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J A fin du cycle de I'Uruguay et la création de I'Organisation mon-
l:diale du commerce (OMC) ont marqué un tournant dans le déve-

Ioppement du commerce internarional. Les Accords de Marrakech, en
particulier les Accords sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les Accords
sur les Obsracles techniques au commerce (OTC), donnent une place im-
portante à la fixation de règles permerrant de mieux contrôler la proli-
fératron des barrières non rarifaires, souvenr soupçonnées d'être mises en
place dans un but protecrionniste.

La construction de normes (/) internarionales est un Drocessus lenr er
conflictuel, qui se solde, le plus souvent, par une mulriplication er une
diversificatron des normes existantes. C'est ainsi que dans le domane
alimentaire, les normes s'appliquaient jusqu'ici principalement à la com-
position du produit final et aux aspecrs sanitaires. La normalisation
porte désormais également sur les processus de production (notamment
quand les analyses finales sonr trop chères ou peu discriminatoires) et
tend à intégrer de plus en plus la défense de I'environnement ou la ry-
picité des produits.

Dans ce co r se d
originalité er vin,
75 ans au sein et du
normaliser les et de
ses pays membres. Une telle expérience de normalisation au niveau rn-
ternational est unique dans Ie domaine alimentaire et pourrait logiquc-
ment servir de modèle ou au moins inspirer la réflexion internationale
conduite au sein de I'OMC et de ses différents partenaires. Nous verrons
qu'il n'en est rien : I'interaction entre ces deux organisarions est limitée
et l'insertion 'OMC n. s'impose pas
comme natur respectives de I'OIV et
de I'OMC ne rspecrives de rapproche-
ment ou d'ha

Notre objectif est ici d'analyser ce processus original de renconrre er
d'interaction entre deux organisations internationales de normalisation,
totalement différenres, à la fois par leur histoire, leur domaine de compé-
tence et leur légitimité politique. Nous caractérisons, dans une première
partie, les voies traditionnelles de la normalisation à l'æuvre dans le sec-
teur des vins en soulignanr I'originalité de ce processus de normalisation
au sein du domaine agro-alimentaire. Nous étudions ensuite de quelles fa-
çons les forces du marché et les stratégies des différenrs acreurs sectoriels et
politiques menacenr aujourd'hui la stabilité du dispositif OIV. Nous élar-
gissons enfin la réflexion en considérant I'ON dans le nouveau complexe

techniques que
être le résultar
u elle peut êrre
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international de normalisation. Nous examinons pour cela les perspectives

d'harmonisation des notmes à la lumière des convergences et divergences

de vues au sein de ces deux systèmes de normalisation, des réformes insti-
tutionnelles en cours à I'OIV et des stratégies avérées ou potentielles des

différents acteurs concernés (professionnels, Etats-membres, OIV).

LES PROCESSUS DE NORMALISATION DANS LE SECTEUR DU VIN

Le secteur du vin est organisé au plan international par I'OIV' Cette

organisation intergouvernementale a pour missions principales la créa-

tion de normes visant à un développement du commetce international

du vin. Il s'agit surtout d'améliorer la loyauté des transactions sur Ie

marché international par la répression des fraudes, Ia protection des ap-

pellations d'origine, la garantie d'authenticité et l'harmonisation des mé-

ihnd.r d'analysi. II esr également prévu de démontrer les effets bienfai-

sants de la consommation de vin (nocamment Pouf contrer les politiques

de prohibition d'alcool comme celles pratrquées par les Erats-Unis dans

les ànnées 20) et plus généralement de promouvoir les études scientr-

fiques et leur diffusion internationale.

diversifiées et ont eu pour oblectif de défendre le patrimorne culturel, le

savoir-faire local et les zones traditionnelles de production'

Lactivité de normalisation a donné lieu à un volume important de ré-

solutions, c'esr-à-dife de recommandations aux Etats, dans le but affiché

de préserver conjointement les intérêts des produ ma-

teuis. On distingue trois grands types de normes des

normes identifiant le produit et sa fabrication, d tion
au consommateut et des normes sur les dénominations d'origine. Les

normes n d'identité ) portent sur Ia définition et Ia qualité du produit
u vin, (NPV), les process de production (NPP) et les méthodes d'analyse

(NMA) 12). Les normes d'information du consommateur sont consignées

/r) On distingue: (.i) lc Code internarional des pratiques cenologiques avec les

dé{initions.o.r..ir,unt le raisin, les moûts et les vins spéciaux (NPV) et la des-

cription déraillée des prariques er rrairements possibles (NPP) accompagnées de la

mer,rion de I'avis de I'OIV (admis ou non), (ii) le Recueil des mérhodes interna-

tifs ou solutions tirrées s'y rapportanr (NMA)
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LES ENIEUX DE LA NORMALISAT'ION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

dans la Norme internationale pour l'étiquetage des Vins et Spiritueux,
construite dans le respect des définitions fournies par la liste des syno-
nymes des variétés de vigne et le code des caractères descriptifs des varié-
tés er espèces de Vitrs. Les normes définissant et protégeant les dénomrna-
tions d'origine sont, quant à elles, contenues dans la résoiution OIV de
1992 su.r les n Appellations d'ongine reconnues > et < Indicarions géogra-
pnlques feconnues).

Le rôle économique des normes est à double tranchanr : si les normes
permettent une réduction importante des coûts de transaction par I'ho-
mogénéisation des produits et des prariques de production et par une plus
grande transparence et fiabilité de l'information, elles peuvenr parfois être
utilisées, dans une perspective srrarégique (Reardon et a/.,2001), comme
barrières à I'entrée sur cerrains marchés au profit de producteurs déjà pré-
sents et constituer alors un frein à I'innovation et à la différenciatron er
une entrave à la concurrence et aux échanges. Les enjeux économiques qui
se profilent derrière les normes sonr donc porentiellement considérables et
Ia dynamique d'élaboration des normes, qu'elle se fasse par généralisation
d'une norme volontaire ou par décision publique, fait intervenir des jeux
d'acteurs compliqués (Sylvander, 1996).

Pour mieux analyser le processus d'évolution des normes, on urilisera
la grille d'analyse proposée par les politologues (Finnemore er Sikkink,
1998). Elle permet de décrire, à rravers les logrques d'acteurs, la dyna-
mique de construcrion des normes dans la filière vin et la question de
l'harmonisation avec les normes élaborées par d'aurres instances. On s'ar-
tachera ainsi à repérer les trois phases-clés de construction de la norme:
la phase d'émergènce, qui se fait le plus souvenr à rravers des initiarives
privées, la phase d'adoption er de diffusion, er la phase d'instrtutionnali-
sation qui se traduit par la mise en place d'une réglemenrarion privée ou
publique. La dynamique de la norme peur aussi rraverser une phase de
contestation et décliner lorsque sa légitimité est remise en cause ou
qu'elle est concuffencée par l'émergence de nouvelles normes. Pour cha-
cune de ces phases{j/, on écudiera les stratégies des acreurs dominants en
mesurant leurs intérêts er leur influence, mais aussi en caractérisanr la
façon dont ils défendent ia légitimité de leur démarche et les méca-
nismes institutionnels de normalisation qu'ils choisissenr de privrlégier.

