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De l’influence de la fraude et de la vitiviniculture sur la protection de
l’origine et de la provenance des productions typiques
Des origines juridiques de la protection de l’origine des productions
typiques
Du droit des marques : un outil stratégique à la protection de l’origine des
productions typiques
Les dangers pour une protection de l’origine des productions typiques
Les perspectives internationales : vers des ouvertures à la croisée des
chemins

«  Là, deux ruis seaux ca chés
sous des ponts de ver dure,
Tracent en ser pen tant les
contours du val lon ;
Ils mêlent un mo ment leur
onde et leur mur mure,
Et non loin de leur source ils se
perdent sans nom. » 1

La pro tec tion de l’ori gine et de la qua li té des pro duc tions dites ty‐ 
piques n’est pas un fleuve tran quille. Cris pa tions, in com pré hen sions,
vel léi tés sont les pa ra mètres hu mains et sub jec tifs qui ont construit
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cette pro tec tion ju ri dique au long des presque deux cents der nières
an nées. Des dis sen sions ont fait perdre un ob jec tif de co hé rence et
sur tout de com pré hen sion de ce qu’est la pro tec tion d’une pro duc‐ 
tion ty pique et avant tout de ce qu’est une pro duc tion ty pique.

Après ana lyse des dif fé rents sys tèmes de pro tec tion de l’ori gine, on
peut es ti mer que chaque texte d’États ou d’Or ga ni sa tion In ter na tio‐ 
nale prin ci pa le ment concer nées par la ques tion, que ce soit l’Or ga ni‐ 
sa tion Mon diale de la Pro prié té In tel lec tuelle, l’Or ga ni sa tion Mon diale
du Com merce ou l’Union Eu ro péenne, éta blit une pro tec tion par ti cu‐ 
lière de l’ori gine des pro duc tions ty piques de ma nière plus ou moins
ef fi cace, mais, sur tout, quelque peu dis so nante.

2

Outre les ap proches his to riques et ju ri diques, ce sont les ap proches
re li gieuses, so cio lo giques, éco no miques et phi lo so phiques qui
portent le fon de ment de cette po li tique de la pro tec tion de l’ori gine.
En effet, contrai re ment à ses pré mices en vi sa geant une pro tec tion
sur l’en semble des pro duc tions que l’on peut de nos jours qua li fier de
ty piques par les fac teurs na tu rels et/ou hu mains, ce fon de ment a été
sa cra li sé sur les pro duc tions vi ti vi ni coles, oc cul tant les autres pro‐ 
duc tions ty piques, li mi tant le dé ve lop pe ment de cette po li tique.
Cette ap proche est des plus évi dentes. En effet, cette pro blé ma tique
de la pro tec tion de l’ori gine pour tous pro duits, mais orien tée par la
suite prin ci pa le ment pour les pro duc tions vi ti vi ni coles, trouve ses
sources au sein de nos vieux pays eu ro péens, Por tu gal ou France no‐ 
tam ment.

3

L’at ta che ment au vin, à la vigne pro vient in dé nia ble ment de nos ori‐ 
gines judéo- chrétiennes au tra vers des quelles le vin est une des fon‐ 
da tions de la re li gion par les Livres. L’in fluence in dé niable du ca tho li‐ 
cisme, en France no tam ment, par la concep tion du sacré re li gieux du
vin a au to ri sé les dé fenses et les ap pro pria tions de ce breu vage au
dé tri ment d’autres pro duc tions agri coles ou ar ti sa nales ty piques.
Doivent être as so ciées à cet at ta che ment re li gieux les po li tiques in té‐ 
rieures de la France à éco no mie di ri gée, les graves crises qu’a subi la
pro duc tion vi ti vi ni cole ainsi que les va leurs de la consom ma tion du
vin en notre pays, va leurs va riant selon les mi lieux so ciaux. Cette in‐ 
fluence de la vi ti vi ni cul ture dans le dé ve lop pe ment des ré gle men ta‐ 
tions liées à la pro tec tion de l’ori gine par les Ap pel la tions d’Ori gine
(AO) et In di ca tions Géo gra phiques (IG) a per du ré dans le temps au
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point que cette pro tec tion spé ci fique pour les pro duc tions vi ti vi ni‐ 
coles s’est im po sée na tu rel le ment à l’échelle in ter na tio nale par le
poids géo po li tique alors de la France dans les éco no mies mon diales.

In dé nia ble ment, il ne pou vait pas être au tre ment que cette pro duc‐ 
tion soit ar dem ment dé fen due, éclip sant la com pré hen sion de ces
ou tils de pro tec tion de l’ori gine pour di verses autres pro duc tions ty‐ 
piques. In dé nia ble ment éga le ment, il ne pou vait pas en être au tre‐ 
ment que nom breux États ne par ta geant pas les ori gines judéo- 
chrétiennes ca tho liques ne puissent s’ap pro prier de la même ma nière
la pro blé ma tique de la pro tec tion de l’ori gine. Cultu rel le ment des
mondes s’af frontent. Ces vi sions ne se com prennent pas for cé ment
no tam ment par manque cer tain d’ex pli ca tions po sées, de tra di tions
com prises, d’ana lyses géo po li tiques ou his to riques ap pro fon dies.
Mais n’est- ce pas là aussi, dans cette di ver si té, que se cachent les
pro duc tions ty piques ?

5

Les at ta che ments cultu rels, cultuels, po li tiques et géo po li tiques sont
des pistes d’en trée qui ne peuvent pas être né gli gées pour com‐ 
prendre les rai sons pour les quelles le dé ve lop pe ment des ré gle men‐ 
ta tions de pro tec tion des pro duc tions ty piques s’est cris tal li sé sur la
pro duc tion ty pique vin au dé tri ment des autres pro duc tions. Les
concep tions ju ri diques, phi lo so phiques, cultu relles se sont prin ci pa‐ 
le ment op po sées entre les États de tra di tion la tine et ceux de tra di‐ 
tion anglo- saxonne, entre les di vers ac cords in ter na tio naux et au sein
d’un même groupe d’États, voire au sein d’un même État. Le vin, qui
«  em plit l’âme de toute vé ri té, de tout sa voir et phi lo so phie  » 2, a
certes quelque peu em brouillé, em bru mé et en ivré les ana lystes,
mais, par le biais des nom breux conflits sus ci tant in dis pen sa ble ment
sa pro tec tion, a été mis à jour le for mi dable po ten tiel de la pro tec tion
de l’ori gine des pro duc tions ty piques.

6

La ques tion que nous de vons sou le ver est de connaître le point com‐ 
mun entre ces signes dis tinc tifs, entre ces droits de pro tec tion. Que
protègent- ils fon da men ta le ment ? Une qua li té, une mar chan dise, un
com merce, une rente ter ri to riale po ten tielle, c’est un as pect de la
pro tec tion que l’on doit re te nir. Tou te fois, par les re cherches me nées
sur près de deux cents États, l’en semble des ac cords in ter na tio naux
sur près de deux siècles, nous abou tis sons à une consta ta tion fon da‐ 
men tale  : les points com muns élé men taires et pri mor diaux qui
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réunissent ces pro duc tions sont des hommes, des femmes, des en‐ 
fants, des gé né ra tions, des His toires, des cultures, des Terres, des
ter roirs, des savoir- faire, des es paces créa teurs de droit, des Ter ri‐ 
toires, en un mot, ce que nous avons qua li fié de Ter ri toire de Pro duc‐ 
tions Ty piques 3.

