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Le Consortium Chianti Classico
Conclusions

* Bien que cet ar ticle soit le fruit de ré flexions com munes, les pa ra‐ 
graphes 2, 2.2, 2.3, 3, 4 et 4.1 sont de la main de Fi lip po Ran del li, alors
que les pa ra graphes 2.1 et 2.4 re viennent à Fran ces co Fe li ci. Les pa ra‐ 
graphes 1 et 5 doivent se consi dé rer comme ayant été écrits à quatre
mains.

1

In tro duc tion
La mon dia li sa tion du goût et l’in ter na tio na li sa tion des mar chés ont
élar gi les re la tions com mer ciales entre les pays et le do maine des
pro duits viti- vinicoles ne fait pas l’ex cep tion. Le vin est de ve nu de
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plus en plus un pro duit mon dial, très à la mode dans les pays dé ve‐ 
lop pés. De puis les an nées 80, ce sec teur ne cesse d’of frir des op por‐ 
tu ni tés de suc cès tou jours plus in té res santes pour les en tre prises.
Ce pen dant, après le «  boom  » de la pé riode 1997-2001, ca rac té ri sée
par une forte aug men ta tion des prix des vins eu ro péens, les pro duits
viti- vinicoles du « Nou veau Monde » (par exemple l’Aus tra lie, l’Afrique
du Sud, les États- Unis, l’Ar gen tine, le Chili), de bonne qua li té et ven‐ 
dus à des prix com pé ti tifs, ont com men cé à dé bar quer sur les mar‐ 
chés in ter na tio naux. La concur rence est de ve nue plus rude et les en‐ 
tre pre neurs eu ro péens ont tenté de l’af fron ter avec des stra té gies ef‐ 
fi caces, vi sant à ren for cer la qua li té et l’image de leurs pro duits, étant
très dif fi cile et peut- être er ro né de cher cher à concur ren cer les prix.

Dans la conjonc ture d’un mar ché à l’ave nir in cer tain et de plus en plus
com pé ti tif, la va leur ajou tée des ap pel la tions d’ori gine contrô lée re‐ 
pré sente un avan tage com pé ti tif qui ne sau rait être mi no ré.

3

Le sys tème AOC naît de la né ces si té de dis tin guer un pro duit par son
ori gine ter ri to riale, de ma nière à va lo ri ser ses ca rac té ris tiques spé ci‐ 
fiques et sa ty pi ci té. Il s’agit donc d’un pro ces sus de dif fé ren cia tion lié
à plu sieurs pa ra mètres dont le fil conduc teur prin ci pal est le ter ri‐ 
toire.

4

Le sys tème des vins AOC est ac tuel le ment concer né par deux pro‐ 
blèmes fon da men taux de ges tion :

5

la né ces si té de dé fi nir une po li tique adé quate du pro duit per met tant
d’of frir au consom ma teur une ga ran tie de qua li té réelle et au pro duc‐ 
teur un ni veau de com pé ti ti vi té adé quat ;

6

la né ces si té de re pé rer les mé ca nismes et des mo da li tés éco no miques
et d’or ga ni sa tion sus cep tibles de main te nir un équi libre entre l’offre
et la de mande, afin d’évi ter les fré quentes fluc tua tions des prix.

7

Ce se cond pro blème est, en fait, in ti me ment lié au pre mier, dans la
me sure où seule ment la sta bi li sa tion de l’offre par rap port à la de‐ 
mande peut ga ran tir une ré mu né ra tion adap tée à l’en ga ge ment qua li‐ 
ta tif des pro duc teurs qui adhèrent à la AOC. En effet, la grande va ria‐ 
bi li té du rap port offre/de mande peut conduire à une non- 
reconnaissance de l’en ga ge ment qua li ta tif du pro duc teur, ce qui
risque, à long terme, de por ter pré ju dice à la ré pu ta tion col lec tive de
l’AOC (Ma lor gio et Al., 2006).

8
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Bref, si d’un côté, un vin AOC a été as so cié, au ni veau mon dial (ou du
moins par une par tie des consom ma teurs eu ro péens), à un sys tème
de qua li té, celui- ci doit être ga ran ti à l’ave nir par une amé lio ra tion
des mo da li tés de com mu ni ca tion concer nant la qua li té vis- à-vis du
consom ma teur. La né ces si té de rendre plus ef fi cace cette com mu ni‐ 
ca tion dé coule, sur tout, d’une évo lu tion dans les ha bi tudes de
consom ma tion qui tend de plus en plus à pri vi lé gier une consom ma‐ 
tion oc ca sion nelle, de qua li té plu tôt que de quan ti té. Tout comme en
France 1 et en Es pagne 2, la consom ma tion in di vi duelle de vin en Ita lie
a bais sée, entre 1980 et 2005, de 54%. Pour tant, alors que la consom‐ 
ma tion de vins de table a bais sée, dans la même pé riode, de 56%, la
consom ma tion de vins de qua li té a aug men tée de 80%, et ces vins
consti tuent au jourd’hui le 30% de la pro duc tion to tale.

9

La fonc tion prin ci pale du sys tème des vins AOC « consiste à or ga ni‐ 
ser l’éven tail des ca rac té ris tiques qui dé ter minent les pré fé rences du
consom ma teur, en termes de dif fé ren cia tion ho ri zon tale » (Ma lor gio
et Al., 2006, p. 65). Au tre ment dit, il est ques tion d’agir sur l’éven tail
des ca rac té ris tiques du vin (ol fac tives, vi suelles, aro ma tiques, etc.)
afin d’aug men ter la dif fé ren tia tion par rap port aux autres vins, tout
en ré dui sant la dif fé ren tia tion à l’in té rieur de l’AOC elle- même.

10

L’in cer ti tude qua li ta tive et quan ti ta tive de l’offre de vin AOC, tout
comme les phé no mènes ré pan dus de free ri ding, me nacent l’ef fi ca ci té
d’un sys tème com mu ni ca tion basé sur la qua li té. C’est ce qui jus ti fie
les in ter ven tions ré gu la trices de la part des ac teurs de la fi lière.

11

Dans cet ar ticle nous nous at ta che rons à consi dé rer les ac teurs de la
fi lière AOC en Ita lie, afin de mieux com prendre quel est leur rôle et
quelles sont les évo lu tions en cours dans ce do maine.

12

Les ac teurs de la fi lière viti- 
vinicole en Ita lie
L’or ga ni sa tion ins ti tu tion nelle du sec teur viti- vinicole en Ita lie pré‐ 
sente des dif fé rences par rap port aux autres pays eu ro péens et en
par ti cu lier à l’égard de la France, qui est le prin ci pal pro duc teur eu ro‐ 
péen de vins AOC.
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Dans le do maine de la pro duc tion viti- vinicole AOC, la France pos‐ 
sède une tra di tion presque in éga lée en Eu rope. En France, en effet, le
pro to cole na tio nal des ap pel la tions d’ori gine des vins pré cède de plu‐ 
sieurs dé cen nies l’éma na tion des rè gle ments de la Com mu nau té Eu‐ 
ro péenne concer nant l’or ga ni sa tion du mar ché vi ni cole. Déjà dans les
pre mières an nées du siècle passé, les pro duc teurs viti- vinicoles de
plu sieurs ré gions fran çaises avaient re ven di qué le droit à l’uti li sa tion
ex clu sive des ap pel la tions de leurs pro duits pour se dé fendre contre
les fraudes.

14

Les pro cé dures pour l’at tri bu tion des ap pel la tions et l’ac ti vi té de
contrôle qui en dé rive (ins pec tions, pré lè ve ments, vé ri fi ca tion de la
do cu men ta tion) dé pendent res pec ti ve ment de deux ins ti tu tions pu‐ 
bliques cen tra li sées, qui re pré sentent les in ter lo cu teurs de ré fé rence
des consor tiums de pro duc teurs : le VI NI FL HOR 3 (Of fice Na tio nal In‐ 
ter pro fes sion nel des Fruits, des Lé gumes, des Vins et de l’Hor ti cul ture)
et l’INAO 4 (Ins ti tut Na tio nal de l’Ori gine et de la Qua li té).

15

Les seules at tri bu tions confiées aux consor tiums de tu telle sont
celles de pro po ser les pro to coles de pro duc tion ou de de man der des
mo di fi ca tions à leur sujet. En outre, en plus d’éta blir les condi tions
pour conser ver la cer ti fi ca tion et le droit d’uti li ser l’ap pel la tion, les
consor tiums éta blissent les condi tions mi ni males que les en tre prises
doivent rem plir pour avoir accès à la fi lière pro té gée. En d’autres
termes, ils pro posent un plan de contrôle et d’accès à l’ap pel la tion.
Par ailleurs, tous les consor tiums de pro duc teurs de vins AOC sont
as so ciés à un or ga nisme na tio nal nommé Confé dé ra tion Fran çaise des
Vins de Pays, ayant pour fonc tion de les re pré sen ter au près des
autres or ga ni sa tions pro fes sion nelles agri coles et des ins ti tu tions pu‐ 
bliques.

