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Les leçons de l’histoire
Le nouveau monde comme modèle
Le cépage : nouveau facteur clé de succès
Le catalyseur de la crise institutionnelle : le 17 décembre 2002

La mise en place d’une nouvelle stratégie marketing
La mise en avant du cépage : un hold up marketing
L’export comme moteur de la croissance
Une segmentation marketing de l’offre pour pallier la non-hiérarchisation
Une nouvelle image

Le monde du vin et crises à Cahors et ailleurs
La hiérarchisation plutôt que la diversification
La difficile adaptation aux goûts des consommateurs
Un changement de business modèle
Le passage d’un vignoble d’image collective à un vignoble de personnalités
et de « marques domaines »
Une nouvelle génération de vignerons et de vigneronnes
Après le terroir, le néoterroir
Quelle est la bonne échelle pour gérer un territoire, un terroir ?

L’ob jec tif de cette com mu ni ca tion est d’abord de rendre hom mage à
Ro bert Tin lot, homme aux mul tiples ta lents et no tam ment à ses qua‐ 
li tés de mé dia tion et d’illus trer com ment un vi gnoble, une ap pel la tion
peut four nir un champ d’in ves ti ga tion pour com prendre les mu ta‐ 
tions et les crises des vi gnobles. Fin 2005, Ro bert Tin lot est man da té
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par l’Etat pour une mis sion de conci lia tion dans le vi gnoble de Ca‐ 
hors. Face à une crise des cours sans pré cé dent, à des dis sen sions
syn di cales et à une crise des ventes, il réus sit à apai ser les dé bats, à
re mettre toutes les par ties pre nantes au tour de la table ; ce qui per‐ 
mit l’éta blis se ment d’une stra té gie de re con quête en s’ap puyant sur
l’em bauche d’un di rec teur mar ke ting Jé ré my Ar naud qui as su ra
entre  2007 et  2017 la dé fi ni tion et la mise en œuvre de la stra té gie
« Ca hors Mal bec ». L’ana lyse et l’étude de la stra té gie Ca hors Mal bec
s’ap puient sur de nom breux échanges et par tages avec Jé ré my Ar‐ 
naud, sur les re cherches aca dé miques que j’ai réa li sées avec Jean- 
Guillaume Dit ter et sur mon ex pé rience du vi gnoble de Ca hors, no‐ 
tam ment lors des sé mi naires de la Ca hors Mal bec Aca dé mie avec mes
étu diants du Mas tère en Com merce In ter na tio nal des Vins et Spi ri‐ 
tueux de l’ESC Dijon. Je tiens par ti cu liè re ment à re mer cier Ro bert
Tin lot qui m’a fait par ta ger sa grande sa gesse, son prag ma tisme et
son ex pé rience, Jé ré my Ar naud pour son écoute et pour la mise à dis‐ 
po si tion d’un champ d’études fan tas tique, Jean Guillaume Dit ter pour
sa sti mu la tion in tel lec tuelle, et tous les vi gne rons de Ca hors qui
m’ont ac cueillie, et qui ont par ta gé leur ex pé rience et vi sion d’une ap‐ 
pel la tion at ta chante.

Le vi gnoble de Ca hors est un for mi dable la bo ra toire de re cherche, il
concentre les prin ci pales pro blé ma tiques de nom breux vi gnobles en
ce début du XXI  siècle  : une crise de l’offre, une crise de mu ta tion,
une crise gé né ra tion nelle et une crise ins ti tu tion nelle. Nous al lons
nous concen trer sur la pé riode 2007-2017 et la mise en place de la
stra té gie Ca hors Mal bec pour mettre en pers pec tive les en jeux de la
fi lière vi ti cole. Au tra vers du cas de Ca hors, nous es saye rons de com‐ 
prendre l’ori gine et les ra cines des crises ac tuelles de la fi lière vi ti‐ 
cole.
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e

Les le çons de l’his toire
Ca hors, comme presque tous les vi gnobles, s’ins crit dans une dé‐ 
marche de mise en récit his to rique où l’his toire per met de lé gi ti mer
une po li tique de qua li té ac tuelle et une stra té gie de po si tion ne ment.
Si, ef fec ti ve ment, on peut re tra cer une his toire sou vent bi mil lé naire,
tous les vi gnobles ont connu des hauts et des bas, des mu ta tions, des
ré si liences et de pro fondes trans for ma tions de leurs offres et de leurs
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réa li tés de pro duc tions. Entre réa li té his to rique et sto ry tel ling, il est
par fois dif fi cile de faire la part des choses. Le sto ry tel ling lar ge ment
uti li sé par le mar ke ting vise à ca drer un scé na rio de com mu ni ca tion
ac tuelle et de don ner du sens à des stra té gies et des ac tions des dif‐ 
fé rents ac teurs qu’ils soient ins ti tu tion nels ou col lec tifs (In ter pro fes‐ 
sion, ODG, ter ri toire), ou in di vi duels (marques et do maines), quitte à
ou blier, in ter pré ter des faits his to riques, mais en se lé gi ti mant de
l’his toire.

L’his toire du vi gnoble de Ca hors a fait l’objet d’une lec ture éclai rée
no tam ment par Hé lène Velasco- Graciet et Gri set et La bo rie et je ne
re pren drai ici que quelques grands faits pour éclai rer la lec ture de la
pé riode qui nous in té resse : 2007-2017.

4

Au Moyen Âge, les vins du vi gnoble de Ca hors dit "les vins du Haut- 
Pays" partent par voie flu viale vers Bor deaux pour être ex por tés vers
l'An gle terre et no tam ment «  amé lio rer  » la qua li té des vins de Bor‐ 
deaux. C’est la grande pé riode du « black wine », un élé ment qui sera
re pris plus ré cem ment pour la stra té gie des vins de Ca hors en fai sant
du noir la cou leur si gna ture de l’ap pel la tion. Sou cieux de pré ser ver
leurs in té rêts, les Bor de lais dé fi nissent des ré gle men ta tions qui ne
per mettent l’ar ri vée des vins du Haut Pays qu’en dé ca lage après la
vente des vins de Gi ronde. Can ton ner à être un vin de ré serve jusqu’à
l’abro ga tion de ces règles, le vin de Ca hors, comme d’autres vi‐ 
gnobles, subit le phyl loxé ra et en tre prend une re con quête la bo rieuse
de sur faces vi ti coles, sur tout tour nées vers une pro duc tion de vins de
qua li té cou rante, pour une consom ma tion es sen tiel le ment lo cale.

5

Comme dans d’autres ré gions c’est sous l’im pul sion de la cave co opé‐ 
ra tive que s’amorce une nou velle étape dans la vie du vi gnoble. En
1956, les grandes ge lées condamnent une grande par tie du vi gnoble
es sen tiel le ment plan té en hy brides, le choix est fait de re plan ter des
cé pages qua li ta tifs et d'évo luer vers une vi ti cul ture de qua li té. La cave
co opé ra tive créée en 1947, prône la vente en bou teilles, ce qui per met
une bonne va lo ri sa tion (en 1962, le double du prix des vins de qua li té
cou rante) ; sa pro duc tion a re pré sen té jusqu’à 50 % de toute celle des
vins de Ca hors.

