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Considérations finales

À l'Uni ver si té fé dé rale de Rio Grande do Sul et au pro gramme d'études su pé‐ 
rieures en géo gra phie, en par ti cu lier à la Pro fes seure Rosa Maria Viei ra Me dei‐ 
ros pour ses conseils et son im por tante contri bu tion au dé ve lop pe ment de cette
re cherche. À la Chaire- UNESCO « Culture et Tra di tion du Vin », pour le sou‐ 
tien aca dé mique et fi nan cier à la va lo ri sa tion de la re cherche. Au CAPES, pour
son sou tien à tra vers le pro gramme «  Ciên cia sem Fron tei ra  » (Science sans
fron tières), un édit ap pe lé «  Pes qui sa dor Vi sante Es pe cial  » (Cher cheur in vi té
spé cial). À l'Ins ti tut fé dé ral de l'édu ca tion, de la science et de la tech no lo gie de
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Wo li kow, Marie- Claude Pi che ry, Joël Ro chard, Iva ni ra Fal cade et Jorge To niet to.
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In tro duc tion
La vi ti cul ture au Bré sil a été in tro duite par les Por tu gais et les Es pa‐ 
gnols dès le XVI  siècle. L'ini tia tive pion nière est at tri buée à Mar tim
Afon so de Souza dans le Sud- Est, à l'époque de la Ca pi ta nia de São
Vi cente, en 1532. Dans la même pé riode, il existe éga le ment des rap‐ 
ports d'ex pé riences dans le sud et le nord- est du pays (SOUSA, 1969).
Ce pen dant, toutes ces ini tia tives n'ont pas at teint une re pré sen ta ti vi‐ 
té qui nous per met trait de consi dé rer l'exis tence d'une ré gion avec
réelle une iden ti té vi ti vi ni cole à ce moment- là. La vé ri table conso li‐ 
da tion de la vi ti vi ni cul ture dans le pays a com men cé avec l'ar ri vée
d'im mi grants au XIX siècle, en par ti cu lier des Al le mands, puis des
Ita liens, à par tir de 1875, res pon sables du grand essor de la vi ti vi ni cul‐ 
ture au Bré sil (FAL CADE, 2011). La Serra Gaúcha est le plus grand et le
plus im por tant vi gnoble du Bré sil, avec en vi ron 85 % de la pro duc tion
na tio nale de vin (IBRA VIN, 2013). Il consti tue un en semble pro duc tif
et ins ti tu tion nel qui com prend en vi ron 670 éta blis se ments et gé nère
3 300 em plois (MDIC, 2015), des éta blis se ments d'en sei gne ment et de
re cherche axés sur la ré gion, et des as so cia tions pro fes sion nelles. Le
dé ve lop pe ment de la vi ti vi ni cul ture dans la Serra Gaúcha a été for te‐ 
ment mar qué par l'im mi gra tion ita lienne à par tir de 1875. En plus
d'être la prin ci pale ré gion vi ti vi ni cole en termes d'ex ten sion et de
pro duc tion, la Serra Gaúcha a une in fluence im por tante sur les autres
ré gions du Bré sil, soit par la pré sence de do maines vi ti coles et de
pro fes sion nels, soit comme ré fé rence (FLORES et al., 2014).

1
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Le vi gnoble émergent trai té dans cet ar ticle s'est consti tué sur
d'autres bases, dans le cadre d'une ex pan sion plus ré cente, qui s'est
pro duite tant dans le Sud que dans le nord- est du pays, à par tir des
an nées 80, dans une conver gence d'in ves tis se ments étran gers, d'ini‐ 
tia tives lo cales et d'in ves tis se ments de do maines vi ti coles de la Serra
Gaúcha, qui ont éten du leurs zones de pro duc tion. Au jour d'hui, des
ré gions telles que la Cam pan ha et le Vale do São Fran cis co dis posent
de vi gnobles, de do maines vi ti coles, d'as so cia tions sec to rielles, d'éta‐ 
blis se ments d'en sei gne ment et de re cherche dans le do maine, d'ini‐ 
tia tives d'œ no tou risme, en plus des pro jets en cours pour la créa tion
de l'In di ca tion Géo gra phique, dans un mou ve ment de conso li da tion
qui s'est in ten si fié de puis 2010 (FLORES, 2015). La ré gion de la Cam‐ 
pan ha est si tuée dans la moi tié sud de l'État du Rio Grande do Sul, le

2



La région des « Vins de la Campanha » et ses perspectives de durabilité

Licence CC BY 4.0

Carte 1. Ré gion vi ti vi ni cole de la Cam pan ha, Rio Grande do Sul.

long de la fron tière du Bré sil avec l'Uru guay, comme le montre la
carte 1.

Le pro ces sus de co lo ni sa tion de la Cam pan ha a été mar qué, au cours
du XIX  siècle, par des conflits et des dis putes ter ri to riales entre Por‐ 
tu gais et Es pa gnols, étape de la for ma tion d'un nou veau type so cial, le
"gau cho", qui s'im pose alors comme un mythe de la fon da tion de
l'iden ti té du Rio Grande do Sul. Le "gau cho" re pré sente un mé tis sage,
avec une in fluence eth nique cas tillane, char rua (in di gène) et por tu‐ 
gaise ; il est iden ti fié à la ré gion fron ta lière et lié à l'ac ti vi té pas to rale
et aux es tân cias (vastes ex ploi ta tions agri coles), avec une forme bu co‐ 
lique de des crip tion du pay sage, met tant en évi dence la pampa, la
coxil ha et le mi nua no (HEI DRICH, 2000). En ce qui concerne la pro‐ 
duc tion vi ti vi ni cole, les études mettent en évi dence des zones spé ci‐ 
fiques, avec les jé suites au XVII  siècle et les Por tu gais au XVIII  siècle
(SOUSA, 1969), mais ils ne sont pas, tous deux, par ve nus à créer une
réelle iden ti té ter ri to riale. À la fin du XIX   siècle, le dé ve lop pe ment
des vi gnobles en Uru guay au rait été res pon sable de l'ar ri vée de la vi‐ 
ti cul ture dans la Cam pan ha, consé quence ul té rieure de l'im mi gra tion
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es pa gnole  ; l'un des vi gnobles les plus ex pres sifs était uru guayen,
comme l'évoque l'exis tence de re gistres de pro duc tion de rai sins et
de vin consom més dans la ré gion à par tir de 1887 (PIZ ZOL ; SOUZA,
2014).

Compte tenu du pro ces sus de for ma tion du ter ri toire, la Cam pan ha a
un pro fil de pro duc tion his to ri que ment lié à l'éle vage ex ten sif et à la
ri zi cul ture, at ta ché à de grandes pro prié tés et à la concen tra tion de la
pro duc tion. Cette struc ture est un hé ri tage di rect et finit par re flé ter
la co lo ni sa tion de la ré gion fron ta lière elle- même, mar quée par l'oc‐ 
cu pa tion mi li taire, à l'ori gine des es tân cias (PE SA VEN TO, 1985). Ainsi,
mal gré les an té cé dents si gna lés ci- dessus, la culture de la vigne et du
vin ne fait pas par tie de la for ma tion de l'iden ti té de ce ter ri toire, ni
en termes pro duc tifs, ni en termes cultu rels. C'est un élé ment ex té‐ 
rieur, in té gré de puis les an nées 1980, qui a ren for cé sa pré sence et
fait par tie de la vie quo ti dienne de la ré gion.

