
Territoires du vin
ISSN : 1760-5296
 : Université de Bourgogne

11 | 2020 
Les territoires de la vigne et du vin au Brésil

Le circuit de l'espace vitivinicole et la
formation du territoire dans la Serra do
Sudeste, Rio Grande do Sul, Brésil
The Spatial Circuit Structure and Shaping the Territory in Serra do Sudeste,
Rio Grande do Sul, Brazil

Article publié le 02 décembre 2020.

Bruno Freitas da Silva Rosa Maria Vieira Medeiros

Mariele Mancebo Garcia

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1840

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bruno Freitas da Silva Rosa Maria Vieira Medeiros, « Le circuit de l'espace
vitivinicole et la formation du territoire dans la Serra do Sudeste, Rio Grande do
Sul, Brésil », Territoires du vin [], 11 | 2020, publié le 02 décembre 2020 et consulté
le 21 novembre 2024. Droits d'auteur : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.or

g/licenses/by/4.0/). URL : http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?
id=1840

La revue Territoires du vin autorise et encourage le dépôt de ce pdf dans des
archives ouvertes.

PREO est une plateforme de diffusion voie diamant.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/
https://www.ouvrirlascience.fr/publication-dune-etude-sur-les-revues-diamant/


Licence CC BY 4.0

Le circuit de l'espace vitivinicole et la
formation du territoire dans la Serra do
Sudeste, Rio Grande do Sul, Brésil
The Spatial Circuit Structure and Shaping the Territory in Serra do Sudeste,
Rio Grande do Sul, Brazil

Territoires du vin

Article publié le 02 décembre 2020.

11 | 2020 
Les territoires de la vigne et du vin au Brésil

Bruno Freitas da Silva Rosa Maria Vieira Medeiros

Mariele Mancebo Garcia

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1840

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introduction
Circuit de l’espace de production et organisation du territoire
Aspects de la Serra do Sudeste

Le pôle vitivinicole de Encruzilhada do Sul
Considérations sur la vitiviniculture dans la Serra do Sudeste

In tro duc tion
Les dif fé rences socio- économiques dans le Rio Grande do Sul servent
de thème à plu sieurs re cherches dans les uni ver si tés et autres or ga‐ 
nismes d'État tra vaillant sur le dé ve lop pe ment ré gio nal. C'est un État
qui pré sente une in éga li té ré gio nale mar quée, et le Sud pos sède des
don nées éco no miques avec des taux in fé rieurs à celles des autres ré‐ 
gions. Plu sieurs ini tia tives gou ver ne men tales ont été mises en œuvre
de puis 2003. Le gou ver ne ment fé dé ral s'est ainsi en ga gé dans une
Po li tique na tio nale de dé ve lop pe ment ré gio nal (PNDR), co or don née à
l'époque par le mi nis tère de l'In té gra tion na tio nale et dont l'ob jec tif
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était d'in ver ser le fossé his to rique entre les ré gions dé ve lop pées et
sous- développées. Ces ac tions, et d'autres en core, ont per mis une di‐ 
ver si fi ca tion pro duc tive qui a rendu pos sible l'in ser tion de la vi ti vi ni‐ 
cul ture com mer ciale.

Le Rio Grande do Sul est re con nu au ni veau na tio nal pour la pro duc‐ 
tion de vins et de ses dé ri vés, et les pro duits de la Serra Gaúcha sont
ceux qui se dis tinguent dans le com merce 1. En 2014, en vi ron 413 000
tonnes de rai sins ont été ré col tées 2, en vi ron 300 000 tonnes ont été
trai tées et en vi ron 200 mil lions de litres de vins et de dé ri vés ont été
pro duits dans l'État du Rio Grande do Sul 3.

2

Lorsque nous par lons de zones vi ti vi ni coles pro duc tives, nous évo‐ 
quons des ter ri toires déjà conso li dés comme le Vale dos Vin he dos,
dans la Serra Gaúcha, au nord- est du Rio Grande do Sul. Cet es pace
pos sède une tra di tion dans la pro duc tion du vin et de ses dé ri vés, re‐ 
grou pant plu sieurs do maines vi ti coles et même une In di ca tion Géo‐ 
gra phique (IG). D'autres, comme la Cam pan ha Gaúcha, sont ac tuel le‐ 
ment en train de se consti tuer en tant que pôle de pro duc tion vi ti vi‐ 
ni cole.

3

Dans cette re cherche nous nous in té res se rons à la mise en place de
cultures de rai sins dans la ré gion ap pe lée Serra do Su deste 4. Il s'agit
d'un es pace sans an té cé dents quant à cette ac ti vi té, et dont l'ac ti vi té
agri cole prin ci pale était l'éle vage de bo vins et d'ovins.

4

Dans cette contri bu tion, nous op te rons pour le concept de cir cuit de
l'es pace pro duc tif où chaque étape du pro ces sus in ter fère d'une cer‐ 
taine ma nière dans l'es pace. Par exemple, en vi ti vi ni cul ture, la plan ta‐ 
tion de vignes mo di fie le pay sage, les do maines vi ti coles éta blissent
de nou velles re la tions avec la pra tique de l'œ no tou risme, la com mer‐ 
cia li sa tion du vin at teint des mar chés éloi gnés de la zone de pro duc‐ 
tion et prend le nom et les ca rac té ris tiques de cet es pace. Ainsi, cela
crée des an crages et des flux dont les im pacts socio- spatiaux doivent
être étu diés pour com prendre les chan ge ments du ter ri toire.

5

La vi ti vi ni cul ture s'est réel le ment im plan tée dans le Rio Grande do
Sul après la for ma tion de co lo nies d'im mi grants ita liens, dans un pro‐ 
ces sus de co lo ni sa tion qui com mence à par tir de 1875. Le co lo ni sa‐ 
teur ita lien 5 ap por ta des tech niques de culture de la vigne et de pro‐ 
duc tion de vin. Dans les an nées 1960, des in ves tis se ments sont réa li‐
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sés avec des ca pi taux ex té rieurs et des so cié tés mul ti na tio nales si‐ 
tuées dans les ré gions nord- est et sud du Rio Grande do Sul sont
créées. Ces pro ces sus per mettent alors d'im plan ter de nou veaux sys‐ 
tèmes de culture en traî nant des chan ge ments dans le cir cuit de l'es‐ 
pace de pro duc tion vi ti vi ni cole, prin ci pa le ment dans les re la tions
entre le pro duc teur de rai sins et le do maine vi ti cole.

Des sys tèmes tech niques sont, de puis, mis en œuvre, pour ren for cer
un pro ces sus de ver ti ca li sa tion de la pro duc tion qui donne à l'in dus‐ 
trie la res pon sa bi li té de la culture et de la trans for ma tion du rai sin. La
main- d'œuvre est qua li fiée et les in ves tis se ments sont étayés par des
études scien ti fiques me nées par des groupes na tio naux et in ter na tio‐ 
naux.

7

Afin de com prendre les pro ces sus spa tiaux qui s'éta blissent avec l'ex‐ 
pan sion de la vi ti vi ni cul ture, nous avons opté pour l'étude de ces
phé no mènes dans la Serra do Su deste (fi gure  1), dans l'État du Rio
Grande do Sul. Dans les an nées 1970, des re cherches scien ti fiques de
l'Ins ti tut de re cherche agri cole du Se cré ta riat à l'agri cul ture du Rio
Grande do Sul (IPA GRO) ont mis en évi dence le po ten tiel éda pho cli‐ 
ma tique de la Serra do Su deste pour la culture du rai sin. Ac tuel le‐ 
ment, la pro duc tion to tale de ces mu ni ci pa li tés est de 787 hec tares de
vignes et d'en vi ron 3 342 tonnes de rai sins 6, ce qui cor res pond à plus
de 50  % de la va leur de l'en semble de la pro duc tion agri cole de la
Serra do Su deste. Nous av gons cen tré notre re cherche sur la mu ni ci‐ 
pa li té d'En cru zil ha da do Sul, com mune qui ac cueille les in ves tis se‐ 
ments de plu sieurs en tre prises vi ni coles de la Serra Gaúcha.

8
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Fi gure 1. Lo ca li sa tion de la Serra do Su deste dans l'État de Rio Grande do Sul.

La mise en place de la vi ti vi ni cul ture pro voque des chan ge ments sur
le ter ri toire et il y a une lutte de pou voir entre les groupes so ciaux lo‐ 
caux déjà exis tants dans cet es pace et les nou veaux ac teurs res pon‐ 
sables de la for ma tion du cir cuit de l'es pace vi ti vi ni cole. Ainsi, il est
fon da men tal de vé ri fier le rôle des dif fé rents pro ces sus qui se pro‐ 
duisent dans l'es pace géo gra phique, en com pre nant la lo gique de dis‐ 
tri bu tion des ac ti vi tés éco no miques, la dy na mique des flux ma té riels
et im ma té riels et les im pli ca tions socio- spatiales de l'adap ta tion de
cet es pace au cir cuit de l'es pace pro duc tif de la vigne et du vin.

