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Le vi gnoble pro ven çal s'étend du Sud au Nord de la Mé di ter ra née à la
Du rance et de l'Ouest à l'Est du Rhône aux pre miers contre forts pré‐ 
al pins du sud. Avant le Phyl loxe ra, il est pour une bonne part im plan té
sur des co teaux. La vigne est gé né ra le ment culti vée selon le sys tème
des outins- oullières ou com plan tée avec des arbres frui tiers et des
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Carte 1 : Lo ca li sa tion du bas sin vi ti cole pro ven çal.

oli viers. Sur le lit to ral et dans son proche arrière- pays se trouvent
dès le XVIII  siècle, des vignes dites « pleines », ou « épaisses », c'est- 
à-dire des par celles ne por tant que des ceps. Ces vi gnobles ali‐ 
mentent des cir cuits com mer ciaux.

e

Les crus des XVIII  et XIX  siècles, cités dans les ou vrages de Claude
Fran çois Achard, André Jul lien, Jules Guyot et d’autres au teurs lo caux,
pro viennent ma jo ri tai re ment de vi gnobles po si tion nés sur le lit to ral :
Bel let à Nice, La Malgue à Tou lon, Cas sis, le sec teur de Ban dol… La
pro duc tion de ce der nier donne lieu à des ex por ta tions en di rec tion
de l'Eu rope du nord, des An tilles et des Amé riques. A l'in té rieur des
terres sont éga le ment men tion nés quelques vins de com munes de la
dé pres sion per mienne dans le Var et d'autres dans les Bouches- du-
Rhône (val lée de l’Hu veaune et alen tours d'Aix- en-Provence). Le dé‐ 
ve lop pe ment de cette vi ti cul ture de qua li té à but com mer cial est spa‐ 
tia le ment li mi té et les vins qui en sont issus ne re pré sentent que de
faibles vo lumes par rap port à la pro duc tion ré gio nale.

2 e e

Avant le Phyl loxé ra, le vi gnoble pro ven çal est ca rac té ri sé par une
mul ti tude de cé pages, comme en té moignent les listes re trou vées
dans des do cu ments du XIXème siècle, no tam ment dans la Sta tis tique
du dé par te ment du Var de Noyon (1842) 1 ou celle des Bouches- du-
Rhône du comte de Vil le neuve (1826) 2. L’iden ti fi ca tion des cé pages et
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leur com pa rai son avec ceux du XX  siècle ne sont pas tou jours ai sées
en rai son de nom breuses ho mo ny mies et sy no ny mies. Tou te fois, s’il
n’existe pas de don nées chif frées, les do cu ments pré ci tés font état
d’une ving taine de cé pages prin ci paux, parmi les quels le ca ri gnan.
Cer tains cé pages ty paient les vins des vi gnobles de qua li té. La clai‐ 
rette, im plan tée dans toute la Pro vence, do mi nait à Cas sis. Le mour‐ 
vèdre était le cé page em blé ma tique des vins du sec teur de Ban dol.
Dans les Alpes- Maritimes, bar ba roux, bra quet, clai rette, folle noire,
mour vèdre, rolle, ti bou ren mar quaient les vins de qua li té.

e

La crise phyl loxé rique a im po sé une re cons ti tu tion du vi gnoble pro‐ 
ven çal. De quelle façon cet évè ne ment ma jeur dans l'his toire du vi‐ 
gnoble s'est- il tra duit au ni veau de l'en cé pa ge ment ? Après la Se‐ 
conde Guerre mon diale une pro duc tion de vins de qua li té se dé ve‐ 
loppe. Quels rôles ces po li tiques qua li ta tives suc ces sives ont- elles
joué dans l'orien ta tion de l'en cé pa ge ment ?

4

Après le phyl loxé ra, une re cons ti ‐
tu tion du vi gnoble axée sur des
cé pages peu qua li ta tifs
En Pro vence lors de la re cons ti tu tion du vi gnoble l’en cé pa ge ment
conserve sa di ver si té, mais de nom breux cé pages lo caux ré per to riés
dans les sources des deux pre miers tiers du XIX  siècle dé clinent
ou dis pa raissent. C’est par exemple le cas du téou lier ou ma nos quin,
pré sent en Basse Pro vence, mais aussi dans le sec teur de Ma nosque
(Basses- Alpes) qui don nait les meilleurs vins du dé par te ment pro duits
sur la com mune des Mées.

5

ème

A leur place se dé ve loppent des vignes amé ri caines, des hy brides, des
cé pages gros pro duc teurs et des tein tu riers. L’ab sence de chiffres ne
per met pas d’éva luer avec pré ci sion la ré par ti tion de l’en cé pa ge ment,
d’au tant que les cé pages sont en core fré quem ment mêlés sur une
même par celle.

6

S’il n’a pas re trou vé ses sur faces du mi lieu du XIX  siècle (au tour de
150 000 ha), le vi gnoble pro ven çal est, avec 98 000 ha, bien re cons ti‐ 
tué dans le pre mier tiers du XX  siècle. La pro duc tion est gran de‐ 
ment do mi née par des vins rouges or di naires. De plus, le glis se ment

7 ème
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du vi gnoble vers les fonds de val lées et de bas sins, où les sols sont
pro fonds, fa vo rise les hauts ren de ments au dé tri ment de la te neur al‐ 
coo lique.

Le dé ve lop pe ment des hy brides
L’une des ré ponses au phyl loxé ra fut l’in tro duc tion de vignes amé ri‐ 
caines sup po sées plus ré sis tantes. Les pre mières va rié tés hy brides
créées, en sont is sues. Elles sont cen sées ap por ter de nom breux
avan tages (en tre tien moindre, large adap ta tion aux types de sol, ré‐ 
sis tance aux ma la dies, re mon tée de rai sin en cas de gel) et sont donc
sus cep tibles de sé duire les vi ti cul teurs. Tou te fois, mal gré une pro‐ 
duc ti vi té sa tis fai sante, la qua li té des vins est moindre (degré peu
élevé, goût foxé) par rap port à ceux issus de vi ni fe ras, ce qui can‐ 
tonne ces cé pages à la pro duc tion de vins cou rants.