4

D'un point de vue tech nique, le po ten tiel de la ré gion pour les
cultures eu ro péennes avait déjà été re mar qué par le bo ta niste fran‐ 
çais Saint- Hilaire lors de son voyage à tra vers l'État entre 1820 et 1821.
Au cours des an nées 1970, des études me nées par le pro fes seur Ha‐ 
rold Olmos de l'uni ver si té de Davis (USA), avec la par ti ci pa tion de
l'uni ver si té fé dé rale de Pe lo tas et du Se cré ta riat de l'agri cul ture de la
RS, iden ti fièrent la ré gion de la Cam pan ha comme étant la plus fa vo‐ 
rable à la pro duc tion de vi ni fe ras, en rai son de ses ca rac té ris tiques
éda pho cli ma tiques. Les re cherches com men cèrent en 1974 et re pren‐ 
dront en 1976, avec des ob ser va tions plus longues, comme le sou ligne
Mota (1992). Les fac teurs pé do cli ma tiques qua li fient l'ap ti tude de la
ré gion de Cam pan ha, en met tant l'ac cent sur la conti nen ta li té et l'at‐ 
mo sphère claire, en rai son de la faible hu mi di té re la tive de l'air, qui
dé ter mine une plus grande am pli tude ther mique quo ti dienne, des
étés très en so leillés, com bi nés à de faibles pré ci pi ta tions pen dant la
pé riode de ma tu ra tion du rai sin, fa vo ri sant la pho to syn thèse li quide,
qui se tra duit par une te neur en sucre plus éle vée dans le fruit
(MOTA, 1992). Un autre point à sou li gner est la dé cli vi té de, au plus,
15 %, fa vo ri sant la mé ca ni sa tion. Tous ces fac teurs ont fini par sou te‐ 
nir les in ves tis se ments amor cés dans les an nées 1980, avec une forte
ex pan sion à par tir des an nées 2000, dans le but de consti tuer une ré‐ 
gion vi ti vi ni cole re con nue et pos sé dant une iden ti té ter ri to riale.
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Abor der la du ra bi li té, c'est tou cher à un thème com plexe, qui im‐ 
plique de mul tiples usages et pro blèmes, du ni veau local au ni veau
mon dial, tout en tou chant plu sieurs in dus tries et sec teurs de la so‐ 
cié té. Dans le monde du vin, tout comme pour l'in dus trie qui finit par
être af fec tée par des pro blèmes liés à la du ra bi li té, tels que les évé ne‐ 
ments liés au chan ge ment cli ma tique, la re cherche de la qua li té et de
la com pé ti ti vi té en traîne la vi ti cul ture à se po si tion ner comme une
culture à fort im pact. La du ra bi li té en vi ti vi ni cul ture a éga le ment été
un sujet de débat au sein de l'OIV et a fait l'ob jet de plu sieurs do cu‐ 
ments et d'un large champ d'ap pli ca tion in cluant les as pects phy‐ 
siques, en vi ron ne men taux, éco no miques, so ciaux et im ma té riels (OIV,
2004, 2008, 2016). Pour l'OIV, la vi ti cul ture du rable est :

6

[...] une ap proche glo bale à l'échelle des sys tèmes de pro duc tion et
de trans for ma tion du rai sin, qui com bine à la fois la du ra bi li té éco no ‐
mique des struc tures et des ter ri toires, l'ob ten tion de pro duits de
qua li té, la prise en compte des exi gences de la vi ti cul ture de pré ci ‐
sion, les risques liés à l'en vi ron ne ment, la sé cu ri té des pro duits et la
santé des consom ma teurs, et la va lo ri sa tion des as pects pa tri mo ‐
niaux, his to riques, cultu rels, éco lo giques et pay sa gers. 
(OIV, 2004, 2008)

Pa ral lè le ment, les pays pro duc teurs tra di tion nels, tels que la France
et la Suisse, ainsi que les vins du "Nou veau Monde", l'Aus tra lie, la
Nouvelle- Zélande, la Ca li for nie (États- Unis) et le Chili, ont mis en
place des pro grammes et des ac tions au ni veau ré gio nal ou na tio nal,
qui peuvent prendre la forme d'une auto- évaluation, d'une cer ti fi ca‐ 
tion, d'un label ou d'une em preinte (CORBO  ; LA MAS TRA  ; CAPRI,
2014 ; FLORES ; ME DEI ROS, 2016 ; PIE ROT ; RO CHARD, 2013 ; PRATT,
2012  ; SANTIAGO- BROWN et al., 2014). Dans le cas du Bré sil, le pays
est consi dé ré comme une ré fé rence dans plu sieurs do maines concer‐ 
nant la ges tion de l'en vi ron ne ment et le débat sur la du ra bi li té et ses
macro- questions, mais il pré sente en core des la cunes en ce qui
concerne l'in dus trie vi ti vi ni cole. En ce sens, la ré gion de la Cam pan ha
se pré sente comme un ter ri toire in té res sant pour abor der la ques tion
de la du ra bi li té dans la vi ti vi ni cul ture bré si lienne, que ce soit en rai‐ 
son de ses ca rac té ris tiques éda pho cli ma tiques, des ac tions en cours,
de la mo ti va tion des ac teurs lo caux ou parce qu'il s'agit d'un vi gnoble
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re la ti ve ment jeune et en ex pan sion, pro pice à l'adop tion de nou velles
pra tiques.

Cette re cherche a été menée entre 2012 et 2015 (in té grant éga le ment
une base de don nées d'ar ticles à par tir de 2009) et fai sait par tie de la
thèse in ti tu lée « vi ti vi ni cul tu ra sustentável no Bra sil: uma pro pos ta de
abor da gem  », réa li sée en co tu telle entre l'Uni ver si té fé dé rale de Rio
Grande do Sul (UFRGS) et l'Uni ver si té de Bour gogne (UB), avec le
sou tien de la Chaire- UNESCO "Culture et Tra di tion du Vin". L'étude
com pre nait une ana lyse des pro to coles de vi ti vi ni cul ture du rable
dans 6 pays, com plé tée par deux phases de tra vail et d'ob ser va tions
sur le ter rain dans les ré gions de la Cam pan ha et de la Vale do São
Fran cis co.

8

L'ob jec tif de cet ar ticle est de don ner un aper çu de la ré gion de la
Cam pan ha et de ses pers pec tives de du ra bi li té, no tam ment le
contexte, la struc ture de pro duc tion, le par cours des ac teurs et la
per cep tion de la ré gion. L'en quête et l'ana lyse des don nées dans la
ré gion sont fon dées sur une revue de la lit té ra ture, une re cherche
do cu men taire et des en tre tiens avec les ac teurs lo caux, y com pris les
vi ti cul teurs, les do maines vi ti coles et les ins ti tu tions de sou tien.
L'ana lyse des pers pec tives de du ra bi li té a pris en compte l'étude des
don nées pro ve nant des pro to coles in ter na tio naux, ainsi que des en‐ 
tre tiens avec des ex perts, en re cher chant les meilleures pra tiques
dans le do maine et en iden ti fiant ce qui est déjà en cours et peut être
mis en œuvre dans la ré gion de la Cam pan ha. Les ré sul tats ont été
ex pri més à l'aide d'une car to gra phie thé ma tique et de cartes concep‐ 
tuelles, qui se ront pré sen tées tout au long du texte. Ainsi, l'ar ticle
com mence par une ana lyse de la tra jec toire et de la struc ture ac‐ 
tuelles du vi gnoble de la Cam pan ha, il passe par l'ana lyse des prin ci‐ 
pales pra tiques iden ti fiées dans la ré gion en lien avec le thème de la
vi ti vi ni cul ture du rable pour mettre en évi dence, enfin, le po ten tiel de
dé ve lop pe ment de ce vi gnoble émergent et ses pers pec tives de du ra‐ 
bi li té.

9
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Fi gure 1. Évo lu tion de la vi ti vi ni cul ture dans la Cam pan ha

Source : éla bo ré par Shana Sab ba do Flores à par tir des don nées du Ca das tro Vitícola 2005-
2007 et 2008-2012 ; MELLO ; MA CHA DO, 2008, 2013.

