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In tro duc tion
L’Ita lie, comme la France d’ailleurs, est re con nue tra di tion nel le ment
comme le pays du vin. Tous les ans, les deux pays se dis putent aussi
le titre de pre mier pro duc teur mon dial  : une dis tinc tion rem por tée
en 2013 par l’Ita lie avec 45 mil lions d’hec to litres.

1

Les vi gnobles couvrent la plu part du ter ri toire ita lien ; la vigne trouve
des condi tions fa vo rables du point de vue de l’al ti mé trie – la moi tié
du ter ri toire est col li naire – de la pé do lo gie (forte d’une grande va rié‐ 
té de sols, en pré va lence d’ori gine sé di men taire), du cli mat, ca rac té ri‐ 
sé par la dou ceur de la Mé di ter ra née. Pié mont, Vé né tie et Tos cane
pos sèdent les ap pel la tions les plus cé lèbres.

2

La haute den si té de po pu la tion, qui a ca rac té ri sé his to ri que ment les
col lines ita liennes, a contri bué au dé ve lop pe ment des tech niques vi ‐
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ti coles. Ces der nières ont été liées à une éco no mie fa mi liale jusqu’à la
moi tié du XXe siècle, mo ment où elles en tament un pro ces sus de
mo der ni sa tion qui per met tra d’aug men ter les ren de ments d’une pro‐ 
duc tion tou jours plus im por tante d’un point de vue com mer cial.

La pro duc tion des rai sins de table se concentre presque to ta le ment
dans le Midi, en par ti cu lier dans deux ré gions, les Pouilles (qui couvre
le 75% du total) et la Si cile. Il n’est pas sur pre nant, donc, qu’elle soit la
cause d’une forte ho mo lo ga tion clo nale. Au contraire, la culture des
rai sins de cuve est ré pan due dans presque tous les ré gions ita‐ 
liennes  ; cela dé ter mine une grande va rié té des culti vars, voir des
modes de conduite en rai son des dif fé rences de la ti tude et des condi‐ 
tions morpho- climatiques.

4

Ce pen dant, tout cela était va lable prin ci pa le ment dans l’An ti qui té,
lorsque on choi sis sait des cé pages au toch tones en fonc tion de leur
ca pa ci té à s’adap ter aux condi tion ne ments na tu rels (les plus ré sis‐ 
tantes au froid dans les zones mon ta gneuses ; les plus tar difs dans les
vi gnobles peu en so leillés), voire en fonc tion de la des ti na tion fi nale
du vin, très sou vent à courte dis tance (la consom ma tion do mes tique
ou des pro prié taires, l’uti li sa tion re li gieuse).

5

La spé cia li sa tion pro duc tive qui a ca rac té ri sé les der niers soixante
ans a d’abord com por té une stan dar di sa tion de l’offre de vin. Une
offre que l’Union Eu ro péenne consi dé rait su pé rieure à la de mande,
déjà dans les an nées 1970. Tou te fois, le pay sage vi ti cole, qui re pré‐ 
sente aussi une par tie de l’iden ti té cultu relle de nos col lines, a eu du
mal à se ré duire, en pré fé rant la voie de la di ver si fi ca tion.

6

Il n’est pas aisé de suivre le pas sage de la culture mixte à la culture
spé cia li sée. Dans les ca dastres agri coles des pre mières dé cen nies du
XXe siècle, comme dans les plus an ciens sta tuts mu ni ci paux, on uti‐ 
lise plu sieurs ex pres sions pour si gna ler le type de culture ; une abon‐ 
dance qui em pêche de dis tin guer le mode de conduite.

7

Le cri tère le plus fiable pour faire la part des choses entre les cultures
mixtes et les cultures spé cia li sées sera, à par tir de la moi tié du XXe
siècle, la me sure de la den si té cultu relle. Elle le res te ra jusqu’à une
date ré cente, lorsque on ne me su re ra plus l’ex ten sion des cultures
mixtes de ve nues alors peu im por tantes. En suite, l’in tro duc tion du ca ‐

8



Le paysage vitivinicole d’Orvieto, une région à forte spécialisation productive

Licence CC BY 4.0

Fi gure 1 – Ita lie, sur faces plan tées en vignes 1921-2011 (en hec tares) (source : ISTAT)

sier vi ti cole com mu nau taire ren dra dé fi ni ti ve ment im pra ti cable une
telle éva lua tion.

En Ita lie, la sur face plan tée en vigne montre une ten dance à l’aug‐ 
men ta tion jusqu’en 1976 (Fi gure 1), lorsque la Com mu nau té Eu ro‐ 
péenne met un frein à la dif fu sion. Ac tuel le ment, la sur face en vigne
est moins im por tante qu’au début du XXe siècle, lorsque la pré do mi‐ 
nance des cultures mixtes ex pri mait la forte dif fu sion des ex ploi ta‐ 
tions de type fa mi lial.

9

Le pic des an nées 1970 s’ex plique par la mé ca ni sa tion qui ac croit les
ren de ments. Néan moins, ce dé ve lop pe ment ar rive en re tard d’une
dé cen nie en Om brie.

10

L’Om brie
En Om brie, la vi ti cul ture a une longue tra di tion, étroi te ment liée à
l’éco no mie et la culture lo cales. Les col lines oc cupent 70,7% du ter ri‐ 
toire ré gio nal ; elles sont peu plées de puis l’An ti qui té et cela a conduit

11
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à la forte dif fu sion de sys tèmes de culture mixtes qui se ront aban‐ 
don nés seule ment après l’abo li tion de l’ins ti tu tion du mé tayage.

L’Om brie offre une grande quan ti té de pay sages vi ti coles qui naissent
de la va rié té mor pho lo gique de la ré gion. Tra di tion nel le ment, le vin
fut pro duit dans presque toute la ré gion, même en mon tagne (Fi gure
4). Le fait que sur les col lines pré va laient des formes d’agri cul ture vi‐ 
vrière ex plique le choix des cultures mixtes, ainsi que la di mi nu tion
des sur faces culti vées, qui est in ter ve nue au cours des cin quante der‐ 
nières an nées en rai son du dé peu ple ment de la mon tagne. Par contre,
les vi gnobles, de longue tra di tion, per sistent dans le reste du Midi
ita lien.

12

Au cours du temps, en Om brie, la vigne a connu al ter na ti ve ment des
pé riodes d’ex pan sion et de recul en fonc tion des condi tions socio- 
économiques. Du rant l’époque ro maine, il y a un consi dé rable pro grès
des sur faces plan tées et une di ver si fi ca tion des modes de conduite ;
au contraire, du rant le Moyen- âge, on ob serve une ré gres sion de la
culture de la vigne, qui per siste prin ci pa le ment dans le mi lieu ur bain
et pé ri ur bain. Dans ces zones, la po ly cul ture ré gresse en fa veur des
vi gnobles. Tou te fois, ce dy na misme de co lo ni sa tion vi ti cole semble lié
au dé ve lop pe ment de l’au to no mie com mu nale.

13

Dans les sta tuts com mu naux émerge une forte dé ter mi na tion à dé‐
fendre la vigne, dont la culture était en cou ra gée par des avan tages
fis caux. Par fois, la plan ta tion des vignes était même obli ga toire. Au
XVIe siècle, des formes de vi ti cul ture mixte s’étendent dans les
plaines de l’Om brie en rai son aussi de l’amé na ge ment hy drau lique des
fonds de val lées. Au cours de la deuxième moi tié du XVIe siècle, se
ré pand l’ha bi tude de « ma rier » les vignes aux arbres, car la culture en
hau tain per met tait aussi d’éloi gner les vignes de l’hu mi di té des ter‐ 
rains (Des planques, 2006 ; trad. it. p.691).

