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Introduction
I – Théorisations du processus de délimitation
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d’AOC
Conclusion/Ouvertures

In tro duc tion
La pen sée com mune tend à at tri buer à la ques tion de la dé li mi ta tion
des ter ri toires viti- vinicoles une ac cep tion es sen tiel le ment na tu ra‐ 
liste. Ce pro ces sus se rait ainsi une stricte re trans crip tion lé gale, une
co di fi ca tion, de don nées phy siques (géo lo giques, pé do lo giques, cli‐ 
ma tiques, etc.), elles- mêmes as si mi lées à la no tion gé né rale, par fois
floue, de ter roir. En core lar ge ment do mi nante dans le pre mier XXe
siècle 1, la concep tion na tu ra liste du ter roir vi ti cole s’est pro gres si ve‐ 
ment com plexi fiée et en ri chie de puis 50 ans, à la fa veur no tam ment
des ré flexions ini tiées par Roger Dion et des dé bats sus ci tés par ces
der nières 2, pour être for ma li sée en avril 2006 par un groupe de tra‐ 
vail INRA/INAO dans ces termes :
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« Un ter roir est un es pace géo gra phique dé li mi té, dans le quel une
com mu nau té hu maine, construit au cours de son his toire un sa voir
col lec tif de pro duc tion, fondé sur un sys tème d’in ter ac tions entre un
mi lieu phy sique et bio lo gique, et un en semble de fac teurs hu mains.
Les iti né raires socio- techniques ainsi mis en jeu ré vèlent une ori gi ‐
na li té, confèrent une ty pi ci té et abou tissent à une ré pu ta tion pour
un bien ori gi naire de cet es pace géo gra phique. » 3.

La pro blé ma tique des in ter ac tions entre fac teurs na tu rels et hu mains
et de l’éven tuelle su pé rio ri té des uns sur les autres dans la dé ter mi‐ 
na tion de la ty pi ci té et de la qua li té des pro duc tions vi ni coles, pa ra‐ 
digme de nombre d’études géo gra phiques contem po raines mais ayant
ré vé lé ses li mites 4, n’est pas à pro pre ment par ler l’objet de notre pro‐ 
pos. Tou te fois, et c’est la rai son pour la quelle nous l’évo quons en pré‐ 
am bule, elle consti tue la pre mière étape du dé pas se ment d’une
concep tion du ter ri toire d’AOC comme ré vé la tion quasi mys tique
d’une ex cel lence viti- vinicole in tem po relle, et de ré in tro duire la
ques tion es sen tielle de l’ex per tise et du pro ces sus de dé li mi ta tion de
ces aires. Aussi, la fixa tion des li mites des zones de pro duc tion des
ap pel la tions d’ori gine ren voie à une série de dé ter mi nants, en par tie
na tu rels bien en ten du, mais éga le ment his to riques, éco no miques, po‐ 
li tiques et so ciaux.

2

De puis 1935 et la créa tion du Co mi té Na tio nal des Ap pel la tions d’Ori‐ 
gine (CNAO) 5 – de ve nu Ins ti tut Na tio nal des Ap pel la tions d’Ori gine
(INAO) en 1947 6 – et de l’Ap pel la tion d’Ori gine Contrô lée (AOC), la dé‐ 
li mi ta tion de ces ter ri toires s’ins crit dans un pro ces sus as so ciant syn‐ 
di cats viti- vinicoles lo caux, re pré sen tants syn di caux au ni veau na tio‐ 
nal, par le men taires, re pré sen tants de l’ad mi nis tra tion et scien ti‐
fiques. Le socle com mun à l’éta blis se ment des aires d’ap pel la tions, le
fon de ment pre mier de leur dé fi ni tion, est dé sor mais le res pect des
usages lo caux, loyaux et constants. À ces usages s’ajoute éga le ment la
no tion de condi tions de pro duc tion et donc de qua li té des vins
contrô lés par une ap pel la tion d’ori gine. Or, l’ana lyse his to rique des
dé li mi ta tions, selon une pers pec tive na tio nale, est ré vé la trice du
poids des tem po ra li tés et de l’es pace de ré fé rence sur le dé rou le ment
et l’issue du pro ces sus, tout par ti cu liè re ment du point de vue de la
dé mons tra tion de la preuve. En d’autres termes, l’in ter pré ta tion des
ac teurs en charge de la dé li mi ta tion des prin cipes édic tés par l’INAO
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est tout à fait es sen tielle dans l’éta blis se ment concret, dans la fixa tion
des aires d’AOC. Il semble de ce fait op por tun de re ve nir, de ma nière
syn thé tique, à la fois sur les élé ments de théo ri sa tion de cette ex per‐ 
tise et sur un exemple de sa mise en ap pli ca tion concrète selon une
tem po ra li té don née de l’his toire du sys tème.

I – Théo ri sa tions du pro ces sus de
dé li mi ta tion
Le mo dèle d’ex per tise mis en place en 1935 et ap pli qué à par tir de
1936 7, bien que re la ti ve ment simple dans ses prin cipes 8, ne peut être
ap pré hen dé sans une série de re marques préa lables d’ordre théo‐ 
rique. Ces re marques font à la fois ré fé rence aux mo dèles d’ana lyse
du pro ces sus de dé li mi ta tion éla bo rés au cours de l’his toire et aux
élé ments que nous pou vons nous- même ap por ter d’après nos tra‐ 
vaux.

