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In tro duc tion : la vigne, une
culture de l’homme qui se dé place
La ré flexion sur la vi ti cul ture, au- delà d’un re gard de re cherche, est
une in vi ta tion à connaître, à com prendre et à com men cer une re la‐ 
tion avec de nou veaux ter ri toires, ré flexion qui peut conduire à des
che mins in at ten dus. Le vin est un pa tri moine, une dé marche cultu‐ 
relle  ; il fait par tie de la so cié té et, en même temps, fait que les
hommes se dé placent. La vi ti cul ture peut être donc uti li sée comme
une clef pour ana ly ser des pro ces sus ter ri to riaux et les re la tions
construites entre les hommes et le ter ri toire.
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De puis les mon tagnes du Cau case, la dif fu sion du vin dans le monde a
été mo ti vée par des rai sons éco no miques, com mer ciales, lo gis tiques
et cultu relles. Ce sont en pre mier lieu les grecs et les rou mains qui
par ti cipent di rec te ment à la dif fu sion de la vi tiv ni cul ture en Eu rope
(Gar rier, 1998). L’ex pan sion de la vi ti cul ture en de hors de l’Eu rope est
une consé quence im pré vue du co lo nia lisme. Ainsi la carte ac tuelle de
la pro duc tion vi ti cole mon dial peut être lue comme un abou tis se ment
de plus de 500 ans de co lo ni sa tion (Som mers, 2010). La co lo ni sa tion
es pa gnole, par exemple, reste dé fi ni tive pour l’in tro duc tion du vin
dans les Amé riques, mo ti vée sur tout par des pro blèmes lo gis tiques
im po sés par la longue route et par des condi tions cli ma tiques spé‐
ciales pour le trans port jusqu’aux tro piques (John son, 2009). En outre,
les de mandes du mar ché bri tan nique dif fusent la culture de la vigne à
des pays comme l’Afrique du Sud et l’Aus tra lie ; une vi ti cul ture dé ve‐ 
lop pée par des im mi grants avec une im por tante par ti ci pa tion des
fran çais.

2

Dans tous les cas, l’in ser tion de la vi ti cul ture ap porte une sorte de
dia logue entre la culture et le ter rain au ni veau de l’en vi ron ne ment,
comme au ni veau des re pré sen ta tions. Le vi gnoble éta bli une re la tion
avec le ter ri toire, dans un sys tème ou vert qui re çoit et ap porte son
in fluence. Il s’adapte à des condi tions lo cales, mais il laisse éga le ment
ses marques dans les pay sages, dans les ha bi tudes et dans les rites du
ter ri toire, en créant de nou velles ter ri to ria li tés. Cette construc tion
fonde l’iden ti té vi ti cole de ma nière à ce que le vin de vienne l’ac teur
prin ci pal de re pré sen ta tion de la culture lo cale. Dans ce contexte, ré‐ 
flé chir sur la vi ti cul ture en Ita lie peut fa ci le ment dé pas ser la fron tière
of fi cielle du pays et suivre les im mi grants sor tis d’Eu rope à la fin du
XIXème siècle pour construire leur vie sur un nou veau conti nent. Ces
ita liens ont « élar gi » les fron tières dans une dé marche quo ti dienne
d’adap ta tion à leur nou velle mai son en y conser vant néan moins des
ré fé rences cultu relles.

3

Cet ar ticle in vite le lec teur à voya ger au Bré sil, plus pré ci sé ment au
sud du pays, pour com prendre le par cours des ita liens qui im mi‐ 
gèrent dans ce lieu, pour y ap pré hen der son vi gnoble ainsi que les
im pli ca tions ac tuelles de cet hé ri tage. Dans cette op tique, il sera ex‐ 
pli qué com ment ces pay sans jouèrent un rôle dé fi ni tif pour la conso‐ 
li da tion de la vi ti cul ture bré si lienne – même s’ils ne sont pas les pion‐ 
niers, sta tut qui leur est sou vent at tri bué – en fai sant de la pra tique
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vi ti vi ni cole un élé ment de sta bi li té et de ren for ce ment de l’iden ti té
ita lienne dans le pays. Dans ce pro ces sus, des rap ports avec des élé‐
ments de la culture ita lienne sont uti li sés pour ca rac té ri ser les vi‐ 
gnobles du sud du Bré sil et ses ter roirs. Fi na le ment, la ré flexion porte
sur les ues tion sui vantes  : cette iden ti té est en core pré sente et
influe- t-elle de ma nière im por tante dans les nou velles ré gions pro‐ 
duc trices bré si liennes ? Enfin, la pro po si tion est de faire connaître un
peu de l’Ita lie au de hors de l’Ita lie.

L'im mi gra tion ita lienne et le vin
au Bré sil
Le ter ri toire peut être consi dé ré comme le ré sul tat d’une com bi nai‐ 
son de plu sieurs fac teurs. Ré flé chir sur le ter ri toire si gni fie tou cher à
un sys tème ou vert et dy na mique qui re çoit des in fluences et peut
être ana ly sé à par tir de plu sieurs échelles, du micro au macro ; la dé‐ 
fi ni tion et la ca rac té ri sa tion des ter ri toires ne s’éta blissent pas for ce‐ 
ment à par tir de leurs fac teurs, mais plu tôt par la façon dont ils sont
or ga ni sés. Pen ser le vin à par tir du ter ri toire per met une sys té ma ti sa‐ 
tion des pro ces sus liés à la fi lière car il est une unité d’ana lyse qui
per met de réunir des as pects de l’his toire, de la géo gra phie ainsi que
de com prendre d’une façon contex tua li sée les rap ports so ciaux et
éco no miques. Le ter ri toire est, donc, une échelle d’ana lyse et de syn‐ 
thèse qui per met une vi sion d’en semble. Ces re marques sont tout à
fait adap tées au cas du vin, une culture qui pos sède une di men sion
ter ri to riale forte et est di rec te ment af fec té par tous ces en jeux. Dans
la dé marche de com pré hen sion de ce ter ri toire du vin, il faut d’abord
ob ser ver quelques re pères his to riques de la co lo ni sa tion ita lienne et
de l’in tro duc tion du vin au Bré sil.

5

Le flux mi gra toire de l’Ita lie en di rec tion du Bré sil a dé mar ré au
XIXème siècle et s’est pour sui vit jusqu’à la deuxième moi tié du XXème
siècle, sur tout pour les ré gions sud (États du Rio Grande do Sul, Santa
Ca ta ri na et Paraná) et sud- est (prin ci pa le ment l’État de São Paulo). Ce
pro ces sus a eu plu sieurs phases et à tou ché dif fé rentes ré gions de
l’Ita lie (peu après l’Uni fi ca tion Ita lienne), ce qui en traine de la com‐ 
plexi té dans l’ana lyse de cette iden ti té ita lienne au Bré sil. Au jourd’hui,
selon l’Am bas sade d’Ita lie, la po pu la tion des « oriun di ita lia ni » (des‐ 
cen dants d’ita liens) au Bré sil est d’en vi ron 25 mil lions, consi dé rée
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comme la plus im por tante en de hors de l’Ita lie. Ces im mi grants ont ;
soit été re cru tés pour l’ac ti vi té agri cole, soit comme main d’œuvre
des ti née à des plan ta tions de café (au sud- est), ou en core, pour oc cu‐ 
per le ter ri toire et y dé ve lop per des cultures pé rennes en tant que
pro prié taires ru raux (dans le sud). C’est dans ce der nier cas que la
vigne a trou vé sa place, sur tout au Rio Grande do Sul, dans la « Serra
Gaúcha  », la prin ci pale ré gion vi ti cole, res pon sable pour 85% de la
pro duc tion na tio nale de vin (Ibra vin, 2013).