14

La culture en hau tain at teint son ni veau de dé ve lop pe ment maxi mal
entre le XVIIe et le XIXe siècle jusqu’à com por ter par fois une den si té
ex ces sive d’arbres por teurs  : ils de viennent même contre- productifs
en rai son, soit de l’ombre sur abon dante qu’ils donnent, soit de la
place qu’ils oc cupent au dé tri ment d’autres cultures.

15

Les vi gnobles spé cia li sées se dé ve loppent à par tir des an nées 1960,
grâce, entre autres, au fi nan ce ment pu blic pour les grandes en tre ‐
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prises prévu dans la loi 454-1961, in ti tu lée « Piano quin quen nale per lo
svi lup po dell’agri col tu ra » (Plan quin quen nal pour le dé ve lop pe ment
de l’agri cul ture) qui en cou rage la spé cia li sa tion des cultures, in ver‐ 
sant ainsi les po li tiques an té rieures pro mul guées par les États pon ti‐ 
fi caux. La trans for ma tion fut plus ra pide dans les lieux où il a été pos‐ 
sible ajou ter des in ves tis se ments pri vés aux fi nan ce ments pu blics,
comme dans le cas des grandes ex ploi ta tions vi ti coles.

Dans le cas de la ré gion vi ti cole d’Or vie to au contraire, bien que la
do cu men ta tion re la tive à l’Epoque Mo derne soit peu abon dante, elle
évoque néan moins très tôt une spé cia li sa tion des pro duc tions vi ti‐ 
coles. Le sta tut com mu nal de la ville si gna lait déjà en 1581 la pré sence
de sup ports en bois, ty piques d’une vi ti cul ture com mer ciale, en lieu
et place des arbres : «Nulli li ceat au ferre palos neque uites, nec ac ci‐ 
pere de ali qua vinea nisi esset Do mi nus uel la bo ra tor, uel cum li cen tia
Do mi ni uel la bo ra to ris sub pæna quinque li bra rum: & si quis non
habes ui neam pro priam uel co duc tam, & fue rit re per tus de ferre palos
aut vites pos sit pu ni ri eadem pœna ac si fuis set re per tus illos uel illas
ac ci pere de alie na vinea, nisi ali ter pro ba bi tur» (Sta tu to rum Ci vi ta tis
Urbis Ve te ris vo lu men, 1983, rist. anast, p. 238).

17

La pré sence d’un vi gnoble spé cia li sé est men tion née de ma nière
claire dans le pre mier re cen se ment agri cole de 1961, qui dis tingue
cultures mixtes et cultures spé cia li sées. Le vi gnoble se concentre no‐ 
tam ment dans le dé par te ment de Pé rouse, et re pré sente le 2/3 du
ter ri toire ré gio nal. La fi gure 2 montre la dis tri bu tion de la sur face vi‐ 
ti cole en fonc tion de la taille des ex ploi ta tions.

18

Dans le dé par te ment de Pé rouse, la plu part des ex ploi ta tions se si‐ 
tuent au tour de 5 à 20 hec tares (58,4% de la sur face to tale). Dans le
dé par te ment de Terni, au contraire, avec à des sur faces beau coup
plus faibles, la dis tri bu tion est plus ho mo gène : 76,1% des sur faces vi‐ 
ti coles spé cia li sées os cille entre 2 à 50 hec tares.

19
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Fi gure 2 – Re cen se ment agri cole 1961 – Om brie – Ex ploi ta tions vi ti coles par classe de
taille de la su per fi cie to tale (source: ISTAT, 1° Re cen se ment agri cole, Roma, 1961).

Dans les ca té go ries de tailles ex trêmes (0-2 et >50 ha), la pré sence est
plus éle vée dans le dé par te ment de Terni que dans le dé par te ment de
Pé rouse : 16,1% contre 8,4% pour ce qui concerne les pe tites ex ploi ta‐
tions ; 7,6% contre 4,5% pour les plus grandes d’entre- elles.

20
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Fi gure 3 – Om brie, 1961 : ex ploi ta tions vi ti coles à culture spé cia li sée d’après leur su per fi- 
cie (source : ISTAT, 1° Re cen se ment agri cole, Roma, 1961).

Il n’y a pas de grandes dif fé rences entre les deux dé par te ments dans
la ca té go rie des ex ploi ta tions si tuées entre 20-50 hec tares (Fi gure 3).
Ce pen dant, dans le dé par te ment de Terni, on ob serve un pic dans les
deux ca té go ries les plus grandes, chose que nous ne pou vons voir sur
Pé rouse.

21

En réa li té, les ex ploi ta tions qui dé passent la taille de 100 hec tare sont
seule ment au nombre de 7 dans le dé par te ment de Terni et elles
concentrent 28,3 hec tares de vi gnobles en culture spé cia li sé. Au
contraire, dans le dé par te ment de Pé rouse, les ex ploi ta tions su pé‐ 
rieures à 100 hec tares sont au nombre de 29.

22
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Fi gure 4 – Om brie, 1961 : ré par ti tion de la sur face vi ti cole par bande al ti mé trique (source :
ISTAT, 1° Re cen se ment agri cole, Roma, 1961).

Dans le dé par te ment de Pé rouse, la dis tri bu tion al ti mé trique des vi‐ 
gnobles à culture spé cia li sée (Fig. 4) n’évoque pas une grande dif fé‐ 
rence entre la col line et la mon tagne, bien que l’écart soit en fa veur
de la mon tagne. Au contraire, dans le dé par te ment de Terni les
cultures spé cia li sées se concentrent dans la bande de col lines.

23

L’ISTAT, lors du re cen se ment sui vant, en 1970, mo di fia les cri tères de
me sure pour la vi ti cul ture spé cia li sée. Le chan ge ment em pêche alors
la com pa rai son des don nées avec le re cen se ment an té cé dent (Me lel li
et Per ari, 1973).

24

Afin de suivre l’évo lu tion des sur faces en vigne à culture spé cia li sée,
nous uti li se rons donc les don nées four nis par la Chambre de com‐ 
merce de Terni qui, en 1975, es saie d’en ca drer les don nées du re cen‐ 
se ment à l’échelle du dé par te ment vi ti cole. Le do cu ment si gnale pour
la vi ti cul ture deux types de conduite : prin ci pale (donc spé cia li sée et
pré do mi nante) ou se con daire (Fig. 5).

25

Il est in té res sant de noter que dans la ré gion vi ti cole d’Or vie to, la vi ti‐ 
cul ture spé cia li sée (6.171, 42 ha) de vance les cultures mixtes (3.501,67

26

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/795/img-4.jpg


Le paysage vitivinicole d’Orvieto, une région à forte spécialisation productive

Licence CC BY 4.0

Fi gure 5 – Sur face vi ti cole spé cia li sée et se con daire en 1970 dans le ter ri toire de Or vie to ;
dans les dé par te ments de Terni et Pé rouse ; dans la ré gion Om brie (source : éla bo ra tion de

l’au teur sur la base de don nées four nis par Al ci ni, 1975).

ha), alors qu’au ni veau dé par te men tale, les deux cultures sont équi va‐ 
lentes et que, dans le dé par te ment de Pé rouse, la vi ti cul ture se con‐ 
daire est ma jo ri taire.

Le ter ri toire d’Or vie to pré sente, en 1970, un ni veau de spé cia li sa tion
plus élevé que le reste de la ré gion. Le seul as pect « né ga tif » reste
l’an cien ne té des vi gnobles  : 50,8% des vignes ont plus de trente ans
(tou te fois, dans les cultures se con daires cette va leur at teint 82,4%).

