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Introduction
La Chine a une longue histoire de thés issus de lieux soigneusement
identifiés
Vins et thés de terroir, une proximité évidente
La dégustation géo-sensorielle en partage
En conclusion

Cette communication prend appui sur une expérience de plusieurs années avec la
société Tastespirit initiée par Xiang Gao. Fondée à Shanghai, et implantée dans de
nombreuses villes dont Pékin, Canton et Shenzhen, elle a plusieurs vocations :
école du vin, média en ligne, organisation de colloques, conseil en vin, club de
grands amateurs… Comme conseillers culturels, nous avons aidé Tastespirit à
organiser un colloque annuel, « Terroir, Renaissance », assorti d’ateliers géo-
sensoriels.

In tro duc tion
Ce sont les grands ama teurs amé ri cains et ja po nais qui firent ex plo‐ 
ser l’ex por ta tion des grands vins de ter roir fran çais, puis ita liens, es‐ 
pa gnols…, dans l’après der nière Guerre Mon diale. Le Cros Pa ran toux
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d’Henri Jayer, de ve nu my thique, un des deux vins les plus chers du
monde, com men ça sa car rière à Los An geles et à Tokyo, la même
année, en 1980. Dans les an nées 1990, quand le vin s’im po sa comme la
bois son de la mon dia li sa tion, les vins les plus rares furent sy no‐ 
nymes de réus site so ciale. Tout en tre pre neur, ban quier, chi rur gien,
avo cat, cadre di ri geant…, se doit de boire les plus grands vins, les plus
re cher chés et les plus chers, au res tau rant et si pos sible les pos sé der.
Il était nor mal que la Chine, qui s’im po sait comme la grande puis‐ 
sance émer gente du XXI  siècle, fasse de Hong- Kong un trait d’union
entre elle et la vieille Eu rope, ainsi que la nou velle place forte du vin
fin.

e

Si on trouve à Hong- Kong les vins les plus pres ti gieux du mo ment,
qu’ils soient d’ori gine eu ro péenne ou des pays du Nou veau Monde du
Vin (Ca li for nie, Nou velle Zé lande, Chili, Aus tra lie…), nous nous in ter‐ 
ro ge rons sur le sens de l’in té rêt gran dis sant pour les vins de ter roir
en Chine. En effet, les grands vins d’au jourd’hui ras semblent les plus
grands vins de ter roir au monde, Romanée- Conti, Cros Pa ran toux et
Mon tra chet en tête, mais éga le ment les plus grands vins issus de la
construc tion d’un goût, dont Grange Pen folds (Aus tra lie du Sud) 2 ou
Screa ming Eagle (Ca li for nie) peuvent être consi dé rés comme des mo‐ 
dèles. Pour ces der niers, la main de l’homme est do mi nante. Pour les
pre miers c’est le mes sage du lieu qui compte : c’est le lieu qui guide
l’es prit et la main du vi gne ron.

2

Sol li ci tés de puis quelques an nées pour or ga ni ser et in ter ve nir dans
un sym po sium an nuel à Shan ghai, «  Ter roir, Re nais sance  », as sor ti
d’ate liers de dé gus ta tion géo- sensorielle (mas ter class) et ayant pro‐ 
po sé à plu sieurs vi gne rons bour gui gnons de renom d’y in ter ve nir,
conduits par Au bert de Vil laine, co- gérant du Do maine de la
Romanée- Conti, nous avons été sur pris par l’en goue ment des Chi nois
pour ce type de vin  : un vin qui dé livre le mes sage de son lieu de
nais sance. Par lieu de nais sance, nous en ten dons des lieux re con nus
par l’homme 3 comme ca pables de pro duire avec ré gu la ri té des vins
au goût ori gi nal, re con nais sables par la dé gus ta tion, une dé gus ta tion
géo- sensorielle 4. Ces «  hauts- lieux  » vi ti coles confèrent donc aux
vins qui en sont issus un goût sin gu lier que l’ama teur se plaît à re con‐ 
naître, même « à l’aveugle  », c’est- à-dire lors d’une dé gus ta tion où
l’éti quette de la bou teille a été mas quée.

3
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Or ga ni sant par ailleurs des vi sites de vi gnobles et des dé gus ta tions
chez les grands vi gne rons bour gui gnons, nous avons pu ob ser ver la
vi tesse à la quelle les grands ama teurs et pro fes sion nels chi nois du vin
ac cèdent à la com pré hen sion de ce que l’on ap pelle « Connais sance
du ter roir et dé gus ta tion géo- sensorielle ». Cer tains ont déjà ac quis la
ca pa ci té de re con naître, « à l’aveugle », les prin ci paux vins des ter‐ 
roirs bour gui gnons  : Pom mard, Gevrey- Chambertin, Vosne- 
Romanée…, et même les « cli mats » les plus em blé ma tiques  : Cham‐ 
ber tin, Ri che bourg, Tâche, Clos-de-Tart…

4

La Chine a une longue his toire de
thés issus de lieux soi gneu se ‐
ment iden ti fiés 5

L’hy po thèse que nous émet tons est que la Chine, culture aussi an‐ 
cienne et com plexe que celle de la France, a une longue tra di tion des
ter roirs du thé, les soies les plus dé li cates is sues de lieux ju di cieu se‐
ment choi sis 6, une cui sine de ter roir à la di ver si té in éga lable, une
tra di tion spi ri tuelle en pleine re nais sance, d’où cet in té rêt pour la
culture du vin de ter roir qui s’im pose comme une des plus so phis ti‐ 
quées de la pla nète.