Le Pr. Léon DU GUIT, pour qui le droit est le droit est l’éma na tion d’
«  une règle so ciale des consciences et des vo lon tés in di vi duelles  »,
nous in vite à consi dé rer que « les so cié tés sont le pro duit d’une évo‐ 
lu tion na tu relle  », et l’homme d’État «  com pren dra sur tout qu’il ne
doit pas seule ment consi dé rer le pré sent ou re mon ter quelques an‐ 
nées en ar rière, mais étu dier la longue éla bo ra tion de la quelle sont
sor ties les so cié tés contem po raines  », et d’ajou ter «  res pec ter le
passé, es pé rer en l’ave nir » 4.

8

La pro tec tion de l’ori gine des pro duc tions ty pique dé ter mine à consi‐ 
dé rer com ment l’es pace peut créer le droit, es pace qui in clut le ter ri‐ 
toire au tra vers de ses ca rac tères so ciaux, com mer ciaux et ses po li‐ 
tiques pu bliques et même ses rap ports géo po li tiques. Ce ter ri toire se
dé fi nit au tra vers de la com plexi té d’un tri angle «  Espace- Sujet-
Société » tel que re le vé par Mes sieurs DI MEO et BU LEON 5.

9

De l’in fluence de la fraude et de la
vi ti vi ni cul ture sur la pro tec tion
de l’ori gine et de la pro ve nance
des pro duc tions ty piques
Le vin a concen tré essor, évo lu tion et dis ser ta tion d’une ré gle men ta‐ 
tion des pro duc tions dites ty piques au point d’en ac qué rir un sta tut
propre, in dé pen dant des autres mar chan dises. Ce pro duit réunit des
élé ments cultu rels et fon da men taux à la vieille Eu rope et ses pays la‐ 
tins, leurs tra di tions, contrai re ment à d’autres pro duits ty piques. En
effet, il est le seul pro duit agroa li men taire qui au cours des Âges a
concen tré au tant de sym boles : du Cau case à l’Inde en pas sant par les
Égyp tiens et la Chine  ; des Grecs et Ro mains lui ren dant hom mage
par les fêtes dé diées à leurs dieux, Dio ny sos et Bac chus, dont cer‐ 
taines prô naient la dé ca dence ; de la re li gion Judéo- Chrétienne pour
qui le vin est le sang et un des sym boles de l’Al liance entre Dieu et les
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Hommes  ; du Coran qui sa cra lise le vin par «  l’ex pé rience ex ta tique
cé leste  » 6 alors que sur Terre celui- ci est source de blas phème.
« Aussi loin que re monte l’his toire des ci vi li sa tions, la vigne et le vin
sont tou jours pré sents, in dis so lu ble ment mêlés à nos my tho lo gies. » 7

Le vin, qui est lié à la culture, aux tra di tions, à la re li gion, à la
Connais sance, a su agré ger cette no tion de pro duc tion de ter roir,
pro duc tion de ter ri toire devrait- on plu tôt dire, en gen drant in dé nia‐ 
ble ment sa pro tec tion, au point de bé né fi cier aux ni veaux éta tique et
in ter na tio nal d’un sta tut spé cial no tam ment au sein de l’ADPIC et
d’une or ga ni sa tion in ter na tio nale, l’Or ga ni sa tion In ter na tio nale de la
Vigne et du Vin.

Tou te fois, qu’est- ce qui lé gi time ce sta tut ju ri dique dé ro ga toire, ce
sta tut ju ri dique ex cep tion nel, oc troyé au vin face aux dif fé rentes pro‐ 
duc tions agroa li men taires ou ar ti sa nales  ? Cette pro tec tion su pé‐ 
rieure confé rée au vin est liée aux dif fé rentes crises tou chant la fi lière
vi ti vi ni cole de puis la fin du XIX  siècle. Le poids éco no mique et so cié‐ 
tal du vin, sur tout en France et en Eu rope, ainsi que les fraudes su bies
par ce sec teur éco no mique in fluen cèrent for te ment la pro tec tion de
l’ori gine et de la pro ve nance des mar chan dises qua li ta tives, ces pro‐ 
duc tions dites ty piques, par l’usage d’un nom de lieu au point d’oc cul‐ 
ter, voire d’ou blier, les ori gines réelles de cette pro tec tion, à sa voir la
loi de 1824 re la tive aux al té ra tions ou sup po si tions de noms dans les
pro duits fa bri qués. Pour tant, l’usage des noms de lieu uti li sés pour
qua li fier des pro duc tions ty piques, l’usage d’un signe dis tinc tif dif fé‐ 
ren ciant les pro duc tions et les ter ri toires dont elles sont is sues, aussi
an cien soit- il, a sus ci té l’in té rêt du lé gis la teur à par tir du mo ment où
l’usur pa tion, l’usage frau du leux de ces noms de lieu, contrai gnit sa ré‐ 
gle men ta tion, contrai gnit la pro tec tion de l’ori gine et de la pro ve‐ 
nance des pro duc tions ty piques. Les textes de Pline l’An cien parlent
d’eux- mêmes à ce pro pos 8.

11

e

Les en jeux éco no miques et géo po li tiques des pro duc tions ty piques
sont tels que le dé ve lop pe ment des fraudes en se rait presque le co‐ 
rol laire in dui sant pro gres si ve ment une pro tec tion de leur ori gine. En
outre, la sé cu ri té des consom ma teurs est éga le ment un enjeu fon da‐ 
men tal pour toutes mar chan dises dans la quelle se dé lecte le contre‐ 
fac teur. Ce contre fac teur est d’au tant moins in quiet qu’il peut être as‐ 
su ré, en ce qui concerne la pro tec tion de la qua li té / ty pi ci té des
mar chan dises, de la col lu sion de cer tains États qui n’hé sitent pas à
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pas ser outre les pro tec tions oc troyées par les ac cords in ter na tio naux
ou bi la té raux, l’usage illi cite dans le monde de l’Ap pel la tion d’Ori gine
Contrô lée « Cham pagne » est l’exemple le plus mar quant. Selon ces
États peu scru pu leux, il exis te rait une in com pa ti bi li té entre un mo no‐ 
pole éta tique, à l’image des Ap pel la tions d’Ori gine Contrô lées, et les
règles de libre cir cu la tion des mar chan dises. La pro tec tion des pro‐
duc tions ty piques, qui ap pa raissent dans de nom breux États comme
des biens d’en ver gure na tio nale, s’as si mi le rait de ce fait à un pro tec‐ 
tion nisme in ac cep table en ma tière d’échanges com mer ciaux in ter na‐ 
tio naux, lé gi ti mant alors éga le ment l’uti li sa tion frau du leuse de ces
noms de lieux, de ces signes dis tinc tifs pro té geant l’ori gine et la pro‐ 
ve nance des pro duc tions ty piques, voire lé gi ti mant le refus à toute
dis cus sion évo lu tive po si tive.