27

Il faut sou li gner aussi l’ex ten sion des sur faces en vigne dans le ter ri‐ 
toire d’Or vie to par rap port à la to ta li té du dé par te ment de Terni  : la
ville, toute seule, pos sé dait, en 1970, 2.836,32 hec tares de vi gnoble.
C’était la va leur la plus éle vée parmi tous les com munes de la ré gion
Om brie.

28

Les sur faces vi ti coles à culture spé cia li sée sont, en va leurs ab so lus,
presque équi va lentes dans les deux dé par te ments de Pé rouse et Terni
(Fig. 5), ce pen dant il faut se rap pe ler que la di men sion ter ri to riale des
deux dé par te ments est bien dif fé rente. Dans les an nées sui vantes, il

29
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ne sera plus pos sible de dé fal quer les don nées sur la culture non spé‐ 
cia li sée ; tou te fois, elle su bi ra une di mi nu tion ra pide.

En 1986, une étude pré sen tée par la Chambre de Com merce de Terni,
contient en core des don nées sur la pré sence des cultures spé cia li‐ 
sées et non spé cia li sées. Dans la zone DOC Or vie to Clas si co la culture
spé cia li sée est tout à fait pré do mi nante. Dans l’étude, on trouve aussi
de don nées sur la pro duc tion vi ni cole, qui s’élève à 85.392 hl pour
l’ap pel la tion Or vie to Clas si co et à 25.141 hl pour l’ap pel la tion Or vie to 1.

30

La ville d’Or vie to pro dui sait 68,9% (58.848 hl) des vins à ap pel la tion
« Or vie to Clas si co » ; alors que pour l’ap pel la tion « Or vie to », la pro‐ 
duc tion se dif fu sait plus uni for mé ment entre la ville et les mu ni ci pa li‐ 
tés avoi si nantes.

31

Ac tuel le ment, le re cen se ment agri cole de 2010 si gnale que la su per fi‐ 
cie moyenne des ex ploi ta tions vi ti coles ita liennes est de 1,6 ha, une
di men sion double par rap port à 1982 (lors elle était de 0,7 ha) et à
2000 (0,9 ha).

32

Ce pro ces sus s’ac com pagne d’une contrac tion du nombre des ex ploi‐ 
ta tions moins com pé ti tives. Tou te fois, la don née na tio nale masque la
per sis tance de fortes dif fé rences ré gio nales 2. En 1982, les ex ploi ta‐ 
tions plus grandes se si tuaient dans les ré gions du Midi (dans les
Pouilles la sur face moyenne était de 1,2 ha, en Si cile 1,1 ha) ; tou te fois,
ce sont aussi les ré gions qui ont eu les aug men ta tions les plus fiables
dans le der niers trente ans.

33
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Fi gure 6 – Sur face en vigne et nombre des ex ploi ta tions vi ti coles dans les mu ni ci pa li tés de
l’Om brie (source : ISTAT, 6° Re cen se ment Gé né rale de l’Agri cul ture, Roma, 2010).

En 1982, la di men sion des ex ploi ta tions vi ti cole de l’Om brie était plu‐ 
tôt mo deste (0,5 ha). L’évo lu tion ré cente a été tout à fait si mi laire au
reste de l’Ita lie cen trale : la taille ac tuelle est de 1,1 hec tare, su per fi cie
à peine in fé rieure à la moyenne na tio nale. On ob serve des pe tites dif‐ 
fé rences au ni veau dé par te men tale : à Pé rouse la di men sion moyenne
est de 1,07 ha ; à Terni de 1,20 ha.

34

Dans le contexte ré gio nal émerge l’ex cep tion na li té d’Or vie to en ce
qui concerne la sur face plan tée en vignes  : l’ex ten sion des ses vi‐ 
gnobles dé passe si gni fi ca ti ve ment toutes les autres mu ni ci pa li tés de
l’Om brie (Fig. 6). Dans le ter ri toire vi ti cole de la ville se re lève aussi la
plus haute concen tra tion de vi gnobles à culture spé cia li sée de la ré‐ 
gion.

35

La zone vi ti vi ni cole d’Or vie to
L’agro nome Gior gio Ga ra vi ni, ins pec teur du Mi nis tère de l’Agri cul ture
char gé de dé li mi ter la zone de pro duc tion des vins « ty piques » d’Or‐ 
vie to, s’ex pri mait ainsi dans son rap port pré sen té en 1931  : «  il vino
d’Or vie to è ce lebre per aver al lie ta to fino da an ti chis si mo tempo mense
illus tri di Papi, Prin ci pi e Por po ra ti. Per es sere stata la Città di Or vie to
re si den za Pa pale, de ri va ro no fre quen ti re la zio ni con Roma, per modo

36

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/795/img-6.jpg


Le paysage vitivinicole d’Orvieto, une région à forte spécialisation productive

Licence CC BY 4.0

che verso ques ta Città par ti va no spes so i ba ri li del ce lebre vino des ti‐ 
na ti a uo mi ni emi nen ti » (Ga ra vi ni, 1933, p. 227). (Le vin d’Or vie to est
re nom mé pour avoir ho no ré de puis des temps im mé mo riaux les
tables des Papes, des princes et des car di naux. Or vie to, an cienne ré‐ 
si dence pa pale, a eu tou jours des liens très étroits avec Rome, si bien
que vers cette ville – et ses per son na li tés – par tait beau coup de son
vin cé lèbre.)

La no to rié té du vin d’Or vie to n’a pas be soin d’être sou li gnée. Nous
vou lons seule ment rap pe ler la conti nui té tem po relle d’une pro duc‐ 
tion qui ne connait pas d’in ter rup tions ma jeures de puis la pé riode
étrusque. La vigne dans la zone d’Or vie to a trou vé des condi tions
pro pices à la culture pour son ex po si tion, sa qua li té et les struc ture
des sols, ainsi qu’un po si tion ne ment fa vo rable par rap port aux prin ci‐ 
pales routes com mer ciales.

37

Les ves tiges ar chéo lo giques trou vées dans le port ro main de Pa lium,
ainsi que les am phores dé cou vertes à la confluence des fleuves Pa glia
et Tibre au près de Ba schi, té moignent de l’an cien ne té du com merce
des vins d’Or vie to.

38

Les pre mières in for ma tions fiables sur l’ex ten sion de la sur face vi ti‐ 
cole peuvent être ti rées du ca dastre de 1292, qui ré vèlent une forte
dif fu sion de la vigne dans le ter ri toire d’Or vie to, contrai re ment au
reste de l’Om brie.

39

Dans le ter ri toire vi ti cole d’Or vie to s’ob serve aussi une va rié té clo nale
plu tôt ré duite, un pro duit peut- être de la spé cia li sa tion pré coce de la
culture car dans les autres ré gions vi ti coles de l’Om brie les vi gnobles
sont ca rac té ri sés par la pré sence de plu sieurs cé pages (Giac chè,
2009).

40

En outre, la pré sence des sup ports en bois, qu’on a déjà re mar qué au‐ 
pa ra vant, té moigne en fa veur d’une na ture com mer ciale de la vi ti cul‐ 
ture d’Or vie to déjà évi dente au XVIe siècle.

41

Dans la pre mière moi tié du XIVe siècle, un im por tant ren for ce ment
de la de mande dé ter mine l’aug men ta tion des sur faces en vigne et en‐
tame la dif fu sion des vins élé gants d’Or vie to.

