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OONNt.E DU PROBLtME

VITICULTURE

Malgré la colJaboration menée avec succes par les pays viticoles dans le
eadre de I'Offiee lnremationa/ de la Vigne el du Vin et I'éehange croissant des
connaissances entre les chercheurs de ces pays, il n'a pas été possible jusqu'a
présent de définir des criteres uniformes el reconnus de tous pour la descrip·
tioo topographique et cJimatique de sites viticoles. Les diHjcultés rencontrées

découlent ¿'une pan de I'emploi ¿'unités de mesures fort variées et souvent
non métriques et ¿"autre pan de j'utilisation de cTiteres différents et non
comparables.

Prenons un exemple :
En ce qui cencerne la somme des températures, beaucoup d'auteurs

utilisent la «somme des températures actives» de Branas, Bernon et
Levadoux (1946). Cetle méthode utilise I'éehelle de température de Ceisius el
consiste a sommer les différences positives entre température moyenne jour·
naBere et 10 oC sur la période de l'année ou les températures moyennes
journalieres ent été supérieures a 10 oC en meyenne les années précédentes
(série ehronologique longue).

A Fribourg la «somme des températures actives (I Tal» vaut 1 146
(l ·C).

(0) T,aduction: Ch. Sehneider, Station de Recherehes viticoles et amologiques H.N.R.A.),
Colmar, France.

(0) Exposé présenté lIU XVlll~ Congres internatlonal de la vigne et du vin qui 1I eu lieu a
Cape Town en Afrique du Sud du 24 lIU 28 oetobre 1983, dans le eadre des travaux de la
Section 1.1 Viticulture : .. Possibilités d'opp,éeiation objediue du milieu uiticole _. Voir lIussi Bulleti"
de "0.1. V,. nO 634, 1983. p. 823 et nO 638. 1984. p. 283.
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Cene valeur es! quelque peu modifiée si on ne considere plus la période
moyenne el! les températures moyennes journalilzres furent > a 10 o e mais
la période moyenne sans gelée (Becker, 1977).

Des écarts plus importants sont possibles si certe 50mme est calculée
forfaitairement sur les 7 mois végétatifs. soit d'avril aoelobre.

D'autres auteur> (Saaymann et Van Zyl, 1976) utilisent Jes «degree·
days. de Winkler (1962). Cette méthode est basée sur l'échelle des tempéra·
tures de Fahrenheit el consiste a sornmer, les différences positives entre
température moyenne journaliihe et 50°F. d'avril a oelobre. A fribourg, la
somme ainsi calculée est égale a2024 CE °F).

Enlin des auteurs comme Vérés et al. (1978), Lícul et al. (1978)
désignent la somme des températures actives par la somme des températures
moyennes journalieres supérieures a 10 o C. Cene somme porte done sur les
tempérarures mémes el non sur les différences positives.

A Fribourg on obtiendrait ainsi 2 996 (I OC) pour cette somme.
Ces exemples montrent aquel point des indices différents utilisés pour

décrire la meme valeur bioclimatique peuvent amener a une totale confusion.
De par I'emploi si varié qu'est fait des mesures de base, différents

auteurs qui proposerent de nouveaux indices bioclimatiques et les utilisent,
tom courir le risque d'augmenter encore le désarroi qui existe déja.

Ces différents indices bioclimatiques sont présentes dans une publication
de Costacurta el RoselJi (1980) qui essaiení de leur attribuer une note de
valeur. Notre but n'est pas de poner un autre jugement sur ces indices : nous
pensons qu 'i! vaut mieux définir des parametres climatiques élémentaires qui,
employés pour décrire un site viticole, permettraient de calculer les différents
índices et de juger de leur aptitude a caractériser les conditions écologiques
d'une lone viticole.

