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La naissance d’une législation nationale garantissant l’origine des vins
Le négoce disqualifié ?
Vers un triomphe républicain de la petite viticulture ?

Cham ber tin, Mu si gny, Clos- de-Vougeot, Ri che bourg, Romanée- Conti,
Cor ton, Mon tra chet, tous ces crus, et bien d’autres aux noms so‐ 
nores, ex priment au jourd’hui la réus site d’un mo dèle vi ti vi ni cole
bour gui gnon qui s’est pa tiem ment ins crit dans le sol à tra vers des
noms géo gra phiques glo rieux. L’his toire la plus cou ram ment ré pan‐ 
due nous en seigne de puis plu sieurs dé cen nies com ment, par la force
du tra vail et de l’obs ti na tion, le monde vi gne ron a fait sur gir de la
terre la quin tes sence des bien faits de ces lieux. Le «  ter roir  » ainsi
nommé a surgi, ac qué rant pro gres si ve ment une conno ta tion po si tive
du rant les an nées 1920 et 1930, en s’ap puyant sur une lec ture à la fois
dé ter mi niste et té léo lo gique. Ce « ter roir », iden ti fié comme une par‐ 
celle de terre aux ca rac té ris tiques na tu relles iden ti fiées, re con nues et
mise en va leur, cou ronne ainsi a pos te rio ri le suc cès d’une pro duc tion
sur un mar ché.
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Dans cette pers pec tive, les ac teurs conve nus de cette réus site sont
les tra vailleurs, pe tits vi gne rons, tâ che rons et ou vriers vi ti coles,
d’humble ex trac tion. Placé de puis le XIX  siècle sous la tu telle des né‐ 
go ciants qui do minent la fi lière par l’exer cice de leur triple mo no pole
(Lu cand 2011) – des achats à la pro duc tion, de la fa bri ca tion des vins
et de leur com mer cia li sa tion –, le monde de la vigne se se rait bru ta le‐ 
ment éman ci pé au début du XX   siècle, ac com pa gnant un pro ces sus
lé gis la tif et rè gle men taire jugé très fa vo rable au peuple. Ce tour nant
his to rique, ins crit dans le dé pla ce ment du choix des dé li mi ta tions vi‐ 
ti coles sur le ter rain ju di ciaire, sous l’im pul sion des syn di cats de pro‐ 
prié taires confor mé ment aux dis po si tions de la loi du 6 mai 1919, au‐ 
rait ra pi de ment dis qua li fié un né goce bour gui gnon ac ca blé par les
condam na tions pour fraude aux ap pel la tions d’ori gine.
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C’est ainsi que le ren ver se ment des po si tions en fa veur de la pro prié‐ 
té ex pri me rait « une pre mière orien ta tion ré pu bli caine de la qua li té »
(La fer té 2202, p. 229-240), la loi et son in ter pré ta tion sup por tant l’in‐ 
té rêt de la masse des pe tits pro prié taires contre celui d’une mi no ri té
de né go ciants pri vi lé giés (Jac quet, La fer té 2005, p. 5-23). En cela les
vi gne rons au raient bé né fi cié du ral lie ment de la SFIO et des ré seaux
po li tiques af fi liés tous ac quis à la dé fense de la pe tite ex ploi ta tion,
ini tiant « l’ap pren tis sage so cia liste d’une nou velle so cia bi li té ré pu bli‐ 
caine » (Jac quet, La fer té 2006, p. 1157). Cette dé mons tra tion scien ti‐ 
fique ré pond à l’hy po thèse sti mu lante de la dé fense du monde rural,
tant in vo quée par les par le men taires de la III  Ré pu blique (Serra 2018,
p. 135-143). Elle porte l’hy po thèse sé dui sante et sti mu lante d’un ren‐ 
ver se ment des rap ports de force au mo ment où est ré in ven té en
Bour gogne un dis cours cultu rel sou te nant l’image du petit vi gne ron
et de ses « ter roirs ». Les lo giques po li tiques par le men taires semblent
bien alors avoir in con tes ta ble ment joué en fa veur des vi gne rons
contour nant l’ac tion des né go ciants et de leurs ré seaux mi nis té riels
et consa crant un af fai blis se ment des no tables du com merce. D’une
vi ti cul ture mar quée par le sceau du né goce, naît alors au seuil du
XX  siècle un monde viti- vinicole nou veau, régi par l’édi fice des ap pel‐ 
la tions d’ori gine dont le conte nu est porté par les syn di cats de vi gne‐ 
rons. Au final, un vé ri table « contrôle ré pu bli cain du mar ché » au rait
triom phé (Serra 2018, p. 1147-1170).
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Cette in ter pré ta tion fon da men tale qui ex pli que rait le bas cu le ment
ob ser vé en Bour gogne au sein de la fi lière, entre le monde du com‐
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merce du vin et celui de la pro prié té de la vigne, re joint un consen sus
scien ti fique bâti au tour de ce qu’il est conve nu qu’il ad vienne : la pe‐ 
tite vi ti cul ture éman ci pée se rait fi na le ment par ve nue à ter ras ser le
grand né goce tout- puissant. En somme, grâce au bon fonc tion ne‐
ment des mé ca nismes ins ti tu tion nels ré pu bli cains, la dé mo cra tie ru‐ 
rale au rait fait son œuvre. Dans les faits, cette lo gique converge bien
vers l’image consa crée en Bour gogne d’une pe tite vi ti cul ture lo cale
triom phante. L’his toire ad mise re joint ici d’une cer taine façon « l’his‐ 
toire des vain queurs » 1.

