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Les nouveaux enjeux du BIVB résident dans sa capacité :

Préa lable
A la base de l’or ga ni sa tion in ter pro fes sion nelle, on trouve tou jours la
vo lon té d’éta blir pour un pro duit ou groupe de pro duits, une struc‐ 
ture as so ciant la pro duc tion, la trans for ma tion et la com mer cia li sa‐ 
tion, afin d’ac cé der à une meilleure or ga ni sa tion du mar ché, fac teur
de va lo ri sa tion.
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En se re grou pant au sein d’un or gane com mun de concer ta tion et de
dé ci sions, les pro fes sion nels sou haitent ainsi re mé dier aux in co hé‐ 
rences du mar ché et nor ma li ser les re la tions entre les dif fé rents
maillons de la chaîne d’un même pro duit.

2

La réus site de ces In ter pro fes sions ré side dans le fait qu’elles dis‐ 
posent de larges dé lé ga tions de pou voir et de res sources stables.

3

En Bour gogne, les ten ta tives de rap pro che ment entre la vi ti cul ture et
le né goce ont ja lon né une bonne par tie du 20  siècle. Plu sieurs
dates ont mar qué cette pé riode de puis 1903.

4

ème

His toire et fon de ments. Quelques
dates si gni fi ca tives
17 dé cembre 1942, créa tion par dé cret nu mé ro 3805 du pre mier Co mi té In‐ 
ter pro fes sion nel des Vins de Bour gogne. Ce dé cret fai sait suite à une dé‐ 
marche en ga gée par des res pon sables pro fes sion nels, en vi sa geant la créa tion
d’un Bu reau Na tio nal des Vins de Bour gogne pour l’en semble de la Bour gogne
vi ti cole. Ce co mi té n’a ja mais fonc tion né.
7 jan vier 1953, créa tion par ar rê té in ter mi nis té riel de la Com mis sion Of fi cielle
d’Au then ti fi ca tion des Vins de Bour gogne (COAVB), dont l’objet est de dé li vrer
après dé gus ta tion, des cer ti fi cats d’au then ti ci té pour les vins des ti nés à l’ex‐ 
por ta tion. Cette com mis sion pa ri taire peut être consi dé rée comme une
struc ture à ca rac tère in ter pro fes sion nel. Elle ne fonc tionne plus.
25 sep tembre 1959, créa tion par dé cret de l’Union In ter pro fes sion nelle des
Vins du Beau jo lais. Cette pre mière In ter pro fes sion of fi cielle créée en Bour‐ 
gogne vi ti cole, verra le jour après qu’une nou velle ten ta tive menée en 1958
pour la créa tion d’une seule In ter pro fes sion aux di men sions de la Bour gogne
vi ti cole, di vi sée en 4 sec tions ré gio nales, eût avor té.
Du rant cette même année, d’ailleurs, la dis so lu tion du Co mi té d’Etude et de
Liai son, créé en Côte- d’Or entre la vi ti cul ture et le né goce, met fin à un pro jet
d’In ter pro fes sion Côte d’Orienne.
12 août 1960, créa tion par dé cret du Co mi té In ter pro fes sion nel de Saône- et-
Loire pour les vins d’ap pel la tion d’ori gine contrô lée de Bour gogne et de
Mâcon (CIBM).
6 ans plus tard, le 6 juillet 1966, créa tion par dé cret du Co mi té In ter pro fes‐ 
sion nel de la Côte- d’Or et de l’Yonne pour les vins d’ap pel la tion d’ori gine
contrô lée de Bour gogne (CIB).
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Cha cune des ré gions vi ti coles consti tuant la Grande Bour gogne a
éprou vé le be soin de se réunir en In ter pro fes sion à un mo ment dif fé‐ 
rent. Ce pro ces sus est re la ti ve ment tar dif par rap port au mou ve ment
de consti tu tion des grandes in ter pro fes sions (Bor deaux, Cham pagne,
Co gnac).

5

Rap pro che ment
En fait, les contraintes qui ont ac com pa gné la créa tion de ces In ter‐ 
pro fes sions pro cèdent plus de pro blé ma tiques liées à la pro duc tion
qu’à la com mer cia li sa tion.

6

La créa tion d’une in ter pro fes sion est sou vent liée à une si tua tion éco‐ 
no mique par ti cu lière. La pé riode des an nées 55 aux an nées 85 est,
pour la Bour gogne et mal gré les crises conjonc tu relles, re la ti ve ment
pros père.