8

Les hy brides avaient de nom breux pro mo teurs, no tam ment dans le
Sud de la France (Lan gue doc, Pro vence), et leur plan ta tion a connu
un cer tain suc cès du rant l’entre- deux-guerres. Une mul ti tude de
clones est alors pré sente dans le vi gnoble pro ven çal. En tête se
trouve le cou derc 7 120, dit cou derc noir, qui donne des vins ap pré‐ 
ciés vi ni fiés aussi en rosés 3 ; der rière ar rivent les sei bels.

9

Le dé ve lop pe ment des hy brides a été mo men ta né ment re lan cé pen‐ 
dant la Se conde Guerre mon diale pour ré ponde à la pé nu rie en pro‐ 
duits chi miques. L’ac ti vi té de leurs pro mo teurs s’est main te nue après
le conflit abou tis sant à la créa tion d’une fé dé ra tion na tio nale. Ce pen‐ 
dant mal gré une nou velle pous sée au tour nant des an nées 1950 avec
la pro mo tion de nou veaux clones plus adap tés aux at tentes des pro‐ 
duc teurs, la plan ta tion d’hy brides s’est  ra len tie. En dépit d'une fer‐ 
veur su pé rieure à celle ren con trée par les pre mières vignes amé ri‐ 
caines, leur dé ve lop pe ment ne doit pas être sur es ti mé. En Pro vence,
les hy brides oc cupent une place im por tante sur tout dans l’arrière- 
pays, ainsi que dans le Com tat au nord des Bouches- du-Rhône.

10

La do mi na tion des cé pages gros pro ‐
duc teurs
L’essor des cé pages à hauts ren de ments et des tein tu riers (alicante- 
bouschet, grand noir de la Cal mette) dans le vi gnoble pro ven çal est
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bien plus mar quant que celui des hy brides. Selon la mo no gra phie
tirée de l’En quête gé né rale agri cole de 1929, la base de l’en cé pa ge‐ 
ment du vi gnoble va rois se com pose alors d’ara mon, consi dé ré
comme le «  plant d’au jourd’hui  », as so cié à un tein tu rier, le grand
noir, et à l’ugni blanc. Le ca ri gnan se dé ve loppe aussi du rant l’entre- 
deux-guerres, mais lors qu'il est im plan té en sol pro fond il donne des
ren de ments éle vés. Dans le centre Var, selon le ca dastre vi ti cole, les
su per fi cies plan tées entre 1919 et 1939 en ca ri gnan (3 860 ha) sont ce‐ 
pen dant su pé rieures à celles plan tées en ara mon (2 491 ha).

Au cune source ne per met d'ap pré hen der l’en cé pa ge ment du vi gnoble
bucco- rhodanien du rant l’entre- deux-guerres, mais ses traits gé né‐ 
raux ne doivent guère dif fé rer de celui du Var. L’ara mon et les tein tu‐ 
riers do minent pro ba ble ment et sont par ti cu liè re ment pré sents dans
le vi gnoble de masse de Ca margue à l’ouest des Bouches- du-Rhône.

12

En re vanche, dans les deux autres dé par te ments, ces cé pages gros
pro duc teurs et tein tu riers ont connu un dé ve lop pe ment plus li mi té.
Dans les Basses- Alpes, ils cô toient le ca ri gnan, le cin sault et le mor‐ 
ras tel. Pour les Alpes- Maritimes, Jean Ca si mir note une mul ti tude de
cé pages, no tam ment an ciens, dans sa mo no gra phie tirée de l’En quête
gé né rale agri cole de 1929 4. Après la crise phyl loxé rique le vi sage de
l’en cé pa ge ment du vi gnoble pro ven çal a donc consi dé ra ble ment évo‐
lué.

13

De rares pro duc teurs pri vi lé giant les
cé pages an ciens et la vi ti cul ture de
qua li té

La plan ta tion de cé pages tra di tion nels, ap por tant une meilleure te‐ 
neur en al cool au dé tri ment du ren de ment, n’est réa li sée que chez les
rares ex ploi tants sou cieux de pro duire un vin de meilleure qua li té et
de le va lo ri ser. Cette «  élite vi ti cole  » dis pose de bonnes connais‐ 
sances tech niques et s’équipe d’un ma té riel mo derne de vi ni fi ca tion.
Elle se dé marque des co opé ra tives, en plein essor, qui ne pro duisent
que des vins cou rants.

14

Les sources té moignent du peu d'in té rêt de la plu part des vi ti cul teurs
en vers ces cé pages. Pour le Var, la mo no gra phie agri cole tirée de
l’En quête gé né rale agri cole de 1929 classe le mour vèdre parmi les
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« cé pages d’élites » aux côtés du gre nache, du cin sault, voire du ca ri‐
gnan. Mais le mour vèdre est peu im plan té, tan dis que le dé ve lop pe‐ 
ment du cin sault en ta mé à la fin du XIX  siècle est lent. La part du
gre nache, an cien ne ment culti vé dans la ré gion et pour tant en vogue
dans les an nées 1880, est li mi tée par sa mau vaise adap ta tion aux si‐ 
tua tions basses (sols pro fonds, gels de prin temps) et sa vul né ra bi li té à
la cou lure. Il ne s’épa nouit vé ri ta ble ment qu’en co teau. Ces trois va‐ 
rié tés n'oc cupent qu'une place mi neure dans le vi gnoble pro ven çal,
tout comme la clai rette, rai sin blanc tra di tion nel de la ré gion.

ème

Dans ces do maines pion niers de la qua li té, les va rié tés lo cales qua si‐ 
ment dis pa rues avec le phyl loxé ra, sont ré in tro duites. À la suite de
Jo seph Savon et d’Émile Bodin, la pro duc tion de vins blancs est re lan‐ 
cée à Cas sis au tour de la clai rette. Au châ teau de la Si mone de Jean
Rou gier, près d'Aix- en-Provence, existe alors une vé ri table col lec tion
d'an ciens cé pages pro ven çaux. Dans le sec teur de Ban dol, le mour‐ 
vèdre, qui ty pait les vins ré pu tés du XVIII siècle, fait un ti mide re tour
avec l’in ves tis se ment d’un pro prié taire d’ori gine Suisse, André Roeth‐ 
lis ber ger. Dans quelques do maines du centre Var, le ca ri gnan et l'ugni
blanc connaissent un fort dé ve lop pe ment, as so cié à la plan ta tion du
cin sault et du gre nache. Les moûts de ce der nier plus al coo liques
sont ap pré ciables dans la pro duc tion de vins de qua li té. Dans les
Alpes- Maritimes, le bra quet, la folle noire et un cé page blanc, le rolle,
sont bien pré sents.

