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L’hé ri tage pré- unitaire
Au mo ment de l’uni fi ca tion, dans les an nées 1860, la vi ti cul ture ita‐ 
lienne pré sen tait d’im por tantes dif fé rences ré gio nales, voire lo cales,
oc ca sion nées par l’hé té ro gé néi té mor pho lo gique et cli ma tique de son
ter ri toire, ainsi que par la frag men ta tion politico- administrative qui a
ca rac té ri sé son his toire. Ainsi, comme au jourd’hui d’ailleurs, des
écarts plus re mar quables s’ob ser vaient au ni veau des quan ti tés pro‐ 
duites, voire des qua li tés des vins, de leurs des ti na tions com mer‐ 
ciales, des sys tèmes agraires et des pay sages en gen drés par l’ac ti vi té
vi ti cole. Un contexte em brouillé par la pré sence d’un grand nombre
de mo dèles de conduite dif fé rents, le ré sul tat d’une mul ti tude d’ha bi‐
tudes lo cales. Au ni veau na tio nal, cela com por tait la co exis tence de
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plu sieurs contrats agraires très dif fé rents, par fois dé fa vo rables au dé‐ 
ve lop pe ment mo derne de la vi ti cul ture. Des pra tiques ar chaïques
comme la plan ta tion de plu sieurs cé pages di vers dans le même vi‐ 
gnoble 1 ont sur vé cu très long temps, puis qu’elles étaient co hé rentes
avec le model do mi nant d’une vi ti cul ture pay sanne re po sant sur des
vins à consom ma tion ra pide et dé diée à l’au to con som ma tion, voire
aux mar chés lo caux. En gé né ral, une vi ti cul ture de quan ti té plus que
de qua li té.

De plus, en rai son aussi du grand essor de la culture des cé réales, qui
s’était pro duit pen dant le XVIIIe siècle et la pre mière moi tié du XIXe,
le vi gnoble ita lien était plan té, sauf à de rares ex cep tions, en culture
mixte  ; il était as so cié prin ci pa le ment à des cé réales, par fois à des
plantes frui tières, voire four ra gères 2. Les vi gnobles en culture mixte
re pré sen taient plus de 50% de la pro duc tion vi ti cole ita lienne en core
en 1909, mal gré les consi dé rables trans for ma tions des der nières dé‐ 
cen nies du XIXe siècle 3. D’ailleurs, la co ha bi ta tion avec d’autres
cultures a dé ter mi né une dif fu sion de la vigne ca pil laire, ca pable de
re joindre tous les coins des sur faces agraires, sou vent en contraste
même aux condi tions cli ma tiques 4.

2

Les mo dèles de conduite pré voyaient fré quem ment des vignes ac cro‐ 
chées à des sup ports vi vants ; cela don nait lieu aux pay sages vi ti coles
de la pian ta ta et de l’al be ra ta, qui ont ca rac té ri sé avec des dif fé ren tia‐ 
tions lo cales plu sieurs mi lieux de la pé nin sule ita lienne jusqu’à la pre‐ 
mière moi tié du XXe siècle 5. Néan moins, la culture de la vigne en
hau teur était ré pan due prin ci pa le ment dans la plaine du Pô et le long
de la côte tyr rhé nienne. Les vignes étaient ma riées aux es sences les
plus di verses  : que ce soit des ormes  ; des mû riers  ; des érables
cham pêtres ou des peu pliers ; etc. Au contraire, dans les ré gions les
plus arides de l’extrême- sud de la pé nin sule et dans les îles, pré va‐ 
laient les mé thodes de culture en go be let court ainsi qu’à façon plus
longue d’ori gine gréco- orientale.

3

Ce pen dant, de puis le XIXe siècle, dans cer tain ter ri toires du Pié mont,
de la Tos cane, de la Lom bar die et de la Si cile, il était déjà pos sible
d’ob ser ver des exemples plu tôt vastes de vi ti cul ture spé cia li sée (dite
« fran çaise ») et com mer ciale, elles étaient consa crées à des pro duc‐ 
tions spé ci fiques qui gé né raient des consi dé rables ex por ta tions en
di rec tion prin ci pa le ment de la Suisse, de l’Al le magne et de l’Au ‐
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triche 6. Le mar ché bri tan nique, au contraire, ab sor bait la plu part de
la pro duc tion du Mar sa la : un vin qui, au XIXe siècle, re pré sen tait l’un
des prin ci paux bien d’ex por ta tion si ci lien et qui at ti rait de puis les
der nières dé cen nies du XVIIIe siècle, des consi dé rables in ves tis se‐ 
ments fi nan ciers d’ori gine an glais des ti nés à l’évo lu tions des tech‐ 
niques de vi ni fi ca tion.

D’autre part, jusqu’à la pre mière moi tié du siècle, même la prin ci pale
pro duc tion vi ni cole com mer ciale du Pié mont était en re la tive à la fa‐ 
bri ca tion d’un vin li quo reux, le ver mouth. Des formes de vi ti cul ture
« mo derne » se re trouvent dans cette ré gion déjà au cours de la moi‐ 
tié du XVIIIe siècle. Cin quante ans plus tard, les lois na po léo niennes
re la tives à l’alié na tion des biens de l’Eglise, fa vo risent beau coup de
ces ex pé riences en per met tant des vastes ac qui si tions de terre aux
classes bour geoises et aris to cra tiques au pa ra vant ac tives dans le sec‐ 
teur vi ti cole.

5

Il n’est donc pas sur pre nant que, du rant les an nées 1830 - 1840, juste
dans le Pié mont, le Ba ro lo ait vu le jour  ; un vin qui, beau coup plus
tard, contri bue ra sen si ble ment à la construc tion d’une image vi ti cole
ita lienne de qua li té dans le monde. Même Ca mil lo Ca vour in ter vien‐ 
dra dans les pro ces sus d’amé lio ra tion qua li ta tive du Ba ro lo à cette
époque.

6

Si mul ta né ment, et cette fois en Tos cane, dé butent aussi les ex pé ri‐ 
men ta tions œno lo giques d’un autre per son nage de pre mier plan dans
les évé ne ments po li tiques du XIXe siècle, Bet ti no Ri ca so li, au quel on
at tri bue la nais sance du Chian ti Clas si co en 1872 7.

7

Dans les deux cas, on re trouve l’ap port très im por tant des ex pé‐ 
riences fran çaises, aux quelles font ré fé rence Ca vour au tant que Ri ca‐ 
so li  : à l’époque, les ten ta tives pour dé ve lop per la qua li té et la durée
de conser va tion des vins trans al pins sont lar ge ment dif fu sés. Si Ca‐ 
vour a dû re cou rir à l’aide de l’œno logue fran çais Louis Ou dart 8, Ri ca‐
so li en tre prit des voyages de for ma tion vi ti vi ni cole en France 9.

8

Par ailleurs, les œuvres dé diées à la vi ti cul ture abon daient de ren vois
aux mo dèles fran çaises en sou li gnant la né ces si té de les re pro duire
pour amé lio rer les vins ita liens. Le lien étroit avec la France a re pré‐ 
sen té et re pré sen te ra même plus tard, une constante dans l’his toire
de la vi ti cul ture et de l’œno lo gie ita lienne. Les pré coces at ten tions
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ré ser vées aux mo dèles cultu relles et pro duc tifs bour gui gnons, déjà
pré sente en Ita lie dans la moi tié du XVIIIe siècle, té moignent de l’im‐ 
por tance du rap port. Parmi les ex pé riences les plus cé lèbres, il faut
rap pe ler les es sais de Lu do vi co Ber to li 10 en Frioul et de Fran ces co
Maggi en Tos cane 11.

Uni fi ca tion na tio nale et ma la dies
de la vigne
Le sec teur vi ti vi ni cole ita lien fait son en trée dans la nou velle en ti té
na tio nale forte d’un contexte éco no mique plu tôt dy na mique, mais
tou jours mar qué par des dés équi libres ré gio naux no tables  ; même
pré sen tant des ou ver tures consi dé rables aux mar chés étran gers, il
res tait es sen tiel le ment do mi né par un mo dèle tour né vers l’au to con‐ 
som ma tion. En tout cas, dans la deuxième moi tié du siècle, nous
n’ob ser vons pas la mise en place de nou velles po li tiques propres à
gou ver ner les dé ve lop pe ments de la vi ti vi ni cul ture ita lienne, mais
nous as sis tons plu tôt à des com bats face aux ma la dies de la vigne
d’ori gine amé ri caines. Celles- ci mo di fie ront en pro fon deur le vi sage
de la culture, par fois dé fi ni ti ve ment.

