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Schlißlich fand ich am dun kel ro ten Velt li ner einen Halt. Er
schmeckte mir beim ers ten Glas herb und er re gend, dann ver ‐
schleierte er mir die Ge dan ken bis zu einer stil len, ste ti gen
Träumerei, und dann be gann er zu zau bern, zu schaf fen, sel ber zu
dich ten. Dann sah ich alle Land schaf ten, die mir je ge fal len hat ten, in
köstlichen Be leuch tun gen mich um ge ben, und ich selbst wan derte
darin, sang, träumte und fühlte ein erhöhtes, warmes Leben in mir
krei sen. Und es en dete mit einer überaus an ge neh men Trau rig keit,
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als hörte ich Volks lie der gei gen und als wüßte ich ir gend wo ein
großes Glück, dem ich vor bei ge wan dert wäre und das ich versäumt
hätte. 
(Her mann Hesse, Peter Ca men zind, ca pi to lo 4, 1904)

À la fin, je m’ar rê tai au vin rouge sombre de la Val te line. Le pre mier
verre avait un goût âpre et ex ci tant, puis il noyait mes pen sées dans
une rê ve rie calme et pro lon gée, et puis com men çait son ac tion ma ‐
gique, créa trice, poé tique. J’évo quais alors, dans un ma gni fique éclai ‐
rage, tous les pay sages qui m’avaient plu un jour ; je che mi nais au mi ‐
lieu d’eux, chan tant, rê vant, et je sen tais vi brer en moi une vie su pé ‐
rieure et ar dente. Et cela fi nis sait par une tris tesse ex trê me ment
agréable, où j’en ten dais des vio lons jouer des chan sons po pu laires,
où je sa vais que m’at ten dait quelque part un grand bon heur de vant
le quel j’étais passé et que j’avais lassé échap per. 
(Her mann Hesse, Peter Ca men zind, tra duit par Fer nand Del mas, édi ‐
tion en fran çais Calmann- Lévy, 2004)

La vi ti vi ni cul ture de la Val te line :
condi tions en vi ron ne men tales et
évé ne ments his to riques
Le mot al le mand « Velt li ner » est l’ad jec tif qui dé rive de Val te line. Les
peuples ger ma niques éta blis à proxi mi té ou dans les Alpes ont tou‐ 
jours en ten du, avec ce terme de Val tel li na, le vin de Val te line, bois son
pré sente sur leurs tables de puis des siècles. De puis le XVIe siècle, ce
fait est té moi gné par des do cu ments of fi ciels comme les ta rifs d’oc‐ 
troi de la ville de Inns bruck en 1500 (« Von schwäbischen und Velt li ner
wine, von einer Urn 2 vie rer  ») 1, mais aussi par des au teurs im por‐ 
tants comme l’al le mand Se bas tian Münster (qui, dans la « Cos mo gra‐ 
phia uni ver sa lis » de 1544, écrit sur le « vinum ge ne ro sum, quod vulgo
Velt lin vo cant ») 2 ou le suisse Jo hannes Strumpf (qui, plus pro saï que‐ 
ment, dans la Chro nick de 1548, note que ce « güte und Edle weyn  »
est ap pe lé par les al le mands avec le nom de la terre qui le pro duit  :
« von den Teut schen dem land nach ge nennt Velt ly ner  ») 3. Il semble
que, dans cette ré gion cultu relle et éco no mique, on consi dère le Val‐ 
tel li na comme le vin par ex cel lence : au point que le vin blanc au tri‐ 
chien de Wa chau, issus des rai sins blanc du cé page Grüner Velt li ner
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(ou Grünmuskateller, connu en Au triche et Al le magne de puis le XVIe
siècle : quoi qu’une dé ri va tion du cé page de la Val te line ne soit pas en
cause, un rap pel à la vi ti cul ture de la val lée est in dé niable, peut- être
aussi par op po si tion – grün et pas rot, comme les rai sins de Val te line)
uti lise par fois pour sa pu bli ci té une ode de Conrad Fer di nand Meyer
(1879) in ti tu lée « Die Velt li ner traube » (La grappe de Val te line) dans la‐ 
quelle il cé lèbre le « Pur purne Velt li ner traube / Ko chend in der Sonne
Schein » (la grappe pour prée de Val te line qui brûle sous la splen deur
du so leil). Cette grappe os cille, ap puyée sur la per go la « dun kel pur‐ 
pur pran gend », en mon trant son cou leur pourpre foncé in com pa tible
avec le Grünmuskateller 4.

L’as so cia tion du nom «  Val tel li na  » au vin est constante au fil du
temps, même en ab sence d’une vo lon té de pro pa gande, puisque elle
est de ve nue un topos géo gra phique et lit té raire plu ri sé cu laire.

2

Par exemple, au début du XVIe siècle, le chro ni queur mi la nais Ca mil lo
Ghi li ni écri vait dans la « par ti cu la ris Des crip tio  » de la Val te line que
« in Ita lia hac te nus præter vini famam nihil ha buit » (en Ita lie la val lée
était connue seule ment pas ses vins). Elle au rait donc pu en pro fi ter
pour se faire connaître au mo ment du pas sage de l’em pe reur ro main
ger ma nique Maxi mi lien I  d’Habs bourg du rant le conflit entre Lu do‐ 
vic Sfor za et les Fran çais 5.

3

er

Ces consi dé ra tions pos sèdent une réa li té concrète. En té moigne l’im‐ 
por tance crois sante de la vi ti vi ni cul ture dans l’éco no mie et dans l’or‐ 
ga ni sa tion ter ri to riale et pay sa gère de la val lée de puis le Haut
Moyen- âge jusqu’à nos jours.

4

Les condi tions en vi ron ne men tales furent fon da men tales pour l’émer‐ 
gence et le dé ve lop pe ment d’une vi ti cul ture de qua li té en Val te line  :
la val lée de l’Adda (ou Val lis Tel li na, de Te lium, au jourd’hui Te glio, le
centre local prin ci pal pen dant le Haut Moyen- âge, situé sur une ter‐ 
rasse struc tu rale à 860 mètres) s’étend avec une orien ta tion lon gi tu‐ 
di nale ; du Lac de Côme, il monte vers le mas sif de l’Ortles- Cevedale
(culmi nant à 3904 mètres au Mont Scor luz zo), en di rec tion sud, nous
no tons une lé gère aug men ta tion de l’al ti tude sur en vi ron 55 km (des
200 m d’al ti tude du lac jusqu’aux 298 m de Son drio, en pas sant par les
255 m d’al ti tude de Mor be gno) ; en suite, la val lée tourne vers le SO-
NE pour en core 26 km (ici on trouve les com munes de Ti ra no, 450 m ;
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Gro sio, 653 m et Son da lo, 882 m)  ; enfin, elle prend une di rec tion
nette S-N pour en core 25 km (avec Bor mio à 1217 m).

Le ver sant es car pé des Alpes Rhé tiques est donc ex po sé plein Sud ou
Sud- Est sur une longue por tion, pro fi tant d’un en so leille ment op ti mal
tout au long de l’année et em ma ga si nant la cha leur so laire dans ses
roches brunes. La chaîne rhé tique, qui se main tient constam ment au- 
dessus de 3000 m (avec les som mets des Piz Badile- Cengalo-Cima di
Cas tel lo à 3378m  ; du Dis gra zia à 3678m  ; du Ber ni na à 4050m, du
Pizzo Sca li no à 3323m ou en core du Cima de Piaz zi s’éle vant à
3439m), pro tège le ver sant des vents du Nord, fa vo ri sant un mi cro cli‐ 
mat par ti cu liè re ment propre à la vi ti cul ture, tem pé ré pen dant les hi‐ 
vers et chaud et sec l’été. Le ver sant op po sé (les Alpes Ber ga masques),
au contraire, est om bra geux, hu mide, nei geux : des condi tions to ta le‐ 
ment dé fa vo rables aux vignes, sauf dans quelques en droits ex po sés
Sud- Ouest.

6

La mor pho lo gie de la côte rhé tique est ce pen dant très ac ci den tée
avec de rares ter rasses struc tu rales (la plus grande est celle de Te‐ 
glio), des dé pôts mo rai niques très ré duits et de vastes cônes de dé‐ 
jec tion ; ces der niers sont aussi les pre miers ter rains où la vigne fut
his to ri que ment em plan tée.

7

La vi ti cul ture, donc, a dû faire face à un en vi ron ne ment fa vo rable du
point de vue cli ma tique, mais mor pho lo gi que ment hos tile  : au cours
des siècles, on a ainsi re mé dié à l’as pé ri té de ce co teau en réa li sant
un sys tème gi gan tesque de ter rasses ar ti fi cielles, ter rasses de ve nues
la vé ri table marque ter ri to riale de la vi ti cul ture de la Val te line.

8

Ou, au moins, ce qui la ca rac té rise à nos yeux d’ob ser va teurs du XXIe
siècle.

9

L’amé na ge ment en ter rasses de la
côte rhé tique à des fins vi ti coles
L’amé na ge ment en ter rasses des ver sants en vue d’ob te nir une ex ten‐ 
sion de la sur face agraire et des ter rains plus fa ciles à la bou rer est
une pra tique cou rante dans toutes les zones de mon tagne den sé ment
peu plée. Na tu rel le ment, cela s’avère seule ment vrai dans de
contextes ter ri to riaux res treints et ex ploi tés de façon in ten sive, tan ‐
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dis que le reste du ter ri toire (bois, pâ tu rages, les terres lais sées en ja‐ 
chère) est uti li sé de façon ex ten sive. Par ailleurs, même dans un cadre
de mo ti va tion et de pra tiques plu tôt cou rantes, les amé na ge ments en
ter rasses à des fins vi ti coles re vêtent des ca rac tères tout à fait spé ci‐ 
fiques.

La spé ci fi ci té du pay sage vi ti cole en ter rasses de la côte rhé tique de
la Val te line ré side dans l’ex ten sion de l’aire culti vable, dans la conti‐ 
nui té ter ri to riale, dans l’ex ten sion al ti mé trique, dans l’in ten si té des
construc tions, dans leur an cien ne té, voire dans la durée de leur uti li‐ 
sa tion. Ces ca rac té ris tiques tant au ni veau de la quan ti té que de la
qua li té, font des ar té facts de la Val te line un cas unique dans l’Arc
Alpin 6. On n’in sis te ra pas sur l’ana lyse de ces don nées, d’autres s’en
oc cu pe ront ex pro fes so dans ce nu mé ro de la revue. Nous nous
concen tre rons en re vanche, et en par ti cu lier, sur une vi sion d’en‐ 
semble de la vi ti cul ture en pré sen tant des ré fé rences géo- historiques
et lit té raires propres à ap pré hen der l’évo lu tion de cette ré gion vi ti‐ 
cole.

11

La construc tion de ter rains agraires à des fins vi ti coles ap pa raît donc
comme un ca rac tère fon da teur, non seule ment du pay sage de la côte
rhé tique, mais de l’en semble de l’éco no mie et de la so cié té lo cale. Il
s’agit en effet d’un puis sant fac teur d’auto- construction de la so cié té,
condi tion nant sa for ma tion et ses ca rac té ris tiques et, donc, ses
struc tures de base. La réa li sa tion des ter rasses vi ti coles a gé né ré l’ar‐ 
ti fi cia li sa tion to tale des bas de pentes de la côte rhé tique  ; de sur‐ 
croît, l’amé na ge ment des sols a rendu très pro duc tif le ter ri toire, en
dé ter mi nant un écart entre la va leur na tu relle des sols (qui était sou‐ 
vent nulle, puisque il n’y avait que des roches) et leur ca pa ci té pro‐ 
duc tive.

12

Les pra tiques agro no miques de réa li sa tion et uti li sa tion des ter rasses
vi ti coles furent ef fec ti ve ment es sen tielles pour la for ma tion et l’exis‐ 
tence de la so cié té de Val te line. L’im por tance des ter rasses dans le
sys tème pro duc tif et dans le cycle agri cole an nuel fut, de puis des
temps im mé mo riaux, à la base de l’or ga ni sa tion éco no mique et so‐ 
ciale lo cale, en connec tant tous les ac teurs  : les pay sans, en ga gés
dans la réa li sa tion ma té rielle des ar té facts en ac cep tant même des
formes im por tantes d’ auto- exploitation dans le tra vail agri cole  ; les
pro prié taires, dont la ri chesse dé pen dait de la rente fon cière et,

13
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donc, es sen tiel le ment de la sur pro duc tion ob te nue sur des ter rains
pauvres et rares (mais, sans qu’ils par ti cipent di rec te ment à la va lo ri‐ 
sa tion des terres) et de la com mer cia li sa tion du pro duit fini ; les rares
pro fes sions li bé rales (mé de cins, avo cats, no taires), les ar ti sans, les ar‐ 
tistes, qui, même s’ils n’étaient pas liés di rec te ment aux ac ti vi tés agri‐ 
coles, bé né fi ciaient de la ri chesse pro ve nant de la vi ti cul ture et de
celle des pro prié taires fon ciers.

À par tir du Moyen Âge, toutes les ex pres sions de la so cié té furent
liées à la vi ti cul ture et au phé no mène d’amé na ge ment en ter rasses du
ter ri toire. Evo quons les ex pres sions à ca rac tère so ciale : l’oc troi, par
les pro prié taires fon ciers, de leurs terres aux pay sans, en vertu d’un
contrat de lo ca tion em phy téo tique nommé le «  li vel lo  » (Ce contrat
don nait aux lo ca taires la sen sa tion d’être pro prié taires de la par celle
et les in ci tait à des formes ex trêmes d’auto- exploitation, comme les
tra vaux né ces saires à la mise en culture des pentes abruptes et ro‐ 
cheuses) 7. Ci tons la face agro no mique de ce contexte : tech niques de
culture, sys tèmes de pro duc tion, cycles er go no miques ; les ma ni fes‐ 
ta tions de la « culture ma té rielle » d’ori gine pay sanne (ou tils, ha bi ta‐ 
tions, mo bi lier, bâ ti ments uti li taires d’uti li sa tion col lec tive et in di vi‐ 
duelle tels les pres soirs com mu nau taires), les in fra struc tures (ré seau
rou tier, contrôle des eaux) ; ou en core la construc tion des bâ ti ments
ci vils et re li gieux et toutes les ex pres sions cultu relles et ar tis tiques
qu’y sont liées. Jusqu’à un passé ré cent, les dif fi ciles condi tions de vie
des agri cul teurs au tant que le bien- être des pro prié taires dé pen‐ 
daient seule ment de la plus- value per mise par la réa li sa tion de ter‐ 
rasses ar ti fi cielles consa crées à la pro duc tion de vins de haute qua li té
sur ce ter ri toire hos tile.

