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À la suite de la guerre franco- allemande de  1870, le Fran çais Pierre
An toine Ro bi net quitte avec sa fa mille le vil lage de Rou ge mont, dans
la ré gion de Doubs, pour le Sud- Ouest de l’On ta rio au Ca na da. À dé‐ 
faut de dé te nir d’im menses ri chesses fa mi liales, cet im mi grant fran‐ 
çais dis pose d’un savoir- faire : ses connais sances vi ti coles. Pierre An‐ 
toine et sur tout son fils Jules de viennent des en tre pre neurs de vin,
car ils sont per sua dés que le Sud- Ouest de l’On ta rio ri va li se ra avec
l’Eu rope et les autres par ties du monde où l’in dus trie du vin est en
émer gence. Ils sont tou te fois confron tés aux dif fi cul tés de dé mar rer
une nou velle in dus trie face au mou ve ment de la tem pé rance dont les
membres viennent à pro mou voir la pro hi bi tion de l’al cool. À l’ins tar
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de nom breux autres vi gne rons on ta riens, les Ro bi net as sistent à la
crois sance ful gu rante de leur vente de vin aux États- Unis alors même
que l’al cool est pro hi bé dans ce pays de 1920 à 1933. La fin de la pro‐ 
hi bi tion aux États- Unis en 1933 marque le dé clin de l’in dus trie vi ti cole
en On ta rio. De nom breux vi gne rons, comme c’est le cas des Ro bi net,
aban donnent la pro duc tion du vin.

: vin, en tre pre neur, France, im mi grant, On ta rio, pro hi bi tion, Ro bi net
(Pierre- Antoine)

2

Fol lo wing the Franco- German War of 1870, French man Pierre An toine
Ro bi net and his fa mi ly left their vil lage of Rou ge mont, lo ca ted in the
Doubs re gion, for sou th wes tern On ta rio, Ca na da. Al though he didn’t
have im mense fa mi ly wealth, this French im mi grant did have an asset:
his know ledge of vi ti cul ture. Pierre An toine and es pe cial ly his son
Jules be came wine en tre pre neurs, convin ced that sou th wes tern On‐ 
ta rio could com pete with Eu rope and other parts of the world where
the wine in dus try was emer ging. Ho we ver, the Ro bi nets were
confron ted with the dif fi cul ties of star ting up a new in dus try in the
face of the tem pe rance mo ve ment, whose mem bers came to pro mote
the pro hi bi tion of al co hol. Like many other On ta rio wi ne ma kers, the
Ro bi nets wit nes sed the me teo ric growth of their wine sales in the
Uni ted States du ring the pro hi bi tion of al co hol in that coun try
from 1920 to 1933. The end of pro hi bi tion in the Uni ted States in 1933
mar ked the de cline of the On ta rio wine in dus try. Many wi ne ma kers,
like the Ro bi net fa mi ly, gave up wine pro duc tion.

3

: wine, bu si ness people, France, im mi grant, On ta rio, pro hi bi tion, Ro bi‐ 
net (Pierre- Antoine)

4

In tro duc tion
À la suite à la guerre franco- allemande de 1870, le Fran çais Pierre An‐ 
toine Ro bi net, ori gi naire du vil lage de Rou ge mont situé dans la ré gion
de Doubs, croit que son ave nir est ailleurs dans le monde. Fi nan ciè re‐ 
ment af fec té par les consé quences du conflit, il quitte, avec sa fa mille,
la France pour le Sud- Ouest de l’On ta rio au Ca na da. Il tra verse
l’océan At lan tique pour re par tir à neuf. À dé faut de dé te nir d’im‐ 
menses ri chesses fa mi liales, cet im mi grant fran çais dis pose d’un
savoir- faire : ses connais sances vi ti coles. Il est per sua dé qu’il pour ra
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de ve nir un en tre pre neur de vin pros père puisque, selon lui, le Sud- 
Ouest de l’On ta rio pos sède le po ten tiel pour de ve nir une ré gion vi ni‐ 
cole qui ri va li se ra avec celles de France, d’Es pagne et d’Ita lie.

Les études sur les ori gines de l’in dus trie vi ni cole en On ta rio in sistent
sur les par cours in di vi duels et l’hé roïsme de ces en tre pre neurs.
D’autres sou lignent les hé si ta tions des États ca na dien et on ta rien à
in ves tir dans la vi ni cul ture (Cé cil lion 2019 ; Ce cil lon 2018 ; Dutil 2024 ;
Ja rell 2011  ; Mal leck 2013). Ces études ou blient tou te fois de contex‐ 
tua li ser le dé ve lop pe ment de la vi ni cul ture en On ta rio à la fin du
XIX  siècle. Il est dif fi cile d’igno rer l’in ten si fi ca tion des échanges éco‐ 
no miques entre les conti nents pen dant cette pé riode, le rôle des mi‐ 
gra tions trans na tio nales et le trans fert de connais sances vi ti coles qui
ex pliquent l’émer gence de la vi ni cul ture dans les Amé riques, en
Afrique et en Océa nie (Pi nilla et Ayuda 2007  ; Simp son 2011  ; Stein
2023). Ce texte porte sur l’his toire de la fa mille Ro bi net et son rôle
dans le dé ve lop pe ment de l’in dus trie du vin. À tra vers cette his toire, il
montre que l’in dus trie com mer ciale on ta rienne émerge, bien que
mo des te ment, dans la se conde moi tié du XIX  siècle. Bien que, comme
c’est le cas avec Ro bi net, les im mi grants aient peu de contrôle sur les
fac teurs po li tiques et mi li taires qui ex pliquent leur dé ci sion d’émi‐ 
grer, l’his toire de cet homme et de sa fa mille dé montre leur agen cy ou
agen ti vi té. Les Ro bi net sont per sua dés qu’ils de vien dront des vi‐ 
gnobles pros pères. Ce pen dant, ils sont confron tés à un cli mat so cio‐ 
po li tique hos tile à la crois sance de l’in dus trie de l’al cool. Mal gré le
savoir- faire et les sommes in ves ties par ces en tre pre neurs, l’in dus trie
du vin de meure un sec teur éco no mique mar gi nal en On ta rio. Le vé ri‐ 
table dé mar rage sur vient pen dant les an nées 1920 à la suite de la dé‐ 
ci sion du gou ver ne ment amé ri cain de pro hi ber la vente d’al cool aux
États- Unis. Dès que les au to ri tés amé ri caines mettent un terme à la
pro hi bi tion en 1933, l’in dus trie du vin pé ri clite, dé mon trant l’in ca pa‐ 
ci té des vi gnobles, comme c’est le cas avec Ro bi net, à construire un
sec teur éco no mique viable.