4

La dé li mi ta tion des AOC a glo ba le ment sus ci té de puis sa créa tion
trois grands types de théo ri sa tions : agro no mique, tech nique et ju ri‐ 
dique. Cha cune à leur ma nière, ces théo ri sa tions ont contri bué à as‐ 
seoir l’ex per tise en ca drée par l’INAO sur une base concep tuelle
consé quente. His to ri que ment, cette ex per tise s’est tou te fois lar ge‐ 
ment ins crite dans des dé marches tein tées de prag ma tisme, cen trées
sur les at tentes et les contraintes propres des ré gions et ap pel la tions
concer nées, et étran gères à un sché ma d’ac tion strict et pré dé fi ni. Il
est de ce fait né ces saire d’en vi sa ger le pro ces sus sous ces deux
angles dis tincts.

5

La pre mière théo ri sa tion glo bale du pro ces sus de dé li mi ta tion des
AOC est très cer tai ne ment le mo dèle pro po sé par Georges
Kuhnholtz- Lordat en 1963 9. Éta blie dans une pé riode pro fon dé ment
mar quée par la do mi na tion de la concep tion agro no mique de l’AOC et
de sa dé li mi ta tion, la ré flexion pro po sée s’im pose comme un outil au
ser vice de la cré di bi li sa tion du sys tème. Dans un contexte de dé ve‐ 
lop pe ment mas sif des Vins Dé li mi tés de Qua li té Su pé rieure (VDQS) –
ca té go rie d’ap pel la tions née des contraintes éco no miques et fis cales
de la Deuxième Guerre mon diale – et à l’heure de la ré ou ver ture de
nom breuses pro cé dures de dé li mi ta tion, l’enjeu est alors d’af fir mer la
sin gu la ri té de la dé marche qua li ta tive de l’AOC. Kuhnholtz- Lordat,
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pro fes seur de bo ta nique, agro nome et ex pert en dé li mi ta tions pour
l’INAO de puis 1936, théo rise alors la no tion de « noyaux d’élite »,
selon- lui au cœur de la dé marche des ex perts et du pro ces sus de dé‐ 
li mi ta tion d’AOC. L’aire de pro duc tion d’une AOC se dé fi nit dans ce
cadre au tour de sites d’ex cel lences ga ran tis sant par leurs ca rac té ris‐ 
tiques na tu relles la pro duc tion de vins de qua li té. Le tra vail de l’ex‐ 
pert est ainsi de fixer les li mites d’une zone au- delà de la quelle le vin
pro duit ne pré sente plus les cri tères mi ni maux d’une pro duc tion de
pres tige. En somme, il s’agit, pour dé li mi ter une AOC, de tra duire
géo gra phi que ment le degré de dé li te ment de la qua li té et de la ty pi ci‐ 
té des vins par rap port à ceux du noyau d’élite. D’es sence stric te ment
agro no mique, cette théo rie du pro ces sus de dé li mi ta tion s’ap puie
éga le ment sur la no tion de qua li té sub stan tielle des vins. Là en core,
cette orien ta tion spé ci fique entre en ré so nance avec un mou ve ment
mar quant de la pre mière moi tié du se cond ving tième siècle : la mon‐ 
tée en puis sance et l’af fir ma tion de la dé gus ta tion au sein de la pro cé‐ 
dure de contrôle des ap pel la tions d’ori gine. Amor cée au len de main de
la Deuxième Guerre mon diale (l’AOC Pi neau des Cha rentes, contrô lée
le 12 oc tobre 1945, est la pre mière ap pel la tion dont l’ob ten tion est
sou mise à une dé gus ta tion obli ga toire), cette mon tée en puis sance
est no tam ment fa vo ri sée au mi lieu des an nées 1950 par la créa tion du
Di plôme Na tio nal d’Oe no logue 10, pour ob te nir une consé cra tion of fi‐ 
cielle à l’INAO en 1974 avec la mise en place du cer ti fi cat d’agré ment 11.
En dé fi ni tive, l’es sence de cette théo rie de la dé li mi ta tion re pose sur
l’éta blis se ment des bornes d’un agro- terroir type pour chaque AOC, à
l’ori gine de ses ca rac té ris tiques or ga no lep tiques propres. L’AOC est
ainsi es sen tiel le ment af faire de fac teurs na tu rels (sols, to po gra phie,
cli mat) et de tra duc tion en qua li tés sub stan tielles vi ni coles.

La théo rie des noyaux d’élite est de loin la plus mar quante du point
de vue agro no mique dans l’his toire des AOC. Elle est d’ailleurs re prise
en 1980 par Jean Bra nas, pro fes seur à l’Ecole Na tio nale d’Agri cul ture
de Mont pel lier, lui aussi ex pert his to rique de l’INAO 12. Tout en in té‐ 
grant dé sor mais une di men sion hu maine dans l’ana lyse des aires
d’AOC, par la prise en compte de l’im plan ta tion his to rique du vi‐ 
gnoble, la no tion de noyaux d’élite est stric te ment re pro duite et for‐
ma li sée dans les termes sui vants :
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« Ces condi tions na tu relles ont une ré sul tante plus ou moins fa vo ‐
rable à la fi nesse et à la ri chesse al coo lique des vins ; l’aire de pro ‐
duc tion d’une d’ori gine se pré sente sché ma ti que ment, avec une zone
dans la quelle ces condi tions sont les plus fa vo rables en tou rée d’une
cou ronne ; elle cessent pro gres si ve ment de l’être en di rec tion cen tri ‐
fuge ; et au- delà de cette cou ronne, les fac teurs de l’ori gi na li té (sub ‐
strat géo lo gique, cé page), n’existent plus ; des vins fins et al coo liques
peuvent éven tuel le ment y être ob te nus, mais ils sont dif fé rents des
vins d’ori gine. » 13.

