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

4 | 2012 
Varia sur les Territoires du vin

Géohistoire du vignoble du Saulnois –
Héritage ou renaissance d’un terroir viticole.
01 March 2012.

Denis Mathis

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1385

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

Denis Mathis, « Géohistoire du vignoble du Saulnois – Héritage ou renaissance
d’un terroir viticole. », Territoires du vin [], 4 | 2012, 01 March 2012 and connection
on 27 July 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/

4.0/). URL : http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1385

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

Géohistoire du vignoble du Saulnois –
Héritage ou renaissance d’un terroir viticole.
Territoires du vin

01 March 2012.

4 | 2012 
Varia sur les Territoires du vin

Denis Mathis

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1385

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

Les origines du vignoble du Saulnois.
Un très vieux vignoble.
Un paysage viticole

Le cycle d’expansion du vignoble
La Révolution favorise l’apparition d’un nouveau vignoble.
Etat du vignoble à son apogée
Une filière viticole spécialisée et opportuniste

Le vignoble du Saulnois : déclin, effondrement, résilience, renaissance.
Une filière commerciale démantelée.
Le déclin des paysages viticoles
Résilience et renaissance

Conclusion

« Si n’êtes en lieu pour vendre votre vin, que feriez- vous d’un grand
vi gnoble  ». Cette ci ta tion d’Oli vier de Serres, re prise par R. Dion
(DION, 1990) pour re la ti vi ser la no tion de ter roir, ré sume en par tie les
dé boires d’un an cien vi gnoble mo sel lan  : le vi gnoble du Saul nois. Ce
vi gnoble, presque to ta le ment dis pa ru en l’es pace d’un siècle, a main‐ 
te nu quelques ves tiges de son an cienne splen deur dans les vil lages de
Vic- sur-Seille et de Mar sal. En 2010, après un long che mi ne ment et
l’appui in dé fec tible du Conseil Gé né ral et de l’an cien maire de Vic- 
sur-Seille, le sé na teur Phi lippe Leroy, l’INAO ac cor dait l’Ap pel la tion
d’Ori gine Contrô lée aux vins de Mo selle. Cette re con nais sance a
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concer né 19 com munes mo sel lanes ré par ties en trois noyaux. Au
nord du dé par te ment, à la fron tière avec l’Al le magne et le Luxem‐ 
bourg, de part et d’autre de la Mo selle, s’étend un pre mier ter ri toire
avec les com munes de Contz- les-bains, Haute- Kontz et Sierck- lès-
Bains. Ce vi gnoble se rat tache et clôt au sud les vi gnobles luxem bour‐ 
geois et al le mands de la val lée de la Mo selle. Le se cond noyau est
consti tué par les vi gnobles des côtes de Mo selle au tour de la ville de
Metz. C’est de loin le plus im por tant en taille. Le troi sième noyau,
ma té ria li sé par la seule com mune de Vic- sur-Seille, est une re lique
d’un vaste vi gnoble s’éten dant au mo ment de son apo gée sur plus
d’un mil lier d’hec tares : le vi gnoble du Saul nois. Ce petit pays lor rain
n’est pas seule ment le pays du sel, cet « or blanc » qui a fait pen dant
des mil lé naires la ri chesse de ses villes et bour gades, c’est aussi un
an cien ter ri toire vi ti cole aux vins jadis pres ti gieux. Ainsi, les pro duc‐ 
tions des « vins gris » de Vic- sur-Seille, as so ciées aux carpes pê chées
dans les étangs de Lindre, furent ser vies à la table des rois de France.
Une ap proche géo his to rique de ce vieux vi gnoble doit mettre en évi‐ 
dence, au- delà de son his toire an cienne, les évo lu tions im por tantes
de ces ter roirs au XIX  siècle adap tées à des formes par ti cu lières de
com mer cia li sa tion. Les sou bre sauts géo po li tiques des fron tières de
l’est, la crise du phyl loxe ra, les rup tures des ré seaux com mer ciaux
tra di tion nels ont en trai né un dé clin lent et une trans for ma tion des
pay sages. Au jourd’hui, le vi gnoble de Vic- sur-Seille, der nier noyau de
ce grand vi gnoble, est- il un simple pa limp seste, ré si lience d’une
forme dé sor mais ob so lète de pay sage en Lor raine ou bien l’amorce
d’un re nou veau d’une culture plu ri sé cu laire ?

e

Les ori gines du vi gnoble du Saul ‐
nois.

Un très vieux vi gnoble.

