent pen dant la nuit. D’une année sur l’autre les
pa ra mètres cli ma tiques va rient lé gè re ment en fonc tion du mo ment
phy sio lo gique où se trouve la plante et l’effet de la va ria tion peut
avoir une in fluence dé ci sive sur la qua li té de la ré colte. Selon le ré sul‐ 
tat du cal cul de l’index de Wink ler et Ame rine, les ré gions bio cli ma‐ 
tiques sont clas sées en 5 zones avec des va leurs de l’in té grale ther‐ 
mique qui va rient de 1 371,8 de grés/jour dans la zone la plus tem pé rée
à 2 204 de grés/jour dans la plus chaude. Quand il s’agit de clas ser le
Prio rat dans une zone cli ma tique dé ter mi née, les com munes les plus
chaudes et de moins d’al ti tude comme Las Vi lel las, Lloà, Bell munt et
Gra tal lops cor res pondent à la zone III, alors que Por re ra, la Mo re ra
de Mont sant et Fal set sont dans la zone II.
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Sols
Dans la ré gion du Prio rat on dis tingue trois zones géo lo giques prin ci‐ 
pales qui cor res pondent à trois zones de ma té riaux ori gi naires dif fé‐ 
rents:
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a) L’aire « cal caire » si tuée dans le Mon talt et dans le Mont sant, où les
ter rains for més par des ma té riaux de l’ère ter tiaire sont des li mons
pro ve nant de roches cal caires qui forment les mon tagnes. On les
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trouve sur les ter rains de la Mo re ra du Mont sant et dans cer taines
par celles du Molar. De plus, un grand nombre de ter rains du Bajo
Prio rat font par tie de ce groupe. Les sols sont plus pro fonds et en gé‐ 
né ral on trouve un ho ri zon pé tro cal cique plus ou moins dé ve lop pé.

b) L’aire « d’ar doise », qui se trouve à Vo lel la Baixa, Vi lel la Alta, Gra tal‐ 
lops, Lloà, Tor ro ja, Por re ra et Po bo le da. Ce sont des sols dé ve lop pés
sur des mi ca schistes pa leo zoïques du car bo ni fère qui couvrent les
col lines ar ron dies du pay sage du Prio rat. Les strates d’ar doise dé‐ 
com po sées al ternent avec d’autres ma té riaux si li ceux et par fois avec
des ci ments cal caires. Il s’agit des sols les plus com muns dans la
DOCa Prio rat.
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c) L’aire “gra ni tique”, for mée par un ma té riel très dé com po sé, vient du
gra nit de l’époque pré cam brienne. Ce sont des sols sa blon neux sur
des ter rains plus plats, si tués dans la fe nêtre tec to nique qui oc cupe le
ter ri toire au tour de Fal set, dans le Bajo Prio rat. On trouve cer tains de
ces ter rains à Bell munt et en di rec tion de Gra tal lops.
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Les sols agri coles

D’un point de vue agro no mique, les sols du Prio rat sont ro cailleux et
sa blon neux, peu fer tiles, pauvres en ma tière or ga nique et ont une
faible ca pa ci té d’échange ca tio nique, puisque l’abon dance des gros
élé ments (pierres d’ar doise ou cailloux) di luent la pro por tion to tale
des élé ments nu tri tifs du com plexe col loï dal par rap port au vo lume
du sol. Le ca rac tère mé ta mor phique des gros élé ments fa ci lite la cas‐ 
sure des ar doises en di rec tion des couches de stra ti fi ca tion, for mant
ainsi des pierres d’ar doise apla nies qui couvrent la su per fi cie du sol.
Sur les pentes des col lines, ces ar doises apla nies font di mi nuer l’im‐
por tance des phé no mènes d’éro sion qui se raient pro vo qués par leur
in cli nai son. En ce qui concerne l’éro sion chi mique, bien que consi dé‐ 
rable, elle n’a pas de ré per cus sions im por tantes, car le dy na misme du
sol qui im plique un pro ces sus de désa gré ga tion conti nue des ar‐
doises, com pense l’éro sion phy sique et en traîne des par ti cules in fé‐ 
rieures à 0,2 mm, don nant ainsi un ca rac tère ap pa rem ment stable
aux sols d’ar doise du Prio rat.
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Dans la dé ni vel la tion d’une même pro prié té, sur les par ties su pé‐ 
rieures des pentes ou des es ca liers, on peut ob ser ver des sols consti‐
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tués de pierres de grande taille, alors que sur les côtes moins éle vées
ou sur les es ca liers in fé rieurs d’une par celle en pente, les sols sont
consti tués d’ar doises fi ne ment dé com po sées. Ceci est lié à l’éro sion
pro gres sive qui fait que les par ti cules les plus pe tites s’ac cu mulent
dans les strates in fé rieures, lais sant à dé cou vert les frag ments les
plus grands dans les par ties su pé rieures.

