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BOISSON ET DIVERSITÉ CULTURELLE 
EN AMÉRIQUE DU SUD

Alain Huetz de Lemps

La boisson, qu’elle soit alcoolisée ou non, constitue un des principaux éléments 
permettant de caractériser la culture d’un groupe de population. En plus de la 
place qu’elle tient dans le régime alimentaire, elle joue presque toujours un rôle 
essentiel  dans la vie sociale : boire ensemble représente le symbole de l’accueil, de 
la convivialité, et la boisson est considérée dans de nombreuses cultures comme le 
moyen d’entrer en contact avec le surnaturel, elle est l’intermédiaire entre l’homme 
et le monde des ancêtres et des esprits ; elle se trouve souvent au cœur des cérémonies 
rituelles.

Chaque boisson de civilisation possède une originalité liée en grande partie à 
la matière utilisée pour son  élaboration. Aux temps précolombiens, en dehors 
de quelques graines (cacao) ou feuilles (maté), qui pouvaient se conserver 
longtemps, donc être transportées sur de longues distances, la plupart des 
boissons n’étaient buvables que pendant peu de temps, quelques jours à peine, 
et les aires de production et de consommation se superposaient. La répartition 
géographique des plantes commandait celle des boissons.

Pendant la période coloniale, cette répartition a été bouleversée par l’introduction 
de plantes cultivées originaires de l’Ancien Monde, d’où ont été tirées de nouvelles 
boissons, et par l’adoption de techniques d’élaboration inconnues à l’époque pré-
colombienne, en particulier la distillation. Les nouvelles boissons se sont souvent 
ajoutées aux boissons traditionnelles et font aujourd’hui partie de leur patrimoine 
culturel ; fréquemment, elles les ont concurrencées et parfois se sont substituées 
à elles.

Nous n’aborderons pas ici l’essor des boissons industrielles aux xixe et xxe siècles ; 
il a accéléré la marginalisation et parfois la disparition de certaines boissons 
traditionnelles. La bière industrielle, les sodas envahissent progressivement tout 
le continent et provoquent trop souvent une redoutable uniformisation des genres 
de vie et un appauvrissement culturel  inquiétant.



924

LES BOISSONS TRADITIONNELLES DES AMÉRINDIENS

La diversité des boissons utilisées traditionnellement par les populations 
amérindiennes est très grande ; les plus importantes sont des boissons fermentées, 
donc alcoolisées, auxquelles s’ajoutent des boissons hallucinogènes et quelques 
boissons stimulantes 1.

Les boissons fermentées participent toutes à un même processus de 
transformation des sucres fermentescibles en alcool. La fermentation est un 
phénomène naturel qui affecte tous les végétaux et il n’est donc pas étonnant que 
de nombreux groupes de population aient découvert la possibilité d’obtenir de 
cette façon des boissons alcoolisées, donc enivrantes. Lorsqu’il s’agit d’un jus de 
fruit ou de la sève d’une plante (canne à sucre, palmier), il suffit de laisser le liquide 
fermenter pendant quelques jours, parfois quelques heures, pour obtenir une 
boisson faiblement alcoolisée, entre 2 et 5 % d’alcool en général. Lorsqu’il s’agit 
de matières premières solides, graines ou tubercules, il faut les écraser, puis les 
faire tremper dans de l’eau pour les transformer en une pâte, que l’on fait cuire, et 
ajouter un levain qui accélérera la fermentation. Souvent, ce levain est simplement 
un dépôt de la boisson faite précédemment.

Mais une des originalités des boissons fermentées de l’Amérique du Sud est 
l’utilisation du procédé de l’insalivation, c’est-à-dire de la mastication d’une partie 
de la pâte, que ce soit du maïs, du manioc, de la banane ou tout autre produit 
végétal : les diastases contenues dans la salive provoquent la transformation de 
l’amidon en sucres fermentescibles ; la partie mâchée est ensuite recrachée et 
mélangée au reste de la pâte. Ce sont généralement des femmes, jeunes ou vieilles, 
qui sont chargées de la mastication ; chez les Tupi-Cawahib, on préférait la salive 
des jeunes enfants 2.

