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CGV : Confédération Générale des Vignerons. 
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Créée en février 1913, la Fédération des associations viticoles de France (FAVF)
ne fédérait pas à cette date les associations algériennes. Après leur arrivée, le
sigle FAVFA a été parfois utilisé, mais c’est le plus souvent l’acronyme simplifié
FAV qui sera utilisé.
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Dans la grande his toire de la vi ti cul ture fran çaise (Vidal 2001, La chi‐ 
ver 2002, Gavignaud- Fontaine 2012), la re cons ti tu tion après l’épi sode
phyl loxé rique d’un vi gnoble de masse mé ri dio nal pro duc teur de vins
de consom ma tion cou rante (Gal tier 1960, Gavignaud- Fontaine et Lar‐ 
guier 2007, p.  154-155) a été ra pi de ment sui vie d’une crise des prix
ma jeure, et à par tir d’avril  1907 de ma ni fes ta tions ré pri mées dans le
sang à Nar bonne en juin (Napo 1991, Sagnes et Puech 1997, Sagnes et
Sé gué la 2007). Les vi gne rons lan gue do ciens or ga ni sés en co mi tés de
salut vi ti cole pro posent alors la créa tion d’une Confé dé ra tion gé né‐ 
rale des vi gne rons 1 pour réa li ser «  l’union sa crée  » de la vi ti cul ture
lan gue do cienne et per mettre d’évi ter son ef fon dre ment en met tant
en œuvre une so lu tion unique : « pour suivre et ré pri mer les fraudes
sur le vin et es sen tiel le ment le su crage, dont souffre prin ci pa le ment
la vi ti cul ture  » 2 (Gavignaud- Fontaine 2000, p.  67-71, Lauze 2001,
p. 27). Cinq ans plus tard, le congrès tenu à Nar bonne les 21 et 22 dé‐ 
cembre 1912 dresse un pre mier bilan en termes de vi gueur des adhé‐ 
sions re çues dans les cinq syn di cats pro fes sion nels créés 3 (de 50 000
dans 323 sec tions à 75 000 dans 425 sec tions 4) et de so li di té du lien
confé dé ral éta bli entre eux. Il sou ligne les suc cès ob te nus en ma tière
de pour suite et de ré pres sion des fraudes ainsi que leurs ef fets sur la
pro gres sion de la de mande taxée et les prix de mar ché. Ces suc cès,
« sans exemple dans l’his toire » 5, vont per mettre l’am pli fi ca tion na‐ 
tio nale des in ter ac tions en tre prises avec l’État. En effet, est créée à
l’ini tia tive de la CGV le 13 fé vrier 1913 une Fé dé ra tion des as so cia tions
vi ti coles de France, sou te nue par l’es sen tiel d’entre elles 6 pour agir
en semble so li dai re ment, afin de pré ci ser la dé fi ni tion et d’or ga ni ser la
dé fense de la qua li té du vin en France. Dans ce ras sem ble ment, aux
côtés du vi gnoble de masse lan gue do cien et du Sud- Est, fi gurent des
vi gnobles d’im por tance lo cale du Centre et du Nord du ter ri toire
pour les quels le su crage est une pra tique cultu rel le ment an cienne et
tech ni que ment né ces saire, et des vi gnobles de cru (Gal tier 1960)
prin ci pa le ment ar ti cu lés sur le tri nôme Bourgogne- Champagne-
Gironde.

1

Or ga ni ser la dé fense de la qua li té du vin de France sup pose donc
d’in ter agir avec l’État dans trois di rec tions :
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Ren for cer la mise en œuvre de l’ac ti vi té de pour suite et de ré pres sion des
fraudes sur le vin.
Amé lio rer en la ma tière la lé gis la tion exis tante.
Élar gir ces moyens de dé fense, no tam ment par la dé li mi ta tion des ap pel la ‐
tions d’ori gine, en pre nant en compte le prisme d’une iden ti té vi ti cole per çue
comme uni taire mais af fi chant déjà la di ver si té des forces vives la consti tuant.

La CGV de puis 1907 et la FAV à par tir de 1913 re pré sentent cha cune
un corps in ter mé diaire in ter ac tif (Ro san val lon 2002, Cha triot 2016),
un « Groupe so cial et hu main, situé entre l’in di vi du et l’État, in dé pen‐ 
dant et au to nome, consti tué en vue d’at teindre un ob jec tif com mun
aux per sonnes qui le com posent  ; dont l’ac tion s’ins crit dans la dé‐ 
fense d’in té rêts larges, car il est par tie pre nante de la construc tion
dé mo cra tique » (Druelle- Korn 2012). La ques tion posée par cet ar ticle
porte sur les ni veaux de per for mance de ces in ter ac tions, en re la tion
avec les va riables qui doivent leur être as so ciées : dé fense par la CGV
du vi gnoble de masse lan gue do cien pro duc teur de vins de consom‐ 
ma tion cou rante à va leur constante 7 par la ré pres sion des fraudes,
ac tions co or don nées des vi gnobles de cru pour la mise en place et la
dé fense de dé li mi ta tions ju di ciaires fon dées sur l’ori gine et l’usage,
po si tion dé fen sive de cer tains vi gnobles d’im por tance lo cale fa vo‐ 
rables au su crage ; le tout en re la tion avec les crises vi ti coles, les rup‐ 
tures ob ser vées dans les struc tures de consom ma tion de vin, et l’ac‐ 
cé lé ra tion de la mo der ni sa tion du vi gnoble. Ces in ter ac tions s’ins‐ 
crivent d’abord dans un es pace na tio nal 8, puis à par tir du début des
an nées 1960 eu ro péen, et dans un temps his to rique com pris entre la
date de créa tion de la FAV (1913) et la li mite chro no lo gique des ar‐ 
chives que nous avons pu ex ploi ter 9 au début des an nées 1980. Pour
ré pondre à la ques tion posée, nous avons exa mi né l’his toire de ces in‐ 
ter ac tions d’abord en termes de dy na mique uni taire pré do mi nante à
la FAV et de do mi na tion ac quise et par fois dif fi ci le ment conser vée par
la CGV entre  1913 et  1930, puis d’al té ra tions et de res tau ra tions de
cette dy na mique jusqu’en 1940 avant la no va tion im po sée par la Cor‐ 
po ra tion pay sanne et la sau ve garde fi nale à la fin des an nées 1940 des
deux or ga ni sa tions, enfin, sur fonds de cli vages ag gra vés et ex pli ci te‐ 
ment dé cla rés, de sé quences al ter nant rap pro che ments et rup tures
jusqu’à la mar gi na li sa tion de juin 1971.
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La CGV do mi nante dans la FAV :
une dy na mique uni taire dif fi ci le ‐
ment pré ser vée (1913-1930)
Le congrès de la CGV, tenu à Nar bonne en dé cembre  1912 en pré‐ 
sence des re pré sen tants de la Gi ronde, des vi gne rons ca ta lans et de
dix par le men taires parmi les quels Félix Aldy, Em ma nuel Brousse et
Edouard Barthe, cé lèbre à la fois la puis sance vi ti cole lan gue do cienne
re cons truite de puis 1907, mais aussi ses suc cès ins ti tu tion nels et en
par ti cu lier la créa tion dès 1911 d’un groupe vi ti cole à la Chambre des
dé pu tés, puis dans le cadre de la loi de fi nances du 27  fé vrier 1912,
l’in té gra tion de fait des trente contrô leurs confé dé raux au ser vice na‐ 
tio nal de ré pres sion créé par le dé cret du 21 oc tobre 1907 au mi nis‐ 
tère de l’agri cul ture. La CGV est donc à la fois force de pro po si tion
par ses re la tions par le men taires pri vi lé giées via le groupe vi ti cole
(Em ma nuel Brousse, Félix Aldy, Edouard Barthe [Ba gnol 2007], en
sont jusqu’en 1940 les pré si dents suc ces sifs) 10  ; mais aussi le bras
armé de l’État en ma tière de pour suite et de ré pres sion des fraudes
sur le vin avec un bud get de 400 000 F. re pré sen tant le tiers de celui
de l’État qui n’em ploie à cette date que 15 contrô leurs na tio naux non
spé cia li sés contre 30 spé cia li sés pour la CGV.

4

La ré so lu tion phare du congrès men tionne que :5

Compte tenu de la vertu mo ra li sa trice de l’exemple, qui a pro vo qué
en France la créa tion d’un grand nombre d’as so cia tions de dé fense
vi ti cole, les conseils d’ad mi nis tra tion des Confé dé ra tions des vi gne ‐
rons du Midi et du Sud- Est, dans une même pen sée avec les dé lé gués
de l’Union gi ron dine des syn di cats agri coles, de la Ligue des vi ti cul ‐
teurs de la Gi ronde, et avec l’adhé sion des as so cia tions vi ti coles de
Bour gogne et de Cham pagne ; dé cident de convo quer pé rio di que ‐
ment les as so cia tions des di verses ré gions vi ti coles de France. La
pre mière réunion aura lieu à Paris, le 18 fé vrier 1913 11.

Ce mou ve ment est ac ti vé à la fois « par la vo lon té d’une union na tio‐ 
nale ca pable de por ter les in té rêts éco no miques des pro prié taires via
la re pré sen ta tion par le men taire » (Jac quet et La fer té 2006), et par la
construc tion de re la tions in ter per son nelles et de so li da ri té entre as‐
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so cia tions, tout par ti cu liè re ment entre la Cham pagne et le Midi vi ti‐ 
cole.

Sur les in té rêts éco no miques des pro prié taires, la ques tion de la ré‐ 
pres sion des fraudes sur les pro duits ali men taires, et no tam ment sur
le vin «  qui de toutes les sub stances em ployées dans l’ali men ta tion
[était] celle qui subi[ssai]t le plus de fal si fi ca tions  » (Del court 1889,
p. 103-131), liée aux pre mières ma ni fes ta tions de la consom ma tion de
masse, est de puis le début du siècle au centre de pré oc cu pa tions na‐ 
tio nales (Stan zia ni 2005  ; Bauer Bonin et Le mer cier 2006). La loi du
1  août 1905, dans son ar ticle 1 leur a donné un début de ré ponse :
«  Qui conque aura trom pé […] le contrac tant, soit par la na ture, les
qua li tés sub stan tielles […] de toutes mar chan dises ; soit sur leur es‐ 
pèce ou leur ori gine […] ». Celle du 29 juin 1907 l’a pré ci sée à pro pos
des fraudes sur le vin en li mi tant sans les in ter dire les fa bri ca tions de
vins de sucre et de pi quettes 12 et en per met tant l’or ga ni sa tion de
pour suites contre les contre ve nants par les syn di cats. La CGV, en ré‐ 
cla mant l’éra di ca tion pure et simple du su crage se ra di ca lise ainsi par
rap port à la loi na tio nale, et aux autres as so cia tions non mé ri dio‐ 
nales  : «  Les vins fa bri qués avec des vins de sucre… ne de viennent
dan ge reux que par les ma quillages qu’on leur fait subir. Si la loi ces‐ 
sait d’in ter dire leur mise en vente… la fa bri ca tion de vins or di naires
de vien drait ab so lu ment in dus trielle… et les vi ti cul teurs du Midi per‐ 
draient le mo no pole de fait qu’ils doivent à leur so leil » (Augé- Laribé
1907, p. 339-340).