Le fait qu'jJ n'existe -pas de normes internationales unJfor~C?ur la
description topographique et climatique dé Sites viticoles-, conduit aux pro·
blemes suivants :

1. Cela rend plus difficile I'échange de eonnaissanees entre les pays vitieoles,
car les conditions sous lesquel1es ces connaissances furent acquises ne sont
pas détinies de fa~on elaire et compréhensible.

2. Cela diminue l'efficacité des efforts entrepris par I'O.LV. pour cerner les
problemes d'écologie de la vigne.
Ainsi, les spécialistes des différents pays viticoles ont·ils présentés, a
I'occasion du congres O.LV. de mars 1971 a Mendoza (Argentine), des
rapports nationaux fort intéressants sur le theme .. Caractéristiques écolo· -'J

giques des vignobles et des cépages. (Bulletin O.LV., 1972). Mais, comme
il n'existait pas de normes et de nomenclatures uniformes, il ne put
en étre tiré une vue d'ensemble sur les conditions bioclimatiques des
régions viticoles des différents pays membres. Sous I'impulsion de M. le
Professeur Branas, les rapports nationaux suivants eurent traií a la « Défi·
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nilion du milieu physique pour les vignobles typiques» (Bulletin O.I.V.,~

1973) ; ils ne permirent néanmoins pas de réaliser l'uniformité des points
de vue souhaitée.

11 naus faut dol'1c constater que la connaissance des criteres naturels de
base des vignobles reste ¡ncomplete daos les pays membres de I'O.LV.

PRoposmONS

Nos propositions tendent en premier lieu a instaurer une uniíormisation
des unités de mesure. Les !ongueurs ou hauteurs devraient étre systémat¡
quement exprimées en metre, non plus en (C foor », les températures en degré

centigrade, non plus en degré Fahrenheit. enlin précipitations et évaporation
en millimetre, non plus en c< inches ». Les parameues climatiques élémentaires
devraient étre indiqués de sane que chacun puisse s"en servir pour établir
d'autres criteres ainsi que les indices bioclimatiques les plus courants. Nous
avons regroupé les propositions adéquates dans Ce qui suit :

1) Topographie et orographie

Latitude, longitude et altitude seront indiquées obligatoirement en ce qui
concerne la topographie. La latitude détermine la longueur du jour et I'inten·
sité de I'éclairement, selon les différents mois de l'année, que 1'on peut lire
dans des tables établies a cette fin. La latitude reflete également le photo·
périodisme et entre dans le calcul des indices bioclimatiques de Branas et al.
(1946) et de Húglin (1978).

Les autres criteres décrits dans la liste sont facultatifs et ne sont néces·
saires que dans les cas mentionnés.

2) Le rayonnement

Des mesures de longue date du rayonnement global, du rayonnement net
ou du bilan de rayonnement ne sont disponibles que dans peu de stations
météorologiques des différents pays viticoles. Une meilleure connaissance de
ce critere climatique serait fort souhaitable, puisque le rayonnement influe
directement sur l'évaporation et I'évapotranspiration. Étant donné que ce
critere manque dans la plupart des relevés climatiques des zones viticoles, iI
serait iIlusoire d'exiger qu'on I'indiquát.

Pour caractériser le c1imat lumineux, iI nous faut done nous rabattre sur
la mesure des sommes mensuelles d'ensoleillement. Cette mesure devrait étre
indiquée obligatoirement, méme si de longues séries de mesure ne sont pas
disponibles.
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3) Température

L'utilisation de I'échelle de Celsius nous parait primordiale. A partir des
tempérarures -;oyenl1es menSüelles, on p~ti~er des données de base qui
servent a établir les indices bioclimatiques de Branas et al. (1946), Constanti·
neseou (1967), Budan et Popa (1978).

La moyenne des maxima du mois est nécessaire au calcul de ¡'¡ndice de
Huglin (1978).