'" Nocons que la dynamique de construction des normes peut très bien se faire
en uoe ou deux étapes seulement : ainsi, dans le cas de I'OIV, la plupart des
notmes onc été élaborées par décision commune. Il n'y a clonc pas eu processus de
diffusion et la phase d'émergence se confond avec la phase d'insrirucionnalisation.
En revanche, ies normes d'adhésion volontaire se construisent à travers ces trois
Pnases.
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Un effort de normalisation précoce: les intérêts en jeu

et le rôle des acteurs dans l'émergence des normes

de la filière vin

LArrangement de 1924 qui crée officiellement I'OIV est l'aboutisse-
ment d'un long processus initié une trentaine d'années plus tôt avec Ia

Convention de Madrid de 1891. La longueur du processus s'explique par

son caractère exceptionnel, aucun autre secteur alimentaire ne s'étant
jusqu Elle s'explique également

par le à l'origine de cette création

sont I n qui est traversé, au début

du siècle, par une crise viticole sans précédents. Suite à Ia crise du phyl-
loxéra qui a profondément déstabilisé Ie secteur et face à une consom-

mation en stagnation, la production et le commerce du vin connaissent

un essor anarchique avec une multiplication des productions artificiali-
sées ou frauduleuses. Linstabilité des cours et les menaces de surproduc-
tion sont d'autant plus inquiétantes et difficiles à juguler que les bassins

de production sont déjà fortement spécialisés, ce qui laisse peu de

mafges de manæuvre aux viticulteurs.

En France, la crise est aussi fortement ressentie par les producteurs

des vignobles d'appellation qui, soumis à la concurrence des moûts im-
portés et des vins frauduleux, ainsi qu'à la volonté de domination du

marché des négociants, voient leur réputation menacée et leur rente de

situation s'éroder. Ces producteurs réagissent en prônant I'organisation

et la structuration de la viticulture de qualité. Par une démarche corpo-

ratiste de défense de leurs intérêts, ils obtiennent la création des Appel-
lations d'origine contrôlée en 1935. La réglementation sur les AOC
consolide la protection des rentes acquises par un renforcement du

contrôle de l'offre qui passe par un relèvement des barrières à l'entrée

pour les nouveaux producteurs et par un fractionnement de l'offre contri-
buant à la rareté du produit (Boulet et Bartoli, 1995), En revanche, tout
en Dréservant leur rente de situation, ces producteurs défendent une

conieption libérale du marché des vins, un abaissement des barrières

douanières et des taxes fiscales.

Les producteurs français des vignobles d'appellation ont su être très

actifs en guidant les premiers pas de I'ON. Il n'est pas anodin de souli-
gner que le siège social de I'OIV est à Paris, que sa direction a touiours

été assurée par un Français et que celui qui fut le premrer président de

I'OIV, Edouard Barthe, fut aussi un des protagonistes du débat national

sur les Appellations d'origine en 1919. La France a joué un rôle de lea-

dershio incontesté dans l'élaboration des obiectifs initiaux de I'OIV et

dans ljorientation de son fonctionnement. Les producreurs français ont
eu en effet tout intérêt à ce que les restrictions qu'ils s'imposaient puis-

(4) 
Espagrre, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Portugal, Tunisie.
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sent aussi s'imposer aux producteurs concurrents étrangers. De sorte que
pour certains auteurs (Boulet et Barroli, I99t), ., |uilure df f}N au plan
dc la uiticulture internationale est constiraée, pour I'essentiel, d'une extension à
toas les pays nembres de la conception française d.e la uigne et du ain , (p. 93).
En réalité, la prévalence du poinr de vue français porte principalemenr
sur deux points: la définition du vin et l'appellation d'origine.

Cependant, la France a su très vite comprendre que la défense de ses

intérêts passait par une légitimarion collective des normes proposées. Sur
de nombreux poinrs, son intérêt rejoignaic ceux des uutreJ pays produc-
teurs, ce qui lui permit de former des alliances efficaces. Ainsi, I'opiniâ-
treté de ces pays pour parvenir à cet arrangemenr témoigne de la néces-
sité ressentie d'une telle organisation internarionale pour lurrer
efficacement conrre toutes les fraud s (réelles et potentiellesj et dépasser
les nombreux conflirs pouvanr apparaître entre Iès pays. La légitimation
des 

_objectifs,des 
pays leaders passait également pa.1'é*posé dJ principes

fédérateurs dans lesquels pouvaient ré r..onnuitre l'ensemble d., ouu,
producteurs, et par la mise en æuvre de mécanismes de normalisation
acceptés par tous.

Les justifications de cet effort précoce

Le travail de normalisarion de I'OIV est fondé sur quelques grands
principes qui ont perduré jusqu'à nos jours en dépit des changemùts de
contexte économique et instirutionnel :

- le postulat d'une certaine n spécificiré, du secteur viti-vinicole, sou_
vent fortement ressentie par les professionnels du secteur. ce sentiment
largemenr partagé a conduit les Etats-membres à mainrenir I'OIV dans
son_intégrité, er même à en renforcer les rravaux après la création de la
FAo (au sein de l'oNU en 1948) à I'issue de la seconde suerre mondiale.
LOIV a ainsi obtenu un accord stipulanr que n Ia FAo ; saurait se sub-
stituer dans I'accomplissement des tâches qui incombent à l'oIV, reconnu
cgmme organisation intergouvernementale spécialisée dans le domarne
viti-vinicole n. Une collaborarion érroite existe depuis lors entre la FAO et
I'OIV, via un secrétariat commun chargé notammenr du suivi statistique
du secteur et de I'organisation de manifèstations scientifiques;

- la volonté précoce de défendre une définition strice et originale du
produit, principalement basée sur la matière première et reflétÀt un at-
tachement particulier à la dimension culturelle du produit. Le produit
o vinu est défini par l'oIV dès 1928: il est nexcluiivement la toisson
résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin
frais, foulé ou non, ou du moût de raisin,. b. trouu.nt ainsi exclus du
champ de la définition, les produits à base de raisins secs ou d'aurres
fruits, ou encore à base d'arômes artificiels. Se rrouvent égalemenr exclus
les vins qui pourraient être reconstitués (à l'instar de ce qui se fait pour
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d'autres boissons), à parrir de liqueur ou de concentrés surgelés par ad-

dition d'eau. une deuxième originalté de la définition esr de maintenir

par les contraintes imposées sur la matière première, une certaine proxi-

mité entre Ie lieu de fabrication du vin et le lieu de culture du raisin ;

- la prise en compte de la dimension culturelle du produit u vin ' à

travers là protection de l'Appellation d'origine, fondée à I'O1y sur les

facteurs nalurels et humains responsables de la typicité des produits ;

- un souci permanent de la sécurité alimentaire. Historiquement, les

grands pays viticoles ont été confrontés et, par suite, sensibilisés à la

question des fraudes et plus généralement des risques alimentaires consé-

cutifs à des pratiques inadaptées. LOIV s'est alors doté de règles_strictes:

à titre d'exemple, l'évolutiàn des normes de l'ON sur le plomb (baisse

de la teneur ajmissible de 600 à 200 microgrammes par litre en 20 ans)

illustre comment le travail des experts a permis de réduire les seuils

admissibles, dans I'intérêt direct des consommateurs (pourtant Peu orga-

nisés et peu pressants dans ce domaine).

A rravers ces différents principes, se dessine un processus de normali-

sation relativement original, visant fondamentalement une harmonisatron

sans uniformisation. dunr un souci de maintien de la diversité des pro-

duits, les normes de I'OIV accordent beaucoup d'importance à la localisa-

tion et au procédé de fabrication. Les exigences se portent en conséquence

sur les u bànnes pratiques ), Ia ( traçabilité, des produits, la.sécurité ali-

menraire, c'est-à-dire sur les processus d'élaboration des produits. A I'in-

verse, aucune norme ne vise à une standardisation ni à une hiérarchisatron

des produits. Autre conséquence et originalité de ce processus.de norma-

lisation, un lien étroit s'esi établi précocement entre les intérêts du pro-

ducteur er ceux du consommut.ui. C. lien historique réussit à iustifier
I'orsanisation étroite du secteur et les barrières technologiques à I'entrée,

uu Ào- de la qualité du produit pour le consommateur'

Le processus de normalisation porté par I'OIV s'est donc très vite at-

taché à des principes fondateurs fôrts qui lui ont permis d'asseoir sa lé-

gitimité uutii bi.À auprès des pays producteurs que d ma-

Ieurs. D. plus, I'OIV s'est doté de règles de fo qui'

pendant longtemps, ont limité les tentations de " ses

-.-bres et favorlsé la mise en place de compromis stables, même sur

des points potentiellement conflictuels.

