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In tro duc tion
La vi ti cul ture en Ita lie a des ori gines très an ciennes. Au fil du temps,
la vigne s'est dif fu sée presque par tout dans la pé nin sule, en s'adap‐ 
tant à une in croyable va rié té de si tua tions en vi ron ne men tales. Ac‐ 
tuel le ment, le nombre des cé pages uti li sés est sans doute plus res‐ 
treint que pen dant la pé riode pre- phylloxérique, tout en res tant re la‐ 
ti ve ment consis tant. Le «  Re gis tro Na zio nale delle Va rie tà di Vite  »
(Re gistre Na tio nal des Cé pages) compte 472 va rié tés de rai sins de
cuve et 129 pour la pro duc tion de rai sins de table.

1

Cet ar ticle vise à ana ly ser d’une façon syn thé tique les prin ci paux
chan ge ments dans la culture de la vigne pen dant la pé riode 1970-
2010 en uti li sant les don nées of fi cielles des re cen se ments de l'agri‐ 
cul ture ré col tées par l’ISTAT (Ins ti tut Na tio nal de Sta tis tique) tous les
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dix ans (rap pe lons tou te fois que le re cen se ment de 1980 a été ef fec‐ 
tué en 1982).

Dans la pre mière par tie du tra vail, nous pré sen te rons les don nées sur
les sur faces plan tées en vigne au ni veau na tio nal et ré gio nal, en sou li‐ 
gnant la dis tinc tion entre les cultures des rai sins de cuve et des rai‐ 
sins de table. Ce pen dant, comme en Ita lie la pre mière culture à plus
d'im por tance que la se conde et toute en consi dé rant qu'à cause des
exi gences com mer ciales les vignes de table sont en cours d'être ra pi‐ 
de ment rem pla cées par des va rié tés d’ori gine in ter na tio nale, dans la
se conde par tie du tra vail, on fo ca li se ra l'at ten tion sur les évo lu tions
des su per fi cies vi ti coles des ti nées à la pro duc tion de rai sins de cuve.

3

La sur face vi ti cole au ni veau na ‐
tio nal et ré gio nal
Les sur faces plan tées en vignes sont en dé crois sance de puis le début
des an nées 1970. Pen dant cette pé riode, on ob serve une baisse consi‐ 
dé rable des es paces vi ti coles, qui passent de 1.215.372 hec tares, re‐ 
cen sés par l'ISTAT en 1970, à 663.005 en 2010, avec une di mi nu tion de
555.367 hec tares au total, soit en vi ron 50% du total ini tial. La ré duc‐ 
tion a été conti nuelle au cours des an nées  : entre les re cen se ments
de 1970 et celui de 1982, la perte avoi sine 6% (en vi ron 71.836 hec‐ 
tares)  ; mais, la contrac tion de la sur face de pro duc tion est plus ra‐ 
pide dans les deux dé cen nies sui vantes. 214.498 hec tares sont per dus
seule ment entre 1990 et 2000. Le phé no mène s’est pour sui vi aussi
pen dant la der nière dé cen nie (2000-2010), avec tou te fois une évo lu‐ 
tion plus lente, car on ob serve une baisse de 50.000 hec tares, soit
une moyenne an nuelle de 5.000 hec tares, contre les 20.000 hec tares
de la dé cen nie pré cé dente, et presque 7.000 ha de la pé riode 1970-
1982 (Graph. A et ta bleau 1).
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Gra phique A – Evo lu tion des sur faces plan tées en vignes à rai sins de cuve et de table entre
1970 et 2010. Source : ISTAT.

Ta bleau 1 – Évo lu tion des sur faces ré gio nales plan tées en vignes (rai sins de cuve et de
table) entre 1970 et 2010 (source : ISTAT).
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La baisse a in té res sé l’en semble du ter ri toire na tio nale ; les consi dé‐ 
ra tions sur les causes qui ont conduit à cette évo lu tion né ga tive
portent es sen tiel le ment sur 4 fac teurs  : a) la perte d’im por tance du
sec teur agri cole dans l’éco no mie ita lienne de puis les an nées 1960 ; b)
la spé cia li sa tion des ex ploi ta tions agri coles dont les pro duc tions ont
été de plus en plus di ri gées pour les mar chés  ; c) les po li tiques vi ti‐ 
coles, com mu nau taires et na tio nales, qui ont d'abord en cou ra gé
l’aug men ta tion de la pro duc tion de vin, puis l'aban don des su per fi cies
vi ti coles et, enfin, la conver sion et la re struc tu ra tion des vi gnobles  ;
d) les chan ge ments dans les goûts des consom ma teurs, de plus en
plus at ten tifs à l'uti li sa tion de bois sons neutres et moins al coo li sées,
ont porté un dur coup à la consom ma tion de vin qui est pas sée de
plus de 100 litres par ha bi tant pen dant les an nées 1960 à 40 litres de
nos jours.