6

e

e

Ce texte re trace le par cours des Ro bi net en uti li sant par ti cu liè re ment
les mé moires ré di gés par cette fa mille dans les an nées  1930, ce qui
per met d’ac cé der au récit de leur mi gra tion et de leur éta blis se ment
en On ta rio. D’abord, il s’in té resse aux cir cons tances qui in citent les
Ro bi net à quit ter la France. La se conde par tie ana lyse le rôle des Ro‐ 
bi net dans l’in dus trie vi ni cole ca na dienne qui émerge en On ta rio à
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comp ter des an nées  1860. Cet ar ticle se ter mine par l’ana lyse des
consé quences de la pro hi bi tion de l’al cool aux États- Unis de  1920
à 1933 sur les vi gne rons on ta riens, dont les Ro bi net.

Des Fran çais en On ta rio
Le cas des Ro bi net sus cite la cu rio si té. Cet homme quitte son vil lage
de Rou ge mont après la dé faite mi li taire fran çaise en 1871. En s’éta blis‐ 
sant au Ca na da, les Ro bi net prennent part au mou ve ment ap pe lé la
Grande Mi gra tion trans at lan tique. Plus de soixante mil lions d’Eu ro‐ 
péens se di rigent vers d’autres conti nents entre  1840 et  1940 (Fou‐ 
crier 2019 ; Moya et McKeown 2011).

8

Jusque- là, le par cours des Ro bi net n’a rien de dis tinc tif, car la dé ci‐ 
sion d’émi grer est ainsi prise par des mil lions d’Eu ro péens. Ce qui fait
sa sin gu la ri té, c’est la des ti na tion prise au sein des Amé riques. Le par‐ 
cours mi gra toire de ces Fran çais est par ti cu lier, car de nom breux Eu‐ 
ro péens pré fèrent les États- Unis au Ca na da entre 1870 et 1890. Com‐ 
ment ex pli quer le choix des Ro bi net ?

9

Lors qu’une tren taine de res pon sables po li tiques, ap pe lés les pères de
la Confé dé ra tion, se réunissent à Char lot te town, en sep tembre 1864,
puis à Qué bec, un mois plus tard, pour jeter les bases po li tiques et
consti tu tion nelles de la fu ture co lo nie ca na dienne, ils ac ceptent d’at‐ 
tri buer la res pon sa bi li té de l’im mi gra tion aux pro vinces et au gou ver‐ 
ne ment fé dé ral. Ce pou voir consti tu tion nel par ta gé est plus ou moins
igno ré par le gou ver ne ment fé dé ral après le 1  juillet 1867, date de la
nais sance of fi cielle du Do mi nion du Ca na da qui com prend, à ce
moment- là, quatre pro vinces, soit le Nouveau- Brunswick, la
Nouvelle- Écosse, l’On ta rio et le Qué bec.

10

er

Le gou ver ne ment fé dé ral de vient le maître d’œuvre de la po li tique
d’im mi gra tion. Les pro vinces, quant à elles, jouent un rôle plus ef fa cé
pour faire suite à la confé rence sur l’im mi gra tion tenue en  1874 au
cours de la quelle les élus pro vin ciaux conviennent de lais ser le gou‐ 
ver ne ment fé dé ral agir dans le tra vail de pro mo tion de l’im mi gra tion
au près de la Grande- Bretagne et du conti nent eu ro péen (Knowles
1992, p. 47). C’est le mi nis tère fé dé ral de l’Agri cul ture qui s’oc cupe de
l’im mi gra tion jusqu’en 1892. Ce choix du gou ver ne ment, di ri gé par le
Pre mier mi nistre John A. Mac do nald, de confier l’im mi gra tion à ce
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mi nis tère, ré vèle les ob jec tifs éta tiques dans ce do maine. L’im mi grant
re cher ché par les agents de re cru te ment à l’em ploi du gou ver ne ment
fé dé ral en Eu rope est un fer mier. Ces der niers sou haitent éga le ment
re cru ter des ou vriers agri coles et des do mes tiques. Pour fa ci li ter l’as‐ 
si mi la tion des im mi grants à la so cié té ca na dienne do mi née par la ma‐ 
jo ri té d’ori gine bri tan nique, ils re crutent sur tout en Grande- Bretagne,
aux États- Unis et en Eu rope du Nord, car selon eux, ces pays et ces
ter ri toires re gorgent de «  men of good muscle who are willing to
hustle » (Skilling 1945, p. 45). Ainsi, les im mi grants pro ve nant des pro‐ 
fes sions li bé rales, mais aussi les ar ti sans ainsi que ceux et celles sus‐ 
cep tibles de s’ins tal ler dans les villes ca na diennes trans for mées par la
Ré vo lu tion in dus trielle sont dé cou ra gés par les au to ri tés. Leur ob jec‐ 
tif de re cru te ment est de trou ver des gens ten tés de faire for tune
dans l’Ouest ca na dien pour dé ve lop per l’agri cul ture dans cette par tie
du pays (Ma rache 2019). Après tout, il faut ren ta bi li ser les in ves tis se‐ 
ments mas sifs du gou ver ne ment fé dé ral dans la construc tion d’un
che min de fer re liant le cœur in dus triel du pays et les ports, si tués
sur la côte est de l’océan At lan tique aux Prai ries. Par consé quent,
cette contrée a un im mense be soin de fer miers blancs, d’ori gine eu‐ 
ro péenne.