10

L’ap pa ri tion en Ita lie de l’oï dium, la pre mière des grandes ma la dies du
XIXe siècle, de vance d’une dé cen nie l’uni fi ca tion du pays. Les ef fets
ne se ront pas ho mo gènes sur le ter ri toire na tio nale : le degré d’in ci‐ 
dence de la ma la die varie selon les contextes ré gio naux; les temps et
les modes d’in ter ven tion ; la dis po ni bi li té du soufre, qui de vient, après
plu sieurs ex pé ri men ta tions, l’an ti dote le plus ef fi cace. Par fois, comme
dans le dé par te ment de Son drio, l’ef fon dre ment de la pro duc tion at‐ 
teint en quelques an nées des pour cen tages très éle vés (plus de 90%) ;
En Pié mont, les dom mages se ront bien plus mo dé rés en rai son d’une
ac tion de lutte plus ra pide et ef fi cace.

11

L’oï dium trou ble ra consi dé ra ble ment la vi ti cul ture ita lienne jusqu’aux
pre mières an nées d’après l’uni fi ca tion. Néan moins, une éva lua tion
des consé quences gé né rales pa raît très dif fi cile à réa li ser en rai son
de l’ab sence de sta tis tiques fiables.

12

Pour la même rai son, la ten ta tive d’es ti mer les quan ti tés pro duites au
ni veau na tio nal reste éga le ment peu aisée. D’ailleurs, dans la pé riode,
on re trouve des fortes va ria tions in ter an nuelles, pour la plu part pro‐
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Fi gure 1 – Pro duc tion vi ni cole (en mil liers d’hec to litres) et prix du vin (€/l va leur

2011) 1861-2011. (Basé sur les don nées de l’Istat – Sé ries his to riques)

vo quées par l’oï dium même, qui com pliquent gran de ment le cal cul.
Néan moins, l’im pos si bi li té d’ac cé der à des don nées ac cep tables per‐ 
sis te ra aussi dans les dé cen nies sui vantes 12.

L’énorme dif fé rence qui s’ob serve en 1861 13 entre les ré sul tats four nis
par l’Ins ti tut Na tio nal de Sta tis tique (Istat) et ceux pro po sés par
Targioni- Tozzetti 14 ex plique très bien les dif fi cul tés de re pé rer des
don nées sta tis tiques va lables : dix- neuf mil lions d’hec to litres pro duits
selon l’Istat (la moi tié en vi ron de la pro duc tion ac tuelle), trente pour
Toz zet ti ! 15

14

Tou te fois, l’ab sence de don nées ri gou reuses n’em pêche pas de re le‐ 
ver la vi gou reuse crois sance de la pro duc tion vi ni cole ita lienne qui se
réa lise à par tir des an nées 1870. En te nant compte des in cer ti tudes
sta tis tiques aux quelles on a fait al lu sion, les sur faces plan tées évo lue‐ 
ront de 1,8 mil lions d’hec tares, cal cu lés en 1871, à 3 mil lions d’hec tares
vingt ans plus tard. En même temps, la pro duc tion moyenne se sta bi‐ 
li se ra au tour de 30 mil lions d’hec to litres par an 16. Une évo lu tion tout
à fait re mar quable si on consi dère les grosses dif fi cul tés ren con trées
dans les deux dé cen nies, cau sées par les évé ne ments po li tiques et
sur tout par l’ap pa ri tion des nou velles ma la dies de la vigne  : le phyl‐ 
loxe ra en 1875 (mais les pre mières at tri bu tions di rectes de la ma la die
à l’in secte datent de 1879) et le mil diou en 1879.

15
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Fi gure 2 – Pro duc tion vi ni cole (en mil liers d’hec to litres) : évo lu tion par dé cen- 

nies 1861-2010. (Basé sur les don nées de l’Istat – Sé ries his to riques)

La pre mière, en par ti cu lier, à cause aussi des cir cons tances tem po‐ 
relles lors qu’elle se ma ni feste, en re tard d’en vi ron une di zaine d’an‐ 
nées par rap port à la France, com porte des ef fets im por tantes, bien
que di ver si fié au ni veau lo cale, dans la re dé fi ni tion de la ca pa ci té pro‐ 
duc tive des ter ri toires vi ti vi ni coles.

16

En réa li té, si on ana lyse l’en semble de la pro duc tion na tio nale pen‐ 
dant la longue pé riode phyl loxé rique, de puis la deuxième moi tié des
an nées 1870 jusqu’à 1920 17, on ob serve seule ment de courts in ter‐ 
valles de stag na tion pro duc tive, en par ti cu lier dans la der nière dé‐ 
cen nie du XIXe siècle.

17

Cette don née, ap pa rem ment contra dic toire avec la di men sion de la
sur face frap pée 18, s’ex plique pro ba ble ment par la lente pro pa ga tion

18
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de la ma la die, qui se dé roule en Ita lie de façon dis con ti nue pen dant à
peu près un demi- siècle.

En Tos cane, par exemple, il fau dra at tendre le début du XXe siècle
pour que se vé ri fient des dé gâts re mar quables, tan dis que dans cer‐ 
taines zones des Pouilles et de la ré gion de Ca glia ri (en par ti cu lier
dans le Cam pi da no), le pic de la ma la die ar ri ve ra seule ment dans les
an nées 1920. En d’autres termes, le phyl loxe ra en Ita lie ne pré sente
pas des mo ments ponc tuels de forte re cru des cence au ni veau na tio‐ 
nal, comme cela ar rive dans d’autres pays, mais plu tôt une per sis‐ 
tance à long terme 19. Dans l’en semble, cela a dé ter mi né une sorte de
com pen sa tion pro duc tive entre les ré gions vi ti coles ita liennes ; néan‐ 
moins le même pro ces sus a eu aussi lieu au ni veau in ter na tio nal avec
des per for mances com mer ciales re mar quables. À cet égard, la dif fu‐ 
sion plus pré coce de la ma la die en France par rap port à l’Ita lie a re‐ 
pré sen té un fac teur clé 20, parce- que elle a gé né ré un ac crois se ment
im mé diat de la de mande des vins ita liens sur le mar ché fran çais, pour
la plu part des ti nés au cou page.

19

La pres sion du mar ché a conduit à une ex pan sion for mi dable des sur‐ 
faces en vigne, spé cia le ment dans les ré gions de l’Ita lie du Sud, les
Pouilles et la Si cile en par ti cu lier, au dé tri ment, prin ci pa le ment, des
vastes cultures cé réa lières 21. La crois sance des sur faces plan tées des
Pouilles a été sen sa tion nelle  : 90.000 hec tares me su rés en 1870  ;
320.000 à la fin du siècle. Il faut re mar quer que ce pro grès exor bi tant
a été pos sible grâce aussi à la par ti ci pa tion di recte de nom breux en‐ 
tre pre neurs fran çais ac tifs au tant dans la pro duc tion pri maire que
dans la trans for ma tion. Ce pen dant, les ré sul tats si ci liens sont
presque sem blables : 180.000 nou veaux hec tares de vi gnobles plan tés
dans les der nières deux- trois dé cen nies du siècle. Ainsi, si en 1871 les
ex por ta tions de vin ita lien s’éle vaient à 250.000 hec to litres, dont 14%
di ri gées vers la France, en 1887, celles- ci ont at teint le chiffre re cord
de 3,6 mil lions d’hec to litres, dont 78% orien tées au mar ché trans al‐ 
pin.

20

Le dé pas se ment de la crise phyl loxé rique en France, à tra vers la re‐ 
cons ti tu tion pro gres sive des vi gnobles, ainsi que la ces sa tion du trai‐ 
té doua nier italo- français en fé vrier 1888, au ront des ré per cus sions
énormes, au moins ini tia le ment, sur les ex por ta tions et le sys tème
pro duc tif ita lien ; sur tout, et ce n’est pas par ha sard, dans le Midi du

21
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pays. Sou dai ne ment, les ex por ta tions vers la France s’ef fondrent de
2,8 mil lions d’hec to litres en 1887 jusqu’à 23.000 hec to litres en 1890
22 !

La si gna ture des nou velles conven tions avec l’Al le magne et l’Au triche
en 1891, ainsi qu’avec la Suisse en 1892, ne com pen se ront qu’une par‐ 
tie du vide créé par la nou velle si tua tion.

22

Par consé quent, à cause de l’ac tion si mul ta née d’évé ne ments d’ordre
politico- commerciaux et par l’ex pan sion des vi gnobles af fec tés par le
phyl loxe ra, l’ac crois se ment des sur faces en vigne a été aussi vite que
la contrac tion sui vante. Les 320.000 hec tares de vi gnoble des
Pouilles, que nous avons cités pré cém ment, s’ef fon dre ront en
quelques dé cen nies à des va leurs proches de la si tua tion pré- 
phylloxérique (130.000 hec tares, dont la moi tié re plan tés au début
des an nées Vingt 23). Dans le dé par te ment de Bari, terre d’élec tion de
la vi ti cul ture ré gio nale, si on ex clut les sur faces re plan tées, les ré sul‐ 
tats sont éton nants : de 142.000 hec tares n’en res te ront que 8.000 24.
Les pertes se ront moins lourdes en Sar daigne, où les vi gnobles se
contractent à 26.000 hec tares en 1922 contre 65.000 re por tés dans
les an nées quatre- vingt 25.