6

Mais le grand point d’in flexion de la des ti née de Ca hors est l’ob ten‐ 
tion en 1971 du sta tut d’AOC. En 1971, la sur face vi ti cole en AOC Ca‐ 
hors est de 507 hec tares et at tein dra 4 362 hec tares à son apo gée en
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2001. Cette crois sance très ra pide et im por tante du vi gnoble en traîne
une pé riode de pros pé ri té pour la vi ti cul ture. La pré oc cu pa tion lors
de l’éta blis se ment de l’ap pel la tion était d’ob te nir une zone de pro duc‐ 
tion la plus im por tante pos sible. ce sont en effet 21 700 hec tares qui
ont été dé li mi tés, mais pour une seule cou leur et une seule ap pel la‐ 
tion. Le souci, très pay san, était de pou voir bé né fi cier d’un maxi mum
de po ten tiel dans l’es poir et l’hy po thèse d’une crois sance de la de‐ 
mande per met tant de re trou ver les contours his to riques de ce
qu’avait été le grand vi gnoble de Ca hors.

À par tir de 1971, s’ouvre une grande pé riode de pros pé ri té pour le vi‐ 
gnoble et plus lar ge ment la ré gion. Jean Fou ras tié dans son ana lyse
qui a fait date, avait choi si le petit vil lage de Douelle en bord du Lot
pour si tuer à deux pé riodes dif fé rentes l’évo lu tion so cio lo gique et
éco no mique du mi lieu rural et mettre en évi dence les fa meuses « 30
glo rieuses ». Le vi gnoble de Ca hors vit bien alors, les cours sont éle‐ 
vés. Pour la cam pagne 2001-2002, les cours se si tuent à 129,43  €
l’hec to litre alors que ceux- ci tom be ront à 64,30  € en 2006-2007 et
c’est seule ment en 2013-2014 que le cours du vrac re trou ve ra son ni‐ 
veau des an nées 2000. Cette crois sance éco no mique porte en elle
dès la fin des an nées 90, les ra cines d’une crise qui va sur ve nir à Ca‐ 
hors mais aussi dans de nom breux vi gnobles eu ro péens qui doivent,
dès le début des an nées 2000, af fron ter une concur rence in ter na tio‐ 
nale : les vins du Nou veau Monde et un nou veau bu si ness mo dèle du
vin. Le vi gnoble de Ca hors est peu ex por ta teur : 15 % en 2005 contre
25  % en moyenne pour l’en semble des vi gnobles fran çais  ; avec
comme mar chés do mi nants (en va leur), le Ca na da, le Da ne mark 1, les
USA, la Bel gique et le Japon. La Carte Noire qui avait as su ré la dif fu‐ 
sion im por tante de vo lume, no tam ment en grande dis tri bu tion est en
train de ter nir l’image des vins de Ca hors en lui don nant une image
qui ne cor res pond plus aux at tentes des mar chés. L’or ga ni sa tion de
mise en mar ché des vins avec, no tam ment, un poids im por tant de la
cave co opé ra tive, un né goce déjà fra gi li sé, une mon tée en puis sance
des vi gne rons in dé pen dants mais qui n’ont pas en core or ga ni sé ef fi‐ 
ca ce ment une mon tée en gamme, ex plique la crise que va ren con trer
le vi gnoble.
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Le nou veau monde comme mo dèle
On pres sen tait lar ge ment l’ar ri vée d’une crise pour les vins fran çais ;
de nom breux rap ports d’ex perts ont été com man dés. Déjà en 1993,
l’ONI VINS de man dait au ca bi net de consul ting in ter na tio nal Booz
Allen & Ha mil ton de four nir des re com man da tions pour la fi lière vi ti‐ 
cole mais c’est sur tout le rap port Ber tho meau 2 en 2001qui reçut le
meilleur écho parce qu’en plus du do cu ment, il fait l’objet d’une large
dif fu sion lors de confé rences de l’au teur dans les ré gions. Les prin ci‐ 
paux constats por taient sur l’ab sence de marques fortes, un trop
grand nombre d’ap pel la tions, une fai blesse de la mise en mar ché, une
ré gle men ta tion trop contrai gnante, alors que les ac teurs du Nou veau
Monde fai saient des vins adap tés aux goûts des consom ma teurs en
sim pli fiant leur ap proche et com pré hen sion, met tant en avant le cé‐ 
page. Adap ter le vin aux goûts des consom ma teurs était vu comme
une hé ré sie, une tra hi son de l’es prit de la pro duc tion de vin, c’était
aux consom ma teurs de s’adap ter aux vins et pas aux vins de s’adap ter
au mar ché. Et pour tant l’his toire montre qu’il n’y a pas de vins im‐ 
muables  ; la sur vi vance d’un vi gnoble s’est faite en s’adap tant aux
contraintes de son époque, que ce soit en pro duc tion ou en consom‐ 
ma tion.

9

Le cé page : nou veau fac teur clé de suc ‐
cès

Force est de consta ter que la mise en avant du cé page a été un moyen
de conqué rir une nou velle clien tèle, plus jeune, plus fé mi nine et de
pro po ser des vins fa ciles d’accès, re con nais sables par un style œno lo‐ 
gique et un pa cka ging at trac tif. Avec 20 ans de recul, on com prend
bien le mé ca nisme du suc cès de la stra té gie des cé pages qui est es‐ 
sen tiel le ment lié à la conquête d’une nou velle gé né ra tion de consom‐ 
ma teurs. Dans les an nées 2000, on avait un mar ché «  tra di tion nel »
de consom ma teurs et de clients « éle vés » à la culture du vin connais‐ 
sant, res pec tant les ap pel la tions et qui conti nuaient à ache ter les vins
fran çais sous les codes clas siques (ap pel la tions, éle vage en fût de
chêne…)  ; en re vanche, une nou velle gé né ra tion de consom ma teurs
sou hai tait des vins dif fé rents, plus simples, plus ac ces sibles, plus frui‐ 
tés… En 2020, on connaît le même phé no mène : une as pi ra tion pour
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des vins dif fé rents, à l'image d'une nou velle époque, plus res pec tueux
de l’en vi ron ne ment, de la santé, éthi que ment et es thé ti que ment dif‐ 
fé rents de la gé né ra tion pré cé dente.