9

Cir cuit de l’es pace de pro duc tion
et or ga ni sa tion du ter ri toire
La ré fé rence théo rique choi sie par ti ra d'une ap proche de la théo rie
spa tiale dé ve lop pée par la Science Géo gra phique, en en trant dans les
concepts d'es pace et de tech nique pour ap pré hen der l'or ga ni sa tion
spa tiale et les im pli ca tions de l'in ser tion de nou veaux pro ces sus pro‐

10
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duc tifs. Les concepts de cir cuit spa tial pro duc tif, de ter ri to ria li tés et
de ter ri toire se ront pré sents, en col la bo ra tion avec la com pré hen sion
de l'ob jet étu dié.

Par tant du concept d'es pace, San tos (1997a, p.  51) af firme que «  […]
l'es pace est au jour d'hui un sys tème d'ob jets de plus en plus ar ti fi ciels,
peu plé de sys tèmes d'ac tions éga le ment im pré gnés d'ar ti fi cia li té, et
de plus en plus en clins à des fins qui sont étran gères au lieu et à ses
ha bi tants ».

11

La Serra do Su deste se pré sente comme un « nou vel » es pace pour la
mise en œuvre de la vi ti vi ni cul ture. Une des rai sons qui sou tient cette
thèse est le prix de la terre et l'abon dance de la main- d’œuvre sans
qua li fi ca tion, étant donné que les di rec teurs des do maines vi ti coles
de la Serra Gaúcha trouvent dans cet es pace des condi tions fa vo‐ 
rables à l'ex pan sion des cultures de rai sins, ainsi que d'autres ex ploi‐ 
ta tions, comme la syl vi cul ture.

12

Bien que cet es pace soit au jour d'hui évident, les re cherches ont com‐ 
men cé dans les an nées 70, lorsque l'in gé nieur agro nome et pro fes‐ 
seur à l'uni ver si té fé dé rale de Pe lo tas, le Dr Fer nan do Sil vei ra da
Mota, a mené des études dans le but d'iden ti fier la ré gion du Rio
Grande do Sul ayant la meilleure ap ti tude cli ma tique pour la plan ta‐ 
tion de Vitis vi ni fe ra et la pro duc tion de vins fins. Cette re cherche a
pu mettre en évi dence que la ré gion du centre- ouest pré sen tait les
meilleures condi tions cli ma tiques pour l'ac ti vi té, en cou ra geant l'ins‐ 
tal la tion de vignes à par tir de 1974 par Al ma dén à San ta na do Li vra‐ 
men to (700 ha), par la Com pan hia Vinícola Rio gran dense (70 ha) et la
Vinícola Heu blein (60 ha), ces deux der nières en tre prises étant sises à
Pin hei ro Ma cha do (Mota, 1992).

13

Par consé quent, bien qu'ac tuel le ment En cru zil ha da do Sul soit la mu‐ 
ni ci pa li té la plus im por tante dans l'ac ti vi té vi ti vi ni cole de la Serra do
Su deste, Pin hei ro Ma cha do a été un pion nier dans l'ins tal la tion des
pre mières vignes. En 1976, la Com pan hia Vinícola Rio gran dense, au‐ 
jour d'hui dis pa rue, alors pro prié taire de la marque Gran ja União, s'est
lan cée dans la fa bri ca tion du Vin he do San Fe li cio à Pin hei ro Ma cha do,
pro duit qui ap par tient au jour d'hui à Ter ra sul Vin hos Finos, Flores da
Cunha/RS.

14
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Il est im por tant de sou li gner que la pro duc tion d'un es pace a lieu à
par tir du be soin que l'homme a de pro duire. On peut ainsi men tion‐ 
ner les mises en place de struc tures pro duc tives (vi gnobles, do maines
vi ti coles, etc.) - im plan ta tions dé clen chant alors de nou velles ac tions
pro dui sant, par- là de l'es pace géo gra phique (San tos, 1997a). Compte
tenu de ces pré misses, l'es pace géo gra phique est ana ly sé à par tir de
ses formes spa tiales 7, qui ex priment des frac tions de la so cié té dans
un pro ces sus de trans for ma tion 8. De nou velles formes sont créées ou
d'an ciennes formes ac quièrent de nou velles fonc tions et sont ainsi
re- fonctionnalisées. L'es pace est consi dé ré comme une ac cu mu la tion
de tem po ra li tés dis tinctes, de conti nui tés et de dis con ti nui tés. Les
formes spa tiales peuvent être consi dé rées comme un pro duit, un mi‐ 
lieu et une condi tion. Les formes sont com prises comme des formes- 
contenu (San tos, 1997a) 9.

15

Pour San tos (1997), les ob jets pré sents dans l'es pace sont de plus en
plus tech niques, car nous vi vons au jour d'hui dans ce que l'au teur ap‐ 
pelle «  l'en vi ron ne ment technico- scientifique-informationnel  » 10.
San tos (1997, p. 25) dé fi nit les tech niques en di sant qu'elles « […] sont
un en semble de moyens ins tru men taux et so ciaux avec les quels
l'homme réa lise sa vie, pro duit et en même temps crée de l'es pace ».
San tos (1997a, p. 191) sou ligne éga le ment que « […] plus les ob jets sont
tech ni que ment contem po rains, plus ils sont su bor don nés à des lo‐ 
giques glo bales ».

16

Le cadre des tech niques qui ac com pagnent l'in ser tion de nou velles
struc tures pro duc tives entre en contact avec les tech niques pré cé‐ 
dentes pré sentes dans l'es pace, pro vo quant un pro ces sus d'adap ta‐ 
tion à la nou velle réa li té. L'ex pan sion de la vi ti vi ni cul ture dans le Rio
Grande do Sul at teint le locus des formes de pro duc tion des temps
pas sés, en traî nant la suc ces sion des struc tures pro duc tives ou même
leur co exis tence avec le « nou veau ».

17

Avant les in ves tis se ments dans la syl vi cul ture et la vi ti vi ni cul ture, les
ac ti vi tés tra di tion nelles ba sées sur l'éle vage et l'agri cul ture de sub sis‐ 
tance pré do mi naient dans la Serra do Su deste. Le «  choc  » avec le
« nou veau » a forcé une ré or ga ni sa tion des groupes so ciaux lo caux et,
par consé quent, des chan ge ments dans les fixa tions et les flux pré‐ 
sents dans cet es pace. C'est ce que dit San tos (2012, p. 48)  : « À tra‐ 
vers les ob jets, la tech nique est l'his toire au mo ment de leur créa tion
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et de leur ins tal la tion et ré vèle la ren contre en chaque lieu des condi‐ 
tions his to riques (éco no miques, so cio cul tu relles, po li tiques, géo gra‐ 
phiques) qui ont per mis l'ar ri vée de ces ob jets et pré si dé à leur fonc‐ 
tion ne ment ».

Les chan ge ments in ter ve nus dans la re la tion de la so cié té avec son
en vi ron ne ment après la crise du sys tème for diste dans les an nées
1970 11 ont per mis l'in ser tion pro gres sive d'un nou veau mo dèle d'ac‐ 
cu mu la tion mon diale : le ca pi tal flexible. L'ex pan sion de ce pro ces sus
est fa ci li tée par les po li tiques néo li bé rales et en traîne des ac tions qui
gé nèrent de nou velles formes d'or ga ni sa tion spa tiale.

19

Pour San tos (1999), le nou veau mode de pro duc tion, en plus d'être
glo bal, est aussi un mode de pro duc tion technico- scientifique, ca rac‐ 
té ri sé par trois don nées  : l'uni ci té tech nique 12  ; la conver gence des
mo ments 13  ; l'uni ver sa li sa tion de la va leur ajou tée 14. Le néo li bé ra‐ 
lisme per met d'étendre le pro ces sus de mon dia li sa tion à plu sieurs
pays sous- développés, à l'ins tar du Bré sil. Elle en traîne éga le ment des
ré or ga ni sa tions des sys tèmes de pro duc tion qui pro voquent de
graves pro blèmes so ciaux, tels que la pau vre té, le chô mage, l'exode
rural, entre autres.

