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In tro duc tion
La né ces si té de pro mou voir le sys tème de pro duc tions lo cales à tra‐ 
vers la va lo ri sa tion des fac teurs cultu rels se dé ve loppe à la fin des an‐ 
nées 1960, confor mé ment aux di rec tives de la Po li tique Agri cole
Com mune (PAC), lorsque la trans for ma tion de la so cié té mo di fie ir ré‐ 
ver si ble ment l’amé na ge ment fon cier et qu’émerge le concept de tou‐ 
risme rural en ré ponse à l’éclo sion de la so cié té des loi sirs.

1

Le tou risme rural conduit les gens à la cam pagne, lieu où les pro duc‐ 
tions agri coles et l’œno- gastronomie sont l’ex pres sion cultu relle de
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l’iden ti té ré gio nale. Le lien entre iden ti té ter ri to riale et pro duc tions
agri coles est fondé sur la connais sance des res sources du ter ri toire,
sur l’études des sys tèmes de pro duc tion et des fac teurs qui en dé ter‐ 
minent les choix tech no lo giques, scien ti fiques et com mer ciaux, ainsi
que sur la do cu men ta tion his to rique por tée par la tra di tion. Les nou‐ 
velles lignes de re cherche économico- agricoles et géo gra phiques qui
visent à ex plo rer les re la tions exis tantes entre le dé ve lop pe ment de
l’éco no mie ru rale et les ca rac té ris tiques du ter ri toire se ront sol li ci‐ 
tées, au même titre que les ten ta tives d’iden ti fi ca tion des sys tèmes
ru raux et des dis tricts agri coles, c’est- à-dire des ré gions dans les‐ 
quelles les fac teurs de com pé ti ti vi té trouvent leur ori gine au sein
même des par ti cu la ri tés des mi lieux na tu rel et socio- économiques 1.

Par tant d’une vo lon té de va lo ri sa tion mul ti dis ci pli naire des pro duits
et des ter ri toires, nait en France, en 1977, la Di rec tion du Pa tri moine,
une éma na tion du Mi nis tère de la Culture. La Mis sion du Pa tri moine
Eth no lo gique de vient un ins tru ment de pro mo tion des cultures ré gio‐ 
nales, elle uti lise la mé thode eth no gra phique et par ti cipe ainsi à la
construc tion d’une vé ri table géo gra phie cultu relle des zones d’étude.
De puis sa fon da tion, les re cherches se concentrent sur l’ar chi tec ture
ru rale, qui ne dis po sait pas d’une tu telle lé gis la tive, tan dis que se les
géo graphes pour suivent leur tra vail au sein du Musée des arts et tra‐ 
di tions po pu laires sous la di rec tion de George Henri Ri vière :« L’obiet‐ 
ti vo di tali can tie ri di ri cer ca era stato rea liz zare delle mo no gra fie che
po tes se ro es sere d’aiuto per ri cos truire gli ha bi tat ru ra li, in confor mi tà
con i ‘mo del li re gio na li » 2. (Ces pro grammes de re cherche vi saient à
réa li ser des mo no gra phies que puissent être uti li sées dans la re cons‐ 
truc tion des ha bi tats ru raux, confor mé ment aux mo dèles ré gio naux.)

3

Après la dé fi ni tion du concept de « pa tri moine cultu rel rural », l’at‐ 
ten tion se dé place alors vers les connais sances et le savoir- faire de
l’ar ti sa nat et des bâ ti ments. Dans les an nées 1980, lors qu’en an thro‐ 
po lo gie émerge le débat sur la construc tion so ciale des iden ti tés
cultu relles, on ob serve, d’un côté, le ren for ce ment des Etats na tio‐ 
naux au sein de la Com mu nau té Eu ro péenne, de l’autre, un pro ces sus
de ré gio na li sa tion et de va lo ri sa tion des zones mar gi nales. Il s’agit
d’at teindre un double ob jec tif : ren for cer le sen ti ment d’ap par te nance
aux lieux et re lan cer l’éco no mie à tra vers les ins tru ments four nis par
la PAC 3.

4



Montefalco. Récupération et valorisation d’une identité vinicole

Licence CC BY 4.0

Dans les an nées 1990, la Mis sion du Pa tri moine Eth no lo gique montre
l’im por tance des tra vaux in ter dis ci pli naires 4, tan dis que le pro ces sus
d’ins ti tu tion na li sa tion étend aussi le concept de pa tri moine cultu rel à
des élé ments tels que le pay sage, les pro duits lo caux, les tech niques
de pro duc tion, les ou tils, le savoir- faire.

5

En Ita lie, les étapes du pro ces sus de va lo ri sa tion des pro duits agroa li‐ 
men taires et du pa tri moine cultu rel local sont tout à fait si mi laires,
même si la for ma li sa tion des ins tru ments lé gis la tifs na tio naux et, par
consé quent, le pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion de la dé marche, ar ri‐ 
ve ront beau coup plus tard. Du point de vue géo gra phique, les études
sur l’iden ti té ter ri to riale sont plu tôt ré centes. Tou te fois, s’est dé ve‐ 
lop pée très ra pi de ment une ligne de re cherche sur la va leur cultu relle
des pro duc tions lo cales, en tant que vé ri tables pro duits iden ti taires 5.

6

Dans ce contexte, cet ar ticle vise à la com pré hen sion des prin ci paux
mé ca nismes so ciaux, po li tiques et éco no miques qui per mettent de
construire et va lo ri ser le lien entre pro duit et ter ri toire. Le sujet de
l’iden ti té ter ri to riale a donc été abor dé en re la tion à la pro duc tion vi‐ 
ni cole, en uti li sant des in di ca teurs aptes à ap pré hen der le rap port
entre iden ti té ter ri to riale et va lo ri sa tion des res sources lo cales. En
par ti cu lier, comme on le verra dans la suite de cet ar ticle, l’ana lyse se
penche sur la re cons truc tion et la va lo ri sa tion de l’iden ti té ter ri to‐ 
riale en fa veur du dé ve lop pe ment de la vi ti cul ture dans le ter ri toire
de Mon te fal co, en in sis tant tout par ti cu liè re ment sur le pro ces sus de
va lo ri sa tion du vin Sa gran ti no.

7

Iden ti té ter ri to riale et va lo ri sa ‐
tion des pro duc tions agroa li men ‐
taires
L’ana lyse du bi nôme dy na mique na ture et so cié té consti tue la condi‐ 
tion préa lable du dia logue entre géo gra phie et an thro po lo gie 6. La
géo gra phie se rap proche de l’an thro po lo gie avec la pro duc tion des
cartes, la des crip tion des connais sances et des tech niques d’uti li sa‐ 
tion des res sources lo cales, voire l’ana lyse dia chro nique des trans for‐ 
ma tions du pay sage ; l’an thro po lo gie, à son tour, en abor dant l’étude
de l’or ga ni sa tion so ciale et des cultures lo cales ne peut opé rer in dé
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pen dam ment d’une ana lyse pré li mi naire sur le mi lieu local du ter ri‐ 
toire ob ser vé 7.

Les deux dis ci plines uti lisent une mé tho do lo gie de re cherche si mi‐ 
laire  : la source orale et le jour nal de ter rain sont des tech niques de
ré colte des don nées uti li sées par les deux ma tières. Par fois, elles sont
même com plé men taires : si la géo gra phie ana lyse le rap port homme- 
environnement d’un point de vue des crip tif, in ter pré ta tif et construc‐ 
tif, en ac cor dant néan moins une at ten tion ac crue aux di men sions
ter ri to riales, l’an thro po lo gie adopte une ap proche plus axée sur les
re la tions entre les groupes hu mains, les pra tiques et les connais‐ 
sances lo cales 8.

9

Dans les en quêtes de ter rain, les deux dis ci plines res ti tuent la grande
di ver si té des tech niques d’uti li sa tion des res sources, ainsi que les
choix des ac teurs lo caux, en per met tant une ana lyse du ter ri toire qui
peut consti tuer un ins tru ment ef fi cace pour ou vrir de nou velles pers‐ 
pec tives de dé ve lop pe ment éco no mique 9.

10

La va lo ri sa tion des pro duc tions agroa li men taires, fon dée sur le pro‐ 
ces sus de cer ti fi ca tion de la qua li té, consti tue un champ d’in ves ti ga‐ 
tion où les deux dis ci plines doivent se confron ter et col la bo rer. En
abor dant le thème de l’évo lu tion lé gis la tive de l’ap pel la tion ter ri to‐ 
riale, nous nous sommes concen trés sur la com pré hen sion des mé ca‐ 
nismes de construc tion du lien entre pro duit et ter ri toire au sein des
pro ces sus de va lo ri sa tion et de pro mo tion des pro duc tions agroa li‐ 
men taires lo cales.

11

La construc tion nor mée d’un lien ter ri to riale au vin s’ob serve pour la
pre mière fois pour les vins de l’Alto Douro au Por tu gal, en 1754 10. En
France, les bases d’une lé gis la tion vi sant à ga ran tir l’ori gine et la qua‐ 
li té émergent lors des pre mières dé cen nies du XX siècle 11.