Pour tant, une contra dic tion de meure sur l’iden ti té réelle des vain‐ 
queurs. Si, pour l’his to rien Oli vier Jac quet et le so cio logue Gilles La‐ 
fer té, la lo gique po li tique ré pu bli caine a fi na le ment conduit en Bour‐ 
gogne les tri bu naux à tran cher dans un sens «  plu tôt fa vo rable à la
grande pro prié té  », cette lé gis la tion bâtie au nom de la dé fense de
l’« ar ti san pro prié taire » a abou ti au repli iné luc table des re ven di ca‐ 
tions du com merce « signe ré vé la teur de la dé faite du né goce » (Jac‐ 
quet, La fer té 2006, p.  1161-1162). Il faut ce pen dant consta ter dans le
pro lon ge ment de cette dé mons tra tion que le pro ces sus par le men‐ 
taire ré pu bli cain a plu tôt joué en fa veur des pro prié taires do mi nants
les plus pri vi lé giés, c’est- à-dire des prin ci paux dé ten teurs des crus
les plus ré pu tés. Parmi eux, de nom breux né go ciants, in fluents par
leur nombre et leur po si tion so ciale, se dis tinguent par leurs do‐ 
maines en pro prié té et de nom breuses ap pel la tions. In évi ta ble ment,
la proxi mi té des si tua tions et la conver gence d’in té rêts rap pro chant
ces né go ciants des riches et puis sants re pré sen tants des syn di cats de
com munes dites «  hé ri tées  », bé né fi ciant d’ap pel la tions an cien ne‐ 
ment ré pu tées et va lo ri sées par le com merce, sèment alors le doute.

5

Le pos tu lat sou vent in vo qué d’une vi ti cul ture aux in té rêts di ver gents
de ceux du né goce semble ainsi d’au tant plus trom peur que dans une
fi lière lo cale étroi te ment im bri quée, le prin ci pal cli vage reste mar qué
par le rap port à la terre et aux dis tinc tions so ciales qu’elle confère. De
ce point de vue, force est de consta ter que la masse des pe tits pro‐ 
prié taires, dé ten teurs de vignes dé pour vues de re nom mée com mer‐ 
ciale, ne tire aucun bé né fice de l’orien ta tion de la lé gis la tion ré pu bli‐ 
caine, bien au contraire.

6

À par tir de ce constat, il s’agira donc de s’in ter ro ger sur le rôle qu’ont
pu réel le ment jouer les né go ciants au mo ment de l’adap ta tion du
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cadre lé gis la tif na tio nal au len de main de la Grande Guerre. À ce titre,
les faits de meurent contra dic toires. Si cer tains se sont ar dem ment
en ga gés pour dé fendre les usages li bé raux tra di tion nels, d’autres ap‐ 
pa raissent bien à contre- courant com plet de cette orien ta tion. L’af‐ 
faire est donc très com plexe et l’in té rêt ap pa rent d’une par tie du né‐ 
goce in fluent, sou cieux de pé ren ni ser ses po si tions com mer ciales, ne
coïn cide pas avec l’at ti tude de l’en semble des né go ciants lo caux. Il
s’agit donc de re ve nir sur les consé quences d’un pro ces sus ré gle men‐ 
taire et lé gis la tif ré pu bli cain en te nant compte du rôle et des in té rêts
de cha cun.

La nais sance d’une lé gis la tion na ‐
tio nale ga ran tis sant l’ori gine des
vins
C’est à tra vers les dé bats qui s’animent au tour de la dé fi ni tion des ap‐ 
pel la tions d’ori gine au tour nant des XIX  et XX  siècles que s’im pose la
guerre à la fraude que le lé gis la teur en tend vou loir mener pour in ter‐ 
dire l’usur pa tion des noms qui gan grène le com merce na tio nal des
vins fins. De puis des dé cen nies, les pro fes sion nels voient ainsi fleu rir
des marques fic tives et des dé no mi na tions de fan tai sies ap puyées par
des noms de lieux géo gra phiques re nom més. Plu sieurs par le men‐ 
taires de ré gions vi ti coles rap portent que d’in nom brables frau deurs
pa ten tés uti lisent de fausses adresses ou des do mi ci lia tions d’em‐ 
prunt afin d’user du nom des com munes vi ti coles les plus pres ti‐ 
gieuses de France, comme à Pom mard et à Gevrey- Chambertin en
Bour gogne ou à Saint- Estèphe et Saint- Julien dans le Bor de lais. Ces
né go ciants im pro vi sés pul lulent à Bor deaux et à Li bourne. Ils sont
nom breux à Reims, à Éper nay, à Co gnac, à Dijon et à Beaune. Ils ont
pris pos ses sion d’une par tie du com merce des vins à Bé ziers, Nar‐ 
bonne et Mont pel lier, me na çant de ruine le né goce local. Force est
alors de consta ter que les dis po si tions des lois pré cé dentes sont de‐ 
ve nues lar ge ment in suf fi santes pour conju rer le mou ve ment d’ex pan‐ 
sion d’un com merce de frau deurs im pu nis. Dans ces condi tions, c’est
le gou ver ne ment qui se charge d’agir par la voie de rè gle ments d’ad‐ 
mi nis tra tion pu blique.

