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ANNEXE LE DECLIN DES CULTURES INDiGENES 
DE LA SIERRA EQUATORIENNE 

ET LE RENOUVEAU DES MOUVEMENTS INDIGENISTES" 

Tableau 1 Emmanuel FAUROUX 
I 

% Population vivant en Resguardo 

Au cours de la derniere dkcennie, les ideologies indigenistes ont connu, dans toute 
I'Amerique Latine, un net regain de vigueur. Elles marquent de leur empreinte 
divers mouvements politiques, religieux, syndicaux e t  para-syndicaux, e t  ne se 
contentent plus, comme par le  passe, d'inspirer certains courants litteraires. 

Norte 

Oriente 

Tierra-d. 

Centro 

Macizo 

Total 

565 0,8 % 

29 480 45,5 % 

15 165 '.23,3 % 

14 914 22,9 % 

4 997 7,7 % 

65 118 100.0% 

L'Equateur n'echappe pas 3 la r8gle, notamment dans les hautes terres de la Sierra 
oQ subsistent encore de fortes concentrations, de populations indighes. Apres la 
Bolivie e t  certaines parties du PBrou, la  Sierra Bquatorienne est sans doute l'une des 
regions d'Am8rique latine OII les valeurs culturelles indi@nes ont le mieux resisti! B 
l'affrontement inegal impose par la  societe coloniale. 

Pourtant, de recentes mutations ont secoue les vieilles structures agricoles : des 
communautes indigenes qui, malgr6 des siecles de colonisation, Btaient parvenues à 
preserver tant bien que mal l'essentiel de leur culture, ont vu celle-ci se desagreger 
en quelques décennies. 

L'objectif de cette communication est de retracer les grands traits de cette'evolu- 
tion afin de mieux percevoir dans quelle dynamique de longue duree se place le 
recent ren'ouveau des mouvements e t  des idees indigknistes. 

Censo Indigena - 1972 

Tableau 2 

I Familles vivant en Resguardo : distribution suivant les formes prises par la tenure du sol 
RESTRUCTURATION COLONIALE DES COMMUNAUTES 

ET EVOLUTION DES CULTURES INDIGENES 

Lorsqu'ils prirent possession des hautes terres de ce qui al la i t  devenir I'Equateur, de 
Loja à Tulcan, les conquerants espagnols rencontrerent une situation de grande 
diversi te  culturel le. 

Le pays avait et6 lentement peuple par des groupes provenant d'aires culturelles 
bien distinctes, Un courant d'origine Chibcha avait suivi le trds viei l  axe de migra- 
tion nordsud, le  long du couloir inter-andin ; un courant Cayapa-Colorado &ait  

I .  
Nombre des 

famille 
avec terre 

Tenure mixte 
adjud ¡cat ion 

par cabildo + 
titre indiv. 

Adjudication 
par cabildo 
uniquement 

1825 

2 170 

2 898 

21 

Fermage RQgions 

Centro 

Tierrad. 

Oriente 

Norte 

Macizo 

2 731 541 70 

1 60 

410 

2 

' 4  

213 

604 

4 -  

950 a4 1 350 

* 
Btude portant sur l'histoire de la  grande propriete et la dynamique sociale indighe. auelques- 
uns des points de vue exprimes pourront donc faire l'objet de modification ulterieures. Les 
travaux sur l e  terrain ont B t 6  n5alises entre avril 1975 et aobt 1978, dans le  cadre d'une Conven- 
tion entre le Ministere Equatorien de l'Agriculture et  de I'Elevage et l'Office de la  Recherche 
Scientifique et  Technique OutreMer. 

Cette communication presente en termes provisoires et  trks resumes certains aspects d'une , 
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venu de la Cate par les voies de penetration naturelle que constituent les vallees 
d'lntag e t  du Guayllabamba ; un courant de culture Jivaro etai t  peutdtre venu de 
l'Est e t  du Sud-Est. .. 
Sur ces trois grands axes, au hasard des conqu6tes militaires e t  des alliances avec les 
populations autochtones, de petites unites politiques se sont peu B peu constituees. 
Elles s'iriseraient dans un cadre naturel tres particutier constitue de petits ba?ins, 
les (( hoyas )), separes les uns des autres par de hautes chalnes de montagne e t  carac- 
teris& par des conditions de climat,, d'altitude e t  de sol tres contrastees, favorables 
pal: consequent B des formes d'bvolution autonomes e t  tres diff6renci6es. 

Ainsi, deux facteurs principaux ont contribue 8 fixer les caracteristiques socio- 
culturelles des groupes pr8-incaïques de I'Equateur andin. D'abord, la nature de l a  
fusionjuxtaposition-superposition dans une meme hoya entre sous-groupes plus ou 
moins apparentes aux trois principaux courants culturels. Ensuite, la  specialisation 
Bconomique nee d'une adaptation multi-s6culaire aux caracteristiques Bcologiques 
locales. Ces differences ont et6 attenuees par une trame d'6volution assez uniforme. 
Sur le plan Bconomique, des rapports de complementarite e t  d'6change se sont 
etablis entre groupes voisins ; mais aussi chacun des groupes a eu tendance B essai- 
mer vers les milieux Ccologiques differents situes dans le voisinage, selon le modele 
de l'archipel decrit par Murra pour l e  PBrou e t  par Salomon pour I'Equateur (Murra, 
1975 ; Salomon, 1978). Sur le plan politique, les microunites ont eu tendance B 
se federer, d'abord au niveau de la (( hoya )),puis, quand se profila la menace Inca, 
B un niveau regional plus vaste. 

Les Incas ont apporte les premiers élements d'une certaine unification culturelle 
par la  diffusion systematique e t  obligatoire de leur idéologie politico-religieuse, 

Leur influence reelle fut cependant relativement superficielle. Dans son ensemble, 
l'appareil politico-ideologique Inca s'est plaque, sans les modifier profondément, sur 
les systemes autochtones. De plus, la duree de l'influence Inca fut tres inégale sur 
l'ensemble du pays : dans le Sud, elle s'est Btendue sur trois generations environ 
jusqu'h l'actuelle Cuenca, sur une generation B peine au nord de Quito. 

Le peuplement originel, par contre, fut assez serieusement remanie, notamment par 
la politique qui consista B deplacer des groupes entiers, les (( mitimaes )), tantôt à 
titre de reprbsailles, tantdt,au contraire, comme marque de confiance afin de contri- 
buer au contrdle de populations peu sares, e t  de demontrer aux autochtones les 
vertusde la culture etdes modes de vie de populations incakees depuis longtemps. 

L'impact colonial sur les cultures indigenes, souvent decrit en termes manichéens, 
fut sans doute beaucoup plus complexe qu'on ne le dit gbn6ralement. On a beaucoup 
parle de 15n6vitable processus de d8culturation/acculturation. Son importance est  
evidente. Mais la  colonisation, presque B son insu, a aussi contribué à créer une 
nouvelle culture indigene, originale et, sans doute, plus uniforme que par le  passé. 
Tres schématiquement, les principaux facteurs unifiants ont ét6 : la quetchuanisa- 
tion, destin& B rendre plusaisee 1'8vangClisation du pays, I'évangélisation elle-meme, 
dans la mesure oh en se plaquant sur les anciennes croyances elle a suscité l'appari- 
tion de rites syncretiques originaux, et, surtout, l'appareil Bconomico-politico- 
administratif d'oppression qui a rejeté l'ensemble des populations aborighes dans 
la categorie unique e t  indiffkrenciée des (( indios )). 