Dès que l’on aborde la thé ma tique du vi gnoble mo sel lan, il est de tra‐ 
di tion de faire ré fé rence au poète Au sone qui van tait ces vi gnobles
mo sel lans dont les vins re mon taient le cours de la Mo selle et du Rhin
pour y être com mer cia li sés. Ce n’est pas pour rien si R. Dion consi dé‐ 
rait, que « le vi gnoble fran çais, abs trac tion faite de ses ré cents dé ve lop‐ 
pe ments, était un mo nu ment ro main et des mieux conser vés qui soient
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sur notre sol » (DION, 1959). Cette af fir ma tion est to ta le ment fon dée
pour le vi gnoble du Saul nois. Le Saul nois a été une ré gion for te ment
ro ma ni sée en rai son de l’im por tance éco no mique du bas sin sa li fère.
Cette ro ma ni sa tion très pré coce, comme le sou ligne la dé di cace des
vi ca ni de Mar sal à l’em pe reur Claude, s’ac com pagne de l’essor de très
nom breux grands pa lais ru raux. Ici, il n’est pas utile de rap pe ler l’édit
de Pro bus qui au to ri sa la culture de la vigne  ; l’ou tillage vi ti cole dé‐ 
cou vert à Tar quim pol, l’an tique De cem pa gi, dé montre cette an cien ne‐ 
té de la culture de la vigne et du vin (LUTZ, 1952). D’après l’hy po thèse
de M. Lutz, l’ou tillage au rait été dis si mu lé au mo ment des in va sions
de la fin du III  siècle (LUTZ, 1989). Cette pre mière in di ca tion d’un vi‐ 
gnoble dans le Saul nois se trouve confor tée par les nom breux actes
du Haut Moyen Age qui énu mèrent la pré sence de vignes dans
presque la to ta li té des lo ca li tés ci tées dans le Saul nois (MA THIS,
2009). Pour tant, de ces pre miers ter roirs vi ti coles, il faut en consta ter
la presque to tale mé con nais sance. Certes, il existe sou vent un lien
entre les plus an ciens ter roirs vi ti coles et les sites de vil lae gallo- 
romaines. Ces der nières oc cu paient des sites do mi nant la val lée de la
Seille, bien ex po sés et bien égout tés, ce qui cor res pond éga le ment à
des ter roirs pré su més fa vo rables à la culture de la vigne. Cette der‐ 
nière a pu oc cu per ces ter rains bien long temps après la dé ser tion des
sites. Pour tant, la concor dance est par fois assez re mar quable et il
faut se ré soudre à ad mettre, sans réelle preuve, une conti nui té pro‐ 
bable entre le vi gnoble ro main et le vi gnoble du Haut Moyen Age. Les
grands do maines agri coles semblent pré sen ter cer taines «  vil lae  »
spé cia li sées dans la culture de la vigne d’où, la né ces si té de liens de
com plé men ta ri té avec d’autres «  vil lae  » pra ti quant l’éle vage, la cé‐ 
réa li cul ture ou le bû che ron nage, le tout consti tuant ces vastes do‐ 
maines dont dis pose l’aris to cra tie. L’émiet te ment des do maines et la
mise en place pro gres sive du sys tème de l’as so le ment trien nal
condamnent à plus ou moins brève échéance cette forme de vi ti cul‐ 
ture trop spé cia li sée (MA THIS, 2009).

e

La tra di tion rap porte que l’ins tal la tion des Evêques de Metz à Vic- 
sur-Seille en 1231 en traîne la plan ta tion d’un vi gnoble com pa rable à
celui de Metz. En fait, et de puis long temps, nous l’avons vu, il existe
un vi gnoble dans le Saul nois. Il s’agit pour Vic- sur-Seille d’un ré ta blis‐ 
se ment du vi gnoble suite aux guerres et aux dé vas ta tions qui frap‐ 
pèrent la ville aux XIII  et XIV  siècles. La pré sence très an cienne de
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com mu nau tés re li gieuses dans ce sec teur du Saul nois, la concen tra‐ 
tion ur baine des lo ca li tés de Moyen vic, Vic- sur-Seille, Mar sal, Sa‐ 
lonnes et Château- Salins laissent en vi sa ger un vi gnoble déjà bien
struc tu ré. La pré sence épis co pale à Vic- sur-Seille, en rai son des dé‐ 
mê lés des évêques avec Metz, fa vo rise le vi gnoble vi cois. C’est peut- 
être ce qui lui per met tra de s’im po ser comme le cœur de ce ter roir
vi ti cole du Saul nois.

Ce vi gnoble ur bain et re li gieux est com plé té par un vi gnoble sei gneu‐ 
rial qui se dé com pose entre une ex ploi ta tion di recte par cor vée au
sein de la ré serve sei gneu riale et une ex ploi ta tion in di recte par le
biais de grandes fermes. Les comtes de Mo rhange dis posent ainsi
d’im por tants rap ports liés à leur pro duc tion vi ti cole (MAU JEAN, 1928).
Les droits sei gneu riaux ga ran tissent la pri meur des ven danges et la
com mer cia li sa tion avec le ban des ven danges et le ban vin (FE NE LON,
1970). Les vins du Saul nois sont com mer cia li sés comme les vins de la
val lée de la Mo selle vers le nord. Ils ne par viennent pas à pro fi ter du
dé clin des pe tits vi gnobles de la val lée de la Sarre concur ren cés par
les vins al sa ciens qui pro fitent de l’amé lio ra tion du ré seau rou tier par
le col de Sa verne (HIE GEL, 1968). L’im mix tion des forces fran çaises
dans la géo po li tique lor raine sti mule une de mande in ter na tio nale et
ouvre de nou veaux dé bou chés. Au cours de leurs cam pagnes mi li‐ 
taires, les rois de France dé couvrent ces vins blancs et gris qui leur
sont ser vis. Le vi gnoble vi cois gagne ainsi ses lettres de no blesse.
Tou te fois, l’im por tance des dé vas ta tions de la guerre de Trente Ans et
la lente re com po si tion des ter roirs laissent pré su mer un dé clin. Si la
car to gra phie des frères Nau din per met d’en tre voir l’éten due du vi‐ 
gnoble au mi lieu du XVIII  siècle, nous n’avons que peu d’idées
concer nant le ré ta blis se ment de ce vi gnoble. Le noyau ur bain de Sa‐ 
lonnes à Mar sal consti tue tou jours le cœur de ce vi gnoble. Il est pro‐ 
bable que la res tau ra tion du vi gnoble marque l’in tro duc tion de nou‐ 
veaux cé pages plus pro duc tifs. J. Ris ton, dans son ou vrage sur la vigne
en Lor raine, évo quait cette trans for ma tion amor cée au XVIII  siècle
dans l’en semble des vi gnobles lor rains (RIS TON, 1914). Le dé ve lop pe‐ 
ment de la de mande com mer ciale, lié à la mi li ta ri sa tion de la Lor‐ 
raine, ex plique ce phé no mène de sub sti tu tion. Ainsi une par tie de
cette vi ti cul ture dé laisse un af fi chage pres ti gieux pour celui d’un vi‐ 
gnoble de masse. L’uni fi ca tion de la pro vince, ache vée en 1766 avec la
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mort du Duc Sta nis las, puis la Ré vo lu tion pré parent une nou velle
phase de l’his toire de la vigne du Saul nois.