16

e 

Ces po li tiques qua li ta tives vont per mettre à de pe tits vi gnobles pro‐ 
ven çaux de se dé mar quer grâce à la loi de 1935 met tant en place les
ap pel la tions d'ori gine contrô lées. L'AOC «  Cas sis  » est re con nue en
1936, sui vie de celles de « Ban dol » et « Bel let » (Nice) en 1941, puis de
« Pa lette », au sud d’Aix- en-Provence, en 1948. Ce pen dant, la quasi- 
totalité du vi gnoble pro ven çal reste en core l'apa nage des vins cou‐ 
rants, es sen tiel le ment des rouges. Les rè gle ments met tant en place
les VDQS, marquent le début des po li tiques qua li ta tives à une plus
grande échelle.
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Le lent re nou vel le ment de l'en cé ‐
pa ge ment avec l'avè ne ment des
VDQS (1950-1975)

La mise en place des VDQS

En 1943, les «  Côtes de Pro vence  » (Var, Bouches- du-Rhône) et des
vins as si mi lés dans les Bouches- du-Rhône sont re con nus par un ar‐ 
rê té de taxa tion du pré fet de ré gion dans le cadre du ré gime du ra vi‐ 
taille ment. Après la guerre, ces ap pel la tions sont main te nues avec la
créa tion d’une nou velle ca té go rie in ter mé diaire entre les ap pel la tions
contrô lées et les vins cou rant, les Vins des dé li mi tés de qua li té su pé‐ 
rieur (VDQS). Les « Co teaux Va rois » les re joignent en 1945 et en 1946
les « Co teaux de Sainte- Victoire et de Sainte- Baume ».

18

En 1947, la fin du ra vi taille ment et avec elle des taxa tions, sup prime
les VDQS dont le sta tut n’était que tem po raire. Ces vins sont re lé gués
en ap pel la tion d’ori gine simple sur le mo dèle des lois de 1919 et 1927
ce qui les dé fa vo rise sur le mar ché, en traî nant un manque d'in té rêt
pour les pro duc teurs. Les VDQS vont re trou ver un sta tut légal avec la
loi du 18 dé cembre 1949, im pul sée par Phi lippe La mour.

19

Les «  Côtes de Pro vence  » cou vrant des com munes du Var, de l'est
des Bouches du Rhône et une des Alpes- Maritimes, ac cèdent en
VDQS en 1951. L'en cé pa ge ment est li mi té à huit va rié tés, contre dix- 
huit dans l'ar rê té de taxa tion. Sont au to ri sés cinq cé pages rouges
(gre nache, ca ri gnan, cin sault, mour vèdre, ti bou ren) et trois blancs
(clai rette, ugni et rolle). Les « Co teaux d'Aix », dont l'aire est en par tie
cal quée sur celle de l’ap pel la tion « Co teaux de Sainte- Victoire et de
Sainte- Baume » sont re con nus en VDQS en 1956. Ils s'étendent sur le
centre et l'ouest des Bouches du Rhône avec un en cé pa ge ment pra ti‐ 
que ment si mi laire à celui des « Côtes de Pro vence ».

20

Les VDQS « Co teaux de Pier re vert » sont mis en place en 1959, sur
une qua ran taine de com munes au sud- ouest des Basses- Alpes. L’en‐ 
cé pa ge ment est com po sé des va rié tés de base des ap pel la tions de
Basse Pro vence, mais aussi de quelques autres des Côtes du Rhône
mé ri dio nales (syrah, mar sanne, rous sanne), même si ces der nières
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n'étaient pas pré sentes dans ce vi gnoble. En re vanche, le ma nos quin
ou téou lier, cé page local, ne fi gure pas dans l'ar rê té.

À l’ouest du Var, un vaste es pace situé entre Bri gnoles et l'est des
Bouches- du-Rhône n’est pas cou vert par une ap pel la tion. C’est dans
ce sec teur que re nai tront les « Co teaux Va rois » en AOS en 1965. La
re con nais sance en VDQS sera bien plus tar dive en 1984, après un pas‐ 
sage en vins de pays à par tir de 1974.

22

À côté des contraintes d'en cé pa ge ment liées à la mise en place des
VDQS, le dé cret du 10 sep tembre 1953 dé fi nit des clas se ments dé par‐ 
te men taux de cé pages dans le cadre de la nou velle lé gis la tion ré vi‐ 
sant le sta tut vi ti cole 5. Trois ca té go ries de cé pages sont dé fi nies : re‐ 
com man dés, au to ri sés et to lé rés. Ces der niers, aux quels ap par‐ 
tiennent les hy brides, de vront être ar ra chés avant le 1  sep tembre
1975. Cette sé lec tion vise la ré duc tion du po ten tiel de pro duc tion et
l’amé lio ra tion qua li ta tive par la plan ta tion des cé pages re com man dés
qui sont pour l’es sen tiel, ceux des ap pel la tions.

23

er

Un point ex haus tif sur l'en cé pa ge ment
en 1958

Le ca dastre vi ti cole per met de réa li ser une fine ana lyse spa tiale de
l'en cé pa ge ment du vi gnoble pro ven çal en four nis sant des don nées au
ni veau com mu nal. Il té moigne d'une mul ti tude de cé pages en core
pré sents, la plu part sur d'in fimes sur faces.

24
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Carte 2 : Les pre miers cé pages vi ni fe ras par can ton. 6

Carte 3 : La part des hy brides par can ton. 7

La carte 2 des pre miers cé pages vi ni fe ras par can ton montre que le
ca ri gnan ar rive en tête dans dix- huit can tons, no tam ment sur le lit to‐ 
ral va rois. L'ugni blanc est au pre mier rang dans quinze can tons, no‐ 
tam ment du centre et de l’est du Var et dans l’est des Bouches- du-
Rhône. La clai rette est le pre mier cé page dans quinze can tons prin ci‐ 
pa le ment lo ca li sés dans les Basses- Alpes et les Alpes- Maritimes. Dans
ce dé par te ment, le rolle cé page ty pique oc cupe le pre mier rang dans
sept cir cons crip tions. Enfin, les cé pages gros pro duc teurs (ara mon,
grand noir) do minent sur tout l’en cé pa ge ment des vi gnobles ca mar‐ 
guais et com ta din dans les Bouches- du-Rhône.