7

er er 

Par ailleurs existe dès cette époque en France, no tam ment en Bor de‐ 
lais, en Bour gogne et en Cham pagne, une tra di tion an cienne de vi ti‐ 
cul ture de qua li té (Vidal 2001, p. 22-42), pré sente éga le ment en Lan‐ 
gue doc (Gavignaud- Fontaine 2000, p.  21-29  ; 2007, p.  120-125  ; 144,
156-159) dont les ten ta tives de dé li mi ta tion ad mi nis tra tive, sur fonds
de fortes ten sions, no tam ment cham pe noises, dans une moindre me‐ 
sure bor de laise et bour gui gnonne, ap pellent une nou velle loi (Vidal
2001, p. 87-88 ; Wo li kow 2012, p. 149-150).

8

Sur les re la tions in ter per son nelles et les so li da ri tés, le compte rendu
en 1927 de la ren contre à Nar bonne des as so cia tions vi ti coles pour le
20  an ni ver saire de la CGV re prend un mes sage d’Al phonse Per rin, di‐ 
rec teur du syn di cat de la Cham pagne de puis sa créa tion en 1904  :
«  pour quoi nous ai mons nous tant  : Nous sommes de peu leurs

9
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ainés 13, notre té lé gramme est le pre mier qui leur est ar ri vé après
Nar bonne 14 pour af fir mer notre so li da ri té […] comme eux, nous
avons souf fert de la ré pres sion. Après 1907 est ar ri vé 1911. On a chan‐ 
gé les noms, mais c’étaient tou jours les mêmes mi sé reux qui ré cla‐ 
maient du pain. Nar bonne en Cham pagne se tra duit par Ay ou Eper‐ 
nay. On n’a pas trou vé de tri bu nal pour juger Nar bonne et ses morts,
mais on en a trou vé un pour juger Ay et l’in cen die [Wo li kow 2012,
p. 143]. Nous avons scel lé cela en fon dant à quatre ou cinq la FAV en
1913 » 15.

La vo lon té de co opé ra tion af fi chée dès 1912 a été concré ti sée dès l’as‐ 
sem blée consti tu tive de la FAV tenue à Paris le 13 fé vrier 1913 par une
concer ta tion entre mé ri dio naux, bor de lais, bour gui gnons et cham pe‐ 
nois pour « ac cep ter la dis cus sion du pro jet de loi Pams- Dariac sur
les dé li mi ta tions ju di ciaires d’ap pel la tions d’ori gine » et « se pro non‐ 
cer en fa veur du main tien de la lé gis la tion exis tante en ma tière de ré‐ 
pres sion des fraudes sur le vin » 16. Ainsi étaient so li dai re ment va li dés
et pé ren ni sés au ni veau na tio nal les ac quis lé gis la tifs et ins ti tu tion‐ 
nels ob te nus par la CGV entre 1907 et 1913, et ou verte la pers pec tive
d’une loi nou velle sur les dé li mi ta tions ju di ciaires cen sée apai ser les
conflits nés, no tam ment en Cham pagne, des ten ta tives de dé li mi ta‐ 
tion ad mi nis tra tive.

10

Un an plus tard, en fé vrier  1914, l’as sem blée gé né rale tenue à Paris
adopte les sta tuts de la FAV, pré pa rés à Nar bonne par les ser vices
confé dé raux 17 : le siège so cial est fixé à Nar bonne avec un se cré ta riat
gé né ral exé cu tif per ma nent, char gé de mettre en œuvre les orien ta‐ 
tions fixées par l’as sem blée gé né rale, oc cu pé jusqu’à son décès
en 1937 par Elie Ber nard, se cré taire gé né ral de la CGV, et une pré si‐ 
dence tour nante. Les droits de vote aux as sem blées gé né rales an‐ 
nuelles char gées d’adop ter les mo tions d’orien ta tion sont fixés en
fonc tion des co ti sa tions col lec tées en re la tion avec le nombre d’adhé‐ 
rents de chaque as so cia tion, la CGV construi sant ainsi et conser vant
une ma jo ri té ab so lue jusqu’en 1939 18.

11

La CGV dans la FAV, et leurs re la tions avec le Groupe vi ti cole 19 s’or ga‐ 
nisent donc à par tir de la puis sance ins ti tu tion nelle de la CGV en tant
que corps et de sa do mi na tion en nombre de man dats, qui la placent
à cette date dans une po si tion quasi- hégémonique, tou te fois tem pé‐ 
rée par la vo lon té de co opé ra tion af fi chée dès 1914 : « Je sou haite que

12
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nous soyons una nimes dans les dé ci sions que nous al lons prendre…
et que s’il y a une mi no ri té, elle aura le de voir de s’in cli ner parce que
le bien sera là où la ma jo ri té l’aura in di qué » 20. Cette si tua tion se tra‐ 
duit sous la pré si dence de la CGV par Er nest Fer roul (1913-1921) par
un unis son per met tant des pro grès si gni fi ca tifs de la lé gis la tion exis‐ 
tante en ma tière de fraude et de ré pres sion, no tam ment par les dé‐ 
crets du 22 jan vier 1919 et du 19 août 1921 (Ba gnol 2007). Par ailleurs,
cette année 1921 est à la CGV une année de crête avec qua rante
agents dé ployés sur le ter ri toire na tio nal et un ef fort fi nan cier re pré‐ 
sen tant 30 % de celui de l’État 21. Avec le re tour des crises de prix à
par tir de 1919 et jusqu’en 1930, sous les pré si dences de Jus tin Mi re‐ 
poix puis de Ma rius Ca tha la (1921-1930) on note, mal gré des dis so‐ 
nances en core contrô lées sur les autres axes de dé fense, la per sis‐ 
tance de cet en ga ge ment na tio nal una nime comme en té moigne le
rap port de Jus tin Mi re poix les 2 et 3 mars 1925 de vant la CCIV, fai sant
la syn thèse des po si tions de la FAV ex pri mées au congrès de Dijon en
1924. La créa tion à par tir de 1923 à la FAV d’une as so cia tion de vins de
cru ne les a pas em pê chées d’abou tir 22, par fois dif fi ci le ment après
plu sieurs an nées de né go cia tion. La loi votée le 6  août 1929 sur la
chap ta li sa tion du vin (Ba gnol 2007), ré sulte ce pen dant d’un plus dif fi‐ 
cile com pro mis (la ques tion est mise en débat à la FAV dès 1925) entre
par ti sans du main tien d’un su crage cultu rel le ment an cien et tech ni‐ 
que ment perçu comme né ces saire, et te nants de son in ter dic tion to‐ 
tale, donc entre vi gnobles du nord et du sud de la Loire et entre ap‐ 
pel la tions d’ori gine et vins de consom ma tion cou rante. Celle du
1 jan vier 1930 sur les vins anor maux en ri chit en core un ca hier de
charge de la qua li té des vins en France.

er 

L’en semble de ces points met en re lief l’ac tion d’une CGV do mi nante à
la FAV, pe sant avec elle ef fi ca ce ment pour ses prio ri tés es sen tielles
(ré pres sion des fraudes et su crage du vin) via le groupe vi ti cole de
l’as sem blée, mais en dif fi cul té sur d’autres axes de dé fense.

13

Sur les cri tères de qua li té du vin, elle a pro po sé dès 1911 un amen de‐ 
ment à la fu ture loi sur les ap pel la tions d’ori gine ins pi ré de l’ar ticle 1
de celle du 1   août 1905, fondé sur «  la qua li té sub stan tielle de la
chose », as so ciant di rec te ment l’ef fi ca ci té des ac tions de pour suite et
de ré pres sion me nées à une dé marche de dé li mi ta tion, tout en pré ci‐ 
sant qu’elle « agis sait par so li da ri té avec les autres as so cia tions vi ti‐ 
coles concer nées, le pro jet de loi ne sem blant pas de voir in té res ser le

14

er
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Midi » 23. Après de vifs dé bats par le men taires, les bour gui gnons, et
no tam ment le dé pu té Etienne Ca mu zet, s’op posent à cette ap proche,
lui pré fé rant celle, fi na le ment sou te nue par la FAV fon dée sur « l’ori‐ 
gine et l’usage » et adop tée le 20 no vembre 1913 par la Chambre des
dé pu tés (Jac quet et La fer té 2006). La loi Pams- Dariac, qui ins taure un
sys tème de dé li mi ta tion par dé ci sion ju di ciaire est fi na le ment votée
en rai son du conflit mon dial seule ment en 1919. Elle re prend le texte
de 1913, lui- même conser vé et en ri chi par la loi Capus de 1927 qui in‐ 
tro duit des condi tions de qua li té liées au ter roir et aux cé pages. En
don nant aux as so cia tions la pos si bi li té d’ester en jus tice pour fixer
des dé li mi ta tions, puis de dé fi nir et de contrô ler des ni veaux de qua‐ 
li té du vin liés à l’ori gine, mais aussi à des usages an ciens, loyaux et
constants, ces avan cées té moignent de la force de pro po si tion, sur un
axe dif fé rent de celui de la CGV des as so cia tions concer nées à la FAV.
Bien qu’ob te nues avec son sou tien so li daire, elles in tro duisent sur la
dé fi ni tion de la qua li té, un cli vage entre pro duc teurs de vins de cru
dé li mi tés à va leur dif fé ren ciée par l’ori gine et les usages, et pro duc‐ 
teurs de vins de consom ma tion cou rante, dits à va leur constante.

Dès 1919, le re tour des crises de prix, ag gra vées au début des an nées
1920 par l’ins tal la tion d’une sur pro duc tion struc tu relle métropole- 
Algérie (Gavignaud- Fontaine 2000, p. 97) ré vèle les li mites de l’ef fi ca‐ 
ci té de la ré pres sion des fraudes et la né ces si té de nou velles so lu tions
de ré gu la tion pour les vins de consom ma tion cou rante. Le refus par
l’Al gé rie du pro jet de contin gen te ment du mar ché métropole- 
Algérie 24, porté par la CGV aux congrès de 1927 et 1929 de la FAVFA 25,
marque une pre mière rup ture d’una ni mi té mal gré le sou tien des as‐ 
so cia tions mé tro po li taines. Il di vise éga le ment, tout en l’af fai blis sant à
l’in terne la Confé dé ra tion.