5

L'ana lyse ré gio nale de l’évo lu tion des su per fi cies vi ti coles (Graph. B)
montre que, dans cer taines ré gions comme la Vé né tie, le Frioul, la
Tos cane, la Lom bar die et les Pro vinces de Trente et de Bol za no, il y a
eu une in ver sion de ten dance et les sur faces plan tées en vignes ont
re com men cé à aug men ter au cours de la der nière dé cen nie. En re‐ 
vanche, dans les autres ré gions, la baisse des es paces vi ti cole a conti‐ 
nué, mal gré les in ci ta tions éco no miques vi sant à évi ter les aban dons
à tra vers des po li tiques de re qua li fi ca tion et la va lo ri sa tion des pro‐ 
duc tions vi ti vi ni coles.
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Gra phique B – Evo lu tion ré gio nale des sur faces plan tées en vignes (rai sin de cuve et de
table) entre 1970 et 2010. Va leurs ab so lues. Source : ISTAT.

Au contraire, les ré gions qui ont vu leur sur face aug men ter leurs sur‐ 
faces de vi gnoble dans la der nière dé cen nie ont su pro fi ter des ces
me sures (Graph. C), lorsque le sec teur vi ti cole mon trait déjà une dy‐ 
na mique po si tive en vertu d’une hausse de la de mande des pro duits
vi ni coles lo caux. L’at ten tion des consom ma teurs a per mis d'ac cé lé rer,
ou dans cer tains cas de conso li der, la courbe de l’offre. A cet égard,
l’exemple de la Vé né tie et du Frioul est illus tra tif  : on y ob serve une
aug men ta tion des sur faces plan tées en cé pages de Glera et Pinot
Gris.
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Gra phique C – Evo lu tion de la sur face vi ti cole ré gio nale entre les re cen se ments de 2000 et
2010. Va leurs ab so lues. (Source : ISTAT).

L’ana lyse du gra phique C, sur le quel on peut voir l’évo lu tion des sur‐ 
faces vi ti coles ré gio nales entre les re cen se ments de 2000 et de 2010,
montre avec évi dence ce phé no mène. Il faut re mar quer que l’aug‐ 
men ta tion des sur faces de culture se concentre dans les ré gions vi ti‐ 
coles de l’Ita lie ho mo gènes en ma tière de condi tions pé do cli ma tiques
et qui pos sède une vo ca tion à la culture de cer tains cé pages qui
donnent une « em preinte » très im por tante à leur vi ti cul ture. En re‐ 
vanche, là où l(on ob serve une forte ré duc tion des sur faces vi ti coles,
même pen dant la der nière dé cen nie et mal gré un chute bien que plus
lente avant – les cé pages au toch tones ont re pré sen té une op por tu ni‐ 
té pour la re lance de la vi ti cul ture et, en même temps, ont contri bué
à li mi ter l'éro sion des sur faces en pro duc tion (Graph. D).

8
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Gra phique D – Va ria tion dé cen nale en pour cen tage des sur faces vi ti coles ré gio nales entre
2010 et 2000.

A par tir de ces consi dé ra tions, on peut fa ci le ment com prendre que la
perte du po ten tiel vi ti cole ita lien, comme on le verra en dé tail ci- 
après, n’a pas tou ché de façon pro por tion nelle tous les cé pages. Pour
cer taines va rié tés, la baisse des sur faces en culture s’ac corde avec la
ten dance na tio nale, comme c’est le cas pour le Treb bia no Ro ma gno lo,
le Treb bia no Tos ca no, ou la Mal va sia Bian ca di Can dia, etc. ; Une forte
hausse est re pé rable pour d’autres cé pages, comme pour le Glera et
le Pinot Gris ; pour d'autres en core, on ob serve une conso li da tion des
sur faces vi ti coles ou une pe tite, mais constante aug men ta tion de ces
aires : c'est le cas de cer tains cé pages au toch tones comme l’Aglia ni co,
le Can no nau, le Fiano, la Fa lan ghi na, etc.

