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Mack P. Holt, Des vignerons dans la ville. Vin, religion et culture politique à Dijon
(1477-1630), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, coll. « Histoires », 2022.

Ce livre pu blié en 2022 par les Édi tions uni ver si taires de Dijon est la
tra duc tion fran çaise d’un ou vrage édité en 2018 par les Presses Uni‐ 
ver si taires de Cam bridge sous le titre ori gi nal de The Po li tics of Wine
in Early Mo dern France: Re li gion and Po pu lar Culture in Bur gun dy
(1477-1630). Avec cette mo no gra phie, Mack P. Holt, pro fes seur à l’uni‐ 
ver si té Georges Mason de Fair fax (Vir gi nie) offre une étude tout à fait
pas sion nante et éclai rante de la vie po li tique mu ni ci pale à Dijon, de‐ 
puis la réuni fi ca tion de la Bour gogne au royaume de France en  1477
jusqu’au dé ve lop pe ment de l’État mo nar chique ab so lu au mi lieu du
règne de Louis XIII. Cette tra duc tion, im pul sée par Jé rôme Loi seau et
as su rée par Mi chèle Lur dos, a l’im mense mé rite de mettre le lec teur
fran çais en contact di rect avec la riche his to rio gra phie anglo- 
saxonne concer nant la ville de Dijon et l’his toire de la Bour gogne.
Loin d’avoir la re con nais sance qu’elle mé rite de notre côté de l’At lan‐ 
tique, l’his toire de Dijon écrite de puis de nom breuses an nées en
langue an glaise par des spé cia listes tels de James  Farr, Mi‐ 
chael P. Breen et Ju lian Swann est pour tant d’un ap port fon da men tal
à la connais sance de cette his toire lo cale, dont le lec teur trou ve ra
dans la bi blio gra phie un grand nombre de ré fé rences.
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En soi, ce livre ne traite pas de l’his toire vi ti cole, en tout cas telle que
l’en tendent les his to riens tra di tion nels du vin. En tant que tel, on
aborde même les pre mières pages avec un cer tain in con fort, qui met
un cer tain temps à dis si per, cer tai ne ment par manque des re pères
clas siques. Mais plus qu’une fai blesse, c’est en fait la très grande force
du livre jus te ment, qui est ab so lu ment éblouis sant. Mack  P.  Holt ne
parle pas ou peu de vin, du pro duit, de son éco no mie, des échanges,
de sa consom ma tion, etc., tous ob jets na tu rels à l’his to rio gra phie du
vin. Non. Mais il parle avec un ni veau de dé tails et de connais sance
des ar chives im pres sion nant de ce qui consti tue en gé né ral l’angle
mort de toute cette his toire, le plus sou vent ré duite à quelques pages
qui confinent plus à l’exer cice obli gé qu’à des ana lyses so lides, et
pour tant si es sen tiel à sa connais sance : je veux par ler des vi gne rons.
On sait qu’ils re pré sen tèrent jusqu’à un quart de la po pu la tion de
Dijon au XVI   siècle, et pour tant on ne sa vait presque rien d’eux, ex‐ 
cep té ce qu’en avaient ré vé lé les trop rares ar ticles que leur avait
consa crés Claude  Tour nier dans les an nées  1950. Ce livre leur offre
enfin l’exis tence et le rôle his to rique qu’ils mé ritent dans le des tin
tour men té d’une ca pi tale dont la ri chesse et le pres tige, en de hors de
l’hé ri tage his to rique de ses ducs, re po sèrent au XVI , au XVII  et même
au XVIII  siècle, sur l’éco no mie vi ti cole.
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En spé cia liste de l’his toire po li tique, l’au teur cherche com ment se
nouèrent dans la so cia bi li té di jon naise les re la tions de do mi na tion et
de né go cia tion entre les élites ur baines et les classes po pu laires
(c’est- à-dire les vi gne rons) de 1477 à 1630. Il pro pose une thèse, celle
de l’exis tence d’une mo du la tion pé rio dique du rôle po li tique du
groupe des vi gne rons tout au long de la pé riode, avec ef fon dre ment
final, or ga ni sée au tour de trois pé riodes.