L'Bvolution culturelle des groupes indigènes de la Sierra Bquatorienne a finalement 
et6 tres marquQ-par les diverentes formes d'intkgration des communautes dans le  
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Systeme Bconomique d'exploitation coloniale e t  dans le  Systeme ideologico-religieux 
dominant. 

Les differences qui apparurent dans ces formes d'intkgration ont determine le 
fonctionnement plus ou moins eff icace des mecanismes communautaires de preser- 
vation de . "  l'autonomie culturelle. 

A - Les formes de I'inteqation des communaut6s indigenes dans le 
systeme rural d'exploitation coloniale . . 

Le premier Systeme dominant d'exploitation, I'(( encomienda )) , ne mettait nulle- 
ment en cause les structures communautaires pr6-hispaniques. Elle imposait un 
prblbement supplementaire, le tribut, qui impliquait une certaine intensif ication 
des rapports de production communautaires sans modif ication de- leur structure. 
L'ce encomienda de servicios personales N, par contre, imposait des prestations en 
travail pour le  compte d'un (( entrepreneur )) espagnol. Elle prit une importance 
grandissante. Dans son principe, elle arrachait un certain nombre d'individus B leur 
communaute d'origine pour les plonger temporairement dans des unites de produc- 
tion (mines, (( obrajes D) entierement exterieures B l'univers traditionnel. Par contre, 
l'entretien de ces travailleurs forces continuait B incomber aux communautes 
d'origine qui n'&aient pas dispensees de verser le tribut en nature e t  devaient donc 
produire des excedents, notamment agricoles. Les communautes indigenes consti- 
tuaient donc toujours I'bl8ment clts de la reproduction du systhe, sur la base de 
rapports de production dont la  structure demeurait inchangee, mais dont I'eff ica- 
cite se trouvait attenuee par ,l'absence de plus en plus longue des hommes jeunes e t  
valides (cf. A. Guerrero, 1977). 

L'apparition e t  le developpement de la grande propriete fonciere se firent d'abord 
autour des (( obrajes )) ( I ) ,  ensuite de façon tout$-fait autonome. I ls impliqu&rent, 
cette fois, une profonde transformation des rapports de production communau- 
taires. Les (( haciendas )) recrutèrent peu B peu leur main-d'œuvre sur deux bases. 
D'abord des (( mitayos )) (redevables de la corvee qu'imposait I'(( encomienda de 
servicios personales N), tenus A des prestations en principe temporaires, se trou- 
verent definitivement fixes B l a  hacienda par le  jeu de l'endettement qui se trans- 
mettait automatiquement aux heritiers. Ensuite, e t  surtout, l'accaparement des 
terres communales ne permit plus aux populations indighes d'assurer seules leur 
subsistance : elles durent desormais utiliser une partie des terres de culture e t  une 
partie des piRurages des haciendas en Bchange de prestations de travail gratuites ou 
quasi-gratuites. 

Sur la base des differences d'articulation avec les haciendas du voisinage, trois 
types  de communautes indigenes vont apparattre progressivement e t  connaltre 
des types d'bvolution culturelle sensiblement differencikes. 

Les communautés enti&rement indépendantes vont devenir de plus en plus rares e t  
leur independance sera de moins en moins reelle. Elles paraissent avoir diverses 
origines. 

Des communautes depuis (( toujours )) situees dans des zones reculees e t  inhospita- 
lieres ont parfois reussi B maintenir leur isolement, notamment le  long de la Cordil- 
lère Orientale, à l'est des provinces de Chimorazo e t  de Cañar, B des altitudes supé- 
rieures B 3 O00 e t  3 500 metres. II existe dans ces zones de petits terroirs d'altitude, 
B plusieurs jours de marche de tout centre important, suffisamment prosperes pour 
s'autosuff ire, suffisamment pauvres pour n'avoir hei l16 aucune convoitise. 
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La plupart des (( nouvelles )) communautes indépendantes avaient surtout une 
fonction de refuge. Parfois, la vieille communaute pre-incaïque e ta i t  seulement 
montee plus haut dans le  (( paramo D (2), repoussee par les empidtements successifs 
des grands proprietaires fonciers. Les conflits n6s de ces spoliations ont pu atteindre 
un te l  degr6 d'intensite que les (( comuneros )) ont refusé, ou n'ont pu, s'intkgrer 
dans les rapports de production crées par la hacienda. I l s  ont donc tente de survivre, 
soit en remontant dans les ((paramos )),soit en colonisant des terroirs plus lointains. 
Ce schéma explique la fondation de nombreuses communautes sur les hauteurs h 
l'ouest de Latacunga e t  d'Ambato, où, de proche en proche, les très vieilles'commu- 
nautes autrefois situees aux environs de 2 500 m ont et& repoussees vers des alti- 
tudes voisines de 4 O00 metres (Guangaje, Chibuleos...). 

Les groupes de ces zones-refuges presentent un certain nombre de caracteristiques 
sur le plan des attitudes culturelles : I'agressivit6 B I'bgard de I'ex$kieur y est parti- 
culierement vive. On ne peut, aujourd'hui encore, y pknetrer sans courir le risque 
de subir des violences physiques. Agents de recensement e t  fonctionnaires en 
mission évitent de s'y aventurer, ou demandent la protection d'une escorte armee. 

Pourtant, cette unanimite dans le rejet masque difficilement la faiblesse de la 
cohesion culturelle. La pauvret6 d'ensemble est telle que les mbcanismes internes de 
solidarite ne peuvent plus fonctionner harmonieusement et, depuis parfois fort 
longtemps (la fin du XVlldme sidcle dans certains cas), les (( comuneros )) ont pris 
l'habitude de longues migrations saisonnieres. 

Les co"unaut& juridiquement u libres )), mais dependant Bconomiquement d'un 
latifundio, vont peu B peu Constituer la norme. Avec le temps leur structure sociale 
va devenir de plus en plus complexe, puisqu'elles participent au fonctionnement de 
trois sphères nettement cloisonn6es. 

La sphère communautaire a relativement peu bvoluc! depuis les temps pre-incaïques, 
mais l'aire de son fonctionnement ne cesse de se retrecir : le temps consacre aux 
rapports de production communautaires devient de plus en plus marginal, les ceré- 
monies sociales perdent leur autonomie pour &tre, au moins partiellement, confis- 
quées par le pouvoir religieux colonial. 

La sphere paroissiale fonctionne sur plusieurs registres. Le cierge e t  les Blements 
locaux du pouvoir civil, qui résident dans le bourgmarche le plus proche de la 
communautb, exercent des formes relativement simples de domination politico- 
administrativo-religieuse sur l'ensemble des groupes de la circonscription. Mais, en 
plus, les commerçants metis du bourg exercent des formes infiniment plus 
complexes de domination economique e t  sociale fondées notamment sur I'institu- 
tion du (( compadrazgo )) (litt6ralement, l e  (( cornperage ))I, qui cree entre eux et  les 
paysans indigenes des rapports Btroits, mais asymetriques, de parente fictive. Ces 
liens sont l'origine de denses reseaux de prestations e t  contre-prestations dans 
lesquels les riches commerçants donnent plus de (( protection sociale e t  les 
paysans pauvres davantage de produits issus de leur travail. 