15

Jusqu’en 1930, la dy na mique sou te nue en ma tière de pour suite et de
ré pres sion des fraudes, et la so li da ri té af fi chée au mo ment du vote
des lois Pams- Dariac et Capus ont donc per mis le main tien d’une
forme de do mi na tion de la CGV à la FAV, corps in ter mé diaire où la
no tion d’ob jec tifs com muns pour sui vis pour la dé fense d’in té rêts
larges était pour l’es sen tiel pré ser vée. En re vanche l’en ga ge ment de la
CGV sur de nou velles lignes de dé fense (dé fi ni tion et dé fense de la
qua li té du vin, loi de chap ta li sa tion, contin gen te ment) a mis ra pi de‐ 
ment en évi dence l’émer gence d’in té rêts sec to riels op po sant vins or‐ 
di naires et vins de cru, mé tro pole et Al gé rie, ainsi que pro duc teurs et
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né goce sur l’or ga ni sa tion des mar chés (Le Bras 2019). Ces op po si tions
l’ont fra gi li sée, et, sur la ques tion al gé rienne, compte tenu de leur
am pleur, iso lée.

La CGV dans la FAV et l’in té rêt
pu blic : pertes d’unité et iso le ‐
ment, com pro mis po si tif mais af ‐
fai blis se ment, sau ve garde des
deux or ga ni sa tions (1930-fin des
an nées 1940)
Entre  1930 et  1939, dans un contexte de crise de prix du vin lié à la
sur pro duc tion struc tu relle de l’en semble métropole- Algérie, per sis‐ 
tant jusqu’en 1935, la po si tion de la CGV s’est pro gres si ve ment af fai‐ 
blie à la FAV jusqu’à sa perte de ma jo ri té ab so lue en 1939. La ré forme
sta tu taire du 11  juillet 1926 in té grant les re pré sen tants des co opé ra‐ 
tives aux CA syn di caux et fé dé raux 26 n’a pas suffi pour stop per l’éro‐ 
sion des co ti sa tions et du nombre de man dats aux as sem blées gé né‐ 
rales an nuelles de la FAV, due aux ef fets cu mu lés de la crise vi ti cole et
du dé part de la Fé dé ra tion du Sud- Est et du syn di cat du Var en 1931.
La créa tion en 1932 de la Ligue des pe tits et moyens vi ti cul teurs, mais
aussi la pro gres sion de la vi ti cul ture al gé rienne et de la sec tion des
vins de cru, créée dès 1923, ont ag gra vé la si tua tion 27.
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Sous la pré si dence de la CGV par Gus tave Costes en 1931, dans le
cadre de la pré pa ra tion de la pre mière loi anti- crises du 4 juillet 1931
(Ba gnol 2011, p. 128 et sui vantes), la FAV, en avril à son congrès d’An‐ 
gers, sou tient à la ma jo ri té la pro po si tion de blo cage dé par te men tal 28

por tée par la CGV pour ten ter de contour ner le refus de son pro jet de
contin gen te ment, d’abord par les vi gne rons al gé riens, puis par les
pou voirs pu blics «  au nom d’un prin cipe d’éga li té entre les ter ri‐ 
toires » 29. Le blo cage gé né ral avec échelle pro gres sive, sou te nu dans
le Petit Mé ri dio nal entre les 20 et 27 avril par Edouard Barthe 30 s’op‐ 
pose au pro jet confé dé ral. Le 11 mai, de vant la com mis sion des bois‐ 
sons qu’il pré side, toutes les as so cia tions à l’ex cep tion de la CGV ap‐ 
prouvent la taxe au ren de ment (sou te nue par les pe tits pro prié taires
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et les vi ti cul teurs de cô teaux) et se pro noncent à l’ex cep tion de la
CGV et de la Confé dé ra tion du centre- ouest en fa veur du blo cage gé‐ 
né ral. Deux ans plus tard, le congrès d’Avi gnon de la FAV reste sur ses
po si tions de 1931 pour pré pa rer la loi du 8  juillet 1933 (Ba gnol 2011,
p. 128 et sui vantes) et c’est le Baron Le Roy 31 qui les dé fend de vant la
com mis sion des bois sons. Pour tant en 1931 comme en 1933, les textes
dé fi ni tifs votés im posent la taxe au ren de ment et ne re tiennent pas
les pro po si tions confé dé rales. De plus, la ba taille contre les exo né ra‐ 
tions de blo cage et de dis til la tions menée par Gus tave Costes et les
par le men taires mé ri dio naux est deux fois per due par la CGV au pro fit
des vi gnobles dé li mi tés de puis 1919 qui sont exo né rés. Cette si tua tion
té moigne, outre l’af fai blis se ment de la force de pro po si tion par le‐ 
men taire de la CGV, bri dée par Edouard Barthe (Ba gnol 2007,
Gavignaud- Fontaine 2007, p. 207-211 ; Lauze 2021, p. 144), d’un dé li te‐ 
ment à la FAV de la no tion d’ob jec tifs com muns, dif fi ci le ment pré ser‐ 
vée jusqu’à la fin des an nées 1920, au pro fit d’in té rêts spé ci fiques (Al‐ 
gé rie, pe tits vi ti cul teurs de cô teaux contre vi ti cul ture in dus trielle, vi‐ 
gnobles de cru) sous l’ar bi trage, au nom de l’in té rêt gé né ral, de l’État
(Lauze 2001, p. 148-149).

La pré si dence de la CGV par Henri Maillac entre jan vier  1934 et
mai  1940 marque un ren ver se ment de ten dance. Le nou veau pré‐ 
sident réus sit à ob te nir une dé ci sion una nime (in cluant l’Al gé rie) de la
FAV réunie à Paris entre le 28 et le 30  juin 1935, sur le sou tien d’un
pro jet de caisse de com pen sa tion pro fes sion nelle des al cools, per‐ 
met tant de payer les al cools de dis til la tion à 700  F l’hec to litre ainsi
que des in dem ni tés d’ar ra chage fa cul ta tif. En contre par tie, la CGV re‐ 
nonce à ses re ven di ca tions sur le blo cage dé par te men tal et le contin‐ 
gen te ment du mar ché métropole- Algérie. La pro po si tion, bien que
lar ge ment adap tée par la CCIV dans le sens d’un plus strict contrôle
gou ver ne men tal, va de ve nir l’épine dor sale du décret- loi du 30 juillet
1935, dis po si tif cen tral du sta tut vi ti cole qui (Ba gnol 2007, Gavignaud- 
Fontaine 2000,  p.  100-103, 2007, p.  211) per met tra une sta bi li sa tion,
puis une si gni fi ca tive re prise de la pro gres sion des prix cou rants du
vin jusqu’en 1940. De plus, ce dé cret, ins talle, via l’INAO 32 un contrôle
ins ti tu tion nel de la qua li té des vins dé li mi tés d’ori gine simple en
créant le concept d’ap pel la tion d’ori gine contrô lée (AOC) (Vidal 2001,
p. 88-90). Il s’agit, après la phase de mar gi na li sa tion subie entre 1930
et 1934, d’un re tour vers la no tion d’in té rêts com muns par ta gés entre
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la Confé dé ra tion, la Ligue des pe tits et moyens vi ti cul teurs, pro mo‐ 
trice (ar ticle 8 du dé cret) d’un éche lon ne ment des sor ties par dixième
avec prix mi ni mum fixé par dé cret, le cou rant de plus en plus vi gou‐ 
reux en mé tro pole prô nant « une en tente avec les al gé riens » 33, et les
re pré sen tants des vi gnobles de cru. Ce com pro mis a le sou tien de la
FAV qui, outre son rôle dans la pré pa ra tion du dé cret, en ga ran tit
jusqu’en 1940 les condi tions de mise en œuvre. En effet, en 1939, pour
cause de non- utilisation par tielle d’une par tie des contin gents d’achat
d’al cool au to ri sés, le gou ver ne ment dé cide leur sup pres sion, mais,
sous la pres sion de la FAV, un nou veau dé cret res taure en avril la si‐ 
tua tion an té rieure 34.

La FAV conti nue à sou te nir les orien ta tions de la CGV sur la pour suite
et la ré pres sion des fraudes bien que les ap pel la tions d’ori gine ne
rentrent pas, de puis 1919, dans son champ de com pé tences 35. Au
congrès de Dijon en juillet  1934, Edouard Barthe dé clare que le su‐ 
crage clan des tin est très dé ve lop pé en Bour gogne, dans la ré gion du
Centre et en Al gé rie 36. Ce pen dant, l’ef fi ca ci té de l’en ga ge ment confé‐ 
dé ral reste li mi tée par la man sué tude des tri bu naux qui fait l’objet de
nom breuses pro tes ta tions soit di rec te ment au près du mi nistre de
l’agri cul ture, soit par Edouard Barthe lui- même au Par le ment,
jusqu’en 1940 37. Pour tant, le com pro mis construc tif qui avait per mis
d’as su rer entre  1907 et  1930 le suc cès in terne de la Confé dé ra tion,
puis sa do mi na tion na tio nale à la FAV reste d’ac tua li té. Il s’ap puyait au
dé part sur une ar ti cu la tion entre dé fense de la qua li té de tous les vins
de France par la ré pres sion des fraudes, sé cu ri sa tion psy cho lo gique
du consom ma teur, main tien du ni veau de la consom ma tion taxée
mé tro po li taine, et sou tien des prix. Pour Pierre Benet en 1936 à Nar‐ 
bonne, ce mé ca nisme fonc tionne tou jours : « La consom ma tion taxée
France- Algérie (sic) a été de 49 mil lions et 583 000 hec to litres et les
sta tis tiques des pre miers mois de la cam pagne en cours nous per‐ 
mettent d’es pé rer une aug men ta tion de deux mil lions ! » 38.
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Ces sta tis tiques mises en re la tion avec la courbe as cen dante des prix
cou rants après 1936 plaident en fa veur de l’ef fi ca ci té du sché ma dé‐ 
fen du. Pour tant, en 1938, une com mu ni ca tion d’Henri Vidal 39, pré‐ 
sen tée au conseil d’ad mi nis tra tion de la CGV in dique que les dé‐ 
penses an nuelles du ser vice de la ré pres sion des fraudes, de l’ordre
de 800  000  F, uni que ment fi nan cées par les co ti sa tions, ne per‐ 
mettent plus que l’en tre tien de 22 contrô leurs contre 40 entre  1922

21



La Confédération Générale des Vignerons dans la Fédération des Associations Viticoles pour la
défense des vins de France : de la domination à la marginalisation (1913-1971)

Licence CC BY 4.0

et 1927 40. La crise de la tré so re rie confé dé rale 41 pose bru ta le ment la
ques tion de la com pa ti bi li té d’un sys tème de res sources fra gi li sé avec
l’en ga ge ment fon da teur de 1907, et sur tout sa trans po si tion en 1913 au
ni veau na tio nal 42. Pour tant les pou voirs pu blics entre 1930 et 1940 ne
re viennent pas en core sur leur en ga ge ment de 1912. Au début du
XX   siècle l’État ac cep tait sou vent de dé lé guer une part im por tante
de sa mis sion de ser vice pu blic à des corps in ter mé diaires in ter ac tifs,
faute de moyens propres suf fi sants pour agir di rec te ment. Après
1930, le ser vice na tio nal est ren for cé, signe d’une vo lon té gou ver ne‐ 
men tale d’as su rer di rec te ment une par tie plus sub stan tielle de sa
mis sion de ser vice pu blic. L’État ap porte par exemple une at ten tion
par ti cu lière au contrôle des vins im por tés et à la « po lice » du ré gime
des al cools, ainsi qu’aux as pects fis caux de la ré gle men ta tion 43. La
né ces si té d’une ré or ga ni sa tion du dis po si tif de 1912 est donc clai re‐ 
ment per çue par l’État et l’en semble des as so cia tions de la FAV.