12

En Ita lie, avec un temps de re tard par rap port à la France, la pre mière
ré gle men ta tion sur les ap pel la tions vi ni cole sera le rè gle ment DPR
930/1963 («  Norme per la tu te la delle de no mi na zio ni di ori gine dei
mosti e dei vini » (rè gle ment pour la tu telle des ap pel la tions d’ori gine
des moûts et des vins). Sui vront le DPR 162/1965 (« Norme per la re‐ 
pres sione delle frodi nella pre pa ra zione e nel com mer cio dei mosti, vini
ed aceti » (rè gle ment pour la ré pres sion des fraudes dans la pré pa ra‐ 
tion et dans le com merce des moûts, des vins et des vi naigres) et la
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loi 164/1992 («  Nuova dis ci pli na delle de no mi na zio ni d’ori gine dei
vini  » (Nou velle ré gle men ta tion sur les ap pel la tions d’ori gine des
vins).

Ac tuel le ment, il existe trois types de cer ti fi ca tion pour le vin en Ita‐ 
lie : la « De no mi na zione di Ori gine Control la ta (DOC) » (Dé no mi na tion
d’Ori gine Contrô lée), la « De no mi na zione di Or gine Control la ta e Ga‐ 
ran ti ta (DOCG)  » (Dé no mi na tion d’Ori gine Contrô lée et Ga ran tie) et
« In di ca zione Geo gra fi ca Ti pi ca (IGT) » (équi vaut à l’in di ca tion Vin de
Pays en France). Les trois ap pel la tions lient le pro duit au ter ri toire de
pro duc tion et elles doivent être clai re ment iden ti fiables par les
consom ma teurs. Les deux pre miers groupes concernent fi lière vi ti vi‐ 
ni cole dans son en semble, le troi sième touche seule ment le pro duit
final 12.

14

En Ita lie, pour va lo ri ser et pro té ger les pro duc tions lo cales se consti‐ 
tuent les « Consor zi » (consor tiums), tan dis qu’en France on met da‐ 
van tage l’ac cent sur l’étude de la va leur cultu relle de la pro duc tion
agri cole et sur la do cu men ta tion re la tive aux savoir- faire et aux mé‐ 
tiers tra di tion nels. Les fac teurs hu mains et cultu rels sont va lo ri sés
dans le cadre des pro ces sus de cer ti fi ca tion des «  pro duits du ter‐ 
roir » et dans les pra tiques de pa tri mo nia li sa tion des pro duc tions ali‐ 
men taires. En 1991, par exemple, le centre d’étude et de do cu men ta‐ 
tion «  Res sources de ter roirs – Culture, usage, so cié tés  » est alors
consti tué afin de va lo ri ser le Tech no pôle ali men taire de Bourg- en-
Bresse, une struc ture pu blique sou te nue par le CNRS à la quelle par ti‐ 
cipent pro fes sion nels, cher cheurs et étu diants 13.

15

Les pro duc tions va lo ri sées dé ve loppent un ca rac tère for te ment iden‐ 
ti taire. La lo ca li sa tion du pro duit conduit à une re con nais sance pa tri‐ 
mo niale des pe tits pro duc tions qui vise à ren for cer la co hé sion so‐ 
ciale à tra vers l’his toire de la tra di tion agri cole 14 : « Avec l’ur gence qui
rap pelle la fré né sie des re cen sions eth no gra phiques de culture en
voie de dis pa ri tion des an nées soixante, les mi nis tères de l’agri cul ture
et de la culture ont lancé, en 1990, un vaste in ven taire du pa tri moine
gas tro no mique fran çais. […] Face à l’Eu rope en cours de consti tu tion,
le fro mage au lait cru émerge comme le sym bole d’un enjeu iden ti‐ 
taire » 15.

16

À par tir des an nées 1990, en Ita lie comme en France, on ob serve une
aug men ta tion pro gres sive des can di da tures pour ob te nir le label eu ‐
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ro péen de qua li té. Tou te fois, la col la bo ra tion entre les dis ci plines est
en core em bryon naire. En effet, le débat aca dé mique ne conduit alors
que ra re ment à la construc tion d’une dis cus sion du rable entre les
dis ci plines scien ti fiques et les ac teurs lo caux. Ceci n’est dé sor mais
plus le cas et nous voyons ap pa raître de nom breuses équipes mul ti‐ 
dis ci pli naires tra vaillant sur ces thé ma tiques 16.

La dé fi ni tion de l’iden ti té ter ri to riale ras semble au jourd’hui une plu‐ 
ra li té de connais sances scien ti fiques. L’iden ti té ter ri to riale n’ap porte
pas seule ment une va leur ajou tée au pro duit, mais aussi à l’en tre‐ 
prise 17 ; dans la pro duc tion de pro duits de niche ou trop peu va lo ri‐ 
sés, elle de vient l’ins tru ment in no vant ca pable de dé clen cher le dé ve‐ 
lop pe ment local et de re lan cer l’agri cul ture dans la mul ti pli ci té de ses
fonc tions. L’iden ti té ter ri to riale peut de ve nir une pla te forme de dis‐ 
cus sion ras sem blant les ac teurs lo caux. Voilà pour quoi, il faut dès lors
dé fi nir les moyens et les ac tions né ces saires à en ga ger ce pro ces sus.

18

Iden ti té et ter ri toire
Le ter ri toire re pré sente un autre des su jets sur le quel se concentre
l’at ten tion de plu sieurs dis ci plines scien ti fiques. Comme le sug gèrent
Pierre Al phan dé ry et Mar tine Bergues 18, le concept de ter ri toire dé‐ 
signe une forme par ti cu lière de dé fi ni tion de l’es pace plus ou moins
ins ti tu tion na li sé et très po ly sé mique. Le ter ri toire peut être étu dié à
tra vers deux pers pec tives  : dans la pre mière, l’es pace est ana ly sé
comme lieu des ac tions pu bliques et de la re pré sen ta tion po li tique  ;
dans la se conde, pri vi lé giée par la géo gra phie, l’an thro po lo gie et la
so cio lo gie, l’es pace est le sub strat ma té riel sur le quel les in di vi dus et
les groupes s’or ga nisent et donnent sens à leur vie à tra vers des pra‐ 
tiques ma té rielles (par exemple les pro duc tions ali men taires) et so‐ 
ciales (la mo bi li sa tion du ca pi tal cultu rel, l’or ga ni sa tion de fêtes et
évé ne ments).

19

Géo gra phie et an thro po lo gie se ren contrent dans l’ana lyse du sens
que la col lec ti vi té donne à l’uti li sa tion de l’es pace, la dé no mi na tion
des lieux, la créa tion de sym boles, la re cons truc tion de l’his toire lo‐ 
cale. Dans cette pers pec tive com mune, l’es pace, et donc le ter ri toire,
re pré sente un prin cipe de sens pour ceux qui y ha bitent et un prin‐ 
cipe d’in tel li gi bi li té pour ceux qui le tra versent ; un lieu qui en même
temps est iden ti taire, re la tion nel et his to rique 19.
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Les cer ti fi ca tions de qua li té re posent sur une « construc tion so ciale »
du ter ri toire qui allie tous les as pects évo qués ci- dessus. La consti tu‐ 
tion des com mis sions in ter dis ci pli naires contri bue à la dé fi ni tion ju ri‐ 
dique des pro duits à ap pel la tion d’ori gine. D’ailleurs, la com mer cia li‐ 
sa tion des pro duits à haute va leur ajou tée ren force le ter ri toire tant
éco no mi que ment que dans son as pect iden ti taire, et cela, à tra vers
un pro ces sus de pa tri mo nia li sa tion des biens ali men taires 20.

21

Il est in té res sant de noter que les com mis sions in ter dis ci pli naires ont
leur point de ré fé rence dans les ins ti tu tions in ter na tio nales et que la
no tion de ter ri toire est donc su bor don née aux lo giques glo bales qui
s’ins crivent dans le cadre des né go cia tions de l’OMC (Or ga ni sa tion
Mon diale du Com merce) 21.

22

Par consé quent, la dé fi ni tion des zones de pro duc tion ne peut pas
être ana ly sée en de hors du cadre des ten sions entre local et glo bal.
Le pro duit ty pique, c’est le ré sul tat de l’ac cord entre ins ti tu tions na‐ 
tio nales et su pra na tio nales (l’UE dans ce cas). Les en tre prises et le
pro ces sus de va lo ri sa tion des pro duits ty piques ne peuvent pas donc
être étu diés in dé pen dam ment des né go cia tions in ter na tio nales 22.

23

Le dia logue entre les dis ci plines consti tue une base fon da men tale
dans la construc tion de l’iden ti té d’un ter ri toire ; une iden ti té à uti li‐ 
ser afin de construire une image tou ris tique ef fi cace et de réa li ser
des cam pagnes mar ke ting ca pables de trans for mer les res sources du
ter ri toire en un pro gramme or ga nique de pro mo tion du dé ve lop pe‐ 
ment local, à tra vers la créa tion d’un sys tème in té gré entre les en tre‐ 
prises et les ac ti vi tés.