16

En Ita lie, c’est le Mi nis tère des Po li tiques Agri coles et Fo res tières
(MiPAF) qui at tri bue l’ap pel la tion AOC 5 à une pro duc tion vi ni cole,
après avis fa vo rable du Co mi té na tio nal pour la pro tec tion et la va lo‐ 
ri sa tion des ap pel la tions d’ori gine et des in di ca tions géo gra phiques
ty piques des vins. Le Co mi té est un or gane du MiPAF et joue un rôle à
la fois consul ta tif et exé cu tif sur tous les vins dé si gnés par un nom
géo gra phique. Il se com pose d’une sec tion in ter pro fes sion nelle,
consti tuée par un Pré sident – nommé par dé cret du MiPAF – et de 36
com po sants, nom més selon une ré par ti tion éta blie.

17
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L’ap pel la tion AOC ob te nue, il y a es sen tiel le ment quatre phases im‐ 
por tantes, au cours des quelles in ter viennent des ac teurs, pu bliques
ou pri vés, ex ternes à l’en tre prise agri cole:

18

La ges tion des ta bleaux de l’ordre et des listes des pro duc teurs de vin AOC
Les ana lyses chimio- physiques et or ga no lep tiques ;
Les ana lyses de contrôle sur toutes les phases de pro duc tion ;
La pro mo tion com mer ciale et les ac ti vi tés de re cherche et dé ve lop pe ment.

A conti nua tion, nous ana ly se rons ces dif fé rentes phases et les ac teurs
qui y sont im pli qués, dans le but de mettre en évi dence les par ti cu la‐ 
ri tés qui ca rac té risent le sec teur viti- vinicole en Ita lie. Pour ex pli quer
dans quelles condi tions la nor ma tive na tio nale de mande aux ré gions
de mettre en place le pro to cole que nous ve nons d’ex po ser, nous ana‐ 
ly se rons, en suite, le cas de la Ré gion Tos cane, où l’on trouve l’AOC
Chian ti Clas si co.

19

Ges tion des ta bleaux de l’ordre et des
listes des pro duc teurs de vins AOC

La pré sen ta tion d’une dé cla ra tion de sur face vi ni cole étant obli ga‐ 
toire, les pro prié taires qui veulent pro duire des vins AOC doivent ins‐ 
crire les sur faces en ques tion dans les ta bleaux de l’ordre des vi‐ 
gnobles cor res pon dants. En Ita lie, la ges tion de ces ta bleaux re vient
aux Ré gions.

20

Dans le cas de la Ré gion Tos cane, la ges tion des ta bleaux de l’ordre et
des listes des pro duc teurs de vins (ar ticle 16 du rè gle ment (CE) n.
1493/99) est confiée aux pro vinces par la loi ré gio nale 21/2002 (en
ma tière de « Dis ci pline pour la ges tion et le contrôle du po ten tiel vi ti‐ 
cole »). En rai son de cette loi, les pré ro ga tives ont été trans fé rées des
Chambres de Com merce – qui gé raient les ta bleaux des vi gnobles
avant sa pro mul ga tion – aux Pro vinces.

21

Cer tains ana lystes (Na ta li, 2006) re marquent com ment ce pas sage a,
de fait, in tro duit un élé ment de frac ture dans le pro ces sus de
contrôle de la fi lière, en sous trayant aux Chambres de Com merce la
ges tion di recte des in for ma tions ca das trales conte nues dans les Ta‐ 
bleaux de l’ordres et dans les Listes. Le sup port tech nique in for ma‐ 
tique four ni par ARTEA (Agence Ré gio nale Tos cane pour les Pres ta ‐
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tions en Agri cul ture) a, ce pen dant, sim pli fié et amé lio ré le sys tème.
Elle rend un im por tant ser vice aux Pro vinces, les quelles, en plus de
s’oc cu per de la ges tion des ta bleaux de l’ordre, doivent as su rer les
fonc tions de sur veillance, de contrôle et d’ap pli ca tion des sanc tions.

L’ins crip tion de la sur face vi ti cole dans le ta bleau des vi gnobles
consti tue le pré sup po sé in con tour nable pour pro cé der à des in ter‐ 
ven tions sur le po ten tiel pro duc tif vi ti cole et ac cé der aux me sures
struc tu relles et de mar ché, comme le pres crit la nor ma tive com mu‐ 
nau taire, na tio nale et ré gio nale. En effet, l’ex ploi ta tion de vi gnobles
abu sifs (qui n’ont pas été dé cla rés et qui donc n’ont pas été ins crits
dans les ta bleaux), non seule ment ex clut du droit à ob te nir des prix et
des primes, mais consti tue, de fait, une in frac tion ad mi nis tra tive qui
dé ter mine une sanc tion pé cu niaire ainsi que le dé man tè le ment de
l’ins tal la tion.

23

L’ex ten sion du po ten tiel pro duc tif de chaque AOC, ne res sor tit ja mais
au seul ar bitre d’un en tre pre neur isolé, mais doit être dé fi nie sur la
base d’actes de pla ni fi ca tion adop tés par les pro vinces, après avoir
consul té les com mu nau tés mon ta gnardes si tuées dans le ter ri toire
au quel re vient l’ap pel la tion.

24

Les ana lyses chimio- physiques et or ga ‐
no lep tiques

Dans la phase de pro duc tion, les vins qui res pectent les normes pré‐ 
vues par l’AOC doivent être sou mis à une ana lyse chimio- physique
pré li mi naire, ainsi qu’à un exa men or ga no lep tique. Pour les vins
D.O.C.G. [ap pel la tion d’ori gine contrô lée et ga ran tie], en outre, l’exa‐ 
men or ga no lep tique doit être ré pé té, lot après lot, dans la phase de la
mise en bou teille. La cer ti fi ca tion ob te nue après cette ana lyse et de
cet exa men est la condi tion né ces saire pour pou voir uti li ser l’AOC et
elle vise à cer ti fier éga le ment l’adé qua tion aux ré qui sits pré vus par les
pro to coles de pro duc tion.

25

L’exa men or ga no lep tique est ef fec tué par des com mis sions de dé gus‐ 
ta tion qui opèrent au près des Chambres de Com merce 6, les quelles
four nissent la cer ti fi ca tion à af fi cher sur les ré ci pients du vin. Pour
chaque AOC, le MiPAF, après avoir consul té les Chambres de Com‐ 
merce concer nées sur le ter ri toire, éta blit le nombre des com mis ‐

26
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sions de dé gus ta tion et, pour cha cune d’elles, elle nomme par dé cret,
pour une pé riode maxi male de trois ans, un pré sident et un vice- 
président, choi sis parmi les tech ni ciens dé gus ta teurs ins crits dans les
listes pro vin ciales.

L’ac ti vi té de contrôle sur toutes les
phases de pro duc tion
De puis 2001 (Dé cret mi nis té riel du 29 mai 2001), l’ac ti vi té de contrôle
sur toutes les phases de pro duc tion des vins AOC, du rai sin et de sa
trans for ma tion en vin jusqu’à la pré sen ta tion pour la consom ma tion,
est ef fec tuée par des consor tiums de tu telle re con nus par le MiPAF
lorsque ceux- ci re pré sentent au moins 66% de la pro duc tion. Par
ailleurs, de puis 2006, le MiPAF a confié à l’Ins pec to rat Cen tral pour la
Ré pres sion des Fraudes 7 la fonc tion de veiller sur l’ac ti vi té de
contrôle des Consor tiums de tu telle au to ri sés, dans le but de ga ran tir
que ces mêmes consor tiums ef fec tuent leurs ac ti vi tés dans le res pect
des plans de contrôle au to ri sés et sans dis cri mi na tion entre les dif fé‐ 
rents ac teurs de la fi lière.

27

Afin de ga ran tir la qua li té et de dé fendre le consom ma teur, mais aussi
de sa tis faire les in di ca tions qui pro viennent de Bruxelles au sujet de
l’obli ga tion d’une mise en bou teille sur place 8, le MiPAF a es ti mé né‐ 
ces saire de ren for cer le sys tème de contrôle et de tra ça bi li té dans
toutes les phases du pro ces sus pro duc tif, en éta blis sant une ligne de
dé mar ca tion entre le contrôle et la sur veillance.

28

En effet, le pre mier ren voie à cet en semble d’ac ti vi tés, exer cées prin‐ 
ci pa le ment au près des pro duc teurs, vi sant à as su rer qu’ils pro duisent
et com mer cia lisent des pro duits ob te nus en res pec tant les pro to‐ 
coles de pro duc tion. Le terme sur veillance se ré fère, au contraire, à
ces ac ti vi tés, exer cées prin ci pa le ment au près du mar ché par des or‐ 
ga nismes pu blics, et qui cherchent à ré pri mer les fraudes dans le
com merce. C’est pour quoi l’ac ti vi té de contrôle as su rée par les
consor tiums se dé roule dans les phases de pro duc tion, vi ni fi ca tion et
mise en bou teille, tant au ni veau de la do cu men ta tion qu’au ni veau de
l’ins pec tion au sein de l’en tre prise.

