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Introduction
Origine, évolution et essor de la vitiviniculture au Brésil

L’importance de l’émigration italienne et la prééminence viticole de l’Etat
de Rio Grande do Sul.

Les différentes phases de régulation pour la production et le commerce des
vins au Brésil : entre ouverture et fermeture sur le monde.

Le Brésil dans les processus règlementaires internationaux au XX  siècle :
présence, disparition et retour.
Mis en place d’un premier encadrement légale de la production : années
1920 – 1930.
Les limites d’une règlementation non aboutie.

Le renouveau qualitatif de la vitiviniculture brésilienne à la fin du XXe siècle
Les premiers facteurs du changement
La mise en place des Indication Géographiques puis des Appellations
d’origine au Brésil

Conclusion

e
e

e

In tro duc tion
Pays de vi ti cul ture an cienne dont les pre miers plants de vitis vi ni fe ra
sont in tro duits dès 1532 par les Por tu gais au tour de Sao Paulo, le Bré‐ 
sil oc cupe au jourd’hui la 15  place mon diale des pro duc teurs de vin
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Carte des vi gnobles du Bré sil

(en vo lume). Il est 3  pro duc teur vi ti cole sud amé ri cain avec une
aire culti vée d’en vi ron 85 000 ha dont la ma jeure par tie se situe dans
l’Etat du Rio Grande do Sul

ème

Pour tant, m’im por tance consi dé rable des vi gnobles sur son ter ri toire
et mal gré le vé ri table dé ve lop pe ment qua li ta tif de ses vins de puis en‐ 
vi ron 30 ans, le Bré sil du vin souffre en core d’un réel dé fi cit de re con‐ 
nais sance 1.

2

Ainsi, que ce soit dans les mé dias ou dans les conver sa tions entre
ama teurs, l’évo ca tion du Bré sil comme na tion pro duc trice de vin
reste un phé no mène mar gi nal. Si l’Ar gen tine, le Chili et, dans une
moindre me sure, l’Uru guay, s’ap pa rentent dé sor mais clai re ment à
l’Amé rique la tine vi ti vi ni cole, le pays du foot et de la samba ap pa raît
en core comme un ter ri toire de vi gnobles confi den tiels 2.

3
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Face à l’essor tar dif d’une vi ti cul ture de qua li té et à cette quasi ab‐ 
sence d’image vi ti cole, cet ex po sé à pour objet de ques tion ner l’his‐ 
toire vi ti vi ni cole ré cente du Bré sil afin de mieux en cer ner les
contextes et les mo ments mar quants.

4

Dans un pre mier temps, nous re vien drons sur ses dif fé rentes phases
de construc tion et de dé ve lop pe ment de ce vi gnoble, aux XIXe et XXe
siècles. Il s’agira, en par ti cu lier, d’évo quer l’im por tance des phé no‐ 
mènes d’im mi gra tion dans cette ge nèse et de dé crire l’évo lu tion gé‐ 
né rale de cette vi ti vi ni cul ture sur le long XXe siècle.

5

Nous nous at ta che rons, dans un se cond temps, à re cen ser et ana ly ser
les dif fé rentes phases de ré gu la tion de la pro duc tion et de la com‐ 
mer cia li sa tion des vins au Bré sil.

6

Enfin, à l’aune de cette his toire, nous étu die rons la pé riode de mé ta‐ 
mor phose d’une par tie du vi gnoble vers une pro duc tion de qua li té
avec, en par ti cu lier, la mise en place ré cente, sur cer taines zones,
d’un ef fi cace sys tème In di ca tions Géo gra phiques.

7

Ori gine, évo lu tion et essor de la
vi ti vi ni cul ture au Bré sil
Du XVIe siècle au début du XIXe siècle, l’ori gine et le pre mier essor
d’un vi gnoble bré si lien s’ins crit dans une lo gique de do mi na tion por‐ 
tu gaise. Après l’in dé pen dance du pays en 1822, cette in fluence lu si ta‐ 
nienne di mi nue consi dé ra ble ment même si le Por tu gal reste le pre‐ 
mier four nis seur de vins au Bré sil jusque dans les an nées 1950 et au‐ 
jourd’hui le 4  der rière l’Ar gen tine, le Chili, et la France.

8

ème

Mal gré cette his toire d’ori gine por tu gaise, ce sont sur tout les mou ve‐ 
ments mi gra toires eu ro péens du XIXe siècle qui ont forgé les ca rac‐ 
tères la vi ti vi ni cul ture bré si lienne contem po raine avec, en pre mier
chef, à par tir de 1875, l’im plan ta tion ita lienne dans les Etats mé ri dio‐ 
naux du Pa ra na, de Santa Ca ta ri na et du Rio Grande do Sul 3.
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Carte des Etats du Bré sil

L’im por tance de l’émi gra tion ita lienne
et la pré émi nence vi ti cole de l’Etat de
Rio Grande do Sul.

L’im mi gra tion ita lienne qui se pour suit jusque dans la se conde moi tié
du XXème siècle, s’avère dé ci sive «  non seule ment pour la mise en
place de la pro duc tion vi ti cole au Bré sil, mais aussi pour la créa tion
de l’iden ti té du vi gnoble bré si lien. Cette im plan ta tion ita lienne, qui se
pour suit jusque dans la se conde moi tié du XX  siècle, va alors mar‐ 
quer le dé ve lop pe ment du vi gnoble Bré si lien, dans la zone de la Serra
Gau cha. Comme nous le montrent très bien les deux géo graphes
Shana Flores et Va gner Da Silva Ma cha do dans un ar ticle in ti tu lé
« L’Ita lie au de hors de l’Ita lie : un autre re gard sur la vi ti cul ture ita‐
lienne et ses ré per cu tions au Bré sil  » 4, cette émi gra tion ita lienne
s’avère dé ci sive « non seule ment pour la mise en place de la pro duc‐ 
tion vi ti cole au Bré sil, mais aussi pour la créa tion de l’iden ti té du vi‐ 
gnoble bré si lien. Le vin est perçu comme un hé ri tage de la co lo ni sa ‐

10
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tion ita lienne ». Les ita liens ap portent ainsi leurs cé pages, Treb bia no,
Né bio lo Mal va sia, Bar be ra et Bo nar da, leurs savoir- faire et plus gé né‐ 
ra le ment leur culture de la vigne et du vin. Ils sont un vi vier de
consom ma teurs et leur em preinte est en core lar ge ment per cep tible
au jourd’hui dans le pay sage. L’exis tence de nom breuses vignes en
per go la sou te nues par des pla tanes dans la Vale dos Vin he dos illustre
clai re ment cette in fluence 5. L’ar chi tec ture des caves et des mai sons
comme la gas tro no mie de cette val lée sont tou jours des mar queurs
de cette «  ita lia ni té  » Bré si lienne qui conti nue d’être cé lé brée au‐ 
jourd’hui à tra vers des ma ni fes ta tions telles les « fêtes de la vigne »,
créée dès 1931 à Caxias do Sul.