24

Une pro po si tion sur les in di ca ‐
teurs d’iden ti té ter ri to riale
La dé fi ni tion de l’iden ti té ter ri to riale im plique une ana lyse de l’es pace
et l’étude des si gni fi ca tions cultu relles qui lui sont at tri buées. Elle
peut être consi dé rée à la fois comme une ana lyse dia chro nique de
l’uti li sa tion du mi lieu na tu rel et comme l’étude des pro ces sus de
construc tion d’un sen ti ment d’ap par te nance à une lo ca li té. C’est pré‐ 
ci sé ment dans l’ap proche de l’ana lyse que le dia logue in ter dis ci pli‐ 
naire en gendre des ré flexions fé condes à pro pos de cer tains « in di ca‐ 
teurs » (au moins les prin ci paux) de l’iden ti té qui peuvent ser vir à la
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construc tion d’une image du ter ri toire et, par consé quent, au dé ve‐ 
lop pe ment éco no mique local.

Les in di ca teurs qui sont pro po sés re flètent, dans une cer taine me‐ 
sure, les ar ticles du ca hier des charges. Ils al lient les re marques sur le
contexte géo gra phique et pay sa ger avec les formes de l’en quête eth‐ 
no gra phique. Néan moins, ils ne doivent pas être consi dé rés comme
des fi chiers à rem plir, mais plu tôt comme des ter rains d’échanges, de
dé bats, de mé dia tions, voire comme des en cou ra ge ments à la dis cus‐ 
sion col lec tive vi sant à la dé fi ni tion de stra té gies par ti ci pa tives de dé‐ 
ve lop pe ment et d’in ter ven tions sur le ter rain.

26

L’iden ti fi ca tion des li mites par cel laires de l’aire de pro duc tion re pré‐ 
sente le mo ment cru cial de la dé fi ni tion des ca hiers des charges. La
do cu men ta tion his to rique et la tra di tion lo cale dé montrent alors la
per sis tance du lien entre pro duit et un ter ri toire. Ce sont les élé‐ 
ments va lo ri sés par les ac teurs lo caux qui tra vaillent à la cer ti fi ca tion,
à la pro mo tion et à la com mer cia li sa tion des pro duits.

27

La va lo ri sa tion des pro duc tions agroa li men taires, en vertu de la lé gis‐ 
la tion ac tuelle, revêt donc un ca rac tère émi nem ment cultu rel et pa‐ 
tri mo nial  ; les pro duits eux- mêmes de viennent ainsi des té moins du
ter ri toire et de la lo ca li té. La va leur cultu relle et pa tri mo niale des
pro duits est l’as pect sur le quel on construit la va leur ajou tée, l’image
tou ris tique et les cam pagnes de mar ke ting ter ri to rial.

28

La va leur ajou tée des pro duits prend sa source dans la pro duc tion de
do cu ments his to riques et scien ti fiques. Ils sont uti li sés en suite dans
les cam pagnes de pro mo tion. En effet, les pro ces sus de com mer cia li‐ 
sa tion qui en dé coulent trans forment les ca té go ries d’es pace et de
temps et les ma ni pulent par des stra té gies de pro duc tion du lieu.
Nous as sis tons ainsi à une ré ac tua li sa tion constante de cer tains élé‐ 
ments de base.

29

La ma ni pu la tion des concepts d’es pace, de temps et de culture re‐ 
vêtent une im por tance crois sante dans la réa li sa tion des cam pagnes
pu bli ci taires. Dans l’arène po ten tiel le ment in fi nie du web, l’iden ti té
ter ri to riale ap pa raît ainsi comme un ins tru ment ef fi cace de dif fé ren‐ 
cia tion des pro duc tions lo cales et des ter ri toires. L’ob jec tif consiste
alors dans la construc tion d’une image sé dui sante, mais qui doit re‐ 
flé ter la réa li té et qui soit ca pable de mo bi li ser les ac teurs lo caux

30



Montefalco. Récupération et valorisation d’une identité vinicole

Licence CC BY 4.0

dans la réa li sa tion de pro jets par ta gés et du rables des points de vue
en vi ron ne men taux, éco no miques, cultu rels et so ciaux. Les in di ca‐ 
teurs qui sont pro po sés (la fron tière ; l’his toire et le ter ri toire ; le pay‐ 
sage  ; le rôle des ac teurs lo caux) peuvent de ve nir les ca ta ly seurs de
pro ces sus de né go cia tions des stra té gies de dé ve lop pe ment ter ri to‐ 
riaux.

Les cas d’étude: Mon te fal co
Dans cet ar ticle nous pré sen tons la ré gion de Mon te fal co et le vin Sa‐ 
gran ti no 23, un pro duit d’ex cel lence qui s’est af fir mé sur la scène in‐ 
ter na tio nale mal gré l’éten due mo deste de sa zone de pro duc tion.
Nous avons déjà évo qués, dans des écrits pré cé dents, l’évo lu tion his‐ 
to rique de la ré gion 24  ; nous avons éga le ment sou li gné, lors d’une
autre contri bu tion, l’im por tance d’en tre prises lea der dans la
construc tion du pro duit et de son image 25. Dans le pré sent ar ticle, le
cas de Mon te fal co est re con si dé ré en sou li gnant la va leur em blé ma‐ 
tique du par cours de construc tion de l’iden ti té ter ri to riale.
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Fi gure 1 – Aire de pro duc tion DOC- DOCG Mon te fal co.

L’aire de pro duc tion est, pour sa plus grande part, col li naire ; elle est
dé li mi tée à l’Est par une plaine et à l’Ouest et au Sud par les pre‐ 
mières pentes des monts Mar ta ni (l’al ti tude maxi male de la chaine
dé passe lé gè re ment les 1100 mètres). Les ter rains de la plaine cor res‐ 
pondent au sec teur mé ri dio nal de la Valle Umbra, zone dont le côté
oc ci den tal est consti tué de col lines vil la fran chiane ca rac té ri sées par
une al ti tude mo deste et une mor pho lo gie plu tôt dis con ti nue. La
com mune de Mol te fal co (472 m  ; 69,34 km2  ; 5.715 hab. en 2013) se
trouve sur le mont le plus élevé de cette pe tite chaine, en tou rée d’une
ro buste mu raille da tant du XIVe siècle. Les par ties Ouest et Sud de la
zone de pro duc tion, qui ap par tiennent aux mu ni ci pa li tés de Gual do
Cat ta neo et Giano nell’Um bria, coïn cident avec les pre mières col lines
de la chaine cal caire des monts Mar ta ni. Ici, les re liefs sont plus éle‐ 
vés (dé passent sou vent 400 m) et la mor pho lo gie des ver sants est gé‐ 
né ra le ment ac ci den tée.
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Les condi tions pé do cli ma tiques fa vo rables (des sols argilo- siliceux et
argilo- calcaires aptes à la culture de la vigne) concourent à ex pli quer
la vo ca tion vi ti vi ni cole de la zone (même si le cli mat est à ten dance
conti nen tal, il n’est pas rude : les mois de sep tembre et d’oc tobre, dé‐ 
ci sifs pour la réus site de la ven dange, sont sou vent chauds et en so‐ 
leillés ; les pluies, plu tôt abon dantes, se concentrent prin ci pa le ment à
l’au tomne et au prin temps).

33

Les vins de Mon te fal co sont connus à l’étran ger, es sen tiel le ment
grâce au Sa gran ti no ; de puis la fin du XIXe siècle, le pro duit a été va‐ 
lo ri sé à tra vers son lien avec son ter ri toire de pro duc tion, au mo ment
même où les pre miers vi gnobles spé cia li sés de l’Om brie ont fait leur
ap pa ri tion dans la zone de Mon te fal co 26.

34

La longue tra di tion vi ti vi ni cole de Mon te fal co per met d’étu dier un
phé no mène bien avan cé et qui évoque donc, les points forts et les
points faibles d’une évo lu tion éco no mique et com mer ciale orien tée
vers le mar ché in ter na tio nale.

