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Dans un pays vi ti cole « in ter mé diaire » comme la Grèce, la Thes sa lie
est in con tes ta ble ment une ré gion se con daire. Pour au tant, les vi‐ 
gnobles ne sont pas ab sents et quelques ter roirs bé né fi cient d’une ré‐ 
pu ta tion au tour de vins ou de tsi pou ro de qua li té (Tir na vos, Kas tra ki,
An chia los) (Si vi gnon, 1975, 1998  ; Pé choux, 1988). En outre, ces pé ri‐ 
phé ries ré sistent et se dé ve loppent même lo ca le ment dans la pé riode
ré cente  : nou velles plan ta tions, or ga ni sa tion des pro duc teurs et im‐ 
pul sions dé ci sives des co opé ra tives, ini tia tives de vi gne rons in dé pen‐ 
dants et né go ciants. Dans le cadre de cet ar ticle, après avoir dé crit ce
pro ces sus de re nou vel le ment nous ten te rons de mon trer com ment
les jeux d’ac teurs en mo bi li sant le pa tri moine, les va leurs cultu relles
et l’an crage ter ri to rial, ont per mis la re nais sance des vi gnobles de
Thes sa lie.
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Le contexte Thes sa lien : marges
et re nais sance vi ti cole
Rap pe lons à par tir de la carte 1, que la géo gra phie des vignes a connu
quelques re touches en Grèce. Au début du XX  siècle, les ceps oc cu‐ 
paient d’im por tants ter roirs dans le Pé lo pon nèse oc ci den tal, la Co rin‐ 
thie, l’At tique, les îles de Cé pha lo nie et de Cor fou (Si vi gnon, 1998). De‐ 
puis cette époque, le repli est sen sible à Cor fou ou en Mes sé nie. Dé‐ 
sor mais, les vignes se concentrent clai re ment dans le sud de la pé‐ 
nin sule et sur cer taines îles (Crète, At tique, Eubée, Pé lo pon nèse, îles
d’Egée – Cy clades, Samos, Do dé ca nèse – ou de la mer Io nienne –
Zante). Au nord, les ceps sont plus rares mais bien pré sents en Ma cé‐ 
doine orien tale (dé par te ment de Ka va la plu tôt orien té vers le rai sin
de table) ou cen trale (Naous sa), en Chal ci dique ou en Thes sa lie. De
fait, cette der nière ré gion, ne re pré sente que 4 % des vignes grecques
avec 5 300 ha ex ploi tés en 2015 dont 4 300 ha pour le vin, et un mil‐ 
lier d’hec tares pour la pro duc tion de rai sins de table.

2
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Le vi gnoble se dis perse, comme nous le ver rons, sur les pié monts des
mas sifs mon ta gneux en vi ron nants, sur les col lines (« re ve nia »), plus
ra re ment dans la plaine pro pre ment dite. Ani mée par des pe tites ex‐ 
ploi ta tions vi ti coles peu spé cia li sées, la ré pu ta tion vi ti cole re pose
his to ri que ment sur les vins rouges ou sur tout sur le tsi pou ro, cette
eau de vie ob te nue par dis til la tion de marc de rai sin. Les vins et al‐ 
cools sont lar ge ment des ti nés à l’au to con som ma tion et à la vente di‐ 
recte, par fois en vrac, sou vent de façon in for melle, sur les mar chés
de proxi mi té, au près des res tau ra teurs ou dans les caves par ti cu‐ 
lières. Mais, clas si que ment, la ma jo ri té des pro duc teurs pay sans vend
son rai sin, la vi ni fi ca tion étant alors réa li sée par des co opé ra tives ou
par des mar chands as sem bleurs et em bou teilleurs. En Thes sa lie, on
doit sou li gner l’im por tance an cienne des co opé ra tives et de quelques
né go ciants de Grèce du Nord comme Tsan ta li (Pé choux, 1988).

3

Ce pen dant, comme ailleurs en Grèce, les dy na miques vi ti coles ont
été mar quées par des vagues d’ar ra chage dans les an nées 1980, en‐ 
cou ra gées par la CEE, et qui ont sur tout concer né les pié monts de
demi- montagne.
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Carte 1