Le ca ta ly seur de la crise ins ti tu tion ‐
nelle : le 17 dé cembre 2002
On ne peut évo quer cette pé riode sans évo quer le rôle d’Alain Do mi‐ 
nique Per rin dans la dy na mique de la ré pu ta tion du vi gnoble. Alain
Do mi nique Per rin est un homme d’af faires re con nu, à la tête du
groupe de luxe Ri che mont (Car tier, Van Cleef & Ar pels, Mont blanc,
Pia get…), il va de ve nir un vi gne ron en ra che tant le châ teau de La gre‐ 
zette, avec pour ob jec tif de pro duire un grand vin re con nu, mais aussi
d’ac com pa gner le vi gnoble de Ca hors dans le dé ve lop pe ment de sa
ré pu ta tion in ter na tio nale. Il met son ré seau au ser vice de la com mu‐ 
ni ca tion du vi gnoble, et il a en tête le pro jet de hié rar chi sa tion de
l’ap pel la tion. Dans le vi gnoble com mence alors à naître le be soin
d’aller vers une hié rar chi sa tion et une étude de ré fé rence est réa li sée
pour clas si fier les dif fé rents ter roirs (Rou vel lac) ; on tra vaille sur l’éla‐ 
bo ra tion de cu vées de pres tige (la Charte de qua li té), un im por tant
tra vail de qua li fi ca tion des ter roirs est réa li sé, de vant abou tir à la de‐ 
mande of fi cielle de clas si fi ca tion au près de l’INAO. Cette dé ci sion de‐ 
vait être votée en as sem blée gé né rale de l’ODG des vins de Ca hors en
date du 17  dé cembre 2002. L’INAO était prêt à ac cep ter cette de‐ 
mande, tou te fois dans le cadre d’une ré vi sion de l’aire d’ap pel la tion de
1971. Une par tie des vi gne rons in quiets de cette ré vi sion et crai gnant
d’avoir des par celles dé clas sées dé ci dèrent de ne pas sou te nir cette
pro po si tion. À la suite de ce vote né ga tif, Alain Do mi nique Per rin se
re ti ra de la pré si dence de l’UIVC (Union In ter pro fes sion nelle des Vins
de Ca hors) et une grande di vi sion syn di cale se coua le vi gnoble en traî‐ 
nant de nom breux conflits qui né ces si tèrent l’in ter ven tion d’un mé‐ 
dia teur, en l'oc cur rence, Ro bert Tin lot. La conjonc tion de cette crise
ins ti tu tion nelle, d’une crise de mé vente et de baisse des cours
conduit à une si tua tion très cri tique. Si en core au jourd’hui le pro jet
de hié rar chi sa tion des ter roirs reste une op tion pour le vi gnoble, de
nom breux ac teurs consi dèrent que la date du 17 dé cembre 2002 a été
une oc ca sion ratée.

11



Le monde du vin : un monde de crises ?

Licence CC BY 4.0

La pro blé ma tique res tait alors en tière. Com ment va lo ri ser un vi‐ 
gnoble qui n’est pas hié rar chi sé ? À titre de com pa rai son, nous avons
étu dié d’autres ap pel la tions de taille si mi laire et de ca rac té ris tiques
sem blables no tam ment Cha blis. Cha blis est mono cou leur, sur une
sur face quasi iden tique avec une ty pi ci té liée à un style de vin comme
le Ca hors mais bé né fi ciant d’une hié rar chi sa tion à la bour gui gnonne :
(vil lage, pre mier cru, grand cru). Un autre mo dèle est celui de Châ‐ 
teau neuf du Pape avec une clas si fi ca tion des do maines, ou alors celui
de la Wa chau avec une clas si fi ca tion mar ke ting via des marques col‐ 
lec tives. Ces ap pel la tions ont trou vé des axes stra té giques qui leur
ont per mis d’être com pé ti tifs et de trou ver une voie de va lo ri sa tion
de leurs pro duits.

12

La mise en place d’une nou velle
stra té gie mar ke ting
Il s’agis sait donc de dé fi nir une nou velle stra té gie pou vant être ra pi‐ 
de ment mise en œuvre, compte tenu de l’ur gence éco no mique du vi‐ 
gnoble et de s’ap puyer sur les atouts mo bi li sables par le vi gnoble de
Ca hors. La piste de la hié rar chi sa tion des ter roirs ou celle de la clas‐ 
si fi ca tion des ré pu ta tions de man dant du temps, seule une hié rar chi‐ 
sa tion mar ke ting pou vait ré pondre à l’ur gence. La dé marche fut de
mettre en évi dence l’ADN de Ca hors et de la croi ser avec les ten‐ 
dances so cié tales et mar ke ting du mo ment. Les pistes dé tec tées
furent le noir se ré fé rant au Black Wine mo bi li sé dès 2007, avec
l’adop tion d’un code cou leur noir dis rup tif pour l’époque et la mise en
avant du cé page : le mal bec.

13

La mise en avant du cé page : un hold up
mar ke ting

Le cé page est un dé clen cheur d’achat dans cette pé riode, en re‐ 
vanche dans le vi gnoble on parle du côt, d’auxer rois et du mal bec. Le
mal bec n’était pas la dé no mi na tion la plus cou ram ment uti li sée à
l’époque pour par ler des vins de Ca hors. La stra té gie est simple et
réa liste : le vi gnoble ne dis pose pas de moyens suf fi sants pour im po‐ 
ser un nom de cé page in con nu sur le mar ché mon dial ; en re vanche,
le mal bec a été promu avec suc cès par les Ar gen tins, no tam ment sur
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le mar ché amé ri cain, mar ché cible et de ré fé rence pour l’époque.
L’Ar gen tine est le pre mier pays pro duc teur de Mal bec et Ca hors est le
fief his to rique de ce cé page. Il n’y a pas de com pé ti tion sur le lea der‐ 
ship, mais bien une op por tu ni té de s’ins crire dans le sillage des vins
ar gen tins et de faire va loir sa dif fé rence et sa lé gi ti mi té. En 2005, Ro‐ 
bert Par ker dans ses 12 pré dic tions pour 2015 pu bliées dans le ma ga‐ 
zine Wine & Food af firme que le mal bec sera le cé page phare en 2015,
confir mant ainsi l’in té rêt de prendre le cé page Mal bec comme fer de
lance de la nou velle stra té gie.

C’est par la créa tion d’un évè ne ment, les Jour nées In ter na tio nales du
Mal bec (2008, 2010 et 2014, année où il fut re bap ti sé en Ca hors Mal‐ 
bec Days), que la nou velle stra té gie de po si tion ne ment du vi gnoble a
été vé ri ta ble ment lan cée.

15

Créé par l’UIVC et or ga ni sé pour la pre mière fois en avril  2008, cet
évè ne ment a per mis à l’ap pel la tion de re ven di quer à nou veau son sta‐ 
tut de ca pi tale du mal bec  ; à cette oc ca sion, jour na listes, pres crip‐ 
teurs mais aussi pro duc teurs de mal bec du monde en tier ont été
conviés à Ca hors pour étu dier, dé gus ter et fêter ce cé page sur ses
terres d’ori gine.