Les pre miers agents de re cru te ment tra vaillent à Londres, Bel fast,
Du blin et Glas gow dès  1868. Quatre ans plus tard, on en re trouve à
An vers et à Paris alors que d’autres sillonnent le conti nent eu ro péen
(Knowles 1992, p. 47 ; Kel ley et Tre bil cock 1998, p. 80). Avec ces em‐ 
bauches, le gou ver ne ment ca na dien es père at ti rer les mil lions d’im‐ 
mi grants eu ro péens qui mettent le cap sur les Amé riques. D’autres se
di rigent en core plus loin, soit l’Aus tra lie ou la Nouvelle- Zélande.
Cette im por tante mi gra tion trans at lan tique ex plique la crois sance
dé mo gra phique spec ta cu laire, spé ci fi que ment en Ar gen tine –  de
1,1  mil lion à 6,8  mil lions  – et aux États- Unis –  de 23,3  mil lions à
92,8 mil lions – entre 1850 et 1910 (Simp son 2011, p. 192). Dans le cas du
Ca na da, ces im mi grants blancs sont peu sé duits par l’offre de s’éta blir
sur les terres ac quises par le gou ver ne ment fé dé ral dans le cadre du
pro ces sus de dé pos ses sion des po pu la tions au toch tones de l’Ouest
ca na dien. Les condi tions dif fi ciles de vie et le cli mat ri gou reux dans
les Prai ries dé cou ragent les fu turs fer miers. Ainsi, le Ca na da ac cueille
en vi ron 30 000 im mi grants an nuel le ment du rant les an nées 1870. Ils
sont en tout 1 409 100 à choi sir le Ca na da entre 1867 et 1892. Plu sieurs
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de ces im mi grants ne sont tou te fois que de pas sage puisque leur vé‐
ri table des ti na tion est les États- Unis (Lin teau et al. 2017, p. 19 ; Kel ley
et Tre bil cock 1998, p. 63) 1.

Des im mi grants s’éta blissent mal gré tout au Ca na da dont les Ro bi net.
L’ar ri vée de cette fa mille sur prend, puisque les Fran çais pré fèrent
d’abord se dé pla cer et s’ins tal ler ailleurs dans leur pays, no tam ment
dans les villes. De plus, le gou ver ne ment fran çais dé cou rage l’émi gra‐ 
tion de ses ci toyens. Les au to ri tés fran çaises sou haitent que la po pu‐ 
la tion de meure dans la Ré pu blique au terme de la guerre franco- 
allemande. Par consé quent, elles re courent à di verses stra té gies pour
en di guer l’émi gra tion, sur tout celle des jeunes Fran çais. Par la loi du
27  juillet 1872, les Fran çais âgés de 19 ans doivent ef fec tuer leur ser‐ 
vice mi li taire. Puisque «  l’armée ne peut ac cueillir que
400 000 hommes, un ti rage au sort dé cide dans les faits de la durée
du ser vice actif : cinq ans ou un an » 2. Si les jeunes hommes issus des
classes ai sées trouvent des moyens d’en être exemp tés, ce n’est pas le
cas de ceux pro ve nant des mi lieux pauvres. L’État fran çais jus ti fie sa
po li tique par le fait qu’il faille pré pa rer la re vanche. Il faut pla ni fier la
re con quête de por tions du ter ri toire fran çais ac ca pa rées par l’Al le‐ 
magne. En re vanche, bien des jeunes de viennent des dé ser teurs, car
l’émi gra tion est une stra té gie pour échap per aux obli ga tions de la loi
de 1872 (Lin teau et al. 2017, p. 122). Ce mou ve ment de dé ser tion sus‐ 
cite de vives in quié tudes chez les au to ri tés fran çaises. « Les pré fets,
rap porte l’his to rienne An nick Fou crier, re çoivent la consigne de sur‐ 
veiller de très près les agents d’émi gra tion et de cher cher à dis sua der
les can di dats au dé part  » 3. Ainsi, ces agents, par ti cu liè re ment ceux
em bau chés par le gou ver ne ment ca na dien, ont des dif fi cul tés à re‐ 
cru ter des im mi grants. Ils ne peuvent pas of frir d’in ci ta tifs fi nan ciers,
tels que la ré duc tion des frais de trans port, aux Fran çais qui veulent
s’éta blir au Ca na da, et l’ab sence de liai sons trans at lan tiques di rectes
entre la France et le Ca na da gêne éga le ment leur tra vail de re cru te‐ 
ment. Les agents butent face aux ef forts des au to ri tés fran çaises qui
tentent de ca na li ser l’émi gra tion fran çaise. Par ailleurs, l’État fran çais
in cite ceux et celles qui sou haitent par tir à se di ri ger vers l’une de ses
co lo nies (Kel ley et Tre bil cock 1998, p. 100).

13

Mal gré les ac tions de l’État pour en di guer l’émi gra tion à l’ex té rieur de
l’Em pire fran çais, 2  400  000  ha bi tants quittent la France entre  1871
et 1914. Cer tains optent pour les Amé riques. La ma jo ri té s’ins talle tou ‐
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te fois aux États- Unis et seule ment 50 000, dont les Ro bi net, au Ca na‐ 
da (Lin teau et al. 2017, p. 60-61, 387). En rai son de leur ba gage lin guis‐ 
tique, il au rait été lo gique pour les Ro bi net de s’ins tal ler au Qué bec, là
où vit la plus grande com mu nau té de langue fran çaise au Ca na da.
D’ailleurs, le gou ver ne ment du Qué bec dis pose d’un agent de re cru te‐
ment en France à comp ter de 1871 (Lin teau et al. 2017, p. 78). Les Ro bi‐ 
net au raient pu opter pour les Prai ries ca na diennes, contrée pri sée
par de nom breux im mi grants fran çais. Pour tant, ils choi sissent l’On‐ 
ta rio et plus pré ci sé ment la ré gion de Wind sor, près de Dé troit aux
États- Unis. L’On ta rio compte 75 383 fran co phones d’après le re cen se‐ 
ment ca na dien de  1871 et dix mille d’entre eux vivent dans cette ré‐ 
gion. Les 75  383  in di vi dus consti tuent 4,7  % de la po pu la tion on ta‐ 
rienne (Cé cil lion 2019 ; Juteau- Lee 1983, p. 44).

