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Fabienne DÉFAYES, avec la collaboration de Denis REYNARD 
Les 1001 vies du Dr Wuilloud, figure incontournable du XXe siècle valaisan 

 
Henry Wuilloud jouit d’une réputation d’ingénieur agronome, d’œnologue et d’ampélographe 
qui dépasse largement les frontières du Valais. Sa carrière de professeur à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, ses activités de viticulteur et de rédacteur, ses nombreux engagements 
associatifs et professionnels, mais aussi son caractère bien trempé, ont fait du « docteur 
Wuilloud » une figure majeure de la vitiviniculture valaisanne du XXe siècle. Cet article revient 
sur l’exposition qui a été consacrée à ce personnage, Les 1001 vies du Docteur Wuilloud, 
présentée au Musée du Vin à Sierre en 2019, en collaboration avec les Archives de l’Etat du 
Valais. Il introduit également le « recueil » d’articles sur Wuilloud publiés dans la présente 
édition de Vallesia. Les différentes facettes de l’exposition et des articles témoignent de la vie 
de ce personnage atypique, au destin qui a fortement marqué le monde vitivinicole du Valais 
au XXe siècle. 
 
 
Denis REYNARD 
Henry Wuilloud, esquisse biographique et présentation du fonds d’archives 

 
L’esquisse biographique présentée en ouverture de cet article a servi de jalon dans l’exposition 
Les 1001 vies du Docteur Wuilloud (Musée du Vin, Sierre, 2019). Elle présentre quelques 
étapes-clés d’une vie foisonnante et certaines facettes du personnage. Elle est complétée par 
une chronologie en fin d’article. La seconde partie est consacrée aux archives d’Henry 
Wuilloud. Elle évoque le sauvetage de cet important fonds d’archives, son traitement aux 
Archives de l’Etat du Valais et son potentiel pour la recherche historique. 
 
 
Kevin MACHEREL 
Henry Wuilloud, inspecteur d’alpage : une vision de l’économie alpestre au tournant du XXe 

siècle en Valais 

 
Fraîchement diplômé en agronomie à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ), Henry 
Wuilloud est engagé par l’Etat du Valais en 1907 pour mener une série d’inspections d’alpages 
dans le canton. C’est réellement le début de la carrière d’agronome de Wuilloud qui est au 
centre de cet article. Dans un premier temps, le paysage des alpages valaisans à la fin du XIXe 
siècle est décrit, d’un point de vue politique et économique, avec un accent particulier sur la 
production laitière, afin de bien comprendre le contexte dans lequel sont initiées ces inspections. 
C’est ensuite le rôle de l’inspecteur et le déroulement des tournées d’inspection qui seront 
présentés et analysés. Enfin, le contenu des notes et des rapports d’inspection de Wuilloud est 
étudié, avec une attention particulière à la production fromagère. Cette analyse permet de mieux 
comprendre pourquoi Henry Wuilloud dresse un bilan globalement négatif de l’économie 
alpestre en Valais. 
 



 
Enrica ZANIER DÉTIENNE 
Henry Wuilloud, le voyageur enthousiaste 

 
Suivre Henry Wuilloud en voyage à travers les dossiers qu’il a constitués pour chacun de ses 
déplacements à l’étranger permet de faire sa connaissance de près, de mesurer sa curiosité, de 
découvrir ses exigences et son esprit critique, de percevoir son sens de l’adaptation et 
d’apprécier sa capacité à profiter de chaque instant. Le grand nombre et la diversité des 
documents collectionnés, des plus complets aux moins signifiants de prime abord, offre une 
vision précise de la plupart de ses voyages. Nous apprécions ainsi des instantanés de visites à 
travers des vignobles célèbres de Bourgogne ou de Toscane, nous découvrons l’analyse de 
situations propres à une période particulière du développement agricole d’une région d’Italie, 
d’Egypte ou de Libye… Henry Wuilloud a su conjuguer expérience professionnelle, recherche 
de perfectionnement et plaisir du voyage.     
 
