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Philippe HAMELIN* 

OCCUPATION HUMAINE LE LONG DE LA TRANSAMAZOMEWE : 
LE CAS D'URUARA 

1970 : Une rupture dans le processus historique d'occupation 
de l'Amazonie 

L'Amazonie brhilienne Blait occupk avant l'aniv& des premiers 
colonisateurs europ&ns au d6but.du 17Emc sikle. Deux, quatre ou six 
millions d'indiens? I1 faudra attendre 1960, 1970, ou 1980 pour que 
l'Amazonie bdsilienne retrouve un niveau d'occupation humaine 
6quivalent B celui de 1616 quand Castello Branco fonde la ville de 
Belem. Au minimum 350 ans de trag&ie et d'incomprdhension, l'avidid 
du pouvoir et de la richesse rapide a detruie ce qui promettait d'&re un 
Eldorado. 

Nous verrons travers l'btude de la communaud du district de Uruara 
(un district de la route uansamazonienne situ6 entre le Km 125 et 240 B 
l'est de la ville d'Altamira) comment la colonisation impuIs6e par le 
gouvernement militaire en 1970 est une, rupture avec toutes les autres 
tentatives d'implantation humaine cn Amazonie et comment cette 
communaut6 malgr6 une reussite apparente reste trks fragile. 

L'histoire de la colonisation de l'Amazonie se confond avec celle des 
cycles konomiques : drogas do serfao, caoutchouc, noix du Brkil. 

* Ddmographc, ORS'IOM. 
Cet adclc est IC rc?sulmt dc rechcrchcs mcnecs au Muscu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) 
dans IC cadrc des accords de coop6mtion cntrc 1IIiistitut Français dc rcchcrchc rcienlifique 
p u r  IC d6vcloppcmcnt cn c o o p d m ~ i ~ n  (ORSTOM) ct IC Consclho Nacional de Pcsquisrs I 
(CNW. i 
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L'exuativismc végdtal, entecoupé dans les phases de crises de 
colonisation agricole, domine l'activité konomique. 

L'Cchec de ces dirférentcs tentatives peut prêter B des explications 
économiques et/ou politiques mais sa cause est il rechercher dans le 
mod& social. On ne peut pas fonder la conquête d'un espace tel que 
l'Amazonie sur la dévalorisation dc l'homme, sa réduction B un quasi 
esclavage. Une structure sociale féodale ne  permet en aucun cas de 
proceder B un d6veloppement conquérant d'espace à faible densit6 
humaine. 

&e. 

Les couronnes espagnole et portugaise se serviront de la conquête du 
Nouveau Monde comme sous-pape dc sûretd pour y canaliser les forces 
qui auraient pu contestcr la sociét6 intéricure. U ,  elles n'envisageront 
pas la crhtion d'un nouvel ordre social mais au contraire elles tenteront 
par I'élargissemcnt de l'cspace d'inlégrer les forccs contestataires et de 
reproduire le modelc mCkopolitain, réprimant fCrocement toutes les 
tentatives contrai res. 

Dans ce contexte le programme de colonisation de 1970 sera en 
rupture totale avec tout ce qui l'a pr&éd6. C'est la premihre fois dans 
l'histoire de l'Amazonie depuis le début de la colonisation portugaise que 
la conquête repose sur un nouveau contrat social2. L'Amazonie est 
offerte à l'homme librc, au paysan sans terre, au citadin marginal, en 
pleine propri6tC. Pour une fois l'homme n'est plus la composante 

. secondaire qui va rentabiliser le capitill, c%st le capital qui est mis h la 
disposition de l'homme. L'objectif est de c r h r  une classe de paysans 
moyens ; I'utopie de construire une socítté 6galitaire B la ptriphdríe d'un 
B r M  en plein miracle konomique fomente sans s'ep apercevoir une 
sociét6 chaque jour plus inCgale. Je ne puis dire si ce fut! un acte manqu6, 
un concours de circonstance ou un croche pied B l'oligarchie bourgeoise 
qui l'avait port6 au pouvoir mais le régime militaire, ne voulant pas ou ne 
pouvant. pas affronter l'oligarchie du Nordeste, va investir, en Amazonie 
au profit des défavorisés. II lcur construira des routes, distribuera des 
tcrres, donnera dcs maisons et de quoi survivre au début. Au paysan, il 
donne la tcrrc pour que cc pionnicr courageux bâtisse le Brhil de 

2. Uric caractdristiquc dc 1970 cri la civilisation dc In routc qui surgit avec fracas dans la 
civilisation du ffcuve. Est-ce uti Ficicur iinportant ou non ? A-t-il unc signification 
symbolique dc NpLUrC nvcc I C  colonisslcur portugais marin accrochb ?a la c6le et aux berges 
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demain. La terrc n'es1 plus un bien de capital comme il sied h 
l'Cconomiste ou au latifundiaire mais devient un outil de travail. 