42

Il faut re mar quer qu’au cours de ces an nées, on as siste aussi à l’in tro‐ 
duc tion de cer tains cé pages non au toch tones  ; c’est le cas du Treb ‐
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bia no, qui est cité une pre mière fois dans un bail en 1282, et qui, en
1334 oc cu pait déjà une bonne par tie du ter ri toire vi ti cole au tour de la
ville (Ric cet ti, 2008 ; p. 15).

De puis le XIVe siècle, les ins ti tu tions com mu nales prirent toutes
leurs dis po si tions afin de pro té ger la vi ti cul ture. En par ti cu lier, elles
avaient adop té des fa ci li ta tions fis cales en fa veur des vins qui en‐ 
traient dans la ville. On re trouve des traces de ces me sures dans les
sta tuts et dans les re gistres de la «  Col let ta di Or vie to  » (Va que ro,
2012 ; p. 45).

44

La com mune en cou ra geait aussi la de mande de vin. Un exemple plu‐ 
tôt connu re monte au chan tier pour la construc tion de la ca thé drale
au XV siècle, où la ré tri bu tion des ar tistes comme des ou vriers com‐ 
pre nait, en com plé ment de la par tie pé cu niaire même, la four ni ture
de vin d’Or vie to (Me lel li et Mo ret ti, 2004 ; Va que ro, 2012 ; p. 66).
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Dans les sources ca das trales il est pos sible aussi de noter des ren vois
à la spé cia li sa tion cultu rale.
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Les vins d’Or vie to pen dant le XIXe siècle jouissent d’une ré pu ta tion
in ter na tio nale sou li gnée même dans la lit té ra ture. Par exemple, Giu‐ 
seppe Gioac chi no Belli in dique plu sieurs fois dans ses son nets le vin
d’Or vie to comme un vin adap té aux grandes oc ca sions (Me lel li et Mo‐ 
ret ti, 2004 ; pp. 20-21). Au même mo ment, le Ca dastre Gré go rien (Ca‐ 
tas to Gre go ria no) des États pon ti fi caux re lève clai re ment la pré sence
de vi gnobles spé cia li sés dif fu sés no tam ment dans le ter ri toire au
nord de la ville (Su ga no, Ca nale).

47

L’éva lua tion des vi gnobles d’Or vie to réa li sée pen dant le XVIII siècle
af fir mait que les terres du centre ville étaient les plus adaptes à la
culture (Va que ro, 2012 ; p. 69). Le rap port in di quait aussi les terres de
Ca pret ta, de Cas tel lo della Sala et de Mon te ru bia glio comme de qua li‐ 
té ex cel lente et de haute va leur ca das trale.

48

Tou te fois, le vo lume de la pro duc tion vi ni cole ne de vient im por tant
qu’à l’aube du XXe siècle. Le do maine vi ni cole Bigi, qui a fait son ap‐ 
pa ri tion en 1880, se dis tingue parmi les pre miers à en ta mer des ef‐ 
forts pour mo der ni ser la pro duc tion et la dis tri bu tion du vin d’Or vie‐ 
to, ainsi que par les nom breux prix qu’il ob tient pour ses vins. Après
une pé riode de crise, ca rac té ri sée par l’avan ce ment des cultures
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mixtes au dé tri ment de celles spé cia li sées, sont po sées les bases de
l’in dus tria li sa tion de la vi ti cul ture d’Or vie to (Va que ro, 2012).

À la fin du XIXe siècle dé bute une série d’ex po si tions vi sant à faire
connaître les vins de l’Om brie en de hors de la ré gion. Les do maines
vi ti coles «  Si mon ci ni  » et «  Pe tran ge li Ur ba ni e C.  » d’Or vie to ob‐ 
tiennent des prix pres ti gieux qui per mettent à leurs vins d’ac qué rir
une vi si bi li té in ter na tio nale  : « Le pub bli ci tà rac con ta no, ad esem pio,
che la ditta Pe tran ge li Ur ba ni e C. pos se de va uno sta bi li men to en olo gi‐ 
co at trez za to con i più mo der ni mac chi na ri des ti na ti alla pro du zione di
vini fini di lusso bian chi, pro dot ti con le mi glio ri uve lo ca li, vino in bot‐ 
ti glia, secco spe ciale “da pesce”, vino in fia schi e vini spu man ti spe cia‐ 
li tà Or vie to cham pagne … Nella mos tra di Roma del 1895 ri tro via mo la
ditta “Pe tran ge li Ur ba ni e C.” di Or vie to con un “bian co secco pesce” che
nulla aveva da in vi diare ai vini fran ce si o re na ni di gusto fine e de li ca‐ 
to » (Va que ro, 2012; pp. 150-151). (La pu bli ci té pré sen tait le do maine
« Pe tran ge li Ur ba ni e C. » comme le pro prié taire d’un éta blis se ment
œno lo gique parmi les plus mo dernes de l’époque, ca pable de vi ni fier
des vins blanc très élé gants et luxueux. Le do maine pro dui sait, à par‐ 
tir d’une sé lec tion des meilleurs rai sins lo caux, des vins en bou teille
ou en fiasques, un vin blanc sec pour le pois son, des vins mous seux
dé fi nis « Or vie to cham pagne ». À l’ex po si tion de Rome, en 1895, le do‐ 
maine « Pe tran ge li Ur ba ni e C. » pré sente un vin blanc sec très dé li cat
et ap pro prié pour être servi avec le pois son qui n’a rien à en vier aux
vins fran çais ou rhé nans).

50

Le vin « Or vie to » se dis tingue comme le seul re pré sen tant ré gio nal à
l’ex po si tion de Paris en 1900. En core une fois, sera le do maine « Pe‐ 
tran ge li Ur ba ni e C. » qui dé fen dra la ré pu ta tion de l’Om brie en pré‐ 
sen tant deux vins : le « su per iore » et l’« ama bile ».

51

Les nom breux prix rem por tés sont l’ex pres sion de la haute qua li té at‐ 
teinte par la vi ti cul ture d’Or vie to, une amé lio ra tion qui fut pos sible à
tra vers la mo der ni sa tion des éta blis se ments pro duc tifs. Plus tard, la
fon da tion des caves co opé ra tives consti tue ra un autre fac teur de ré‐ 
no va tion : dans les an nées 1930, nai tra la pre mière co opé ra tive, à Al‐ 
le ro na, pour per mettre le sto ckage des rai sins des pe tits et moyens
vi ti cul teurs. Tou te fois, le co opé ra ti visme se ren for ce ra sur tout dans
l’après- guerre  : « Nel 1969, in oc ca sione della set ti ma mos tra dei vini
dell’Ita lia cen trale, che si svolse a Or vie to, nello stand al les ti to dalla
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Co ope ra ti va vi ni co la Colli or vie ta ni si po te va leg gere, scrit to a ca rat te ri
cu bi ta li: “Una mo der na or ga niz za zione di pro dut to ri al ser vi zio della
qua li tà”- Il fu tu ro sem bra va af fi da to alla co ope ra zione  » (Va que ro,
2012; p. 216). (À l’oc ca sion de la sep tième ex po si tion des vins de l’Ita lie
cen trale or ga ni sée à Or vie to en 1969, sur le stand de la Co opé ra tive
vi ni cole « Colli Or vie ta ni » on pou vait lire en gros ca rac tères : « Une
or ga ni sa tion mo derne de pro duc teurs au ser vice de la qua li té » – la
co opé ra tion sem blait l’ave nir de la vi ti cul ture.)