35

L’es pace : la fron tière
L’aire de pro duc tion du Sa gran ti no s’étend sur une sur face de 19.371
hec tares et com prend la to ta li té du ter ri toire com mu nal de Mon te fal‐ 
co, ainsi que, par tiel le ment, ceux des com munes de Be va gna, Giano
dell’Um bria, Cas tel Ri tal di et Gual do Cat ta neo. Nous sommes face à
une fron tière iden ti taire, c’est- à-dire ca rac té ris tique d’un ter ri toire
qui, de puis plus d’un siècle – et, en par ti cu lier, de puis les trente der‐ 
nières an nées – pro fite d’une vi ti cul ture d’ex cel lence, élé ment mo teur
du tou risme local. Les li mites de la zone de pro duc tion sont de ve nues
une fron tière com mer ciale à par tir de l’ob ten tion de la cer ti fi ca tion
DOC, en 1979 : cette ligne de dé mar ca tion per met de « mo né ti ser » la
va leur cultu relle du ter ri toire à tra vers la lé gi ti ma tion du lien entre le
pro duit et la ré gion de pro duc tion 27. Enfin, il faut consi dé rer que les
rè gle ments de cette zone de pro duc tion doivent s’har mo ni ser avec
les normes in ter na tio nales im po sées par l’UE (en par ti cu lier par le
sec teur de la DG- Agriculture, dans le cas spé ci fique l’OCM Vin). Cette
consta ta tion com plique la ré flexion sur ces li mites ter ri to riales puis‐ 
qu’elles sont sou mises à des lo giques in ter na tio nales.
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La di men sion in ter na tio nale est en core plus pré gnante si l’on consi‐ 
dère le mar ché, lui aussi in ter na tio nal, au quel s’adressent les pro duits
à ap pel la tion d’ori gine. La lo ca li sa tion de l’iden ti té ter ri to riale perd
ainsi sa force uni voque et elle conduit à mettre da van tage l’ac cent sur
les ré seaux in ter na tio naux de va lo ri sa tion des pro duits.

37

Les temps et les sym boles : l’his ‐
toire, le ter ri toire
Mon te fal co garde une tra di tion vi ti vi ni cole in in ter rom pue de puis le
XIe siècle 28, bien qu’une mo der ni sa tion agro no mique et le suc cès
com mer cial ex tra ré gio nal se soient im po sés seule ment dans des
temps plus ré cents.

38

De nom breux élé ments sym bo liques ja lonnent cet es pace, qu’ils
soient ar chi tec tu raux ou liés à l’his toire com mer ciale du lieu 29. Il
s’agit d’un en semble de signes (les menus des res tau rants, les vi trines
des œno thèques, la si gna li sa tion pour les caves, les vignes plu ri sé cu‐ 
laires gar dées entre les murs du centre his to rique 30, etc.) qui
concourent à construire l’image d’un ter roir bien dé fi ni, en contri‐ 
buant de ma nière ef fi cace à la pro duc tion d’une «  at mo sphère vi ti‐ 
cole » qui re pré sente dé sor mais, pour les tou ristes, un trait connu et
ca rac té ris tique d’une com mu nau té et d’un mi lieu pro duc tif.
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Fi gure 2 – Dans le centre his to rique de Mon te fal co, on peut en core ob ser ver des an ciens
ceps de Sa gran ti no, « adop tés » par l’un des prin ci paux do maines vi ti cole de la ré gion.

(Photo : Consor zio di Tu te la Vini di Mon te fal co).

La ques tion se pose de sa voir si la po pu la tion lo cale re con nait son ap‐ 
par te nance à cet en semble sym bo lique. La ré ponse semble po si tive
puisque l’his toire et ses re pré sen ta tions sont de ve nues des in di ca‐ 
teurs d’iden ti té an crés dans des di men sions lo cales, ré gio nales et su‐ 
pra na tio nales (une iden ti té qu’il faut en tendre aussi dans le sens de
dis tinc tion so ciale 31).

40

Bien que la tra di tion vi ti vi ni cole re monte loin dans le passé, l’ex cel‐ 
lence agro no mique et le suc cès com mer cial datent réel le ment d’il y a
un peu plus d’un siècle. En té moignent les ac ti vi tés de l’un des plus
an ciens do maines vi ti cole de la ré gion, le « Scac cia dia vo li », où, à la
fin du XIXe siècle, fut plan té le pre mier vi gnoble (d’une cen taine
d’hec tares) à culture spé cia li sée de l’Om brie 32. Ce fut un évé ne ment
his to rique dont en parle même Des planques : « Lo scas so del ter re no
rag giunse un metro di pro fon di tà, si ins tal la ro no tubi di dre nag gio; i
ceppi condot ti alla Guyot su pa let ti di aca cia o di cor bez zo lo fu ro no
pian ta ti in modo da for mare fi la ri dis tan ti 1,50-2 metri. I vi ti gni im pie‐
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Fi gure 3 – Le do maine « Scac cia dia vo li » où fonc tionne tou jours la cé lèbre cave de taille mo-
nu men tale (« Can ti none ») construite par le Ugo Bon com pa gni Lu do vi si à la fin du XIXe

siècle. (Photo : Paola Be ret ti).

ga ti fu ro no il San gio vese, la Mal va sia nera, il Treb bia no do ra to. I la vo ri
fu ro no condot ti nel più pieno ris pet to delle tec niche col tu ra li. Il
primo ten ta ti vo di vi ti col tu ra in dus triale si rivelò un suc ces so » 33. (Le
ter rain a été dé fon cé d’un mètre de pro fon deur et on a posé des
tuyaux de drai nage  ; les ceps de vigne ont été taillé en Guyot  ; les
sup ports sont en bois d’aca cia ou d’ar bou sier et l’écar te ment entre les
rangs est com pris entre 1,50 m et 2 m. On a ac cor dé la pré fé rence aux
cé pages san gio vese, mal voi sie noire et de treb bia no doré. Les tra vaux
ont été conduits dans le res pect des tech niques cultu relles. La pre‐ 
mière ten ta tive de vi ti cul ture in dus trielle fut un suc cès).

En 1888, le do maine «  Scac cia dia vo li  » pro dui sait déjà 1.000 hec to‐ 
litres de vin  ; une dé cen nie plus tard, l’éta blis se ment, sous la di rec‐ 
tion de Carlo Toni de Mo dène, dé te nait cent hec tares de vi gnobles,
un mil lion de vignes et il ex por tait ses vins – parmi les quels se dis tin‐ 
guait le « vino rosso da pasto, af fi na bile » (vin rouge de table, « af fi‐ 
nable ») – vers l’Amé rique, l’Afrique et l’Extrême- Orient 34.

42

Du rant la même pé riode, un autre do maine de Mon te fal co, le do‐ 
maine « San Marco », réa lise des im por tants tra vaux de mo der ni sa‐
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tion et ra tio na li sa tion de ses vi gnobles. Nous sup po sons que l’ex ploi‐ 
ta tion fut à l’ori gine une vaste te nure de l’époque Lom barde (VIe- VIIe
siècles) qui fut en suite pro prié té de l’Évêque de Spo lète  ; la fa mille
An to nel li, à la quelle le do maine ap par tient ac tuel le ment, s’en est em‐ 
pa rée lors de l’ex pro pria tion des biens de l’Eglise 35.

Le do maine est situé à en vi ron 4 km à l’Ouest de Mon te fal co ; à la fin
du XIXe siècle, il s’éten dait sur à peu près 160 hec tares, dont 4 ha de
vi gnoble en es pa liers. En 1893, l’avo cat Fran ces co An to nel li, ori gi naire
de Spo lète mais ré si dant à Rome, charge Edoar do Mar ti ni de l’ad mi‐ 
nis tra tion du do maine. Cet agro nome fit de nom breuses réa li sa tions
en vue de dé ve lop per le do maine et le bien- être des co lons. Il ré for‐ 
ma to ta le ment le ré gime hy drique du sol et s’oc cu pa de la plan ta tion
de nom breuses pé pi nières d’oli viers, d’arbres frui tiers, d’ormes, ainsi
que de vignes (20.000 en vi ron) en adop tant un pa lis sage re po sant sur
des pi quets so lides et du fil de fer. Il n’aban don na pas com plè te ment
le sys tème en hau tain, même s’il le dé fi nis sait comme « an cien » 36.

44

Du rant le XIXe siècle et les pre mières dé cen nies du XXe, et mal gré
l’im por tant re tard dont souf fraient les cam pagnes de l’Om brie (Cf.
l’En quête Ja ci ni qui rap pelle les condi tions de vie très dif fi ciles des
agri cul teurs) la classe di ri geante des com munes de Be va gna et Mon‐ 
te fal co su ap por ter des élé ments de mo der ni sa tion et d’in no va tion
dans le sec teur agri cole, élé ments qui sont de ve nus, plus tard, des
fac teurs dé ter mi nants pour le dé ve lop pe ment de la pro duc tion vi ti vi‐
ni cole.

45

Au cours de la même pé riode, les vins lo caux com mencent aussi à
émer ger com mer cia le ment. À cet égard, il faut rap pe ler que, pen dant
les der nières dé cen nies du XIXe siècle, la pro duc tion de vin avait
connu des avan cées re mar quables en Ita lie, grâce, d’une part, à des
ini tia tives in di vi duelles, aux foires œno lo giques et à la pu bli ci té dans
la presse  ; et, d’autre part, à des po li tiques éta tiques per for mantes.
C’est ainsi que sont fon dées, dès 1877, les pre mières écoles de vi ti cul‐ 
ture et d’œno lo gie  ; S’amorce aussi, à ce mo ment là, une aug men ta‐ 
tion constante des ex por ta tions vi ni coles et qui de vien dront consi dé‐ 
rables entre 1879 et 1887 37.