De fait, la zone de la Serra Gau cha, et plus gé né ra le ment, l’Etat du Rio
Grand Do Sul sont bien le cœur de la pro duc tion vi ti cole bré si lienne
du XXe siècle. No tons qu’en moyenne, pour les an nées 1920 et 1930,
soit en vi ron 50 ans après l’ar ri vée des pre miers ita liens, le Rio Grande
do Sul four nit 95% des vins Bré si liens. Le taux est en core ac tuel le‐ 
ment de 85%.

11

La pré sence du rant de longues an nées à la tête du pays du pré sident
Ge tu lio Var gas, natif et an cien dé pu té du Rio grande do Sul, va
d’ailleurs en core confor ter cette pré émi nence. Sou te nu par les fa zen‐ 
dei ros du sud, il va fa vo ri ser son état d’ori gine en créant, par exemple
en 1936, un ins ti tut du vin char gé de l’ex pan sion éco no mique de la vi‐ 
ti vi ni cul ture du Rio Grande do Sul. Il ré ser ve ra éga le ment à cet Etat
l’ex clu si vi té de la pre mière ré gle men ta tion vi ti vi ni cole bré si lienne
édic tée le 17 jan vier 1929. Ce ne sera qu’à par tir de la mise en place du
ré gime très cen tra li sé de l’Es ta do Nuovo en 1938, que la rè gle men ta‐ 
tion va s’étendre à l’en semble du Bré sil sous la forme d’un dé cret na‐ 
tio nal rè gle men tant «  le contrôle de la pro duc tion, de la cir cu la tion
de la dis tri bu tion du vin et de ses dé ri vés » 6.

12

Par tant de ces consta ta tion qui nous per mettent de consti tuer un
cadre his to rique et géo gra phique à notre étude, pen chons nous dé‐ 
sor mais sur la réa li té sta tis tique de l’évo lu tion du vi gnoble Bré si lien
du rant le XXe siècle.

13

Evo lu tion et essor de la vi ti vi ni cul ture au Bré sil : des sta tis tiques ré‐ 
vé la trices po li tiques bré si liennes

14
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Evo lu tion de la pro duc tion vi ni cole et de la su per fi cie du vi gnoble au Bré sil de

1921 à 2012, Don nées ré col tées à par tir des Bul le tins de L’OIV.

Les dif fé rentes don nées de pro duc tion vi ti vi ni coles du Bré sil pro po‐ 
sés par les bul le tins de l’OIV, et que nous avons ex ploi té, sont ex pli‐ 
cites. Mal gré plu sieurs la cunes d’ailleurs ré vé la trices de cer taines dé‐ 
faillances dans la réa li sa tion et la trans mis sion na tio nale ou in ter na‐ 
tio nale des sta tis tiques vi ti vi ni coles, ce gra phique montre que, sur un
peu moins d’un siècle, le pays ac cuse une crois sance conti nue à la fois
de ses sur faces plan tées en vigne et de sa pro duc tion de vin.

15

En 1924, la vigne couvre un peu plus de 11 000 ha sur le sol bré si lien et
une crois sance quasi conti nue de ces sur faces s’af firme jusqu’au
début des an nées 1960. Des an nées 1960 à la fin des an nées 1990,
s’en suit une stag na tion, voire une très lé gère crois sance du vi gnoble
qui os cille entre 550 000 et 700 000 ha. Enfin, les an nées 2000 s’im‐ 
posent comme un mo ment de hausse im por tante des aires (au‐ 
jourd’hui en vi ron 910  000 ha) et d’une di ver si fi ca tion géo gra phique
des vi gnobles.

16

La pro duc tion vi ni cole, mal gré de fortes va ria tions, suit éga le ment
une courbe de ten dance as cen dante sur ces quelques 90 an nées.
Mais cette crois sance s’avère plus forte du rant cer taines pé riodes. De
1921 au mi lieu des an nées 1930, par exemple, la pro duc tion dé colle,
pas sant de 425 000 hl à 1 500 000 hl en 1933. Après une chute spec ta‐ 
cu laire en 1935, le mou ve ment semble re par tir tout dou ce ment à la

17
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hausse jusqu’à la fin des an nées 1960, pour se ren for cer dans les an‐ 
nées 1970 avec un pic de plus de 3 000 000 d’hl pro duits. Elle at teint
plus de 4 000 000 d’hl en 1985 et os cille, de puis, entre 2 200 000 et
3 600 000 hl.

Enfin, en com pa rant les deux droites lis sant les don nées des sur faces
et de la pro duc tion, nous pou vons aussi mon trer l’exis tence une forte
aug men ta tion des ren de ments du rant une bonne par tie de la pé riode,
sur tout jusque dans les an nées 1970.

18

Pour ten ter de com prendre ces évo lu tions, il convient d’ana ly ser la
te neur des dif fé rentes rè gle men ta tions qui touchent la pro duc tion vi‐ 
ti vi ni cole du Bré sil au XXe siècle.

19

Les dif fé rentes phases de ré gu la ‐
tion pour la pro duc tion et le com ‐
merce des vins au Bré sil : entre
ou ver ture et fer me ture sur le
monde.
La 1  Ré pu blique Bré si lienne de 1889 et ses concepts évoquent un
Bré sil qui, au mo ment de la mise en place des pre mières rè gle men ta‐ 
tions in ter na tio nales sur le vin, prend le parti de s'ou vrir au monde. A
la fois tour née vers les Etats- Unis, dont elle s’ins pire pour sa consti‐ 
tu tion fé dé rale votée le 24 fé vrier 1891, cette Ré pu blique fait aussi
face à l’Eu rope, et tout par ti cu liè re ment à la France, por tée par son
idéal po si ti viste com tien « ordem et pro gres so » « ordre et pro gès ».
Or, cette pré gnance po si ti viste trans pa raît assez clai re ment dans la
po li tique éco no mique et so ciale bré si lienne de la fin du XIX  siècle et
du début du XX  siècle. En ce sens, elle in flue aussi sur le monde de la
vigne et du vin, l’Etat bré si lien s’im mis çant très vite dans la pro tec tion
de sa pro duc tion, en ac cord avec les pro po si tions in ter na tio nales de
l’époque.

20 ère
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Le Bré sil dans les pro ces sus rè gle men ‐
taires in ter na tio naux au XX  siècle :
pré sence, dis pa ri tion et re tour.

e

Ainsi, dès la fin du XIX  siècle, la pro tec tion du pro duc teur et sur tout
du consom ma teur s’or ga nise au plan in ter na tio nal grâce à l’Union
pour la Pro tec tion de la Pro prié té In dus trielle créée par la Conven‐ 
tion de Paris le 20 mars 1883 et à la quelle adhé rent dès le début la
Bel gique, le Da ne mark, l’Es pagne, les USA, la France, l’Ita lie, le Japon,
la Nor vège, les Pays Bas, le Por tu gal, la Ré pu blique Do mi ni caine, le
Royaume- Uni, la Suède, la Suisse, la Tu ni sie et le Bré sil. La pro tec tion
re quise concerne entre autre « les in di ca tions de pro ve nance ou ap‐ 
pel la tions d’ori gine ». Cette conven tion est com plé tée par l’ar ran ge‐ 
ment de Ma drid du 14 avril 1891 concer nant la ré pres sion des fausses
sur les in di ca tions de pro ve nance. Les pre miers si gna taires de l’ar‐ 
ran ge ment se ront ainsi le Bré sil, la France, l’Es pagne, le Por tu gal, le
Royaume- Uni, la Suisse et la Tu ni sie. Sui vrons 25 autres na tions.

