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La pu bli ca tion de ce nu mé ro spé cial et bi lingue (an glais ou fran çais)
s'ins crit dans la pé riode in édite et tout à fait par ti cu lière des bou le‐ 
ver se ments sa ni taires, so ciaux et éco no miques pro vo qués par la Pan‐ 
dé mie de COVID 19. La vi ti vi ni sphère n'est pas épar gnée par cette
crise. Les pré vi sions du ca bi net IWSR an noncent ainsi une baisse de
13% des ventes de vins dans le monde pour l'an née 2020 1, une ten‐ 
dance que de nom breux autres in di ca teurs semblent confir mer 2.
Pour au tant, et si la crise épi dé mique mon diale semble pos sé der un
effet non né gli geable sur les mar chés in ter na tio naux du vin, la com‐ 
pré hen sion de ces der niers re lève d'une ana lyse mul ti fac to rielle et
dia chro nique qui mé rite de prendre en compte des échelles et des
fac teurs va riés. Les pers pec tives ac tuelles de baisse des ventes ne
concernent pas tous les vi gnobles ni tous les pays d'im por ta tion et
sur tout, elles prennent leur source dans des pro ces sus éco no miques,
ré gle men taires, po li tiques et cultu rels larges qu'il convient de me su‐ 
rer sur le temps long et au prisme des di ver si tés ter ri to riales qu'elles
im pliquent. A ce titre, il no table de consta ter que, par exemple, les
tran sac tions sur les vins fran çais ont ac cu sé un fort re bond en 2020-
2021 3. Les ex por ta tions ont, en par ti cu lier pro fi té d'une hausse de 6%
en vo lume et de 18% en va leur par rap port à la cam pagne pré cé dente,
comme en té moignent les pro gres sions sur des mar chés comme les
Etats- Unis (+19% en vo lume par rap port à la com pagne pré cé dente)
ou la Chine (+35% par rap port à la com pagne pré cé dente) 4. Il semble
néan moins que la pa ren thèse de la pan dé mie, qui par cours tou jours
le globe, n'est pas re fer mée. Si, en effet, le ni veau de 2019 est re trou vé
en 2020-21 un cer tain nombre de mo di fi ca tions semblent en ga gés
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dans le com merce in ter na tio nal comme dans les modes de consom‐ 
ma tion. En ce sens, les évo lu tions, déjà am ple ment per cep tibles avant
la crise du Covid s'avèrent éga le ment qua li ta tives avec l'ar ri vée de
bou le ver se ments à l'in té rieur même des ca té go ries et l'émer gence,
par exemple, de nou velles ré pu ta tions mon diales pour des vins hors
ap pel la tions d'ori gine ou pour des ca té go ries au tre fois peu va lo ri sées
comme les vins rosés.

Les com mu ni ca tions pré sen tées dans ce nu mé ro ima gi né avant la
pan dé mie, pour ront ainsi don ner des pistes pour com prendre cer‐ 
taines de ces évo lu tions struc tu relles déjà à l'œuvre avant 2019.

2

Issus de plu sieurs com mu ni ca tions pré sen tées lors d'un col loque plu‐ 
ri dis ci pli naire "Mar chés du vin et cultures de consom ma tions" or ga‐ 
ni sé par l'Uni ver si té Po ly tech nique de Hong- Kong et la Chaire UNES‐ 
CO "Culture et Tra di tions du Vin" de l'Uni ver si té de Bour gogne les 3,
4 et 5 juin 2019, les textes com pi lés dans ce nu mé ro pro posent, à ce
titre, de nom breuses pistes de ré flexion. Ainsi, cette pu bli ca tion vise
à ap pré hen der la réa li té et l'im por tance du com merce des vins, de ses
évo lu tions, de ses mu ta tions, de ses en jeux ac tuels et de ses ac teurs,
tant sur une échelle glo bale que lo cale.

3

Pour au tant, ces in ter ro ga tions n'ont de sens que si elles s’ins crivent
dans une ré flexion sur le temps long, tant les flux éco no miques et les
cultures de consom ma tion ob ser vés au jour d'hui puisent dans le
passé. Ces en jeux pos sèdent des fon de ments his to riques dont il est
né ces saire de rap pe ler les mé ca nismes.