20

Selon Fon se ca (2000, p.  22), les prin ci pales ma ni fes ta tions spa tiales
des chan ge ments qui se pro duisent dans l'éco no mie bré si lienne sont :
« […] la re struc tu ra tion pro duc tive des éco no mies ré gio nales, la créa‐ 
tion de nou veaux es paces in dus triels et agri coles hau te ment qua li fiés,
une plus grande mo bi li té de l'in dus trie, ren due pos sible par la flexi bi‐ 
li té de la pro duc tion ». Ce que nous sou li gnons ici est pré ci sé ment la
re struc tu ra tion pro duc tive des éco no mies ré gio nales et nous pou‐ 
vons éga le ment mettre en évi dence deux ques tions com munes à la
vi ti vi ni cul ture  : «  la créa tion d'es paces agri coles hau te ment tech‐ 
niques », où la Serra Gaúcha est mise en va leur avec des do maines vi‐ 
ti coles qui uti lisent les tech niques de pro duc tion les plus mo dernes ;
et « une plus grande mo bi li té de l'in dus trie » qui se pro duit lorsque
les do maines vi ti coles étendent leurs ac ti vi tés à de nou veaux es paces,
en uti li sant en leur fa veur les ca rac té ris tiques lo cales - so ciales, na tu‐ 
relles, cultu relles… -, ce que l'on peut ap pe ler dans la vi ti vi ni cul ture
de ter roir ;

21

Les nou velles tech no lo gies fi nissent tou jours par en trer en conflit
avec les élé ments déjà en place dans l'es pace qu'elles ont at teint, car

22



Le circuit de l'espace vitivinicole et la formation du territoire dans la Serra do Sudeste, Rio Grande do
Sul, Brésil

Licence CC BY 4.0

selon San tos (1997b, p. 22) :

Le com por te ment du nou veau sys tème est condi tion né par le pré cé ‐
dent. Cer tains élé ments cèdent, to ta le ment ou par tiel le ment, à
d'autres de la même classe, mais plus mo dernes ; dans de nom breux
cas, des élé ments de dif fé rentes époques co existent. Cer tains élé ‐
ments peuvent dis pa raître com plè te ment s'ils réus sissent et des élé ‐
ments com plè te ment nou veaux peuvent s'éta blir. L'es pace, consi dé ré
comme une mo saïque d'élé ments de dif fé rentes époques, syn thé tise,
d'une part, l'évo lu tion de la so cié té et ex plique, d'autre part, les si ‐
tua tions qui se pré sentent au jour d'hui.

De même, San tos (1997b, p. 99) fait ré fé rence à la pé né tra tion de nou‐ 
velles va riables et à leurs consé quences im mé diates sur l'es pace dans
le quel elles sont in sé rées, en sou li gnant que «  L'ar ri vée de la nou‐ 
veau té pro voque un choc. Lors qu'une va riable est in tro duite dans un
lieu, elle mo di fie les re la tions pré exis tantes et en éta blit d'autres.
L'en droit tout en tier change ».

23

Pour com plé ter ce rai son ne ment, San tos (1997b, p.  61) ex plique que
"dans la pro duc tion de biens ma té riels ou im ma té riels, selon les
condi tions don nées de tech no lo gie, de ca pi tal et de temps, le ter ri‐ 
toire doit être adap té à l'uti li sa tion pré vue et la pro duc ti vi té du pro‐ 
ces sus de pro duc tion dé pend, en grande par tie, de cette adé qua tion".
L'ex pan sion de la vi ti vi ni cul ture dans le sud du Rio Grande do Sul,
plus pré ci sé ment dans la zone étu diée, la Serra do Su deste, mo di fie
les formes de pro duc tion pré exis tantes et pro voque l'adap ta tion du
ter ri toire à de nou velles ac ti vi tés, sous la contrainte sup plé men taire
des rap ports forces dé ve lop pées par les ac teurs so ciaux lo caux.

24

Les nou veaux pro ces sus re dé fi nissent le ter ri toire et sont res pon‐ 
sables de la re struc tu ra tion du cir cuit de l'es pace pro duc tif. L'uti li sa‐ 
tion du concept de cir cuit spa tial pro duc tif est basée sur Cas tillo et
Fre de ri co (2010, p. 468), qui dans leurs études dé clarent que :

25

L'ob jec tif cesse d'être l'iden ti fi ca tion des gou lots qui en travent la
pleine in té gra tion fonc tion nelle et nuisent à la com pé ti ti vi té fi nale
des pro duits et de vient les im pli ca tions socio- spatiales de l'adap ta ‐
tion des lieux, des ré gions et des ter ri toires aux im pé ra tifs de la
com pé ti ti vi té, ainsi que le rôle actif de l'es pace géo gra phique dans la
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lo gique de lo ca li sa tion des ac ti vi tés éco no miques, de l'ac ti vi té pro ‐
duc tive et de la dy na mique des flux.

Ce concept se confronte à la no tion de chaîne de pro duc tion ou de
com plexe agro- industriel et il est im por tant de dé fi nir le centre d'in‐ 
té rêt de la Géo gra phie, qui pri vi lé gie l'ana lyse spa tiale et pas seule‐ 
ment l'ap proche éco no miste de la pro duc tion. De cette op tique, nous
ar ri vons à la com pré hen sion de la for ma tion du cir cuit de l'es pace de
pro duc tion, avec tout ce qui est fixé dans l'es pace, et pour le quel les
flux, pro ve nant des cir cuits de co opé ra tion, sont in dis pen sables. Les
cercles de co opé ra tion ar ti culent à la pro duc tion les di men sions spa‐ 
tiales les plus va riées. Dans l'or ga ni sa tion de la pro duc tion, le fi nan‐ 
ce ment, les po li tiques pu bliques et/ou pri vées, l'in for ma tion, la
connais sance, etc. peuvent être consi dé rés comme des cercles de co‐ 
opé ra tion. San tos (p. 38, 2012) dé clare que :

26

Pro ces sus de fixa tion et flux, en sembles, en in ter ac tion, ex priment la
réa li té géo gra phique et c'est ainsi qu'en semble ils ap pa raissent
comme un objet pos sible de la géo gra phie. Il en a tou jours été ainsi,
mais au jour d'hui les pro ces sus de fixa tion sont de plus en plus ar ti fi ‐
ciels et rivés au sol ; les flux sont de plus en plus di ver si fiés, plus
larges, plus nom breux, plus ra pides.

Il convient de noter que cette dy na mique in ter fère avec le ter ri toire,
c'est- à-dire que l'an cienne base pro duc tive subit des mo di fi ca tions
dues à l'ins tal la tion d'une nou velle struc ture pro duc tive et à la
consti tu tion de nou velles ter ri to ria li tés. Ces chan ge ments, en plus
d'in fluen cer l'éco no mie, in ter fèrent avec la po li tique, la culture
locale- régionale et la for ma tion de l'iden ti té des groupes so ciaux lo‐ 
caux.

27

San tos (2007, p. 45) af firme que «  lorsque le ter ri toire s'étend à tra‐ 
vers un es pace non conquis, il crée de nou velles formes de ter ri to ria‐ 
li té, ce qui pro voque de nou velles formes de dé ter ri to ria li tés  ». Les
ac teurs res pon sables de la mise en œuvre de la vi ti vi ni cul ture dans la
Serra do Su deste partent d'un ter ri toire où l'ac ti vi té est conso li dée
vers de « nou veaux » es paces pro duc tifs. Dans ce pro ces sus, les ac ti‐ 
vi tés pro duc tives tra di tion nelles peuvent être rem pla cées ou même
co exis ter avec de nou velles formes de pro duc tion.

28



Le circuit de l'espace vitivinicole et la formation du territoire dans la Serra do Sudeste, Rio Grande do
Sul, Brésil

Licence CC BY 4.0

Le ter ri toire peut être consti tué d'as pects ma té riels et sym bo liques,
les pre miers étant basés sur les formes qui com posent le pay sage et
qui, par les ca rac té ris tiques sym bo liques at tri buées, per mettent la
for ma tion de l'ima gi naire. En semble, le ma té riel et le sym bo lique dé‐ 
fi nissent l'iden ti té. La for ma tion du ter ri toire se pro duit avec le pro‐ 
ces sus de ter ri to ria li té des groupes so ciaux qui le com posent. Consi‐ 
dé ré comme une ca té go rie d'ana lyse, le ter ri toire per met d'avoir une
vi sion plus large et plus pro fonde de l'es pace, puis qu'il ex tra po le ra la
spé ci fi ci té du lieu et per met tra, dans le modus vi ven di des so cié tés,
d'iden ti fier les re la tions, les ac teurs, les formes ma té rielles et sym bo‐ 
liques qui le consti tuent.

29

Les chan ge ments dans le cir cuit spa tial pro duc tif s'ac com pagnent de
nou velles ter ri to ria li tés qui ré or ga nisent le ter ri toire et in ter fèrent
avec l'iden ti té cultu relle des groupes so ciaux lo caux. Dans le cas de la
vi ti vi ni cul ture dans la Serra do Su deste, nous sou te nons que la plan‐ 
ta tion de vignes est la prin ci pale forme de mo di fi ca tion de l'es pace,
qui n'est pas iso lée et n'est fixée que dans le pro ces sus d'ex pan sion de
cette ac ti vi té. Il est né ces saire de com prendre le pro ces sus qui per‐ 
met l'im plan ta tion de la vigne et com ment se forme le « ter ri toire vi‐ 
ti vi ni cole » en te nant compte de tous ses conflits et ter ri to ria li tés.