8
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En 1904 les pou voirs pu blics dé pêchent une com mis sion d’en quête
par le men taire dans le Midi. Elle abou tit à une pre mière loi hé ri tière
d’un pro jet éla bo ré en 1898 et dont l’ar ticle  9 ap pelle «  à mettre un
terme à la si tua tion qui est faite à la vi ti cul ture na tio nale  ». Ainsi
conçue, la loi du 1  août 1905 semble par ache ver un pre mier édi fice
ré gle men taire de la lutte contre la fraude. Il reste ce pen dant à mettre
en pra tique son conte nu dans un contexte de sur pro duc tion en dé‐ 
mique. Deux ans après le vote de la loi de 1905 qui de vait res tau rer la
confiance, la ré colte mé tro po li taine s’élève à 66 mil lions d’hec to litres
aux quels s’ajoutent les 8,6 mil lions d’hec to litres d’Al gé rie. Le mar ché
est plus que ja mais sous ten sion.

9
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C’est dans ce contexte très trou blé que s’ap plique la loi du 5 août 1908
ré pon dant à la ré volte so ciale du Midi vi ti cole où les vi gne rons pous‐ 
sés par la mi sère se sou lèvent. Son ar ticle 1  concerne « la dé li mi ta‐ 
tion des ré gions pou vant pré tendre ex clu si ve ment aux ap pel la tions
de pro ve nances des pro duits ». L’ex pres sion « ap pel la tion ré gio nale »
est alors rem pla cée par celle d’«  ap pel la tion de pro ve nance  ». Le
prin cipe d’une dé li mi ta tion pre nant pour base les usages lo caux et
constants est re te nu. La loi concède l’ini tia tive de la dé li mi ta tion ré‐ 
gio nale par des rè gle ments d’ad mi nis tra tion pu blique. Mais l’ar ticle 11
livre le soin à l’ad mi nis tra tion de dé li mi ter les zones d’ap pel la tions
dé si gnées, condui sant à la dé li mi ta tion contes tée de la Cham pagne,
puis au sou lè ve ment des vi gne rons ex clus de l’Aube en 1911 (Wo li kow
2011, p 201-210).

10
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Ces évé ne ments dra ma tiques conju gués aux ten sions en Gi ronde
achèvent de convaincre le nou veau mi nistre de l’Agri cul ture Jules
Pams d’ins crire à l’ordre du jour une mo di fi ca tion lé gis la tive ma jeure
ins tau rant la mé thode de dé li mi ta tion par la voie ju di ciaire (Rou dié
1994, p. 221-239.). Une ac tion en jus tice devra dé sor mais être por tée
de vant le tri bu nal civil du lieu d’ori gine du pro duit dont l’ap pel la tion
est contes tée. C’est par les ju ge ments ou ar rêts dé fi ni tifs ainsi ren dus
que se ront fixées les dis po si tions re la tives aux dé li mi ta tions. Cette
orien ta tion nou velle forme une rup ture ra di cale dans le pro ces sus de
mise en place de la ré gle men ta tion en ma tière vi ti cole. Le trans fert
du pou voir du Par le ment vers l’exé cu tif, qu’avaient in tro duit les « lois
spé ciales » jusqu’en 1905-1908, s’ef face dé sor mais de vant la pri mau té
du pou voir ju di ciaire (Stan zia ni 2005).
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Dis cu té à la Chambre des dé pu tés en no vembre 1913, le texte pro hibe
l’em ploi d’une dé no mi na tion géo gra phique s’ap pli quant à des pro duits
qui dif fé raient par leur ori gine ou par leur na ture, leur com po si tion et
leurs qua li tés sub stan tielles, de ceux que dé si gnait cette dé no mi na‐ 
tion d’après les usages lo caux, loyaux et constants. Or, cette nou velle
lo gique consacre au final la dé li mi ta tion des zones d’ap pel la tions des
vins selon la seule ori gine des rai sins qui ont servi à leur pro duc tion.
En dé fi ni tive, la pro prié té se re trouve in ves tie bru ta le ment d’une pré‐ 
émi nence nou velle qu’au cune de ses or ga ni sa tions re pré sen ta tives
n’avait jusqu’alors osé réel le ment re ven di quer. Lais sé en sus pens à la
veille du conflit, le pro jet lé gis la tif est fi na le ment adop té sans au cune
mo di fi ca tion, ni aucun débat, le 27  fé vrier 1919 au Sénat, puis le
24 avril à la Chambre des dé pu tés, avant que la loi ne soit pro mul guée
le 6 mai (Wo li kow 2021, p. 19-34)

12

Dès la lec ture de l’ar ticle 1 , cha cun prend conscience de l’in croyable
am bi guï té du texte de la loi qui ne cesse dès lors d’ali men ter les in ter‐ 
pré ta tions les plus di verses. Il pré cise que « Toute per sonne qui pré‐ 
ten dra qu’une ap pel la tion d’ori gine est ap pli quée à son pré ju dice di‐ 
rect ou in di rect et contre son droit, à un pro duit na tu rel ou fa bri qué,
et contrai re ment à l’ori gine de ce pro duit, ou à des usages lo caux,
loyaux et constants, aura une ac tion en jus tice pour faire in ter ve nir
l’usage de cette ap pel la tion. La même ac tion ap par tien dra aux syn di‐ 
cats et aux as so cia tions ré gu liè re ment consti tués de puis six mois au
moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de dé fendre. »

13 er

La ju ris pru dence in ter pré te ra à la lettre la for mu la tion du texte de la
loi en consi dé rant que le droit à l’ap pel la tion existe, soit lorsque le
pro duit a été ob te nu dans un lieu d’ori gine, soit lors qu’il a été as so cié
à cette ori gine par des usages iden ti fiés. Dans les faits, toutes les dé‐ 
ci sions de jus tice s’ap puie ront ré so lu ment sur le cri tère géo gra‐ 
phique, su bor don nant à ce der nier la pri mau té du lieu. Vue comme
suf fi sam ment ob jec tive et ap pré hen dable par les ma gis trats des tri‐ 
bu naux, l’ori gine géo gra phique d’un pro duit s’avère suf fi sante pour
dé fi nir une ap pel la tion dans la me sure où son usage est an cien, conti‐ 
nu, et col lec tif.

