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PLAN

Dynamiques de propriété et de gestion des terres
Transformations et circulations des pratiques agricoles et de leurs
représentations

TEXTE

Dans ce deuxième numéro  de Muta tions en  Méditerranée, la parole
est donnée à la terre, plus parti cu liè re ment aux espaces agri coles et à
ce qu’ils produisent. Observer la terre et ses produits, c’est analyser
les diffé rentes pratiques des sociétés rurales en ce qu’elles
témoignent des trans for ma tions d’une époque et d’un lieu. En Médi‐ 
ter ranée, les cultures iconiques du blé, de la vigne et de l’olivier ont
histo ri que ment marqué les repré sen ta tions de cet espace. Ces
produits consti tu tifs de la triade médi ter ra néenne ne sont pas seule‐ 
ment des produc tions agri coles, mais égale ment des marqueurs
cultu rels et iden ti taires. Dans un mouve ment rétros pectif d’inven tion
de la tradi tion (Hobs bawm 1983), la Médi ter ranée a été imaginée en
« civi li sa tion du blé » (Braudel  1979), « de l’olivier » (Verdié  1990) ou
encore « de l’olivier et des céréales » (Chazan- Gillig 1993), comme en
témoignent les nombreuses repré sen ta tions allé go riques emprun tant
aux symboles de la terre nour ri cière et féconde.

1

Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi d’inter roger l’espace
rural médi ter ra néen par le prisme de cette triade et de ses trans for‐ 
ma tions, afin de remettre en cause une repré sen ta tion unique et
immuable de celui- ci. Bien que parta geant « les mêmes greniers, les
mêmes celliers, les mêmes moulins à huile  » (Braudel  1966, p.  229),
cette région du monde a toujours été un carre four d’échanges et de
circu la tions agri coles mondiales. Le blé, la vigne et l’olivier, aliments
emblé ma tiques d’une diète médi ter ra néenne récem ment patri mo nia‐ 
lisée (Unesco 2013), ont ainsi été modelés par les dyna miques globales
et locales qui traversent cette région. Comme le souligne Reguant- 
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Aleix (2012), cette diète est «  […] en mouve ment perpé tuel, présen‐ 
tant un grand nombre d’échelles de lecture possibles et qui, depuis
des millé naires et du paysage à la table, se forme et évolue » (p. 40).
La rela tion dialec tique entre pratiques et repré sen ta tions de cette
triade a muté sous l’effet des boule ver se ments clima tiques, démo gra‐ 
phiques, poli tiques ou encore tech niques, qui conti nuent de trans‐ 
former cet espace. Marqueurs cultu rels et paysa gers investis d’une
valeur symbo lique impor tante (Fumey  2007), les produits de cette
triade sont aussi mobi lisés par exemple par les acteurs du tourisme,
qu’ils soient publics ou privés (Angles 2023 ; Souissi 2023).

Ce dossier s'in té resse aux repré sen ta tions véhi cu lées et aux imagi‐ 
naires collec tifs partagés pour comprendre les liens mouvants et
hété ro gènes tissés entre terri toires et sociétés. Les cinq articles
présents dans le numéro les appré hendent à diffé rentes échelles
spatiales et tempo relles. Leur lecture donne à voir les muta tions des
sociétés médi ter ra néennes dont le blé, la vigne et l’olivier sont ici les
témoins et nous invite à regarder au- delà de leur aspect nutri tionnel.
Des diver sités de leurs cultures, qui révèlent des enjeux fonciers de
gestion et d’appro pria tion, de la circu la tion et de l’utilité écono mique
et sociale des produits, en passant par leurs dimen sions symbo liques
dont ils sont le reflet, le blé, la vigne et l’olivier sont des portes
d’entrée perti nentes pour inter roger les muta tions en Méditerranée.

3

Dyna miques de propriété et de
gestion des terres
Les auteurs et autrices ques tionnent les enjeux de la propriété du sol
et de son admi nis tra tion (Le Roy 2011 ; Gueringuer et al.  2017). Qu’ils
soient nouveaux ou anciens, ces enjeux inves tissent et recom posent
les usages et conflits dans les espaces agri coles, révé lant rapports de
produc tion et mobi lités sociales.