L’On ta rio peine tou te fois à at ti rer les im mi grants fran çais. 1 549 per‐ 
sonnes d’ori gine fran çaise y vivent, dont 233 dans la ré gion de Wind‐ 
sor, d’après le re cen se ment ca na dien de  1881 (Lin teau et al. 2017,
p. 240). Pour quoi cette ré gion séduit- elle peu d’im mi grants fran çais ?
Le pre mier consul de France à Qué bec, Charles- Henri-Philippe
Gauldrée- Boileau four nit une pos sible ex pli ca tion. Il af firme que
« presque tous les Fran çais éta blis dans le Ca na da Ouest viennent de
l’Est de la France, parlent l’al le mand et ont suivi le flot de l’émi gra tion
ger ma nique » (Sa vard 1970, p. 76-77). Ce pen dant, les Ro bi net ne sont
pas d’ori gine ger ma nique.

15

Est- ce que les Ro bi net peuvent être consi dé rés comme des ré fu giés ?
La sixième édi tion du Dic tion naire de l’Aca dé mie fran çaise, pu bliée
en 1835, dé fi nit le verbe « ré fu gier » comme « se re ti rer en quelque
lieu ou au près de quel qu’un pour être en sû re té ». Pierre An toine Ro‐ 
bi net, vi ti cul teur et petit com mer çant de Rou ge mont, son épouse, Jo‐ 
sé phine Pheul pin et leurs en fants quittent leur vil lage puis qu’ils
cherchent un lieu leur ga ran tis sant une sé cu ri té. Ils prennent cette
dé ci sion étant donné que leurs biens ont été ré qui si tion nés pen dant
la guerre franco- allemande. Sur les conseils de son épouse, Ro bi net
pos sé dait un com merce de vê te ments pour les femmes, de po te rie et
de ver re rie. La fa mille était re la ti ve ment aisée jusqu’à la ca tas trophe
de la guerre franco- allemande de  1870. Selon les mé moires de Jules
Ro bi net, l’un des fils de Pierre An toine, les troupes fran çaises, puis al‐ 
le mandes, ont tout saisi  : che vaux, nour ri ture, vin (Ro bi net 1936).
Pierre An toine et Jo sé phine crai gnaient plau si ble ment de re tour ner
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dans leur vil lage et de trou ver leur pro prié té et com merce en dom ma‐ 
gés ou ré duits en ruine, ce qui les in cite à quit ter le lieu. Il faut pré ci‐ 
ser que les mé moires de Ro bi net ren seignent peu sur leur vie à Rou‐ 
ge mont. Par exemple, rien n’est écrit au sujet de leur pro duc tion de
vin, sauf sa consom ma tion. Pierre An toine et Jo sé phine ont peut- être
ima gi né la pos si bi li té de s’éta blir ailleurs en France. Ce pen dant Jules
Ro bi net ré vèle dans ses mé moires que ses pa rents se rap pellent que
le Ca na da est un pays pai sible où il est pos sible de re par tir de zéro
(Ro bi net 1936). Selon l’étude de Cé cil lion (2019), les Ro bi net
connaissent cette co lo nie bri tan nique grâce à Théo dule Gi rar dot, un
en sei gnant éta bli dans la ré gion de Wind sor en On ta rio qui s’im pro‐ 
vise agent de re cru te ment au près des Fran çais. Pierre An toine a des
liens avec Gi rar dot et il a pro ba ble ment en ten du ce der nier lui van ter
cette contrée de l’On ta rio, nom mé ment son po ten tiel vi ni cole. Il faut
pré ci ser que les Ro bi net se trans mettent les connais sances de la fa‐ 
bri ca tion du vin d’une gé né ra tion à l’autre (Ro bi net 1936).

Avec son épouse et quatre de leurs sept en fants, Ro bi net part pour
l’On ta rio en 1874. L’idée de re com men cer leur vie dans une par tie du
monde qui compte des com pa triotes fran çais at té nue leurs peurs et
leurs craintes. Selon les mé moires de Jules Ro bi net, ses pa rents sont
ac cueillis cha leu reu se ment, no tam ment par Théo dule Gi rar dot (Ro bi‐ 
net 1936).

17

L’in té gra tion so ciale et éco no mique des Ro bi net dans la so cié té d’ac‐ 
cueil se fait re la ti ve ment fa ci le ment. D’abord, deux des trois en fants
lais sés der rière, Au guste et Jules, les re joignent dans le Sud- Ouest
on ta rien quelques mois plus tard. Dans ses mé moires, Jules écrit qu’il
a re pris le com merce de son père à Rou ge mont, à l’âge de 17 ans. Une
lettre de ses pa rents, reçue en mars 1875, le convainc tou te fois de les
re joindre en On ta rio. Est- ce que Pierre An toine sou haite évi ter le
ser vice mi li taire à ses fils ? La loi du ser vice mi li taire de 1872 pré voit
« un vo lon ta riat d’un an qui per met à des étu diants payant 1 500 F de
ser vir un an au lieu de cinq ans » 4. Mal heu reu se ment, je n’ai pas pu
lire la lettre de Pierre An toine. Ce pen dant, le 6 avril 1875, Jules et Au‐ 
guste quittent Rou ge mont et en tament leur voyage. Le pre mier arrêt
est Le Havre, pour aller à Li ver pool. Dans ce port an glais, les deux
Ro bi net s’em barquent sur le S. S. Po ly ne sian. Ils ar rivent à Qué bec le
9 mai et, à Sand wich, dans le Sud- Ouest on ta rien, trois jours plus tard
(Ro bi net 1936). Jules se trouve ra pi de ment un em ploi grâce à ses ta ‐
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lents d’en tre pre neur. Avec l’aide de son beau- frère et un peu plus tard
celle de son frère Vic tor, il ouvre un ma ga sin gé né ral en 1877, et une
bri que te rie, en  1882. Pour sa part, Jo seph de meure en France. Son
père et sa mère le vi sitent en 1877. Tentent- ils de le convaincre de re‐ 
joindre ses frères et sœurs en On ta rio  ? Les mé moires de Jules sur
l’his toire de sa fa mille sont muets à ce sujet, mais il est fort vrai sem‐ 
blable que Pierre An toine et Jo sé phine aient in for mé Jo seph des suc‐ 
cès de la fa mille et sur tout de la fa ci li té avec la quelle les Ro bi net
avaient re fait leur for tune dans leur pays d’adop tion. D’ailleurs, à son
re tour en On ta rio, Pierre An toine forme avec Er nest Gi rar dot, le fils
de Théo dule, la Com pa gnie Ro bi net et Gi rar dot à Sand wich. Cette en‐ 
tre prise se spé cia lise dans la fa bri ca tion du vin de table. Jules Ro bi net
achète les parts de son père dans la com pa gnie en  1882 (Cé cil lion
2019 ; Ro bi net 1936).