29

Plus pré ci sé ment, le Consor tium contrôle dans la phase de pro duc‐ 
tion des rai sins :

30
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Au ni veau de la do cu men ta tion – sur 100% des pro duc teurs –, l’ins crip tion au
Ta bleau des Vi gnobles et la dé cla ra tion de pro duc tion de rai sin (ren de ment
maxi mal par hec tare) ;
Au ni veau de l’ins pec tion – sur un échan tillon d’en tre prises qui varie de 15 à
25% et qui re pré sente au moins le 20% de la pro duc tion glo bale dé cla rée
l’année pré cé dente – la sur face ins crite, le res pect des condi tions agro no‐ 
miques et du ren de ment maxi mal au to ri sée.

Au terme de la phase de contrôle sur la pro duc tion, le Consor tium
remet à la Chambre de Com merce – la quelle s’oc cu pe ra de faire les
exa mens chi miques et or ga no lep tiques – le reçu de la Dé cla ra tion de
la ré colte (pré sen tée par les pro duc teurs au Consor tium) et donne un
avis de confor mi té pour la cer ti fi ca tion du rai sin.

31

Dans la phase de vi ni fi ca tion, le Consor tium contrôle :32

Au ni veau de la do cu men ta tion, sur tous les pro duc teurs, les quan ti tés vi ni‐ 
fiées, les quan ti tés ache tées/ven dues et les quan ti tés en stock, ayant ainsi à
dis po si tion une in for ma tion com plète sur les mou ve ments du pro duit de
chaque pro duc teur (tra ça bi li té) ;
Au ni veau de l’ins pec tion, il pres crit le pré lè ve ment d’échan tillons. Dans cette
phase, chaque pro duc teur pré sente une de mande de pré lè ve ment d’échan‐ 
tillons pour l’ana lyse chi mique et or ga no lep tique, ef fec tuée par la Chambre
de Com merce, à la quelle le Consor tium remet un avis de confor mi té pour
l’AOC.

Dans la phase de mise en bou teille, le Consor tium contrôle, au ni veau
de la do cu men ta tion, les quan ti tés du pro duit à mettre en bou teille
et, au ni veau de l’ins pec tion, pres crit le pré lè ve ment d’échan tillons
pour vé ri fier qu’il existe une co hé rence entre le vin à mettre en bou‐ 
teille et la cer ti fi ca tion ob te nue au près de la Chambre de Com merce
suite aux exa mens chi miques et or ga no lep tiques  ; enfin, il dis tri bue
les éti quettes à af fi cher sur les ré ci pients.

33

La pro mo tion com mer ciale
Les ac ti vi tés pro mo tion nelles du sec teur viti- vinicole sont as su rées
par une mul ti pli ci té d’ac teurs de na ture pu blique et/ou pri vée, les‐ 
quels ont ré cem ment en tre pris un par cours lé gis la tif orien té vers une
meilleure co or di na tion et ra tio na li sa tion des ac ti vi tés au ni veaux des
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ré gions et, sur tout, sur les pro jets pro mo tion nels orien tés vers
l’étran ger.

Les ré formes en cours visent à op ti mi ser les res sources pu bliques et
à pré sen ter les dif fé rentes ré gions viti- vinicoles sur les mar chés in‐ 
ter na tio naux de ma nière or ga nique et co hé rente, en es sayant de
créer une meilleure in té gra tion dans toutes les phases qui ca rac té‐ 
risent l’ac ti vi té pro mo tion nelle.

35

Dans le cas de la Tos cane, en vertu de ce prin cipe d’in té gra tion, les
res sources al louées par plu sieurs or ga nismes – parmi les quels la Ré‐ 
gion Tos cane, l’Union des Chambres de Tos cane, l’Ins ti tut pour le
Com merce avec l’Etran ger (ICE), le Mi nis tère pour le com merce in‐ 
ter na tio nal, l’Or ga nisme Na tio nal Ita lien pour le Tou risme (ENIT) –
vont s’in té grer, avec les res sources d’autres ac teurs pu blics, dis lo qués
au ni veau sous- régional (Pro vinces, Agences pour le tou risme, etc.)
ou avec des ac teurs pri vés (sys tème des ins ti tu tions ban caires et des
en tre prises).

36

Mal gré cette ra tio na li sa tion pro gres sive des pro jets, la mul ti pli ci té
des pro mo teurs du sec teur viti- vinicole et la vaste dif fu sion des en‐ 
tre prises sur le ter ri toire, tendent à fa vo ri ser des ini tia tives au to‐ 
nomes à l’in té rieur des pro grammes pro mo tion nels. Dans cer taines
réa li tés ter ri to riales, la pro mo tion vers l’étran ger est confiée à des
en tre prises par ti cu lières des Chambres de Com merce 9  : c’est le cas
de Pro mo fi renze et Pro mo sie na  ; dans d’autres cas, elle est confiée à
des en tre prises non lu cra tives (Gros set Ex port, etc.). Dans d’autres cas
en core, la pro mo tion est di rec te ment gérée par des bu reaux pro vin‐ 
ciaux, qui ont ac quis les com pé tences né ces saires pour mener à bien
cette ac ti vi té (Pro vince d’Arez zo, etc.). Ils ne font pas non plus dé faut
les ac ti vi tés pro mo tion nelles di rec te ment conduites sur le ter ri toire :
elles sont sou vent or ga ni sées par les Consor tiums de tu telle avec les
en ti tés mu ni ci pales pour les quelles la vi ti cul ture as sume une im por‐ 
tance consi dé rable.
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Parmi les nom breux or ga nismes opé rant dans le do maine de la pro‐ 
mo tion, un rôle très im por tant est ac cor dé à Tos ca na Pro mo zione 10,
ac teur pu blique né en 2001 suite à un ac cord entre la Ré gion Tos cane
et quelques uns des ac teurs déjà men tion nés. À Tos ca na Pro mo zione
re vient, en par ti cu lier, la co or di na tion des mo da li tés qui dis ci plinent
les échanges d’in for ma tions concer nant les dif fé rentes ini tia tives
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pro mo tion nelles, à tra vers des pro to coles com muns d’en tente et/ou
des conven tions.

Les ac ti vi tés as su rées dans le do maine pro mo tion nel par plu sieurs
ac teurs sont mul tiples et s’adressent aux prin ci paux mar chés concer‐ 
nés par la stra té gie de dé ve lop pe ment de la com mer cia li sa tion des
pro duits tos cans à l’étran ger. Le sec teur ali men taire et le vin en par ti‐ 
cu lier re pré sente l’un des sec teurs fon da men taux pour la Tos cane,
tout comme les autres branches prin ci pales du Made in Italy  :
Habillement- mode, Décoration- Maison, Automation- Mécanique (Ré‐ 
gion Tos cane, 2008).

39

En ce qui concerne l’agroa li men taire, la stra té gie est ar ti cu lée prin ci‐ 
pa le ment sur la base de contacts avec les opé ra teurs des chaînes spé‐ 
cia li sées, ou avec les ache teurs du ré seau HO RE CA (Hôtel/Res tau‐ 
rant/Café) et ceux de Grande Dis tri bu tion Or ga ni sée, ainsi que sur
l’ac ti vi té vi sant à at ti rer des nou veaux consom ma teurs, à tra vers la
pro mo tion du brand Tos cane (mais aussi celle d’en ti tés sous- 
régionales comme Sienne, Ma remme, Chian ti, etc.) sur les mé dias
spé cia li sés lors des grands rendez- vous du sec teur, comme les sa‐ 
lons.
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Un ac teur émer geant : les
consor tiums de tu telle
De l’ana lyse des quatre phases prin ci pales dans la vie d’un vin AOC,
aux quelles par ti cipent les dif fé rents ac teurs de l’en tre prise agri cole,
émerge clai re ment le rôle très consi dé rable que jouent en Ita lie les
or ga nismes pu blics lo caux (Ré gion, Pro vince et Chambres de Com‐ 
merce), aux quels le gou ver ne ment cen tral ita lien a de man dé d’as su rer
plu sieurs fonc tions de pre mière im por tance. Mais ce qui dis tingue
net te ment le sys tème ita lien du sys tème fran çais est le rôle que les
consor tiums de tu telle ont joué au fil du temps.

41

Avec la dé ci sion d’as si gner le contrôle aux consor tiums, le MiPAF a
re con nu l’in adé qua tion de la struc ture cen trale de contrôle en vi‐ 
gueur avant 2001, in ca pable de réa li ser une ac ti vi té conti nue sur le
ter rain sus cep tible d’aller au- delà de la simple vé ri fi ca tion des do cu‐ 
ments. A tra vers ce geste, le MiPAF a éga le ment re con nu le rôle pri vi‐ 
lé gié des consor tiums qui déjà au jourd’hui ac com pagnent les en tre‐

42



Les acteurs de la filière des vins d’appellation d’origine contrôlée en Italie. Le cas du Chianti Classico

Licence CC BY 4.0

prises dans leurs ac ti vi tés de mar ke ting et de re cherche et dans
toutes les ac ti vi tés né ces saires au dé ve lop pe ment de la qua li té du
pro duit et des pro ces sus de pro duc tion.