Les évo lu tions ré centes sont sen sibles. Gros siè re ment (carte 2), si la
vigne ré siste tant bien que mal à la pres sion tou ris tique et ur baine
au tour de la ca pi tale et dans cer taines îles (par exemple à Samos), le
recul est gé né ral sur les prin ci paux « fiefs » vi ti coles à l’ex cep tion de
la Grèce cen trale (Phthio tide) et d’une pe tite par tie du Pé lo pon nèse.
De fait, entre 2000 et 2009, ce sont bien la Thes sa lie et la Grèce sep‐ 
ten trio nale, qui connaissent les plus fortes crois sances, sur des sur‐ 
faces certes mo dé rées et dans un contexte qui de meure peu vi ti cole.
Dans ces pé ri phé ries thes sa liennes qui ré sistent et se dé ve loppent lo‐ 
ca le ment, on note l’ap pa ri tion de nou velles plan ta tions et l’émer gence
de do maines spé cia li sés. Ce pen dant, la pro gres sion des sur faces s’est
ra len tie de puis 2008 et la crise éco no mique, mais ces in cer ti tudes ne
doivent pas dis si mu ler la forte re struc tu ra tion du vi gnoble en cours,
avec no tam ment le dé ve lop pe ment des signes of fi ciels de qua li té et
d’ori gine. Au jourd’hui, en vi ron 10 % des vignes sont clas sées en AOP
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Carte 2

Source : Mi nis tère de l’agri cul ture grec

et 60 % en IGP. Dans le dé tail, sur la seule Thes sa lie (carte 3) et sur la
pé riode 2011-2014, on note des gains sen sibles sur les sur faces en
vigne, dans les ter roirs de Rap sa ni, Tyr na vos, Mes se ni ko la ou sur le
pié mont vers Mou za ki. La plaine oc ci den tale en re gistre, au contraire,
des pertes. La cor ré la tion avec cer taines zones bé né fi ciant des signes
of fi ciels de qua li té et d’ori gine est in té res sante (carte 4).
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Carte 3 - Évo lu tion des sur faces en vignes en Thes sa lie (2011-2014)

Source : Mi nis tère de l’agri cul ture grec

Rap pe lons que les prin ci pales aires bé né fi ciant d’une dé no mi na tion
géo gra phique sont :

6

En AOP (PDO) : les ter roirs d’An chia los, Mes se ni ko la ou Rap sa ni ;
En IGP (PGI), les aires de Thes sa lie (1990), de Kra nia (2002, sé pa rée de l’AOP
Rap sa ni car elle ac cepte des cé pages in ter na tio naux), de Kra mo nas (2006),
des Mé téores (2006 pour les vins rouges), de Ma gné sie (2008), de Kar di sa
(2008) et d’Elas so na (2010) au nord de Tyr na vos ;
S’ajoute la si tua tion du tsi pou ro qui bé né fi cie de l’IGP dès 1989 avant que
celle- ci ne soit ré vi sée en 2008 avec les dé no mi na tions de tsi pou ro de Ma cé ‐
doine, de Thes sa lie ou de Tyr na vos
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Carte 4 - Les vi gnobles de qua li té en Thes sa lie

Ces vins de qua li té se sub sti tuent donc pro gres si ve ment aux vins de
table des ti nés à l’au to con som ma tion tan dis que l’on ob serve des pro‐ 
grès dans la culture et dans les tech niques de vi ni fi ca tion  ; les pro‐ 
duc teurs ont im por té quelques cé pages nobles (char don nay, ca ber net
sau vi gnon, syrah) mais sur tout sé lec tion né des cé pages lo caux de
qua li té. Aux côtés des ac teurs clas siques, dont les co opé ra tives, un
groupe de « nou veaux » vi ti cul teurs s’est lancé dans l’em bou teillage et
a pris pied sur les mar chés ré gio naux. Quels sont donc, plus pré ci sé‐ 
ment, les formes et les ac teurs de cette re nais sance vi ti cole thes sa‐ 
lienne ?

7

Les formes du re nou vel le ment :
les tra jec toires des prin ci paux vi ‐
gnobles
Le cadre d’ana lyse four ni par l’ap proche en termes de «  res source
ter ri to riale  » (Gu mu chian, Pec queur 2007) per met d’abor der ce re‐ 
nou veau plu ri di men sion nel du vi gnoble et son im pact sur le dé ve lop‐ 
pe ment des ter ri toires. Selon ces ana lyses, on consi dère que la va lo ri‐ 
sa tion des res sources lo cales est fa vo rable aux ac ti vi tés pro duc tives,
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Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