7

Aussi, les ac ti vi tés opé ra tion nelles des in ter pro fes sions de Bour gogne
res tent li mi tées. Ins tances, avant tout de dia logue, elles mènent des
ac tions dans le do maine de la pro pa gande  : édi tion de pla quettes
d’in for ma tion, or ga ni sa tion de stages pour les consom ma teurs et
par ti ci pa tion à des sa lons. Elles fi nancent aussi des pro grammes
tech niques.

8

Les deux in ter pro fes sions de Mâcon et Beaune par tagent la même
vo ca tion de dé fendre et de pro mou voir les vins de Bour gogne. Elles
col la borent entre elles. Le né goce, en par ti cu lier, qui com mer cia lise
l’en semble de la gamme des ap pel la tions du nord au sud, est très tôt
le par ti san d’un rap pro che ment.

9

C’est in dis cu ta ble ment la pro mul ga tion de la loi 75 600 du 10 juillet
1975, loi fon da trice de l’or ga ni sa tion in ter pro fes sion nelle qui ac cé lé‐ 
re ra le pro ces sus. Cette loi en dé fi nit les bases consti tu tives, les mis‐ 
sions, les pré ro ga tives et le fi nan ce ment. Au cha pitre les mis sions, la
pre mière citée est la connais sance du mar ché.

10

Sur cette base, est créée en mars 1976, la Fé dé ra tion In ter pro fes sion‐ 
nelle des Vins de Bour gogne (FIVB), as so cia tion Loi 1901 consti tuée
entre les deux in ter pro fes sions CIBM et CIB à pa ri té de re pré sen ta‐ 
tion et de fi nan ce ment. La FIVB ré af firme dans son objet, sa vo ca tion
d’être d’abord une ins tance de dia logue vi ti cul ture/né goce au plan

11
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« Bour gogne ». Elle af fiche aussi sa vo lon té de dé fi nir la po li tique vi ti‐ 
vi ni cole ré gio nale.

La pre mière mis sion opé ra tion nelle confiée à la FIVB est de consti‐ 
tuer un fond de don nées éco no miques sur le mar ché des vins de
Bour gogne.

12

Du rant plu sieurs an nées, c’est son ac ti vi té prin ci pale. Ras sem bler,
trai ter et dif fu ser, toute in for ma tion sta tis tique concer nant les vins
de Bour gogne.

13

Ces in for ma tions ser vi ront de ferment à l’or ga ni sa tion d’un dia logue
in ter pro fes sion nel ré gio nal, fon da teur d’une vé ri table in ter pro fes sion
aux di men sions de la Bour gogne.

14

En 1982, en ré ac tion au pro jet d’Of fice des Vins, l’Union In ter pro fes‐ 
sion nelle des Vins du Beau jo lais (UIVB) re joint la Fé dé ra tion In ter pro‐ 
fes sion nelle des Vins de Bour gogne, pour consti tuer une force po li‐ 
tique au ni veau Grande Bour gogne. Consti tuée main te nant de 3 in‐ 
ter pro fes sions, la FIVB prend le titre de Fé dé ra tion des In ter pro fes‐ 
sions des Vins de Grande Bour gogne (FIVB).

15

Cette or ga ni sa tion « fé dé ra tive » dé ve loppe pro gres si ve ment des ré‐ 
flexions et des pro grammes com muns à la Grande Bour gogne dans
les do maines éco no mique et tech nique. Elle aborde aussi la pro mo‐ 
tion mais uni que ment pour la Bour gogne.

16

Elle est confor tée dans sa lé gi ti mi té po li tique par la ré gio na li sa tion.
La « ré gion Bour gogne » qui se met en place, sou haite un seul in ter‐ 
lo cu teur in ter pro fes sion nel. Ce sera la FIVB.

17

Ce nou veau po si tion ne ment est à l’ori gine d’une mon tée en ré gime de
la FIVB avec pa ral lè le ment l’ap pa ri tion de dif fi cul tés dans la ré par ti‐ 
tion des rôles et des pré ro ga tives entre les in ter pro fes sions « mères »
et la FIVB.

18

Créa tion du BIVB

En 1987, face à cette si tua tion, les fa milles pro fes sion nelles de la vi ti‐ 
cul ture et du né goce en gagent une dis cus sion sur l’ave nir de la
construc tion in ter pro fes sion nelle en Bour gogne.

19
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Elle abou tit à la créa tion d’une seule in ter pro fes sion «  of fi cielle  »
pour les vins de Bour gogne : le Bu reau In ter pro fes sion nel des Vins de
Bour gogne créé par ar rê té du 24 juillet 1989, avec en pa ral lèle la dis‐ 
so lu tion, phé no mène plu tôt rare dans le mi lieu agri cole, du CIB, du
CIBM, et de la FIVB.