Il est à noter que le pro pos de Jean Bra nas s’ins crit di rec te ment dans
la li gnée de celui de Georges Kuhnholtz- Lordat, l’im plan ta tion his to‐ 
rique des vi gnobles n’en trant selon- lui en contra dic tion avec les li‐ 
mites de l’agro- terroir type de l’AOC que dans ses marges.

8

La lec ture de la lit té ra ture dé diée au pro ces sus de dé li mi ta tion des
AOC ré vèle un se cond ni veau de théo ri sa tion, cette fois- ci d’ordre
tech nique. Sans af fir mer l’ab sence de toute pré oc cu pa tion an té rieure
et de for ma li sa tion de cet ordre dans l’his toire de l’INAO et des AOC,
les textes aux quels nous fai sons ré fé rence sont plus ré cents 14. La
pers pec tive adop tée par les au teurs est dé sor mais la mise en évi‐ 
dence des cadres gé né raux de la pro cé dure de dé li mi ta tion et de sa
double na ture in trin sèque. L’in té rêt ma jeur de ces ana lyses est de
com plexi fier la vi sion clas sique de l’ex per tise en ca drée par l’INAO,
sou vent ré duite à la seule phase de l’étude de ter rain as su rée par les
com mis sions d’ex perts, et de la ré in té grer au sein d’une tem po ra li té
type.

9

Le coeur du sys tème in ter pré ta tif, par ti cu liè re ment mis en évi dence
par Do mi nique Denis, est la dé com po si tion du pro ces sus de dé li mi ta‐ 
tion en deux phases dis tinctes. La pre mière consiste tout d’abord en
une dé fi ni tion large de l’aire de pro duc tion, pre nant pour unité de
base le ni veau de la com mune, voire de ter ri toires de ré fé rence plus
vastes (ar ron dis se ment, dé par te ment, ré gion). Pour An toine Via lard,
elle ren voie à « la « dé li mi ta tion géo gra phique », assez gros sière, que
pro posent bon nombre de dé crets de contrôle » 15. Cette pre mière
étape, concré ti sée par la pa ru tion d’un dé cret de contrôle, fait suite
aux tra vaux d’une com mis sion d’en quête com po sée de re pré sen tants
syn di caux ex té rieurs à la ré gion de l’AOC en cause, le plus sou vent
membres de l’INAO, et aux dé li bé ra tions des ins tances dé ci sion nelles
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de l’or ga nisme (Co mi té Na tio nal ; Co mi té Di rec teur jusqu’en 1987).
Elle a pour vo ca tion de fixer un cadre gé né ral à la phase sui vante : la
dé li mi ta tion fine des ter rains, des par celles ayant droit à l’ap pel la tion
d’ori gine contrô lée. Ce se cond temps de la pro cé dure se tra duit par
les tra vaux d’une com mis sion d’ex perts dé si gnés par l’INAO. Ex té‐ 
rieurs à l’ins ti tu tion, ces ex perts ont des ori gines di verses, qui ont
elles- mêmes évo lué au cours de l’his toire. An cien ne ment do mi nées
par des re pré sen tants de dis ci plines telles que la géo lo gie, l’agro no‐ 
mie, la chi mie ou l’oe no lo gie, elles ont plus ré cem ment in té gré des
pé do logues, des géo graphes, des his to riens ou en core des so cio‐ 
logues. Elles font par ailleurs appel dans la ma jo ri té des cas aux re‐
pré sen tants de l’ad mi nis tra tion de l’agri cul ture (Ins pec teurs gé né raux
de l’agri cul ture, Di rec teurs des ser vices agri coles). Ces tra vaux abou‐ 
tissent à la pré sen ta tion d’un rap port et d’un pro jet de dé li mi ta tion,
adop tés ou re je tés par le Co mi té Na tio nal des vins et eaux- de-vie de
l’INAO. Dans le cas d’une adop tion des conclu sions des ex perts, les
plans sont alors pu bliés dans les mai ries des com munes in té res sées
et ou verts aux ré cla ma tions pen dant une durée de deux mois. S’en‐ 
suit une phase d’exa men des ré cla ma tions des pro duc teurs, trans‐ 
mises par le Co mi té Na tio nal à la com mis sion d’ex pert. La pro cé dure
s’achève enfin par le dépôt d’un rap port et de plans de dé li mi ta tions
dé fi ni tifs.

La théo ri sa tion tech nique du pro ces sus remet donc à la fois en pers‐ 
pec tive les dif fé rents ac teurs im pli qués et les tem po ra li tés spé ci‐ 
fiques de l’ex per tise. Elle a par ailleurs pour objet de for ma li ser la
pro cé dure selon un sché ma type dans le contexte large des an nées
1990 et du début des an nées 2000, mar qué par l’in té gra tion des pro‐ 
duits lai tiers et agroa li men taires (loi n° 90-558 du 2 juillet 1990), le
ren for ce ment des règles aux ni veau eu ro péen et in ter na tio nal en ma‐ 
tière de pro tec tion des ap pel la tions d’ori gine (rè gle ments CEE n°
2081 et 2082 du 14 juillet 1992 re la tifs à la pro tec tion des in di ca tions
géo gra phiques et des ap pel la tions d'ori gine des pro duits agri coles et
des den rées ali men taires, et aux at tes ta tions spé ci fiées des pro duits
agri coles et des den rées ali men taires ; ac cord du GATT signé à Mar‐ 
ra kech le 15 avril 1994), et l’in té gra tion des In di ca tions Géo gra phiques
Pro té gées (loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orien ta tion agri cole).