23

Dans les ré gions du Midi, la dé va lo ri sa tion éco no mique de la vi ti cul‐ 
ture qui suit 1888 conduit à une ré or ga ni sa tion des re la tions hié rar‐ 
chiques entre les centres ur bains, au dé tri ment évi dem ment des
pôles vi ti coles, dont pro fi te ront les zones de spé cia li sa tion agri cole
(ce sera le cas, par exemple, des terres consa crées aux cultures des
agrumes et des amandes en Si cile 26).

24

Même si les ef fets les plus ma cro sco piques du phyl loxe ra ont été me‐ 
su rés dans cer taines ré gions du Midi, la ma la die a néan moins pro vo‐ 
qué des contre coups im por tants et du rables ailleurs. Parmi eux, fi‐ 
gure la dras tique ré duc tion, par fois dé fi ni tive, des sur faces en vigne
des es paces pé ri ur bains  ; tel sera, par exemple, le des tin des vi‐ 
gnobles du ter ri toire au nord de Milan, où une vi ti cul ture liée à l’ap‐ 
pro vi sion ne ment de la ville de meu rait de puis des siècles sur des po si‐ 
tions très éten dues. Ce pen dant, il est vrai qu’en Lom bar die comme
ailleurs, l’ac tion du phyl loxe ra a seule ment ac cé lé ré les dy na miques
de contrac tion de la vi ti cul ture déjà en cours (par fois elle les a hâtés
de quelques an nées). Ces cultures souf fraient de fai blesses in trin‐ 
sèques et elles s’adap taient mal au nou veau contexte éco no mique ; en

25
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plus, l’éta le ment ur bain leurs im po sait aussi d’im por tantes sous trac‐ 
tions de terres 27.

Il n’existe en fait au cune étude d’en semble sur le sujet, mais dans cer‐ 
tains ré gions on ne peut pas né gli ger les cor res pon dances tem po‐ 
relles entre l’in ci dence de la ma la die et les flux mi gra toires (nous
pen sons en par ti cu lier aux ré gions al pines, à cer tains zones de la
Tos cane et, plus tard, du Midi).

26

Il est évident que les nom breux ef fets du phyl loxe ra doivent être exa‐ 
mi nés ré gion par ré gion, voire à des échelles plus dé taillées. Tou te‐ 
fois, une telle opé ra tion n’est pas le but de cette pu bli ca tion. La ma la‐ 
die de la vigne a dé ter mi né lo ca le ment des va ria tions plus ou moins
du rables dans les quan ti tés pro duites et dans l’ex ten sion des sur faces
plan tées, mais aussi la trans for ma tion des modes d’ex ploi ta tion exis‐ 
tants, ainsi qu’une ten dance à la ré or ga ni sa tion ra tion nelle des es‐ 
paces vi ti coles ou à des chan ge ments qua li ta tifs pro fonds comme
l’in tro duc tion ou la pré fé rence don née à des cé pages spé ci fiques 28.
Cette der nière mé ta mor phose a ac com pa gné sou vent un élan très
puis sant vers la spé cia li sa tion com mer ciale de la vi ti cul ture dans cer‐ 
taines ré gions, prin ci pa le ment en Pié mont et Tos cane.

27

Pen dant cette pé riode dif fi cile, s’af firme aussi le rôle crois sant des
centres de re cherche vi ti vi ni coles et des or ga nismes de for ma tion
tech nique, qui avaient fait leur ap pa ri tion à par tir des an nées 1860.

28

Re cherche et for ma tion (1872-
1882)
En sui vant un mo dèle très fré quent dans le pro grès scien ti fique, la
re cherche des so lu tions au pro blème des ma la dies a contri bué gran‐ 
de ment à l’élar gis se ment des connais sances sur la vigne et le vin. Les
dé cou vertes et leur dif fu sion à tra vers des confé rences et des pu bli‐ 
ca tions sou te nues par les centres de re cherche, les écoles de vi ti cul‐ 
ture et les chaires am bu lantes ont re pré sen té des fac teurs clé de
l’évo lu tion quan ti ta tive et qua li ta tive de la vi ti cul ture ita lienne à la fin
du XIXe siècle 29. La dé cen nie 1872-82 en par ti cu lier, sera dé ter mi‐ 
nante pour le dé ve lop pe ment du sec teur.

29
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Du rant ces an nées, on ob serve d’abord la nais sance des pre miers
centres de re cherche vi ti vi ni cole, les « Sta zio ni En olo giche » (sta tions
œno lo giques) d’Asti et Gat ti na ra, tous les deux en 1872, vi sant à l’ana‐ 
lyse chi mique des vins, à l’étude des ca rac té ris tiques physico- 
chimique des sols, à la mé ca ni sa tion des cultures, etc.

30

Le « Gior nale Vi ni co lo Ita lia no » (Jour nal Vi ni cole Ita lien), la pre mière
revue na tio nale de vi ti cul ture, fera son ap pa ri tion peu de temps
après, en 1875, et la même année se tien dra aussi le pre mier congrès
œno lo gique ita lien à Turin.

31

En 1876, ce sera le tour des écoles de vi ti cul ture et œno lo gie, la pre‐ 
mière émer geant à Co ne glia no Ve ne to. Pen dant la dé cen nie sui vante,
selon la ré par ti tion pré vue dans le pro jet de loi du 1881, naî tront les
écoles d’Avel li no, d’Alba, de Ca tane, de Ca glia ri et de Pé rouse 30.

32

Plus tard, à la fin des an nées Quatre- vingt, des caves co opé ra tives à
ca rac tère ex pé ri men tal par ti ci pe ront aux pro ces sus de for ma tion vi‐ 
ti vi ni cole ; alors que, à par tir de 1885, sur tout dans les pe tits vil lages
éloi gnés des centres de for ma tion tech nique, se ré pan dront les
chaires am bu lantes de vi ti cul ture, selon un mo dèle d’uni ver si té po pu‐ 
laire «  iti né rante  » qui trou ve ra une vaste dif fu sion dans les cam‐ 
pagnes ita liennes 31.

33

Les consé quences de ces ini tia tives sont dif fi ciles à ré su mer à
l’échelle na tio nale ; bien en ten du, les ré sul tats dif fé rent sen si ble ment
d’une ré gion à l’autre ; par consé quent, ils exa cerbent le dé ca lage déjà
exis tant entre les ré gions qui avan çaient vers une mo der ni sa tion de la
vi ti cul ture et les ré gions plus dé fa vo ri sées.

34

Ce pen dant, il est évident qu’à par tir de l’ap pa ri tion des ma la dies de la
vigne, en par ti cu lier le phyl loxe ra, une série d’ef fets conco mi tants ont
pro duit des chan ge ments pro fonds et du rables dans la struc ture de la
vi ti vi ni cul ture ita lienne. La pro duc tion œno lo gique de la pé nin sule a
at teint des amé lio ra tions in con tes tables à tra vers les études am pé lo‐ 
gra phiques, la sé lec tion et l’in tro duc tion de nou veaux cé pages, l’ap‐ 
proche à des nou velles mé thodes de plan ta tion et d’ex ploi ta tion, la
créa tion de centres de re cherche et for ma tion de pointe, voire une
pous sée po si tive vers l’ému la tion des plus cé lèbres vins fran çais.
Néan moins, il faut dire que l’his toire du sec teur vi ti vi ni cole, tout en
res pec tant sa spé ci fi ci té, a suivi de près celle plus gé né rale de l’agri ‐
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cul ture ita lienne ou, au moins, celle des ré gions éco no mi que ment les
plus avan cées, la plaine du Pô prin ci pa le ment qui, à l’époque, fai saient
face à des im por tantes trans for ma tions tech niques et or ga ni sa tion‐ 
nelles.

Le fas cisme et les guerres
La pre mière Guerre Mon diale au tant que la se conde ne se ront pas
sans consé quences pour la vi ti vi ni cul ture ita lienne. Les dé vas ta tions
di rectes des vi gnobles ont été gé né ra le ment mo destes. Néan moins,
dans cer taines ré gions, elles ont at teint des di men sions plus vastes
(no tam ment dans la ré gion du Col lio, dans le Frioul, pen dant le pre‐ 
mier conflit). Ce pen dant, on me sure aussi des ef fets in di rects, par ti‐ 
cu liè re ment re mar quables du rant la se conde Guerre Mon diale,
comme l’em ploi mas sif des pay sans dans l’armée et la ré or ga ni sa tion
du sys tème agraire na tio nale en fonc tion des exi gences de la guerre,
qui s’ajoutent aux des truc tions opé rées dans les ter ri toires si tués le
long de la ligne de front.