14

Ce nou veau droit du sol inau gu ré par la mise en œuvre d’une pro tec‐ 
tion de la dé no mi na tion des vins par leur ori gine s’éta blit dans un
contexte mar qué par la vio lente crise com mer ciale de l’entre- deux-
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guerres et le dé ve lop pe ment du pro hi bi tion nisme en Eu rope et aux
États- Unis. Consa cré par ses ori gines fon cières, le vin est alors
promu à tra vers un nou veau dis cours pri vi lé giant lar ge ment les qua li‐ 
tés in trin sèques de la terre et du sol. Dans cette vi sion, le vi gne ron,
de ve nu le prin ci pal pro mo teur des qua li tés im muables ex traites d’un
sol « sacré », tire de sa vigne tous les bien faits et les dons que la na‐ 
ture a bien voulu lui ac cor der. C’est cette re la tion très pri vi lé giée avec
le sol et avec l’ori gine du vin, dé sor mais de ve nue ob sé dante, qui
fonde les condi tions d’émer gence du mythe fan tas mé d’un « ter roir »
éter nel. Lieu unique et in com pa rable, chaque ter roir évoque la tra di‐ 
tion, les cou tumes et l’his toire lo ca li sée d’une par celle de temps pé‐ 
tri fié. De là dé coule l’au to ri té de la na ture sur l’homme qui lui est su‐ 
bor don né. Elle pré cède un ordre so cial rural et agraire qui situe le vi‐ 
gne ron comme l’unique in ter mé diaire pri vi lé gié d’une re la tion avec la
vigne et son sol.

Le vi gnoble de Bour gogne est, à ce titre, très symp to ma tique du ren‐ 
ver se ment des équi libres qui s’opère. C’est dans ce vi gnoble que s’en‐ 
gage en effet une folk lo ri sa tion pion nière et in no vante tou chant les
mondes vi ti coles et dans la quelle se mêlent étroi te ment my tho lo gie
lo cale et mo bi li sa tion des mondes sa vants. La nou velle image com‐ 
mer ciale qui se rat tache à cette ré vo lu tion vi ti vi ni cole consacre donc
l’ori gine du lieu de pro duc tion, de ve nu le «  ter roir », dans le quel se
fond dé sor mais toute la pro pa gande sur le vin à tra vers un re nou vel‐ 
le ment com plet du dis cours ré gio na liste.

16

Le né goce dis qua li fié ?
Le bas cu le ment qui s’opère bou le verse la po si tion des né go ciants do‐ 
mi nant jusqu’alors la fi lière. André Fro ma geot, ad mi nis tra teur de la
mai son Lupé- Cholet & Cie de Nuits- Saint-Georges rap porte dans sa
cor res pon dance en 1922 :

17

« C’est à peine si l’on ose par ler des mé faits des dé crets de dé li mi ta ‐
tion. Avec ceux- ci, le com merce qua li fié n’aura plus le droit d’exer cer
sa fonc tion de mé de cin, c’est- à-dire l’art de soi gner les vins ané ‐
miques ou net te ment ma lades, sans ris quer la cor rec tion nelle. » 2

En 1924, il ajoute :18
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« Le tra vail de vient pé nible, d’au tant plus pé nible que les vins ac ca ‐
pa rant les noms dits d’ori gine sont in ven dables par leurs propres
moyens [sou li gné dans le texte]. La qua li té d’ori gine est sur tout re ‐
mar quable par son prix exor bi tant ! La loi a été cui si née pour ce ré ‐
sul tat ; pour le vin du moins ! En at ten dant, la pru dence s’im pose
pour nous, et plus que ja mais nous de vons tout ten ter pour
convaincre l’ama teur de la su pé rio ri té de nos mo no poles [sou li gné
dans le texte]. C’est dur, mais avec un peu de pa tience et de tact on
ar rive à de bons ré sul tats, car la vé ri té est de notre côté. » 3

Plus in fluent sur la scène éco no mique ré gio nale, le né go ciant Fran‐ 
çois La ney rie, an cien pré sident de la chambre de com merce et du
syn di cat du com merce en gros de Mâcon, rap porte un an plus tard
son amer tume et ex pose dans ses pro pos la né ces si té qu’il y a de mo‐ 
di fier au plus vite les prin cipes adop tés :