14

La culture de la vigne, la pro duc tion de vin et son com merce de
longue dis tance furent les clefs de voûte de l’en semble de la vie (so‐ 
ciale, éco no mique, cultu relle, ter ri to riale) d’une large por tion de la
Val te line. Les ef fets de cette ac ti vi té se ma ni fes te ront pen dant un
mil lé naire, du mo ment où la vi ti cul ture s’im po sa dans la val lée, en
pas sant par d’ex tra or di naire pré iodes de dé ve lop pe ment de l’ac ti vi té
comme le XVe siècle, jusqu’à nos jours.
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Charme et pro duc ti vi té de la Val ‐
te line, un topos lit té raire de
longue date
Tel est le ré su mé des évé ne ments his to riques (éco no miques, so ciaux,
ter ri to riales) de la vi ti cul ture en Val te line  ; tou te fois, nous sommes
confron tés à bon nombre de pro blèmes dans la re cherche de ren sei‐ 
gne ments pour la pé riode pré- statistique (à l’ex cep tion no table du
ca dastre de 1531 qui res te ra sans équi valent jusqu’au XIXe siècle).
Aussi, sommes- nous dans l’obli ga tion de faire appel à des sources
des crip tives, soit historico- scientifiques, soit artistico- littéraires,
pour dres ser un ta bleau sa tis fai sant, sinon ex haus tif, de la vi ti cul ture
dans la val lée.

16

La Val te line, fut donc vue et dé crite comme une ré gion agri cole gé‐ 
né reuse où fleu rissent di verses ac ti vi tés agraires, no tam ment la vi ti‐ 
cul ture et l’éle vage  ; déjà au XIIe siècle, l’Ano ni mo Cu ma no, écrit qui
ra conte le récit de la guerre dé cen nale entre les villes de Milan et
Côme (1118-1127), dé crit ainsi la val lée :

17

Val lis erat for mo sa satis, nimis apta co lo nis, / mo ri bus or na ta, est val ‐
lis Tel li na vo ca ta. / 
Ar bo ris est illic vitum ge ne ro sa pro pa go, / fer ti lis est fru gum, satis est
ibi copia lac tis, / 
cas ta neaeque mul taeque, nuces ibi sunt quoque plures. / Som nia sed
fa ciunt ibi plura pa pa ve ra nata 8.

Plus tard, le com men taire de Léo nard de Vinci, qui vi site cette ré gion
à la fin du XVe siècle en tant qu’in gé nieur mi li taire, sera plus concis,
mais tout à fait co hé rent avec l’Ano ni mo Cu ma no  : « Val to li na come
detto valle cir cum da ta d’alti e ter ri bi li monti. Fa vini po ten tis si mi e
assai e fa tanto bes tiame che da’ pae sa ni è conclu so nas cer vi più latte
che vino. […] In ques to paese ognu no può ven dere pane e vino, e ‘l vino
vale al più un soldo il bo cale » 9. Tan dis que dans le petit poème “Rhe‐ 
tia” (1547), l’hu ma niste Fran ces co Negri, ex- frère ré fu gié à Chia ven na
pour des rai sons re li gieuses, écrit de l’Adda  : «  Celer ille tuos
præterluit agros/ Vol tu re na, simul Bac cho Ce re rique di ca tos » 10.

18
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Par ailleurs, à la fin du XVIe siècle en core, dans les « Re la tions uni ver‐ 
selles » de Gio van ni Bo te ro la Val te line est dé crite comme « una delle
mi glio ri valli d’Eu ro pa, piena di grani, di bes tia mi, e di vini no bi lis si mi,
di Cas tel li e Terre grosse » 11.

19

Le vin, était donc déjà à la fin du XVe siècle, de ve nu le pro duit prin ci‐ 
pal de l’agri cul ture de la val lée  : le fonc tion naire mi la nais Tris ta no
Calco, en dé cri vant le par cours du cor tège nup tial de Blanche- Marie
Sfor za qui al lait ma rier l’em pe reur Maxi mi lien I  (1494), men tionne la
tra ver sée de la Val te line où il trouve « uno degli an go li fra i più fe li ci
di tutta Ita lia per la ge ne ro si tà dei vini » (l’une des ré gions ita liennes
les plus heu reuses pour la gé né ro si té de ses vins). En suite, le cor tège
fait étape à Son drio, hé ber gé chez les frères Gio van ni et Cas tel li no
Bec ca ria où « tro va ro no sia vini vec chi di cin quant’anni, che anche un
aceto dolce: ne fu preso un ca ri co, non solo per condire i cibi, ma anche
per i pro fu mi e per usi me di ci  » (ils trouvent des vins âgés de cin‐ 
quante ans et un vi naigre doux, dont ils prennent quelques pi chets
non seule ment pour as sai son ner les ali ments, mais aussi pour l’uti li‐ 
ser comme par fum ou comme mé di ca ment). Enfin, il écrit que pour
évi ter les conti nuelles tra ver sées de l’Adda, ils prennent des « nuove
strade sel ciate at tra ver so vi gne ti e dolci pen dii » (nou velles routes qui
tra versent des pentes douces et des vi gnobles) 12.

20

er

L’ex cel lence du vin de Val te line est dé sor mais une réa li té au XVIe
siècle, au mo ment où cer tains hommes de lettres la consacrent dans
leurs œuvres. Ci tons par exemple Mat teo M. Ban del lo qui, en se rap‐ 
pe lant un sé jour à Bagni di Ma si no en Val te line pen dant les an nées
1520, parle ainsi de la vi ti cul ture de la val lée et de la com mer cia li sa‐ 
tion de ses pro duits : « E ben che tutta la valle fac cia ot ti mi vini, non‐ 
di me no la costa di Tra go na [Trao na], che è sotto Cas pa no, gli ge ne ra di
tutta ec cel len za. Quivi tutto il dí si ve do no gri gio ni e sviz ze ri, che ven‐ 
go no a com prare del vino » 13.

21

Or ten sio Lando, l’au teur far fe lu du « Com men ta rio delle più no ta bi li, &
mos truose cose d’Ita lia  » (1553) réa lise en re vanche une pré sen ta tion
des vins de Val te line plus ori gi nale et plus plai sante que celle citée
pré cé dem ment : son pré ten du voya geur « ara méen » (un pré cur seur
ori gi nal des Usbek et Rica des Lettres per sanes de Mon tes quieu),
lorsque il ar rive en Val te line, en ap pré cie gran de ment les vins : « Or
qui bevei vino dol cis si mo e in sieme pic cante e il quale, non nuo tan do

22



Culture de la vigne, production et commerce du vin de Valteline (XIXe-XXe siècles)

Licence CC BY 4.0

nel sto ma co, se con do la pro prie tà de’ vini dolci, ma cer can do tutti i
meati del corpo, mi ra co lo sa mente confor ta chiunque ne beve. Quivi
sono vini sto ma ti ci, odo ri fe ri, cla ret ti, tondi, ras pan ti e mor den ti. Es‐ 
sen do in Tilio, al pre sente detto Teio, donde ne ebbe già il nome la valle,
e tro van do mi nelle case del cor te sis si mo e uma nis si mo si gnor Azzo di
Besta, bevei di un vino detto vino delle sgon fiate. Credo fer ma mente
ch’egli sia il mi glior che al mondo si beva: s’è più fiate [volte] ve du to tal
is pe rien za, esser l’in fer mo ab ban do na to da’ me di ci e per morto da’ cari
pa ren ti pian to, e solo col vino delle sgon fiate es ser si ri sa na to e preso tal
vi gore, che pa re va si fus se ro loro rad dop piate le forze. […]. Non si cam‐ 
bia no, non si cor rom po no nel nas cere della no ce vole ca ni co la; non ac‐ 
cade mi ti gare l’as prez za loro col gesso, come far si suole in Af fri ca; né
ac cade ec ci tar li con l’ar gil la o col mar more o col sale come fa la Gre cia.
Né so la mente vi sono i vini per fet tis si mi, ma le cà nove [can tine] an co ra
dove li ri pon go no sono fatte con le de bite condi zio ni, ri mote da ogni
cosa fe tente e da luo ghi dove siano pian ta ti al be ri de fichi, con le fi‐ 
nestre volte verso Aqui lone e con i vasi l’un dall’altro con de bi ta pro‐ 
por zione dis tan ti. Tro van si vini di qua ran ta, di ses san ta e di ot‐ 
tant’anni » 14

La no blesse du vin de la Val te line
et les vins « rhé tiques » dans l’An ‐
ti qui té
L’émer gence de la culture de la Re nais sance en Eu rope pousse cer‐ 
tains hu ma nistes à iden ti fier le vin de Val te line au «  vin rhé tique  »
dont parlent les au teurs de l’An ti qui té (Caton, Tite- Live, Vir gile, Pline,
Co lu melle, Sué tone, Stra bon), en se pré va lant d’une ex cel lence et
d’une ré pu ta tion qui re mon te raient à plus de 1500 ans (par exemple,
l’his to rien de Côme Paolo Gio vio en 1537/8 cite un ou vrage de 1498 de
An nius de Vi terbe, qui at tri bue à tel Caio Sem pro nio les ren sei gne‐ 
ments sur la qua li té du vin et l’amé lio ra tion avec le vieillis se ment, au
point d’être consi dé ré comme un mé di ca ment) 15.

23

En par ti cu lier, cette vi sion est ré pan due parmi les hu ma nistes al le‐ 
mands, qui re dé couvrent la « Rhé tie » de l’An ti qui té, à la quelle ils at‐ 
tri buent – de façon un peu for cée, il faut dire – les ori gines des po pu‐ 
la tions al pines : c’est le cas, par exemple, de Gild (Ae gi dius) Tschu di,
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po li tique et his to rien du can ton de Gla ris qui, dans l’œuvre « De pris‐ 
ca ac vera Al pi na Rhætia » (1538), re con naît dans le « vin rhé tique »
des au teurs de l’An ti qui té les vins pro duits dans la « Rhé tie » de son
époque et, donc, les vins de la Val te line. Il y per çoit aussi ceux qui
sont pro duit le long du Rhin dans le Vo ral berg, en Lich ten stein, dans
les can tons Gla ris et des Gri sons 16.

Au contraire, l’his to rien, théo lo gien et to po graphe suisse Jo hannes
Strumpf (1548), es time que les vins rhé tiques, dont parlent les au teurs
an ciens, pro ve naient seule ment de la Val te line. Le bo hème Kas par
Brusch est en core plus pré cis dans la des crip tion du ter ri toire. Dans
son « Iter Rhe ti cum » (1580) il rap pelle qu’à Ti ra no com mence une ré‐ 
gion fa vo rable à la vi ti cul ture, la quelle ex celle dans beau coup de lo ca‐ 
li tés, mais no tam ment à Ma nes cia, près de Trao na : « om nium Vol tu‐ 
rien sium vi no rum præstantissimo et loci no mine pas sim no bi li longe
la teque præ aliis ce le bra to  » 17. De son côté, Ul rich Cam pell (Du rich
Chiam pell en ro manche), un théo lo gien pro tes tant et his to rien des
Gri sons, cite les an ciennes des crip tions, mais rap pelle aussi les ca‐ 
rac té ris tiques mo dernes de la vi ti cul ture de la val lée  : « Ma di vino,
quasi rosso e in qualche luogo pur pu reo, è ricca a tal punto che la sua
ab bon dan za quasi su pera le as pet ta tive di chi as col ta, poi ché non passa
gior no in cui non ne siano espor ta ti molti ca ri chi di ca val li da soma per
la Rezia e fuori di essa, ovunque, nelle vi cine pro vince El ve tiche, Sveve,
Vin de liche, del No ri co etc., poi ché si è sco per to che por ta to in giro
riesce più forte e più cor po so, quan to più è condot to lon ta no e quan to
più è scos so nel tra spor to. Sop por ta mi ra bil mente anche l’in vec chia‐ 
men to, così che vi sono molti che hanno conser va to il vino Re ti co o Val‐ 
tel li na dall’anno 1540 fino al 1572; esso da rosso di co lore mu ta to in
bion do, già un tempo fu consi de ra to su per iore al vino di Creta per sa‐ 
pore e pro fu mo, come ri cor da Stra bone, libro IV. […] Il vino nasce quasi
sulla spon da des tra dell’Adda che, in quan to so leg gia ta, così è adat ta ai
vi gne ti e perciò ne è ri co per ta » 18. (Tra duc tion non lit té rale: La Val te‐ 
line a une telle abon dance de vins rouges, quel que fois très fon cés,
presque pourpres, que qui écoute ne peut pas y croire. Tous les jours,
beau coup de ces vins partent pour la Rhé tie ou pour les pro vinces
voi sines du Nord  ; d’ailleurs, il est re con nu que le vin va s’amé lio rer
avec les se cousses du trans port. Le vin sou tien ad mi ra ble ment bien le
vieillis se ment et plu sieurs ont conser vé le mil lé sime de 1540 jusqu’en
1572  ; une fois ou vert, le vin de rouge est de ve nu blond. Comme le
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rap pelle Stra bon (livre IV) ce vin était consi dé ré comme meilleur que
ceux de Crète pour ce qui concerne le goût et les odeurs. Le vin croit
sur la rive droite de l’Adda, bien en so leillée et adap tée aux vignes qui
la re couvrent.)

L’his toire de la vi ti vi ni cul ture en
Val te line, des ré fé rences chro no ‐
lo giques
En réa li té, mal gré les nom breuses ci ta tions de l’An ti qui té, les pre‐ 
miers do cu ments qui té moignent de la pré sence des vi gnobles et la
pro duc tion de vin en Val te line re montent au IXe siècle et évoquent la
basse Val te line. Rap pel lons en par ti cu lier la pré sence d’un do maine
de Du bi no qui ap par te nait au mo nas tère de Saint- Ambroise de Milan,
et dont la pro duc tion de vin était des ti née au paie ment des re de‐ 
vances agri coles. Des vi gnobles fi gurent éga le ment dans un acte de
vente de d’ex ploi ta tions im pé riales si tuées à Cexi no (ac tuel Cer ci no).
Le conte nu du do cu ment montre ce pen dant clai re ment qu’il s’agit
d’un contexte de po ly cul ture, où la vi ti cul ture n’a pas en core pris les
formes d’une spé cia li sa tion qui verra le jour plus tard 19. La basse Val‐ 
te line, où se concen traient les pro prié tés des grands mo nas tères ou
des sei gneurs féo daux, re pré sente pro ba ble ment le pre mier pôle de
dé ve lop pe ment de la culture de la vigne dans la val lée. Néan moins,
des moines ac tifs dans la pro mo tion de la vi ti cul ture se si gnalent
aussi dans la zone de Ti ra no, où le petit hos pice de Saint Ro me dio
(fondé en 1055 le long de la route du col de la Ber ni na dans le val Po‐ 
schia vo) réa lise des tra vaux de dé fri chage sur le ver sant rhé tique et
dans le fond de la val lée sur des terres ap par te nant aux com munes de
Ti ra no et Villa (cette opé ra tion est évo quée en 1140, mais elle se pour‐ 
suit en core du rant la moi tié du XIIIe siècle).

26

Des évo lu tions si mi laires, quoique moins sys té ma tiques, s’ob servent
aussi dans d’autres lo ca li tés de la Val te line moyenne 20.