36

En réa li té, les don nées de l’Ins ti tut Na tio nal de Sta tis tique (Istat) ne
si gnalent au cune baisse de la pro duc tion pen dant la pre mière Guerre
Mon diale au ni veau na tio nal. Il est vrai que le ren de ment du 1915 sera
le plus bas du XXe siècle, avec une ven dange plus faible de 60% par
rap port à la moyenne de l’époque ; tou te fois, l’épi sode n’a aucun lien
avec le conflit, mais plu tôt avec des condi tions mé téo ro lo giques dé‐ 
fa vo rables qui ont contra rié la sai son vé gé ta tive en cau sant une ré‐ 
sur gence ex cep tion nelle du mil diou 32.

37

Par contre, du rant les an nées 1941-1945, la pro duc tion vi ni cole ita‐ 
lienne a at teint ses ni veaux mi ni maux (à l’ex clu sion du 1915) 33, mal gré
l’ac crois se ment des sur faces plan tées de 800.000 à en vi ron un mil‐ 
lion d’hec tares pen dant le fas cisme (Fi gure 3) 34.

38

Cette aug men ta tion ap pa raît comme le ré sul tat des re plan ta tions
post- phylloxera ; néan moins elle a été sou vent réa li sée en pri vi lé giant
la quan ti té à la qua li té : les vi gnobles, dans plu sieurs cas, ont été ins‐ 
tal lés sur des terres qui ne s’adap taient pas à la culture. Dans les an‐ 
nées Trente, ce choix s’har mo ni sait avec la « ba taille du blé » lan cée
par le fas cisme, et qui a pro duit l’aban don fré quent de la vi ti cul ture
spé cia li sée en fa veur d’une uti li sa tion mixte des terres. Par fois,
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comme dans l’Oltrepò pa vese, on ob serve même des ex pé ri men ta‐ 
tions vi sant à dé mon trer la per ti nence d’ins tal ler des cultures four ra‐ 
gères dans les vi gnobles spé cia li sés 35.

La re plan ta tion post- phylloxérique et l’élar gis se ment de la culture sur
des ter rains in adé quats à la re cherche de la qua li té sont aussi plus
d’une fois re pé rées dans les terres d’élec tion de la vi ti cul ture na tio‐ 
nale, comme le Chian ti ou le dé par te ment d’Asti. Les choses ne se ront
pas dif fé rentes, même à l’oc ca sion des vastes plan ta tions réa li sées
dans les terres ré cem ment bo ni fiées.

40

Les « terres nou velles » ga gnées après l’as sè che ment des zones ma‐ 
ré ca geuses re pré sentent des es paces d’ex pan sion consi dé rables pour
la vi ti cul ture ita lienne pen dant l’entre- deux-guerres. La plan ta tion de
540 hec tares de vi gnoble et l’ins tal la tion d’un éta blis se ment œno lo‐ 
gique dans la plaine de Ter ral ba, en Sar daigne, à la suite de la « bo ni‐ 
fi ca tion », fi gurent parmi les exemples les plus re mar quables 36.

41

Ce pen dant, les don nées four nis par l’Istat si gnalent que les nou veaux
vi gnobles ne réus si ront pas à dé ter mi ner un ac crois se ment de la pro‐ 
duc tion  ; au contraire, dans les an nées Trente, la pro duc tion
moyenne an nuelle ré sul te ra in fé rieure à celle du début du siècle : 39
mil lions d’hec to litres contre les 44 mil lions de la pre mière dé cen nie
du siècle. La moyenne s’ef fon dre ra même à 36,7 mil lions d’hec to litres
dans la dé cen nie Qua rante, chute ag gra vée par les consé quences de
la guerre (Fi gure 2). Pa ral lè le ment à la dé crois sance de pro duc tion,
les prix du vin ma ni festent une ten dance à la baisse au moins jusqu’en
1940, condui sant à une crise gé né ra li sée du sec teur.

42

À cet égard, les me sures prises par le fas cisme et vi sant à ac croître la
consom ma tion du vin et ses dé ri vés ont ob te nu des ré sul tats faibles,
même si le ré gime vé hi cu lait une rhé to rique ru ra liste. Parmi les plus
im por tantes, on rap pelle ici la « Festa Na zio nale dell’Uva » (Fêtes Na‐ 
tio nale du Rai sin) ins ti tuée de puis 1930 et le «  Au to tre no Na zio nale
del Vino » (Ca mion Na tio nal du Vin) né en 1934 37.
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Fi gure 3 – Évo lu tion de la sur face en vigne (en mil liers d’hec tares), 1921-2011.

(Source : Istat)

D’autre part, le che min des ini tia tives du ré gime en fa veur de la vi ti‐ 
cul ture se croise avec la sur pro duc tion vi ni cole des an nées Vingt, les
consé quences éco no miques de la Grande Dé pres sion, ainsi qu’une
contra dic toire cam pagne anti- alcool. L’in com pa ti bi li té entre la re‐ 
cherche de la qua li té et la pous sée à l’ac crois se ment de la pro duc tion
aura des ré per cus sions même sur le long par cours qui mène à l’iden‐ 
ti fi ca tion des pro duc tions d’ori gine et au zo nage des vi gnobles. Ar tu‐ 
ro Ma res cal chi 38 pré sente le pre mier pro jet pour l’iden ti fi ca tion des
« Vins ty piques » en 1921. La pro po si tion, mo di fiée sous cer tains de
ses as pects, fut conver tie en loi en 1926. En core mo di fiée en 1930, la
loi ne trou ve ra ja mais une ap pli ca tion concrète. Tou te fois, cette loi
est à l’ori gine des pre miers « Consor zi di Tu te la  » (grou pe ments de
pro tec tion) de cer tains vins ita liens (le Mos ca to di Pan tel le ria  ; le
Mar sa la  ; le Mos ca to d’Asti et l’Asti Spu mante), tan dis que pour
d’autres, elle a pré sen té l’oc ca sion de dé li mi ter des zones de pro duc‐ 
tion (Or vie to, Soave, Haut- Adige, Cas tel li Ro ma ni, San Se ve ro bian co,
Bar ba res co) 39.

44

Quant à l’année 1937, elle est celle des prix du vin les plus bas de
l’entre- deux-guerres et celle de l’an nonce d’une nou velle loi pour la
vi ti cul ture 40. En core une fois, à cause de la guerre im mi nente et des
ur gences de la re cons truc tion qui sui vra, la loi ne sera pas ap pli quée.
Tou te fois, elle a su an ti ci per les lignes di rec trices à l’égard du mar‐ 
quage de l’ori gine qui pren dra forme seule ment dans les an nées
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Soixante. Néan moins, à l’époque de sa pro mul ga tion, elle ne manque
pas de pro vo quer de la confu sion : la nou velle loi, même si elle a été
pour la plu part in ap pli quée, abro geait la vielle en dé ter mi nant un vide
ré gle men taire pa ra doxale qui a conduit à la dis so lu tion des pre miers
grou pe ments de pro tec tion et des dé li mi ta tion ter ri to riales 41. Il fau‐ 
dra at tendre presque trente ans afin que ce vide soit com blé.

L’après- guerre et la nais sance des
Ap pel la tions d’Ori gine (DOC)
Après la se conde Guerre Mon diale, la vi ti cul ture ita lienne en tame une
crois sance for mi dable de sa pro duc tion qui se dé roule à peu près sur
trente- cinq ans. Le don nées four nis par l’Istat (Fi gure 2) té moignent
du dou ble ment de la pro duc tion entre les an nées 1940 et 1970  : en
termes de moyenne dé cen nal, les quan ti tés pro duites passent de 36
mil lions d’hec to litres dans la pre mière dé cen nie de l’après guerre à 72
mil lions d’hec to litres trente ans plus tard 42. L’aug men ta tion évo lue ra
par ti cu liè re ment vite du rant les pre mières quinze an nées de cette
pé riode.

46

En core une fois, cette im po sante crois sance fut le ré sul tat de po li‐ 
tiques vi ti vi ni coles orien tées plus vers la quan ti té que vers la qua li té,
po li tiques aux quelles s’ajou taient les bé né fices de la re cons truc tion
d’après- guerre et une re prise de la de mande. Il s’agit donc de lignes
di rec trices en contraste même avec les der niers choix lé gis la tifs du
ré gime fas ciste qui sem blaient vou loir pri vi lé gier la vi ti cul ture de
qua li té. Les nou velles plan ta tions pré fèrent les cé pages à fort ren de‐ 
ment et ceux qui né ces sitent peu de soins contre les ma la dies 43 ; en
même temps, on as siste aussi à une vi gou reuse pous sée de la mé ca‐ 
ni sa tion des vi gnobles. D’autre part, ce qui se passe dans le sec teur
vi ti cole s’ins crit dans le plus grand pro cès de mo der ni sa tion de l’en‐ 
semble de l’agri cul ture ita lienne qui pour suit des lo giques si mi laires.