La sphere de l a  hacienda, enfin, l a  plus souvent decrite, est marquee par une sou- 
mission totale h la  structure pyramidale d'autorite, dominee par le  propriétaire 
foncier, cette soumission ne durant que le temps pendant lequel l'indigene, pour 
assurer sa subsistance, est contraint d'appQrter sa force de travail B l a  hacienda. 

Les communautes juridiquement (( libres )) qui eurent le privilege aux debuts de 
1'6ppque colonialg, d'échapper au contr8le d'ce encomenderos )) prives ont, dans 

l'ensemble mieux reussi B preserver leur identité culturelle. Pour limiter les 
exactions likes B I'(( encomienda )) privee, en effet, la  Couronne s'btait réservee un 
certain nombre d'c( encomiendas )) pour lesquelles elle pratiqua longtemps une 
politique déliber& de protection des institutions communautaires. On Bvitait donc 
de porter atteinte aux Systemes de production traditionnels, on tentait de ne pas 
trop modifier les modèles de peuplement, etc, La region d'Otavalo (province 
d'lmbabura) doit notamment a son inclusion dans une ancienne (( encomienda )) de 
la Couronne le  fait d'avoir pu conserver jusqu'h une &poque recente des structures 
communales pratiquement intactes : les grandes proprietés qui chercherent B 
s'étendre durent composer avec des (( Comunas )) encore homogenes e t  bien orga- 
nisées qui purent souvent, ainsi, conserver des elements substantiels de leur terroir 
traditionnel. 

Les communautés situbes dans le pbrim8tre d'une hacienda subissaient en général le 
plus fortement le processus d'acculturation, surtout lorsque le proprietaire les avai t  
créées de toutes pieces avec des travailleurs indigènes venusd'horizons géographiques 
divers. L'homogbneité culturelle eta i t  alors très faible ou nulle e t  l'influence de la 
religion catholique s'y faisait sentir beaucoup plus nettement qu'ailleurs. De plus, le 
paternalisme patronal avait coutume de s'exercer de façon selective selon des 
formes verticales d'autorite tres personnalisees qui donnaient au dependant le senti- 
ment d'&tre dans une situation particuliere, potentiellement menacée par tous les 
autres dépendants. Rien n'btait plus étranger B l a  naissance d'un sentiment de classe 
et  peu de sociétés etaient moins coherentes aussi, traversées de rivalites e t  de 
conflits entre groupes et  sous-groupes e t  mdme entre individus appartenant A un 
mdme sous-groupe. 

Pourtant, dans ces pseudocommunautés, les conditions n'étaient pas toujours 
mauvaises pour que soient sauvegardées certaines formes d'autonomie culturelle. 
Le systeme d'autorité de la hacienda s'accomodait trds bien, en fin de compte, 
d'une certaine structuration sociale des travailleurs, qui en permettait le contrôle et  
facil i tait la transmission des injonctions. 

On ne s'opposait donc pas, en géneral, h ce que les travailleurs d'un latifundio 
reconstituent peu h peu de petites communautés fondees sur une origine géogra- 
phique commune, ou sur la  constitution de reseaux d'ichanges matrimoniaux. 
L'autorité des (( leaders )) spontanés, qui apparaissaient ainsi, pouvait fort bien @tre 
reconnue e t  mpme protégée par le  (( terrateniente )) si elle ne tentait pas de se 
constituer en contre-pouvoir. 

L'EgIise parait avoir eu sur ce point une politique relativement originale, en tendant, 
le plus souvent, B respecter, sur ses immenses domaines, l'essentiel des structures 
Communautaires existantes, contribuant meme parfois A leur renforcement e t  se 
contentant d'accoler la  hierarchie spontanee un petit nombre de personnages 
dotés de fonctions relativement limitees ( (( sacristan )), (( alguacil ))...I, simples 
agents de transmission. L'ensemble fonctionnait alors comme une fédération thko- 
cratique de petites unites socio-politiques de type traditionnel ayant plus ou moins 
formellemeqt integré l'apport idéologique de l a  religion catholique. 

Les communautes indigenes issues de I'epoque coloniale ne se diffkrenciaient pas 
seulement par la forme de leur articulation avec le  système de haciendas. Leur inte- 
gation dans le Systeme idéologico-religieux impose par l a  Colonie se realisait aussi 
dans des conditions fort differentes. 

*: c 

,191 190 



Í3 - Les formes de I'int6gration des communauttSs indigènes dans le 

L'apport chrétien espagnol a 6th quantitativement tres important dans le processus 
de constitu tion de la conscience religieuse indigene. Pourtant, en profondeur, les 
vieilles ideologies pr8-incaïques n'ont pas et6 extirpees malgré les efforts de g6néra- 
tions de missionnaires. A certains Bgards, le christianisme paralt avoir surtout déter- 
min6 un enrichissement de l a  terminologie cultuelle, du pantheon e t  des rites, sans 
modification veritable des structures ideologiques e t  des coherences cosmogoniques 
anterieures. La diversite actuelle des manifestations locales du rite catholique, la 
coïncidence, presque exacte, entre les grandes fetes chretiennes e t  le  calendrier 
festif pr6-incaïque, le volet resolument (( païen )) e t  communautaire de toutes les 
grandes manifestations religieuses sont autant d'élements qui permettent sans doute 
de définir le christianisme indigene des Andes, comme une religion syncrétique, 

On commence aujourd'hui entrevoir plus clairement les grands traits de I'articula- 
tion qui, dans les premieres decennies de l a  colonisation, s'est peu A peu créée entre 
les deux Systemes ideologiques. II semble probable, au moins en Equateur, que cette 
articulation s'est d'abord rkaliske au sein des (( Cofradfas 1) (confréries laïques, 
contr816es par le clergé e t  vou6es B la  dévotion d'un saint choisi comme patron de la 
communautt5) e t  a trouve son expression la plus achevee dans le (( sistema de 
cargos )) . I I s'agit d'une sorte d'itineraire d'ascension sociale en fonction de I'dge, 
ouvert en principe, h tous les membres d'une communaute, e t  marque par I'acces- 
sion successive A certaines charges dotees d'un prestige social de plus en plus élevé, 
ces charges consistant, pour l a  plupart, en fonctions B assumer lors des grandes fetes 
religieuses de la paroisse. 

systeme id6ologico-religieux de la Colonie 
'. . 

Pour chaque charge, que l'on conserve en général une année, il convient d'assumer 
des fonctions d'organisation dans certaines fdtes religieuses, sous le contr6le de 
l'appareil ecclésiastique. Ces fetes ont succedé, avec quelques adaptations de pure 
forme, aux anciennes cerémonies communautaires. Elles impliquent des dépenses 
qui peuvent devenir tres lourdes lorsque l'on accede aux charges les plus élevées. 
Ainsi, en acceptant les seules formes ideologiques tolerees par le  colonisateur, les . 
communaut6s indigenes ont pu conserver l'essentiel des mecanismes qui assuraient 
leur cohésion e t  la reproduction des structures sociales essentielles. 