11

Le troi sième ni veau de théo ri sa tion tient à la di men sion ju ri dique du
pro ces sus. Plus dif fuses tout au long de l’his toire de la norme, les
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ana lyses dans ce do maine s’ap pa rentent da van tage à une for ma li sa‐ 
tion des cadres et des prin cipes ju ri diques propres à la dé li mi ta tion
des AOC qu’à une réelle théo ri sa tion du mo dèle.

His to ri que ment, les oc cur rences de ce type de ré flexions ap pa‐ 
raissent très tôt après la mise en place des AOC. Leur but est alors
d’af fir mer l’éten due des pou voirs du CNAO en ma tière de dé li mi ta‐ 
tion, no tam ment face aux ap pel la tions d’ori gine simples, nées de la loi
du 6 mai 1919 et tou jours en vi gueur après 1935 16. Le CNAO dif fuse
lui- même ces ana lyses par le biais de son Bul le tin, comme c’est le cas
en sep tembre 1938, à l’oc ca sion d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel
de Mont pel lier du 14 mars de la même année :

13

« Le Co mi té Na tio nal est tenu de res pec ter les dé li mi ta tions géo gra ‐
phiques « qui ont fait l’objet d’une dé ci sion ju di ciaire ren due en ap ‐
pli ca tion de la loi du 6 mai 1919 et ayant force de chose jugée. »

Mais en l’ab sence de dé ci sion de jus tice, il a le droit de pro cé der à
ces dé li mi ta tions. En somme il a, aussi bien en ce qui concerne l’ap ‐
pli ca tion de la loi de 1919 que celle de la loi du 22 juillet 1927, les
mêmes pou voirs que les Tri bu naux. » 17

ou en mars 1939 à pro pos d’un ju ge ment du Tri bu nal de Tour non du
16 dé cembre 1938 18.

14

Bien que d’autres au teurs pour suivent le mou ve ment dans les an nées
sui vantes, en en ga geant des tra vaux ju ri diques sur le CNAO puis
l’INAO (Cou let, Du traive 19), la for ma li sa tion ju ri dique du pro ces sus de
dé li mi ta tion ne bé né fi cie pas quant à elle d’ap ports ma jeurs. L’objet
des dé bats reste ainsi cen tré sur les re la tions entre le pou voir ré gle‐ 
men taire de l’INAO et le pou voir ju di ciaire des tri bu naux et sur leurs
pré ro ga tives res pec tives. Il faut en réa li té at tendre le mi lieu des an‐ 
nées 1990 pour ob ser ver une réelle ré ac tua li sa tion de la ré flexion.
Outre le contexte gé né ral de cette dé cen nie qui a déjà été évo qué,
une af faire en par ti cu lier, celle du Châ teau d’Arsac, re place au cœur
des pré oc cu pa tions la ques tion de l’éten due des pou voirs de l’INAO
en ma tière de dé li mi ta tion. Un ar ticle oc cupe dans ce cadre une place
es sen tielle, celui de Do mi nique Denis 20. S’il re vient en dé tail sur
l’évo lu tion his to rique des textes en ca drant la pra tique de l’Ins ti tut de‐ 
puis son ori gine – un autre ar ticle contem po rain, de Marie- Hélène

15
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Bie nay mé, ef fec tue d’ailleurs le même tra vail, avec une mise en pers‐ 
pec tive sup plé men taire du point de vue in ter na tio nal 21 –, l’es sence
des conclu sions et des ap ports four nis n’est pas de cet ordre. En effet,
à par tir de cette af faire op po sant l’INAO à un pro prié taire de la com‐ 
mune d’Arsac de vant le Conseil d’Etat, il met en évi dence à la fois la
su pé rio ri té en droit du juge ad mi nis tra tif (Conseil d’Etat) sur l’INAO
en ma tière de dé li mi ta tion d’ap pel la tion d’ori gine, et la pos si bi li té lé‐ 
gale de ré vi sion d’une aire dé li mi tée sur une ini tia tive pri vée. Ce der‐ 
nier point est es sen tiel car de puis sep tembre 1936 et une dé li bé ra tion
du CNAO à pro pos d’une de mande de dé li mi ta tion de l’AOC Côtes
Rôtie, l’or ga nisme avait érigé en prin cipe fon da men tal de sa pra tique,
en ten du jusqu’ici comme ju ri di que ment va lable, l’ir re ce va bi li té des
de mandes in di vi duelles et la né ces si té de la forme syn di cale pour
toute ini tia tive de la sorte. 22. Évé ne ment mar quant de l’his toire de la
norme, cet épi sode a lar ge ment pesé sur la théo ri sa tion et les pra‐ 
tiques de l’Ins ti tut en ma tière de dé li mi ta tion d’AOC.

Ren voyant à des re gistres dif fé rents, ces quelques théo ries ma jeures
de la dé li mi ta tion des AOC ont contri bué à ins crire l’ex per tise de
l’INAO dans un cadre concep tuel so lide. De ce fait, elles sont in dis‐ 
pen sables à la com pré hen sion des lo giques et des prin cipes propres
de l’éta blis se ment des fron tières des aires de pro duc tion de ces vins.
Tou te fois, le mou ve ment de mise en place des dé li mi ta tions d’ap pel‐ 
la tion d’ori gine est un pro ces sus in ti me ment lié aux tem po ra li tés et
aux es paces dans les quels il se dé ploie. Le re cours à une ap proche
pre nant en compte l’épais seur his to rique du phé no mène est donc in‐ 
con tour nable.