25

La carte 3 pré sente la part des hy brides par can ton. Ils do minent
dans les Basses- Alpes, où ils re pré sentent dans presque tous les can‐ 
tons plus  de la moi tié du vi gnoble de cuve, et oc cupent aussi une
place non né gli geable dans le Com tat et dans quelques can tons de
l'est des Alpes- Maritimes. Ces cé pages sont sou vent l'apa nage de pe‐ 
tits pro duc teurs dis po sant d'un lopin de vigne pour leur consom ma‐ 
tion.

26
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Carte 4 : La part des « cé pages de qua li té » par can ton. 8

Ta bleau 1 : Evo lu tion de l'en cé pa ge ment des Bouches- du-Rhône 1958-1968. 10

Cette der nière carte illustre la part des « cé pages de qua li té » (ca ri‐ 
gnan, cin sault, clai rette, gre nache, ugni blanc 9), qui consti tuent la
base de l’en cé pa ge ment des VDQS. Elle pré sente une si tua tion in ver‐ 
sée par rap port à l’im por tance des hy brides dans l’en cé pa ge ment. Les
can tons va rois et bucco- rhodaniens où ce quin tet re pré sente plus de
la moi tié des cé pages sont ceux où la pro duc tion de VDQS est la plus
dé ve lop pée.

27

La pro gres sion des cé pages qua li ta tifs

L'exemple des Bouches- du-Rhône entre 1958 et 1968 illustre bien les
évo lu tions de l’en cé pa ge ment en re gis trées au sein du vi gnoble pro‐ 
ven çal. Quatre cé pages le ca ri gnan, le gre nache, le cin sault et l'au bun,
pro gressent. Le ca ri gnan cé page de base de l'ac ces sion en VDQS,
double presque ses sur faces, la pro gres sion des trois autres cé pages
est plus mo deste. Les su per fi cies d’ugni blanc et d'alicante- bouschet
sont re la ti ve ment stables, tan dis que les hy brides (- 29 %) et les gros
pro duc teurs, no tam ment l’ara mon (- 20 %), connaissent un plus fort
recul. Dans le dé par te ment, ces der niers sont ce pen dant en core bien
pré sents dans le vi gnoble de masse de Ca margue.

28
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Cé pages
1958 1968

Sur faces (ha) Part Sur faces (ha) Part

Ca ri gnan 3 264 13,5% 6 356 24,5%

Ara mon 4 489 18,6% 3 605 13,9%

Ugni blanc 2 300 9,5% 2 230 8,6%

Gre nache 1 188 4,9% 1 958 7,5%

Cin sault 1 301 5,4% 1 594 6,1%

Grand Noir 1 609 6,7% 1 218 4,7%

Alicante- Bouschet 1 021 4,2% 1 001 3,9%

Clai rette 902 3,7% 835 3,2%

Aubun 369 1,5% 784 3,0%

Hy brides 5 373 22,3% 3 836 14,8%

Di vers 2681 11,1% 2 578 9,9%

Total 24 129 100,0% 25 995 100,0%

Bien que ne dis po sant pas de don nées pour l'en semble du Var, cette
pro gres sion des cé pages qua li ta tifs, concerne aussi ce dé par te ment.
Elle est liée au dé ve lop pe ment de la pro duc tion de VDQS dans les co‐ 
opé ra tives, no tam ment celles ap par te nant à l'aire des « Côtes de Pro‐ 
vence ».

29

Les mu ta tions de l'en cé pa ge ment
avec l'ac ces sion des VDQS en
AOC

La re struc tu ra tion du vi gnoble

L'en cé pa ge ment a évo lué après la re con nais sance en AOC des vastes
ap pel la tions pro ven çales, mais les ef forts des pro duc teurs étaient
déjà concrets dans les an nées 1970 comme le montre le ta bleau 2 sur
l'évo lu tion des huit prin ci paux vi ni fe ras de cuve et des hy brides les
plus re pré sen tés entre 1968 et 1979 dans le Var et les Bouches- du-
Rhône. Ce ta bleau es quisse aussi les ten dances fu tures de l’en cé pa ge‐ 
ment des deux plus im por tants dé par te ments vi ti coles pro ven çaux.
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Cé pages
Bouches- du-Rhône Var

Part dans le vi gnoble en
1979

1968 1979
Evo lu‐ 
tion 1968 1979

Evo lu‐ 
tion

Bouches- du-
Rhône Var

Alicante- 
Bouschet

1
000 900 -10% 1 500 800 -47% 5% 2%

Ara mon
3
600

1
700 -53% 5 700 2 100 -63% 9% 5%

Aubun 800
1
000 25% 500 500 0% 5% 1%

Ca ri gnan noir
6
400

4
300 -33%

17
800

12
500 -30% 22% 30%

Cin sault
1
600

1
800 13%

4
600

6
000 30% 9% 14%

Clai rette 800 300 -63%
3
400 1 100 -68% 2% 3%

Cou derc noir* 800 100 -88%
3
600 700 -81% 0,51% 2%

Grand noir
1
200 200 -83% 1 500 200 -87% 1% 0%

Gre nache noir
2
100

3
600 71%

3
200

5
000 56% 19% 12%

Mour vèdre 200 100 -50% 300 1 200 300% 1% 3%

Rous sanne nc nc nc 1 600 1 000 -38% nc 2%

Seyve Vil lard
blanc* 800 100 -88% 1 400 200 -86% 0,51% 0%

Seyve Vil lard
noir* 600 0 -100% 900 100 -89% 0,00% 0%

Syrah 0 400 100% 100 700 600% 2% 2%

Ugni blanc
2
200

1
400 -36%

10
100

6
600 -35% 7% 16%

*Hy brides31

Les hy brides re culent for te ment et amorcent leur dis pa ri tion, tout
comme les cé pages gros pro duc teurs et les tein tu riers. La clai rette,
vieux cé page pro ven çal, ré gresse éga le ment, car ses vins s'oxydent
ra pi de ment. La pé riode 1968-1979 est aussi mar quée par la perte d'un
tiers des sur faces en ca ri gnan dans les deux dé par te ments, même s'il
reste en core le cé page do mi nant. L'ugni blanc suit la même évo lu tion.
Deux cé pages, le gre nache et le cin sault, prennent de l'im por tance.
La syrah en tame sa phase de dé ve lop pe ment. La pro gres sion du
mour vèdre dans le Var est sur tout liée à l'ap pel la tion « Ban dol », où sa
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part obli ga toire est aug men tée à plu sieurs re prises au cours des an‐ 
nées 1970.