21 e

Il fau dra ce pen dant at tendre le 31 oc tobre 1958 pour que soit signé
l’Ar ran ge ment de Lis bonne per met tant dès lors une réelle pro tec tion
des vins d’in di ca tion géo gra phique à l’in ter na tio nal, pos si bi li té dont
l'Ar ran ge ment de Ma drid était dénué. Rap pe lons, à ce titre, les pro pos
du pre mier pré sident de l’OIV Edouard Barthe qui, en 1924, re vient
sur pro blème : « L’ar ran ge ment de Ma drid in ter di sait les fausses in di‐ 
ca tions de pro ve nance. Cer tains pays, l’An gle terre par exemple, en
ont conclu qu’on pou vait éti que ter un vin « Bour gogne d’Aus tra lie »,
puisque la pro ve nance exacte est in di quée » 7. En 1958, l’ar ran ge ment
de Lis bonne créé ainsi, les cadres d'une réelle pro tec tion in ter na tio‐ 
nale des vins d'Ap pel la tions d'Ori gine. Or, en 1958, le Bré sil ne fait
plus, à ce mo ment là, par tie des pays si gna taires. Il s’est effet de puis
plu sieurs an nées re ti ré des dis cus sions in ter na tio nales sur les rè gle‐ 
men ta tions vi ti coles. En consé quence, de 1938 au début des an nées
1970, nous pou vons consta ter une ab sence quasi com plète de la pré‐ 
sence du pays dans les bul le tins de l’OIV. Son re tour sur la scène in‐ 
ter na tio nale vi ti vi ni cole pre nant seule ment effet au mo ment du chan‐ 
ge ment de po li tique amor cé au cours des an nées 1970 par la dic ta ture
mi li taire qui se li bé ra lise et à des ser rer dou ce ment son étau.

22
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Cette fer me ture, consta tée à la veille de la se conde Guerre Mon diale
ne doit pas mas quer l'exis tence an té rieure d'une réelle pré sence du
Bré sil, dès la fin du XIX  siècle, dans le jeu vi ti cole in ter na tio nal. L'éla‐ 
bo ra tion d'une rè gle men ta tion na tio nale bré si lienne sur la vi ti vi ni cul‐ 
ture dès les pre mières an nées du XX  siècle confirme cette si tua tion.

23

e

e

Les dif fé rentes phases d’en trée du Bré sil dans les pro ces sus in ter na‐ 
tio naux de ré gu la tion de la pro duc tion vi ti vi ni cole se tra duisent ef‐ 
fec ti ve ment, dans le pays, et comme dans l'en semble des pays ac quis
à cette cause, par la mise en place, au début du XX siècle, d’une lé‐ 
gis la tion ten dant à nor mer la pro duc tion et le com merce des vins.
Deux pé riodes émergent : celle des an nées 1920-1930, et celle, en core
en cours de nos jours, qui dé bute dans les an nées 1990 avec la mise
en place des pre mières in di ca tions d’ori gine.

24

e 

Mis en place d’un pre mier en ca dre ment
lé gale de la pro duc tion : an nées 1920 –
1930.

Nous l’avons vu, la pé riode de la « Vieille Ré pu blique » ins tau rée en
1889 cor res pond, au ni veau vi ti vi ni cole, à une pé riode d’ou ver ture in‐ 
ter na tio nale d’un Bré sil qui cherche à suivre les re com man da tions vi‐ 
sant à pro té ger son vi gnoble. Dans le même temps, porté par une vi‐
sion « po si ti viste » hé ri tée de ses prin cipes fon da teurs, cette Ré pu‐ 
blique tente de ré gu ler la pro duc tion des vins et, en par ti cu lier, d’œu‐ 
vrer à la fois à l’amé lio ra tion des pra tiques œno lo giques et à la pro‐ 
tec tion des vins face aux fraudes. Enfin, il s’agit sans doute, de ju gu ler
ce qui pour rait s’ap pa ren ter une sur pro duc tion, tout du moins pas sa‐ 
gère. La hausse ré gu lière des vo lumes à par tir des an nées 1926/1927
in ci tant sans doute à pro mou voir ces rè gle men ta tions.

25

Le tout pre mier texte al lant en ce sens est pro mul gué le 17 jan vier
1929. Il s’in ti tule : « Rè gle ment sa ni taire de la pro duc tion et du com‐ 
merce des vins dans l’Etat de Rio Grande do Sul ».

26
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Ex trait du « Rè gle ment sa ni taire de la pro duc tion et du com merce des vins dans

l’Etat de Rio Grande do Sul » du 17 jan vier 1929. An nuaire In ter na tio nal du Vin,

1932.

Il s’agit ici d’un rè gle ment Fé dé ral qui touche uni que ment le prin ci pal
et his to rique Etat pro duc teur de vins du pays 8. En don nant une dé fi‐ 
ni tion lé gale au vin, hé ri tée des dif fé rentes conven tions in ter na tio‐ 
nales aux quelles a par ti ci pé le pays de puis 1891, et en poin tant les
pro duits à in ter dire dans la fa bri ca tion des vins, l’Etat sou haite éle ver
la qua li té des vins ven dus et les pro té ger d’une concur rence dé loyale.
Un or ga nisme d’Etat, nommé Di rec tion de l’Hy giène, est censé s’ap‐ 
puyer sur les dé cla ra tions des pro duc teurs pour connaître les en trées
et sor ties des vins et en ana ly ser leur te neur. Il s’agit là éga le ment de
ré pondre à une at tente de la fi lière réunie au sein du Syn di cat Vi ti vi‐ 
ni cole de Rio Grande do Sul, dé sor mais seul apte à dé li vrer, après ces
ana lyse, le droit de cir cu la tion des vins visés. Nous sommes en effet
dans une pé riode ou la pro duc tion, né go ciants comme vi ti cul teurs,

27
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tente de s’or ga ni ser face à l’in tro duc tion de nou veaux cé pages hy‐ 
brides autres que l’Isa bel et face à l’essor d’une in dus trie vi ti cole qui
n’hé sites pas fa bri quer des vins à l’aide de plâtres, de su crages, de vi‐ 
nages abu sifs ou en core d’aci di fi ca tions à ou trance.