Adoption et institutionnalisation des règles de

normalisation

Les principes de concertation et de décision à I'ow et les règles de

fonctionnement qui en découlent sonr caracrérisés par : (i) le rôle pré-

pondérant de I'expertise, (ii) des décisions votées par I'ensemble des
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pays-membres, (iii) des moyens de contrôle et de coercition faibles, et
(iv) un équilibre des pouvoirs longtemps favorable à la France.

- Le rôle de l'expertise

Les résolutions internationales sont préparées à huis clos de manière
concertée, par les ( groupes d'experts " (spécialisés). Ces experrs sonr
choisis et délégués par les Etats-membres sur la base de leurs compé-
tences scientifiques. Ainsi, les Etats peuvenr-ils se prémunir d'éven-
tuelles pressions du fait d'intérêts particuliers de firmes privées, en limi-
tant I'accès des professionnels aux postes d'experts. Les pays très
centralisateurs er avec une forte implication du secteur public délèguent
essentiellement des fonctionnaires. En revanche, il n'est pas rare que les
pays plus libéraux mandatent des représentants de firmes privées. Se

I'objectivité àes risque-t-
ment ou indirect son Davs
Plus largemenr, culrÊ àe

érêt supérieur de à Ia fois
compétents scientifiquement (objectifs) et inféodés à des Etats (voire à
des firmes) eux-mêmes animés de stratégies propres.

- La prise d.e décision collectiae

Les résolutions sonr adoptées en Assemblée générale annuelle, par les
représentants des gouvernements, c'est-à-dire au niveau politrque, ce qui
facilite la traduction ultérieure de ces résolutions en réglementation na-
tionale, ou supranationale. Ladoption des résolutions par I'Assemblée
généraIe de I'ON s'effectue traditionnellement par le vote des délégués
gouvernementaux, investis d'un nombre inéqal de voix. Ce nombre est
fixé par négociation lors de I'adhésion de chaque pays. Il est déterminé
sur la base du nombre d'unités de cotisations apporrées par le pays, Il est
révisable. Le souci des Erats-membres durant les 75 premières années
d'existence de I'OIV a été d'élaryir le cercle des adhérents au plus grand
nombre de pays producteurs, voire à quelques pays consommareurs, sans
exiger forcément de contributions élevées en retour. Ce système a subi
certaines critiques ces dernières années, principalemenr pour deux rai-
sons : (i) il n'est pas conforme aux modes de décision en cours dans la
plupart des grandes organisations inrernationales de type ONUsien dans
lesquelles chaque pays est doté d'une voix, (ii) il peut être soupçonné de
favoriser les intérêts des pays producteurs - qui sont aussi en ourre les
pays les plus gros consommareurs - car ils sont les plus nombreux et
qu'ils ont choisi de verser des corisarions plus élevées.

- Des moyens de contrôle et de coercirion quasi inexistants

LOIV ne s'est pas doté de moyens de coercition permerrant d'impo-
ser aux Etats-membres d'appliquer toures les réglemenrarions. Par son
statut, I'OIV n soumet des propositions aux Etats-membres susceptibles
d'assurer la répression des fraudesr. De fait, I'OIV favorise les dralogues
entre experts et délégués nationaux de toutes cultures, mais ne drspose
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pas d'équivalent de I'Organe de règlement des différends qui donne tout
son poids à I'Organisation mondiale du commerce. En l'absence d'auto-
rité supranationale, les Etats-membres mis en minorité sur une résolu-

tion peuvent donc être tentés soit de prendre des mesures politiques de

rétorsion, sort de tarder indéfiniment à intégrer la résolution internatio-
nale concernée dans leur réglementation nationale. Dans la grande majo-

rité des cas, cette application est néanmoins effective. Elle peut se faire

de façon directe, pai intégration à la réglementation 
(J) nationale ou par

la jurisprudence, ou de façon indirecte, par des accords commerciaux bi-
latéraux ou multilatéraux.

Même en cas d'accords formels, la question des contrôles internatio-

naux reste délicate: I'exemple de I'Union européenne démontre que Iors

des crises les plus sensibles, aucune instance européenne de contrôle de

fraudes n'a pu être mise en place de façon efficace et pérenne. Le seul

moyen pour I'OIV de contourner (au moins partiellement) la question

des conirôles est de minimiser les probabilités d'émergence de conflits

entre les Etats-membres. Jusqu'à ces dernières années, la Direction de

I'OIV a donc toujours cherché à négocier des compromis qui puissent

remporter l'adhésion de tous ; plutôt que d'imposer des décisions à une

minorité mécontente ayant toujours I'option de ne pas appliquer les me-

sures incriminées.

- L'équilihre dzs pouuoirs fauorable à la France

Le rôle important dans I'OIV de l'Europe en général et de la France

en parciculier serait-il un facteur de déséquilibre dans la représentation

des Etats à I'OIV ? Il est vrai que I'Europe représente deux tiers de la

production mondiale de vin et pèse fortement pour que les normes de

I'OIV soient compatibles avec la réglementation et les usages européens'

II est vrai également que la France, sans véritable politique Pro-active en

ce domaine, a bénéficié d'une aura historique auprès des représentants

internationaux : nombre d'entre eux ont été formés dans des étabhsse-

ments d'enseignement supérieur agronomique ou ænologique français,

et parlent le français, langue internationale du vin (cf. Arrangement de

1924). Assumant cette position de leader, la France s'est hisroriquement
montrée très généreuse avec la filière viticole internationale, offrant le

siège de I'OIV à Paris, acquittant des unités de cotisations surnuméraires

(sans droits de vote supplémentaires), et invitant les autres Etats-

membres à suivre cet exemple dans I'intérêt supérieur de la filière. Mais

le consensus tacite qui reconnaissait traditionnellement à la France et à

I'Europe une pleine légitimité pour représenter I'intérêt général du sec-

teur s'est amenuisé ces dernières années.

(J) Ainsi I'Union européenne et Ie Mercosur n'intègrent dans leur réglementa-
tion aucune pratique qui ne soit autorisée par I'OIV, précisanc même qu'à défaut
d'indicacion explicite, ce sont les normes de l'OIV qui s'appliquent.
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En conclusion, I'OIV a adooté un modèle sectoriel de normalisation
relativemenr original, orienté iÀirialement sur la défense des intérêts des
pays producteurs, mais qui a su aussi élargir le cercle des alliances aux
pays consommateurs en défendant la qualité aux dépens de la quantiré.
Ses normes, fondées principalement sur l'originalité du produit, sa typi-
cité et sa qualité, onr inspiré d'aurres seceurs qui ont adopté des régle-
mentations comparables même s'ils n'ont pas atteint un degré de struc-

a

ôt
a-

et
des contraintes institutionnelles internationales a bousculé l'équilibre
des rapports de force et contraint auiourd'hui l'OIV à adoprer dés voies
d'action différentes.

EVOTUTIONS INTRA-SECTORIELLES

La récente montée en puissance des nouveaux pays producteurs, res
nouvelles exigences des consommateurs et les innovations technolo-
giques ont profondément bouleversé les conditions de production et
d'échanges du produit uvin,. Ces évolutions du marché iont porteuses
de nouveaux enjeux auxquels I'OIV doit dorénavanr faire face.