27

La pro gres sive spé cia li sa tion vi ti vi ni cole de la Val te line trouve sa
confir ma tion dans d’autres do cu ments de la même époque. Ci tons,
par exemple, une ru brique des Sta tuts com mu naux de Côme (1209)
qui met en garde tous ceux qui ex portent du vin «  a Cla ven na seu
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burgo de Plu rio supra in Ul tra mon ta nas partes, seu in partes Cruale »
(à Chia ven na et dans le ter ri toire de Coire). Il est ex pli ci te ment in di‐ 
qué que la com mune n’in ter vien dra pas en cas de vols ou de confis ca‐ 
tions (des épi sodes qui n’étaient pas rares à l’époque) 21 ; en 1367, le ta‐ 
rife pour l’en trée de mar chan dise dans la ville de Zu rich pré voie le
« Klef ner oder welsche wein » (le « vin de Chia ven na ou ita lien », qu’ils
nom maient ainsi en vertu de la pro ve nance com mer ciale et non de
l’ori gine géo gra phique du pro duit) 22

Même si les lieux de pro duc tion de ces vins n’ont pas été pré ci sés, il
est plus que pro bable que, au moins une par tie d’eux, pro viennent des
vi gnobles de la Val te line. En outre, au XIIIe siècle, les comptes de la
com mune de Chia ven na en re gistrent des re cettes sub stan tielles pour
le droit sur le vin « étran ger » 23.

29

Les in for ma tions sur le com merce du vin de Val te line se mul ti plient
du rant le XVe siècle, lorsque les suisses et les gri sons tentent de
toutes les ma nières pos sibles d’ob te nir l’exemp tion des droits sur les
ex por ta tions. À cet effet, ils né go cient lon gue ment avec le Duché de
Milan, qui pos sé dait la sou ve rai ne té doua nière, et par viennent ainsi à
re ce voir d’im por tants avan tages 24.

30

En core, en 1477, on en re gistre des im por ta tions d’im por tants vo lumes
de vin de Val te line à Zu rich, tan dis que, l’année sui vante, émergent
des pro blèmes doua niers 25.

31

En ré su mé, lorsque les au teurs de cette pé riode parlent de vi ti cul‐ 
ture, leur at ten tion se concentre ex clu si ve ment sur la pro duc tion du
vin (le rap pel d’Or ten sio Lando sur la qua li té des caves et des cuves
est, à cet égard, très si gni fi ca tif). En re vanche, la culture de la vigne et
ses com po santes socio- économique ou ses condi tions technico- 
productives ne sont ja mais abor dées.

32

Trans for ma tions du sys tème pro ‐
duc tif et orien ta tion « sep ten ‐
trio nale » de la vi ti vi ni cul ture
Pen dant la do mi na tion des Gri sons en Val te line (1512-1797), se ma ni‐ 
feste une nette trans for ma tion du sys tème pro duc tif et com mer cial :
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la nou velle si tua tion po li tique fa vo rise une orien ta tion des ac ti vi tés
vers le Nord. Ce phé no mène était déjà en place au XVe siècle (l’abo li‐ 
tion des droits sur les ex por ta tions de vin vers la Suisse et les Ligues
Gri sonnes gé nère une hausse de la de mande dans ces pays) et se
conso lide pro gres si ve ment dans les pre mières dé cen nies du siècle
sui vant en pro vo quant des trans for ma tions struc tu relles. À cet égard,
cer taines me sures ré gle men taires et quelques faits concrets furent
fon da men taux.

L’ins ti tu tion d’une foire à Ti ra no (1514) et la va lo ri sa tion de l’iti né raire
du col de la Ber ni na ré vo lu tionnent le sys tème com mer cial de la Val‐ 
te line. La foire de vient le lieu et le mo ment où né go cier les pro duits
de l’en semble d’une ré gion éco no mi que ment très vaste : ici, les mar‐ 
chands lom bards et vé ni tiens vendent leurs pro duits ma nu fac tu rés,
les souabes et les ty ro liens les cé réales et le sel, les suisses et les gri‐ 
sons le bé tail et les pro duits lai tiers, les ha bi tants de la Val te line le
vin. Il s’agis sait d’un sys tème dont le « Velt li ner » re pré sen tait la clef
de voûte d’un com merce mul ti la té ral (il était qua si ment le moyen
d’échange), où cha cune de ces zones éco no miques com plé men taires
pou vaient céder ses pro duits et ac cé der aux biens dont elles avaient
be soin (en par ti cu lier, le vins et les pro duits ar ti sa naux par tant vers le
Nord, le bé tail et les cé réales al lant vers le Sud ; alors que la Val te line
s’ap pro vi sion nait au Sud pour les pro duits ma nu fac tu rés et au Nord
pour les cé réales et le sel, en payant avec les re ve nues de la vente du
vin).

34

La li bé ra li sa tion des échanges, le dé mar rage de la foire et la va lo ri sa‐ 
tion de l’iti né raire du col de la Ber ni na, ont d’ailleurs oc ca sion né le
dé clin du com merce de Bor mio, qui au pa ra vant contrô lait di rec te‐ 
ment le trans port du vin de la Val te line vers le Tyrol, en bé né fi ciant
du mo no pole sur les pas sages dans son ter ri toire 26.

35

Le ca dastre re cen sant les biens im mo bi liers (1523-31), qui avait déjà
dé bu té au début du XVIe siècle, mais dont la réa li sa tion s’est ac cé lé‐ 
rée après l’ar ri vée des Gri sons, re pré sente un autre enjeu im por tant
dans la nou velle or ga ni sa tion éco no mique de la val lée  : le ré agen ce‐ 
ment de la pro prié té fon cière met aussi de l’ordre dans le sys tème fis‐ 
cal en per met tant de ré équi li brer les charges parmi les com po santes
so ciales (tout d’abord par l’éli mi na tion des exemp tions pour les
grandes fa milles lo cales : Qua drio, Ve nos ta, Bec ca ria), en trai nant des
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ef fets no tables « di in no va zione, di ega li ta ris mo e di de mo cra zia » (sur
les plans de l’in no va tion, de l’éga li ta risme et de la dé mo cra tie) dans la
vie des com mu nau tés lo cales 27.

La ré vi sion des sta tuts en vi gueur dans les di verses en ti tés po li tiques
et ad mi nis tra tives de la val lée s’ins crit dans cette lo gique qui vise à
par ve nir à un meilleur équi libre entre les com po santes so ciales  : en
1531, en par ti cu lier, les nou veaux « Sta tu ti  » (Sta tuts) de la Val te line
éta blissent clai re ment (no tam ment dans la ver sion ita lienne de 1548)
les règles concer nant tous les do maines de la vie col lec tive et in di vi‐ 
duelle 28.

37

Face à une ten dance à la li bé ra li sa tion par tielle du com merce (qui
mène, par consé quent, à une crois sance quan ti ta tive des échanges),
on ob serve aussi des me sures qui semblent aller dans le sens op po sé :
lorsque les par ti ci pants au « Consi glio di Valle » (le Conseil de la Val‐ 
lée  ; le prin ci pal or gane po li tique et ad mi nis tra tif de la Val te line) ne
sont pas ca pables de trou ver un ac cord sur la po li tique com mer ciale
à adop ter pour le vin afin de sur mon ter une phase de crise pro duc‐ 
tive, un dé cret sou ve rain de 1547 in ter dit alors les ex por ta tions du vin
vers Sud. Cette dis po si tion fa vo ri sait ainsi les mar chands gri sons
(ainsi que suisses et ty ro liens, mais aussi les lo caux, tout en conser‐ 
vant les prix au bé né fice des ache teurs), mais désa van ta geait cer tains
des grands pro prié taires (comme la fa mille Qua drio) liés aux mar chés
lom bards et vé ni tiens 29. Cette si tua tion n’était ce pen dant pas nou‐ 
velle car déjà, en 1491, le po des tat de Bor mio (en voyé par le Duché de
Milan) se plai gnait du fait que les vé ni tiens s’ac ca pa raient le vin et que
« la ma zore parte del vino de Val the li na he in le mani de XII de li più
richi d’essa vale » (la plu part du vin de Val te line sont dans les mains
des douze fa milles les plus riches de la val lée), crai gnant une hausse
des prix au dé tri ment du mar ché local 30.

38

En effet, l’ac tion du gou ver ne ment des Ligues semble viser ré so lu‐ 
ment à la rup ture de l’équi libre oli go po lis tique dans le com merce du
vin. Cela est évident, no tam ment pen dant le XVIIe siècle (lorsque la
do cu men ta tion de vient plus riche), comme l’évoque une me sure gou‐ 
ver ne men tale du 10.8.1614 qui ré af firme la li ber té du com merce in té‐ 
rieur dans la val lée (à la de mande du Conseil de la Val lée) 31 ; alors que
la «  Grida ge ne rale per il Ter ziere di Mezzo  » (Dé cret d’ap pli ca tion
pour la Val te line moyenne) du 12.6.1632 (énon cée pen dant la courte
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pé riode d’in dé pen dance de la Val te line du rant la Guerre de Val te line,
et confir mant que la li bé ra li sa tion des échanges ne se re strei gnait pas
seule ment aux Alpes) in ter dit la mo no po li sa tion des rai sins au mo‐ 
ment de la ven dange. La loi éta blit en par ti cu lier que « niuno possi far
il ma los ser [sen sale] sotto pena de 100 scudi […] ne in ter po ner si nei
mer ca ti di vino senza es pres sa li cen za di SS.M. Ill.re [il ma gis tra to] dal
qual ri ce verà li or di ni e ma nie ra con che ha da por tar si per ser vi tio e
delli mer can ti e delli par ti co la ri » (per sonne peut agir comme in ter‐ 
mé diaire – sous la peine d’une amende de 100 scudi – ou tra vailler
dans le com merce du vin sans une li cence ac cor dée par un Ma gis trat.
Ce der nier dé cide aussi des règles à adop ter avec les mar chands et
les par ti cu liers) 32. Le sens de ces me sures est clai re ment ex pri mé par
la « Grida ge ne rale di Val tel li na » du 6.8.1717, cha pitre 26 : « Si pro hi‐ 
bisce l’in ca pa ra tu ra, & im bot ta tu ra de Vini e far Ca ne pa di Vino [spac‐ 
cio pri va to] per ri ven der lo nel paese, e non già per com prare Vini per
condur lo fuori […] » (La mo no po li sa tion des pro duc tions est in ter dite,
tout comme la mise en ton neau des vins, voire la vente pri vée en Val‐ 
te line. Est ce pen dant per mis l’achat de vin pour l’ex por ta tion en de‐ 
hors de la val lée) 33  : en bref, la vente en gros est per mise pour l’ex‐ 
por ta tion, mais non pour le mar ché in té rieur.

L’en semble de ces pro ces sus ju ri diques et éco no miques fa vo risent le
dé ve lop pe ment des es paces vi ti coles et l’aug men ta tion de la pro duc‐ 
tion, en condui sant à une pro gres sive spé cia li sa tion pro duc tive de la
val lée, d’un point de vue ter ri to rial comme d’un point de vue sec to‐ 
riel.

40

Un point de ré fé rence de l’agri ‐
cul ture de la Val te line : le ca ‐
dastre de 1531
La réa li sa tion du ca dastre agri cole de 1531 offre un ta bleau de syn‐ 
thèse pré cieux sur la vi ti cul ture de la Val te line au début du XVIe
siècle. Le ca dastre per met d’ana ly ser le phé no mène, soit du point de
vue quan ti ta tif, soit au ni veau de la dis tri bu tion des pro duits  : les
don nées ci- dessous illus trent clai re ment ces as pects.
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Ta bleau 1 – Sur face plan tée en vignes selon le ca dastre de 1531 : in ten si té cultu relle par ré- 
gion et en pour cen tage sur l’en semble de la val lée

Source : Ela bo ra tion de l’au teur sur la base des don nées four nis par BOS CAC CI, 2000 34.

La perche de Val te line cor res pond à en vi ron 688 m . Une perche était
com po sée de 24 tables ou planches. Par souci de sim pli ci té, dans les
cal culs nous avons seule ment consi dé ré le nombre des perches sans
les sous- multiples. Dans la haute Val te line les com munes de Bian‐ 
zone, Villa et Ti ra no (dans le fond de la val lée, mais pour la plu part
ex po sée Sud) ap par tiennent au ver sant rhé tique; Ver vio, Gro sot to et
Gro sio (si tuée à la li mite de la zone de culture de la vigne) ex po sées
S-E, ap par tiennent à la zone in ter mé diaire; les autres (ter ri toire res‐ 
tante) sont ex po sées N-O (par fois, avec des par celles en vignes dans
le fond de la val lée ou sur la côte rhé tique) ou au- dessus de la li mite
al ti mé trique de la vi ti cul ture.

42 2

Ces don nées montrent deux as pects en par ti cu lier : les sur faces plan‐ 
tées en vignes re pré sentent une par tie mi no ri taire du ter ri toire de la
val lée (soit pour ce qui concerne la sur face agri cole utile, soit sur l’en‐ 
semble du ter ri toire, comme on peut l’ob ser ver dans l’avant- dernière
co lonne du ta bleau) 35  ; néan moins, cette spé cia li sa tion (qui, comme
on le voit dans la der nière co lonne, concerne en par ti cu lier la côté
rhé tique de la Val te line moyenne. De puis le XVIe siècle cette zone
de vient le centre de la vi ti cul ture de la val lée, sur mon tant la basse
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Val te line lieu où eut lieu le pre mier dé ve lop pe ment de la culture)
s’ob serve aussi sur le ver sant des Alpes ber ga masques. Elle est pré‐ 
sente sur les vastes cônes de dé jec tion qui, en vertu de la qua li té des
sols et d’une ex po si tion fa vo rable, sont adap tés aux vignes (ce pen‐ 
dant, dans cer taines zones, comme à Mor be gno, il y a sur tout des
« vinae sil va tae », c’est- à-dire des vi gnobles en culture mixte tour nés
vers la quan ti té plu tôt que vers la qua li té du vin) 36.

La ma tu ri té du sys tème vi ti vi ni ‐
cole de la Val te line
Les trois ca rac té ris tiques de la vi ti cul ture de la Val te line au XVIe
siècle, dont nous avons jusqu’ici parlé (orien ta tion éco no mique vers le
Nord, trans for ma tions struc tu relles du sec teur, rap pel aux au teurs
clas siques comme ga ran tie de qua li té), se com binent dans un pro ces‐ 
sus com plexe qui prend de la consis tance au fil du temps. Même s’il
ne s’agit pas d’une opé ra tion co or don née de « mar ke ting », le ré sul tat
de cette dé marche est la réa li sa tion d’un vé ri table pro duit com mer‐ 
cial qui fonc tionne par fai te ment pen dant plus de quatre siècles.

44

L’orien ta tion du rable et presque ex clu sive vers le Nord, ainsi que la
fer me ture vir tuelle du mar ché mé ri dio nal (les Ligues s’oc cu pe ront à
plu sieurs re prises des de mandes d’ex por ta tion de vin pro ve nant de
Val Ca mo ni ca dans la se conde moi tié du XVIe siècle) 37 en traîne la
dis pa ri tion des vins de Val te line du mar ché ita lien. En té moignent
d’ailleurs les trai tés d’œno lo gie pu bliés au cours du XVIe siècle, tels
que l’épître de Sante Lan ce rio (1553-9) 38, le « bot ti gliere » (ca viste) du
pape Paul III Far nèse, ou en core l’œuvre du mé de cin des Marches An‐ 
drea Bacci (1596) 39, tra vaux dans les quels il n’y a au cune men tion des
vins de la val lée.