no tam ment agri coles. La tra jec toire de dé ve lop pe ment re pose sur la
va lo ri sa tion de la seule chose qui ne soit pas « dé lo ca li sable », c’est- à-
dire le ter ri toire rural lui- même et ses amé ni tés, ses agré ments
(cadre de vie et de ré si dence, en vi ron ne ment, pa tri moine ma té riel et
im ma té riel, etc.) et ses res sources dis tinc tives. D’au tant que l’on peut
bé né fi cier d’une de mande des consom ma teurs pour les pro duits (ali‐ 
men taires ou non) et ser vices dits « spé ci fiques » per met tant de dé‐ 
ga ger des plus- values sur tout si des com plé men ta ri tés existent entre
eux (idée du « pa nier de biens et de ser vices ») ; un cercle ver tueux
s’ins talle dans le quel les qua li fi ca tions se ren forcent les unes les
autres, tan dis que l’image d’un ter ri toire de qua li té contri bue à la «
sur va lo ri sa tion » éco no mique de ses pro duc tions. La zone ru rale peut
alors se dé ve lop per du ra ble ment à condi tion que les ac teurs se
mettent en re la tion, se co or donnent et s’ins crivent dans une dy na‐ 
mique col lec tive en ac ti vant les re la tions so ciales, por teuses d’in no‐ 
va tions, en or ga ni sant ses « res sources ter ri to riales » et en conce vant
un pro jet (Cam pagne et Pec queur, 2014). Il faut dire que, dans cette
grille de lec ture théo rique, les ru ra li tés pré sentent d’in con tes tables
op por tu ni tés de dé ve lop pe ment en jouant sur la proxi mi té et les liens
géo gra phiques et socio- culturels entre ac teurs lo caux à condi tion
qu’émergent de nou velles formes de co opé ra tion/co or di na tion avec
l’appui des col lec ti vi tés, par fois des la bo ra toires uni ver si taires et sur‐ 
tout d’une mul ti tude d’as so cia tions lo cales cultu relles, no tam ment
celles is sues de la dia spo ra grecque (Gous sios, 2015).

Notre ana lyse re pose non seule ment sur une syn thèse de tra vaux
plu ri dis ci pli naires conduits dans plu sieurs sec teurs de Thes sa lie de‐ 
puis une quin zaine d’an nées dans le cadre d’un mas ter franco- 
hellénique dédié aux dy na miques ter ri to riales. Il rend compte éga le‐ 
ment d’en quêtes de ter rains au près de dif fé rents so cio pro fes sion nels
(agriculteurs- vignerons, vi ni fi ca teurs, res pon sables de co opé ra tives,
res pon sables lo caux) per met tant de mieux sai sir les jeux d’ac teurs et
les mo ti va tions des pro duc teurs sur des zones- test, et d’une ana lyse
de don nées car to gra phiques (re gistre par cel laire ados sé à la Po li tique
Agri cole Com mune) pour me su rer la dif fu sion de la culture vi ti cole et
dé fi nir les sec teurs d’étude. La carte 5 per met ainsi de lo ca li ser les
par celles dé cla rées en vigne sur l’en semble de la Thes sa lie. On re‐ 
marque d’em blée la pré sence d’îlots vi ti coles dif fus dans toute la ré‐ 
gion mais aussi l’exis tence de foyers da van tage spé cia li sés.
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Carte 5 : Par celles de vigne et em pla ce ment des blocs dia grammes

Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

Dans la pre mière ca té go rie, un bloc- diagramme (Fi gure n°1) per met
de vi sion ner l’or ga ni sa tion des micro- vignobles sur le ver sant orien‐ 
tal, semi- montagneux, de la plaine de Thes sa lie, dans la par tie amont
du bas sin du Pi nios, à proxi mi té des pe tites villes de Ka lam ba ka et
Kas tra ki, et du site des Mé téores. En si tua tion de pié mont, s’éta geant
sur des co teaux vers 300-400 m d’al ti tude, ou bien ponc tuel le ment
dans la plaine, on re marque la grande dis per sion des par celles, sou‐ 
vent de pe tite taille mais géo mé triques dans les par ties basses, hé ri‐ 
tage de la ré forme agraire de Ve ni zé los (1917-1926) (Pé choux, 1975).
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Fi gure 1 : le vi gnoble de Kas tra ki et ses micro- parcelles

Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

Les vi gnobles da van tage spé cia li sés connaissent des par cours di ver si‐ 
fiés. Celui de Tyr na vos (fig. 2), au nord de La ris sa est le plus im por‐ 
tant, avec en vi ron 2 100 ha. Il bé né fi cie d’une IGP de puis 1990 (ré vi sée
en 2004). Les agro- terroirs sont assez dif fé ren ciés avec des vignes
éta blies sur des marnes ou conglo mé rats dans la plaine ou sur les
marbres et cal caires sur les hau teurs, no tam ment sur des re plats ou
bas sins in té rieurs si tués à l’est. Ce vi gnoble est an cien, mais il a subi
le choc du phyl loxe ra en 1929, au quel a suc cé dé des re plan ta tions
avec nou veaux cé pages (ban ti ki, ro za ki, mus cat). Au jourd’hui, les ceps
de ro di tis blanc, mus cat de Ham bourg (dit « Mus cat de Tyr na vos ») ou
de lim nio na do minent. On compte cinq caves prin ci pales, dont une
im por tante co opé ra tive contrô lant plus de 500 ha et 400 pro duc‐ 
teurs. Fon dée en 1925, cette co opé ra tive a long temps été pi lo tée sous
l’égide de l’Union des Co opé ra tives agri coles de La ris sa, puis s’est
consti tuée une as so cia tion de pro duc teurs. Outre une gamme de vins
di ver si fiée, cette co opé ra tive est connue pour sa grosse pro duc tion
de tsi pou ro.
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Fi gure 2 : le vi gnoble spé cia li sé de Tyr na vos

Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

Le vi gnoble de Nea An chia los (fig. 3) est plus mo deste (300 ha dont
165 en AOP) et sur des ter roirs très dif fé rents, dans une plaine lit to‐ 
rale, à l’ouest du golfe pa ga sé tique, sur des sols li mo neux et sa bleux
ou caillou teux.
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Fi gure 3 : le vi gnoble lit to ral de Nea An chia los

Photo : Laurent Rieu tort, mars 2018

Les ceps ont été im plan tés par des ré fu giés ori gi naires de Bul ga rie
(sur la côte de la Mer Noire) au début du XX  siècle (1908) et c’est une
pre mière co opé ra tive consti tuée en 1918 qui en cou rage la vi ti cul ture.
L’en semble bé né fi cie d’une AOP re la ti ve ment an cienne (1969) avec
une gamme assez large de cé pages : ro di tis (80 %) et sa va tia no blanc,
gre nache, mer lot, syrah, ugni. On compte dé sor mais quatre caves
prin ci pales dont la co opé ra tive cen te naire Di mi tra re grou pant à elle
seule 400 ha et 130 pro duc teurs, après avoir bé né fi cié d’im por tants
tra vaux dans les an nées 2000 ; cette co opé ra tive trans forme à la fois
des vins – dont une gamme ré si née, du tsi pou ro et de l’huile d’olive.
Une autre cave (Apos to la ki), fon dée en 1958, com bine pro duc tion de
tsi pou ro/ouzo pour l’ex port et des vins bio lo giques.

13
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Photo 1 : les ins tal la tions de la co opé ra tive Di mi tra pour la dis til la tion du tsi- 

pou ro

Le vi gnoble de Mes se ni co la (fig. 4) couvre moins de 100 ha, au tour
des vil lages de Mes si ni co la, Mor fo vou ni ou Mo scha to avec des ex ten‐ 
sions vers Kar dit sa. Il est ca rac té ris tique d’un en semble en plein re‐ 
nou veau après des phases dif fi ciles. Prin ci pa le ment situé sur des co‐ 
teaux bien ex po sés ( jusqu’à 750 m d’al ti tude), par fois mêlé d’oli viers,
sur des sols ro cheux, ar gi leux sur flysch ou sur cônes de dé jec tion
dans ce pié mont du Pinde, à proxi mi té de la zone tou ris tique du lac
Plas ti ra. Sous l’im pul sion des élus lo caux, il bé né fi cie d’une AOP de‐ 
puis 1994 qui spé ci fie no tam ment des ren de ments li mi tés et les cé‐ 
pages mavro mes si ni ko la (70 %), ma vro mo scha to, ro di tis et ca ri gnan
ou syrah, voire ro sa ki (rosé) ; des cé pages lo caux comme le ba di ki ou
le sefka ont été aban don nés. La pro duc tion, émiet tée en un grand
nombre de pro duc teurs, est po la ri sée par quelques vi gne rons in dé‐ 
pen dants après le désen ga ge ment de la co opé ra tive de Kar dit sa, à
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Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

Fi gure 4 : le vi gnoble semi- montagneux de Mes se ni co la

Photo : Laurent Rieu tort, mars 2019

l’image de la cave Ka la ma tas (créée en 2003 ; 20 ha) ou la cave Ka ra‐
mi tros / Mon sieur Ni co las (10 ha).
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Photo 2 : vi gnoble de plaine à Kal li fo no au pied du mas sif des Agra fa (au loin

vers l’est, le Mont Olympe)

La ty po lo gie des pro duc teurs de ce vi gnoble de Mes si ni co la, pro po‐ 
sée par M.-L. Ve drenne (2017) est assez symp to ma tique du pay sage
des autres sec teurs vi ti coles. L’au teure re père ainsi des micro- 
viticulteurs, sou vent âgés, qui re cherchent un com plé ment de re ve nu
et la va lo ri sa tion du pa tri moine fa mi lial  ; ils dis posent sou vent de
moins d’un hec tare (avec quelques oli viers) et pra tiquent or di nai re‐ 
ment la vente de rai sins, donc sans vi ni fi ca tion. Un deuxième type re‐ 
groupe des doubles- actifs, dé te nant de 0,7 à 1,5 ha, et com bi nant la
trans for ma tion du rai sin en vin et tsi pou ro pour la consom ma tion fa‐ 
mi liale élar gie et un ré seau de clients lo caux. Les vi ti cul teurs pro fes‐ 
sion nels ex ploitent de 3 à 5 ha, à plein temps, avec da van tage d’in ves‐ 
tis se ments, l’adhé sion à des co opé ra tives (Dyo ni sos à Kar dit sa mais
hors AOP) ou la vente à une clien tèle de proxi mi té voire sur la cave
par ti cu lière. Enfin, des « en tre prises vi ti coles » émergent avec 5 à 10
ha de ceps, aux quels s’ajoutent sou vent l’achat de rai sins à d’autres
ex ploi tants  ; ces vi gne rons se sont sou vent ins tal lés à la fin des an ‐