16

II – Re tour sur un exemple his to ‐
rique de mise en place de dé li mi ‐
ta tions d’AOC
Comme nous l’avons évo qué de ma nière in tro duc tive, la dé li mi ta tion
des aires d’AOC ré sulte di rec te ment selon les textes of fi ciels des
usages lo caux, loyaux et constants. Face à ce prin cipe, l’étude his to‐ 
rique du pro ces sus ré vèle en réa li té une mise en pra tique de l’ex per‐ 
tise pro fon dé ment va riable. Dans ce cadre, la no tion même de dé li mi‐ 
ta tion, son ni veau de pré ci sion et les re gistres de la dé mons tra tion de
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la preuve peuvent prendre des formes et des to na li tés bien dif fé‐ 
rentes d’une pé riode à l’autre ou selon l’es pace en cause. À ce titre, la
phase ori gi nelle de mise en place des AOC semble tout à fait ap pro‐ 
priée pour une com pré hen sion des in ci dences des contextes en pré‐
sence sur le pro ces sus de dé li mi ta tions et de l’hé té ro gé néi té spa tiale
des cadres di rec teurs de sa trans crip tion ef fec tive.

Par phase ori gi nelle, nous en ten dons la pé riode s’ou vrant le 15 mai
1936 avec la pa ru tion des pre miers dé crets de contrôle d’AOC, et
s’ache vant au cours de l’année 1939, avec l’en trée en guerre de la
France. Pé riode courte, d’un peu plus de trois ans seule ment, elle n’en
est pas moins tout à fait in té res sante pour le sujet qui nous in té resse.
En pre mier lieu, son sta tut de phase ini tiale lui confère une im por‐ 
tance toute par ti cu lière dans la pers pec tive de la com pré hen sion des
fon de ments de l’ex per tise, tels qu’ils sont éta blis et conçus par les
fon da teurs de la norme. En suite, en dépit de sa durée, cette pé riode
consacre la créa tion d’en vi ron 150 ap pel la tions, chiffre ex trê me ment
im por tant, cor res pon dant à près du tiers des AOC exis tantes à l’heure
ac tuelle 23. Enfin, la va rié té des pro duc tions contrô lées avant- guerre,
al lant de dé no mi na tions pres ti gieuses et his to ri que ment as so ciées à
la no blesse viti- vinicole fran çaise comme Romanée- Conti,
Châteauneuf- du-Pape, Cham pagne ou Sau ternes, à des ap pel la tions
beau coup plus mo destes telles que Mus ca det, Cas sis ou L’Etoile, fait
de cette pé riode un mo ment pri vi lé gié pour l’étude du pro ces sus de
dé li mi ta tions.

18

Le constat d’en semble qui se dé gage de cette pre mière grande vague
de créa tion d’AOC est celui de la plu ra li té de l’ex per tise pro po sée par
le CNAO. Au- delà de ce constat, la mise en place des AOC est en pre‐ 
mier lieu des ti née aux ré gions bé né fi ciant de dé li mi ta tions ju di ciaires
ou ad mi nis tra tives. En effet, en vertu du prin cipe de non- 
multiplication des ap pel la tions, l’AOC est d’abord un ins tru ment pour
ren for cer les condi tions de pro duc tion des vins à ap pel la tions déjà
exis tantes et à en li mi ter le nombre. Si les pou voirs du Co mi té lui
per mettent de contrô ler de nou velles ap pel la tions, comme c’est le cas
en mai 1936 avec Cas sis, le cas de fi gure reste mar gi nal dans cette pé‐ 
riode. Tout en la re strei gnant, le CNAO conserve donc dans sa pra‐ 
tique une géo gra phie des ap pel la tions si mi laire à celle éta blie ju di‐ 
ciai re ment et ad mi nis tra ti ve ment. Ainsi, les tra vaux an ciens oc cupent
alors une place es sen tielle dans l’ac tion du Co mi té. Pour me su rer ce
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phé no mène, plu sieurs in di ca teurs peuvent être mo bi li sés. En pre mier
lieu, 15 des ap pel la tions contrô lées entre mai 1936 et dé cembre 1937
ont un texte de dé li mi ta tion fai sant di rec te ment ré fé rence à une dé‐ 
ci sion ju di ciaire 24. Ces ap pel la tions pro viennent à part équi va lentes
des ré gions Bour gogne – Franche- Comté, Sud- Est – Côtes du Rhône
et Sud- Ouest. Pa ral lè le ment, 4 AOC sont dé li mi tées confor mé ment à
des dé crets pris au cours de la phase ad mi nis tra tive : Co gnac, Ar ma‐ 
gnac et ses sous- régions, Ba nyuls et Bor deaux. 19 AOC ont donc des
dé li mi ta tions is sues de dé ci sions an té rieures à la créa tion du CNAO,
soit 17,3 %. La part est en core su pé rieure en ne pre nant en compte
que 1936, puis qu'elle at teint alors 22,2 %. La Bour gogne – Franche- 
Comté est l’exemple le plus em blé ma tique de la ré ap pro pria tion des
tra vaux an ciens pour la fixa tion des cadres de l’ex per tise. Cette spé ci‐ 
fi ci té est due prin ci pa le ment au dé par te ment de la Côte d'Or, à l'in té‐ 
rieur du quel les dé li mi ta tions des an nées 1936-1937 s’ap puient très
lar ge ment sur le plan de clas se ment des cli mats dres sé par le Co mi té
d'agri cul ture de l'ar ron dis se ment de Beaune en 1860. Sur les 24 dé‐ 
crets de ce dé par te ment, 11 men tionnent le plan de 1860, au quel
doivent être conformes les ter ri toires re ven di quant l'ad jonc tion d'un
nom de cli mat d'ori gine à l'ap pel la tion.