30

Le concept de ter ri toire a fait l'ob jet de nom breuses in ter pré ta tions
au cours de l'évo lu tion de la science géo gra phique. Nous sommes
pas sés de l'idée dé ter mi niste de Rat zel - es pace vital - à l'es pace qui
ré sulte de l'ap pro pria tion par un cer tain groupe, y com pris l'es pace
d'une na tion struc tu rée par un État. L'émer gence du terme a son ori‐ 
gine dans la connexion d'un groupe avec un es pace concret. Raf fes tin
(1993) ap porte l'idée de pou voir, et élar git le concept, en le conce vant
comme un champ de force, mais en le ren dant presque sy no nyme
d'es pace so cial, puis qu'il ré duit le rôle de l'es pace na tu rel.

31

Dans la concep tion ac tuelle, le ter ri toire peut être com pris par ses
as pects ma té riels et sym bo liques. La for ma tion du ter ri toire se pro‐ 
duit avec le pro ces sus de ter ri to ria li té des groupes so ciaux qui le
com posent. La ter ri to ria li té peut même n'être que sym bo lique et ne
pas exis ter concrè te ment dans l'es pace, mais le ter ri toire n'existe
qu'à par tir de la ter ri to ria li té.

32

Sa quet (2006, p. 66) col la bore à l'in ter pré ta tion de ce pro ces sus lors‐ 
qu'il dé clare que :
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Un ter ri toire est ap pro prié et or don né par des re la tions éco no ‐
miques, po li tiques et cultu relles, et ces re la tions sont in ternes et ex ‐
ternes à chaque lieu ; il est le fruit des re la tions (ter ri to ria li tés) qui
existent dans la so cié té dans la quelle nous vi vons et entre celle- ci et
notre na ture ex terne. Et ces re la tions sont des re la tions de pou voir
de do mi na tion et sont pré sentes dans un jeu conti nu de sou mis sion,
de contrôle des res sources et des per sonnes, dans le mi lieu rural, ur ‐
bain et ses ar ti cu la tions.

Pour ana ly ser la for ma tion du cir cuit de l'es pace pro duc tif dans la
Serra do Su deste, il faut ob ser ver la conjonc ture socio- économique et
po li tique liée aux ca rac té ris tiques éda pho cli ma tiques, qui peuvent fa‐ 
vo ri ser un en vi ron ne ment pro pice à l'im plan ta tion d'en tre prises vi ti‐ 
vi ni coles. Un autre as pect est la si tua tion stra té gique, à proxi mi té des
pays du Mar ché com mun du Sud, du port de Rio Grande et de la ca pi‐ 
tale Porto Alegre. Ainsi, les re la tions qui s'éta blissent dans l'es pace à
par tir de l'in ser tion des cultures de rai sins et de l'ins tal la tion des do‐ 
maines vi ti coles pro voquent la ré or ga ni sa tion du ter ri toire et dé fi‐ 
nissent des flux avec la so cié té lo cale et avec les agents ex té rieurs,
qui peuvent être pré sents à l'échelle ré gio nale, na tio nale et/ou in ter‐ 
na tio nale.

34

As pects de la Serra do Su deste
La Serra do Su deste, éga le ment connue sous le nom de Es cu do Sul- 
Riograndense (Bou clier Sud- Riograndense), est si tuée dans la ré gion
sud- est du Rio Grande do Sul et, d'un point de vue phy sio gra phique,
elle est for mée par un re lief de « cour bures lé gères ». Le sous- sol est
consti tué de roches d'âges va riés, avec des as so cia tions de roches
mé ta mor phiques, ig nées et sé di men taires. Les al ti tudes va rient de 75
à 500 mètres. Le pay sage pré sente une grande quan ti té de blocs ro‐ 
cheux en tre mê lés à la vé gé ta tion des champs avec des zones de forêt
ga le rie. Le cli mat est ca rac té ri sé par des pluies ré gu lières, avec une
moyenne com prise entre 1 367 mm et 1 444 mm par an pour la ré gion,
en tre cou pées de pé riodes de sé che resse. La tem pé ra ture an nuelle
moyenne se situe entre 17,6  °C et 20,2  °C. (Pro tas et al., 2006). Le
fleuve Camaquã di vise les deux grandes uni tés géo mor pho lo giques, la
Serra do Her val au nord et la Serra dos Tapes au sud.
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Ta bleau 1. Su per fi cie plan tée de vignes en hec tares, quan ti té de rai sins pro duits

en tonnes et pour cen tage de la va leur de la pro duc tion dans les mu ni ci pa li tés de

Serra do Su deste en 2016.

Ville
Su per fi cie plan tée
(Ha)

Quan ti té pro duite
(T)

Va leur de la pro duc tion
(%)

En cru zil ha da do
Sul 500 1.400 63,62

Can dio ta 215 1.505 85,24

Ca ça pa va do Sul 29 244 27,81

Pin hei ro Ma cha do 23 138 72,16

Pi ra ti ni 10 30 2,28

San ta na da Boa
Vista 5 10 3,39

Pe dras Altas 3 12 50,00

Ama ral Fer ra dor 2 3 6,23

Source : IBGE - Pro duc tion agri cole mu ni ci pale (2016) ; Au teur : SILVA, B. F.

Dans le sud- est de la Serra do Su deste, la culture de la vigne a com‐ 
men cé en 1976 (Mota, 1992). Ac tuel le ment, les prin ci pales mu ni ci pa li‐ 
tés pro duc trices sont En cru zil ha da do Sul, Can dio ta et Ca ça pa va do
Sul. Le ta bleau 1 in dique la su per fi cie plan tée, la quan ti té pro duite et
le pour cen tage de la va leur de la pro duc tion de rai sins par rap port à
la pro duc tion agri cole des mu ni ci pa li tés de la Serra do Su deste.

36

À l'aide du ta bleau  1, nous consta tons que, pour la mu ni ci pa li té de
Can dio ta par exemple, la pro duc tion de rai sins re pré sente plus de
85 % de la va leur to tale de la pro duc tion agri cole dans cette mu ni ci‐ 
pa li té. Ainsi, nous sou li gnons l'im por tance éco no mique de la culture
du rai sin par rap port aux autres ac ti vi tés agri coles pré sentes dans les
mu ni ci pa li tés de la Serra do Su deste. Ces conclu sions sont éga le ment
de mise dans les mu ni ci pa li tés de Pin hei ro Ma cha do, En cru zil ha da do
Sul et Pe dras Altas.
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Fi gure 2. Pro duc tion de rai sin, en tonnes, et lo ca li sa tion des vi gnobles dans la

Serra do Su deste.

La Serra do Su deste tend à de ve nir une zone de pro duc tion de rai‐ 
sins. Contrai re ment à la Cam pan ha Gaúcha, ce ter ri toire ne pos sède
pas en core beau coup de do maines vi ti coles pour la pro duc tion de vin.
Ac tuel le ment, la plus grande par tie de la pro duc tion de rai sins est
trans por tée dans la Serra Gaúcha pour la vi ni fi ca tion. Cette si tua tion
risque de chan ger dans les an nées à venir, car nous consta tons qu'il
existe déjà quelques ini tia tives de vi ni fi ca tion sur place, comme c'est
le cas d'un petit do maine à En cru zil ha da do Sul ou en core avec pro‐ 
duc tion co lo niale de vin dans cer taines pro prié tés ru rales.

38

Notre étude du cir cuit spa tial vi ti vi ni cole de la Serra do Su deste,
début par la mu ni ci pa li té qui a le plus d'im por tance pour la consti tu‐ 
tion de cet es pace pro duc tif. Elle se pour suit avec la pré sen ta tion des
pre mières im plan ta tions de la vi ti vi ni cul ture dans l'En cru zil ha da do
Sul, en ten tant d'en com prendre les mo ti va tions, les "im mo bi li tés" et
les flux et les autres élé ments et ac tions qui per mettent la for ma tion
de ce nou veau ter ri toire vi ti vi ni cole dans le Rio Grande do Sul.
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Ta bleau 2. Nombre de contri buables et col lecte de l'ICMS à En cru zil ha da do Sul,

en 2012.

En cru zil ha da do Sul 2014 (année- base 2012)
Dans l’État

Par ti ci pa tion (%) Clas si fi ca tion

Contri buables ICMS 7.494 0,59 19

Gé né ral 97 0,14 104

Simples Na tio nal 484 0,18 108

Pro duc teurs Ru raux 6.913 0,75 10

Va leur Ad di tion nel Fis cal (R$) R$ 206.004,00 0,10 140

Pro duc tion et Ex trac tion Ani male et Vé gé tal R$ 121.104,00 0,35 67

In dus trie R$ 15.547,00 0,02 199

Com merce R$ 54.398,00 0,09 121

Ser vices et Autres R$ 14.955,00 0,08 121

Source : SEFAZ/FEE ; Au teur : SILVA, B. F.