Dans le Prio rat, les sols de Lli co rel la sont des sols jeunes, peu mûrs,
avec peu d’ho ri zons. On les ap pelle Li tho sols (li thos = pierre) ou, dans
la clas si fi ca tion amé ri caine mo derne, en ti sols, du sous- ordre or‐ 
thents (xe ror thents, sols de dé ve lop pe ment ré cent, secs). Les sols du
sauló ap par tiennent au même groupe et sont connus sous le nom de
ré go sols dans l’an cienne clas si fi ca tion de la FAO. Ces deux types de
sols sont for més à par tir de la roche mère mé ta mor phique par l’ac‐ 
tion des agents phy siques qui dé com posent pro gres si ve ment les ar‐ 
doises ou le gra nit. La na ture si li cique du sol et les pro prié tés chi‐ 
miques qui les ca rac té risent sont étroi te ment liées à la roche mère.
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Dans les dunes fos siles où la fer ti li té est plus éle vée, on peut dis tin‐ 
guer avant la couche mère un autre ho ri zon B dans les sols pro fonds.
Le pro fil est consti tué de strates Ap, A2 et un B nais sant. Ce sont des
sols bruns cal caires sur un ma té riau conso li dé. Les plus fré quents
sont les sols jeunes avec des strates peu dif fé rentes qui, selon la clas‐ 
si fi ca tion amé ri caine, ap par tiennent à l’ordre des in cep ti sols. Cer tains
sols plus pro fonds et plus dif fé ren ciés sont clas sés dans l’ordre des
al fi sols et sont nor ma le ment plus abon dants dans la DO Mont sant.
Dans la DOCa Prio rat on les trouve seule ment dans les par ties basses
de la Sier ra du Mont sant, à la Mo re ra.
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La culture de la vigne

Dans le pay sage du Prio rat, les plan ta tions les plus an ciennes sont si‐ 
tuées sur les pentes des col lines d’ar doise alors que les plus jeunes se
trouvent sur des ter rasses. Sur les pentes pro non cées, les es ca liers
sont étroits, alors que sur les ter rasses flu viales ou sur les par ties in‐ 
fé rieures des ver sants, où la pente est moins im por tante, les es ca liers
sont plus larges.
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Vieilles vignes

On re con naît les plan ta tions les plus an ciennes de ca ri gnan et de
gre nache si tuées sur les pentes de lli co rel la grâce à la faible vi gueur
du plant qui a plus de 60-70 ans. Dans le cas où la lon gueur de la ligne
du ver sant et/ou la pente ne sont pas ex ces si ve ment im por tantes, les
ceps poussent selon l'in cli nai son de celle- ci comme de pe tits ar‐ 
bustes. La perte de ma té riau à cause de l’éro sion oblige à en tas ser
dans la terre et par fois en re mettre dans les par ties su pé rieures. Sur
les pentes les plus ac cen tuées, les vignes se trouvent ali gnées sur dif‐ 
fé rentes marges, peu éle vées et sou vent dis con ti nues, avec une
orien ta tion qui suit les courbes de ni veau, ce qui per met de gar der la
hau teur du ter rain. Ces ter rasses étroites ont une lon gueur et un
nombre de rangs dif fé rents, elles sont sou vent bi fur quées et al ternent
avec des zones où la pente est plus im por tante et où les vignes
poussent de façon in cli née comme sur une pe tite côte.
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Les es paces de plan ta tion sont étroits et la den si té varie entre 4 000
et 6 500 plants/ ha. La qua li té des vieilles vignes, qui sont des ceps
peu vi gou reux et peu pro duc tifs (sou vent moins de 500 g par cep),
donnent un rai sin plus concen tré de grande qua li té. Le prix du rai sin
de ces vignes a consi dé ra ble ment aug men té, ce qui a pous sé les vi ti‐ 
cul teurs de la ré gion à les ré cu pé rer, en les taillant en go be let et en
es sayant de conser ver les pentes de l’éro sion pour fa ci li ter le tra vail
du sol. En gé né ral, les li mites de plan ta tion dans les pentes est de 1,5
mètres sur 1 mètre, par fois moins. Les plus étroites sont dif fi ciles à
culti ver avec des ma chines, c’est pour quoi on a re cours à des ani‐ 
maux, comme au tre fois.
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Fi gure 6. Culture de vieux ceps en pente. Sol d’ar doise