À l’ins tar de leur in té gra tion éco no mique, les Ro bi net de viennent
d’émi nents membres de leur com mu nau té, par ti cu liè re ment celle
d’ori gine fran çaise. La fa mille Ro bi net est ca tho lique. Elle fré quente et
ap puie les ins ti tu tions re li gieuses. De plus, Jules em ploie de nom‐ 
breux tra vailleurs, sai son niers et ré gu liers, dans ses di verses en tre‐ 
prises, no tam ment de fa bri ca tion du vin, et une bri que te rie qui de‐ 
meure en ac ti vi té jusqu’en 1915. Selon l’étude de l’his to rien Jack Cé cil‐ 
lion, Jules Ro bi net est le pro duc teur de vin le plus im por tant de la ré‐
gion de Wind sor. Il pos sède aussi maintes pro prié tés à Sand wich et
dans les alen tours. Enfin, il siège au conseil mu ni ci pal pen dant sept
ans et de vient un conseiller sco laire pen dant dix ans (Cé cil lion 2019 ;
Ro bi net 1936).
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De ve nir vi gne ron en On ta rio
La fon da tion de la com pa gnie Ro bi net et Gi rar dot marque le début de
l’aven ture des Ro bi net, d’abord le père, Pierre An toine, puis le fils,
Jules, dans la pro duc tion du vin en On ta rio. Les Ro bi net pro viennent
d’une fa mille où les connais sances de la fa bri ca tion du vin se trans‐ 
mettent d’une gé né ra tion à l’autre. Dans ses mé moires, Jules af firme
qu’il a connu un suc cès re la tif, sur tout pen dant les an nées 1920, pé‐ 
riode au cours de la quelle les Amé ri cains cherchent déses pé ré ment à
se pro cu rer de l’al cool dont la pro duc tion et la vente sont in ter dites
dans leur pays en rai son de la pro hi bi tion. Il ache ta chaque année de
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grandes quan ti tés de rai sin, sou vent Vitis la brus ca (Fox), Vitisri pa ria
(Frost) et la va rié té Concord. Une par tie de ces rai sins est uti li sée
dans la pro duc tion vi ni cole qui os cille entre 22  730 et 113 650  litres
chaque année. Le reste des rai sins est vendu à des mar chands de
Mont réal, de Qué bec et de Win ni peg, au Ma ni to ba (Ro bi net 1936).

À l’ins tar de plu sieurs autres pro duc teurs de vin d’ori gine amé ri caine
et bri tan nique ins tal lés en On ta rio, les Ro bi net par ti cipent à la créa‐ 
tion de l’in dus trie com mer ciale vi ni cole. Ces en tre pre neurs as pirent à
la réus site. La nais sance de cette in dus trie sur vient tou te fois dans un
en vi ron ne ment na tio nal dif fi cile mal gré un contexte mon dial fa vo‐ 
rable à la crois sance de l’in dus trie du vin.

21

La France, l’Ita lie et l’Es pagne pro duisent 85 % de la pro duc tion mon‐ 
diale du vin dans la se conde moi tié du XIX   siècle. La France, à elle
seule, compte pour 49 % de cette pro duc tion (Pi nilla et Ayua da 2007,
p. 184). Mais la crise de la vi ti cul ture en France et ailleurs en Eu rope,
ré sul tant du phyl loxé ra, crée des cir cons tances éco no miques fa vo‐ 
rables ailleurs dans le monde. Si le mal heur et la dé tresse des vi‐ 
gnobles et des fa bri cants de vin en France sus citent des craintes pour
l’ave nir de cette in dus trie dans ce pays, cela n’est pas le cas pour de
nom breux en tre pre neurs vi ni coles qui y voient la pos si bi li té de dé ve‐ 
lop per de nou velles zones de pro duc tion et qui sur montent les pro‐ 
blèmes de pro duc tion dans des cli mats plus chauds que celui de l’Eu‐ 
rope. « By 1913 Ar gen ti na was the world’s se venth lar gest wine pro du‐ 
cer; Chile the ninth; the Uni ted States the tenth; and Aus tra lia the eigh‐ 
teenth » (Simp son 2011, p.  193). Le dé ve lop pe ment de cette in dus trie
connaît une pé riode de forte crois sance en rai son de l’in ten si fi ca tion
des échanges éco no miques dans le cadre de ce qu’on ap pelle la pé‐ 
riode d’in ter na tio na li sa tion des re la tions com mer ciales qui sur vient
pen dant la se conde moi tié du XIX  siècle.

22
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Selon Pi nilla et Ayuda, la consom ma tion de vin aug mente d’en vi ron
0,7 % an nuel le ment entre 1865 et 1874. Cette aug men ta tion s’ex plique
en par tie par l’ac crois se ment des re ve nus, sur tout dans les pays eu‐ 
ro péens dont la culture ac corde une place par ti cu lière à la consom‐ 
ma tion du vin, mais aussi par l’amé lio ra tion de ses tech niques de pré‐ 
ser va tion et les pro grès tech no lo giques de l’in dus trie du trans port
ma ri time qui per mettent d’ache mi ner le vin sur de grandes dis tances
plus ra pi de ment et à un moindre coût. L’amé lio ra tion du trans port
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ma ri time ex plique ainsi en par tie la crois sance de 22 % de la pro duc‐ 
tion mon diale de vin entre 1870 et 1900 (Pi nilla et Ayua da 2007, p. 184-
185). Par exemple, les Bri tan niques sont à la re cherche de nou velles
ré gions pour s’ap pro vi sion ner en vin (Han cock 1997 ; McIn tyre 2023).
Le mou ve ment de mi gra tion en di rec tion des Amé riques si gni fie aussi
que de nom breux im mi grants ex portent leur culture ali men taire qui
in clut, dans le cas des Es pa gnols, des Ita liens et des Fran çais, l’ha bi‐ 
tude de consom mer du vin. Ces gens, comme les Ro bi net, pos sèdent
un savoir- faire, sou vent fa mi lial, qui amène plu sieurs d’entre eux à se
lan cer dans la pro duc tion du vin dès leur éta blis se ment dans les
Amé riques, en Afrique ou en Océa nie. Pour leur part, les élites eu ro‐ 
péennes di ver si fient leur goût pour le bon vin, créant une de mande à
sa tis faire. Les condi tions sont réunies pour fa vo ri ser l’essor d’un mar‐ 
ché vi ni cole pla né taire.