Le Rio Grande do Sul (RS) a connu plu sieurs types d’im mi gra tions à la
fin du XIXème, no tam ment les al le mands, à par tir de 1824, et les ita‐ 
liens, les plus nom breux, à par tir de 1875. La ville de Bento Gon çalves,
le cœur de la pro duc tion vi ti cole, a été créée à par tir de 1875 par des
im mi grants de Vé né tie et du Tyrol/Au triche (Val du ga, 2011). Dans le
RS, en vi ron 54% des ita liens ar ri vés sont ori gi naires de Vé né tie et
33% de Lom bar die. Il est in té res sant d’ob ser ver que les condi tions of‐ 
fertes par le gou ver ne ment bré si lien pour les im mi grants étaient les
mêmes pour toutes les ré gions du ter ri toire na tio nal, mais le sud a
at ti ré l’at ten tion des ita liens. Ceci est lié d’abord à la pos si bi li té de
pos sé der une ferme, et des sur faces d’ex ploi ta tion plus im por tantes
que dans leur pays d’ori gine. Aussi, les condi tions du cli mat local sont
suf fi sam ment proches de celles de l’Ita lie pour per mettre de culti ver
des pro duc tions connues tels que la vigne, même si cette der nière
s’im plante dans un ter rain nou veau et in con nu (Tren to, 1989).

7

Les ita liens sont donc allés sur le Pla teau Mé ri dio nal du Bré sil, une
ré gion du biome de la Forêt At lan tique. Les pra tiques à cette époque
consistent en une agri cul ture de sub sis tance. De puis les pre mières
an nées d’oc cu pa tion, plu sieurs es pèces sont culti vées pour l’ap pro vi‐ 
sion ne ment local et des échanges com mer ciaux où le rai sin est tou‐ 
jours pré sent. Quelques ré fé rences montrent qu’il y a déjà des es sais
pour culti ver vitis vi ni fe ras, tou te fois, pré do mines les cé pages amé ri‐ 
cains qui ré sistent aux condi tions en vi ro nem men tales lo cales (Fal‐ 
cade, 2011).
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En réa li té, l’in ser tion du vin au Bré sil com mence avec les por tu gais
vers 1532, qui im portent des plants de l’île de Ma dère. La culture se
dé ve lop pé par ti cu liè re ment dans l’État de São Paulo, dans les zones
ur baines entre 1830 et 1840, et s’in ten si fie comme ac ti vi té aux côtés
de la culture du café à par tir de 1880, déjà en lien di rect avec l’im mi ‐
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gra tion ita lienne. Il est im por tant de sou li gner que, entre 1500 et
1822, la créa tion des in dus tries et la fru ti cul ture (dans les ré gions de
cli mat tem pé ré) sont in ter dites par le gou ver ne ment du Por tu gal – le
dé cret de D. Maria in ter dit même la culture de la vigne en 1789 – pour
em pê cher la concur rence du Bré sil avec les mar chan dises por tu‐ 
gaises. Le vin est alors le prin ci pal pro duit d’im por ta tion du Brésil- 
colonie. Ce flux dé cline à par tir de l’in ten si fi ca tion de la pro duc tion
na tio nale qui prend forme avec les ita liens, d’abord à São Paulo et,
en suite, dans le Rio Grande do Sul (Val du ga, 2011).

Dans le RS, spé ci fi que ment, il y a des di ver gences au point de vue des
don nées his to riques, mais les re cherches in diquent que les pre miers
es sais avec vitis vi ni fe ras sont liés aux Jé suites à par tir de 1626, au
nord- ouest de l’État dans les « Sete Povos das Missões ». Plus tard, les
al le mands, ori gi naires de la ré gion du Rhin pos sé dant quelques tra di‐ 
tions œno lo giques, es saient de culti ver des va rié tés eu ro péennes de
rai sins ; mais eux aussi sont obli gés de chan ger pour des hy brides afin
de mieux s’adap ter à l’en vi ron ne ment pour pro duire du vin. Néan‐ 
moins, la nais sance de ré gions pos sé dant une iden ti té vi ti cole est une
réa li sa tio nI ta lienne ini tiée à par tir de la moi tié des an nées 1870.
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Ces im mi grants re çoivent alors des terres au mi lieu de la forêt et
com mencent à les culti ver avec une agri cul ture de sub sis tance, les
prin ci pales cultures de l’époque étant le maïs, le blé, les ha ri cots et la
vigne. Petit à petit, l’ef fort pro duc tif com mence à se concen trer sur le
maïs et les vignes, base de l’ali men ta tion des im mi grants (la « po len‐ 
ta » et le vin). Dans le cas du vin, la pro duc tion com mence avec une
consom ma tion do mes tique mais, en suite, la pro duc tion d’ex cé dants,
al liée à l’amé lio ra tion du sys tème de trans port et à l’ex pan sion com‐ 
mer ciale de la co lo nie, po si tionnent le vin comme prin ci pal pro duit
de com mer cia li sa tion. Cela pro voque une spé cia li sa tion crois sante,
en trai nant des conver sions à la mo no cul ture, sys tème concen trant
tous les ef forts et toutes les res sources au tour de la vigne et du vin.
Ce phé no mène est lié à une lo gique de ra tio na li sa tion éco no mique
des pay sans, mais pro vient aussi des po li tiques de sup port et de pro‐
mo tion d’un gou ver ne ment qui com mence à re con naitre l’im por tance
de cette culture. Cette réa li té crée un lien dé fi ni tif entre la vi ti cul ture
du Bré sil et les ita liens, sur tout avec la fi gure du vi gne ron, dans un
contexte où l’iden ti té de l’im mi grant ita lien et l’iden ti té du vi gnoble
sont étroi te ment liées.