Sur les formes differentielles de cette integration íd6Blogique selon les Bpoques et  
les lieux, les etudes commencent B peine B &tre esquissees (cf. en particulier I'en- 
semble des travaux publiés dans les Actes du LXlle Congres International des 
Americanistes, sous le titre (( Systeme des charges civiles e t  religieuses des commu- 
nautes indiennes Meso-américaines e t  andines )), vol. VI, 1979, pp. 137-2541, e t  les 
hypothèses sont plus nombreuses que les certitudes. Pourtant, au moins dans l a  
Sierra Bquatorienne, il semble que les differentes formes de (( sistema de cargos )) 

aient vari6 entrte deux limites extremes. 

~ 

.._ 

A l'un de ces extremes, le Systeme est presque entidrement maîtrisé par les agents 
externes de domination, les commerçants metis, le cierge, l'administration locale et, 
dans une certaine mesure, les proprietaires fonciers : les depenses engagées excedent 
de très loin les possibilites dconomiques de l'indigene qui s'endette aupres des 
fl fournisseurs )) (debitants d'alcool, marchands de vdtements, fabricants d'bléments 
pyrotechniques ...I e t  donne sa terre en gage. Ne pouvant rembourser, il cède sa 
terre et, dans le meilleur des cas, se retrouve metayer B mi-fruit sur ses propres 
terres. Pour compl6ter ses revenus devenus insuffisants, il n'aura d'autre ressource 
que I de proposer- ses services dans la hacienda voisine comme journalier ou 
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(( huasipunguero )) (3). Ainsi, le (( sistema de cargos )) fonctionne comme un tres effi- 
cace e t  un tres coherent instrument d'alibnation Bconomique du paysan indigene. 

Dans un autre cas, malheureusement beaucoup plus rare en Equateur, l'ensemble du 
Systeme est, pour l'essentiel, contrdl6 par la communaut6. Le (( prioste )) (nom le 
plus &kalement don& B celui qui remplit une charge) ne finance pas seul ses 
depenses. Parfois, il s'adresse B son groupe familial dans son ensemble - e t  les plus 
riches contribuent alors plus que les autres -, parfois -c'est notamment le cas dans 
certaines regions de I'Azuay e t  du CaAar - il reçoit, le temps que dure sa charge, 
l'usage d'une parcelle dont le produit,apres culture en entraide Blargie (la ((minga ))I 
lui permettra de financer l'essentiel des dépenses. Jusque vers le debut du 
XlXBme si&cle, une partie des terres appartenant aux (( Cofradías )) )) assurait cette 
fonction. La communaute tend alors B limiter les depenses externes : l'alcool est  
produit sur place ou &hang6 contre des produits locaux, orchestres e t  danseurs 
proviennent du groupe lui-mdme ou de groupes amis avec lesquels existent des rela- 
tions de r6ciprocit6 ... Le Systeme fonctionne alors - c'&ait sa vocation initiale - 
comme instrument de cohesion sociale, en renforçant les liens de solidarite, en 
nivelant les differenciations Bconomiques internes, I I  demeure un instrument 
privilbgir! de defense contre les aggressions externes qu'elles soient d'origine econo- 
mique, id6ologique ou culturelle. 

Beaucoup de situations intermediaires existent entre ces deux Schemas extremes. En 
&n6ral, les communautes de haciendas ou (( libres )) sont assez nettement depen- 
dantes de I'exthieur. Le contrble des dépenses festives par la communaute caracte- 
rise les groupes qui jouissent d'une certaine independance Bconomique (les Saraguro 
du nord de la province de Loja, par exemple). Pourtant, au sein meme des commu- 
nautes dites (( independantes )) apparaissent de plus en pluS.des seuils : lorsque la 
pauvret6 du groupe devient trop grande, il n'est plus possible de dégager un quel- 
conque surplus pour assurer le financement des fdtes. MtSme les habituels usuriers 
renoncent B effectuer des pr&s dont les gages ne prksentent pas une valeur suffi- 
sante. Beaucoup de communautes pauvres du canton d'Otavalo ont ainsi kt6 
contraintes, au cours des 20 dernieres années, B renoncer h la pratique de fetes dont 
les motivations ideologiques n'avaient pourtant pas encore disparu. 

Ainsi, B la faveur de ces differentes formes d'intégration des communautes indigenes 
dans les Systemes coloniaux d'exploitation sont nees de fortes differences dans les 
niveaux de preservation culturel le qui apparaissent actuellement dans la Sierra 
équatorienne. Certaines communautes appartenant, par exemple, aux groupes 
Saraguro ou Salasaca, ou divers sous-groupes Cañaris, paraissent avoir conserve 
l'essentiel de leurs caractéristiques culturelles : leurs façons de se v&tir, de se coiffer, 
leurs rites agraires et familiaux. paraissent n'avoir pas significativement change 
depuis les descriptions qu'en firent les chroniqueurs des XVleme e t  XVI leme si8cles. 
Leurs traditions orales, leurs mythes d'origine, les cultes qu'ils rendent B certains 
lieux naturels demeurent tout-&fait spécifiques, très differents, souvent, d'une 
v a l l b  B l'autre, d'un sous-groupe familial A l'autre, maigre le  vernis unificateur du 
rituel et  de l a  cosmogonie catholiques. Leur particularisme s'&end aux domaines 
artistime, dialectal, e t  meme, B la  conscience d'un veritable e t  orgueilleux senti- 
ment national. Pour les anciens (( mitimaes )), l'origine de cette vigueur est Bvidem- 
ment B rechercher dans la cohesion initiale de groupes, transplantes collectivement, 
qui ont dQ trouver dans leur statut de minorite l'energie necessaire pour ne pas 
perdre leur identite. 

! - ,- 
c 

...e 

D'autres communauth ont conserve, B travers les vicissitudes de l'histoire, I'essen- 
t iel de leurs caracteristiques culturelles ou, tout au moins, ont reussi h donner une 
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forme originale aux inhitables adaptations imposees par la situation de domination 
coloniale, Ce sont celles qui ont pu conserver leur implantation d'origine, sans que 
le terroir cummunautaire ai t  subi de trop g.ri+ves atteintes. Dans ce cas, la  cohesion 
des structures Bconomiques et,sociales traditidnnelles est demeuree tr6s forte e t  les 
barrages eleves contre les influences externes (cf. infra) sont restes, jusqu'h une 
Bpoque recente, tres eff icaces. e,' '' 
D'autres groupes, par contre, on kt6 entierement acculturks depuis plusieurs g h b -  
rations deja. De la cu,lt!re,!asto.(dansl'actuelle province du Carchi e t  le  sud Colom- 
bien) ne demeurent aujourd hui qÚè des documents arch6ologiques, des chroniques 
e t  les anthroponymes des autochtones qui, en depit de leur evident heritage biolo- 
gique, se considerent comme des (( blancs )), qu'ils sont effectivement devenus sur le 
plan culturel. 

LES MECANISMES COMMUNAUTAIRES DE 
PRESERVATION CULTURELLE E T  LEUR DECLIN RECENT 

A - Les mecanismes communautaires de pdservatian culturelle : 

L'examen a posteriori des differents Schemas d'kvolution donne A penser que la 
bonne qualite de la pr6servation des valeurs culturelles depend notamment de deux 
facteurs : 
- la persistance d'une organisation sociale communale coherente, 
- I'eff icacite de pratiques plus ou moins institutionnalisees visant B rejeter. en tota- 
l i te ou en partie les influences exterieures. 