5

Ayant vi si té le temple de l’Ins ti tut Royal du Thé de la Dy nas tie Tang à
Changxing, nous avons com pris que Lu Yu (733-804) peut être consi‐ 
dé ré comme le père fon da teur de la culture du thé de ter roir  : le
meilleur thé pour l’Em pe reur, issu des meilleurs lieux pour le pro‐ 
duire, avec les va rié tés les plus ap pro priées 7. L’une d’entre elles,
unique en un ter roir par ti cu lier, se ma ni feste par un port de feuille
ori gi nal et re con nais sable avec évi dence. Il existe donc des « Hauts- 
lieux » pour la culture du thé comme il existe des «  Hauts- lieux  »
pour la culture de la vigne.

6

Sous la dy nas tie Tang (618-907), la culture des théiers et la consom‐ 
ma tion du thé de viennent une vé ri table ins ti tu tion dans une Chine
alors en pleine ex pan sion. Comme ce furent les moines bé né dic tins
qui amor cèrent la dé li mi ta tion des meilleurs en droits pour culti ver la
vigne après la chute de l’Em pire Ro main (476), il in com bait aux
moines boud dhistes de pro pa ger la culture du thé, bois son idéale
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pour la mé di ta tion. L’Em pire de Chine s’uni fie en ce temps- là, de vient
pros père et voit s’épa nouir trois grandes pen sées  : le taoïsme, le
confu cia nisme et le boud dhisme, comme se dé ve lop per une lit té ra‐ 
ture flo ris sante, re pré sen tée à la cour im pé riale par de grands poètes.
C’est dans ce contexte que vécut Lu Yu. Né or phe lin en 733 dans la
ré gion d’Hubei, selon la lé gende, il fut re cueilli dans un mo nas tère
boud dhiste et élevé par un moine nommé Zhi Ji. Il fut l’élève du grand
let tré de l’époque, Zou Fuzi, grand connais seur du thé. A son contact,
il dé ve lop pa une grande connais sance de la plante et les dif fé rentes
ma nières de la culti ver, comme de pré pa rer le thé.

Sa ré dac tion du Cha Jing, de ve nu « Le Clas sique du Thé », entre 770
et 780, mar qua pour tou jours la culture chi noise dans son rap port
avec le thé. Dans ce re cueil, il dé crit les meilleurs lieux pour la plan‐ 
ta tion du théier, co di fie l’art de boire le thé, men tionne l’eau qui lui
convient, dé fi nit le ma té riel à uti li ser et in clut toutes les connais‐ 
sances de l’époque concer nant cette plante.

8

« Le Clas sique du Thé » peut être consi dé ré comme le pre mier ou‐ 
vrage au monde de lit té ra ture du thé. Il contient dix cha pitres. Le
pre mier est consa cré aux ori gines, en par ti cu lier à l’ori gine my tho lo‐ 
gique du thé en Chine. On y trouve éga le ment une étude hor ti cole de
la plante et une re cherche éty mo lo gique. Les quinze ou tils du thé
pour ré col ter, pres ser, sé cher et conser ver les feuilles et gâ teaux de
thé, consti tuent le deuxième cha pitre. Dans le troi sième il est ques‐ 
tion de la fa bri ca tion du gâ teau de thé, (le thé com pres sé). Sont en‐ 
suite pré sen tés les vingt- huit ob jets em ployés pour la fer men ta tion et
la dé gus ta tion du thé. Le cha pitre cinq énu mère les étapes de la pré‐ 
pa ra tion du thé. Est évo quée en suite l’his toire de la consom ma tion,
puis pas sés en revue les dif fé rents types (comme les cé pages pour la
vigne) de thés connus en Chine à cette époque. De nom breuses anec‐ 
dotes émaillent le cha pitre sept, de Shen nong à la dy nas tie Tang. Le
cha pitre huit iden ti fie, pré sente et classe les huit ré gions pro duc‐ 
trices de thé en Chine, les mêmes qu’au jourd’hui. Dans le cha pitre
neuf sont énu mé rées les pro cé dures qui peuvent être omises et les
condi tions dans les quelles elles peuvent l’être. Le dixième cha pitre
est fait de cinq pages de soie qui ré sument les neuf cha pitres pré cé‐ 
dents.

9
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C’est à Huz hou, une ville du nord de la pro vince du Zhe jiang, que Lu
Yu a écrit « Le Clas sique du Thé ». Da Tang Gong Cha Yuan est fondé
en 770. On y a pro duit le thé Zisun pour l’Em pire. C’est la pre mière fa‐ 
brique of fi cielle de thé de l’his toire, l’équi valent d’un chais (dans le
Bor de lais) ou d’une cu ve rie (en Bour gogne) pour le vin.