Un pay sage vi ti cole
La car to gra phie des Nau din per met de dé crire l’état du vi gnoble du
Saul nois en 1733. Il convient tou te fois de croi ser cet état avec les sta‐ 
tis tiques de l’aide Saint- Rémi, ce qui per met d’iden ti fier les micro- 
vignobles vil la geois par fois non re pré sen tés d’un point de vue car to‐ 
gra phique. Le vi gnoble est en core en grande par tie hé ri té des an ciens
ter roirs des époques pré cé dentes. Nombre de vil lages du Saul nois
pos sèdent quelques vignes, li mi tées par fois à quelques jours de
terres. La qua li té de cer taines pro duc tions semble très mé diocre au
point d’ajou ter les rai sins ob te nus à d’autres fruits pour pro duire du
«  ver jus  » comme à Maizières- lès-Vic. La pré sence de ce vi gnoble
s’ex pli quait pour des be soins re li gieux mais aussi par l’iso le ment.
L’amé lio ra tion du ré seau rou tier fa ci li tant les échanges, ces mé‐ 
diocres vi gnobles dis pa raissent. Ainsi, il est pro bable que cer tains vil‐ 
lages n’ont pas res tau ré leur vi gnoble au len de main de la guerre de
Trente Ans. Ce phé no mène concerne pro ba ble ment da van tage la par‐ 
tie orien tale du Saul nois, même si des vil lages comme Né bing, Gué‐ 
bling… conservent en core de beaux et im por tants vi gnobles.

5

Les vignes sont lo ca li sées le plus sou vent au plus près des vil lages,
par fois in té grées aux meix, et n’ont au cune pos si bi li té de s’étendre en
rai son de la ri gueur de l’as so le ment ro ta tif trien nal. Ces vignes sont
en pos ses sion des sei gneurs ou de quelques fermes ap par te nant à des
no tables ou à des éta blis se ments re li gieux. Les re pé rages de ter rain
per mettent de consta ter que des pentes sont par fois amé na gées en
ri deaux, lais sant en vi sa ger d’an ciens com plan tages et des formes
d’as so le ments com plexes peut- être hé ri tés d’autres époques.

6

A ces ter roirs vi ti coles, il faut ajou ter la grande zone du vi gnoble ur‐ 
bain de Sa lonnes à Mar sal. Ce der nier s’or ga nise en par celles longues
et étroites et s’ac croche aux ver sants mar qués d’un pla teau orien té au
sud. Les ver sants, très dé cou pés, offrent tou te fois des re gards dif fé‐ 
rents al lant de l’est, au sud et même à l’ouest. Dans le Saul nois, le cli‐ 
mat n’est pas fa vo rable, il n’y a pas, comme pour le vi gnoble al sa cien,
de si tua tion d’abris. Les ter roirs re cher chés sont les ver sants bien
égout tés et en pente, où la vigne s’éta blit en po si tion do mi nante afin
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de sur plom ber les brouillards de la Seille et de ses af fluents. C’est ce
grand vi gnoble déjà bien struc tu ré qui pro duit les vins de qua li té.

Le cycle d’ex pan sion du vi gnoble
Avec la Ré vo lu tion fran çaise et la li bé ra li sa tion de la culture de la
vigne, la dis pa ri tion des contraintes sei gneu riales, le vi gnoble connaît
une phase d’ex pan sion ca rac té ri sée par des conquêtes de nou velles
terres en re la tion avec l’aug men ta tion dé mo gra phique abou tis sant au
plein rural. Cette dy na mique du vi gnoble pro duit alors un pay sage
ori gi nal as so ciant deux vi gnobles dans de nom breux vil lages : un an‐ 
cien, sou vent proche des vil lages, hé ri té des ter roirs sei gneu riaux et
un nou veau, plus spé cu la tif, tenu par la ca té go rie so ciale des la bou‐ 
reurs. Le com merce des vins est très actif jusqu’au début du XX
siècle.

8

e

La Ré vo lu tion fa vo rise l’ap pa ri tion d’un
nou veau vi gnoble.

Le phé no mène d’ex pan sion du vi gnoble dans le Saul nois concerne
l’en semble des vi gnobles lor rains. Le 12 juin 1791, la li ber té de culture
de la vigne per met enfin aux vi gne rons d’ac croître leurs sur faces sans
la li mi ta tion des grands pro prié taires sei gneu riaux ou ec clé sias tiques
qui les contrô laient jusque là. Nous avons vu que de cette façon ils
s’as su raient une po si tion do mi nante sur la pro duc tion, mais éga le‐ 
ment sur la com mer cia li sa tion du vin et li mi taient ainsi une concur‐ 
rence trop im por tante. La fi lière vi ti vi ni cole se re trouve libre de
toutes contraintes à la fois agri cole et com mer ciale. Avec la vente
mas sive des biens na tio naux, de vastes pro prié tés passent entre les
mains d’une ca té go rie de la bou reurs et de riches fer miers. De nou‐ 
velles terres non sou mises aux règles contrai gnantes de l’as so le ment
peuvent être plan tées de vignes. Le Saul nois connaît du rant cette pé‐ 
riode un vaste phé no mène de conquête agraire qui cor res pond éga le‐
ment à l’aug men ta tion de la po pu la tion ru rale. L’abon dance de main- 
d’œuvre per met d’as su rer la conquête des ver sants des pla teaux
jusqu’alors pro té gés au sein des do maines fo res tiers par les grands
pro prié taires sei gneu riaux. C’est ce phé no mène qui per met la mise en
place d’un nou veau ter roir vi ti cole et l’ac cé lé ra tion des plan ta tions de
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nou veaux cé pages au len de main de la Ré vo lu tion. Ces vignes dé te‐ 
nues par les la bou reurs ou les riches ma nou vriers pro duisent d’im‐ 
por tantes quan ti tés de vins mé diocres qui se com mer cia lisent tou‐ 
jours dans le do maine rhé nan, mais aussi en Lor raine au sein d’une
spé cia li sa tion plus af fir mée des ter roirs.