20

Le che mi ne ment in ter pro fes sion nel s’est fait du par ti cu lier au gé né ral
en pro fi tant de l’ex pé rience ac quise.

21

L’or ga ni sa tion «  mul tiple  » de l’in ter pro fes sion bour gui gnonne de
1976 à 1989, pen dant 12 ans, a gêné son po si tion ne ment en qua li té
d’or ga nisme re pré sen tant of fi ciel le ment la fi lière des vins de Bour‐ 
gogne. Sa cré di bi li té était par fois re mise en cause. Son ef fi ca ci té
amoin drie.

22

L’ob jec tif af fi ché, lors de la créa tion du BIVB, est d’avoir une In ter pro‐ 
fes sion plus forte mais aussi plus proche du vi gnoble.

23

La Bour gogne des vins est mul tiple.24

Elle est consti tuée de plu sieurs vi gnobles qui, à la fois par tagent des
va leurs, mais af firment aussi des spé ci fi ci tés très fortes en termes de
na ture des ap pel la tions pro duites, d’or ga ni sa tion de la pro duc tion et
de culture fa çon née par l’his toire.

25

Le BIVB fé dère ainsi, 5 grands vi gnobles qui s’étalent sur 250 kms de
Cha blis à Pouilly- Fuissé, avec du nord au sud le vi gnoble du Cha bli‐ 
sien, de la Côte de Beaune, de la Côte de Nuits, de la Côte Cha lon‐
naise et du Mâ con nais. Ces vi gnobles sont « ci men tés » par les ap pel‐ 
la tions ré gio nales pro duites dans l’en semble.

26

La pro duc tion est en moyenne d’1,5 mil lion d’Hl, soit l’équi valent de
200 mil lions de bou teilles. Elle est consti tuée à plus de 60% de vin
blanc, 10% de cré mant et 30% de vin rouge et or ga ni sée en 1,5% de
Grands Crus, 47,5% de Vil lages et pre miers crus et 51% de Ré gio nales.

27

La Bour gogne, c’est sur tout plus d’une cen taine d’ap pel la tions, 33
Grands Crus, 44 ap pel la tions Vil lages et Pre miers Crus (639), 26 Ap‐ 
pel la tions Ré gio nales.

28

C’est une pro duc tion en mono cé pages, Pinot pour les rouges, Char‐ 
don nay pour les blancs, les deux cé pages em blé ma tiques, mais aussi
Gamay pour le Mâcon rouge, Ali go té pour le Bour gogne Ali go té, et

29
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quelques autres cé pages mar gi naux comme le César et même le Sau‐ 
vi gnon.

Elle ras semble 3800 Do maines Vi ti coles (su per fi cie moyenne 8 ha),
250 Mai sons de Né goce et 19 Caves Co opé ra tives.

30

L’enjeu pour le BIVB, or ga ni sa tion de pro duit, c’est avant tout de gérer
la mul ti pli ci té des ap pel la tions.

31

Consti tu tion
Le BIVB est consti tué sur la base d’une re pré sen ta tion pa ri taire des
deux fa milles pro fes sion nelles de la vi ti cul ture et du né goce, dans un
rap port de force assez bien équi li bré.

32

Le né goce est ras sem blé dans une Fé dé ra tion du Né goce Ele veurs de
Grande Bour gogne (FNEB)

33

La Vi ti cul ture est réunie au sein d’une « Confé dé ra tion des Ap pel la‐ 
tions et des Vi gne rons de Bour gogne » (CAVB) qui a suc cé dé à l’an‐ 
cienne «  Confé dé ra tion des As so cia tions Vi ti coles de Bour gogne  ».
Elle est par na ture l’objet d’en jeux de pou voir. L’or ga ni sa tion de la ré‐ 
par ti tion des membres re pré sen tants de vi ti cul ture, selon les vi‐ 
gnobles, est éta blie sui vant une clé qui pri vi lé gie l’im por tance des vo‐ 
lumes pro duits.

34

Les 86 membres de l’As sem blée Gé né rale (43 par fa mille) sont nom‐ 
més pour 4 ans, par les or ga ni sa tions pro fes sion nelles. Le Conseil
d’Ad mi nis tra tion est consti tué de 24 membres élus.

35

Si les membres du Né goce pensent en gé né ral « Bour gogne », beau‐ 
coup des 43 membres vi ti coles de l’As sem blée Gé né rale comme des 12
membres du Conseil d’Ad mi nis tra tion, pensent à la fois «  leur vi‐ 
gnoble » et « Bour gogne ».