Les vieilles vignes poussent li bre ment, la taille est courte et les ceps
ont un tronc très court avec 2 ou 3 branches (4 ou 5 quand le cep est
vi gou reux) qui ont à leur tour un ou deux cour sons. Il est fré quent de
voir soit des vignes avec des branches assez tor dues qui res semblent
à un can dé labre soit des vignes où les branches poussent au ras du
sol puisque le tronc est pra ti que ment in exis tant. En gé né ral, les pro‐ 
duc tions va rient de 1 000 à 2 000 kg/ha, at tei gnant 3 000 kg/ha dans
les cas les plus fa vo rables.
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Vigne jeune

Les nou velles plan ta tions im pliquent un chan ge ment dans le pay sage
du Prio rat. Les pentes, qui au pa ra vant étaient nues, sont à pré sent
des ter rasses qui forment de longues marches le long des ver sants.
Chaque es ca lier ou ter rasse est plan té avec deux rangs de ceps en
treille. Une cer taine ex pé rience est né ces saire pour pré pa rer le ter‐ 
rain et en tirer le meilleur parti. Il faut éga le ment res pec ter l’in cli nai‐ 
son et la sor tie des eaux, prendre en compte l’es pace pour tour ner au
bout des par celles, la lar geur de l’es ca lier pour ma nœu vrer (une par‐ 
tie ex té rieure proche du talus et une autre à l’in té rieur) et veiller à ce
que la hau teur du talus ne soit pas ex ces sive. Le pas sage d’une che‐ 
nille fa ci lite la culture entre les rangs. D’autres plan ta tions se
trouvent sur des ter rasses flu viales près des ra vins où les pentes sont
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plus douces, ce qui per met la construc tion d’es ca liers plus larges avec
plu sieurs rangs de ceps par es ca lier. Leur culture, réa li sée à l’aide de
pe tits trac teurs qui se dé placent entre les rangs des ter rasses, est fa‐ 
ci li tée par le treillage qui per met l’ali gne ment de la vé gé ta tion.

Le sys tème de conduite en es pa lier re dresse le cep et les sar ments
sur les fils de fer sont dis po sés à dif fé rentes hau teurs. La taille en
cor don bi la té ral est une struc ture de cep en forme de T, avec un
tronc et deux branches fixes sur les quelles on trouve 3 ou 4 têtes en
fonc tion de la dis tance entre les ceps. Il s'agit de la plus adé quate
pour les va rié tés im plan tées car elle per met une bonne dis tri bu tion
des rai sins sur le pied, fa ci li tant ainsi leur cor recte ma tu ra tion. Grâce
à la taille en sec d’hiver puis à la taille en vert d’été, on peut contrô ler
la pro duc tion et construire un cou vert vé gé tal avec une ou ver ture
suf fi sante pour que les rayons du so leil pé nètrent et fassent mûrir le
rai sin, ce qui per met d’ob te nir éga le ment la ven ti la tion né ces saire
pour évi ter le dé ve lop pe ment de ma la dies fon giques.
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Le treillage fa ci lite la mé ca ni sa tion, per met une aug men ta tion de la
pro duc tion et, en gé né ral, aug mente le degré pro bable. Ce pen dant,
ceci n’af fecte pas la qua li té si les ceps main tiennent une vi gueur li mi‐ 
tée et un nombre de rai sins pro por tion nel dans la vé gé ta tion qui doit
les nour rir, ce qui per met d’at teindre tou jours les ren de ments par
hec tare re com man dés dans la ré gion. Les pro duc tions va rient de 3
500 à 6 500 kg/ha selon le cé page, la fer ti li té du sol, la den si té de
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plan ta tion et la sé che resse de chaque année. Par exemple, le cé page
ca ber net sau vi gnon est moins pro duc tif que le gre nache, la syrah ou
le mer lot.

La cou lure du fruit peut éga le ment ex pli quer la di mi nu tion de la pro‐ 
duc tion. Le gre nache est un cé page sen sible qui donne des ren de‐ 
ments moins im por tants en fonc tion de la cli ma to lo gie de l’année et
de la cou lure du fruit. Il en est de même pour les vieilles vignes de
gre nache et de ca ri gnan: dans les an nées de forte cha leur ou de pré‐ 
ci pi ta tions pen dant la fleur, la cou lure du fruit est plus ou moins ac‐ 
cu sée, ce qui a des ré per cus sions sur le ren de ment, comme au prin‐ 
temps 2001. Les vignes qui se trouvent sur des sols plus pro fonds où
les den si tés sont plus éle vées per mettent une aug men ta tion des ren‐ 
de ments par hec tare.
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Les den si tés par hec tare sont dif fé rentes sur les côtes où le ter rain
est mieux uti li sé et sur les ter rasses étroites où il y a deux rangs.
Dans les es ca liers étroits, l’écar te ment entre les rangs de vigne est de
2 à 2,5 m, alors qu’il est de 0,90 m à 1,20 m entre les ceps. Le choix
des écar te ments dé pend du pas sage du trac teur ou de la che nille
entre les rangs. Sur d’autres es ca liers beau coup plus larges avec plu‐ 
sieurs rangs de vignes, es pa ce ments de plan ta tion va rient beau coup:
les écar te ments entre les rangs va rient de 2,5 m à 2,8 m, et de 0,90 à
1,5 entre les ceps. La den si té os cille entre 2 500 à 5 000 ceps/ha,
selon les cas. Les ma la dies sont moins im por tantes que dans d’autres
ré gions vi ti coles grâce à la bonne cli ma to lo gie de la ré gion; c’est
pour quoi l’en semble des trai te ments qui s’ap pliquent à la culture sont
nor ma le ment res pec tueux de l’en vi ron nem ment.
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In fluence du mi cro cli mat sur la ven dange:
L’al ti tude et l’orien ta tion des par celles.