11



L’Italie au dehors de l’Italie : un autre regard sur la viticulture italienne et ses répercussions au Brésil

Licence CC BY 4.0

Fi gure 1 – Co lo ni sa tion Ita lienne et pro duc tion ac tuelle de vitis vi ni fe ra au RS (2007)

Source : réa li sée par les au teurs à par tir de Mello & Ma cha do (2008)

La liai son pra tique entre la co lo ni sa tion et la pro duc tion vi ti cole ac‐ 
tuelle dans le RS peut être exa mi née à par tir la fi gure ci- dessus (Fi‐ 
gure 1), qui montre le flux de la mi gra tion ita lienne dans l’État et les
sur faces ac tuelles des vi gnobles. Il est pos sible d’ob ser ver que la ré‐ 
gion avec le plus de den si té de vignes est le centre de la co lo ni sa tion
ita lienne, dans la Serra Gaúcha. Aussi, les flèches qui montrent les
dé pla ce ments de ces im mi grants vers d’autres ré gions in diquent la
pré sence des vi gnobles dans l’État. Ce pa no ra ma est une illus tra tion
évi dente du rôle cen tral des im mi grants ita liens dans la conso li da tion
et dans l’ex pan sion de ce vi gnoble. L’autre ré gion qui se dis tingue
dans la carte est la « Cam pan ha Gaúcha », zone fron tière avec l’Uru‐ 
guay, et dont on dis cu te ra ci- dessous, dans le cadre des nou velles ré‐ 
gions pro duc trices.
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D’une façon gé né rale, ce pro ces sus a été dé ci sif non seule ment pour
la mise en place de la pro duc tion vi ti cole au Bré sil, mais aussi pour la
créa tion de l’iden ti té du vi gnoble bré si lien. Le vin est perçu comme
un hé ri tage de la co lo ni sa tion ita lienne. Même si les preuves his to‐ 
riques ne montre pas exac te ment cette réa li té, l’image de la co lo ni sa‐ 
tion ita lienne et le dé ve lop pe ment du vi gnoble, avec un peu de ro‐ 
man tisme, sont re te nus comme élé ments à part en tière de l’iden ti té
du vi gnoble bré si lien. Dans une autre ana lyse, le vin prouve la réus‐ 
site de ces im mi grants et illustre la puis sance éco no mique de la ré‐ 
gion. En core au jourd’hui, alors que la Serra Gaúcha est un im por tant
pôle de métal- mécanique et de mo bi lier, la ré gion uti lise le vi gnoble
comme élé ment de pro mo tion et de tou risme.
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Il est alors pos sible de com prendre qu’il existe un hé ri tage im por tant
de la vigne pour les im mi grants, qui marque la vie, l’or ga ni sa tion de la
fa mille et des com mu nau tés. Ainsi, dans le to pique sui vant, nous re‐ 
vien drons sur ces re pères et les images de la co lo ni sa tion ita lienne et
du vin dans le pay sage, au quo ti dien et les ex pres sions ac tuelles. En‐ 
suite, dans une vi sion plus prag ma tique, sera ex pli quée la tra jec toire
de ces ac teurs dans la re cherche de qua li té et de po si tion ne ment de
ces vins, pro ces sus qui abou ti ra à la mise en place d’ap pel la tions
d’ori gine.

14

Re pères d’une culture du quo ti ‐
dien
Les sym boles, icônes et ri tuels qui touchent le quo ti dien des su jets
hu mains construisent les si gni fi ca tions et les va leurs de ju ge ment
connus sous le terme gé né rique de «  culture  ». Le ter ri toire est le
pro duit d’un dia logue per ma nent entre des en ti tés vi vantes, l’homme
et l’en vi ron ne ment dans le temps ; il est le fruit de la « fé con da tion de
la na ture par la culture » (Ma gna ghi, 2000).

15

Le ter ri toire peut être com pris comme le ré sul tat d’un pro ces sus de
ter ri to ria li sa tion où les ac teurs sont ter ri to ria li sés à tra vers leurs ac‐ 
ti vi tés quo ti diennes, en construi sant leur lieu de vie. Ce pro ces sus est
condi tion né et gé nère des ter ri to ria li tés, qui s’im posent comme
toutes les re la tions quo ti diennes éta blies. Les ter ri to ria li tés pos‐ 
sèdent des conti nui tés et des dis con ti nui tés dans le temps et dans
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l’es pace, elles sont for te ment at ta chées au lieu  ; en même temps
qu’elles lui donnent une iden ti té, elles sont in fluen cées par ces condi‐ 
tions his to riques et géo gra phiques. Les ter ri to ria li tés sont le ré sul tat
et la condi tion des pro ces sus so ciaux et spa tiaux, elles peuvent être
dé taillées par des dif fé rences, mais elles sont uni taires dans les iden‐ 
ti tés (Sa quet, 2006, 2007).

Dans ce cas, la construc tion du ter ri toire de vie de ces oriun di ita lien
au Bré sil peut être conçue comme une fu sion, qui amène des élé‐ 
ments de l’Ita lie, de la vie quo ti dienne de ces su jets, mais aussi de
leurs ima gi naires et de leurs en vies. Une re marque in té res sante est
que les évi dences his to riques in diquent que la plu part de ces im mi‐ 
grants n’étaient pas de pay sans (donc, ni de vi gne rons), mais qu’ils se
sont iden ti fiés de cette façon pour ré pondre aux at tentes des au to ri‐ 
tés de l’im mi gra tion. Ainsi, la dé marche de faire du vin dans le nou‐ 
veau ter ri toire a été plu tôt un « rêve » qu’une re pro duc tion d’ex pé‐ 
rience. Cet ima gi naire col lec tif d’être ita lien au Bré sil est sou vent
nommé « ita lia ni té ». L’ita lia ni té ex prime une com bi nai son de sou ve‐ 
nirs per son nels ou de la fa mille avec un en semble d’images qui, même
si elles peuvent être per çues plu sieurs fois comme dé con nec tées, in‐ 
diquent le désir de per pé tuer l’his toire et les re la tions entre l’Ita lie et
le Bré sil (Cap pel lin & Giu lia ni, 2011). Il faut tou jours noter que cette
iden ti té est com plexe et di verse et que la pré sente ana lyse porte sur‐ 
tout sur les ita liens du sud et leurs re la tions avec le vin.

17

Les re pères de cette culture peuvent être per çus au jourd’hui dans les
dis cours des ha bi tants, dans les pra tiques quo ti diennes ainsi que
dans le pay sage local de la Serra Gaúcha. Il est évident qu’existe une
liai son entre le vin et les sup ports iden ti taires prin ci paux, tels que la
fa mille, l’église et, l’in con tour nable gas tro no mie.

18

D’abord, il est in té res sant de jeter un re gard sur le pay sage des vi‐ 
gnobles. Les pho tos ci- dessous (Fi gure 2) montrent des images de la
«  Vale dos Vin he dos  ». Les tra vaux d’Iva ni ra Fal cade in diquent que
l’uti li sa tion des plan tains (Pla ta nus ace ri fo lia) comme sup port vi vant
pour les vi gnobles est un hé ri tage de la tra di tion étrusque. Ce type de
conduite est ap pe lée « al be rate » en Ita lie et « en for ca do » ou « uvei‐ 
ra  » en Por tu gal. Des oc cur rences de cette mé thode peuvent être
trou vées dans les ré gions « As pri nio de Aver sa » ou « Vin hos Verdes »,
toutes les deux pos sé dant des ori gines étrusques, même si les fa çons
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Fi gure 2 – Le vi gnoble du Vale dos Vin he dos : re pères d’un hé ri tage étrusque

Source : col lec tion des au teurs

cultu rales sont un peu dif fé rente dans les vi gnobles re cher chés au
Bré sil (à sa voir, Vale dos Vin he dos, Monte Belo do Sul et Pinto Ban dei‐ 
ra). Ici, il y a un ap port di rect des im mi grants dans le pay sage et dans
les pra tiques agri coles lo cales, étant donné que la mé thode de
conduite n’est pas in tro duite au Bré sil par les Étrusques, mais par les
im mi grants ita liens ar ri vés au XIXème siècle (Fal cade, 2011).