36

Le BIVB a un fonc tion ne ment prag ma tique avec des sta tuts et un rè‐ 
gle ment in té rieur ré gu liè re ment re vi si tés pour col ler à la réa li té du
vi gnoble. Il prend ainsi en compte la spé ci fi ci té cha bli sienne, déjà re‐ 
con nue au sein du CIB.

37
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Pro ces sus dé ci sion nel
Les dé ci sions s’ex priment of fi ciel le ment dans le cadre d’ac cord in ter‐ 
pro fes sion nel ho mo lo gué et éten du par les mi nis tères de tu telle. Ils
ont forces de loi et s’ap pliquent à tous les pro fes sion nels.

38

Il existe au sein du BIVB un Co mi té Per ma nent as so ciant les 4 re pré‐ 
sen tants du BIVB (pré sident, pré sident dé lé gué, se cré taire gé né ral,
tré so rier), le pré sident de la FNEB et le pré sident de la CAVB.

39

Il bé né fi cie de la ca pa ci té de dé ci sion sous contrôle du conseil d’ad‐ 
mi nis tra tion qui lui a dé lé gué une par tie de ces pou voirs et va lide ses
dé ci sions.

40

Le Co mi té Per ma nent comme le Conseil d’Ad mi nis tra tion s’ap puient
sur 5 com mis sions qui pro posent les pro jets de pro grammes ré pon‐ 
dant à la po li tique et aux orien ta tions dé fi nies. Elles as surent la réa li‐ 
sa tion des pro grammes votés, en liai son avec les pôles concer nés de
l’équipe per ma nente.

41

Une des par ti cu la ri tés du BIVB est fon dée sur une pré si dence as so‐ 
ciant un pré sident et un pré sident dé lé gué issu, cha cun, d’une fa mille
dif fé rente. Ils bé né fi cient sta tu tai re ment du même pou voir d’en ga ger
l’in ter pro fes sion. Ce mode de pré si dence, à la fois très équi li bré et
très dy na mique, oblige au préa lable d’une re la tion étroite de
confiance et de res pect. C’est un sché ma in ter mé diaire entre la pré si‐ 
dence clas sique qui existe dans d’autres In ter pro fes sions, et la co pré‐ 
si dence cham pe noise.

42

L’In ter pro fes sion bour gui gnonne prend en compte la di ver si té des
cultures vi ti coles qui de mande par fois du temps dans la mise en ap‐ 
pli ca tion des dé ci sions. Ainsi, à titre exemple, l’en re gis tre ment obli‐ 
ga toire des tran sac tions, qui per met au jourd’hui de suivre le mar ché
ré gio nal du vrac, voté dans le cadre d’un ac cord in ter pro fes sion nel, a
mis 15 ans, de 1982 à 1997, pour concer ner l’en semble des ap pel la tions
de Bour gogne, les der niers à avoir ac cep té le sys tème ayant été les
Grands Crus en 1997. L’obli ga tion de faire ré fé rence à « Bour gogne »
sur toutes les éti quettes des bou teilles de Vins de Bour gogne, quelle
que soit l’ap pel la tion pro cède du même pro ces sus, du même par‐ 
cours : convaincre plu tôt que contraindre.

43
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La re cherche du consen sus doit prendre en compte le fac teur le
temps.

44

Les re pré sen tants pro fes sion nels
La Vi ti cul ture. Dans les In ter pro fes sions mères, les pré si dents des or‐ 
ga ni sa tions vi ti coles ne sié geaient pas di rec te ment dans les ins tances
di ri geantes, dé lé guant cette res pon sa bi li té à des vi ti cul teurs re con‐ 
nus pour « leur sa gesse et leur sens de l’in té rêt gé né ral ».

45

Cette dé marche a contri bué à fa çon ner une vraie culture de l’in té rêt
gé né ral, voire un cer tain idéal tou jours ac tuel. Elle a été aussi du rant
long temps à l’ori gine d’une cer taine dis tance avec la pro fes sion vi ti‐ 
cole, qui ne se re con nais sait pas to ta le ment dans la po li tique in ter‐ 
pro fes sion nelle.

46

Les res pon sables de la vi ti cul ture sont main te nant in ves tis au plus
haut ni veau dans les ins tances de l’In ter pro fes sion, as su rant une
meilleure co hé rence des po li tiques.

47

La vi ti cul ture at tend en prio ri té de l’in ter pro fes sion des ac tions et du
ser vice.

48

Le Né goce a été le mo teur prin ci pal de la créa tion de l’In ter pro fes‐ 
sion en Bour gogne.