45

Les ca rac tères struc tu rels de la vi ti cul ture de la Val te line peuvent
être par tiel le ment at tri bués aux pro blèmes que po sait le trans port du
pro duit (un autre des fac teurs de for ma tion du mo dèle). La pre mière
par tie du par cours s’ef fec tuait par voies ter restres, le reste était réa li‐ 
sé après par voies d’eau  : le lac de Côme, si le vin s’ex por tait vers le
sud ; le Rhin pour les mar chés du nord ; l’Inn et le Da nube en di rec‐ 
tions du nord- est. En effet, le trans port re pré sente un fac teur fon da‐ 
men tal du dé ve lop pe ment pro duc tif. Il in fluence les noms et les
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formes des ré ci pients, ainsi que les uni tés de me sure (du vin, mais
aussi des cé réales) : au fil du temps les condi et brente sont rem pla cés
par les some et plaus tri (qui rap pellent le trans port de somme ou sur
cha riot)  ; en outre, les ton neaux prennent une forme ob longue pour
fa ci li ter le trans port à dos d’ani maux, sur cha riot ou sur ba teau 40.

Du rant la se conde moi tié du XVIe siècle et dans les pre mières dé cen‐ 
nies du XVIIe, le « mo dèle de la vi ti vi ni cul ture de Val te line » prend sa
forme fi nale, at tei gnant une « ma tu ri té struc tu relle » fon dée sur une
série d’élé ments qui en ga ran tissent la qua li té et l’iden ti té. Ces élé‐ 
ments sont per cep tibles à tra vers la dé sor mais grande ré pu ta tion des
vins, leur ex cel lence qua li ta tive, leur va leur éco no mique, le rap port à
la ter ri to ria li té (à sa voir dans le lien har mo nique avec le ter ri toire est
ses ca rac té ris tiques cli ma tiques et mor pho lo giques). Tou te fois, les
fac teurs hu mains du sys tème pro duc tif et com mer cial de la vi ti vi ni‐ 
cul ture de Val te line sont ex clus de ce pro ces sus. En par ti cu lier, c’est
le cas des as pects so ciaux (la vi ti cul ture a fa çon né en pro fon deur la
so cié té lo cale dans ses com po santes de classe), éco no miques (no tam‐ 
ment micro- économique  : ces pro ces sus ont agit sur l’or ga ni sa tion
pro duc tive, dans la ré par ti tion des re ve nus, dans la dis po ni bi li té de
res sources au sien des di verses cel lules de la so cié té, les fa milles, les
com mu nau tés de vil lage, etc.) et tech niques (agro no mique, er go no‐ 
mique, or ga ni sa tion de la fi lière).
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Dans la fi lière vi ti cole, la culture de la vigne et la vi ni fi ca tion sont
deux phases qui gé né ra le ment fonc tionnent en semble. C’est le cas en
par ti cu lier pour les grands pro duc teurs qui, en plus, s’oc cupent aussi
du vieillis se ment du vin. Néan moins, dans cer tains cas, elles sont par‐ 
tiel le ment sé pa rées l’une de l’autre, no tam ment lorsque il y a beau‐ 
coup de vignerons- locataires qui livrent les rai sins aux pro prié taires
pour les vi ni fier. Le plus sou vent, les ob ser va teurs s’oc cupent prin ci‐ 
pa le ment (par fois ex clu si ve ment) des pro cé dés de vi ni fi ca tion et de la
qua li té du vin, tan dis qu’ils ignorent l’ac ti vi té agri cole et pro duc tive,
peut- être parce qu’ils la consi dèrent comme al lant de soi.
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Pour tant, au début du XVIIe siècle, cer tains ob ser va teurs ne s’ar‐ 
rêtent pas à la seule et tra di tion nelle ap pré cia tion de la qua li té du vin,
mais com mencent à s’in té res ser à l’amé na ge ment de la sur face agri‐ 
cole et à la culture, en dé cou vrant, pour ainsi dire, la créa tion de ter‐ 
rains agri coles là où il n’exis tait pas na tu rel le ment. Le pre mier au teur
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qui si gnale cette réa li té est pro ba ble ment le gri son Jo hannes Guler
von Wei neck qui, dans le livre « Rae tia » (1616), men tionne ex pres sé‐ 
ment la pré sence mas sive des vignes sur les deux côtes de la val lée,
mais aussi les dures et in gé nieuses mo da li tés de culture des vi‐ 
gnobles. Et d’af fir mer que « Il lato a des tra dell’Adda, in quan to più so‐ 
leg gia to, è molto più pro dut ti vo e ricco di viti del si nis tro » (le ver sant à
la droite de l’Adda, en plus en so leillé, est beau coup plus pro duc tif et
bien plus rem plis de vi gnobles que le gauche). Néan moins, d’im por‐ 
tantes obs tacles en travent la culture, en par ti cu lier la mor pho lo gie
des ter rains à la quelle les vi gne rons re mé dient ainsi : « Si ap pog gia no
i tral ci su legno e sulla roc cia; c’è qualche luogo, che di per sé non pro‐ 
dur rebbe nulla, poi ché non è che pie tra e di ru pi, e pa rec chi la consi de‐ 
ra no ste rile per la pian ta gione di ogni cosa e in utile e non dis so da bile.
Ma si porta la terra fra le pietre così che i tral ci, là dove si vo glio no
pian tare, pos sa no met ter vi ra dice: ed essi sono col ti va ti bene sulle
grosse pietre e sui di ru pi, così che for ma no belli e pia ce vo li vi gne ti: non
solo sono belli da ve dere, ma ri sul ta no anche molto frut tuo si e utili » 41.
(Les vignes s’ap puient sur le bois et sur la roche  ; par fois, il y a des
en droits qui ne peuvent rien pro duire na tu rel le ment, puisque il n’y a
que des pierres et des ra vins et plu sieurs pensent qu’ils sont in utiles
pour l’agri cul ture. Tou te fois, on porte la terre parmi les pierres, de
sorte que les ceps puissent s’en ra ci ner : les vignes sont bien culti vées
sur les roches et sur les ra vins en for mant de beaux vi gnobles très
pro duc tifs).

L’au teur laisse beau coup d’in for ma tions sur plu sieurs as pects de la fi‐ 
lière vi ti cole  : il af firme que le vin de Val te line s’amé liore en vieillis‐ 
sant et avec les trans ports à longue dis tance  ; il note que ce vin est
tel le ment sain qu’on peut l’uti li ser comme mé di ca ment  ; il cite aussi
les vo lumes des ex por ta tions, qui at teignent en moyenne 100 some
par jours (1 soma égale 1,32 hl) ; enfin, il rap pelle la bonté des vins pro‐ 
duits à Gri gio ni : « pres so Cas tione, al di sopra della valle, s’in nal za una
cos tie ra a vi gne to so leg gia ta e roc cio sa, detta Gri gio ni: la quale pro duce
il vino mi gliore e più squi si to in tutta la valle, che si può conser vare
soave a lungo e che dai mer can ti viene por ta to in terre lon tane alle
corti di im pe ra to ri, re, prin ci pi e si gno ri  » 42, un lieu qu’on re trouve
aussi lors de la men tions d’un trans port de vin à Vienne (Au triche) au
XVII siècle.
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Dans les mêmes an nées, For tu nat Spre cher von Ber neck (1617), lui
aussi gri son, sou ligne, à tra vers des des crip tions dé taillées, que l’évo‐ 
lu tion de la pro duc tion, la qua li té du vin et son prix dé pendent dans
une large me sure de la ten dance mé téo ro lo gique de la sai son vé gé ta‐ 
tive, ainsi que de fac teurs pro pre ment éco no miques 43.
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Tou te fois, un pas en avant est fait vers la com pré hen sion du sys tème
vi ti vi ni cole de la Val te line grâce à un simple géomètre- expert, Gio van
Bat tis ta Apol lo nio, ori gi naire de le Val Ca mo ni ca Dans un rap port de
1621 (en voyé pro ba ble ment au gou ver ne ment vé ni tien, pour le quel il
tra vaillait), il note que la vi ti cul ture fa vo rise la ri chesse des pro prié‐ 
taires, mais, en même temps, la mi sère parmi les vi gne rons qui dé‐ 
pendent to ta le ment des pre miers. Les vi gne rons sont struc tu rel le‐ 
ment re de vables en vers les pro prié taires qui « al tempo de mosti gli
le va no per quel che vo glio no  » (au mo ment de la ven dange prennent
les moûts aux pay sans pour le mon tant qu’ils veulent), en les pri vant
ainsi d’une par tie de leurs re ve nus. Par consé quent, les ha bi tants des
ver sants om bra gés si tués sur le co teau des Alpes Ber ga masques ont,
pa ra doxa le ment, des condi tions de vie meilleures que les vi gne rons
de la côte rhé tique, où s’étirent des vi gnobles de haute va leur com‐ 
mer ciale 44.
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Crise et re prise de la vi ti vi ni cul ‐
ture de la Val te line au XVIIe
siècle
Le dé clen che ment de la Guerre de Val te line (1620-1639) pro voque des
consé quences ca tas tro phiques pour la so cié té lo cale. Le pas sage des
troupes im pé riales di ri gées vers la « Guerre de Suc ces sion de Man‐ 
toue » (op po sant la France aux Habs bourg) pro voque une épi dé mie de
peste qui en traine à une di mi nu tion dra ma tique de la po pu la tion 45 et
la dé vas ta tion du ter ri toire (no tam ment des vi gnobles, car les sol dats
de pas sage uti li saient pais seaux comme bois de chauf fage). Il en dé‐ 
coule une grave crise éco no mique qui touche en par ti cu lier la vi ti cul‐ 
ture avec des consé quences pré vi sibles sur les condi tions de vie de la
po pu la tion lo cale. Ce pen dant, grâce à la vo lon té des vi gne rons nous
as sis tons à un re dé mar rage ra pide de l’éco no mie (et de la dé mo gra ‐
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phie) de la Val te line, de sorte que l’abbé Gio van ni Tuana, qui écrit
avant 1636, ne semble pas se rendre compte de la crise 46.

Une belle illus tra tion de ces ac ti vi tés est four nie par le mar chand
Gau den zio Mo li na ri (de Bondo dans le Val Bre ga glia) qui réa lise un
voyage à Vienne pen dant l’au tomne 1637 et l’hiver 1638, pour y vendre
17 some (en vi ron 22,5 hl) de « vini dulzi de Val to li na » (vins doux de la
Val te line) qu’il avait ache té à Cas tione. Son récit est d’un grand in té rêt
puisque il note en dé tail les étapes de son par cours et les as pects fi‐ 
nan ciers de l’opé ra tion 47.
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La crise est com plè te ment sur mon tée dès la fin du XVIIe siècle. En
1717, le sujet qui fo ca lise l’at ten tion du Conseil de la Val lée dès lors
plu tôt est lié à une ques tion cou rant de com merce vi ti cole  : faut- il
pri vi lé gier la qua li té du pro duit ou le vo lume de la pro duc tion ? La re‐ 
prise du mar ché vi ni cole avait pro duit une nou velle aug men ta tion des
sur faces vi ti coles qui s’éta laient dé sor mais même sur des ter rains
mar gi naux et non adap tés aux vignes (il s’agis sait de vi gnobles si tués
trop en al ti tude ou dans les zones hu mides du fond de la val lée). Les
risques d’une dis qua li fi ca tion pro gres sive du vin et, par consé quent,
d’une dé va lo ri sa tion com mer ciale et d’un dé clin de l’image du pro duit
étaient évi dents. Ce contexte en traine ainsi une op po si tion entre des
po li tiques pro duc tives et com mer ciales sou te nues par les grands
pro prié taires (qui visent à pri vi lé gier la qua li té) et une po li tique d’ex‐ 
pan sion des pe tits (qui visent à la quan ti té). Nous ne connais sons pas
le ré sul tat des dis cus sions du Conseil, tou te fois nous sa vons com‐ 
ment cela s’est ter mi né  : les vignes ont conti nué à s’étendre même
dans les zones in adap tées, en trai nant des consé quences sur la vi ti‐ 
cul ture lo cale qui ne tar de ront pas à se ma ni fes ter 48.
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Les ré cits four nis par les té moins de l’époque re prennent les ten‐ 
dances et les conte nus des dé cen nies pré cé dentes. L’abbé local Pie tro
An ge lo La viz za ri (1716), ac corde par exemple une grande at ten tion aux
faits  : d’abord, il remet sé rieu se ment en ques tion la cor res pon dance
du vin de Val te line avec les vins rhé tiques des au teurs clas siques
(puisque, il croit qu’ils parlent des vins pro duit dans la ré gion vi ti cole
de Vé rone) et des au teurs mo dernes (« in vece però della corte del ro‐ 
ma no Au gus to, glo riar si si può di quel la di Vien na, che stima co tes ti
vini prov vi sione conve niente alla sua gran dez za » - Au lieu de se tar‐ 
guer de l’ap pré cia tion de l’em pe reur ro main Au guste, il fe rait mieux
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de citer l’em pe reur de Vienne, qui es time ces vins conformes à sa
gran deur). L’au teur dé crit en suite le pay sage vi ti cole en men tion nant,
pro ba ble ment pour la pre mière fois, la pré sence des ter rasses (la
« col li na, es pos ta ad oriente e il mez zo gior no per il corso conti nua to di
qua ran ta cinque mi glia, co per ta di viti maes tre vol mente la vo rate, e
tutta sos te nu ta a co rone mu rate, non può fare più vaga com par sa, dan‐
do si a cre dere per un de li zio so tea tro di Bacco, in cui esso vo glia far
pompa, e met tere in is pal lie ra i suoi mag gio ri te so ri; per cui an gus ta
quasi la per altro vasta pen dice, al lar gan si anche alla pia nu ra, e sino
per le cos tiere, vôlte a tra mon ta na » la côte ex po sée à l’est et au sud
est cou verte de vi gnobles sou te nus par des cou ronnes en ma çon ne rie
pour en vi ron 45 milles. C’est un pay sage su perbe, un théâtre de Bac‐ 
chus, qui semble mon trer ses tré sors les plus pré cieux. Les vi gnobles
s’étalent sur les pentes es car pées jusqu’à la plaine, par fois, même sur
les côtes ex po sées au Nord). Enfin, il cé lèbre la qua li té des vins (« vi
pro ven go no vini sì ge ne ro si, che gua da gnan do per fe zione dagli anni, a’
se co li stes si la re sis to no; e quan to più in con tra no di ri gi do clima ove
sono condot ti, tanto più ot ten gon di pre gio e fra gran za  » la Val te line
pro duit des vins si gé né reux, qui amé liorent au fil du temps et ils
peuvent se conser ver long temps, même pour un siècle. En outre, plus
le vin ren contre un cli mat froid lorsque il est ex por té ailleurs, plus
aug mente sa qua li té) 49.