En gé né ral, le sol est moins pro fond dans la par tie su pé rieure où
poussent les plants les plus pe tits, dont la pro duc tion cor res pond à la
moi tié ou à un tiers des plants qui poussent dans la par tie in fé rieure.
Pour la ma tu ra tion, on ob serve des dif fé rences im por tantes: les
vignes moins vi gou reuses dé passent les autres de plus d’un degré en
al cool, alors que l’aci di té, à l’in verse, est in fé rieure de 1g/litre. Ainsi,
pour pou voir at teindre la ma tu ri té op ti mum du rai sin, on ven dange
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les vignes en pente en deux ou trois fois en fonc tion du mo ment où
chaque sec teur at teint l’équi libre sou hai té.

La dif fé rence d’al ti tude dans une pro prié té, la dis tri bu tion en ter‐ 
rasses et l’orien ta tion de la pente per mettent d’im plan ter des cé‐ 
pages, en te nant compte du mo ment de leur ma tu ra tion. Les cé pages
à ma tu ra tion tar dive comme le ca ri gnan et le ca ber net sau vi gnon
s’adaptent mieux dans les ter rains les plus bas et dans les par celles
les plus en so leillées. Le gre nache et la syrah ont be soin d’une in té‐ 
grale ther mique moins im por tante et de moins d’heures de so leil
pour mûrir cor rec te ment. En ce qui concerne les ter rains, le gre‐ 
nache est très ré sis tant à la sé che resse, alors que la syrah a be soin de
sols plus frais. Le mer lot s’adapte seule ment s’il se trouve sur des ver‐ 
sants moins en so leillés où la ma tu ra tion a lieu de façon pro gres sive,
c’est- à-dire sans subir l’ac cé lé ra tion qui a lieu dans les zones en so‐ 
leillées (po si tion oro gra phique peu fré quente dans les col lines du
Prio rat). Les dif fé rentes situations- orientations des pro prié tés dans le
Prio rat et l’effet du mé so cli mat per mettent de dé ter mi ner les dif fé‐ 
rences dans les dates de ven danges.
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Ven dange

Les pre mières ven danges ont lieu à Las Vi lel las où le cli mat plus
chaud ac cé lère la ma tu ra tion, alors qu’à Por re ra le rai sin est ré col té
deux ou trois se maines plus tard, car l’effet de la gar bi na da adou cit
les tem pé ra tures et re tarde la ma tu ra tion. À Gra tal lops, Tor ro ja et
Lloà la ven dange a lieu après celle de La Vi lel la et avant celles d’autres
com munes du Prio rat qui se trouvent à une plus grande al ti tude et où
le ré chauf fe ment de l’at mo sphère est moins im por tant. À Po bo le la,
qui a un mi cro cli mat plus tiède et à La Mo re ra del Montsant- Scala
Dei qui subit l’in fluence de l’al ti tude, les tem pé ra tures ne sont pas
aussi ex trêmes et les dates de la ven dange sont plus tar dives. À la
Mo re ra del Mont sant, si tuée à une plus grande al ti tude, on en re gistre
une in té grale ther mique plus basse et, par consé quent, la ma tu ra tion
se pro longe nor ma le ment jusqu’à la fin du mois d’oc tobre. La ven‐ 
dange com mence dans les zones et les par celles les plus chaudes
pen dant la deuxième se maine du mois de sep tembre. La syrah et le
mer lot, les pre miers à mûrir, sont sui vis du gre nache et, pour finir, du
ca ber net sau vi gnon et du ca ri gnan. La ma tu ra tion des va rié tés
blanches a lieu en vi ron une se maine avant celle des rouges. Les an ‐
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nées les plus sèches et chaudes peuvent pro vo quer un avan ce ment
de la ré colte d’une se maine, comme cela est ar ri vé, par exemple, en
2000 et 2001.