Ce projet n'a duré que très peu de temps : dks 1974, la colonisation 
diri& est quasiment abandonnée3 (Octavio Inanni A confru reormu 
agraria). Aprks cette date, on tcnte de t6Qblir I'Quilibre en finançant le 
grand capital pour occuper l'Amazonie ; mais l'impulsion est donnh. le 
mythe est crét5. l'Amazonie est la terre où chacun a sa chance ; c'est la 
terre où le petit peut déficr IC grand, IC coronel n'y a plus sa place4. 

Pourquoi occupcr SAmazonic? La réponse en ce qui conceme 
I'Amazonie br6silienne est d'ordre ghpolitique. La fondation de BBlem 
en 1616 par Castello Branco s'inscrit dans la lutte entreprise par le 
colonisateur portugais pour expulser Ics Anglais, les Français et les 
Hollandais qui rôdent dans l'cmbouchurc de l'Amazone et contenir 
l'empire espagnol en bordure dcs Andes. Ces mesures seront r e n f o r h  
durant l'ère pmbalienne. Le frbe du marquis de Pombal François 
Xavier de Mendoça Furtado, gouvemcur de 1'6tat du Grao-Para 
Mmnhao, fera le voyage sur le haut Rio Negro pour nCgocier les limites 
frontalihres avec IC repr6scntant espagnol. Dans une correspondance 
CchangCe avec son frkre i l  dresse la carle des forts instalIQ en Amazonie. 
Si nous relions tous ces forts cntre eux, nous avons la surprise de 
reuouver quasiment le plan routicr établi par les mihires en 1970 
(Transamazonienne, Périm6trale nord, Cuiaba-Manaus, Bélem-Brasilia). 
Même si le gouvemement militaire abandonne en 1976 la construction 
de la Périmdtrale nord, en 1986 les militaires en reviennent au plan de 
Mendoça Furtado avec le programme Calha Norte. 

Les pr6tentions Anglaise et Ambicaine, jusqu'au debut du sikcle, 
d'internationaliser les eaux du fleuvc Amazone, puis le projet Hudson en 
1967 n'avaient fait quc renforcer Ics craintcs gtopolitiques brdsiliennes. 
La creation de Brasilia, suivie de l'ouverture de la Bel&m-Brasilia, 
montre bien que cette prhccupatjon ne fut jamais absente des sphkres du 
pouvoir. Même si l'argumcnt géopolitique es1 primordial au niveau de la 
justification et dc la cohércncc dcs decisions politiques, une fois prise la 

I 

du flcuvc (CI. pionnciros CI bandcrantcs Viannr Moog). 
3. Sauf put-ttrc au Rondonia. 
4. Dans Ics conflils sariglan~s quc sc livrcntjozcn~l~iras CI posseiros. ces dcmicrs nc sont 
pas toujours pcrdnnts. 
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décision d'occupation de l'espace la sociabilisation de cette occupation 
spatiale sera dbterminante pour sa rbussite. 

Nous allons tenter de montrer ii ,travers la description de la 
communauté de Uruara comment le choix volontaire ou non du 
gouvernement milimire en 1970 de privilbgier l'homme et non le capital 
est en train, a p r b  350 ans d'dchec, de pcrmetwe l'occupation definitive 
de l'Amazonie. 

m 

Uruara 

La superfície du district est 'inconnue : Ics limites Est-Ouest sont 
dCterminCes mais aucune demarcation n'a eu lieu au Nord et au Sud. 
L'INCRA a dCmarqu6 et diskibue 600 O00 ha B I'intCrieur du district, les 
colons <<grands)> ou cpctitss ont bien amplifi6 ce domaine respectable, de 
150000 ha. La population du district avant l'ouverture de la 
transamazonienne en 1970 h i t  Cgalc officiellement h &o, cependant la 
dhouverte de 80 indicns Arara en 1980 puis le contact en septembre 87 
d'un autre groupe diArara d'environ 100 individus permet d'estimer B 200 
ou 300 individus .la population originale. En avril 1986, selon mes 
estimations la population est comprise entre 19 O00 et 21 O00 individus 
(19 350 selon la SUCAM). Environ 4 I00 lots de tcrre ont 6tC demarques 
et altribuCs (sourcc INCRA 3 750 lots de 100 ha, 250 lots de 500 ha, 
30 lots de 3 O00 ha). En 1986, on denoinbre environ 1 SOO 6tablissements 
agricoles en tenant compie des lots non exploit& car d'accès impossible, 
de ceux non inclus dans le projet de I'INCRA et du regroupement en une 
seule exploitation de plusieurs lots (lafuzenda la plus importante possede 
12 500 ha). En dehors de l'agriculturc, la coupe et le sciage des bois 
d'oeuvre est la principale activit6. Les cinq scieries du district emploient 
de 300 à 500 personncs, selon les saisons, qui composent la majorit6 des 
salaries du licu avec Ics 160 profcsscurs ctcs &oles. 