Le rap port de Ga ra vi ni, dont on a déjà parlé, pré sente aussi des don‐ 
nées sur le vo lume de la pro duc tion au début du siècle  : le ca dastre
agri cole de 1910 si gnale 60.009 quin taux de rai sin pro duits dans la
zone vi ti cole des col lines d’Or vie to. Ce pen dant, la vi ti cul ture spé cia li‐ 
sée re pré sen tait seule ment 5,9% du total. Si on consi dère la seule
com mune d’Or vie to, la pro duc tion vi ni cole avoi si nait 115.000 hec to‐ 
litres dont 65,2% était des ti née à l’ex por ta tion. Pour ce qui concerne
le «  vin ty pique  », selon l’éva lua tion de l’agro nome, les ex por ta tions
vers l’étran ger (prin ci pa le ment vers l’Eu rope oc ci den tale) consti‐ 
tuaient 14,3% de la pro duc tion glo bale  ; 17,9% était des ti née à la
consom ma tion lo cale, alors que 67,8% était vouée au mar ché ita lien.

53

Ga ra vi ni sou ligne l’im por tance de la nais sance d’un consor tium pour
pro té ger les pro duc teurs – qui étaient ra re ment im pli qués dans la vi‐ 
ni fi ca tion – et réa li ser le lien avec les consom ma teurs.
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L’agro nome pro pose aussi une dé li mi ta tion de la zone de pro duc tion
du « vin ty pique » ; la liste des com munes qu’il sug gère de vien dra plus
tard l’aire géo gra phique de la DOC Or vie to 3. L’Om brie, confor mé‐ 
ment aux re quêtes de la Com mu nau té Eu ro péenne pour ce qui
concerne la ré duc tion des sur faces plan tées et l’amé lio ra tion qua li ta‐ 
tive des vins, dé fi nis le cadre de ses pro duc tions cer ti fiées à la fin des
an nées 1960 (rè gle ments 33/79 et 817/70). La tra di tion vi ti cole de
l’Om brie s’ap prê tait donc à re le ver le défi qua li ta tif de la vi ti cul ture
eu ro péenne 4.
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L’ex trême va rié té de la vi ti cul ture ré gio nale jus ti fie le grand nombre
des prix qu’elle a ob te nu. Ce sont plu sieurs des ré gions vi ti coles qui
ont vu ré com pen sé leurs ef forts ; d’autre part, elles dif fé rent consi dé‐ 
ra ble ment l’une de l’autre en ce qui concerne la pé do lo gie et l’ex po si‐ 
tion des ver sants. Tou te fois, le vo lume de la pro duc tion cer ti fiée
montre, de puis l’ins ti tu tion des zones AOP, l’im por tance éco no mique
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Fi gure 7 – Dans le ter ri toire d’Or vie to la sur face vi ti cole est oc cu pée presque en tiè re ment
par des vi gnobles à culture spé cia li sée. La conti nui té ter ri to riale ne s’in ter rompe qu’à cause

de quelque obs tacle mor pho lo gique. (Photo : Do na ta Cas ta gno li, 2013)

de la DOC Or vie to par rap port aux autres ap pel la tions pro té gées de
l’Om brie.

La si tua tion ac tuelle pré sente une grande di ver si té pro duc tive qui
s’adresse à un mar ché com plexe, de ve nu dé sor mais mon dial. L’ap pel‐ 
la tion Or vie to jouit d’une no to rié té qui ap pa raît plus in ter na tio nale
qu’ita lienne ; néan moins, les ventes se par tagent à parts égales entre
l’Ita lie et les mar chés étran gers (no tam ment les États- Unis, le Ca na‐ 
da, le Japon, l’Al le magne et le Royaume- Uni).
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Fi gure 8 – Les sols ar gi leux sont par ti cu liè re ment vi sibles dans les zones les plus éro dée
des vi gnobles où émergent des va ria tions de cou leur. (Photo : Do na ta Cas ta gno li, 2013)
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Fi gure 9 – Le lac de Cor ba ra (Ba schi) ; en pre mier plan des vi gnobles amé na gés à « ca val ca- 
pog gio » (Le ca val ca pog gio re pré sente un mode de conduite vi ti cole ty pique de l’Ita lie cen- 
trale, bien que mar gi nal. Les rangs suivent soit la ligne de pente maxi male soit la mor pho lo- 

gie de la col line). (Photo : Do na ta Cas ta gno li, 2011)
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Ta bleau 1 – Pro duc tion de vin à Or vie to en 2012 (en hec to litres) (source : banque de don- 
nées Va lo ri ta lia).

L’ana lyse des der nières dé cen nies a été déjà pu blié dans d’autres tra‐ 
vaux de l’au teur aux quels on ren voie ici (en par ti cu lier  : Cas ta gno li,
2013). Pour ce qui concerne l’ac tua li té nous uti li se rons les don nées
four nis par Va lo ri ta lia. Cet or gane ins ti tu tion nel est né en 2009
confor mé ment aux di rec tives com mu nau taires en thème de cer ti fi ca‐ 
tions, puisque les normes eu ro péennes exigent des contrôles ef fec‐ 
tués par des su jets tiers 5.
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Le ta bleau 1 montre la pro duc tion vi ni cole d’Or vie to en re gis trée en
2012. Il faut re mar quer l’ab sence d’une stra té gie de va lo ri sa tion du
pro duit in dus triel. Ce der nier est en voyé fré quem ment hors ré gion
(en Tos cane, dans le La tium, ainsi qu’en d’autres lo ca li tés de l’Om brie)
pour la mise en bou teille, bien qu’il conserve l’Ap pel la tion d’Ori gine.
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À cet égard, le consor tium a ré cem ment pro po sé l’ins ti tu tion d’un
label qui en cou rage l’em bou teillage au ni veau lo cale 6.
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En ob ser vant l’évo lu tion des ca hiers de charges pen dant les der niers
dé cen nies, il faut re mar quer la fré quente mise à jour des rè gle ments
afin d’ac croître le nombre des ap pel la tions. Nous nous ré fé rons à la
créa tion de la DOC Lago di Cor ba ra en 1998, vi sant à iden ti fier une
nou velle sous- région pour en exal ter les par ti cu la ri tés. La re quête de
l’ap pel la tion a pour but la pro mo tion d’un pro duit déjà pré sen té de‐ 
puis le 1987 comme IGT  ; pour ob te nir l’ap pel la tion il a fallu d’abord
une dé fi ni tion plus contrai gnante du re gistre am pé lo gra phique.
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Dans la même année on rap pelle aussi l’at tri bu tion de l’ap pel la tion
DOC Rosso Or vie ta no aux vi gnobles d’une ré gion qui se calque
presque en tiè re ment l’ap pel la tion DOC Or vie to vi sant la va lo ri sa tion
des vins rouges lo caux. Y sont ex clus des com munes du dé par te ment
de Vi ter bo, alors qu’y est in té grée la com mune de S. Ve nan zo. Bien
que le ca hier des charges ait im po sé des amé lio ra tions qua li ta tives de
ces vins, le vo lume de la pro duc tion reste en core fort par rap port aux
ap pel la tions Or vie to et Or vie to Clas si co.
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La pre mière mo di fi ca tion im por tante du ca hier des charges de l’Or‐ 
vie to ar rive en 1990 : elle vise à une meilleure ca rac té ri sa tion du pro‐ 
duit à tra vers la ré duc tion des cé pages admis pour l’ap pel la tion d’ori‐ 
gine pro té gée. D’ailleurs, tous les chan ge ments sui vants au ront aussi
pour but l’amé lio ra tion qua li ta tive du vin.
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Le nou veau ca hier des charges de l’ap pel la tion « Or vie to su per iore  »
re com mande une di mi nu tion des ren de ments à 8 t/ha à ob te nir avec
la ré duc tion de la den si té de plan ta tion qui ne doit pas dé pas ser la li‐ 
mite de 3.000 ceps par hec tare 7. Plus tard, en 2003, une nou velle
mo di fi ca tion du ca hier des charges iden ti fie le « gre chet to » comme le
cé page prin ci pale pour l’as sem blage du vin : La pro por tion du cé page
gre chet to ne doit pas être in fé rieure à 40% (elle peut aller jusqu’à
80%). En outre, les re touches à la ré gle men ta tion pré voient aussi une
nou velle ré duc tion des ren de ments à 7 t/ha qui s’ajoute à la ven dange
tar dive.
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Le ca hier change en core en 2010 avec l’in tro duc tion de la « muffa no‐ 
bile  » (pour ri ture noble) qui ne peut être ob te nue seule ment si les
ren de ments ne dé passent pas 5 t/ha. Cela sera pro ba ble ment l’évo lu‐ 
tion ré cente la plus in té res sante.
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Fi gure 10 – Dé tail d’une grappe de rai sin at teinte par la pour ri ture noble (Photo : Do na ta
Cas ta gno li, 2013).