e

À la veille du se cond conflit mon dial, la CGV voit donc sa do mi na tion
à la FAV al té rée par une perte de ma jo ri té ab so lue 44 dou blée d’un
recul de son po ten tiel de pour suite et de ré pres sion des fraudes, par
ailleurs li mi té aux vins de consom ma tion cou rante. Pour tant se des‐ 
sine le pa ra doxe, après les ten sions de la pé riode 1931-1933 d’une
meilleure re con nais sance par les pou voirs pu blics grâce au suc cès
una ni me ment re con nu du sta tut vi ti cole. Le 7 dé cembre 1936, Henri
Maillac est choi si comme pré sident de la sec tion vi ti cul ture du
Conseil Na tio nal Éco no mique et quelques jours plus tard, le 24  dé‐ 
cembre, le Jour nal of fi ciel de la ré pu blique pu blie un nou veau code du
vin, co di fi ca tion des lois exis tantes non abro gées à ce jour, abou tis se‐ 
ment de l’ef fort de nor ma li sa tion pro duit de puis 1907 (et 1913) via la
force de pro po si tion des as so cia tions.
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Entre  1940 et  1948 la vi ti cul ture fran çaise subit l’im pact et les ef fets
du se cond conflit mon dial. Après le décès d’Elie Ber nard, en 1937,
Pierre Benet, pré sident de la CGV de 1940 à 1948, est aussi se cré taire
gé né ral de la FAV. Pour la pé riode de mise en place entre 1940 et 1942
de la Cor po ra tion Na tio nale Pay sanne par le pou voir de Vichy, la dé ci‐ 
sion fi nale jusqu’au début de l’année 1943 ap par tient au Co mi té des
trente 45, contrô lé par les mi nis tères de l’Agri cul ture et des Fi‐ 
nances 46. La FAV est donc ab sente d’un dis po si tif cen tré sur le pro‐ 
duc ti visme et la di ver si fi ca tion qui se consacre prin ci pa le ment,
contre les op tions de la CGV, à la dé cons truc tion par tielle du sta tut
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vi ti cole et du code du vin, à la mise en som meil de la ré pres sion des
fraudes, et à l’or ga ni sa tion d’une ges tion ad mi nis trée des prix du vin
et des ap pro vi sion ne ments.

Cette pre mière étape se ter mine le 2 dé cembre 1942 par la dé mis sion
col lec tive du Co mi té des 30 qui ap pelle à la mise en place im mé diate
du Conseil Na tio nal Cor po ra tif, ainsi qu’à la créa tion des groupes spé‐ 
cia li sés pro fes sion nels dont le groupe spé cia li sé de la vi ti cul ture
(GSV) pré vus par le titre I de la loi fon da trice du 2 dé cembre 1940. La
CGV s’est ac quit tée, sous la di rec tion de Pierre Benet, de sa mis sion
d’ins tal la tion de la Cor po ra tion pay sanne dans la ré gion ad mi nis tra‐ 
tive de Mont pel lier, ob te nant ainsi une re con nais sance en tant qu’or‐ 
ga ni sa tion pré pon dé rante dès 1940, mais sans les moyens d’agir ef fi‐ 
ca ce ment pour in flé chir les choix gou ver ne men taux.

24

Pierre Benet, le 13 avril 1942, in dique que « la Fé dé ra tion des as so cia‐ 
tions vi ti coles a été ha bi li tée à pré fi gu rer le groupe spé cia li sé de la vi‐ 
ti cul ture au ni veau na tio nal » 47.  La FAV tient sa der nière as sem blée
gé né rale à Nîmes les 15 et 16 mai 1942 sans (pour des rai sons liées au
dé rou le ment du conflit) la Confé dé ra tion des Vi gne rons al gé riens, et
la CGV y re trouve donc une courte ma jo ri té ab so lue 48. Un co mi té di‐ 
rec teur du GSV est élu par une as sem blée gé né rale de 100 membres
tenue à Vichy en dé cembre  1942 qui compte 20 re pré sen tants de la
CGV (quatre par syn di cat fon da teur 49). Pierre Benet est son pré‐ 
sident, en tou ré d’un bu reau comp tant quatre re pré sen tants du vi‐ 
gnoble mé ri dio nal dont Jean Voi sin de Bé ziers Saint- Pons au poste de
se cré taire gé né ral per ma nent. Ce co mi té coiffe une or ga ni sa tion à
deux ni veaux, ré gio nal et local de sec tions spé cia li sées (dont la CGV),
dis po sant de la per son na li té mo rale dans le nou vel ordre cor po ra‐ 
tif 50.
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Cette or ga ni sa tion ju ri dique se double d’un pro jet d’or ga ni sa tion
fonc tion nelle en quatre sec tions ver ti cales, re pré sen ta tives des nou‐ 
velles dy na miques struc tu relles de la vi ti cul ture na tio nale  : une sec‐ 
tion des vins de cru déjà créée en 1923, la Fé dé ra tion des caves co‐ 
opé ra tives de vi ni fi ca tion, une Fé dé ra tion des dis til le ries co opé ra tives
(tar di ve ment ins tau rée par un dé cret du 22 fé vrier 1944), et une sec‐ 
tion des vins de consom ma tion cou rante dont la fi na li sa tion ju ri dique
n’a pas été réa li sée faute de temps 51.
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Le GSV doit selon les dis po si tions de la loi de 1940 prendre en charge
la dé fense éco no mique de la pro fes sion, la po li tique des prix, ainsi
que la ré gu la tion et l’équi libre des mar chés. La CGV y contrôle avec la
pré si dence de Pierre Benet la di rec tion na tio nale et conserve dans
l’or ga ni sa tion des sec tions ré gio nales et lo cales une in fluence, hé ri tée
de la FAV qui dé passe en core lar ge ment son as sise mé ri dio nale
comme le sug gère en 1944 An to nin Pa la zy :
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C’est le pré sident de la CGV qui en est le pré sident élu du Grou pe ‐
ment spé cia li sé de la vi ti cul ture fran çaise et qui se trouve de ce fait,
le chef de la vi ti cul ture na tio nale, preuve de la haute es time en la ‐
quelle les vi ti cul teurs des autres ré gions tiennent la CGV du Midi 52.

À la veille de la li bé ra tion, la FAV de 1942 est donc re struc tu rée dans
un GSV où la CGV tient une po si tion do mi nante et a réus si à sur vivre
à la vio lence du conflit sans tou te fois pou voir ob te nir le main tien des
orien ta tions prises de puis 1935. Sa durée de vie sera courte du début
de l’année 1943 à la pro mul ga tion de l’or don nance du 26  juillet 1944
«  dé cla rant nulles et non ave nues toutes les dis po si tions mises en
place par le texte dit loi du 2  dé cembre 1940  ». Elle sera suf fi sante
pour as su rer à la CGV et aux autres as so cia tions vi ti coles na tio nales
une exis tence lé gale dans la Cor po ra tion Pay sanne qui sera pro lon gée
après 1945 par l’amé na ge ment de l’hé ri tage cor po ra tif (Lar che vêque
1959) ; et pour leur per mettre d’en re gis trer des suc cès si gni fi ca tifs en
ma tière de fixa tion ad mi nis trée des prix du vin, mais sans les pré ser‐ 
ver de l’échec de leurs de mandes sur le re tour au sta tut vi ti cole de
1935, une ges tion moins contrai gnante des ap pro vi sion ne ments, et la
levée du gel per sis tant de la ré pres sion des fraudes.

28

Ré or ga ni sa tions, an ta go nismes
dé cla rés, rap pro che ments et rup ‐
tures jusqu’à la mar gi na li sa tion
de 1971
Le co mi té consul ta tif agri cole 53 créé par l’or don nance du 12 oc tobre
1944 au to rise à par tir de jan vier 1945 la CGV à fonc tion ner à nou veau
à condi tion no tam ment que « l’épi thète [Gé né rale] soit revue car elle
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ne cor res pond pas [plus ?] à la réa li té ». Il faut aussi que la FAV « [… ]
soit ré amé na gée. Elle aura l’obli ga tion de prendre en charge l’ac ti vi té
de pour suite et de ré pres sion des fraudes ce qui va né ces si ter un
bud get im por tant as su ré par les as so cia tions adhé rentes, et, dans la
conti nui té du GSV dis sous, d’avoir un bu reau à Paris » 54. Elle s’ins talle
au 4, rue de Rigny dans les lo caux pré cé dem ment oc cu pés par le GSV.

Cette nou velle FAV tient donc son as sem blée à Paris les 14 et 15 mars
1945. Elle dé cide, dans la conti nui té du GSV, de s’or ga ni ser en quatre
sec tions  : vins de consom ma tion cou rante, vins dé li mi tés de qua li té
su pé rieure (VDQS) 55, ap pel la tions d’ori gine contrô lée (AOC) 56 et
caves co opé ra tives. Pierre Benet est se cré taire gé né ral per ma nent,
Pierre Ro mieu et Phi lippe La mour res pec ti ve ment vice- présidents
char gés des sec tions VCC et VDQS. Alors que se di ver si fie, avec la
créa tion de la CGA (Confé dé ra tion gé né rale agri cole) et de la FNSEA
(Fé dé ra tion na tio nale des syn di cats d’ex ploi ta tion agri cole) le pay sage
syn di cal fran çais (Gavignaud- Fontaine 2000, p. 134). La Confé dé ra tion
gé né rale des vi gne rons al gé riens, qui va de ve nir ma jo ri taire dans le
groupe des VCC, ré in tègre la FAV 57. La vieille CGV réus sit à conser ver
l’épi thète «  gé né rale  », mais as sor tie du com plé ment de lieu «  du
Midi » et de vient CGV (M). Elle re com mande à ses syn di cats, pour se
mettre en confor mi té avec la FAV de s’or ga ni ser en deux sec tions dis‐ 
tinctes, VCC et VDQS 58.
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On ob serve dès 1950-1951 une nou velle perte de ma jo ri té de la CGV
(M) à la FAV au bé né fice de l’Al gé rie 59, qui du re ra jusqu’au congrès de
Vil le franche sur Saône en 1964, alors que se pré cise l’en trée en phase
de dé clin de la consom ma tion des vins de consom ma tion cou rante,
par rap port aux VDQS et aux AOC en phase d’ex pan sion. Par ailleurs,
le ta bleau des co ti sa tions pour l’année 1950-1951 au congrès de Mont‐ 
pel lier de la FAV fait ap pa raître des lignes dis tin guant le ver se ment de
cha cun des syn di cats unis de la CGV (M) alors qu’elle est la seule
adhé rente sta tu taire. Cette si tua tion ré vèle, outre la perte de ma jo ri‐ 
té, une fra gi li sa tion à la CGV (M) du lien confé dé ral sur le quel elle
s’était fon dée en 1907 60.
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La CGV (M), en co hé rence avec son en ga ge ment confir mé après 1945
au ser vice de la res tau ra tion d’un vi gnoble de masse dé pri mé au car‐ 
re four de son ave nir (Gavignaud- Fontaine 2000, p.  125) est confron‐ 
tée jusqu’en 1960 à des orien ta tions al ter na tives pri vi lé giant AOC et
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VDQS, sou te nues à la fois par la plu part des autres as so cia tions pré‐ 
sentes à la FAV, et par les pou voirs pu blics. Elle ré af firme pour tant par
la voix de Pierre Benet son sou hait de re tour au sta tut vi ti cole dans sa
forme de 1935 61. Cette po si tion, d’ins pi ra tion d’abord so ciale s’op pose
à celle d’un cou rant li bé ral pré fé rant la re cherche d’un prix d’équi libre
dé ter mi né uni que ment par les mé ca nismes d’un mar ché ré amé na gé
et mo der ni sé. La po si tion ma jo ri taire de la FAV, comme en té moigne
la syn thèse du compte rendu de son congrès du 11 juillet 1953 à Bor‐ 
deaux, semble avoir net te ment glis sé, après le décès en 1948 de
Pierre Benet, en fa veur de cette der nière orien ta tion :

���Adhé sion to tale aux prin cipes de base du sta tut vi ti cole, mais sous ré serve de
mo di fi ca tions.