Les po li tiques na tio nales et eu ro péennes pour faire face à la mé vente
des vins de table pèsent aussi sur l’évo lu tion de l’en cé pa ge ment avec
des rè gle ments dé sor mais com mu nau taires. Les primes à l’ar ra chage
des vignes à vins de table en traînent une ré trac tion im por tante du vi‐ 
gnoble pro ven çal entre 1976 et 1984, es sen tiel le ment hors des aires
d’ap pel la tions. Les «  Co teaux Va rois  », en core en vins de pays au
cours de cette pé riode, ont été aussi for te ment tou ché no tam ment
au tour de Saint- Maximin et de Bri gnoles.

33

En re vanche, une autre me sure na tio nale, le plan de re struc tu ra tion
du vi gnoble, joue un rôle dé ci sif dans la marche vers la qua li té en fa‐ 
vo ri sant la pro gres sion des cé pages dits « amé lio ra teurs ». Cette opé‐ 
ra tion, au dé part ré ser vée aux dé par te ments vi ti coles du Languedoc- 
Roussillon, puis éten due à la ré gion Provence- Alpes-Côte d'Azur, est
lan cée en 1985. Son ob jec tif vise à amé lio rer l'en cé pa ge ment, mais
aussi à dé ve lop per le vi gnoble sur les ter roirs les plus pro pices à la
pro duc tion de vins de qua li té, no tam ment les co teaux, gé né ra le ment
in té grés dans les aires de pro duc tion des ap pel la tions.

34

Cette me sure s’ac com pagne de primes à la plan ta tion de cé pages au‐ 
to ri sés. Les co opé ra tives bé né fi cient lar ge ment de ces aides et les
uti lisent pour amé lio rer l’en cé pa ge ment de leur vi gnoble, ce qui leur
per met d’aug men ter pro gres si ve ment leur pro duc tion d’AOC.

35

L'évo lu tion de l'en cé pa ge ment avec le
pas sage en AOC

À par tir de 1977, avec les « Côtes de Pro vence », les ap pel la tions VDQS
vont re joindre peu à peu les quatre an ciennes AOC pro ven çales. Lors
des né go cia tions pré cé dents le pas sage en AOC des Côtes de Pro‐ 
vence la ques tion de la place du ca ri gnan, en core bien pré sent dans le
vi gnoble co opé ra tif, a fait débat. L’op po si tion entre do maines et co‐ 
opé ra tives a re tar dé la pro cé dure de clas se ment. Fi na le ment, en ac‐ 
cord avec l’INAO, la mise en confor mi té de l’en cé pa ge ment a été
éche lon née lais sant du temps aux pro duc teurs pour re struc tu rer leur
vi gnoble.
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Ce pre mier dé cret AOC d'une vaste ap pel la tion pro ven çale est mar‐ 
qué par la va lo ri sa tion des cé pages dits « amé lio ra teurs », au dé tri‐ 
ment du ca ri gnan dont la part au to ri sée su bi ra une di mi nu tion pro‐ 
gres sive (70 % en 1978, 60 % en 1982, 50 % en 1984 et 40 % en 1986).
Ces cé pages sont le gre nache, le mour vèdre et deux va rié tés peu im‐ 
plan tées en Pro vence avant les an nées 1970, la syrah et le cabernet- 
sauvignon. Ces der niers ont été au dé part da van tage dé ve lop pés dans
les do maines.

37

Ces quatre cé pages, avec le cin sault im por tant dans le cadre de la
pro duc tion de vins rosés, consti tue ront aussi la base de l’en cé pa ge‐ 
ment des autres VDQS pro ven çaux lors qu’ils ac cè de ront à l’AOC. En
2005, dé bute la hié rar chi sa tion du vi gnoble des «  Côtes de Pro‐ 
vence  » avec la re con nais sance de la dé no mi na tion géo gra phique
com plé men taire Sainte- Victoire, sui vie de celles de Fré jus, La Londe,
Pier re feu et Notre Dame des Anges.

38

L’AOC « Co teaux d'Aix en Pro vence » n’est re con nue qu’en 1985 après
une plus longue pro cé dure, mais la ques tion de l’en cé pa ge ment pose
moins pro blème. La part du ca ri gnan est in fé rieure au 40 % au to ri sés
dans le dé cret sur de nom breuses ex ploi ta tions. De plus, les pro duc‐ 
teurs, sou vent des do maines sou cieux d’amé lio rer la qua li té des vins,
ont déjà in tro duit les cé pages amé lio ra teurs. Le cabernet- sauvignon,
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in té res sant pour la pro duc tion de vins rouges, a no tam ment été plan‐ 
té par un vi gne ron, au pa ra vant pro prié taire dans le Bor de lais,
Georges Bru net, ins tal lé à la fin des an nées 1960 au Châ teau Vi gne‐ 
laure à Rians, dans le nord- ouest du Var.

Dans le Var, les « Co teaux Va rois » ac cèdent à l’AOC en 1993, neuf ans
après leur pas sage en VDQS. Dans ce sec teur long temps do mi né par
la pro duc tion de vins de table, la trans for ma tion de l’en cé pa ge ment
est plus lente, no tam ment parce que la co opé ra tion connait des dif fi‐
cul tés (ar ra chages, crise des vins cou rants). L’en quête menée à par tir
de don nées du mi lieu des an nées 1970 dans le cadre du dos sier VDQS
montre le re tard de ce vi gnoble par rap port à l'en cé pa ge ment des
deux autres vastes ap pel la tions pro ven çales.

40

Le ca ri gnan do mine alors en core lar ge ment avec 31 %, de vant l’ugni
blanc (16 %). Bien qu'en pro gres sion, le gre nache (8 %) et le cin sault (7
%) sont en core en re trait. La syrah et le cabernet- sauvignon ne sont
im plan tés que dans quelques do maines. En com pa rai son, avec l’en cé‐ 
pa ge ment des « Co teaux d’Aix- en-Provence » à la même pé riode, le
gre nache (24 %) est en tête, de vant le ca ri gnan (19 %) et le cin sault (10
%).