Au contraire, dans d’autres écrits de l’époque, on trouve des des crip‐ 
tions de la vi ti cul ture de la Val te line plus tra di tion nelles. C’est le cas
du fa meux « État et dé lices de la Suisse » (1730) de Got tlieb Kyp se ler,
en réa li té un re ma nie ment d’œuvres pré cé dentes 50 : en Val te line « Le
vin est ce qu’il y a de plus consi dé rable, & le plus grand re ve nu du Païs.
Les seps y portent des grappes d’une gros seur pro di gieuse : il y a de ces
grappes qui ont jusqu’à 450. à 460. grains de rai sins. Le vin en est très- 
exquis, & fort es ti mé dans tous les Païs d’alen tour » 51.
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Des pa roles qui s’ac cordent à celles de l’abbé de Val te line Fran ces co
Sa ve rio Qua drio, qui en 1755, écrit : « Che il Vino sia l’En tra ta mag gior
del paese, è cosa si cu ra […] In fat ti non sol le Col line es poste ad Oriente
e Mez zo gior no, per lo conti nua to corso di più di ses san ta mi glia, si veg‐ 
go no tutte co perte a viti maes tre vol mente la vo rate, e tutte sos te nute a
co rone mu rate a fog gia di de li zio so tea tro; ma le pen di ci tutte e le pia‐ 
nure altresì e le cos tiere per si no, a tra mon ta na ri volte, si veg gon tutte
fron deg giare di viti. La qua li tà del vino n’è la sola ca gione. Esso, che
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vince colla dol cez za e soa vi tà tutti i vini del Mondo, come scrive il Clu‐ 
ve rio, e che colla sua ge ne ro si tà gua da gna vi gore dagli anni, e re siste a
ogni Clima, tal re pu ta zione si fa gua da gna ta, che non pure le parti vi‐ 
cine d’Ita lia, e la Rezia conti gua se ne prov veg go no; ma l’El ve zia, il Ti‐ 
ro lo, la Sve via, la Ba vie ra, l’Aus tria, la Boe mia, la Po lo nia, l’Ol lan da, e
fin l’In ghil ter ra ne fanno ri cer ca » 52.

D’ailleurs, les pa roles et le ton des crip tif du récit montrent aussi que,
au cours du siècle, le monde de la culture avait dé ve lop pé d’im por‐ 
tantes nou veau tés, comme le mou ve ment lit té raire de l’Aca dé mie
d’Ar ca die, à la quelle s’as so cie ront plus tard la Phy sio cra tie et les idées
li bé rales liées à aux lu mières.
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La vi ti vi ni cul ture de la Val te line
au XVIIIe siècle : dé rives dans le
passé et pro jec tions dans le futur
La culture ar ca dique de la se conde moi tié du XVIIIe siècle (comme le
montrent cer tains au teurs de la Val te line qui traitent de vi ti cul ture et
de vin) ignore com plè te ment, dans la plu part des cas, les as pects
agro no miques, er go no miques et éco no miques de ce do maine pro‐ 
duc tif. Par fois, on voit ces fac teurs re lé gués en ar rière plan, par rap‐ 
port à d’autres thé ma tiques plus su per fi ciels ou même ima gi naires,
mais qui étaient plus conformes à une vi sion poé tique des tra vaux
agri coles. En té moiugne la vi sion de Fran ces co Sa ve rio Qua drio dans
cer tains de ses épi grammes où il cé lèbre Bac chus et l’œno lo gie : « Giù
per l’arene / di ques to fiume [Adda] / sento che viene / Bacco, il mio
nume; / sento le grida / della sua guida … / ecco l’amata, / cara bri‐ 
ga ta. […] // Vo glio Re fos co, / ch’è l’idol mio, / ben lo co nos co / se lo
vegg’io; / qual ostro brilla / e sì sfa villa, / re d’ogni vino / per me l’in‐ 
chi no » 53; ou, en core, l’abbé Cos tan ti no Re ghen za ni de Te glio, qui vi‐ 
vait à Pise et, en 1761, se rap pelle avec nos tal gie de sa terre d’ori gine
dans un poème en hexa mètres la tins  : «  verdi col ver tice fron do so,
guar da anche i dossi, / leg gia dri dossi, ed apri chi, pei dossi, i campi
col ti vi; / li ornan col frut to dei pam pi ni vigne in gran dis si mo nu me ro
/ per ogni dove, e dai tral ci spor go no i grap po li am bro sii. // […] A chi
par lare dei dolci doni di Bacco mu ni fi co, / doni che bas ta no al censo
dei tre pi dan ti co lo ni ? / Per ché dai tini ri col mi spu meg gia qui la ven ‐
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dem mia, / e gran di cal ca no i tor chi gl’in nu me re vo li grap po li, / e si
riem pion di rosso vino le botti ca pa ci. / A tes ti mo ni, o Te des chi, che vi
af fret tate alle nostre / terre, a com prare, e spen dete in gen ti somme nel
vino, / io chia mo voi, che di ciate quan to vi ag gra di, che no bile, / vino
si vende e alle vostre mense ab bel lis ca i convi ti » 54.

La pen sée phy sio cra tique et, plus tard celle li bé rale, as signent, au
contraire, plus d’at ten tion aux modes de culture et, donc, à l’amé na‐ 
ge ment en ter rasses ar ti fi cielles du ter rain agri cole, ainsi qu’aux
condi tions ju ri diques, éco no miques et so ciales du sys tème pro duc tif.
De ce fait, tan dis que les poètes de l’Ar ca die com posent des vers à la
lé gère, d’autres au teurs s’oc cupent concrè te ment des condi tions de la
pro duc tion et du com merce du vin.
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Les consi dé ra tions du peintre Pie tro Li ga ri sou lignent, par exemple,
que pen dant moi tié du XVIIIe siècle, la vi ti vi ni cul ture de Val te line
était à la croi sée des che mins : se mo der ni ser ou dé choir. Ces pa roles
montrent aussi le faible in té rêt col lec tif (no tam ment de la plu part des
pro prié taires qui semblent in ca pables de sti mu ler les vi gne rons à
l’amé lio ra tion de la fi lière pro duc tive) à l’égard des pro blèmes de la
ra tio na li sa tion des tra vaux et de la com mer cia li sa tion du pro duit et,
par consé quent, ils peinent à iden ti fier des so lu tions, comme tentent
de la faire cer tains des pro prié taires les plus avi sés (parmi eux fi gure
le même Li ga ri). La qua li té des vins de Val te line est bien connue  ;
tou te fois, selon l’ex pé rience du pro duc teur, on ne peut pas dire la
même chose des modes de conduite : « per mag gior mente gio vare alla
mia Pa tria ne darò qui tutte quelle poche no ti zie da me de bol mente
aqui state nel corso di molti anni e delle molte es pe rienze che ne ho fatte
ed in ef fet to si pos so no da cia sche du no os ser vare nella mia vigna a
Can tone detta la Baiac ca, parte della quale ho fatta e fo la vo rare se con‐ 
do le re gole qui des critte » ( je mets au pro fit de mon pays toutes les
connais sances et l’ex pé rience que j’ai ac quise pen dant plu sieurs an‐ 
nées et dont on peut ob ser ver les ef fets dans mon vi gnoble à Can tone
dit «  la Baiac ca », que je tra vaille selon les règles que je vais dé crire
ici), en rap pe lant les avan tages de la construc tion du ter rain agri cole
à tra vers l’amé na ge ment en ter rasses  : en jan vier «  poco si può fare
quan do la neve abbia preso il suo so li to po ses so, ma se avete oc ca sione
di far ron care [dis so dare] nelle cos tiere e di far spez zare gros si sassi con
mine o con guc cie [cunei], sarà ques to bo nis si mo im pie go per ques to
tempo; e nella luna cres cente di detto mese po tete anche far po dare le
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viti di cos tie ra so li va [so la tia]. An co ra far muri, tra spor tare sassi,
ganda [ghiaia e ciot to li] et altro si mile ma te riale » 55. (Lorsque la neige
ar rive on ne peut pas faire grand- chose dans les vi gnobles. Néan‐ 
moins, pen dant cette pé riode on peut dé fri cher les terres sur le co‐ 
teau et dé truire les pierres les plus grandes avec des mines ; et pen‐ 
dant le crois sant de lune de ce mois, on peut tailler la vigne sur le co‐ 
teau en so leillé. Et en core : réa li ser des murs, trans por ter des pierres,
des gra viers et d’autres ma té riaux).

Tou te fois ces ini tia tives ren contrent des ré ti cences  : d’une part,
«  Non posso però ca pa ci tar mi dell’in vin cib bile igno ran za de nos tri
conta di ni de’ quali in gran nu me ro ne vanno a Na po li, a Roma, a Lodi,
a Mi la no et in altre città dell’Ita lia e se ne ri tor na no os ti na tis si mi come
prima nel loro cos tume di col ti vare la vite  » ( je n’ar rive pas à com‐ 
prendre l’igno rance de nos vi gne rons  : bien qu’ils partent nom breux
pour Naples, Rome, Lodi, Milan et d’autres villes ita liennes, lors qu’ils
rentrent en Val te line, ils sont têtus comme au pa ra vant dans le choix
les modes de conduite de la vigne) ; d’autre part, plu sieurs d’entre eux
se rendent compte que, selon cer tains pa ra mètres, ils pra tiquent une
vi ti cul ture « assai mi gliore e di mag gior ren di ta  » (bien meilleure et
qui donne des re ve nus su pé rieurs)  ; Ce pen dant, nos vi gne rons ne
veulent pas faire l’ex pé rience pour ne pas ris quer de perdre quelques
jour nées de tra vail ou des vignes, « mentre par loro di far torto a loro
vec chij con las ciare le re gole che da essi im pa ra ro no, onde in pena
dell’os ti na zione mar cis co no nell’er rore » (puis qu’ils craignent de tra hir
leurs an ciens en lais sant la tra di tion, ils pour rissent dans l’er reur). De
l’autre côté, cer tains pro prié taires quoique « dall’agri col tu ra ri ce vi no
not ta bi lis si mi van tag gi e pia cere, anzi il sos te gno delle loro case, s’as‐ 
ten go no tut ta via d’apli car vi il loro ta len to su po nen do la arte vile, per ché
ma nual mente pra ti ca ta da’ vil la ni, li quali in ve ri tà non sono se non
che fa chi ni dell’agri col tu ra » (ils tirent des gros pro fits et du plai sir de
la vi ti cul ture, ils ne s’en gagent pas dans des tra vaux, car ils consi‐ 
dèrent cette ac ti vi té comme un em ploi de bas ni veau, adap té aux
pay sans, ne com pre nant pas que ces der niers soient seule ment des
ou vriers de l’agri cul ture), comme les ma çons dans la construc tion
d’un bâ ti ment : c’est pour quoi « tanto è falso il su pos to che il conta di no
possa es sere vero e fon da to agri col tore, quan to può darsi che il mu ra‐ 
tore sia per ito ar chi tet to. Con ques ta pa ri tà [pa ra gone] penso d’aver vi
ab bas tan za pro va to che l’agri col tu ra non sia in mano de’ vil la ni se non‐
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chè ris pet ti va mente alla cor po rale fa ti ca  » (un vi gne ron ne peut pas
être consi dé ré comme un vé ri table agri cul teur, comme un maçon
n’est pas un ar chi tecte. Je crois qu’avec cette com pa rai son je vous ai
bien ex pli qué que les pay sans contri buent au bien- être de l’agri cul‐ 
ture seule ment avec leur ef fort phy sique) 56.

En effet, la plu part des pro prié taires se conten taient des atouts tra di‐ 
tion nels du mo dèle vi ti vi ni cole de la Val te line qui leur ga ran tis saient
en core une po si tion pri vi lé giée dans leurs mar chés ha bi tuels. A
contra rio, les pro duc teurs d’autres ré gions pou vaient se tar guer
d’adop ter alors de sys tèmes pro duc tifs et com mer ciaux, mais aussi
des condi tions lo gis tiques (no tam ment pour les trans ports à longue
dis tance), bien plus ap pro priés pour faire face, au seuils du XIXe
siècle, aux trans for ma tions du mar ché vi ni cole macro- régional et
même conti nen tal.

64

Hein rich Lud wig Leh mann, un in tel lec tuel al le mand qui vécu long‐ 
temps dans les Trois Ligues, nous offre un exemple si gni fi ca tif de
cette vi sion. Dans son livre « Die Land schaft Velt lin  » (1797), il ma ni‐ 
feste une grande at ten tion au rôle de l’agri cul ture dans la so cié té
contem po raine et de ses ef fets éco no miques et so ciaux sur les col‐ 
lec ti vi tés lo cales ; tou te fois, il pro pose le mo dèle clas sique des ob ser‐ 
va teurs étran gers en Ita lie, fondé sur des conven tions et des cli chés
qui em pêchent des in ter pré ta tions et des des crip tions cor rectes de la
réa li té ef fec tive. À cet égard, sa pré sen ta tion du ter ri toire de Val te line
est vé ri ta ble ment em blé ma tique  : «  Il paese di Val tel li na è in dub bia‐ 
mente una delle più belle e senza contrad di zione la più frut ti fe ra valle
della Sviz ze ra. Io non esa ge ro mi ni ma mente quan do af fer mo che essa è
un pic co lo Pa ra di so, o per lo me no l’as sag gio, l’in gres so della pa ra di sia ca
Ita lia  » 57. (La Val te line est cer tai ne ment l’une des val lées les plus
belles de la Suisse et, sans doute, la plus fer tile. Je n’exa gère guère
lorsque je dis qu’elle est un petit pa ra dis ou, au moins, l’avant- goût, la
porte d’en trée de la pa ra di siaque Ita lie).

65

L’au teur pour suit en dres sant une liste des modes de conduite des vi‐ 
gnoble (il ne cite tou te fois pas les ter rasses), des cé pages et des vins
pro duits 58. Mal gré les ex tra or di naires ca pa ci tés pro duc tives du ter ri‐ 
toire dont il par lait pré cé dem ment, il constate aussi un énorme fossé
exis tant entre les condi tions de vie des vi gne rons et celles des pro‐ 
prié taires fon ciers qui, à son avis, vivent dans le luxe. Si ces consi dé
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Ta bleau 2 – Es ti ma tions de la pro duc tion et de l’ex por ta tion du vin de Val te line

Sources: éla bo ra tion de l’au teur à par tir de SCA RA MEL LI NI, 1978; TO REL LI, 1845; SCEL SI,
1866; C.C.A. DI CHIA VEN NA, 1878.

ra tions sont fon dées, l’au teur, qui ap par tient au « par tie na tio na liste »
gri son de ma trice ré pu bli caine et pro tes tante, met évi dem ment l’ac‐ 
cent sur ces as pects qui entrent dans la po lé mique contre la no blesse
et le cler gé ca tho lique lo caux. Il s’agit d’un vé ri table ob jec tif po li‐ 
tique 59.

Ces points de vue gagnent du ter rain pen dant les an nées sui vantes,
lorsque la Val te line entre dans la Ré pu blique cis al pine (d’ailleurs juste
en 1797). Ainsi, un in tel lec tuel comme Mel chiorre Gioia y ac cor de ra
beau coup d’at ten tion dans ses « Sta tis tiche » (1804, 1813). Il y en quête
sans conces sions et se pas sionne pour tous les as pects du sys tème
socio- économique local (et, donc, même pour la vi ti cul ture) 60. Nous
sommes dé sor mais en trés dans le XIXe siècle, une pé riode am ple‐ 
ment étu dié par Da niele Lo rus so dans cette même revue.