16

Afin de s’as su rer de la par ti ci pa tion de pro duc teurs ar gen tins à la
pre mière édi tion de cet évè ne ment, l’UIVC or ga nise fin 2007 le dé pla‐ 
ce ment à Lujan de Cuyo d’une dé lé ga tion de vi gne rons, de né go ciants
mais aussi d’élus ter ri to riaux. À la suite de ce dé pla ce ment, pro duc‐ 
teurs et élus de Lujan ac ceptent de par ti ci per aux 1  Jour nées In ter‐ 
na tio nales du Mal bec d’avril 2008. Grâce à cet évè ne ment, et pour la
1  fois, les vi gnobles de Ca hors et d’Ar gen tine sont mé dia ti que ment
et in ter na tio na le ment as so ciés sur le thème du mal bec.

17
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Sur le plan po li tique, cet évè ne ment donne nais sance à un pro jet de
co opé ra tion dé cen tra li sée entre les col lec ti vi tés de Lujan et du Grand
Ca hors, qui de vient ef fec tive de jan vier 2011 à mai 2013.

18

Sur le plan mé dia tique, cette nou velle stra té gie de l’UIVC a per mis
d’ac croître consi dé ra ble ment la vi si bi li té de l’ap pel la tion en France et
à l’in ter na tio nal. En effet, les ar ticles ci tant ou com pa rant les Mal becs
de Ca hors et d’Ar gen tine se sont mul ti pliés. Cette ten dance a même
été am pli fiée par la créa tion en 2011 du World Mal bec Day par Wines
of Ar gen ti na. Or ga ni sé tous les 17  avril, cet évè ne ment ini tia le ment
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dédié aux mal becs ar gen tins est pro gres si ve ment de ve nu l’oc ca sion
de cé lé brer dans la presse et sur les li néaires des mal becs de na tio na‐ 
li tés dif fé rentes, dont le Ca hors, the french mal bec.

Sur le plan com mer cial, cette stra té gie a été ren due vi sible par le pla‐ 
ce ment sys té ma tique d’un pa villon « Ca hors Mal bec » à côté de celui
des Ar gen tins lors des sa lons Vi nex po à Bor deaux, en 2009, 2011, 2013
et 2015, mais aussi à Hong Kong, en 2010. En outre, des « Ca hors Mal‐ 
bec Tours » ont été or ga ni sés aux États- Unis et en Eu rope pour as su‐ 
rer la mise en vi si bi li té de l’offre de Ca hors en mal bec.

20

Sur le plan œno tou ris tique, cette stra té gie a été dé cli née en Villa Ca‐ 
hors Mal bec, Ca hors Mal bec Lounge et de puis 2013 en Des ti na tion
Ca hors Mal bec (la bel li sée Vi gnoble et Dé cou verte), et cela en étroit
par te na riat avec les col lec ti vi tés ré gio nales du vi gnoble per met tant le
pas sage d’une stra té gie pro duit à une stra té gie ter ri to riale.

21

Sur le plan pa cka ging, cette stra té gie a pris la forme d’un nou veau
verre de Ca hors, re con nais sable par son an neau au pied, et d’une
bou teille gra vée « Ca hors Mal bec » po si tion née en mi lieu de gamme.
De ma nière gé né rale, la ré fé rence au mal bec s’est gé né ra li sée sur les
vins de Ca hors, alors qu’elle de meure fa cul ta tive (ré gle men ta tion de
l’éti que tage).

22

La dé cli nai son de la stra té gie Ca hors Mal bec se fera au fil des an nées
en  : Ca hors, the Ori gi nal Mal bec, Ca hors the Ca pi tal of Mal bec, Ca‐ 
hors the French Mal bec, Ca hors, the Ter roir Mal bec.
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L’ex port comme mo teur de la crois ‐
sance
Le mar ché a ciblé les USA, ache teurs de mal bec ar gen tin et sur tout
un pays doté d'une dy na mique de crois sance forte pen dant la pé‐ 
riode. Cette stra té gie a per mis d’aug men ter si gni fi ca ti ve ment les ex‐ 
por ta tions de l’ap pel la tion. Ainsi, de 2011 à 2016, les ex por ta tions de
l’AOC Ca hors ont pro gres sé de 19 500 3 hec to litres en vo lume (+96 %)
et de 10  500  000  € HT en va leur (+107  %). Il aura donc fallu 5 ans
(2007-2011) avant le dé clen che ment de ce boom à l’ex port.
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Sur le mar ché fran çais et no tam ment la grande dis tri bu tion, des
choix dou lou reux furent né ces saires, no tam ment l’aban don des cu ‐
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La seg men ta tion mar ke ting de l’offre des vins de Ca hors

Ni veaux de gamme Style % de Mal bec Gammes de prix

En trée de gamme Rond et struc tu ré 70 à 80 % 5 à 7 €

Mi lieu de gamme Puis sant et gour mand 80 à 100 % 7 à 14 €

Haut de gamme In tense et com plexe 100 % + de 14 €

vées à bas prix (les ex cartes noires), ce qui eut une in ci dence si gni fi‐ 
ca tive sur les sor ties de chais (en vi ron moins 40 % pour la grande dis‐ 
tri bu tion). Néan moins, en grande dis tri bu tion, le vi gnoble se re po si‐ 
tionne pro gres si ve ment, avec une pro gres sion ré gu lière de son prix
moyen d’achat (3,57 € TTC le col en fin d’année 2016, contre 2,47 €
TTC en 2007, +47,2 % en 10 ans), à re lier na tu rel le ment à la re va lo ri sa‐ 
tion du mar ché du vrac (126,57  € HT / Hl en 2015-2016, contre
64,70 € HT / Hl en 2006-2007, +95,6 % en 10 ans)