On ne sait rien sur l’origine de cette pratique, qui était, semble-t-il, courante dès 
l’époque précolombienne et a suscité l’étonnement des Européens au xvie siècle. 
Au Brésil, d’après Jean de Lery (1578), pour préparer le breuvage appelé caouin, 
les femmes « mâchent bien et tortillent dans leur bouche » les morceaux de 
manioc ou le « gros mil » (maïs). Dans les pays andins, l’insalivation du maïs 
était largement pratiquée  et au xixe siècle, l’explorateur Marcoy souligne que 
grâce à la mastication soignée des femmes de Combapata, la chicha y est d’une 
qualité exceptionnelle : il n’hésite pas à la comparer à la manzanilla espagnole ! 
Cependant, la plupart des voyageurs trouvent ce procédé dégoûtant et se résignent 
difficilement à boire un liquide préparé de cette façon.

1	 Weston	La	Barre,	« Native	American	Beers »,	American Anthropologist,	1938,	vol. 40,	n° 2,	
p. 224-234.

2 Handbook of South American Indians,	dir.	J.	Steward,	Washington,	Smithsonian	Institution,	
Bureau	of	American	Ethnology,	1946,	7	vol.	[ouvrage	essentiel],	précisément	vol. 3,	p. 299.
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L’insalivation n’est pas spécifique du continent américain ; si elle semble rare 
en Afrique et en Asie, elle est courante en Mélanésie pour la préparation du kava. 
Aujourd’hui, en Amérique, elle n’est plus guère pratiquée que dans quelques 
tribus amazoniennes isolées comme les Matis du Brésil.

Deux boissons fermentées ont joué, et parfois jouent encore, en Amérique du 
Sud, un rôle essentiel : elles sont tirées du maïs et du manioc ; à l’appellation trop 
imprécise de bière (cerveza), nous préférons le nom taïno (Grandes Antilles) de 
chicha, utilisé pour le maïs, parfois aussi pour d’autres boissons fermentées, et ceux 
de masato ou de cachiri pour le manioc.

Le maïs (Zea mays) est une céréale domestiquée au Mexique vers 5 000 av. J.-C. 
et introduite très tôt en Amérique du Sud : des grains récoltés dans des tombes en 
Équateur dateraient de 2203 à 1679 av. J.-C 3. L’abondance des vases à boisson 
dans les nécropoles péruviennes indique que la préparation de la chicha de maïs 
était connue des civilisations pré-incaïques et cette boisson joua ensuite un rôle 
important dans la vie sociale et les cérémonies religieuses des Incas. Pour augmenter 
la production du maïs, à la fois aliment et boisson, les Incas développèrent l’irrigation 
et aménagèrent des champs en terrasses. A la fin du xve siècle, la chicha était la boisson 
de civilisation de toutes les régions côtières du Pacifique, mais aussi de populations 
de l’intérieur et d’une grande partie de la côte atlantique.

Le masato est une boisson qui utilise comme produit de base le manioc (Manihot 
utilissima), une plante originaire du bassin amazonien qui exige de la chaleur 
et de l’eau, mais qui se contente de sols pauvres et acides. Les tubercules sont 
déterrés au fur et à mesure des besoins, mais on peut aussi préparer des galettes, 
appelées cassaves par les Arawaks, qui se conservent plusieurs mois. Il existe deux 
groupes de variétés : le manioc doux (yucca) cultivé dans les jardins près des 
habitations pour faciliter la lutte contre les prédateurs ; le manioc amer, préservé 
grâce aux éléments cyanogènes qu’il contient mais qu’il faut éliminer avant toute 
consommation humaine : la pâte de manioc doit passer dans une couleuvre à 
manioc, long manche de vannerie que l’on étire le plus possible pour en extraire 
le suc vénéneux. Il s’agit là d’un rare exemple de l’utilisation d’une plante toxique 
comme base de l’alimentation ; elle est surtout présente dans l’Amazonie  orientale 
et les Guyanes.

La fermentation du masato est souvent facilitée par l’utilisation d’autres 
produits, par exemple le miel, la pulpe de certains fruits, la sève de palmiers… 
Les femmes Wayãpi de la Guyane française excellent dans cet art des mélanges 4.