67

En conclu sion nous sou hai tons pré sen ter des es ti ma tions quan ti ta‐ 
tives concer nant la pro duc tion et le com merce du vin pen dant
l’époque mo derne. Il s’agit fré quem ment de don nées non of fi cielles
(sauf celles de 1531 et 1811), qui ont été ré col tées par des pri vés à plu‐ 
sieurs fins (com mer ciales, cultu rels), d’une ma nière sou vent non sys‐ 
té ma tique et sans ré fé rences chro no lo giques pré cises. Ces don nées
ne sont donc pas com plè te ment (ou éga le ment) fiables : pour ces rai‐ 
sons, la lec ture dia chro nique est pro blé ma tique, quoi qu’elle per mette
d’abor der la ten dance gé né rale de la pro duc tion et du com merce du
vin ; cette lec ture syn chro nique per met d’éva luer le rap port va riable
dans le temps entre la pro duc tion et le com merce étran ger (qui at‐ 
teint en vi ron 60-70% du pro duit) 61.

68

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/807/img-2.jpg


Culture de la vigne, production et commerce du vin de Valteline (XIXe-XXe siècles)

Licence CC BY 4.0

Il y a en core des consi dé ra tions à faire sur l’im por tance éco no mique,
ab so lue et re la tive, de la vi ti cul ture en Val te line au début du XIXe
siècle. En 1802, le com mis saire du gou ver ne ment cis al pin Fran ces co
Bel la ti dresse (en uti li sant tou te fois des don nées pré cé dentes) un
rap port sur les ter ri toires de Val te line, Chia ven na et Bor mio, dans le‐ 
quel il es time que les re cettes mo né taires du com merce du vin
s’élèvent à 82,9% de la va leur glo bale des mar chan dises in tro duites
dans la ré gion et à 70,7% de l’en semble des re cettes mo né taires (y
com pris les trans ferts de l’État, comme on le di rait au jourd’hui) 62.
L’en semble du sys tème so cial de la Val te line (mais non des conta di de
Chia ven na et Bor mio) dé pen dait donc presque to ta le ment de la pro‐ 
duc tion et du com merce du vin, c’est- à-dire d’un pro duit très sen‐ 
sible à des fac teurs comme l’évo lu tion mé téo ro lo gique ou les fluc tua‐ 
tions du mar ché, à leur tour sen sibles à plu sieurs va riables à l’égard
d’un bien qui est fi na le ment un pro duit de luxe rem pla çable par
d’autres (par exemple avec des vins de moindre qua li té, de la bière ou
tout sim ple ment avec de l’eau).

69

Les ad mi nis tra teurs, les éco no mistes, les in tel lec tuels lo caux,
n’avaient peut- être pas bien com pris les risques d’une telle si tua tion.
D’ailleurs, ils res tent éblouis par l’aug men ta tion du mar ché vi ni cole
de la deuxième dé cen nie du XIXe siècle, dé ve lop pe ment qui en traîne
une nou velle ex pan sion des sur faces plan tées en vignes 63. Néan‐ 
moins, les pro blèmes par viennent tout de même à at ti rer l’at ten tion
de cer tains. Ci tons par exemple, Luigi To rel li, un pro prié taire fon cier
de la Val te line qui, dans une bro chure de 1845, met tait en garde
contre les risques d’in sta bi li té struc tu relle liés aux ca rac té ris tiques
d’un do maine pro duc tif telle que la vi ti cul ture. Pour lui, ce do maine
était ca rac té ri sé par deux élé ments qui en li mi taient l’ef fi cience et les
pers pec tives fu tures : la mo no cul ture et la sur pro duc tion. Des ca rac‐ 
té ris tiques qui n’étaient cer tai ne ment pas po si tives, mais que l’on
pou vait to lé rer pen dant une pé riode de sta bi li té en vi ron ne men tale et
com mer ciale ; Ces as pects de viennent ce pen dant han di ca pants pen‐ 
dant des phases d’in sta bi li té, comme ce fut le cas à fin du XVIIIe
siècle et au début du XIXe, lorsque les mar chés s’ou vrir am ple ment à
l’in ter na tio nal et qu’émer gèrent de nou veau modes de trans port
comme le train, mo di fiant en pro fon deur les condi tions du mar ché.
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1  L’an no ta tion si gnale le mon tant de l’oc troi sur les vins de Souabe et de
Val te line de man dé par la douane de la ville ty ro lienne (deux quarts par am‐ 
phore)  : ZOIA Diego, Vite e vino in Val tel li na e Val chia ven na. La ri sor sa di
una valle al pi na, Son drio, con rac col ta di do cu men ti, pro ma nus crip to : Vite
e vino in Val tel li na e Val chia ven na: do cu men ti, Son drio, l’of fi ci na del libro,
2004, p. 58. Ce vo lume ré sume très ef fi ca ce ment, sur la base d’une énorme
quan ti té de do cu ments d’ar chive et bi blio gra phiques, l’his toire mil lé naire de
la vi ti vi ni cul ture en Val te line.

2  MÜNSTER Se bas tian, Cos mo gra phiae uni ver sa lis libri VI, Ba si lea, H. Petri,
1544, p. 518.

3  STRUMPF Jo hannes, Ge mei ner lo bli cher Eyd gno schafft Stet ten, Lan den
und Völckeren Chro nick wir di ger Thaa ten Bes chrey bung, Ge truckt Zürych in
der Eyd gno schafft, bey Chris tof fel Fro schouer, 1548, 302r.

4  MEYER Conrad Fer di nand, Ge dichte, Leip zig, Ver lag von H. Haes sel, 1882,
p. 56.

5  GHI LI NI Ca mil lo, Telinæ Val lis ac Larii Lacus par ti cu la ris Des crip tio, in Jo‐ 
hann Georg GRAE VIUS, The sau rus An ti qui ta tum et His to ria rum Ita liae, Mari
Li gus ti co & Al pi bus vi ci nae, Tomi Ter tii Pars Pos te rior, Lug du ni Ba tauo rum,
Ex cu dit Pe trus Van der Aa, Bi bliop., 1704, col. 1203.

6  Il est pra ti que ment im pos sible de chif frer la di men sion de l’es pace amé‐ 
na gé en ter rasses ar ti fi cielles du ver sant rhé tique de la Val te line, puisque
beau coup des zones tou chées, no tam ment dans le haut des pentes ou dans
les zones éco no mi que ment mar gi nales, ont été aban don nées de puis des dé‐ 
cen nies et, à pré sent, sont cou vertes de vé gé ta tion et en va hies par les mau‐ 
vaises herbes qui em pêchent même de les re con naître. Pour tant, en consi‐ 
dé rant la lon gueur de la côte en ter rasses (en vi ron 75 km), la si nuo si té du
ver sant et la den si té des ter rasses (plus de 100 ter rasses dans cer taines
zones et, dans cer tains cas des chiffres en core bien plus élevé), il est vrai‐ 
sem blable qu’il existe au moins 6 à 7000 km li néaires de ter rasses ar ti fi‐ 
cielles en Val te line.

7  SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, Una valle al pi na nell'età pre- industriale. La
Val tel li na fra il XVIII e il XIX se co lo, To ri no, Giap pi chel li, 1978, pp. 53-58;
ZOIA Diego, Vite e vino, 2004, pp. 23-26.
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8  «  La val lée était très agréable, adap tée à l’agri cul ture, de nobles cou‐ 
tumes, on l’ap pelle Val te line. Ici, il y a une pré sence de luxu riants vi gnobles,
les mois sons sont abon dantes, il y a suf fi sam ment de lait et beau coup de
châ taignes ainsi que des noyers. Mais, ici, naissent aussi beau coup de pa vots
qui en traînent le som meil  ». Ano ny mi No vo co men sis Cu ma ni, sive Poëma
De Bello, et ex ci dio urbis Co men sis ab anno MCX VII usque ad MCXX VII, in
Rerum Ita li ca rum Scrip tores ab anno Æræ Christianæ quin gen te si mo ad
mille simum quin gen te si mum, quos Lu do vi cus An to nius MU RA TO RIUS col‐ 
le git, Me dio la ni, MDCCXXIII–MDC CLI, Ex ty pho gra phia So cie ta tis Pa la ti nae
in Regia Curia, MDCCXXIV, T. V, p. 446, vv. 1527–1532.

9  « La Val te line est une val lée en tou rée de mon tagnes hautes et épou van‐ 
tables. Elle pro duit beau coup de vins très vi gou reux et le bé tail est si abon‐ 
dant que les pay sans disent qu’il y a plus de lait que de vin. […] Dans ce pays,
tout le monde peut vendre du pain et du vin, et le vin vaut tout au plus un
sou par pi chet ». MAZ ZA LI Et tore, Poeti e let te ra ti in Val tel li na e Val chia ven‐ 
na, Banca Po po lare di Son drio, Lecco, Ste fa no ni, s.d. (ma 1955), p. 233; CA‐ 
PUR RO Rita, Codex At lan ti cus. 12. Leo nar do, scien zia to della terra. Di se gni di
Leo nar do dal Co dice At lan ti co, Ve ne ran do Bi blio te ca Am bro sia na, Mi la no, De
Agos ti ni Libri, No va ra, 2012, p. 26.

10  « Val te line, le fleuve tra verse ra pide tes champs consa crés à Bac chus et
Cérès. ». NEGRI Fran ces co, Rhe tia, sive de situ & mo ri bus Rhe to rum, Basileæ,
ex of fi ci na Io han nis Opo ri ni, M.D.XLVII, vv. 221-222.

11  «  La Val te line fi gure parmi les meilleures val lées de l’Eu rope, pleine de
blé, de bé tail, de vins très nobles, de châ teaux et de grandes villes ». BO TE‐ 
RO Gio van ni, Re la tio ni uni ver sa li di Gio van ni Bo te ro Be nese di vise in quat tro
parti, in Bres cia, ap pres so la Com pa gnia Bres cia na, 1599, p. 79.

12  Au som met du lac de Côme, “Ubi eadem cauda in ci pit, cor ri vat Tel li na
Val lis, unus om nium Ita liae an go lus vini ge ne ro si tate bea tis si mus”; “Proxi‐ 
mum hos pi tium fuit pro fu sa li be ra li tate Ioan nis Becchariæ & Cas tel li ni, fra‐ 
trum: apud quos & quin qua gin ta an no rum vina, & dulce etiam ace tum in‐ 
ven tum: exquè eo, non in condi tu ras solùm ci ba rias, sed in odo ra men ta &
me di cos usus, sar ci na de sump ta. Par stu dium & Alui sij Qua drij Ti ra ni, et
Bur mij Po pu lo fuit; novis ubique per vi ne ta & mol liores colles stra tis vijs, ut
fre quens & per mo les tus tri tam in ter fluentes Adduæ tran si tus evi ta re tur.”
Calco Tris ta no, “Nup tiae Au gus tae” (o “Nup tiae Ro ma no rum Regum”), in
His to riae pa triae re si dua. E bi blio the ca pa tri cij no bi lis si mi, Lucii Ha dria ni
Cot tae, nunc primo pro deunt in lucem, stu dio et opera Ioan nis Petri PU RI‐ 
CEL LI, Mi la no, Ma la tes ta, 1644, pp. 110-111.
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13  « On pro duit des bons vins dans toute la val lée, tou te fois dans la côte de
Trao na, qui se trouve au- dessous de Cas pa no, les vins sont ex cel lents. Ici, il
y a tous les jours des suisses et des gri sons qui viennent ache ter du vin ».
Pro logue au récit XLIII, BAN DEL LO Mat teo Maria, Le No velle, a cura di Fran‐ 
ces co FLORA, Mi la no, Mon da do ri, 1942, vol. 2, p. 463 (les trois pre miers vo‐ 
lumes ont été édi tées à Lucques en 1554, le qua trième à Lyon en 1573).

14  LANDO Or ten sio, Com men ta rio delle più no ta bi li, & mos truose cose d’Ita‐ 
lia, & d’altri luo ghi: di lin gua Ara mea in Ita lia na tra dot to, in Vi ne tia per Bar‐ 
to lo meo Ce sa no, MD LIII, pp. 59-60.

15  GIO VIO Paolo, “La rius ad Fran cis cum Sfon dra tum”, in La rius. La città ed il
lago di Como nelle des cri zio ni e nelle im ma gi ni dall'an ti chi tà clas si ca all'età
ro man ti ca, Dalle ori gi ni alla fine del Sei cen to, a cura di Gra ziel la BER TA NI,
Mi la no, Luigi Al fie ri, 1959, vol. I, p. 71-72. En réa li té, An nius de Vi terbe est le
nom de plume de Gio van ni Narni, qui at tri bue à un au teur fic tif de l’An ti qui‐ 
té une dé cla ra tion cou rante à son époque (l’ouvre est de 1498).

16  “In val li bus vina op ti ma et præcipua, po tis si mum in valle Rheni, prope
Veld kirch, Va dutz, in Sar gan ser re gione, iuxta Meyen feld, Cu riam, Thum‐ 
schleg, Velt lin, Cleuen &c.”: TSCHU DI Ae gi dius, De pris ca ac vera Al pi na
Rhætia, cum cætero Al pi na rum gen tium trac tu, no bi lis ac eru di ta ex op ti mis
qui busque ac pro ba tis si mis au to ri bus des crip tio, Basileæ, apud Mich. Isin gri‐ 
nium, M.D.XXX VIII, p. 38. L’ouvre a été pu bliée en al le mand en 1538 ; néan‐ 
moins, dans la même année, elle a été tra duite en latin par l’hu ma niste Se‐ 
bas tian Münster.

17  Ma nes cia « avec le vin le plus ex cellent de la Val te line et qui porte le nom
le plus cé lèbre » : BRUSCH Kas par, Iter Rhe ti cum frag men tum ad Hier. Pap‐ 
pum car mine ele gia co, Ba si lea, Perna, 1580, pp. 55-63.

18  “At vino, eoque fere rubro et ali cu bi pur pu reo, usque adeo est dives, ut
eius uber tas fidem prope au den tium ex ce dat; quum nul lus prætereat dies, in
quo non eius plu ri ma etiam dos sua rio rium onera ju men to rum alio per
Rætiam et extra hanc pas sim in vi ci nas pro vin cias Helvetiæ, Sveviæ,
Vindeliciæ, No ri ci etc. inde ab du can tur; quod hoc for tius sub inde
præstantiusque eva dere com per tum est, quo lon gius ab du ci tur du cen doque
magis agi ta tur. Ve tus ta tem etiam mire fert, ita ut plures sint, qui vinum
Ræticum sive Vol tu re num ab anno Do mi ni 1540 usque 1572 ser va tum ha‐ 
beant; quod, ex rubro in fla vum co lo rem conver sum, sa pore nec non fumo
jam olim ju di ca tur etiam Cre ti cum su per are præstareque, quum alias suopte
etiam in ge nio ha bea tur op ti mum, cuius et Stra bo IV me mi nit. […] Hoc fere
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in dex tra Abduæ ora nas ci tur, quæ ut apri ca, ita vi ne tis op por tu nis si ma
hincque iis re fer ta exis tit” (tra du zione di Cris ti na Pe dra na): CAM PELL
Ulirch, Rae tiae al pes tris to po gra phi ca des crip tio he raus ge ge ben auf Ve rans‐ 
tal tung der schwei ze ri schen ges chicht for schen den, a cura di C.J. KIND, Ba si‐ 
lea, Felix Schnei der, 1884 (tou te fois, le texte re monte au 1572), pp. 417-418.