Cam pan ha : dé ve lop pe ment et
struc tu ra tion d'un vi gnoble
émergent

Tra jec toire contem po raine de la ré gion
vi ti vi ni cole

La tra jec toire mo derne de la vi ti vi ni cul ture dans la Cam pan ha peut
être di vi sée en quatre phases : 1) la mise en place, à par tir des an nées
1980 ; 2) l'ex pan sion, qui dé bute dans les an nées 2000 ; 3) l'ac com mo‐ 
da tion, à par tir de 2007 ; et, 4) la nou velle ex pan sion et or ga ni sa tion
de la ré gion pour le pro ces sus de re con nais sance de l'In di ca tion Géo‐ 
gra phique, à par tir de 2010 (Flores, 2015). La fi gure 1 illustre l'évo lu‐ 
tion de la su per fi cie plan tée et du nombre de pro prié tés, en sou li‐ 
gnant les quatre phases.

10

Comme nous l'avons déjà sou li gné, l'im plan ta tion mo derne de la vi ti‐ 
vi ni cul ture dans la Cam pan ha a été mo ti vée par les condi tions éda‐ 
pho cli ma tiques, iden ti fiées dans les re cherches dé crites ci- dessus, à

11

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1822/img-2.jpg


La région des « Vins de la Campanha » et ses perspectives de durabilité

Licence CC BY 4.0

par tir de l'in ves tis se ment des so cié tés du do maine. Le pion nier fut le
do maine vi ti cole Al ma dén, pro jet d'une mul ti na tio nale nord- 
américaine qui dé bu ta dans les an nées 70, avec l'éla bo ra tion d'un pre‐ 
mier vin dans les an nées 80, dans la mu ni ci pa li té de San ta na do Li‐ 
vra men to (vi gnobles ini tia le ment ins tal lés à Bagé). Le pro jet d'Al ma‐ 
dén fut suivi par la mise en œuvre du Li vra men to Vinícola, une ini tia‐ 
tive d'un groupe ja po nais dont la prin ci pale mo ti va tion était l'ex por‐ 
ta tion vers le pays hôte. Ces en tre prises ont mis en œuvre une pro‐ 
duc tion à grande échelle, des sys tèmes de culture dif fé ren ciés, avec
des caves, des cuves et des équi pe ments mo dernes (FLORES, 2011) et
ont eu un pro fil d'in ves tis se ment dif fé rent de ceux réa li sés dans l'axe
tra di tion nel de la Sier ra Gaúcha.

Mal gré ces pro jets consi dé rés comme de grande en ver gure, l'ex pan‐ 
sion de la culture, qui marque la deuxième phase, s'est pro duite
lorsque les vi gnobles ont fran chi les fron tières de la «  vi ti cul ture
d'en tre prise  » et ont com men cé à comp ter sur la par ti ci pa tion des
pro duc teurs de la ré gion. Ce pro ces sus s'est dé ve lop pé à par tir de
l'an 2000, mo ti vé par les prix at trac tifs payés pour l'ac qui si tion des
rai sins Vitis vi ni fe ra. Les nou veaux ac teurs furent di vi sés en deux
grandes ca té go ries : les « nou veaux en tre pre neurs » et les « pro duc‐ 
teurs in dé pen dants ». Les « nou veaux en tre pre neurs » sont des pro‐ 
duc teurs de la ré gion qui ont déjà com men cé un pro jet in té gré de
pro duc tion et de vi ni fi ca tion, cher chant à lan cer leurs propres
marques de vin. Dans tous les cas, ces der niers ont une autre ac ti vi té
prin ci pale, la vi ti vi ni cul ture ap pa rais sant comme une di ver si fi ca tion,
les fa milles étant im pli quées dans le pro ces sus. Les "pro duc teurs in‐ 
dé pen dants", en re vanche, com prennent les agri cul teurs ayant com‐ 
men cé la culture dans le but de four nir du rai sin, en par ti cu lier pour
les do maines vi ti coles de la Serra Gaúcha. Dans de nom breux cas, les
pro jets ont dé mar ré avec le sou tien des fu turs ache teurs (FLORES,
2011 ; FLORES ; ME DEI ROS, 2010, 2013).

12

La deuxième phase a éga le ment mar qué le début d'une ac tion plus di‐ 
recte des do maines vi ti coles de la Serra Gaúcha dans la ré gion de
Cam pan ha, d'abord par l'ac qui si tion de pro jets étran gers. Cette pé‐ 
riode a éga le ment été mar quée par l'ex ten sion de la culture à d'autres
mu ni ci pa li tés sur le ter ri toire. Il est im por tant de noter que, même en
par lant d'un épar pille ment lais sant le mo dèle des grandes en tre prises
pour une agri cul ture fa mi liale, le mo dèle dif fère sen si ble ment de la
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Serra Gaúcha, sur tout si l'on consi dère la concen tra tion de la pro duc‐ 
tion et la taille des pro prié tés - alors que dans l'État, 80 % des pro‐ 
prié tés ont une sur face de vigne de moins de 4 ha, dans la Cam pan ha,
ce chiffre tombe à moins de 40 %.

À par tir de 2007, la ré gion connaît un pro ces sus d'ac com mo da tion,
mais cela ne si gni fie pas né ces sai re ment une rup ture. Cette pé riode
met en lu mière des dif fi cul tés, sur tout pour ceux qui avaient com‐ 
men cé la culture au cours de cette dé cen nie et tout par ti cu liè re ment
au ni veau de la com mer cia li sa tion et de la pro duc tion, en rai son des
pertes liées à la ré colte 2009-2010 (FLORES, 2011). Ces fac teurs ont
im pli qué un ac com mo de ment de la pro duc tion, et un léger recul a pu
être iden ti fié, puisque cer tains de ces pro duc teurs ont fini par aban‐ 
don ner la culture. La di mi nu tion du nombre de pro prié tés n'a tou te‐ 
fois pas été ac com pa gnée, dans la même me sure, d'une ré duc tion de
la su per fi cie plan tée. Cela in dique une conti nui té, voire une ex pan‐ 
sion, pour la plu part des pro duc teurs.

14

La qua trième pé riode com mence vers 2010 et se ca rac té rise par une
nou velle ex pan sion ré sul tant de l'in ten si fi ca tion du mou ve ment Serra
Gaúcha- Campanha, allié à l'or ga ni sa tion ins ti tu tion nelle de la vi ti vi ni‐ 
cul ture de la ré gion. Le mou ve ment Serra Gaúcha- Campanha se
concré tise par l'en trée ou le ren for ce ment de la pré sence des grands
do maines vi ti coles de la Serra Gaúcha dans la ré gion, soit avec leurs
propres pro jets, soit par la pro mo tion des pro duc teurs lo caux. Ce
mou ve ment est le ré sul tat d'une ex pan sion des ac ti vi tés des do‐ 
maines vi ti coles de la Serra Gaúcha qui, du fait qu'ils se trouvent dans
une ré gion déjà très dense et dotée de terres de va leur, fi nissent par
orien ter leurs in ves tis se ments vers d'autres zones, no tam ment la
Cam pan ha.