Cette course à la pro duc tion de vin est nour rie par les nom breuses
pu bli ca tions qui in citent des per sonnes à de ve nir vi gne rons dans les
Amé riques, en Afrique et en Océa nie. En plus de l’in ten si fi ca tion des
échanges éco no miques, l’aug men ta tion de la cir cu la tion des in for ma‐ 
tions sur la culture de la vigne et des conseils pra tiques pour de ve nir
vi gne ron consti tue un fac teur dé ci sif de l’élar gis se ment de ces pro‐ 
ces sus. Maints écrits sont dis po nibles au Ca na da. Par exemple, l’im‐ 
mi grant d’ori gine bri tan nique Jus tin Mc Car thy De Cour te nay, qui a
ac quis ses connais sances en France, en Suisse et en Ita lie, s’éta blit en
On ta rio en 1858. Il pu blie quelques bro chures dont The Ca na da Vine
Gro wer: How Every Far mer in Ca na da May Plant a Vi neyard and Make
his Own Wine en 1866 (Jar rell 2011 ; Simp son 2011 ; Stein 2023). Il est
pos sible que les Ro bi net aient lu l’une de ces pu bli ca tions.

24

L’étude de l’in dus trie du vin au cours de la se conde moi tié du
XIX  siècle dé montre le sou tien des États à ce sec teur éco no mique en
émer gence dans les Amé riques, en Afrique et en Océa nie. Ils im‐ 
posent ainsi des ta rifs sur les vins im por tés et fa vo risent le dé ve lop‐ 
pe ment d’une ex per tise vi ti cole dans des éta blis se ments d’en sei gne‐ 
ment. Ailleurs, comme en Ar gen tine, l’État in ves tit dans des in fra‐ 
struc tures, nom mé ment le trans port fer ro viaire, pour fa ci li ter la cir‐ 
cu la tion des mar chan dises et les ex por ta tions (Simp son 2011  ; Stein
2023). Ceci n’échappe pas aux vi ti cul teurs en On ta rio. Ils savent que
l’éta blis se ment d’une in dus trie dans la pro vince ne peut se faire sans
l’appui fi nan cier de l’État. Les so lu tions pro po sées s’ins pirent d’ex pé ‐
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riences qui se pro duisent là où émerge l’in dus trie ailleurs dans le
monde. Dès son ar ri vée au Ca na da en 1858, Jus tin Mc Car thy De Cour‐ 
te nay se lance dans la pro duc tion du vin. Cet am bi tieux en tre pre neur
croit qu’il peut pro duire du vin de grande qua li té à par tir des vignes
nord- américaines. Pour ce faire, il faut in ci ter les fer miers à se lan cer
dans la culture de la vigne et convaincre des in ves tis seurs de sou te nir
des vi gne rons en quête de ca pi tal. Le mi nis tère fé dé ral de l’Agri cul‐ 
ture au Ca na da dé ve loppe pa reille ment une ex per tise, no tam ment en
em bau chant du per son nel qui ex pé ri mente le vin à par tir de dif fé‐ 
rentes va rié tés de rai sin tout en te nant compte du sol et du cli mat
ca na diens. Dans les an nées  1890, le gou ver ne ment on ta rien in ves tit
dans la créa tion de quinze fermes ex pé ri men tales. L’On ta rioFruit
Gro wers’ As so cia tion par ti cipe à ce pro jet. Ces fermes sont conso li‐ 
dées dans l’Hor ti cul tu ral Ex pe riment Sta tion si tuée dans la ré gion
agri cole de la pé nin sule du Nia ga ra et fi nan cée par l’État on ta rien
en 1906 (Pal mer 1956, p. 11).

De Cour te nay sait que l’appui de l’État est cru cial pour cette nou velle
in dus trie. Il presse les pou voirs pu blics de sou te nir la pro duc tion du
vin pour que les vi gne rons se lancent à la conquête des mar chés do‐ 
mes tique et in ter na tio nal. L’un des vins pro duit par De Cour te nay
rem porte même une mé daille lors de l’Ex po si tion in ter na tio nale
tenue à Paris en 1867, ce qui ren force ses am bi tions. Selon lui, l’On ta‐ 
rio pos sède un cli mat fa vo rable, comme il l’af firme de vant un co mi té
de par le men taires ca na diens en 1864. Se ba sant sur les cours d’agri‐ 
cul ture de l’agro nome fran çais Adrien- Étienne-Pierre comte de Gas‐ 
pa rin, Cour te nay af firme que «  cli mates most fa vo rable are those
where the du ra tion of the sea son of ve ge ta tion is the shor test, and
where, in such sea son, the total heat is the most ele va ted » (De Cour te‐ 
nay 1866, p. 43). In évi ta ble ment, l’On ta rio de vrait de ve nir une ré gion
pro duc trice de vin, mais le manque d’appui éta tique in cite De Cour‐ 
te nay à re tour ner en Grande- Bretagne à la fin des an nées 1860 (Jar‐ 
rell 2011).
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Ro bi net a plus de suc cès que De Cour te nay. En plus de ses in ves tis se‐ 
ments dans la pro duc tion du vin, Jules pos sède plu sieurs pro prié tés
et il gère une bri que te rie. Peut- on alors consi dé rer Jules Ro bi net
comme un ca pi ta liste vi ti cul teur  ? J’em prunte ce concept à l’his to‐ 
rienne Chel sea Davis qui le dé fi nit comme « the large- scale wi ne gro‐ 
wers and pro du cers res pon sible for re struc tu ring the co lo nial wine in ‐
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dus try in the late ni ne teenth cen tu ry » (Davis 2023, p. 60). Certes, son
par cours d’en tre pre neur n’est pas équi valent à celui des ca pi ta listes
qui dé ve loppent la vi ni cul ture en Afrique du Sud, tel que Cecil
Rhodes, ou Tho mas Hardy en Aus tra lie. D’abord, Jules n’a pas les
moyens fi nan ciers de Rhodes, ni ceux de Hardy. Il faut pré ci ser que
Jules ne réus sit à per cer le mar ché in ter na tio nal qu’à comp ter des an‐ 
nées  1920. Contrai re ment aux pro duc teurs de vin d’Aus tra lie et
d’Afrique du Sud qui y trouvent des dé bou chés, la Grande- Bretagne
ne de vien dra ja mais un mar ché pour le vin on ta rien et, bien en ten du,
celui pro duit par Jules. Les pro duc teurs on ta riens ne peuvent comp‐ 
ter sur les ser vices d’un pro mo teur de leur vin en Grande- Bretagne,
comme c’est le cas avec Peter Bond Bur goyne pour les vins aus tra‐ 
liens. Sa com pa gnie, Bur goyne Com pa ny, de vient en effet la prin ci pale
im por ta trice de vin aus tra lien en Grande- Bretagne (Regan- Lefebvre
2022, 2023 ; Pin ney 1989 ; Unwin 1991).