47

Beau coup de vi ti cul teurs rem placent les vielles vignes par des plantes
plus jeunes dans leurs vi gnobles, en ob te nant une aug men ta tion de la
pro duc ti vi té ; on ob serve, de plus, une ex pan sion des sur faces culti‐ 
vées, en par ti cu lier du rant les an nées 1970.

48

Dans un contexte de vi gou reuse crois sance de la pro duc tion qui s’ac‐ 
com pagne d’une constante di mi nu tion des prix du vin (sauf du rant la
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pé riode 1954-59), les taux d’aban don des es paces vi ti coles res tent
très éle vés, en par ti cu lier dans les ré gions de forte émi gra tion.

L’aban don des vi gnobles, qui conti nue ra jusqu’à les an nées 1970 (par‐ 
fois, même au- delà), a gé né ré la dis pa ri tion de la vi ti cul ture mixte, qui
presque par tout a été rem pla cée par des cultures spé cia li sées. En
Tos cane, prin ci pa le ment, cette évo lu tion s’est ac com pa gné aussi de
l’ex tinc tion de la fi gure tra di tion nelle du mé tayer (et par consé quent
du pro prié taire concé dant) qui avait do mi né de puis long temps la plu‐ 
part de la vi ti cul ture ré gio nale 44.

50

Des si gnales de chan ge ment ar rivent à par tir des an nées 1960. Pen‐ 
dant la dé cen nie, les sur faces en vigne res tent sta tion naire,s au tour
d’un mil lion d’hec tares, ainsi que les ren de ments (même en conser‐ 
vant les va ria tions in ter an nuelles qui s’ob servent d’ha bi tude). Ce pen‐ 
dant, dans la dé cen nie sui vante on en re gis tre ra une aug men ta tion
des sur faces plan tées, qui at tein dront leur som met ab so lu en 1976,
avec 1.238.000 hec tares 45.

51

La pé riode 1960-1975 consti tue le mo ment qui, en gé né ral à gé né ré
les trans for ma tions les plus re mar quables avec une consi dé rable
pous sée de la mo der ni sa tion, sur tout dans les ré gions fortes de la vi‐ 
ti cul ture. Plu sieurs fac teurs qui mar que ront le futur et l’image de la
vi ti cul ture ita lienne sur les mar chés tant in té rieurs qu’étran gers
trouvent leur ori gine dans ces an nées. D’abord, la loi de 1963 dé ter‐ 
mine la nais sance des « De no mi na zio ni di Ori gine (DOC) » (Ap pel la‐ 
tions d’Ori gine) 46. Néan moins, il fau dra at tendre 1966 pour voir ap pa‐ 
raître les pre mières ap pel la tions 47. La loi ita lienne s’ins crit d’ailleurs
en conti nui té du pro ces sus eu ro péen d’at ten tion à la vi ti cul ture qui
s’ouvre avec le Trai té de Rome en 1957.

52

Pa ral lè le ment, du rant cette dé cen nie, émergent, cer tains des vins à
suc cès de la vi ti cul ture ita lienne comme le « Fran cia cor ta » (1961) et
les « Su per tus can ».

53

Les dé cen nies sui vantes aussi ver ront l’af fir ma tion com mer ciale de
nou velles zones pro duc tives, sur tout dans les ré gions du Nord Est.

54

Tou te fois, cette phase de la vi ti cul ture ita lienne pa raît plu tôt contra‐ 
dic toire, en rai son même de l’in ter ven tion tou jours plus im por tante
des po li tiques com mu nau taires. On ob serve de faibles si gnaux de va‐ 
lo ri sa tion de la qua li té, mais aussi le main tien d’un mo dèle es sen tiel ‐
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le ment « quan ti ta tif » ou, au moins, qui n’est pas orien té à li mi ter la
pro duc tion dans un contexte de contrac tion du mar ché in té rieur 48.

Une dy na mique qui contri bue à ex pli quer l’ef fon dre ment des prix vi‐ 
ni coles des an nées 1970, lors qu’ils at teignent les va leurs les plus
basses de puis l’uni fi ca tion ita lienne entre 1981 et 1985 (Fi gure 1).

56

Compte tenue des cir cons tances po li tiques – d’abord na tio nales, plus
tard com mu nau taires, voire in ter na tio nales – et afin de com prendre
l’évo lu tion de la vi ti cul ture ita lienne du rant les cin quante der nières
an nées, on ne peut pas né gli ger le mo teur prin ci pal de ce pro ces sus :
les ten dances des consom ma teurs, du point de vue, soit des quan ti tés
ache tées, soit de la qua li té et donc les trans for ma tions du goût.

57

La consom ma tion de vin par tête a subi en Ita lie, en rai son nance avec
les ten dances eu ro péenne, une constante di mi nu tion pen dant les dé‐ 
cen nies der nières 49  ; en par ti cu lier, les pertes ma jeures s’en re‐ 
gistrent au dé tri ment des pro duc tions de faible va leur. Les res tric‐ 
tions de plan ta tions des vi gnobles éta blies par le rè gle ment com mu‐ 
nau taire 822-1987 – quoi qu’en re tard – trans posent cette ten dance.

58

La pro duc tion ita lienne a com men cé à bais ser juste à par tir de 1988
avec une chute sou daine des ren de ments. Au jourd’hui, l’Ita lie, forte
de ses qua rante mil lions d’hec to litres me su rés en 2012, re pré sente le
16% de la pro duc tion vi ni cole glo bale.

59

En même temps, il y a aussi un ef fon dre ment des sur faces plan tées
en vigne ; ac tuel le ment, elles sont ré duites de moi tié par rap port aux
an nées 1980, et donc dé sor mais sous le seuil des 700.000 hec tares 50.
Du rant cette phase, les prix des vins ont aug men té jusqu’en 2004, pé‐ 
riode après la quelle a dé bu té une du rable pé riode de contrac tion. Le
ré sul tat de ces pro ces sus est la di mi nu tion de la va leur ajou tée de la
pro duc tion vi ni cole à un rythme moyen de 1,5-2% par an dans la der‐ 
nière dé cen nie 51.

60

Dans un contexte gé né ral de ce type, les dif fé rences ré gio nales ac‐ 
cusent tou jours plus d’im por tance. En termes éco no miques, cer taines
zones vi ti coles tendent à ac croître leur puis sance, tan dis que d’autres
se contractent pro gres si ve ment. Trois ré gions, Pié mont, Vé né tie et
Tos cane re pré sentent au jourd’hui le 50% de la pro duc tion na tio nale,
alors que dans les an nées 1980, elles n’en at tei gnaient que 40%.
L’Émilie- Romagne, le La tium et le Midi sont les ré gions qui souffrent
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le plus de la po la ri sa tion du mar ché, bien qu’elles conservent en core
des pour cen tages éle vées de sur face plan tée en vigne, quel que fois
même su pé rieure à 4,5% (Fi gure 4) 52.

Le mar ché des vins à ap pel la tion d’ori gine contrô lée (DOC et DOCG ;
DOP après l’in tro duc tion de la norme eu ro péenne du 2009 – AOP en
France) a vu croître son im por tance de façon co hé rente, en par ra lèle
avec la re cherche concom mi tante en vue d’amé lio rer la qua li té du
pro duit, en core que la liai son entre les deux as pects n’est pas tou‐ 
jours au to ma tique. Ces vins re pré sentent ac tuel le ment 34% de la
pro duc tion ita lienne ; néan moins, il y a en core une fois des énormes
dif fé rences ré gio nales, comme en té moigne la pointe de 83% de pro‐ 
duc tion AOP du Pié mont 53. Enfin, dans la der nière dé cen nie, on ob‐ 
serve la pro gres sion des cultures bio lo giques (53.000 hec tares en
2012), qui at teignent au jourd’hui en vi ron l,8% des sur faces plan tées ;
elles sont par ti cu liè re ment ré pan dues dans les ré gions du Midi, no‐ 
tam ment en Si cile et dans les Pouilles 54.
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Fi gure 4 – Sur faces plan tées en vigne (en % ; y com prises les zones à des ti na tion

non vi ni cole) et vi gnobles AOP par ré gion. (Éla bo ra tion de l’au teur).

Ten dances et per sis tances dans
la vi ti cul ture ita lienne
De puis l’uni fi ca tion, la vi ti cul ture ita lienne a subit d’im por tantes
trans for ma tions, qui ont mo di fié ra di ca le ment les ca rac té ris tiques
am pé lo gra phiques, et donc la qua li té des vins pro duits, comme les
mo dèles de conduite et les pay sages agraires.