Les bases t'conomiques de la coht'sion de l'organisation sociale communale 

Les conditions de bon fonctionnement de l'institution communale sont A la  fois 
simples e t  exigeantes. Simples, parce qu'il suffit d'un terroir de dimension suffi- 
sante pour attribuer, A tout nouveau (( comunero )) qui en fait la  demande, la- , F  _. . 
parcelle de terre cultivable necessaire B sa subsistance. Exigeantes, parce que toute 
limitation dans la quantite ou la qualitk des terres disponibles déclenche des m6ca- 
nismes qui provoquent l'apparition d'une differenciation fonciere interne. Lorsque 
les terres viennent B manquer on assiste tres generalement B une cristallisation des 
droits fonciers existant, B une transmission personnaliske par voie d'heritage de 
parcelles qui devraient normalement revenir dans le  fonds commun e t  B I'allonge- 
ment de I'Bge moyen auquel les jeunes comuneros peuvent recevoir le droit d'avoir 
leur propre exploitation. En meme temps, on assiste presque toujours B un detour- 
nement piogressif des fonctions communales par les membres du Cabildo (4) au 
profit d'interets personnels FU familiaux. Le pouvoir cesse d'&re exerce B tour de 
r81e par des representants de tous les sous-groupes. II tend au contraire B &tre mono- 
polise par les elements qui ont acquis la plus grande puissance Conomique locale e t  
cherchent dans l'exercice du pouvoir politique le moyen de reproduire leur situa- 
tion dominante. Les affrontements deviennent alors inbvitables e t  de vieux conten- 
tieux familiaux, de tres archarques clivages sociaux servent de pretexte ideologique 
B de tres prosaïques luttes economiques. 

lc, 

, Dans une (( Comuna )) qui fonctionne bien, divers mecanismes permettent de freiner 
ou d'ankantir le developpement d'une differenciation economique interne reelle- 
ment significative. Les terres sont periodiquement redistribuees (Cañar, sud- 
Chimborazo) ou, lorsque les attributions sont definitives, on veil le B ce qu'aucune 
fam,ille n'ait plus de terres qu'elle ne peut normalement en cultiver. Si un 

(( comunero )) parvient cependant h obtenir des revenus superieurs B la moyenne du 
groupe, par exemple, en participant avec bonheur B des activites extra-agricoles, on 
le designera plus frequemment pour assumer les charges communautaires les plus 
dispendieuses. Son ascension sociale s'en trouvera accelerke e t  i l  accedera plus jeune 
aux fonctions les plus prestigieuses, mais il ne pourra mettre en place un processus 
individuel 'd'accumulation qui aurait pu  Bventuellement deboucher sur une repro- 
duction Blargie de sa propre richesse. Si un individu voulait cependant Bchapper A 
ces mkanismes de redistribution, en invoquant par exemple sa conversion h une 
secte bvangeliste qui interdit la participation aux fetes communautaires, i l  se verrait 
alors exclu de la communaute (le cas n'est pas rare) e t  entreprendrait un itineraire 
individuel d'acculturation le  faisant acdder au statut social de metis, dbtenteur, par 
exemple, d'un petit commerce au bourg le plus proche. 

Lorsque I'int6grit8 des terroiis communaux se trouvait atteinte ou lorsque I'augmen- 
tation. de la population rendait impossible la  reproduction du groupe sur les 
anciennes bases Bconomiques, certaines communautks ont su Blaborer des strate- 
gies d'adaptation economique qui permirent B la  longue la preservation de I'essen- 
tiel des valeurs communautaires. Les Saraguro, par exemple, ont reussi B constituer 
un double terroir en dkfrichant les pentes boiskes de la Cordillere Orientale pour y 
Btablir de vastes phturages qui sont devenus l'une des bases de leur relative prosp6- 
rite, alors que I'etroitesse de leur heritage foncier paraissait les condamner B des 
activites exclusivement agricoles ou artisanales. Plusieurs communautes villageoises, 
dans la region d'otavalo, bien que pratiquement privees de terre, ont su utiliser leurs 
vieilles aptitudes B l'artisanat textile e t  au commerce pour obtenir les revenus que 
ne permettait plus une agriculture de (( microfundio )), e t  meme, dans certains cas, 
pour &velopper un processus d'accumulation qui a permis, B certaines d'entre 
elles, de racheter une partie des terres dont elles avaient et6 autrefois spoli6es. 

Ainsi, dans ces deux cas,des concessions ont et6 faites au Systeme dominant,notam- 
ment en presentant sur le marche une partie du surproduit communautaire (bœufs 
chez les Saraguro, Btoffes chez les Otavalo), L'argent ainsi obtenu permet d'assurer 
la satisfaction des besoins essentiels ; ce qui reste, est introduit dans les cricuits 
drkmoniels communautaires et  contribue fortement au renforcement de la cohe- 
sion sociale. 

Les pratiques de rejet des influences extkrieures 

La forme de rejet de I'ext6rieur la  plus utiliske au cours des premiers siecles de colo- 
nisation fut certainement la fuite. Pour Bchapper aux exactions, des individus 
pouvaient quitter leur communaute, notamment pour se rendre en ville, oh il leur 
etai t  permis d'exercer des activites artisanales. Dans ce cas, on assistait presque 
toujours B une tres rapide acculturation e t  B la perte du statut d'indien. 

La fuite collective de communautes entières avait au contraire pour resultat de 
preserver I'identith ethnique menac6e. Ce fut le  cas, par exemple, vers l a  fin du 
XVllème siecle de plusieurs communautks indigenes vivant au voisinage de 
Pimampiro (province d'lmbabura), qui prefbrèrent l'exil collectif au travail, sous 
l'ordre des Jesuites, dans la chaude vallee sub-tropicale du Chota. On retrouve, 
aujourd'hui encore, sur les contreforts orientaux de la Sierra, des groupes qui 
conservent la  tradition de cette grande migration. 

De m&me, les Paltas, sans doute de culture Jivaro, qui vivaient autrefois sur l'actuel 
territoire de la province de Loja, en ont totalement disparu, d'abord B cause des 
destructions physiques e t  des mouvementsde reflux imposes par la phetration Inca, 
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ensuite e t  surtout, pour Bchapper au recrutement massif par les Espagnols de main- 
d'œuvre pour les mines de taruma e t  Portovelo. Les tentatives ad'explication les 
plus vraisemblables de 'cette disparition font Øtat d'une possible emigration dans 
l'Est amazonien, au voisinage d'autres groupes apparentes aux Jivaros. 