Le pôle vi ti vi ni cole de En cru zil ha da do
Sul
En cru zil ha da do Sul est l'une des prin ci pales mu ni ci pa li tés de la Serra
do Su deste. Sa po pu la tion est es ti mée à 25 872 ha bi tants 15. Avec un
pro fil éco no mique basé sur les ac ti vi tés agri coles, la mu ni ci pa li té a
une grande im por tance dans la for ma tion du cir cuit de l'es pace pro‐ 
duc tif de la Serra do Su deste. Dans le ta bleau 2, les don nées du ser‐ 
vice du Tré sor de l'État du Rio Grande do Sul (SEFAZ- RS) nous per‐ 
mettent d'ob ser ver le pro fil éco no mique d’En cru zil ha da do Sul.

40

En 2012, les re cettes de l'ICMS (Taxe sur la cir cu la tion des biens et
ser vices) s'éle vaient à 121 104,00 R$ pour la pro duc tion et l'ex trac tion
ani male et vé gé tale, soit 58,78  % du total  ; le com merce était en
deuxième po si tion avec 54 398,00 R$, soit 26,40 % du total  ; et l'in‐ 
dus trie était en troi sième po si tion avec 15 547,00 R$, soit 7,54 % du
total  ; les ser vices et autres ont perçu 14  955,00 R$, soit 7,25  % du
total.

41

Comme on peut le voir dans les don nées ci- dessus, le sec teur pri‐ 
maire est res pon sable de plus de 50 % de la col lecte de l'ICMS dans la
mu ni ci pa li té d'En cru zil ha da do Sul. En outre, il convient de noter que,
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Ta bleau 3. Su per fi cie ré col tée en cultures tem po raires, En cru zil ha da do Sul, en

2016.

Pro duit Su per fi cie (Ha)

Soja (en grain) 30.000

Maïs (en grain) 3.500

Pas tèque 2.000

Riz (en co quille) 1.500

Tabac (en feuille) 450

Ha ri cots (en grain) 310

Ma nioc 300

Blé (en grain) 260

Pa tate douce 100

Su per fi cie to tale de la ville 38.420

Source : IBGE - Pro duc tion agri cole mu ni ci pale (2016) ; Au teur : SILVA, B. F.

sur un total de 7 494 contri buables en re gis trés, 6 913 étaient des pro‐ 
duc teurs ru raux (92,25 %), 484 étaient en re gis trés au près du simple
na tio nal (6,46 %) et 97 étaient des contri buables or di naires (1,29 %).
Ces don nées dé montrent l'im por tance du sec teur pri maire pour la
mu ni ci pa li té. Parmi les prin ci pales ac ti vi tés de ce sec teur, comme
nous pou vons le voir dans le ta bleau 3 en étu diant les cultures tem‐ 
po raires, c'est la culture du soja se dis tingue.

Dans la culture tem po raire, en 2016, 30 000 ha de soja (78 % de la su‐ 
per fi cie to tale), 3 500 ha de maïs (9 %) et 2 000 ha de pas tèques (5 %)
ont été plan tés. On peut ob ser ver que le soja est la prin ci pale pro duc‐ 
tion de la mu ni ci pa li té, sui vie par d'autres cultures comme le maïs, la
pas tèque et le riz. Il y a aussi des cultures plus ty piques de l'agri cul‐ 
ture fa mi liale comme le tabac, les ha ri cots, le ma nioc et la pa tate
douce, ce qui peut s'ex pli quer par la pré sence de co lo nies dans la
mu ni ci pa li té.

43

En 2016, les prin ci pales cultures per ma nentes re cou vraient 500 hec‐ 
tares de rai sins, 70 hec tares de pommes et 70 hec tares d'oranges.
Comme le montrent les don nées, le rai sin est la culture la plus im por‐ 
tante, sui vie par la culture des pommes et les ver gers d'oranges et de
man da rines. Selon les in for ma tions du bu reau d'EMA TER dans la mu ‐
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Ta bleau 4. Su per fi cie des ti née aux cultures per ma nentes, En cru zil ha da do Sul,

en 2016.

Culture Su per fi cie (Ha)

Rai sin 500

Pomme 70

Orange 70

Man da rine 35

Oli vier 15

Pêche 15

Total de la ville 705

Source : IBGE - Pro duc tion agri cole mu ni ci pale (2016) ; Au teur : SILVA, B. F.

ni ci pa li té 16, la pêche était une culture im por tante dans la mu ni ci pa li‐ 
té, mais elle a vu sa su per fi cie ré duite ces der nières an nées et ne re‐ 
pré sente au jour d'hui plus que 15 hec tares en pro duc tion. L'oli vier est
la culture la plus ré cente de la mu ni ci pa li té et fait par tie d'un cir cuit
de pro duc tion qui s'est dé ve lop pé ces der nières an nées dans cette
ré gion (ta bleau 4).

Dans une in ter view réa li sée avec le tech ni cien EMA TER de la mu ni ci‐ 
pa li té, ce der nier a dé cla ré que la pro duc tion de rai sins com pre nait
des va rié tés per met tant la pro duc tion de vins fins et de vins es pu‐ 
mantes (ef fer ves cents). Selon les don nées d'EMA TER, la com mune
compte ac tuel le ment 550 hec tares en pro duc tion, 12 pro duc teurs de
rai sins fins et une quin zaine de pro duc teurs de rai sins or di naires. La
fi gure  3 montre l'em pla ce ment des vi gnobles dans la mu ni ci pa li té
d'En cru zil ha da do Sul.

45

La culture du rai sin a per mis la di ver si fi ca tion de la pro duc tion agri‐ 
cole et l'in té gra tion avec d'autres ac ti vi tés telles que la culture du
soja, de la mûre, de la pomme, la syl vi cul ture, les ovins et les bo vins.
La plu part des vi ti cul teurs sont ori gi naires de la Serra Gaúcha et
n'ont pas de ré si dence fixe dans la mu ni ci pa li té. La mai rie a en cou ra‐ 
gé la pro duc tion de rai sins amé ri cains dans cer taines pro prié tés ru‐ 
rales, fruits uti li sés pour l'éla bo ra tion du vin co lo nial et du jus de rai‐ 
sin. Selon les tech ni ciens du bu reau d'EMA TER, les pers pec tives de
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Fi gure 3. Lo ca li sa tion des vi gnobles à En cru zil ha da do Sul, RS.

l'ac ti vi té vi ti vi ni cole sont l'ex ten sion des sur faces culti vées, l'ou ver‐ 
ture de nou veaux do maines vi ti coles et les ac ti vi tés d'œ no tou risme.

À par tir des in for ma tions re cueillies sur le ter rain, il est pos sible d'af‐ 
fir mer l'im por tance de la vi ti cul ture pour l'éco no mie de la mu ni ci pa li‐ 
té d'En cru zil ha da do Sul. Par ailleurs, la pro duc tion de rai sins est ap‐ 
pa rue comme une al ter na tive à l'éle vage, prin ci pa le ment celui des
ovins. Dans ce cas, la ré or ga ni sa tion de l'es pace est ef fec tuée par les
do maines vi ti coles de la Serra Gaúcha pos sé dant des zones de culture
de dif fé rentes va rié tés de rai sins, mais ne pro dui sant pas le vin à En‐ 
cru zil ha da do Sul. Le rai sin est ré col té et trans por té, la nuit, jus qu'à la
Serra Gaúcha, où il est vi ni fié dans des ins tal la tions in dus trielles ap‐ 
par te nant à ces do maines.

47

Le cas du do maine Casa Val du ga est re pré sen ta tif pour com prendre
le cir cuit de l'es pace de pro duc tion. Avec 38 hec tares en pro duc tion
et plus d'un mil lion de kilos de rai sins pro duits en 2014, elle compte 51
em ployés em bau chés et un ma ga sin en ac ti vi té. Pour l'ins tant, au cune
bou teille de vin n'est pro duite à En cru zil ha da do Sul. Les do maines
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vi ti coles de la Serra Gaúcha sont des ac teurs hé gé mo niques dans la
pro duc tion et l'or ga ni sa tion de l'es pace. La stra té gie consis tant à ac‐ 
qué rir des terres dont la va leur est bien in fé rieure à celle pra ti quée
dans la Serra Gaúcha, à ap por ter les connais sances né ces saires et à
adap ter les tech niques de pro duc tion vi ti vi ni cole dans la Serra do Su‐ 
deste.