Une autre évi dence de l’hé ri tage ita lien dans le pay sage est l’ar chi tec‐ 
ture. Les mai sons tra di tion nelles nous per mettent d’iden ti fier plu‐ 
sieurs en jeux du lieu, tels que les res sources lo cales dis po nibles pour
construire, les modes de vie et les be soins des per sonnes. La crois‐ 
sance de la pro duc tion vi ti cole a créé une de mande d’aug men ta tion
ou d’adé qua tion de l’es pace des ti né à gar der le vin. Ce be soin a abou ti
à une ar chi tec ture ré si den tielle dis tincte pour les im mi grants, avec
un es pace dédié au sto ckage du vin (qui a été uti li sé aussi pour sto‐ 
cker de la nour ri ture, comme la char cu te rie en gé né ral). Il s’agit de
mai sons avec une base en pierre (la cave), ma té riel qui per met le
main tien des condi tions de tem pé ra ture et d’hu mi di té du rant l’année,
avec des ou ver tures pour la cir cu la tion et pour la ven ti la tion. A par tir
de cette base, la mai son est construite en bois, res source abon dante
dans la forêt at lan tique. Sou vent, les bâ ti ments sont faits à par tir de
pan neaux en bois assez longs pour cou vrir les deux étages de la mai‐ 
son. Ci- dessous, les images montrent des oc cur rences de ce style, la
pre mière dans la lo ca li té d’An tô nio Prado et la deuxième à Bento
Gon çalves (ici, un exemple de pan neaux en bois uniques pour les
deux étages).

20
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Fi gure 3 – L’ar chi tec ture ty piques des im mi grants ita liens dans la Serra Gaúcha

Source : col lec tion des au teurs

Pas sant à l’ana lyse des pra tiques quo ti diennes, il est im por tant de
mettre en évi dence le pro ces sus de for ma tion et d’or ga ni sa tion de
ces vil lages d’im mi grants. En consi dé rant que les ag glo mé ra tions
étaient pra ti que ment iso lées à cause de leur lo ca li sa tion et des sou cis
lo gis tiques com muns à l’époque, l’es pace de vie de ces ita liens était
construit au tour de la ré si dence. La géo gra phie des com mu nau tés
s’est dé ve lop pée de façon si mi laire, une consé quence des ter ri to ria li‐ 
tés qui com posent cette iden ti té ita lienne. La dis po si tion ty pique est
d’avoir une salle com mu nale (des fêtes) à côté de l’église, met tant en
évi dence le sens des ren contres et les fes ti vi tés com mu nales. La
messe et ainsi suivi par un repas où le vin local, éla bo ré de façon ar ti‐ 
sa nal, ap pa raît comme par tie in té grante na tu relle de ce scé na rio
(Val du ga, 2011).

21

L’église ca tho lique a oc cu pé un lieu cen tral dans la construc tion du
ter ri toire de ces im mi grants en tant que struc ture lié à la vie so cial.
L’église a eu un rôle de co hé sion so ciale et a re pré sen té une si gni fi ca‐ 
tion spé ciale pour l’ita lien et sa re la tion avec le vin, et cela, à plu sieurs
titres. Un fait em blé ma tique est la « Ca pe la das Neves » dans la Vale
dos Vin he dos. La cha pelle (Fi gure 4) a été bâtie entre 1904 et 1907 et,
lors de sa construc tion, du vin fut em ployé dans le mor tier ( ! ). L’his‐ 
toire ra conte qu’il y a eu une grande sé che resse à l’époque et que les
fa milles ont donné du vin pour com plé ter la construc tion de l’église
(comme il est pos sible de voir dans la pla quette de vant l’église, dé tail
de la photo ci- dessous 1). Une autre illus tra tion de cette fu sion entre
ces deux élé ments iden ti taires, l’église et le vin, est l’ «  Igre ja São
Bento  », construite en forme de cuve à vin. L’église a été créée en

22
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Fi gure 4 – L’église et le vin : la « Ca pe la das Neves » et l’ « Igre ja São Bento »

Source : col lec tion des au teurs

1982 comme une forme d’hom mage aux im mi grants ita liens et à leur
prin ci pale ac ti vi té, la vi ti vi ni cul ture. Selon des in for ma tions four nies
par la Pré fec ture, l’église fut la deuxième au monde à pos sé der cette
ar chi tec ture.

Tous ces exemples évoquent l’hé ri tage ita lien dans la Serra Gaúcha.
De sur croît, cet hé ri tage vi vant existe aussi dans l’ana lyse des dis‐ 
cours des ha bi tants, dans les pra tiques quo ti diennes ou en core dans
l’ima gi naire col lec tif. Il faut d’ailleurs noter que les dis cours qui se
sont in cor po rés au quo ti dien ont en trâi né la dé no mi na tion des qua li‐ 
tés, des évè ne ments et des états de choses ; tout est re pré sen ta tion,
c’est- à-dire, tout re pré sente quelque chose à quel qu’un (Pierce, 1977).

23

Le tra vail de Va gner Ma cha do étu die la culture et les ter ri to ria li tés
des su jets dans la lo ca li té de Linha Leo pol di na (qui fait par tie du Vale
dos Vin he dos et de la ville de Bento Gon çalves), en uti li sant comme
outil prin ci pal l’ana lyse des dis cours (Ma cha do, 2013). Parmi les en‐ 
tre tiens réa li sés, il y a des exemples illus trant la per sis tance de cette
or ga ni sa tion com mu nale :

24

«  Nous avons juste eu notre fête de la com mu nau té, parce que les
gens sont ca tho liques et je ne sais pour quoi, mais ils sont ca tho liques,
ils ne sont pas très pra ti quants, donc ces ac ti vi tés font par tie de la vie
de cha cun et tout le monde se réunie. » 2.

25

Ici, il est pos sible de voir aussi que l’église conti nue à jouer le rôle
cen tral, un hé ri tage di rect du pro ces sus de co lo ni sa tion et de la
culture de l’im mi grant ita lien. Aussi, le vin et le vi gnoble sont des su ‐
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jets réc cu rents dans le dis cours, comme en té moignent les exemples
ci- dessous :

« Cette ac ti vi té de tra vailler avec la vigne et le vin est une chose de
fa mille, […] je ne tra vaille rais pas avec du vin, c’est com pli qué de tra‐ 
vailler avec ça, donc, il vient de l’hé ri tage que nous avons de la fa mille
[…] » 3

27

« […] le père senti que les af faires étaient dif fi ciles, on senti qu’elles
étaient dif fi ciles, mais il nous a en cou ra gé à suivre avec ça, il avait
déjà quelque ex pé rience, qui a été passé à lui par mon grand- père,
parce que la cave a été un rêve pour mon grand- père, cette culture
est donc dans notre sang, elle fait déjà par tie du tra vail et du quo ti‐ 
dien […] » 4

28

Ces ex traits sou lignent l’im por tance de l’hé ri tage et de la trans mis‐ 
sion du savoir- faire à tra vers la fa mille, d’une gé né ra tion à l’autre. Le
«  rêve  » ap pa raît aussi  ; il faut noter que quand les ac teurs parlent
d’un grand- père, en gé né ral, ce sont des ré fé rences di rectes à des
im mi grants ar ri vés de l’Ita lie. Ainsi, le vin est en même temps un hé ri‐ 
tage et une preuve de réus site. Il re pré sente un idéal, la réus site de
ces im mi grants après beau coup de tra vail, la maî trise des dif fi cul tés.
Le vin est un élé ment de fier té et il syn thé tise l’iden ti té de l’im mi‐ 
grant, en tant que liai son avec son lieu d’ori gine et sa réus site dans
son nou veau lieu de vie, dans un vrai dia logue entre l’homme et l’es‐ 
pace.