 
Delphine DEBONS 
L’union fait la force… et la discorde. Les dessous de la guerre commerciale entre les Caves 

coopératives et les négociants en vins (1926-1939) 

 
Dans un contexte de crise importante de la vitiviniculture valaisanne dans les années 1920, les 
autorités cantonales, le Conseiller d’Etat Maurice Troillet en tête, soutiennent dès 1926 la 
création de Caves coopératives (futur Provins), qui verront le jour en 1930. Loin de faire 
l’unanimité dans les milieux agricoles et économiques du canton, l’arrivée de ce nouvel acteur 
provoque une « guerre commerciale » faite de hauts et de bas entre les marchands de vins et les 
Caves coopératives. Ce conflit n’a pas encore livré tous ses secrets. Reconstituer ses différentes 
étapes, les tenants et les aboutissants, les responsabilités de chacun est au centre de cet article. 
Le rôle joué dans cette affaire par Henry Wuilloud, à travers ses différentes fonctions et ses 
engagements associatifs au sein du monde vitivinicole, paraît central durant toute la période 
étudiée. Cette recherche, fondée notamment sur des archives nouvellement accessibles, permet 
de porter un regard plus circonstancié sur le duel entre les Caves coopératives et les négociants 
en vins et de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre durant cette période charnière pour 
la vitiviniculture valaisanne. Peut-être apporte-t-elle également des éléments pouvant enrichir 
les réflexions sur le temps présent de la viticulture valaisanne en général et de Provins en 
particulier. 
 
 
Maria PORTMANN 
La cathédrale de Sion, historique succinct et transformations au XXe siècle 

 
En 1948, la cathédrale Notre-Dame du Glarier à Sion, devenue exiguë, connaît une 
transformation qui lui donne sa forme actuelle. Une question cruciale se pose alors : comment 
agir face à une structure devenue inadaptée ? Entre préservation, restauration et construction, 
quelles sont les possibilités d’intervention ? Sur la base de documents conservés aux Archives 
de l’Etat du Valais, de la Ville de Sion et du Vénérable Chapitre de la cathédrale, Maria 
Portmann fait d’abord état des connaissances historiques publiées à ce jour. Elle retrace ensuite 
le processus de transformation exigé par le besoin d’accueillir un nombre de fidèles croissant, 



de la mise au concours du projet aux travaux d’aménagement, entrecoupé par les interventions 
de l’évêque Mgr Bieler (1881-1952) et de plusieurs commissions techniques. L’auteure donne 
ainsi un aperçu de la qualité architecturale, historique, culturelle, économique et urbanistique 
de ce bâtiment aujourd’hui millénaire.  
 
 
Muriel BORGEAT-THELER 
Stratégies foncières des familles patriciennes de Sion dans la plaine du Rhône entre Uvrier 

et Riddes (1500-1700) 

 
Le projet « Sources du Rhône », mené par les Archives de l’Etat du Valais en collaboration 
avec la Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), porte sur 
l’histoire du Rhône, de la plaine riveraine et de ses habitants. Le troisième volet de cette étude 
couvre la période comprise entre 1500 et 1850, et s’intéresse à l’usage et à la mise en valeur 
des terres de la plaine du Rhône. Dès le XVIe siècle, des communautés et des particuliers, dont 
plusieurs familles patriciennes de Sion, procèdent à l’achat puis à l’exploitation de terres situées 
à proximité des berges du fleuve (Uvrier, Champsec, Conthey, Riddes). Elles investissent 
l’argent gagné au service étranger, étendent leurs possessions et développent une réelle stratégie 
d’acquisition foncière. En développant des prairies, la production de fourrage augmente et 
permet alors l’accroissement de l’élevage bovin et la vente de produits issus de celui-ci. Les 
parcelles cultivables, plantées de chanvre, de céréales et d’autres ressources alimentaires, sont 
également mises à profit. La stabilité financière de ces grandes familles est ainsi assurée par 
une diversification des sources de revenus. 
 
 

Rebecca CRETTAZ, Joëlle DROUX 
Des tribunaux de district au Tribunal des mineurs : transformations de la justice des mineurs 

en Valais (1960-1990) 

 
Cet article, réalisé dans le cadre d’un projet du PNR 76 (« Assistance et coercition : passé, 
présent et avenir »), vise à comprendre les transformations qui ont affecté les modes de gestion 
de la délinquance juvénile dans le canton du Valais, entre 1960 et 1990. Fondé sur une diversité 
de sources, et notamment sur l’analyse d’un échantillon de dossiers traités par les juridictions 
concernées, il tente de saisir comment deux juridictions successives (un tribunal de district pour 
la période 1960-1980 et le Tribunal des mineurs, en fonction dès septembre 1980) ont appliqué 
les articles du Code pénal suisse relatifs au traitement des mineurs. L’étude identifie des 
différences notables dans les pratiques mises en œuvre par ces deux organes : place accordée 
aux jeunes impliqués et à leurs familles dans la procédure, recours aux services auxiliaires pour 
déterminer leurs situations personnelles et leurs trajectoires, usage différencié des peines et des 
mesures. Celles-ci semblent refléter des interprétations divergentes des finalités éducatives et 
des modalités d’application de la justice juvénile selon les deux périodes considérées, en lien 
avec des évolutions sociétales globales. 