49

De tous temps, il a été très in té res sé plus par le lieu de ren contre et
de dia logue que par le pro gramme d’ac tion. Les di ri geants des syn di‐ 
cats ont tou jours siégé dans les ins tances exé cu tives. Le Né goce
trouve dans l’in ter pro fes sion la lé gi ti mi té à pou voir s’im pli quer di rec‐ 
te ment dans l’acte de pro duc tion en liai son avec sa re cherche d’ap‐ 
pro vi sion ne ment.

50

Avec le temps, les at tentes des membres vis- à-vis de l’in ter pro fes sion
ont chan gé. Elles sont plus fortes parce que le mar ché est plus
concur ren tiel. Les moyens fi nan ciers mo bi li sés sont aussi plus im por‐ 
tants.

51

Le souci de l’in té rêt gé né ral tou jours porté par le BIVB se double
main te nant d’une de mande plus pres sante des pro fes sion nels en
termes de ré sul tats, voire de re tour sur in ves tis se ment. La mon tée
d’une at ti tude consu mé riste est per cep tible.

52
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Cette de mande est prise en compte dans la mise en place d’une po li‐ 
tique de ma na ge ment fon dée sur les ob jec tifs/ré sul tats, confir mée
par la re con nais sance du pôle tech nique et qua li té selon la norme ISO
9000.

53

Pré sence de l’Etat. Dans le cadre de son sta tut d’As so cia tion Loi 1901,
re con nu par ar rê té in ter mi nis té riel, le BIVB n’a pas de re pré sen ta tion
des ser vices de l’Etat au sein de ses ins tances dé ci sion nelles. Les in‐ 
ter pro fes sions « mères », CIB et CIBM créées par dé cret, as so ciaient
cha cune obli ga toi re ment la re pré sen ta tion du Di rec teur Dé par te‐ 
men tal de l’Agri cul ture.

54

Ce désen ga ge ment pro gres sif de l’Etat des in ter pro fes sions, au fur et
à me sure de l’évo lu tion de leur cadre ré gle men taire, ré pond à l’ob jec‐ 
tif de confier en tiè re ment aux pro fes sion nels la ges tion de leur fi lière.

55

Cette non- présence de l’Etat dans l’exé cu tif de l’in ter pro fes sion est à
la fois une force, mais aussi une fai blesse. Une force par le fait que les
pro fes sion nels doivent as su mer toutes leurs res pon sa bi li tés en ma‐ 
tière de ges tion ré gio nale de fi lière, une fai blesse par l’ab sence de re‐ 
la tions di rectes au près des ad mi nis tra tions com pé tentes.

56

L’Etat exerce son contrôle sur l’ac tion du BIVB à la fois, par le biais
des ac cords in ter pro fes sion nels qui donnent aux dé ci sions des in ter‐ 
pro fes sions, force de loi et le contrôle éco no mique de sa ges tion bud‐ 
gé taire.

57

Po li tique. Le choix de ne pas vou loir «  ré gu ler au to ri tai re ment
l’offre »

58

Il s’est très peu en ga gé dans la ré gu la tion au to ri taire de mar ché alors
que, ce champ consti tue très sou vent le motif de la consti tu tion des
in ter pro fes sions.

59

Les pro fes sion nels Bour gui gnons sont très at ta chés à l’éco no mie li bé‐ 
rale et n’ont ja mais été très fa vo rables à une or ga ni sa tion contrai‐ 
gnante de la mise en mar ché (l’ex pé rience vécue en 1982/83/84 n’a
pas convain cu).

60

La mul ti pli ci té des ap pel la tions, et leurs in ter ac tions dans le cadre
des re plis, rend très com plexe toute or ga ni sa tion di rec tive du mar‐ 
ché. Sur tout, au cune ap pel la tion ne dis pose d’un vo lume suf fi sam‐ 
ment im por tant pour pou voir en vi sa ger une ré gu la tion vrai ment ef fi ‐
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cace. La plus im por tante « Cha blis » pèse à peine plus de 11 % du total
de la pro duc tion, la sui vante « Mâcon- Village Blanc » est à moins de
8%.

Le repli as sure, en Bour gogne, en par tie « une ré gu la tion na tu relle ».62

L’in ter pro fes sion a choi si de gérer les vo lumes dis po nibles en an ti ci‐ 
pant le plus pos sible les vo lumes dis po nibles en termes de ré colte et
de stock.