29

L'in ven tion et ré in ven tion de la
tra di tion et du ter ri toire
Jusqu’à pré sent, la dis cus sion a été cen trée sur l’his toire de ces im mi‐ 
grants ita liens et les pro ces sus de ter ri to ria li sa tion à tra vers le vin. Il
est vrai qu’il s’agit des re pères de cette iden ti té, une his toire ra con‐ 
tée, des fi gures em blé ma tiques, enfin, des élé ments de ce ter roir. Ce‐ 
pen dant, les par cours de cette fi lière ont dé pas sés la simple fi gure du
vi gne ron im mi grant. Des crises et des ré in ven tions ont pous sé à la
ré or ga ni sa tion du sec teur et à la re cherche de la qua li té, condi tion‐ 
nant l’état ac tuel de cette vi ti vi ni cul ture. Des chan ge ments pour les‐ 
quelles l’im mi grant n’est plus for cé ment le pro ta go niste es sen tiel,
même s’il reste tou jours un ac teur d’in té rêt.
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Re ve nons dès lors sur quelques re pères his to riques, par tant de l’ins‐ 
tal la tion ita lienne pour ar ri ver à la confi gu ra tion ac tuelle de ce vi‐ 
gnoble. Cette dé marche im plique la mise en scène de l’État et des po‐ 
li tiques pu bliques comme in duc teur de la spé cia li sa tion au tour de la
vi ti cul ture, ainsi que du dé ve lop pe ment du vi gnoble. Il a été mon tré
que le vin a été tou jours pré sent dans la vie de ces ita liens au Bré sil,
mais aussi que les va rié tés eu ro péennes ne s’adap taient pas au cli mat
local – le vin de l’époque était donc éla bo ré à par tir d’hy brides. A par‐ 
tir des an nées 1890, l’État com mence son ac tion de façon à amé lio rer
le ni veau tech nique de la pro duc tion avec, prin ci pa le ment, la créa tion
de sta tions ex pé ri men tales cher chant l’adap ta tion des cé pages vitis
vi ni fe ra à l’en vi ron ne ment local, en sy ner gie avec une « im por ta tion »
de pro fes sion nels, de façon à ga gner en ex per tise.

31

Ce pro ces sus est ren for cé au cours des an nées 1920 et il est lié à la
mon tée en puis sance de la vi ti cul ture en tant qu’ac ti vi té éco no mique
de la ré gion. Pen dant ces an nées, est créée la Sta tion Ex pé ri men tal de
Vi ti cul ture et Œno lo gie (Estação Ex pe ri men tal de Vi ti cul tu ra e En olo‐ 
gia – EEVE). Un fait in té res sant est que, à par tir de 1928 et jusqu’en
1938, la ges tion de l’EEVE est à la charge de l’ita lien Ce leste Gob ba‐ 
to.Il est res pon sable pour la ré dac tion et l’édi tion de plu sieurs ar ticles
et livres tech niques sur le sujet, dont l’ou vrage « Ma nuale del Pro du‐ 
tore de Vino » qui a été ac ces sible à plu sieurs vi gne rons car écrit en
langue ita lienne.

32

Déjà, dans les an nées 1920, le Rio Grande do Sul se place comme pre‐ 
mier pro duc teur na tio nal de vin. Cette réa li té contri bue à une aug‐ 
men ta tion de la concen tra tion de l’éco no mie lo cale dans la fi lière,
dans un mo dèle où le vi gne ron se li mite à four nir les rai sins à l’in dus‐ 
trie. Ceci abou ti au dé ve lop pe ment d’un mou ve ment co opé ra ti viste
dans les an nées 1930. Ici, il ap pa raît un autre élé ment de l’iden ti té de
ces ita liens  : même s’il y a une com pé ti ti vi té entre «  les voi sins », il
existe aussi ue co opé ra tion ca pable de sur mon ter les ad ver si tés, de
fé dé rer la com mu nau té, d’une cer taine ma nière, à la façon des
réunions et fes ti vi tés lo cales au tour de l’église.

33

Entre les an nées 1930 et 1960, le vi gnoble s’élar git et com mence à
être la base pour le dé ve lop pe ment d’autres sec teurs in dus triels,
comme les meubles. La ré gion com mence à ga gner de la vi si bi li té,
spé cia le ment pour sa po si tion en tant que pôle in dus triel. Dans ce
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contexte, la « Fête de la Vigne » (créée en 1931 à Caxias do Sul) est une
ini tia tive qui a le vin en fond, mais qui a pour ob jec tif prin ci pal de
pré sen ter l’évo lu tion de cette in dus trie et la ri chesse pro duite par les
im mi grants ita liens. Le vin re pré sente la vic toire, comme une ré com‐ 
pense après la ba taille.

Les crises liées à la pré sence des vins im por tés et à la sur pro duc tion
abou tissent à une re cherche pour la qua li té, dans les an nées 1970,
quand aug mente la pro duc tion de vins à par tir de vitis vi ni fe ra. A par‐ 
tir de cette époque, de pe tites caves com mencent à s’im plan ter  ; La
plu part du temps, il s’agit de vi gne rons las sés de li vrer leur pro duc‐ 
tion à l’in dus trie ou aux co opé ra tives et qui in ves tissent dans leur
propre vin. Ce pro ces sus est une adap ta tion aux exi gences lé gales
qui, dans les an nées 1950, in ter disent la com mer cia li sa tion de la pro‐ 
duc tion ar ti sa nale et contri buent di rec te ment à la mon tée en puis‐ 
sance des in dus tries et des co opé ra tives.

35

Les pe tites caves, ba sées sur une or ga ni sa tion fa mi liale, voient leur‐ 
nombre aug men ter à par tir des an nées 1990, en rai son, en par ti cu lier,
d’une forte crise des co opé ra tives. Ce phé no mène peut être lu
comme un re tour aux ori gines de l’or ga ni sa tion so ciale au tour de la
fa mille et de la com mu nau té lo cale. En outre, la pré ser va tion de cette
culture et de ces va leurs ont peut- être per mis et ren for cé la nou velle
or ga ni sa tion de la fi lière. Ainsi, de puis les an nées 1990, le sec teur
com mence à s’or ga ni ser en as so cia tions et à uti li ser le nom des ré‐ 
gions liées aux vins qu’elles pro duisent – ce qui peut être com pris
comme le début de l’uti li sa tion de la no tion de ter roir. Ce pro ces sus
d’ins crit en sy ner gie avec des ini tia tives d’en cou ra ge ment au tou‐ 
risme (ou à l’oe no tou risme) et avec la struc tu ra tion des AOC. La pre‐ 
mière AOC est créée dans en Vale dos Vin he dos (pro ces sus dé mar ré
en 1995, alors que l’in di ca tion géo gra phique est re con nue en 2005 au
Bré sil et en 2007 au ni veau de l’Eu rope). Il s’agit aussi de la pre mière
AOC for ma li sée au Bré sil. Au jourd’hui, le vi gnoble bré si lien pos sède
un total de 4 AOC, et 3 pro jets sont en cours, comme cela peut être
ob ser vé sur la carte ci- dessous (Fi gure 5).
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Fi gure 5 – AOCs du vi gnoble bré si lien