3	 J.	Staller	et	R.	Thomson,	« Reconsiderando	la	introducción	del	maïz	en	el	occidente	de	America	
del	Sur »,	Bull. Inst. fr. d’études andines,	t. 30,	n°1,	2001,	p. 123.

4	 Françoise	Grenand,	« Cachiri, l’art	de	la	bière	de	manioc	chez	les	Wayãpi	de	Guyane »,	dans 
Cuisines, Reflets des Sociétés,	Paris,	Musée	de	l’Homme,	1996,	p. 325-345.
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Certains groupes ethniques utilisaient aussi pour leurs boissons fermentées la 
malanga, le taro américain (Xanthosoma sagittifolium), la patate douce ou camote 
(Ipomoea batatas), l’arachide (Arachis  hypogaea) ; au Pérou, les petits fruits du 
molle (Schinus molle)…

Les palmiers sont très abondants en Amérique du Sud, en particulier dans la 
forêt amazonienne où ont été recensées 189 espèces ; 25 d’entre elles fournissent 
des vins de palme, à partir soit des fruits, soit de la sève. Parmi les principaux, citons 
le vin tiré des fruits du palmier Açaï (Euterpe oleracea et precatoria), caractéristique 
des zones temporairement inondées (varzeas) et très abondant de part et d’autre 
de Manaos, le vin des fruits des palmiers Pijibay ou Chontaduro (Bactris ou 
Guilielma gasipaes), exploité de la Colombie à la Bolivie, le vin tiré de la sève 
du palmier Acuri (Attalea sp), important dans le bassin du Haut Paraguay, celui 
du Moriche (Mauritia flexuosa), très courant au Brésil. D’autres espèces sont 
également utilisées mais souvent leurs fruits ou leur sève servent seulement de 
compléments aux boissons de manioc ou de maïs. Au Chili, un très beau palmier, 
le Glilla (Jubaea chilensis) fournissait une sève abondante ; sa sur-exploitation a 
abouti à sa quasi-disparition aujourd’hui.

Dans les Hautes Terres des Andes, où ne poussent ni maïs, ni manioc, ni 
palmiers, les populations indiennes ont su utiliser leurs aliments de base pour 
produire des boissons alcoolisées. La quinoa (Chenopodium quinoa) aurait été la 
première plante cultivée par les Aymaras du Pérou et de Bolivie ; elle permit de 
fabriquer une chicha de quinoa, aujourd’hui en voie de disparition. Il en est de 
même de la chicha de chuño, qui utilisait comme matière première les pommes de 
terre déshydratées permettant de survivre à plus de 4 000 mètres d’altitude ; mais, 
déjà en 1613, Guaman Poma de Ayala se lamentait du peu de force qu’elle donnait 
à ceux qui la consommaient 5. Il valait mieux, quand on le pouvait, se procurer du 
maïs cultivé plus bas, dans les vallées 6.

Dans les regions semi-arides (Chaco, Pampa occidentale…), les populations 
amérindiennes (Huarpe, Puelche) préparaient une boisson fermentée, chicha ou 
aloja, avec les gousses d’un arbuste, l’algarrobo, de la famille des Légumineuses 
(Prosopis sp). La récolte des fruits durait trois mois, ce qui permettait de spectaculaires 
beuveries et pour les fêtes du reste de l’année, on fabriquait des boissons fermentées 
avec les fruits de la tusca (Acacia aroma), du chañar (Gourleia decorticans), le jus 
des palmiers Acronomia et le miel des abeilles sauvages. L’hydromel était élaboré 
non seulement dans le Chaco mais chez les Tupi-Guarani, les Gé méridionaux, 

5	 Felipe	Guaman	de	Ayala,	Nueva Cronica y Buen Gobierno.	(1613),	Paris,	Institut	d’Ethnologie,	
1936,	et	Comprendre l’agriculture paysanne…,	dir.	Pierre	Morlon,	Lima,	IFEA,	1996,	p. 401,	note.