Des ori gines ju ri diques de la pro ‐
tec tion de l’ori gine des pro duc ‐
tions ty piques
Pour tant, la pro tec tion des noms géo gra phiques est consé cu tive de la
vo lon té de pro tec tion des pro duc tions ty piques et de la rente éco no‐ 
mique qu’elles consti tuent – rente re la tive au re gard des di verses
crises vi ti coles – qui doit être qua li fiée de rente ter ri to riale. En effet,
la pro tec tion des pro duc tions ty piques n’a pas pour unique vo ca tion
de sau ve gar der le pa tri moine na tio nal qu’elles consti tue raient au sein
des États. Échap pant au mo dèle for diste, les pro duc teurs re centrent
leur offre vers des « “agents na tu rels” de la pro duc tion, les res sources
non re pro duc tibles et non sub sti tuables, les fac teurs de dif fé ren cia‐ 
tion » 9. L’ap proche re la tion nelle entre les pro duc teurs et les consom‐ 
ma teurs est unie par le souci d’une lutte ef fi cace contre la fraude ga‐ 
ran tis sant, par les me sures ju ri diques mises en place, l’ori gine et les
qua li tés in hé rentes aux mar chan dises. Au jourd’hui ou bliée ou sim ple‐ 
ment évo quée comme pas sage pre mier vers une pro tec tion plus ef fi‐ 
cace des pro duc tions ty piques, qui se rait as su rée par la pro prié té in‐ 
tel lec tuelle, la fraude en sym bo lise le fon de ment. En pro té geant une
zone com mer ciale géo gra phi que ment dé fi nie contre la fraude, on as‐ 
sure la pé ren ni té du ter ri toire, de ses pro duc tions, de ses cultures, de
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ses va leurs, de sa rente, de ses tra di tions, du savoir- faire, en un mot,
un ter ri toire dans son en tiè re té.

Contrai re ment aux al lé ga tions sou te nues de puis de nom breuses an‐ 
nées, la loi fran çaise du 28 juillet 1824 re la tive aux al té ra tions ou sub‐ 
sti tu tions des noms sur des pro duits fa bri qués – en vi gueur dans
notre ré gle men ta tion jusqu’à l’or don nance 2016-301 du 14 mars 2016 à
l’ar ticle L.217-1 du code de la consom ma tion, ar ticle mo di fié de puis
cette or don nance et en vi gueur à l’ar ticle L.413-4 du code de la
consom ma tion – re pré sente, au re gard sur tout de la ju ris pru dence en
dé cou lant, le texte fon da teur de la pro tec tion ju ri dique des pro duc‐ 
tions ty piques en France. En effet, la ju ris pru dence tra dui sit pour la
pre mière fois l’idée des fac teurs na tu rels et hu mains, du ter roir et du
savoir- faire. Cette loi gé né ra liste lut tant contre la fraude est certes
loin d’être par faite. Pour tant, elle s’avéra être plus pro tec trice de l’AO
que cer tains autres textes adop tés au gré de luttes vi ti coles quel que‐ 
fois san glantes 10 en ga ran tis sant les noms de fa bri cants et les lieux
de fa bri ca tion sur le fon de ment du «  droit de pro prié té que nul ne
doit en va hir » 11. Ini tia le ment adop tée pour ser vir les in té rêts de l’in‐ 
dus trie dra pière, elle ga ran tit sur tout la qua li té / ty pi ci té des pro‐ 
duc tions is sues de ces lieux non li mi tée, comme l’ap pli ca tion des lois
dites fon da trices de l’AO aux seuls pro duits agraires. Cette loi, tou‐ 
jours en vi gueur, a eu par sa glo ba li té le mé rite d’au to ri ser une li ber té
in ter pré ta tive de la phi lo so phie de l’AO et d’en clen cher sa concep tua‐ 
li sa tion.

14

La construc tion du droit fran çais de pro tec tion de l’ori gine au tra vers
des AO s’opéra grâce à l’in fluence de la vi ti vi ni cul ture dont l’ac ti‐ 
visme, sur tout de Jo seph CAPUS, pour chan ger cette loi de 1919 pro‐ 
té geant l’ori gine de mar chan dises sur les cri tères géo gra phiques au
dé tri ment de ces fac teurs na tu rels et hu mains, doit être salué. La
France vota alors le Décret- loi de 1935 créant les Ap pel la tions d’Ori‐ 
gine Contrô lées (AOC) (vi ti coles), la Com mu nau té Éco no mique Eu ro‐ 
péenne s’em pa ra de cette ques tion pour les pro duc tions vi ti coles au
tra vers des Or ga ni sa tions Com munes de Mar ché (OCM), et pour les
pro duc tions agroa li men taires à par tir des rè gle ments sur AOP / IGP
de 1992 tels que mo di fiés, le droit fran çais s’élar git aux pro duc tions
agroa li men taires à par tir des an nées 1990 au dé tri ment des ori gines
fon da trices, les pro duc tions ar ti sa nales ty piques, au dé tri ment de la
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no tion de savoir- faire face à celle du ter roir. Une pro blé ma tique si mi‐ 
laire se re trouve à l’échelle in ter na tio nale.

Pa ral lè le ment au dé ve lop pe ment du droit fran çais de la pro tec tion de
l’ori gine par ce qui sera le droit des AOC, le droit des marques offre
his to ri que ment une pers pec tive in té res sante pour com prendre la re‐ 
la tion entre marque et AO. La marque en droit fran çais est une ré sur‐ 
gence à l’image des AO de la tra di tion cor po ra tiste fran çaise d’avant
1789. En effet, « avant 1789, une mul ti tude de mé tiers étaient as su jet‐ 
tis à l’obli ga tion de la marque. Mais la marque n’était pas alors ce
qu’elle est gé né ra le ment au jourd’hui, la simple si gna ture du fa bri cant
ou du com mer çant sur l’objet de sa fa bri ca tion ou de son com merce ;
elle était de plus le cer ti fi cat de l’au to ri té pu blique tou chant la qua li té
du pro duit, son ori gine, son poids, etc… » 12 La Ré vo lu tion li bé ra li sa
l’ap proche pri va tiste de la ques tion de l’em ploi des marques tout en
conser vant quelque peu l’an cienne concep tion au tra vers de cer taines
marques col lec tives. C’est par la loi de 1857 qu’en France fut or ga ni sé
pour la pre mière fois le plus ef fi ca ce ment le ré gime des marques en
re fon dant, com plé tant et co or don nant la lé gis la tion exis tante sur les
marques de fa brique et de com merce. Cette grande loi ne subit fi na‐ 
le ment que deux ré formes en 1964 et en 1991 ren dues né ces saires par
l’évo lu tion du droit in ter na tio nal de l’OMPI et de la Com mu nau té eu‐ 
ro péenne. Or, contrai re ment à des dé ve lop pe ments ul té rieurs, les in‐ 
ter pré ta tions et les normes adop tées jus ti fiées par la sau ve garde du
monde vi ti vi ni cole en France et à l’in ter na tio nal à par tir de la fin du
XIX  siècle li mi tèrent le champ d’ap pli ca tion de ce droit des marques
pour la pro tec tion de l’ori gine. En effet, l’idée de pré ser ver un ter ri‐ 
toire, par un savoir- faire, une ré pu ta tion, une qua li té, une rente éco‐ 
no mique, un droit col lec tif de pro prié té do mi nait en France et à l’in‐ 
ter na tio nal ; les pro tec tions de l’ori gine se sont orien tées vers le droit
des AO.