4

De puis les tra vaux pion niers de Roger Dion en France 5, il y a déjà plus
de 60 ans, les dif fé rentes études me nées sur les vi gnobles sou lignent
le rap port étroit exis tant entre l'émer gence et la réus site des grands
vi gnobles et l'exis tence, à proxi mi té, de mar chés ou de voies de com‐ 
merce ef fi cientes. Cette pu bli ca tion re vien dra en fi li grane sur la te‐ 
neur de ces échanges et donc, sur l'or ga ni sa tion et la place des es‐ 
paces de pro duc tion, de tran sit ou de consom ma tion des vins. Pour
au tant, le re nou vel le ment des ap proches, en par ti cu lier par l'his toire
glo bale, la socio- économie po li tique 6, l'éco no mie des échanges, des
pro duc tions ali men taires de qua li té 7 et des ré pu ta tions 8, met dé sor‐ 
mais en exergue l'im por tance pour mieux com prendre les tran sac‐ 
tions vi ti vi ni coles, des mé ca nismes po li tiques, ré gle men taires, so‐
ciaux et cultu rels sur une échelle large ainsi que leurs in ter dé pen ‐
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dances. Ces ap proches nous per mettent au jour d'hui de pro po ser un
re gard dif fé rent et sans doute da van tage plu ri dis ci pli naire sur ces
pro ces sus d'évo lu tion et de fonc tion ne ment des mar chés, en par ti cu‐ 
lier du vin.

Ainsi, de puis le XIX  siècle, les grands pays pro duc teurs Eu ro péens, la
France en par ti cu lier, ins crivent leurs ex pé di tions de vin dans un
com merce lar ge ment mon dia li sé qu'ils do minent et fa çonnent. Du‐ 
rant la se conde moi tié du XX  siècle ce pen dant, l’af fir ma tion d'autres
pays pro duc teurs (Ar gen tine 9, Chili, Aus tra lie 10, Nouvelle- Zélande,
Etats- Unis, Uru guay, Afrique du Sud) et, conco mi tam ment, le dé ve‐ 
lop pe ment de nou velles zones d'im por ta tion au tant que la baisse de
la consom ma tion dans les "vieux" pays pro duc teurs vont pro fon dé‐ 
ment mo di fier cet ordre mon dial. Les consé quences de ces trans for‐ 
ma tions s'avèrent mul tiples et touchent tous les agents im pli qués,
qu'il s'agisse des pro duc teurs, des né go ciants, des im por ta teurs, des
pres crip teurs et des consom ma teurs. L’essor de ces échanges en‐ 
traîne, ra pi de ment un ren for ce ment des ré gle men ta tions in ter na tio‐ 
nales consi dé rées comme né ces saires à l'ef fi cience des mar chés. Des
ten ta tives d'en ca dre ment de la pro duc tion et du com merce des vins
voient ainsi le jour dès la fin du XIX  siècle et vont se dé ve lop per de
ma nière ir ré gu lière mais per sis tante tout au long du XX  siècle . Il
s'est agit tout d'abord d'em pê cher la fa bri ca tion frau du leuse de vin et,
par là même pré ve nir toute concur rence dé loyale. Dès 1889, la France
im pose alors la pre mière dé fi ni tion of fi cielle du vin en 1889 : "Le vin
est le pro duit ex clu sif de la fer men ta tion du rai sin frais », texte suivi de
nom breux autres ten dant à in ter dire des pra tiques propres à en gen‐ 
drer sur pro duc tion et pro blèmes sa ni taires. Dans le même temps, ou
peu après, de nom breux pays adoptent des lois si mi laires. Rou ma nie,
Grèce, Ita lie, Al le magne ou Au triche, mais éga le ment, dès 1904 Ar‐ 
gen tine, ou dès 1929 Chili et Bré sil s'en gagent dans cette pre mière
voie d'or ga ni sa tion des pro duc tions 11.