Les évolutions du marché

Le marché du vin se caracrérise par des constanres structurelles. Les
plus notables sont: (i) le poids important de l'Europe qui représente enco-
r_e près des deux tiers de la production mondiale, malgré une politi<1ue
drastique de contrôle de l'offre destinée à mieux ussurir I'équilibre àes
marchés; (ii) une proportion traditionnellement très élevée (80 à90%) de

; (iii) une régression-,, sociologique "
nr consommareurs(u/. Depuis 1995
ndances de long terme se sont modi-

oportion de vins consommés hors des frontières
de leur zone de production s'esr accrue sensiblement pour avoisiner doré-
navant 30%.De plus, les (pays neufso, relles I'Australie ou I'Afrique du
Sud, ont choisi d'augmenrer ( strarégiquement, leur production pour u.-
croître leurs exportations vers les marchés traditionnels (Royaume-uni)

'l' ^ 
titre d'exemple, la consommarlon moyenne annuelle des Français esr pas-

;ée de 120 litres de vin en 1960 à moins de 60 litres auiourd'hui.
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ou nouvellement ouverts Çapon). Ainsr l'Australie augmente sa produc-

tion de I'ordre àe 12% par an depuis 1995 pour dépasser les 7 millions de

tonnes en 1998. Cette stratégie résulte aussi du constat que la consomma-

tion augmente régulièrement dans Ies pays faiblement consommateurs.

En second lieu, le marché se caractérise par une évolution marquée de

la demande vers certains types de vins. Dans les pays tradirionnels, Ia

demande s'oriente nettement vers les nvins de qualité,, au détriment

des vins de table. En France, les vins les plus demandés sott désormais

les vins d'Appellation d'origine, ou d'Indr
de pays). La demande mondiale glisse. quan

cépage, 
/-) issus d'un nombre restreint de

I2,7 Mio hl en 1998 contre 4,2 Mio hl en

progresse également qualitativement, puisque les échanges internæio-

nuu* .n 1998 étaient composés de 20 %o de vins de cépage' de 40 %

d'Appellation d'origine (et autres Indications géographiques) et de seu-

lement 40 % de vins " indifférenciés n.

Enfin, Ie développement tradition-

nelles s'accompagne souvenl troversées'

Ces innovations sont en effet sources de

distorsions de concurrence, voire de dénaturation du produit vin, et I'OIV
est régulièrement appelé à statuer sur leur autorisation ou leur inter-
diction. Ainsi, I'utilisation de copeaux de chêne ou d'extraits boisés pour

aromatiser le vin donne [eu à des controverses importantes. Souvent pra-

culture de la vigne et l'utilisation du raisin.

Lextension de I'OIV et I'accroissement des divergences

internes : typologie des intérêts

La recomposition du marché mondial a dessiné une nouvelle carte de

la concurrence et remis en ieu les situations acquises. Parallèlement à ces

évolutions, I'OIV a su intégrer de nouveaux Etats-membres, prendre en

compte leurs intérêts et maintenir l'équilibre des compromis obtenus.

(7) C. ,ont des vins fabriqués à partir d'un cépage unique ou dominant suivant
les réglementations nationales.
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LOIV compte aujourd'hui 45 Etats-membres, couvrant ainsi 94% de
la production et 95 % de la consommation mondiale de vin. Cette crors-
sance s'est effectuée hiscoriquement en trois grandes phases : une phase

d'élargissement progressif à tous les pays traditionnellement à la fois
producteurs et consommateurs ; une phase d'adhésion des pays produc-
teurs (du Nouveau Monde,, pays parfois producreurs depuis des décen-
nies mais entrés récemmenr sur la scène internationale avec des volumes
signrficatifs et des pratrques ænologiques modernes (Etats-Unrs, Ausrra-
lie, Chili, etc.) ; une phase de ralliement plus récent de pays exclusive-
ment consommateurs tels les pays scandinaves.

Naturellement, Ia limite à cette expansion esr la reconnaissance des

normes en cours à I'OIV. Ainsi la Chine qui ne reconnaîr oas la définition
du v.in (comme issu exclusivemenr de raiiin) ne p.ur.n.ôr. adhérer plei-
nement. On notera cependant que l'Austraiie et les Etats-Unis sonr deve-
nus membres de I'OIV sans avoir reconnu la définition de I'Appellatron
d'origine. On comprend ainsi aisément que I'intégrarion de nouveaux
membres et notamment des pays producteurs du u Nouveau Monde, ait
engendré quelques murarions internes à I'OII jusqu'à remetrre parfois en
cause ses fondements. On comprend égalemenr que certaines normes
longtemps consensuelles à I'OIV aienr commencé à susciter ces dernières
années de nouvelles négociations, merranr en lumière des sensibilités très
différentes entre Etats-membres. Ces différences tiennenr à la fois à la
structure de la production et des marchés narionaux, à Ia mobrlisation des
acteurs de la filière pour faire valoir leurs intérêts et à leur représentation à

I'OIV. On peut ainsi distinguer : (i) les professionnels de ia filière vrri-
vrnicole qui défendent souvenr des intérêts contradictoires, voulant à Ia
fois élargir leurs marchés d'exportation et protéger leurs avantages, (ii) les
pays producteurs traditionnels, (iii) les pays nouvellement producteurs, et
(iv) les pays exclusivement consommareurs.

16 "professionnels, - producteurs et négociants - sonr généralement
favorables à une ouverture des marchés, i.e. une baisse des prorections ra-
rifaires et non tarifaires. Ils constatent que le commerce du vrn yoit son
inrernationalisarion s'accélérer après de iongues décennies de stagnarion
et que la demande de vin de qualité augmenre. Les producteurs sonr
donc enclins à demander un assouplissemenr des normes, ce qui leur per-
mettrait d'accroître leur production et leurs échanges. Mais, ils sonr
aussi conscients que la politique de qualité défendue par I'OIV leur pré-
serve un marché porteur en les mettanr partiellement à l'abri d'une
concurrence déloya1e. Ils ne sont donc pas unir dunr leurs revendicarions
et leur pords dans l'élaboration des noimes dépend largement de la ma-
nière dont ils réussissent à se faire représenrer par les différentes déléga-
tions nationales.

Les pays traditionnels peuvent afficher la bonne santé de leurs filières vi-
ticoles: après des années difficiles marquées par la baisse de la consomma-
tion, le poids des investissements ( qualitatifs ,, puis la barsse des subven-
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tions européennes, ils connaissent aujourd'hui une période assez favorable,

dopée par la croissance récente des exportations (notamment du fait d'une
augmentation relative de la consommation en Asie). Les producteurs de

ces pays n'ont pas choisi un modèle d'organisation unique ni une stratégie
unanime, ce qui les fragilise aujourd'hui dans la représentation de leurs

intérêts. Ils sont en général peu présents dans les délégations d'experts
et peu organisés pour préparer les sessions de I'ON : seules quelques

réunions, plus ou moins régulières, avec les pouvoirs publics leur permet-
tent de préparer ces sessions. Ainsi, I'organisation politique très régiona-
Iisée en Italie ou la grande hétérogénéité des représentations et organr-
sations professionnelles en France rendent difficiles une concertation

systématique et la construction d'une structure solide de négociation au-

tour du représentant du gouvernement. Le Portugal avec son o Comité
national OIV " composé d'experts, de représentants des pouvoirs publics

et de professionnels fait exception à la règle.

Au delà de la prolongation des efforts historiques pour faire recon-

naître les pratiques traditionnelles européennes, les débats internes intra-
européens (l'enrichissement par exemple) l'emportent souvent sut une

véritable stratégie commune et favorisent les divergences. Cette faiblesse

de l'Union européenne est renforcée par I'absence d'un représentant

unique qui soit mandaté pour parler au nom des Etats-membres de

I'Union.

Au plan stratégique, les pays /,x1 ,.1'{ouueau Monde" privilégient les in-
térêts des firmes, la défense des consommateurs et les mécanismes de

marché. Mais leur positionnement n'a jamais exclu une volonté de re-

cherche de consensus mondial : plutôt que de refuser de participer à

I'OIV ils ont choisi de négocier des exceptions lors de leur adhésion,

pour ensuite rechercher un compromis(5/ au sein de I'OIV.