La pour ri ture noble
La « muffa no bile » re pré sente l’un des fleu rons de la vi ti cul ture d’Or‐ 
vie to, mal gré une pro duc tion en core li mi tée que, tou te fois, montre
d’ex cel lentes pers pec tives de crois sance.
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Fi gure 11 – Des grappes en sur ma tu ri té à cause du Bo tri tis Cy ne rea dans la zone de l’Or- 
vie to Clas si co (Photo : Do na ta Cas ta gno li, 2013).
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Le tri ma nuel des grappes pour la pro duc tion de la va rié té « muffa no bile » (Photo : Do na ta
Cas ta gno li, 2013).
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Fi gures 13 et 14 – Deux images de la ven dange des grappes des ti nés à la pro duc tion de la
va rié té « muffa no bile » ef fec tuée dans la zone de l’Or vie to Clas si co le 22 et 23 oc tobre

2013 (Photo : Do na ta Cas ta gno li, 2013).

Les images ci- dessus ex priment le grand charme d’une culture très
ca rac té ris tique. Elle né ces site des com pé tences agri coles et œno lo‐ 
giques bien dé ve lop pées, des in ves tis se ments éco no miques consi dé‐ 
rables, voire une pré dis po si tion na tu relle du ter roir vi ti cole.
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L’hu mi di té ma ti nale du mois d’oc tobre sui vie par des jour nées bien
ven ti lées et en so leillées fa vo rise le dé ve lop pe ment du cham pi gnon
(Bo try tis ci ne rea) res pon sable de la pour ri ture sur les baies de rai sin.
En de hors des vi gnobles d’Or vie to, l’ap pa ri tion de la pour ri ture noble
consti tue un phé no mène plu tôt rare en Ita lie. Jusqu’à pré sent, n’ont
en core pas émer gées, dans le reste du pays, d’autres pro duc tions
com pa rables pour leur qua li té ou leurs ré sul tats com mer ciaux.
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Dans le ca hier des charges de l’Or vie to on sou ligne les pro pos de
l’agro nome Ga ra vi ni qui ci tait déjà dans son rap port la né ces si té d’un
trai te ment spé ci fique pour blo quer la fer men ta tion des vins doux qui
sont confron tés à des trans ports à longue dis tance : « Con ri fe ri men‐ 
to all’in tro du zione del vino Or vie to» DOC nella ti po lo gia “muffa no‐ 
bile” si evi den zia che già nel 1933 il Prof. Ga ra vi ni nella des cri zione
del vino d’Or vie to co sid det to “ab boc ca to” fa ri fe ri men to agli scrit to ri
ita lia ni di en olo gia e ri por ta che al cu ni ri te ne va no più gus to so l’Or‐ 
vie to dei Sau ternes man can do in essi quel sa pore di zolfo, che in vece
si ris con tra quasi sempre in ques ti ul ti mi » (Va que ro, 2012; p. 363). (En
ce qui concerne l’in clu sion de l’ap pel la tion Or vie to DOC dans la ty po‐ 
lo gie «  muffa no bile  » nous sou li gnons que le Pro fes seur Ga ra vi ni,
déjà en 1933 dans son des crip tions du vin dit « ab boc ca to » (ai mable),
cite des pu bli ca tions œno lo giques ita liennes qui af firment la su pé rio‐ 
ri té de l’Or vie to sur les vins du Sau ter nais parce qu’il n’y avait pas le
goût de soufre qu’on re trou vait dans ces der niers.)
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Les images ont été prises lors de la ven dange de la pour ri ture noble
2013, ven dange pré coce et abon dante en rai son des pluies pro lon gées
au prin temps et des tem pé ra tures éle vées du rant toute la sai son vé‐ 
gé ta tive. La fi gure 11 montre que les vignes ont été par tiel le ment dé‐ 
fo liées un mois avant la ven dange pour fa vo ri ser l’aé ra tion des
grappes.
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Cette pro duc tion im pose une lourde charge de tra vail, pour la plu part
ma nuel, que ne laisse pas ima gi ner une évo lu tion en de hors des
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grands do maines spé cia li sées. D’autre part, les pe tites quan ti tés pro‐ 
duites chaque année se tournent for cé ment vers des mar chés de
niche.

Les do maines vi ti vi ni coles et les
caves co opé ra tives
La per sis tance de la vo ca tion agri cole re pré sente l’une des ca rac té ris‐ 
tiques prin ci pales du ter ri toire d’Or vie to. Ce pen dant, on peut consta‐ 
ter une ten dance di cho to mique de puis la se conde Guerre Mon diale :
d’une côté, on ob serve une spé cia li sa tion de la vi ti cul ture, de l’autre,
l’aban don des an ciennes cultures.
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La forte spé cia li sa tion ex plique la com po si tion ori gi nelle du cadre
pro duc tif du sec teur vi ti cole lo cale qui compte sur quelques grandes
ex ploi ta tions, ainsi que sur une my riade de pe tits et moyens vi ti cul‐ 
teurs que livrent leurs rai sins aux caves co opé ra tives  ; ces der niers,
pris dans leur en semble, re pré sentent 70% de la pro duc tion.
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Fi gure 15 – Ven dange ma nuel au près du do maine Ar gil lae (com mune d’Al le ro na) ; les pi- 
quets en béton uti li sés pour le pa lis sage em pêchent la mé ca ni sa tion de la ven dange. En ar- 
rière plan on peut voir les ca lanques qu’ins pirent le nom du do maine (Photo : Do na ta Cas- 

ta gno li, 2013).