6 e
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Au début du XXe siècle, l'autre type de fraude contre la quelle sou‐ 
haitent lut ter les "an ciens pays pro duc teurs", touche à l'usur pa tion
des dé no mi na tions géo gra phiques des vins. Il est en effet tout à fait
pos sible de vendre des vins sous des noms pres ti gieux des vi gnobles
eu ro péens alors même que ces bois sons ne sont pas du tout is sues
des zones géo gra phiques dont elles portent les noms. Déjà, à la fin du
XIXe siècle, fleu rissent les "Cha blis Ca li for niens" ou les "Bor deaux
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d'Aus tra lie". La lé gis la tion s'oriente donc vers la pro tec tion des vins
d'ori gine. Avec la dé li mi ta tion du Vino Verde (Re giao De mar ca da do
Vinho Verde) et celle de la Cham pagne en 1908 (puis avec les textes
du 6 mai 1919 et du 30 juillet 1935 sur les Ap pel la tions d'Ori gine), le
Por tu gal et sur tout la France lance un mou ve ment suivi, à leurs ma‐ 
nières, par d'autres na tions. En 1933, l’Es pagne vote des lois de pro‐ 
tec tion de la Rioja et du Jerez et fon de ra fi na le ment en 1970, ses
Denominaciónes de Ori gen. C'est en 1963, que l'Ita lie créée ses De no‐ 
mi na zione di Ori gine Control la ta.

Mais toutes ces pro tec tions n'ont ini tia le ment de va leur que sur les
mar chés in té rieurs et n'em pêchent pas les usur pa tions sur les mar‐ 
chés mon diaux. En ce sens, et mal gré des pre mières ré so lu tions in‐ 
ter na tio nales adop tées au XIXe siècles (Conven tion de Paris du 20
mars 1883, com plé tée par l’ar ran ge ment de Ma drid du 14 avril 1891),
les choses évo luent peu dans la pre mière moi tié du XXe siècle et les
cadres ré gle men taires adop tés peinent à of frir une pro tec tion ef fi‐ 
cace pour les dé no mi na tions d’ori gines re ven di quées par cer tains
pays au sor tir de la guerre. Trop peu de pays si gna taires et des
conven tions n’em pêchent nul le ment la vente sous une dé no mi na tion
d’ori gine fran çaise pour vu que lui soit ac co lé un nom géo gra phique
propre au pays de pro duc tion. Sous la pres sion du Por tu gal et de la
France, le 31 oc tobre 1958, est ce pen dant signé par 6 (Cuba, Haïti,
France, Por tu gal, Mexique, Tché co slo va quie) puis ra pi de ment 8 pays
(Hon grie, Ita lie), l'Ar ran ge ment de Lis bonne concer nant la pro tec tion
des ap pel la tions d’ori gine. Il pose les bases d'une nou velle dé fi ni tion
et pro tec tion de l'Ap pel la tion plus res tric tive. Son ar ticle 8 donne
enfin plus de moyen à la pour suite in ter na tio nale contre les fraudes
les dé no mi na tions. Les 9 pays si gna taires s'y confor me rons mais en
re vanche, pas par exemple ces grands pays im por ta teurs que sont la
Bel gique, la Grande- Bretagne, la Suisse, les Pays- Bas, la Suède et les
Etats- Unis avec les quels cet en ca dre ment nor ma tif devra s'ins crire,
au coup par coup dans des ac cords bi la té raux ou, dès 1962 (30 juillet)
pour cer tains, dans le cadre de la Po li tique Agri cole Com mune. La
mon dia li sa tion crois sante des échanges et la vo lon té de les or ga ni ser,
contri bue ra en suite à dé ve lop per les dis cus sions et trai tés in ter na tio‐ 
naux au sein de l'Or ga ni sa tion Mon diale du Com merce.