Actuellement, les attitudes de rejet de I'ext6riwr s'expriment surtout par I'inter- 
diction faite B tout a &ranger )) non explicitement autorise, de penetrer sur le 
territoire communal. Les anciennes zones-refuges sont particulidrement vigilantes 
sur ce point et  disposent de guetteursqui signalent au son du (( churro )) (5) I'arride 
de visiteurs suspects. Certaines communautes figurent dans la (( zone rouge )) (6) 
des recensements pour avoir B diverses reprises moleste les enqueteurs ou tous 
autres agents de I'Etat Bquatorien; 

I I  convient de faire une place B part aux (( levantamientos )) (jacqueries) qui furent, 
au cours de l'histoire, si frequents dans l a  Sierra Bquatorienne. La forme du rejet 
est ici plus brutale, mais elle n'est ni permanente, ni institutionnalisee. En ce sens, 
son efficacite est sans doute faible sur le plan de la  preservation culturelle. On n'a 
pas, jusqu'B pl'sent, Btudie methodiquement, sur une longue periode, les facteurs 
qui sont B l'origine des flambks localisees de revoltes indigenes (7). Certaines 
constantes apparaissent cependant des les premiers examens. Les (( levantamientos )) 
sont surtout frequents dans les zones B fortes densites humaines, où les terroirs 
communaux ont subi d'importantes spoliations, Ce sont pourtant les agents exté- 
rieurs de la domination qui sont le plus souvent vises, collecteurs d'imp8ts ou de 
dTme, agents du recensement ..., beaucoup plus que les personnes appartenant B la 
structure d'autorite de la hacienda. Les revoltes contre une hacienda surviennent 
trds souvent apr6s un changement de proprietaire ou d'administrateur, lorsque sont 
imposes de nouveaux rythmes de travail, de nouvelles techniques de production ou 
lorsqu'on porte atteinte B certains droits d'usage ancestraux, De façon generale, ce 
n'est pas le rapport d'exploitation lui-meme qui parait remis en cause dans le 
4 levantamiento )),mais une aggravation, parfois infime, de I'intensite de ce rapport, 
ou meme, un changement qui peut ne pas correspondre B une aggravation (par 
exemple, on reprend leurs parcelles B des (( huasipungueros )) pour leur en donner 
d'autres de qualite Bgale ou superieure). 

B 

I 
Ces revoltes soudaines sont caracterisees par leur aspect inorganid, a-institutionnel, 
et la presence de sequences quasi-rituelles que l'on retrouve d'une Bpoque B l'autre, 
d'une region B l'autre ; le lynchage, le feu, le rBle des femmes qui, dans la phase 
ascendante du drame, tendent B exacerber la crise ... La variante messianique de l a  
revolte indigene presente, au contraire, un semblant d'organisation, des comporte- 
ments plus structul's, mais on n'en connait d'autre exemple, en Equateur, que le 
soulevement de Daquilema, dans la region de Guamote, en decembre de 1871. 

B - Le dbclin des mdcanismes communautaires de preservation 
culturelle 

Les grandes mutations subies par les structures agraires Bquatoriennes au cours des 
dernieres décennies ont largement contribue B porter un coup &vere B la base Bco- 
nomique du fonctionnement des mecanismes communautaires de preservation 
cultyelle. Dans le mgme temps e t  dans le  meme sens, des atteintes d'ordre idéolo- 
gigue, tout aussi efficaces, etaient portees A ces mecanismes. 

.. 
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Les atteintes Bconomiques au fonctionnement des mBcanismes communautaires 
de prBsetvation culturelle 

SOUS l'effet des recentes mutations qui ont secoue le monde rural, avant e t  apr6s 
la Reforme Agraire, les communautes indigenes ont profondement change. 

Sauf de rarissimes exceptions, on ne trouve plus, desormais, dans l a  Sierra equa- 
torienne, de communaut6 de hacienda, puisque les anciens travailleurs prkcaires ont 
6th expulses (juste avant l a  Reforme Agraire, ou, apres, contre une indemnisation) 
ou se sont vus attribuer la propriete de terres qui leur ont permis de se constituer en 
communaute libre le plus souvent sur un nouveau territoire, sensiblement eloigne, 
parfois, de leur ancienne implantation. 

Pour toutes les communautes libres, y compris les plus recemment creees, les liens 
avec les haciendas du voisinage se sont distendus ou, mdme, ont Bt6 brutalement 
rompus lorsque' des conflits ont surgi B propos de l'application de la Reforme 
Agrai re. 

Avec l'attribution de nouvelles terres, souvent dans les (( paramos )) (81, les commu- 
nautes dont le terroir traditionnel Bta i t  trop reduit, se sont scindees en plusieurs 
fractions. L'essaimage s'est souvent opere dans un climat conflictuel, car les terres 
attribuees B un nouveau sous-groupe e t  mises en culture par lui, servaient autrefois 
de pbturages B l'ensemble des autres sous-groupes qui ont alors refuse de reconnaltre 
le f a i t  accompli, Les cooperatives formees d'ex-huasipungueros ont parfois etc! avan- 
tag6es dans l'application de la Reforme Agraire par rapport B d'autres categories 
d'anciens travailleurs precaires, les (( arrimados )) par exemple, ou les anciens 
(( journaliers )) qui, parfois, ont et6 cong6dies sans autre forme de proces. De vieux 
conflits ancestraux entre Communes voisines se sont soudain reveilles B la faveur de 
revendications fonci6res ou du demarrage de procedures d'achat par des groupe- 
ments de paysans constitues B cet effet. 

En tout etat de cause - e t  bien que cela puisse paraltre paradoxal B premiere vue - 
l'une des consequences de la Reforme Agraire a 6th de generaliser le  minifundio e t  
d'aboutir une aggravation de la penurie des terres au niveau des communautes 
locales, En effet, par la procedure du a reasentamiento )) les proprietaires fonciers 
ont souvent pu attribuer aux beneficiaires de l a  Reforme Agraire des parcelles de 
surface sensiblement equivalente B celles qu'ils cultivaient autrefois, mais beaucoup 
plus mal situees, sur des pentes impropres B l'irrigation, exposees aux risques de 
gelBe et b I'hrosion. De plus, les anciens travailleurs prkcaires, expulds B la  veille de 
la Reforme Agraire, e t  les anciens journaliers desormais sans emploi (les haciendas 
ont considerablement reduit leurs besoins en personnel) n'ont pu Bviter - tr& 
souvent - de retourner ti leur communaute d'origine. Dans celle-ci desormais, la  
terre est devenue rare e t  cette penurie est aggravee par le  fait que les haciendas se 
sont souvent debarassees des parties de leur exploitation qui etaient les moins pro- 
ductives et  sur lesquelles les paysans du secteur etaient autrefois autorises B faire 
pa9tre leur betail e t  B exercer divers droits d'usage (vaine pbture, ramassage de bois, 
eau pour les besoins domestiques...). Les anciens pdturages ont souvent et6 &des A 
des cooperatives de paysans pauvres ou d'anciens (( arrimados )) qui, pousses par l a  
n6cess-it8, les ont mis en culture malgr6 leur pietre potentiel agronomique, privant 
ainsi les autres communautes du voisinage d'un element essentiel de leur Bquilibre 
economique. 
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Cette situation.entraTne deux condquences importantes. 

'D'abord elle conduit au mauvais fonctionnement de l'institution communale, en 
suscitant des failles profondes dans la cohesion sociale traditionnelle. 