La sur ma tu ra tion est due à la sé che resse qui pro voque alors le pas se‐ 
rillage de cer tains grains de rai sin. C’est un phé no mène que l’on ob‐ 
serve presque tou jours dans les vieilles vignes qui sont moins vi gou‐ 
reuses et qui se ca rac té risent par un dé fi cit hy drique. En effet, on
doit au fort stress hy drique, aux tem pé ra tures éle vées et à la faible
hu mi di té, la sur ma tu ra tion dont souffrent les vignes qui poussent
dans les sols sans ré serve hy drique. Les rai sins qui com mencent à
pas se riller sont idéaux pour l’éla bo ra tion de mis telles et de vins doux,
ca rac té ris tiques de la ré gion dans le passé. Il faut sou li gner que la lo‐ 
ca li sa tion et l’oro gra phie des par celles sont des fac teurs qui in‐ 
fluencent beau coup la ma tu ra tion du rai sin, étant donné la grande
va ria tion des ef fets com bi nés de la hau teur, de l’orien ta tion, des vents
et des types de sols. A cause de cet effet mi cro cli ma tique si mar qué,
l’ordre des cé pages à ven dan ger varie sou vent en fonc tion des com‐ 
munes et entre les dif fé rentes.
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Dans les vieilles vignes on peut voir la dif fé rence entre les cé pages: le
gre nache est plus pré coce et at teint un degré pro bable plus élevé que
le ca ri gnan et une aci di tié plus basse. Ce pen dant, si l’on com pare le
ca ri gnan d’une vieille vigne au gre nache dans cer taines ré coltes, l’aci‐ 
di té di mi nue et at teint des ni veaux sem blables au gre nache. Lors
d’an nées sèches comme en 2000, le pro ces sus de ma tu ra tion s’ac cé‐ 
lère et l’on ob tient des de grés d’al cool plus éle vés et une aci di té plus
basse.
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Com po si tion du rai sin et ty pi ci té des vins.

Dans le Prio rat, l’éco sys tème vi ti cole per met d’ac cu mu ler des ni veaux
éle vés en sucre dans le rai sin. En re vanche, contrai re ment à d’autres
ré gions vi ti coles, les va leurs en acides sont moins im por tantes et
contiennent nor ma le ment peu d’acide ma lique. En ce qui concerne
les com po sés phé no liques, des concen tra tions assez éle vées d’an tho‐ 
cyanes dans les peaux des cé pages rouges ont été trou vées. Les
arômes se trouvent dans la peau et leur concen tra tion aug mente avec
la ma tu ra tion du rai sin mais ils di mi nuent les étés chauds et secs, où
les tem pé ra tures sont éle vées.
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Les cé pages aro ma tiques et les cé pages plus neutres peuvent don ner
des vins très ty piques grâce au ter roir. Dans les vins du Prio rat le sol
im prime une ty pi ci té, un arôme qui a été dé fi ni comme mi né ral (il
rap pelle un métal fer reux, la pierre as so ciée à la Lli co rel la). La ma tu ri‐ 
té du rai sin est dé ter mi nante pour ob te nir une bonne qua li té de ta‐ 
nins, et ce pour n’im porte quel cé page. Pen dant les pro ces sus d’éle‐ 
vage, l’âpre té des ta nins s’af fine et le mé lange des cé pages en ri chit la
com po sante ta nique et la com plexi té du vin.
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Dé ve lop pe ment du rable du ter ri ‐
toire et pay sage.
Le Parc Na tu rel de la Sier ra du Mont sant, un des es paces na tu rels les
plus im por tants des ré gions mé ri dio nales de la Ca ta logne et en par ti‐ 
cu lier du Prio rat, ac cueille sans aucun doute une des faunes les plus
riches de la ré gion. Son oro gra phie com plexe per met la pré sence
d’une grande di ver si té d’es pèces très in té res santes, non seule ment
pour leur abon dance mais éga le ment parce que ce sont des ani maux
en dé miques ou très rares dans la faune ca ta lane. Le Parc Na tu rel du
Mont sant (9 192 hec tares) est le troi sième plus grand de la pro vince
de Tar ra gone et il com prend les com munes de La Mo re ra de Mont‐ 
sant, Ca ba cés. Ull de mo lins, Cor nu de la de Mont sant, la Vi lel la Alta, Vi‐ 
lel la Baixa, Bis bal de Fal set, Mar ga lef et La Fi gue ra, qui ap par tiennent
toutes à la ré gion du Prio rat.
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La culture agri cole de la zone, et no tam ment la vigne qui est la
culture ma jo ri taire, n’a pas nui à cet éco sys tème si ap pré cié. Ainsi, il
existe des vieilles vignes qui ont per sis té jusqu’à pré sent et qui
consti tuent un pa tri moine de vant être conser vé dans la me sure du
pos sible. Ce pen dant, si l’on ex cepte les cas où les fi na li tés sont très
spé ci fiques, la via bi li té éco no mique des nou velles plan ta tions n’est
plus pos sible avec les tech niques tra di tion nelles. La com pé ti tion
crois sante, as so ciée a la glo ba li sa tion des mar chés du vin et les
condi tions na tu relles peu fa vo rables à la mé ca ni sa tion de la culture,
obligent la vi ti cul ture du Prio rat à in tro duire des chan ge ments dans
la ma nière d’ex ploi ter la vigne et à amé lio rer sa stra té gie pro duc tive
et com mer ciale.
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Fi gure 8. Créa tion de ter rasses pour la culture de la vigne en es pa lier