���Né ces si té de voir s’ins tau rer une orien ta tion de la pro duc tion par une sé lec ‐
tion du vi gnoble en vue d’une po li tique per ma nente de qua li té.

���Ré serves ex pli cites sur l’op por tu ni té d’une po li tique de sou tien sys té ma tique
des prix et même de la fixa tion d’un prix mi ni mum de li bé ra tion avant que ne
soit connu pré ci sé ment le mon tant des dis po ni bi li tés après la ré colte 1953 62.

Fi na le ment, le dé cret pris le 30  no vembre 1953 sur l’as sai nis se ment
du mar ché du vin et l’orien ta tion de la pro duc tion agri cole s’ins crit
clai re ment dans cette ligne en pré voyant des me sures d’as sai nis se‐ 
ment hé ri tées du sta tut vi ti cole, mais sans sou tien des prix, et une
orien ta tion de la pro duc tion vers une « mo der ni sa tion  », qui sera à
par tir de sa créa tion en 1954 or ga ni sée par l’IVCC 63 (Gavignaud- 
Fontaine 2000, p. 163-173, 2007, p. 229-230).
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En consé quence, le pre mier acte de la pré si dence Caf fort à la CGV
(M) est le 11 mars 1954 de pro non cer la dé mis sion de la CGV (M) de la
FAV à l’una ni mi té des syn di cats adhé rents 64, car «  elle ne s’at taque
pas au pri vi lège de chap ta li sa tion conser vé par les vi gnobles du
Centre et du Nord, se montre to lé rante à l’égard des cé pages pro hi‐ 
bés et n’in ter vient pas contre de nom breuses in jus tices comme la
non- surveillance des dé cla ra tions de ré coltes dans les dé par te ments
non mé ri dio naux […] La CGV (M) re grette aussi que son ef fort na tio‐ 
nal en ma tière de ré pres sion des fraudes ne soit pas suf fi sam ment re‐ 
con nu » 65.
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Sur ce der nier point, la Confé dé ra tion n’a pas suivi les di rec tives de
1945 en dé cla rant au contraire que « La CGVM doit conti nuer à dé‐ 
fendre le vin et à as su rer la ré pres sion des fraudes, dé char geant d’au ‐
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tant la Fé dé ra tion et les syn di cats d’ex ploi tants  » 66. Pour at teindre
cet ob jec tif elle a or ga ni sé la cen tra li sa tion de ses ser vices à Nar‐ 
bonne, mais cette dé marche a échoué d’abord pour des rai sons fi nan‐ 
cières liées au ta ris se ment des co ti sa tions et à l’arrêt des fi nan ce‐ 
ments pu blics ré cem ment ob te nus de l’ITV 67, mais aussi à cause des
sus pi cions sou le vées à pro pos de son en ga ge ment d’in té rêt pu blic 68

et d’in con tour nables res tric tions ju ri diques comme l’arrêt Vau doire
du 25  no vembre 1954 69. L’op por tu ni té de la créa tion à l’ini tia tive
d’Henri Vidal de la FNVCC 70 est sai sie en 1956 pour ten ter de sur‐ 
mon ter ces dif fi cul tés par un trans fert de l’ac ti vi té à cette nou velle
struc ture na tio nale. Ses sta tuts l’au to risent à dis po ser d’une bri gade
d’agents, et d’un ser vice du conten tieux 71, di ri gé par Da niel Combes,
qui res te ra lo ca li sé à Nar bonne. Son siège so cial est fixé à Paris, rue
de Rigny dans les lo caux de la FAV dont elle de vient un des consti‐ 
tuants 72. Onze ans plus tard, le vœu de prise en charge par la FAV de
l’ac ti vi té de pour suite et de ré pres sion des fraudes, ex pri mée par le
Co mi té na tio nal consul ta tif agri cole en 1945 se trouve donc en par tie
exau cé. En no vembre  1956, les di ri geants confé dé raux, après avoir
acté ju ri di que ment ce trans fert 73, se posent lo gi que ment la ques tion
de « la mort de la CGV (M) » 74, af fai blie en Lan gue doc par la mon tée
en puis sance, l’ori gi na li té et la prise pro gres sive d’au to no mie du
mou ve ment co opé ra tif (Gavignaud- Fontaine 2000, p.  19-116  ; 2017,
p. 213-216), le dé part des deux syn di cats de Béziers- Saint Pons et de
Montpellier- Lodève, mais sur tout la perte de ses trois pi liers fon da‐ 
teurs (in té gra tion ins ti tu tion nelle par tielle à l’ad mi nis tra tion d’État
pour pour suivre et ré pri mer les fraudes, force suf fi sante de pro po si‐ 
tion via le groupe vi ti cole et l’IVCC, ma jo ri té à la FAV), donc de toute
do mi na tion na tio nale et lan gue do cienne (Mar tin 1994).

La ques tion de 1956 est res tée posée jusqu’en 1960, date du congrès
de Nar bonne de la FAV où le ta bleau des co ti sa tions té moigne de la
ré adhé sion di recte, sans pas ser par la CGV (M) de cer tains de ses
syn di cats pro fes sion nels, mais confirme une po si tion tou jours mi no‐ 
ri taire de la vi ti cul ture mé ri dio nale dans le groupe des VCC en
nombre de man dats 75.
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En oc tobre 1960, Jean- Baptiste Benet, fils de Pierre Benet est élu pré‐ 
sident de la CGV (M) avec l’am bi tion de ré ha bi li ter le syn di ca lisme
mé ri dio nal pour faire pro gres ser les vins du Midi sur le mar ché fran‐ 
çais et le futur mar ché eu ro péen. Sa « doc trine » consiste à dé fendre
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«  le bon vin na tu rel du Lan gue doc  » en as su rant des vins «  com‐ 
plets », di rec te ment consom mables à la sor tie des chais, au dé part de
la ré gion. Par ce choix, congruent avec les orien ta tions na tio nales des
vins de cru, il mise sur les pré fé rences des consom ma teurs pour gui‐ 
der le mar ché et la fixa tion des prix, éli mi nant ainsi toute fixa tion
théo rique par voie d’au to ri té, «  ayant lar ge ment mon tré ses in suf fi‐ 
sances à plu sieurs re prises » 76. En 1964, en l’ab sence de l’Al gé rie, au
congrès de Vil le franche sur Saône de la FAV, le Midi re trouve une ma‐ 
jo ri té, main te nant por tée par la FNVCC 77. Bien que le groupe des VCC
conti nue à s’af fai blir par rap port aux AOC et aux VDQS – y com pris
en ré gion où les as so cia tions mé ri dio nales de vins dé li mi tés co tisent
à la FAV sur des lignes dis tinctes de celles de la CGV 78 – Jean- 
Baptiste Benet y ap pa raît tou jours comme se cré taire gé né ral jusqu’en
1971.

Le dé cret fran çais du 31  août 1964, der nier dé cret na tio nal avant le
pas sage à un mar ché eu ro péen du vin, est pré pa ré par un groupe de
tra vail sous la pré si dence de Phi lippe La mour re pré sen tant des pro‐ 
duc teurs de VDQS à l’IVCC 79, et Jean- Baptiste Benet y par ti cipe
comme se cré taire gé né ral de la FAV 80 (Gavignaud- Fontaine 2007,
p. 232-237). Son ar ticle 26 pré voit un ré gime pré fé ren tiel (exo né ra tion
de blo cage, prio ri té de re mise en mar ché, fi nan ce ment pré fé ren tiel)
pour des vins «  pro ve nant d’ex ploi ta tions vi ti coles bien en cé pa gées
dans leur to ta li té, ré pon dant à des cri tères ana ly tiques sé vères, et
ayant subi un exa men or ga no lep tique de confir ma tion par une com‐ 
mis sion agréée » 81. Ces vins sé lec tion nés le se ront pour leur quasi- 
totalité dans les dé par te ments du Midi, zones d’in fluence de la
Confé dé ra tion. Ils re pré sen taient en 1966 pour l’Hé rault, les
Pyrénées- Orientales, l’Aude et le Gard en vi ron 10 % de la ré colte to‐ 
tale et leur vo lume a pro gres sé jusqu’en 1968, année de la créa tion des
vins de pays 82.