15

En outre, la pé riode est éga le ment mar quée par le dé ve lop pe ment
d'une or ga ni sa tion ins ti tu tion nelle. Les as so cia tions lo cales de pro‐ 
duc teurs sont pré sentes dans les mu ni ci pa li tés, qui peuvent être liées
à la culture frui tière ou di rec te ment à la vi ti vi ni cul ture, et re groupent
des pro duc teurs in dé pen dants (FLORES, 2011). Au ni veau ré gio nal,
l'As so cia tion des pro duc teurs de vins fins de la Cam pan ha Gaúcha re‐ 
groupe les do maines vi ti coles et est éga le ment ou verte aux pro duc‐ 
teurs in dé pen dants par le biais des as so cia tions mu ni ci pales. L'As so‐ 
cia tion des Vins de la Cam pan ha Gaúcha fut créée en avril 2010 et a
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Carte 2. Cam pan ha (RS) : su per fi cie du vi gnoble et pro fil des va rié tés (2012).

joué un rôle cen tral dans l'or ga ni sa tion et la pro jec tion de la ré gion
car elle est un or gane re pré sen ta tif des ac teurs lo caux. Parmi les ac‐ 
tions que l'as so cia tion a dé ve lop pées, se dis tinguent le pro ces sus
d'In di ca tion Géo gra phique (IG) et la pro mo tion de la ré gion. La pro‐ 
cé dure d'ob ten tion de l'IG a tout d'abord été dé po sée au près des au‐ 
to ri tés bré si liennes et l'In di ca tion d'Ori gine de la Cam pan ha Gaúcha
est dé sor mais re con nue et lé gale.

Struc ture de pro duc tion ac tuelle
Les cartes sui vantes illus trent le pro fil de la Cam pan ha Gaúcha, en
re la tion avec ses vi gnobles (carte 2 et 3  ; fi gure  2) et l'or ga ni sa tion
struc tu relle de la pro duc tion, de l'œ no tou risme et des ins ti tu tions
d'en sei gne ment et de re cherche (carte 4).

17
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Carte 3. Cam pan ha (RS) : nombre de pro prié tés pos sé dant des vi gnobles et ob- 

jec tif de la pro duc tion de vin (2012).

Source : réa li sée par Shana Sab ba do Flores à par tir des don nées du Ca das tro Vitícola de
2005-2007 et 2008-2012 ; MELLO ; MA CHA DO, 2008, 2013.
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Fi gure 2. Cam pan ha Gaúcha : Pro fil des cultures, 2012.

Source : réa li sée par Shana Sab ba do Flores à par tir des don nées du Ca das tro Vitícola de
2005-2007 et 2008-2012 ; MELLO ; MA CHA DO, 2008, 2013.
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Carte 4. Cam pan ha Gaúcha : struc ture de pro duc tion et prin ci paux éta blis se- 

ments d'en sei gne ment et de re cherche de la ré gion et des en vi rons.

Comme on peut le voir sur la carte 2, la pro duc tion est concen trée
dans les mu ni ci pa li tés de San ta na do Li vra men to, Can dio ta, Bagé et
Dom Pe dri to, par ordre dé crois sant, cha cune ayant ses par ti cu la ri tés.
Dans les deux pre mières com munes, la vi ti cul ture d'en tre prise gé rant
de grandes sur faces est très pré sente. Dom Pe dri to se dis tingue par
la concen tra tion des en tre pre neurs et, Bagé, par le nombre de pro‐ 
duc teurs in dé pen dants. San ta na do Li vra men to est tou jours le pôle
prin ci pal - c'est la plus grande su per fi cie de vi gnobles (plus de
980 ha) et le plus grand nombre de pro duc teurs de la ré gion.

18

Les vi gnobles de la Cam pan ha sont ca rac té ri sés par l'uti li sa tion de
va rié tés nobles (Vitis vi ni fe ra), dans un sys tème de conduite en es pa‐ 
lier. La fi gure 2 montre les prin ci pales va rié tés culti vées dans la ré‐ 
gion, qui compte 62  % de son vi gnoble en rai sins rouges, 36  % en
blanc et 2 % en rosé. La Cam pan ha Gaúcha compte en vi ron 55 va rié ‐

19

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1822/img-6.jpg


La région des « Vins de la Campanha » et ses perspectives de durabilité

Licence CC BY 4.0

tés de cé pages en pro duc tion (hors col lec tions) - 36 rouges, 15
blanches et 4 ro sées. Parmi les rouges, le cé page prin ci pal est le Ca‐ 
ber net Sau vi gnon, qui oc cupe en vi ron 36  % de l'en cé pa ge ment en
rouge, mais qui com mence à perdre de la place. À par tir de 2005-
2006, nous as sis tons à une va lo ri sa tion des rai sins des ti nés à fa bri‐ 
quer les vins ef fer ves cents, ce qui en traîne une aug men ta tion la dé‐ 
ve lop pe ment du Pinot Noir, re pré sen tant au jour d'hui 10  % des
rouges. Les autres cé pages phares de la cou leur sont le Tan nat (16 %),
le Mer lot (15 %) et le Ca ber net Franc (6 %). Le Tan nat pro duit dans la
ré gion a gagné en re con nais sance et en prix, tant au ni veau na tio nal
qu'in ter na tio nal. Les pro duc teurs lo caux sou lignent que la Cam pan ha
a des condi tions phy siques et cli ma tiques si mi laires à celles de l'Uru‐ 
guay, connu in ter na tio na le ment pour la qua li té de son Tan nat. Parmi
les cé pages blancs, les prin ci paux sont le Char don nay (49 %), le Sau‐ 
vi gnon Blanc (13 %), le Ries ling (10 %) et le Ge wurz tra mi ner (5 %). ils
sont uti li sés dans la pro duc tion de vins ef fer ves cents et de vins de
cé page.

En Cam pan ha Gaúcha, pour 54  % de la pro duc tion, les rai sins sont
éla bo rés au sein même de l'ex ploi ta tion, 45 % des rai sins sont ven dus
à d'autres do maines vi ti coles et, dans une moindre me sure, on ob‐ 
serve un peu de vente pour la consom ma tion in na tu ra (1 %). Les do‐ 
maines vi ti coles de la Cam pan ha éla borent leurs vins prin ci pa le ment
à par tir de leurs propres vi gnobles. L'achat de rai sins a lieu dans des
cas oc ca sion nels, lorsque les vi gnobles sont en cours d'im plan ta tion
ou par op por tu ni té de né go cia tion. Dans la Serra Gaúcha, la des ti na‐ 
tion de la pro duc tion est la vente pour tous les vi ti vi ni cul teurs in ter‐ 
ro gés, qu'ils soient en tre pre neurs ou pro duc teurs in dé pen dants. En
termes de struc ture de vi ni fi ca tion, la ré gion passe par une phase de
ré al lo ca tion par la vi ti cul ture cor po ra tive, en même temps que les
nou veaux en tre pre neurs font des in ves tis se ments, mais re cherchent
l'op ti mi sa tion et les par te na riats. À ce stade, il est im por tant de com‐ 
prendre que l'un des grands défis de la ré gion est de sur mon ter les
dif fi cul tés lo gis tiques, car la zone est loin des mar chés de consom‐ 
ma tion et des prin ci paux four nis seurs.
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La carte 4, situe les éta blis se ments d'en sei gne ment et de re cherche
dans la ré gion. Sou li gnons la place des in ves tis se ments fé dé raux
reçus au cours des dix der nières an nées, pé riode au cours de la quelle
l'Uni ver si té fé dé rale de la Pampa fut créée. Re mar quable éga le ment
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est l'ex pan sion du Ré seau fé dé ral d'en sei gne ment pro fes sion nel,
scien ti fique et tech no lo gique, qui a ap por té à la ré gion les uni tés de
l'Ins ti tut Fé dé ral Sul- rio-grandense et de l'Ins ti tut Fé dé ral Far rou pil‐ 
ha. La ré gion dis pose éga le ment de pôles d'en sei gne ment à dis tance
(EaD). Ce mou ve ment a per mis d'ob te nir une ex cel lente qua li fi ca tion
tech nique au sein de plu sieurs do maines, dont la vi ti vi ni cul ture. Ac‐ 
tuel le ment, la ré gion pos sède le pre mier et le seul di plôme de li cence
en œno lo gie du pays, for ma tion si tuée sur le cam pus Dom Pe dri to
d'Uni pam pa. En outre, le cam pus Pe lo tas de l'Ins ti tut Fé dé ral Sul- rio-
Grandense pro pose des cours de tech no lo gie en vi ti cul ture et en
œno lo gie. La pré sence de ces cours est tout à fait per ti nente, sur tout
si l'on consi dère que, jus qu'en 2015, le pays ne comp tait que six éta‐ 
blis se ments d'en sei gne ment su pé rieur 1. En outre, la ré gion pro pose
des for ma tions sus cep tibles d'agir di rec te ment dans la chaîne vi ti vi‐ 
ni cole, comme l'agro no mie, l'ad mi nis tra tion et l'in gé nie rie ali men‐ 
taire, chi mique et de pro duc tion, entre autres. Al liées à cela, les uni‐ 
tés de l'Em bra pa Pecuária Sul (Bagé) et de l'Em bra pa Clima Tem pe ra‐ 
do (Pe lo tas) fi nissent par in ter agir avec les ac teurs, même si ce ne
touche pas di rec te ment les pro jets de vi ti vi ni cul ture.