10

La deuxième grande ré gion à pro duire de grands thés d’ori gine est la
pro vince de Fu jian. On y trouve le thé Da Hong Pao. On peut tra duire
par « Grande tu nique rouge ». C’est un thé Oo long pro duit dans les
monts Wuyi. Il pousse sur un ter roir par ti cu liè re ment mi né ral, ce qui
le classe dans la ca té go rie des thés de roche Wuyi. En 2018 la pro duc‐ 
tion de thé brut du Fu jian at tei gnait 401 620 tonnes, 15 % de la pro‐ 
duc tion chi noise.

11

Vins et thés de ter roir, une proxi ‐
mi té évi dente
Croi ser l’aven ture mil lé naire du thé de ter roir avec celle, mil lé naire
éga le ment, du vin de ter roir fran çais, est un exer cice cultu rel et sen‐ 
so riel qui at tire de plus en plus d’ama teurs chi nois, dé si reux de re‐ 
nouer avec leur culture et dis po sant de moyens consi dé rables pour
as sou vir leur soif. Ces grands ama teurs ap par tiennent aux classes su‐ 
pé rieures chi noises, en tre pre neurs, di ri geants d’en tre prises, cadres
de l’hos tel le rie et de la res tau ra tion, cadres su pé rieurs, chi rur giens…
Ce sont de grands ama teurs édu qués et culti vés.

12

On au rait pu craindre, dans les an nées 2000, la dis pa ri tion de ces
pro duits de ter roirs au pro fit des seuls pro duits de luxe mon dia li sés
issus de la construc tion de goûts et pro pul sés par un puis sant mar ke‐ 
ting. C’est l’in verse qui s’est passé, les pro duits d’ori gine sont re cher‐ 
chés par tous ceux qui ont réus si dans la vie. Ap pré cier et pos sé der
ces vins ou ces thés d’ori gine est un des sym boles ma jeurs de la réus‐ 
site so ciale et de la dis tinc tion cultu relle qui va avec 8. Comme l’écrit
Au bert de Vil laine 9 qui a pré si dé l’as so cia tion qui a ob te nu la re con‐ 
nais sance par l’UNES CO des « cli mats » des vi gnobles de Bour gogne
au Pa tri moine mon dial de l’Hu ma ni té : « Face à la me nace de stan dar‐ 
di sa tion des goûts, por tée par la glo ba li sa tion des cultures et la mon‐ 
dia li sa tion des mar chés, nos pro duits qui ont une ori gine, qui sont le
re flet de notre iden ti té cultu relle, ouvrent, me semble- t-il, des voies

13
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pas sion nantes pour la construc tion de po li tiques ter ri to riales du‐ 
rables. C’est pour quoi les règles de pro tec tion de ces iden ti tés cultu‐ 
relles lo cales sont es sen tielles, à condi tion bien sûr que ces ter roirs
et ces ter ri toires soient com pris comme des pa tri moines vi vants. » 10

A l’heure de la mon dia li sa tion, les pro duits de ter roir sont re cher chés
et ap pré ciés, car ils sont re gar dés comme l’ex pres sion na tu relle des
lieux : « une œuvre conju guée de l’homme et de la na ture ». Ces pro‐ 
duits sont de plus en plus re cher chés et par consé quent convoi tés.
Les grands thés de ter roirs chi nois et les grands vins de « cli mats »
bour gui gnons en sont l’illus tra tion par faite. De sur croît, ils par ti‐ 
cipent au vaste mou ve ment éco lo gique de dé fense de l’en vi ron ne‐ 
ment, dont les pro duits de ter roir, issus de « bonnes pra tiques vi ti‐ 
coles », sont le fer de lance.