Si, de plus, on connait la température moyenne minimale diume on peut
calculer I'amplitude diume moyenne. La température moyenne mensuelle du
sol a 30 cm de profondeur peut se calculer a partir d'enregistrement de
thermographes ou apartir des minima et maxima journaliers. JI parait urgent
d'uniformiser la méthode de calcul de la sornme des températures actives. La
sommation des températures >' 10 oC est aatlribuer aBranas el al. (1946).
Winkler également utilise ee seuil (10 'C = 50°F) mais somme des degrés
Fahrenheit. La température limite de 10 ·C repose sur le fait que la mise en
reute des processus de développernent aboutissant au débourrement. requiert
chez la plupart des cépages une température minima voisine de 10 oc. Ceci
ressort en partieulier des travaux de Pouget (1968). Le seuil de 10 'C se
justifie done du point de vue physiologique. Il est en cutre fa cHe aprendre en
compte mathématiquement et tres largement reconnu. Afin de surmonter la
désunion qui regne quant a la définition et le calcul de la somme des tempéra·
tures actives (I Ta) et que naus avons abordée dans norre introduction. naus
proposons de n'utiliser dorénavant que des degrés Celsius et de sammer non
pas les rempératures > a 10 ·C mais les différences positives entre tempé·
rature moyenne journaliere et 10 ·C, conformément a la définition de Branas
et al. et a la Méthode Winkler: runité de la somme ainsi calculée sera
indiquée entre guillemets, a savoir ,,¿ ·C •. Ains; quand Lieul el al. (1978)
indique 2800·3000 oC eomme somme des températures, eela induit·¡J en
erreur car on peut etre amené a penser a des températures absolues. Ces
températures sont employées pour décrire des processus industriels et non
pas le biotope de la vigne.

Tout aussi variable est la définition de la période sur laquelJe est calculée
cette somme. Alors que Branas et al. utilise la période ou, en moyenne sur un
grand nombre d'années, la température moyenne journaliere est > a 10 ·C.
d'autres auteurs (par exemple Becker, 1977) se basent sur la période ou, sur
un grand nombre d'années, il n'y a pas de gelée. Les deux points de vue
conduisent certes a des résultats forts semblables ; mais il n'empeche que la
encore, nous proposons de considérer la seule définition de Branas et al. et de
renonce~a utiliserla- période sans gelée. - . -

La -c~~~t;tationsuivante fustÍfie d'ailleurs cet abandon : I'apparition de
gelées précoces ou tardives dans différentes stations météos dépend de leur
emplacement et ne peut donc etre considéré cornme représentative de toute
une région. Mais, comme il est mentionné dans la liste des parametres en 3.10
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et 3.11. il serait souhaitable. pour les régions OU les gelées surviennenr en
dehors de la période végétative, d'indiquer les dates de la dernilhe el de la
premiihe gelée.

II fauí remarquer qu 'i] existe des vignobles, par exemple en Afrique du
Sud (province du Cap) Ol! les températures moyennes mensuelles de I'hiver ne
descendent pas en dessous de 10°C. Pour ces régions, ii ne parait pas
indiqué ~de p~endre en-compte les tempér;tures supérieures a 10 ·C de la
période de-repos pour la sommation. Nous'proposons daos ce cas de limiter la
périod;·s~r laquelle ~~mmées les températures a 7 mois de la période
végé-iative de la vigne-.-Cennterval~ ne devant pas forcément co'inclderavec
les mois calendaires mais pouvant s'étaler librement sur 21 décades a
préeiser selon les eonditions locales.

4) L "eau

Parallelemem aux relevés de températures et de rayonnement, les préei·
pitations mensuelles eonstituent un eritere de enoix pour décrire r envi ron·
nement elimatique d'un site viticole. Les relevés de fréquenee er intensité des
préeipitations (par exemple nombre 'óe jours av-ec préeipitation > 0.1 mm)
ne sont effectués que dans~~.Ytations.,..Ceparametre sera donc considéré
comme facultatif. - . - - -