Etat du vi gnoble à son apo gée
Au maxi mum de son ex ten sion, le vi gnoble du Saul nois a comp té près
de 1 600 hec tares. Ce vaste en semble est un conglo mé rat de dif fé‐ 
rents vi gnobles or ga ni sés en trois grands en sembles. Le plus vaste est
consti tué par le vi gnoble du Val- de-Seille dont le cœur est formé des
an ciens vi gnobles « ur bains » de Vic- sur-Seille, Mar sal, Moyen vic et
Sa lonnes. A lui seul il re pré sente près du tiers des sur faces de vignes
du Saul nois (550 hec tares à son apo gée). Il est hé ri té des vignes des
éta blis se ments re li gieux, ven dues à la Ré vo lu tion et tra vaillées par
d’im por tantes com mu nau tés de vi gne rons. Le poids du vi gnoble vi‐
cois avec ses 280 hec tares y est pré pon dé rant. Né du com merce épis‐ 
co pal du vin, il est dif fi cile d’af fir mer si la Ré vo lu tion a eu des consé‐ 
quences sur l’or ga ni sa tion du né goce. Tou te fois, le dé clas se ment ur‐ 
bain de Vic- sur-Seille a ré duit le mar ché local. Ce vi gnoble du Val- de-
Seille était la « perle » du Saul nois. C’est là que sont pro duits les vins
de qua li té « Gris de Vic- sur-Seille », « Petit Gris » de Moyen vic… Du‐ 
rant le XIX  siècle, le vi gnoble s’étend sur les com munes pé ri phé‐ 
riques d’Haraucourt- sur-Seille et de Sa lonnes. Le se cond en semble
est formé par le vi gnoble de la Côte in fra lia sique de Château- Salins à
Mo rhange. C’est un en semble mixte et com po site qui agrège au tour
de dif fé rents noyaux issus des vi gnobles sei gneu riaux des comtes de
Mo rhange ou du vaste do maine de l’ab baye de Gorze au Val- de-Vaxy,
des vi gnobles de conquête plus ré cents comme à Château- Salins,
Ame lé court... Ce vaste front de côte a été cou vert pro gres si ve ment
par 280 à 300 hec tares de vignes. Il pro fite plei ne ment de la crois‐ 
sance ur baine de Mo rhange et de la construc tion de la ligne de che‐ 
min de fer de Château- Salins à Sar re gue mines. Les vi gnobles des
com munes dis po sant de gares pro gressent, mais c’est sur tout dans le
sec teur de Château- Salins, Ame lé court et Sa lonnes que le vi gnoble
co lo nise mas si ve ment les ver sants nou vel le ment dé fri chés. Cette
par tie du vi gnoble du Saul nois est en pleine crois sance sur tout du‐ 
rant la se conde moi tié du XIX  siècle et la pé riode de l’An nexion (1871-
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Fi gure n°1 – Le ter ri toire du vi gnoble du Saul nois.

1914). En re vanche, dans sa par tie orien tale, la vigne ré gresse en rai‐ 
son de la crois sance ur baine de Mo rhange à par tir de 1880. Le vi‐ 
gnoble dieu zois consti tue le troi sième en semble. Comme le pré cé‐ 
dent, c’est un vi gnoble mixte dont le cœur est hé ri té des vignes de
l’an cienne ab baye de Ver ga ville. Fort de 160 hec tares, ce vi gnoble
assez écla té se concentre dé sor mais sur la par tie orien tale du pla teau
de Bride et tend à s’étendre vers l’ouest for mant une conti nui té avec
celui du Val- de-Seille.

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1385/img-1.jpg


Géohistoire du vignoble du Saulnois – Héritage ou renaissance d’un terroir viticole.

Licence CC BY 4.0

Fi gure n° 2 - Evo lu tion du vi gnoble du Saul nois entre 1843 et 1900.

Les autres vi gnobles (500 à 600 hec tares) forment des en ti tés plus
mo destes ac cro chées à quelques re liefs (Côte de Delme, Haut du
Mont à Tin cry). Même les com munes du nord- est dont les re liefs sont
peu mar qués étendent des vi gnobles sur les croupes inter- fluviales.
La mise en place des gares a fa vo ri sé l’essor de vi gnoble comme à
Maizières- les-Vic ou à Bé nes troff. Ce vi gnoble en crois sance est en
fait le ré sul tat de l’essor d’une vi ti cul ture op por tu niste qui re cherche
des ca pa ci tés d’ex por ta tion.

11

Une fi lière vi ti cole spé cia li sée et op por ‐
tu niste

L’ex ten sion du vi gnoble, le dé ve lop pe ment des pro duc tions donnent
nais sance, pa ral lè le ment au vi gnoble de qua li té du vieux noyau du
Val- de-Seille, à une fi lière vi ti cole spé cia li sée qui s’ap puie sur une
struc ture com mer ciale com plexe. Le contexte géo po li tique local, ré‐ 
gio nal et in ter na tio nal re dy na mise la vi ti cul ture du Saul nois comme
en par tie celle du dé par te ment de la Mo selle. Le trai té de Franc fort

12
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de 1871 réunit l’es sen tiel de l’ar ron dis se ment de Château- Salins à la
Mo selle et an nexe ces ter ri toires à l’Em pire Al le mand. Dé sor mais, le
vi gnoble Mo sel lan évo lue dif fé rem ment de celui de la Lor raine res tée
fran çaise. La crise géo po li tique de l’An nexion a pro vo qué pour Vic- 
sur-Seille la perte d’une par tie de son an cien can ton et la frac tu ra tion
de son an cien ter ri toire vi ti cole. Les vil lages d’Ar ra court et de Ju vre‐ 
court dis po saient d’im por tants vi gnobles en lien avec celui de Vic- 
sur-Seille. Dé sor mais, ils vont évo luer sé pa ré ment. Le vi gnoble du
can ton d’Ar ra court, créé par la nou velle fron tière, se rat tache dé sor‐ 
mais aux vi gnobles du Sânon.