9

Au cours des cin quante der nières an nées, en Ita lie, nous as sis tons
d’abord à un ef fon dre ment des sur faces plan tées en vignes, suivi plus
tard par une éro sion constante qui at tein dra son som met en 2010
avec 663.005 hec tares. Cela pose d’ailleurs la ques tion de consi dé rer,
ou pas, l’ex pan sion ac tuelle au re gard de l’évo lu tion des mar chés.
Rap pe lons tout de même que la sur face vi ti cole a conti nué à di mi nuer
en moyenne de 5.000 hec tares par an du rant la der nière dé cen nie,
une contrac tion d’en vi ron 10% de la su per fi cie to tale.

10
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Gra phique E – Va ria tions des sur faces plan tées en vignes su pé rieures à 3.000 hec tares
entre 2000 et 2010 pour les dix pre miers cé pages.

Nous pou vons pro ba ble ment ré pondre par l’af fir ma tive à la ques tion
pré cé dente si l’on tient compte de la na ture des mar chés et de la
com plexi té des échanges qui ont lieu à l'échelle mon diale. On peut
consi dé rer que le vi gnoble est au jourd’hui en équi libre car la pro duc‐ 
tion vi ti cole s’est spé cia li sée et pos sède toutes les ca rac té ris tiques
pour faire face aux re quêtes du mar ché dans un temps re la ti ve ment
court. Le plus grand obs tacle à l'adap ta tion des struc tures pro duc‐ 
tives aux be soins du mar ché est re pré sen té, pa ra doxa le ment, par la
po li tique vi ti vi ni cole de l'UE qui im pose des res tric tions très sé vères à
la plan ta tion de nou veaux sites. Les consé quences de ces me sures se
ré per cutent lour de ment, non seule ment sur la crois sance et sur la di‐ 
ver si fi ca tion de l'offre mon diale, mais aussi sur sa flexi bi li té en ré‐ 
ponse aux va ria tions de la de mande du vin. Le Gra phique E montre
l'évo lu tion des su per fi cies vi ti coles des cé pages qui ont aug men té ou
bais sé de plus de 3.000 hec tares entre 2000 et 2010. Il est in té res sant
de consta ter que, par rap port au re cen se ment de 2000, l’aug men ta‐ 
tion glo bale a été de 63.807 hec tares pour les dix pre miers cé pages
dont les aires ont cru pen dant la pé riode ; A contra rio, nous as sis tons
à une di mi nu tion de 66.835 hec tares des dix va rié tés qui sont di mi‐ 
nuées a été de. En dé fi ni tive, il s’agit de va leurs presque équi va lentes.

11
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Ta bleau 2 – Évo lu tion des sur faces plan tées en vignes pour la pro duc tion de vins AOP et
non- AOP entre 2000 et 2010. (Source : ISTAT)

La pro duc tion des vins à ap pel la ‐
tions d’ori gine
L'Ita lie fi gure parmi les prin ci paux pays vi ti coles au monde et, tous les
ans, elle se dis pute le titre de pre mier pro duc teur mon dial avec la
France.

12

En Ita lie, la pro duc tion des vins AOP est en constante aug men ta tion.
Ac tuel le ment, il y a 73 vins DOCG (Dé no mi na tion d’Ori gine Contrô lée
et Ga ran tie), 336 vins DOC (Dé no mi na tion d'Ori gine Contrô lée) et 118
vins IGT (In di ca tion Géo gra phique Ty pique). Les ap pel la tions DOCG
et DOC cor res pondent à la dé no mi na tion com mu nau taire AOP ; tan‐ 
dis que l’in di ca tion IGT est équi va lente à l'IGP com mu nau taire (In di‐ 
ca tion Géo gra phique Pro té gée).

13

Les pro duc tions en DOCG ont qua si ment été mul ti pliées par trois de‐ 
puis 2000  ; les DOC ont aug men té de 25%, les In di ca tion Géo gra ‐

14
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Gra phique F – Sur faces ré gio nales consa crées à la pro duc tion de vins AOP et non- AOP (en
pour cen tage). Source : ISTAT, Re cen se ment Gé né rale de l’Agri cul ture 2010.

phiques Ty piques de 15%. Ces der nières re pré sentent des pro duits
d'ex cel lence et, si on consi dère leur ori gine et le lien avec le ter ri‐ 
toire, elles se rap prochent des pre mières, en contri buant de ma nière
si gni fi ca tive à là ré pu ta tion de la vi ni cul ture na tio nale. Tou te fois, d’un
point de vue sta tis tique, elles s’ins crivent dans la ca té go rie des vins
non- AOP comme in di qué dans les ta bleaux et dans les gra phiques qui
suivent.