63

Cer tains chan ge ments ont été pro vo qués par des as pects in ternes au
monde vi ti cole comme les grandes ma la dies ou les lignes di rec trices
de la po li tique de sec teur ; d’autres, peut- être les plus dé ter mi nantes,
sont im pu tables, au contraire, à des fac teurs ex ternes comme le dé‐ 
ve lop pe ment tech nique et éco no mique gé né ral, les mu ta tions du
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tissu so cial, l’évo lu tion dé mo gra phique, les ten dances cultu relles de la
so cié té.

En rai son de ces évé ne ments hé té ro gènes, une re cons truc tion li‐ 
néaire de l’his toire ré cente de la vi ti cul ture ita lienne s’avère donc
presque im pos sible. Du rant les dé cen nies ob ser vées, on ob serve de
fort dé lais entre les dé ci sions po li tiques et leur mise en place (ainsi
que leur contra dic tions fré quentes avec les exi gences éco no miques),
et en core de pro fondes dif fé rences ré gio nales, déjà pré sentes au mo‐
ment de l’uni fi ca tion et qui, pour la plu part, ont ré sis té jusqu’à au‐ 
jourd’hui.

65

Dans son en semble, la vi ti cul ture ita lienne semble di ri gée par des dy‐ 
na miques de ré ponses lo cales à des cir cons tances spé ci fiques  :
comme ce fut le cas pour le phyl loxe ra, pour les guerres, les re plan ta‐ 
tions de l’après- guerre, les choix idéo lo giques, etc.

66

Il est très rare d’iden ti fier une pro gram ma tion du sec teur à grande
échelle, qui ait été ca pable de re gar der au- delà des exi gences du mo‐ 
ment, voire sur des lo giques à long terme. Cela se re trouve seule ment
dans les sou haits des tech ni ciens, des vi ti cul teurs et des po li tiques
les plus clair voyants.

67

Les normes eu ro péennes semblent ac cep ter cette ap ti tude « quan ti‐ 
ta tive  » jusqu’au moins pour les an nées 1970/1980, en pro lon geant
une pré dis po si tion na tio nale qui exis tait déjà. D’autre part, les rai sons
qui ont conduit à l’at tri bu tion de plus de 320 la bels DOC et de 73
DOCG, qui com posent le cadre ac tuel, peut- être trop vaste des ap‐ 
pel la tions d’ori gine ita liennes, ne pa raissent pas pro por tion nées au
dé ve lop pe ment du sec teur vi ti vi ni cole.

68

La per sis tance de pers pec tives tem po relles et géo gra phiques trop
étroites semble l’une des constantes qui ca rac té risent l’his toire de la
vi ti cul ture ita lienne.

69

Ce pen dant, mal gré les len teurs et les contra dic tions dont on a parlé,
la ten dance à l’amé lio ra tion qua li ta tive de la pro duc tion vi ni cole est
in dé niable et elle a gra duel le ment im pli qué aussi les ré gions les plus
en re tard à cet égard. Tou te fois, les pro grès réa li sés par les ré gions
«  fortes  » de la vi ti cul ture ita lienne, no tam ment cer tains zones du
Pié mont et de la Tos cane, conduisent au jourd’hui à un contexte qui
n’est pas trop dif fé rent de ce qu’il était il y a un siècle  ; bien que
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1  Les pa roles de Louis Ou dart, le “père” de quelques- uns des plus grands
vins du Pié mont, sont ré vé la trices en ma tière: “il grande os ta co lo, che re‐ 
siste a tutti i nos tri sfor zi, è po si ti va mente il nu me ro di sor di na to di va rie tà
di vi ti gni che po po la no uno stes so po dere” (Le plus grand obs tacle, qui ré siste
à tous nos ef forts, est le nombre désor don né de cé pages qui peuplent chaque
do maine) (Ou dart Louis, In tro du zione all’am pe lo gra fia ita lia na, Regio Is ti tu to
Sordo–Muti, Ge no va, 1873, p. 17).

2  “La vite in Ita lia si col ti va ge ne ral mente a fi la ri va ria mente dis tan ti fra loro
da 2 a 4 metri; e il ter re no negli in ter fi la ri è des ti na to a varie col ture, e spe‐ 
cial mente ai ce rea li. Ra ris si mi sono ap pres so noi i vi gne ti nei quali si col ti vi
pu ra mente ed es clu si va mente la vite: essi sono per la più gran parte vi gne ti
e campi ad un tempo. Ques ta pro mis cui tà di col ture è una delle cause prin‐ 
ci pa li della scar sa e men buona pro du zione delle vigne” (La vigne en Ita lie est
plan tée gé né ra le ment en ran gées éloi gnés entre eux de 2 à 4 mètres ; l’écar te‐ 
ment est or di nai re ment des ti né à plu sieurs cultures, es sen tiel le ment aux cé‐ 
réales. Les vi gnobles en culture spé cia li sé sont très rares, la plu part se trouve

d’autres ter ri toires aient aussi ob te nu des ré sul tats com mer ciaux
d’ex cel lence, même à l’étran ger.

Avec une telle si tua tion en toile de fond, la vi ti cul ture ita lienne doit
faire face à un contexte mon dial in édi ta vec l’émer gence ra pide de
nou veaux mar chés, ainsi que l’ar ri vée de nou velles pro duc tions.
D’ailleurs, ce pro blème est com mun à tous les grands pays pro duc‐ 
teurs. La nette crois sance des pro duc tions vi ni coles chi noise, aus tra‐ 
lienne, chi lienne et sud- africaine dans un contexte glo bal de stag na‐ 
tion de la consom ma tion, mais dans le quel mûrit, en contre- 
tendance, l’aug men ta tion im pres sion nante de la ca pa ci té de dé pense
et de consom ma tion de cer tains pays (Chine et Rus sie en par ti cu lier,
en rai son aussi de leur poids dé mo gra phique), sont des si gnaux très
in di ca tifs des trans for ma tions en cours et elles sou lignent le be soins
de nou velles me sures d’adap ta tion.

71

Pa ral lè le ment, d’autres fac teurs, tels les chan ge ments du goût, les ré‐ 
sul tats des normes eu ro péennes, la crise éco no mique, voire les ef fets
du chan ge ment cli ma tique concourent à des si ner l’ave nir proche de
la vi ti cul ture, qui, pro ba ble ment, sera très dif fé rent par rap port à
celle que nous avons connue jusqu’ici.
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en culture mixte. Cette pro mis cui té des cultures re pré sente l’une des causes
prin ci pales de la qua li té fiable, ou moins, bons des vignes.) (Ga rel li Fe lice, La
col ti va zione della vite in Ita lia, En ri co Mo re no edi tore, To ri no, 1870, p. 54).

3  Zat ti ni Giu seppe, La pro du zione dell’uva e del vino in Ita lia in base alla
sta tis ti ca del do di cen nio 1909-1920, Mi nis te ro per l'agri col tu ra. Di re zione ge‐ 
ne rale dell'agri col tu ra. Uf fi cio di sta tis ti ca agra ria, Ti po gra fia Lu do vi co Cec‐ 
chi ni, Roma, 1921.

4  Pe droc co Gior gio, Un caso e un mo del lo: vi ti col tu ra e in dus tria en olo gi ca,
in D’At torre Pier Paolo, De Ber nar di Al ber to (a cura di), “Studi sull’agri col tu‐ 
ra ita lia na: so cie tà ru rale e mo der niz za zione”, An na li Fon da zione Gian gia co‐ 
mo Fel tri nel li, vol. 29, Fel tri nel li, Mi la no, 1994, pp. 315-342.

5  Une dis ser ta tion sur les dif fé rences entre les deux mé thodes de culture
de la vigne d’ori gine étrusque se re trouve en Se re ni Emi lio, Sto ria del pae‐ 
sag gio agra rio ita lia no, La ter za, Bari, 1974, pp. 270-279. Pour la per sis tance
ac tuelle de ces mé thodes en Cam pa nie où ils ont en gen dré des frag ments
de pay sage ex cep tion nels  : Buono Raf faele, Val la riel lo Gioac chi no, La vite
ma ri ta ta in Cam pa nia, Del pi noa, 44 (2002), pp. 53-63. Pour la dif fu sion de la
pian ta ta dans la plaine du Pô: Fiot to Fran ces ca, “Vaghi or di ni di al be ri dalle
viti ac com pa gna ti”. La pian ta ta pa da na, Qua der ni della Ri- Vista “Ri cerche
per la pro get ta zione del pae sag gio” (Qua der ni), Fi renze Uni ver si ty Press, 4,
vol. 1 (2007), pp. 173-191.