Tou te fois, l’An nexion fa vo rise l’émer gence d’un mar ché local qui se
dé ve loppe, le Saul nois pro fite de la mi li ta ri sa tion de son ter ri toire qui
dy na mise et trans forme les vieilles bour gades de Mo rhange et de
Dieuze en pe tites villes ac tives. L’essor in dus triel (Sa line de Cham‐ 
brey, sou dière Sol vay à Château- Salins), le dé ploie ment ad mi nis tra tif
et l’ar ri vée d’une po pu la tion al le mande, les grands chan tiers (rec ti fi‐ 
ca tion du cours de la Seille et de ses af fluents, ligne de che min de fer,
élec tri fi ca tion …) sou tiennent ce dy na misme avec la nais sance d’un
vé ri table mar ché ur bain.

13

La vi ti cul ture du Saul nois ap pa raît pu re ment spé cu la tive. Elle pro fite
de sa si tua tion au sein de l’Em pire Al le mand pour res ser rer ses liens
avec le mar ché rhé nan. Mais ce qui ca rac té rise cette vi ti cul ture an té‐ 
rieu re ment à l’An nexion, c’est qu’une par tie des ré coltes est ex por tée
vers la ré gion Cham pagne pour subir un pro cé dé de cham pa gni sa‐ 
tion. La pé riode de l’An nexion ouvre de nou veaux mar chés vers l’Al le‐ 
magne rhé nane où des né go ciants achètent éga le ment vins et rai sins
pour leur faire subir un phé no mène de cham pa gni sa tion et être
trans for més en mous seux. Cette fi lière convient par fai te ment à la
struc ture des vi ti cul teurs car, hor mis dans les vieilles com munes vi ti‐ 
coles, il s’agit de la bou reurs et de ma nou vriers dont le re ve nu est
d’abord as su ré par la pra tique d’une po ly cul ture éle vage. La vente des
vins ou des rai sins n’est qu’une ac ti vi té se con daire. Le dé cret du 17
dé cembre 1908, dé fi nis sant l’aire de pro duc tion cham pe noise, prive
les vi ti cul teurs mo sel lans et du Saul nois d’une par tie de leur ex por ta‐ 
tion (WO LI KOW, 2009). Tou te fois, il sub siste en core le mar ché al le‐ 
mand qui reste alors le prin ci pal ache teur. Il est dif fi cile, en rai son de
la proxi mi té du pre mier conflit mon dial, d’en vi sa ger l’im pact pour le
Saul nois. En re vanche, et pour l’en semble de la Lor raine, cet im pact
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amor ça un peu par tout le dé clin de la vigne, re tar dé de quelques an‐ 
nées pour la Mo selle al le mande. Les dy na miques ter ri to riales de
concen tra tion du vi gnoble au sein des noyaux du Val- de-Seille dé sor‐ 
mais pro lon gés dans le Val- de-Petite-Seille, ne doivent pas faire ou‐ 
blier que le vi gnoble connaît alors la crise du phyl loxe ra. Elle a un im‐ 
pact li mi té. En effet, si pen dant quelques an nées les vignes sont ar ra‐ 
chées, elles ont été rem pla cées par des « plants amé ri cains », ce qui
ac cen tue le rem pla ce ment des plants tra di tion nels par des cé pages
plus pro duc tifs. J. Ris ton sou li gnait ce phé no mène qui touche toute la
vi ti cul ture lor raine. Même au cœur du ter ri toire vi ti cole du Saul nois,
la re cherche des vo lumes fa vo rise les re plan tages en gamay aux dé‐ 
pens des pi nots (RIS TON, 1914). Le re dé ploie ment du vi gnoble, qui
s’opère mal gré la crise phy to sa ni taire, sou ligne l’as pect spé cu la tif de
la vi ti cul ture, presque tou jours en lien avec la mise en place du ré seau
fer ro viaire.

En fait, ce qui ca rac té rise la vi ti cul ture du Saul nois est en grande par‐ 
tie l’ab sence d’une fi lière lo cale. Le Saul nois, dont le vi gnoble af fir mait
sa qua li té, est de ve nu un vi gnoble de masse dont les trans for ma tions
s’ef fec tuaient en grande par tie hors de la ré gion. Cette dé marche
place la vi ti cul ture et le né goce des vins sous la dé pen dance de ces
es paces de trans for ma tion. L’af fir ma tion d’aire de pro duc tion
condamne ce sys tème de pro duc tion/trans for ma tion à plus ou moins
longue échéance.