Une in dus trie viable en On ta rio ?
Le Ca na da pro fite dif fi ci le ment de l’aug men ta tion de la pro duc tion
mon diale de vin. L’ac tion des gou ver ne ments on ta rien et fé dé ral reste
ti mo rée. Certes, le gou ver ne ment fé dé ral im pose un tarif sur les vins
étran gers pour épau ler la pro duc tion do mes tique. Après tout, il faut
pro té ger l’in dus trie nais sante à l’ins tar des autres sec teurs éco no‐ 
miques qui bé né fi cient éga le ment de la pro tec tion ta ri faire. Cette po‐ 
li tique n’est pas en soi très ori gi nale, car elle est pra ti quée par
d’autres gou ver ne ments dans le monde qui fa vo risent le dé ve lop pe‐ 
ment de leur in dus trie vi ni cole (Dutil 2024  ; Mal leck 2013  ; Simp son
2011 ; Stein 2023).
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Les mé moires de Ro bi net n’in diquent aucun rôle actif de Jules pour
in ci ter les États on ta rien et fé dé ral à mettre en place des po li tiques
fa vo ri sant le dé ve lop pe ment de l’in dus trie du vin. À l’ins tar d’autres
pro duc teurs de vin, Jules sait que le cli mat so cio po li tique est hos tile à
la consom ma tion d’al cool. D’ailleurs, les gou ver ne ments savent que
leurs ef forts pour pro mou voir la pro duc tion d’al cool, en gé né ral et si
mo destes soient- ils, se heurtent à la cam pagne de mo bi li sa tion de
l’opi nion pu blique pour ré duire dras ti que ment sa consom ma tion.

29

Le mou ve ment de la tem pé rance, ins pi rée par celui des États- Unis,
mène la vie dure à ceux et celles qui fa vo risent la consom ma tion d’al ‐
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cool, bois son consi dé rée plus sûre pour la santé hu maine que l’eau et
le lait au XIX   siècle. Si le mou ve ment de la tem pé rance sou tient la
mo dé ra tion, ses par ti sans réa lisent que la per sua sion et les ef forts
pour contrô ler les com por te ments in di vi duels ne suf fisent pas. Une
po li tique gou ver ne men tale plus ra di cale, qua li fi ca tif uti li sé par ses
op po sants, gagne en po pu la ri té aux États- Unis et au Ca na da : la pro‐ 
hi bi tion de la pro duc tion, de l’im por ta tion et de la vente d’al cool. Si
les in di vi dus ne peuvent se contrô ler, c’est l’État qui le fera pour eux.
Cette so lu tion po li tique à un pro blème so cial est pro mue par les pro‐ 
tes tants, sur tout les bap tistes et les mé tho distes, ainsi que par les
groupes de femmes pré oc cu pées par la pau vre té et la vio lence do‐ 
mes tique ré sul tant de la consom ma tion d’al cool, qu’elle soit ex ces sive
ou pas. De vant cette mo bi li sa tion po pu laire, dont l’am pleur s’ac croît
vers la fin du XIX  siècle, il de vient dif fi cile pour le gou ver ne ment fé‐
dé ral et celui de l’On ta rio d’adop ter des po li tiques qui sou tiennent le
dé ve lop pe ment de l’in dus trie com mer ciale du vin. Pen dant la Pre‐ 
mière Guerre mon diale, les groupes mi li tant pour la pro hi bi tion
contraignent le gou ver ne ment on ta rien à in ter dire la vente d’al cool,
mais non sa fa bri ca tion, à comp ter de 1916. Il est alors tou jours pos‐ 
sible de consom mer de l’al cool à la mai son (Heron 2003  ; Mar tel
2014).

e

e

Ro bi net et les autres vi ti cul teurs, qui peinent à dé ve lop per leur pro‐ 
duc tion, se confrontent à un autre défi  : celui de chan ger les ha bi‐ 
tudes de consom ma tion. Les On ta riens ne boivent pas de vin,
contrai re ment aux Es pa gnols, aux Fran çais et aux Ita liens. Ils pré‐ 
fèrent la bière. Sa consom ma tion par per sonne aug mente d’ailleurs de
11,14  litres par année pen dant la pé riode al lant de 1875 à 1879 à 22,18
litres par année entre  1900 et  1904. Cette pré fé rence pour la bière
s’ex plique, d’une part, par la pré sence de nom breux im mi grants pro‐ 
ve nant de pays eu ro péens tels que l’Al le magne et la Grande- Bretagne
où sa consom ma tion est in té grée à la culture. D’autre part, la bière
est pri sée par les ou vriers dont le nombre est en forte crois sance du‐ 
rant la Ré vo lu tion in dus trielle qui trans forme l’ac ti vi té éco no mique
(Bel la my 2009, p. 6-7).

31

Des choix de po li tique gou ver ne men tale donnent fi na le ment, après- 
guerre, un sé rieux coup de pouce à l’in dus trie com mer ciale du vin en
On ta rio. En 1919, pour faire suite à un ré fé ren dum, le gou ver ne ment
on ta rien mo di fie la loi ré gis sant la vente de l’al cool dans la pro vince.
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Bien qu’une ma jo ri té d’élec teurs ap puie la pro hi bi tion, le gou ver ne‐ 
ment per met la vente du vin fa bri qué avec des rai sins culti vés en On‐ 
ta rio, ce qui est bien ac cueilli par les pro duc teurs, dont Ro bi net. Deux
ans plus tard, c’est l’im por ta tion de l’al cool qui est in ter dit en On ta rio,
ce qui fa vo rise l’in dus trie vi ni cole lo cale (Ce cil lon 2018, p. 24).