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De 1477 à 1560, les vi gne rons tiennent une place im por tante dans la
vie po li tique lo cale. Après le rat ta che ment à la cou ronne en 1477, les
élites ur baines font en effet le choix de main te nir la conci lia tion avec
les classes la bo rieuses pour conser ver la sta bi li té entre les fac tions
roya listes et celles de la « Foy de Bour gogne ». Le groupe des vi gne‐ 
rons joue alors un rôle po li tique im por tant en par ti ci pant ac ti ve ment
au ri tuel an nuel de l’élec tion du vicomte- mayeur et des éche vins, que
l’au teur dé crit fort pré ci sé ment (p. 46-62). C’est sur tout à par tir des
an nées 1520-1530 que leur rôle de vient dé ter mi nant. L’una ni mi té des
voix qui ca rac té ri sait le ri tuel de l’élec tion d’un can di dat unique à la
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fin du Moyen Âge dis pa rait en effet au pro fit de vé ri tables cam pagnes
pour choi sir entre plu sieurs can di dats, qui n’hé sitent pas à faire la
cour aux vi gne rons et aux ar ti sans. Les dons en vin et les pro messes
de ban quets aux fu turs élec teurs pro voquent de tels tu multes que les
ras sem ble ments po pu laires fi nissent même par être in ter dits avant
les élec tions à par tir de  1554. Les vi gne rons jouent alors non seule‐ 
ment un rôle po li tique, mais comme l’ajoute l’au teur, de ma nière
peut- être en core plus im por tante, ils sont convain cus d’en jouer un,
tant ce contexte de com pé ti tion élec to ral ac cen tue les né go cia tions
avec les élites (p. 36). C’est alors, dans la pre mière moi tié du XVI  siècle
que l’ef fec tif des chefs de feux se dé cla rant vi gne rons dans les do cu‐ 
ments fis caux at teint son maxi mum his to rique de 25  %, alors qu’ils
n’étaient que 10 % au début du XV  siècle et qu’ils ne se ront plus que
6  % au XVIII   siècle, après le dé ve lop pe ment de l’État mo nar chique
(p. 105).

e

e

e

L’ar ri vée de la Ré forme et les guerres de Re li gion (c. 1550-c.  1595) ne
bou le versent pas fon da men ta le ment cet équi libre. Au contraire
même, dans ce cadre chro no lo gique en vi sa gé comme la se conde pé‐ 
riode de son étude, Mack  P.  Holt note que les vi gne rons di jon nais
étant ma jo ri tai re ment anti- protestants, tout comme le conseil de ville
et le gou ver neur Henri de Mayenne, leur rôle de meu ra fon da men ta le‐ 
ment as so cié à une vie po li tique ur baine pro fon dé ment roya liste. À en
croire l’au teur, la pé riode qui com mence avec les guerres de Re li gion
en 1562 consti tue rait même de la pé riode pen dant la quelle la main‐ 
mise des vi gne rons sur les élec tions du conseil éche vi nal au rait été la
plus forte, ceux- ci ap por tant leur sou tien dans l’op po si tion au pro tes‐ 
tan tisme. C’est aussi, re vers de la mé daille, une pé riode de dif fi cul tés
éco no miques vio lentes, pen dant la quelle, sous le feu croi sé des aléas
cli ma tiques, des dé pré da tions guer rières et de l’aug men ta tion de la
fis ca li té pour mener les conflits, le groupe des vi gne rons connaît un
dé clas se ment éco no mique et une perte de son pou voir d’achat confi‐ 
nant au drame. L’au teur met en évi dence l’af fai blis se ment du ni veau
de vie moyen des vi gne rons par une ana lyse mi croé co no mique très
in té res sante d’une rue de la ville (rue Van ne rie). Le pour cen tage de
vi gne rons dé cla rés dans la ville, de plus en plus en det tés et dé pen‐ 
dants des no tables par le sys tème de la rente, est déjà tombé à 15 %
en 1599.