14

La dé gus ta tion géo- sensorielle en
par tage
Avant la créa tion, dans les an nées 1960, à la de mande de Pierre Char‐ 
nay de l’INAO, de l’ana lyse sen so rielle 11 par Jules Chau vet, il avait
exis té une dé gus ta tion pro fes sion nelle, celle des gour mets. L’ana lyse
sen so rielle pri vi lé gie la di men sion ol fac tive du vin. Elle fut po pu la ri‐ 
sée par Jean Le noir et ses cof frets d’arômes, ainsi que par les som me‐ 
liers avec leur mise en avant sys té ma tique de l’aro ma tique du vin. La
cri tique vi ti cole in ter na tio nale com men te ra les vins selon ce mo dèle.
La dé gus ta tion des gour mets se fai sait avec le tas te vin et pri vi lé giait
le tou cher de bouche pour ap pré cier la qua li té du vin et sur tout de
s’as su rer de son ori gine. Re vi si té et dé nom mée au jourd’hui dé gus ta‐ 
tion géo- sensorielle, 12 le pri mat du tou cher de bouche com mence à
nou veau à être re con nu par les pro fes sion nels et par les ama teurs de
vin 13. Les ama teurs chi nois étant venus ré cem ment à la dé gus ta tion
des grands vins de ter roirs, mais ayant la pra tique de la dé gus ta tion
des thés qui pri vi lé gie la bouche, s’en gagent sans dif fi cul té dans cette
façon d’ap pré cier le vin. La so cié té Tas tes pi rit, im plan tée dans une di‐ 
zaine de villes, dont Shan ghai, Pékin, Can ton et Shenz hen, po pu la rise
cette dé gus ta tion géo- sensorielle. Les membres du Club de grands
ama teurs qui en dé pendent sont reçus en France, en Bour gogne en
par ti cu lier, en pri vi lé giant cette ap proche, par la par ti ci pa tion à des
ate liers de dé gus ta tion géo- sensorielle.
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La dé gus ta tion du thé d’ori gine, comme la dé gus ta tion du vin d’ori‐ 
gine, est à la fois émo tion nelle et ki nes thé sique. Le qi, l’éner gie qui
tisse la trame de l’ex pé rience, se rend vi sible et sen sible dans le verre
comme dans la tasse. Le verre géo- sensoriel, pensé par Jean- Pierre
La gneau, ac tive l’éner gie du vin, re vi ta lise le vin de lieu, comme la
théière en terre, celle du thé. Chaque pro duit d’ori gine gé nère en
bouche une forme 14. Un grand vin, comme un grand thé, dé livrent
ainsi leur mes sage que l’on se plaît à re con naître et à dé crire.

16

L’éner gie qui se dé gage du grand thé, comme celle qui se dé gage du
grand vin, ré vèlent l’éner gie du ter roir, à tra vers les trois com po‐ 
santes ca rac té ris tiques de cha cun des ter roirs : le lieu phy sique (géo‐ 
lo gie, pé do lo gie, to po gra phie, etc.), le cli mat (méso et micro- climats)
et l’homme. Ces trois parts consti tu tives de l’éner gie dé livrent le
mes sage du lieu de nais sance du vin, comme le mes sage du lieu de
nais sance du thé.

17

Le thé, comme le vin, sont une af faire de ma tière et de li quide, à
condi tion d’être un thé d’ori gine et non un thé aro ma ti sé de type in‐ 
dus triel. Issus de lieux soi gneu se ment iden ti fiés par l’homme, en par‐ 
ti cu lier par les moines bé né dic tins pour le vin, par les moines boud‐ 
dhistes pour le thé, les rai sins, comme les feuilles de thé, ar rivent à
leur ma tu ri té op ti male ré gu liè re ment. L’éner gie qui ha bite un fruit
mûr ou une feuille de thé cueillie au bon mo ment, passe à tra vers la
vi ni fi ca tion (vin) ou l’in fu sion (thé) et pro duit dans ma bouche le sou‐ 
ve nir que je pour rai ra con ter à d’autres.

18

La dé gus ta tion du thé est ins ti tuée de puis fort long temps  : c’est la
pra tique du gong fu cha, «  thé d’art  », «  thé bien fait  » en fran çais.
Comme pour la dé gus ta tion du vin, c’est un savoir- faire qui s’ac quiert
pour ap pré cier les qua li tés du thé et ac ti ver le par tage entre convives
avec toutes les in ter ac tions so ciales qui l’ac com pagnent. Une cer taine
sou plesse est re cher chée dans un jeu im pli quant l’eau, la cha leur et
l’uti li sa tion de la pe tite théière en terre cuite (gai wan).

19

Comme en dé gus ta tion géo- sensorielle du vin, c’est l’éner gie qui est
res sen tie et qui se rend sen sible : beau coup de feuilles, peu d’eau, in‐ 
fu sion brève, plu sieurs in fu sions suc ces sives. De trois ou quatre pour
des thés lé gers ou de qua li té moyenne, on passe à une quin zaine pour
des thés d’ori gine de haute qua li té.

20
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Comme pour les grands vins de lieu qui se dé clinent en secs, moel‐ 
leux ou ef fer ves cents, il existe dif fé rents types de thés in fu sés  : thé
vert cru, thé blanc jeune, thé jaune (peu d’in fu sion), thé blanc vieilli,
thé oo long, thé rouge, thé vert vieilli ou thé vert pu-er post- fermenté
(beau coup d’in fu sions). La vraie va leur du thé n’ap pa raît ja mais à la
pre mière in fu sion, comme les ter roirs, dans les grands crus, ne se ré‐ 
vèlent que de nom breuses an nées après leur mise en bou teille. Cer‐ 
tains thés de grande ori gine, tan niques et très char gés en éner gie, ne
com mencent à « par ler » qu’à la sixième in fu sion, pour ini tier un par‐ 
cours d’une quin zaine d’in fu sions.

21

Comme pour le grand vin d’ori gine, le che min éner gé tique du thé se
dé ploie à tra vers le sys tème bucco- nasal, puis dans l’es pace entre
bouche et œso phage, pour sol li ci ter l’en semble de l’or ga nisme et
s’im pri mer dans la mé moire. Ainsi gardons- nous le sou ve nir des
grands vins comme celui des grands thés.