Quant au sou tien des agents lo caux, on peut consta ter que le gou ver‐ 
ne ment mu ni ci pal met l'ac cent sur les ac ti vi tés d'éle vage et de syl vi‐ 
cul ture, sans au cune ac tion axée sur la vi ti vi ni cul ture. L'EMA TER est
une ins ti tu tion qui s'adresse aux pe tits pro duc teurs et qui in ter vient
peu dans la ques tion vi ti vi ni cole, ayant des ac tions orien tées vers
l'orien ta tion tech nique des as sen ta dos (pe tits pro prié taires ayant pu
bé né fi cier de la ré forme agraire) qui cultivent des rai sins or di naires
des ti nés à la pro duc tion de vin co lo nial et de jus de rai sin. Comme le
confirme l'EMA TER, Les as sen ta dos (15 fa milles) sont consi dé rés le
plus grand groupe de pro duc teurs de rai sins or di naires dans la mu ni‐ 
ci pa li té.

49

En ana ly sant le cas des fa milles qui pro duisent le vin co lo nial, on
constate qu'elles sont as su rées par la loi fé dé rale n°  12959/2014 qui
ca rac té rise le vin pro duit par l'agri cul teur fa mi lial ou l'en tre pre neur
fa mi lial rural, en éta blis sant des exi gences et des li mites pour sa pro‐ 
duc tion et sa com mer cia li sa tion. Cette loi per met la pro duc tion de
20 000 litres de vin par an, 70 % des rai sins pro ve nant de la pro prié té
ru rale de l'agri cul teur fa mi lial. L'éla bo ra tion, la nor ma li sa tion et la
mise en bou teille du vin se font ex clu si ve ment dans la pro prié té ru‐ 
rale de l'agri cul teur fa mi lial, en adop tant les pré ceptes des bonnes
pra tiques de fa bri ca tion et sous la su per vi sion d'un res pon sable tech‐ 
nique qua li fié. La com mer cia li sa tion doit être ef fec tuée di rec te ment
au près du consom ma teur au siège de la pro prié té ru rale de pro duc‐ 
tion, dans un éta blis se ment géré par une as so cia tion ou une co opé ra‐ 
tive de pro duc teurs ru raux ou en core lors de foires dé diées à l'agri‐ 
cul ture fa mi liale.

50

La loi 12959/2014 qui a ré gle men té la pro duc tion de vin co lo nial a
per mis l'in ser tion de ces pro duc teurs dans l'ac ti vi té vi ti vi ni cole. Bien
qu'ils soient peu nom breux, la culture du rai sin s'im pose comme une
ac ti vi té al ter na tive à la syl vi cul ture ou à l'éle vage dans les pro prié tés
ru rales de la Serra do Su deste.
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Ta bleau 5. Uti li sa tion des terres à En cru zil ha da do Sul en 2006.

Type d'uti li sa tion des terres
Su per ‐
fi cie
(ha)

Su per ‐
fi cie
(%)

Pâ tu rages – na tu rels 115.220 44,51

Bois et/ou fo rêts - les fo rêts plan tées d'es sences fo res tières 48.150 18,60

Bois et/ou fo rêts - na tu rels des ti nés à la pré ser va tion per ma nente ou ré ‐
serve lé gale 26.923 10,40

Bois et/ou fo rêts - na tu rels (zone de pré ser va tion per ma nente ex clu sive et
ceux/celles des sys tèmes agro fo res tiers) 22.911 8,85

Culture tem po raire 18.669 7,21

Terres in uti li sables pour l'agri cul ture ou l'éle vage (ma ré cages, sable, car ‐
rières, etc.) 11.703 4,52

Pâ tu rages - plan tés dans des bonnes condi tions 7.347 2,84

Sys tèmes agro fo res tiers - sur face culti vée avec des es pèces fo res tières
éga le ment uti li sées pour l'agri cul ture et le pâ tu rage des ani maux 2.592 1,00

Su per fi cie plan tée de plantes four ra gères à cou per 1.885 0,73

Culture per ma nente 1.426 0,55

D'après le ta bleau  5, l'uti li sa tion des terres re le vée par le re cen se‐ 
ment agri cole de 2006 pour la mu ni ci pa li té d'En cru zil ha da do Sul,
montre que la plu part, 44,51 %, étaient des pâ tu rages na tu rels. Ceci a
fa vo ri sé le dé ve lop pe ment de l'éle vage, ren dant la mu ni ci pa li té his to‐ 
ri que ment connue pour la pro duc tion ovine. Les fo rêts plan tées ont
oc cu pé en vi ron 18,6  %, avec un taux qui a peut- être aug men té ces
der nières an nées en rai son de la mise en œuvre, à par tir de 2004 dans
le Rio Grande do Sul, du Pro gramme Forêt- Industrie. Cette po li tique
pu blique vi sait ex pli ci te ment à en cou ra ger les ac ti vi tés fo res tières.
En vi ron 19,3 % de l'uti li sa tion du sol de la ville était des ti née aux fo‐ 
rêts et/ou aux fo rêts na tu relles dans des zones de pré ser va tion per‐ 
ma nente ou non. Les la bours tem po raires oc cu paient en vi ron 7,21 %
ou 18 669 hec tares en 2006. Cette su per fi cie, telle que vé ri fiée dans
les don nées sur la pro duc tion agri cole mu ni ci pale pour 2016, a connu
une aug men ta tion, puisque la su per fi cie ac tuelle dé cla rée est de
38  463 hec tares. L'aug men ta tion des la bours tem po raires est due à
l'aug men ta tion de la culture du soja, la prin ci pale culture tem po raire
de la mu ni ci pa li té, selon les don nées pré sen tées et les dé cla ra tions
des tech ni ciens EMA TER.
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Ré ser voirs, lacs, bar rages et/ou zones d'eau pu blique pour l'ex ploi ta tion de
l'aqua cul ture 1.110 0,43

Pâ tu rages - plan tés dé gra dés 573 0,22

Sols dé gra dés (éro dés, dé ser ti fiés, sa lins, etc.) 342 0,13

Total 258.851 100 %

Source : IBGE - Re cen se ment agri cole (2006) ; Au teur : SILVA, B. F.

La culture per ma nente n'oc cu pait en re vanche que 0,55 %, soit une
sur face de 1 426 hec tares. Selon les don nées ac tuelles de la re cherche
agri cole mu ni ci pale, la su per fi cie des cultures per ma nentes a di mi‐ 
nué, avec seule ment 705 hec tares en 2016. Ces in for ma tions de vront
être exa mi nées à par tir d'autres don nées de ter rain. À titre pré li mi‐ 
naire, EMA TER in dique que cer taines cultures de pêches ont été sup‐ 
pri mées ces der nières an nées. En re vanche, on constate une aug‐ 
men ta tion des cultures de rai sins, de mûres et d'olives.
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Consi dé ra tions sur la vi ti vi ni cul ture
dans la Serra do Su deste
Les pre mières études réa li sées mettent en évi dence quatre en jeux qui
ont mo ti vé et per mis le dé ve lop pe ment de la vi ti vi ni cul ture dans la
Serra do Su deste :

54

���Scé na rio socio- politique fa vo rable - avec des po li tiques pu bliques vi sant à
en cou ra ger la di ver si fi ca tion de la pro duc tion avec une vi ti vi ni cul ture consi ‐
dé rée comme l'une des cultures iden ti fiée pour fa vo ri ser le dé ve lop pe ment
socio- économique de la moi tié sud du Rio Grande do Sul 17 ;

���En termes éco no miques - dé clin de l'éle vage ex ten sif et, d'autre part, faible
coût des terres, faible coût de mise en œuvre des cultures et main- d'œuvre
abon dante et bon mar ché ;

���Lo ca li sa tion stra té gique - la Serra do Su deste jouit d'une si tua tion géo gra ‐
phique pri vi lé giée, à égale dis tance de São Paulo et de Bue nos Aires, les deux
prin ci paux mar chés d'Amé rique du Sud. La Serra do Su deste est éga le ment
si tuée entre deux ré gions vi ti coles, la Serra Gaúcha au nord et la Cam pan ha
Gaúcha au sud. Elle pos sède trois routes fé dé rales, BR-392, BR-290 et BR-
293, et une route d'État, qui est la prin ci pale route d'ac cès à la Serra do Su ‐
deste et qui per met le flux de pro duc tion de la Vale do Rio Pardo vers le port
de Rio Grande ; et,
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���Condi tions cli ma tiques et pé do lo giques - Selon les études de To niet to et al.
(2012) sur les dif fé rents cli mats vi ti coles, le groupe cli ma tique de la Serra do
Su deste est le même que celui de la Serra Gau cha, avec des par ti cu la ri tés de
pro fil ther mique (nuits plus froides) et de pro fil hy drique (pé riodes de sé che ‐
resse) dues à sa po si tion géo gra phique. En ce qui concerne le sol, de puis 1977,
avec les pre mières études du mi nis tère de l'Agri cul ture, des sols adap tés à la
culture du rai sin ont été iden ti fiés, avec de bons ré sul tats sur le po ten tiel en
sucre et en aci di té, ainsi que sur les po ly phé nols 18, les an tho cyanes (cou leur)
et les com po sants aro ma tiques.