La vi ti cul ture de la zone vi ti cole du Prio rat se ca rac té rise par les
fortes pentes na tu relles de cha cun de ses vil lages. Les vieilles vignes,
qui existent tou jours, consti tuent un pa tri moine qui doit être conser‐ 
vé dans la me sure du po sible. Par consé quent, la pros pé ri té et la sta‐ 
bi li té éco no miques de la vigne du Prio rat ne peuvent être at teintes
aux dé pens de l’en vi ron ne ment. Pa ral lè le ment au goût pour les bons
vins, la sen si bi li sa tion de la so cié té à la pro tec tion de l’en vi ron ne ment
a aug men té.
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En par ti cu lier, les pay sages du Prio rat ap portent des va leurs na tu‐ 
relles, es thé tiques, so ciales et éco no miques qu’il faut pré ser ver. Une
des prin ci pales tech niques uti li sées au Prio rat pour aug men ter la
pro duc ti vi té de ses vi gnobles est la for ma tion de ter rasses qui
rendent la mé ca ni sa tion de la culture pos sible, tout en es sayant d’évi‐ 
ter que le pay sage soit ar bi trai re ment mo di fié. Ceci se rait in to lé rable
d’un point de vue en vi ron ne men tal et, dans les zones spé cia le ment
sen sibles, pour rait éven tuel le ment mettre en péril la conti nui té de
l’ac ti vi té vi ti vi ni cole.
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Le ter ri toire de la ré gion est vi vant et per met que le tra vail soit pro‐ 
duc tif à condi tion de le faire har mo nieu se ment sans ap pau vrir ses
pay sages les plus em blé ma tiques. L’aban don des vignes et la perte du
pay sage en mo saïque a été aussi né faste que se rait la pro li fé ra tion de
vignes gros siè re ment ter ras sées, qui mo no po li se raient le ter ri toire à
cause de leur faible pro duc ti vi té. Le pay sage est éga le ment ac ces‐ 
sible, ou vert, et fa vo rise le contact entre la vi ti cul ture et la so cié té, et
ce tou jours de façon com pa tible.
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D’après une étude réa li sée à Por re ra (Cots et al., 1999), les chiffres
sui vants sont re pré sen ta tifs de l’évo lu tion de tout le Prio rat. Le ter ri‐ 
toire mu ni ci pale de Por re ras s’étend sur 2896 hec tares, c'est- à-dire
16,5% de la Denominación de Ori gen Prio rat. La pente moyenne de la
com mune est de 46% et son al ti tude se situe prin ci pa le ment entre
200 et 600 m au- dessus du ni veau de la mer. Entre 1986 et 2003, 60%
de la vigne tra di tion nelle à Por re ra a été aban don née, pas sant de 256
ha en 1986 à 107 ha en 2003. Dans la même pé riode, la vigne en ter‐ 
rasses est pas sée de 20 ha à 291 ha, ce qui re pré sente une aug men ta‐ 
tion de 1 450%. Plus ré cem ment, entre 1998 et 2003, la vigne tra di‐ 
tion nelle a aug men té seule ment de 12% (elle est pas sée de 95 ha à 107
ha), alors que la vigne en ter rasses a aug men té de 260%, pas sant de
111 ha en 1998 à 291 ha en 2003. Cette forte aug men ta tion de la vigne
en ter rasses a conti nué pen dant les quatre an nées sui vantes. Dans
l’en semble, la vigne à Por re ra a aug men té de 44% entre 1986 et 2003
et de 93% entre 1998 et 2003.
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Cer tains avan tages éco lo giques en vi sa gés pour la conser va tion du
pay sage sont les sui vants: la conser va tion du sol et de sa fer ti li té, l’in‐ 
té gra tion har mo nieuse des ter rasses, tout en mi ni mi sant les écou le‐ 
ments et les lixi viats et en ré dui sant les conta mi nants pen dant l’ap pli‐ 
ca tion de pro duits phy to sa ni taires, une plus grande et meilleure pro‐ 
duc tion de rai sin avec moins de fac teurs de pro duc tion dans le sol
(eau, fer ti li sants, pla gui cides).
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En consé quence, la sym biose entre le pay sage et la culture du vin
sont en train de don ner lieu à un nou veau sec teur tou ris tique, le tou‐ 
risme œno lo gique qui dans des ré gions vi ti coles comme le Prio rat
pour rait de ve nir aussi im por tant que la vi ti cul ture et que l’ac ti vi té des
bo de gas d’un point de vue éco no mique.
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Ex por ta tion et com mer cia li sa tion
La com mer cia li sa tion et l’évo lu tion des mar chés in té rieur et ex té rieur
ont été sans aucun doute des élé ments d’étude. Jusqu’en 1990, le vin
en bou teille ne dé pas sait pas 10%. En 1997, il at teint plus de 50% et en
2000, avec l’ob ten tion de la DOCa, il at teint 100%. La su per fi cie culti‐ 
vée passe de 700 à 1 340 ha et les pieds de vieilles vignes, aban don nés
et culti vés en pente, sont ré cu pé rés. La pro duc tion to tale des ti née à
l’ex por ta tion est pas sée de 54 728 litres en 1990 à 332 700 litres en
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2000. Cette même année, la pro duc tion to tale a dé pas sé 1,8 mil lions
de litres, dont un tiers est des ti né au com merce ex té rieur et deux
tiers au mar ché in té rieur. Les prin ci paux pays im por ta teurs sont les
USA (30%), l’Al le magne (11,75%) et le Royaume- Uni (7,96%). Le vo lume
de la ven dange a été mul ti plié par deux dans les dix der nières an nées.
Elle est pas sée de 2 501 343 kg en 2001 à 4 968 492 kg en 2009.