19  FOS SA TI Fe lice, Co dice di plo ma ti co della Rezia, Como, Os ti nel li, 1890, p.
33, n. 9� année 837, pour la cour à Du bi no il faut payer « vino et grano […]
berbiæ et caseo seo xenea »; p. 36, n.11� année 864 pour les pro prié tés de Cer‐ 
ci no l’acte concerne «  casis cur tis ortis aream cam pis pra tis vi neis sil vis
mon ti bus al pi bus seo in ce li bas logas ».

20  SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, “Il pae sag gio agra rio val tel li nese ed i fat to ri
della sua for ma zione”, Bol let ti no della So cie tà Sto ri ca Val tel li nese, 34, 1981,
pp. 148-151.

21  Ru bri ca CXXIX, “Liber Sta tu to rum Co mu nis No vo co mi”, in His to riae Pa triae
Mo nu men ta. XVI Leges Mu ni ci pales, a cura di An to nio CE RU TI,To ri no, Bocca,
1876, vol. II, parte I, col. 157; SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, “Il pae sag gio agra‐ 
rio”, 1981, p. 153; “L'eco no mia viti- vinicola e l'uso del ter ri to rio nelle Alpi lom‐ 
barde. L'età mo der na”, in Gae ta no FORNI (a cura), Due mi la cin que cen to anni
di col tu ra della vite, Confra ter ni ta Tren ti na della vite e del vino, 1995, pp.
598-599.

22  SCHNY DER Wer ner, Han del und Ver kehr über die Bündner Pässe im Mit‐ 
te lal ter zwi schen Deut schland, der Schweiz und Obe ri ta lien, Zürich, Schul‐ 
tess Po ly gra phi scher Ver lag, 1975, vol. I, p. 59, n. 124, pp. 154-155 (1.3.1367).

23  SA LICE Tar ci sio, La Val chia ven na nel Due cen to, Rac col ta di studi sto ri ci
sulla Val chia ven na, 14, Cen tro di studi sto ri ci val chia ven na schi, Chia ven na,
Ro ta lit, 1997; MAI NO NI Pa tri zia, “Eco no mia e fi nan za a Chia ven na, un borgo
al pi no del Due cen to”, Cla ven na, XXX VIII, 1999, pp. 69-88; ZOIA Diego, Vite e
vino, 2004, pp. 34-37; DELLA MI SE RI COR DIA Mas si mo, “I confi ni dei mer ca‐ 
ti. Ter ri to ri, is ti tu zio ni co mu ni ta rie e spazi eco no mi ci nella mon ta gna lom‐ 
bar da nel tardo Me dioe vo”, en cours d’im pres sion.

24  Par exemple, en 1430, le Val Po schia vo ob tient le droit d’en le ver 80 cha‐ 
riots (plaus tra) de vin par an. La même exemp tion est ac cor dée au Rhein‐ 
wald en 1442  ; à le Val Bre ga glia, à l’En ga dine et à d’autres ter ri toires des
Ligues en 1467  ; en 1468, plu sieurs ter ri toires gri sons à la fron tière avec le
Duché de Milan ont ob te nu l’exemp tion pour 460 cha riots, en vi ron 3860
hec to litres ; enfin, en 1487, les Trois Ligues ob tiennent le libre- échange dans
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le Duché de Milan  : SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, “Il pae sag gio agra rio”, 1981,
pp. 153-154.

25  SCHNY DER Wer ner, Han del und Ver kehr, 1975, I, n. 623, p. 377 (13.4.1477);
n. 656a, p. 389 (1478).

26  L’abo li tion du mo no pole de Bor mio, qui ren con trait de puis long temps
beau coup d’op po sants, fut éta blie en 1560, avec l’ex pres sion si gni fi ca tive
« li bere mer ca ri » : SIL VES TRI Ila rio, “«De non ha ben do com mu nio nem cum
Valle Tel li na» - Le re la zio ni tra Bor mio e la Val tel li na nei primi de cen ni di
do mi nio gri gione”, in Au gus ta COR BEL LI NI, Flo rian HITZ (a cura – hrg. von),
1512. I Gri gio ni in Val tel li na, Bor mio e Chia ven na. Die Bündner im Velt lin, in
Bor mio und in Chia ven na, Sondrio- Poschiavo 2012, Son drio, Bet ti ni, 2012,
pp. 189-213; DELLA MI SE RI COR DIA Mas si mo, “Dalla Lom bar dia alle Alpi – La
tras for ma zione degli spazi eco no mi ci nelle valli dell’Adda e della Mera prima
e dopo il 1512”, ibi, 2012, p. 143; en cours d’im pres sion.

27  ZOIA Diego, “Es ti mi e carte in Val tel li na dal Quat tro cen to al Set te cen to”,
Ar chi vio Sto ri co Lom bar do, CXXIX, 2003, p. 299; les “Ca pi tu la” de 1523 (pp.
324-328) éva luent les vi gnobles sur la base de leurs po si tions: ceux si tués
sur la côte rhé tique (bien en so leillée) sont consi dé rés de va leur su pé rieure
par rap port aux vi gnobles qui s’étalent sur la côte op po sée, car ils pro‐ 
duisent des re ve nus plus grands (p. 327); “Gli es ti mi”, in Gu gliel mo SCA RA‐ 
MEL LI NI e Diego ZOIA (a cura), Eco no mia e so cie tà in Val tel li na e Conta di
nell’Età Mo der na, Fon da zione Grup po Cre di to Val tel li nese, Col la na sto ri ca,
n. 12, Son drio, vol. I, 2006, pp. 135-156; “La «Luna di miele» tra Gri gio ni e
Val tel li ne si nei primi de cen ni del Cin que cen to. Le re la zio ni is ti tu zio na li”, in
Au gus ta COR BEL LI NI e Flo rian HITZ (a cura – hrg. von),1512, 2012, pp. 145-
146.

28  En par ti cu lier, pour ce qui nous concerne ici, les « Sta tuts » de Val te line
énoncent des règles concer nant la ges tion des biens im meubles, des
contrats agri coles, de l’achat et de la vente des terres et des lo ca tions (capp.
196-223, in ZOIA Diego, Li Ma gni fi ci Si gno ri, 1997, pp. 92-103).

29  ZOIA Diego, “La «Luna di miele» tra Gri gio ni e Val tel li ne si nei primi de‐ 
cen ni del Cin que cen to. Le re la zio ni is ti tu zio na li”, in Au gus ta COR BEL LI NI,
Flo rian HITZ (a cura – hrg. von), 1512, 2012, pp. 155-156; SCA RA MEL LI NI Gu‐ 
gliel mo, “A cin que cen to anni dai contro ver si even ti del 1512-13. Dalle vi sio ni
sto rio gra fiche tra di zio na li alle in ter pre ta zio ni più re cen ti”, Bol let ti no della
So cie tà Sto ri ca Val tel li nese, 65, 2013, pp. 148-149.
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30  DELLA MI SE RI COR DIA Mas si mo, “I confi ni dei mer ca ti”, en cours d’im‐ 
pres sion.

31  ZOIA Diego (a cura), Li ma gni fi ci Si gno ri delle Ec celse Tre Leghe. Sta tu ti ed
Or di na men ti di Val tel li na nel per io do gri gione, Son drio, l’of fi ci na del libro,
1997, pp. 251-252.

32  Ca pi to li 34, 35, 41, v. Diego ZOIA (a cura), Li ma gni fi ci Si gno ri, 1997, pp.
263-264.

33  Diego ZOIA (a cura), Li ma gni fi ci Si gno ri, 1997, p. 279; en outre, Vite e
vino, 2004, pp. 70-71.

34  An to nio BOS CAC CI (“Gli es ti mi del 1531 in Val tel li na”, Bol let ti no della So‐ 
cie tà Sto ri ca Val tel li nese, 53, 2000, p. 208)  ; l’au teur in dique, à tort, pour la
sur face plan tée en vigne de la com mune de Po lag gia, 9055 perches au lieu
de 905. Par souci de sim pli ci té dans les cal culs, nous avons seule ment
consi dé ré le nombre des perches sans les sous- multiples ; par consé quent,
les don nées pré sen tées dans le ta bleau, sont ar ron dies par dé faut (en réa li‐ 
té, il manque seule ment un hec tare).

35  D’ailleurs, la zone de la Val te line qui s’étend entre 200 m (où l’Adda re‐ 
joint le lac de Côme) et 700 m d’al ti tude (puisque, au- dessus de cette li mite,
la vi ti cul ture de vient spo ra dique et aléa toire), cor res pond à 10% du total du
ter ri toire.

36  Dans la basse Val te line, les vi gnobles s’étalent no tam ment sur les cônes
de dé jec tion ou dans le fond de la val lée des com munes de De le bio (444
perches), Cosio (1033 perches), Mor be gno (1294 perches), Ta la mo na (542
perches) ; dans la Val te line moyenne les vignes sur le ver sant ber ga masque
se trouvent à Al bo sag gia (1293 perches), Pia te da (976 perches), Bof fet to (651
perches)  ; dans la haute Val te line à Ser nio (504 perches) et Lo ve ro (736
perches). Comme pré ci sé plus haut, le ca dastre éva luait de façon dif fé rente
les vins pro duits sur la côte rhé tique des vins pro duits sur le ver sant ber ga‐ 
masque (ZOIA Diego, “Es ti mi e carte”, p. 327).

37  JE CK LIN Fritz, Ma te ria lien zur Standes-  und Lan des ges chichte Gem. III
Bünde (Graubünden) 1463-1803, I. Teil: Re ges ten, Ba si lea, Ver lag der Bas ler
Buch- und An ti qua riat shand lung, 1907, n. 754 (11.2.1561), p. 164; n. 809
(23.3.1563), p. 178; n. 909 (8.5.1572), p. 203.

38  LAN CE RIO Sante, “Della qua li tà dei vini”, in Emi lio FAC CIO LI (a cura),
L’arte della cu ci na in Ita lia. Libri di ri cette e trat ta ti sulla ci vil tà della ta vo la
dal XIV al XIX se co lo, To ri no, Ei nau di 2004, pp. 329-355.
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39  L’au teur, pour ce qui concerne l’Ita lie cis al pine, parle des vins du Pié‐ 
mont et du dé par te ment de Bres cia  : BACCI An drea, “De na tu ra li vi no rum
his to ria”, in Emi lio FAC CIO LI (a cura), L’arte della cu ci na, 2004, pp. 583-587.

40  Le condio ou bren ta me su rait en vi ron 1 hl. La soma en vi ron 1,32 hl. Le
plaus tro (ou cha riot) me su rait 8 condi ou 6 some: ZOIA Diego, “I pesi e le mi‐ 
sure”, in Gu gliel mo SCA RA MEL LI NI e Diego ZOIA (a cura), Eco no mia e so cie‐ 
tà, 2006, vol. I, p. 161.

41  “Ist die rechte seit der Adden / als die Sonn rei cher / gar viel
vorträffentlicher und wein rei cher als die lincke”; “Man zi glet die weinräben
und uber holz und uber stein / und fin det man manches ort / das von sich
selbs schiers nichts denn stein und fel sen ist / und von me ni gli chem vor der
pflant zung aller din gen für unnütz und unreüthsam geach tet wurde. Man
tregt aber erden zwüschen die stein / so viel dass die weinräbe / so man
dahin set zen wil / wol da rin nen wurtz len mögen: welche dan ne thin also art‐ 
lich uber die gros sen stein und fel sen ge zo gen wer den / dass es gutes lus tige
wein gar ten ab gibt: die nicht al lein schön zu se hen / son dern auch im ge brauch
sehr nutz lich und ersprießlich feind”, GULER von Wei neck Jo hann, Rae tia:
das ist aussführliche und wah rhaffte Bes chrei bung der dreyen lo bli chen Gra‐ 
wen Bündten und an de rer re ti schen Völcker, Zu ri go, Jo hann Ru dolf Wols sen,
1616, p. 164.

42  “Neben Cas tio no / obe rhalb thals ligt ein sonnächter stei ni ger wein berg /
Gri so num ge nant: wel cher den bes ten und lie blichs ten wein im gant zen thal
tregt / so sich lang hinauß süß be hal ten letzt / unnd von den kauffleühten in
fehre land / an Kay sern / Königen / Fürsten und Her ren höfe verführt
wirk”:GULER Jo hann, Rae tia, 1616, p. 181v. (Près de Cas tione, au- dessus de la
val lée, il y a une côte en tiè re ment plan tée en vignes, bien en so leillée et ro‐ 
cheuse, qu’on ap pelle Gri gio ni : là est pro duit le meilleur vin de toute la val‐ 
lée, un vin que l’on peut conser ver long temps et que les mar chands trans‐ 
portent dans des contrées loin taines, vers les cours des em pe reurs, des rois
et des sei gneurs).

43  SPRE CHER von Ber neck For tu nat, Pal las Rhætica, ar ma ta et to ga ta. Ubi
primæ primæ ac In al pin Rhætiæ verus situs, bella, & po li tia, cum aliis me mo‐ 
ra bi li bus, Ba si lea, Jo hannes Ja co bus, Ge na thius, 1617, pp. 273-274.

44  MAS SE RA San dro, “Paesi e pae sa ni di Val tel li na nella des cri zione di un
ano ni mo del Sei cen to”, Val tel li na e Val chia ven na, 29, 1976, n. 1, p. 16.

45  La po pu la tion de la Val te line s’éle vait à 70.000 ha bi tants en 1589 selon les
es ti ma tions de l’évêque de Côme F. Nin guar da ; elle passe à 67.955 en 1624
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selon S. Car ca no ; elle chute à 39.971 en 1633 selon L. Ca ra fi no : SCA RA MEL‐ 
LI NI Gu gliel mo, “Po po la zione e di na miche de mo gra fiche”, in Gu gliel mo
SCA RA MEL LI NI e Diego ZOIA (a cura), Eco no mia e so cie tà, 2006, vol. I, pp.
51-63).

46  TUANA Gio van ni, De rebus Val lis tel li nae – Fatti di Val tel li na, a cura di T.
Sa lice, tra du zione di Abra mo Levi, Rac col ta di studi sto ri ci sulla Val tel li na,
XIV, So cie tà Sto ri ca Val tel li nese, Son drio, 1998, pp. 50-51, 123-168.