L’ana lyse de l'évo lu tion des sur faces plan tées en vignes montre qu'il y
a eu une aug men ta tion si gni fi ca tive de la qua li té des pro duc tions vi‐ 
ni coles pen dant la der nière dé cen nie (Tab. 2). Les sur faces consa‐ 
crées à la pro duc tion des vins AOP passent d’en vi ron 35% en 2000 à
51% en 2010. Cette dé marche est le ré sul tat des ef forts des en tre‐ 
prises vi ti coles qui ont su ré agir ra pi de ment aux in ci ta tions du mar‐ 
ché et aux né ces si tés de l'in no va tion tech no lo gique. Au cours des
deux der nières dé cen nies, la vi ti vi ni cul ture ita lienne s’est donc trans‐ 
for mée et re qua li fiée en pro fon deur.

15

En va leurs ab so lues, les vi gnobles en AOP passent de 233.605 hec‐ 
tares en 2000 à 320.859 hec tares en 2010  : une aug men ta tion de
87.254 hec tares qui cor res pond à 37% du total. Il s’agit d’une don née

16
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Ta bleau 3 – Évo lu tion ré gio nale des pro duc tions AOP et non AOP entre 2000 et 2010.
(Source : ISTAT).

très im por tante, en par ti cu lier si on consi dère qu’en même temps, les
sur faces des pro duc tions non- AOP ont di mi nuées de 42% avec une
baisse de 137.099 hec tares. La sur face vi ti cole na tio nale montre dans
l’en semble une contrac tion de 50.000 hec tares  ; néan moins, la ten‐ 
dance gé né rale évo lue vers des pro duc tions de haute qua li té.

Les pro duc tions en AOP se concentrent en par ti cu lier dans le Nord et
dans le Centre de l’Ita lie, où elles at teignent 73% de la su per fi cie to‐ 
tale culti vée  ; mais c’est ce pen dant dans le Sud qu’ap pa raissent les
taux d’ac crois se ment les plus éle vés : par fois, les sur faces consa crées
aux pro duc tions en AOP on dou blé pen dant les dix der nières an nées
(Tab. 3). Cette ré par ti tion géo gra phique dis cor dante peut s'ex pli quer
par l’écart exis tant de puis la moi tié du XXe siècle, entre les vi ti cul‐ 
tures de ces deux zones qui pré sentent, en core au jour d'hui, des ca‐ 
rac té ris tiques socio- économiques et struc tu relles très dif fé rentes.

17
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La moi tié des ré gions ita liennes (12 Ré gions et 2 Pro vinces au to‐ 
nomes) dé dient entre 52% et 97% de l’es pace vi ti cole glo bal à la pro‐ 
duc tion de vins AOP. Dans 7 autres ré gions, ce pour cen tage os cille
entre 30% et 50%. En Si cile, les vi gnobles en AOP sont en core faibles
et ils n’em brassent que 12% du total de la sur face glo bale du vi gnoble.
Néan moins, en va leurs ab so lues, les 12.835 hec tares de pro duc tions
en AOP de la ré gion montrent qu’elle a amor cée une si gni fi ca tive évo‐ 
lu tion vers la cer ti fi ca tion de qua li té des vi gnobles, évo lu tion qui
risque de conti nuer dans les pro chaines an nées, compte tenu de la
di men sion très re mar quable des sur faces plan tées en vignes.

18

Beau coup de cé pages, tant au toch tones qu’in ter na tio naux, contri‐ 
buent à la pro duc tion AOP vi ti coles ita liennes. La forme pé nin su laire
fa vo rise la pré sence d’un grand nombre de ter roirs pé do cli ma tiques
dif fé rentes qui offrent aux di verses va rié tés de vignes la pos si bi li té
d’épa nouir au maxi mum leurs ca rac té ris tiques.