En ce qui concerne l'œ no tou risme, la ré gion a été té moin d'in ves tis‐ 
se ments éma nant d'as so cia tions ou d'ini tia tives in di vi duelles pour
dé ve lop per des iti né raires et de nou velles struc tures. Les nou veaux
do maines vi ti coles construits pos sèdent, dès leur concep tion, une
struc ture dé diée à l'œ no tou risme, qu'il s'agisse d'es paces pour la dé‐ 
gus ta tion ou de struc ture pour l'ac cueil d'évé ne ments. Les flux tou‐ 
ris tiques sont en core re la ti ve ment faibles, sur tout si on les com pare à
ceux d'autres ré gions du pays ; ce pen dant, ils ont déjà un im pact po‐ 
si tif sur la pro mo tion de la ré gion, de ses do maines vi ti coles et de ses
vins. Parmi les ten dances, ci tons l'aug men ta tion des in ves tis se ments
dans les ca naux de pro mo tion et de com mer cia li sa tion, l'œ no tou‐ 
risme et même l'ex pan sion vers d'autres
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Per cep tions et pra tiques de la vi ‐
ti vi ni cul ture du rable dans la ré ‐
gion
Avant de com men cer l'ana lyse des pra tiques de du ra bi li té dans les vi‐ 
gnobles de la Cam pan ha, une contex tua li sa tion s'im pose afin de jus ti‐ 
fier l'adhé sion du thème dans la ré gion - après tout, pour quoi éva luer
la du ra bi li té dans la Cam pan ha et pas dans d'autres vi gnobles du Bré‐ 
sil ?
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Il est pos sible de ré pondre à cette ques tion en te nant compte de fac‐ 
teurs ob jec tifs et cultu rels, al lant des pra tiques ac tuelles, du po ten tiel
tech nique à la mo ti va tion et à l'en ga ge ment des ac teurs lo caux. En
termes tech niques, en rai son des condi tions éda pho cli ma tiques fa vo‐ 
rables, la Cam pan ha est consi dé rée, par les spé cia listes, comme l'une
des ré gions les plus fa vo rables du pays pour les pra tiques vi ti vi ni coles
du rables et la ré duc tion des pro duits agro chi miques. Il s'agit d'un vi‐ 
gnoble en ex pan sion dans le contexte na tio nal, fa vo rable à l'ap pli ca‐ 
tion de nou velles pra tiques, avec une dis po ni bi li té des sur faces, qui
per met de choi sir des em pla ce ments ap pro priés, avec l'uti li sa tion de
mé thodes de conduite déjà ali gnées sur les pra tiques du rables. Bien
qu'il s'agisse d'un vi gnoble émergent dans le contexte du Bré sil, il bé‐ 
né fi cie d'une par ti ci pa tion im por tante des ac teurs et des do maines
vi ti coles tra di tion nels de la Serra Gaúcha et pos sède une struc ture
ins ti tu tion nelle pour le rai sin et le vin, comme on peut le voir dans le
point pré cé dent. Al liée à cela, la Cam pan ha a été le pre mier vi gnoble
en de hors de la Serra Gaúcha à en ta mer le pro ces sus d'In di ca tion
Géo gra phique (IG), ce qui met en exergue sa re pré sen ta ti vi té dans le
pay sage vi ti vi ni cole bré si lien. Dans le même temps, la ré gion est
confron tée à des défis en vi ron ne men taux im por tants, tels que la
conser va tion de la bio di ver si té dans le biome de la Pampa. Elle est par
ailleurs un point de re charge im por tant pour l'aqui fère Gua ra ni.
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L'ana lyse des po ten tiels et des pra tiques dans la Cam pan ha a été ac‐ 
com pa gnée de toute une étude sur la vi ti vi ni cul ture du rable dans le
contexte in ter na tio nal, qui com pre nait la par ti ci pa tion à des évé ne‐ 
ments et des dé bats, des en tre tiens avec des ex perts et l'ana lyse de
pro to coles et de cer ti fi ca tions liés à la du ra bi li té (tels que ISO 14000
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et 26000, GRI et em preinte car bone). Une at ten tion par ti cu lière a été
ac cor dée aux pro to coles de vi ti vi ni cul ture du rable  : une ana lyse des
pro to coles en place dans six pays (Afrique du Sud, Aus tra lie,
Nouvelle- Zélande, États- Unis, Chili et France) a ainsi été réa li sée. En
même temps, des vi sites tech niques ont été ef fec tuées pour vé ri fier
sur place les pro grammes et pra tiques de du ra bi li té dans d'autres ré‐ 
gions du Bré sil, en plus de la France, de l'Ita lie et de l'Es pagne.

Une autre mise en garde s'im pose en ce qui concerne l'ap proche de la
ques tion de la du ra bi li té. La re cherche a été menée en par tant du
prin cipe que la du ra bi li té est un concept in ter dis ci pli naire et mul tis‐ 
ca laire, qui ne peut être dis so cié de son contexte ni ré duit à la di‐ 
men sion en vi ron ne men tale. Ainsi, les pers pec tives et les pra tiques de
la vi ti vi ni cul ture du rable ont été étu diées dans cinq di men sions, sui‐ 
vant la pro po si tion des tra vaux de Ma gna ghi (MA GNA GHI, 2000,
2005), à sa voir  : en vi ron ne men tale, so ciale, éco no mique, politico- 
institutionnelle et ter ri to riale. Mal gré cette pers pec tive in té grée dans
la conduite de la re cherche, le choix de cet ar ticle a été de cen trer
l'étude sur la di men sion en vi ron ne men tale de la du ra bi li té, afin de
don ner une plus grande den si té et pro fon deur à l'ana lyse, en re liant
les dif fé rents thèmes in hé rents à son contexte ter ri to rial.
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Les ré sul tats se ront pré sen tés ci- dessous selon deux ap proches, en
com men çant par la per cep tion concep tuelle des vi ti vi ni cul teurs sur
les thèmes de la du ra bi li té et de la vi ti vi ni cul ture du rable, pour en‐ 
suite abor der les pra tiques ac tuelles. Les don nées ont été or ga ni sées
sous forme de cartes concep tuelles, sys té ma ti sant les en tre tiens, les
ob ser va tions et les ana lyses ef fec tuées.
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La du ra bi li té dans la vi sion des vi ti vi ni ‐
cul teurs

L'ana lyse du dis cours des vi ti vi ni cul teurs sur la du ra bi li té a ré vé lé
quatre ap proches prin ci pales liées aux trois pi liers clas siques de la
du ra bi li té - en vi ron ne men tal, so cial et éco no mique - comme on peut
le voir sur la carte concep tuelle ci- dessous (fi gure 3). Le dis cours le
plus fré quent des vi ti vi ni cul teurs de la Cam pan ha in té res sé par le
thème, part du concept que la du ra bi li té se rait une pro duc tion qui ne
nuit pas à l'en vi ron ne ment ou qui en mi ni mise l'im pact. Une autre ap‐ 
proche qui se dis tingue est celle de la conti nui té, qui as so cie gé né ra‐
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Fi gure 3. Per cep tion des vi ti vi ni cul teurs de la Cam pan ha sur le thème de la du- 

ra bi li té.