8

Mais cette his toire glo bale prend forme à tra vers un or ga nisme in‐ 
con tour nable pen dant presque tout le XXe siècle, l'Of fice In ter na tio ‐
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nal de la Vigne et du Vin. Fondé sous la fé rule Fran çaise en 1924, l'OIV,
cette en ti té in ter gou ver ne men tale, prend dès lors une place dé ci sive
dans l'or ga ni sa tion de ces mar chés du vin. Au jour d'hui com po sée de
48 Etat membres, son rôle, ne ces se ra de s'ac croître au cours du
temps. La nu mé ri sa tion de ses pu bli ca tions et de ses ar chives ini tiée
par la MSH de Dijon et la Chaire UNES CO "Culture et Tra di tions du
Vin" de l'Uni ver si té de Bour gogne offre dé sor mais, à ce titre, d'im por‐ 
tantes pers pec tives aux cher cheurs qui sou haitent cer ner son in con‐ 
tour nable ac ti vi té ré gle men taire, scien ti fique et éco no mique ainsi
que sa place dans l'af fir ma tion du mo dèle dé fen du par les pro duc‐ 
teurs eu ro péens 12.

A par tir des an nées 1970-1980, ces normes vont se confron ter à
d'autres vi sions du com merce vi ni cole, un com merce moins ré gle‐ 
men té, plus li bé ral, moins ter ri to ria li sé. Sou te nues par les vi gnobles
en plein dé ve lop pe ment dans les an nées 1980-1990 (USA, Aus tra lie,
Afrique du Sud, Chili, Ar gen tine, Nouvelle- Zélande, ...) ces ma nières
de faire les zones de pro duc tion re vêtent une im por tance moindre
face à la mise une mise en avant du cé page ou de marques com mer‐ 
ciales. Dans ces "nou veaux vi gnobles", les pos si bi li tés tech niques sont
in fi nies ou pour le moins, peu ré gle men tées. Certes, on dé li mite des
zones pour don ner une ori gine géo gra phique aux vins, mais il s'agit
alors plus de marques d'ori gine que d'ap pel la tions d'ori gine. Ainsi, si
la dé li mi ta tion Napa Val ley, en Ca li for nie, cir cons crit des zones de
pro duc tion, à l'in té rieur de ces zones, les pos si bi li tés tech niques sont
très larges. Aucun type de vin, aucun cé page, aucun pro cé dé œno lo‐ 
gique in ter dits. En Napa, il est pos sible d'éti que ter un vin en nom‐ 
mant le cé page si au moins 75% des rai sins uti li sés ap par tiennent au
cé page en ques tion. De la même façon, un vin peut être éti que té
Napa Val ley si au moins 85% des grappes pro viennent de la ré gion vi‐ 
ti cole du même nom. Ici, les vi gne rons peuvent ainsi s'ap pro vi sion ner
dans d'autres ré gions, aux prix sou vent moins éle vés, pour as sem bler
leur vin. Or, nous re trou vons ce sys tème li bé ral et très concur ren tiel
dans la ma jo ri té des "nou veaux" pays pro duc teurs.

10

Les mo dèles Eu ro péens très ré gle men tés des Ap pel la tions d'Ori gine
est donc de puis les an nées 1980 en conflit avec des pays pro duc teurs
pro po sant une vi sion très li bé rale et concur rente. Ce com bat se joue
au ni veau in ter na tio nal sous la ban nière de puis santes or ga ni sa tions.
Ainsi, L'OIV est au jour d'hui concur ren cée par le très li bé ral World
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Wine Trade Group 13. Ce der nier réuni le Ca na da, le Chili, l'Ar gen tine,
la Nouvelle- Zélande, l'Afrique du Sud, l'Aus tra lie et sur tout les Etats- 
Unis qui, eux, ont même quit té l'OIV en 2001. Par ailleurs, des as pi ra‐ 
tions à sor tir des cadres in ter na tio naux peuvent émer ger au gré de
rap ports de force plus gé né raux tel, ré cem ment, la dé ci sion Russe
d'au to ri ser la dé no mi na tion Cham pagne (sham pans koye) pour ses vins
ef fer ves cents. Les ré flexions sur les mar chés contem po rains et les
cultures de consom ma tion me nées dans ce nu mé ro de "Ter ri toires du
Vin" s'ins crivent en core dans cette nou velle donne, d'au tant que, de‐ 
puis les an nées 2000, le contexte s'est en core com plexi fié avec l'ar ri‐ 
vée de nou veaux ac teurs issus, prin ci pa le ment du monde asia tique.