Sur un autre plan, la ré fé rence aux usages lo caux, loyaux et constants
au sein des textes de dé li mi ta tion des dé crets n'est le fait que de cer‐ 
taines AOC de la Bour gogne vi ti cole et des ap pel la tions Beau jo lais et
Côtes du Rhône 25. Ainsi, en de hors de cer tains prin cipes com muns à
l'en semble des tra vaux de dé li mi ta tions, tels que l'ex clu sion des par‐ 
celles si tuées sur al lu vions mo dernes ou des zones dé diées à la
culture fo res tière, la construc tion des ter ri toires d'AOC ne ré pond à
aucun sché ma d'en semble. On ob serve dès lors plu sieurs mo dèles de
dé crets, four nis sant des cadres plus ou moins stricts au tra vail des
ex perts char gés des dé li mi ta tions. Les textes les plus pré cis donnent
des in di ca tions au ni veau de la par celle ou du cli mat. On en compte
33 entre 1936 et 1938, prin ci pa le ment issus de la Bour gogne mais
concer nant éga le ment des ap pel la tions telles que Tavel, Mon ba zillac,
Maury, Ri ve saltes, Côtes d'Agly, Pauillac, San cerre, Château- Grillet,
Côtes de Fron sac ou Jas nières. D'autres, comme celui de Pouilly- sur-
Loire, donnent des in di ca tions sur la na ture géo lo gique des sols de
l'ap pel la tion. Tou te fois, ce mo dèle reste lar ge ment mi no ri taire pour
la pé riode. En réa li té, le prin ci pal ni veau de dé fi ni tion des dé crets est
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celui de la com mune. La très grande ma jo ri té des textes four nit ainsi
de simples li mites ad mi nis tra tives aux tra vaux des ex perts, char gés
d'ex clure les par celles im propres à la culture de la vigne. Cette mé‐ 
thode, fa vo ri sant une mise en place ra pide de cadres gé né raux de
l'ac tion des ex perts nous donne des in di ca tions sur la na ture de l'ins‐ 
ti tu tion dans ces pre mières an nées et sur l'es sence de son ac tion.

Le CNAO n'est tout d'abord pas à pro pre ment par ler à cette date un
or ga nisme de dé fi ni tion et d'or ga ni sa tion scien ti fique des ter ri toires
vi ti coles. En effet, la re ven di ca tion d’une telle di men sion est ré so lu‐ 
ment pos té rieure à l’Entre- Deux-Guerres et ren voie en réa li té à la
pé riode de for ma li sa tion de la théo rie agro no mique, c’est- à-dire aux
an nées 60. En vi sa ger le fon de ment des ex per tises en dé li mi ta tions
des AOC créées du rant cette pé riode selon un tel mo dèle est donc
par dé fi ni tion ana chro nique. Si des dis ci plines scien ti fiques sont mo‐ 
bi li sées, la mé thode du Co mi té ne l'est en re vanche pas, puis qu'elle
n'obéit à aucun pro to cole pré dé fi ni, à au cune norme d'en semble. De
même, au cune pro cé dure contra dic toire face aux conclu sions des ex‐
perts of fi ciels n'est pré vue. Les vi ti cul teurs ne peuvent par exemple
qu'émettre des ob ser va tions, dont les ex perts ne tiennent compte
que s'ils le jugent né ces saire. La dé li mi ta tion scien ti fique, stricte des
ter ri toires n'est donc pas l'ob jec tif pre mier du CNAO dans cette pé‐ 
riode. Pro ces sus re la ti ve ment long, le CNAO ne peut dans ces 2 pre‐ 
mières an nées as treindre son ac ti vi té à cet exer cice. Il s’agit donc vé‐ 
ri ta ble ment d’une ré gu la tion éco no mique et so ciale. En don nant un
cadre mi ni mum aux aires d'ap pel la tions, des li mites ad mi nis tra tives,
l'en jeu est la pos si bi li té d'une re ven di ca tion ra pide des AOC par les
in té res sés. Il s'agit aussi en grande par tie d'une re pro duc tion des li‐ 
mites d'in fluence des syn di cats à l'ori gine des de mandes de contrôle.
En fa vo ri sant une ap pli ca tion ra pide de la nou velle norme, le CNAO
vise ainsi d'une part à ap por ter des ré ponses à la crise éco no mique
vi ti cole et d'autre part à as su rer les condi tions de son af fir ma tion et
de son dé ve lop pe ment ins ti tu tion nel.