6	 A.	Fioravanti-Molinié,	« Contribution	à	l’étude	des	sociétés	étagées	des	Andes :	la	vallée	de	
Yucay	(Pérou) »,	Études rurales,	57,	1975,	p. 35.
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les Botocudo du sud du Brésil 7. Il existait une vaste zone du plateau brésilien, 
autour des rivières Xingu et Araguaïa, dont les populations ignoraient les boissons 
alcoolisées.

Aux nombreuses boissons fermentées, les Amérindiens ajoutaient une 
étonnante variété de plantes hallucinogènes et médicinales, qu’ils utilisaient en 
potions ou qu’ils mélangeaient à leurs autres boissons. Il s’agissait généralement de 
plantes sauvages de la forêt recueillies par les chamanes, chacune ayant ses vertus 
particulières. Ainsi les lianes du genre Banisteria, qui portent des noms différents 
selon les régions et les espèces (Yage, Ayahuasca, Kaapi…) sont encore utilisées 
dans tout le nord du continent ; la potion visqueuse est réservée aux hommes. 
L’effet est spectaculaire, le buveur est pris de nausées mais les hallucinations sont 
merveilleuses ou terrifiantes.

D’autres boissons toxiques sont tirées de l’espingo (Ocotea sp), petit fruit sec 
ressemblant à une amande, de la Vilca (Piptademia macrocarpa), de l’achuma 
(Trichocereus pachanoi), du chamico (Datura stramonium), du huanto (Datura 
arborea), qui, versé dans la chicha, permettait d’éliminer ses ennemis… On peut 
ranger également dans ces plantes toxiques le tabac (Nicotiana tabacum), en général 
prisé, mâché ou fumé, mais certaines populations font infuser les feuilles : la boisson 
est réservée aux hommes et à l’initiation des jeunes gens. Par contre, les feuilles de 
coca (Erythroxylon coca) sont presque toujours mâchées, même lorsque la chicha 
et la coca sont prises ensemble au moment des danses rituelles.

Plus inoffensives et plus localisées étaient des boissons légèrement excitantes 
et stimulantes, comme le maté que les Guaranis du Paraguay utilisaient comme 
plante médicinale. Les Jivaros du Pérou et de l’Équateur buvaient abondamment 
une infusion de guayusa, un arbuste également du genre Ilex. Au cœur du bassin 
amazonien, certains groupes ethniques, tels que les Maué, utilisaient des lianes du 
genre Paullinia (P. cupana, sorbilis, yoco), dont le jus du fruit, la guarana, est riche 
en une substance analogue à la caféïne.

Cette panoplie des boissons amérindiennes était en effet complétée par de 
nombreux jus de fruits, qui, en principe, n’étaient pas fermentés, par exemple les 
boissons tirées des fruits du cajou (Anacardium occidentale), de l’ananas (Ananas 
sativus), du cacaoyer sauvage (Theobroma cacao), de la passiflore (Passiflora sp)… 
Les Araucans faisaient avec le fruit du Quellen (Fragaria sp) une chicha de mutilla 
citée par Cobo en 1653 8.

Chaque groupe de population avait donc une boisson, parfois plusieurs qui se 
succédaient au cours de l’année et jouaient un rôle essentiel dans le déroulement 
des cérémonies rituelles, des fêtes familiales et des travaux collectifs. Ces boissons 

7	 Claude	Lévi-Strauss,	Du miel aux cendres,	Paris,	Plon,	1956,	p. 54.
8	 Bernabé	Cobo,	Historia del Nuevo Mundo	(1653),	Madrid,	B.A.E.,	1958,	2	vol.
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étaient en général faiblement alcoolisées, mais les quantités consommées étaient 
considérables, d’autant plus qu’il était de coutume de boire la totalité de ce qui 
avait été préparé. D’après Farb, chez les Jivaros, un adulte mâle pouvait boire 12 à 
16 litres en une seule journée 9 ! La fête durait plusieurs jours et l’ivresse aboutissait 
souvent au vomissement, à l’expulsion du trop-plein, ce qui permettait d’ailleurs 
de recommencer à boire.