4

Les espaces agri coles sont investis de la triade médi ter ra néenne pour
leur valeur écono mique, produc tive et nour ri cière. Dans un article
centré sur la famille de Foresta au tour nant  des XVIII  et XIX  siècles,
Camille Caparos étudie les clefs de la pros pé rité de l'ex ploi ta tion de
domaines marseillais, qui four nissent céréales, branches d’oliviers et
vins vendus en ville. Quelques siècles plus tôt, Derek Benson montre
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comment l’abbaye de Font froide dans le sud de la France connaît un
essor écono mique grâce aux rentes sur l’huile, le vin et les céréales,
produites par des fermiers narbon nais. À l’impor tance de disposer de
pain et de vin sur les tables et les autels s’ajoute un intérêt aris to cra‐ 
tique pour la culture de l’olive et des céréales. Destinés prio ri tai re‐ 
ment à la vente, les produits issus de la culture des vignes et des
oliviers sont rare ment consommés par les paysans eux- mêmes. Dans
les villes, la ques tion nour ri cière appa raît d’autant plus cruciale qu’un
mauvais appro vi sion ne ment conduit à des tensions poli tiques
majeures, comme dans la Toscane médié vale étudiée par
Felipe  Mendes  Erra  : la produc tion et les réseaux de circu la tion du
blé, à la source des révoltes frumen taires, deviennent des sujets
d’admi nis tra tion poli tique et nour rissent les caté go ries d’analyse de
leurs commen ta teurs contem po rains. Blé, vigne et olivier, loin d’être
de simples produc tions agri coles, revêtent des valeurs poli tiques et
sociales centrales dans les espaces médi ter ra néens étudiés.

S’appro prier et gérer des terres agri coles s’illustre dans chaque
article comme un levier d’ascen sion sociale et de conso li da tion d’un
pouvoir poli tique. S’agis sant des terres narbon naises du XII  siècle où
la viti cul ture côtoie la culture des olives et des céréales, Derek
Benson donne à voir les méthodes seigneu riales des moines de
l’abbaye de Font froide visant à conso lider leur pouvoir poli tique et
temporel. Outre l’acqui si tion de revenus à travers la percep tion de
loyers et de rentes, l’appro pria tion de ces terres agri coles et leur
exten sion leur permet de légi timer une auto rité poli tique sur les
paysans et certains seigneurs. L’essor écono mique de Font froide leur
permet de s’affirmer face au prieuré voisin, fami lier des vicomtes de
Narbonne. Dans la Toscane médié vale étudiée par
Felipe  Mendes  Erra, c’est l’appro vi sion ne ment en blé lui- même qui
constitue la clef de voûte de l’ordre social et poli tique, alimen tant
contro verses éthiques et inter pré ta tion de l’action collec tive dans
l’espace public. Quelques siècles plus tard, l’intérêt des nobles fran‐ 
çais de l’Ancien Régime pour les terres agri coles est toujours aussi
tenace. L’exploi ta tion des archives de la famille noble de Foresta
menée par Camille  Caparos montre comment la gestion des
domaines agri coles par l’épouse de Foresta permet à une femme
d’affirmer son exis tence au sein de sa famille et de son groupe social.
Son inves tis se ment dans la gestion de ses domaines témoigne de leur

6

e



Éditorial

impor tance pour acquérir une légi ti mité sociale, dans un milieu
dominé par les hommes.

Étudier la produc tion agri cole, c’est aussi observer des rapports de
domi na tion, tant entre les groupes sociaux que dans les usages diffé‐ 
ren ciés des terres : ainsi, l’appro pria tion d’une terre ou de sa gestion
implique la dépos ses sion d’un autre. Derek Benson analyse la coer ci‐ 
tion seigneu riale de l’abbaye de Font froide sur les paysans labou rant
ses terres, à partir d’un système complexe de percep tion de rentes.
Le monas tère se main tient grâce à son réseau de granges, acquises
ou héri tées, à l’encontre de l’idéal cister cien d’auto suf fi sance. Cepen‐ 
dant, Derek Benson souligne que ces paysans ne sont pas démunis de
toute agen ti vité à l’ombre de l’abbaye, à l’instar de Pons Baron le
Vieux refu sant de lui vendre une partie de ses terres en 1187. Alors
que son mari décède en pleine période révo lu tion naire, Claire Julie
de Foresta, étudiée par Camille Caparos, prend plei ne ment en charge
l’admi nis tra tion des terres  : son appro pria tion du domaine passe
notam ment par sa prise en charge de l’écrit, qui fait d’elle la véri table
gestion naire. S’appro prier la produc tion ou les fruits de l’agri cul ture
passe aussi par le discours, comme le montre Felipe  Mendes  Erra.
Ainsi, à Florence, un chan ce lier et un marchand de blé ne véhi culent
pas les mêmes repré sen ta tions des compor te ments et des émotions
des Floren tins lors des épisodes de famine : la respon sa bi lité poli tique
des révoltes en sera donc changée selon le chroniqueur.