41

En 1995, «  Les Baux- de-Provence  », vi gnoble do mi né par les do‐ 
maines se dé tachent des « Co teaux d'Aix- en-Provence » 11. Enfin, en
1998, les «  Co teaux de Pier re vert  » sur une aire dras ti que ment ré‐ 
duite sont re con nus en AOC. Les ef forts qua li ta tifs réa li sés ici par les
do maines et la der nière co opé ra tive en ac ti vi té, sur la com mune épo‐ 
nyme, ont été re con nus. L’en cé pa ge ment se rap proche de celui des
trois vastes AOC de Basse Pro vence. Le cabernet- sauvignon, pour tant
bien im plan té, n’est pas au to ri sé dans l’ap pel la tion. Les deux cé pages
rho da niens blancs au to ri sés, mar sanne et rous sanne, n’ont ja mais été
plan tés.

42

Une uni for mi sa tion de l'en cé pa ge ment
liée à la do mi na tion des vins rosés

Le ta bleau sur l’évo lu tion de l'en cé pa ge ment entre 2006 et 2014 des
« Côtes de Pro vence » 12, la plus vaste des ap pel la tions pro ven çales,
montre une nette do mi na tion du trio grenache- cinsault-syrah avec
63,7 % des sur faces dés 2006. La pro gres sion de la syrah est im por‐
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Ta bleau 3 : Evo lu tion de l'en cé pa ge ment des Côtes de Pro vence 2006-2014. 13

Cé pages

2006 2014

Sur faces en ha % Sur faces en ha %

Gre nache 5 584 29,9 7 525 35,2

Cin saut 3 268 17,5 4 025 18,8

Syrah 2 979 16 3 575 16,7

Ca ri gnan 2 621 14 1 888 8,8

Mour vèdre 1 124 6 1 113 5,2

Ca ber net 766 4,1 799 3,7

Ugni blanc 743 4 533 2,5

Rolle 573 3,1 1 233 5,8

Autres 1 010 5,4 698 3,3

Total 18 668 100 21 389 100

tante, alors qu'en 1979 elle n'oc cu pait qu'une place mi neure dans l’en‐ 
semble du Var et des Bouches- du-Rhône, res pec ti ve ment 700 et 400
ha. Le ca ri gnan, cé page de base des pre miers VDQS, re lé gué en va rié‐ 
té se con daire de puis 1995, ar rive au qua trième rang, car il n'est pas
adap té à la pro duc tion de vins rosés. Parmi les cé pages blancs, l'ugni
est en recul, tan dis que le rolle, cé page aro ma tique pro gresse.

Le gre nache ap porte de la struc ture et du degré, le cin sault de la fi‐ 
nesse, sa cou leur pâle et sa fraî cheur, et la syrah de la struc ture et
des arômes. En 2014, ces trois cé pages, concentrent 70,7 % des sur‐ 
faces. Si l'on ajoute le rolle ou ver men ti no, sou vent in té gré dans les
rosés 14, ces quatre va rié tés re pré sentent 76,5 % de l'en cé pa ge ment.
Le rolle ap porte des notes de fruits blancs et d'agrumes, mais aussi sa
fraî cheur.

44

Le ti bou ren, vieux cé page pro ven çal est sur tout im plan té sur le lit to‐ 
ral, où il type les dé no mi na tions géo gra phiques com plé men taires « La
Londe » et sur tout « Fré jus ». Il donne des arômes de fruits jaunes,
voire de fruits confits, ap porte une cou leur pâle, mais c'est un cé page
ca pri cieux (mil le ran dage) et ses jus manquent d'aci di té, ce qui né ces‐ 
site un as sem blage avec d'autres cé pages.
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Le trio grenache- cinsault-syrah est aussi de ve nu la donne des deux
autres vastes ap pel la tions pro ven çales « Co teaux d'Aix- en-Provence »
et « Co teaux va rois en Pro vence », ce qui montre la do mi na tion des
vins rosés dans ces vi gnobles. Cette cou leur re pré sente en moyenne
89 % des vo lumes de ces trois ap pel la tions en 2017. Ce trio de cé‐ 
pages s'est aussi im po sé dans les AOC «  Les Baux de Pro vence  » et
« Pier re vert ».

46

Dans le vi gnoble de Ban dol, le mour vèdre règne en maître avec un
peu plus de la moi tié des sur faces, aux côtés du gre nache et du cin‐ 
sault. Na guère pro duc teur de vins rouges, la part des rosés dans ce
vi gnoble ne cesse de croître (75 % en 2017) pour ré pondre à la de‐ 
mande.

47

Un en cé pa ge ment plus tra di tion nel marque les plus pe tites ap pel la‐ 
tions en par tie en rai son d’une pro duc tion moins orien tée vers les
vins rosés. À Cas sis, où les vins blancs do minent, la clai rette, la mar‐ 
sanne et l'ugni blanc sont les plus plan tés. À Bel let, trois cé pages an‐ 
ciens se dé marquent : le rolle pour les blancs, le bra quet sou vent vi ni‐ 
fié en rosé et la folle noire pour les rouges. À Pa lette, l’en cé pa ge ment
est en core plus va riée avec pour les blancs clai rette et ugni, mais
pour les rouges et les rosés c'est le trio de tête pro ven çal. Mais sur
cette ap pel la tion à ces va rié tés prin ci pales est as so cié à un large
panel de cé pages pra ti que ment dis pa rus (brun four ca, durif, pas cal
blanc, téou lier…). Ces va rié tés an ciennes sont toutes pré sentes au
châ teau de la Si mone.

48

Enfin, de nou veaux cé pages (ca la doc) et d’autres ex té rieurs à la ré gion
(mer lot, sau vi gnon, char don nay et plus ré cem ment pinot noir, vio‐ 
gnier) ont été in tro duits dans le cadre de la pro duc tion des vins de
pays de ve nus en IGP en 2006. Ils contri buent sou vent à élar gir la
gamme des vins de cé pages. Ces va rié tés ne sont pas au to ri sées en
AOC.

49

Conclu sion

Après la re cons ti tu tion post- phylloxérique du vi gnoble, les mu ta tions
de l'en cé pa ge ment en Pro vence ont ac com pa gné la marche vers la
qua li té. En dépit de la ré trac tion de la pa lette des va rié tés pré sentes
avant le phyl loxé ra, le vi gnoble pro ven çal reste mar qué par la di ver si ‐
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té de l'en cé pa ge ment, comme ses voi sins des Côtes du Rhône mé ri‐ 
dio nales et du Languedoc- Roussillon.