Dès les débuts de la colonisation, ces borracheras, qui favorisaient l’ivrognerie et 
permettaient aussi des pratiques idolâtres et la débauche sexuelle, ont été dénoncées 
par les missionnaires et les autorités. Mais certains pensaient qu’il ne fallait pas 
priver les Indiens de leur unique divertissement. Les interdictions n’eurent guère 
de résultats 10. Grâce au culte des saints, de nombreuses cérémonies païennes 
devinrent d’ailleurs des fêtes chrétiennes avec de splendides processions, des 
chants, des danses et une consommation abondante des breuvages traditionnels, 
mais aussi de nouvelles boissons introduites par les colonisateurs.

LES NOUVELLES BOISSONS DE L’ÉPOQUE COLONIALE

La répartition géographique des boissons sud-américaines a connu de profondes 
transformations à la suite de l’arrivée des populations ibériques. Certaines boissons 
américaines ont été adoptées et diffusées par les Européens, en particulier deux 
d’entre elles, le maté et le chocolat. Le transfert de plantes de l’Ancien Monde a été 
suivi de l’introduction de nouvelles boissons, destinées d’abord à la consommation 
des colonisateurs, mais qui ont été parfois intégrées aux cultures amérindiennes et 
ont souvent concurrencé les boissons traditionnelles.

Le maté est une boisson stimulante que les Indiens Guaranis utilisaient comme 
plante médicinale, tandis que leur boisson de convivialité était alors la chicha 
de maïs. Le maté est une infusion des feuilles broyées d’un arbuste endémique 
(Ilex paraguayensis) des régions subtropicales du sud du Bresil, de la province de 
Misiones en Argentine et surtout du Paraguay, d’où le nom d’herbe du Paraguay 
qu’on lui donne souvent. Les Espagnols, qui avaient fondé Asuncion en 1537 
découvrirent les vertus de cette boisson légèrement excitante et digestive et se 
mirent à la consommer avec frénésie. La mode du maté se répandit rapidement 
dans toute l’Argentine, passa au Chili, gagna Potosi et le sud du Pérou jusqu’à la 
capitale, Lima : un grand commerce de la yerba par voie d’eau, files de mules et 
convois de charrettes se développa 11. Les Jésuites, qui avaient créé les premières 

9 Peter	Farb,	Anthropologie des coutumes alimentaires,	Paris,	Denoël,	1985,	p. 202.
10 Thierry	Saignes,	« Boire	dans	les	Andes »,	Revista Andina,	1989,	p. 89.
11 Juan	 Carlos	 Garavaglia,	 La Production et la commercialisation de la Yerba maté dans 

l’espace péruvien (xvie-xviiie siècles),	thèse	de	3e	cycle,	EHESS,	1979.
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plantations dans les réductions, furent expulsés en 1757, mais l’exploitation 
des yerbales resta florissante au xviiie siècle et la boisson est encore considérée 
comme un élément caractéristique de la culture de l’Argentine, du Paraguay, de 
l’Uruguay et de l’extrême sud du Brésil. Par contre, la consommation est devenue 
insignifiante au Chili et au Pérou.

Autre boisson américaine développée par les Espagnols, le chocolat, élaboré avec 
les fruits du cacaoyer (Theobroma cacao). Cet arbre des terres chaudes et humides 
existe à l’état sauvage, de la forêt amazonienne au sud du Mexique. Il ne fut guère 
utilisé par les populations indiennes de l’Amérique du Sud, mais les Mayas et les 
Aztèques firent du chocolat leur boisson de civilisation. Au xvie siècle, les Espagnols 
l’adoptèrent après avoir adouci son amertume avec du sucre et d’autres ingrédients 
comme la cannelle ou la vanille. L’Amérique centrale ne pouvant satisfaire la 
forte demande du Mexique (Nouvelle Espagne), les Espagnols développèrent des 
plantations au Venezuela (Caracas, Maracaïbo) et en Équateur (Guayaquil). Les 
populations du nord de l’Amérique du Sud devinrent des adeptes du chocolat ; 
par contre, la consommation était faible à Lima : sa population blanche ou métisse 
préférait le maté ou le vin.