16

e

Tou te fois, au ni veau in ter na tio nal les pistes furent brouillées par une
in com pré hen sion gé né ra li sée entre les pro ta go nistes, prin ci pa le ment
sur ce qu’est une pro duc tion ty pique – pro blé ma tique que l’on re‐ 
trouve en core de nos jours – et spé cia le ment sur la ques tion des gé‐ 
né riques qui en gen dra les dis po si tions sau gre nues de l’ar ticle 10 de la
Conven tion d’Union de Paris de 1883 13. D’autre part, la mé con nais‐ 
sance du terme « Ap pel la tion d’Ori gine » par le droit anglo- saxon ou
ger ma nique in fluen ça du ra ble ment ce droit au point que les ob jec tifs
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ori gi nels tom bèrent dans un cul- de-basse-fosse. En outre, par l’in‐ 
fluence pré pon dé rante de la vi ti vi ni cul ture et de la crise éco no mique
que ce sec teur su bis sait, la pro tec tion des pro duc tions ty piques fut
orien tée vers les pro duc tions vi ti coles – dont le pre mier trait donné à
l’ex cep tion vi ti cole in ter na tio nale fut consa cré par l’ar ticle 4 de l’Ar‐ 
ran ge ment de Ma drid de 1890 – et par la suite vers les pro duc tions
agroa li men taires de ma nière quasi- exclusive. À Ma drid, suite à des
dis cus sions ani mées au sujet de la dé gé né res cence des dé no mi na‐ 
tions d’ori gine, la pro tec tion avait été en vi sa gée par les dé lé gués du
Por tu gal comme de vant s’ap pli quer aux pro duits agri coles sus ci tant
in dé nia ble ment la contre fa çon et ré pon dant « à des condi tions par ti‐ 
cu lières de cli mat et du ter roir qui ne sau raient être chan gées ni
trans por tées » 14. Elle fut pour tant ré duite aux vins, sans jus ti fi ca tion
lo gique, sauf à consi dé rer l’in fluence de la crise vi ti cole sé vis sant et
cris tal li sant la co lère des pro duc teurs à tort contre la fraude (qui ne
re pré sen tait que 5  % de la pro duc tion), oc cul tant alors la vé ri table
cause, la sur pro duc tion 15.

Pour tant dans le pay sage ju ri dique in ter na tio nal, seul, l’Ar ran ge ment
de Lis bonne de 1958, dont une mo di fi ca tion est in ter ve nue le 20 mai
2015 16, offre une pro tec tion com plète des AO pour toutes les pro duc‐ 
tions na tu relles, ar ti sa nales et in dus trielles sur la base d’une pro po si‐ 
tion amen dée de la dé lé ga tion d’Israël aux fins de la dé fi ni tion de l’AO
en son ar ticle 2. Cette pro po si tion is raé lienne était ré flé chie sur l’idée
«  selon la quelle de nom breux pays qui ne dis tinguent pas en core
entre ap pel la tions d’ori gine et in di ca tions de pro ve nance, ne pour‐ 
raient adhé rer au nou vel Ar ran ge ment que s’il donne une in di ca tion
claire de ce qu’est une Ap pel la tion d’Ori gine. » 17 Et pour au tant, les
pays n’ont pas plus réus si à dis tin guer entre toutes ces no tions, fai‐ 
sant de l’Ar ran ge ment de Lis bonne un club très se lect au sein du quel
de nom breux pays eurent du mal à adhé rer. Mal gré tout cet ac cord
est des plus in té res sants et re pré sente un outil for mi dable pour la
pro tec tion de l’ori gine des pro duc tions dites ty piques. L’ac cord
ADPIC de l’OMC de 1994 offre quant à lui au tra vers des ar ticles 22, 23
et 24, une pro tec tion glo bale, mon dia li sée, sou te nant cette ex cep tion
vi ti cole in ter na tio nale.

18

Par l’étude menée sur les dif fé rents ac cords in ter na tio naux et les ré‐ 
gle men ta tions éta tiques, on prend conscience que l’en semble de ces
ré gle men ta tions fait ap pa raître que le droit des IG / AO est un droit
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d’ap pli ca tion assez ré cente au ni veau in ter na tio nal. Ce sont par
ailleurs les textes in ter na tio naux qui ont in fluen cé l’in té gra tion de ce
droit dans bon nombre de lé gis la tions éta tiques, pour beau coup,
orien tées vers les pro duc tions agroa li men taires et vi ti vi ni coles, no‐ 
tam ment au sein de l’Union Eu ro péenne dont les ap proches de po li‐ 
tiques pu bliques éta tiques en la ma tière four nissent un éclai rage des
plus in té res sants à la com pré hen sion des bar rières exis tantes mal gré
la ré gle men ta tion eu ro péenne. De plus, il ne faut pas oc cul ter les ac‐ 
cords bi la té raux dans le pro ces sus de pro tec tion de l’ori gine. En effet,
les né go cia tions bi la té rales me nées par les États ou par exemple par
l’Union Eu ro péenne avec des États tiers ont per mis de réa li ser des
pro grès consi dé rables en ma tière de pro tec tion des IG / AO. Néan‐ 
moins, l’in ter pré ta tion ac cor dée au droit des IG / AO a sou le vé de
nom breux an ta go nismes à l’échelle in ter na tio nale, sur tout au sein de
l’Or ga ni sa tion Mon diale du Com merce, au point d’en gen drer des cris‐ 
pa tions telles sur les évo lu tions du droit des IG que, si ces der nières
abou tissent, ce ne sera nul le ment sur la base d’une com pré hen sion
mu tuelle des pro ta go nistes et des dif fé rents droits, mais sur l’in‐ 
fluence géo po li tique glo bale de la né go cia tion à l’Or ga ni sa tion Mon‐ 
diale du Com merce ou ailleurs.

Au tra vers de cette ap proche on re trouve, quoi qu’on en dise, les
concep tions philosophico- économico-religieuses des États entre les
pays nor distes à éco no mie plus li bé rale et in fluence de la re li gion
chré tienne pro tes tante et les pays du sud à éco no mie plus di ri gée et
in fluence de la re li gion chré tienne ca tho lique. Bien qu’à cette ap‐ 
proche je met trai un bémol pour nos amis an glais qui ont été ex trê‐ 
me ment im pli qués au ni veau in ter na tio nal lors des dé bats de puis la
Conven tion d’Union de Paris et ont fait de nom breuses pro po si tions
qui au raient mé ri té à l’époque de pou voir être adop tées au gré des
Conven tions 18. S’in ter prètent alors les rai sons philosophico- 
économico-religieuses entre les dif fé rents États qui ne concep tua‐ 
lisent pas la pro tec tion de l’ori gine des pro duc tions dites ty piques.
S’ana lysent ai sé ment les op po si tions te naces entre les pays la tins et
les pays anglo- saxons, entre l’Union Eu ro péenne et les États- Unis
d’Amé rique. Se com prennent les op po si tions et in com pré hen sions de
ce que peut- être une pro duc tion ty pique et des dif fé rents sys tèmes
ju ri diques ima gi nés et créés pour as su rer leur pro tec tion  : le droit
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des fraudes, le droit des AO ou IG et ce qui semble de prime abord le
plus sur pre nant, le droit des marques.

Du droit des marques : un outil
stra té gique à la pro tec tion de
l’ori gine des pro duc tions ty ‐
piques
La pro tec tion in ter na tio nale du droit des marques est née au tra vers
des conven tions in ter na tio nales par l’an cêtre de l’OMPI à par tir de la
Conven tion d’Union de Paris de 1883. Plus sim ple ment que pour le
droit des AO / IG, les prin cipes ju ri diques furent d’ailleurs fixés pour
les marques simples dès 1925 lors de la Conven tion de La  Haye et
pour les marques col lec tives à par tir de 1934 lors de la confé rence de
Londres. Le droit des marques fut in sé ré dans l’Ac cord sur les ADPIC
et dans de nom breux ac cords ré gio naux comme ceux de la construc‐ 
tion eu ro péenne et à par tir de tous ces textes à di verses époques
dans les ré gle men ta tions na tio nales. De fait, de nom breux États au to‐ 
risent donc l’uti li sa tion d’un nom géo gra phique en tant que marque
que ce soit pour des marques simples ou pour des marques col lec‐ 
tives. Pour tant, l’uti li sa tion du droit des marques pour pro té ger les
pro duc tions ty piques n’est pas en ten due de tous les États, alors que
ce sont deux droits consub stan tiels à la pro tec tion de l’ori gine. Ce‐ 
pen dant, cette ré ponse n’est que par tielle et in sa tis fai sante parce
qu’elle est as sise sur une op po si tion presque ir ré con ci liable tant l’em‐ 
ploi de ces signes pour des usages s’avé rant di vers n’est pas com pris
de tous. Le pro blème est que l’on a tou jours consi dé ré que ces droits
étaient op po sés. Le rap port entre ces dif fé rents signes dis tinc tifs a
sus ci té, au- delà des cris pa tions concep tuelles, de nom breux com‐ 
men taires plus fa vo rables à l’un ou à l’autre signe en fonc tion de la
phi lo so phie do mi nante de la pro tec tion des pro duc tions ty piques.