22

Un peuple ou vert de puis plu sieurs mil lé naires à l’éner gie à la fois sen‐ 
sible et spi ri tuelle in dis so ciable de la culture chi noise, ne peut
qu’adhé rer fa ci le ment à la culture géo- sensorielle fran çaise qui se
plaît à lire et à ap pré cier le mes sage du lieu dans le vin de ter roir.
Avec les grands thés d’ori gine, comme avec les grands vins d’ori gine,
nés sans aucun ar ti fice chi mique ou tech no lo gique, les fron tières
entre la sen sa tion et la pen sée sont abo lies. Comme l’écrit So phie
Bris saud, « un peuple ha bi tué de puis le début de son his toire à éva‐ 
luer l’éner gie sub tile dans sa vie quo ti dienne (« l’homme vé ri table res‐ 
pire par les ta lons, les gens du com mun par la gorge », écri vait le phi‐ 
lo sophe taoïste Zh vang zi quatre siècles avant notre ère) n’a aucun mal
à dé crire les di rec tions que prend la sen sa tion du breu vage. » 15

23

En conclu sion
Un ama teur de pro duits d’ori gine, le vin et le thé en par ti cu lier,
cherche dans leur consom ma tion à sa voir si c’est bon, ou si ce n’est
pas bon, tout en cher chant à com prendre ce que c’est. Pour les
grands ama teurs de vin chi nois, dé gus ter un vin de ter roir, comme
ap pré cier un thé d’ori gine, re lève de l’art de vivre et du plai sir d’être
en semble. Et si avec le vin on peut ac cé der à la vo lup té du ver tige 16,
avec le thé on ac tive la lu ci di té  ! Deux pra tiques hau te ment cultu‐ 
relles.

24
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1  J. Ri gaux and A. de Vil laine, The cli mate, the vi ne gro wer and the gour met,
Earth in Views, Ja nua ry 2019, p.

15-16.

2  Grange Pen folds, dé nom mé Grange Her mi tage jusqu’à ce que les Eu ro‐ 
péens édictent des règles de dé fense des ap pel la tions en 1989, est l’œuvre
de Max Schu bert, res pon sable de la pro duc tion chez Pen folds, à l’époque
spé cia li sé dans les vins for ti fiés. Re ve nu d’un voyage à Bor deaux, il ima gine
la créa tion de la star ab so lue de l’Océa nie. Alors que les grands vins naissent
à l’époque sur un ter roir bien iden ti fié, il choi sit de com po ser son vin avec
un as sem blage de par celles des val lées de Ma gill et de Ba ros sa, puis de Ka‐ 
lim na, sur des sols ar gi leux ou sa blon neux. Au sein de ces trois en ti tés, il re‐ 
cherche les vignes les plus âgées, avec des rai sins aux ma tu ri tés les plus
pous sées. Côté vi ni fi ca tions, c’est la concen tra tion ex trême qui est re cher‐ 
chée. L’éle vage est long, sur deux ans, dans des conte nants de chêne amé ri‐ 
cain. L’aven ture com mence en 1952, mais c’est seule ment en 1962 qu’il ob‐ 
tient une mé daille d’or à Sid ney, début d’une re nom mée qui ne failli ra plus,
avec des mil lé simes em blé ma tiques comme 1961, 1971, 1990 ou 2008. Plu‐ 
sieurs fois noté 100 sur 100 par la cri tique anglo- saxonne, Grange Pen folds
est une des icônes de ce type de vin. Dif fi cile d’en avoir une bou teille à
moins de 1.500 euros !

3  On aime à re con naître le Clos de Bèze, au jourd’hui nommé Chambertin- 
Clos de Bèze, comme le doyen des clos bour gui gnons. Dé li mi tée en 630, sa
sur face n’a ja mais varié de puis.

Pierre GUI GUI et So phie BRIS SAUD,
Tout le monde sait dé gus ter, Paris, Apo‐ 
gée, 2019, 122 p.

Jacky RI GAUX, La dé gus ta tion géo- 
sensorielle, Clé men cey, Terre en Vues,
3  édi tion, 2019, 74 p. (Tra duit en an‐ 
glais et en ita lien)

Jacky RI GAUX (avec la contri bu tion
d’Au bert de Vil laine), Le cli mat, le vi gne‐ 

ron et le gour met, Clé men cey, Terre en
Vues, 2019, 186 p. (Tra duit en an glais)

Liu TONG, Chi nese Tea, Acul tu ral His to‐ 
ry and Drin king Guide, trans late by Yue
Liwen, China In ter con ti nen tal Press,
2010.

Xu feng WANG, The Land of Tea, Zhe‐ 
jiang Uni ver si ty Press, 2000, 362 p.
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Comme l’a écrit René Engel, (1892-1986), vi gne ron et ini tia teur de l’en sei‐ 
gne ment de l’œno lo gie à l’Uni ver si té de Dijon : « Il est de par le monde des
terres bé nies consa crées à Bac chus de puis des temps im mé mo riaux, dont la
vo ca tion est de pro duire ces vins ad mi rables qui nous en chantent. La dé‐ 
cou verte des ap ti tudes pro vi den tielles de ces ter rains se perd dans la nuit
des temps et se ré vèle être une œuvre de longue ha leine. Des gé né ra tions
en tières s’y sont consa crées en vue d’en par faire l’achè ve ment ».