Source : réa li sée par Shana Sab ba do Flores.

le ment la di men sion éco no mique à la main te nance à long terme. De
plus, la conti nui té peut être liée à la mi ni mi sa tion de l'im pact, comme
lorsque la du ra bi li té est dé fi nie comme « la réa li sa tion d'une pro duc‐ 
tion avec une agres sion mi ni male sur l'en vi ron ne ment et qui main‐ 
tient la via bi li té pour une pé riode in dé fi nie » (In ter view 2).

L'ap proche consis tant à pen ser à l'ave nir ou aux gé né ra tions fu tures
peut ap pa raître de ma nière plus iso lée, liée uni que ment à la pro duc‐ 
tion, comme lorsque la du ra bi li té a été dé fi nie comme  : "Je pense
qu'elle pro duit dans le pré sent en pen sant à l'ave nir" (In ter view 14), ou
même être as so ciée à la du ra bi li té en vi ron ne men tale et à la ré duc tion
des agres sions ou de l'im pact des pra tiques. Enfin, l'équi libre ap pa raît
comme une ap proche plus large, re pre nant les di men sions éco no‐ 
mique, so ciale et en vi ron ne men tale de la du ra bi li té. Les dé fi ni tions
qui se basent sur le thème de l'équi libre ont ten dance à avoir une plus
grande por tée et fi nissent même par en vi sa ger les thèmes concep‐ 
tuels et les dé fi ni tions pré cé dentes.
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Fi gure 4. Per cep tion des vi ti vi ni cul teurs de la Cam pan ha sur le thème de la vi ti- 

vi ni cul ture du rable.

Source : réa li sée par Shana Sab ba do Flores.

Si la du ra bi li té n'est sou vent pas un concept clair, la vi ti vi ni cul ture
du rable peut prendre plu sieurs nuances, al lant de l'agri cul ture bio lo‐ 
gique à la ré duc tion des émis sions. En termes concep tuels, dans la
plu part des cas, la vi ti vi ni cul ture du rable est com prise comme sy no‐ 
nyme ou comme consé quence du concept de du ra bi li té. Le thème de
l'en vi ron ne ment est fré quent et fut le pi lier de la du ra bi li té le mieux
dé crit, en ci tant des exemples l'im pact sur les sols et la ré duc tion des
pro duits agro chi miques. La carte concep tuelle sui vante (fi gure 4) sys‐ 
té ma tise les prin ci pales idées concer nant le thème de la vi ti vi ni cul‐ 
ture du rable.
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Il existe deux ap proches pour dé fi nir la vi ti vi ni cul ture du rable. La
pre mière consiste à mi ni mi ser l'agres sion ou l'im pact, et la se conde à
as su rer la conti nui té et l'équi libre. Pour le pre mier cas, dans la carte
concep tuelle ci- dessus, le lien entre la du ra bi li té (dans ce cas, la vi ti‐ 
vi ni cul ture du rable), la pro duc tion et l'ap proche de non- agression est
à nou veau ob ser vée, ce qui prend ici la forme d'une mi ni mi sa tion de
l'im pact - et ce qui laisse im pli cite la conscience que la vi ti vi ni cul ture
a un im pact sur la du ra bi li té en vi ron ne men tale. Dans une autre ana‐ 
lyse, la conti nui té et l'équi libre ap portent une no tion d'éco sys tème.
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Lorsque l'on met en re la tion l'im pact en vi ron ne men tal de la vi ti vi ni‐ 
cul ture - en consi dé rant le vi gnoble, le do maine vi ti cole et la dis tri‐ 
bu tion - les pro duits agro chi miques et les im pacts sur le sol en re la‐ 
tion avec l'uti li sa tion de l'eau sont mis en évi dence, en men tion nant le
vi gnoble comme prin ci pale source d'im pact. Ceux qui ont fait ré fé‐ 
rence au do maine vi ti cole ont men tion né la ques tion des ré si dus de
vi ni fi ca tion. Aucun im pact lié au pro ces sus de dis tri bu tion n'a été di‐ 
rec te ment iden ti fié par les vi ti vi ni cul teurs.

Pra tiques ac tuelles en ma tière de vi ti ‐
vi ni cul ture du rable
Il est tout aussi im por tant d'ap pré hen der la per cep tion qu'ont les vi ti‐ 
vi ni cul teurs de la ques tion que de com prendre com ment l'ap proche
de la du ra bi li té est mise en pra tique. La carte concep tuelle sui vante
(fi gure 5) montre les prin ci pales ini tia tives iden ti fiées et la façon dont
elles sont liées et ar ti cu lées du point de vue des vi ti vi ni cul teurs. Il est
in té res sant de noter que les vi ti vi ni cul teurs mènent sou vent des ac‐ 
tions de vi ti vi ni cul ture du rable, mais ne les iden ti fient pas en tant que
telles, ce que l'on peut consta ter lors qu'ils sont in ter ro gés di rec te‐ 
ment sur la ques tion. Tou te fois, lors qu'on les in ter roge sur des ac‐ 
tions plus spé ci fiques, telles que celles liées à la conser va tion des
sols, ils font état de plu sieurs ini tia tives, qui peuvent ou non être for‐ 
ma li sées dans des pro grammes ou des ma nuels. Bien qu'il n'existe pas
de pro gramme for ma li sé de vi ti vi ni cul ture du rable, selon les pro duc‐ 
teurs in ter ro gés, des ac tions ont été vé ri fiées dans plu sieurs do‐ 
maines et vi gnobles, comme le montre le ta bleau 1.
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Fi gure 5. Pra tiques de du ra bi li té en vi ron ne men tale.

Source : réa li sée par Shana Sab ba do Flores.

Ta bleau 1. Prin ci paux do maines d'ac tions de vi ti vi ni cul ture du rable iden ti fiés.

Do maine d’ac tion Vi gnoble Do maine vi ti cole

Eau x x

Air x  

Ef fluents   x

Dé chets so lides x x

Éner gie   x

Bio di ver si té x x

Pra tiques agri coles x  

Source : Flores, 2015.

En ce qui concerne l'eau, toutes les per sonnes in ter ro gées sur veillent
la qua li té de l'eau, ce qui peut être fait une fois par an, voire quo ti‐ 
dien ne ment, au mo ment de la ré colte. En outre, la col lecte des eaux de
pluie est éga le ment pré sente, dans une struc ture liée au toit des ins‐ 
tal la tions, une pra tique iden ti fiée uni que ment chez les pro duc teurs
qui pos sèdent des do maines vi ti coles. Un autre point lié aux do‐ 
maines vi ti coles est le trai te ment des ef fluents, consi dé rés comme
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ayant un fort po ten tiel de pol lu tion (CO NA MA, 1997). Cette pra tique
est donc obli ga toire pour les do maines vi ti coles, en vertu de la lé gis‐ 
la tion bré si lienne. Au cune ac tion n'a été iden ti fiée pour le trai te ment
des ef fluents ré sul tant du la vage du ma té riel et de l'ap pli ca tion de
pro duits agro chi miques, mais plu tôt des ini tia tives vi sant à ré duire la
pro duc tion, telles que la pul vé ri sa tion d'un faible vo lume de bouillie.