38

Il faut noter que ces suc cès ré sultent prin ci pa le ment du rap pro che‐ 
ment d’une CGV (M) af fai blie avec la FAV. En effet, entre 1960 et 1965,
le pré sident de la CGV (M) a uti li sé plu sieurs fois l’arme de la dé mis‐ 
sion, liée à ses dires «  à l’im pos si bi li té de pour suivre une tâche
construc tive par des né go cia tions  » 83, ef fec tive le 29  oc tobre 1964
avant un re tour en mai. Du rant cette pé riode, et jusqu’en 1968, le ter‐ 
rain de la re ven di ca tion vi ti cole mé ri dio nale est lar ge ment oc cu pé
par les Co mi tés ré gio naux d’ac tion vi ti coles 84.
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En re vanche, dans la né go cia tion concer nant le futur mar ché eu ro‐ 
péen du vin, com men cée dès 1958 et sanc tion née par la pro mul ga tion
le 24  dé cembre 1969 du rè gle ment 816/70, ap pli cable dès la cam‐ 
pagne 1970-1971, les centres d’in té rêt de la CGV et des autres adhé‐ 
rents de la FAV se dif fé ren cient ra pi de ment. Dès 1962, le pre mier rè‐ 
gle ment eu ro péen n° 24-989/62 pré voit « la mise en place d’une ré‐ 
gle men ta tion com mu nau taire des vins de qua li té pro duits dans une
ré gion dé ter mi née », les VQPRD, au plus tard le 31 dé cembre sur des
bases ins pi rées de la ré gle men ta tion fran çaise dé fi nis sant les AOC et
les VDQS. Des contin gents d’ex por ta tion sont fixés pour les pays pro‐ 
duc teurs et les ques tions de dé fi ni tion et de contrôle de leur qua li té
lar ge ment lais sées à l’ini tia tive des as so cia tions de pro duc teurs et à
l’INAO 85. En re vanche, Jean Bap tiste Benet se heurte pour les vins de
table à des in té rêts concur rents et asy mé triques. Deux seg ments sont
fi na le ment re te nus : celui des VQPRD fondé sur une offre cen trée sur
l’ori gine et les usages mais aussi sur une lo gique de pré fé rence
consom ma teur (Lam bin 1991, p.  252-253), et celui des vins de table,
pro duits seule ment dé fi nis comme non VQPRD, sou mis à une stra té‐ 
gie d’avan tage coût et do mi né par l’Ita lie et le nou veau né goce eu ro‐ 
péen. Jean Bap tiste Benet a argué, à deux re prises sans suc cès, de sa
qua li té de se cré taire gé né ral de la FAV en aler tant le mi nistre de
l’Agri cul ture Ed gard Faure sur cette si tua tion d’im passe 86

(Gavignaud- Fontaine 2007, p.  243.), puis en es sayant, tou jours sans
suc cès, d’ob te nir un mo ra toire sur l’ap pli ca tion du futur rè gle ment 87.
La FAV dans cette né go cia tion n’ap puie pas son se cré taire gé né ral et
sou tient même en avril 1968 la no tion de « vin de table per fec tible par
cou page » contre les op tions dé fen dues par la CGV (M).
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Enfin, qua si ment aux mêmes dates, l’axe cen tral de la po li tique vi ti‐ 
cole uni taire des an nées 1913-1930, fondé sur la pour suite et la ré‐ 
pres sion des fraudes rentre en phase d’ex tinc tion. Le rat ta che ment à
l’ad mi nis tra tion d’État de la bri gade de pour suites de la FAV met fin
en fé vrier 1968 à 56 ans (1912-1968) d’exer cice d’une for mule ori gi nale
qui, avec le sou tien puis le re lais actif de la FAV, in té grait par tiel le‐ 
ment le syn di ca lisme pro fes sion nel vi ti cole à l’ad mi nis tra tion. Le
conten tieux nar bon nais, confron té à une ré gle men ta tion eu ro péenne
fon dée sur le prin cipe « du re cours à la ré gle men ta tion na tio nale la
plus fa vo rable  » pour suit dif fi ci le ment son ac ti vi té jusqu’en 1985,
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après être passé du sta tut de fleu ron à celui de dou blon, avant de
s’éteindre, faute de moyens 88.

Au début des an nées 1970, le diag nos tic de 1956 est donc non seule‐ 
ment confir mé, mais ag gra vé. C’est en s’ap puyant sur une forte lé gi ti‐ 
mi té vi ti cole lan gue do cienne que la CGV de 1913 avait réus si en
créant la FAV la mise en place d’al liances par les quelles sa po si tion
ma jo ri taire construi sait sa lé gi ti mi té na tio nale. 58 ans plus tard, au
congrès de la Fé dé ra tion tenu à Reims du 29 juin au 2 juillet 1971, les
vins de table dont elle reste la com po sante prin ci pale dis posent en‐ 
core d’une courte ma jo ri té de 51,59 % des man dats, mais son po ten‐ 
tiel de pour suite en ma tière de fraudes et sa force de pro po si tion au‐ 
près des ins tantes na tio nales et eu ro péennes sont proches de l’ex‐ 
tinc tion. Une ré vi sion des sta tuts, actée le 29  juin met en place un
nou vel ar ticle 7 qui fixe le nombre de dé lé gués par type de pro duc‐ 
tion à l’as sem blée gé né rale ainsi qu’une dis ci pline de vote exi geant
une ma jo ri té des ¾ des vo tants. Les VQPRD dé fi nis par le rè gle ment
eu ro péen 816/70 ob tiennent ainsi une ma jo ri té ab so lue sta tu taire et
(ou) une mi no ri té de blo cage 89. La FNPVTP 90 et avec elle la CGVM
perdent donc dé fi ni ti ve ment le contrôle na tio nal de la re pré sen ta tion
vi ti cole, construit à par tir de 1913.
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En conclu sion, on ob serve que la CGV a une pre mière fois perdu sa
ma jo ri té ab so lue, mais conser vé une ma jo ri té re la tive à la FAV
entre 1930 et 1939. Après la pa ren thèse du groupe spé cia li sé de la vi‐ 
ti cul ture, la FAV à par tir de 1945 a dis tin gué ins ti tu tion nel le ment les
VCC dont la consom ma tion en trait en phase de dé clin, des VDQS et
des AOC en pro gres sion. La CGV a re trou vé (après 1945) puis re per du
au pro fit de l’Al gé rie (après 1950) avant de la re trou ver entre  1964
et 1971 une courte ma jo ri té dans ce groupe des VCC.
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En 1913, au mo ment de la créa tion de la FAV, un des ob jec tifs des as‐ 
so cia tions na tio nales, compte tenu de l’am pleur des fraudes sur le vin
en France, était d’in ter agir ef fi ca ce ment et so li dai re ment pour les
éra di quer. La po si tion ra di ca li sée de la CGV en fa veur d’une in ter dic‐ 
tion to tale du su crage a d’abord tendu le débat sur la pré pa ra tion de
la loi de chap ta li sa tion de 1929. Le dé cret de juillet  1935 en créant
l’INAO l’a dé fi ni ti ve ment pri vée de toute ac tion en la ma tière sur les
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AOC. Ces points de rup ture ex pliquent l’af fai blis se ment de l’ac tion
confé dé rale jusqu’en 1940 et le constat par la CGV (M) elle- même de
l’im pos si bi li té d’as su mer à par tir de res sources ré gio nales li mi tées
une mis sion de ser vice pu blic na tio nale ins tal lée en 1912 et confir mée
en 1913 à la FAV. Ils ex pliquent aussi, après le gel de cette mis sion
entre  1940 et  1947, son blo cage pro gres sif entre  1947 et  1956. Après
1956 et l’in té gra tion de l’ac ti vi té dans la struc ture de la FAV, via la
FNVCC, l’ac tion de la bri gade ne re pré sen tait plus qu’une pos si bi li té
d’in ter ac tion faible, éteinte en 1968, alors que celle du conten tieux
nar bon nais est res tée si gni fi ca tive mal gré le nou veau contexte eu ro‐ 
péen et une pro gres sive perte de moyens me nant à son ex tinc tion en
1985.

Par ailleurs, les dif fé rences de sen si bi li té sur l’ap proche qua li té du
vin, et donc mé ca ni que ment sur sa dé fense, entre la CGV pri vi lé giant
la pour suite et la ré pres sion des fraudes, et les as so cia tions de vins de
cru re cher chant un sys tème de dé li mi ta tion, fi na le ment ju di ciaire,
fondé sur l’ori gine et les usages ont été sur mon tées à l’oc ca sion du
vote des lois 1919 et de 1927, puis de la pro mul ga tion du dé cret de
1935, pré ser vant ainsi les choix de so li da ri tés af fi chés en 1913. Ces so‐ 
li da ri tés, me na cées dès 1945 avec la ré forme de l’or ga ni sa tion de la
FAV dif fé ren ciant VCC et vins de cru, ont été dé fi ni ti ve ment rom pues
après le congrès de Bor deaux de 1953 où la FAV s’est ex pli ci te ment
dé cla rée hos tile au sou tien des prix du vin de man dé par la CGV (M).
Le rè gle ment eu ro péen 816/70 en dis tin guant au pro fit des se conds
sur les mar chés fran çais et eu ro péen vins de table et VQPRD, consa‐ 
crait ce glis se ment de la so li da ri té de 1913 au conflit d’in té rêts ou vert,
suivi mé ca ni que ment de la ré forme des sta tuts de la FAV en 1971.
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Dans ce pro ces sus, la force de pro po si tion via la re pré sen ta tion par‐ 
le men taire construite de puis 1907 par la CGV et so li dai re ment ex ploi‐ 
tée jusqu’en 1940 à la FAV s’est ef fon drée avec la III   Ré pu blique en
1940. Après cette date, l’in sta bi li té de la IV , l’orien ta tion pré si den‐ 
tielle de la V  et l’or ga ni sa tion tech no cra tique de la Com mu nau té eu‐ 
ro péenne ont gé né ré par la voie du dé cret (1953, 1964) et du rè gle‐ 
ment (1970) des orien ta tions de po li tique vi ti cole qui la mar gi na li‐ 
saient en tant que corps in ter mé diaire tout en pré ser vant, glo ba le‐ 
ment, au nom d’un l’in té rêt gé né ral fondé sur les évo lu tions du mar‐ 
ché du vin en France et en Eu rope, les de mandes de la FAV.
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Ce n’est donc pas la ma jo ri té dé te nue à la FAV qui a ra di ca le ment pesé
sur l’ef fi ca ci té de l’ac tion des deux corps in ter mé diaires, mais la
congruence des orien ta tions pro po sées avec l’in té rêt pu blic perçu et
mis en œuvre par l’État, puis par les ins ti tu tions eu ro péennes. Sur les
rup tures du par cours lié au rôle et au poids de la vi ti cul ture al gé‐ 
rienne (1929, 1935, 1945, 1962), c’est le prin cipe d’éga li té entre les ter‐ 
ri toires porté par Edouard Barthe au nom de l’État qui a pré va lu, le
plus sou vent contre les op tions confé dé rales. L’his to rique de la ré‐ 
pres sion des fraudes, re con nue cause d’in té rêt na tio nal per met de
fixer la pé riode 1945-1950 et la sor tie du conflit pour dis tin guer en la
ma tière le pas sage pour la CGV d’une pre mière phase de do mi na tion
à une phase de dé clin. En re vanche, la créa tion en 1913 de la FAV
consti tue pour les as so cia tions de dé fense des vins dé li mi tés l’oc ca‐ 
sion d’en ta mer, avec le sou tien so li daire de la CGV la construc tion
d’une iden ti té spé ci fique, no tam ment à l’égard des concur rents et du
né goce, puis à par tir des an nées 1950 de pour suivre cette construc‐ 
tion sur les mar chés fran çais et eu ro péen en se dis tin guant jusqu’à
l’an ta go nisme des op tions confé dé rales. À par tir de cette date la no‐ 
tion d’ob jec tifs com muns à at teindre en ma tière de dé fense vi ti cole
s’est assez dé li tée pour que les re pré sen tants de la FAV puissent fi na‐ 
le ment dé cla rer « qu’en France, il y a deux po li tiques vi ti coles, à cause
des in té rêts di ver gents de deux ca té go ries de vi ti cul teurs et de vins
pro duits » 91. La for mule s’ins crit fi na le ment au seuil d’une nou velle
rup ture, celle du re tour ne ment du Midi Vi ti cole (Ge nieys, 1998) avec
la gé né ra li sa tion en Lan gue doc de signes de qua li té in té grant les ré‐ 
gle men ta tions fran çaise et eu ro péenne, à par tir de ter roirs ou cette
qua li té avait sou vent été fa çon née dès l’époque des ab bayes
(Gavignaud- Fontaine 2017, p. 120, 125, 144, 156-159).
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An nexes