63

Le stock, c’est comme le cho les té rol. Il y a le bon et le mau vais, le
voulu (éle vage, pré cau tion) et le subi (sur pro duc tion, mé vente,…).
Chaque année le BIVB éta blit, pour chaque ap pel la tion, une fiche éco‐ 
no mique qui per met à chaque syn di cat de ré flé chir son ren de ment en
par faite connais sance de la si tua tion éco no mique. Il suit aussi un cer‐ 
tain nombre d’in di ca teurs sur le ter rain sur les pers pec tives de ré‐ 
colte.

64

En fait, l’ob jec tif po li tique du BIVB est, de contri buer à créer de la va‐ 
leur et donc à la fois de pré pa rer le ter rain pour fa ci li ter le tra vail des
en tre prises, sur tout en termes de com mu ni ca tion, et de four nir des
ou tils d’aide à la dé ci sion.

65

Le BIVB com mu nique sur le mot « Bour gogne » as si mi lé à une marque
om brelle, dont il porte de mul tiples ma nières, les va leurs de culture,
de ter roir, d’au then ti ci té, de qua li té et de mul ti pli ci té. Ce vé ri table
ca pi tal de marque est un des pi liers de la réus site éco no mique.

66

Il sou tient les ac tions de com mu ni ca tion me nées pour chaque ap pel‐ 
la tion à l’ini tia tive des syn di cats de vi ti cul teurs.

67

Dans le do maine tech nique, le BIVB agit en fa veur de l’amé lio ra tion
de la qua li té axée en tout pre mier lieu sur la re cherche de so lu tions
aux grands ver rous tech no lo giques et l’ap port à la pro fes sion d’ou tils
d’aide à la dé ci sion en termes de ré fé rences.

68

Même ap proche sur le plan éco no mique, avec la four ni ture d’in for‐ 
ma tions sur les mar chés, les cir cuits, les dis tri bu teurs, les concur‐ 
rents. Le BIVB, à par tir des constats ef fec tués de pro blèmes ou d’in‐ 
suf fi sance d’in for ma tions et des de mandes des en tre prises, en gage
des tra vaux d’études né ces saires.

69

Les at tentes sont dif fé rentes, entre une vi ti cul ture plus in té res sée par
une in ter pro fes sion « de ser vice » en tech nique, et en éco no mie mais
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en core plus en com mu ni ca tion, et un né goce plus en de mande d’une
in ter pro fes sion « de dia logue et de ren contre »sur la base d’in for ma‐ 
tions éco no miques. Le né goce reste at ten tif à ce que l’ac tion col lec‐ 
tive du BIVB n’em piète pas sur le champ com mer cial de l’en tre prise.

Les moyens du BIVB
Son bud get est consti tué à par tir d’une co ti sa tion dite co ti sa tion vo‐ 
lon taire obli ga toire, (CVO) ver sée par tous les pro fes sion nels de la fi‐ 
lière, sur les vo lumes com mer cia li sés. Elle est sup por tée pour moi tié
par le ven deur et pour moi tié par l’ache teur.

71

L’in ter pro fes sion était fi nan cée ini tia le ment par une taxe pa ra fis cale
en cais sée par l’ad mi nis tra tion. La co ti sa tion existe en Bour gogne de‐ 
puis 1982 et est per çue di rec te ment par l’In ter pro fes sion sur fac ture.

72

Il existe 5 taux de co ti sa tion (de 16 à 3 € par hl) cor res pon dant à 5 ca‐ 
té go ries d’ap pel la tions : Grands crus, vil lages 1, vil lages 2, ré gio nales 1,
ré gio nales 2. L’éta le ment est or ga ni sé sur la base du cours moyen
vrac.

73

A l’ori gine, les co ti sa tions des ap pel la tions ré gio nales étaient pro por‐ 
tion nel le ment plus im por tantes que celles des Grands Crus, pre nant
pour prin cipe que ces ap pel la tions avaient plus be soin de l’in ter pro‐ 
fes sion. L’équi libre entre les taux vient d’être ré vi sé. L’écart a été mo‐ 
di fié en fa veur des ap pel la tions ré gio nales mon trant ainsi l’évo lu tion
vers en core plus d’équi té.

74

Mis à part, pour le vi gnoble de Cha blis, qui bé né fi cie di rec te ment de
50 % du mon tant de ses co ti sa tions ver sées pour ses ap pel la tions,
l’en semble des co ti sa tions est mu tua li sé dans un seul bud get pour
des ac tions qui concernent toutes les ap pel la tions sans dis tinc tion.

75

L’évo lu tion de la co ti sa tion est un acte po li tique fort lié à la fois à
l’unité vi ti cole, qui pré side à sa dé ci sion, et sur tout à la vo lon té des
fa milles d’ac croître les moyens de l’in ter pro fes sion, sa ca pa ci té d’ac‐ 
tion et donc son pou voir.