Ap puyée par l’Etat et les pro duc teurs, des sta tions de re cherche en
œno lo gie voient ainsi le jour dès le début du XX  siècle. C’est le cas en
1916, du pre mier la bo ra toire de contrôle ana ly tique des vins de Porto
Alegre. Un se cond nait non loin de Bento Gon çal vez la même année.
En 1921, c’est à Caxias do Sul que s’ins talle une autre sta tion de re‐ 
cherche sur la vi ti cul ture. Des ini tia tives visent éga le ment à or ga ni ser
le sec teur comme, en 1928,  la créa tion de la Guilde le Se cré taire
d'État du gou ver neur Ge tu lio Var gas, Os wal do Aran ha,. Enfin, en 1937,
le 20 Oc tobre, est fondé le la bo ra toire cen tral d'Œ no lo gie, dont le
siège est à Rio de Ja nei ro et dont trois sta tions « filles » s'im plantent
dans le Rio Grande do Sul, dans l’Etat de Sao Paulo et dans le Minas
Ge rais. Quant- à l’ins ti tut Rio Grande du vin, créé le 17 sep tembre
1936, il s’oc cupe de l’ex pan sion et de l’amé lio ra tion et la dé fense éco‐ 
no mique de la vi ti vi ni cul ture dans le pays. Pour don ner une idée de
son ac ti vi té, le Bul le tin de l’OIV re late qu’en vi ron «  23 mil lions de
litres de vin ont été éli mi nés par ses soins, comme dé fi cients ou de
mau vaise qua li té ».

28

e

L’im por tance du Rio Grande do Sul dans l’évo lu tion de la rè gle men ta‐ 
tion vi ti vi ni cole bré si lienne est, certes, liée à l’im por tance émi nente
de cette Etat dans l’éco no mie vi ti vi ni cole na tio nale mais, il semble
éga le ment in té res sant prendre en compte son in fluence po li tique du‐ 
rant la pé riode.

29

L’Etat du Rio Grande Do Sul est pré si dé de 1928 à 1933 par Ge tu lio
Var gas qui, sou te nu par les Fa zen dei ros du sud dans son ac ces sion à
la Pré si dence de la Ré pu blique Bré si lienne en 1930, œu vre ra
constam ment pour l’éco no mie de son Etat d’ori gine. En at teste la
mise en place de cette ré gle men ta tion vi ti vi ni cole et du dé ve lop pe‐ 
ment de tout un tissu tech nique et pro fes sion nel vi sant à amé lio rer la
qua li té sur le vin de l’Etat.

30

Ce ne sera qu’à par tir de la mise en place du ré gime de l’Es ta do
Nuovo, tou jours di ri gé de main de fer par Var gas, mais beau coup plus
cen tra li sé, que la rè gle men ta tion s’éten dra à l’en semble du Bré sil sous
la forme du dé cret 16 mars 1938 in ti tu lé : « rè gle ment du contrôle de

31



Vignobles et vins du Brésil : les étapes du développement de la fin du XIXe siècle au début du XXIe
siècle

Licence CC BY 4.0

la pro duc tion, de la cir cu la tion de de la dis tri bu tion du vin et de ses
dé ri vés sur le ter ri toire na tio nal » 9.

Les li mites d’une rè gle men ta tion non
abou tie.
Cette pé riode d’une tren taine d’an nées, très dy na mique en ma tière
d’en ca dre ment de la pro duc tion et de la com mer cia li sa tion des vins,
s’achève pour tant après 1938.

32

A par tir des an nées 1940, le pays se tourne am ple ment vers les USA et
une po li tique vi sant prin ci pa le ment au dé ve lop pe ment de son tissu
in dus triel. L’agri cul ture par ti cipe alors de ce pro ces sus. La vi ti cul ture
suit le mou ve ment. Les créa tions d’ins ti tu tions de re cherche et d’en‐ 
sei gne ment sur la vigne et le vin du rant les an nées 1940, 1950 et 1960
s’ins crivent alors dans ce mou ve ment pro duc ti viste. La créa tion, en
1948, du Syn di cat de l’In dus trie du vin confirme et illustre cette ten‐ 
dance.

33

En outre, et contrai re ment à nombre de pays d’Amé rique la tine
comme l’Ar gen tine, le Chili ou l’Uru guay qui amorcent leur pre mier
essor qua li ta tif du rant le pre mier XX  siècle, le Bré sil ne par vient pas,
du rant cette pé riode, à dé ve lop per une vi ti cul ture d’en ver gure in ter‐ 
na tio nale. Si la phase de ré gu la tion vi ti cole existe bel et bien et fait
quelque peu pro gres ser la qua li té, ou tout du moins son suivi, il
s'avère que les textes, pro mul gués du rant les an nées 1920-1930 res‐ 
tent li mi tés. Ainsi, et cela res te ra le point faible du Bré sil du rant de
nom breuses an nées, la vi ni fi ca tion à par tir d’hy brides amé ri cains n’y
est pas re mise en cause et semble, au contraire, en cou ra gée. La qua‐ 
li té très mé diocre de l’en cé pa ge ment ap pa raît bien comme le pro‐ 
blème ré cur rent et ma jeur de la vi ti vi ni cul ture Bré si lienne pen dant le
XXe siècle.

34
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Evo lu tion de la pro duc tion vi ni cole et de la su per fi cie du vi gnoble au Bré sil de

1921 à 2012. Don nées ré col tées à par tir des Bul le tins de L’OIV.

Dans le gra phique mon trant les évo lu tions des sur faces com plan tées
et des vo lumes de pro duc tion vi ni coles du Bré sil entre 1921 et 2012, la
com pa rai son entre les deux courbes nous in forme quelque peu sur
l’évo lu tion des ren de ments. Sur l’en semble de la pé riode, hor mis pour
les an nées 1930-1940 et sauf de puis les an nées 2000, cer tains écarts
entre la pro duc tion et les sur faces plan tées ré vèlent par fois des
hausses de ren de ment ful gu rantes. C’est prin ci pa le ment le cas à la fin
des an nées 1920 et au début des an nées 1930, comme d'ailleurs, dans
les an nées 1970. La forte pré sence d’hy brides amé ri cain, et en tout
par ti cu liè re ment du plant Isa bel dans les vignes, par ti cipe sans doute
am ple ment de ce pro ces sus.

35

Ar ri vé dans les an nées 1840, le cé page Isa be la, Vitis La brus ca amé ri‐ 
cain de qua li té mé diocre mais à gros ren de ments, ren contre très vite
le suc cès. Adop té en par ti cu lier par les émi grés ita liens, il de vient ra‐ 
pi de ment le cé page prin ci pal et « em blé ma tique » du pays. Ces hy‐ 
brides à gros ren de ments sont au tant fa vo ri sés par des fac teurs ex té‐ 
rieurs au Bré sil que par des élé ments liés à la po li tique in té rieure. Les
ra vages pro vo qués par le phyl loxé ra entre 1870 et 1900 en Eu rope sur
les cé pages issus de Vitis Vi ni fe ra in citent les pro duc teurs à gar der
leurs plants amé ri cains ré sis tants. Or, les dif fé rentes po li tiques vi sant
au dé ve lop pe ment du vi gnoble du rant les an nées 1920, 1930 et 1940,
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Ré par ti tion de l’en cé pa ge ment dans l’Etat du Rio Grande do Sul en 1948. Rap-

port de mis sion INRA- CTESI, Mont pel lier, 2001.