21

À par tir de la fin de l’année 1938, le CNAO entre dans une nou velle
phase du pro ces sus de dé li mi ta tion des AOC, ca rac té ri sée par un très
net ra len tis se ment du nombre de nou velles ap pel la tions créées et
l’of fi cia li sa tion des pre mières ex per tises en dé li mi ta tions 26. De ce
fait, le vi sage des AOC concer nées et le degré de pré ci sion de leurs
condi tions de pro duc tion s’en trouvent mo di fiés. L’éta blis se ment des
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dé li mi ta tions fines des aires de pro duc tion des AOC est en pra tique
un mou ve ment pro gres sif, à l’in verse de la mise en place et de l’of fi‐ 
cia li sa tion par dé crets de ces der nières. Aussi, pour une part cer taine
des ter ri toires concer nés par l’AOC du rant l’Entre- Deux-Guerres, la
dé fi ni tion de l’ins crip tion géo gra phique des pro duc tions reste en core
en éla bo ra tion. Le bilan de la mise en place des AOC en 1939 ap pelle
deux re marques quant au pro ces sus de dé li mi ta tion. La pre mière
ren voie à l’abou tis se ment pro gres sif des tra vaux d’ex per tises qui
contri bue en pra tique à faire du sys tème des AOC à cette date un
sys tème for te ment dif fé ren cié selon les ter ri toires en cause. La se‐ 
conde tient à l’ef fi cience du mo dèle in ter pré ta tif de la double na ture
des dé li mi ta tions. Confron té à la réa li té his to rique des pre mières an‐ 
nées de l'or ga nisme, ce mo dèle théo rique est tout d'abord remis en
cause par l'exis tence et l'uti li sa tion par le CNAO des tra vaux an ciens,
comme nous l’avons vu pré cé dem ment. Le re cours à ces tra vaux a
pour effet d'in ver ser la chro no lo gie du pro ces sus de dé li mi ta tion et
de don ner lieu à des dé crets de contrôle in cluants di rec te ment des
in di ca tions fines en ma tière de dé li mi ta tion. Or, dans ce cadre, au‐ 
cune ex per tise pos té rieure n'est alors pré vue. C'est le cas, entre
autres, pour les dé crets de Tavel, Pom mard, Beaune ou Graves de
Vayres. Tout en ayant un sta tut à part, l'AOC Cham pagne et les me‐ 
sures pré vues dans son dé cret de contrôle pour sa dé li mi ta tion
entrent glo ba le ment dans ce cadre de fi gure, en té moi gnant de l'an‐ 
té rio ri té des tra vaux de dé li mi ta tion. Un autre en semble d'ap pel la‐ 
tions s'ins crit en de hors du mo dèle de la double na ture des dé li mi ta‐ 
tions. Il s'agit des ap pel la tions dont le dé cret, tout en ne fai sant pas
ré fé rence à des tra vaux an ciens, contient des in di ca tions par cel laires.
Pour cette ca té go rie, le cas de fi gure est double : soit le texte ren voie
tout de même à une ex per tise, soit il n'ap porte au cune autre in di ca‐ 
tion. Dans le se cond cas, le mo dèle n'est donc pas suivi. Des ap pel la‐ 
tions comme Maury, Ri ve saltes, Romanée- Saint-Vivant, Ri che bourg,
Romanée- Conti, Ro ma née, La Tâche, Château- Grillet ou Ju lié nas
entrent dans ce cadre. Dans un nombre de cas consé quent, le dé cret
de contrôle com porte donc des in di ca tions bien plus fines que ne le
laisse pen ser la théo rie de la double na ture des dé li mi ta tions. Ces ex‐ 
cep tions com plexi fient de fait la réa li té his to rique du dé ve lop pe ment
des AOC de l'Entre- Deux-Guerres et du pro ces sus de leur dé li mi ta‐ 
tion, pro ces sus hé té ro clite et dif fé ren cié selon les ter ri toires, y com‐ 
pris au sein d'une même ré gion vi ti vi ni cole. Un der nier cas de fi gure
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achève d'in ter dire au mo dèle théo rique toute pré ten tion à re la ter la
réa li té ef fec tive du pro ces sus de mise en place des ap pel la tions de
l'Entre- Deux-Guerres. Celui- ci ren voie aux AOC où au cune in di ca‐ 
tion quant à la dé li mi ta tion par cel laire n'est ap por tée tant dans le dé‐ 
cret de contrôle que par les tra vaux d'une com mis sion d'ex perts.
Pour la pé riode ori gi nelle du CNAO, au moins deux ap pel la tions s'ins‐ 
crivent dans ce sché ma : Cas sis et les ap pel la tions sous- régionales de
Co gnac. Dans les deux cas, l'éche lon com mu nal consti tue le ni veau de
dé li mi ta tion le plus fin sans qu'au cune ex per tise pos té rieure ne soit
en vi sa gée. Pour Cas sis, la prise de dé ci sion se ma té ria lise de la façon
sui vante : « tous les ter rains sus cep tibles de por ter de la vigne sont
plan tés et la li mite ad mi nis tra tive coïn cide avec celle de l'aire de pro‐ 
duc tion. » 27, pour être of fi cia li sé par l'ar ticle pre mier du dé cret du 14
mai 1936 : « Seuls ont droit à l'ap pel la tion contrô lée « Cas sis » les vins
blancs, rouges ou rosés ré pon dant à toutes les condi tions ci- après
énu mé rées et qui ont été ré col tés sur la com mune de Cas sis. » 28.

Au total, si les théo ries aussi bien agro no mique, tech nique que ju ri‐ 
dique du pro ces sus de dé li mi ta tion des AOC sont es sen tielles et né‐ 
ces saires à la com pré hen sion gé né rale de la norme, l'ana lyse his to‐ 
rique des phé no mènes à l'oeuvre avant la Deuxième Guerre mon diale
com plexi fie lar ge ment une vi sion trop ri gide et abs traite de la mise
en place du sys tème. L'idée à re te nir reste dès lors le ca rac tère très
hé té ro gène des si tua tions et la di ver si té cer taine de la na ture des dé‐ 
li mi ta tions selon les AOC au mo ment où éclate le conflit mon dial. À
ce titre, l'éta blis se ment d'un sys tème co hé rent et uni fié dans ses
prin cipes de base en ma tière de dé li mi ta tion n'est à cette date en core
au cu ne ment réa li sé.