An nexe 1
As so cia tions vi ti coles pré sentes à Paris en 1913 à la réunion consti tu tive de la

FAV

Confé dé ra tion Gé né rale des Vi gne rons

Fé dé ra tion des syn di cats de la Cham pagne vi ti cole

Fé dé ra tion Au boise de dé fense vi ti cole

Syn di cat fé dé ral de l’Aube

Ligue des vi ti cul teurs de la Gi ronde

Union Gi ron dine des syn di cats Agri coles

Syn di cat de dé fense vi ti cole Gi ron dine

As so cia tion Gi ron dine de lutte contre la fraude

Syn di cat cen tral des agri cul teurs de Haute Ga ronne

As so cia tion vi ti cole des pro prié taires vi ti cul teurs de Gi ronde

Fé dé ra tion des vi ti cul teurs Cha ren tais

Confé dé ra tion des as so cia tions vi ti coles de Bour gogne

Syn di cat Bour gui gnon de ré pres sion des fraudes

Syn di cat de pro prié taires des cotes de Mon ba zillac

Syn di cat des vi gne rons d’Ar bois

So cié té d’agri cul ture d’Indre et Loire

Union des vi ti cul teurs de Maine et Loire

Confé dé ra tion des vi gne rons du Sud Est

Syn di cat des vi gne rons des côtes du Cher

Fé dé ra tion vi ti cole Roan naise

Syn di cat des vi ti cul teurs de l’ar ron dis se ment de Ber ge rac

Source : La CGV du 28 fé vrier 1913 et ar chives CGV car ton 6 (Fé dé ra tion des as so cia tions
vi ti coles ré gio nales de France).
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An nexe 2
Co ti sa tions re çues par la FAV en 1931 et en 1939

As so cia tions 1931 1939

Vins de crû

Syn di cat des grands vins de la Côte d’Or 600 500

Syn di cat des vi gne rons des Côtes du Rhône 112,50 500

As so cia tion des vi ti cul teurs d’Al sace (Col mar) 500

Confé dé ra tion des as so cia tions vi ti coles de Bour gogne 500

Syn di cat vi ti cole de Vou vray 50

Com mis sion du cru de Fron ti gnan 50

Syn di cat de Gaillac 300

Vi gne rons d’Ar bois 40

Syn di cat gé né ral des vi gne rons de Cham pagne 300

Total 752,50 2 700

Autres adhé rents

Syn di cat du Var 500

Fé dé ra tion des vi ti cul teurs Cha ren tais 500

Syn di cat des vi gne rons du Sud Est 250 500

Confé dé ra tion des trois dé par te ments al gé riens 200 500

Fé dé ra tion des syn di cats agri coles de l’Ora nie 500

Union Gi ron dine de syn di cats agri coles 500

Ligue des vi ti cul teurs de la Gi ronde 150 550

Confé dé ra tion des vi gne rons du Centre- Ouest 220.7 1 000

Confé dé ra tion gé né rale des vi gne rons (CGV) 5 200 3 500

Total 6 020,7 8 050

Source : ar chives de la CGV, FAV (1920-1944), car ton 6.
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An nexe 3. Po si tion de la CGVM à la FAV au
congrès de Mont pel lier dans le groupe des
VCC

Ta bleau n° 1. Évo lu tion de la po si tion de la CGVM à la FAV dans le groupe des

VCC entre 1950 et 1951

1950 1951

Fé dé ra tions Co ti sa tion 1950 Part CGVM Co ti sa tion 1951 Part CGVM

CGVM 4 088 68 53 % 2 706 549 44 %

Total VCC 7 702 829 100 % 6 059 641 100 %

Source : Ar chives de la CGV, FAV entre 1950 et 1980, congrès de Mont pel lier en 1951 car- 
ton 73.

Ta bleau n° 2. Évo lu tion de la po si tion du groupe des VCC par rap port aux autres

ca té go ries à la FAV entre 1949 et 1950

1949 1950

Fé dé ra tions Co ti sa tion
1950

Pour cen tage sur
total VCC

Co ti sa tion
1951

Pour cen tage sur
total VCC

Total VCC 7 702 829 69,76 % 659 641 69,46 %

Total VDQS 150 233 1,36 % 162 826 1,87 %

Total A.O.C. 3 188 241 28,87 % 2 500 000 28,66 %

Total caves et dis til le ries
co opé ra tives 1 000 0,01 % 1 000 0,01 %

Total gé né ral 11 042 293 8 723 467

Source : Ar chives de la CGV, FAV entre 1950 et 1980, congrès de Mont pel lier en 1951 car- 
ton 73.

An nexe 4
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Dé tail du ver se ment de chaque syn di cat à la FAV au congrès de Mont pel lier

(1951)

Source : Ar chives de la CGV, FAV entre 1950 et 1980, congrès de Mont pel lier en 1951 car- 
ton 73.

An nexe 5
Syn di cats mé ri dio naux co ti sant di rec te ment à la FAV en 1960

Syn di cats co ti sants Nombre de man dats Pour cen tage

Vi gne rons d’Oran 3 088

Est Al gé rien 415

Vi gne rons d’Alger 2 244

Total Al gé rie 5 747 53,25 %

Py ré nées orien tales 749

Vi gne rons de Nar bonne 793

Car cas sonne Li moux 890

Gard 526

Vau cluse 97

Total CGVM 3 055 28,31 %

Autres 1 989 1,45 %

En semble pro duc teurs de VCC 10 791 100 %
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Source : Compte rendu du congrès de la FAV à Nar bonne en mars- avril 1960, ar chives de la
CGV, FAV, car ton 73.

An nexe 6
Nou vel ar ticle 7 des sta tuts de la FAV (congrès de Reims de 1971)

Type de pro duc tion Nombre de dé lé gués

Confé dé ra tion na tio nale des AOC 50

Fé dé ra tion na tio nale des VDQS 50

Fé dé ra tion na tio nale des pro duc teurs de vins de table et de pays 50

Confé dé ra tion des caves co opé ra tives 20

Fé dé ra tion des rai sins de table 10

Fé dé ra tion des dis til le ries co opé ra tives 10

Total 190

1  Le Toc sin, n°10 du 23 juin 1907.

2  Le Toc sin, n°9 du 16 juin 1907.

3  Nar bonne, Carcassonne- Limoux, Béziers- Saint- Pons, Montpellier- 
Lodève et Per pi gnan.

4  Ar chives de la CGV, Congrès de Nar bonne, dé cembre 1912, car ton 17.

5  Dis cours d’Er nest Fer roul, pré sident de la CGV au congrès des 21 et 22
dé cembre 1912.

6  Voir an nexe 1.

7  La CGV, n° 64 du 20 mars 1911 : le ré dac teur, Ray mond La garde, avo cat et
se cré taire de la sec tion lo cale de Montpellier- ville de la CGV op pose va leur
constante et va leur spé ciale, liée à l’ori gine.

8  In cluant jusqu’au début des an nées 1960 la di men sion co lo niale du vi‐ 
gnoble al gé rien.

9  Ce tra vail re pose es sen tiel le ment sur l’ex ploi ta tion des ar chives de la CGV
dé po sées aux ar chives mu ni ci pales de Nar bonne (et par ti cu liè re ment les
car tons 73 et 76 de la série 1 et les car tons 16 à 23 de la série 2).
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10  On peut éga le ment citer pour cette pre mière pé riode comme par le men‐ 
taires no toires por teurs de la force de pro po si tion de la CGV Charles Caf‐ 
fort, Léon Cas tel, Mau rice Sar raut et Mario Rous tan.

11  Ar chives de la CGV, Congrès de Nar bonne, dé cembre 1912, car ton 17.

12  Bois son faite d’eau et de marc de rai sin. Par ex ten sion : mau vais vin.

13  Le Syn di cat Gé né ral des Vi gne rons de Cham pagne avait été créé en 1904.

14  L’armée a tiré le 20 juin sur la po pu la tion ci vile de la ville (5 morts).

15  La CGV du 30 oc tobre 1927.

16  La CGV du 28 fé vrier 1913, compte rendu de la réunion inter vi ni cole de
Paris du 18 fé vrier 1913.

17  Ar chives de la CGV, car ton 6.

18  Voir an nexe 2.

19  Dis po si tif com plé té à par tir de 1921 par la créa tion par dé cret (et à la de‐ 
mande des as so cia tions) de la Com mis sion Consul ta tive in ter mi nis té rielle
de la Vi ti cul ture (CCIV).

20  La CGV du 28 fé vrier 1914, dis cours d’Au guste De Cro zals, Vice- président
de la CGV, séance d’ou ver ture de l’as sem blée gé né rale an nuelle des 17 et 18
fé vrier 1914 de la FAV

21  La CGV n° 220 du 30 avril 1921.

22  Un dé ve lop pe ment spé ci fique en cinq points de man dait le ren for ce ment
du contrôle doua nier aux fron tières, l’obli ga tion d’in di ca tion de dé no mi na‐ 
tion d’ori gine sur les bou teilles ca che tées, la ré forme de l’ex per tise contra‐ 
dic toire, la prise en compte sé pa rée des vins par cou leurs chez les gros‐ 
sistes et l’in ter ven tion du mi nis tère de la jus tice au près des par quets contre
les abus de re clas se ment en dé lits mi neurs d’af faires re le vant du pénal.

23  Ar chives de la CGV, CA du 15 oc tobre 1911, car ton 17.

24  Le pro jet consis tait, sur 50 mil lions d’hec to litres de consom ma tion
taxée, à en ré ser ver 40 pour la mé tro pole, 7 pour l’Al gé rie et 3 pour les
autres pays pro duc teurs.

25  Fé dé ra tion des As so cia tions Vi ti coles de France et d’Al gé rie. L’acro nyme
est uti li sé de puis l’adhé sion de l’Al gé rie au début des an nées 1920. Dans les
comptes ren dus c’est le sigle « FAV » qui est le plus sou vent uti li sé.

26  CA de la CGV du 11 juillet 1926, car ton 17.
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27  Voir an nexe 2.

28  Dans ce sys tème, uti li sé par la CGV comme une al ter na tive au contin‐ 
gen te ment, Le pro cé dé de cal cul du vo lume des vins à blo quer, fondé sur le
rythme des plan ta tions du rant les dix der nières an nées, avan ta geait net te‐ 
ment le Midi et pé na li sait l’Al gé rie, mais aussi d’autres dé par te ments mé tro‐ 
po li tains.