46

Il y a juste un siècle, dans un ar ticle paru dans la presse lo cale, le do‐ 
maine «  Scac cia dia vo li  » ob tient des ap pré cia tions fort fa vo rables
pour ses in no va tions; il est consi dé ré à l’avant- garde et sa pro duc tion,
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dé crite comme « mer veilleuse » et des ti née à une clien tèle « fi dèle et
aver tie » consti tuée « des hô tels ita liens et suisses de pre mier rang.
Le Mon te fal co s’est fait un nom » 38.

La pro duc tion de vin at teint son apo gée au cours de la grande « Ex‐ 
po si tion Vi ni cole » ré gio nale, en sep tembre 1925, lorsque le do maine
« Scac cia dia vo li » pré sente pour la pre mière fois le Sa gran ti no « sec ».

48

Tou te fois, ces vins trou ve ront beau coup de dif fi cul tés à s’af fir mer sur
les mar chés ita liens et étran gers. AU mi lieu des an nées 1950, en core,
on re mar quait l’ab sence d’une or ga ni sa tion in dus trielle et com mer‐ 
ciale apte à va lo ri ser les pro duits sur les mar chés vi ni coles 39. Des‐ 
planques for mule des consi dé ra tions toute à fait ana logues lors de la
dé cen nie sui vante : « Il Sa gran ti no di Mon te fal co avrebbe po tu to es‐ 
sere un pro dot to ri no ma to se fosse stato pro dot to in mag giore quan‐ 
ti tà e se la sua com mer cia liz za zione fosse stata me glio or ga niz za‐ 
ta » 40. (Le Sa gran ti no de Mon te fal co au rait pu être un pro duit cé‐ 
lèbre avec une pro duc tion plus vaste et une com mer cia li sa tion mieux
or ga ni sée.)

49

Il fau dra donc at tendre les der nières dé cen nies du XXe siècle pour
voir la pleine af fir ma tion du vin de Mon te fal co sur les mar chés in té‐ 
rieurs et in ter na tio naux, et cela, sur tout en rai son du rôle in no vant
joué par des nou veaux do maines vi ni coles, ainsi que par le dé ve lop‐ 
pe ment d’un ef fi cace ré seau de re la tions entre les ac teurs lo caux.

50

Le pay sage
Une stra té gie de dé tec tion de l’iden ti té d’un lieu doit aussi en vi sa ger
une lec ture par ta gée du pay sage. En uti li sant une mé thode par ti ci pa‐ 
tive qui im plique les po pu la tions lo cales, il est pos sible de dia lo guer
avec les ac teurs lo caux en com pa rant les pro jets in di vi duels avec les
stra té gies pu bliques  : « Queste at ti vi tà sono fon da men ta li per creare
spazi condi vi si, ali men tare ela bo ra zio ni col let tive, por tare alla luce
conflit ti e dif fe renze da ri com porre in una “do man da so ciale” di pae‐ 
sag gio. Ques ta non pro cede da fa ci li au to ma tis mi iden ti ta ri […] com pe‐ 
tenze, pros pet tive, in ter es si, co nos cenze ete ro ge nee all’in ter no delle po‐ 
po la zio ni in ter es sate pos so no es sere por tate a sin te si a for mare un
senso co mune sul pae sag gio, pro dut tore di una “do man da so ciale” solo
con un serio la vo ro di confron to, ne go zia zione, for ma zione, in for ma ‐
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zione, in cui i va lo ri pae sag gis ti ci ven ga no consi de ra ti va lo ri col let ti‐ 
vi » 41. (Ces ac ti vi tés sont es sen tielles pour réa li ser des es paces par ta‐ 
gés, sou te nir les éla bo ra tions col lec tives, ré vé ler les conflits et réunir
les dif fé rences dans une « de mande so ciale » de pay sage. Des simples
au to ma tismes iden ti taires ne peuvent pas lais ser sur gir ce pro ces sus
[…] les com pé tences, les pers pec tives, les in té rêts, les connais sances
hé té ro gènes des po pu la tions im pli quées doivent être syn thé ti sés afin
de fa çon ner un sens com mun du pay sage, ca pable de pro duire une
« de mande so ciale ». Cela né ces site un sé rieux tra vail de com pa rai‐ 
son, mé dia tion, for ma tion, in for ma tion, ca pable d’ap pré hen der des
pay sages consi dé rés comme des va leurs col lec tives.

Ce pas sage est im por tant car il per met de dé ter mi ner si les dé ci sions
po li tiques prennent en consi dé ra tion les va leurs cultu relles, so ciales
et im ma té rielles qui ne sont pas im mé dia te ment ren tables – par
exemple la sau ve garde de l’en vi ron ne ment, la pro tec tion de la bio di‐ 
ver si té, ainsi que la conser va tion des bâ ti ments an ciens – mais qui
peuvent être des ob jets par ta gés au tour d’un « bien com mun » et de‐
ve nir une va leur ajou tée du ter ri toire.

52

Dans le cas de Mon te fal co, nous sommes face à un pay sage qui garde
plu sieurs ca rac tères hé ri tés du passé (les «  Col line di Mon te fal co  »
ont été in cluses dans le ca ta logue na tio nal des pay sages ru raux his to‐ 
riques à pro té ger) 42.

53

De la col line de Mon te fal co, Ci pria no Pic col pas so (XVIe siècle), af fir‐ 
mait que : « ha più del sel vag gio che del do mes ti co a ve dere, se ben poi
si rende tutto ameno ne l’avi ci nar si al luoco, per ché è or na to di belle et
buone vigne, col ti va ti ter re ni ben ac con ci e di gran frut to » (le pay sage
pa raît plus sau vage que do mes tique, tou te fois il de vient tout à fait
agréable en s’ap pro chant de Mon te fal co qui est contour née par des
beaux vi gnobles et des ter rains bien conduits et gé né reux). Cette
des crip tion qui évoque une uti li sa tion du sol de plus en plus ex ten‐ 
sive en s’éloi gnant de Mon te fal co, est confir mée aussi au quin zième
siècle par les pein tures de pay sage réa li sées par Be noz zo Goz zo li 43.

54

Parmi les cultures ar bus tives, la pré sence de la vi ti cul ture à Mon te fal‐ 
co est lar ge ment do cu men tée de puis l’an Mil ; tou te fois, il fau dra at‐ 
tendre le XVe siècle pour trou ver, dans les Sta tuts com mu naux, les
pre mières men tions des « per gole », fa meuses vignes ac cro chés aux
arbres. D’au près une source du quin zième siècle (les « An na li di Ser
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Fran ces co Mu gno ni da Trevi ») nous voyons que la culture mixte de la
vigne se ré pand ra pi de ment à par tir de la moi tié du XVe siècle
(l’orme, no tam ment, sera le pre mier sup port vi vant de la vigne) 44. Ces
don nées té moignent des pre miers signes d’une mu ta tion du pay sage
rural, es pace qui, en suite, sera mo de lé par le dé ve lop pe ment ra pide
du mé tayage, par l’agri cul ture mixte, et par la dif fu sion d’un peu ple‐ 
ment rural dis per sé. Cette nou velle struc ture du pay sage, qui prend
forme au cours des XVe et XVIe siècles, est res tée qua si ment in chan‐ 
gée jusqu’aux an nées 1950-1960, lorsque s’im posent l’exode rural, l’ef‐ 
fon dre ment du mé tayage, la mé ca ni sa tion de l’agri cul ture, les nou‐ 
velles rè gle men ta tions. Ces mu ta tions chan ge ront ra di ca le ment
l’amé na ge ment du ter ri toire agri cole de l’Om brie, en traî nant la dis pa‐ 
ri tion d’élé ments ca rac té ris tiques et plu ri sé cu laires.

Reste ce pen dant des «  ré sis tances  »  : l’émiet te ment fon cier est en‐ 
core une évi dence, bien que la moi tié en vi ron de la sur face agri cole
to tale ap par tienne à des ex ploi ta tions de taille moyenne 45. Beau coup
des par celles plus pe tites sont nées du dé mem bre ment de do maines,
sou vent li vrées à des co lons à titre de li qui da tion. Plus tard, la frag‐ 
men ta tion s’est pour sui vie en rai son des phé no mènes de suc ces sion.
Au pro blème de la par cel li sa tion de la pro prié té fon cière, s’est donc
ajou té aussi la frag men ta tion : les ac qui si tions de terre res tent dif fi‐ 
ciles, tout comme les per mu ta tions de ter rains entre pro prié taires
voi sins ; l’at ta che ment des pro prié taires à leurs fonds agri coles, mal‐ 
gré l’ac crois se ment du chiffre d’af faire pro ve nant du suc cès com mer‐ 
cial des vins, consti tue le frein prin ci pal au re mem bre ment. La frag‐ 
men ta tion se re flète aussi dans les modes de conduite. En gé né ral, les
mi cros ex ploi ta tions sont gé rées di rec te ment par le pro prié taire,
même à temps par tiel  ; il ha bite dans le do maine et fait appel fré‐ 
quem ment à la seule main- d’œuvre fa mi liale.