Le Cas tel lo della Sala, ap par te nant aux mar quis An ti no ri de puis 1938,
fi gure parmi les do maines vi ti coles les plus cé lèbres d’Or vie to. La fa‐ 
mille An ti no ri pos sède, dans la zone AOP de l’Or vie to Clas si co, 140
hec tares de vi gnobles spé cia li sés et une pe tite oli ve raie. Le do maine
pro duit ici le pré cieux « Muf fa to della Sala » de puis 1987.
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Le do maine Bar be ra ni, situé sur le bord du Lac de Cor ba ra dans la
com mune de Ba schi, est une autre des plus im por tantes ex ploi ta tions
de la zone d’Or vie to. La mai son vi ti cole a été fon dée en 1961 et pos‐ 
sède ac tuel le ment 100 hec tares de vi gnoble, dont 55 ha en culture
spé cia li sée. Le do maine n’uti lise pas de sul fites pour une par tie de sa
pro duc tion, une pra tique que lui a per mit de com mer cia li ser aussi un
vin consi dé ré comme « na tu rel ». Parmi leurs vins, émerge le « Cal‐ 
caia », une pro duc tion qui a été en ta mé à la fin des an nées 1970 et qui
uti lise des grappes tou chées par la pour ri ture noble : en 2014 le Cal‐ 
caia a rem por té le titre de meilleur vin doux de l’année selon la guide
des vins ita liens « Gam be ro Rosso ». La pré sence du lac ar ti fi ciel réa‐ 
li sé du rant les an nées 1960 fa vo rise l’hu mi di té du cli mat de la zone.
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Dans la même lo ca li té, il faut rap pe ler aussi le Cas tel lo di Cor ba ra,
dont on a déjà parlé, qui couvre une sur face de 100 hec tares de vi‐ 
gnoble. Les pro prié taires ac tuels di rigent le do maine de puis 1997.

76

Le do maine Ari gil lae est situé dans la mu ni ci pa li té d’Al le ro na dans la
zone AOP Or vie to Clas si co. Après l’ex ten sion de 1986 vou lue par le
nou veau pro prié taire (un en tre pre neur d’Ana gni (FR)), il pos sède au‐ 
jourd’hui 70 hec tares de vi gnobles. Au pa ra vant, le do maine avait des
di men sions bien plus pe tites  ; néan moins, c’est du rant la dé cen nie
1970 qu’il en tame un pre mier dé ve lop pe ment com mer cial, pas sant de
2 ha à 20 ha de sur face vi ti cole. Beau coup des vignes en core en pro‐ 
duc tion ont été plan tées pen dant cette pé riode.

77

Les pi quets de béton uti li sés pour le pa lis sage ont été in tro duits lors
de la mé ca ni sa tion des vi gnobles des an nées 1980 ; tou te fois ils em‐ 
pêchent l’au to ma ti sa tion de la ven dange : les pi quets souffrent des vi‐ 
bra tions jusqu’à la rup ture. Il faut donc ef fec tuer ma nuel le ment la ré‐ 
colte, en aug men tant les temps de tra vail.
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Le vi gnoble de Treb bia no, qu’on peut voir dans la fi gure 15, subit des
modes de conduite vi sant à ob te nir des ren de ments maxi maux. Bien
qu’il se situe dans la zone AOP de l’Or vie to Clas si co, il n’est pas l’objet
d’une re cherche ob ses sion nelle de la qua li té : le tri des grappes n’est
pas mé ti cu leux et une por tion du rai sin est uti li sée comme vin de
coupe dans d’autres cer ti fi ca tions.
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D’autres do maines à citer sont : la « Sas sa ra », en ac ti vi té de puis 1979,
elle pos sède 55 ha de vi gnoble ré par tis sur plu sieurs par celles épar‐ 
pillées dans les com munes de Fi culle, Cas ti glione in Te ve ri na et Or‐ 
vie to ; la « Fat to ria di Ti ti gna no e Sal via no » ap par te nant à la fa mille
prin cière des Cor si ni, qui garde 50 ha de vi gnoble ; la « Te nu ta Pog gio
del Lupo » avec 40 hec tares de vi gnoble spé cia li sé ; le do maine « Cus‐ 
to di » dé tient 37 ha de sur faces plan tées en vignes ; la « Tor di ma ro »,
qui ap par tient à deux fa mille suisses, pos sède 12 hec tares de vi gnoble
spé cia li sé et une cave construite avec des blocs de tuf.
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Cette liste vise à sou li gner la pré sence de plu sieurs do maines de di‐ 
men sions, âges, mo ti va tions et formes so cié taires dif fé rentes.
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Tou te fois, la plu part de la pro duc tion vi ti cole pro vient des caves co‐ 
opé ra tives.
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Parmi elles, rap pe lons la pré sence de la « Mon ru bio », fon dée en 1957.
Elle est en ac ti vi té de puis 1966. Elle compte au jourd’hui 300 as so ciés
et pro cède, pour son compte, à l’em bou teillage « mai son » de puis le
début des an nées 1990.
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La « Car de to », déjà « Co ope ra ti va Vi ti vi ni co la per la zona di Or vie to
CO.VI.O  » (Co opé ra tive vi ti vi ni cole pour la zone de Or vie to), dé bute
son ac ti vi té en 1949 avec 13 pro duc teurs ; après la re forme so cié taire
de 1991, elle compte au jourd’hui 350 as so ciés. Tou te fois, une pre mière
ex pan sion de la cave s’ob serve déjà en 1975 après l’ob ten tion de l’AOP.
Les vins de la cave ont une marque propre de puis 1987, alors que
l’em bou teillage ne dé bute qu’en 1994 (de puis 2005 avec le nom ac‐ 
tuel). L’ob jec tive prin ci pal de la cave est la ré duc tion de la vente de
vin en vrac qui en trave la va lo ri sa tion du pro duit.
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« Car de to » et « Mon ru bio » sont au jourd’hui les seules deux caves co‐ 
opé ra tives en ac ti vi té car elles ont ab sor bé tous les struc tures plus
an ciennes. Les deux co opé ra tives ras semblent une grande par tie de
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la pro duc tion lo cale et jouent un rôle de sou tien aux vi ti cul teurs qui
ne pos sèdent pas des caves.

Les quelques grands pro duc teurs tra di tion nels as sument di rec te ment
la res pon sa bi li té d’at teindre une pro duc tion vi ni cole de haute qua li té,
tan dis que les as so ciées des caves co opé ra tives ne s’in té ressent guère
qu’à la pro duc tion, voire aux prix des rai sins. Pour nombre de pe tits
vi ti cul teurs, la qua li té de la vi ni fi ca tion conserve peu d’in té rêt.