19

Evo lu tion des sur faces plan tées
en vigne à rai sins de cuve
Dans le gra phique G nous pré sen tons les vignes à rai sins de cuve les
plus culti vées en Ita lie. Le ta bleau 4 montre leur évo lu tion de puis
1970.

20
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Gra phique G – Sur face vi ti cole des vingt pre miers cé pages de cuve au Re cen se ment Agri- 
cole de 2010. (Source : ISTAT).
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Ta bleau 4 – Évo lu tion des sur faces vi ti coles des vingt pre miers cé pages de cuve entre 1970
et 2010 (ISTAT) 

* See foot notes under table 5.

Ces vingt cé pages re pré sentent plus de la moi tié du pa tri moine vi ti‐ 
cole na tio nal culti vé. Entre 1970 et 2010, les sur faces consa crées à ces
vignes aug mentent de 56% à 64% par rap port à l’en semble des cé‐ 
pages de cuve. La liste com prend 29 cé pages, cer tains non notés,
ayant dis pa rus de puis les an nées 1970, et d’autres étant ap pa rus entre
temps.

21

Il existe ce pen dant un noyau de 13 cé pages qui res tent dans ce
groupe pen dant toute la pé riode : San gio vese, Treb bia no Tos ca no, Ca‐ 
tar rat to (blanc et brillant), Bar be ra, Mer lot, Mon te pul cia no, Ne groa‐ 
ma ro, Treb bia no Ro ma gno lo, Pri mi ti vo (ou Zin fan del), Aglia ni co, Gar‐ 
ga ne ga, Mos ca to (ou Mus cat) et Ca la brese. Parmi eux, seul le Mer lot
est une va rié té in ter na tio nale  ; les autres sont des cé pages au toch‐ 
tones de l’Ita lie. Cer tains sont ré pan dus dans plu sieurs ré gions (San‐

22
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gio vese, Treb bia no, Mus cat, Mon te pul cia no), alors que d’autres sont
lo ca li sés prin ci pa le ment dans cer tains zone vi ti cole de qua li té  : Ca‐ 
tar rat to et Ca la brese en Si cile, Bar be ra en Pié mont, Pri mi ti vo et Ne‐ 
groa ma ro dans les Pouilles, Aglia ni co en Ba si li cate, Gar ga ne ga en Vé‐ 
né tie et Treb bia no Ro ma gno lo en Émilie- Romagne.

De puis 1970, la sur face des vingt pre miers cé pages subit une di mi nu‐ 
tion conforme à la ten dance na tio nale. Néan moins, cer taines va rié tés
(San gio vese, Mer lot, Mon te pul cia no, Pri mi ti vo et Aglia ni co) s’ins‐ 
crivent de nou veau dan un cycle de crois sance de leurs aires pen dant
la der nière dé cen nie ; les vi gnobles de Gar ga ne ga sont, quand à eux,
es sen tiel le ment stables de puis 1982.

23

Du rant les der nières qua rante an nées, le San gio vese a re pré sen té en‐ 
vi ron 10% de la su per fi cie na tio nale plan tée en vigne et de façon
constante ; sa pré émi nence s’ex plique aussi en rai son de sa vaste dif‐ 
fu sion ter ri to riale. A contra rio, Treb bia no, Bar be ra et Ca tar rat to, tout
en conser vant des di men sions consi dé rables, conti nuent à perdre du
ter rain, en par ti cu lier face à des va rié tés qua li ta ti ve ment su pé rieures.

24

Parmi les autres cé pages il y en a cer tains qui su bissent une ré duc‐ 
tion constante de leur aire de pro duc tion : Mal va sia Bian ca di Can dia,
Mal va sia Bian ca Lunga, Dol cet to et Ne rel lo. D'autres ne furent in clus
qu’à par tir de 1970 dans la liste des vingt pre miers: Uva di Troia, Ra‐ 
bo so (Piave et Vé rone). Le Nu ra gus, une va rié té ré pan due en Sar‐ 
daigne, n'est pré sente que dans les re cen se ments de 1970 et 1982  ;
tan dis que le Can no nau (sy no nyme d’Ali cante et de Tocai Rosso), prin‐ 
ci pa le ment culti vé en Sar daigne mais aussi dans d'autres ré gions ita‐ 
liennes, ré in tègre seule ment ses po si tions en 2010, après avoir subit
une baisse entre 1970 et 1982. Enfin, les cé pages An so ni ca, Dol cet to et
Treb bia no Abruz zese sont ré per to riés parmi les 20 pre miers entre
1982 et 2000, mais, en même temps, voient di mi nuer leur aire pro‐ 
duc tion du rant cette pé riode.