56

Néan moins, ces cam pagnes montrent plu sieurs signes de re nou vel le‐ 
ment qui, comme dans la plu part de la ré gion, se ré sument es sen tiel‐ 
le ment en l’ap pa ri tion de vi gnobles spé cia li sés.

57

Des chan ge ments pro fonds s’ob servent aussi dans la plaine si tuée
sous Mon te fal co. Ici, les cultures in dus trielles telle la bet te rave, le
tabac ou le maïs ont trou vé une large dif fu sion, en rai son aussi de
l’aban don de la vi ti cul ture mixte et de la pro pa ga tion des zones d’ha‐ 
bi ta tions et in dus trielles. Ainsi, les ca rac té ris tiques tra di tion nelles du

58



Montefalco. Récupération et valorisation d’une identité vinicole

Licence CC BY 4.0

pay sage rural se sont éga le ment éva nouies, même dans cette por tion
de la Valle Umbra.

Reste que des élé ments sym bo liques per sistent en core dans le pay‐ 
sage. Ils rendent en core plus évident le lien l’étroit entre le pro duit,
son suc cès com mer ciale et son ter ri toire.

59

Grâce à ses pe tits vil lages riches d’un pa tri moine his to rique, ar tis‐ 
tique et ar chi tec tu rale, com munes si tués sur les col lines et presque
tou jours bien pré ser vés, l’Om brie a su réa li ser un scé na rio idéal pour
la mise en place d’un ca len drier de ma ni fes ta tions très at trac tives.
« Can tine aperte » (caves ou vertes), or ga ni sé par le « Mo vi men to del
Tu ris mo del Vino  » (Or ga ni sa tion du Tou risme du Vin), mé rite une
men tion par ti cu lière. La cave ne re pré sente plus seule ment le lieu de
pro duc tion et de conser va tion du vin, mais elle est de ve nue dé sor‐ 
mais un fac teur d’at trac tion et de dif fu sion de l’image du pro duit.
Certes, les ca rac té ris tiques ac tuelles d’une struc ture mo derne de
pro duc tion vi ni cole sont très dif fé rents d’il y a quelques dé cen nies
(les caves ont ac quis une fonc tion plus com plexe : elles ne sont plus
des simples « conte neurs »), mais des lieux sym bo liques et at trayants
pour des vi sites et des dé gus ta tions s’y dé ve loppent.
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Fi gure 4 – La Te nu ta Cas tel buo no. La cave « Ca ra pace » conçue par le sculp teur Ar nal do
Po mo do ro. (Photo: Lu nel li).

Ré cem ment, les tra di tion nels do maines vi ni coles – Ca prai, Scac cia‐ 
dia vo li, Adan ti et An to nel li – ont été re joints par beau coup d’autres,
parmi les quels mé rite d’être si gna lé le groupe Lu nel li (Can tine Fer ra‐ 
ri). En 2012, l’en tre prise a réa li sé la cave fu tu riste «  Ca ra pace  »,
conçue par le sculp teur Ar nal do Po mo do ro, pour la « Te nu ta Cas tel‐ 
buo no » (30 ha dans les com munes de Be va gna et Mon te fal co). La fa‐ 
mille Lu nel li achète les ter rains en 2001  ; les pre miers ef forts se
portent sur les vi gnobles avec la réa li sa tion de nou velles plan ta tions
et la va lo ri sa tion des plus an ciennent  ; ac tuel le ment, tous les vi‐ 
gnobles sont en cours de conver sion en culture bio lo gique. Les pre‐ 
mières bou teilles de Sa gran ti no sortent des chais en 2003 ; il faut at‐ 
tendre l’année sui vante pour qu’ap pa raissent les pre miers fla cons de
Mon te fal co Rosso. Po mo do ro ex plique que sont pro jet ar chi tec tu ral
« ri cor da la tar ta ru ga, sim bo lo di sta bi li tà e lon ge vi tà, che con il suo
ca ra pace rap pre sen ta l’unione tra terra e cielo » 46 (rap pelle la tor tue,
sym bole de sta bi li té et lon gé vi té, qui avec son ca ra pace re pré sente
l’union entre ciel et terre). La cave ap pa raît comme un grand dôme
re cou vert de cuivre, striée de fis sures qui rap pellent les sillons de la
terre. L’in té rieur. En outre, un élé ment en forme de dard rouge plan té
sur le ter rain sou ligne la pré sence, dans le pay sage, d’un ar te fact qui
peut être consi dé ré comme le fruit d’une union entre sculp ture et ar‐ 
chi tec ture, mais aussi comme un sym bole ef fi cace du bi nôme
tradition- nouveauté. Il re pré sente ainsi l’évo lu tion his to rique des vins
de Mon te fal co et du Sa gran ti no.
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À pro pos du pay sage, men tion nant les ques tions de la sau ve garde des
bâ ti ments his to riques et de leur chan ge ment d’af fec ta tion  : il s’agit
d’un thème com plexe, dont la dis cus sion dé passe le cadre strict de
cet ar ticle ; tou te fois, il pour rait aider les ins ti tu tions et la po pu la tion
à ne pas trans for mer l’en semble du ter ri toire com mu nal en un « al‐ 
ber go dif fu so », par fois de luxe, mais dé pour vu de vie. L’équi libre dé li‐ 
cat entre l’aug men ta tion des struc tures tou ris tiques et lieu vi vant né‐ 
ces site d’être étu dié en dé tail, voire d’être ana ly sé dans le contexte
d’un pro jet de dé ve lop pe ment qui tient compte aussi des risques et
des dis tor sions que peuvent pro vo quer les choix stric te ment in di vi‐ 
duelles non co or don nées au sein d’un col lec tif.
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Le rôle des ac teurs lo caux dans la
re cons truc tion et dans le dé ve ‐
lop pe ment de l’iden ti té vi ni cole
A la fin des an nées 1970, et bien que ses vins aient ac quis une re nom‐ 
mée im por tante de puis plus d’un siècle, le ter ri toire de Mon te fal co ne
pou vais pas en core être consi dé ré comme un ter roir dé li mi té à pro‐ 
pre ment par ler. L’at tri bu tion de la DOC ne sur vient qu’en 1979 47, plu‐ 
sieurs an nées après les zones de Tor gia no (1968) et du Tra si mène
(1972), deux aires vi ni coles qui, jusque- là étaient connues pour l’abon‐ 
dance de leur pro duc tion plu tôt que pour la qua li té de leurs vins 48.
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Au début des an nées 1970, lorsque l’on s’in ter ro geait sur l’ave nir du
Sa gran ti no – un vin avec des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques mar‐ 
quées, mais es sen tiel le ment des ti né aux des serts – deux opé ra teurs
éco no miques, le mar chand de meubles Do me ni co Adan ti et l’en tre‐ 
pre neur du tex tile Ar nal do Ca prai, dé cident d’ache ter des do maines
vi ni coles afin de re lan cer le Sa gran ti no dans sa ver sion «  sec  ». Ils
mettent à pro fit les ten ta tives et les ex pé ri men ta tions conduites de‐ 
puis la fin du XIXe siècle et ils s’ap puient sur les ca pa ci tés de
quelques ta len tueux som me liers  : «  fa cen do un raf fron to con l’es pe‐ 
rien za di Gior gio Lun ga rot ti a Tor gia no, anche nel caso di Mon te fal co il
punto di par ten za, la spin ta al cam bia men to, fu il confron to rav vi ci na‐ 
to con i vini fran ce si. Una nime era il convin ci men to che i vi ti gni col ti‐ 
va ti in Um bria cos ti tui va no un’ec cel lente ma te ria prima, che an da va
però ges ti ta bene per ade guar la ai gusti del pub bli co. Una volta av via ta,
l’av ven tu ra del Sa gran ti no fu rea liz za ta in breve tempo, tra la fine degli
anni Set tan ta e la metà degli anni Ot tan ta » 49. (Comme dans l’ex pé‐ 
rience de Gior gio Lun ga rot ti à Tor gia no, à Mon te fal co aussi, la com‐ 
pa rai son avec les vins fran çais consti tue le point de dé part en fa veur
du chan ge ment. L’idée que les cé pages culti vés en Om brie re pré sen‐ 
taient une ma tière pre mière de très grande qua li té était lar ge ment
ré pan due  ; tou te fois, il était né ces saire de bien gérer la pro duc tion
afin de s’adap ter aux goûts du pu blic. Une fois dé mar rée, l’aven ture
du Sa gran ti no prend ra pi de ment forme entre la fin des an nées 1970 et
la moi tié des an nées 1980.)
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Ainsi na quit un ter roir  : l’ap pli ca tion de stra té gies com mer ciales et
mar ke ting ap pro priées per mis de lan cer sur le mar ché un pro duit
jusque- là presque in con nu – le Sa gran ti no sec – en lui don nant une
iden ti té forte, bien que nou velle, mais re po sant sur la longue tra di‐ 
tion vi ti vi ni cole de Mon te fal co.