De vant l'iné luc table ré chauf fe ment cli ma tique, les dis cu tions et les
re cherches pour le pré ve nir ou li mi ter ses ef fets portent sur trois
axes : les cé pages, la vi ni fi ca tion et les pra tiques cultu rales. L'ex pé ri‐ 
men ta tion de nou veaux cé pages et de cé pages ou bliés est menée, en
lien avec l’INRA, par les or ga ni sa tions pro fes sion nelles agri coles, es‐ 
sen tiel le ment les chambres d'agri cul ture et les ODG des ap pel la tions.

51

Un tra vail sur les tech niques de vi ni fi ca tion est réa li sé afin d'évi ter un
degré trop élevé des vins, no tam ment des rosés. Ces ac tions sont
conduites sous la hou lette du Centre du rosé ins tal lé à Vi dau ban dans
le Var. Les pra tiques cultu rales sont aussi re pen sées avec le re tour du
tra vail du sol en liai son avec la culture rai son née ou bio lo gique. Il fa‐ 
ci lite no tam ment la pé né tra tion des pré ci pi ta tions.

52

Le re tour à des porte- greffes de 50-60 cm de long, contre 30-40 cm
ac tuel le ment, per met trait de fa vo ri ser un en ra ci ne ment plus pro fond
des ceps in dui sant une meilleure ex ploi ta tion des ré serves hy driques
du sol. Enfin le tra vail devra se pour suivre au ni veau de chaque si tua‐ 
tion vi ti cole pour af fi ner le choix des porte- greffes et des cé pages,
afin de s'adap ter à la nou velle donne cli ma tique.

53

Bi blio gra phie :
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1  N. Noyon, Sta tis tique du dé par te ment du Var, Dra gui gnan, 1846, 604 p.

2  Vil le neuve Comte de, Sta tis tique du dé par te ment des Bouches- du-Rhône,
avec atlas, dédié au roi, tome IV, 1826.

3  Les vins rosés issus du cou derc sont de qua li té cor recte et sur tout ils
n'ont pas le goût foxé qu'amènent de nom breux hy brides.

4  Les cé pages les plus fré quents dans l’ar ron dis se ment de Grasse sont :
clai rette, cin sault, ugni blanc, mour vèdre, ca li tor, rolle, bar ba roux, folle noir,
panea, mus cat, pi que poul, ti bou ren, oli vette, grand noir, gre nache, ca ri gnan,
cou noise  ; dans l’ar ron dis se ment de Nice  : rolle, bra quet, bar ba roux, folle
noire, clai rette, ugni blanc, mour vèdre, ba bou nenc, blan con, es pa gnol, ti‐ 
bou ren, mus cat, cin sault, grand noir, un peu d’ara mon, fram boise, isa belle.
Jean Ca si mir, Mo no gra phie agri cole du dé par te ment des Alpes- Maritimes,
1937, p. 235.

5  Loi sur l’or ga ni sa tion et l’as sai nis se ment du mar ché du vin, orien ta tion de
la pro duc tion vi ni cole.

6  Source, Ca dastre vi ti cole de 1958.

7  Source, Ca dastre vi ti cole de 1958.

8  Source, Ca dastre vi ti cole de 1958.

9  Pour les Alpes- Maritimes nous avons aussi in té gré à ces cinq cé pages le
rolle.

10  Chambre d’agri cul ture des Bouches- du-Rhône, Le vi gnoble des Bouches- 
du-Rhône, 1976, p. 34.

11  De puis la créa tion en 1956 de l'ap pel la tion VDQS «  Co teaux d'Aix », 6
com munes du centre et de l'ouest du mas sif des Al pilles peuvent re ven di‐ 
quer leurs vins en « Co teaux d'Aix, Co teaux des Baux ».

12  Les cé pages prin ci paux en rai sins noirs pour les vins rouges et rosés sont
le cin saut, le gre nache, le mour vèdre, la syrah et le ti bou ren. Ils doivent re‐ 
pré sen ter 70 % mi ni mum de l'en cé pa ge ment. Parmi les cé pages ac ces soires
se trouvent le ca ri gnan et le ca ber net sau vi gnon, ainsi que les quatre cé‐ 
pages blancs (voir note 14)

13  En semble des sur faces plan tées en vigne dans l'aire de pro duc tion. ODG
des Côtes de Pro vence.
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14  Les cé pages blancs (clai rette, sé millon, ugni blanc) vi ni fiés dans les deux
autres cou leurs, ne peuvent re pré sen ter plus de 10 % de l'en cé pa ge ment. Le
pour cen tage de ces trois cé pages blancs as so cié au rolle ou ver men ti no
peut at teindre 20 %.