La se conde po li tique, de na ture in ter na tio nale en gendre, des consé‐ 
quences bé né fiques pour le Ca na da. À comp ter de 1920, le gou ver ne‐ 
ment amé ri cain im pose la pro hi bi tion de l’al cool à l’in té rieur de son
ter ri toire. Cette dé ci sion contri bue à l’ou ver ture de nou veaux vi‐ 
gnobles et com merces ainsi qu’à la forte crois sance de la pro duc tion
du vin en On ta rio. Elle per met aussi aux en tre pre neurs de se tailler
une place sur le mar ché in ter na tio nal de vente de vin. Bien que les
ex por ta tions d’al cool aux États- Unis soient illé gales, cela ne dé cou‐ 
rage au cu ne ment les en tre pre neurs comme Ro bi net. Les pro duc teurs
de vin on ta riens ac croissent leur pro duc tion qu’ils écoulent sur tout
aux États- Unis. Ainsi Ro bi net em bauche deux ex perts fran çais pour le
dé ve lop pe ment de la pro duc tion de « cham pagne » parmi sa gamme
de pro duits (Ran nie 1978, p.  58). La dé ci sion amé ri caine marque le
début d’un vé ri table « take off » et d’un âge d’or pour les pro duc teurs
de vin, mais aussi pour ceux as so ciés à l’in dus trie de fa bri ca tion et de
dis tri bu tion de pro duits al coo liques en On ta rio.
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La fin de la pro hi bi tion aux États- Unis en  1933 consti tue un re vers
pour l’in dus trie du vin en On ta rio. La dé ci sion des au to ri tés amé ri‐ 
caines a pour effet de pri ver les éta blis se ments vi ni coles de la pro‐ 
vince d’un mar ché lu cra tif. Elle sur vient quelques an nées après l’abo‐ 
li tion de la pro hi bi tion en On ta rio et la prise de contrôle, par le gou‐ 
ver ne ment pro vin cial en 1927, de la vente et de la dis tri bu tion de l’al‐ 
cool, une po li tique si mi laire à celle déjà en vi gueur ailleurs au Ca na da,
par ti cu liè re ment au Qué bec. Do ré na vant, les in di vi dus et les com pa‐ 
gnies dé si reux de pro duire et/ou de vendre de l’al cool doivent ob te‐ 
nir un per mis de la pro vince. En contre par tie, le gou ver ne ment en‐ 
voie ses fonc tion naires ins pec ter les lieux de fa bri ca tion et d’en tre po‐ 
sage pour s’as su rer de la qua li té des pro duits (Mal leck 2012).
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Le nombre de fa bri cants de vin chute de ma nière dra ma tique en On‐ 
ta rio. En  1931, la pro vince compte 52  éta blis se ments vi ni coles,
contre 25 en 1940. Certes, les fer me tures, les ventes et les fu sions de
vi gnobles et de fa bri cants de vin s’ex pliquent en par tie par la dé pres ‐
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sion éco no mique qui frappe du re ment l’éco no mie ca na dienne de 1929
à  1939. En même temps, la fin de la pro hi bi tion amé ri caine si gni fie
que la de mande pour les bois sons al coo liques ca na diennes sur le
mar ché amé ri cain est en baisse. Les Amé ri cains, si as soif fés
entre  1920 et  1933, peuvent de nou veau étan cher leur soif en
consom mant des pro duits « made in U.S.A. ».

Le par cours du fa bri cant de vin Jules Ro bi net est re pré sen ta tif de ce
qui est ad ve nu de l’in dus trie du vin en On ta rio. Le gou ver ne ment on‐ 
ta rien ne dé livre plus de per mis pour la pro duc tion vi ni cole, ce qui fa‐ 
vo rise le pro ces sus de conso li da tion de l’in dus trie, car plu sieurs vi‐ 
gnobles vendent leurs per mis à d’autres ou mettent fin à leurs opé ra‐ 
tions. C’est ce que fait Ro bi net en 1935. Il vend son per mis à la com‐ 
pa gnie Bright’s Wine et, in ci dem ment, son droit de pro duire du vin
sur une base com mer ciale. L’in dus trie du vin en On ta rio sur vit à Ro‐ 
bi net, mais elle vi vote jusqu’aux an nées 1970. Alors qu’il y avait 61 fa‐ 
bri cants de vin en  1927, ils ne sont dé sor mais plus que six en  1974
(Bramble et al. 2007, p. 64-65 ; Cé cil lion 2019).
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Conclu sion
Com ment in ter pré ter le par cours de Pierre An toine et de Jules Ro bi‐ 
net ? Puis- je en faire un cas d’es pèce qui ren seigne sur l’ex pé rience
im mi grante de la fin du XIX  siècle ? Au contraire, est- ce que la tra jec‐ 
toire des Ro bi net est unique et se rait même en marge de l’ex pé rience
ty pique im mi grante  ? Si l’on opte pour cette se conde pos si bi li té,
quelles sont les ca rac té ris tiques d’une ex pé rience ty pique ?

37

e

Ro bi net et sa fa mille quittent le vil lage de Rou ge mont pour l’On ta rio.
Leur in té gra tion so ciale et éco no mique est réus sie, car elle est fa ci li‐ 
tée par la pré sence de quelques im mi grants fran çais, déjà ins tal lés
dans la ré gion de Wind sor. De plus, les Ro bi net, père et sur tout le fils
Jules, par ti cipent au dé ve lop pe ment de l’in dus trie du vin en On ta rio.
Ces gens font preuve d’ori gi na li té pour plu sieurs rai sons. Certes, ils
par ti cipent au mou ve ment trans at lan tique de mi gra tion, mais aussi à
la trans plan ta tion de l’in dus trie vi ni cole hors d’Eu rope. Grâce à Ro bi‐ 
net, le Ca na da prend part à cette course à la créa tion de l’in dus trie du
vin sur la pla nète.
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