15
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Photo : Laurent Rieu tort, mars 2019

Photo 3 : Com plant vigne- oliviers proche de Mes si ni ko la

Source : musée de la vigne et du vin à Rap sa ni

nées 1990, avec de gros in ves tis se ments sur les chais (y com pris pour
la com mer cia li sa tion), en bé né fi ciant du sou tien des col lec ti vi tés ter‐ 
ri to riales. Les ventes se di rigent vers des né go ciants spé cia li sés ou se
font di rec te ment à la cave.

Enfin, le spec ta cu laire et re nom mé vi gnoble de Rap sa ni (fig. 5)
s’étend sur moins de 150 ha au tour de quatre vil lages (Rap sa ni, Am be‐ 
la kia, Pyr ge tos, Kra nia) et sur des co teaux schis teux, bien ex po sés,
entre 300 et 800 m d’al ti tude, entre les chaînes de l’Ossa et de
l’Olympe, do mi nant la plaine lit to rale de la Mer Egée et du golfe Ther‐ 
maïque.
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Photo 4 : Le vi gnoble de Rap sa ni dans les an nées 1930

Source : Re gistre par cel laire gra phique, Mi nis tère de l’agri cul ture

Les vins de la dé no mi na tion Rap sa ni ont été re con nus par l’État grec
dès 1932, puis la pré ser va tion de ce vi gnoble a bé né fi cié de l’in ter ven‐ 
tion de la Banque agri cole dans les an nées 1960 ; il ob tient l’AOP en
1971 avec toute une hié rar chie de vins. Les cé pages sont le xi no ma vro
(plu tôt au nord), les kras sa to et sta vro to (au sud), aux quels s’ajoutent
les syrah, gre nache, mer lot, ca ber net ou sau vi gnon blanc. La prin ci‐ 
pale cave lo cale a été ra che tée en 1991 par le groupe Tsan ta li, qui a
réa li sé des in ves tis se ments im por tants lui per met tant d’af fi cher cette
ap pel la tion dans sa gamme de pro duits aux côtés des vins du Mont
Athos, d’Hal ki di ki, de Ma ro nia ou de Naous sa en Grèce du nord, mais
aussi des vins de San to rin (vin san to en par ti cu lier). D’autres caves
plus mo destes et ré centes sont ins tal lées à Rap sa ni, comme Dou gos
(1992 ; 15 ha en vi ti cul ture bio) ou Ktima Kat sa ros (10 ha en bio éga le‐ 
ment).
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Fi gure 5 : le vi gnoble de pente de Rap sa ni

Nou veaux ac teurs et nou vel an ‐
crage ter ri to rial
Ce ra pide tour d’ho ri zon des vi gnobles de qua li té de Thes sa lie per met
de sai sir les prin ci paux in gré dients de ce re gain vi ti cole qui com bine
di vers fac teurs.

18

Un pre mier élé ment est clai re ment as so cié au dy na misme de vi gne‐ 
rons in dé pen dants, dont des ré cem ment ins tal lés qui se lancent dans
le mé tier avec de nou velles pra tiques (vi ti cul ture bio, vi ni fi ca tion et
com merce, œno tou risme). Le mou ve ment avait com men cé dès le
début des an nées 2000, et avait par fois été une consé quence des dif‐ 
fi cul tés des spé cu la tions « clas siques » de la plaine comme le coton
ir ri gué, moins sub ven tion né par la Po li tique Agri cole Com mune (Per‐ 
ucho et al., 2015). La crise éco no mique grecque a en core accru le
mou ve ment de «  re tour  » vers les cam pagnes et les mé tiers de la
terre et de l’éle vage, qu’il s’agisse de re trai tés qui tentent de com plé‐ 
ter leurs maigres res sources par une pe tite ac ti vi té mar chande ou,
sur tout, de jeunes ur bains, sou vent di plô més et issus de fa milles agri ‐

19
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coles vil la geoises, qui tentent une ins tal la tion ou une di ver si fi ca tion
dans la vi ti cul ture.