La Serra do Su deste fait l'ob jet de re cherches vi sant à sé lec tion ner les
va rié tés de Vitis vi ni fe ra L. les plus adap tées ainsi que celles pos sé‐ 
dant des ca rac té ris tiques spé ci fiques. Ces der nières an nées, la pro‐ 
duc tion de vins, issue des in ves tis se ments réa li sés par les do maines
vi ti coles de la Serra Gaúcha, a mo di fié les formes de pro duc tion dans
les mu ni ci pa li tés de la Serra do Su deste. On ob serve dé sor mais la
com bi nai son de plu sieurs formes d'agri cul ture : l'éle vage, la syl vi cul‐ 
ture et la vi ti cul ture.
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Il est né ces saire de sou li gner que, dans ce pro ces sus d'im plan ta tion
de la vi ti vi ni cul ture dans la Serra do Su deste, le dis cours d'un nou‐ 
veau pôle vi ti vi ni cole et la pos si bi li té de struc tu rer une nou velle in di‐
ca tion géo gra phique pour les vins sont des élé ments très pré sents.
Selon Ca mar go et al. (2011), une nou velle phase dans la pro duc tion
des vins tran quilles et de vins es pu mantes a com men cé en 1990 avec
le dé ve lop pe ment des in di ca tions géo gra phiques (IG), sti mu lant la va‐ 
lo ri sa tion des vins na tio naux et per met tant une re con nais sance in‐ 
ter na tio nale de la qua li té pour plu sieurs marques. Ce mou ve ment,
sou te nu ju ri di que ment par l'en trée en vi gueur de la loi sur la pro prié‐ 
té in dus trielle (LPI), n° 9279/96, ar ticles 176 à 182, a per mis la re con‐ 
nais sance de la pro tec tion ju ri dique des in di ca tions géo gra phiques
bré si liennes, soit comme in di ca tion de pro ve nance, soit comme ap‐ 
pel la tion d'ori gine. La LPI a été créée après que le Bré sil soit de ve nu
si gna taire de l'ac cord sur les droits de pro prié té in tel lec tuelle liés au
com merce (ADPIC). La pro cé dure d'en re gis tre ment de l'IG a été dé fi‐ 
nie par la ré so lu tion n° 75/2000 de l'Ins ti tut na tio nal bré si lien de la
pro prié té in dus trielle (INPI).
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Les in di ca tions géo gra phiques s'ins crivent dans le mou ve ment de
seg men ta tion du mar ché mon dial, en va lo ri sant les res sources ter ri‐
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A Crise e a complexificação do es pa ço:
a nova di nâ mi ca da indústria bra si lei ra.
Re vis ta Sociedade- Território, Natal, v.14,
n.2, p. 21-33, 2000.

A na tu re za do es pa ço: téc ni ca e tempo,
razão e emoção. São Paulo: HU CI TEC,
1997a. 2.ed.

Es pa ço e mé to do. São Paulo: Nobel,
1997b. 4.ed. (Coleção Es pa ços).

Modo de produção técnico- científico e
diferenciação es pa cial. Re vis ta
Território, Rio de Ja nei ro, v.4, n.6, p.5-
19, 1999.

Téc ni ca, es pa ço, tempo – globalização e
meio técnico- científico in for ma cio nal.
São Paulo: HU CI TEC, 1997. 3.ed.

En con tros. Rio de Ja nei ro: Beco do
Azougue, 2007.

BIN KOWS KI, Patrícia. Di nâ mi cas so‐ 
cioam bien tais e dis pu tas ter ri to riais em
torno dos em preen di men tos flo res tais no

Sul do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Fa cul dade de Ciên cias Eco nô mi cas,
UFRGS, 2014. (Tese de Dou to ra do).

CA MAR GO, E. A.; TO NIET TO, J.; HOFF‐ 
MANN, A. Pro gres sos na Vi ti cul tu ra
Bra si lei ra.  Re vis ta Bra si lei ra Fru ti cul tu‐ 
ra, Ja bo ti ca bal, Vo lume Es pe cial, p. 144-
149, 2011.

CAS TILLO, Ri car do; FRE DE RI CO, Sa‐ 
muel. Es pa ço geográfico, produção e
mo vi men to: uma reflexão sobre o
concei to de cir cui to es pa cial pro du ti vo.
Re vis ta So cie dade & Na tu re za, Uber lân‐
dia, v.22, n.3, p.461-474, 2010.

FON SE CA, Maria Apa re ci da Pontes da.
Pro ces so e forma em geo gra fia. Re vis ta
Sociedade-  Território, Natal, v.13, n.2,
p.64-68, 1999.

MA TEUS, Nuno. A química dos sa bores
do vinho – po li fe nois. Re vis ta Real Aca‐ 
de mia Ga le ga de Ciên cias. Porto, Por tu‐ 
gal. v.27, p.5-22, 2009.

to riales (Viei ra et al., 2012). Les in di ca tions géo gra phiques doivent
être consi dé rées comme un outil d'oc cu pa tion har mo nieuse de l'es‐ 
pace cultu rel, com bi nant la va lo ri sa tion d'un pro duit ty pique à ses as‐ 
pects his to riques et cultu rels comme à la conser va tion de la bio di ver‐ 
si té et au dé ve lop pe ment rural.

Ainsi, on com prend que les in di ca tions géo gra phiques s'ajoutent à la
for ma tion du ter ri toire et du cir cuit vi ti vi ni cole dans la Serra do Su‐
deste. La vi ti vi ni cul ture agit dans un pro ces sus dy na mique de re‐ 
struc tu ra tion constante des élé ments de la culture lo cale, car en
même temps qu'elle in tègre de nou velles va leurs, ha bi tudes et tech‐ 
niques, elle pro cède à l'ap pro pria tion des élé ments de la culture lo‐ 
cale à par tir de la re lec ture ren due pos sible par l'émer gence de nou‐ 
veaux codes. Elle peut contri buer à la so cia bi li té, ren for cer les liens
avec la lo ca li té et créer de nou velles ter ri to ria li tés.
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1  La Serra Gaúcha est une dé no mi na tion ré gio nale de la ré gion nord- est du
Rio Grande do Sul. Du point de vue géo mor pho lo gique, ce que l'on ap pelle la
"Serra" fait en fait par tie des es car pe ments dis sé qués du pla teau ba sal tique
sud- riograndense ou Serra Geral (Ab'Sa ber, 2003).

2  IBGE – Pes qui sa da Produção Agrícola Mu ni ci pal (2016).

3  Ca das tro Vinícola – IBRA VIN/MAPA/SEAPA- RS (2016).

4  Selon Mon tei ro (1963) "La pré sence des Sier ras du sud- est dans le Rio
Grande do Sul est liée aux ter rains du bou clier pré cam brien. De cette unité
mor pho lo gique se dé tachent les chaînes de mon tagnes Erval et Tapes, ainsi
que plu sieurs autres in ter fluves por tant le nom de "Ser ras". Cette unité fait
la li mite et le contraste avec les plaines de la dé pres sion cen trale au nord, la
plaine cô tière à l'est et les cam pagnes douces à l'ouest".

5  Roche (1969, p. 3) com prend que "Éta blis sur les terres concé dées, les im‐ 
mi grants étaient d'abord des agri cul teurs et des ar ti sans ru raux comme on
leur de man dait de l'être, des co lons, c'est- à-dire des hommes at ta chés "à la
terre qu'ils ex ploi taient"".

6  IBGE – Pes qui sa da Produção Agrícola Mu ni ci pal (2016) para os
municípios da microrregião Ser ras de Su deste/RS.

MON TEI RO, Car los Au gus to Fi guei re do.
Geo mor fo lo gia - grande Região Sul.
Geo gra fia do Bra sil. v.04, Tomo l. C.N.G.
IBGE, RJ, 1963.

MOTA, F. S. da. Identificação da Região
com Condições Climáticas para
Produção de Vin hos Finos no Rio
Grande do Sul. Re vis ta Pes qui sa
Agropecuária Bra si lei ra, Brasília, v.5, n.
27, p. 687-694, 1992.

PRO TAS, J. F. da S.; CA MAR GO, U. A.;
MELLO, L. M. R. de. Vi ti cul tu ra bra si lei‐ 
ra: regiões tra di cio nais e polos emer‐ 
gentes. In forme Agropecuário, Belo Ho‐ 
ri zonte, v.27, n.234, p.7-15, set/out.
2006.

RAF FES TIN, Claude. Por uma geo gra fia
do poder. São Paulo: Ática, 1993.

SAN TOS, Mil ton. A Na tu re za do Es pa ço.
São Paulo: Edi to ra da USP, 2012. 4ed.

