
Territoires du vin
ISSN : 1760-5296
 : Université de Bourgogne

7 | 2016 
Le Chenin : histoire et actualités

Le Chenin : origines, caractéristiques et
variations
01 January 2016.

Jean-Michel Boursiquot Virginie Grondain

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=842

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jean-Michel Boursiquot Virginie Grondain, « Le Chenin : origines, caractéristiques
et variations », Territoires du vin [], 7 | 2016, 01 January 2016 and connection on 18
May 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
URL : http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=842

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

Le Chenin : origines, caractéristiques et
variations
Territoires du vin

01 January 2016.

7 | 2016 
Le Chenin : histoire et actualités

Jean-Michel Boursiquot Virginie Grondain

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=842

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nom, étymologie, synonymie et homonymie
Historique, origine et descendance
Importance, diffusion, superficies en France et dans le monde
Description ampélographique et couleur des baies
Phénologie et exigences climatiques
Aptitudes culturales et agronomiques
Sensibilités aux maladies et aux ravageurs
Caractéristiques des raisins et des vins
Variation clonale et travaux de sélection

Nom, éty mo lo gie, sy no ny mie et
ho mo ny mie
Le nom de Che nin a bien sûr été cité, et semble- t-il pour la pre mière
fois, en 1534, par Fran çois Ra be lais dans son oeuvre : La vie très hor ri‐ 
fique du grand Gar gan tua père de Pan ta gruel, jadis com po sée par M.
Al co fri bas, abs trac teur de quinte es sence, Livre plein de pan ta grué‐ 
lisme, où l’on trouve cette phrase (Livre I, Cha pitre XXV) : « Et, avec
gros rai sins che nins, es tu verent les jambes de For gier mi gnon ne ment,
si bien qu’il fut tan tost guery » 1.
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Ce nom vien drait du clos de Mont che nin 2, près de Cor me ry, où ce
cé page au rait été in tro duit, culti vé et re mar qué. De nom breux sy no‐ 
nymes existent pour cette va rié té en re la tion avec les dif fé rentes ré‐ 
gions et les pays où il a été pro pa gé 3. Parmi ceux- ci, on peut si gna ler
les noms de : Anjou, Plant d’Anjou, Pi neau de la Loire, Gros Pi neau en
Val de Loire, Bon Blanc, Franche en Charente- Maritime, Rou cha lin en
Gi ronde, Rou ge lin dans le Lot, Cap bre ton blanc, Cru chi net, Tite de
crabe dans les Landes, Pi neau blanc dans l’Avey ron, et à l’étran ger,
Agu de lo, Agu dillo en Ga lice, Steen en Afrique du Sud.

2

Le prin ci pal ho mo nyme pou vant prê ter à confu sion cor res pond en
fait à un sy no nyme mal en con treux du Pi neau d’Aunis, cé page tout à
fait dif fé rent, sans lien gé né tique par ti cu lier avec le Che nin et qui est
par fois dé nom mé à tort Che nin noir 4 alors qu’il ne s’agit en aucun cas
de la forme noire du Che nin.

3

His to rique, ori gine et des cen ‐
dance
Cer tains au teurs fe raient re mon ter l’an té rio ri té de ce cé page au
XIème 5, Xème 6 et même au VIème siècle 7. Ce pen dant, même si la
pré sence de la vigne semble bien at tes tée dès ces époques- là dans la
ré gion du Layon et en Anjou, rien ne per met d’af fir mer avec cer ti tude
qu’il s’agis sait alors déjà du Che nin.

4

Les ré sul tats des ana lyses mo lé cu laires et gé né tiques ne per mettent
mal heu reu se ment pas de dater son ap pa ri tion mais montrent main‐ 
te nant clai re ment que le Che nin est un des cen dant (un semis) du Sa‐ 
va gnin 8. Cela per met d’avoir un éclai rage nou veau sur les hy po thèses
émises quant à son ori gine et sa dé cou verte 9. A cet égard, il est fait
état qu’au début du XVIème siècle des ef forts sont en tre pris pour
amé lio rer la qua li té des vins par Tho mas Bo hier au châ teau de Che‐ 
non ceau, suivi peu de temps après par son beau frère Denis Bri çon‐ 
net, Abbé de Cor me ry, au ma noir du Mont che nin sur les pentes de
l’Echan don, en es sayant d’ac cli ma ter des cé pages ré pu tés ve nant de
toute la France et no tam ment d’Anjou, d’Or léans, de Beaune et d’Ar‐ 
bois. Ce type de dé marche s’est semble- t-il dé ve lop pé sous le règne
de Fran çois 1er et il est pro bable qu’on ait eu re cours à cette époque- 
là, non seule ment à des bou tures mais aussi à des semis de pé pins.
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C’est donc sans doute ainsi que ce cé page a fait son ap pa ri tion, pro‐ 
ve nant vrai sem bla ble ment d’un pépin ré col té près d’Ar bois, et qu’il a
en suite été ra pi de ment re pé ré par sa bonne adap ta tion et son ap ti‐ 
tude à don ner des vins de grande qua li té.