si elles sou haitent un meilleur en ca dre ment de la pro duc tion, ne pro‐ 
posent en re vanche pas d’al ter na tive en termes de cé pages. Elles in‐ 
citent même, semble- t-il, à rem pla cer les cé pages eu ro péens par ces
va rié tés à gros ren de ments. C’est ainsi le cas en 1932 lors d’un
congrès viti- vinicole or ga ni sé à Caxias do Sul et au cours du quel le Dr
Ri car do Ma cha do, Pré sident de la Fé dé ra tion des as so cia tions agri‐ 
coles de Porto Alegre, prône une re cons ti tu tion des vi gnobles tou‐ 
chés par le pu ce ron à l’aide d’hy brides 10. En 1942 et 1946, sous l’im‐ 
pul sion de Ge tu lio Var gas, l’Ins ti tut d’œno lo gie du Rio Grande do Sul
par vient, certes, à se consti tuer des champs d’ex pé ri men ta tion, en
par ti cu lier pour le gref fage mais, là aussi, seuls les cé pages à gros
ren de ments sont en cou ra gés. Quoi qu’il en soit, la pé riode est au dé‐ 
ve lop pe ment d’une or ga ni sa tion de l’in dus trie vi ti vi ni cole ca pable
d’en ri chir l’éco no mie na tio nale du Bré sil. Ces orien ta tions passent
né ces sai re ment par une hausse des ren de ments à faible coût de pro‐ 
duc tion.
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Une miss lors d’une fête vi ti cole à Bento Gon çalves en com pa gnie d’un ma gni- 

fique ped de vigne, sans doute de va rié té Isa be la (1967).

D’ailleurs l’Isa bel est confor té ré gle men tai re ment dès la pu bli ca tion
du texte sa ni taire du 17 jan vier 1929. Son ar ticle 13 pré cise que les
clas si fi ca tions en vi sa gées tou che ront uni que ment les «  Vins rouges
de Rio Grande Do Sul pro duits avec les rai sins (Isa bel), purs ou bien
ob te nus avec des rai sins de qua li té dif fé rentes » 11. Les Classes « Spé‐ 
ciales ou su pé rieures » sont ainsi clai re ment ob te nues avec de l’Isa bel
et la qua li té n’est fi na le ment jugée, après ana lyse, que par le degré al‐ 
coo lique, les ex traits secs (tan nins), l’aci di té vo la tile et l’aci di té to tale.
Les vins issus de cé pages eu ro péens sont, certes, men tion nés, mais
fi gurent dans les vins spé ciaux du type, « Vins du Rhin, Bar be ra, Bor‐ 
deaux, Cham pagne..  » 12. La vente de ces vins sous les noms de
Cham pagne ou de Bor deaux du Bré sil montre d’ailleurs les failles ju ri‐ 
diques de l’ar ran ge ment de Ma drid en ma tière de pro tec tion d’ap pel ‐
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Eti quette de faux Cham pagne Bré si lien (non daté)

la tions. Si le Bré sil signe l’ar ran ge ment, il s'en conten te ra jusque dans
les an nées 2000 13.

Pas sons enfin sur les pra tiques œno lo giques en core au to ri sées par
ces lois du début du XX  siècle qui, par exemple, n’in ter disent pas
mais li mitent seule ment l’em ploi de pro duits comme les ma tières co‐ 
lo rantes, l’acide sul fu rique ou en core le sucre et l’al cool pur dans la
fa bri ca tion des vins.

38

e

Ainsi, au tour nant des an nées 1970, au mo ment où la dic ta ture mi li‐ 
taire des serre len te ment son étau et où de nou veaux in ves tis seurs
étran gers s’im plantent sur les terres vi ti coles du pays, le Bré sil ne
pos sède qu’une rè gle men ta tion peu abou tie et qu’un vi gnoble de
piètre re nom mée com po sé en ma jo ri té d’hy brides 14. L’émer gence
d’un nou veau bré sil dé mo cra tique et sa « ré ou ver ture vers le monde »
vont alors len te ment mé ta mor pho ser et, fi na le ment, « ré in ven ter » le
vi gnoble du pays.

39
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Le re nou veau qua li ta tif de la vi ti ‐
vi ni cul ture bré si lienne à la fin du
XXe siècle

Les pre miers fac teurs du chan ge ment

L’évo lu tion vers une autre vi ti vi ni cul ture s’amorce donc len te ment à
par tir des an nées 1970. Le ré gime mi li taire se li bé ra lise len te ment et
des mul ti na tio nales eu ro péennes ou amé ri caines in ves tissent alors le
pay sage vi ti vi ni cole bré si lien, en as so cia tion avec des en tre prises lo‐ 
cales ou de fa çons au to nomes. Il s’agit de bé né fi cier de terres ou de
main d’œuvre à bas coût, mais éga le ment de spé cu ler sur le for mi‐ 
dable po ten tiel de consom ma teurs que re cèle le pays. En 1974, la
consom ma tion de vins par tête d’ha bi tant et par ans est alors es ti mée
à 2 l, soit 2  160  000 hl de vins consom més par le Bré sil pour cette
même année. Or, le pays compte plus de 108 Mil lions d’ha bi tant à ce
moment- là. Les pers pec tives sont im menses. Une mai son comme
Moët et Chan don, qui créée dès 1973 l’en tre prise Chan don do Bra sil, a
ra pi de ment et bien cerné l’enjeu. A sa suite, sont alors Remy Mar tin,
Heu blein, Sea gram et d’autres qui in ves tissent et, par là même im‐ 
portent de nou velles façon de pro duire. Si une vi sion « in dus trielle »
de la pro duc tion reste de mise, les modes de conduite, les pro cess
oe no lo giques et sur tout, le re tour des cé pages eu ro péens dans les vi‐ 
gnobles, vont par ti ci per à la ge nèse d’une vi ti cul ture de qua li té au
Bré sil.

40

Le mou ve ment est ce pen dant loin d’être uni que ment du res sort de
ces en tre prises et des échanges scien ti fiques in ter na tio naux, lar ge‐ 
ment pro mus par l’OIV, par ti cipent de ces chan ge ments.

41

Déjà, en 1969, la créa tion de l’OLAVU, Or ga ni sa tion Latino- Américaine
du vin et du rai sin, in cite le Bré sil à re nouer ses re la tions avec ses
pays voi sins dont le vi gnoble est alors en pleine ex pan sion 15. C’est à
ce mo ment que l’Ar gen tine et le Chili de viennent les prin ci paux four‐ 
nis seurs de vins du Bré sil, ex por ta tions ai dées par une po li tique de
taxa tion très fa vo rable à ces pre miers. L’OLAVU doit éta blir le ca‐ 
dastre conti nen tal des vi gnobles selon les don nées four nies par les
pays et aider à leur dé ve lop pe ment tech nique et éco no mique.