Source : Em bra pa Uva e Vinho, 2013

Toutes ces trans for ma tions dans le vi gnoble sont in duc trices et ré‐ 
vèlent des chan ge ments et des évo lu tions à l’in té rieur de la propre
so cié té. La façon, pour ces ita liens et leurs des cen dants, de se ter ri‐ 
to ria li ser dans un rap port per ma nent avec la culture d’ori gine dé note
des pro ces sus d’os mose et d’al chi mie, comme l’ex pliquent Cap pel lin e
Giu lia ni (2011) dans leurs études sur l’ita lia ni té au Bré sil. D’une part, la
per ma nence des im mi grants au Bré sil, qui vont consti tuer ces fa‐ 
milles et leurs cercles de convi via li té, abou ti à un pro ces sus d’os mose,
dans la me sure où les ac teurs vont ac qué rir les va leurs, les pra tiques
et les sym bo lismes de cette culture et alors contri buer à un ren for ce‐ 
ment de l’iden ti té. D’autre part, l’al chi mie per met d’ac com pa gner les
trans for ma tions de la so cié té, tout en conser vant la culture lo cale ; ce
sont des an ciennes tra di tions sou mises et adap tées à des nou velles
condi tions, ce qui peut être com pris comme sy no nyme de ré si lience
des ter ri to ria li tés dans ce dia logue entre ter ri toire et culture.

37

Dans leurs études, les au teurs ont ana ly sé les pra tiques de ges tion
des oriun di au Bré sil, dans une vi sion élar gi, en uti li sant des exemples
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éma nant de plu sieurs ré gions du Bré sil, ainsi que des sec teurs in dus‐ 
triels et du pro fil des dif fé rents im mi grants. L’ana lyse est for cé ment
tom bée sur l’es prit en tre pre neu rial consi dé ré comme ty pique de la
culture ita lienne. Cet es prit est par exemple consi dé ré comme l’un
des vec teurs de l’in dus tria li sa tion dans l’état de São Paulo. Aussi dans
l’Etat de Rio Grande do Sul, la den si té in dus trielle dans les ré gions de
co lo ni sa tion ita lienne est plus im por tante que la moyenne de l’état,
avec un im por tant pôle du métal- mécanique et d’in dus trie de
meubles. Dans ce cas, no tons l’exis tence d’un grand nombre d’éta blis‐ 
se ments, den si té qui évoque la pré sence forte de PMEs (des en tre‐ 
prises de petit et moyen taille) et l’exis tence d’un vé ri table com por te‐ 
ment en tre pre neu rial.

Spé ci fi que ment dans le vi gnoble du sud, l’étude a mon tré que les vi‐ 
gne rons cherchent à re pro duire des mo dèles d’or ga ni sa tion sem‐ 
blables à ceux uti li sés dans les ré gions de Vé né tie ou du Tren tin. Plu‐ 
sieurs fois, le style ar chi tec tu ral tra di tion nel est va lo ri sé, en conser‐ 
vant le mo dèle ori gi nal ou dans la mise en œuvre des re pro duc tions.
Les propres mai sons des pro prié taires sont pla cées à côté du vi‐ 
gnoble ou de la can ti na. Les tou ristes ou clients sont ac cueils par le
fon da teur dans un scé na rio historico- gastronomique dans le quel ils
peuvent gou ter le vin en l’ac com pa gnant de la gas tro no mie ty pique
de l’Ita lie (pasta, ri sot to, po len ta, etc). Dans cette com bi nai son, la mé‐ 
moire de l’ori gine a un rôle sym bo lique im por tant pour la re pro duc‐ 
tion de ces en tre prises. La mise en évi dence de cette culture ita‐ 
lienne (ou des im mi grants ita liens) agit comme une éner gie par ti cu‐ 
lière si tuée entre la mé moire et le mar ché ; elle per met le pro ces sus
de re ter ri to ria li sa tion de l’im mi grant tout en de ve nant un outil de
mar ke ting (Cap pel lin & Giu lia ni, 2011).

39

Il est évident que la fi lière ne vit pas seule ment de cette mé moire et
du rap port au passé. Dans les vi sites de caves, il est pos sible de voir
les consé quences d’un pro ces sus de pro fes sion na li sa tion et des
exemples de «  vi gne rons glo ba li sés  ». En gé né ral, les caves sont
construites par la deuxième, voir troi sième gé né ra tion de la fa mille,
ce qui im plique des pro jets struc tu rés, de la qua li fi ca tion tech nique et
des com pé tences en ges tion. Il est cou rant de ren con trer des pro fes‐ 
sion nels ayant réa li sés des stages à l’ex té rieur ou des do maines ayant
ac cueilli des spé cia listes pour des échanges d’ex pé riences. Cette réa‐ 
li té est sur tout pré sente dans les ré gions ayant as si mi lé le pro ces sus
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de mise en norme par l’AOC. D’un point de vue ar chi tec tu ral, si le
style tra di tion nel est sou vent pré ser vé, sont éga le ment édi fiés des
bâ ti ments plus mo dernes. Cela pour rait être com pris comme une fai‐ 
blesse iden ti taire. Tou te fois, un re gard plus at ten tif montre que les
autres élé ments pa tri mo niaux res tent en place, tels que la pré sence
de la fa mille dans le do maine et l’exis tence de la mai son juste à côté.

Sur tout, même avec ces chan ge ments so cioé co no miques et la crois‐ 
sance de la pres sion ur baine (qui dans quelques ré gions me nace le vi‐ 
gnoble), l’his toire de l’im mi grant et le rap port avec l’Ita lie sont tou‐ 
jours pré sent dans le dis cours – réel le ment pré sent, en consi dé rant
que le dia lecte du Vé né tie est la langue cou rante entre les im mi grants
–, dans le quo ti dien et en tant qu’éle ment pro mo tion nel de la ré gion.
Ainsi, cette iden ti té ita lienne au Bré sil conti nue à être ren for cée et,
peut- être, agit- elle comme un point de sta bi li té parmi les mu ta tions.

41

Ré per cus sion dans les nou velles
ré gions
Au- delà de la ré gion de co lo ni sa tion ita lienne, la vi ti cul ture du Bré sil
oc cupe au jourd’hui de nou veaux ter roirs qui com mencent à ga gner
de la place dans la pro duc tion vi ti vi ni cole na tio nale. Dans la plu part
des cas, les nou veaux vi gnobles ont dé mar ré dans les an nées 1980 (les
pion niers), avec une réelle ex pan sion à par tir des an nées 2000. l’ita‐ 
lia ni té apparaît- elle aussi dans ces ré gions ? Y a- t-il un rap port entre
les ita liens et les nou veaux vi gnobles ?