7

Ce sont donc non seule ment des rapports et des usages qui sont
étudiés dans ce numéro, mais égale ment des pratiques sociales qui
revêtent une dimen sion écono mique et poli tique et qui contri buent à
une évolu tion des représentations.

8

Trans for ma tions et circu la tions
des pratiques agri coles et de
leurs représentations
L’impor tance cultu relle de la triade en Médi ter ranée est aussi spéci fi‐ 
que ment cultuelle. Dans l’ancienne Médi ter ranée, l’olivier fut un
repère mythique (Amou retti et  Comet  1992), les céréales, le vin et
l’huile, des supports essen tiels des poly théismes puis des mono ‐
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théismes médi ter ra néens (Brun  2003) comme en témoignent les
coupes attiques «  figures rouges  » plaçant la vigne au centre de la
repré sen ta tion du culte dyoni siaque (Colonna  2011), ou les cultes
voués à Cérès, déesse de l'agri cul ture, des mois sons et de la fertilité.

Or, si cette triade reste emblé ma tique de nos sociétés contem po‐ 
raines, la place des cultures agri coles et leur rôle dans l'or ga ni sa tion
des terri toires médi ter ra néens se méta mor phosent face aux dyna‐ 
miques contem po raines. Ces trans for ma tions font l'objet d'une
analyse appro fondie dans ce numéro. Le vin est ainsi mobi lisé par les
auteurs comme un objet d'étude privi légié pour appré hender les
muta tions contem po raines des terri toires viti coles médi ter ra néens,
tant sur le plan maté riel - par des inno va tions tech niques et des
dispo si tifs de label li sa tion -, que symbo lique - sur le plan des repré‐ 
sen ta tions d’une iden tité viti cole spéci fique. À travers l’histoire, le vin
a toujours été plus qu’un simple produit de consom ma tion : il incarne
un riche patri moine culturel profon dé ment ancré dans les tradi tions
agri coles médi ter ra néennes (Casa nova 2003). Comme le montrent les
contri bu tions de Lilian  Estradé et de Caro line Laurent- Varin  Emin,
les pratiques agri coles et repré sen ta tions de ces espaces viti coles ont
été marquées, au cours du xx  siècle, par des trans for ma tions écono‐ 
miques, sociales et culturelles.