42



Vignobles et vins du Brésil : les étapes du développement de la fin du XIXe siècle au début du XXIe
siècle

Licence CC BY 4.0

Cette ré ou ver ture se tra duit aussi, en 1975, par la pré sence d’un ob‐ 
ser va teur Bré si lien lors de la 55  As sem blée gé né rale de l’OIV 16.
Elle est confir mée par la venue du Doc teur Pas qual, di rec teur du col‐ 
lège de vi ti cul ture et d’œno lo gie de Bento Gon çalves, au congrès in‐ 
ter na tio nal de l’OIV de Nyons en juillet 1977 17. Dé sor mais, de nom‐ 
breux scien ti fiques ou autres membres de l’OIV viennent même au
Bré sil pour réa li ser des études. C’est le cas du pro fes seur Pierre
Galet, qui rend compte, dans les lignes du Bul le tin de l’OIV, de sa mis‐ 
sion réa li sée en 1980 et dont l’ob jec tif vise à faire évo luer les modes
d’en cé pa ge ment des hy brides amé ri cains vers des va rié tés eu ro‐ 
péennes 18.

43
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En 1996, l’en trée du Bré sil à l’OIV comme Etat- membre de l’Ins ti tu‐ 
tion, concré tise plei ne ment cette ou ver ture à l’in ter na tio nal et cette
vo lon té po li tique et scien ti fique de pous ser le Bré sil vi ti vi ni cole vers
la qua li té.

44

En outre, l’émer gence d’une concur rence vi ni cole Sud- américaine,
«  of fi cia li sée  » dès 1991 par la créa tion du Mar ché Com mun Sud- 
Américain, le MER CO SUR, in cite le Bré sil à s’armer pour pro té ger sa
vi ti cul ture.

45

Enfin, sans doute aidé par l’af flux des ca pi taux étran gers sur son ter‐ 
ri toire et le contexte in ter na tio nal, le Bré sil in ves tit dans des struc‐ 
tures pu bliques ca pables de pro mou voir une agri cul ture ren table à la
fois quan ti ta ti ve ment et qua li ta ti ve ment.
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La Sta tion Œno lo gique de Bento Gon çalves. Sources : EM BRA PA

Ainsi, dès 1969, la Sta tion Œno lo gique de Bento Gon çalves est trans‐ 
for mée en Sta tion Ex pé ri men tale de Bento Gon çalve et de vient
membre du ré seau des IPEA - Ins ti tut de Re cherche et d'Ex pé ri men‐ 
ta tion Agri cole du Sud. En 1973, l’EM BRA PA, lit té ra le ment « Em pre sa
Bra si lei ra de Pes qui sa Agropecuária », la « So cié té bré si lienne de re‐ 
cherche agri cole », voit le jour. Son ob jec tif est de dé ve lop per des so‐ 
lu tions de re cherche et d'in no va tion pour l’agri cul ture Bré si lienne.
Son pre mier pôle dédié à la vigne et au vin, l’EM BRA PA Uva e Vinho,
est créé en 1992 sur les fonts bap tis maux de l’an cien. Le Centre na tio‐ 
nal de re cherches du Rai sin et du Vin de Bento Gon çalves est, quant- 
à-lui, inau gu ré, en 1985. Signe d’un dé ve lop pe ment consé quent de la
vi ti cul ture dans d’autres ré gions que l’Etat du Rio Grand Do Sul, un
se cond EM BRA PA spé ci fique aux vi gnobles tro pi caux est im plan té en
1993 à Pe tro li na, en plein Etat du Per nam bou co.

47

Ces ins ti tu tions tech niques et scien ti fiques viennent en appui à une
fi lière qui tend à se re grou per dès les an nées 1980. D’une part, elle
pro fite du re nou veau dé mo cra tique ins tau ré en 1985, d’autre part, elle
cherche à s’or ga ni ser pour faire face à la pé riode de crise éco no‐ 
mique liée à l’hy per in fla tion et à l’en det te ment ca tas tro phique du
pays. Les vi ti cul teurs Bré si lien s’unissent alors au sein de l’UVI BRA.
Ap pa raît éga le ment l’As so cia tion Gau cho des Vi ti cul teurs ou en core la
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Fé dé ra tion des co opé ra tives du Sud qui vient conso li der un mou ve‐ 
ment co opé ra tif déjà an cien et né dans les an nées 1930.

Enfin, sous la pres sion de ces or ga ni sa tions, les au to ri tés pu bliques
tentent d’agir pour en ca drer les mar chés. Res sur git alors une rè gle‐ 
men ta tion qui se tra duit, dès 1987, par le vote d’une loi ins tau rant un
prix mi ni mal des rai sins fixé tous les ans en fonc tion de la ré colte 19.
L’Etat four nit enfin des ou tils tech niques, com mer ciaux et sta tis‐ 
tiques aux pro duc teurs en créant en 1998 l’IBRA VIN « Ins ti tu to Bra si‐ 
lei ro do Vinho  », situé comme nombre d’ins ti tu tions vi ti vi ni coles à
Bento Gon çalves. Cette en ti té doit fa vo ri ser le dé ve lop pe ment qua li‐ 
ta tif et com mer cial des vins bré si liens.

49

Ces mul tiples dé ve lop pe ments ins ti tu tion nels, rè gle men taires, pro‐ 
fes sion nels contri buent avec force à l’essor contem po rain du vi gnoble
bré si lien. Néan moins, le vi rage vers l’ins tau ra tion d’ap pel la tions d’ori‐ 
gine opéré au cours des an nées 1990 consti tue le vé ri table acte de
nais sance d’une vi ti vi ni cul ture bré si lienne de qua li té.

50

La mise en place des In di ca tion Géo gra ‐
phiques puis des Ap pel la tions d’ori gine
au Bré sil

Le mou ve ment dé bute avec la créa tion, en 1995, de l’APRO VALE, (l’as‐ 
so cia tion des pro duc teurs de vins fins de la Vale dos Vin he dos) dont
l’ob jec tif ini tial consiste à ins tau rer une in di ca tion géo gra phique pour
les vins de la Vale. S’ins pi rant de la réus site pas sée des ap pel la tions
eu ro péennes et sou hai tant d’une part pro té ger leur pro duc tion face à
l’ou ver ture des mar chés et, d’autre part, confé rer à leurs vins une
iden ti té at trac tive, les pro duc teurs de la Vale en tament le long pro‐ 
ces sus de créa tion d’une In di ca tion Géo gra phique (IG) dans le vi‐ 
gnoble. Du rant quatre ans, des ac tions de zo nage sont réa li sées en
par ti cu lier en lien avec l’EM BA PRA Uva et Vinho et des cher cheurs
des Uni ver si té Fé dé rale de Rio Grande do Sul ou de Caxias do Sul. En
2001, un Conseil de Contrôle (Consel ho Re gu la dor) est mis en place et
doit dé fi nir le ca hier des charges de la fu ture IG. La pre mière ré colte
sous In di ca tion Géo gra phique a lieu en 2001.