De puis une ving taine d'an nées l'Est de l’Asie, s’im pose en effet comme
l'une des plaques tour nantes ma jeures des mar chés vi ni coles mon‐ 
diaux. Hong- Kong était en ce sens plei ne ment lé gi time pour ac‐ 
cueillir le col loque dont sont issus ces actes au jour d'hui pu bliés dans
« Ter ri toires du vin ». Centre né vral gique d'un dé ve lop pe ment ex po‐ 
nen tiel des tran sac tions et achats de vins fins en Asie au jour d'hui, l'île
s'im po sait en 2019, à l'ins tar de Sin ga pour ou Shan ghai comme un des
lieux in con tour nables du com merce des vins de crus du conti nent.
L'Asie com merce et consomme de ma nière ex po nen tielle 14, mais au- 
delà, un pays comme la Chine fait au jour d'hui par tie des vi gnobles
qui, en 2018, avec une sur face de vi gnoble de plus de 875 000 ha
(2ème rang mon dial der rière l'Es pagne) et une pro duc tion de plus de
13 mil lions d'hl, comptent sur la pla nète 15.

12

Les jour na listes dé gus ta teurs qui ont mar qué une époque, créant ou
dé fai sant des ré pu ta tions. Une page se tourne après la re traite de Ro‐ 
bert Par ker, la dis pa ri tion de Mi chael Broadbent et de Ste ven Spur‐ 
rier : in ter ve nant de notre col loque. Ré su mer en quelques lignes la vie
de Ste ven Spur rier (1941-2021), n’est pas chose fa cile mais c’est aussi
re tra cer l’épo pée du vin des 50 der nières an nées. Il est sur tout connu
pour son rôle dans le Ju ge ment de Paris en 1976 qui est un mar queur
de la mon tée des vins du Nou veau Monde. A l’ori gine, il s’agis sait de
fêter le bi cen te naire des Etats Unis, en pro po sant une dé gus ta tion de
vins ca li for niens, le for mat a évo lué vers une dé gus ta tion com pa ra tive
à l’aveugle de vins fran çais et ca li for niens. Les ré sul tats fa vo rables aux
vins ca li for niens ont fait l’objet de nom breuses po lé miques, re mises
en cause mais sur tout mé dia ti sa tion, amor çant l’ar ri vée de nou veau
ac teurs.

13
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Ste ven Spur rier à l’ori gine ca viste à Paris (les Caves de la Ma de leine)
s’est lancé de nom breux pro jets en tre pre neu riaux, l’Aca dé mie des
Vins qui a es sai mé dans de nom breux pays, bars à vins, Vi no po lis à
Londres, vi gne ron dans le Dor set mais sur tout à par tir de 1993
comme jour na liste dé gus ta teur à De can ter qu’il a ac quis sa no to rié té
in ter na tio nale. Tou jours en quête de nou veaux pro jets, il nous pré‐ 
sen tait jus te ment lors de notre col loque les nou velles orien ta tions de
De can ter. Fin dé gus ta teur, amou reux du vin, des vins, gent le man, il
res te ra à ja mais le té moin ma li cieux d’une grande épo pée du monde
du vin.

14

Gardons- nous néan moins de sim pli fier ces évo lu tions des mondes de
la vigne et du vin. Comme l'ex pliquent très bien cer taines contri bu‐ 
tions conte nues dans ce nu mé ro, selon les ter ri toires et les jeux
d'échelles convo qués, les conclu sions don nées per mettent d'af fi ner
et de com plexi fier le ta bleau. Or, ces mar chés ne sont bien en ten du
pas uni formes et la pla nète vin reste en réa li té très hé té ro gènes et
en tre mê lée. Nombre de vi gnobles tels que ceux d'Aus tra lie ou de
Chine, par exemple, doivent une par tie de leur ex ten sion à des in ves‐ 
tis se ments ou par te na riats d'en tre prises eu ro péennes, Fran çaises en
par ti cu lier. En Eu rope, cer taines zones comme la Rioja es pa gnole de
pro duc tion laissent aussi la part belle à une cer taine in dus tria li sa tion
fi na le ment assez proche du mo dèle Ar gen tin. In ver se ment, au Bré sil,
les De no mi na cion des ori gem créés dès les an nées 2000 im pliquent
le suivi d'un vrai ca hier des charges dans les pra tiques alors qu'un
nombre crois sant de pro duc teurs chi nois se tournent vers une pro‐ 
duc tion de vins dits "de ter roirs", à l'ins tar de ce que montre Jacky Ri‐ 
gaux 16.