10

e

Les muta tions du vin, telles qu’étudiées dans les vignobles du Midi par
ces deux auteurs, témoignent de la manière dont la construc tion
d'une iden tité viti cole régio nale a été façonnée par les inter ven tions
des orga nismes publics. Ces régu la tions, allant de la sélec tion clonale
à la label li sa tion des terroirs, jouent un rôle crucial dans la défi ni tion
et la typi cité des vins régio naux. À travers une approche histo rique,
Lilian  Estradé explore l'évo lu tion des pratiques viti coles dans le
Languedoc en se foca li sant sur les inno va tions scien ti fiques et tech‐ 
niques liées à la sélec tion et à la multi pli ca tion des plants de vigne à
partir des années  1960. L’auteur met en avant la manière dont la
recom po si tion des méca nismes de circu la tion des savoirs entre
recherche et filière, notam ment à travers la pépi nière, a contribué à
la «  restruc tu ra tion du vignoble  » dans le Midi. Ainsi, ce «  modèle
orchestré par l’auto rité publique  » a permis de «  person na liser les
vins du Midi [...] dans un marché de plus en plus libéral et concur ren‐ 
tiel » (Estradé, p. 12).
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En analy sant un ensemble de cartes insti tu tion nelles, de cartes et
images publi ci taires de cet espace agri cole, Caro line Laurent- Varin
Emin rend compte de la consti tu tion et du déve lop pe ment de l’aire
géogra phique viti cole des Côtes du Rhônes au  xx  siècle. Dans une
pers pec tive géohis to rique, elle retrace l'évo lu tion de la carto gra phie
viti cole, notam ment les processus de label li sa tion par l’Institut
National de l’Origine et de la Qualité (INAO), et la manière dont les
cartes ont façonné les repré sen ta tions terri to riales et écono miques
des Côtes- du-Rhône. Ces cartes consti tuent ainsi des « repré sen ta‐ 
tions idéelles et maté rielles  » qui ont contribué à la «  construc tion
d’une terri to ria lité viti cole » autour de « l’iden tité Côtes- du-Rhône »
(Laurent- Vermin, p.  1-3). Les deux contri bu tions montrent le rôle
prépon dé rant des établis se ments publics dans la construc tion d’une
« typi cité régio nale », processus qui, tel que montré par les auteurs,
n’est pas sans effets puisqu’il peut susciter des tensions entre des
forces de moder ni sa tion impo sées par les régu la tions insti tu tion‐ 
nelles et les valeurs de tradi tion ancrées localement.
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Les deux contri bu tions témoignent d'une inter ac tion complexe entre
tradi tion et inno va tion. Les trans for ma tions obser vées dans ces
espaces viti coles ne sont pas unique ment le reflet de choix tech‐ 
niques, mais s’inscrivent égale ment dans une quête de «  typi cité
méri dio nale » (Estradé, p. 8) et de recon nais sance qui se joue à la fois
sur le plan local et inter na tional. Lilian  Estradé montre dans son
article comment les inno va tions tech niques de sélec tion massale
(sélec tion des ceps les plus quali ta tifs pour leur repro duc tion) et
clonale (repro duc tion par clonage des ceps aux carac té ris tiques
spéci fiques) intro duites dans les vignobles du Languedoc dans les
années  1960-1970, visant à améliorer la qualité sani taire des vignes,
ont suscité des résis tances parmi les viti cul teurs atta chés à leurs
pratiques tradi tion nelles. Ces derniers ont dû adapter leurs pratiques
dans un contexte d’inno va tion tech nique qui semblait « réduire [leur]
capa cité d’action  » au profit d’acteurs publics et inter mé diaires,
comme les pépi nières viti coles (Estradé, p. 10). Pour sa part, Caro line
Laurent- Varin Emin montre comment la construc tion d'une terri to‐ 
ria lité viti cole des vignobles de l'ap pel la tion Côtes- du-Rhône s'est
pola risée autour des vignobles méri dio naux de cette région, contri‐ 
buant ainsi à une poten tielle «  invi si bi li sa tion des autres vignobles
médi ter ra néens  » au profit de ceux du Rhône méri dional (Laurent- 
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Varin, p.  14). Les enjeux de moder ni sa tion, de label li sa tion et de
recherche d’une iden tité commune des terroirs viti coles soulignent
une tension entre la préser va tion des tradi tions et l'adap ta tion aux
évolu tions du marché. Cette dualité constitue un terrain fertile pour
explorer comment les pratiques viti coles évoluent, influencent et
sont influen cées par les percep tions cultu relles et économiques.

Ces deux cas d’étude rappellent que l’imagi naire collectif relié au vin
fran çais du Midi conduit à minorer ses réalités histo riques et
technico- scientifiques, ainsi qu'à essen tia liser un terroir pour tant
carac té risé par sa diver sité terri to riale. L’étude de ces vignobles
illustre la manière dont la circons crip tion d’un terroir découle d’un
mutuel engen dre ment entre anthro pi sa tion et huma ni sa tion, soit
d’une trans for ma tion objec tive des choses par la tech nique à leur
trans for ma tion subjec tive par le symbole (Leroi- Gourhan, Le Geste et
la  Parole). Para doxa le ment, la vision stan dar disée des vignobles du
Midi fige la réalité d’un terri toire pour tant conti nuel le ment brassé
par des muta tions écolo giques, tech niques et sociales. Les contri bu‐ 
tions parti cipent à mettre en lumière cette contra dic tion, en
montrant les limites de penser la culture médi ter ra néenne essen tia‐ 
lisée à travers la seule repré sen ta tion symbo lique de ses vignobles.
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Blé, vigne et olivier sont ainsi pensés comme des points d’entrée dans
l’étude des trans for ma tions des pratiques et des repré sen ta tions
sociales en Médi ter ranée, et ce, à diffé rentes échelles d'ana lyses
spatiales et tempo relles. Les articles du numéro apportent une
précieuse contri bu tion à l’analyse plus large des sociétés médi ter ra‐ 
néennes, pensées à la fois dans leur unité et leur fragmentation.
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