Des consor tiums de tu telle bé né voles peuvent être consti tués pour
chaque ap pel la tion d’ori gine ou in di ca tion géo gra phique ty pique afin
de dé fendre, va lo ri ser et soi gner les in té rêts gé né raux re la tifs aux
DOCG [ap pel la tion d’ori gine contrô lée et ga ran tie], aux DOC [ap pel la‐
tion d’ori gine contrô lée] et aux IGT [in di ca tion géo gra phique ty pique].
Ils sont com po sés par les en tre prises viti- vinicoles du ter ri toire de
pro duc tion qui sou haitent y par ti ci per et ont le de voir de for mu ler
des pro po si tions concer nant le pro to cole de ré gle men ta tion des
DOCG, DOC et IGT concer nés. Ils ont éga le ment des at tri bu tions
consul ta tives à l’égard de la ré gion et de la Chambre de com merce,
in dus trie, ar ti sa nat et agri cul ture, en ma tière de ges tion des ta bleaux
des vi gnobles et des listes des vignes, de dé cla ra tions de pro duc tion
de rai sins et de vins, de dis tri bu tion des marques et des autres ac ti vi‐ 
tés de la com pé tence des ré gions et des or ga nismes déjà men tion nés
(chambre de com merce, etc.), en ma tière de vins d’ap pel la tion d’ori‐ 
gine et d’in di ca tion géo gra phique ty pique. Jusqu’en 2001, si ces
consor tiums re pré sen taient au moins 40% des pro duc teurs et de la
sur face ins crite au ta bleau, ils pou vaient se voir confiée la mis sion de
col la bo rer à la sur veillance de l’ap pli ca tion de la loi. Tan dis que si
dans une zone D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T aucun consor tium bé né vole
d’en tre prises ne se consti tue, alors la loi ita lienne pré voit que des
conseils pro fes sion nels soient consti tués.

43

Les consor tiums ont la tâche d’or ga ni ser et de co or don ner les ac ti vi‐ 
tés des pro fes sion nels concer nés par la pro duc tion et par la com mer‐ 
cia li sa tion de chaque ap pel la tion d’ori gine ou in di ca tion géo gra‐ 
phique ty pique, dans le cadre de leurs propres com pé tences spé ci‐ 
fiques et dans le but de dé fendre et va lo ri ser les ap pel la tions ou in di‐ 
ca tions elles- mêmes.

44

En 2007 les Consor tiums de tu telle au to ri sés par le Mi nis tère des Po‐ 
li tiques Agri coles étaient 102 ; parmi eux, 52 étaient au to ri sés à as su‐ 
rer des ac ti vi tés de sur veillance, dont 28 avaient ob te nu éga le ment le
droit d’as su rer les ac ti vi tés de contrôle. La plu part des Consor tiums
est pré sente dans le Vé nète, et en Tos cane (Tab. 1).
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Ta bleau 1 Nombre de consor tiums de tu telle au to ri sés à as su rer des fonc tions

gé né rales de pro tec tion, de va lo ri sa tion et de sur veillance.

Source : ISMEA, 2008

De puis 2001, les consor tiums de tu telle déjà char gés de la sur‐ 
veillance doivent pré sen ter une de mande au MiPAF, dans le but d’ob‐ 
te nir aussi le droit d’exer cer une ac ti vi té de contrôle à l’égard de tous
ceux qui par ti cipent à la fi lière pro duc tive. Pour ce faire, ils doivent
dé mon trer que, l’année pré cé dente à la pré sen ta tion de cette de‐ 
mande, ils pos sé daient une pro duc tion re pré sen ta tive, au tre ment dit
com po sée d’au moins 66% de vi gnobles de la zone dé li mi tée, qua li fiée
D.O.C. ou D.O.C.G. Ce droit est as si gné après vé ri fi ca tion du plan des
contrôles et après avoir reçu l’avis fa vo rable de la ré gion concer née.
Tous les trois ans, le Mi nis tère vé ri fie la sub sis tance de la condi tion
de re pré sen ta ti vi té.

46

L’ac ti vi té de contrôle est exer cée en col la bo ra tion étroite avec l’Ins‐ 
pec to rat pour la Ré pres sion des Fraudes, qui reste ce pen dant le seul
contrô leur dans les ter ri toires où les consor tiums n’ont pas ob te nu le
droit à exer cer cette fonc tion de contrôle ou ne l’ont pas de man dé. Le
consor tium pour ra donc exer cer son ac ti vi té de contrôle sur toutes
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les en tre prises qui se trouvent sur le ter ri toire (erga omnes), qu’elles
soient ou non as so ciées au consor tium en ques tion. Les contrôles
concernent toute la fi lière pro duc tive, de la vigne à la mise en bou‐ 
teille : ils doivent ser vir à vé ri fier la confor mi té des vi gnobles par rap‐ 
port au ta bleau de l’ordre, le res pect de la nor ma tive du sec teur, la
confor mi té des ré ci pients et de l’éti que tage. Le consor tium doit, en
outre, au to ri ser la mise en bou teille pour ga ran tir la tra ça bi li té to tale
du pro duit.

Contrai re ment à la France, qui adopte un sys tème de sur veillance et
de contrôle sur l’ac ti vi té des pro duc teurs viti- vinicoles que l’on pour‐ 
rait qua li fier d’hy per cen tra li sé, en Ita lie, le MiPAF a pris la dé ci sion de
dé cen tra li ser l’ac ti vi té de contrôle, en la confiant di rec te ment aux
prin ci paux ac teurs col lec tifs de la fi lière viti- vinicole ita lienne  : les
consor tiums de tu telle.

48

Dans le sys tème viti- vinicole ita lien, que l’on pour rait qua li fier d’hy‐ 
po cen tra li sé (ou, si l’on pré fère, d’hy per dé cen tra li sé), le rôle « pu blic »
des ac teurs as so cia tifs pri vés s’est consi dé ra ble ment ren for cé.
Consor tiums et co opé ra tives, bien im plan tés sur le ter ri toire, sont ici
ca pables d’agré ger, de co or don ner, de sur veiller, de dé fendre, de va‐ 
lo ri ser, de pro mou voir et, au jourd’hui, de contrô ler tout le pro ces sus
de pro duc tion. Cette dy na mique de dé cen tra li sa tion des com pé‐ 
tences, qui in té resse éga le ment d’autres sec teurs de la po li tique ita‐ 
lienne, a d’un côté le mé rite de re con naître et de fa vo ri ser l’au to no‐ 
mie des ac teurs qui opèrent de puis long temps sur le ter ri toire. Tou‐ 
te fois, elle peut aussi com por ter des risques liés à la frag men ta tion
des ac teurs opé rants en ce qui concerne la prise de dé ci sions. Quant
aux contrôles, ceux- ci peuvent di ver ger d’une AOC à l’autre, ce qui
pour rait mettre en dan ger l’ob jec tif pri mor dial  : celui d’amé lio rer la
mise en va leur de la qua li té face au consom ma teur. Mais il est vrai
aussi que jusqu’à au jourd’hui les consor tiums aux quels la fonc tion de
contrôle a été at tri buée sont peu nom breux, et cela n’a eu lieu que
dans cer taines zones pro duc tives de haute qua li té, où les consor‐ 
tiums as su raient déjà un rôle de tout pre mier ordre dans la gou ver‐ 
nance. Par exemple, les pre miers consor tiums au to ri sés en oc tobre
2003 ont été les consor tiums des vins Chian ti Clas si co, Bru nel lo de
Mon tal ci no et No bile de Mon te pul cia no, c’est- à-dire l’ex cel lence
même de la pro duc tion de la Tos cane et donc de l’Ita lie.
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La ques tion qui se pose est la sui vante : quelle gou ver nance est la plus
apte à faire fonc tion ner au mieux le sys tème des contrôles de qua li té
des vins AOC ? Un sys tème hy per cen tra li sé comme celui de la France
ou bien un sys tème hy per dé cen tra li sé comme celui de l’Ita lie ? Na tu‐ 
rel le ment, il est dif fi cile de ré pondre à cette ques tion. Elle devra pro‐ 
ba ble ment de meu rer sans ré ponse, étant donné que chaque sys tème
de contrôle doit tenir compte et des condi tions du ter ri toire sur le‐ 
quel il doit opé rer, et des moyens qu’il a à sa dis po si tion. Un sys tème
cen tra li sé pré sup pose une forte lé gi ti ma tion de l’or ga nisme de
contrôle concer né. Pour tant, si l’on veut réel le ment ef fec tuer chaque
année des ins pec tions sur un échan tillon qui re pré sente au moins
20% de la pro duc tion glo bale (comme c’est le cas au jourd’hui en Ita lie
avec les consor tiums), il exige la mo bi li sa tion d’un nombre im por tant
de moyens et de res sources.
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La dé ci sion du MiPAF de dé cen tra li ser la fonc tion de contrôle au bé‐ 
né fice des consor tiums dé coule pro ba ble ment de deux consi dé ra‐ 
tions : la pre mière res sor tit à l’im plan ta tion de la pro duc tion vi ti cole
ita lienne sur le ter ri toire et au rôle que les consor tiums y jouent de‐ 
puis long temps dans les prin ci pales aires de pro duc tion de qua li té ; la
se conde ren voie à une lo gique plus ma té rielle, c’est- à-dire l’ab sence
d’une struc ture cen trale de contrôle so lide et bien im plan tée sur le
ter ri toire. En d’autres termes, le choix de dé cen tra li ser peut être in‐ 
ter pré té comme un signe de fai blesse (et cela aussi en termes de res‐ 
sources) des ins ti tu tions cen trales ou bien, au contraire, comme un
signe de force des ac teurs lo caux.
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Le des sein du lé gis la teur vise à ga ran tir la qua li té et la sû re té des
vins ; ce qui peut sus ci ter la per plexi té est le fait d’avoir confé ré aux
pro duc teurs la fonc tion de s’au to con trô ler. En réa li té, les pro duc‐ 
teurs de vins de qua li té ont tous in té rêt à ga ran tir la sû re té de leur
propre pro duit, y com pris à tra vers des contrôles ri gou reux. On
pour rait donc croire que l’ac ti vi té de contrôle des consor tiums sera
ri gou reuse et im par tiale. Ce pen dant, il ne fait pas de doute que l’ac ti‐ 
vi té de contrôle d’un or ga nisme super partes, com po sé d’ex perts du
sec teur ex té rieurs au ter ri toire et aux en tre prises pro duc trices, de‐ 
vrait ga ran tir, du moins en prin cipe, une plus grande sû re té.