A Pa liou ri, à proxi mi té de la zone de Mes si ni co la, voici l’exemple de
l’ex ploi ta tion de M. Ka ra tha nos qui s’est spé cia li sée dans la pro duc ‐
tion de vins et al cool hauts de gamme et no tam ment dans le vieillis ‐
se ment du tsi pou ro. M. Ka ra tha nos va lo rise un petit do maine fa mi lial
de 10 ha de vignes, conduites en agri cul ture bio lo gique. Le cé page
do mi nant est le Mo scha to noir mais on trouve aussi le Lim nio na, Ba ‐
ti ki, Me se ni co la, Za cha ro kok ki nou di, Asyr ti ko, Ma la gou sia, Xi no ma ‐
vro, Ro di tis, Mal va sia, ainsi que de la Syrah. En réa li té, ce « néo- 
vigneron » s’est ins tal lé en 2009 après une car rière pro fes sion nelle et
scien ti fique (doc to rat sur les cé pages au toch tones) dans le do maine
des vins et spi ri tueux. Chimiste- œnologue, juge in ter na tio nal des
concours de vins et spi ri tueux et pré sident de l'Union des œno logues
grecs, M. Ka ra tha nos a donc plan té de nou velles vignes, et créé des
vins blanc et rouge, puis en 2011 le vieux tsi pou ro dé nom mé
« PÚRO ». En 2015, il ouvre une micro- distillerie ar ti sa nale dans la
construc tion a été sou te nue par les col lec ti vi tés ter ri to riales et des
fonds eu ro péens. M. Ka ra tha nos a re pé ré au moins une pe tite di zaine
d’ins tal la tions de nou veaux vi gne rons dont le dé par te ment de Kar ‐
dit sa ; il ap porte une aide tech nique à ses col lègues vi ti cul teurs et
consti tue ainsi un petit ré seau local.

Ce mou ve ment de re tours au vil lage avec la crise dé mul ti plie les ini‐ 
tia tives in di vi duelles (2005-2011), puis col lec tives (de puis 2012) ; des
com plé ments de re ve nus sont re cher chés au début puis l’ins tal la tion
se fait pro gres si ve ment, avec des in ves tis se ments en plu sieurs temps
dans le ma té riel de vi ni fi ca tion et les chais. Ces ins tal la tions bé né fi‐ 
cient du sou tien – tech nique, lo gis tique, com mer cial – de la fa mille
élar gie et de la com mu nau té vil la geoise ; on re trouve aussi le rôle clé
de la dia spo ra (Gous sios, 2015 ; Gous sios, Rieu tort, 2018) qui ac com‐ 
pagne le re nou veau, en consti tuant à la fois un fac teur de pro duc tion
(comme in ves tis seur) et un dé bou ché (comme une clien tèle fi dèle
pour les pro duits vi ti coles et avec une forte ca pa ci té de mo bi li sa tion
des ré seaux de com mer cia li sa tion). Par son ac tion, la dia spo ra thes sa‐ 
lienne montre qu’elle s’in té resse par ti cu liè re ment aux vi gnobles lo‐ 
caux, aux in ves tis se ments dans la vi ti cul ture et l’oe no tou risme, à la
ges tion du pa tri moine na tu rel et cultu rel. Elle in ter vient par fois di‐ 
rec te ment comme pro prié taire fon cier pou vant fa ci li ter l’ins tal la tion
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de jeunes vi gne rons (par exemple avec la lo ca tion à des prix sym bo‐ 
liques de par celles) ou comme am bas sa deur des pro duits lo caux. Ce
rôle de la dia spo ra se com bine plus gé né ra le ment avec les pra tiques
des consom ma teurs ci ta dins prêts à payer plus chers des vins issus
de lieux connus, de vil lages d’ori gine. La de mande des mar chés ur‐ 
bains et du tou risme (Lac Plas ti ra, Mé téores) s’as so cie à ces élé ments
pour ac ti ver et spé ci fier la res source vi ti cole et l’as so cier en « pa nier
de biens » à d’autres ser vices.

Un deuxième fac teur ex pli ca tif est la place re nou ve lée des né go ciants
– le meilleur exemple étant Tsan ta li pour le vi gnoble de Rap sa ni – ou
de grosses co opé ra tives qui s’orientent pro gres si ve ment vers la qua li‐ 
té (Tyr na vos, An chia los).