21

Or, cette ques tion du rap port entre marque et AO / IG ne se pose pas
uni que ment du point de vue de la su per po si tion des signes dis tinc tifs
de pro prié té in tel lec tuelle dans un ob jec tif de com mer cia li sa tion,
voire éga le ment de celui du rap port or ga ni sé entre ces signes dis‐ 
tinc tifs, rap port pou vant être né ces saire face à la spo lia tion d’une
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pro prié té in tel lec tuelle an té rieure. Le droit des marques peut ser vir
au même titre que le droit des AO / IG à la pro tec tion de l’ori gine des
pro duc tions ty piques. De nom breuses si mi li tudes et une cer taine ho‐ 
mo gé néi té existent entre les dif fé rentes ré gle men ta tions éta tiques
sur les ques tions du droit des AO / IG ou du droit des marques. Cette
ho mo gé néi sa tion des textes ju ri diques se conçoit no tam ment au re‐ 
gard des di vers en ga ge ments in ter na tio naux des quels les États sont
par ties si et seule ment si les dis sen sions géo po li tiques et les com bats
pour une mon dia li sa tion des échanges ne fai saient pas tant rage dans
la sphère in ter na tio nale entre les concep tions de deux lea ders, deux
blocs sem blant an ta go nistes, celui des eu ro péens et celui des amé ri‐ 
cains. En mars 2010, Mon sieur Pas cal Lamy in dique que « les dé lé ga‐ 
tions ont conti nué d’ex pri mer à pro pos des in di ca tions géo gra‐ 
phiques des vues di ver gentes, qui ca rac té risent ce débat de puis long‐ 
temps. Mais mal gré cela, les éclair cis se ments ap por tés ont mon tré
que les sys tèmes de marques consti tuaient des formes lé gi times de
pro tec tion des in di ca tions géo gra phiques, conformes au prin cipe gé‐ 
né ral selon le quel les Membres sont en droit de choi sir leurs propres
moyens de mettre en œuvre les obli ga tions qui leur in combent en
vertu de l’Ac cord sur les ADPIC ». Cette conclu sion était re prise d’une
in ter ven tion si mi laire ef fec tuée en juillet 2009 19. En soi, il s’agit au ni‐ 
veau in ter na tio nal, de puis juillet  2009 seule ment, d’une re con nais‐ 
sance of fi cielle (très lé gère) du sys tème des marques comme ga rant
de la pro tec tion de l’ori gine des pro duc tions ty piques. Mal gré l’avan‐ 
cée que peuvent consti tuer les pré mices blo quées de la ré dac tion
d’un ac cord sur le re gistre d’en re gis tre ment et de no ti fi ca tion des
vins et des spi ri tueux, ou des ac cords bi la té raux qui se dé ve loppent,
la sphère in ter na tio nale se fait sourde à cette évi dence que, le droit
des marques, le droit des AO / IG et les règles de lutte contre la
fraude sont des droits de même na ture per met tant de pro té ger l’ori‐ 
gine des pro duc tions ty piques.

Au- delà de cet as pect géo po li tique, la grande ma jo ri té des ré gle men‐ 
ta tions éta tiques sur le droit des marques ac cepte le dépôt de noms
géo gra phiques à titre de marques à par tir du mo ment où ils sont dis‐ 
tinc tifs, non dé cep tifs et non des crip tifs. Quoi qu’il en soit, sous cou‐ 
vert du res pect des cri tères men tion nés, et de l’ap pli ca tion ju ris pru‐ 
den tielle, l’usage d’un nom géo gra phique dans une marque n’est pas
illé gal dans une grande ma jo ri té d’États. Quant aux marques col lec ‐
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tives simples ou de cer ti fi ca tion, outre la France et le cas le plus
connu des États- Unis d’Amé rique, plus de 140 États au to risent le
dépôt des marques col lec tives simples ou de cer ti fi ca tion avec un
nom géo gra phique, en cela va lident l’usage col lec tif pour un pro duit
ou un ser vice d’un nom géo gra phique mar quant l’ori gine ter ri to riale
de cette mar chan dise ou de ce ser vice, pou vant mar quer éga le ment
sa ty pi ci té. Que ce soit donc pour le droit des marques simples ou
pour celles col lec tives simples ou de cer ti fi ca tion, nom breuses sont
les ré gle men ta tions qui pré voient le dépôt de noms géo gra phiques en
tant que marque s’ils réunissent bien en ten du les cri tères propres au
droit des marques : la dis tinc ti vi té, la non dé cep ti vi té, la non des crip‐ 
ti vi té. Il com mence à être admis dans la pro tec tion de l’ori gine que les
marques col lec tives de cer ti fi ca tion est si mi laire dans le but à at‐ 
teindre à des AO / IG, l’AOC fran çaise Ro que fort ayant été pro té gée
sur le sol amé ri cain de cette ma nière ainsi que le Par mi gia no Reg gia‐ 
no ; pour celles col lec tives simples, cela est en train de bou ger fa vo‐ 
ra ble ment vers un rap pro che ment.

Tou te fois, pour les marques simples cela est tout autre. En effet,
l’idée ré pan due est de sou li gner que le droit des marques simples ne
peut pas ser vir à la pro tec tion de l’ori gine à l’image d’une AO / IG soit
car ce droit est un droit in di vi duel et que l’autre un droit col lec tif  ;
soit que ce droit s’ap plique pour dis tin guer des pro duits les uns des
autres, l’autre pour re con naître la ty pi ci té ; soit que l’un a une durée
li mi tée dans le temps et l’autre illi mi tée avec une pro tec tion d’ordre
pu blic et contre la dé gé né res cence. Ce pen dant, cette ap proche est à
re la ti vi ser. En effet, il faut se rap pro cher de la ré gle men ta tion fran‐ 
çaise ou plu tôt de l’ap proche ju ris pru den tielle en fa veur des marques
agri coles et de la théo rie de M. Plai sant évo quée pré cé dem ment en
fa veur des noms de cru pour com prendre que le droit des marques
simples pour rait être un outil tout aussi ef fi cace de pro tec tion de
l’ori gine que les AO / IG. Cette ap proche est nais sante dans les théo‐ 
ries dé ve lop pées pour la pro tec tion de l’ori gine, mais elle est beau‐ 
coup plus an cienne dans les pra tiques et dans les pos si bi li tés of fertes
par la norme. D’ailleurs, l’Éthio pie l’a fort bien com pris au re gard de la
pro tec tion de l’ori gine de leurs cafés par le droit des marques simples
sous li cence de marque.
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Les dan gers pour une pro tec tion
de l’ori gine des pro duc tions ty ‐
piques
La sphère in ter na tio nale n’est pas le seul dan ger que puisse connaître
cette pro tec tion des pro duc tions ty piques. En effet, la pro tec tion de
l’ori gine connaît des évo lu tions cer taines, mais qui peuvent par fois
sus ci ter de l’in quié tude sur tout quand les dys fonc tion ne ments au‐ 
raient pu pro ve nir du lea der de la pro tec tion, la France. Ces in quié‐ 
tudes ont eu trait à la re con nais sance des IG ar ti sa nales et ma nu fac‐ 
tu rées dont leur pro tec tion a été adop tée le 17 mars 2014 dans la loi
de consom ma tion. En effet, le pro jet de loi ini tial avait fait fi de 150
ans de dé bats, d’évo lu tions lé gis la tives, doc tri nales et ju ris pru den‐ 
tielles, et de la place de lea der que te nait le droit fran çais au ni veau
mon dial quant à cette pro tec tion.