SA QUET, Marco Au ré lio. Campo- 
Território: considerações teórico- 
metodológicas. Campo- Território: Re‐ 
vis ta de Geo gra fia Agrária, Uber lân dia,
v.1, n.1, p.60-81, 2006.

TO NIET TO, Jorge; RUIZ, Vi cente Sótes;
GÓMEZ- MIGUEL, Vi cente. Clima,
zonificación y ti pi ci dad del vino en re‐ 
giones vitivinícolas Ibe roa me ri ca nas.
Ma drid: CYTED, 2012.

VIEI RA, A.C.P.; WA TA NABE, M.; BRUCH,
K.L. Pers pec ti vas de de sen vol vi men to
da vi ti vi ni cul tu ra em face do re con he ci‐ 
men to da Indicação de Pro ce dên cia dos
Vales da Uva Goethe. Re vis ta Gein tec,
São Cristóvão. UFS, 2012.
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7  Fon se ca (1999, p. 66) sou ligne que "cela nous per met de vi sua li ser les
pro ces sus, mais nous de vons être pru dents, car la forme ac tuelle ne re flète
pas tou jours les pro ces sus en cours. La forme est étroi te ment liée à l'uti li sa‐ 
tion qui est faite de l'es pace, c'est- à-dire à sa fonc tion dans le contexte dans
le quel elle est in sé rée".

8  Idem (1999, p. 65) sou ligne que "[…] le pro ces sus spa tial concerne la mo‐ 
bi li té des ac ti vi tés et des per sonnes ex pri mant la lo gique des ac teurs so‐ 
ciaux dans un es pace et à un mo ment don nés". Cor rêa apud Cas tro et al
(1995, p. 29), dé clare que "[…] le pro ces sus est une struc ture dans son mou‐ 
ve ment de trans for ma tion".

9  Selon San tos (1997, p. 2) "Comme les formes géo gra phiques contiennent
des frac tions du so cial, ce ne sont pas seule ment des formes, mais des
formes- contenus. C'est pour quoi elles changent constam ment de sens dans
la me sure où le mou ve ment so cial leur at tri bue, à chaque ins tant, dif fé‐ 
rentes frac tions de l'en semble so cial"

10  Selon San tos (1999, p. 10) "[…] l'his toire de l'en vi ron ne ment géo gra phique
peut être di vi sée gros so modo en trois étapes : l'en vi ron ne ment na tu rel,
l'en vi ron ne ment tech nique, l'en vi ron ne ment technico- scientifique-
informationnel"

11  Veja a este re spei to Fon se ca (2000).

12  San tos (1999, p. 8) com prend que "Avant, les sys tèmes étaient uni que‐ 
ment lo caux ou ré gio naux. À l'aube de l'his toire, il y avait au tant de sys tèmes
tech niques que de lieux. Lors qu'ils avaient des traits si mi laires, il n'y avait
pas de contem po ra néi té entre eux, et en core moins d'in ter dé pen dance
fonc tion nelle. L'his toire de l'hu ma ni té est aussi l'his toire de la di mi nu tion
pro gres sive du nombre de sys tèmes tech niques (re la ti ve ment) au to nomes
sur la sur face de la terre. Le mou ve ment d'uni fi ca tion, ac cé lé ré par le ca pi‐ 
ta lisme, at teint au jour d'hui son apo gée, avec la pré do mi nance par tout d'un
seul sys tème tech nique, base ma té rielle de la mon dia li sa tion".

13  L'ins tan ta néi té de l'in for ma tion glo ba li sée rap proche les lieux, per met de
prendre im mé dia te ment connais sance d'évé ne ments si mul ta nés et crée,
entre les lieux et les évé ne ments, une re la tion uni taire à l'échelle mon diale.
Au jour d'hui, chaque mo ment com prend, en tous lieux, des évé ne ments in‐
ter dé pen dants, in clus dans un même sys tème glo bal de re la tions".

14  Ibid. "Les prin ci paux mo teurs de ce pro ces sus sont les so cié tés mul ti na‐ 
tio nales et les banques trans na tio nales. Dans une si tua tion de concur rence,
la re cherche in di vi duelle du pro fit le plus élevé n'a pas d'autre fron tière que
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la ca pa ci té à créer et à uti li ser des in no va tions pro duc tives et or ga ni sa tion‐ 
nelles. À chaque ins tant, la plus grande va leur ajou tée est de tou jours cher‐ 
cher à se sur pas ser".

15  Source : IBGE. Di rec tion de la Re cherche - DPE - Co or di na tion de la po‐ 
pu la tion et in di ca teurs so ciaux - COPIS (es ti ma tion 2017).

16  Tra bal ho de campo rea li za do em de zem bro de 2015.

17  Parmi ces ini tia tives, l'ac cent est mis sur le pro gramme de culture frui‐ 
tière ir ri guée de la moi tié sud de la RS (PD FIMS/RS) et le pro gramme de
culture frui tière de l'État (PRO FRU TA/RS), des po li tiques pu bliques qui ont
été mises en place de puis 1997.

18  Selon Ma teus (2009), "Les po ly phé nols jouent un rôle clé dans l'in dus trie
du vin, en par ti cu lier pour les vins rouges. Au ni veau de la phy sio lo gie du vi‐ 
gnoble, ces com po sés jouent un rôle dans la co lo ra tion des baies, dans la ré‐ 
gu la tion de la ma tu ri té, dans la dé fense contre les dif fé rents agres seurs
(bac té ries, in sectes, etc.), mais aussi dans la ré sis tance à la dé gra da tion en‐ 
zy ma tique et à la pu tré fac tion. Dans le pro duit final, c'est- à-dire le vin, ces
com po sés joue ront un rôle cru cial dans la cou leur, le goût, l'arôme et aussi
dans la ca pa ci té de vieillis se ment des vins. C'est la pré sence de ces com po‐ 
sés qui per met tra de dis tin guer, par exemple, un vin banal d'un vin de garde
("re ser va"). C'est éga le ment grâce à la pré sence de ces mo lé cules que les dif‐ 
fé rentes pro prié tés bé né fiques qui ont été at tri buées à la consom ma tion
mo dé rée de vin rouge ont été ob te nues”.

Français
Dans la Serra do Su deste, dans l'État du Rio Grande do Sul, les do maines vi‐ 
ti coles de la Serra Gaúcha fi nancent des in ves tis se ments dans des pro jets
d'ex pan sion des ac ti vi tés vi ti vi ni coles, avec la mise en place de vignes. Ce
pro ces sus re cherche de nou veaux es paces pro duc tifs et uti lise les spé ci fi ci‐ 
tés na tu relles lo cales pour pro duire de nou veaux cé pages. L'ex pan sion de la
vi ti vi ni cul ture dans la Serra do Su deste mo di fie la struc ture de pro duc tion
qui, pen dant une longue pé riode his to rique, a été tri bu taire de l'éle vage de
bo vins et d'ovins. Le dé ve lop pe ment de ce pro ces sus a des im pli ca tions
dans la for ma tion et l'or ga ni sa tion du ter ri toire car il mo di fie le pou voir des
groupes so ciaux lo caux, créant ainsi de nou velles ter ri to ria li tés. Ac tuel le‐ 
ment, il est dé cla ré que la Serra do Su deste peut déjà être consi dé rée
comme une zone vi ti vi ni cole de ter roir spé ci fique. Quelle est la re la tion
entre la vi ti vi ni cul ture et les ac ti vi tés agri coles pré exis tantes ? Com ment le
cir cuit de l'es pace pro duc tif est- il struc tu ré ? La for ma tion d'un nou veau
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ter ri toire a- t-elle lieu, à l'ins tar de la vi ti vi ni cul ture de la Cam pan ha Gaúcha
?

English
In the Serra do Sudeste, in the State of Rio Grande do Sul, winer ies of the
Serra Gaúcha are fin an cing in vest ments in pro jects aim ing at ex pand ing
wine- making and grape- growing activ it ies with the plant ing of vine yards.
This pro cess seeks new pro duc tion spaces and uses the local and nat ural
char ac ter ist ics to pro duce new grape vari et ies. The ex pan sion of wine- 
making and grape- growing sec tor in the South east ern Serra al ters the pro‐ 
duc tion struc ture that was de pend ent on cattle and sheep farm ing for a
long time. The de vel op ment of this pro cess has an im pact on the shap ing
and or gan iz a tion of the ter rit ory, since it mod i fies the power of local so cial
groups and cre ates new ter rit ori al it ies. It is cur rently stated that the South‐ 
east ern Serra can already be con sidered as a wine- making and grape- 
growing area with a spe cific terroir. Which is the re la tion ship between the
wine in dustry and the pre- existing ag ri cul tural and an imal activ it ies? How
does the pro duc tion spa tial cir cuit struc ture it self? Is the shap ing of a new
ter rit ory ne ces sary, as it hap pens for the wine- making and grape- growing
in the Cam panha Gaúcha. These and other ques tions will start to be
answered in this paper.
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