Français
Le vi gnoble pro ven çal a connu, comme ses ho mo logues fran çais, d'im por‐ 
tantes mu ta tions de puis la crise phyl loxé rique. La pro duc tion, do mi née par
des vins cou rants, no tam ment des rouges, est mar quée à par tir des an nées
1950, par une pro gres sion des vins de qua li té, amor cée entre les deux
guerres mon diales par une élite vi ti cole. Cette der nière pé riode cor res pond
aussi à l'ar ri vée dans le vi gnoble de nou veaux ac teurs les co opé ra tives, qui
ra pi de ment concentrent une part ma jeure des vo lumes. A par tir des an nées
1970-1980, la part des vins rosés prend de plus en plus d'im por tance, pour
at teindre au jour d'hui 85 % de la pro duc tion. Le vi gnoble pro ven çal est de ve‐ 
nu le pre mier pro duc teur mon dial de rosés.
Chaque étape de ces mu ta tions est mar quée par une évo lu tion de l'en cé pa‐ 
ge ment, pour ré pondre aux nou velles donnes cultu rales, tech niques ou (et)
éco no miques. C'est ce que nous sou hai tons mon trer dans cet ar ticle, en
liai son avec le jeu des dif fé rents ac teurs, do maines et co opé ra tives, dans
l'ins tau ra tion des po li tiques qua li ta tives, liées no tam ment à la mise en place
des di verses ap pel la tions.
Plu sieurs do cu ments té moignent de la di ver si té de l'en cé pa ge ment pro ven‐ 
çal au mi lieu du XIX siècle, par ti cu liè re ment celui en trant dans la vi ni fi ca‐ 
tion des vins de qua li té. Ces der niers sont pro duits pour une bonne part sur
le lit to ral, où dès le XVIII siècle se met en place une po li tique com mer ciale
(Ban dol, Cas sis…). Hor mis sur la frange lit to rale, où les vignes oc cupent sou‐ 
vent la to ta li té d'une par celle (vignes pleines), dans la plu part de la Pro vence
elles sont as so ciées à d'autres cultures (1 ou 2 rangs de vignes in ter ca lées
entre une bande culti vée).
Le phyl loxé ra touche du re ment le vi gnoble pro ven çal ; la plu part des cé‐ 
pages tra di tion nels dis pa raît lors de cette crise vi ti cole sans pré cé dent. Ra‐ 
pi de ment le vi gnoble est re cons ti tué, avec des cé pages amé ri cains, des hy‐ 
brides et des vi ni fe ras gref fés. Parmi ces der niers ceux do mi nant les plan ta‐ 
tions sont des cé pages gros pro duc teurs et peu qua li ta tifs (ara mon, ali cante
bou schet, grand noir de la cal mette…), d'au tant qu'ils sont fré quem ment im‐ 
plan tés sur des terres pro fondes, car la vigne a dé lais sé les co teaux. Ce pen‐ 
dant dés la fin du XIX  et au début du XX  siècle, une élite vi ti cole re plante
les cé pages tra di tion nels (clai rette, mour vèdre, bra quet…) afin de pro duire
des vins de qua li té.
Ce mou ve ment s'am pli fie du rant l'entre- deux-guerres, dé bou chant sur les
pre mières re ven di ca tions d'ap pel la tions d'ori gine. A cette époque le ca ri‐ 
gnan et l'ugni blanc se dé ve loppent. L'AOC Cas sis est mise en place en 1936.
Du rant la Se conde Guerre mon diale de nou velles ap pel la tions voient le jour,
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Ban dol et Bel let en AOC, ainsi que les Côtes de Pro vence en ap pel la tion
simple dans le cadre des ar rê tés de taxa tion.
Après le conflit, le vi gnoble se re nou velle peu à peu en liai son avec les rè gle‐ 
ments d'en cé pa ge ment et la mon tée en puis sance des ap pel la tions (AOC Pa‐ 
lette, VDQS : Côtes de Pro vence et Co teaux d'Aix). Le ca dastre vi ti cole (1958)
per met de faire un point com plet sur l'en cé pa ge ment. Les trois cé pages les
plus im por tants sont le ca ri gnan, l'ara mon et l'ugni blanc. Le gre nache et le
cin saut pro gressent ce pen dant avec le dé ve lop pe ment des ap pel la tions. De‐ 
vant les crises de mé vente des vins cou rants dans les an nées 1970-1980, les
sur faces pro dui sant des vins or di naires se ré tractent, tan dis que celles
vouées à la vi ti cul ture de qua li té s'étendent.
Le plan de re struc tu ra tion du vi gnoble, puis le pas sage des VDQS en AOC,
ren forcent les cé pages qua li ta tifs, gre nache et cin saut, au dé pend du ca ri‐ 
gnan et de l'ugni blanc. Des cé pages à fort po ten tiel aro ma tique très peu
pré sents en 1958, syrah, cabernet- sauvignon et rolle se dé ve loppent ; le
mour vèdre s'étend. Peu à peu ces cé pages s'im posent dans le vi gnoble pro‐ 
ven çal, où les vins rosés montent en puis sance de puis les an nées 1970-1980.
Au jour d'hui l'en cé pa ge ment est tou jours mar qué par la plu ra li té des cé‐ 
pages, mais il tend à s'uni for mi ser au tour de quelques va rié tés prin ci pales
dans les vastes ap pel la tions pro ven çales, do mi nées par les vins rosés. Pour
les vins de pays, où la gamme des cé pages admis est plus large, sont ap pa‐ 
rues aux côtés des cé pages im plan tés en Pro vence, des va rié tés mar quant
d'autres vi gnobles (mer lot, pinot, char don nay, sau vi gnon, vio gnier...) et un
cé page assez ré cent le ca la doc.
Au sein des ap pel la tions pro ven çales, des dis tinc tions de meurent au ni veau
de l'en cé pa ge ment, mais aussi des cou leurs des vins pro duits, entre les plus
vastes et celles de taille mo deste mais ayant ac cé dé pré co ce ment au
contrôle. Dans les ap pel la tions les plus éten dues, Côtes de Pro vence, Co‐ 
teaux d'Aix- en-Provence et Co teaux va rois en Pro vence, trois cé pages
rouges do minent (gre nache, cin saut, syrah) et un blanc (rolle). Les cé pages
se con daires per mettent de dif fé ren tier non seule ment les grandes ap pel la‐ 
tions entre elles, mais aussi les dé no mi na tions ter roirs, dans le cadre de la
hié rar chi sa tion en ga gée dans les Côtes de Pro vence, le vi gnoble pro ven çal
le plus éten du (20 000 ha).
Les AOC an ciennes, dont la pro duc tion n'est pas cen trée sur les vins rosés,
ont un en cé pa ge ment plus di ver si fié. A cas sis où les vins blancs do minent,
mar sanne, clai rette et ugni blanc règnent en maître. A Bel let, où la pro duc‐ 
tion est équi li brée entre les trois cou leurs, la folle noire, le bra quet et le
rolle an cien ne ment im plan té ici, typent les vins. Le dé cret pour les cé pages
se con daires de l'ap pel la tion Pa lette, es sen tiel le ment par ta gée entre vins
blancs et rouges, est un vé ri table ca ta logue de cé pages pro ven çaux ou bliés,
en core pré sents sur le châ teau de la Si mone. Dans l'ap pel la tion Ban dol, où
le rosé ne cesse de ren for cer sa place de puis plu sieurs an nées, le cé page
tra di tion nel le mour vèdre do mine tou jours, as so cié au gre nache et au cin‐ 
saut.
Comme lors de la mise en place des ap pel la tions, des ex pé ri men ta tions dé‐ 
butent dans ce vi gnoble mé di ter ra néen pour étu dier, face au ré chauf fe ment
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cli ma tique, le com por te ment de di vers cé pages, afin de conser ver la ty pi ci té
des vins, no tam ment des rosés : frui té, arômes, fraî cheur et de grés au tour
de 12° - 13°. Tous les ac teurs de la fi lière sont mo bi li sés pour re pé rer des cé‐ 
pages mieux adap tés à la nou velle donne cli ma tique et per mettre, si né ces‐ 
saire, une évo lu tion des ca hiers des charges des ap pel la tions.
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