19

« Ce que le pu blic ignore en core c’est qu’il est très rare que la qua li té
du vin ré ponde à ce qu’il s’ima gine qu’elle doit être d’après la cé lé bri ‐
té plus ou moins grande de son Ap pel la tion d’ori gine. […] Si comme
elle [la loi de 1919] l’exige, les vins de vaient être ven dus avec leur Ap ‐
pel la tion d’ori gine tels qu’ils sont ré col tés, ils se raient la plu part du
temps au- dessous de la ré pu ta tion que le com merce leur a fait. […]
[En cer taines an nées] le so leil peut à peine pro duire autre chose que
des vins de qua li té moyenne, or di naire ou mé diocre, même dans les
crus les plus re nom més. Tout ceci pour les vi ti cul teurs ou les né go ‐
ciants en vins, c’est ce que l’on ap pelle le se cret de po li chi nelle et ce ‐
pen dant c’est sur ce soi- disant se cret, joint à l’igno rance du pu blic,
que l’on a comp té pour faire pas ser la loi sur les Ap pel la tions d’ori ‐
gine. […] Or, Un mé lange ou cou page bien fait ne change rien au ca ‐
rac tère d’un vin, il faut hau te ment le dire, et c’est pour quoi je re ven ‐
dique le droit de vendre un vin mis au point avec l’Ap pel la tion d’ori ‐
gine à la quelle sa qua li té lui donne droit. […] Un vin quel conque n’est
pas un pro duit ma nu fac tu ré ; c’est un pro duit na tu rel qui de quelque
Ap pel la tion, même illustre, qu’on le nomme peut être qua li fié selon
les an nées de bon, de mé diocre ou même de mau vais. À un pro duit
qui n’est ja mais le même, on ne peut at ta cher à mon avis une Ap pel ‐
la tion qui, par l’idée de conti nui té qu’elle donne et at tache à la qua li té
des vins qu’elle pro tège n’est pas autre chose qu’un men songe. » (La ‐
ney rie 1925, p. I-III)
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De ce sys tème, naît selon lui une illu sion ri di cule et fu neste pour le
com merce et la vi ti cul ture, car en ju di cia ri sant le pro ces sus de dé li‐ 
mi ta tion des vi gnobles, la loi ex pose tous les contre ve nants à une
pro cé dure pé nale sé vère. Les peines en cou rues s’étendent de trois
mois à un an de pri son et de cent à deux mille francs d’amende 4. Par‐ 
tout, la ré pu ta tion de ceux qui ne se plient pas à l’in ter pré ta tion de la
nou velle lé gis la tion ins cri vant ré so lu ment les noms d’ori gine dans des
aires dé li mi tées est lar ge ment en ta mée face aux pro mo teurs des vins
de vi gne rons.
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Le rôle de Ray mond Bau douin, ré dac teur en chef de la Revue du Vin
de France, or gane de presse d’in fluence au sein du monde pro fes sion‐ 
nel vi ti vi ni cole, est à cet égard consi dé rable si l’on s’at tache à lire la
masse d’ar ticles, d’en quêtes, de rap ports qu’il mène par tout en France
pour condam ner les frau deurs, dont ceux de Bour gogne 5, à la tête
des quels il n’ou blie ja mais d’évo quer le né go ciant Charles Bou chard 6.
L’homme- orchestre du rant des an nées une vaste cam pagne de dé sta‐ 
bi li sa tion du com merce beau nois et exerce son in fluence pour dis‐ 
cré di ter les vins de nom breux né go ciants au près des grands res tau‐ 
ra teurs pa ri siens 7. Ce tra vail de pa tient dé man tè le ment de la ré pu ta‐ 
tion du né goce se pro longe lors qu’une cir cu laire confi den tielle est
adres sée par le pres ti gieux Club des Cent, cercle gas tro no mique pa ri‐ 
sien in fluent, à ses adhé rents et dans la quelle on si gnale la liste des
mai sons de né goce de Bour gogne qui ont été condam nées pour in‐ 
frac tion à la loi sur les ap pel la tions d’ori gine 8. Signe du désa veu
crois sant des mi lieux lo caux à l’égard de l’obs ti na tion d’un né goce de‐ 
ve nu frau deur, René Ber trand, ré dac teur en chef du Jour nal de
Beaune, iro nise sur le peu de prise en compte de la « géo gra phie vi ni‐ 
cole » par cer tains pro fes sion nels et voit dans une ré fé rence en ten‐ 
due à pro pos d’un vin d’ap pel la tion « Corton- Chambertin » toutes les
dé rives pos sibles à par tir des dé no mi na tions fan tai sistes qui me‐ 
nacent le vi gnoble lors qu’on ne res pecte pas les lois 9.
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Ac ca blées par les ac tions me nées en jus tice contre elles, cer taines
mai sons em blé ma tiques de la Côte bour gui gnonne perdent ainsi to‐ 
ta le ment leur cré dit, jusqu’à par fois l’ef fon dre ment et la ruine. Parmi
les in cul pés, on re trouve une par tie du grand né goce local dont
Charles Bou chard 10, Adrien Sar ra zin, Félix Liger- Bélair, Al fred Bois‐ 
seaux, Henri Leroy, Mau rice Du verne, An toine Glo ria, Jean Morin,
Jean Le grand, Ber nard Coron, Ma rius Cler get, Henri Gau they, Al bert

22
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Ros si gneux, An to nin Rodet, Jean Roux, etc. 11. Tour à tour, c’est toute
une par tie de la fine fleur des né go ciants qui se re trouve en ga gée
dans des pro cé dures par fois longues et tou jours très pré ju di ciables à
leurs af faires. Par ailleurs, la géo gra phie des né go ciants in cul pés ré‐ 
vèle la forte re pré sen ta tion des pôles com mer ciaux de Dijon, Nuits,
Meur sault et San te nay, alors que Beaune reste beau coup moins tou‐ 
chée par les mises en cause (Jac quet 2005, p. 286). Ce constat re pro‐ 
duit à plus d’un titre le cli vage mar quant du né goce de la Côte bour‐ 
gui gnonne et il s’im pose comme fon da men tal dans la com pré hen sion
des lo giques par fois contraires sui vies par chaque struc ture re pré‐ 
sen ta tive.