52

Une en quête ef fec tuée par ISMEA, réa li sée à par tir de nom breux en‐ 
tre tiens avec les prin ci paux opé ra teurs du sec teur, a mis en évi dence
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des po si tions com munes sur cer tains as pects, alors que sur d’autres
as pects les di ver gences sont pa tentes (ISMEA, 2005, pp. 46-50).

Les po si tions com munes re lèvent de la né ces si té de ren for cer le sys‐ 
tème de contrôle et de tra ça bi li té déjà mis en place et de l’exi gence
de sim pli fier les opé ra tions as su rées par de nom breux ac teurs qui, à
titre dif fé rent, avaient le droit d’in ter ve nir dans l’en tre prise pour
exer cer une ac ti vi té de contrôle.

54

Les po si tions di ver gentes concernent l’im par tia li té des contrô leurs  :
cer tains opé ra teurs contestent la dé pen dance fi nan cière des contrô‐ 
leurs (consor tiums) vis- à-vis des contrô lés, tan dis que d’autres s’ex‐ 
priment en fa veur des consor tiums, parce que, de fait, ils pra ti quaient
déjà pré cé dem ment une ac ti vi té de contrôle, même si c’était uni que‐ 
ment à l’égard de leurs propres membres. De ce fait, ajoutent- ils, ils
ont pu ac qué rir une ex pé rience im pos sible d’ac qué rir sur le «  mar‐ 
ché », étant donné qu’il n’y avait aucun or ga nisme de contrôle privé,
muni d’un per son nel aussi ex pé ri men té que celui des consor tiums.
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En der nière ins tance, même si un contrôle de la part de l’Ins pec to rat
pou la Ré pres sion des Fraudes au rait était plus sou hai table, le choix
du lé gis la teur d’as si gner la fonc tion de contrôle aux consor tiums
rend compte d’une prise de conscience de la part des or ga nismes
cen traux au sujet de l’im pos si bi li té de ga ran tir des ins pec tions sur
tout le ter ri toire vi ti cole. La dé cen tra li sa tion de l’ac ti vi té de contrôle
peut donc amé lio rer des vé ri fi ca tions qui, au tre ment, ne se raient pas
ga ran ties. Par exemple, le Consor tium Vino Chian ti Clas si co, char gé
en 2003 d’as su rer toute l’ac ti vi té de contrôle sur la pro duc tion et la
mise en bou teille de l’ho mo nyme D.O.C.G., a ef fec tué, en trois ans
seule ment (les contrôles ont dé bu té en 2005) des vé ri fi ca tions et des
contrôles dans plus du 50% des pro duc teurs, en ins pec tant l’état des
vignes, et donc les po ten tia li tés pro duc tives réelles des en tre prises
ti tu laires de cer ti fi ca tions AOC, afin d’évi ter des fraudes dans les dé‐ 
cla ra tions de la ré colte du rai sin 11. Dans les dix an nées pré cé dentes,
les contrôles de l’Ins pec to rat pour la Ré pres sion des Fraudes avaient
étés qua si ment in exis tants.
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Par ailleurs, la dé ci sion de res pon sa bi li ser les ac teurs lo caux dans la
gou ver nance des vins de qua li té n’est qu’une consé quence de la
struc ture po li tique ita lienne, qui de puis quelques an nées a en ta mé un
pro ces sus de dé cen tra li sa tion concer nant plu sieurs fonc tions pu ‐
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bliques as su rées au jourd’hui par les ré gions. Avec le fé dé ra lisme fis‐ 
cal, ac tuel le ment en phase de dis cus sion, le pro ces sus de ren for ce‐ 
ment de la gou ver nance po li tique lo cale de vrait ar ri ver à son abou tis‐ 
se ment. C’est dans ce contexte po li tique, ty pi que ment ita lien, que l’on
doit consi dé rer la dé ci sion du MiPAF de dé cen tra li ser les fonc tions de
gou ver nance et de contrôle des pro duc tions AOC, les at tri buant aux
or ga nismes pu blics, d’une part, mais prin ci pa le ment aux consor tiums
de tu telle.

Le cas du Chian ti Clas si co
La ré gion qui dé tient l’ap pel la tion Chian ti Clas si co est si tuée au cœur
de la Tos cane et s’étend plus de 50 ki lo mètres de long et sur 20 à 30
ki lo mètres de large. Du point de vue géo gra phique et phy sique, le
Chian ti se pré sente comme un en semble de col lines et mon tagnes,
ca rac té ri sé par une bonne uni for mi té mor pho lo gique et cli ma tique,
au point que l’on peut par ler d’une unité du pay sage, d’un vé ri table
pay sage géo gra phique du Chian ti, fort ap pré cié par les tou ristes de
tout le monde. À vrai dire, sous le pro fil géo- morphologique ce pay‐ 
sage ap pa raît comme étant rude et âpre, muni de val lées étroites bor‐ 
dées de pentes raides, adou cies par la fu sion har mo nieuse avec l’or‐ 
ga ni sa tion hu maine du ter ri toire. Cette der nière a su sur mon ter – au
fil du temps et à l’aide des sys tèmes mo dernes d’or ga ni sa tion des
pay sages col li naires, ces éta ge ments et ces talus que les pay sans ont
sa ge ment construits et en tre te nus dans les pentes les plus es car pées
– les dif fi cul tés d’un mi lieu qui ne s’est ja mais ré vé lé très pro pice à
l’agri cul ture.
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Ca rac té ri sé dès le Moyen Âge et la pé riode de la Re nais sance par une
vo ca tion ru rale, c’est au XVIII  siècle que le ter ri toire du Chian ti
ac quiert une iden ti té pré cise, in con tes ta ble ment liée à la plus im por‐ 
tante et pres ti gieuse pro duc tion lo cale  : le vin. En 1716, Côme III,
Grand duc de Tos cane, émane un édit qui re con naît of fi ciel le ment les
fron tières du Chian ti. Celui- ci consti tue le pre mier do cu ment légal de
l’his toire re con nais sant les li mites d’une zone de pro duc tion viti- 
vinicole.

59

ème

Des phases de po pu la ri té suc cèdent à des phases de crise, jusqu’à la
Pre mière Guerre Mon diale, après la quelle le vin Chian ti conso lide son
image de vin de qua li té, grâce, entre autres choses, aux amé lio ra tions
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Zones dé li mi tées du Chian ti

dans les sys tèmes de culture et de pro duc tion adop téés par les pro‐ 
duc teurs lo caux. En 1924 naît le Consor tium pour la dé fense du vin
ty pique du Chian ti et de sa marque d’ori gine, avec un double ob jec tif :
celui de dé fendre la pro duc tion lo cale face aux nom breuses imi ta‐ 
tions et celui de pro mou voir le brand ter ri to rial.