A I'appon d'eau par les précipitations naturelles, s'opposent les penes
d'eau par évapotranspiration réelle. par ruissellement et par lessivage. L'ali·
mentatíon en eau de la vigne dépend des disponibilités en eau du sol et des
condítions d'évaporation dans I'aír. La mesure de I'évapotranspiration réelle
n'est possible qu'en surmontant de grandes difficultés. Aussi les valeurs
d'évapotranspiration indiquées concernent·elles toujours I'évapotranspiration
potentielle (E.T.P.), qu'on peut calculer en se basant sur la température de
I'aír, le déficit de saturation et la vitesse du vent. C'est la quantité d'eau qui
pourrair étre évaporée par la surface du sol ou les plantes. si le sol était entie·
rement saturé d'eau. Les méthodes de mesure qui servent a l'établissement
de l'E.T.P. sont tOuteÍois dissemblables. Les pays anglo·saxons du nouveau
monde utilisem la « pan evaporation » qui mesure I'évaporation d'une surface
d'eau libre, contenue dans une cuvetre d'évaporation (pan). Dans d'autres
pays on mesure I'évaporation selon Píche. En Allemagne, c'est le procédé de
Czerarzki (1968), utilisant des disques en céramique, qui s'est imposé.

Les stations qui ne disposent pas de mesures d'évaporation, la calculent
selon des formules tres variées. En Allemagne. on utilise traditionnellement la
formule de Haude, qui n'est toutefois pas transposable dans d'aUlres zones
climatiques. D'autres pays utilisent la formule de Thornthwaite. La formule la
plus précise est celle de Penman, mais elle nécessite le relevé de certains
parametres climatiques qui n'est pas effectué dans toutes les stations. L'unité
est done loin d'étre Íaite en ce qui concerne les méthodes de calcul de l'E.T.P.
C'est pourquoi nous conseillons, malgré toutes les réserves, d'adjoindre a la
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liste des parametres climatiques (voir en 4.2) rE.T.p. établie selon les
méthodes de mesure ou de calcul en usage dans cnaque pays. Les valeurs
ainsi mesurées ou calculées n'en son1 pas pour autant comparables. Il fauclra
done étre extrémement prudent dans J'utilisation de ces valeurs, obtenues
selon des méthodes de mesure ou de calcul différentes, pour des comparai·
sens de caractéristiques climatiques de djfíérenrs vignobles.

Malgré ces difficultés. el en vue de pouvoir faiTe des comparaisons du
moins qualitatives entre disponibilité el besoín en eau ¿es vignes de différentes
régions viticoles. nallS aimerions soumettre une proposition qui trouve son
essence dans 2 des índices bioclirnatiques tres connus :

1. L'indice bioclirnatique de Constanrinescu (967). Cet auteur essaye
d'appréhender le rapport (de force) entre besoins en eau de la vigne et
disponibilités en eau en multipliant la somme des températures actives par

la somme des heures d'ensoleillemenr e! en divisan! ce produit par la
somme des précipitations. L'indice ainsi établi est d'autant plus grand que
le produit "température x heures ensoleillement» est grand et que la
somme des précipitations est petite. Le défaut de cette formule réside en
ce qu 'elle donne des valeurs semblables pour des régions chaudes, enso·
leillées et bien arrosées, et pour des régions plus fraiches. moins ensoleil·
lées et moins arrosées.

2. L'indice bioclima!ique de Huglin (1978). Pour la sommation des tempéra·
tures actives, Huglin utilise une moyenne entre tempérarure moyenne et
température maxima du jour et non pes la moyenne joumaliere. Ceci a
pour eHet de donner pius de poids aux températures plus élevées de la
période diume qui ont une répercussion imponante sur la physiologie de la
vigne.