4  Nous avons ini tié à l’Uni ver si té de Bour gogne le di plôme d’Uni ver si té
« Pra tique de la dé gus ta tion par la connais sance des ter roirs » à la fin des an‐ 
nées 1980 et par ti ci pé à la créa tion, à l’Uni ver si té de Stras bourg, du di plôme
d’Uni ver si té « Vers le ter roir vi ti cole par la dé gus ta tion géo- sensorielle » en
2017. De puis 2018 nous avons éga le ment ini tié un mas ter en Dé gus ta tion
géo- sensorielle des ti né en par ti cu lier à un pu blic de pro fes sion nels et
grands ama teurs chi nois. (https://mas ter1247.com/)

5  Liu Tong, Chi nese Tea, A cultu ral His to ry and Drin king Guide, trans late
by Yue Liwen, China In ter con ti nen tal Press, 2010.

6  Comme on peut le dé cou vrir en vi si tant le « Murier- Dyke-Etang du Pois‐ 
son  », clas sé comme «  Sys tème In gé nieux de Pa tri moine Agri cole de la
FAO  ». http://www.fao.org/giahs/giah sa round the world/designated- 
sites/asia- and-the-pacific/huzhou- mulberry-dyke-fish-pond-system/fr/

7  Da Tang Gong Cha Yuan est fondé en 770. On y pro dui sait le thé Zsun.
C’est la pre mière ma nu fac ture of fi cielle de thé dans l’his toire chi noise.

8  Ber nard Ar naud et Fran çois Pi nault, connus pour la fa bri ca tion de pro‐ 
duits de luxe, ont com pris qu’il était im por tant pour eux de pos sé der
quelques- uns des do maines et châ teaux qui pro duisent des vins de ter roir
en France, comme le Clos de Tart ou le Clos des Lam brays, et de créer de
nou veaux vi gnobles dans le « Nou veau Monde vi ti cole ». LVMH a créé un vi‐
gnoble en Chine sur les contre forts de l’Hi ma laya.

9  Co- gérant du Do maine de la Romanée- Conti.

10  Jacky Ri gaux et Au bert de Vil laine, Le cli mat, le vi gne ron et le gour met,
Clé men cey, Terre en Vues, 2019, pp. 15-16.

11  Oli vier Jac quet, « Le goût de l’ori gine. Dé ve lop pe ment des AOC et nou‐ 
velles normes de dé gus ta tion des vins (1947-1974) », Crescentis- revue in ter‐ 
na tio nale d’His toire de la vigne et du vin (En ligne), 1, 2018. Pour un pa no ra ma
com plet de cette his toire, se re por ter à la com mu ni ca tion faite par Oli vier
Jac quet lors des 4èmes Jour nées In ter na tio nales, Vins de Ter roir et Ama ‐

https://master1247.com/


Le sens d’un éveil de la Chine aux vins de terroir

Licence CC BY 4.0

teurs Eclai rés (VITAE), te nues à Avi gnon le 30 juin 2018  : Oli vier Jac quet,
« His to rique et état des lieux des ap pel la tions en France, de leur nais sance à
nos jours », P. Ar naud, M. Blanc et M. C. Pi che ry (dir.), Les Ap pel la tions vi ti‐ 
coles : leur his toire, leur ave nir, Clé men cey, Terre en Vues, 2019, p. 35-49.

12  Toutes les so cié tés ont ten dance à hié rar chi ser les sens. Avec l’in ven tion
de l’ana lyse sen so rielle par Jules Chau vet, l’ol fac tion s’im po sa, ce der nier ai‐ 
mant à af fir mer que « l’ol fac tion est 20 000 fois su pé rieure au goût ». Jean Le‐ 
noir po pu la ri se ra ce pri mat de « l’aro ma tique du vin » en créant le « Nez du
Vin » tra duit et dif fu sé dans le monde en tier. Les som me liers sui vront avec
leur « bré viaire des arômes ». Ce n’est plus le bruit du « gru mage » qui im‐ 
pres sionne l’ama teur de vin dé bu tant, mais l’ha bile ro ta tion du verre réa li sée
par le bu veur de vin che vron né et « sa mise en nez ». En dé gus ta tion, qu’elle
soit pro fes sion nelle ou hé do nique, le bal let des ro ta tions des verres et l’ha‐ 
bi le té à humer le pré cieux li quide est la règle et le dis cours sur les arômes
do mine les échanges, cha cun étant en quête d’un diag nos tic ol fac tif le plus
pré cis pos sible.