25

Le pro jet de loi ini tial mon trait une mé con nais sance pro fonde des
règles fran çaises, eu ro péennes et in ter na tio nales de la pro tec tion de
l’ori gine puisque celles- ci n’avaient tout sim ple ment même pas été
en vi sa gées, lais sant alors la ré pres sion de leurs usages illé gaux aux
règles de lutte contre la fraude et de contre fa çon, moins pro tec trices.
D’autre part, la construc tion de ce texte ini tial ne pré voyait pas les
pro tec tions d’ordre pu blic pour les IG, pro tec tions va lides pour les
AO : alors quelle jus ti fi ca tion au rait été la nôtre face à nos par te naires
eu ro péens pour une pro tec tion forte des pro duc tions ty piques  ? Et
sur tout en quoi une IG devrait- elle être consi dé rée comme dif fé rente
d’une AO et devrait- elle bé né fi cier de pro tec tion moindre ? Le droit
des marques en vi sage deux grandes ca té go ries et pour tant il s’agit
bien du droit des marques. Le texte ini tial « ap pa rai(ssai ?)t » même
très dan ge reux pour les pro duc tions vi ti vi ni coles et agroa li men taires,
re met tant in di rec te ment en cause leurs règles de pro tec tion. Des
avan cées ont été faites fort heu reu se ment en se conde lec ture au
Sénat, soit à la fin des dé bats lé gis la tifs. En effet, cet amen de ment a
prévu les règles de pro tec tion mi ni males né ces saires dont dis pose
toute AO ou IG, règles is sues no tam ment de la ré gle men ta tion fran‐ 
çaise et des ac cords in ter na tio naux tels que ceux de l’OMC, de l’OMPI
(Ar ran ge ment de Lis bonne) et ceux pour les pro duc tions agroa li men‐
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taires et vi ti vi ni coles eu ro péennes. Il a même été in té gré la pro tec‐ 
tion contre la non- dégénérescence et la pro tec tion d’ordre pu blic des
AO. Mais, et quel pa ra doxe, il n’y avait pas be soin d’adop ter ce texte, il
suf fi sait de ré ac ti ver cette vieille loi de 1919 sur les AO qui a fêté ses
100 belles an nées pour avoir des AO Ar ti sa nales…

Ce pen dant, on peut dé plo rer la mise à l’écart de l’INAO au pro fit de
l’INPI comme or ga nisme d’ho mo lo ga tion des ca hiers des charges,
mais pas or ga nisme de pro tec tion comme l’est l’INAO pour les autres
pro duc tions. L’INAO dans ce cadre n’in ter vient que comme consul‐ 
tant pour s’as su rer que les ca hiers des charges n’en traînent pas de
risque de confu sion avec une IGP ou AOP exis tante ou en cours d’ins‐ 
truc tion par l’INAO. Il est plus que dom ma geable que l’INAO n’ait pas
été re con nu par l’État fran çais comme com pé tent pour as su rer l’en‐ 
re gis tre ment et la pro tec tion des IG ar ti sa nales et ma nu fac tu rées ty‐ 
piques, no tam ment pour une ques tion d’im por tance  : l’INAO as sure
une veille in ter na tio nale et une dé fense ju ri dique pour les pro duits
sous sa com pé tence. Com ment se ront dé fen dues à l’échelle mon diale
les pro duc tions ar ti sa nales et ma nu fac tu rées ty piques  ? Com ment
vont faire ces mil liers d’ar ti sans, certes re grou pés en or ga nismes de
dé fense et de ges tion, avec les moyens qui sont les leurs pour as su rer
cette veille et cette dé fense à l’in ter na tio nal qui fait rage pour les
autres pro duc tions ty piques ? Leur pro tec tion est- elle moins lé gi time
que celle des pro duc tions vi ti vi ni coles ?
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Le dan ger pèse aussi par la sphère in ter na tio nale no tam ment par les
nou velles né go cia tions bi la té rales à l’image des CETA et TAFTA. Mal‐ 
gré les avan cées né ces saires par les ac cords bi la té raux qui viennent
com plé ter les né go cia tions de l’OMC, celles- ci sont blo quées de puis
de nom breuses an nées. C’est par l’OMC que les né go cia tions de base
au raient dû abou tir que ce soit sur la pro tec tion ad di tion nelle de l’ar‐ 
ticle  23 de l’ADPIC éten due à toutes les pro duc tions ty piques ainsi
que sur la créa tion d’un re gistre mul ti la té ral des vins et spi ri tueux. De
ce fait, les ac cords bi la té raux in ter na tio naux se sont dé ve lop pés et en
sont la preuve : les contes tés CETA conclus entre l’UE et le Ca na da à
l’au tomne 2016, et, TAFTA dont les né go cia tions sont quelque peu
mal me nées. Mal gré tout, ces ac cords bi la té raux sus citent des in quié‐ 
tudes quant aux re con nais sances des normes sa ni taires des pays
membres des ac cords. Cer taines règles pour ront être sus cep tibles de
mettre en dif fi cul tés les IG, leurs modes de pro duc tion et le dé ve lop‐
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pe ment de leur com mer cia li sa tion. En cela, ces règles font écho aux
mo di fi ca tions du choix de pro duc tion du fro mage au lait cru mexi cain
Queso Co ti ja afin de se confor mer à la pas teu ri sa tion im po sée par
cer tains pays qui sont les mar chés et les dé bou chés éco no miques des
pro duc teurs. On pour rait fort bien ima gi ner dans le futur une pro‐ 
duc tion ty pique issue d’un éle vage aux hor mones ou contraire à
hautes doses de pro duits phy to phar ma ceu tiques. Mais la ques tion se
pose pour bon nombre de pro duc tions ty piques agroa li men taires à
l’image du foie gras dont les mé thodes de pro duc tions sont contes‐ 
tées ou en core ces fro mages au lait cru qui risquent de dis pa raître
s’ils veulent s’ex por ter, sauf à dé ve lop per la ques tion de l’agri cul ture
lo cale pour sau ve gar der une agri cul ture de qua li té. Der rière cet as‐ 
pect du texte se pro file le chan ge ment futur de l’image de l’agri cul‐ 
ture et de l’agri cul teur.