Depuis les années 80, les pays du o Nouveau Monde , développent des

pratiques ænologiques parfois non traditionnelles en Europe, et réclament

plus de souplesse au niveau des normes concernées. De telles revendica-

tions ne sont pas exemptes de contradictions, notamment chez les ploduc-
teurs. Pour développer et rentabiliser des investissements récentsrv', ces

derniers sont conduits à développer des stratégies de qualité et à redécou-

vrir ainsi les vertus des principes fondateurs de I'OIV. Les efforts ambiva-
lents de ces Etats qui d'une main mettent en cause certains fondements de

(8' Ainsi, si, dès leur adhésion, les Etats-Unis ont refusé des accepcions trop
. européennes' de I'Appellation d'origine (par une clause de réserve), ils ont ce-

pendant depuis lors engagé de nombreuses collaborations pour faire converger les

concepts en cours aux Etats-Unis (Appellation of Origin) er à l'OIV (Indication géo-
graphique).

(e) Aux Etats-Unis, à la suite de Ia propagation du phylloxéra, ec en Australie
dans le cadre d'un ambitieux plan de développement.
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la culture historique de I'OIV, et de l'autre contribuent à les renforcer,
s'expliquent peut-être par leurs propres dissensions internes.
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ÉvoruuoNs ons nÈcLES INTERNATIoNALES :

LOIV AU CGUR D'UN . SYSTÈME INTERNATIONAL DE

NORMALISATION '

capables de les définir.

Les accords de Marrakech

entre ces organisations.
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normalisation derrière I'OMC et I'OMPI, en vertu d'un accord ancien et
jamais renouvelé formellement entre I'OMPI et I'OIY permettant au se-

cond d'assister aux travaux du premier en qualité d'observateur.

Pour les accords SPS, c'est le Codex Alimentarius, organisme issu de

la FAO et de I'OMS, qui est reconnu comme instance officielle de nor-
malisation, notamment pour les garanties qu'il apporte en matière de sé-

curité alimentaire. Sur le volet SPS, I'OIV peur parriciper indirectement
aux travaux de normalisation grâce à un poste d'observateur au Codex
Alimentarius. Ici encore c'est donc un siège n au rroisième rang ) qul est
offert à I'OIV (observateur au Codex, lui-même reconnu par le Comité
SPS), même si celui-ci a semblé récemmenr de mieux en mieux entendu.

Laccord OTC vise à ce que les règlements techniques ne créent pas
d'obstacle non nécessaire au commerce. Le code de pratique prévoit que
les organismes nationaux de normalisation utilisent les normes interna-
tionales, quand elles existent, n sauf lorsque ces normes sont inefficaces
ou inappropriées, par exemple en raison d'un niveau de protection insuf-
fisant, de facteurs géographiques ou climatiques fondamenraux, ou de
problèmes technologiques fondamenraux >.

tON, qui a une longue expérience de normalisation dans le domaine
( technique, (définition du vin, pratiques cenologiques, étiquetage),
pourrait légitimemenr consriruer cette ré{ërence internarionale dans le
domaine viti-vinicole. Mais on le voit, cer ancrage de I'ON au disposi-
tif OMC demeure encore très indirect d'une parr, et très fragile d'âutre
parr.

Lharmonisation des normes OIV er OMC

Le faible ancrage de I'OIV au dispositif OMC fait craindre que des
décisions concernanr directement le vin soient prises à l'encontre des
principes qui font consensus au sein de I'OIV ébranlant ainsi la cohé-
rence du dispositif oIV et conduisenr à de réelles murarions sectorielles.
Pour identifi€r ces meoaces potentielles et éclairer les perspectives d'har-
monisation entre les normes OIV et les normes OMC, nous proposons
maintenant d'examiner, au regard des préoccupations de I'OIV, le proyet
de normalisation de I'OMC et du Codex, ses avancées réelles maii aussi
ses contradictions internes et ses lacunes. Nous considérons tour à tour
les normes relatives à la sécuriré alimenraire, à la définition du produit
et aux Indications géographiques.

- L'harmonisation des règlu sanitaires

Les perspectives d'harmonisation dans le domaine de la sécuriré ali-
mentaire sont relativement ouveftes et illustrent bien le caractère encore
indéfini du rôle de I'ON. Les initiatives du Codex nourrissent des es-
poirs controversés sur les chances d'une meilleure prise en compre des as-
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pirations de l'ON. On observe en effet, et de façon contradictoire, des

initiatives ignorant ou allant à l'encontre des principes de I'OIY comme
celle de juillet 1999, proposant l'étude de I'admrssibilité de l'Aspartam,
substance depuis toujours bannie par I'OIV, et dans le même temps, une

volonté de se référer systématiquement aux travaux de I'ON en ce qui
concerne le secteur viti-vinicole. Cette volonté de rapprochement existe

également au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de I'OMC
qui prévoit d'établir des normes " conjointement avec les organisations
internationales compétentes), ouvtant ainsi la voie à une collaboration

plus intense avec I'OIV.

Le rapprochement reste néanmoins délicat compte tenu des débats de

fond qui animent aujourd'hui le Codex. Selon Jean-Luc Angot, anclen

responsable du secrétariat français du Codex, deux groupes s'opposent

(cf. Bureau, Gozlan et Doussin, 1999) : d'un côté, les partisans d'une

Iimitation des travaux du Codex à des considérations scientifiques dans

le domaine sanitaire utilisables par les Comités de gestion des accords de

I'OMC, et de l'autre, les Etats, qui comme l'Union européenne, estiment

que les travaux du Codex doivent, certes, reposer sur une base scienti-

fique mais aussi prendre en considération d'autres facteurs tels que la
perception et l'acceptabilité des risques par Ies consommateurs, la pro-

tection de l'environnement, la préservation des équilibres économiques

et sociaux essentiels. Pour ces derniers, Ia o base scientifique, doit être

large et inclure non seulement les sciences cechnologiques mais égale-

menr les sciences économiques (estimation coitlavantage) et les sciences

sociales (sondages d'opinion, etc.).

Trois domaines importants sont ainsi concernés par ces débats de

principes : les critères d'admission des produits au Codex Alimentarius,

ies principes d'évaluation des risques (science n dure, aersus scieoce

n -ôlle r) et les méthodes de gestion de ces risques (normes produits zer-

.fu.f normes process, normes réglementaires uersus normes incitatives). Ces

débats .on.irnent directement les produits traditionnels et la notion de

typicité ou de terroir. Ils intéressent donc à la fois le Codex, qui statue

r.ri I.r questions de définition de produit et d'étiquetage, et I'OIV
comme le montrent les exemples suivants illustrant les débats dans ces

trois domaines.

- Les critères d'admission des produits par le Codex : supposoos que

l'on se limite à des considérations purement sanitaires, grand serait alors

le risque de voir se développer des pratiques telles que le mouillage du

vin à l'eau distiilée ou I'aromatisation artificielle. Considérées par I'OIV
comme déloyales et propfes à o dénaturer le produit o mais inoffensives

pour la santé publiqLre, ces pratiques pourraient se voir légitimées par le

Codex dans I'hypothèse où d'autres facteurs que la santé humaine ne

pourraient être pris en comPte.

- Lévaluation des risques : une étude scientifique de la nocivité du

vin indépendamment de sa dimension culturelle et sociale pourrait con-
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duire à interdire le commerce international du vin. En effet, en dépit des

avancées scientifiques sur les bienfaits de I'ingestion modérée de vin par
l'homme, relativisées par la médiatisation du 

"French 
paradox> et de la

n diète méditerranée11so, le vin contient indéniablement de I'alcool,
qui est qualifié par I'OMS de n drogue psychoactive, (Tinlot, t99). La
justification sur une base scientifique dite ( pure er dure, ne manque
cependant pas d'être critiquée. Des auteurs comme Salter (1988), Powell
Q99l), Hillman (1997) ont donné de multiples exemples de n science

mandatée , ou de o science négociée ) et montré que les seuils sont sou-
vent fixés en fonction d'autres critères que les seuls critères médicaux.