Dans l’immense Amazonie brésilienne, les cacaoyères naturelles commencèrent 
à être exploitées au xviiie siècle, en particulier dans la région d’Obidos, en amont 
de Belem ; cependant la grande zone de plantations du sud de la province de Bahia 
ne fut développée qu’au xixe siècle, après l’indépendance.

Les plantes introduites par les Européens à l’époque coloniale et utilisées pour 
produire des boissons, sont nombreuses ; certaines se sont intégrées aux cultures 
traditionnelles des Amérindiens. Ainsi la banane (Musa sapientum), présente 
dans toute la zone tropicale, fournit la principale boisson de quelques tribus. 
Cependant, on ne trouve pas l’équivalent de la véritable civilisation de la bière 
de banane de l’Afrique centrale 12. De plus, certains se demandent si la banane 
plantain (Musa paradisiaca), également utilisée, n’est pas originaire de l’Amazonie. 
Le problème se pose aussi pour certaines ignames (Discorea sp). Le cocotier (Cocos 
nucifera), originaire de l’Asie du Sud-Est, existait dès le xvie siècle sur les côtes 
de l’Amérique centrale et les Portugais le plantèrent sur les côtes du Brésil. L’eau 
des noix de coco constitue une boisson rafraîchissante, mais on utilise peu sa 
sève comme boisson fermentée. De même, les agrumes (Citrus sp), surtout les 
orangers, s’acclimatèrent fort bien en Amérique du Sud et constituent parfois des 
peuplements spontanés qu’exploitent aussi bien les colons que les Indiens ; le jus 
fermenté donne un vin d’orange apprécié. Dans le sud, au Chili et en Argentine, 
les Araucans adoptèrent le pommier à cidre (Pirus malus) et fabriquèrent une 
chicha de manzana.

12 Alain	Huetz	de	Lemps,	Boissons et civilisations en Afrique,	Bordeaux,	P.U.B.,	2001,	p.	231.
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Autre boisson introduite par les Européens : le café. Mais l’essor du caféier, 
un arbuste originaire d’Ethiopie (Coffea arabica) a été tardif en Amérique ; les 
Hollandais envoyèrent les premiers plants des serres d’Amsterdam au Surinam 
en 1714 ; le caféier est présent à Cayenne en 1722. De là, il passe au Brésil, au 
Para (1723), au Marañon (1732), puis à Rio de Janeiro en 1774 et Saõ Paulo en 
1782. En Colombie, il est introduit à la même époque. Mais, à la fin de la période 
coloniale, la consommation est encore très faible, limitée à quelques Européens ; 
les exportations commençèrent à se développer seulement au xixe siècle.

Deux autres plantes introduites par les Ibériques vont fournir des boissons qui 
ont joué un rôle particulièrement important : la vigne (Vitis vinifera) et la canne 
à sucre (Saccharum officinarum).

Les conquérants espagnols et portugais étaient des buveurs de vin : ils ne 
pouvaient pas s’en passer. Dans un premier temps, ils le firent venir de la Péninsule 
ibérique ou des îles, les Canaries, Madère. Mais le transport était coûteux et 
aléatoire. Aussi les souverains ont-ils d’abord encouragé la plantation de vignes ; 
au Pérou, on commence à produire du vin rouge (aloque) en 1551 avec des plants 
venus des îles Canaries. La vigne est ensuite introduite au Chili (1557). Le succès 
est rapide : les vins des vallées irriguées d’Ica, Pisco ravitaillent la capitale, Lima, 
et ceux d’Arequipa sont expédiés vers les Hautes Terres, vers Cuzco et vers Potosi, 
le grand centre minier : la ville reçoit 50 000 botijas de vin (11 000 hl) en 1603 13.
Des vins péruviens et chiliens sont même envoyés par cabotage jusqu’à Panama, 
ce qui provoque la réaction de la Couronne espagnole, car ces vins concurrencent 
ceux d’Andalousie et des Canaries. L’interdiction de faire de nouvelles plantations, 
en particulier en 1595, ne sera guère appliquée. Le Chili obtint en outre une 
dérogation à cause de son éloignement.