65

Au fil du temps, l’ap par te nance au ter roir et au ter ri toire s’est conso‐ 
li dée à tra vers la créa tion d’un ré seau de re la tions et d’al liances entre
les ac teurs ins ti tu tion nels et les ac teurs pri vés. Ce pro ces sus trouve
sa syn thèse dans la « Stra da del Sa gran ti no  » (Route du Sa gran ti no),
qui par court toutes les com munes de la zone de pro duc tion. Elle
consti tue une im por tante op por tu ni té de lan ce ment d’un dé ve lop pe‐ 
ment in té gré. La Route se pré sente en effet comme un ins tru ment
très ef fi cace pour la va lo ri sa tion et la com mer cia li sa tion des pro duc‐ 
tions vi ni coles et de sur croît, à tra vers les ac ti vi tés de l’As so cia tion
ho mo nyme, elle consti tue aussi un mo dèle d’or ga ni sa tion réus si sur
le quel est fon dée la gou ver nance du ter ri toire. La Route du Sa gran ti‐ 
no, a per mis la mise en place d’un ré seau re liant opé ra teurs, ac ti vi tés
d’hé ber ge ment, com munes de la zone de pro duc tion, Dé par te ment
de Pé rouse, Chambre de Com merce et «  Consor zio Tu te la Vini di
Mon te fal co ». Ce ré seau est ainsi ca pable de contri buer au dé ve lop pe‐ 
ment et à la construc tion de l’iden ti té bien pré cise et re con nue de la
ré gion vi ti vi ni cole de Mon te fal co 50.
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Ac tuel le ment, les par cours œno- gastronomiques of fi ciel le ment re‐ 
con nus sur le ter ri toire na tio nal sont en vi ron au nombre de 150. Mal‐ 
gré ce chiffre élevé, les iti né raires qui re posent sur des or ga nismes
ef fi caces et qui fonc tionnent réel le ment sont bien plus rares  : beau‐ 
coup des «  Routes  » n’existent que sur le pa pier. Existent pour tant
plu sieurs exemples d’ex cel lence comme la « Stra da del Sa gran ti no  »,
de ve nue dé sor mais l’iti né raire œno- gastronomique le plus cé lèbre
d’Om brie 51.
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Dans ce contexte, les do maines vi ni coles jouent un rôle dé ci sif.
Toutes les Routes du vin ita liennes les plus pros pères furent réa li sées
au tour de ré seaux d’en tre prises dy na miques et in no vantes qui étaient
conscientes du po ten tielle de leurs pro duits en tant que sources de
ri chesses pour le ter ri toire d’ori gine. Elles sur ent tra duire cette in tui‐ 
tion dans des in ves tis se ments fi nan ciers et hu mains 52.
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À cet égard, il faut men tion ner le « Consor zio Tu te la dei Vini di Mon‐ 
te fal co », créé en 1981 pour co or don ner les ex ploi ta tions de la ré gion
vi ti cole et sou te nir la va lo ri sa tion qua li ta tive et com mer ciale des vins
lo caux. Le Consor tium a ob te nu la re con nais sance du Mi nis tère des
Po li tiques Agri coles, Ali men taires et Fo res tière le 4 juin 2002. En dé‐ 
cembre 2003, la struc ture as so cia tive est alors char gée des tâches de
contrôle confor mé ment au DM du 21 mai 2001, qui at tri bue aux
consor tiums le contrôle de la fi lière pro duc tive, voire le contrôle de
tous le pro duc teurs de la zone DOC, même de ceux n’étant pas as so‐ 
ciés aux consor tiums de tu telle 53.
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Le Consor tium re pré sente plus de 80% de la pro duc tion cer ti fiée de
Sa gran ti no et de Mon te fal co Rosso : ceci lui confère une au to ri té dans
la zone de pro duc tion qui, ainsi, ne peut être lé ga li sée par d’autres
struc tures. De puis la consti tu tion du consor tium, la base so ciale s’est
pro gres si ve ment éten due en pro fi tant de la pré sence de do maines
très pres ti gieux (ac tuel le ment, le consor tium compte 223 as so ciés,
plus de 75% des pro duc teurs), soit d’ori gine lo cale et ac tifs de puis
long temps, soit ap par te nant à des grands groupes ou à des pro duc‐ 
teurs de re nom mée in ter na tio nale ayant dé ci dé d’in ves tir dans l’ap‐ 
pel la tion consi dé rée dé sor mais comme la plus pro met teuse de l’Om‐ 
brie.
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Les ins ti tu tions pu bliques ont aussi joué un rôle im por tant dans le
dé ve lop pe ment de l’aire du Sa gran ti no. Entre la fin des an nées 1980 et
le début des an nées 1990, la Ré gion Om brie a en par ti cu lier in ves ti
dans le Mon te fal co en réa li sant la pre mière pièce de l’ac tuel musée
ré gio nal 54. Elle a de plus ac com pa gné le dé ve lop pe ment de la vi ti vi ni‐ 
cul ture de Mon te fal co en par ti ci pant au fi nan ce ment des re plan ta‐ 
tions et en in ves tis sant dans la zone du Sa gran ti no (qui re pré sente le
5% de la sur face vi ti cole ré gio nale) 15% des res sources dis po nibles
pour la vi ti cul ture.
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Enfin, les re pré sen tants du Consor tium, afin de pro mou voir la tu telle
et la va lo ri sa tion du Sa gran ti no, ont de man dé à la Ré gion la mise en
place d’un pro gramme de ges tion des ex ploi ta tions pour évi ter l’aug‐ 
men ta tion ex ces sive de la pro duc tion, tout en consi dé rant le boom
des in ves tis se ments dans les vi gnobles de la zone.
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Ta bleau 1 – Evo lu tion de la pro duc tion de rai sins (en quin taux) de Sa gran ti no et de Mon te fal- 
co rosso (1974-2011). (Source : éla bo ra tion de l’au teur sur la base des don nées four nis par

le « Consor zio di Tu te la de Vini Mon te fal co »)

Ta bleau 2 – Evo lu tion ré cente (en bou teilles) de la pro duc tion des vins de Mon te fal co
(2006-2011). (Source : éla bo ra tion de l’au teur sur la base des don nées four nis par le

« Consor zio di Tu te la de Vini Mon te fal co »)

Au jourd’hui, d’après les don nées du Consor tium, la sur face vi ni cole du
Mon te fal co s’étend sur 1.080 ha (dont 660 ha pour le Sa gran ti no et
420 ha pour le Mon te fal co rosso) pour une pro duc tion, en 2011, d’en‐ 
vi ron 20.000 quin taux de rai sin ; en 2012, le Consor tium a dé ci dé une
ré duc tion des ren de ments, ad mise par le ca hier des charges, de 80
q/ha à 70 q/ha. Cette me sure était en effet né ces saire. Le vin de
Mon te fal co, qui pen dant les an nées 1970 était me na cé d’ex tinc tion,
avait vu sa pro duc tion s’ac croître de puis les an nées 1990 et dé pas ser
2,5 mil lions de bou teilles de Sa gran ti no (en 2006 et 2007) pour une
sur face en vigne de 700 ha. A ce stade, le mar ché du pro duit, en core
jeune, n’était pas pour tant conso li dé  ; les vi ti cul teurs les plus avi sés,
conseillés par le Consor tium, ont com pris que les au to ri sa tions de
pro duc tion ne pou vaient dé pendre de la de mande des consom ma‐ 
teurs. Ils ont donc ré duit une pro duc tion qui, du rant la pé riode 2009-
2011, s’est alors main te nus sous la barre des 1 mil lion de bou teilles.
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Il y a une dé cen nie en vi ron, j’écri vais que « dal confron to tra le pro‐ 
du zio ni po ten zia li – le gate alle su per fi ci is critte all’Albo dei Vi gne ti –
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e quelle ef fet tive, ap pare evi dente il cos pi cuo mar gine che sus siste
per l’in cre men to della pro du zione, che è le ci to aus pi care possa es‐ 
sere col ma to nel vol gere di pochi anni » 55. (La com pa rai son entre la
pro duc tion po ten tielle – en consi dé rant les sur faces ins crites au re‐ 
gistre des vi gnobles – et la pro duc tion réelle montre clai re ment la
marge exis tante pour aug men ter la pro duc tion, une marge qui, on
l’es père sera com blée ra pi de ment dans les pro chaines an nées). Ce‐ 
pen dant, mal gré l’ar ri vée d’une cer taine crois sance, la ré ac tion du
mar ché fut né ga tive.