- La gestion des risques : les choix de méthodes opposent ceux qui
privilégient les méthodes incitatives et les normes basées sur les produrts
à ceux qui recourent plus facilement aux méthodes réglementaires et aux
normes de process. Les premières ont la préférence des Anglo-saxons, les

secondes des pays nlatinsu. Cette opposition se manifeste tout partlcu-
lièrement dans le domaine des pathogènes(10). Dans le domaine des ré-
sidus ou des additifs, où le conrrôle peut s'effectuer au niveau des pro-
duits, sans recourir à des normes de type (processr, des divergences
opposent les pays qui comme les Etats-Unis utilisent des listes négatrves
et cerrx qui, comme la France et l'Union européenne, utilisent les listes
positives. Les premières sont moins contraignantes pour Ies utilisateurs
qui bénéficient d'une gamme de produits plus étendue, la mise à I'index
d'un produit nécessitant des recherches coûteuses et souvent cortestées.

- L'harmonisation des normes dt difinition du prodait

Les standards d'identité ou de définition des produits se sont déve-
loppés dans le cadre des réglementations nationales. Bien adaptés aux
produits basiques conçus dans un cadre national pour une production de

masse, ils deviennent compliqués à gérer avec la segmentation des mar-
chés et la forte différenciation des produits qui accompagnent la révo-
lution du marketing et l'essor des grandes marques. Le développement
des échanges internationaux et la nécessité de respecter la diversité cul-
turelle rendent cette tâche de normalisation quasiment impossible.
LUnion européenne, qui envisageait l'harmonisation des standards na-
tionaux dans les années 70, n'est parvenue à normaliser qu'une dizane
de produits. Elle a depuis abandonné son projet. Les Etats-Unis ont
cherché eux aussi à fédérer leurs standards étatiques. IIs y sont parvenus
plus précocement : 45 % du commerce de gros alimentaire hors frurts
et légumes était concerné dans les années 30. Les standards d'identité
sont aujourd'hui tombés quasiment en désuétude (Padberg et Kaufman,
1994).

(10) 
Qui ne touchent normalemenr pas le vin, compte tenu de la présence d'al-

cool et d'antioxydants naturels qui ne leur permet pas de vivre et de se développer
dans le vin.
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Un des seuls standards d'identité qui ait vu le jour au niveau inter-
national est celui du vin, grâce à I'OIV. Etabli précocement, il doit au-
jourd'hui se conjuguer avec les normalisations spécialisées conçues dans

une approche horizontale et globale (multi-produits). Mais il devient par
la même occasion plus fragile: certaines caractéristiques, qu'on peut qua-
lifier nd'orphelines>, ne sont pas prises en compte par les normalisations
horizontales, et ne sont en conséquence pas autorisées à justifier une

quelconque entrave au libre commerce. La position de I'OMC est en effet
que I'on doit Iaisser faire Ie marché, lorsque les problèmes ne relèvent
pas de la propriété intellectuelle, de la sécurité alimenraire ou de l'envi-
ronnement et qu'il suffit d'informet correctement le consommateur par
un étiquetage adéquat pour assurer la loyauté du commerce.

Parmi les caractéristiques réglementaires u orphelines , du produit
vin, il faut mentionner par ordre croissant d'importance : (i) I'interdic-
tron de certaines pratiques ænologiques telles que l'utilisation de co-
peaux de chêne ; (ii) la contrainte sur I'origine géographique de la ma-
tière première principale (interdicrion de l'importation de moûts
concentrés pour la fabrication de vin de table ou de pays); (iii) l'inter-
diction d'utiliser d'autres matières premières que le raisin frais pour fa-

briquer du vin (exemples : vin de raisins secs, vin coupé de pêche ; vin
aux arômes artificiels).

Les menaces sur la possibilité de maintenir ces réglementations iden-
titaires sont réelles. Les premières entorses risquent de se faire sur les

pratiques cenologiques et en particulier sur l'adjonction de copeaux de

chêne, pratique moins coûteuse que l'utrlisatron de fûts de chêne - mars

peut-être tout aussi efficace. Certains pays, y compris au sein de I'Union
européenne, ont d'ailleurs, à titre nexpérimental), commencé à prati-
quer l'adjonction de copeaux de chêne. LOIV n'a pas encore adopté de

recommandations définitives à ce sujet. Elle semble préférer concentter
ses efforts sur des menaces identitaires plus sérieuses telles que l'impor-
tation de moût concentré réclamée par les pays à gros potentiel viticole,
mais à faible performance vinicole (ex-PECO, groupe de Cairns), et par
quelques grandes marques nationales (outre Atlantique mais également
dans les pays traditionnels) qui souhaitent capitaliser sous leur marque
plutôt que de jouer la règle collective. LOMC pèse de tout son poids
pour autoriser les moûts importés. LUnion européenne a inscrit ce pro-
blème à I'ordre du jour de sa réunion de Berlin en 1999 et confirmé le
maintien de I'interdiction, mais sous réserve de la compatibilité avec les

principes de I'OMC.

La menace d'éclatement de la définition consensuelle et normalisée
du vin en une multiplicité de définitions est réelle et confortée par les

abus et les fraudes constatés au sein de pays traditionnellement viti-vi-
nicoles. Elle aurart des implications fortes sur I'organisation du secteur
et le comportement du consommateur. Les caractéristiques du produit
défendues par I'OIV maintiennent une identité culturelle forte du pro-
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duit que l'on peut considérer comme un bien public. En I'absence de
protection collective, il est à craindre une dégradarion de l'image er de
la représentation du produit er une industrialisation de la filière.

En conclusion, roure définition du vin, plus libérale que celle de
l'OIV, pourrait paraîrre de nature à favoriser un développement com-
mercial. Dans le même temps, elle comporterait le risque de dénaturer le
produit lui-même, en aurorisant des pratiques viticoles et ænologiques
industrielles et I'utilisation de produits de synthèse, aujourd'hui mis à

disposition par la chimie er le génie biologique. Cela pourrait entraîner
une double pénalisarion : du côté des producteurs, dont les pratiques
traditionnelles ainsi que les vignes seraienr dévalorisées ou délocalisées,
notamment du fart de l'industrialisation permise par une telle définitron
(fabrication en continu) ; du côté des consommateurs qui ne tarderaienr
pas à repousser un produit banalisé et devenu une boiison sans person-
nalité. On peut aisément imaginer l'impact négatif, écologique, éco-
nomique et social, d'un abandon de la viticulture noramment dans les
régions à sols pauvres qui n'autorisent pas d'autres cultures.

Face à ces différentes menaces, et en l'absence d'une instance interna-
tionale chargée de normaliser ces caracréristiques d'identité, I'OIV et ses

pays membres deviennent le meilleur remparr contre des stratégies de
marque à visée purement individuelle et incapables de préserver le bien
public que représente I'idenriré culturelle du vrn.

- La difficile harmonisation dcs normes clncernant la dénomination d'origme

Le problème crucial des Indications géographiques (IG) dans le sec-
teur viti-vinicole relève quanr à lui très clairement de la compérence de
l'accord ADPIC. Il fait même I'objet d'un traitemenr particulier avec
l'accord sur la protecrion additionnelle, qui constitue une sorre de re-
connaissance par l'OMC de la spécificité viti-vinicole.

Cet accord a le mérite de traiter le problème des IG à part entière et
indépendamment de celui des marques. Il élargit I'audience de I'accord
(multiproduits) de Lisbonne (1958), mais sans inclure la distinction des

Appellations d'origine et la dimension des facteurs naturels et humarns,
admises par Bruxelles en 1992, pour les autres produits que le vin, avec

la création des AOP et IGP.