76

Les taux sont res tés constants de 1991 jus qu'à 2001, suite à la forte
aug men ta tion qui avait suivi la créa tion du BIVB et à la crise du début
des an nées 90.
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La Bour gogne est très at ta chée à ce que le «  pou voir  » ne soit pas
concen tré dans une seule struc ture om ni po tente .Elle s’est tou jours
at ta chée à le re par tir entre plu sieurs comme  : les Hos pices de
Beaune, La Confré rie des Che va liers du Tas te vin, l’In ter pro fes sion, le
Co mi té ré gio nal de l’INAO …

78

C’est en par tie dans cet ob jec tif, de « ré duire sa voi lure », que le BIVB
a consti tué, à par tir de ses ac ti vi tés de pres ta tions payantes (ana lyses
conseils œno lo giques, stages dé cou vertes), des so cié tés pri vées  : Le
Centre Œno lo gique de Bour gogne et l’Ecole des Vins de Bour gogne. Il
a aussi créé l’as so cia tion des Grands Jours de Bour gogne.

79

Le bud get an nuel du BIVB est de 10 mil lions d’€uros dont 75 % sont
en ga gés di rec te ment en ac tions, pour une équipe per ma nente de 42
per sonnes or ga ni sée en 3 pôles.

80

Le BIVB est ins tal lé dans 3 sites, Beaune, Mâcon et Cha blis. Il y dis‐ 
pose de belles mai sons d’ac cueil et de pro mo tion. La mul ti pli ci té est
prise en compte dans l’or ga ni sa tion même de sa re pré sen ta tion per‐ 
ma nente et sa ca pa ci té d’ex pres sion et de ré cep tion.

81

Sur un plan gé né ral, le BIVB est un outil de com mu ni ca tion. Il in ves tit
sur l’amé lio ra tion des connais sances, la for ma tion et l’in for ma tion des
pro fes sion nels, mais sur tout des pres crip teurs et des clients.

82

La construc tion du BIVB ré pond à une vo lon té d’uni fi ca tion, avec l’ob‐ 
jec tif de mettre en place une or ga ni sa tion mo derne dans son mode
de fonc tion ne ment, adap tée à la réa li té du vi gnoble, en te nant
compte de l’ex pé rience vécue. Il ex prime concrè te ment la no tion de
com mu nau té d’in té rêt.

83

Par te na riat
Le BIVB a une forte tra di tion de co opé ra tion étroite avec son en vi‐ 
ron ne ment éco no mique et so cial  : col lec ti vi tés, chambres consu‐ 
laires, ser vices de Etat et ins ti tu tions scien ti fiques.

84

Il est membre actif du CNIV, Co mi té na tio nal qui réunit toutes les in‐ 
ter pro fes sions de vins à AOC.

85

Il par ti cipe au nou veau Conseil de Bas sin qui as so cie sous la pré si‐ 
dence du Pré fet de ré gion, la Bour gogne au Beau jo lais, au Jura et à la
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Sa voie.

La Bour gogne a, dans le cadre du Co mi té ré gio nal de l’INAO, une
longue ha bi tude de tra vail avec ces vi gnobles faite de res pect mu tuel
des res pon sables de ces vi gnobles. Ce conseil émet des avis sur tout
sujet concer nant la po li tique vi ti vi ni cole bour gui gnonne.

87

C’est au sein du nou vel of fice France Agri mer que s’ex pri me ront ces
conseils de bas sin et donc, a tra vers eux, les in ter pro fes sions

88

Conclu sion
Le BIVB, comme toute in ter pro fes sion, est la ren contre entre un idéal
éco no mique et so cial, pro fi table à toute une fi lière, et la réa li té des
in té rêts ca té go riels (fa mille, ap pel la tion…) voire in di vi duels.

89

Il subit des ten sions fortes en fonc tion des si tua tions éco no miques
ou des su jets stra té giques, comme ac tuel le ment celui sur le dé ve lop‐ 
pe ment des plan ta tions de pinot et char don nay en Beau jo lais et plus
en core sur la ques tion du repli des crus du Beau jo lais.

90

Comme toute construc tion hu maine, l’in ter pro fes sion est par es‐ 
sence fra gile et en conti nuelle évo lu tion.

91

Le BIVB ne cesse de par faire sa construc tion par un in ves tis se ment
im por tant des res pon sables pro fes sion nels, une gou ver nance
conjointe avec les fa milles, un pro jet am bi tieux de va lo ri sa tion, une
pro fes sion na li sa tion des ser vices as su rant une meilleure li si bi li té.