En 1967, le MiPAF a re con nu l’AOC du Chian ti, en éta blis sant des
règles plus strictes pour la pro duc tion du Chian ti Clas si co. Au‐ 
jourd’hui l’AOC Chian ti in clut six zones dif fé rentes de pro duc tion,
consi dé rées comme sous- appellations : Ru fi na, Colli Se ne si, Colli Fio‐ 
ren ti ni, Mon tal ba no, Colli Are ti ni et Col line Pi sane. Le Chian ti Clas si co
reste, néan moins, le maître ab so lu en termes de pres tige et de qua li té
de pro duc tion.
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Du point de vue ad mi nis tra tif, la zone du Chian ti Clas si co est com po‐ 
sée de quatre mu ni ci pa li tés de la Pro vince de Sienne (Cas tel li na in
Chian ti, Cas tel nuo vo Be rar den ga, Gaiole in Chian ti et Radda in Chian ‐
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ti) et de quatre mu ni ci pa li tés de la Pro vince de Flo rence (Bar be ri no
Val d’Elsa, Greve in Chian ti, San Cas cia no Val di Pesa et Ta var nelle Val
di Pesa). Les mu ni ci pa li tés dont le ter ri toire est en tiè re ment com pris
à l’in té rieur de la zone de pro duc tion du vin Chian ti Clas si co sont ai‐ 
sé ment re con nais sables car elles ont ajou té à leur nom le terme « in
Chian ti » : il s’agit de Cas tel li na, Gaiole et Radda, dans la Pro vince de
Sienne, et Greve, dans la Pro vince de Flo rence. La zone du Chian ti
Clas si co s’étend le long de 70.000 hec tares en vi ron, dont 7.136 sont
com po sés de ter rains agri coles de pro duc tion de vin AOC. L’AOC
Chian ti Clas si co re pré sente 17% de la pro duc tion de vin de qua li té de
la Ré gion Tos cane et 2, 85% de la pro duc tion na tio nale. La pro duc tion
os cille entre 250.000 et 300.000 hec to litres. La struc ture pro duc tive
est ca rac té ri sée par des en tre prises gé né ra le ment de pe tites di men‐ 
sions (27% des en tre prises ont une sur face in fé rieure à un hec tare,
four nis sant le 2% de la pro duc tion to tale de rai sin, et le 4% du vin est
vi ni fié par le 40% des en tre prises), mais aussi par un petit nombre
d’en tre prises de grandes di men sions, qui re pré sentent en termes
pro duc tifs en vi ron 25% de la pro duc tion.

Le pri mat de la culture de la vigne dans l’agri cul ture du Chian ti Clas‐ 
si co est aussi clai re ment mis en évi dence par l’ana lyse des don nées
sta tis tiques re la tives au der nier Re cen se ment de l’Agri cul ture (2000).
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Fig. 1 – Nombre d’en tre prises consa crées à la culture de la vigne sur le total des

en tre prises.

Source : Ta bleau éla bo ré sur la base des don nées du Re cen se ment de l’Agri cul ture 2000.

Le Consor tium Chian ti Clas si co
Fondé en 1924 à l’ini tia tive de 33 pro duc teurs, le Consor tium Chian ti
Clas si co re pré sente au jourd’hui en vi ron 90% des en tre prises de vin
AOC. Muni de puis tou jours de son propre la bo ra toire d’ana lyses, de‐ 
puis 2003 le consor tium est ha bi li té à réa li ser des contrôles dans
toutes les en tre prises du Chian ti Clas si co. Cela si gni fie que le consor‐ 
tium dé cide quelles bou teilles peuvent bé né fi cier de la marque
Chian ti Clas si co, in dé pen dam ment de l’ap par te nance à ce même
consor tium.
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En réa li té, le Consor tium a tou jours sou mis les vins pro duits par ses
propres as so ciés à des contrôles sen so riels et chi miques : la nou veau‐ 
té ré side dans le pou voir erga omnes que le MiPAF lui a confé ré de‐ 
puis 2003. Les com mis sions vé ri fient la pré sence dans les échan‐ 
tillons de cer tains fac teurs. Les ré sul tats ob te nus sont com pa rés avec
les va leurs qua li ta tives éta blies pour l’année de ré fé rence et ceux qui
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ne res pectent pas les stan dards ne sont pas au to ri sés à mar quer leur
propre vin avec la cer ti fi ca tion Chian ti Clas si co. Les ré sul tats de l’ac‐ 
ti vi té de contrôle, ef fec tuée en col la bo ra tion avec la Chambre de
Com merce, sont gé né ra le ment po si tifs. En 2003, en ce qui concerne
le contrôle sur la do cu men ta tion re la tive à la dé cla ra tion des rai sins,
sur un total de 979 vi ti cul teurs de cette AOC, 98,37% ré pon dait aux
normes. En ce qui concerne le contrôle (ins pec tion) des condi tions
né ces saires à l’ins crip tion au ta bleau de l’ordre des Vi gnobles et le
res pect du ren de ment maxi mal (75 quin taux par hec tare), sur 62 vi ti‐ 
cul teurs sou mis aux contrôles (5,25% de la pro duc tion to tale de rai‐ 
sin), 96,77% ré pon dait aux normes. De même, la to ta li té des de‐ 
mandes de pré lè ve ment d’échan tillons (1.128 de mandes, c’est- à-dire
96,04% de la pro duc tion to tale de vin qui, en 2003, a été de 241.619 hl)
a reçu l’avis de confor mi té de la Chambre de Com merce. Concer nant
les ins pec tions en cave, sur un total de 704 vi ni fi ca teurs qui uti lisent
cette AOC, 107 ont étés contrô lés et la to ta li té a ob te nu des ré sul tats
conformes à la nor ma tive. De puis 2004, les contrôles se sont in ten si‐ 
fiés et jusqu’à au jourd’hui, nous ve nons de le dire, le Consor tium
Chian ti Clas si co a fait des contrôles en en tre prise sur plus de la moi‐ 
tié des vi ti cul teurs, dans le but de vé ri fier aussi l’état des vignes et le
res pect des pro to coles (80% de rai sin de type san gio vese).

A l’aide d’un sys tème in for ma tique, le Consor tium s’oc cupe de ga ran‐ 
tir la tra ça bi li té de chaque bou teille, de la cave jusqu’à la vente. Cer ti‐ 
fié UNI ES ISO 9002 en 2000, le Consor tium Chian ti Clas si co a été la
pre mière as so cia tion ita lienne à ac qué rir cette cer ti fi ca tion de qua li‐ 
té.
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Comme il s’agit de gérer une mar chan dise dont la va leur dé rive prin‐ 
ci pa le ment de l’ori gine et de la na ture des ma tières pre mières uti li‐ 
sées, ainsi que des ca rac té ris tiques du pro ces sus pro duc tif, le
Consor tium a une double fonc tion vis- à-vis des AOC  : pro té ger les
vins cer ti fiés des imi ta tions et ajou ter de la va leur aux pro duc tions
lo cales à tra vers la ga ran tie des contrôles ef fec tués. Les pro blèmes
liés à l’uti li té concrète des AOC dans le Chian ti Clas si co se ré fèrent
es sen tiel le ment à deux as pects :
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La ca pa ci té réelle des AOC à ga ran tir des stan dards de qua li tés éle vés des
vins cer ti fiés par rap port aux vins ex clus des AOC ;
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La ca pa ci té réelle des ré gle men ta tions AOC à agir comme un brand col lec tif,
sus cep tible d’of frir aux pro duc teurs un ins tru ment pour dif fé ren cier leurs
propres pro duits et une va leur ajou tée pour leurs propres pro duc tions.

Ces deux as pects, in ti me ment liés, sont de puis long temps objet de
débat parmi les pro duc teurs du Chian ti Clas si co  : cer tains parmi eux
s’in ter rogent sur le bé né fice réel qu’ils peuvent tirer des AOC. L’AOC
Chian ti Clas si co, comme toute pro duc tion cer ti fiée, se base sur l’ap‐ 
pli ca tion de pro to coles stricts sur le type de rai sin uti li sé et sur les
pro ces sus de vi ni fi ca tion. La grande qua li té des pro duits est cen sée
être ga ran tie par la cer ti fi ca tion de pro ve nance des rai sins et par
l’usage de cer taines tech niques de culture et de trans for ma tion des
ces mêmes rai sins. Les pro blèmes re le vés par cer tains pro duc teurs,
gé né ra le ment ceux qui font par tie de stan dards de qua li té éle vés, re‐ 
lèvent de la sé vé ri té des pres crip tions et de la len teur d’adap ta tion
aux évo lu tions du mar ché (due, prin ci pa le ment, aux dif fi cul tés bu‐ 
reau cra tiques). In ver se ment, les vins non cer ti fiés, y com pris les vins
de pro ve nance extra- européenne, s’adaptent plus ra pi de ment aux
goûts des consom ma teurs avec des avan tages com pé ti tifs évi dents à
l’égard de nos vins. Cette pro blé ma tique a contri bué à l’ho mo gé néi sa‐ 
tion des vins AOC Chian ti Clas si co et a en tra vé la créa ti vi té des pro‐ 
duc teurs qui, très sou vent, à par tir des an nées 80, ont cher ché da‐ 
van tage à at teindre une haute qua li té dans la pro duc tion de vins de
table (plus com mu né ment connus sous le nom de su per tus ca nies) en
de hors de la cer ti fi ca tion AOC, tout en conti nuant à pro duire des vins
Chian ti Clas si co, pour des rai sons de pres tige plu tôt que pour contri‐ 
buer à un ren for ce ment de leur com pé ti ti vi té sur les mar chés in ter‐ 
na tio naux. Au but du compte, on constate que les plus cé lèbres vins
pro duits dans la zone du Chian ti Clas si co, ob te nus après des in ves tis‐ 
se ments cou teux en nou veaux ma té riaux, en nou velles ins tal la tions,
en œno logues re con nus et en mar ke ting, n’ont pas la cer ti fi ca tion
AOC. Il s’agit de vins pro duits sou vent avec des rai sins qui, n’étant pas
tra di tion nels, sont plus ap pré ciés sur les mar chés (ca ber net sau vi‐ 
gnon, mer lot, syrah, etc.). Ce sont des vins qui, la plu part du temps,
vieillissent dans des bar riques en bois d’im por ta tion  : ce sont donc
des vins qui ne sont pas su jets aux règles strictes des AOC.
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À pro pos du se cond as pect évo qué au pa ra vant (la dif fi cul té des AOC à
agir réel le ment comme un brand col lec tif), l’ho mo gé néi sa tion du vin
Chian ti Clas si co et les dis pa ri tés dans le ni veau de qua li té des pro‐
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duc teurs, ont causé une série de pro blèmes. Cer tains pro duc teurs
pos sé dant d’un brand fort, peuvent avoir des ré ti cences à se ser vir
d’une marque dis tinc tive, d’une AOC qu’ils par ta ge raient avec d’autres
pro duc teurs, car cela pour rait dé té rio rer leur propre image. Sur le
plan du mar ke ting, l’un des choix qui s’offrent aux pro duc teurs les
plus im por tants est celle qui consiste à éta blir une dis tance par rap‐ 
port aux autres pro duc teurs, en évi tant des pro mo tions, voire des ac‐ 
ti vi tés conjointes. Comme la pro mo tion de ses vins est l’une des ac ti‐ 
vi tés prin ci pales du Consor tium Chian ti Clas si co, cer tains parmi les
pro duc teurs les plus cé lèbres sur le mar ché in ter na tio nal (Mon te ver‐ 
tine, Cas tel lo di Ama, An ti no ri, Ruf fi no, pour n’en citer que quelques
uns), ont consi dé ré que cette af fi lia tion n’était pas stra té gique pour
leurs ob jec tifs de mar ché (Zanni, 2004).