Laccord ADPIC est également plus timoré que celui de Lisbonne sur
Ie problème de la mise en æuvre et du contrôle. Une opposirion radicale
subsiste sur ce point. Les pays libéraux, qui semblent avoir la faveur de
I'OMC, sont partisans d'un simple enregistrement de listes, assorri d'une
règle de communication claire au consommateur, sans contrainte aucune
sur les partenaires commerciaux. Ils s'opposenr aux pays tels que I'Union
européenne, partisans d'un système plus coercitif incluant des carégories
plus riches que les indications de provenance, faisant réfërence aux fac-
teurs naturels et humains.
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Faute d'une règle claire et consensuelle, les affaires d'usurpation sont

courantes et craitées le plus souvent par des accords bilatéraux (accords

bilatéraux entre l'Union européenne et certains pays tiers comme la

Hongrie ou I'Australie, par exemple). Le recours à un panel est possible

mais la procédure pour apporter Ia preuve d'un préfudice à la notoriété

est coûteuse et complexe. LOIV s'est jusqu'ici peu mobilisé, dans Ie

cadre de I'accord ADPIC, pour régler de tels problèmes. Derrière Ia
question de n I'enforcemenl>>, se profile en fait l'affrontement entre une lo-

gique de marque et une logique de terroir (Peri et Gaeta, 1999 ; Valces-

chini, 1999).

Les partisans d'une logique de marque (pays nlibéraux>, notamment

les Etats-Unis, sans oublier les grandes firmes) dénoncent I'existence de

rentes maintenues par le système des AO et se refusent généralement à

lui reconnaître a priori une quelconque supériorité en matière de qualité
organoleptique. Ils attirent I'actention sur les coûts de contrôle induits
par la réglementation des appellations et l'importance des normes de

process. Ils proposent de confier aux marques d'entreprise le soin de

gérer la production et de porter les attributs de confiance recherchés par

le consommateur. Bien que s'interdisant de justifier les entraves au com-

merce sur la base des aspects culturels, ils mobilisent cette dernière di-
mension pour défendre les produits génériques ou semi-génériques, en

arguant d'habttudes de consommation locales solidement ancrées.

Les partisans de la logique de terroir (notamment les pays de I'Union
européenne) soulignent les avantages d'un tel système, à la fois pour les

consommateurs (respect des traditions locales, maintien de Ia diversité

des goûts, éducation du consommateur, etc.) et pout les systèmes de pro-
duction viti-vinicoles (maintien de petites exploitations performantes et

d'un tissu socio-économique local, reproduction des savoir-faire artisa-

naux, sans pour autant faire obstacle à la modernité). Ils craignent que

l'absence de protections et I'instauration d'une logique de marques d'en-

treprise conduisent à une dégradation de Ia qualité globale, invoquant
I'incapacité des systèmes privés à gérer Ie bien public que représente le

produit culturel n vin ,.

En dépit des antagonismes radicaux qui opposent les deux logiques,

les perspectives d'harmonisarion ne sont pas totalement fermées. De

nombreux éléments nous incitent à penser que l'issue du débat pourrait
être favorable au développement de la logique de terroir. La voie des

marques, bien adaptée généralement, peut en effet paraître plus coûteuse

à imposer dans I'environnement actuel du vin (niveau d'éducation et

o d'attachement ) du consommateur, forte atomisation de I'offre, hyper-

segmentation des marchés, coûts de changement institutionnel, etc.). Le

poids économique et historique de la n convention, de terroir a conduit
la plupart des jeunes pays producteurs en quête de dif{érenciation à

adopter la convention dominante, suivant en cela la loi des rendements

croissants d'adoption. Certe convention fait par ailleurs école dans
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d'autres secteurs de I'agro-alimentaire à forte denstté culturelle, tels que

ceux des fromages et de l'huile d'olive (Ruffieux et Valceschini, 1996).

Elle reçoit également le soutien des pays en développement, qui pren-

nenr consclence, noramment à la suite des efforts de coopération tech-

nique menés par l'UE, de l'intérêt d'une relle convention pour valorrser

les ressources naturelles et culturelles locales.

Sans doute manque-t-il encore quelques démonstrations unanime-

ment reconnues sur les vertus de I'Appellation d'origine en économie li-
bérale. Mais c'est précisément I'OIV qui est le lieu des plus intenses re-

cherches dans ce domaine. Vis-à-vis de ses détracteurs, l'Appellation
d'origine pourra échapper à la suspicion(11) ti I'on réussit: (i) à établir

un lien formel entre les facteurs naturels et la typicité du Produit, (ii) à

diminuer corrélativement le ( risque, du consommateur en lui fournrs-

sant des informations crédibles, (iii) à prouver I'existence d'une forte

concentration n d'externalitf5 o positives aptes à, au moins, compenser

les externalités négatives pour Ia société dans son ensemble.

Lexamen des différents domaines de normalisation montre qu'il sub-

siste une forte incertitude quant au devenir du vin. Les questions de

fond (prise en compte des facteurs naturels et humains dans les indica-

tions d'origine, articulation des principes de iustification, dimension po-

litique de Ia science, etc.) aujourd'hui débattues à I'OMC ou au Codex

sont autant d'enjeux pour I'OIV et le devenir du secteur.

Fort curieusement, I'OIV n'est que peu associé à ces débats. Sa mar-

ginalité dans le dispositif actuel conduit à s'interroger sur les raisons

â'une telle mise à l'écart. Faut-il y voir une manæuvte stratégique des

pays libéraux, en dé ation de I'OIV,

ôn n'.st-ce que le n collective et

d'une inadéquation anisme ? Si tel

est Ie cas, il convien règles de fonc-

tionnement de I'ON prévues à partir de l'année 2000.

Les voies d'action de I'OIV pour faire reconnaître

ses nofmes

Les négociations au sein du GATT puis de I'OMC ont donc fait pro-

gressivemént émerger un système de normalisation alternatif crédible,

fondé sur la convention industrielle, qui rrouve de nombreux partisans
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chez les professionnels de la filière vin er dans les pays du n Nouveau
Mondeo. La mise en æuvre des accords de Marrakech et la perspective
d'un nouveau cycle, remise au goût du jour par Ia future réunion inter-
mrnistérielle prévue au Qatar en novembre 2001, fragilisenr les règles
établies par l'OIV.

Pour renforcer sa légitimité au sein du complexe international de
normalisation, I'OIV a choisi de réformer ses instiiurions. Les principaux
éléments de la réforme tendenr à rapprocher le foncrionnement de I'OIV
de celui des autres organisations internationales. Ainsi, le rôle des délé-
gués n poltiques , (inrervenanr uniquemenr lors des Assemblées géné-
rales pour le vote des résolutions) a parfois été cntiqué, norammenr à

partir de 1990, comme étant insuffisant er trop déconnecté du travail
des experts scientifiques. Depuis 1993,la représènration polirique inter-
vient à plusieurs étapes: l'élaboration des résolurions jusqu'au vore rer-
minal suit à présent un processus très normalisé et empfunré aux
grandes organisations internationales qui prévoit au moins deux allers-
rerours entre les groupes d'experts er les gouvernemenrs. De plus I'OIV
s'est donné pour objectif de réformer le système de décision, qui était
jusqu'alors lié au nombre d'unités de cotisations de chaque pays, pour
adopter le mode de décision au (consensus,, suivanr des règles stricres
actuellement en débat au sein du Comité de révision des statuts de
I'OIV. Les propositions formulées ont reçu un accueil favorable er onr éré
entérinées définitivement par I'Assemblée générale de juin 2000 à parrs.

Ce travail a jusqu'à présent contribué à améliorer la confiance des Etats
dans la pérennité et le fonctionnemenr à venir de I'OIV.

Ainsi, I'OIV apparaît-il ces derniers mois de plus en plus efficace, re-
présentatif et modernisé, suf Ia scène des organisarions inrernationales.
Son rôle d'organisation de référence vis-à-vis norammenr de I'OMC ou
de ses comités spécialisés devrait s'en trouver naturellement renforcé. Ce
nouveau fonctionnement devrait aussi lui permetrre d'être plus enrrepre-
nant sur Ia scène internationale.