Une seg men ta tion mar ke ting de l’offre
pour pal lier la non- hiérarchisation
Les vi gne rons avaient cou tume de pro po ser plu sieurs cu vées pour
struc tu rer leur offre com mer ciale, cette struc tu ra tion étant fon dée
sur une ap proche clas sique avec une cuvée de base sou vent ap pe lée
«  Tra di tion  » et une cuvée «  Pres tige  » sans réelle ap proche
construite hor mis le fait de ré ser ver les meilleures cu vées pour l’as‐ 
sem blage de pres tige. La mise en place de la nou velle stra té gie mar‐ 
ke ting s’est construite sur l’in ci ta tion de faire éta blir pour chaque do‐ 
maine et opé ra teur une struc tu ra tion de gamme à trois ni veaux.
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Pro gres si ve ment, les vi gne rons ont re fa çon né leur gamme en te nant
compte de cette orien ta tion tant dans la construc tion de l’offre que
dans la stra té gie ta ri faire. La pré sen ta tion des vins des Ca hors dans le
Ca hors Lounge sur ce mo dèle a in ci té les vi gne rons à « hié rar chi ser »
leur offre. Ca hors est au jourd’hui l’exemple que l’on cite pour une
bonne hié rar chi sa tion mar ke ting d’un vi gnoble lorsque l’ap pel la tion
n’est pas elle- même hié rar chi sée. Ce re mo de lage de gammes s’est ac‐ 
com pa gné d’un ré ajus te ment sty lis tique des vins pour suivre les ten‐ 
dances du mar ché, plus frui té plus dans la « bu va bi li té » et dans un
re loo king sty lis tique des éti quettes et des pa cka gings.
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Cette stra té gie a créé une dy na mique de seg men ta tion va lo ri sant la
di ver si té des vins de Ca hors  ; via la créa tion d’in ti tu lés pu re ment
mar ke ting uti li sés lors des dé gus ta tions pro fes sion nelles (mé dias,
ache teurs) et grand pu blic (Ca hors Mal bec Lounge), afin de ca rac té ri‐ 
ser les 3 prin ci paux styles de Ca hors : « rond et struc tu ré » (en trée),
« puis sant et gour mand » (mi lieu) et « in tense et com plexe » (haut de
gamme)  ; avec la ré af fir ma tion des deux grandes aires de ter roir du
vi gnoble, le Causse et la Val lée. Le Syn di cat AOC Ca hors sou haite dé‐ 
po ser une de mande au près de l’INAO vi sant à ob te nir l’au to ri sa tion
d’uti li ser sur les éti quettes de l’AOC Ca hors deux dé no mi na tions géo‐
gra phiques com plé men taires et donc deux nou veaux ca hiers des
charges cor res pon dant à ces deux grandes aires de ter roir, ré ac ti vant
par là le pro jet de hié rar chi sa tion de 2002
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Une nou velle image
Le vin de Ca hors avait une image de vin rus tique, il est sou vent qua li‐ 
fié de « vin de chas seurs », avec des vins puis sants et une struc ture
ta nique im por tante. Les pa cka gings étaient très clas siques, dans l’es‐ 
prit des vins bor de lais avec la mise en avant de bâ ti ments et de sym‐ 
boles hé ral diques.
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L’ar ri vée d’une nou velle gé né ra tion de vi gne rons a sti mu lé un élan de
créa ti vi té et d’es thé tisme contem po rains dans la pré sen ta tion des
éti quettes, ou des noms de cu vées.
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L’ob jec tif de la com mu ni ca tion était d’aller vers la mo der ni té et de
s’in sé rer dans des am biances de consom ma tion, plu tôt que de pro‐ 
duc tion. L’In ter pro fes sion a choi si de créer une am biance lounge
pour pré sen ter les offres de ses pro duc teurs et aussi d’ani mer sa
« mai son des vins » dans l’es prit d’un lieu ur bain avec de nom breux
évè ne ments (mas ter classes, dé gus ta tions thé ma tiques, ac cords mets- 
vins sur pre nants…) per met tant d’in sé rer le vin de Ca hors dans la vraie
vie des consom ma teurs et pas uni que ment pour des ac cords mets
vins tra di tion nels, types confit de ca nard ou cas sou let.
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Le monde du vin et crises à Ca ‐
hors et ailleurs

La hié rar chi sa tion plu tôt que la di ver si ‐
fi ca tion

Ca hors, comme de nom breux vi gnobles, par exemple en Anjou, en Al‐ 
sace pour les pre miers crus, en Ba ro lo, ou en Tos cane se sont fo ca li‐ 
sés sur la vo lon té d’aller vers une hié rar chi sa tion adou bée of fi ciel le‐ 
ment no tam ment par l’INAO pour les vi gnobles fran çais. Le mo dèle "à
la bour gui gnonne" avec une hié rar chi sa tion de son par cel laire est le
mo dèle rêvé, parce qu’il a conduit à une va lo ri sa tion de cette « py ra‐ 
mide » par le mar ché et parce qu’une fois adop té il s’im pose à tous.
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Ca hors ne pro pose qu’une seule cou leur, le rouge. Certes, en 2007 le
vin rouge était la ré fé rence in ter na tio nale 78  % des Fran çais ache‐ 
taient du vin rouge contre 65 % en 2017, mais cette offre unique n’a
pas per mis de suivre une ten dance forte du mar ché par exemple, le
vin rosé qui re pré sente 33 % de la consom ma tion en France. Certes
les vi gne rons ont pro po sé du rosé à leurs clients, mais pas sous l’ap‐ 
pel la tion Ca hors : en Vin de Pays du Lot. Ce trans fert de vo lume d’une
ca té go rie à l’autre a en traî né une baisse de re ven di ca tion pour l’ap‐ 
pel la tion Ca hors (donc aussi une baisse des co ti sa tions vo lon taires
obli ga toires et des moyens dis po nibles pour as su rer la pro mo tion) et
sur tout un vo lume de mise en mar ché de la « marque » Ca hors plus
faible en traî nant une di mi nu tion de la vi si bi li té de l’ap pel la tion. His to‐ 
ri que ment, on pro dui sait aussi du blanc à Ca hors et le Kim me rid gien
pré sent à Ca hors per met trait de dé ve lop per des blancs qua li ta tifs  :
dé marche déjà en tre prise par cer tains opé ra teurs 4 en de hors de l’ap‐ 
pel la tion.
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La di ver si fi ca tion est un enjeu im por tant pour tous les vi gnobles,
pou voir pro po ser sous la même marque om brelle (le nom de l’ap pel‐ 
la tion) une offre di ver si fiée cor res pon dant à des at tentes dif fé rentes
comme des cou leurs dif fé rentes, des styles (vin tran quille, ef fer ves‐ 
cent, pé tillant na tu rel, vins for ti fiés…). De nom breux vi gnobles, no‐ 
tam ment ceux qui pro duisent ma jo ri tai re ment des vins rouges se
sont lan cés, quand le ca hier des charges de l’ap pel la tion le per met‐
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tait, dans le dé ve lop pe ment d’une nou velle offre, par exemple les
Côtes du Rhône ou les ap pel la tions du Lan gue doc. Dans d'autres cas,
comme à Gi gon das, les opé ra teurs cherchent à mo di fier di rec te ment
le ca hier des charges.