Avec le ré veil de la dé gus ta tion du gour met, ce n’est pas l’aban don de la di‐ 
men sion ol fac tive du vin qui est pro po sée, mais le re tour à une ap proche
po ly sen so rielle qui est pro po sée. C’est aussi rap pe ler que ce n’est pas la di‐ 
men sion ol fac tive du vin qui est la marque ma jeure du ter roir mais bien da‐ 
van tage sa di men sion tac tile. Son goût, comme sa cou leur, ont bien sûr éga‐ 
le ment leur im por tance. En cher chant le mes sage du lieu dans un verre de
vin, c’est à un exer cice po ly sen so riel que nous sommes ainsi in vi tés.

Avec la dé gus ta tion géo- sensorielle, le vin est abor dé comme une constel la‐ 
tion sen so rielle, issue d’une aire géo gra phique faite d’une constel la tion ori‐ 
gi nale de ca rac té ris tiques phy siques et bio lo giques qui font le «  haut- lieu
vi ti cole », le « cli mat ». Henri Jayer ai mait à dire que ce goût de lieu est ab‐ 
so lu ment per ma nent et re con nais sable quel que soit le mil lé sime. Il ajou tait
que les ca rac té ris tiques des di verses an nées im priment des par ti cu la ri tés
aro ma tiques va riables selon l’his toire mé téo ro lo gique du mil lé sime. La dé‐ 
gus ta tion « de lieu » qu’il nous a trans mise per met ainsi de per ce voir et d’or‐ 
don ner l’en semble des élé ments du vin, tac tiles d’abord, gus ta tifs et aro ma‐ 
tiques en suite.

13  «  Quand le vin bouge en bouche, c’est fas ci nant  », ainsi s’ouvre le grand
en tre tien consa cré à Ga briel Le pou sez dans la Revue du Vin de France, N°
631, mai 2019. Ga briel Le pou sez est char gé de re cherches à l’Ins ti tut Pas‐ 
teur. Très in té res sé par le re tour de la dé gus ta tion géo- sensorielle qui pri vi‐ 
lé gie le tou cher de bouche pour ap pré cier le goût du lieu, le « goût de ter ‐
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roir  », il contri bue à fon der scien ti fi que ment cette dé gus ta tion poly- 
sensorielle.

14  Le cé lèbre vi gne ron et consul tant bor de lais, Sté phane De re non court, dé‐
ve loppe par ti cu liè re ment cette di men sion du vin in C. BROSSE, Wine, De re‐ 
non court, un homme, un groupe, Paris, La Fa brique de l’Epure, 2015, 170 p.,
p.112-120.

15  In P. Gui gui et So phie Bris saud, « Tout le monde sait dé gus ter », Edi tions
Apo gée, 2019, p. 82.

16  «  Il n’est de vé ri table jouis sance qu’au point où com mence le ver tige »,
comme l’écri vait Goethe dans « Les an nées de voyage de Whi leim Meis ter ».

Français
Très an cienne culture, la Chine a très tôt dé ve lop pé un in té rêt fort pour
l’éla bo ra tion et la consom ma tion du thé, comme l’at teste le temple de l’Ins‐ 
ti tut Royal du Thé de la Dy nas tie Tang à Changxing. Yu Lu (733-804) peut
être consi dé ré comme le père fon da teur de la culture du thé de ter roir : le
meilleur thé pour l’Em pe reur, issu des meilleurs lieux pour le pro duire, avec
les va rié tés les plus ap pro priées. L’une d’entre elles, unique en un ter roir
par ti cu lier, se ma ni feste par un port de feuille ori gi nal et re con nais sable
avec évi dence. Il existe donc des «  Hauts- lieux  » pour la culture du thé
comme il existe des «  Hauts- lieux  » pour la culture de la vigne. Cette
culture du thé re trouve toute sa vi gueur au jourd’hui, mais de puis quelques
an nées on as siste éga le ment à un fort in té rêt pour le vin, en par ti cu lier pour
les grands vins de ter roir dont la Bour gogne est le mo dèle. Nous ex plo rons
le sens de cet in té rêt gran dis sant chez ces ama teurs de vin et de thé.