Notre proposition pour une comparaison qualitative des disponibilités en
eau et des besoins de la vigne dans différents vignobles est représentée en
figure 2 sous forme ¿'un c1imatogramme. Nous avons juxtaposé les valeurs
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mensuelJes d'un produit .. température x ensoleillement» aux précipitations
mensuelles. Seloo ¡'indication de Huglin. naus utilisons la moyenne entre
température moyenne mensuelle et moyenne des maxima du mois. Cene
température qui, de fa~on analogue a certaines formules d'évaporation, donne
plus de poids aux températures éievées du jaur est ensuite multipliée par la
durée moyenne d'ensoleillement journalier du mois considéré. De cette fa con
le rayonnement, facreur important pour I'E.T.P., est également pris en
compte.

Naus avons done représenté simultanément ces valeurs .. T x S » avec les
précipitations mensuelles cumulées en mm (P) daos un rapport de 2 a 1. La
connaissance des précipitations permet d'avoir des indications quant a I'humi·
dilé de l'air de chaque meis qui cendilienne. elle aussi. l'E.T.P.

Ces c1imatogrammes constituent en quelque sone une représentation des
disponibilités et des besoins en eau. Celui de Fribou:-g fait c1airement appa·
raitre un surplus d'eau, alors que Stellenbosch et Séville accusent un déÍicit
d·eau. La surface comprise entre les deux courbes (quand elles se coupent)
peut etre interprétée comme ilIustrant l'imponance du stress hydnque.

5) Stades phénaJagiques

Afin de pouvoir mettre en rapport les parametres climatiques avec le
déroulement de la période végétative de la vigne, il faudrait indiquer les dates
des différents stades phénologiques mentionnés, comme indiqué sur 12. liste.

Proposillons pour une uni!ormlsarlon des cnreres lopogrcphiques
el c/lmoriques ulillsées pour le caracréflsation des sltes u;llcoles

1.

1.4

1.2

1.1 Longueur du jour en heures. plise entre ¡eve:
et coucher cu soleil. qu'on trou ....e dans des
tables.
Utihsée dans les índIces bioclimatlques de
Branas et de Huglin.

Calcul de l'énergie re~ue par rayonnement
solaire direet (Brandtner, 1973).

1.3

Topogrcpnle el Orogrcphie

Latitude
(degré et mino N ou S).

Longitude
(degré et min, E ou W).

Altitude
(en metres).

facuhatif: indications générales telles
proximité ¿'une chaine de montagnes,
de lacs ou de f1eu ....es. Éventuellement
copie d'une calle de la régíon.

Exposition
(en degrés N = O', E ., 90'. S .. 180',
W·270·).

(1.6) inc!inaíson
(en degrés).

1.5 et 1.6 ne sont obligatoíres que si la plan·
tation est en penle. Si la plantalion est en
lerrasse. indiquer exposilion el inclinaison du
....ersant.

11.5)
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1. 7 haUleur au·dessus du lono de vallée de
rcncroit (en metres).

Celle indJcatlon n"es, obllgala:!e que s'il y i!

des risques de degáls de gelées.

2. Rayonnemenr

2.1 Somme mensuelle des heures
d'ensoleillement (h)

(indiquer la pé~locie sur laquelle on
somme).

On en tire: la somme annuclle
la 50mme SU~ la période végétative
neures d'ensoleillement pour diffi!.
rcnts mdices bioclimatlques.

3.1

3. Tempircrure

(toutes données en centigrades (-cn.
(Mesures saus abns a 2 ro du sol. Si les
mesures son! faites a une hauteur difié·
renles. l'mdlquer. Or: sltucr~ la sllltion
en indlquan: ahitude e! hauteur au·
dessus du ¡cnd de vallée de J'endroil.
Indlquer les périodes de mesure.)

Moyennes mensuelies On en tire: moyenne mensuelJe
moyenne de I~ periode vegetatlve
somme ces tempilratures pour dif.
lerents indiees bioclimatíques.

3.2 Moyennes mensuelles ces maxlma lndiee bioehmatique selon Huglin.
dlu~nes

3.3 Moyennes ~ensuelles ces r."unlma
diumes.

(3.41 Temperarure mllxima recorc.

(3.5) Temperllture mmimum record.