47  GIO VA NO LI Gau den zio, Cro na ca della Valle di Bre ga glia, Chia ven na, G.
Ogna, 1910, pp. 28-31. Le mar chand part avec son frère de Bondo le 27 no‐ 
vembre et il pour suit vers Cas tione en tra ver sant Chia ven na, No vate et
Trao na  ; à Cas tione, ils achètent du vin et partent en suite en di rec tion de
Chia ven na pour prendre la route du col de la Ma lo ja ; ils tra versent l’En ga‐ 
dine et entrent dans le Tyrol en s’ar rê tant à Lan deck ; d’ici, ils vont à Hall, où
ils trans fèrent le vin sur un ba teau afin de conti nuer le voyage le long de
l’Inn jusqu’à Ro sen heim, où coule le Da nube. Ils ar rivent à Vienne le jour de
Noël. Là, ils vendent le vin et Gau den zio achète des vê te ments pour lui- 
même et pour sa fa mille (une paire de chaus sures pour son fils Gau den zin ;
« una pe li zia a la mia dona » - une four rure pour sa femme – pour la quelle il
prend aussi des bas de soie  ; en core des chaus settes, cette fois plus cou‐ 
rantes, pour sa femme et sa fille « Aneta ») et d’autres per sonnes. Le 2 fé‐ 
vrier, après cinq se maines pas sées à Vienne, ils partent pour ren trer à
Bondo. Le bilan de l’opé ra tion (qu’il ef fec tue en Fio ri ni du Rhin, rhei ni scher
Gul den en al le mand, sigle R.) est très po si tif. Il avait ache té du vin pour 159
R  ; le trans port avait coûté 455,13 R  ; 24 R ont été uti li sés pour ache ter 16
paires de ton neaux (deux pour chaque che val) ; ajou tons à cela les frais d’hé‐ 
ber ge ment, de nour ri ture et les dé penses somp tuaires (51,50 R). Dans l’en‐ 
semble, donc, le voyage avait coûté 689.50 R. Seule ment en ré col tant 811,56
R (16 ton neaux ont été vendu à 27 R ; d’autres 8 à 30 R) par la vente des vins
trans por tés, il a ob te nu un gain net de 135.50 R, soit plus de 20% de l’in ves‐ 
tis se ment ini tial, tout en consi dé rant les dé penses somp tuaires.

48  SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, Una valle al pi na, 1978, pp. 70-72 (débat de
21.12.1717).

49  LA VIZ ZA RI Pie tro An ge lo, Sto ria della Val tel li na, Ca po la go, Ti po gra fia El‐ 
ve ti ca, 1838, I, pp. 14-15 (edi zione ori gi nale Me mo rie is to riche della Val tel li na,
Coira, Pfef fer, 1716).

50  L’œuvre « État et dé lices de la Suisse » (1730) est at tri buée à Got tlieb KYP‐ 
SE LER, pseu do nyme de Abra ham RU CHAT (pas teur pro tes tant et pro fes seur
de théo lo gie à Lau sanne, déjà au teur de « Les Dé lices de la Suisse » en 1714) ;
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le com pi la teur Jo hann Georg ALT MANN ajoute à cette der nière l’œuvre d’un
di plo ma tique an glais, Abra ham STA NIAN, qui avait pu blié en 1714 le récit po‐ 
li tique « État de la Suisse ».

51  KYP SE LER Got tlieb, L’État et les Dé lices de la Suisse, ou Des crip tion his to‐ 
rique et géo gra phique des XIII. Can tons et des leurs Al liés, Ba si lea, Ema nuel
Tour nei sen, t. IV, 1776, p. 155.

52  QUA DRIO Fran ces co Sa ve rio, Dis ser ta zio ni critico- storiche in tor no alla
Rezia di qua delle Alpi, oggi detta Val tel li na, Mi la no, Giuf frè, 1960, I, p. 22 (di‐ 
zione ori gi na ria 1755-6). Tra duc tion : Le vin re pré sente sans doute le prin ci‐ 
pal re ve nu de la ré gion. Les vi gnobles couvrent non seule ment toutes les
côtes ex po sées à l’est et au midi pour en vi ron 60 milles, sou te nus par des
cou ronnes en ma çon ne rie qui semblent don ner vie à un dé li cieux théâtre,
mais ils oc cupent aussi la plaine et la côte op po sée. La qua li té du vin, c’est la
seule rai son d’une telle ex pan sion, puisque il est le meilleur vin du monde,
comme l’écrit Clu ve rio. Le vin de Val te line s’amé liore au fil du temps et il ré‐ 
siste à tous les cli mats. Il est cher ché non seule ment par les ha bi tants des
ré gions voi sines de l’Ita lie et de la Rezia, mais aussi de la Suisse, du Tyrol, de
la Souabe, de la Ba vière, de l’Au triche, de la Bo hême, de la Po logne, de la
Hol lande, et même de l’An gle terre.

53  FARRA Fer di nan do Ce sare, “A pro po si to di tre di ti ram bi di Fran ces co Sa‐ 
ve rio Qua drio”, Bol let ti no So cie tà Sto ri ca Val tel li nese, 20, 1967, pp. 76-77.
COR BEL LI NI Au gus ta, “Fran ces co sa ve rio Qua drio e la Val tel li na”, in Clau dia
BERRA (a cura), La fi gu ra e l’opera di Fran ces co Sa ve rio Qua drio, Bi blio te ca
Co mu nale “Li be ro Della Briot ta”, Ponte in Val tel li na, Son drio, Bet ti ni, 2010,
pp. 37-40.

54  Tra duc tion en ita lien de Ba lil la PIN CHET TI. “Des cri zione della Val tel li na
di Padre Cos tan ti no Re ghen za ni”, Bol let ti no So cie tà Sto ri ca Val tel li nese, 10,
1956, pp. 86-89. “Cerne etiam vi vides fron do so ver tice colles, / For mo sos
colles, et amoe na in col li bus arva; / Plu ri ma pam pi neo quos un dique vinea
foetu / Ornat, et am bro sias prae ten dit vi ti bus uvas. // […] Dul cia quid re fe‐ 
ram ge ne ro si mu ne ra Bac chi; / Mu ne ra sol li ci tis censu satis apta co lo nis ? /
Hic ete nim plena spu mat vin de mia la bris, / Et magna in nu me ris in cum bunt
prae la ra ce mis, / Am plaque pur pu reo com ple tur dolia vino, / Os ego, qui
nos tra emp tum pro pe ra tis ad oras, / Teu to ni ci, et mag num pro vino pen di‐ 
tis aurum, / Tes tor, quam vobis li be rat, quam no bile vinum / Ve neat, et ves‐ 
tris ornet convi via men sis” (vv. 30-34, 59-63).

55  LI GA RI Pie tro, Ra gio na men ti d’Agri col tu ra, Banca Po po lare di Son drio,
Son drio, 1988, pp. 44, 73-74.
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56  LI GA RI Pie tro, Ra gio na men ti d’Agri col tu ra, 1988, pp. 44, 33-34.

57  “Die Land schaft Velt lin ist uns trei tig eines der schönsten und ohne Wi‐ 
ders pruch das frucht barste Thal der gan zen Schweiz. Ich übertreibe es im ge‐ 
ring ste nicht, wenn ich be haupte: Es sey eine kleines Pa ra dies, oder doch we‐ 
nig stens der Vor sch mack, der Ein gang des pa ra die si schen Ita liens”, LEH MANN
Hein rich Lud wig, Die Land schaft Velt lin nach ihrer bi she ri gen po li ti schen
und geo gra phi schen Lage und Ver fas sung, Mag de bur go, G.CH. Keil, 1797, p. 5.

58  LEH MANN Hein rich Lud wig, Die Land schaft Velt lin, 1797, pp. 170-184.

59  LEH MANN Hein rich Lud wig, Die Land schaft Velt lin, 1797, pp. 13-21, 185-
188.

60  GIOIA Mel chiorre, Il di par ti men to del Lario. Dis cus sione eco no mi ca, Mi la‐ 
no, Pir rot ta, 1804; Sta tis ti ca del di par ti men to dell’Adda, Ri pro du zione anas ta‐ 
ti ca del ma nos crit to di Mel chiorre Gioia ed edi zione cri ti ca, a cura di Fran‐ 
ces ca SOFIA, «An na li di Sta tis ti ca», s. X, vol. 22, anno 129, 20001804, 1813.
Plu sieurs in tel lec tuels de la Val te line (Fran ces co Vis con ti Ve nos ta, Luigi To‐ 
rel li) et lom bards (Carlo Cat ta neo, Ste fa no Ja ci ni) s’ins pirent de la de la
« Sta tis ti ca » de Mel chiorre Gioia et Gian do me ni co Ro mag no si, en réa li sant
des études im por tantes sur l’agri cul ture de la Val te line, ainsi que sur l’évo lu‐ 
tion de sa po pu la tion.

61  BEL LA TI Fran ces co, Re la zione Storico- politica sullo stato del Di par ti men‐ 
to dell'Ad da, ed Oglio e spe cial mente delle tre Ex- Provincie di Val tel li na, Chia‐ 
ven na e Bor mio pre sen ta ta al Vice- Presidente della Re pub bli ca Ita lia na da
Fran ces co Bel la ti già Com mis sa rio del Go ver no nello stes so Di par ti men to,
1802, ms Bi blio te ca Am bro sia na, Mi la no; PIETH Frie drich, “Die wirt schaft li‐ 
chen Vehältnisse im Velt lin, in Chia ven na und Bor mio zur Zeit der Los tren‐ 
nung von Graubünden 1814 Von Carl- Ulysses von Salis- Marschlins”,
Bündnerisches Mo nats blatt, n. 12, 1943, pp. 289-303.

62  SCA RA MEL LI NI Gu gliel mo, Una valle al pi na, 1978, p. 93.

63  Les an nées 1813, 1814, 1815 et 1817 (Il n’existe pas de mil lé sime 1816, l’année
« sans été ») ont été « quasi fa vo lo si per il prez zo dei vini » (presque fa bu‐ 
leuses pour les prix du vin), de sorte que beau coup de pro prié taires et de vi‐ 
gne rons furent sti mu lés à élar gir les vi gnobles et à les ame ner de plus en
plus en haut et dans les ter rains les moins adap tés aux vignes  : TO REL LI
Luigi, Os ser va zio ni sulla condi zione pre sente della Val tel li na, Mi la no, So cie tà
degli Edi to ri degli An na li Uni ver sa li, 1845, pp. 5-6.
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Français
La spé cia li sa tion vi ti vi ni cole de la Val te line (Alpes Rhé tiques, Lom bar die,
Ita lie) est une constante qui a ca rac té ri sé l’his toire de la val lée et de ses ha‐ 
bi tants de puis une époque très an cienne. La vi ti cul ture s’est im po sée au
cours du temps à tra vers l’amé na ge ment en ter rasses ar ti fi cielles du ver sant
rhé tique, ex po sé au Sud et qui pos sède des condi tions fa vo rables à la vigne,
mal gré la forte in cli nai son des pentes. Il s’agit d’un ou vrage co los sal qui a
duré plu sieurs siècles et qui a per mis le dé ve lop pe ment d’une vi ti vi ni cul ture
de qua li té à par tir du Haut Moyen- âge (dans les pro prié tés fon cières des
grands mo nas tères ou des ins ti tu tions ec clé sias tiques). Au fil du temps, elle
a sur mon té plu sieurs crises – en vi ron ne men tales, éco no miques, les guerres,
les ma la dies de la vigne – sans perdre son label de qua li té. La spé ci fi ci té du
pay sage en ter rasses ré side dans l’ex ten sion de l’aire, dans sa conti nui té ter‐ 
ri to riale, dans son ex ten sion al ti mé trique, dans l’in ten si té de sa construc‐ 
tion, dans son an cien ne té, dans sa durée d’uti li sa tion : des ca rac té ris tiques
qui ac cordent aux ar té facts de la Val te line une quan ti té et une qua li té telles
que ce ter ri toire pré sente un cas unique dans les Alpes.
La réa li sa tion des ter rasses a to ta le ment ar ti fi cia li sé la côte rhé tique qui,
ainsi, de vint pro duc tive en gé né rant un écart entre la va leur na tu relle des
sols (qui était sou vent nulle, puisque il n’y avait que des roches) et leur ca pa‐ 
ci té pro duc tive. L’amé na ge ment du ver sant a conduit à la créa tion d’une fi‐ 
lière éco no mique (culture de la vigne – vi ni fi ca tion – com merce) qui a do mi‐ 
né la vie lo cale du XVe au XXe siècle.
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Les pra tiques agro no miques de réa li sa tion et d’uti li sa tion des ter rasses vi ti‐ 
coles, fon da men tales pour l’or ga ni sa tion éco no mique et so ciale lo cale, ont
été es sen tielles pour la for ma tion et l’exis tence de la so cié té de Val te line. La
vi ti cul ture re liait tous les par te naires so ciaux : les pay sans, en ga gés dans la
réa li sa tion des ar té facts et ac cep tant même des formes im por tantes d’auto- 
exploitation  ; les pro prié taires, dont la ri chesse dé pen dait de la rente fon‐ 
cière tirée de la sur pro duc tion ob te nue sur des ter rains pauvres et rares  ;
les pro fes sions li bé rales (mé de cins, avo cats, no taires), les ar ti sans, les ar‐ 
tistes, qui même s’ils n’étaient pas liés aux ac ti vi tés agri coles, bé né fi ciaient
de la ri chesse mise en cir cu la tion par la de mande de biens et ser vices des
pro prié taires fon ciers. Tous les ex pres sions de la so cié té furent liées à
l’amé na ge ment en ter rasses du ter ri toire  : ju ri diques (contrats agraires),
agro no miques (tech niques de culture, sys tèmes de pro duc tion, cycles er go‐ 
no miques), « culture ma té rielle » des pay sans (ha bi ta tions, bâ ti ments uti li‐ 
taires tels les pres soirs com mu nau taires, ou tils), in fra struc tures (ré seau
rou tier, contrôle des eaux), construc tions ci viles et re li gieuses. Jusqu’à un
passé ré cent, les dif fi ciles condi tions de vie des agri cul teurs au tant que le
bien- être des pro prié taires dé pen daient de cette plus- value seule ment per‐ 
mise par la réa li sa tion de ter rasses ar ti fi cielles consa crées à la pro duc tion
de vins de haute qua li té sur un ter ri toire au dé part mor pho lo gi que ment
hos tile. Le prin ci pal mar ché de ces vins a tou jours été le Nord des Alpes, no‐ 
tam ment après le rat ta che ment de la Val te line aux Ligues gri sonnes (1512-
1797).
Cette ca rac té ris tique de la vi ti cul ture de la Val te line est évo quée par d’im‐ 
por tantes ar chives, mais aussi par une bi blio gra phie très di ver si fiée qui
com prendre les œuvres d’éru dits, d’hommes de lettres et d’in tel lec tuels de
di verse im por tance, ita liens et étran gers (de Léo nard de Vinci à Ma thieu
Ban del lo ; de Conrad Fer di nand Mayer à Her mann Hesse). Ces per son nages
ont contri bué à la dif fu sion eu ro péenne de la ré pu ta tion du vin de Val te line
selon un mo dèle fondé sur la no to rié té, l’ex cel lence, la va leur éco no mique,
la ter ri to ria li té du pro duit (har mo nie avec le ter roir et ses ca rac tères par ti‐ 
cu liers).
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