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La der nière pé riode en vi sa gée, qui s’étend de l’ef fon dre ment de la
Ligue en Bour gogne en 1595 à la ré volte du Lan tur lu en 1630, soit la
pé riode du dé ve lop pe ment de l’État royal sous les règnes d’Henri IV
et de Louis XIII est cer tai ne ment la plus in té res sante. Si le pre mier a
lais sé un ex cellent sou ve nir aux vi gne rons en ré af fir mant les pri vi‐ 
lèges de la ville en 1595, le se cond a été perçu comme le fos soyeur de
l’in fluence po li tique des classes la bo rieuses. Le dé ve lop pe ment de
l’État royal en effet s’ap puie sur une stra té gie de concen tra tion des
pou voirs au sein d’une oli gar chie de plus en plus sou mise à l’in gé‐ 
rence royale. En 1612, sous pré texte de mettre fin aux troubles oc ca‐ 
sion nés par le dé mar chage élec to ral des vi gne rons, que l’on consi dère
comme des beu ve ries, un rè gle ment royal ex clut du vote pour l’élec‐ 
tion du vicomte- mayeur tous ceux dont la contri bu tion à la taille ne
dé passe pas 40 sous : au tre ment dit, tous les tra vailleurs à la tâche et
l’es sen tiel des vi gne rons, et en tout 50 % du nombre des vo tants tra‐ 
di tion nels (p. 241-242). Pa ral lè le ment, l’ad mi nis tra tion royale veut ré‐ 
for mer à par tir des an nées 1620 la Bour gogne en un pays d’élec tion,
elle qui avait tou jours été un pays d’état et donc sou ve raine sur la
ques tion fis cale. Pour les Di jon nais, c’est une en torse in ad mis sible à
ce qui reste de la « Foy de Bour gogne », c’est- à-dire l’en tente ta cite
pour la co ges tion des af faires lo cales entre la cité et le roi. En
contexte de crise éco no mique ma jeure, ca rac té ri sée par une hausse
des prix des cé réales de 300 % entre 1625 et 1630, et des prix du vin
en baisse sur la même pé riode (gra phiques, p. 270-271), les ré cri mi na‐ 
tions po pu laires montent après la ré cep tion dé ce vante du roi
Louis XIII dans la ville en jan vier 1629, qui fit l’af front, à l’en contre de
l’at ti tude beau coup plus conci liante d’Henri IV en 1595, de re fu ser son
ca deau et, sur tout, de re nou ve ler la confir ma tion tra di tion nelle des
pri vi lèges lo caux. L’émeute du Lan tur lu éclate un an plus tard, sous la
pres sion des dif fi cul tés éco no miques qui s’ac cen tuent, les 27 et 28 fé‐ 
vrier 1630. Les hô tels par ti cu liers de sept par le men taires, pour la plu‐ 
part fa vo rables à la trans for ma tion de la Bour gogne en pays d’élec‐ 
tion, sont sac ca gés sous les hour ras de la foule et avec l’aide d’une
cer taine pas si vi té des au to ri tés éche vi nales qui laissent faire les
émeu tiers avant d’en voyer la mi lice bour geoise. La ré ac tion royale
sera sans pitié pour le conseil de ville et pour les vi gne rons, dont l’un
d’entre eux, An toine Chan ge net, un vi gne ron mo deste, est tenu pour
res pon sable des faits. Le roi dé cide de ré duire le conseil de ville de 20
à 6  membres, dont le col lège élec to ral se li mi te ra dé sor mais à un
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conseil de 24  an ciens maires et éche vins. Quant aux vi gne rons, ils
sont som més de quit ter la ville et de s’ins tal ler dans les vil lages pé ri‐ 
phé riques. Au final, on re vien dra ra pi de ment à un conseil de 20 éche‐ 
vins et la Bour gogne ne sera ja mais trans for mée en état d’élec tion.