3.4 el 3.5 son! fllcultalifs el n'on! ae vllleur que
si on dlspose de mesures sur 30 MS.

3.6 Moyennes mensuelles de la tempérllture
du sol a 30 cm de prolondeur.

(Indlque~ nature e: couleu~ du sol,
vegetatíon spontanee.)

Pour les zones ou les moyennes mensuelles des
mOlS de repos lJégérotif de lo lJlgne SOn! infé·
rleures o10 oC

3.7 Dale moyenne oü la lemperalure Duree moyenne de la perlode qui permet
moyenne journalil?re dépasse 10 'C au théoriquement la eroissance de la vigne.
prinlemps

3.8 Date mayenne ou
mayenne journaliere
a 10 ·C a rautomne

la ¡empeTature
devient inféTleure

Ces 2 dates peuvent étre détermínees graphi·
quement avec suffisamment de précísion a
partir de la eourbe des tempérlltures moyen·
nes mensuelles (voir fig. 1).

3.9 Somme des températures actives

I: Ta = somme des différences positives
entre ¡empérature moyenne journaliére
ellO ·C sur la période comprise entre
les 2 dates définles en 3.7 et 3.8.

Oblenir avec suffJsamment de précision a
partir des températures moyennes mensuelles
et du nombre de jours (voir fig. 1).
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Pour les zones ou il y a régu/leremenr des
gelées duran¡ les mois de repos de le I,llgne. on
¡ndlquera en plus:

3.10 Dale mayeone de la derniere gelée au
prinlemps.

3.11 Date mayenne de la premien? gelée i Durée mayenne de la pericd!! sans gelée.
J'aulomne

(3.12) Facultati!: nombre mayen de jours oÍ!
~ lempérlllure esl descendue en cessou5
de - 10 'C au CCU!S de rannée.

Pour les zones DU les moyennes mensuelles
des mo:s de Tepes uégélctij de le Ulgnl! peuuen:
dépasser 10 oC (par ex.. provlnee du Cap en I
Afrique du Sud).

3.13 Somme óes tempéralures aC'lves Obtenue avec suffisamment de précision a
~ Ta '" somme des difierenc!!s positlVes I;>a,,¡r des temj)é:alures moycmnes mensuelJes.
entre température moyenne journaluhe ccmme Indiqué a la figure 1.
e, la ·C su~ une pénode oe 7 mOIS
végélatíis de la vlgne.

14.4)

14.3)

- Précipitations annuelles.
- Préclpitations sur la perlode végélative.
- indlcC!' ¡'ydrothermlque de Branas.

- E.T.? a:lnuelle.
- E.T.P. su~ la pérlooe végétative.
- Blia.. hyonque.

4. L·eou

4.1 Précipltatíons mensuelles (mm)

4.2 E.T.P. moyenne par mois (mm)

indlquer la méthode de calcu! ;
pa~ ex. : Penmar.. Thorn!nwaíle. Hauoe

ou la méthode de mesure:
par ex.. : Pan.cvaporaoon. Plche. Cz.eraukl.

Moyennes mensuelles de la somme des
heures oü l'humidité relative de rai, íu~

supérieure a 80 p. 100.

Moyennes mensuelles de la somme des
heures oü l'humidité relative de I"air fu!
iniérieure a 40 %.

4.3 et 4.4 son! facultatiis.

Rlsque d·anaque ou de
maladies cryptogamíques.

propagatíon des

5. S:ades phenoiogiques

Indiquer sommaiH~ment les dates pour les cépages importanlS de la région.
On donnera les intervalles emourant le débourrement. la floraison, la récolte. la chule des íeuilles.
L'inlervalle de temps choisi étant la décade.

Par exemple : - débourrement F~ el 2~ décades d·avril:
- floraison 1r~ décade de juin ;
- récolte 2a décade de seplembre jusqu'a la 3a décade ¿'octobre;
- chute des feuilles 1ra décade de novembre.
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