Par ailleurs, en tant que des cen dant du Sa va gnin qui a été un gé ni teur
très im por tant 10, le Che nin pos sède de nom breux demi- frères,
comme par exemple le Sau vi gnon ou en core le Ver del ho de Ma dère
dont les proxi mi tés avaient d’ailleurs été re mar quées il y a déjà long‐ 
temps grâce à la pers pi ca ci té des vi gne rons.

6

De même, au cours du temps, et no tam ment par des croi se ments
spon ta nés avec le Gouais, le Che nin a lui aussi donné nais sance à
quelques autres va rié tés, en par ti cu lier le Co lom bard 11. En Afrique du
Sud il a éga le ment été uti li sé dans des pro grammes de créa tion va rié‐ 
tale par le Pr. Orf fer qui l’a hy bri dé avec l’Ugni blanc pour don ner le
Che nel et le Wel dra, et avec le Crou chen pour ob te nir le The ro na 12.

7

Im por tance, dif fu sion, su per fi cies
en France et dans le monde
En France, le Che nin a vu ses sur faces se ré duire de façon im por tante
entre 1960 et 1980 (moins 7 000 ha), en re la tion avec la crise des vins
moel leux et li quo reux. De puis, elles sont à peu près stables 13 (9 728
ha en 2013, 16ème rang des va rié tés). Il fait par tie de l’en cé pa ge ment
de 35 AOP, du Val de Loire bien sûr, mais aussi de Dor dogne, de la
Val lée de la Ga ronne, des Landes, de l’Avey ron et du Lan gue doc 14.
Selon les ap pel la tions, il peut être uti li sé seul en mono- cépage, soit
comme cé page prin ci pal, soit en core comme simple cé page ac ces‐ 
soire ou com plé men taire. Ces AOP concernent des vins tran quilles,
secs, moel leux ou li quo reux mais aussi des vins ef fer ves cents.

8

Au ni veau in ter na tio nal, les sur faces en Che nin sont éga le ment en ré‐ 
gres sion ces der nières an nées dans la plu part des pays où il est culti‐ 
vé. En Eu rope, le Che nin est ins crit aux Ca ta logues des pays sui vants :
Bel gique, Bul ga rie, Chypre, Es pagne, Ita lie, Malte, Por tu gal et Ré pu‐ 
blique Tchèque mais il est ce pen dant peu culti vé dans ces pays et
c’est l’Afrique du Sud qui reste de loin, le lea der mon dial 15 avec 17 890
ha en 2013 16. Au total, on peut es ti mer à 37 000 ha les sur faces plan ‐
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tées ac tuel le ment en Che nin dans le monde contre en vi ron 65 000 ha
en 1990.

Des crip tion am pé lo gra phique et
cou leur des baies
L’iden ti fi ca tion du Che nin fait appel 17 :10

- à l'ex tré mi té du jeune ra meau qui pré sente une très forte den si té de
poils cou chés,

11

- aux jeunes feuilles à plages bron zées,12

- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes, avec un sinus pé tio laire
ou vert à peu ou vert ou à lobes lé gè re ment che vau chants, des dents
moyennes à côtés convexes, une forte pig men ta tion an tho cya nique
des ner vures, un limbe bullé, de cou leur vert foncé, et face in fé rieure,
une den si té moyenne des poils cou chés,

13

- aux fleurs qui sont her ma phro dites,14

- aux baies qui sont de forme el lip tique avec pré sence de pé pins.15

Le Che nin est un cé page à baies «  blanches  » et d’ailleurs, il assez
sou vent dé nom mé « Che nin blanc » à l’étran ger. Ce pen dant il existe
éga le ment une mu ta tion à baies roses qui a été sé lec tion née en
Afrique du Sud ; son in té rêt mé ri te rait d’être pré ci sé.