En 2000 les don nées éco no miques montrent que le vin de DOCa
Prio rat était ex por té sur tout vers trois pays: l’Al le magne, les Etats- 
Unis et la Suisse (1 604 hl, 892 hl et 522 hl res pec ti ve ment). Cette
année- là, 1 513,01 hl de vin rouge en bou teille DOCa Prio rat ont été
ex por tés vers l’Eu rope et 1 751,8 hl vers le reste du monde, ce qui re‐ 
pré sente 97,74% des hec to litres ex por tés pen dant la cam pagne 2000-
2001. Ainsi, le vin rouge en bou teille DOCa Prio rat, mon dia le ment re‐ 
con nu, a été le plus vendu dans le monde par rap port aux vins blancs,
rosés ou li queurs de cette même DOCa Prio rat.
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En 2004, 56,3% des ventes ont été des ti nées au mar ché na tio nal et
43,7% aux ex por ta tions. Dans les der nières an nées on constate que
les ventes sur le mar ché in ter na tio nal ont ten dance à aug men ter. Les
prin ci paux pays im por ta teurs ont été: les USA, la Suisse, l’Al le magne
et la France, suivi de la Bel gique, du Royaume- Uni, du Da ne mark et
du Japon. Ce pen dant, on a ex por té vers 42 pays au total.
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Si nous com pa rons les six pre miers mois des an nées 2008 et 2009,
dans le contexte vi ti vi ni cole es pa gnol glo bal, les ex por ta tions de vin
ont di mi nué de 15%, soit 791,7 mil lions d’euros, alors qu’en vo lume, le
recul ac cu mu lé jusqu’en juin a été de 16% (703 mil lions de litres),
selon les don nées de l’Ob ser va toire Es pa gnol du Mar ché du Vin
(OEMV).
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La com mer cia li sa tion ex té rieure du vin pen dant le mois de juin 2008
a aug men té de 0,4% en va leur, soit 142,3 mil lions d’euros, alors qu’en
vo lume, la quan ti té ex por tée en litres a aug men té de 5,6%, soit 133,5
mil lions. En re vanche, le prix moyen des ex por ta tions a aug men té de
1% (1,13 € par litre) alors que, par type de pro duit, toutes les ca té go‐ 
ries ont chuté, sauf le vin de li queur qui a aug men té de 6% en va leur
et de 7% en vo lume, et le vin aro ma ti sé, qui a aug men té de 2% en va‐ 
leur et 7% en vo lume. Parmi les di mi nu tions les plus im por tantes, la
perte des ventes en vrac de vins de table (28% de moins en va leur et
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Fi gure 9. Évo lu tion de la pro duc tion de rai sin, vin et hec tares dans les vingt der- 

nières an nées.

23% de moins en vo lume) et celle des vins avec Denominación de Ori‐ 
gen (12% de moins en va leur et 15% de moins en vo lume) est évi dente.