15

Le vi gnoble du Saul nois : dé clin,
ef fon dre ment, ré si lience, re nais ‐
sance.
Comme sou vent au sein d’un sys tème agraire, les crises géo po li tiques
sont les ré vé la teurs des dys fonc tion ne ments de ce sys tème. Tou te‐ 
fois, la struc ture forme un car can qui main tient celui- ci en l’état. Les
crises fa vo risent les re mises en cause car elles fra gi lisent les élé ments
struc tu rants. Ainsi, la pre mière Guerre mon diale fut le ré vé la teur des
dys fonc tion ne ments du sys tème vi ti cole en Saul nois.
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Une fi lière com mer ciale dé man te lée.
Au len de main de la guerre, les mo di fi ca tions géo po li tiques de la fron‐ 
tière im pactent les ré seaux com mer ciaux du vi gnoble du Saul nois.
Toute la fi lière de trans for ma tion des vins en mous seux a été dé man‐ 
te lée. Les vins du Saul nois se sont vus fer mer leurs dé bou chés cham‐ 
pe nois mais aussi rhé nans. Le mar ché al le mand est dé fi ni ti ve ment
perdu lors qu’en 1924, l’Al le magne signe un trai té com mer cial avec
l'Es pagne. C’est dans ce contexte qu’en 1918, il faut ré ta blir le vi‐ 
gnoble. Ce der nier a été ex po sé aux sec teurs de com bats, il n’a pu
être en tre te nu éga le ment en rai son de l’éva cua tion de nom breux vil‐ 
lages ou du manque de main- d’œuvre. Lais sé à l’aban don, comme
l’en semble des ter roirs agraires, la vi ti cul ture est se con daire pour les
la bou reurs. La re prise de l’ac ti vi té vi ti cole est donc lente, à l’ex cep‐ 
tion du noyau his to rique de la vigne. Par ailleurs, la guerre a ac cé lé ré
le manque de main- d’œuvre dis po nible. Certes, la pé nu rie s’ob ser vait
déjà avant la guerre, les pertes dé mo gra phiques de la guerre et
l’exode rural qui frappe la ré gion ac cen tuent en core le phé no mène
d’aban don. Ce der nier im pacte par ti cu liè re ment la culture de la vigne
où l’essor des plants hy brides et le tra vail des greffes re quièrent plus
de main- d’œuvre. La dé prise agraire s’amorce donc pour de nom‐ 
breux vil lages. Aussi, la vi ti cul ture du Saul nois connaît- elle une crise.
La vi ti cul ture mo sel lane est pri vée de sa clien tèle al le mande, ses ré‐ 
seaux com mer ciaux tra di tion nels sont dé fi ni ti ve ment per dus. Le vi‐ 
gnoble du Saul nois, comme l’en semble du vi gnoble mo sel lan, ne re‐ 
trouve pas de dé bou chés. Concur ren cé dé sor mais par les vins du
Lan gue doc et d’Al gé rie, il ne par vient pas à éta blir une clien tèle de
rem pla ce ment. Sur tout, il ne peut s’ap puyer sur une fi lière vi ti vi ni cole
dé ve lop pée. Les ventes des vins de trans for ma tion s’ef fondrent et au‐ 
cune fi lière n’est alors ca pable de rem pla cer les mai sons cham pe‐ 
noises ou rhé nanes. La géo po li tique et la guerre sont à ce titre les ré‐ 
vé la teurs d’un sys tème fra gile. Ce vaste vi gnoble est dé sor mais in‐ 
utile. Il né ces site trop d’in ves tis se ment en temps et en main- d’œuvre,
il est donc rem pla cé sur ces ter roirs par l’ar bo ri cul ture. Celle- ci
l’avait déjà rem pla cé pour cer tains ter roirs frap pés par le phyl loxe ra.
Du rant le XX  siècle, le vi gnoble du Saul nois se contracte.
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e

Certes, il reste un vi gnoble de qua li té pré sent au cœur du Val- de-
Seille. Cette fi lière, qui pro duit et com mer cia lise ses vins, ne re pose

18



Géohistoire du vignoble du Saulnois – Héritage ou renaissance d’un terroir viticole.

Licence CC BY 4.0

plus que sur une ca té go rie de vi gne rons de plus en plus ré duite. Bien
que dé bar ras sée de ses concur rents di rects, elle souffre de l’ab sence
de dé bou chés com mer ciaux. Les mar chés ur bains dé ve lop pés du rant
la pé riode de l’an nexion se sont taris, fra gi li sés à la fois par la ré duc‐ 
tion du vo lume des gar ni sons et par les ex pul sions des po pu la tions
ci viles al le mandes. C’est une double clien tèle qui dis pa raît et qui n’est
pas réel le ment rem pla cée. Pour tant, ces pro duc teurs re cherchent
une re con nais sance qua li ta tive et main tiennent des concours vi ti‐ 
coles dans le Saul nois à Delme, Château- Salins ou Al bes troff, ils
cherchent éga le ment à re nouer des liens avec Nancy… Cette dé‐ 
marche qua li ta tive est sou te nue par les res tau ra teurs et les as so cia‐ 
tions de com mer çants, no tam ment à Vic- sur-Seille. Tou te fois ces
mé thodes, au jourd’hui pra ti quées dans de nom breux vi gnobles de
l’Est de la France, sont sans doute en core trop avant- gardistes dans le
contexte de l’entre- deux-guerres pour réus sir to ta le ment.
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Fi gures n°3 et n°4 - Une ex ploi ta tion vi ti cole à Mar sal de 1875 à 1940.

La se conde Guerre Mon diale, avec les ex pul sions des po pu la tions
fran co phones du dé par te ment de la Mo selle, fra gi lise en core le sec‐ 
teur vi ti cole. A par tir de l’au tomne 1944, au re tour des ha bi tants, de‐ 
vant le dé sastre des vignes aban don nées de puis quatre ans et des vil‐ 
lages dé truits, de nom breux vi gne rons re noncent. Les pay sages vi ti‐ 
coles achèvent dé sor mais leur dé clin.

19

Le dé clin des pay sages vi ti coles
Le phyl loxe ra a été un pre mier choc pour la vi ti cul ture du Saul nois. Il
a fra gi li sé ce sec teur agri cole. Pour lut ter contre cette ma la die, les
au to ri tés du Reichs land créent la sta tion ex pé ri men tale de La que nexy
en 1902. Les ar ra chages ont tou ché nombre de com munes, mais ils
ont été par tiel le ment com pen sés par la crois sance du vi gnoble dans
le Val- de-Seille. Les sur faces en vigne aug mentent en core, seule la
ré par ti tion spa tiale de ces der nières évo lue. Les com munes de l’est
du Saul nois conti nuent de connaître une ré gres sion du vi gnoble, no ‐
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tam ment dans le sec teur de Dieuze en lien avec la crise du phyl loxe‐ 
ra.