6  D’autres lignes d’ex por ta tions d’im por tance mi neure sub sis taient entre
cer taines ré gions ita liennes, comme les Pouilles et la Cam pa nie, et l’étran‐ 
ger y com pris les Amé riques. Par fois, ces ex por ta tions re pré sen taient seule‐ 
ment une por tion ré si duelle d’un com merce vi ti cole au tre fois beau coup plus
im por tante. Pour une his toire de la vi ti cul ture du Midi ita lien dans le XVIIIe
et XIX siècle : De Rosa Luigi, Pro du zione e com mer cio dei vini nel Me ri dione
nei se co li XVIII e XIX, in “An nales cis al pines d’his toire so ciale”, I, 3, pp. 181-
205.

7  Bia gio li Giu lia na, Le baron Bet ti no Ri ca so li et la nais sance du Chian ti clas‐ 
si co, in “ Les vins des His to riens ”, Actes du 1er sym po sium “ Vin et His toire ”,
Suze- la Rousse, Uni ver si té du vin, 1990. Il est connu qu’un pre mier « ca hier
de charges » (une pre mière pour le ter ri toire ita lien) du Chian ti a été pro‐ 
mul gué par Co si mo III déjà en 1716. Tou te fois, nous avions à faire à un
Chian ti bien dif fé rent de celui dé ve lop pé par le baron Ri ca so li  : ce der nier,
avec des va ria tions mi ni males de mé lange des rai sins, se rap proche bien
plus du Chian ti Clas si co d’au jourd’hui.
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8  Sur le rôle d’Ou dart dans l’in ven tion des plus cé lèbres vins du Pié mont :
Ric car di Can dia ni Anna, Louis Ou dart e i vini no bi li del Pie monte. Sto ria di
un en olo go fran cese, Slow Food edi tore, Bra, 2012.

9  Bia gio li Giu lia na, À la re cherche de la qua li té du vin: le Baron Ri ca so li dans
le Médoc en 1851, in Mayaud Jean- Luc (a cura di) “ Clio dans les vignes. Mé‐ 
langes of ferts à G. Gar rier ”, Centre Pierre Léon- PUL, Lyon, 1998, pp. 103-
116.

10  Ber to li Lu do vi co, Le vigne ed il vino di Bor go gna in Friu li, G.B. Re cur ti,
Ve ne zia, 1747; rist. anast. Forni, Sala Bo lo gnese, 1978.

11  Pour le ten ta tive de Maggi et les rap ports parmi les vi ti cul tures de la Tos‐ 
cane et de la Bour gogne dans le XIXe siècle: Ses ti ni Do me ni co, Delle viti dei
vini di Bor go gna e dell’ac qua vite, Ti po gra fia Giò Sil ves tri, Mi la no, 1845.

12  Aux pro blèmes de fia bi li té des don nées four nis par l’ISTAT se su per‐ 
posent aussi ceux re la tifs aux va ria tions ter ri to riales. L’Ita lie at tein dra ses
fron tières na tio nales presque dé fi ni tives seule ment en 1918.

13  Istat – Serie sto riche, Pro du zione delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1861-2011 (www.istat.it).

14  Targioni- Tozzetti An to nio, Ali men ta zione e igiene, in “Es po si zione Ita lia‐ 
na te nu ta in Fi renze nel 1861”, II, Re la zione dei giu ria ti (classe I a XII), Fi‐ 
renze, 1864, pp. 167-191, ci ta to in Pe droc co Gior gio, op. cit., p. 319.

15  Ces der niers coïn cident avec les (en vi ron) 29 mil lions d’hec to litres pro‐ 
po sés par Piero Maes tri dans L’Ita lia eco no mi ca nel 1868, Ci vel li, Fi renze,
1868, p. 210. Dans les deux com pu ta tions sont ex clues les don nées de la ré‐ 
gion La tium qui en tre ra dans le Royaume d’Ita lie seule ment en 1870.

16  Istat – Serie sto riche, cit.

17  Par fois, on re gis tre ra des in fec tions im por tantes en core dans les an nées
Cin quante.

18  Dans ce cas éga le ment nous ne dis po sons pas de don nées sûres. Il est
pro bable que la sur face to tale frap pée par la ma la die a at teint entre 1,5 et 2
mil lions d’hec tares, en te nant compte aussi des oc ca sions fré quentes où le
phyl loxe ra a at ta qué des sur faces re plan tées.

19  Le long délai de la pro pa ga tion du phyl loxe ra en Ita lie s’ex plique pro ba‐ 
ble ment par la mor pho lo gie ir ré gu lière de la pé nin sule. La dif fu sion de l’in‐ 
secte a été en rayée par les nom breuses bar rières oro gra phiques, voire les
dis tances et les obs tacles pré sents entre les ré gions vi ti coles ; en outre, les
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cultures à faible den si té et les formes de vi ti cul ture mixte, très fré quents
dans le pays, ont ra len ti en core plus le pro grès de l’in fec tion.

20  Jac quet Oli vier, Bour geon Jean- Marc, Crise du phyl loxé ra et mu ta tions du
pay sage, in Pé rard Jo ce lyne, Per rot Ma ry vonne (a cura di), “Actes des Ren‐ 
contres du Clos- Vougeot 2009. Pay sages et pa tri moine des pays vi ti coles”,
Centre George Che vrier, Dijon, 2010, pp. 151-162.

21  Dan do lo Fran ces co, Vi gne ti fra gi li. Es pan sione e crisi della vi ti col tu ra nel
Mez zo gior no in età li be rale, Guida, Na po li, 2010. D’autre part, la pous sée à
l’ex pan sion des vi gnobles a trou vée un ter rain fer tile dans la ré duc tion des
prix cé réa liers liée à l’im por ta tion du blé moins oné reux d’ori gine russe et
amé ri caine. (Dan do lo Fran ces co, La for ma zione del vi ti col tore nelle cam‐ 
pagne me ri dio na li tra fine Ot to cen to e in izio No ve cen to, in Za ni nel li Ser gio,
Toc co li ni Mario (a cura di), “Il la vo ro come fat tore pro dut ti vo e come ri sor sa
nella sto ria eco no mi ca, atti del Conve gno di studi, Roma, 24 no vembre
2000”, Vita e Pen sie ro, Mi la no, 2002, pp. 357-369.

22  À l’échelle ré gio nale on peut men tion ner les consé quences sur l’ex por ta‐ 
tion des vins de la Sar daigne qui coulent de 44.090 à 3.670 hec to litres (Mura
Gio van ni, La lunga sto ria della vi ti col tu ra sarda. Alla ri cer ca del suc ces so sui
gran di mer ca ti in ter na zio na li, http://images.ca.cam com.gov.it/f/Sar de gna
e co no mi ca/n./n.62000h.pdf).

23  Musci Giu seppe, I pro ble mi tec ni ci della nuova vi ti col tu ra pu gliese, Re la‐
zione al I° Congres so di Ar bo ri col tu ra Me ri dio nale, Na po li, 1921, http://ww
w.da ra pri.it/vi ni di pu glia/cap_10_2.htm.

24  Musci Giu seppe, cit.

25  Do ned du Giu seppe, The agro- pastoral sys tem in Sar di nia, in Ben car di no
Fi lip po, Fer ran di no Vit to ria, Ma rot ta Giu seppe (a cura di), “Mezzogiorno- 
agricoltura: pro ces si sto ri ci e pros pet tive di svi lup po nello spa zio Eu ro Me‐ 
di ter ra neo”, An ge li, Mi la no, 2011.

26  Be vi lac qua Piero, Tra na tu ra e sto ria: am biente, eco no mie, ri sorse in Ita‐ 
lia, Don zel li, Roma, 1996, p. 210.

27  En Lom bar die, en réa li té, une contrac tion de la vi ti cul ture s’ob serve déjà
à par tir de la se conde moi tié du XVIII siècle, en par ti cu lier dans les zones ir‐ 
ri guées, mais par tiel le ment aussi dans la plaine aride, suite à l’af fir ma tion de
cultures plus ren tables : les four ra gères, liées à la trans for ma tion lai tière ; la
ri zi cul ture  ; les mû riers, as so ciés à la proto- industrie de la soie. (Ro ma ni
Mario, Pro du zione e com mer cio dei vini in Lom bar dia nei se co li XVIII e XIX,
in “An nales cis al pines d’his toire so ciale”, serie I, n. 3, 1972).

http://images.ca.camcom.gov.it/f/Sardegnaeconomica/n./n.62000h.pdf
http://www.darapri.it/vinidipuglia/cap_10_2.htm
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28  La dif fu sion du Mer lot dans le Tes sin à par tir de cette époque re pré sente
un exemple si gni fi ca tif à cet égard.