Au total, 99 pro cès ont été en ga gés entre 1919 et 1940 contre le né‐ 
goce bour gui gnon, soit une moyenne de 5 par an, prin ci pa le ment de‐ 
vant les tri bu naux de Beaune, Dijon, Cha lon, Auxerre et Mâcon. Ces
pro cès contre le né goce re pré sentent un peu plus de la moi tié des ju‐ 
ge ments, de vant ceux en ga gés contre des cour tiers, des vi ti cul teurs
et des res tau ra teurs 12. Une part im por tante de ces pro cès a lieu de‐ 
vant le tri bu nal civil de Beaune (45 % selon Oli vier Jac quet) et ces ac‐ 
tions s’ins crivent dans un coût et des ver se ments pour les plai gnants
de plus en plus im por tants. Par tout, la ré pu ta tion du né go ciant est
lar ge ment en ta mée.

23

À ce titre, le pro cès in ten té contre la mai son Bou chard Aîné & Fils est
un exemple très ca rac té ris tique des consé quences des at teintes por‐ 
tées au cré dit d’un éta blis se ment 13. Condam nés pour uti li sa tion de
fausses ap pel la tions d’ori gine dans leur com merce, Charles Bou chard
et son gendre Jean Pi guet perdent l’es sen tiel d’une ré pu ta tion au tre‐ 
fois so li de ment ac quise sur l’ho no ra bi li té de leur éta blis se ment. Le
tri bu nal or donne ainsi « la pu bli ca tion in té grale du ju ge ment […] dans
l’un des jour naux pu bliés dans les cinq lo ca li tés où les in frac tions ont
été com mises (Autun, Gre noble, Va lence, Bourg et Sau lieu), dans un
jour nal de Beaune et un jour nal de Paris » 14. La presse lo cale et na tio‐ 
nale se fait lar ge ment l’écho de la condam na tion et le dé sastre com‐ 
mer cial se pro longe par les mul tiples pu bli ca tions or ches trées à l’ini‐ 
tia tive du pré sident du Syn di cat de Dé fense de la Vi ti cul ture Bour gui‐ 
gnonne, ins tru ment de dé fense de la pro prié té vi gne ronne, qui ré‐ 
pand abon dam ment l’af faire parmi la clien tèle bri tan nique et amé ri‐ 
caine et au près des mi lieux du tou risme et de la res tau ra tion de
luxe 15.
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Vers un triomphe ré pu bli cain de
la pe tite vi ti cul ture ?
Face aux as sauts, le né goce ne fait pour tant pas front com mun. L’aris‐ 
to cra tie des né go ciants, no tam ment beau nois et nui tons, for te ment
in ves tis dans la pro prié té de vignes de crus (Simon Moine, Alexis
Chan son, Louis La tour, Jo seph Drou hin, Charles Jaf fe lin, Emile Louis,
Paul Ger main), re joint les in té rêts com muns bien com pris des vi gne‐ 
rons pro prié taires dotés de vignes à fortes dé no mi na tions. Le pro ces‐ 
sus ju di ciaire de dé li mi ta tion des ap pel la tions pri vi lé gie en effet les
pro fes sion nels, qu’ils soient né go ciants ou vi gne rons, éta blis dans des
do maines por tés par des ap pel la tions dites « porte- drapeaux » ré pu‐ 
tées. Si la dy na mique ju di ciaire à l’œuvre joue plei ne ment à l’en contre
des vœux d’une par tie du né goce dé pour vu de do maines d’im por‐ 
tance, elle ruine éga le ment les illu sions de la pe tite pro prié té
«  déshé ri tée  », im plan tée dans des aires vi ti coles dé sor mais sous‐ 
traites des fortes ap pel la tions com mer ciales exis tantes. Ainsi, Pros‐ 
per Mau foux, né go ciant en vins, maire de San te nay et pré sident du
Syn di cat de dé fense des com munes déshé ri tées, s’in surge contre l’in ter‐ 
dit frap pant dé sor mais des di zaines de mil liers de vi gne rons dans
l’usage qu’ils fai saient de l’uti li sa tion des ap pel la tions dites «  porte- 
drapeaux » sous les quelles tous les vins étaient jusqu’alors li bre ment
ven dus 16. C’est cette si tua tion qui trans cende le cli vage le plus
évident (né goce contre vi ti cul ture) que le né go ciant mâ con nais La‐ 
ney rie ex pose sans dé tour dans ses écrits :
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« Dans la même ré gion, les pro prié taires des com munes déshé ri tées
de viennent les en ne mis des pro prié taires à pri vi lèges. […] Au tre fois,
les consom ma teurs étaient trom pés par cer tains né go ciants ils le
sont au jourd’hui par cer tains pro prié taires avec la com pli ci té des
mêmes né go ciants. Rien n’est chan gé. […] En dé fi ni tive, la loi sur les
Ap pel la tions d’ori gine […] sous notre ré gime dé mo cra tique, n’est
qu’une loi de pri vi lé giés. » (La ney rie 1925, p. 31-34)