D’autres in quié tudes pro viennent aussi de l’Union Eu ro péenne par la
dé ci sion ré cente de la Cour de Jus tice des Com mu nau tés Eu ro‐ 
péennes dans l’af faire Champagner- Sorbet en date du 20  dé cembre
2017 quant à l’uti li sa tion d’une AOP comme par tie de la dé no mi na tion
sous la quelle est ven due une den rée ali men taire qui ne ré pond pas au
ca hier des charges re la tif à cette AOP mais qui contient un in gré dient
ré pon dant audit ca hier des charges 20. Et que dire du coup de griffe
porté à la pro tec tion des vo cables ré gle men tés tel que « cru » par la
ré cente dé ci sion en France de la Cour d’Appel de Paris le 29 mai 2018
quant à l’usage des termes « Grand Cru » et « Pre mier Cru » pour la
marque de cos mé tiques Cau da lie.
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Force est de consta ter en core une fois que de telles dé ci sions pro‐ 
viennent des chan ge ments lé gis la tifs ou ré gle men taires et de la dis‐ 
pa ri tion des mé moires dans un monde contem po rain évo luant sans
re pères. Une ques tion doit être in évi ta ble ment posée  : Quelle règle
ju ri dique ou mo rale em pê che rait aux pro duc tions ar ti sa nales, agroa li‐ 
men taires dans cer tains États, voire celles is sues de la di ver si té bio lo‐ 
gique et des sa voirs tra di tion nels des po pu la tions au toch tones de
pro té ger leurs pro duc tions ty piques par a mi ni ma le droit des IG /
AO ?
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Les pers pec tives in ter na tio nales :
vers des ou ver tures à la croi sée
des che mins
Les ré gle men ta tions éta tiques et leurs dé ve lop pe ments am bi gus ont
consi dé ré que le droit des AO et des IG, qui rappelons- le sont si mi‐ 
laires, était au som met de la py ra mide des normes de la pro tec tion de
ces pro duc tions ca rac té ri sées. Le la by rinthe py ra mi dal sur le quel re‐ 
pose la concep tion ac tuelle de cette pro tec tion res semble à ce qui
suit  : les IG / AO re posent sur un Ter roir com pre nant des fac teurs
na tu rels et des fac teurs hu mains.
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Il fut ou blié au tra vers de ce sché ma que ces pro duc tions ne sont pas
ca rac té ri sées, ni for cé ment pour celles agroa li men taires goû teuses,
elles sont ty piques, elles sont ori gi nales et ori gi nelles. Il fut éga le‐ 
ment ou blié que ce droit des IG / AO fut ini tié par le droit des
fraudes pour toutes les pro duc tions ty piques, que la ju ris pru dence l’a
dé ve lop pé pour les pro duc tions vi ti vi ni coles et agroa li men taires.
C’est par un ac ci dent de l’His toire, par la crise vi ti cole de la fin du
XIX  siècle et début du XX  siècle, que les ori gines du droit des IG /
AO furent ou bliées. Le poids de la France à cette époque dans la
sphère in ter na tio nale condi tion na le droit com mu nau taire et le droit
in ter na tio nal que ce soit de ce qui al lait de ve nir OMPI ou ul té rieu re‐ 
ment de l’OMC.
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De ce fait, la lé gi ti mi té de la de mande des pays en voie de dé ve lop pe‐ 
ment et des pays émer gents de pro té ger par le droit des IG / AO, au
même titre que celles vi ti vi ni coles leurs pro duc tions ar ti sa nales, ne
peut pas être re niée. Les ar gu ments des pays dits op po sants au sein
de l’OMC va lo ri sant le droit des marques peuvent être aussi re te nus.
La ré gle men ta tion in ter na tio nale et celle de nom breux États sont
d’ailleurs beau coup plus ou vertes sur ce type de pro tec tion qu’il n’y
pa raît. Le droit des marques est un des pans de la pro tec tion des pro‐ 
duc tions ty piques is sues d’un Ter ri toire au même titre que le droit
des IG/AO voire du droit des fraudes. La dé cons truc tion et la re cons‐ 
truc tion iné luc table du droit exis tant pour la pro tec tion de l’ori gine
ont per mis de dé mon trer que la py ra mide des normes conçue pour la
pro tec tion des pro duc tions prin ci pa le ment vi ti vi ni coles et agroa li‐
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men taires pour rait être re mise en cause. Pen ser à d’autres pos sibles
est né ces saire. Alors aux ques tions men tion nées pré cé dem ment, on
peut y ajou ter celle qui consiste à se de man der que protège- t-on, que
souhaite- t-on pro té ger et com ment ?

Le droit cor res pond à l’éma na tion des so cié tés. Afin de com prendre
la pro tec tion des pro duc tions ty piques, il est né ces saire de se pen‐ 
cher sur les phé no mènes so ciaux ayant conduit à la for mu la tion de la
norme et de ten ter de com prendre quels en étaient les en jeux et ob‐ 
jec tifs. Il ne faut pas perdre de vue dans cette dé marche que du
même em bryon sont nés deux droits avec leurs ca rac tères, le droit
des IG/AO et le droit des marques simples ou col lec tives dont l’es‐ 
sence est soit com mune / pu blique soit « in di vi duelle » / pri vée. Ce‐ 
pen dant, ces deux ca té go ries de droits ont été ini tiées par la sphère
pri vée des pro duc teurs qui lé gi ti mèrent pour la pre mière l’émer gence
et la conso li da tion de la pro tec tion de l’ori gine. Tels des ju meaux uni‐ 
vi tel lins, des frères en ne mis, les sys tèmes de pro tec tion de l’ori gine
des pro duc tions ty piques se livrent à un conflit hos tile, of fen sif et
stra té gique entre les États prô nant le droit des marques et ceux prô‐ 
nant le droit des AO / IG comme étant cha cun selon leur point de
vue les plus aptes à ga ran tir la pro tec tion de l’ori gine de ces mar‐ 
chan dises ty piques. Or, ces sys tèmes gé mel laires se sé pa rèrent pro‐ 
gres si ve ment mal gré leur ge nèse com mune liée à la lutte contre la
fraude et furent trans crits dans les droits éta tiques en fonc tion des
in té rêts mer can tiles et des exi gences cultu relles des so cié tés ci viles.
En soi, le droit des AO et par la suite des IG s’est construit en dé pen‐ 
dant des po li tiques pu bliques de cer taines puis sances éco no miques
lea der comme le fut la France sur cette ques tion. Ces po li tiques pu‐ 
bliques sont fi na le ment les orien ta tions que donnent les États à la po‐ 
li tique gé né rale conduite en leur sein. Et ces po li tiques pu bliques
orientent les pro tec tions des pro duc tions ty piques no tam ment soit
vers les droits des AO ou des IG, soit vers le droit des marques, et
fixent même le débat in ter na tio nal. Elles ont in dé nia ble ment des ré‐ 
per cus sions dans la sphère in ter na tio nale sous in fluence des re la‐ 
tions géo po li tique. Le souci est que les ou tils de pro tec tion pro po sés
ont bien sou vent été per çus ces der nières an nées comme étant des
ou tils de mar ché éco no mique. Or, ils sont bien plus que cela. De ce
fait, com ment in tro duire les pers pec tives à long terme et in ter gé né
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ra tion nelles ? Com ment ar ri ver à faire se ren con trer ces au to routes
qui évo luent en pa ral lèle ?