Enfin, au ni veau des au to ri tés lo cales, la mu ni ci pa li té de Mon te fal co
met en avant le dé ve lop pe ment de la vi ti cul ture lo cale tout comme le
fait d’avoir en vi sa gé, dès 1979, les pos sibles chances du suc cès des
pro duc tions (l’année d’ob ten tion de la DOC) ; Elle pointe du doigt sa
contri bu tion, en 1980, à l’or ga ni sa tion de la « Set ti ma na En olo gi ca »
(Se maine Œno lo gique) dont la 34ème édi tion eut lieu en 2013, réa li sa‐ 
tion qui montre son en ga ge ment, dès l’ori gine dans la réa li sa tion de
plu sieurs me sures vi sant la pro mo tion soit du vin, soit du pa tri moine
cultu rel local. Elle sou ligne enfin son rôle dans la mé dia tion dé ci sive
vi sant à fa vo ri ser le dia logue entre les ac teurs concer nés, en par ti cu‐ 
lier les pro duc teurs vi ni coles et les en tre pre neurs du sec teur pu blic.
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Conclu sions
Mon te fal co re pré sente une zone vi ti cole dont l’iden ti té a été sa vam‐ 
ment ré cu pé rée au fil du temps. L’en ga ge ment actif des en tre pre‐ 
neurs lo caux et de l’en semble de la com mu nau té au toch tone a per mis
de re con ce voir l’iden ti té du ter ri toire et de la va lo ri ser  ; du rant les
trois der nières dé cen nies, les ins ti tu tions pu bliques et l’ini tia tive pri‐ 
vée ont bien co opé ré pour en cou ra ger le dé ve lop pe ment, pro mou voir
les pro duc tions, at té nuer les dés équi libres. La mise en va leur des as‐ 
pects lo caux du ter ri toire (uti li sa tion pat exemple d’un cé page d’ori‐ 
gine an cienne, même si ini tia le ment seule ment uti li sé dans la pro‐ 
duc tion des vins de des sert ou de messe) a conduit à la réa li sa tion
d’un nou veau pro duit, un vin rouge sec et puis sant, élevé en vé ri table
sym bole de la pro duc tion vi ni cole de qua li té d’Om brie dans l’ima gi‐
naire œno- touristique. Le pay sage aussi s’est pro fon dé ment trans for‐ 
mé au cours des der nières dé cen nies ; il a été confron té à des ac tions
conti nues de ré no va tion et, à tra vers la construc tion d’une série de
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caves re mar quables, s’est dé ve lop pé dans une di rec tion stra té gique et
pro duc tive axée es sen tiel le ment sur la vi ti cul ture.

La va lo ri sa tion, ainsi que la ges tion du pay sage, livrent un pre mier
élé ment de ré flexion cri tique. Nous re le vons en effet, dans les choix
opé rés, une forte dé pen dance aux ac teurs éco no miques lo caux les
plus puis sants.
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Sur le plan scien ti fique nous sommes conscients que dans le pro ces‐ 
sus de do cu men ta tion et de dé tec tion de l’iden ti té ter ri to riale, une
connais sance pro fonde du ter ri toire, ainsi que la consul ta tion des ac‐ 
teurs lo caux sont des pa ra mètres es sen tiels de l’étude. Ac tuel le ment,
notre ré seau de re la tions se fonde plu tôt sur des ac teurs puis sants
qui contri buent à dé fi nir les stra té gies de pro mo tions, de com mu ni‐ 
ca tions et de com mer cia li sa tion des pro duits. Aussi, sommes- nous
cer tains que ce ré seau a réus si réel le ment à fon der une image lo cale
qui re flète l’en semble du po ten tiel du mi lieu ter ri to riale  ? Sommes- 
nous à même d’af fir mer que les stra té gies jusqu’ici adop tées ne se‐ 
raient de ve nues que des opé ra tions mar ke ting ?
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La Route du Vin joue un rôle plu tôt im por tant, peut- être pas assez
va lo ri sé  : mal gré les dif fi cul tés de co or di na tion des ins ti tu tions pu‐ 
bliques et pri vées, elle par vient à pro po ser des pro jets par ti ci pa tifs et
à don ner une im pul sion si gni fi ca tive aux pe tits do maines. La Route
du vin, si on la va lo rise et si on la consi dère comme un lieu de pro jet,
peut de ve nir un or ga nisme pu blic qui co or donne des stra té gies de
dé ve lop pe ment à long terme ; un lieu de ren contre des dif fé rentes fa‐ 
çons de pro duire et des dif fé rentes idéo lo gies d’amé na ge ment du ter‐ 
ri toire ; un lieu, enfin, où émergent des conflits, mais aussi des dé bats
qui de vront ré pondre aux di verses ty po lo gies d’ac teurs ja lon nant
cette so cié té vi ti cole lo cale.
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Il faut, donc, s’en ga ger pour que les po li tiques de pa tri mo nia li sa tion
per mettent d’iden ti fier les po ten tiels in ex ploi tés du mi lieu et en ta mer
le par cours de va lo ri sa tion des as pects cultu rels du ter ri toire jusqu’ici
ex clus des stra té gies de pro mo tion do mi nantes.
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Pour pro po ser une iden ti té mul tiple à ce lieu, il faut donc aussi s’in‐ 
ter ro ger sur ce qui, pour des rai sons de ren ta bi li té im mé diate, est
exclu du ré seau des dé ci sions, à la fois éco no miques et po li tiques.
Dans notre cas, cela concerne prin ci pa le ment les pro blèmes liés à la
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Se pose ainsi la ques tion, cultu relle et/ou éco no mique, de la
construc tion d’une iden ti té sim pli fiée. La sim pli fi ca tion ex ces sive ne
per met pas de va lo ri ser d’autres pro duc tions  ; par fois, elle em pêche
même aux pro duc teurs de re con naitre et de va lo ri ser d’autres res‐ 
sources lo cales. Cela com porte le risque, dont nous avons déjà lar ge‐ 
ment dé bat tu, de trans for mer la zone en un «  al ber go dif fu so  », qui
offre des ser vices d’hé ber ge ment tou ris tique (agri tou rismes, de‐ 
meures his to riques, coun try house, mais aussi SPA, œno thèque et
tavernes- bistrots) ho mo lo gués, mais qui, sou vent, ne se dif fé ren cient
pas des éta blis se ments pré sents dans d’autres zones de pro duc tion.
Dans de nom breux cas, sont ainsi re créés de ba nales mises en scène
du passé. Il n’est d’ailleurs sans doute pas per ti nent de pen ser le dé‐ 
ve lop pe ment éco no mique local à tra vers l’unique prisme de l’oeno- 
gastronomie.
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En conclu sion, la ré flexion sur l’iden ti té ne conduit pas à la construc‐ 
tion d’images sta tiques ou uni voques, mais elle met l’ac cent sur le na‐ 
ture frag men tée, voire fra gile et tou jours en de ve nir des iden ti tés lo‐ 
cales. L’iden ti té, s’im pose comme un concept com plexe qui concerne
ce qui est perçu, vécu et re con nu en tant que tel par des col lec ti vi tés
qui sont elles- mêmes en constante re dé fi ni tion. Ainsi, la re cherche
sur les iden ti tés, construite au tour d’ob jec tifs spé ci fiques, per met
non seule ment de re con naitre la mul ti pli ci té des ac teurs lo caux, mais
aussi de fa vo ri ser leur dia logue.
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Français
Cet ar ticle aborde la ques tion de l’iden ti té ter ri to riale par rap port à la pro‐ 
duc tion de vin et pro pose des in di ca teurs d’iden ti té (la fron tière ; l’his toire
et le ter ri toire ; le pay sage ; le rôle des ac teurs lo caux) pour ré flé chir sur la
re la tion entre iden ti té ter ri to riale et va lo ri sa tion des res sources lo cales. En
par ti cu lier, l’ana lyse se concentre sur la re cons truc tion et le dé ve lop pe ment
de l’iden ti té ter ri to riale dans la zone de Mon te fal co (Om brie), avec une ré fé‐ 
rence par ti cu lière à la dé marche d’amé lio ra tion du vin Sa gran ti no. La re‐ 
cherche vise à sou li gner l’im por tance du che min par cou rus dans l’iden ti fi‐ 
ca tion des ter ri toires, pro ces sus mis en œuvre en sy ner gie entre les ac teurs
pu blics et pri vés. De cette façon, l’iden ti té de vient un outil qui peut per‐ 
mettre de ré flé chir sur les forces et fai blesses d’une zone de pro duc tion (vi‐ 
ni cole dans ce cas) et qui fa vo rise le dia logue entre les ac teurs lo caux.

English
This paper deals with the issue of ter rit orial iden tity in re la tion to the pro‐ 
duc tion of wine and pro poses some in dic at ors of iden tity (the bor der; the
his tory and the land; the land scape; the role of local act ors) in order to re‐ 
flect on the re la tion between ter rit orial iden tity and im prove ment of local
re sources. More spe cific ally, the ana lysis fo cuses on the re con struc tion and
de vel op ment of iden tity in the ter rit ory of Mon te falco (Um bria), with par‐ 
tic u lar ref er ence to the pro cess of en han cing the Sagrant ino wine. The re‐ 
search aims to un der line the im port ance of a shared re cov ery course of ter‐ 
rit orial iden tity im ple men ted by the syn ergy between private and pub lic
act ors. In this way the iden tity, built on ac count of spe cific ob ject ives, be‐ 
comes a in stru ment fit to re flect on the strengths and weak nesses of a pro‐ 
duc tion area (of wine, in this case) and to pro mote the dia logue between
local act ors in a pro cess dir ec ted to wards the set tle ment of the in ter ven‐ 
tions.
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