Ensuite - e t  surtout - elle oblige le paysan indighe, pour assurer sa subsistance, g 
effectuer des migrations temporaires qui le conduisent toujours plus loin, toujours 
plus longtemps B la  recherche d'un salaire. La duree de la migration temporaire es t  
peu B peu devenue le principal facteur discriminant quant B I'efficacit6 des mdca- 
nismes de preservation culturelle. Plus nombreux sont les migrants temporaires 
d'une communaute, e t  plus longue leur absence, plus s'effondrent rapidement les 
normes culturelles qui avaient resiste B des siecles de colonisation. Les (( comuneros )) 
ne se retrouvent plus reunis que quelques jours par an, lors des grandes fetes patro- 
nales. Mais le contenu meme de ces fdtes se degrade d'annee en annee ; la signifi- 
cation sociale de l'ostentation a Chang6 : il s'agit beaucoup plus, desormais, de , ,~ 
demontrer une reussite economique individuelle que de contribuer au fonctionne- - 
ment harmonieux des institutions communales. * 

Mais, surtout, l'irruption relativement importante de revenus monetaires dans les 
circuits communautaires est venue perturber gravement le  fonctionnement des 
mecanismes traditionnels. 

La generalisation du minifundio e t  l'apparition d'une penurie de terres g6n6ralis8el 
emp&.hent, selon le  schema que nous avons decrit precedemment, le bon fonction- 
nement de l'institution communale, e t  de graves dissensions internes viennent 
compromettre la cohesion sociale traditionnelle. 

Mais surtout, les rapports de travail passent desormais par la mediation du marche. 
Les liens privilegies unissant les paysans B une hacienda de leur secteur ont et6 
abolis : les anciens huasipungueros (( arrimados )) ou metayers sont devenus de 
simples journaliers que des migrations temporaires conduisent toujours plus loin, 
pour une duree toujours plus longue, B l a  recherche du salaire le plus eleve. Les 
migrations constituent sans aucun doute le  plus grave facteur de deculturation que 
connaissent actuellement les indigenes Bquatoriens. Le phenomdne a et6 suffisam- 
ment decrit pour devenir un veritable lieu commun. I I  y a, bien sor, en premier 
lieu, l'apprentissage de nouveaux modes de vie, urbains le plus souvent, e t  de nou- 
velles valeurs jusqu'alors A peine entrevues. Mais, surtout, l'irruption relativement 
importante de revenus monetaires vient gravement e t  definitivement perturber l a  
plupart des mecanismes communautaires. Ce sont souvent les jeunes qui gagnent B 
I'exterieur les revenus les plus importants. Or, i ls ont subi l'influence des ecoles, des 
modes de vie urbains ; ils comprennent que l a  societe traditionnelle ne leur offre 
guere d'avenir dans la mesure oÙ i ls devront attendre indefiniment pour acceder B la  
terre et  donc B un statut de (( comunero )) B part entihre. I l s  auront donc tendance 
B exploiter B leur profit les chancesqui s'offrirontBventuellement B eux. La montee 
des cooperatives paysannes servira parfois B cette fin : les pouvrois publics e t  les 
organismes qui interviennent dans le developpement rural tendent, B privilegier les 
cooperatives par rapport aux autres modes d'organisation productive. I Is  recher- 
chent pour celles-ci des leaders jeunes, alphab6tises, dynamiques, (( modernes )) qui 

, correspondent souvent au signalement des jeunes migrants. On retrouve ainsi quel- 
quefois, en filigrane des conflits opposant les cooperatives aux vieilles structures 
communales, un conflit de generations qui marque la degradation peut-etre irréver- 
sible de la cohesion des soci8t6s indigenes traditionnelles. 
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Les atteintes id&ologiques au fonctionnement des mecanismes communautaires 
de prdsetvation culturelle 

L'ideologie dominante, celle des blancs, a toujours, depuis l a  Colonie, vehicult: une 
idée très pejoree des (( mentalites traditionnelles D. Cette tendance, pourtant 
ancienne, s'est trouvke aggravee B partir des annees 50 sous l'effet d'une offensive 
ideologique d'envergure inspirke B l a  fois par les courants de pensee (( desarrollistes )) 
e t  par une partie des courants inspires du marxisme. 

Pour les premiers, la culture traditionnelle est synonyme de conservatisme e t  
d'arrieration. Elle determine des comportements irrationnels, notamment sur le plan 
konomique. L'argent, par exemple, n'est pas accumule dans la perspective d'un 
investissement productif mais est dilapide B l'occasion des fdtes qui enfoncent 
toujours davantage les populations indigenes dans l'alcoolisme e t  l'endettement. Les 
techniques culturales heritees du passe interdisent tout espoir serieux d'ambliora- 
tion de la productivit6. En un mot, la  culture indigene - ou ce qu'il en reste - 
constitue un grave obstacle au dkveloppement. Deux moyens peuvent permettre de 
surmonter cet obstacle. 

La penetration des rapports marchands, dans une societe traditionnelle a des effets 
dissol\rants dont on a souvent pu mesurer I'efficacite. II suffirait de rendre plus aise 
le fonctionnement de l'economie de marche par exemple, en ameliorant I'infra- 
structure economique du pays e t  en accelerant les autres politiques de develop- 
pement. 

La lutte contre les mentalites traditionnelles peut aussi se mener par I'intermkdiaire 
d'une politique de (( metissage culturel )). Elle peut n'&tre pas directement recher- 
chb, comme dans le cas de l'extension du Systeme scolaire e t  de I'alphabktisation 
en espagnol. Elle peut, dans d'autres cas, etre le  resultat d'une strategie consciente 
dont la meilleure expression, en Equateur, se trouve dans cette (( Ley de Cultura 
Nacional D, promulguee en 1972 par le (( Gouvernement National-RBvolutionnaire )) 
du General Guillermo Rodriguez Lara qui, selon l'expression de Norman Whitten Jr, 
presente (( une culture nationale ideale etablie par decrets de la bureaucratie )) 

(M. Naranjo e t  al. 1977, p. 183). Certaines expressions de l'ancien chef d'Etat resu- 
ment la situation de façon saisissante : (Todos los ecuatorianos son parte indigenas )) 
e t  (( Todos nosotros pasamos a ser blancos cuando aceptamos las metas de la cultura 
nacional )) (id.). 

Malgr6 de profondes diffkrences, on peut ranger dans ce courant anti-traditionnaliste, 
les id6ologie diffusees, avec une efficacite certaine, par les Missions Evangklistes 
nord-amkricaines qui soulignent que le salut est une notion individuelle, B laquelle 
les influences communautaires font obstacle. La premiere attitude des recents 
convertis consiste justement B cesser ostensiblement toute participation aux manifes- 
tations communautaires, et, notamment, B renoncer B tout usage de l'alcool, En 
tout etat de cause, quel que soit le contenu veritable du message )) Bvangeliste, 
la premiere consequence de sa diffusion est une grave et, parfois, dramatique segr&- 
gation au sein de communautes qui auraient pourtant besoin d'une unite renforcee 
pour faire face aux difficultes de toutes sortes qui les assaillent depuis plusieurs 
decen ni es. 

r . 

t 

A I'oppos6, pour une partie des mouvements d'inspiration marxiste, il convient 
d'assimiler la lutte indigène contre l'oppression B la  dynamique generale de la lutte 
des classes, Dans une certaine mesure, la  culture indigene peut constituer un 
obstacle B cette prise de conscience, en detournant l'attention vers des problemes 
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de relation interethnique alorsque le vrai Probleme est essentiellement un problerne 
de classe. D'autre part, les formes indigenes traditionnelles de luttes sociales, le 
(( levantamiento )) sous sa forme de flambee de violence aveugle e t  Bphkmère, 
correspond B une strategie desastreuse qui se termine inevitablement par une repres- 
sion brutale e t  ne conduit B aucune conquete durable. L'important es t  donc de 
developper dans l'ensemble du monde paysan, blanc, metis ou indigene, un vaste 
mouvement de conscientisation permettant de deboucher plus tard sur des straté- 
gies de luttes unifiees. 