25

Il est in té res sant de noter que les cé pages qui fi gurent sur la liste de‐ 
puis les deux der nières dé cen nies se si gnalent par une forte ex pan‐ 
sion de leurs sur faces de culture. Le Ca la brese, qui connait une crois‐ 
sance à par tir de 1990, aug mente ses es paces de culture de 45% entre
2000 et 2010 ; au cours de la même pé riode, le Char don nay croît de
67%, le Ca ber net Sau vi gnon de 70%. Enfin, il faut men tion ner les cé ‐

26
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pages qui entrent dans la liste après 2000 : Pinot Gris, Cor vi na, Cor‐ 
vi none, Glera et Syrah.

Ces don nées montrent une ten dance qui vise à l’amé lio ra tion qua li ta‐ 
tive de la vi ti cul ture à tra vers la dif fu sion de cé pages in ter na tio naux
dans les zones vi ti coles déjà struc tu rées pour la pro duc tion et l’ex‐ 
por ta tion de vins de haute gamme, ou à tra vers le ren for ce ment et
l'ex pan sion des cé pages au toch tones dans les ré gions d'ori gine de ces
va rié tés.

27

Enfin, dans le ta bleau 5, nous sou hai tons pré sen ter les cents cé pages
les plus culti vées en Ita lie, pays où, ac tuel le ment sont culti vées plus
de 300 va rié tés. Ces cé pages re pré sen taient 75% de la pro duc tion
glo bal de rai sin en 1990, pour cen tage at tei gnant 90% en 2010, une
ten dance qui semble an non cer pour l’ave nir une di mi nu tion en core
plus grande du nombre des va rié tés uti li sées.

28

Le re cen se ment de 1970 dis tingue trois modes de conduite de la
vigne : « col tu ra prin ci pale pura » (culture spé cia li sée) lorsque la vigne
est la seule culture  ; « col tu ra prin ci pale mista pre va lente  » (culture
prin ci pale ou pré do mi nante) lorsque la vi ti cul ture est as so ciée à
d’autres cultures her ba cées et/ou li gneuses agri coles, (elle re pré‐ 
sente la culture la plus im por tante pour ce qui concerne la va leur de
la pro duc tion an nuelle)  ; «  col tu ra se con da ria  » (culture se con daire)
lorsque la vigne est as so ciée à d’autres cultures her ba cées et/ou li‐ 
gneuses agri coles, mais qu’elle est seule pré sente en se conde po si‐ 
tion.

29

Dans ce tra vail, nous avons ex clus de l’ana lyse les don nées concer‐ 
nant les sur faces dé si gnées dans le ca dastre comme « culture se con‐ 
daire  », car elles re pré sentent des par celles trop li mi tées (par
exemple les jar dins fa mi liaux) dont la pro duc tion est des ti née à l’au‐ 
to con som ma tion. Dans les re cen se ments sui vants, les don nées sur les
sur faces vi ti coles sont pré sen tées en fonc tion de la des ti na tion pro‐ 
duc tive  : pour la pro duc tion des vins AOP ou pour la pro duc tion
d'autres vins.

30

Nous consi dé rons ici l'évo lu tion des cé pages ex clus du groupe des
vingt pre miers, dont la culture est plus ou moins ré pan due en rai son,
sur tout, des per for mances éco no miques de la vi ti cul ture ré gio nale.
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On peut dis tin guer un groupe de va rié tés in ter na tio nales dont les
sur faces plan tées aug mentent. Le Pinot Noir est en hausse de puis
1970, prin ci pa le ment dans les zones AOP. Le Sau vi gnon main tient ses
po si tions en en re gis trant une lé gère aug men ta tion entre 2000 et
2010, car il est culti vé pour 68% dans les zones à ap pel la tions d'ori‐ 
gine. Le Gewürztraminer montre une ten dance si mi laire  : il est en
constante ex pan sion de puis 1970, en par ti cu lier dans les zones AOP
de l'Ita lie du Nord- Est. Entre 2000 et 2010, il a presque tri plé ses sur‐ 
faces. Le Vio gnier, un cé page d’ori gine fran çais qui a été ré cem ment
in tro duit en Ita lie, fi gure parmi les cent pre miers en La tium, Pié mont,
Si cile, Tos cane, Om brie et il est en cours d’ex pé ri men ta tion dans la
Pro vince de Bol za no  ; il est tou te fois uti li sé prin ci pa le ment pour la
pro duc tion des vins sans ap pel la tion d'ori gine pro té gée.