21

Enfin, un der nier élé ment à prendre en compte, comme on l’a vu, est
la place des signes of fi ciels de qua li té, par fois an ciens mais re va lo ri‐ 
sés ré cem ment dans une dé marche de spé ci fi ca tion de la res source.
L’en semble de ces in gré dients contri bue à la ré orien ta tion stra té‐ 
gique des ex ploi ta tions vi ti coles vers un mode de dé ve lop pe ment
«  ter ri to rial  » qui s’ap puie sur les liens géo gra phiques et socio- 
culturels de la fa mille agri cole et sur l’im mer sion dans le pa tri moine
vi gne ron à tra vers sa voirs et pra tiques pour re cons ti tuer le ter roir et
fa ci li ter l’an crage/la dif fé ren cia tion des sys tèmes vi ti coles ainsi que
la co opé ra tion entre ex ploi tants ; cette place de la pa tri mo nia li sa tion
en cours est clai re ment ob ser vable dans l’amé na ge ment de mu sées,
par exemple à Mes si ni co la ou Rap sa ni, ou dans les nou velles en tre‐ 
prises œno tou ris tique.
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Un bon exemple de ces pro jets émer gents est celui de la cave Filia, à
So fades. A par tir d’une tra di tion fa mi liale main te nue mal gré un en vi ‐
ron ne ment local peu fa vo rable, les vignes étant ar ra chées pour pas ‐
ser à la grande culture dans cette plaine si tuée à moins de 200 m.
d’al ti tude, au début des an nées 1990, un vi gne ron - Vaios Xanas – as ‐
so cié à un ami éco no miste – tente de re créer un vi gnoble, qui at teint
au jourd’hui une di zaine d’hec tares. Re joints par un autre ami, in gé ‐
nieur mé ca ni cien, les trois as so ciés fondent leur propre cave en
2014 ; le chai et la cave sont éta blis dans un bâ ti ment mo derne et à
faible consom ma tion d'éner gie, qui dis pose en plus d’une vaste es ‐
pace de dé gus ta tion où des œuvres ar tis tiques peuvent être ex po ‐
sées. La so cié té pro pose des vins de cé page, créés no tam ment à par ‐
tir de va rié tés lo cales (As syr ti ko, Ma la gou sia, Mus cat noir et Lim nio ‐
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Photo : Laurent Rieu tort, mars 2019

Photo 5 : La cave Filia à So fa dès qui s’ouvre à l’oe no tou risme

nas) mais aussi « in ter na tio nales (Char don nay, Sau vi gnon blanc, Mer ‐
lot, Ca ber net Sau vi gnon et Syrah).

On as siste fi na le ment à une double ré in ser tion de la vi ti cul ture thes‐ 
sa lienne, à l’échelle du ter roir (ré cu pé ra tion des an ciennes par celles,
adop tion des sys tèmes de pro duc tion moins in ten sifs) et du ter ri toire
(mo bi li sa tion du pa tri moine com mun, moindre concur rence entre
pe tites et moyennes ex ploi ta tions) avec l’émer gence de nou velles
formes de co opé ra tion/co or di na tion pour va lo ri ser et spé ci fier les
res sources vi ti coles (grou pe ments de pro duc teurs, co opé ra tives,
etc.). Cette dy na mique ter ri to riale bé né fi cie éga le ment de l’appui des
Agences de Dé ve lop pe ment Local, des la bo ra toires uni ver si taires et
de la mul ti tude d’as so cia tions lo cales (cultu relles, en vi ron ne men tales,
des membres de la dia spo ra).
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Fi gure 6 : Tra vail sur les ter roirs à El li no pyr gos
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Ac com pa gne ment par l’Uni ver si té de Thes sa lie de l’ins tal la tion de nou veaux

agri cul teurs et tra vail sur les ter roirs et les cé pages lo caux à par tir d’une car to- 

gra phie et selon les té moi gnages des an ciens vil la geois : ke ri no (Κέρινο), grand

rai sin blanc de table, ban ti ki (Μπαντίκι) petit rai sin blanc de table, kon tok la di

(Κοντοκλάδι) grand rai sin rouge de table et de cuve.