Les voies d'action de I'OIV pour préserver son rôle dans le processus
de normalisation du secteur sont au nombre de trois :

I -La voie d'action la plus simple est celle d'une meilleure valorisa-
tion des travaux de I'OIV au sein du dispositif des orsanisations où siè-
gent des représenrants de I'OIV. LOIV aienes su s'y Faire entendre dans
le passé mais I'OMC, dont l'un des objectifs esr iusrement d'éviter la pro-
lifération des systèmes de normalisarion concurrenrs pour imposer le iien,
est aujourd'hui dans une position dominante. LOIV a donc constaté son
impuissance relative à y être reconnu à la haureur de son expertise.

2 - lautre voie d'action consiste à confier aux Erats-membres la
responsabilité de relayer les résolutions de I'oN dans les instances qur
débattent aujourd'hui des normes viti-vinicoles. or, on consrate au con-
traire une certaine inertie de leur part qui peut s'expliquer par I'ambi-
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gulté des positions défendues par les producteurs, d'une part, et la diffi-
cile coordination entfe les ministères représentant les gouvernements

dans les différentes instances internationales, d'autre part. La plupart des

professionnels de la filière ont des difficultés à se positionner clairement

àans Ie débat qui oppose OMC et OIV. Ils sont généralement favorables

à l'application des normes de I'OMC qui, à court terme, favorisent I'ou-
verture des marchés. Mais, dans le même temps, ils défendent les règles

de l'ON qui, à long tetme, protègent les spécificités du secteur. IIs ne

sont pas toujours conscients du caractère partiellement antinomique ou

conflictuel des voies de développement qu'ils soutiennent. Cela s'ex-

plique en pattie par le fait que les professionnels de Ia vigne et du vin,
même les plus puissants, ne sont généralement pas familiers des enjeux

et fonctionnements des organisations internationales. Même I'OIV, de

71 ans l'aîné de I'OMC, ne bénéficie pas d'une bonne proximité avec la

plupart des professionnels. Ceci tient au choix initial de I'OIV de bâtir

des normes sur des démonstrations scientifiques plutôt que sur I'intérêt
direct des entreprises. Il s'ensuit que les professionnels du secteur (sauf

ceux qui sont directement partie prenante dans les délégations d'experts)

sont généralement mal informés et donc peu entendus. La deuxième dif-
ficulté dans la défense des intérêts de I'OIV par les Etats concerne la co-

ordination de leurs représentations, la préparation des négociations, ou

I'application des lexifie dans Ie cas cles

puy; . fédéraux > nationales 
(/2) (Unron

européenne, ALE résolu, des initiatives

de coordinations elles. Paradoxalement

les pays à l'économre la plus n administrée > ne sont pas les mieux armés

dans ces négociations (Bureau, Jayet et Marette, 1998)' Leurs adminrs-

trations se sont souvent organisées pour mettre en æuvre des politiques

nationales, en cloisonnant volontairement les services par souci d'effica-

cité d'une patt, et d'indépendance d'autre part . On comprend dès lors la

difficulté de conduire ces négociations internationales : les ministères

collaborent-ils suffisamment entre eux pour mettte au point une straté-

gie nationale défendue par tous /

3 - La dernière voie d'action réside dans un travail plus en profondeur

sur I'évolution des principes fondateurs à I'OMC. Il s'agit de défendre une

conception différente de la concurrence entre produits, fondée non Pas sur

la composition du produit elle-même mais sur les processus de produc-

tion. Ainsi, à l'image de la coordination des l5 Etats-membres de I'Union
européenne faisant avancer Ie dossier du n principe de précaution " à la

suite du panel sur la viande aux hormones, les représentants de I'UE, des

(1)) A ce sujet, le
oavs viricoles - memb
ànnée parallèlemenr, d
tion modérée de vin p
tioo " rce = abuse" (le
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Etats-Unis ou du Mercosur sauront-ils se coordonner pour défendre après
Seattle leur conception des normes dans la filière vin ?

De fait, dans le contexte de préparation des négociations du Mille-
nium Round à I'OMC, iI a été consraré que les Etats-membres semblent
très attachés aux spécificités et au fonctionnement de I'OIV et à la fois
peu mobilisés par les risques er menaces mis en évidence précédemment,
et qui pèsent sur cette organisation. Il est clair que la pluparr d'eûrre eux
sont partagés entre deux logiques de normalisarion : la logique indus-
trielle défendue par I'OMC et la logique de territoire défendue depuis
toujours par I'OIV. Lavenir de l'ON dépendra avanr rour de la capacité
de chaque pays membre à synrhétiser les préférences discordantes de ses

différents groupes d'intérêt et à rrouver un compromis durable avec les
autres pays partenalres.

CONCTUS/ON

LOIV a mis en place précocemenr un sysrème de normalisation des
produits viti-vinicoles original à plusieurs tirres : d'abord parce qu'il
s'est très vite préoccupé de définir de manière stricte le produir o vin, ;

ensuite parce qu'il a choisi des règles de normalisarion fondées sur l'ori-
gine de la matière première et les processus de fabrication plutôt que sur
les caractéristiques intrinsèques du produit. LOIV a donc privilégié
I'harmonisation et l'information plurôt que l'uniformisation.

Ce processus de normalisation a été initialement mené sous une forte
impulsion française qui, au nom de la défense des terroirs et des savoir-
faire d'une parr, au nom de la défense du consommateur d'autre paft, a
su défendre au sein de I'OIV le modèle de gestion des fraudes ei d. lu
concurrence qu'elle avait mis en place depuis le début du siècle. Lélar-
gissement et I'institutionnalisation de ce modèle dans le commerce in-
ternational du vin se sonr faits progressivement er sans opposition ma-
jeure, en parallèle avec l'augmenration du nombre de pays adhérents à
I'OIV. Les nouveaux Erars-membres ont adopté les principes fondateurs
de l'ON et ont entériné ses règles.

Depuis une dizaine d'années, les difficultés se sonr multipliées. Au
niveau interne, les conflits d'intérêt s'accenruenr, ce qui rend les com-
promis plus difficiles à trouver et à maintenir. Lintensification de la
concurrence pour conquérir les nouveaux marchés, l'évolution de la de-
mande vers du vin de qualité et les innovations rechnologiques com-
plexifient les enjeux et rendent plus flagrantes les divergences entre les
Days nouvellement producteurs qui préféreraient exploirer les potentiels
du marché en assouplissanr les règles et les pays traditionnels q,.ri restent
su protection des acquis. Mais les normes
de l'hégémonie de I'OMC qui, avec l'Or-
ga a les moyens de défendre-une politique
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de libéralisation des échanges, qui entre parfois en contradicion avec
celle de I'OIV. Cette situation éclaire la question cruciale de la hiérarchie
des organisations internationales de normalisation : il n'existe pas au-
jourd'hui d'instance qui puisse décider légitimement de I'architecture du
système de gouvernance global.

La hiérarchie mondiale, au moins en rermes de règles du commerce in-
ternational, doit donc se négocier : les Erats-membres de I'OIV sont-ils
prêts à se mobiliser pour défendre un système qu'ils ont pariemmenr
contribué à construire ou se saisiront-ils de I'occasion pour adopter une
stratégie opportuniste en défendant leurs intérêts particuliers aux dépens
de I'action collective ? LOIV a cherché à renforcer sa lésitimité interne en
réformant ses règles de fonctionnement mais cela sera't-il suffisant pour
améliorer Ia cohésion des Etats-me-6r.r (/J) 

? LOIV peur-il se posiiion-
ner comme porteur d'un projer alternarif, qui défendrait les processus de
production et les origines des produits ? Sans imaginer que l'OIV puisse
imposer une réforme en profondeur de ses principes fondateurs, il n'est
pas improbable qu'il obtienne une dérogation pour son système de norma-
lisation. En acceptant la coexistence de plusieurs systèmes, I'OMC donne-
rait un sens nouveau à une mondialisation qui ne passerait alors plus né-
cessairement par une uniformisation forcenée des règles.
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