Dans un souci de bien faire, les vi gne rons ont été ten tés par l’écri ture
de ca hiers des charges très « res tric tifs » se pri vant par là même de
pos si bi li tés d’évo lu tion de leurs offres ren dues né ces saires par l’évo‐ 
lu tion de la de mande ou par des contraintes d’adap ta tion aux chan‐ 
ge ments cli ma tiques en se pri vant de cé pages ou de tech niques pou‐ 
vant rendre leurs vins plus adap tés à la de mande. Pour s’ex pri mer, les
vi gne rons ont donc été ten tés ou obli gés de sor tir de l’ap pel la tion,
pri vant par là même l’ap pel la tion de po ten tiel de va lo ri sa tion.
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On peut noter le suc cès des IGP qui ont bé né fi cié d’une flexi bi li té
plus grande et d’un re la tif im mo bi lisme de cer taines ap pel la tions
(AOP), no tam ment les moins va lo ri sées et les moins connues. Les ap‐ 
pel la tions se sont donc trou vées pri vées de vo lumes et de source de
di ver si fi ca tions et d’in no va tions. En étant po la ri sés sur un ob jec tif de
hié rar chi sa tion, de nom breux vi gnobles ont raté le train de la di ver si‐ 
fi ca tion.
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La dif fi cile adap ta tion aux goûts des
consom ma teurs

Les goûts des consom ma teurs changent, mais aussi les consom ma‐ 
teurs changent parce que les modes de vie et de consom ma tion évo‐ 
luent. Dans un monde de chan ge ment, le vin doit s’adap ter comme
les autres pro duits. Le fro mage qui n’est plus au tant consom mé en
pla teau entre le plat prin ci pal et le des sert est de ve nu un in con tour‐ 
nable de l’apé ri tif ou en plat prin ci pal. Le vin est de plus en plus
consom mé à l’apé ri tif avec une pré fé rence pour le blanc et les ef fer‐ 
ves cents. Pour prendre place aussi pen dant ce mo ment de convi via li‐ 
té, le rouge doit s’adap ter, s’adap ter en style (aller vers plus de frui té),
mais aussi en tem pé ra ture de ser vice. De nom breux vi gne rons ca dur‐ 
ciens l’ont bien com pris et no tam ment la jeune gé né ra tion en dé ve‐ 
lop pant des vins issus du vi gnoble de Ca hors sou vent sous éti quette
Vin de France avec des pa cka gings, des noms de cu vées et des styles
adap tés à cette nou velle donne 5.
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Pour un cer tain nombre d’opé ra teurs (vi gne rons, pres crip teurs, ama‐ 
teurs éclai rés…) faire évo luer ses cu vées dans le sens de la de mande
des consom ma teurs est une tra hi son. Le vin est mar qué par une
concep tion d’im mua bi li té, de puis des siècles, alors que dans les faits,
il n’a cessé de s’adap ter. Cer taines évo lu tions sont de l’ordre de l’ajus‐ 
te ment, par exemple, l'évo lu tion du goût boisé ou le re cours à un éle‐ 
vage dif fé rent et res tent donc ac cep tables. En re vanche, l'évo lu tion
des Sau ternes vers des vins secs pro voque une po lé mique. Le monde
du vin fran çais a du mal à évo luer, il est mar qué du sceau des usages
lo caux, loyaux et constants prô nés par les ap pel la tions.
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Un chan ge ment de bu si ness mo dèle
Par ti cu liè re ment en France, nous sommes ha bi tués à des ac teurs bien
for ma tés dans un rôle  : les caves co opé ra tives, les né go ciants et les
vi gne rons et une or ga ni sa tion de mise en mar ché. Au fil du temps les
rôles dé vo lus à chaque opé ra teur ont for te ment évo lué, les caves co‐ 
opé ra tives vont de plus en plus vers la mise en mar ché et dé ve‐ 
loppent des stra té gies com mer ciales du mar ke ting qui les rap‐ 
prochent de leurs clients né go ciants ; le né goce s’est ré or ga ni sé ou a
dis pa ru et les vi gne rons ont sou vent pris une carte de né goce pour
ré pondre à la de mande de leurs clients. À Ca hors, la Cave co opé ra tive
qui avait été à l’ini tia tive du re dé mar rage de la vi ti cul ture après la se‐ 
conde Guerre Mon diale, s’est re grou pée avec d’autres caves co opé ra‐ 
tives du Sud- Ouest. Le né goce ca dur cien a qua si ment dis pa ru ou a
re joint des né goces multi vi gnobles et les vi gne rons ont pris de plus
en plus leur des ti née com mer ciale en main.

39

Le mo dèle do mi nant des an nées 2000 pour les vi gne rons a été de
cher cher à s’éman ci per de la vente en vrac et de pas ser à la vente en
bou teilles, si pos sible en di rect, pour in té grer la marge de la mé dia‐ 
tion. Ce mo dèle de ventes di rectes est un mo dèle cou rant à Ca hors et
il n’est pas rare de voir un vi gne ron ef fec tuer de nom breux sa lons de
vins ou sa lons gour mands le wee kend après avoir passé la se maine à
la vigne et au chai. La vente di recte au ca veau est aussi lar ge ment uti‐ 
li sée lors qu’on est sur un flux na tu rel de vi si teurs ce qui n’est pas
aussi évident lorsque les do maines sont épar pillés dans un vi gnoble
étalé le long du Lot sur plus de 40 ki lo mètres. Face à la baisse des
ventes en di rect, no tam ment à cause d’un chan ge ment d’ha bi tude
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(plus de sto ckage pour consti tuer des caves, la pos si bi li té de trou ver
des ap pro vi sion ne ments chez les ca vistes qui se sont for te ment dé‐ 
ve lop pés en ville ces der nières an nées…), l’œno tou risme est pré sen té
comme la mar tin gale pour les vi gnobles et les vi gne rons. Certes
l’œno tou risme per met une dy na mi sa tion d’un ter ri toire, et peut four‐ 
nir un com plé ment d’ac ti vi tés et de re ve nus mais il ne pour ra per‐ 
mettre un écou le ment des vo lumes dis po nibles. Il s’agit donc de se
ré in ven ter parce que la nou velle gé né ra tion de vi gne rons n’a pas né‐ 
ces sai re ment envie de sa cri fier tous ses wee kends à faire des sa lons
ou à re ce voir des clients, parce que l’in ter na tio na li sa tion passe par
une in ter mé dia tion et la né ces si té de conci lier des ta rifs «  pro  » et
« par ti cu liers ». Le di gi tal et la vente en ligne de viennent une réa li té.
Il faut donc choi sir entre un bu si ness mo dèle à do mi nante «  pro  »
c’est- à-dire im pli quant une mé dia tion via des agents, des dis tri bu‐ 
teurs ou un mo dèle par ti cu lier vi sant la clien tèle par ti cu lière. On
parle main te nant de mo dèle « DtC » c’est- à-dire « di rect to consu‐ 
mer » qui vient se ra jou ter au « BtB » « bu si ness to bu si ness » et au
«  BtC  » bu si ness to consu mer. Ce jar gon pro fes sion nel dé fi nit des
mo dèles de mise en mar ché nou veaux, no tam ment avec la prise en
compte de la di gi ta li sa tion de l’éco no mie. Les vi gnobles et les vi gne‐ 
rons ne sont pas tou jours prêts à gérer cette nou velle donne avec la
co exis tence d’une vente à des cir cuits pro fes sion nels (en France et à
l’ex port), la vente di recte en salon et au ca veau, la vente en bou tique
sur in ter net, les wine clubs… Le phy gi tal (fu sion du mar ke ting et
com merce di gi tal et com merce phy sique  : dis tan ciel et pré sen tiel)
pren dra toute sa rai son d’être en 2020 dans un contexte de crise sa‐ 
ni taire mais im plique une or ga ni sa tion et une ré flexion bien en amont
pour or ga ni ser au mieux cette grande mu ta tion. Ce bou le ver se ment
im por tant des mo dèles de mise en mar ché touche les vi gne rons ca‐
dur ciens comme les vi gne rons de toutes les ap pel la tions.