Conclu sion
Le re nou veau qua li ta tif de la vi ti cul ture en Thes sa lie est un bon
exemple de pro ces sus de ré- ancrage d’une marge vi ti cole grecque
grâce à une com bi nai son d’ac teurs (nou veaux vi gne rons, an ciennes
co opé ra tives) sou te nus par des ré seaux col lec tifs très agiles, et à une
dy na mique de va lo ri sa tion des res sources vi ti coles spé ci fiques, pou‐ 
vant s’as so cier avec d’autres biens cultu rels, tou ris tiques et pa tri mo‐ 
niaux.
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Pour au tant, cette dy na mique po si tive de meure in cer taine du fait des
dif fi cul tés d’agran dis se ment des ex ploi ta tions pro fes sion nelles (forte
pres sion fon cier et manque de droits de plan ta tion) et des fra gi li tés
com mer ciales y com pris pour les fi lières de qua li té (ca pa ci té d’adap‐ 
ta tion in égale des co opé ra tives ; risque d’uni for mi sa tion des cé pages
et pra tiques de vi ni fi ca tion, ab sence d’AOP pour le tsi pou ro qui de‐ 
meure un pro duit peu ou pas ex por té).
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Français
Pro blé ma tique et contexte
Dans un pays vi ti cole « in ter mé diaire » comme la Grèce (7  rang eu ro péen
pour ses sur faces), la Thes sa lie est une ré gion mar gi nale. Pour au tant, les vi‐ 
gnobles du nord de la Grèce ne sont pas ab sents et quelques ter roirs de
Thes sa lie bé né fi cient d’une ré pu ta tion au tour de vins ou de tsi pou ro de qua‐ 
li té (Tir na vos, Kas tra ki, An chia los) (Si vi gnon, 1975, 1998). En outre, ces pé ri‐ 
phé ries ré sistent et se dé ve loppent même lo ca le ment (nou velles plan ta‐ 
tions, or ga ni sa tion des pro duc teurs et rôle de co opé ra tives, ini tia tives de
né go ciants) (Pé choux, 1988).
En pre nant appui sur la no tion de res source ter ri to riale (Gu mu chian, Pec‐ 
queur 2007), nous en vi sa ge rons com ment la va lo ri sa tion des pe tits vi‐ 
gnobles passe par la mo bi li sa tion des ac teurs du ter ri toire et par trois
phases (iden ti fi ca tion/ap pro pria tion de la res source, ac ti va tion et enfin
spé ci fi ca tion/in no va tion). Ces étapes sup posent une dé marche d'ap pro‐ 
pria tion col lec tive per met tant un an crage pro fond de la res source dans le
ter ri toire vécu, par ti ci pant ainsi de la pa tri mo nia li sa tion et de l'iden ti té ter‐ 
ri to riale. Ce phé no mène d’ap pro pria tion col lec tive consti tue le lien es sen tiel
entre la spé ci fi ca tion des res sources et l’iden ti fi ca tion du ter ri toire : plus le
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ter ri toire est iden ti fiable, plus cela ren force le ni veau de spé ci fi ca tion des
res sources et par la même, contri bue à l’émer gence à terme du ter ri toire.
L’ob jec tif de cette com mu ni ca tion sera donc d’étu dier com ment les jeux
d’ac teurs en mo bi li sant le pa tri moine, les va leurs cultu relles et l’an crage ter‐ 
ri to rial, ont per mis la re nais sance des vi gnobles de Thes sa lie.
Mé thodes de re cherche et ter rains d’étude
La re cherche re pose sur l’uti li sa tion de don nées car to gra phiques pré cises
(re gistre par cel laire) pour me su rer la dif fu sion de la culture vi ti cole et sur
des en tre tiens sur le ter rain per met tant de mieux sai sir les jeux d’ac teurs et
les mo ti va tions des pro duc teurs.
L’ap proche qua li ta tive sera conduite à l’échelle de la Thes sa lie mais avec
deux focus sur la bor dure du Pinde et dans le micro- vignoble de Rap sa ni  ;
ce der nier com prend 150 ha sur des ter roirs schis teux éta gés sur les ver‐ 
sants entre 200 et 700 m d’al ti tude, entre le Mont Olympe et la plaine lit to‐ 
rale si tuée au dé bou ché des gorges du Tempé. Vi gnoble de qua li té re con nu
pré co ce ment par une AOC (la bel li sa tion dès 1932 ; AOC en 1970), il connaît
un re nou veau grâce à la com bi nai son de di vers ac teurs (vi gne rons in dé pen‐ 
dants, co opé ra tive ra che tée par le groupe TSAN TA LI en 1991) et à une forme
de pa tri mo nia li sa tion.
Prin ci paux ré sul tats
L’ana lyse conduite en Thes sa lie montre les in ter ac tions entre re nais sance et
mise en pa tri moine des vi gnobles. Ce cercle ver tueux passe par des ac teurs
« in ter mé diaires » : rôle de la dia spo ra et de sa « re ter ri to ria li sa tion » en es‐ 
pace rural per met tant la «  ré vé la tion  » de la res source (Gous sios, 2015),
place des lea ders pri vés ou co opé ra tifs qui jouent sur les ap pel la tions d’ori‐ 
gine, les mar chés ur bains et la mise en tou risme pour ac ti ver et spé ci fier la
res source vi ti cole. En outre, beau coup de consom ma teurs ci ta dins, ori gi‐ 
naires des cam pagnes et ayant conser vé de forts liens avec leurs vil lages
d’ori gine, sont prêts à payer plus chers des vins issus de lieux connus, même
s’ils ne bé né fi cient pas d’un label of fi ciel. Plus glo ba le ment, dans un
contexte de nou velles va leurs pa tri mo niales et en vi ron ne men tales, l’image
du vin est re va lo ri sée au près de la po pu la tion lo cale, même si cer tains choix
com mer ciaux (uni for mi sa tion des cé pages et pra tiques de vi ni fi ca tion)
peuvent aussi fra gi li ser les fi lières de qua li té.
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