Les nou veau tés lé gis la tives et la re pré sen ta ti vi té erga omnes du
Consor tium pour les ac ti vi tés de contrôle ont chan gé les condi tions
pré cé dentes. L’at tri bu tion de plus de pou voir au Consor tium a pro vo‐ 
qué la ré vi sion de cer taines stra té gies in dus trielles. Cer tains parmi
les grands pro duc teurs comme Ruf fi no et Cas tel lo di Ama ont dé ci dé
de faire par tie du Consor tium, tan dis que d’autres, comme An ti no ri
ont dé ci dé de conver tir cer tains de leurs vins AOC Chian ti Clas si co en
vins de table sans ap pel la tion d’ori gine. Il n’en de meure pas moins
que pour beau coup de pe tits pro duc teurs l’AOC reste un re père im‐ 
por tant et un ins tru ment qui leur per met de va lo ri ser leur propre
pro duc tion. La si tua tion est en core en phase d’évo lu tion et il fau dra
en core plu sieurs an nées pour pou voir éva luer plus pré ci sé ment les
ef fets de la nou velle lé gis la tion ita lienne sur l’AOC Chian ti Clas si co et
sur les autres AOC ita liennes.
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En der nière ins tance, la dé ci sion de re mettre au Consor tium tous les
pou voirs pour exer cer le contrôle sur toute la fi lière pro duc tive du
Chian ti Clas si co, peut être consi dé rée po si tive, sur tout à la lu mière
de la pro fes sion na li té dont il a fait preuve jusqu’à ce jour.
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L’ac ti vi té de contrôle 12 se dé rou le ra en col la bo ra tion étroite avec la
Ré gion Tos cane, l’Ins pec to rat pour la Ré pres sion des Fraudes, les
Pro vinces et les Chambres de Com merce de Flo rence et de Sienne.
Elle pour ra ga ran tir au consom ma teur ce qu’on ap pelle la tra ça bi li té,
qui de vient ainsi une va leur ajou tée pour chaque bou teille de Chian ti
Clas si co.
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Conclu sions
La pré sence de nou veaux pays pro duc teurs extra- européens, qui sont
de plus en plus com pé ti tifs en rai son sur tout du bon rap port qualité- 
prix, a aug men té la concur rence sur les mar chés in ter na tio naux. À
dé faut de pou voir ri va li ser sur le plan des prix, les pro duc teurs eu ro‐ 
péens de vin doivent contrer cette concur rence en ex ploi tant au
maxi mum l’image de qua li té qu’on as so cie gé né ra le ment à leurs vins.
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Dans cette pers pec tive, et à la lu mière de l’évo lu tion du com por te‐ 
ment des consom ma teurs qui pri vi lé gient une consom ma tion « oc ca‐ 
sion nelle » (plus de qua li té que de quan ti té), les AOC peuvent être un
ins tru ment pour ren for cer l’ef fi ca ci té du mes sage de qua li té qui y est
as so cié. L’or ga ni sa tion éco no mique et les mé ca nismes de ré gu la tion
du sys tème des AOC semblent par fois trop com plexes et on est nom‐ 
breux à mettre en évi dence la né ces si té d’une vé ri fi ca tion de l’ef fi ca‐ 
ci té de la stra té gie des vins AOC en tant qu’ins tru ment de com mu ni‐ 
ca tion de la qua li té pour le consom ma teur (Ma lor gio et Al., 2006).
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D’ailleurs, en France aussi, mal gré le dé ve lop pe ment des contrôles
(sur tout le contrôle de la qua li té réa li sé en amont par le cir cuit de
dis tri bu tion à tra vers le re cueil d’échan tillons à ana ly ser), l’AOC n’offre
pas tou jours des ga ran ties mi ni males de qua li té (la cer ti fi ca tion est
ac cor dée aux 97% des vo lumes, en dépit du fait qu’il y ait sou vent des
ano ma lies re pé rés par les pro fes sion nels sur 10 à 15% des pro duits
(Tan guy et Al., 2006).
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Tout d’abord, il est né ces saire de sta bi li ser l’offre par rap port à la de‐ 
mande, afin d’évi ter des os cil la tions des prix consi dé rables pou vant
mettre en dan ger l’en ga ge ment qua li ta tif des pro duc teurs et, par
consé quent, sus cep tibles de fra gi li ser à long terme la re nom mée col‐ 
lec tive de l’AOC (Klein et Al., 1981; Sha pi ro, 1983).
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En suite, le sys tème de mise en va leur de la qua li té doit être ren for cé,
pour of frir au consom ma teur une ga ran tie double: celle de la tra ça bi‐ 
li té des pro duits de la cave aux points de vente et celle d’un sys tème
de contrôles sé vères et im par tiaux, sus cep tibles de dé cou ra ger l’at ti‐ 
tude free rider de cer tains pro duc teurs. L’ef fi ca ci té de la mise en va‐ 
leur de la qua li té peut être aussi com pro mise par la pro li fé ra tion du
nombre d’AOC, qu’en Ita lie, en plus en d’être frag men tées sont déjà
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très nom breuses (331)  : 73% des AOC cor res pond au 10% de la pro‐ 
duc tion to tale.

Pour ré pondre à ces exi gences, en Ita lie il a été dé ci dé d’ac cor der
plus d’au to no mie au sec teur viti- vinicole, en dé cen tra li sant nombre
de com pé tences au pro fit des or ga nismes pu blics lo caux (ré gions,
pro vinces, chambres de com merce), mais sur tout en re con nais sant le
rôle de pre mier ordre que les consor tiums de tu telle ont joué dans la
va lo ri sa tion et dans la sur veillance des AOC.
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De puis 2001, l’ac ti vi té de contrôle sur toutes les phases de la pro duc‐ 
tion du rai sin et de sa trans for ma tion en vin AOC a été confiée aux
consor tiums de tu telle re con nus par le MiPAF, qui re pré sentent au
moins 66% de la pro duc tion. Contrai re ment à ce qui se passe en
France, les au to ri tés ita liennes ont dé ci dé de res pon sa bi li ser les ac‐ 
teurs lo caux qui de puis long temps jouaient un rôle im por tant dans la
gou ver nance des AOC, en dé cen tra li sant les res pon sa bi li tés de sur‐ 
veillance et de contrôle.
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Dans cet ar ticle nous avons mon tré com ment les cir cons tances qui
ont amené à prendre ces dis po si tions dé pendent d’une mul ti pli ci té de
fac teurs et dans quelle me sure ces dis po si tions sont jus ti fiées, dans
une large me sure, en rai son des rap ports par ti cu liers que les or ga‐ 
nismes cen traux en tre tiennent avec les pou voirs lo caux, des rap ports
qu’en Ita lie adoptent des formes très hé té ro gènes. Dans le cas du
sec teur viti- vinicole, les ad mi nis tra tions lo cales et, sur tout, les ré‐ 
gions as surent nombre de fonc tions et sou tiennent l’ac tion des
moyennes et pe tites en tre prises ita liennes. Les ré gions – et les
consor tiums dans le cas des vins les plus pres ti gieux – as surent non
seule ment la ges tion de la do cu men ta tion des ta bleaux de l’ordre,
mais aussi d’autres ac ti vi tés fon da men tales comme la pro mo tion et la
re cherche 13. Les consor tiums consti tuent donc l’ac teur émer geant de
la réa li té viti- vinicole ita lienne  : l’ave nir des vins ita liens de qua li té
dé pen dra, dans une large me sure, de leurs ac ti vi tés et de leurs stra‐ 
té gies.
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La si tua tion ne cesse d’évo luer et les in no va tions nor ma tives sont en‐ 
core bien trop ré centes pour per mettre d’en vi sa ger une so lu tion dé fi‐ 
ni tive, au point que nombre de doutes ont été sou le vés sur la ca pa ci té
des consor tiums à as su rer ef fi ca ce ment son im por tante mis sion de
contrôle. En re vanche, lors qu’il s’agit de consor tiums for te ment im ‐
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plan tés sur le ter ri toire, comme c’est le cas du consor tium Chian ti
Clas si co, qui re pré sente plus de 90% de la pro duc tion et bé né fi cie
d’une grande pro fes sion na li té ac quise par ses opé ra teurs au fil des
an nées, aucun doute ne semble sub sis ter quant à leur ca pa ci té pour
as su mer ce rôle.