Du côté de la vi ti cul ture, les re pré sen tants qui agissent au nom de la
«  pe tite pro prié té  », tels que Charles Du bois, Al bert Noi rot, Henri
Gouges, Charles Oza non ou le mar quis d’An ger ville, s’ap pa rentent
bien da van tage à de riches pro prié taires « hé ri tés » qu’à la réa li té du
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dis cours ré pu bli cain qu’ils en tendent por ter. Ainsi, comme l’a très
bien dé mon tré Oli vier Jac quet, Sem d’An ger ville, pré sident du Syn di‐ 
cat Gé né ral de Dé fense des Pro duc teurs de Grands Vins de la Côte- d’Or
et du Syn di cat Gé né ral de Dé fense des in té rêts vi ti coles et vi ni coles du
dé par te ment de la Côte- d’Or, pos sède de puis 1906 le « Do maine des
Ducs » légué par son par rain, Jo bart du Més nil, pro prié taire vi gne ron
et per son nage émi nent de Vol nay (Jac quet 2005, p. 293-297). Son par‐ 
cours pro fes sion nel se rap proche de celui de cer tains pro prié taires
mar quants du vi gnoble dont, par exemple, le comte Jules Lafon, pré‐ 
sident du Syn di cat des Grands vins blancs de Meur sault, dé crit par
Gilles La fer té (La fer té 2002, p.  327-334). Son do maine, d’en vi ron 15
hec tares, couvre des ap pel la tions pres ti gieuses des crus de Pom mard
et de Vol nay qui ne le placent, à l’évi dence, pas parmi la masse des
pe tits vi gne rons pro prié taires lo caux.

De la même façon, le gé né ral Henri Re bour seau, pré sident du Syn di‐ 
cat de Dé fense de l’ap pel la tion Cham ber tin, Fran çois Gri ve let, pré‐ 
sident du Syn di cat de Dé fense de l’ap pel la tion Mu si gny, Etienne Ca‐ 
mu zet, pré sident du Syn di cat de Dé fense de l’ap pel la tion Clos- de-
Vougeot, Henri Gouges, pré sident du Syn di cat de Dé fense des in té‐ 
rêts vi ti coles et vi ni coles de Nuits- Saint-Georges et vice- président
du Syn di cat gé né ral de dé fense des pro duc teurs de grands vins de la
Côte- d’Or, ou Al bert Noi rot, pré sident du Syn di cat de Dé fense de
Vosne- Romanée, s’ins crivent à la tête de do maines qui leur confèrent
une po si tion très pri vi lé giée dans le vi gnoble de Bour gogne (Jac quet
2005, p. 415-416).
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Ha bi le ment re vê tus des ha bits de re pré sen tants de « l’ar ti sa nat agri‐ 
cole  » 17 dé fen du au même mo ment par la Chambre des dé pu tés
(Lynch 2002), ces per son nages prennent en réa li té en charge par le
biais de leurs col lec ti vi tés des in té rêts beau coup plus étroits qu’il n’y
pa raît 18. À la tête de syn di cats ou d’as so cia tions qui ont placé dans
leur or bite des di zaines de pe tits pro duc teurs lo caux, cer tains d’entre
eux concur rencent alors par fois très di rec te ment le né goce en cher‐ 
chant à s’éman ci per de la vi ti cul ture par la maî trise di recte de ré‐ 
seaux de com mer cia li sa tion in dé pen dants du com merce local 19. En
1930, les pro prié taires vi gne rons Re bour seau, Gri ve let, Noi rot,
Gouges, no tam ment, dé tiennent ainsi une li cence de mar chand de
vins en gros qui font d’eux les pion niers de la nou velle pro prié té des
com mer çants pa ten tés 20.
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Ces stra té gies in di vi duelles et col lec tives s’ins crivent donc, non pas
dans un com bat de la pro prié té vi ti cole contre le né goce, mais dans
celui de pro prié taires « do mi nants hé ri tés » contre un com merce li‐ 
bé ral dé pour vu de ma jo ri té et de stra té gie. Elles s’im posent enfin au
dé tri ment de la masse des pe tits vi gne rons pro prié taires «  déshé ri‐ 
tés  ». Car c’est bien là l’une des consé quences ma jeures de l’avè ne‐ 
ment du pro ces sus ju di ciaire dans le vi gnoble, celui de la consé cra‐ 
tion d’une nou velle classe de pro prié taires mi no ri taires au dé tri ment
d’une autre, pour tant ma jo ri taire. Dans ses pro pos, lors du pas sage en
1931 de la Com mis sion d’en quête par le men taire dans le vi gnoble,
M. Nar joux, ad joint au maire de Nolay, évoque la po si tion des vi gne‐ 
rons du « tiers- état » dans l’Arrière- Côte :
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« Mes sieurs, dans la nuit his to rique du 4 août, fut dé cré tée l’abo li tion
des pri vi lèges féo da li sés nous, pro prié taires vi gne rons, membres du
tiers- état vi ti cole, n’al lons pas jusque- là ; nous re con nais sons la su ‐
pé rio ri té et la no blesse des noms là où elles sont mé ri tées, mais nous
aussi nous avons des titres qui nous donnent des droits et ne vou lons
pas être trai tés en ma nants. » 21