29  La CGV du 29 mai 1930.

30  http:/www.St- florent-passe-present.fr, ar ticles consul tés le 1  juin
2016. Edouard Barthe a été dé pu té de l’Hé rault entre 1910 et 1942. Il est le
pro mo teur des lois et dé crets consti tu tifs du Sta tut Vi ti cole.

31  Futur co- fondateur de l’INAO en 1935, il était en 1932 pré sident de la FAV.

32  Ins ti tut na tio nal des ap pel la tions d’ori gine, de ve nu en 2007 Ins ti tut na‐ 
tio nal des ap pel la tions d’ori gine et de la qua li té.

33  Ar chives CGV, di vers CA tenus entre 1930 et 1935, car ton 17.

34  Dis cours d’Edouard Barthe de vant les dé lé gués de la FAV à Reims en
1939, re pris dans L’Album des Vins de France (Gal li ca).

35  Rap port de Pierre Benet de vant l’AG 1930 du syn di cat des vi gne rons de
Nar bonne ; La CGV du 24 dé cembre 1930.

36  Ar chives de la CGV, compte rendu du congrès de la FAV tenu à Dijon en
juillet 1934, car ton 73.

37  Ar chives na tio nales BL/18/6037, 13BL 533 à 582.

38  La CGV n° 580 du 30 mars 1936, compte rendu de l’AG du SVN de 1936.

39  Pré sident du syn di cat des Py ré nées Orien tales, futur pré sident de la
CGV.

40  Ar chives de la CGV, CA du 8 juillet 1938, car ton 17.

41  Ar chives de la CGV, CA du 11 juillet 1937, car ton 17.

42  C’est fi na le ment la CGV qui jusqu’en 1930 a réa li sé l’es sen tiel de l’ef fort
en ma tière de pour suite et de ré pres sion des fraudes.

43  Dis cours d’Edouard Barthe, pro non cé à Reims de vant l’AG de le FAV. Op.
Cit., p. 5,.

44  Voir an nexe 2.

45  Com mis sion na tio nale d’or ga ni sa tion cor po ra tive avec deux re pré sen‐ 
tants de la CGV : Pierre Benet et Henri Vidal.

er
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46  Les dé ci sions du co mi té des trente étaient ren dues exé cu toires par dé‐ 
cret (loi du 2 dé cembre 1940, titres V, ar ticle 19).

47  Ar chives de la CGV, CA du 13 avril 1942, car ton 17.

48  Ar chives de la CGV, FAV, car ton 6.

49  Ar chives de la CGV, car ton 2, lettre de Roger Cha mi nade du 12 dé cembre
1942 com por tant la liste des dé lé gués de la CGV à l’AG du GSV.

50  Ar chives de la CGV, CA du 29 sep tembre 1943, car ton 17.

51  Ar chives de la CGV, CA du 12 mai 1943, car ton 17.

52  Lettre du 15 fé vrier 1944 d’An to nin Pa la zy, pré sident du syn di cat de Bé‐ 
ziers Saint- Pons aux syn dics de sa cir cons crip tion. (Fonds per son nel
Jacques Lauze).

53  Ar chives de la CGV, CA du 3 jan vier 1945, car ton 17 : Le GSV a été trans‐ 
for mé en co mi té consul ta tif de la vi ti cul ture.

54  Ar chives de la CGV, CA du 7 mars 1945, car ton 17.

55  Les Vins Dé li mi tés De Qua li té Su pé rieure (VDQS) se ront of fi ciel le ment
créés que par la loi n° 49-1603 du 18 dé cembre1949, dite loi Guille.

56  AOC, créées par le décret- loi du 30 juillet 1935.

57  Ar chives de la CGV, compte rendu de l’AG de la FAV des 14 et 15 mars
1945, car ton 73.

58  Ar chives de la CGV, as sem blée gé né rale de la CGV(M) du 5 juin 1946, car‐ 
ton 6.

59  Voir an nexe 3.

60  Voir an nexes 3 et 4.

61  Ar chives dé par te men tales de l’Aude (AD11, 98 J 78), dis cours pro non cé à
Nar bonne en 1947 à l’oc ca sion du qua ran tième an ni ver saire de la CGVM.

62  AD11, 98 J 1, cou pure de La Dé pêche du 12 juillet 1953, compte rendu du
Congrès de la FAV du 11 juillet 1953.

63  L’ins ti tut des vins de consom ma tion cou rante, IVCC, a été créé par dé‐ 
cret, le 14 avril 1954.

64  Ar chives de la CGV, CA du 11 mars 1954, car ton 17.

65  Ar chives de la CGV, Lettre de Charles Caf fort du 6 août 1954 en ré ponse
à une lettre re com man dée de la FAV de man dant le paie ment des ar rié rés de
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co ti sa tions pour la cam pagne 1953-1954 ; FAV, pro cès contre CGVM, car ton
73.

66  Ar chives de la CGV, CA du 9 mai 1945, in ter ven tion du doc teur Dé noyés,
car ton 17.

67  L’Ins ti tut tech nique du vin (ITV) a fi nan cé la CGV entre 1950 et 1954 au
titre de l’amé lio ra tion de la pro duc tion et de la qua li té.

68  CA de la CGV(M) du 11 jan vier 1954, car ton 17 : « la Ligue des vi ti cul teurs
de la Gi ronde a de man dé à la CGV(M) de ne plus exer cer les pré ro ga tives de
la par tie ci vile dans son dé par te ment ».

69  Arrêt de la cour de cas sa tion du 25 no vembre 1954 confir mant une dé ci‐ 
sion de la Cour d’appel de Lyon, li mi tant l’ac tion ci vile de la CGV(M) a sa
zone d’in fluence mé ri dio nale.

70  La Fé dé ra tion Na tio nale des Vins de Consom ma tion Cou rante re grou pait
au tour de la CGVM une im por tante par tie des as so cia tions de dé fense des
VCC et avait pour pre mier ob jec tif de sor tir de l’iso le ment ins tal lé après la
dé mis sion de la FAV.

71  Ser vice char gé à par tir de 1948 de cen tra li ser et de suivre les consti tu‐ 
tions de par ties ci viles pour la CGV.

72  Ar chives de la CGV, Compte rendu de la com mis sion de la ré pres sion des
fraudes du 18 juin 1956, car ton 10.

73  Ar chives de la CGV, CA du 21 no vembre 1956, car ton 10.

74  Ar chives Dé par te men tales de l’Aude, 98 J2, dis cours pro non cé à Nar‐ 
bonne par Ray mond Azi bert en 1957 à l’oc ca sion du cin quan tième an ni ver‐ 
saire de la Confé dé ra tion.

75  Voir an nexe 5.

76  Ar chives de la CGV, CA du 13 oc tobre 1930, car ton 10.

77  Ar chives de la CGV, Compte rendu du congrès de la FAV à Vil le franche
sur Saône, 1964, car ton 73.

78  Ar chives de la CGV, FAV, car ton 73, man dats des as so cia tions au congrès
de Nar bonne (avril 1960).

79  Ins ti tut des vins de consom ma tion cou rante créé en 1954 en rem pla ce‐ 
ment de la CCIV.

80  Ar chives de la CGV, CA du 28 mars 1964 tenu à Per pi gnan, car ton 10.
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81  Ins ti tut des vins de consom ma tion cou rante (1964-1972), SI(FRA), IVCC,
Paris 1972.

82  Dé cret du 13 sep tembre 1968 créant des vins de pays de dé par te ment ou
de zone sou mis à des condi tions spé ci fiques de pro duc tion.

83  Ar chives Dé par te men tales de l’Aude, 116 8W 230, note du 30 oc tobre
1963, mi nis tère de l’in té rieur, di rec tion gé né rale de la su reté, ren sei gne‐ 
ments gé né raux, S.P. Igame Mar seille.

84  ADA 98 J 76, Da niel Combes : Corps non sta tué, spon ta né, uti li sant l’ac‐ 
tion di recte au ser vice d’un enjeu col lec tif en temps de crise.

85  Ins ti tut Na tio nal des Ap pel la tions d’Ori gine, créé par le dé cret de juillet
1935.

86  Ar chives de la CGVM, Eu rope, Lettre du 14 dé cembre 1967 à Ed gard
Faure, mi nistre de l’Agri cul ture. Rè gle ments, 1968, car ton 47.

87  Bu reau de la CGVM du 6 no vembre 1967, car ton 10.

88  Ar chives de la CGV, FNPVTP, cor res pon dance 1975-1987, série «  do cu‐ 
ments » car ton 16.

89  Voir An nexe 5.

90  Après 1970, compte tenu de la ter mi no lo gie eu ro péenne, la FNPVCC est
de ve nue FNPVTP (Fé dé ra tion na tio nale des pro duc teurs de vins de table et
de pays).

91  Bu reau de la CGVM du 8 juin 1978, car ton 13.

Français
La créa tion, en fé vrier  1913, de la Fé dé ra tion des As so cia tions Vi ti coles de
France (FAVF) à l’ini tia tive de la Confé dé ra tion Gé né rale des Vi gne rons
(CGV) créée à Nar bonne en 1907 pour la dé fense des vins de consom ma tion
cou rante lan gue do ciens, ré sul tait d’un ob jec tif com mun : as su rer la dé fense
de la qua li té et des prix de tous les vins en France. La CGV a réus si à y pré‐ 
ser ver jusqu’au début des an nées 1950 la so lu tion unique qu’elle pré co ni sait
pour cela : pour suivre et ré pri mer les fraudes. Après cette date, le dé ve lop‐ 
pe ment des vins de cru dé li mi tés fon dant leur va leur sur l’ori gine et l’usage
a al té ré la do mi na tion de la CGV (M), tou jours dé fen seur des vins de
consom ma tion cou rante à va leur constante, en phase de dé clin. La no tion
d’ob jec tifs com muns à dé fendre s’est donc dé li tée pro gres si ve ment jusqu’à
la prise de pou voir des as so cia tions de vins de cru à la FAV en 1971 et le pas‐ 
sage pour la CGV (M) de la do mi na tion à la mar gi na li sa tion.
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English
The cre ation in Feb ru ary 1913 of the Fédération of Wines As so ci ations of
France (FAVF) on the ini ti at ive of the Gen eral Con fed er a tion of Winegrow ers
(CGV) cre ated in Nar bonne in 1907 to de fend every day wines of Langue doc,
res ul ted from a com mon ob ject ive: to en sure the de fence of the qual ity and
prices of the wine in France. The CGV has man aged to pre serve the early
1950 the unique solu tion that it ad voc ated for this: the pro sec u tion and re‐ 
pres sion of frauds. After that date, the de vel op ment of vin tage wines basing
their value on ori gin and use has altered this dom in a tion of the CGV (M),
still de fender of every day wines with con stant value, in de cline phase. The
no tion of com mon ob ject ives to de fen ded has thus gradu ally dis in teg rated
until the takeover of the as so ci ations of the vin tage wines in the FAV in 1971
and the trans ition for the CGV (M) from dom in a tion to mar gin al iz a tion.
[trans la tion re viewed by Elaine An der son and LEACA mas ters stu dents]
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