15

De puis le début du XX  siècle l’éco no mie du vin est de ve nu mon diale
de sorte que le fonc tion ne ment des mar chés vi ni coles du XXI  siècle
en est in dé nia ble ment l'hé ri tier. Le pa no ra ma his to rique et ac tuel des
ré gle men ta tions sur les vins d'ori gine bros sé par Ca ro line Le Gof fic
évoque avec force ces conti nui tés.

16 e

e

Reste que, en fonc tion des ap proches, des ter ri toires étu diés, cette
éco no mie pro cède aussi de nom breuses sin gu la ri tés contem po raines.
Nombre de textes ras sem blés dans ces actes et pro po sés par de
cher cheurs issus du monde en tier (Grande- Bretagne, France, Chine,
Aus tra lie, Etats- Unis, Ca na da) et de di verses dis ci plines (Eco no mie,
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Droit, Mar ke ting, Géo gra phie, His toire) en font plei ne ment état. Ob‐ 
ser vant ces pro blé ma tiques sous dif fé rents angles géo gra phiques et
sous plu sieurs échelles ter ri to riales (Chine, Japon (Chuan fei Wan),
France, , vi gnobles du Ningxia (Bei fang Zhai, Joan na Foun tain et Mi‐ 
chael Mac kay), de Tokaj (Aline Bro chot), de Napa Val ley (Cao Yu,
Mingxuan Liu, Yu feng Li et Haiyan Song), de Ca ro line du Nord (Bon‐ 
nie Far ber et Erick T. Byrd), de Bour gogne...) ces études donnent à
voir les mar chés du vin, leurs normes de pro duc tion et de com mer‐ 
cia li sa tion dans toute leur di ver si té.

Par ailleurs, cette trans for ma tion his to rique et contem po raine des
mar chés, la baisse re la tive de l'in fluence Eu ro péenne, le dé ve lop pe‐ 
ment d'une concur rence des vins du nou veau monde, le dé cen trage
ac tuel vers l'Asie éga le ment, sou lèvent de sur croît de nom breuses in‐ 
ter ro ga tions sur l'évo lu tion et la di ver si té des modes et des cultures
de consom ma tion, in ter ro ga tions né ces saires que cette pu bli ca tion
ne pou vait igno rer. Dans ce pay sage, s'af firme d'ailleurs un uni vers
concur ren tiel plus large do mi né par d'autres bois sons al coo li sées
(bières, spi ri tueux,...), peu al coo li sées ou pas du tout ( jus, eaux, sodas)
et qui, pour une part, s'ins crivent dans l'évo lu tion de cer taines po pu‐ 
la tions vers des consom ma tions mo dé rées, voire hy gié nistes (par
exemple, la ques tion des jus en Inde évo quée par Sha rad Kumar
Kulsh re sh tha et Ashok Kumar).