Les vi gne rons, qui ont pu re ga gner la ville, ont gagné sur ce point.
Mais ils sont do ré na vant to ta le ment ex clus du droit de vote et ne
joue ront plus qu’un rôle po li tique mi neur jusqu’à la Ré vo lu tion.

Que re te nir pour l’his toire vi ti cole de cette re mar quable syn thèse
d’his toire po li tique, qui brasse, ajoutons- le pour tous les lec teurs in‐ 
té res sés par l’his toire de la ville, des as pects bien plus larges et pré cis
que les quelques élé ments que j’ai sé lec tion nés dans ces lignes ? Tout
sim ple ment, à mon avis, des clés de com pré hen sions in édites à des
phé no mènes que l’on a sai sis jusque- là seule ment en sur face, sans la
né ces saire connais sance pré cise des in tri ca tions exis tant entre le po‐ 
li tique et l’éco no mique. Je don ne rais deux exemples ra pides pour
illus trer ce pro pos. À par tir de 1563, l’éche vi nage de la ville de Dijon
ré flé chit à la mise en place d’une ins ti tu tion nou velle, celle des
courtiers- gourmets qui, armés de la marque à feu de la ville et re cru‐ 
tés chez les ton ne liers et les vi gne rons, a le pou voir de dé ter mi ner ce
qu’est le vin au then tique du cru et donc de contrô ler tout le mar ché
de gros. En 1608 et en 1609, cette ins ti tu tion a ac quis assez de pou‐ 
voir pour in ter dire à la ville voi sine de Ta lant d’uti li ser sa propre
marque et pour la pri ver de sa sou ve rai ne té com mer ciale. On sait
main te nant avec le livre de Mack P. Holt que ces évo lu tions ont en fait
eu lieu au mo ment pré cis où l’in fluence po li tique des vi gne rons a été
la plus forte au près du conseil de ville, et qu’il a donc dû s’agir de
trac ta tions no tam ment ac quises par des né go cia tions en échange de
voix. Autre exemple  : le phé no mène bien connu d’achats mas sifs de
vignes par la no blesse et la bour geoi sie par le men taire à par tir des an‐ 
nées 1630, qui abou ti ra à la for ma tion des vi gnobles de vins fins qui
se ront à la base des cli mats de Bour gogne. La thèse la plus sou vent
avan cée, d’ordre cultu rel, est celle de la nais sance d’une so cié té de
dis tinc tion qui a eu be soin de se dé mar quer par l’éla bo ra tion d’un
pro duit per son na li sé et de luxe. Le livre de Mack P. Holt per met d’en‐ 
tre voir le pro blème sous une tout autre pers pec tive. Les vi gne rons,
rui nés par les crises éco no miques suc ces sives et chas sés de la sphère
du pou voir po li tique ont dû, pour sur vivre, vendre leurs terres à des
par le men taires au ser vice de l’État royal qui, eux, pre naient le pou voir
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et éta blis saient de nou veaux équi libres de domination- négociation,
en éta blis sant de nou veaux droits qu’il fau drait étu dier plus avant.
Voilà des phé no mènes de l’his toire vi ti cole, entre d’autres, que ce
livre ins pi rant et vi vi fiant in vite à re lire à l’aune d’une his toire po li‐
tique qui fait sou vent dé faut aux spé cia listes du vin du Moyen Âge et
de l’An cien  Ré gime. Ce beau livre comble dans ce do maine un vide
his to rio gra phique béant et montre tout à la fois, on ne le dira ja mais
assez, tout l’in té rêt du pas de côté.
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