En ce qui concerne les mar chés, les prin ci pales des ti na tions où la
vente des vins en vrac conti nue de bais ser sont la France et l’Al le‐ 
magne, ce qui est éga le ment le cas de la Rus sie. Les ex por ta tions vers
d’autres pays ont éga le ment chuté, comme dans le cas du Royaume- 
Uni ou des USA, alors que les ventes en Bel gique (+28% en va leur et
+34% en vo lume), au Por tu gal et au Japon ont aug men té.
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Pour l’Ob ser va toire, les chiffres qui cor res pondent aux ex por ta tions
es pa gnoles de vin pen dant le pre mier se mestre 2009 “sont né ga tifs,
même si la crois sance du mois de juin montre une ten dance à la re‐ 
prise des ventes ex té rieures”, que le OEMV sou haite voir se main te nir
dans les pro chains mois.
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Dans ce gra phique, en ce qui concerne les hec tares plan tés, nous
pou vons voir les dif fé rentes évo lu tions de la pro duc tion en fonc tion
de la pé riode de l’année. Ainsi, entre 1975 et la ré colte de 2000-2001 la
crois sance a été constante, alors qu’à par tir de 2001 et jusqu’en 2005,
l’aug men ta tion de la pro duc tion a été beau coup plus im por tante,
même si le nombre d’hec tares plan tés est plus ou moins constant.
C’est à par tir de 2005 que le nombre d’hec tares ne varie pra ti que‐ 
ment plus mais la pro duc tion aug mente beau coup plus par rap port à
la pé riode an té rieure. Les nou velles plan ta tions sont plus ho mo gènes
et la pro duc tion aug mente et se ré gu la rise.
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Pour conclure, der niè re ment, la re con nais sance mon diale des vins du
Prio rat a fa vo ri sé leur ex por ta tion et leur com mer cia li sa tion, même si
ré cem ment la si tua tion fi nan cière mon diale a mo di fié cette ten dance.
Mal gré tout, les vins du Prio rat conservent une im por tance consi dé‐ 
rable sur le mar ché mon dial des vins de qua li té, et la ten dance est à
l’amé lio ra tion constante de cette qua li té, puisque que les nou veaux
vi gnobles s’adaptent à la ré gion, tout comme les vins s’adaptent de
plus en plus aux goûts du consom ma teur, en res pec tant tou jours le
ter roir et le ca rac tère d’une ré gion unique au monde.
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Français
La ré gion du Prio rat, terre pro duc trice de vins rouges secs et concen trés
éla bo rés prin ci pa le ment à par tir de gre nache et de ca ri gnan, est si tuée à
l’ouest de la côte orien tale de la Ca ta logne. C’est une ré gion mon ta gneuse
peu peu plée mais d’une beau té ro man tique, où l’on trouve de beaux et aus‐ 
tères vil lages mé dié vaux, au mi lieu de vignes dif fi ciles à tra vailler. Les mon‐ 
tagnes rou geâtres sont cou vertes de plantes aro ma tiques et par fu mées. La
vigne est culti vée sur des ver sants et des ter rasses creu sées dans le sol dur
d’ar doise, entre 100 et 700 mètres. La ré gion est en tou rée de deux zones
na tu relles pro té gées, le Parc Na tio nal du Mont sant et la Serra de Llabería,
où l’on trouve sans doute une des faunes les plus riches de la Ca ta logne. La
vé gé ta tion mé di ter ra néenne de chênes verts et de pe tits chênes oc cupe la
plus grande par tie de cet es pace. À la fin des an nées 70, l’aban don constant
des zones ru rales, le vieillis se ment de la po pu la tion, la faible pro duc tion et
les dif fi cul tés tech niques de culture ont en traî né l’aban don des terres et ag‐ 
gra vé l’évi dente dé ca dence éco no mique et dé mo gra phique de la ré gion.
Les co opé ra tives per daient pro gres si ve ment leurs membres, les ins tal la‐ 
tions de ve naient ob so lètes et les pos si bi li tés d’in ves tis se ment étaient pra ti‐ 
que ment in exis tantes. La si tua tion sem blait ir ré ver sible quand, au début des
an nées 80, un groupe de connais seurs du monde du vin, convain cus du po‐ 
ten tiel de cer tains vins du Prio rat, change ra di ca le ment les pers pec tives de
la ré gion. Ce pen dant, ce n’est qu’à par tir des an nées 90 que l’on s'in té resse à
cette en clave et que l'on consi dère cette ré gion comme pro duc trice d’un
des vins les plus in té res sants et les plus chers d’Es pagne. La qua li té de ses
vins, aussi bien les tra di tion nels que les nou veaux, trouve sa source dans un
mi cro cli mat et un sol d’ar doises, uniques l’un et l’autre.Le Conseil ré gu la teur
de la Denominación de Ori gen (DO) a dû s’adap ter en peu de temps à la
nou velle si tua tion. L’autre ob jec tif a été d’ob te nir la Denominación de Ori gen
Ca li fi ca da (DOCa), qui réunit les in no va tions tech niques et éta blit les me‐ 
sures ri gou reuses de pro tec tion des vins afin de ga ran tir leur qua li té.
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