32

No tons en suite l’exis tence d’un groupe de cé pages au toch tones qui
conserve ses sur faces culti vées : c’est le cas du Neb bio lo qui, pen dant
les qua rante der nières an nées, s’est main te nu sur en vi ron 5.000 hec‐ 
tares, dont 91% en ap pel la tion d’ori gine pro té gée. Il en va de même
du Lam brus co Sa la mi no qui est culti vé pour 75% dans des zones AOP.
L'An cel lot ta, des ti né à part égale à des vins à ap pel la tion d'ori gine et à
des vins sans ce label, main tient ses po si tions de puis 1980. Le Cor tese
aussi est stable de puis 1990.

33

Une ten dance à l’aug men ta tion des sur faces culti vées touche un
autre groupe de cé pages au toch tones. Le Lam brus co Maes tri, un cé‐ 
page culti vé dans plu sieurs ré gions, après le dé clin des an nées 1970,
est en train de ré cu pé rer ses po si tions dans di vers lieux, no tam ment
pour ce qui concerne la pro duc tion des vins sans ap pel la tion d’ori‐ 
gine. Le Grillo, cé page si ci lien, voit aug men ter ses sur faces plan tées
après 2000. Lui aussi est uti li sé es sen tiel le ment pour la pro duc tion
des vins non- AOP. Au contraire, Croa ti na, Ver men ti no, Fiano et Fa‐ 
lan ghi na (en Cam pa nie), Ga gliop po (en Ca labre); Lam brus co Gras pa‐ 
ros sa (en culture dans plu sieurs ré gions) ont prin ci pa le ment des aires
de pro duc tion en crois sance dans les zones à ap pel la tion d'ori gine. Il
faut aussi men tion ner le Pe co ri no, dont la sur face en culture a dé cu‐ 
plée entre 2000 et 2010. Il est uti li sé prin ci pa le ment dans les
Abruzzes (sur tout pour les vins sans ap pel la tion d’ori gine) et dans les
Marches (cette fois pour la pro duc tion de vins à ap pel la tion d’ori gine
pro té gée). Enfin, il ne faut pas né gli ger le Mus cat Jaune, ré pan du dans
di verses ré gions ita liennes et qui a beau coup aug men té ses sur faces
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de culture pen dant la der nière dé cen nie. Il fau dra at tendre les pro‐ 
chaines an nées pour me su rer s’il s’agit d’une ten dance du rable ou s’il
s’agit juste d’un pro ces sus tran si toire.

Le Sa gran ti no subit aussi une constante aug men ta tion de ses sur‐ 
faces de puis 1970 et, pen dant la der nière dé cen nie, il a tri plé ses es‐ 
paces. Il est uti li sé prin ci pa le ment pour la vi ni fi ca tion de vins à ap pel‐ 
la tion d’ori gine pro té gée en Om brie, la ré gion d’ori gine du cé page.
L’Ar neis, un cé page au toch tone du Pié mont, à une évo lu tion tout à
fait si mi laire à la pré cé dente  : il est en ex pan sion de puis 1970 pour
presque uni que ment des zones en AOP.

35

Enfin, il y a aussi un grand nombre de cé pages dont on voit les sur‐ 
faces s’ame nui ser  : Ca ri gna no, Ron di nel la, qui sont en baisse
constante de puis 1970 ; Gre ca ni co do ra to, un cé page si ci lien, qui a ré‐ 
gres sé de 2000 à 2010 après trois dé cen nies de crois sance. Nom‐ 
breux sont ceux qui, parmi les cé pages au toch tones su bissent une
baisse constante de leurs sur faces de plan ta tion.

36

Si l’on dé place notre at ten tion vers les cé pages in ter na tio naux, Ca‐ 
ber net Franc, Car mé nère et Pinot Blanc ac cusent les contrac tions les
plus si gni fi ca tives.
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Ta bleau 5a – Les cent pre mières cé pages de cuve culti vés en Ita lie de 1970 à 2010.
(Source : ISTAT)

Ta bleau 5 b – Les cent pre mières cé pages de cuve culti vés en Ita lie de 1970 à 2010.
(Source : ISTAT)
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ISTAT (Is ti tu to Na zio nale di Sta tis ti ca):
Cen si men to dell’Agri col tu ra Ita lia na:
1970, 1982, 1990, 2000, 2010.