La degradation des cultures indigenes s'est brutalement acceleree au cours des deux 
dernieres dkennies. Elle n'8veille pas seulement la  nostalgie des amateurs de 
folklore : on a de plus en plus cl.aire conscience des graves conskquences que cette 
situation peut avoir sur l'economie e t  la societe equatoriennes dans leur ensemble. 

La pBrennit6 des structures communales a longtemps permis de retarder le processus 
de proletarisation des couches les plus pauvres du paysannat indigene, ou, du moins, 
a permis que ce processus ne soit que temporaire : le poids de la culture tradition- 
nelle demeurait tellement fort que les migrants indigenes conservaient toujours des 
liens moraux solides avec leur communaute d'origine. Cela les incitait B des retours 
@riodiques, e t  leur donnait l'espoir, plus tard, d'investir sur place une partie, au 
moins, des sommes Bpargnees. Ainsi, s'6laborent des strategies marquees par des 
comportements coherents : on part pour hpargner e t  on tentera de revenir le  plus 
vite possible. Pendant l'absence, on conserve les normes culturelles de comporte- 
ment diffudes par le modele traditionnel. Lorsque ces normes e t  strategies se 
perdent, rien ne vient les remplacer. On voit alors apparakre des comportements 
de type anomique qui sont aussi desastreux pour l'individu que pour le  groupe 
social. 

La conscience de ces dangers lies B l'effondrement des valeurs culturelles tradition- 
nelles, est ancienne. L'Equateur a vu se developper tres tat un important mouvement 
indigeniste, illustre notamm%nt par diverses œuvres litteraires pionni$res, parmi 
lesquelles se detachent celle de Pio Jaramillo Alvarado ( (( EI Indio Ecuatoriano )), 
puMi6 en 1922) e t  de Jorge Icaza ( (( Huasipungo )), dont la  premiere edition date 
de 1934). Longtemps marque par ses succes litt6raires, le  mouvement para?t avoir 
eu des difficultes pour s'exprimer dans d'autres domaines. Les crises recentes sont 
B l'origine d'un incontestable renouveau, marque par des efforts, souvent couronnes 
de succds, pour une expression politique e t  syndicale. 

Deux courants de pensee marquent principalement ce renouveau. Les plus anciens, 
sous la forme politique, sont les courants indigenistes d'inspiration marxiste. Certes, 
comme nous l'avons deja indique, pour une partie de ce mouvement les luttes indi- 
$ries contre l'oppression ne doivent pas &tre isolees du mouvement general de lutte 
des classes, mais on ne doit pas perdre de vue que cette lutte doit revdtir des formes 
spkifiques lorsqu'elle est conduite par des groupes indigenes. La Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI) donna l a  premiere impulsion. Elle fut cr&e en 1944 
dans le sillage de mouvements paysans B dominante indighe, apparus des 1926 
dans la region de Cayambe, avec l'appui du Parti Communiste Equatorien. 

Depuis quelques annks, l a  FENOC (Federaci611 Nacional de Organizaciones Campe- 
sinas), branche paysanne de la, CEDOC (6  Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Clasistas ))I s'est fortement implantbe dans les communautes indigenes de la Sierra. 
D'abord d'inspiration catholique (le sigle signifiait, B l'origine, (( Confederación 
Ecu5toriana de Obreros Católicos ))I, elle a pris une nette orientation marxiste 
depuis l e  congres d e  1975. Le mouvement Ecuarunari (en quetchua : (( Ecuador 
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Runacunapag Riccharimuy )), ce qui signifie B peu pres ¡e reveil de l'Indien Bquato- 
rien, cf. la communication de Roberto Santana) a et6 cree en 1972 e t  tente une dif- 
ficile synthbe entre l'exaltation des valeurs culturelles indighes e t  la lutte de classe 
menee par tous les opprimes quelle que soit leur appartenance ethnique. 

Les mots& apparaissant dans les proclamations de ces mouvements sont : Reforme 
Agraire, la terre aux paysans, conscientisation, luttes unitaires, liberation de I'indi- 
g h e .  

Les courants indigenistes d'inspiration culturaliste se caracterisent souvent par des 
strategies consciemment opposees aux mouvements marxisants. Pour eux, les luttes 
des paysans indigenes doivent avant tout porter sur l'autonomie e t  la preservation 
de la sp6cificite culturelles. Les societes indigenes sont porteuses de valeurs dont la  
perte constituerait un appauvrissement inestimable pour l'ensemble du patrimoine 
culturel equatorien. Les rapports d'exploitation sont, avant tout, l'expression de 
relations inter-ethniques de domination. II existe, dans le pays, une situation de 
(( colonialisme interne )) qui constitue l'une des plus graves causes de sous- 
dkveloppement. La promotion des cultures indigenes est l'un des moyens qui per- 
mettrait de surmonter les blocages actuels, les rapports avec les indigenes pouvant 
ainsi s'exprimer sur des bases de respect mutuel, 

Les mots-cl6s dans les manifestes de ces mouvements sont : pluralisme culturel, 
relations inter-ethniques, colonialisme interne, autogestion e t  autodetermination 
indighes. 

La Federation Shuar, hors du secteur geographique concerne par cette communi- 
cation (elle se situe dans les regions amazoniennes sud-orientales), peut &tre consi- 
derde comme se rattachant B ce courant de pens6e.Son action (cf. R. Santana 1978) 
repose sur le renforcement de I'identitk culturelle Shuar, e t  sur l a  definition d'un 
Systeme de production qui combine, dans une Synthese originale, les techniques 
traditionnelles et  les nouveautes apportees par les colons qui se sont recemment 
installes dans la zone. 

D'autres. organisations que l'on peut aussi considerer comme d'inspiration cultura- 
liste, ont eu des rksultats plus discutables et, en tous cas, moins spectaculaires. 
L'Institut lndigeniste Equatorien (filiale de l'Institut lndigeniste InteramBricain), 
Modelinde ( (( Movimiento de Liberacibn e Integraci6n del Indigena Ecuatoriano ))) 
ne paraissent pas en prise directe sur la  realite indigene e t  ne concernent sans doute, 
pour l'essentiel, que de petits groupes d'intellectuels, 
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NOTES 

La grande proprieti!! eut d'abord pour fonction l'entretien des grands trou- 
peaux necessaires au bon approvisionnement des (( obrajes )) textiles. 

Paturages naturels situes sur les hauteurs dominant les terres de culture. 

Le huasipunguero reçoit l'usufruit d'une parcelle contre l'obligation de tra- 
vailler quasi-gratuitement pour le  proprietaire. 

L'6quivalent d'un conseil municipal, 

Trompe fabriquee avec une corne de bœuf. 

Les services de recensement considdrent comme (( rouges )) les zones A I'inte- 
rieur desquelles il est dangereux qu'un enqueteur se presente, e t  pour les- 
quelles on tend a recourir B des informations indirectes, 

Voir, cependant S. MORENO (1976) pour le XVll leme siecle. 

Paturages naturels situés sur les hauteurs dominant les terres de culture. 
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