42

Il s’agit des ques tions com plexes qui n’ac ceptent pas un simple « oui »
ou « non » comme ré ponse. Notre dé marche se pro pose de dis cu ter
le sujet à par tir de l’exemple de deux ré gions émer gentes – la Cam‐ 
pan ha Gaúcha et le Vale do Rio São Fran cis co (voir Fi gure 5) – qui
n’ont pas eu des flux de co lo ni sa tion ita lienne et dé marrent au‐ 
jourd’hui le pro ces sus de mise ne place d’AOC.
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La Cam pan ha Gaúcha se situe éga le ment dans l’Etat de Rio Grande do
Sul, à proxi mi té de la fron tière avec l’Uru guay ; la ré gion four nit ac‐ 
tuel le ment par 10% de la pro duc tion de vitis vi ni fe ra du Bré sil. Les
pre mières traces de vi gnobles dans ce ter roir sont des zones iso lées,
plan tées par les jé suites au XVIIème siècle et par les por tu gais au
XVIII siècle. Même si l’ex pan sion de cette pro duc tion et sa conso li da ‐
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tion en tant que ter ri toire du vin n’ont pas eu lieu, la ré gion est ap pa‐ 
rue, dans des études tech niques, comme la plus adap tée du RS pour
la pro duc tion de la vigne et cela, en rai son de ca rac té ris tiques eda‐ 
pho cli ma tiques avan ta geuses. L’une de ces études a été réa li sée avec
la par ti ci pa tion de l’Etat, des uni ver si tés lo cales et de l’Uni ver si té de
Davis (EUA), dans les an nées 1970. Ainsi, la re prise de la pro duc tion vi‐ 
ti cole a eu lieu à par tir des an nées 1980, à tra vers les in ves tis se ments
de mul ti na tio nales (des Etats- Unis et du Japon). De puis de l’an nées
2000, dé bute une nou velle ex pan sion de la pro duc tion, avec la par ti‐ 
ci pa tion di recte des pro duc teurs de la ré gion qui crééent leurs
propres vi gnobles et do maines. La dé marche ac tuelle fa vo rise le dé‐ 
ve lop pe ment des ac ti vi tés liées au tou risme et gé nère des modes
d’or ga ni sa tion ins ti tu tion na li sés (Flores, 2011).

Au nord- est du Bré sil, dans un cli mat semi- aride, le Vale do São Fran‐ 
cis co (Etats de Per nam bu co et Bahia) est la prin ci pale ré gion de vi ti‐ 
cul ture tro pi cale du pays. Ici, le vi gnoble com mer cial s’est dé ve lop pé
aussi dans les an nées 1980, ce qui à placé la ré gion en tant que pion‐ 
nière dans les vi gnobles tro pi caux. Les condi tions cli ma tiques semi- 
aride, al ter nant une sai son sèche avec une baisse d’hu mi di té, per met
jusqu’à 5 ré coltes tous les 2 ans – une ex cep tion dans le scé na rio in‐ 
ter na tio nal (To niet to & Per ei ra, 2012). En réa li té, la ré gion est un pôle
de fru ti cul ture tro pi cale, pro duc tion des ti née à l’ex por ta tion et basée
sur une agri cul ture ir ri gué. Un autre point de conver gence avec la
Cam pan ha Gaúcha est que le vi gnoble com mer cial a été mis en œuvre
par une in dus trie mul ti na tio nale (dans ce cas, en co opé ra tion avec un
pro duc teur local). Le pre mier vin du nord- est du Bré sil a été com‐ 
mer cia li sé en 1985. La pro duc tion à bé né fi ciée d’une im pul sion dans
la der nière dé cen nie, comme l’illustre l’ins tal la tion des uni tés de deux
im por tants groupes de la fi lière  : un d’ori gine por tu gaise, l’autre, le
prin ci pal groupe bré si lien. Ce ter roir a une pro duc tion ca rac té ris‐ 
tique de vins jeunes ; c’est un nou veau concept qui conduit au dé ve‐ 
lop pe ment de tech niques de conduite et d’éla bo ra tion spé ci fique et
qui s’ins crit dans un nou veau mar ché.
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Jusqu’à pré sent, il n’y a pas de rap port évident entre ces deux ré gions
et les tra di tions de l’Ita lie. Le vi gnoble tro pi cal est un concept neuf et,
dans la Cam pan ha Gau cha l’image de l’im mi grant Ita lien laisse la place
au « gaúcho » 5 et au pay sage de la Pampa qui forment les traits iden‐ 
ti taires de ce ter ri toire (Flores & Me dei ros, 2012). Ce pen dant, la Serra
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Gaúcha joue un rôle di rect sur deux en jeux pra tiques : la pré sence de
do maines ori gi naires de la Serra Gáucha dans les nou velles ré gions et
la mi gra tion de vi gne rons et de pro fes sion nels.

Les der niers mou ve ments dans la fi lière in diquent que l’ex pan sion des
do maines bré si liens est dûe au dé ve lop pe ment de vi gnobles dans de
nou velles ré gions, au- dehors de la Serra Gaúcha. ce pro ces sus se
base sur plu sieurs fac teurs tou chant à une re cherche de di ver si fi ca‐ 
tion, à l’amé lio ra tion de la qua li té, rà la éduc tion des couts opé ra tion‐ 
nels et, sur tout, au prix du ter rain. Ainsi, la Vale do São Fran cis co a
reçu des in ves tis se ments d’un im por tant groupe et la Cam pan ha
Gaúcha a at ti ré plu sieurs ini tia tives. A par tir de 2005, les deux en tre‐ 
prises qui pos sé daient du ca pi tal in ter na tio nal dans la Cam pan ha ont
été ac quises par des do maines de la Serra. Aussi, deux autres im por‐ 
tantes caves de la Serra pos sèdent des nou veaux vi gnobles dans la
Cam pan ha. Les nou velles ré gions per mettent la plan ta tion de sur‐ 
faces plus im por tantes et l’em ploi de pra tiques vi ti coles mo dernes. Il
s’agit d’un pro ces sus ré cent et en mou ve ment, contexte dans le quel il
est dif fi cile et ris qué d’éva luer les im pacts sur le ter ri toire. Les pre‐ 
mières ob ser va tions montrent, par exemple, un im pact dans la ges‐ 
tion des en tre prises, qui ab sorbent des pra tiques et des va leurs. De
fait, les dé ci sions ont ten dance à être prises au siège de ces en tre‐ 
prises. Dans la Cam pan ha Gaúcha, par exemple, une mul ti na tio nale
fait main te nant par tie d’une co opé ra tive de la Serra. Plus ré cem ment,
des vi gne rons de la Cam pan ha ont été in té grés dans la co opé ra tive –
un mou ve ment ty pique de la Serra, mais in édit dans la Cam pan ha, qui
n’a pas une tra di tion si mi laires.
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En outre, le dé pla ce ment des vi gne rons et des pro fes sion nels vers ces
nou velles ré gions est évident. D’abord, il faut consi dé rer que la Serra
Gaúcha est la ré gion vi ti cole la plus tra di tion nelle, donc, elle pos sède
une cen tra li té par rap port à la re cherche et à la for ma tion des pro fes‐ 
sion nels dans le do maine. Un fait saillant est l’ac tuel IFRS 6, dont le
cam pus de Bento Gon çalves offre une for ma tion tech nique en œno‐ 
lo gie de puis de 1962 et un di plôme de tech ni cien de puis 1998. Elle est
la plus an cienne for ma tion du Bré sil dans le do maine et une ré fé rence
(la ma jo ri té des do maines de Bento Gon çalves ont des pro fes sion nels
qui ont étu dié dans cette école). Dans la Vale do São Fran cis co, par
exemple, déjà im plan tées dans l’ex por ta tion de rai sins de table, les
en tre prises sont al lées au sud à la re cherche de per son nels qua li fiés.
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Aussi, le pre mier vin a été réa li sé avec la par ti ci pa tion des spé cia listes
de la Serra Gaúcha, de des cen dance ita lienne, qui après ont consti tué
leur propre cave. Cette pré sence est en core plus re mar quable dans la
Cam pan ha Gaúcha.