16

Phé no lo gie et exi gences cli ma ‐
tiques
Epoque de dé bour re ment : 1 jour avant le Chas se las.17

Epoque de flo rai son : 1 jour après le Chas se las18

Epoque de vé rai son : 2 se maines et demie à 3 se maines après le Chas‐ 
se las.

19

Epoque de ma tu ri té  : 3 se maines à 3 se maines et demie après le
Chas se las 18.

20

Le Che nin se ca rac té rise ainsi par un dé bour re ment pré coce qui le
rend sen sible aux ge lées de prin temps, et un cycle re la ti ve ment long

21
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avec un in dice hé lio ther mique va rié tal (date de dé bour re ment - date
de ré colte) de 1895. Il est ainsi à noter qu’après une gelée de prin‐ 
temps, les bour geons se con daires qui peuvent re dé mar rer sont alors
peu fer tiles.

Au ni veau de la vé gé ta tion et de la phy sio lo gie, le Che nin montre de
très bonnes ca pa ci tés d’adap ta tion à des condi tions cli ma tiques
chaudes, tro pi cales ou équa to riales ce qui laisse en tre voir un pos sible
dé ve lop pe ment de ce cé page dans ces types de ré gions. En re vanche
sa grande sen si bi li té à la pour ri ture doit être prise en consi dé ra tion
et au ni veau des rai sins, il se montre éga le ment assez sen sible au
grillage ou à l’échau dage. L’ef feuillage doit donc être pra ti qué avec
pré cau tion et le choix des modes de conduites rai son nés en consé‐ 
quence.

22

Ap ti tudes cultu rales et agro no ‐
miques
Le Che nin est un cé page de vi gueur moyenne à forte. Ses ra meaux
ont un port demi- érigé à érigé avec un dia mètre moyen et des en tre‐ 
noeuds assez courts.

23

Un épam prage est bien sou vent utile ou né ces saire au prin temps ou
au début de l’été, pour équi li brer la vé gé ta tion, fa vo ri ser l’aé ra tion,
amé lio rer le mi cro cli mat des baies et fa ci li ter la taille hi ver nale de
l’année sui vante.

24

Le Che nin est un cé page fer tile, qui peut être taillé court (et conduit
en go be let par exemple) ou avec un long bois (Guyot simple par
exemple) et dont le po ten tiel de pro duc tion dé pend énor mé ment des
condi tions de culture et de la fer ti li té agro no mique des sols où il est
im plan té. En condi tions vi gou reuses le Che nin peut pro duire des gra‐ 
pillons en quan ti té re la ti ve ment im por tante et il peut aussi être sujet
au des sè che ment de la rafle. Au ni veau des porte- greffes, les plus uti‐ 
li sés sont par ordre dé crois sant le Ri pa ria Gloire de Mont pel lier, le
SO4, le Gra ve sac, le 101-14 MGT et le Fer cal 19. Des pro blèmes d’af fi ni‐ 
té ont par fois été si gna lés avec le 3309 C et ce porte- greffe n’est pra‐ 
ti que ment plus uti li sé au jourd’hui avec le Che nin.

25



Le Chenin : origines, caractéristiques et variations

Licence CC BY 4.0

Sen si bi li tés aux ma la dies et aux
ra va geurs
Le Che nin est par ti cu liè re ment sen sible à la pour ri ture grise, à la
pour ri ture acide, à l'oï dium et aux ma la dies du bois (eu ty piose,
esca,…). Il est éga le ment sen sible à l’ex co riose, aux brous sins et aux
vers de la grappe. En re vanche il est moins tou ché par le mil diou, le
black rot et l'an thrac nose.

26

Ca rac té ris tiques des rai sins et
des vins
Les grappes de Che nin sont moyennes à grosses, co niques, par fois ai‐
lées (avec un ou deux ai le rons) et elles peuvent être très com pactes.
Les baies sont pe tites à moyennes.

27

Le Che nin peut don ner selon les types de sols (cal caires vs. schistes
par exemple), leur fer ti li té agro no mique et les condi tions de culture,
soit des vins ef fer ves cents, soit des vins secs, soit des vins li quo reux.

28

Le po ten tiel d'aci di té du Che nin est im por tant ce qui en fait une de
ses ca rac té ris tiques prin ci pales. Les pro duits ob te nus sont élé gants,
gé né ra le ment assez vifs, ner veux, avec la pré sence pos sible d’arômes
flo raux (aca cia, au bé pine, tilleul, …), frui tés (coing, mi ra belle,
agrumes, goyave, …), et de miel.