51

Dans le même temps, la créa tion de cette IG im plique pour le Bré sil
de se confor mer aux rè gle men ta tions in ter na tio nales et c’est bien son
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en trée à l’OIV en 1996 qui lui per met de dé clen cher le pro ces sus de
re con nais sance. C’est ainsi que, sous ses aus pices, le Bré sil vote, le 14
mai 1996, une loi dite « de la Pro prié té In dus trielle » qui ouvre ou vert
la pos si bi li té d'une re con nais sance et d’une pro tec tion ju ri dique des
in di ca tions géo gra phiques (IG) au ni veau na tio nal. Deux sys tèmes
sont dé sor mais en vi sa geables  : les Indicação de Pro ce dên cia ou les
Denominação de Ori gem, plus proches de nos AOC, zones de pro duc‐ 
tion com pre nant à la fois des ca rac té ris tiques et une qua li té spé ci‐ 
fiques dues au mi lieu géo gra phique, com pre nant les fac teurs na tu rels
et hu mains.

Par tant, l’APRO VALE s’en gage dès 2005 dans un pro jet de re con nais‐ 
sance d’une Denominação de Ori gem qui sera en re gis trée à l’Ins ti tut
Na tio nal de la Pro prié té In dus trielle du Bré sil en 2010, consa crant
ainsi 15 an nées de tra vaux (Une carte des IG Bré si liennes de 2013 est
dis po nible sur  : https://re vuesshs.u- bourgogne.fr/ter ri toi res du vin/
do can nexe.php?id=1742)
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D’autres In di ca tion Géo gra phiques sont ap pa rues de puis ou sont en
cours de re con nais sance. Si, au jourd’hui, 5 d’entre- elles couvrent des
vi gnobles du nord- est de l’Etat du Rio Grande do Sul, l’exis tence de la
fu ture IG Cam pan ha Gau cha dans le Sud- Ouest de l’Etat et sur tout, la
re con nais sance pro chaine de l’IG Vale do Sub me dio Sao Fran cis co
dans l’Etat de Bahia évoquent dès à pré sent un vé ri table dé ve lop pe‐ 
ment géo gra phique du vi gnoble bré si lien.
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Les sta tis tiques ré col tées tout au long du XX  siècle font d'ailleurs
déjà ré fé rence à des vi gnobles en de hors la zone his to rique de la
Serra Gau cha. En 1922, alors que le Rio Grande Do Sul pro duit 375 00
hl de vin, l’Etat du Pa ra na sort 48 000 hl de ses chais, celui de Santa
Ca ta ri na, connu au jourd’hui pour ses ex cel lents vi gnobles d’al ti tude,
seule ment 1 800 hl, celui de Sao Paulo, 14 000 hl, et le Minas Ge raes,
3 800 hl. En 1950, les vo lumes aug mentent pro por tion nel le ment dans
tous les états, mais par ti cu liè re ment dans celui de Santa Ca ta ri na qui
pro dui ra alors 120 000 hl de vin cette année- là.

55 e

Le dé pla ce ment des vignes de cuve dans des zones « in édites » aura
lieu plus tard, dans le cou rant des an nées 1970 – 1980. Vers la Cam‐ 
pan ha Gau cha par exemple où dans les zones tro pi cales de Mu cu gé
et Morro de Cha peu dans la Cha pa da Dia man ti na (état de Bahia) ou
en core près du fleuve Sao Fran cis co (ré gions de Jua zei ro, Bahia et de
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Pé tro li na, Per nam bu co) dans un ter ri toire bien tôt re con nu comme
une in di ca tion géo gra phique.

L’ins tau ra tion d’Indicação de Pro ce dên cia ou de Denominação de
Ori gem, per met au jourd’hui au Bré sil de pos sé der un vi gnoble de
qua li té. Toutes ces zones vi ti coles suivent des ca hiers des charges qui
les obligent à uti li ser des cé pages issus de vitis vi ni fe ra, ainsi qu’à
adop ter des modes de conduite de la vigne et des pro cess œno lo‐ 
giques qua li ta tifs. Enfin, et que ce soit pour les an ciens ou les nou‐ 
veaux vi gnobles dé li mi tés (ou en voie de dé li mi ta tion), des iden ti tés
cultu relle, gas tro no miques, pay sa gères, ar chi tec tu rales viennent se
gref fer aux pro duits et contri buent d’au tant plus à leur essor et à leur
re con nais sance
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Conclu sion
Mal gré l’exis tence, en core au jourd’hui, d’une pro duc tion consé quente
de vins issus d’hy brides et mal gré un cer tains nombre de pro grès
tech niques à en core réa li ser, de puis une tren taine d'an nées, le Bré sil
a su né go cier son vi rage de la qua li té. Ce dé ve lop pe ment ré cent est,
certes, comme nous l’avons vu, le ré sul tat de jeux in ter na tio naux aux‐ 
quels le Bré sil n’a, au final, ja mais pu réel le ment se sous traite. Pour‐ 
tant, cet essor contem po rain des vins bré si liens est lar ge ment tri bu‐ 
taire des par ti cu la rismes po li tiques, géo gra phiques ou en core cultu‐ 
rels qui sin gu la risent l’his toire spé ci fique de pays. La mise en place
des Indicação de Pro ce dên cia et des Denominação de Ori gem est là
pour rap pe ler ces spé ci fi ci tés qui s’im posent au jourd’hui comme un
réel atout pour les vins du Bré sil.
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Les don nées ré col tées par l’as so cia tion des vi ti cul teurs de la Vale dos
Vin he dos le montrent très bien. Ainsi, jadis dé ser tée par la fi lière la
Vale do Vin he dos ac cueille main te nant 31 do maines et caves co opé ra‐ 
tives. En 2009, les vi gnobles de la ré gion ont pro duit 6,2 mil lions de
litres de vin, soit 8,3 mil lions de bou teilles, la part la plus im por tante
re ve nant à la co opé ra tive Au ro ra, et à la Vi ni co la Miolo. En plus d’une
pro duc tion va lo ri sée par une ap pel la tion, la ré gion à pu, sur les bases
de son iden ti té ita lienne, dé ve lop per un oe no tou risme por teur. En vi‐ 
ron 182 229 tou ristes ont vi si té la ré gion en 2009 – as su rant 25% des
re cettes des vi gnobles et dé ga geant des bé né fices pour tous les ac‐ 
teurs éco no miques de la zone 20.
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1  A titre d’exemple, cet ar ticle ex plo ra toire de la Revue du Vin de France n°
581 de Mai 2014 écrit par Co rinne Le fort et in ti tu lé  : « Bré sil  : ils sont déjà
cham pions du vin  ». Ce pa pier met en exergue la qua li té des vins de plu‐ 
sieurs do maines. Il est ce pen dant re mar quable de noter les ar ticles sur le
Bré sil res tent peux nom breux dans les re vues spé cia li sée. Les rares ar ticles
sur la vigne et le vin au Bré sil sont d’ailleurs avant tout pu bliés à l’oc ca sion
d’ac tua li tés ex té rieures au vin mais tou chant le Bré sil. En té moigne le pa pier
de Co rinne Le fort, sorti ex pres sé ment à l’oc ca sion de la coupe du monde de
Foot ball au Bré sil

2  La place du Bré sil par rap port aux autres pays pro duc teurs de rai sins ou
de vins d’Amé rique du Sud est faible. La pro duc tion de vins re pré sente 8 %
du conti nent et 13 % du conti nent Sud avec 57 674 hec tares1 (Ar gen tine et
Chili res pec ti ve ment 28% et 16 % du conti nent Sud. Cf. GIO VAN NI NI, E.
Produção de uvas para vinho, suco e mesa, Porto Alegre, Ed. Re nas cen ça,
1999.