23

Conclu sion/Ou ver tures
L’ana lyse du pro ces sus de dé li mi ta tions des AOC, aussi bien du point
de vue de ses théo ri sa tions que de sa réa li té his to rique, pose au final
la ques tion de ce qui fait sens, de ce qui ap pa raît comme lé gi time
dans l’ex per tise pro po sée. Ce n’est que par ce type d’in ter ro ga tion
que les fon de ments, mais aussi les li mites, du pro ces sus de viennent
plei ne ment in tel li gibles.

24

Le re cours à la dé gus ta tion pour le rè gle ment des pro blèmes liés aux
dé li mi ta tions du gamay dans l’ar ron dis se ment de Villefranche- sur-
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Saône pour l’ap pel la tion Bour gogne 29 ou de l’ap pel la tion Cha blis 30,
au len de main de la Deuxième Guerre mon diale, ne peut être com pris
que par la prise en compte de la forte mon tée en puis sance de la pra‐ 
tique à cette date au sein de la pro cé dure de contrôle en ca drée par
l’INAO. En outre, la mo bi li sa tion des ar gu ments tech niques ou scien‐ 
ti fiques pour la lé gi ti ma tion des aires de pro duc tion des AOC doit en
per ma nence être ra me née aux en jeux so ciaux, éco no miques, po li‐ 
tiques en pré sence. Il en est ainsi des in té rêts contra dic toires des
pro prié taires de Côte d’Or, de Saône- et-Loire ou du Beau jo lais et du
né goce côte- d’orien dans la contro verse au tour de la fixa tion des li‐ 
mites de l’ap pel la tion Bour gogne dans le dé par te ment du Rhône pour
les vins issus de gamay noir à jus blanc. L’ana lyse du dé rou le ment de
l’af faire per met alors de mettre en évi dence le ca rac tère fi na le ment
se con daire de la dé gus ta tion sur son dé noue ment face au poids des
stra té gies syn di cales et du po si tion ne ment des dif fé rents ac teurs au
sein de l’INAO. Pour Cha blis, l’op po si tion s’éta blit entre par ti sans
d’une dé li mi ta tion res tric tive et dé fen seurs de la concep tion ex ten‐ 
sive. Cette dé li mi ta tion est par ailleurs tout à fait in té res sante pour
les ten ta tives suc ces sives qu’elle donne à voir de re cours à la géo lo gie
puis à la pé do lo gie pour la lé gi ti ma tion de l’ex per tise et leurs échecs
res pec tifs 31. Là aussi, der rière une que relle en ap pa rence es sen tiel le‐ 
ment scien ti fique de dé mons tra tion de la preuve, se des sine en réa li‐ 
té l’af fron te ment so cial pré ci té, ex pli quant l’im passe dans la quelle se
trouve le pro ces sus à l’aube des an nées 70.

Bien plus qu’une res ti tu tion des normes éco no miques et des pra‐ 
tiques du passé, l’ap pli ca tion des usages lo caux, loyaux et constants
dans le pro ces sus de dé li mi ta tion des AOC ren voie avant tout aux re‐ 
con fi gu ra tions à l’œuvre en termes po li tiques, éco no miques et au ni‐ 
veau de la struc ture de la pro prié té dans un es pace et une tem po ra li‐ 
té don nés. C’est ainsi ce que mettent en évi dence Oli vier Jac quet et
Gilles La fer té dans leur ana lyse de l’af faire de la dé li mi ta tion du «
Cor ton », em blé ma tique d’une re dé fi ni tion du mar ché fa vo rable au
cours des an nées 30 aux pro prié taires des vignes les plus pres ti‐ 
gieuses et de l’im por tance des confi gu ra tions po li tiques aussi bien lo‐ 
cales que na tio nales sur l’issue du pro ces sus de dé li mi ta tion 32.
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En der nier lieu, la si tua tion propre de l’ap pel la tion ne peut être ab‐ 
sente de l’ana lyse re la tive à sa dé li mi ta tion. L’at trac ti vi té éco no mique
et l’in té rêt porté par les pro duc teurs sur la dé no mi na tion en cause
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peuvent ainsi lar ge ment jouer sur l’ex per tise. Dans ce cadre, l’his toire
de la dé li mi ta tion des ap pel la tions ré gio nales de Bour gogne est tout à
fait sin gu lière. Amor cée en juillet 1937, la pre mière dé li mi ta tion de ces
ap pel la tions s’achève en 1949 sur le constat de l’im pos si bi li té d’éta‐ 
blis se ment de la liste res tric tive des com munes consti tu tives de l’aire
de pro duc tion. Dans un contexte de faible re ven di ca tion de l’ap pel la‐ 
tion et d’une op po si tion d’une par tie des pro duc teurs de Saône- et-
Loire à l’ac com plis se ment de ces tra vaux, l’INAO s’en tient alors à ne
dé li mi ter au ni veau par cel laire que les com munes pro duc trices d’AOC
et à conser ver comme cadre de ré fé rence gé né ral la dé fi ni tion de la
Bour gogne vi ti cole hé ri tée du ju ge ment de Dijon de 1930. Il faut ainsi
at tendre le début des an nées 70, l’af fir ma tion d’une nou velle si tua tion
éco no mique fa vo rable à ces ap pel la tions et une aug men ta tion des su‐ 
per fi cies re ven di quées dans les vil lages de plaine pour que l’INAO re‐ 
prenne le pro ces sus de dé li mi ta tion. Ré en ga gé of fi ciel le ment en 1975,
ce n’est qu’en dé cembre 1989 qu’il abou tit fi na le ment par la pu bli ca‐ 
tion de la toute pre mière liste des com munes de l’aire de pro duc‐ 
tion 33.
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