29

Va ria tion clo nale et tra vaux de
sé lec tion
Il existe chez ce cé page un po ly mor phisme clo nal 20 assez re mar‐ 
quable et por tant sur la vil lo si té (« Che nin à poils lai neux »), la dé cou‐ 
pure des feuilles adultes, la pig men ta tion an tho cya nique des ner vures
et des ra meaux, la vi gueur, la fer ti li té, la pré co ci té, la forme, la com‐ 
pa ci té et la taille des grappes et la forme des baies pou vant être par‐ 
fois très al lon gée, ovoïde, poin tue (« Tite de crabe »).

30

Pour ras sem bler et pré ser ver cette di ver si té, un conser va toire a été
ins tal lé en 3 tranches suc ces sives à Montreuil- Bellay en com plé ment
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des 54 ac ces sions conser vées au jourd’hui par l’IFV au Do maine de
l’Es pi guette sur les 296 in tro duites de puis 1963, et des 24 ac ces sions
pré sentes dans la col lec tion du Do maine de Vas sal (INRA) 21.

La pre mière tranche du conser va toire a été im plan tée en 1983-1984
par M. Re moué et son équipe (INRA) suite à des pros pec tions réa li‐ 
sées dans le dé par te ment de Maine- et-Loire (sec teurs de Puy- Notre-
Dame, Saint- Aubin-de-Luigné, Concourson- sur-Layon, Pom me raye
et Martigné- Briand). La deuxième tranche a été plan tée en 1990 suite
à des pros pec tions dans le vi gnoble d’Indre- et-Loire et plus par ti cu‐ 
liè re ment dans les sec teurs de Vou vray, Mont louis, Vernou- sur-
Brenne et Savigny- en-Véron. Enfin la troi sième tranche est venue se
ra jou ter en 1998 suite à des pros pec tions réa li sées par l’ATAV Val de
Loire (in té grée de puis au sein de l’IFV Pôle Val de Loire - Centre) dans
de très vieilles vignes de la moyenne val lée de la Loire. Le conser va‐ 
toire compte au jourd’hui quelques 300 ac ces sions dif fé rentes. Entre
1999 et 2002, un pre mier suivi a per mis la pré- sélection de 12 ac ces‐ 
sions qui ont été mises en col lec tions d’étude sur 3 par celles bien dif‐ 
fé ren tiées (uni tés de ter roirs, méso- climats, pra tiques cultu rales,
porte- greffes). Les cri tères visés étaient la pré co ci té de cycle, la qua‐ 
li té de la baie et des ren de ments faibles à moyens. A l’issue de 6 an‐ 
nées d’ex pé ri men ta tion, 4 nou veaux clones ont été agréés par le
CTPS en dé cembre 2014, qui viennent com plé ter la gamme des 8
clones sé lec tion nés pré cé dem ment : n° 220 (le plus an cien – 1973 - et
le plus dif fu sé, po ly va lent, équi li bré, de bonne qua li té), 278, 416, 417,
624 (clones plus pro duc tifs), 880, 982 (adap tés à la pro duc tion de vins
secs), 1018 (très pré coce, peu pro duc tif, bonne ap ti tude à la sur- 
maturation). Il s’agit des clones :

32

- 1206, adap té à la pro duc tion de vins li quo reux avec une bonne ri‐ 
chesse en sucre, moins pro duc tif et ap pré cié en dé gus ta tion ;

33

- 1207  : pré coce, adap té à la pro duc tion de vins li quo reux, avec une
bonne ri chesse en sucre, moins pro duc tif et don nant les meilleurs ré‐ 
sul tats en dé gus ta tion des vins li quo reux ;

34

- 1208 : pré coce, adap té à la pro duc tion de vins secs avec une bonne
ri chesse en sucre, moins pro duc tif et don nant les meilleurs ré sul tats
en dé gus ta tion des vins secs ;
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Ce conser va toire re pré sente au jourd’hui un ré ser voir ex trê me ment
in té res sant et im por tant pour l’ave nir. C’est un outil unique pour pro‐ 
gres ser dans la connais sance de ce re mar quable cé page de ter roir et
de savoir- faire vi gne ron qu’est le Che nin. Il faut ab so lu ment conti‐
nuer à le com plé ter, l’en tre te nir, l’étu dier et le va lo ri ser.
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