Le pas sage d’un vi gnoble d’image col ‐
lec tive à un vi gnoble de per son na li tés
et de « marques do maines »
L’ap pel la tion a été pen dant long temps le dé clen cheur d’achat ma jeur
et elle oc cu pait une place pré pon dé rante sur l’éti quette. Pro gres si ve‐ 
ment le vi gne ron, le do maine ont été mis en évi dence et dans le choix
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du consom ma teur le vi gne ron de vient un cri tère de choix im por tant.
On dit que l’on vend d’abord du vi gne ron avant de vendre du vin. À
l’image de la gas tro no mie et de la mise en scène des chefs, le vi gne‐ 
ron est de ve nu un élé ment cen tral de la com mu ni ca tion des vins. Ce
n’est pas la fonc tion de vi gne ron mais la per son na li té du vi gne ron qui
de vient un élé ment clé dans la va lo ri sa tion des vins. Des do maines et
quelques vi gne rons em blé ma tiques étaient connus des pres crip teurs
et des ama teurs éclai rés dès les an nées 2000 mais, de puis 2007, on a
vu l’ar ri vée d’une nou velle gé né ra tion de vi gne rons, des jeunes vi gne‐ 
rons re pre nant les ex ploi ta tions de leurs pa rents, des nou veaux
venus : néo vi gne rons, in ves tis seurs qui, croyant en l’ap pel la tion, ont
dé ci dé de mener des stra té gies of fen sives de mise en avant de leurs
vins. Très vite, cette nou velle gé né ra tion a re te nu l’at ten tion des mé‐ 
dias, les pres crip teurs ont été in té res sés par la dy na mique, les pro‐ 
jets, et le nou veau style des vins de Ca hors. La presse a lar ge ment fait
écho de cette nou velle dy na mique, créant une sorte de cercle ver‐ 
tueux d’une com pé ti tion de ta lents. Le nombre de do maines cités
dans l’ap pel la tion a for te ment pro gres sé que ce soit en France et à
l’étran ger par exemple, en 2017, un Ca hors a été élu parmi les 10
meilleurs vins de l’année 6 La “sta ri fi ca tion” des vi gne rons est une
nou velle donne, elle im plique une ges tion de l’image du vi gne ron, du
do maine, des cu vées dans le col lec tif de l’ap pel la tion. Le ma na ge ment
d’un vi gnoble se trouve donc im pac té par une com pé ti tion d’images
d’hommes ou de femmes re cher chés ou cour ti sés par les mé dias et
les pres crip teurs. L’in di vi duel prend le pas sur le col lec tif mais le col‐ 
lec tif à be soin de ses in di vi dus connus et re con nus qui jouent ou pas
le jeu de l’ap pel la tion.

Une nou velle gé né ra tion de vi gne rons
et de vi gne ronnes
La trans mis sion des do maines est une pré oc cu pa tion de la fi lière vi ti‐ 
cole, avec un pro blème de coût de trans mis sion pour les vi gnobles les
plus va lo ri sés au fon cier élevé et un pro blème de ca rence de re prises
dans d’autres vi gnobles. Le jeune d’une fa mille n’est plus dans « l’obli‐ 
ga tion » de pour suivre l’ac ti vi té vi ti cole parce que les pa rents ac tuels
ne mettent pas (ou moins) la pres sion pour une re prise et parce que
par fois ils sont par tis vers d’autres mé tiers. Cer tains, après une pre ‐
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mière car rière pro fes sion nelle re viennent à la pro prié té mais avec gé‐ 
né ra le ment une vi sion dif fé rente du mé tier. D’autres do maines se
voient contraints de vendre à d’autres vi gne rons ou à des néo- 
vignerons ou des in ves tis seurs. L’ar ri vée de néo vi gne rons et d’in ves‐ 
tis seurs est un signe d’une dy na mique de l’ap pel la tion, ces nou veaux
ar ri vants pensent pou voir mener un pro jet en co hé rence avec leur
ob jec tif de vie, éta bli pas uni que ment en termes de ren ta bi li té et de
re tour sur in ves tis se ment, mais aussi de vi sion du mé tier et de par‐ 
tage de va leurs. Ca hors a été un vi gnoble très at trac tif pen dant la pé‐ 
riode 2007-2017 avec la re prise de do maines fa mi liaux, l’ar ri vée d’in‐ 
ves tis seurs, no tam ment pour des do maines, des pro jets de tailles im‐ 
por tantes et des néo- vignerons avec des pro jets de vie. Toutes ses
nou velles ins tal la tions n’ont pas été cou ron nées de suc cès mais tra‐ 
duisent l’adhé sion à une stra té gie de vi gnoble consi dé ré comme
d’ave nir. Une ap pel la tion qui a un pro jet, une stra té gie clai re ment ex‐ 
pli cite est plus apte à at ti rer pour des re prises ou des créa tions de
do maines. La com pé ti tion entre vi gnobles ne se fait pas uni que ment
sur les ventes mais sur la ca pa ci té à at ti rer et/ou re te nir des ta lents.

Cette nou velle gé né ra tion en vi sage le mé tier dif fé rem ment, no tam‐ 
ment en adop tant des pra tiques plus res pec tueuses de l’en vi ron ne‐ 
ment, en ca li brant l’ex ploi ta tion en fonc tion de leur ob jec tif avec par‐ 
fois une ré duc tion de la sur face, en mo di fiant la com mer cia li sa tion.
Bref cette nou velle gé né ra tion remet en cause le mo dèle d’avant
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Après le ter roir, le néo ter roir

Les trois va riables clés du po si tion ne ment d’un vin sont  : le made in
(ori gine, l’ap pel la tion), le made of (cé pages, tech niques comme les vins
for ti fiés, li quo reux, oxy da tifs), le made by (le vi gne ron, la marque, la
si gna ture…). Le poids et l’im por tance de cha cune de ces va riables dé‐ 
pendent de la stra té gie de chaque do maine ou marque et ont varié
selon les pé riodes. Il fut un temps ou le mot cham pagne pou vait être
suf fi sant, même si la marque ra joute de la va leur. Au jourd’hui, la dif fé‐ 
ren cia tion se fait en pré ci sant l’ori gine (mise en avant du par cel laire)
ou les tech niques (do sage, so le ra, cé pages…). Le ter roir est plus que
ja mais une va riable de va lo ri sa tion mais la par ti tion se joue dif fé rem‐ 
ment. Il vé hi cule plus qu’une ori gine, il est por teur de nou velles va‐ 
leurs : la na tu ra li té. Le vi gne ron de vient le ga rant et le connais seur de
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son en droit de na ture qu’il ex prime dans son vin. Il ne suf fit pas de
mettre un nom de par celle sur une éti quette, le pro duc teur doit ap‐ 
por ter les preuves de sa dif fé rence basée sur une connais sance fine
de son vi gnoble. La la bel li sa tion de pra tiques ver tueuses et res pec‐ 
tueuses de l’en vi ron ne ment, quel que soit le label, n’est plus suf fi sante
pour convaincre le nou veau consom ma teur, elle de vient la norme.
Pour aller dans le sens de la de mande de ces nou veaux consom ma‐ 
teurs, de nou veaux codes, de nou velles ga ran ties sont à mettre en
œuvre