18

Il était im por tant, pour mieux cer ner cette di ver si té de l'ap pré hen der
au prisme des cultures, au sens large, qui ca rac té risent qua li ta ti ve‐ 
ment et quan ti ta ti ve ment les consom ma tions de vin. Ces modes de
consom ma tion, pour une part ci vi li sa tion nels, s'adossent à des es‐ 
paces géo gra phiques sin gu liers, por teurs de goûts, de sym boles, et de
re pré sen ta tions par fois très va riés. Tel est le cas entre la consom ma‐ 
tion de vins de fruits dans la pro vince de Me gha laya en Inde et la
culture tra di tion nelle lo cale. Les ac cords mets vins évo qué dans ce
vo lume par Jean- Robert Pitte, Yu King, Yau Tao et Mar kus Schu ckert
tiennent, à ce titre, une place consi dé rable dans ces modes de
consom ma tion. Ils sont, au jour d'hui comme hier, des élé ments forts
de la so cia bi li té des bu veurs. Or, si dans cer tains pays, prin ci pa le ment
en Eu rope du Sud ou en Amé rique La tine, nous consta tons un fort
lien entre le repas et la consom ma tion de vin, tel n'est pas for cé ment
le cas dans les pays anglo- saxons ou en core, au cours d'autres pé‐ 
riodes de l'his toire 17. Néan moins, le dé ve lop pe ment contem po rain
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d'un tou risme œno lo gique, gas tro no mique voire oe no gas tro no mique
dans de nom breux centres de consom ma tion à tra vers la pla nète, en
Asie par exemple 18, mais aussi, comme l'évoquent Zhen sen Chen et
al. le cy clo tou risme vi ti cole en vi gnoble de Ba ros sa (Aus tra lie),
confèrent une di men sion sup plé men taire, voire nou velle à la
consom ma tion de vin et donc, à son achat. La Pan dé mie a ce pen dant
ré vé lé ré cem ment la dé pen dance de ces modes de consom ma tion à la
ca pa ci té des tou ristes à pou voir se dé pla cer et, en par tie leur "rem‐ 
pla ce ment" par les vi si teurs plus lo caux. Enfin, cette thé ma tique ne
peut faire l'éco no mie d'une ré flexion so cio lo gique vi sant à si tuer et
ex pli quer les modes de consom ma tion au tour des dé ter mi nismes et
po si tion ne ments so ciaux, voire des ima gi naires. Sur ce der nier point,
l'oe no tou risme bour gui gnon évo qué par Charles Ri gaux donne plu‐ 
sieurs pistes. Au bout du compte, toutes ces pra tiques touchent elles
aussi, aux struc tures des mar chés vi ni coles, à leurs vo lumes et à
l'émer gence de vi gnobles, c'est- à-dire de ter ri toires tour nés vers
l'éco no mie vi ti cole.

Ces cultures de consom ma tion in ter rogent en outre l'en semble des
phé no mènes de pres crip tion des vins 19. Ce re cueil porte donc éga le‐ 
ment son at ten tion sur ces ac teurs, images ou lieux 20 qui condi‐ 
tionnent ou guident les consom ma teurs. A titre d'exemples, Joëlle
Brouard re vient ainsi sur l'évo lu tion des com mu nau tés d'ama teurs de
vins, de la confré rie aux clubs ; Dar cen Esau et Donna Se nese s'in ter‐ 
rogent sur l'im pact des éti quettes dans les choix du dé gus ta teur ; de
ma nière plus large, Jen ni fer Smith Ma guire et Dunfu Zhang  ques‐ 
tionnent la place des in ter mé diaires cultu rels dans la créa tion d'une
culture de consom ma tion des vins fins en Chine. En outre, si de nom‐ 
breuses pu bli ca tions se sont déjà in té res sées aux pres crip teurs que
sont les Gas tro nomes du début du XX  siècle en France 21, la cri tique
jour na lis tique, les blog geurs ou les som me liers, ce nu mé ro aborde,
quant- à-lui, la ques tion de l'évo lu tion des modes de dé gus ta tion des
vins, de leur dif fu sion et le rap port de ces pro ces sus avec la ques tion
de ré gle men ta tions des normes de pro duc tion et de com mer cia li sa‐ 
tion 22. Quoi qu'il en soit, tous ces in con tour nables fai seurs de mar‐ 
chés contri buent for te ment à la créa tion des ré pu ta tions, à l'or ga ni‐ 
sa tion spa tiale des mar chés, à leur ef fi cience. Tous ces "ter ri toires"
ca rac té risent donc eux aussi l’évo lu tion des es paces de com mer cia li ‐
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1  https://www.le se chos.fr/industrie- services/conso- distribution/vin- la-
crise-sanitaire-pesera-bien-plus-lourd-que-la-crise-financiere-de-2008-
1220666