La crise com mer ciale du vi gnoble au len de main de la Grande Guerre,
mo di fie sen si ble ment la struc ture du vi gnoble. Ainsi, en l’es pace de
quelques dé cen nies, ce grand vi gnoble ac cé lère sa contrac tion. Les
vignes ne sont pas re plan tées ou sont ar ra chées, fai sant place à des
plan ta tions d’arbres frui tiers. C’est la même dy na mique, lors de la re‐ 
mise en état des ter roirs de pentes mal trai tés par le conflit, les an‐ 
ciennes vignes sont rem pla cées par des cultures frui tières. Dé sor mais
les ver sants consti tuent un pay sage mixte qui in tègre vignes, ver gers
et déjà les pre mières friches. Cette dy na mique s’est ob ser vée par tout
en Mo selle (DAUM, 1932  ; MA THIS, 2009). La struc ture par cel laire
faite de longues par celles en lames de par quet for te ment di vi sées en
rai son des hé ri tages, fa vo rise d’ailleurs la re prise de la friche. La base
des ver sants aux par cel laires moins typés, est in té grée aux terres de
la bours, avec lo ca le ment le main tien de ri deaux. Cette mixi té des ter‐ 
roirs des pay sages de ver sant ne tra duit pas un équi libre, mais une
tran si tion. La ré duc tion des sur faces en vignes, l’aug men ta tion des
ver gers et des friches mo di fient un pay sage dont la struc ture fon cière
très mor ce lée est figée. Les vignes de ve nues non ren tables sont ar ra‐ 
chées et rem pla cées par des plan ta tions d’arbres frui tiers qui oc‐ 
cupent alors les talus. C’est un nou veau ter roir qui s’offre à cette
culture. En effet, les cultures d’arbres frui tiers ont pen dant long‐ 
temps été can ton nées aux pé ri phé ries des ter roirs sous formes de
haies bor dières, de plan ta tions le long des routes et che mins, de
« plan çons » ha billant ter rasses et ri deaux ou sim ple ment de formes
de com plan tages. Cette culture se con daire trouve enfin une place au
sein des fi nages. Les cultures frui tières ont ainsi co lo ni sé et conquis
un ter roir dont les ex po si tions lui sont sou vent fa vo rables. Ce phé no‐ 
mène est fa ci li té car à par tir de 1934, les plan ta tions nou velles de
vigne, sauf pour la consom ma tion fa mi liale et les rai sins de table, sont
in ter dites. Il n’y aura donc pas de pos si bi li té de re dé ploie ment du vi‐ 
gnoble. L’ex pan sion des cultures frui tières se heurte aux mêmes pro‐ 
blèmes com mer ciaux que la culture de la vigne. L’ab sence d’une fi lière
bien struc tu rée n’ab sorbe pas to ta le ment les pro duc tions. Aussi, dans
un se cond temps, la contrac tion agraire conduit à l’aban don pur et
simple des an ciennes par celles qui re tournent à la friche, puis après
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Fi gures n° 5 et n°6 - Les an ciens pay sages du vi gnoble

Pho to gra phie A. Hum bert – CERPA.

un cycle à la forêt dans le cadre d’une dy na mique de re con quête fo‐ 
res tière.

Au len de main de la se conde Guerre Mon diale, la ré gres sion du vi‐ 
gnoble s’ac com pagne dé sor mais du recul des cultures frui tières. L’im‐ 
pos si bi li té de re mem brer ces par cel laires sonne le glas de ces deux
types d’agri cul ture. Cet aban don a pro duit un pay sage ori gi nal de
friches où s’ob serve en core quelques pieds de vigne quasi sau vages,
des treilles mé tal liques et quelques arbres frui tiers noyés au sein
d’es pèces co lo ni sa trices. Pour tant au sein de ce désordre, il est pos‐ 
sible d’ob ser ver en core quelques par celles de vigne.

22

L’an cien ter roir vi ti cole du « Haut de Saint- Jean » à Moyen vic, zone
de pro duc tion du «  Petit Gris  ». Au jourd’hui la friche a ré oc cu pé
presque l’en semble de ce ter roir. On dis tingue en core la trame des
an ciennes par celles mas sives à la base du talus et en lames de par‐ 
quet al lon gées sur la par tie su pé rieur de celui- ci.

23
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Pho to gra phie A. Hum bert – CERPA.

Le talus de Vic- sur-Seille pré sente un pay sage re con ver ti après la
dis pa ri tion du vi gnoble. Sur les grandes par celles du ver sant, on peut
re mar quer les ver gers, mais sur tout une vaste friche ar bo rée.

24

Ré si lience et re nais sance

Le vi gnoble a len te ment dis pa ru des pentes des talus de Vic- sur-
Seille, Moyen vic, Mar sal  ; Pré sent dans les mé moires des mo no gra‐ 
phies (OF FROY, 1984  ; PENIN, 1988  ; MA THIS, 1995) sou te nu par des
confré ries, as so cié à des pro jets gas tro no miques et tou ris tiques
comme la « Route des pois sons », quelques vi ti cul teurs s’obs tinent à
faire vivre ce vi gnoble pres ti gieux mais ou blié. Il a len te ment pé ri cli té
au point de n’être au jourd’hui qu’un épi phé no mène.

25

L’as so cia tion ter roir, gas tro no mie, tou risme ne par vient pas à re lan‐ 
cer le vi gnoble. En fait, le manque de sites d’appel tou ris tique pé na‐ 
lise la dé marche. La créa tion du Musée George de la Tours à Vic- sur-
Seille, l’ex ploi ta tion plus soi gnée de l’hé ri tage Vau ban et du Musée du
sel à Mar sal consti tuent un atout pour une dé marche de re dé cou‐ 
verte des vins de la Seille. Tou te fois, ce vi gnoble ne peut es pé rer une
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Fi gure n° 7 - Les nou veaux pay sages du vi gnoble.