92

Il bé né fi cie pour cela d’un cadre ré gle men taire na tio nal et sur tout
eu ro péen qui ne cesse de le confor ter dans ses pré ro ga tives, l’éten‐ 
due de ses mis sions et ses moyens.

93

Il s’ins crit dans sys tème de gou ver nance ré gio nal «  mul tiple  » qui
avec ses lour deurs, n’en est pas moins ef fi cace au plan éco no mique

94

Les nou veaux en jeux du BIVB ré sident
dans sa ca pa ci té :
à prendre en compte l’en semble des or ga ni sa tions de pro duit et le nou veau
pou voir que leur confère le sta tut d’or ga ni sa tion de dé fense et de ges tion.
(ODG),
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Français
Le Bu reau In ter pro fes sion nel des Vins de Bour gogne (BIVB), créé par l’ar rê té
du 24 juillet 1989, est le ré sul tat d’un pro ces sus amor cé en 1942 vi sant à
mettre en place les struc tures de l’or ga ni sa tion in ter pro fes sion nelle bour‐ 
gui gnonne. Ca rac té ri sé par la mul ti pli ci té de ses ap pel la tions, un né goce et
une vi ti cul ture aux at tentes contras tées quant à l’or ga ni sa tion de la fi lière,
et par des iden ti fi ca tions lo cales fortes, l’es pace vi ti cole bour gui gnon a été
l’un des der niers à se doter d’une in ter pro fes sion uni fiée. Fonc tion nant
selon des sta tuts et un rè gle ment in té rieur ré gu liè re ment re vi si tés, le BIVB
a pour vo ca tion de contri buer à la va lo ri sa tion des di verses pro duc tions ré‐ 
gio nales. Son ac ti vi té se dé ploie ainsi es sen tiel le ment dans les do maines de
la com mu ni ca tion, de la tech nique et de l’éco no mie. Construc tion hu maine,
le BIVB est par es sence fra gile et en conti nuelle évo lu tion. Les ten sions
fortes le tra ver sant à l’heure ac tuelle, no tam ment sur les ques tions re la tives
à l’es pace beau jo lais, donnent la me sure des défis à re le ver pour une or ga ni‐ 
sa tion in ter pro fes sion nelle uni fiée, mo derne dans son fonc tion ne ment et
adap tée aux réa li tés du vi gnoble bour gui gnon.

à ac com pa gner toute la fi lière dans son dé ve lop pe ment, en te nant compte de
l’évo lu tion à la fois de l’en vi ron ne ment éco no mique, so ciale et en vi ron ne‐ 
men tal, des struc tures et des stra té gies d’en tre prises et du ren for ce ment
d’un cer tain in di vi dua lisme,
à fé dé rer l’en semble des pro fes sion nels sur les nou velles grandes pro blé ma‐ 
tiques com munes comme la place du vin dans la so cié té, le dé ve lop pe ment
du rable, ou l’in ter na tio nal, tout en as su rant une proxi mi té in dis pen sable à sa
vi si bi li té
à por ter un pro jet mo bi li sa teur qui fasse sens pour l’en semble des vins de
Bour gogne et donc à conti nuer de gérer la mul ti pli ci té.
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English
The Bur eau In ter pro fes sion nel des Vins de Bour gogne (BIVB), es tab lished by
the order of the 24th of july 1989, is the res ult of a pro cess star ted in 1942
which aimed at set ting up the struc tures of the Bur gun dian in ter pro fes sion‐ 
nal or gan iz a tion. Char ac ter ized by the mul ti pli city of its ap pel la tions, con‐ 
tras ted ex pect a tions from the wine mer chants and the wine pro du cers re‐ 
gard ing the or gan iz a tion of the wine in dustry, and by strong local iden ti fic‐ 
a tions, the Bur gun dian wine- producing area has been one of the last to
unify its in ter pro fes sion nal sys tem. Work ing ac cordind to reg u larly re vised
stat utes and reg u la tions, the BIVB is ded ic ated to con trib ute to the im‐ 
prove ment of the vari ous re gional pro duc tions. Its activ ity ranges from
com mu nic a tion, tech nical im prove ment and eco nomic ad vices. Like any
other human or gan iz a tion, the BIVB is in trins ic ally fra gile and in per petual
evol u tion. The strong in ternal ten sions that are still agit at ing the BIVB, es‐ 
pe cially ques tions about the Beau jolais pro du cing area, shows the ex tent of
the chal lenges it has to cope with as a uni fied in ter pro fes sion nal or gan iz a‐ 
tion, mod ern in its work ing and in ad equacy with the Bur gu dian wine- 
production.

André Ségala
Directeur Général, Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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