86

Il se rait im por tant que les caves co opé ra tives en tre prennent des opé‐ 
ra tions de mar ke ting di rect, alors que le Consor tium, qui a vu
s’amoin drir son rôle his to rique, n’a pas les res sources fi nan cières
pour les dé ve lop per. En outre, les co opé ra tives vi ni coles de vraient
pro cé der à des contrôles plus mé ti cu leux des rai sins qu’elles uti lisent,
en consi dé rant que plu sieurs vi ti cul teurs re noncent à une marque
propre puisque ils confient leurs moûts à une dé no mi na tion col lec‐ 
tive.
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Conclu sions
Dé crire et prendre des images du ter ri toire vi ti cole d’Or vie to, no tam‐ 
ment de l’Or vie to Clas si co, est une opé ra tion sé dui sante. La zone a
gardé sa tra di tion nelle vo ca tion agri cole, bien qu’elle ait subi un vé ri‐ 
table exode rural, en par ti cu lier après l’aban don du mé tayage. La par‐ 
cel li sa tion fon cière et la taille pe tite des ex ploi ta tions vi ti coles dé‐ 
montrent le re tard de la mo der ni sa tion, mal gré les condi tions de base
fa vo rables du mi lieu na tu rel.
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La vi ti cul ture spé cia li sée est ré pan due sur tout dans les grandes ex‐ 
ploi ta tions, mais elle est pré sente aussi dans beau coup de par celles
de pe tits pro duc teurs qui sur vivent grâce aux caves co opé ra tives. Des
in ves tis se ments pour l’amé lio ra tion qua li ta tive se ront pos sibles
seule ment si s’ouvrent des pers pec tives fa vo rables à l’im pli ca tion des
ca pi taux pri vés.
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Les di verses po ten tiels éco no miques de base se re flètent dans le ter‐ 
ri toire vi ti cole qui al terne des par celles à haute pro duc ti vi té à
d’autres, aban don nées, à la vé gé ta tion spon ta née. L’exode rural a
causé la re na tu ra li sa tion des sur faces in uti li sées, jadis des ti nées à la
po ly cul ture pour la consom ma tion fa mi liale. Cela est évident no tam‐
ment dans l’Alto Or vie ta no, où la vi ti cul ture est moins in ten sive et la
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La va rié té des cé pages uti li sés est in fé rieure à celle du reste de l’Om‐ 
brie  ; Il existe une ten dance ré cente à la ré cu pé ra tion des an ciens
culti vars, par fois aban don nés de puis le Moyen- âge, lors du début de
la spé cia li sa tion pro duc tive. Les études réa li sées à par tir des vi‐ 
gnobles de l’Alto Or vie ta no, montrent qu’a tou jours pré va lu une vi ti‐ 
cul ture des ti née à l’au to con som ma tion, basée sur des vins rouges à
fort ren de ments, voire sur quelques blancs que l’on gar dait pour les
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Le pay sage ne semble pas des ti né à af fron ter des gros chan ge ments.
L’ac crois se ment de la qua li té, confor mé ment aux re com man da tions
des di rec tives com mu nau taires, ne peut en gen drer que des mi cro va‐ 
ria tions qui ne chan ge ront pas la struc ture glo bale du ter ri toire vi ti‐ 
cole, en te nant compte aussi des ef forts qua li ta tifs des caves co opé‐ 
ra tives.
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L’équi libre qui ca rac té rise la ré gion entre les es paces des ti nés aux
cultures spé cia li sées et les champs en friche de vrait res ter stable, à
moins que les phé no mènes d’in sta bi li té géo mor pho lo gique – l’un des
fac teurs ty piques du ter ri toire d’Or vie to – ne su bissent une ag gra va‐ 
tion en rai son de la ma jeure ex po si tion des ter rains ar gi leux aux
chan ge ments du cli mat.
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1  La pro duc tion de vin dé fi ni “ty pique” avait été éva luée en 1974 au tour de
59.000 hl (Al ci ni, 1975).

2  Dans cer tains ré gions ita liennes la sur face moyenne des ex ploi ta tions vi‐ 
ti coles montre un ac crois se ment en core plus élevé: en Frioul- Vénétie ju‐ 
lienne elle est aug men tée de 0,6 ha en 1982 à 3,0 ha en 2010; dans la Vé né tie
de 0,6 ha à 2,0 ha; en Tos cane de 0,9 ha à 2,3 ha.

3  La liste des com munes in clus dans l’aire AOP de Or vie to compte : Or vie to,
Al le ro na, Ba schi, Cas tel Gior gio, Cas tel Vis car do, Fi culle, Mon tec chio, Fabro,
Mon te gab bione, Mon te leone d’Or vie to et Po ra no. Les com munes d’Al via no
et Guar dea ont été ajou tés en 1992. Nous croyons très in té res sante la des‐ 
crip tion de l’aire vouée à la vi ti cul ture pro po sée par Eli za beth Car pen tier en
1986  : « Come il ca tas to del 1292 aveva messo in luce (...) le zone di più alta
concen tra zione vi ti vi ni co la erano le terre poste nel set tore Su dO vest del ter ri‐ 
to rio or vie ta no, rese fer ti li dalla pre sen za dei de po si ti vul ca ni ci e com prese
tra il fiume Pa glia e l’al ti pia no dell’Al fi na, ov ve ro – da Ovest verso Sud – il pi‐ 
viere di Al le ro na, Monte Ru bia glio, S. Ab bon dio, Bar da no, S. For tu na to, Su ga no
fino a com pren dere la Te nu ta Ci vi ta tis per poi di ri ger si verso le terre di Bol‐ 
se na, Lu bria no e Ci vi tel la d’Aglia no (...) Al di là del fiume Pa glia, verso Nord, i
set to ri in ter es sa ti dalla pre sen za della vite sono il pi viere di Al le ro na e, da
ques to verso Nor dEst, le col line in pros si mi tà del confine tos ca no: Fi culle,
Car naio la, Cam por ser vole e Fi ghine. Di ver sa mente, tutta la zona com pre sa
tra il monte Pe glia e la fron tie ra con Todi fino al Te vere e, più in ge ne rale, a
Est del fiume Chia ni, si ri ve la, già nel XIII se co lo, come poco fa vo re vole alla
vite ». (Le ca dastre de 1292 montre que la vi ti cul ture se concen trait prin ci‐ 
pa le ment dans la zone Sud- Ouest du ter ri toire d’Or vie to, entre le fleuve Pa‐ 
glia et le pla teau de l’Al fi na, sur des sols gé né reux en rai son de la pré sence
de dé pôts vol ca niques. De l’Ouest vers le Sud on re trouve donc les com‐ 
munes de Al le ro na, Monte Ru bia glio, S. Ab bon dio, Bar da no, S. For tu na to,
Su ga no jusqu’à la Te nu ta Ci vi ta tis, pour se di ri ger en suite vers les ter ri toires
de Bol se na, Lu bria no et Ci vi tel la d’Aglia no. De l’autre côté de la ri vière Pa‐ 
glia, vers le Nord, il y a les ter roirs vi ti coles de Al le ro na et en core vers le
Nord- Est les col lines près de la Tos cane : Fi culle, Car naio la, Cam por ser vole
et Fi ghine. Au contraire, tout le ter ri toire du mont Pe glia à la fron tière avec
Todi jusqu’à le Tibre, et plus en gé né ral, à l’Est du fleuve Chia ni, se ré vèle
peu pro pice à la vi ti cul ture déjà dans le XIIIe siècle.)
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4  La DOC Tor gia no a été crée en 1968, la DOC Colli del Tra si me no en 1972,
la DOC Mon te fal co en 1979. Par la suite, quatre nou velles aires DOC font leur
ap pa ri tion pen dant les an nées 1980, et trois autres la dé cen nie sui vante,
aux quelles il faut ajou ter deux nou velle zone DOCG.

5  Va lo ri ta lia contrôle le 60% de la cer ti fi ca tion vi ni cole ita lienne.

6  Puisque la pro duc tion du vin Or vie to dé passe la fron tière ré gio nale car il
se trouve aussi dans le dé par te ment de Vi ter bo, il faut ajou ter que l’aire de
l’IGT Om brie (In di ca tion Géo gra phique Ty pique) a été ré cem ment élar gie
afin de fa vo ri ser la pro duc tion au mo ment de la trans for ma tion.

7  Nous nous ré fé rons aux D.P.R. 17.04.1990 et 12.10.1992.

Français
Cet ar ticle dresse un ta bleau de la vi ti cul ture de la ré gion d’Or vie to. Le ter‐ 
ri toire vi ti cole est gé né ra le ment re con nu pour une spé cia li sa tion cultu relle
et pro duc tive qui re monte à des temps im mé mo riaux, ainsi que pour une
do cu men ta tion his to rique qui té moigne de la pré sence de la vi ti cul ture de‐ 
puis l’âge étrusque. Dans l’ar ticle la prio ri té sera don née à la si tua tion
contem po raine, dont nous es saie rons d’ac tua li ser les don nées concer nant
les nom breuses pro duc tions vi ni coles qu’offre la ré gion. En termes quan ti‐ 
ta tifs, la pro duc tion est en core abon dante, en par ti cu lier dans la zone DOC
Or vie to Clas si co, où se concentrent les vins les plus cé lèbres et élé gants,
comme celui, connu, de « Muffa no bile ».
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