En termes de qua li té de l'air, les prin ci pales ini tia tives iden ti fiées sont
l'en tre tien des vé hi cules, pour ré duire les émis sions, et le bon ré glage
des pul vé ri sa teurs. Cer tains pro duc teurs de la Cam pan ha font état de
pro blèmes de dé rive des pro duits agro chi miques ap pli qués à d'autres
cultures de la ré gion, no tam ment le riz et le soja. L'ap pli ca tion avec
l'uti li sa tion d'avions finit par at teindre cer tains vi gnobles, les conta‐ 
mi nant  ; ce pen dant, bien que cela soit pré oc cu pant, c'est en core un
fait isolé à cer tains en droits. La ques tion des gaz à effet de serre n'est
pas consi dé rée comme un élé ment cen tral et au cune ac tion di rec te‐ 
ment liée à cette ques tion n'a été iden ti fiée.
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Dans les ini tia tives liées à l'éner gie, les ac tions vi sant à l'ef fi ca ci té
éner gé tique, telles que l'uti li sa tion de l'éclai rage et de la ven ti la tion
na tu relle, les am poules à faible consom ma tion d'éner gie et l'iso la tion
ther mique, se dis tinguent. En ce qui concerne l'iso la tion ther mique,
des ini tia tives ont été trou vées avec l'uti li sa tion de mi roirs d'eau, de
murs vé gé taux, ou en core de ma té riaux uti li sés dans la construc tion.
L'un des do maines vi ti coles de la Cam pan ha est au jour d'hui ali men té
à 100 % par l'éner gie so laire. Cette ini tia tive in no vante évoque un po‐ 
ten tiel qui pour rait être mieux uti li sé dans un pays comme le Bré sil.
En tout état de cause, il convient de noter que 41  % de la ma trice
éner gé tique du pays pro vient de sources re nou ve lables, un taux
parmi les plus éle vés au monde.
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Pour les dé chets so lides, en gé né ral, la sé pa ra tion et/ou la col lecte sé‐ 
lec tive sont ef fec tuées. Les dé chets spé ciaux peuvent être en voyés à la
col lecte et même ven dus, comme le fioul par exemple. En ce qui
concerne la bio di ver si té, peu d'ac tions abor dant di rec te ment la ques‐ 
tion ou des pro jets proches de ce thème furent iden ti fiées. Parmi les
ini tia tives, on peut citer le par te na riat pour des pro jets de re cherche
et la co opé ra tion avec l'ONG Bird Life, dans le cadre du pro gramme
« Alian za del Pas ti zal ». Des ini tia tives d'amé na ge ment pay sa ger uti li‐ 
sant la vé gé ta tion na tive ont éga le ment été iden ti fiées. En outre, il
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existe des pra tiques pré vues par la lé gis la tion bré si lienne, telles que
le main tien de la vé gé ta tion na tive, la « ré serve lé gale », en plus des
APP - zones de pré ser va tion per ma nente (BRÉ SIL, 2012).

Les pra tiques agri coles sont consi dé rées comme un fac teur cen tral de
la vi ti vi ni cul ture du rable. Cela res sort de la dé fi ni tion et des lignes di‐ 
rec trices de l'OIV ainsi que des pro to coles ana ly sés. Ces ini tia tives
s'ex priment déjà au mo ment de la mise en place du vi gnoble, avec des
études de sol pour choi sir l'em pla ce ment et l'adap ta tion des clones,
ainsi que toute une pla ni fi ca tion et un de si gn du vi gnoble afin d'op ti‐ 
mi ser l'en so leille ment et de fa vo ri ser l'écou le ment de l'hu mi di té. La
ges tion des sols, avec des ac tions de conser va tion et de pré ven tion de
l'éro sion, peut être consi dé rée comme un do maine à part en tière et
oc cupe une place im por tante dans les rap ports des vi ti vi ni cul teurs.
Parmi les pra tiques, on peut citer l'at ten tion por tée à l'éro sion des
pentes et au main tien du cou vert vé gé tal, avec l'uti li sa tion de champs
ou de pâ tu rages na tu rels, contri buant à la fixa tion de l'azote et au
contrôle de la crois sance de la vé gé ta tion, ré dui sant - voire sup pri‐ 
mant dans cer tains cas - l'ap pli ca tion d'her bi cides.
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Dans la per cep tion des vi ti vi ni cul teurs, la ques tion des pro duits agro‐ 
chi miques ap pa raît comme le prin ci pal fac teur d'im pact en vi ron ne‐ 
men tal sur la vi ti vi ni cul ture. À ce sujet, les ac teurs in ter ro gés dé‐ 
clarent qu'ils tiennent des re gistres des de mandes et les conservent
dans un en droit par tiel le ment adé quat ou adé quat tout court, confor‐ 
mé ment à la lé gis la tion en vi gueur. Il convient de noter que les
normes bré si liennes sont assez exi geantes à cet égard. La lé gis la tion
en vi gueur éta blit, par exemple, une res pon sa bi li té par ta gée pour les
dé chets, ce qui im plique la col lecte et l'éli mi na tion ap pro priée des
em bal lages de pes ti cides (BRA SIL, 2000). L'or ga ni sa tion du sec teur, à
par tir de 2002, a per mis la mise en place d'un sys tème na tio nal or ga‐ 
ni sant la lo gis tique in verse de ces em bal lages. En 2011, on es time que
le vo lume de la col lecte d'em bal lages au Bré sil a at teint 94 %, ce qui
place le pays en tête dans le contexte in ter na tio nal. En deuxième po‐ 
si tion vien drait la France, avec 77 %, sui vie du Ca na da, avec 73 % ; l'Al‐ 
le magne et les États- Unis sont en cin quième et neu vième po si tions,
avec res pec ti ve ment 68  % et 33  % (INPEV, 2013). La ré gion dis pose
d'une usine de trai te ment et de des ti na tion fi nale des dé chets dans la
mu ni ci pa li té de Dom Pe dri to
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La pro duc tion bio lo gique est tou jours consi dé rée comme dif fi cile à
mettre en œuvre ; des tests ont déjà été ef fec tués dans plu sieurs do‐ 
maines, mais ils n'ont pas été pour sui vis. Dans tous les cas, il a été
sou li gné que ces ini tia tives eurent lieu pen dant des an nées où les
condi tions mé téo ro lo giques étaient dé fa vo rables, très plu vieuses, ce
qui ren dait dif fi cile la lutte contre les ma la dies. De plus, selon les vi ti‐ 
vi ni cul teurs, les tests ont été ef fec tués avec des cé pages qui n'étaient
peut- être pas les plus adap tés. par ailleurs, il est à noter que les vi‐ 
gnobles ont été re con ver tis. On es time qu'un vi gnoble qui a com men‐ 
cé di rec te ment par un sys tème de pro duc tion bio lo gique au rait de
meilleures condi tions pour réus sir. Cer tains pro duc teurs af firment
que la pro duc tion bio lo gique est pos sible, mais que le mar ché ne va‐ 
lo rise tou jours pas cor rec te ment le vin bio lo gique, comme c'est déjà
le cas pour le jus. C'est ce qui dé cou rage la "prise de risque" pour la
pro duc tion bio lo gique, qui se rait plus ex po sée aux pertes. Comme
me sures al ter na tives de lutte contre les pa ra sites, l'uti li sa tion de phé‐ 
ro mones, par exemple, pour com battre les in sectes, ou la sur veillance
par des ap pâts, pour ré duire l'ap pli ca tion d'in sec ti cide, ont été évo‐ 
quées. Une autre ac tion, pour lut ter contre les four mis, consiste à
cou vrir la tige des plantes avec du plas tique ou de la laine. Pour ré‐
duire les her bi cides, en plus de la cou ver ture vé gé tale déjà men tion‐ 
née, cer tains pro duc teurs uti lisent des mou tons, vi sant à contrô ler la
vé gé ta tion.
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Toutes ces ini tia tives dé montrent l'ou ver ture des pro duc teurs de la
Cam pan ha à l'ex pé ri men ta tion et à l'uti li sa tion de tech niques al ter na‐ 
tives dans la vi ti vi ni cul ture du rable. Il est in té res sant de noter que les
ini tia tives sou le vées touchent à tous les as pects de la ges tion de l'en‐ 
vi ron ne ment, pré sents dans la dé fi ni tion de la vi ti vi ni cul ture du rable
de l'OIV, qui sont abor dés de ma nière plus ou moins ap pro fon die.
L'ab sence de for ma li sa tion de ces ini tia tives, dans des pro grammes
ou des po li tiques d'ac tion, rend dif fi cile leur re con nais sance ainsi que
l'ar ti cu la tion des ac tions, ce qui pour rait per mettre d'en vi sa ger po‐ 
ten tiel le ment de meilleures per for mances.
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Consi dé ra tions fi nales
L'étude de la vi ti vi ni cul ture et de son dé ve lop pe ment per met fi na le‐ 
ment d'éclai rer l'his toire même de l'hu ma ni té, en consi dé rant l'évo lu ‐
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tion des so cié tés, en termes tech no lo giques, e, termes d'ha bi tudes
d'uti li sa tion et de consom ma tion, ou d'un point de vue cultu rel et
éco no mique. Tout comme les vi gnobles ont un im pact sur le pay sage
et les ter ri toires, ils sont éga le ment tou chés par des ques tions qui
im prègnent la so cié té, telles que la du ra bi li té. En ce sens, la dis cus‐ 
sion sur la vi ti vi ni cul ture du rable n'est pas une ques tion iso lée, mais
fait par tie d'un mou ve ment qui a des ra cines an ciennes et qui est de
plus en plus im por tant au ni veau in ter na tio nal.