Toutes les pro duc tions ty piques, qu’elles soient pro té gées par le droit
des IG /AO, le droit des marques ou plus sim ple ment la lutte contre
la fraude ont pour point com mun que ce sont des pro duc tions is sues
de com mu nau tés va lo ri sant la pé ren ni té des ter ri toires, des ter roirs,
des savoir- faire, des sa voirs tra di tion nels, des cultures, des Hommes,
des gé né ra tions, des com mu nau tés, des His toires, des tra di tions, des
va leurs, en bref, des ter ri toires dans les quels une pro duc tion ty pique
est éta blie, des ru ra li tés. Le ter ri toire ap pa raît comme le lien in tan‐ 
gible entre tous ces droits de pro tec tion des pro duc tions ty piques et
nous l’avons qua li fié de « Ter ri toire des Pro duc tions Ty piques » 21. En
cela, des nou velles pers pec tives de mise en œuvre de ce droit ont été
en ga gées par les États et les so cié tés ci viles non seule ment vis- à-vis
des pro duc tions agri coles mais aussi ar ti sa nales et éga le ment vers la
pro tec tion des sa voirs tra di tion nels au toch tones en pou vant s’ajou ter
aux règles is sues de la Conven tion sur la Di ver si té Bio lo gique (CDB).
En sus, le droit créé par l’OMPI ap pa raît comme un outil ef fi cace à
l’image d’une croi sée des che mins per met tant une ex ten sion réelle
des pro tec tions des ter ri toires et des es paces.
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On s’aper çoit avec le dé ve lop pe ment contem po rain de la pro tec tion
de l’ori gine que nous na vi guons sur des au to routes pa ral lèles pour
les quelles ont été sé pa rés les dé ve lop pe ments liés aux pro tec tions
des pro duc tions vi ti vi ni coles, agroa li men taires, ar ti sa nales et de puis
la CDB, si gnée en 1992 dans la même pé riode que les Ac cord OMC, les
pro duc tions is sues des sa voirs tra di tion nels des au toch tones, qu’ils
soient ceux issus des ex pres sions cultu relles tra di tion nelles, mais
aussi ceux issus de la di ver si té bio lo gique, leurs sa voirs sur les
plantes. Et ces pro duc tions ty piques sont ba sées sur des fac teurs na‐ 
tu rels et/ou hu mains : la ty pi ci té d’une pro duc tion est issue au final
soit de son ter roir en ses ca rac té ris tiques physico- chimiques et cli‐ 
ma tiques, soit de son savoir- faire, les fac teurs hu mains, soit de son
ter roir et de son savoir- faire.
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Des ini tia tives à la croi sée des che mins entre la pro tec tion de l’ori gine
et celle des sa voirs tra di tion nels au toch tones ont donc été en ga gées
par des cher cheurs qui se sont sai sis de l’op por tu ni té des ré gle men‐ 
ta tions des AO / IG pour pro té ger cer tains de ces sa voirs tra di tion‐
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nels. Ce lien a éga le ment été mis en évi dence par les tra vaux que
nous avons dé ve lop pés quant à la pro tec tion des sa voirs tra di tion nels
kanak et les règles d’accès et de par tage des avan tages en Nouvelle- 
Calédonie pour la ré écri ture d’un pro jet de loi en 2014 22. Ces tra vaux
de re cherche et l’ex per tise menée au près du Sénat cou tu mier kanak
au sein de l’USR 3278 EPHE/CNRS/UPVD CRIOBE en 2014/2015 ont
conduit à mettre en pra tique cette ren contre entre ces deux droits
de pro prié té in tel lec tuelle à sa voir le droit des AO / IG et le droit des
sa voirs tra di tion nels au toch tones avec des ré per cus sions in dé niables
sur la pro tec tion de la di ver si té bio lo gique non seule ment dans l’es‐ 
pace cou tu mier des po pu la tions kanak mais aussi dans l’es pace pu blic
de la Nouvelle- Calédonie et dans son es pace privé. Ce pro jet, non en‐ 
core adop té, a été pu blié au jour nal of fi ciel de Nouvelle- Calédonie
suite à son ac cep ta tion par le Sénat Cou tu mier kanak. Ce pro jet de loi
du pays a été trans mis au gou ver ne ment de Nouvelle- Calédonie et
par la suite au Congrès de Nouvelle- Calédonie du rant l’année 2015
pour étude et vo ta tion. Il a reçu un aval du Haut- Commissariat pour
la Ré pu blique en Nouvelle- Calédonie, mais la po li tique in terne en
Nouvelle- Calédonie n’a pas en core per mis son adop tion.

Une prise de conscience d’une pro tec tion des pro duc tions ty piques
non seule ment par le droit des IG / AO, mais éga le ment par celui des
marques est né ces saire car elle peut par ti ci per vé ri ta ble ment à la
lutte contre la crise ali men taire en va lo ri sant ces pro duc tions ty‐ 
piques, en va lo ri sant des savoir- faire, en va lo ri sant des ter roirs, en
va lo ri sant des com mu nau tés d’hommes et de femmes. Néan moins,
cette prise de conscience ne doit pas se faire dans un ob jec tif de va‐ 
lo ri sa tion pu re ment éco no mique. Le res pect des ter ri toires ru raux,
des tra di tions, des cou tumes, de l’en vi ron ne ment et de la bio di ver si té
est une don née in dé niable. Le droit du com merce in ter na tio nal se ré‐ 
vèle être une source po ten tielle de pro tec tion ef fi cace de ces pro‐ 
duc tions ty piques ar ti sa nales, in dus trielles, agroa li men taires et vi ti vi‐ 
ni coles, de ces pro duc tions is sues de la di ver si té bio lo gique sur terre
et dans l’es pace marin. Une pro tec tion de ces iden ti tés est alors pos‐ 
sible. Pour quelle rai son ? Une com mu nau té ne ver rait plus alors son
iden ti té spo liée soit par des mar chands ou des pro duc teurs peu scru‐ 
pu leux. Éga le ment, la bio pi ra te rie pour rait être ré duite puisque la
pro duc tion ty pique éla bo rée selon son sa voir et/ou son ter roir se rait
pro té gée par un droit de pro prié té in tel lec tuelle en amont qu’il soit
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Français
Ap pré hen der la dé fense des pro duc tions qua li fiées de ty piques par le droit
des ap pel la tions d’ori gine (AO), le droit des in di ca tions géo gra phiques (IG)
ou en core le droit des marques et la lutte contre la fraude, nous fait en trer
dans des concepts émi nem ment géo po li tiques et stra té giques. En effet, la
sau ve garde de la qua li té et de l’ori gine dé pend des ap proches éco no miques,
po li tiques et so ciales des États ou des groupes d’États au sein des quels se
sont dé ve lop pées ces po li tiques pu bliques.
Les op po si tions te naces entre les ré gle men ta tions des États, des groupes
d’États, des ac cords in ter na tio naux ou entre les di verses pro duc tions vi sées
par cette pro tec tion au- delà du monde vi ti vi ni cole en gendrent des cris pa‐ 
tions fé roces et in jus ti fiées.
Par les études me nées sur les échelles in ter na tio nales et na tio nales, l’har‐ 
mo ni sa tion de ces signes de pro tec tion semble ad mis sible. Ces di verses ré‐ 
gle men ta tions sont sus cep tibles de pro té ger ef fi ca ce ment les pro duc tions
dites ty piques par des fac teurs na tu rels et/ou hu mains.
Pour au tant, les at taques à l’égard des ré gle men ta tions des AO / IG pa‐ 
raissent s’ag gra ver au sein même des pays ou groupes de pays lea der de
cette pro tec tion. En France, la loi de consom ma tion créant les IG ar ti sa‐ 
nales en dys har mo nie avec celle des pro duc tions vi ti vi ni coles et agroa li‐ 
men taires a émaillé le droit des AO / IG ; ou en core, la dé ci sion de la Cour
d’Appel de Paris en mai 2018 sur l’usage du vo cable ré gle men té « cru » a ou‐ 
vert une brèche in quié tante de la dé fense des vins. En Eu rope, les of fen sives
pro viennent de la dé ci sion de la CJUE quant à l’uti li sa tion d’une AOP dans
une dé no mi na tion de vente (Champagner- Sorbert).
Pour tant, les avan cées ob te nues de puis les an nées 2000 à la suite de l’ac‐ 
cord ADPIC de l’OMC de 1994 au to risent à pen ser que l’in ter na tio na li sa tion
de cette pro tec tion de l’ori gine des pro duc tions ty piques s’étend pro gres si‐ 
ve ment. L’es poir que ces po li tiques pu bliques soient in té grées et com prises
ne s’avère pas vain.
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