Pho to gra phie A. Ma this.

re con nais sance qu’en s’as so ciant avec les autres vi gnobles mo sel lans
dans une dé marche qua li ta tive. Cette der nière a été re layée par les
ac teurs po li tiques lo caux et ré gio naux qui ont sou te nu le pro jet ob te‐ 
nant dans un pre mier temps le rem pla ce ment l’A.O.V.D.Q.S. « vins de
Mo selle » par l’A.O.V.D.Q.S. « Mo selle » en 1995, puis dans un se cond
temps l’A.O.C. en 2010.

Au jourd’hui l’en semble Vic- sur-Seille, Mar sal compte trois ex ploi ta‐ 
tions. La plus im por tante est consti tuée par les 4,5 hec tares du Do‐ 
maine Dietrich- Girardot. Ra che té en 2004, il a une pro duc tion
moyenne de 25 000 litres. Il s’ins pire de l’hé ri tage tra di tion nel vi cois
par ses dé no mi na tions fai sant ré fé rence à la «  cuvée Saint- 
Christophe », « Perles des Evêques »… La se conde ex ploi ta tion, plus
an cienne, est éta blie à Mar sal. Enfin un vi ti cul teur de Kontz dis pose
éga le ment de vignes. L’en semble re pré sente un vi gnoble de 5,3 hec‐ 
tares, sur face bien mo deste par rap port aux 280 hec tares de l’apo gée
du vi gnoble vi cois.
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Le vi gnoble vi cois est au jourd’hui consti tué de par celles mas sives,
plan tées en Auxer rois, Müller- Thurgau, Pinot gris, Pinot noir et
Gamay, il est conforme aux autres vi gnobles mo sel lans.

28

Cette re nais sance du vi gnoble vi cois est au jourd’hui en lien étroit
avec les autres vi gnobles mo sel lans, au sein d’une dé marche qua li ta‐ 
tive, sou te nue par le Conseil Gé né ral de Mo selle. Ce der nier pra tique
une po li tique ac tive en ma tière de pro mo tion de l’offre tou ris tique
afin de faire dé cou vrir le dé par te ment et mo bi li ser ses atouts dans
cette dé marche. Le vi gnoble mo sel lan, as so cié à la gas tro no mie au
sein de la dé marche « man geons mo sel lan », consti tue un outil au ser‐ 
vice de cette po li tique, mais plus glo ba le ment il s’agit aussi de fa vo ri‐ 
ser les fi lières lo cales au près des mo sel lans eux- mêmes. Il s’agit donc
de re don ner au vi gnoble ce qui lui a fait dé faut du rant ces der nières
dé cen nies : des ré seaux com mer ciaux. Aussi comme l’af fir mait O. de
Serres «  Si n’êtes en lieu pour vendre votre vin, que feriez- vous d’un
grand vi gnoble ».
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Conclu sion
Le vi gnoble du Saul nois est sans aucun doute un «  objet re lique  »,
ves tiges de nom breux siècles de fa çon ne ments, d’ex pan sion, de
contrac tion et de dé clin. Si son his toire sou ligne l’im por tance des ré‐ 
seaux com mer ciaux, elle sou ligne sur tout les sys tèmes vi ti coles in‐ 
adap tés qui l’ont conduit vers une mas si fi ca tion spé cu la tive. Alors que
les autres vi gnobles af fir maient leur par ti cu la risme, le vi gnoble du
Saul nois se trans for mait en pour voyeur de rai sins ou de vins à
« cham pa gni ser ». Le ca rac tère op por tu niste d’une par tie du vi gnoble
a fra gi li sé l’image pres ti gieuse et la re nom mée ac quise de puis des
siècles. Il a subi et tra ver sé les aléas des crises phy to sa ni taires et géo‐ 
po li tiques. Peu armé pour faire face à ces der nières, ce vi gnoble a fait
l’objet d’une pro fonde re con ver sion. La vigne a lais sé et laisse en core
son em preinte sur les pay sages agraires du Saul nois. Ce vi gnoble est
pro gres si ve ment tombé dans l’oubli. Il n’est qu’un sou ve nir du temps
des ven danges dans la mé moire des an ciens. C’est de ve nu un objet de
cu rio si té. Les quelques vignes ac cro chées en core aux ver sants du
Val- de-Seille forment un pay sage mar gi nal et unique. Pour tant, la vi‐ 
ti cul ture du Saul nois dis pose d’atouts pour as su rer son re dé ploie‐ 
ment. A Vic- sur-Seille, il existe un sou tien actif car de puis long temps
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Français
En 2010, les ves tiges du très an cien vi gnoble mo sel lan se sont vus at tri buer
par l’INAO, l’AOC « Vin de Mo selle ». Cette dé ci sion, pour le Saul nois, petit
« pays » mo sel lan, consti tue une im por tante re con nais sance. C’est un nou‐ 
vel es poir pour ce petit ter roir de la val lée de la Seille. L’étude géo his to rique
du vi gnoble du Saul nois doit per mettre de mettre en évi dence les phases de
construc tions, de conquêtes du ver sant des pla teaux, d’ex ten sion maxi male
et les phases de crise après la Pre mière Guerre Mon diale avec la trans for‐ 
ma tion du pay sage. Seuls les pe tits vil lages de Vic- sur-Seille et de Mar sal, le
vieux cœur his to rique de ce vi gnoble, conservent une pe tite pro duc tion vi‐ 
ti cole.

English
Géo- historical Saul nois vine yard - Leg acy or renais sance of a wine area.
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In 2010, the old vine yard of Moselle is gran ted a guar an teed vin tage by
INAO. This de cision to Saul nois, an an cient part of Moselle, is a very im port‐ 
ant re cog ni tion. It brought a new hope to this little “terroir” of the Seille
val ley. A géo- historical study of the Saul nois vine yard will ex plain the dif fer‐ 
ent steps of ex pand ing with the con quest of bor der ing plat eaux, when it
was most wide spread, and after the First Wold War, what changes were
brought by the crisis to the land scapes. Only the little vil lages of Vic- sur-
Seille and Marsal, which is to say the old heart land of this vine yard, still pro‐ 
duce wine nowadays.
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