English



Le sens d’un éveil de la Chine aux vins de terroir

Licence CC BY 4.0

The great Amer ican and Ja pan ese am a teurs ex ploded the ex port of great
French, Italian, Span ish wines, in the post- World War II era. Henri Jayer's
Cros Parant oux, which be came le gendary and one of the world's two most
ex pens ive wines, began its ca reer in Los Angeles and Tokyo the same year,
in 1980. In the 1990s, when wine be came a house hold name the drink of
glob al iz a tion, the rarest wines were syn onym ous with so cial suc cess. Every
en tre pren eur, banker, sur geon, law yer, ex ec ut ive .must drink the greatest,
most wanted and most ex pens ive wines in the res taur ant and if pos sible
own them. It was nor mal for China, which emerged as the great emer ging
power of the 21st cen tury, to make Hong Kong a link between it and old
Europe, the new strong hold of fine wine.
If we find in Hong Kong the most pres ti gi ous wines of the mo ment, whether
they are of European ori gin or the so- called New World coun tries (Cali for‐ 
nia, New Zea l and, Chile, Aus tralia...), we will ques tion the mean ing of the
grow ing in terest in local wines in China. In deed, today’s great wines bring
to gether the greatest re gional wines in the world, Romanée- Conti, Cros
Parant oux and Mon trachet in the lead, but also the greatest wines from the
con struc tion of a taste, whose Grange Pen fold (South Aus tralia) or Scream‐ 
ing Eagle (Cali for nia) can be con sidered mod els. For these, the hand of man
is dom in ant, for the first ones it’s the mes sage of the place that counts.
Re ques ted since a few years to an im ate and in ter vene in an an nual sym‐ 
posium in Shang hai, "Terroir, Renais sance", with geo- sensory tast ing work‐ 
shops (mas ter class) and hav ing pro posed to sev eral renowned Bur gundy
winegrow ers to in ter vene, led by Au bert de Vil laine, co- manager of Do‐ 
maine de la Romanée- Conti, we were sur prised by the ex cep tional en thu si‐ 
asm of the Chinese for this type of wine: a wine that de liv ers the mes sage of
its birth place. By birth place, we mean places that are re cog nized by man as
cap able of pro du cing with reg u lar ity wines with ori ginal taste, re cog niz able
by tast ing, a geo- sensory tast ing. These vit i cul tural "high- places" who give
the wines that come from them a sin gu lar taste that the am a teur likes to re‐ 
cog nize, even "blindly", dur ing a tast ing where the bottle label has been
masked.
Or gan iz ing tours of vine yards and tast ings among the great Bur gun dian
wine makers, we were able to ob serve the speed at which the great am a‐ 
teurs and pro fes sion als of Chinese wine in creased their un der stand ing of
what we call "Know ledge of the terroir and geo- tasting". - sensory ". Some
have already ac quired the abil ity to re cog nize, "blindly", the main Bur gundy
vine yards: Pom mard, Gevrey- Chambertin, Vosne- Romanée, and even "cli‐ 
mates" the most em blem atic: Cham b ertin, Riche bourg, Tâche, Clos- de- 
Tart...
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The hy po thesis that we emit is that China, cul ture as old and com plex as
France, has a long tra di tion of tea’s terroir, the most del ic ate silks com ing
from ju di ciously chosen places, a cook ing of soil to the un equaled di versity,
a spir itual tra di tion in full re vival, so an in terest for the cul ture of the wine
of soil which im poses it self as one of the most soph ist ic ated of the planet.
Hav ing vis ited the temple of the Royal Tang Dyn asty Tea In sti tute in
Changx ing, we un der stood that Yu Lu (733-804) can be con sidered as the
found ing father of the tea cul ture of the soil: the best tea for the Em peror,
from the best places to pro duce it, with the most ap pro pri ate vari et ies. One
of them, unique in a par tic u lar terroir, is mani fes ted by a port of ori ginal leaf
and re cog niz able with evid ence. There are there fore "high places" for the
cul tiv a tion of tea as there are "high places" for the cul tiv a tion of the vine.
To cross the thousand- year-old ad ven ture of the tea of terroir, with that
mil len nium his tory too of the wine of French terroir, is a cul tural and sens‐ 
ory ex er cise which at tracts more and more Chinese am a teurs, eager to re‐ 
con nect with their cul ture and hav ing con sid er able means for sat isfy their
thirst! These great Chinese am a teurs be long to the Chinese upper classes,
en tre pren eurs, busi ness ex ec ut ives, hos pit al ity and ca ter ing ex ec ut ives,
senior ex ec ut ives, sur geons
We could have feared, in the 2000s, the dis ap pear ance of these local
products, to the be ne fit of the global lux ury products res ult ing from the
con struc tion of tastes and pro pelled by a power ful mar ket ing. The op pos ite
has happened, the ori ginal products are wanted by those who have suc‐ 
ceeded in life. Ap pre ci at ing and pos sess ing these wines or these ori ginal
teas, is one of the major sym bols of so cial suc cess and the cul tural dis tinc‐ 
tion that goes with it. As Au bert de Vil laine writes, who chaired the as so ci‐ 
ation which ob tained the re cog ni tion of the "cli mates" of Bur gundy vine‐ 
yards as a UN ESCO World Her it age Site: "Faced with the threat of stand ard‐ 
iz a tion of tastes, driven by the glob al iz a tion of cul tures and the glob al iz a‐ 
tion of the mar kets, our products which have an ori gin, which are the re‐ 
flec tion of our cul tural iden tity, open, it seems to me, ex cit ing av en ues for
the con struc tion of sus tain able ter rit orial policies. This is why the rules for
pro tect ing these local cul tural iden tit ies are es sen tial, provided of course
that these lands and ter rit or ies are un der stood as liv ing her it age 1.
In this period of glob al iz a tion, local products are sought after and val ued
be cause they are seen as the nat ural ex pres sion of the place: "a com bined
work of man and nature. " These products are more and more wanted and
coveted. The great teas of Chinese soils and the great wines of "cli mates"
from Bur gundy are the per fect il lus tra tion. In ad di tion, they par ti cip ate in
the vast eco lo gical move ment for the pro tec tion of the en vir on ment, whose
local products, stem ming from "good vit i cul tural prac tices", are the spear‐ 
head.
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