En même temps, l'ex pan sion de la vi ti vi ni cul ture au cours de l'his toire
ex plore de nou velles fron tières géo gra phiques, que ce soit en termes
de pro duc tion ou de consom ma tion. Cette ex pan sion donne nais‐ 
sance à des vi gnobles ayant une ex pres sion et une iden ti té propres,
dans un dia logue constant entre le vi gnoble et le ter ri toire. Comme
on peut le voir tout au long du texte, le vi gnoble de la Cam pan ha
s'ins crit dans une ex pan sion re la ti ve ment ré cente à l'échelle bré si‐ 
lienne comme in ter na tio nal, et pos sède déjà sa propre struc ture ins‐ 
ti tu tion nelle, qui com prend des as so cia tions, de l'œ no tou risme et une
struc ture de re cherche et d'en sei gne ment dans le do maine. En outre,
le vi gnoble de la Cam pan ha achève la consti tu tion de son iden ti té en
in té grant des élé ments liés à la culture du gau cho et du biome de la
pampa, dans un contexte où l'ab sence d’an té cé dent his to rique ou
cultu rel lié au monde du vin est com pen sée par des plans d'en tre‐ 
prise struc tu rés et la re cherche de so lu tions tech no lo giques ca pables
d'ar bi trer ce dia logue vin et ter ri toire. En ce sens, le thème de la du‐ 
ra bi li té dans les vi gnobles de la Cam pan ha finit par re flé ter à la fois
une dis cus sion in ter na tio nale sur la vi ti vi ni cul ture du rable et une in‐ 
cli na tion lo cale à trai ter le thème.
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Tout au long de l'ar ticle, la ré gion de la Cam pan ha a été pré sen tée de
ma nière large, in cluant son contexte his to rique, son dé ve lop pe ment
ré cent et sa struc ture de pro duc tion. Les pers pec tives de dé ve lop pe‐ 
ment de la ré gion se dé clinent en plu sieurs di men sions et passent par
l'ac tion des as so cia tions lo cales, afin de fa vo ri ser des pro grammes in‐
té grés et le po si tion ne ment même de la ré gion vi ti vi ni cole dans des
contextes plus larges. En ce qui concerne la du ra bi li té, même en
n'ana ly sant que la di men sion en vi ron ne men tale, il est pos sible de re‐ 
mar quer la pré sence de plu sieurs ini tia tives avec la pos si bi li té de les
ar ti cu ler dans un pro gramme ré gio nal. Cela tend à for ma li ser les pro‐ 
jets en cours et, en s'ins pi rant des ac tions réa li sées dans d'autres ré ‐
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Tou te fois, il convient de consi dé rer que la du ra bi li té est un concept
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nam bu co (IFSertãoPE). Parmi eux, seul Uni pam pa pro pose des ba che lors ;
les autres sont des tech no logues.
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une ex pan sion dans les an nées 2000 et l'or ga ni sa tion du pro ces sus de re‐ 
con nais sance de l'In di ca tion Géo gra phique à par tir de 2010. Au jour d'hui, la
ré gion dis pose d'une struc ture ins ti tu tion nelle, qui com prend des as so cia‐ 
tions lo cales de vi ti vi ni cul ture, des ini tia tives d'œ no tou risme et la pré sence
d'ins ti tu tions d'en sei gne ment et de re cherche tra vaillant sur le thème de la
vi ti vi ni cul ture. En termes de du ra bi li té, la di men sion en vi ron ne men tale a
été ana ly sée, bien que la re cherche ori gi nale traite le sujet dans un sens
large. La per cep tion des vi ti vi ni cul teurs sur les thèmes de la du ra bi li té et de
la vi ti vi ni cul ture du rable est ana ly sée, ainsi que les pra tiques ac tuelles. Plu‐ 
sieurs ini tia tives ont été iden ti fiées, no tam ment sur les thèmes de l'eau, de
l'air, des ef fluents, des dé chets so lides, de la bio di ver si té, de l'éner gie et des
pra tiques agri coles, ce qui montre le po ten tiel de la cam pagne pour for ma li‐ 
ser un pro gramme de vi ti vi ni cul ture du rable.

English
The paper presents an over view of the Cam panha wine re gion, loc ated in
the state of Rio Grande do Sul, along the bor der line with Ur uguay, and ana‐ 
lyzes its per spect ives of sus tain ab il ity, based on a study that con siders wine
sus tain ab il ity frame works in six coun tries, com ple men ted by two phases of
field work and ob ser va tions in the re gion. Al though his tor ical ante cedents
go back to the XVI  cen tury, the mod ern tra ject ory of vit i cul ture in the
Cam panha have begun in the 1980s, with the ex pan sion in the years 2000
and the or gan iz a tion of the Geo graph ical In dic a tion re cog ni tion pro cess in
2010. Today the re gion has an in sti tu tional struc ture, which in cludes local
wine as so ci ations, wine tour ism ini ti at ives and the pres ence of learn ing and
re search in sti tu tions work ing on the theme of wine. In terms of sus tain ab il‐ 
ity, the en vir on mental di men sion was ana lyzed, al though the ori ginal re‐ 
search treats the theme in a broad scope. The per cep tion of wine makers on
the themes of sus tain ab il ity and sus tain able vit i cul ture, as well as on the
cur rent prac tices, is ana lyzed. Sev eral ini ti at ives have been iden ti fied, es pe‐
cially in the areas of water, air, ef flu ents, solid waste, biod iversity, en ergy
and ag ri cul tural prac tices, which show the po ten tial of Cam panha to form‐ 
al ize a sus tain able vit i cul ture pro gram.
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