Dans les nou velles caves, sur tout à la Cam pan ha, même si les en tre‐ 
pre neurs vivent dans la ré gion de puis des dé cen nies, dans leurs dis‐ 
cours ap pa raît sou vent une ré fé rence à une ori gine ita lienne de leur
fa mille et au rêve de construire un do maine. L’enjeu ici est que cette
ca rac té ris tique n’est pas pla cée en tant que re père em blé ma tique
pour le ter roir. Même dans la Vale do São Fran cis co, où des nou velles
caves adoptent comme nom de marque celui de la fa mille (d’ori gine
ita lienne), la fi gure des im mi grants ou d’autres rap ports avec la
culture ita lienne ne sont pas ex ploi tés.
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Toutes ces re marques pour dire que l’ita lia ni té conti nue à jouer un
rôle dans les nou velles ré gions, elle agit comme un ré flexe dans la
réus site du vi gnoble de la Serra Gaúcha. Tou te fois, les nou velles ré‐ 
gions, dans la me sure où elles réus sissent à se struc tu rer, s’éloigne
petit à petit des rap ports avec l’Ita lie pour, peut- être, pen ser à de ve‐ 
nir des vi gnobles plus bré si liens. Ou bien, éven tuel le ment, il peut
s’agir d’autres re pères liés à l’es prit en tre pre neu rial de ces im mi‐ 
grants – venu de l’Ita lie et qui main te nant se dé place parmi les ré‐ 
gions du Bré sil.
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Quel ter ri toire?
Une per sonne in vi tée à dé cou vrir la Serra Gaúcha, sans connais sance
des in for ma tions his to riques et géo gra phiques étayées ci- dessus,
sera peut- être amené à plus per ce voir ce ter ri toire comme un bout
d’Eu rope en Amé rique du Sud que comme un lieu proche de l’image
du Bré sil telle qu’elle est dif fu sée à l’ex té rieur. La cha leur de l’été (du‐ 
rant quelques mois) est rem pla cée par un hiver hu mide, les plages par
un vi gnoble et, au lieu de la samba, ré sonnent des mu siques Ita‐ 
liennes. Cet image, plu tôt ca ri ca tu ral, montre un peu la di ver si té de
ce pays et les nom breux che mins et sur prises que le vin peut nous
faire dé cou vrir.
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La ré flexion a mon tré l’exis tence, dans la Serra Gaúcha, de plu sieurs
re pères d’une culture qui a tra ver sé l’océan pour se ter ri to ria li ser.
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vin par fa mille et a com men cé en 1904 et a com plé té sa construc tion en
1907 » (tra duc tion livre)
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na tu ral and sym bo lic as pects in the
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pra ti cante, então essas ati vi dades fazem parte da vida de cada um e é o que
jun tam todos.” (livre tra duc tion)

3  “Essa ati vi dade de tra bal har com uva e vinho é uma coisa de família, […]
tra bal ha ria com vinho, é meio com pli ca do tra bal har com isso, então vem da
he ran ça que nós temos dos fa mi liares […]”(livre tra duc tion)

4  [...] o pai sen tia que os negócios es ta vam difíceis, a gente sen tia que es‐ 
ta va difícil, mas ele nos in cen ti va va a se guir com isso, ele já tinha certa ex‐ 
pe riên cia, que foi pas sa do para ele pelo meu avô, por que a vinícola era um
sonho para meu vô, então essa cultu ra tá no nosso sangue já faz parte do
tra bal ho e do dia- dia [...] (livre tra duc tion)

5  Le « gaúcho » est un élé ment fon da teur de l’iden ti té du RS ; il est nait du
mé lange entre le por tu gais, l’es pa gnol et l’in di gène, for te ment iden ti fié avec
la ré gion de la fron tière, le pay sage du Pampa, l’éle vage et les « es tân cias ».

6  Ins ti tut Fé dé ral du Rio Grande do Sul

Français
La dif fu sion du vin dans le monde a été mo ti vée par des rai sons éco no‐ 
miques, com mer ciales, lo gis tiques et cultu relles. Ainsi, l’ar ticle porte sur le
vi gnoble ita lien « ty pi que ment bré si lien » dé ve lop pé par des im mi grants ar‐ 
ri vés dans le sud du Bré sil au XIXème siècle. Il est ex pli qué com ment ces
oriun di ont joué un rôle dé fi ni tif pour la conso li da tion de la vi ti cul ture bré‐ 
si lienne – même s’ils ne sont pas les pion niers, sta tut qui leur est sou vent
at tri bué – en fai sant de la pra tique vi ti vi ni cole un élé ment de sta bi li té et de
ren for ce ment de l’iden ti té ita lienne dans le nou veau ter ri toire in ves ti. Des
élé ments de la culture ita lienne font par tie de l’iden ti té des vi gnobles de la
Serra Gaúcha (sud du Bré sil) et de ses ter roirs, à tra vers des re pères dans le
pay sage (vi gnoble avec des ca rac té ris tiques d’ori gine étrusque, ar chi tec ture)
et dans les re la tions au sein de la com mu nau té, avec l’église et avec la fa‐ 
mille. Les nou velles ré gions vi ti coles ne pos sèdent pas de ré fé rence sym bo‐ 
lique avec l’Ita lie, mais elles re çoivent des in fluences is sues de la mi gra tion
de caves, de vi gne rons et de pro fes sion nels. Nous sommes face à des ter ri‐ 
to ria li tés qui dé passent les fron tières et construisent une Ita lie au de hors de
l’Ita lie.

English
Italy in out side from Italy: an other look at italian vit i cul ture and its re per cu‐ 
tions in Brazil
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The spread of wine around the world has been mo tiv ated by eco nom ical,
com mer cial, cul tural and lo gist ical reas ons. Thus, this paper focus on the
“typ ical Brazilian” Italian vine yard, star ted by im mig rants who ar rived in
south ern Brazil in the nine teenth cen tury. It is ana lyzed how this ori undi
have played a defin it ive role in the con sol id a tion of Brazilian vit i cul ture –
even if they aren’t the pi on eers, how often they are called – by doing of the
wine a ele ment of sta bil ity and strength en ing of Italian iden tity in this new
ter rit ory. Some ele ments of Italian cul ture are part of the Serra Gaucha’s
vine yards iden tity (south ern Brazil) and its terroirs, through mark ers in the
land scape (vine yards with char ac ter ist ics of Etruscan ori gin, ar chi tec ture)
and in re la tions with the com munity, church and fam ily. The new wine re‐ 
gions don’t have this sym bolic ref er ence with Italy, but they re ceive in flu‐ 
ences from mi gra tion of winer ies, wine makers and pro fes sion als.
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