La consommation du vin met en lumière les oppositions sociales et culturelles : 
à Lima, le vin confère à ceux qui le boivent un prestige certain, et bien peu 
d’Espagnols se laissaient aller à boire d’autres breuvages ; la chicha est bonne pour 
les Indiens et les Noirs sont des amateurs de guarapo, jus fermenté de canne à 
sucre. Pour s’élever au niveau des Blancs, certains métis boivent du vin, surtout 
lors des célébrations familiales, quitte à s’endetter dangereusement. Mais à Lima, 
le succès du vin est de courte durée. Dès 1713, Frezier remarque qu’« au lieu de 
vin, beaucoup d’Espagnols boivent de l’eau-de-vie par une bizarre prévention » 14. 
Les vignobles péruviens et ceux qui commencent à se développer de l’autre côté 
des Andes, à San Juan, à Mendoza, vendent alors plus facilement leur eau-de-vie 
que leur vin.

13 Kendall	 Brown,	 «  El	 desarrollo	 de	 la	 viticultura	 colonial	 en	 el	 sur	 del	 Peru  », Actas 1° 
Simposio,	Puerto	de	Santa	Maria,	2001,	t.	1,	p. 471-479.

14 Amédée	Frezier,	Relation du voyage de la Mer du Sud…	(1711-1713),	Paris,	Utz,	1995.
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La distillation, que les populations précolombiennes ne connaissaient pas, 
fournit en effet des eaux-de-vie (aguardiente en espagnol, aguardente en portugais) 
qui ont le grand avantage de se conserver longtemps. Il est possible d’obtenir des 
alcools forts à partir de nombreux produits ; deux ont la prépondérance, l’eau-de-
vie de vin distillée au Chili et au Pérou, qui prend le nom de pisco et l’eau-de-vie 
de canne, qui est appelée cachaça au Brésil, tafia en Guyane, et au xviiie siècle, on 
adopte souvent le nom d’origine anglaise de rum (ron en espagnol). Les autorités 
espagnoles essayèrent d’interdire la production de l’eau-de-vie mais sans succès 15.

Au Brésil, l’aguardente est d’abord considérée comme une boisson destinée 
aux esclaves noirs ; les Blancs boivent du vin et, comme il n’y a pas de vignes, 
on le fait venir à grand frais du Portugal. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, 
les créoles brésiliens, Blancs ou Métis, sont de plus en plus en conflit avec la 
métropole et, pour affirmer leur identité culturelle, ils se mettent à consommer 
les boissons locales, surtout l’eau-de-vie, aromatisée avec de nombreux jus de 
fruits. Au moment de l’indépendance, le porto fut boycotté, la cachaça devint le 
symbole de la liberté.

Les planteurs de canne utilisaient le résidu de la fabrication du sucre, la 
mélasse, pour produire leur eau-de-vie, mais la distillation fut diffusée parmi les 
Amérindiens grâce à la construction d’alambics plus ou moins rustiques, ce qui 
permit de fournir des alcools forts de qualité souvent médiocre. La consommation 
de l’eau-de-vie s’étendit à tout le continent et pénétra dans les régions les plus 
reculées, de l’Amazonie à la Terre de Feu. Chez les populations amérindiennes, 
l’eau-de-vie s’est ajoutée aux boissons traditionnelles et, trop souvent, elle les 
a remplacées, aggravant la sur-consommation d’alcool, transformant l’ivresse 
épisodique en un véritable alcoolisme.

L’indépendance des colonies espagnoles et portugaises est le point de départ 
de nouvelles transformations dans la répartition des boissons en Amérique du 
Sud. Le café, le rhum, la bière industrielle, les sodas vont submerger les boissons 
traditionnelles aux xixe et xxe siècles. Aujourd’hui, ces dernières commencent à 
connaître un regain d’intérêt de la part des populations, parce qu’elles constituent 
un élément important pour la conservation de l’identité culturelle des différents 
pays.

15 A.	Piga	Pascual,	« La	lucha	antialcoholica	de	los	españoles	en	la	epoca	colonial »,	Revista 
de Indias,	n°	10,	1942,	p. 711.
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