Quelle est la bonne échelle pour gérer
un ter ri toire, un ter roir ?
Il existe de nom breuses ins ti tu tions en charge de la dé fense, de la
pro mo tion des vins, ODG, In ter pro fes sion, grou pe ments de pro duc‐ 
teurs. Ca hors a fait le choix pen dant la pé riode 2007-2017 de vivre
seul son épo pée et sa stra té gie avec l’ODG des vins de Ca hors et l’In‐ 
ter pro fes sion des vins de Ca hors pour un vi gnoble de po ten tiel mo‐ 
deste (4 000 hec tares en vi ron) avec le refus de re joindre l’In ter pro‐ 
fes sion des Vins du Sud- Ouest qui au rait pu aussi re joindre les vins
d’Oc ci ta nie. Châ teau neuf du Pape est une fé dé ra tion qui vit en de‐ 
hors des vins de la val lée du Rhône comme de nom breuses ap pel la‐ 
tions de Loire qui pour suivent leur propre stra té gie sur le mar ché
fran çais. Il existe, bien sûr, des pro blèmes po li tiques et d’hommes,
mais ces ins ti tu tions « tra di tion nelles » sont- elles en core aptes à as‐ 
su rer la pro mo tion et la va lo ri sa tion des vins d’un ter ri toire ? Contes‐ 
tées par fois par leurs adhé rents, elles ont par fois du mal à mo bi li ser
dans le sens d’un col lec tif, elles sont concur ren cées par d’autres or‐ 
ga ni sa tions col lec tives (ex.  : grou pe ments thé ma tiques de pro duc‐ 
teurs). Dans le cadre de la stra té gie Ca hors Mal bec, Ca hors ne pou‐ 
vait jouer sa des ti née qu’au ni veau de l’ap pel la tion mais dans le cadre
d’un bud get re la ti ve ment li mi té.
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Ac tuel le ment on pré co nise d’aller vers des re grou pe ments et des en‐ 
ti tés im por tantes et de dé ve lop per des stra té gies multi- vignobles no‐ 
tam ment afin de dé ga ger des res sources suf fi santes pour dé ve lop per
des ac tions de com mu ni ca tion et de pro mo tion. Ca hors est un cas
d’école d’une stra té gie « ro bin son nienne » mais avec une vraie stra té‐ 
gie qui cor res pon dait com plè te ment à son époque. La mise en avant
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du cé page, et pas n’im porte quel cé page, le mal bec, pro fi tant ainsi du
sillage dé ve lop pé par l’Ar gen tine. Il lui faut main te nant pas ser à une
autre stra té gie, à une autre époque. Une nou velle his toire doit se
construire.

Ro bert Tin lot dans la pré face de l’ou vrage l’Adn du vin édité en 2015
par l’Aca dé mie Amo rin dont il était le pré sident di sait : « la ré fé rence
aux tra di tions cache les réa li tés dy na miques qui construisent, pas à
pas  ; grâce à la science et l’in no va tion, le sec teur du vin sans cesse
ap pro fon di et re nou ve lé. La science et la tech no lo gie l’adaptent à la
so cié té qui change ». Com ment conci lier tra di tion et adap ta tion ? La
stra té gie de Ca hors entre 2007-2017 est une réus site parce qu’elle
s'est adap tée à une époque, tout en s’ap puyant sur les po ten tia li tés
his to riques, hu maines du vi gnoble.
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Le cycle du vin est un cycle long, les choix d’au jourd’hui im pactent le
de ve nir. Il faut être prag ma tique, chaque vi gnoble pos sède les res‐ 
sorts qui lui per mettent de re bon dir à condi tion de bien com prendre
l’époque et ce qui fait sa vé ri table iden ti té.
Alors que les rap ports d’ex perts en 2000 pré co ni saient, une mas si fi‐ 
ca tion voire une in dus tria li sa tion de la pro duc tion, on va vers une
«  ter roi ri sa tion  » plus forte, un dé ve lop pe ment des marques com‐
mer ciales c’est la marque de vi gne ron qui s’im pose, une stan dar di sa‐ 
tion des pro duits alors que la niche de vient la règle. Quels se ront les
nou veaux le viers des an nées 2020 ou 2030 ?
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L’éner gie d’un vi gnoble dé pend des hommes et des femmes qui font
au quo ti dien la vie d’une ap pel la tion, à la fois grâce à des ini tia tives
in di vi duelles mais aussi dans le sens d’un col lec tif. La ges tion des col‐ 
lec tifs devra être une des pré oc cu pa tions des ac teurs de la fi lière.
Il est bon d’avoir des hommes clair voyants, en ga gés et prag ma tiques
pour prendre en charge la des ti née des vi gnobles.
Ro bert Tin lot était un de ceux- là.
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Français
En 2005, face à une si tua tion de crises : crise po li tique, crise syn di cale, crise
éco no mique, crise de gou ver nance, crise mar ke ting et com mu ni ca tion nelle,
Ro bert Tin lot est ap pe lé à jouer le rôle de mé dia teur et de di plo mate dans le
vi gnoble de Ca hors. Il réus sit ra pi de ment à re mettre tout le monde au tour
de la table et à convaincre de la né ces si té de mettre en place une nou velle
stra té gie mar ke ting. A par tir de 2007, s’ouvre une nou velle ère  : celle de la
stra té gie Ca hors Mal bec. Cette stra té gie, en phase avec les ten dances mon‐ 
diales de l’époque, a per mis une évo lu tion ou une ré vo lu tion dans le vi‐ 
gnoble. A tra vers le cas de Ca hors, exemple d’une si tua tion que de nom‐ 
breux vi gnobles tra versent, nous nous in ter ro ge rons sur les crises qui nour‐ 
rissent l’évo lu tion d’une ap pel la tion pou vant la faire gran dir ou la fra gi li ser.
Nous ana ly se rons donc la stra té gie de Ca hors entre 2007 et 2017 dans le
contexte gé né ral de l’évo lu tion des mar chés et des pro blé ma tiques vi gne‐ 
ronnes sur un ni veau col lec tif mais aussi in di vi duel. Par- delà le cas de Ca‐ 
hors, nous es saye rons de poser les pistes de ré flexions pou vant ali men ter la
stra té gie ac tuelle d’un vi gnoble.
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