3  Van der VAL DU GA, En otu ris mo no Vale dos Vin he dos, Jaguarão, RS:
Fundação Uni ver si dade Fe de ral do Pampa, 2011, 182 p.

Bien en ten du, la Vale dos Vin he dos reste un très petit ter ri toire à
l’échelle d’un Bré sil qui étend for te ment son vi gnoble au jourd’hui.
Mais c’est un ter ri toire mo dèle et qui porte les es poirs d’un ave nir
meilleur de la vi ti vi ni cul ture bré si lienne
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Mal gré une fra gi li té ré cur rente de l’éco no mie Bré si lienne qui au‐ 
jourd’hui doit faire face à une in fla tion mo né taire cou plée à une
hausse forte des prix, et mal gré les dif fi cul tés po li tiques ren con trées
ces der nières an nées, il semble que son vi gnoble ait pris la bonne di‐ 
rec tion. Certes, son dé ve lop pe ment est en core au jourd’hui frei né par
des ac cords doua niers très fa vo rables aux vins Chi liens et Ar gen tins
lé sant les pro duc teurs bré si liens  ; certes, l’essor s’ins cri ra dans une
hausse de la consom ma tion ré gu lière de vins dans ce pays im mense
plu tôt bu veur de bière ; certes, un long che min reste à par cou rir pour
dé cou vrir ou consa crer d’autres vi gnobles dans le pays. Mal gré cela,
les pro grès en ga gés en termes de ré gu la tion des mar chés, d’en sei‐ 
gne ment, d’évo lu tions tech niques et d’or ga ni sa tion pro fes sion nelle
sont très po si tifs et consti tuent un socle so lide en vue d'un dé ve lop‐ 
pe ment éco no mique réel du vi gnoble bré si lien.
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4  SAB BA DO FLORES Shana, DA SILVA MA CHA DO Va gner, VAL DU GA Van‐ 
der et VIEI RA ME DEI ROS Rosa Maria, «  L’Ita lie au de hors de l’Ita lie : un
autre re gard sur la vi ti cul ture ita lienne et ses ré per cu tions au Bré sil », Ter‐ 
ri toires du vin [en ligne], n°6 - Ter ri toires du vin d'Ita lie, 27 août 2014. Dis po‐ 
nible sur In ter net : http://re vuesshs.u- bourgogne.fr/ter ri toi res du vin/do‐ 
cu ment.php?id=1888 ISSN 1760-5296

5  Pour des in for ma tions ex haus tives sur l'his toire de la Vale dos Vin he dos,
voir les tra vaux d'Iva ni ra FAL CADE, et en par ti cu lier sa thèse de Doc to rat, A
Pai sa gem como Representação Es pa cial: A pai sa gem Vitícola como Símbolo da
Indicação de Pro ce dên cia de vin hos das regiões Vale dos Vin he dos Pinto Ban‐ 
dei ra e Monte Belo do Sul (Bra sil), Uni ver si dade Fe de ral do Rio Grande do
Sul, 2011. L’ori gine de cette in té gra tion des arbres comme por teurs de
vignes est un hé ri tage Etrusque.

6  Bull. OIV Août 1938, p. 15, An nexe du dé cret n° 2499 du 16 mars 1938.

7  OIV, Ses sions des 5 dé cembre 1927 et des 14 et 15 mars 1928, PV et
Compte rendu des dé bats, Cor beil, Imp. Dre vet, 1928, p. 53.

8  An nuaire in ter na tio nal du Vin, Paris, Edi tion de L’OIV, Li brai rie Félix
Alcan, 1932, p. 139.

9  Bull. OIV, Août 1938, p. 15, An nexe du dé cret n° 2499 du 16 mars 1938.

10  Bull OIV., No vembre 1932, n°54, P. 39, Com merce d’im por ta tion du vin –
Fête du rai sin

11  An nuaire in ter na tio nal du Vin, Paris, Edi tion de L’OIV, Li brai rie Félix
Alcan, 1936, p. 141.

12  En 1950, un rap port in té res sant pu blié dans le Bul le tin de l’OIV nous rap‐ 
pelle qu’il n’existe pas au Bré sil d’aires géo gra phiques bé né fi ciant d’ap pel la‐ 
tion d’ori gine. D’après la lé gis la tion en vi gueur, les vins portent la dé no mi‐ 
na tion des rai sins qui pré do minent dans leur pré pa ra tion sui vant des pro‐
por tions très peu com pa tibles avec des no tions qua li ta tives d’AOC.   Par
exemple, un vin « Bar be ra » com porte 50% de Bar be ra, 40% d’hy brides ou
autres rai sins noirs et 10% d’Isa bel  ; un «  Mos ca tel  », 35% de Mos ca tel et
65% d’autres rai sins blancs ; un Mer lot, 60% de mer lot et 40% autres rai sins
noirs d’autres rai sins blancs. In Bull. OIV, N°238, Dé cembre 1950, "Bré sil. La
vi ti vi ni cul ture en 1950", p. 4

13  L'in ter dic tion de nom mer les vins mous seux bré si liens Cham pagne ne
date d'ailleurs que de dé cembre 2012 suite à la si gna ture d'un ac cord
Franco- Brésilien signé à ce moment- là par pré si dente Dilma Rous seff. Cet
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ac cord très tar dif met tra ainsi fin à des dé cen nies d’usur pa tion du mot
Cham pagne au pays de la samba.

14  Le rap port de mis sion au Bré sil du Pr. Ca bi rol in sé ré dans les lignes du
Bul le tin de l’OIV pré cise qu’en core, en 1986, et mal gré une ré gres sion no‐ 
toire, 70% du vi gnoble du Rio Grande Do Sul est plan té en cé pages hy brides.
Bull OIV, Op. Cit, p. 203.

15  Bull. OIV, juillet 1969, N°461, p. 813, re prise d’un ar ticle de Bo le tin in for‐ 
ma ti vo As so cia tion Na tio nal de Vi ti cul tores de Chile, 1968, VI, 12. Créa tion de
l’OLAVU (Or ga ni sa tion Latino- Américaine du vin et du rai sin).

16  Bull OIV, Dé cembre 1975 N°538. Compte rendu de la 55  AG de l’OIV à
Paris les 8-14 sept 1975

17  Bull. OIV, nov. 1977, N° 561, p. 862.

18  Bull. OIV, Juillet Août 1980, n° 594, p. 654, Pierre Galet « La culture de la
vigne au Bré sil », La France vi ni cole, 1980, n°5, pp. 101-113

19  Ci tons éga le ment la loi n° 7678, du 8 No vembre, 1988 qui pré voit la pro‐ 
duc tion, la cir cu la tion et la com mer cia li sa tion du vin et des pro duits du rai‐ 
sin et du vin, et d'autres dis po si tions.

20  Van der VAL DU GA, Op. cit.
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