La nou velle nor ma tive ita lienne a éga le ment sus ci té l’in té rêt de la
Confé dé ra tion Na tio nale des Pro duc teurs de Vins et Eaux- de-vie de vin
à Ap pel la tions d’Ori gine Contrô lées. Cette confé dé ra tion a ex pri mé
son agré ment au pro jet concer nant la tra ça bi li té des vins ita liens AOC
et a sou hai té qu’il puisse ser vir de mo dèle pour les autres états
membres.
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Seul l’ave nir pour ra ré pondre à la ques tion de sa voir si les AOC se ront
ca pables de ga ran tir la qua li té et de contrer la concur rence des vins
extra- européens. La stra té gie choi sie par les prin ci paux groupes viti- 
vinicoles in vite à croire que les AOC ne peuvent pas être la seule stra‐ 
té gie in dus trielle pour ga ran tir la qua li té du pro duit. En ce sens, le
mo ment est peut- être ar ri vé de s’in ter ro ger sur l’uti li té des AOC et
sur les éven tuelles re formes qui pour raient ren for cer leur ef fi ca ci té,
en par ti cu lier sur les mar chés in ter na tio naux, où elles sont en core
peu connues.
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1  Toutes les études faites à par tir des an nées 80 (La porte, 2001 ; Ai grain et
Al., 1996) mettent en évi dence à quel point la fré quence de consom ma tion
consti tue l’élé ment clé pour com prendre l’évo lu tion de la consom ma tion de
vin en France. Pour en sa voir plus sur cet as pect, on peut consul ter les ré‐ 
sul tats des en quêtes INRA ONI VINS, ef fec tuées tous les 5 ans (la der nière en
date est celle de 2005).

2  La crois sance des vins d’ap pel la tion d’ori gine, même si elle n’a pas com‐ 
pen sé la ré duc tion de la consom ma tion des autres vins, a pro cé dée dans la
même pé riode à un taux de crois sance an nuel de 4%, en at ten dant 3,8 mil‐ 
lions d’hec to litres. En 2005, ces vins ont re pré sen té un tiers de la consom‐ 
ma tion to tale de vin, alors que pen dant toute la pre mière par tie des an nées
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90, leur quan ti té est res tée stable entre 20% et 22%. Au contraire, les vins
de table ont subi une chute su pé rieure à 25% par rap port à la moyenne des
consom ma tions de la se conde moi tié des an nées 90 (ISMEA, 2008).

3  La co or di na tion des pro cé dures d’at tri bu tion des in di ca tions géo gra‐ 
phiques ainsi que l’ac ti vi té de contrôle re viennent à VI NI FL HOR. Ces ac ti vi‐ 
tés se dé roulent sur le ter rain, à tra vers les dé lé ga tions lo cales si tuées dans
les huit ré gions à plus grande vo ca tion viti- vinicole. Le per son nel de VI NI‐ 
FL HOR est éga le ment char gé de pré le ver des échan tillons dans les caves.
Ces échan tillons sont en suite ana ly sés par les la bo ra toires ayant reçu l’agré‐ 
ment des or ga nismes com pé tents, afin de vé ri fient le res pect des pra tiques
œno lo giques au to ri sées et des pa ra mètres ana ly tiques éta blis. Enfin, des
contrôles concer nant la do cu men ta tion sont ef fec tués sur les im menses
quan ti tés de vin des ti nées à la com mer cia li sa tion.

4  Les bu reaux ré gio naux de l’INAO peuvent aussi ef fec tuer des contrôles
sur la do cu men ta tion (pour vé ri fier la cor res pon dance entre le vo lume de
ma tière pre mière des ti né à la pro duc tion et celui du pro duit fini), ainsi qu’au
sein même de l’en tre prise, à tra vers des ins pec tions vi sant à vé ri fier les ca‐ 
rac té ris tiques des éta blis se ments, des vi gnobles et des condi tions de pro‐ 
duc tion de la ma tière pre mière.

5  Il y a deux types d’AOC en Ita lie  : la D.O.C.G. (Ap pel la tion d’Ori gine
Contrô lée et Ga ran tie) et la D.O.C. (Ap pel la tion d’Ori gine Contrô lée). Pour
les vins D.O.C.G. est en vi gueur la même nor ma tive que pour les D.O.C., mais
avec une ré gle men ta tion plus res tric tive du point de vue viti- vinicole et
œno lo gique (elle pré voit, par exemple, une ré duc tion de la pro duc tion de
rai sin par hec tare et de vin par quin tal). En gé né ral, les ap pel la tions D.O.C.G.
ne concernent que les vins les plus pres ti gieux.

6  Trente et un jurys de dé gus ta tion opèrent ac tuel le ment en Tos cane, re‐ 
par tis dans les dif fé rentes Chambres de Com merce. Pour don ner une idée
du tra vail qu’ils as surent, il suf fit de consi dé rer, par exemple, les 6.671
échan tillons ana ly sés en 2005 (Na ta li, 2006).

7  L’Ins pec to rat Cen tral pour la Ré pres sion des Fraudes s’adresse di rec te‐ 
ment au MiPAF pour toutes les ac ti vi tés in hé rentes à la pré ven tion et à la
ré pres sion des in frac tions dans la pré pa ra tion et dans la com mer cia li sa tion
des pro duits agro- alimentaires et des sub stances à usage agri cole ou fo res‐ 
tier  ; pour le contrôle de qua li té aux fron tières et, en gé né ral, pour le
contrôle dans les sec teurs de com pé tences du Mi nis tère lui- même, y com‐ 
pris les contrôles sur la dis tri bu tion com mer ciale qui n’ont pas étés as si gnés
par la loi à d’autres or ga nismes.
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8  Suite à l’arrêt de la Cour de Jus tice Eu ro péenne en 2000, concer nant
l’obli ga tion de la mise en bou teille sur place du vin d’ap pel la tion Rioja, les
dis po si tions en ma tière de vins AOC de l’Union Eu ro péenne dé coulent de
l’exi gence de ren for cer et sys té ma ti ser le sys tème ac tuel de contrôle et de
tra ça bi li té.

9  Il s’agit de so cié tés co tées en bourse, aux quelles par ti cipent, en plus des
Chambres de Com merce, la com mune et la pro vince.

10  Dans le bilan de 2007 de Tos ca na Pro mo zione, les frais pour la pro mo tion
agro- alimentaire ont at teint les 2 mil lions d’euros en vi ron, soit 20% du total.

11  Les pre miers contrôles ont été ef fec tués pré ci sé ment sur les en tre prises
qui avaient dé cla ré le total de leur pro duc tion de rai sin, en dépit du fait que,
pour cer taines an nées, le consor tiom avait dé clas sé le 20% du rai sin AOC.

12  Le di rec teur du Consor tium, Giu seppe Li be ra tore, nous a ex pli qué que
les contrôles de la part de celui- ci se dé ploie ront sur deux ni veaux : il y aura
un contrôle sur la do cu men ta tion qui re gar de ra tous les uti li sa teurs de l’ap‐ 
pel la tion, et des ins pec tions à tour de rôle sur un échan tillon an nuel qui ne
sera pas in fé rieur au 25% de la pro duc tion.

13  Les in ci ta tives de re cherche et dé ve lop pe ment dans le sec teur viti- 
vinicole sont as su rées non seule ment par les en tre prises, mais aussi par la
Ré gion, à tra vers ses agences. En Tos cane, selon la loi L.R. 37/93, les ac ti vi‐ 
tés de pro mo tion et de sou tien à la dif fu sion et au trans fert de l’in no va tion
sont as su rées par l’ARSIA (Agence Ré gio nale pour le Dé ve lop pe ment et l’In‐ 
no va tion dans le sec teur agricole- forestier), un or ga nisme tech nique de la
Ré gion qui opère comme in ter mé diaire entre le sys tème pro duc tif et le
monde de la re cherche. Les ac ti vi tés de l’ARSIA consa crées aux études, aux
re cherches, aux es sais et au trans fert de l’in no va tion, et des ti nées à va lo ri‐ 
ser la fi lière viti- vinicole concernent, en par ti cu lier, la sé lec tion clo nale,
l’amé lio ra tion des pro duc tions œno lo giques, la va lo ri sa tion des vi gnobles, la
sau ve garde de l’en vi ron ne ment et du pay sage, les ana lyses éco no miques et
de mar ché, et l’ex pé ri men ta tion en pé pi nière et dans les champs pour lut ter
contre les ma la dies de la vigne.
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