2  https://www.fran cea gri mer.fr/fam/content/down load/64768/do cu men
t/NCO- VIN-note%20de%20conjoncture- A20M07.pdf?ver sion=2

3  France Agri mer, Conjonc ture vins et cidres, oc tobre 2021,
https://www.fran cea gri mer.fr/fam/content/down load/67451/do cu‐ 
ment/NCO- vin-noteconjoncture-CS-octobre%202021.pdf?ver sion=1

4  Idem

5  Roger Dion, His toire de la vigne et du vin en France : des ori gines au XIX
siècle, Paris, Cla vreuil, 1959, 770 p. (ré édi tion, Paris, Flam ma rion, 1991 - ré‐ 
édi tion, Paris, CNRS, 2010).

6  Colin Hay et Andy Smith (dir.), Dic tion naire d’éco no mie po li tique. Ca pi ta‐ 
lisme, ins ti tu tions, pou voirs, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p.

7  Carl Sha pi ro, "pre miums for High Qua li ty Pro ducts as re turns of re pu ta‐ 
tions", Quar ter ly Jour nal of Eco no mics, n° 98 (4), 1983, p. 659-679 ; Ales san‐ 
dro Stan zia ni, His toire de la qua li té ali men taire (XIXe - XXe siècle), Paris,
Seuil, 2005, 440 p.

8  Lu cien Kar pik, "Réa li té mar chande et ré pu ta tion", Com mu ni ca tions,
2013/2, n°93, p; 121-129.

9  Serge Wo li kow et Oli vier Jac quet, "Le vi gnoble ar gen tin au mi roir de l’his‐ 
toire mon diale du vin du début du 20  siècle à nos jours. In ter ac tions et
évo lu tions", Confé rence d'ou ver ture du Col loque in ter na tio nal "Pa tri mo nio,

sa tion des vins. Ils mo dulent les fluc tua tions des mar chés en agis sant
di rec te ment sur les modes de consom ma tion.

Cen tré au tour des thé ma tiques des mar chés du vin et des cultures de
consom ma tion dans le monde et, en par ti cu lier, en Asie, ce nu mé ro
n'a pas pour ob jec tif de pro po ser une vi sion ex haus tive de la pro blé‐ 
ma tique. En re vanche, il sou haite ou vrir de nom breuses pistes pour
tra vailler sur ces thé ma tiques et pro pose d'in ter ro ger, de ma nière di‐ 
ver si fiée, les re cherches en ga gées qui com binent la plu ra li té des dis‐ 
ci plines et la va rié té des ter ri toires du vin.
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tu ris mo y ter ri to rios de la viña y el vino ", Men do za, Ar gen tine, 22 fé vrier
2018.

10  Pierre Mikaël, France of the Sou thern He mis phere” Trans fer ring a Eu ro‐ 
pean Wine Model to Co lo nial Aus tra lia, Thèse de doc to rat d’His toire, Uni ver‐ 
si té de Bor deaux et Uni ver si ty of New castle (Aus tra lia), Julie McIn tyre, Co‐ 
rinne Ma rache et John Ger mov [dir.], 2020, montre même com ment l'Aus‐ 
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por ta teur de sa pro duc tion vi ti cole

11  Serge Wo li kow, «  L’his toire du vin comme pa tri moine et atout éco no‐ 
mique », Ter ri toires du vin [En ligne], 8 | 2018, mis en ligne le 01 fé vrier 2018,
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12  Les cor pus nu mé ri sés sont consul tables sur le site sui vant : https://pan‐ 
dor.u- bourgogne.fr/. Pour une uti li sa tion de ces don nées, voir Serge Wo li‐ 
kow, « L’his toire du vin comme pa tri moine et atout éco no mique », Op. cit.
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çaise de science po li tique, 60(6), 2010, p. 1093-1115.
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0.1177/1938965520981070), "Ana ly sis and Fo re casts of the De mand for Im por ted
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