29  L’his toire de l’Ins ti tu to Agra rio de San Mi chele all’Adige, du rant l’époque
au tri chienne, pré sente un exemple parmi d’autres très si gni fi ca tif du lien
entre phyl loxe ra, for ma tion et re cherche dans le sec teur vi ti vi ni cole. Calò
An to nio, Ber tol di Le no ci Liana, Pon tal ti Mi chele, Scien za At ti lio (a cura di) –
Ac ca de mia Ita lia na della Vite e del Vino, Sto ria re gio nale della vite e del vino
in Ita lia. Tren ti no, Fon da zione Mach – Is ti tu to Agra rio di San Mi chele
all’Adige, 2012.

30  Dan do lo Fran ces co, op. cit., pp. 48-69.

31  Failla Os val do, Fumi Giam pie ro (a cura di), Gli agro no mi in Lom bar dia;
dalle cat tedre am bu lan ti a oggi, An ge li, Mi la no, 2006.

32  Ma res cal chi Ar tu ro, La mo der na lotta contro la per ono spo ra, F.lli Ma res‐ 
cal chi, Ca sale Mon fer ra to, 1916.

33  Tou te fois, l’Istat si gnale à cet égard que “Nel per io do bel li co e in quel lo
im me dia ta mente suc ces si vo le stime delle pro du zio ni fu ro no ef fet tuate te nen‐ 
do conto dei dati for ni ti dagli enti pre pos ti alla dis ci pli na dei consu mi e alla
dis tri bu zione di ge ne ri ali men ta ri. Si può pre su mere, per tan to, che le stime
pro dotte fos se ro af fette da si gni fi ca ti vi er ro ri di sot to va lu ta zione  » (Pen dant
les an nées de guerre et la pé riode qui suit, les es ti ma tions de pro duc tion
ont été ef fec tuées uti li sant les don nées four nis par les ins ti tu tions char gées
de la ges tion et dis tri bu tion de den rées ali men taires. La pré sence d’er reurs
de sous- estimation est donc pro bable). (www.istat.it – serie sto riche, sto ria
delle fonti, su per fi cie e pro du zione agri co la).

34  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011 (www.istat.it).

35  Maffi Lu cia no, Sto ria di un ter ri to rio ru rale. Vigne e vini dell’Oltrepò pa‐ 
vese, An ge li, Mi la no, 2010, p. 150.

36  Vi nel li Mar cel lo, La bo ni fi ca di Ter ral ba, e il Vil lag gio Mus so li ni, in “Le vie
d'Ita lia e dell'Ame ri ca La ti na”, Tou ring Club Ita lia no, aprile 1929, pp. 421-430.
Par ailleurs, le vi gnoble a été réa li sé en uti li sant es sen tiel le ment des cé pages
de l’Ita lie pé nin su laire, comme le San gio vese et le Treb bia no.

37  Der rière les prin ci pales me sures, on peut dis tin guer la fi gure de Ar tu ro
Ma res cal chi, sous- sécretaire au Mi nis tère de l’Agri cul ture du 1929 au 1935 et
déjà fon da teur en 1891 de la « So cie tà degli En otec ni ci Ita lia ni », au jourd’hui
« As so cia zione En olo gi En otec ni ci Ita lia ni ». Parmi les ini tia tives plus re mar ‐

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/www.istat.it
https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/www.istat.it
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quables, il faut rap pe ler aussi la « Mos tra Mer ca to del Vino Ti pi co ita lia no »
(Foire du vin ty pique ita lien) qui s’est tenue la pre mière fois à Sienne en
1933.

38  Voir la note de bas de page 37.

39  Mi nis te ro delle po li tiche agri cole, ali men ta ri e fo res ta li, 1963/2013 - 50
anni di DOC Ita liane, marzo 2013, www.po li ti chea gri cole.it.

40  Loi 1266 vi sant à “Prov ve di men ti per la vi ti col tu ra e la pro du zione vi ni co‐ 
la” (Me sures pour la vi ti cul ture et la pro duc tion vi ni cole).

41  Mi nis te ro delle po li tiche agri cole, ali men ta ri e fo res ta li, cit.

42  Cu rieu se ment, la pro duc tion la plus basse est en re gis trée au début de la
série en 1945 (29.300 hec to litres), la plus haute, à la fin, en 1980 (86.500 hec‐ 
to litres).

43  Pro ba ble ment en rai son des prix éle vés du sul fate de cuivre.

44  Uni ver si tà degli Studi di Fi renze - Di par ti men to di Eco no mia Agra ria e
delle Ri sorse Ter ri to ria li, Re la zione fi nale della ri cer ca “Im pat to della ris‐ 
trut tu ra zione vi ti co la tos ca na all’in ter no dell’or ga niz za zione co mune di
mer ca to del vino (OCM) is ti tui ta dal Reg. (CE) 1493/99”, res pon sa bile prof.
Ro ber to Po li do ri. (Rap port final de la re cherche: « Im pact de la re struc tu ra‐ 
tion vi ti cole de la Tos cane au sein de l’Or ga ni sa tion Com mune du Mar ché
du vin (OCM) éta blie par le rè gle ment CE 1493/99 », Chef de pro jet  : prof.
Ro ber to Po li do ri).

45  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011 (www.istat.it).

46  Cette loi dé ter mine aussi la nais sance du « Co mi ta to na zio nale per la tu‐ 
te la e la va lo riz za zione delle de no mi na zio ni di ori gine e delle in di ca zio ni geo‐ 
gra fiche dei vini » (Co mi té Na tio nale pour la pro tec tion et va lo ri sa tion des
ap pel la tions d’ori gine et des in di ca tions géo gra phiques des vins) en 1954.

47  Dans l’année 1966, les pre mières DOC à ob te nir le label se ront: « Is chia
bian co, rosso e su per iore »; « Ver nac cia di San Gi mi gna no »; « Est! Est! Est! di
Mon te fias cone » et « Fras ca ti ». Il fau dra at tendre le 1980 pour les pre mières
DOCG (De no mi na zione di Ori gine Control la ta e Ga ran ti ta) (Ap pel la tion
d’Ori gine Contrô lée et Ga ran tie) « Bru nel lo di Mon tal ci no » et « Vino No bile
di Mon te pul cia no ».

48  Les rè gle ments CEE (816 et 817) 1970, aux quels on at tri bue la nais sance
de l’OCM (Or ga ni sa tion Com mune du Mar ché) sont des exemples à cet
égard. Parmi les me sures du Rè gle ment 816/70, même dans un cadre lé gis ‐

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/www.istat.it
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la tif orien té en fa veur des pro duc tions de qua li té, des res tric tions de la pro‐ 
duc tion (qui avaient été de man dées par la France) n’ont pas été pré vues.
Elles au raient pu pro ba ble ment li mi ter le sur plus pro duc tif struc tu rel qui
en core au jourd’hui ca rac té rise le sec teur. Les rè gle ments 1162 et 1163 – 1976
ré ajustent en par tie la si tua tion : ils im posent l’in ter dic tion à des nou velles
plan ta tions et ils ac cordent des aides éco no miques pour ceux qui dé cident
d’ar ra cher les vi gnobles.

49  Ac tuel le ment, la consom ma tion de vin par tête en Ita lie est au tour de 37
litres par an (2012), et elle conti nue à di mi nuer. En core en 2000, les don nées
si gna laient 54 litres par an (OIV, Sta tis ti cal re port on world vi ti vi ni cul ture,
2013, in www.oiv.int).

50  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011, (www.istat.it).

51  Bac ca glia Marco, Il va lore della pro du zione di vino in Ita lia, in http://ww
w.in ume ri del vi no.it.

52  Tou te fois, une por tion abon dante de ces sur faces est consa crée à la pro‐ 
duc tion de rai sin de table.

53  L’ana lyse à l’échelle ré gio nale du rap port entre les pro duc tions AOP et
non AOP est conte nue dans l’ar ticle de Ba va res co Luigi, Pe cile Mario, Za va‐ 
glia Car me lo, Evo lu zione della piat ta for ma am pe lo gra fi ca in Ita lia, pré sente
dans cette pu bli ca tion.

54  Bac ca glia Marco, cit.

Français
Cet ar ticle pré sente une syn thèse de l’évo lu tion his to rique de l’es pace et de
la pro duc tion vi ti vi ni cole ita lienne de puis la deuxième moi tié du XIXe siècle
jusqu’à au jourd’hui. Pen dant ces der niers 150 ans les sur faces vi ti coles ont
ac quis leurs ca rac tères ac tuels pour ce qui concerne les di men sions qua li ta‐ 
tives et quan ti ta tives ; tou te fois elles ont gardé des élé ments de conti nui té
avec leur hé ri tage pré- unitaire. L’ana lyse des étapes de cette dé marche per‐ 
met tra de fo ca li ser les phases pro blé ma tiques, les constantes et les ten‐ 
dances à moyen et long terme d’une des ac ti vi tés éco no miques la plus re‐ 
pré sen ta tive de l’Ita lie dans le monde.
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