M.  Nau din, pré sident du Syn di cat des pro prié taires vi gne rons des
Hautes- Côtes et se cré taire gé né ral de l’Union syn di cale des Hautes- 
Côtes de Beaune et de Nuits- saint-Georges ajoute qu’il s’agit là de
l’avè ne ment his to rique « des in té rêts d’une mi no ri té vi ti cole » fas ci‐ 
née par l’appât du gain, avec la com pli ci té d’une par tie du né goce et
tour née «  contre les  gueux, contre les pro lé taires de la vi ti cul ture
bour gui gnonne  » 22. Il ajoute que l’ap pli ca tion de la lé gis la tion joue
plei ne ment en fa veur d’« un clan d’or gueilleux et d’égoïstes [qui] ré‐ 
gentent les po pu la tions vi ti coles de quatre dé par te ments, spo lient et
af fament des mil liers de tra vailleurs » 23.
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Même dans les vil lages plus re nom més, les pe tits vi gne rons pro prié‐ 
taires dé noncent l’ap pli ca tion d’une loi en tiè re ment tour née dans son
ap pli ca tion contre leurs in té rêts. En 1931 en core, les re pré sen tants du
Syn di cat de dé fense des vi gne rons de Pom mard ex pliquent qu’«  une
mi no ri té de grands pro prié taires dé si rant conser ver pour eux seuls le
mo no pole des grands vins, cherche à faire ré duire par les tri bu naux
l’aire de pro duc tion des vins fins de Pom mard à cer tains cli mats où se
trouvent pré ci sé ment toutes leurs pro prié tés, met tant ainsi la masse
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Bul le tin de la Chambre syn di cale,
Beaune, Im pri me rie René Ber trand,

nou velle série, n° 30, mai 1925.

des pe tits pro prié taires dans l’im pos si bi li té de vivre en ven dant leur
ré colte, la quelle, de ce fait, n’au rait droit à au cune ap pel la tion. » 24

À Chas sagne, le Syn di cat vi ti cole des pro prié taires et vi gne rons de
Chassagne- Montrachet condamne les ef fets né fastes de la loi sur les
ap pel la tions d’ori gine, dé nonce le nou vel ordre éta bli par des « pri vi‐ 
lé giés » 25. Il re joint les pro tes ta tions écrites d’une quin zaine de syn‐ 
di cats re pré sen ta tifs des vi gne rons de la Côte bour gui gnonne et de
63 maires de com munes qui s’au to pro clament « tra hies » et « déshé‐ 
ri tées » 26. Pour eux, la coa li tion na tu relle des « com plo teurs » unis‐ 
sant les pro prié taires de grands crus de tous ho ri zons s’af firme
comme une évi dence dans le pay sage viti- vinicole bour gui gnon,
comme ce sera le cas en core lors de la dé li mi ta tion de la Bour gogne
vi ti cole à par tir du prin temps 1930.
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Rap por tée à ses noms de crus pres ti gieux, la Bour gogne vi ti cole
illustre au jourd’hui la réus site d’un mo dèle qui s’est bâti par le haut
selon une lo gique mal thu sienne d’ins crip tion des vins dans des aires
fon cières res tric tives. Cette orien ta tion s’est en ga gée il y a plus d’un
siècle au mo ment où s’en clenche le pro ces sus ré gle men taire des ap‐ 
pel la tions d’ori gine. Sous cou vert d’une ré ponse po li tique à la mi sère
vi gne ronne pros pé rant dans le pays, l’ap pli ca tion de la loi sur les ap‐ 
pel la tions d’ori gine a, en Bour gogne, fait le jeu d’une élite de pro prié‐ 
taires, sou vent aris to crates ou bour geois, éta blis dans des do maines
d’ex cep tion. Ce sont eux qui re joignent par leurs in té rêts conver gents
une par tie du négoce- propriétaire de Bour gogne. Ar ti fi cielle et in‐ 
opé rante, l’op po si tion entre la pro prié té vi gne ronne et le né goce est
trom peuse. Bien que «  ré pu bli caine », la ré gu la tion du mar ché et la
fin du li bé ra lisme viti- vinicole porté par le né goce du rant tout le
XIX  siècle ne se tra duirent pas pour au tant par une « ré pu bli ca ni sa‐ 
tion  » du vi gnoble. Un siècle plus tard, ce bas cu le ment ini tial du
monde du vin en fa veur d’une par tie de la pro prié té fon cière consacre
l’in con tes table réus site d’un mo dèle vi gne ron. Mais ce que l’on consi‐ 
dé rait alors comme la sau ve garde de la pe tite vi ti cul ture bour gui‐ 
gnonne porte bien en elle les li mites de sa pé ren ni té.
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Français
La réus site du mo dèle viti- vinicole bour gui gnon fondé sur le concept de
ter roir s’ins crit dans un rap port in dé fec tible du vin au lieu mar qué par un
dis cours consa crant l’image du vi gne ron ancré dans sa terre. L’ori gine de ce
suc cès re pose sur un bas cu le ment his to rique de la fi lière au seuil du
XX   siècle, qui a conduit au pro gres sif triomphe de la vi ti cul ture face à un
né goce po li ti que ment vain cu. L’in ter pré ta tion scien ti fique de ce bas cu le‐ 
ment concluant à la vic toire de mé ca nismes ré pu bli cains fa vo rables au plus
grand nombre, le peuple vi gne ron, mé rite d’être ré vi sé, tant il ap pa raît au
contraire avoir consa cré l’avè ne ment d’un nou vel ordre de pri vi lé giés.

English
The suc cess of the Bur gun dian wine- growing model based on the concept
of terroir is part of an un fail ing re la tion ship between wine and place marked
by a dis course con sec rat ing the image of the winegrower anchored in his
land. The ori gin of this suc cess is based on a his tor ical shift in the sec tor on
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the threshold of the 20  cen tury, which led to the gradual tri umph of vit i‐ 
cul ture in the face of a polit ic ally de feated trade. The sci entific in ter pret a‐ 
tion of this shift, con clud ing in the vic tory of re pub lican mech an isms fa vor‐ 
able to the greatest num ber, de serves to be re vised, as it ap pears on the
con trary to have con sec rated the ad vent of a new order of priv ileged
people. [trans la tion re viewed by Marie Lesne]
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