An to nio Calò, Da vide Gaeta, Car me lo
Za va glia, Mo re no An to niaz zi: Evo lu‐ 
zione del vi gne to Ita lia – vo lume II°.
Vit to rio Ve ne to (TV), TIPSE, 2008, 407.

Gian fran co Tem pes ta, Mo ni ca Fio ri lo,
Mat teo Ma ren ghi. “Vi gne to Ita lia”. Alba,
Wine pass, 2013, 66.

Ba va res co L. (2004) - Evo lu zione della
piat ta for ma am pe lo gra fi ca ita lia na. In‐ 
for ma tore Agra rio, 48� 57-59.

Ta bleau 5c – Les cent pre mières cé pages de cuve culti vés en Ita lie de 1970 à 2010.
(Source : ISTAT)

Conclu sion
Dans ce tra vail nous avons pré sen té l’évo lu tion, au fil du temps, des
sur faces vi ti coles en Ita lie en uti li sant les don nées four nis par les re‐ 
cen se ments dé cen naux de l’agri cul ture. La pos si bi li té d’ac cé der à des
in for ma tions sta tis tiques sur les qua rante der nières an nées a per mis
d’éva luer les va ria tions de la vi ti cul ture, mu ta tions qui ont été de
toute évi dence étroi te ment liées à celles du mar ché du vin. En gé né‐ 
ral, la di mi nu tion des es paces vi ti coles s’est pour sui vi jusqu’à nos
jours, mais à un rythme plus lent que dans les dé cen nies pré cé dentes.
La ré duc tion gé né rale des sur faces dé pend aussi des struc tures pro‐ 
duc tives du sys tème vi ti cole et des ef fets des règles de l'UE. Lo gi que‐ 
ment, les cé pages qui ap portent aux pro duc teurs un re ve nu sa tis fai‐ 
sant ont ten dance à rem pla cer ceux qui ga ran tissent un ren de ment
éco no mique in fé rieur. Les cé pages au toch tones sont les plus pré‐ 
sents et cer tains d’eux l’ont été pen dant toute la pé riode. D'autres ont
pris de l'im por tance seule ment après 2000 et ils sont au jour d'hui en
plein essor. C’est no tam ment le cas du cé page Glera, dont les rai sins
sont uti li sées pour la pro duc tion du Pro sec co. Enfin, no tons aussi la
pré sence et la dif fu sion de cer taines va rié tés non au toch tones, en
par ti cu lier d’ori gine fran çaise, ré pan dues sur tout dans les ré gions où
la pro duc tion des vins à ap pel la tion d’ori gine pro té gée est bien éta‐ 
blie de puis long temps.
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Français
Cet ar ticle vise à dé crire l'évo lu tion de la vi ti cul ture ita lienne de 1970 à 2010
en ce qui concerne les sur faces plan tées en vignes au ni veau na tio nal et ré‐ 
gio nal et les chan ge ments de la com po si tion va rié tale de l’en cé pa ge ment,
sur la base des don nées four nis par les re cen se ments dé cen naux de l'agri‐ 
cul ture. La vi ti cul ture ita lienne conti nue de s'ap puyer sur les cé pages au‐
toch tones et sur cer taines va rié tés in ter na tio nales de qua li té in dé niable. La
su per fi cie consa crée à la pro duc tion des vins AOP est en hausse, tan dis qu’il
y a une contrac tion re mar quable des sur faces vi ti coles pour la pro duc tion
de vins de table et de vins IGP (vins de pays).

English
By the means of the data of the decen nial censuses of ag ri cul ture it was
com men ted the evol u tion of the Italian vit i cul ture from 1970 to 2010 either
as for the na tional and re gional acre age and as for the changes of the sur‐ 
faces oc cu pied by the wine pro du cing vari et ies. It con tin ues to rely mainly
on nat ive vari et ies and on some qual ity ef fect ive for eign vari et ies. Italian
vit i cul ture is in gen eral re du cing its acre age but there is an in crease of the
sur face cul tiv ated with vari et ies for pro duc tion of PDO wines at the ex‐ 
penses of vari et ies for pro duc tion of non PDO or less ap pre ci ated wines.
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