, L'immcnsid ct les divcrscs modirlii6s d'occupation ne permettent pas 
de considerer Uruara commc rcprdscnrtitif dc l'Amazonie brbsilienne. II 
n'est meme pas rcprescntíitif du Projct dc Colonisation IntCgrd (PIC) 
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d'Altamira dont il depend. La bonne qualit6 de ses sols, le fait que 
l'assistance de l'INCRA s'est limitbc B la dbmarcation des terres, le succks 
des cultures permanentes (cacao, poivre) le distinguent des autres 
districts du Pic Altamira. D'autre piut la colonisation agricole ne 
repr6sente qu'une des formes dc d6veloppcment de l'occupation humaine 
de l'Amazonie5. Mais l'&de du processus de la formation de cette 
cornmunaut6 permet d'ideniilier des bt?pes fondamentales communes B 
la majorité des projcts dc colonisation agricole. 

Le but de Lout projet d'occupation humaine est d'abord d'attirer, puis 
de fixer, un nombre de migrants impormts qui  permettent de dbvelopper 
une sociéd locale viablc. Trois obstacles vont surgir durant ce processus 
qui va de l'arrivde du prcmier colon ri la reconnaissance par le colon de 
son appartcnance B la communautb. Cctte identification permet 
d'affronter les crises dconomiques et socialw qui surgisscnt. 

1) La fermeture de l'espace 

La totalit6 des terres comprises dans le projet de colonisation est 
distributh L'espace se ferme. Cette fermeture n'est toutefois pas totale et 
ne s'est pas rCalisée brutalement. 

Le ans-terso, er c~sans Capikil% a cncore aujourd'hui la possibilite en 
s'infiltrant par les chemins ouvcrts par les forestiers de rencontrer des 
terres dibresw oÙ il pourra s'insraller cn esperant pouvoir rCgulariser sa 
situation, sans conflit, ulterieurement. II faut que la <<faims de terre soit 
rkellement très grande pour que le colon acceptc de vivre i 50 ou 60 km 
de la route, restant is016 durant la saison s6chc pour rencontrer un chemin 
carrossable. Seule l'agriculturc dc subsistancc est praticable, la 
commercialisation de la production 6tant impossible faute de moyen de 
transport. Le scul espoir du colon, rcstc l'ouvcrturc d'une route. Presque 
tous ces colons, cn fait, nc vivcnt pas sur lcur terre. Ils laissent leur 

~- __ 

5. Parmi Ics autrcs formes d'occup:aion huiriainc en A~iiazonie nous pouvons citer : les 
chercheurs d'or cntrc 4W U00 CI 6 0  O00 qui rcpr6scnicnt aujourd'hui p c u t - h c  la principale 
force economique dc I'Amamnic ltvcc I'cxploitoiion fowsiikrc, vieilocnt ensuite les projels 
minicrs et industriels du complcxc Canijas. Ics projcts dncg8iiqucs avec ICs grands barrages 
et IC pdtrolc dc I'Anrazonas CI aussi le cldvcloppcmciit dc I'intlostric ldgèrc dans la m e  
franchc dc Manaus. 
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famille en ville et partent seuls fairc quclques amenagements pour bien 
marquer leur propri616 durant 1'616. 

La distribution des terrcs n'a pas blé kMis6c en une seule fois, nous 
pouvons distingucr uois Clapcs : 

a) la distribution des 400 lots en bordure dc la Transamazonienne est 
achevCe dès la fin de l'année 1972. Des colons commencent alors B 
s'infiluer au-delà, en ouvrant des sentiers h l'emplacement des vicinales 
pr6vues mais pas encore rhlis6es par I'INCRA. 

b) L'ouverture des vicinalcs et la distribution des lots de 100 et de 
500 ha prevue dans IC plan original de colonisation limitée B 12 km de 
chaque côt6 de la route, s'effcctucront plus lentement et ne s'achhveront 
qu'à la fin des annees 70. 

c) AprEs quelqucs annees sans installcr de colon, I'INCRA en lib&" 
la rkerve forestière et cn dCmarquant (les tcrrcs bien au-delà de la limite 
dcs 12km va distribuer plus de 2 500 loLs dc 1982 à 84. Ils seront très 
vite appropries, cependant plus dc la  moiti6 de ces lots ne sont toujours 
pas mis en valeur dans les rCgions sans infrastructure routi2re. 
L'expansion foncibre a permis de surmonter une crise Cconomique due au 
prix t&s bas de commercialisation de la production. Beaucoup de colons 
disent qu'ils Ctaient prêts à abandonner leur lot B cette époque, mais que 
l'arriv6e de nouveaux migrants et le développement de la ville les a 
incigs B rester. I 

Cette gestion du stock foncier, certaincmcnt involontaire, a permis de 
consolider le projet. L'attribution d'un nombre important de lots d b  le 
début de la colonisation a cr66 un cffct dc masse ; puis pendant presque 
dix ans la mise cn vnlcur dcs lors. cn fonction de la construction des 
vicinales a consolid6 le projct, et enfin la distribution massive des deux 
tiers des terres sur unc p6riodc WES courte a permis de surmonter une 
crise et de fermer l'espace. 

* 

Cette fermeture n'cst pas synonylnc dc manque de surface B cultiver 
mais marque IC début de la valorisation du foncicr. Ccttc valorisation de 
la terre se fait h travcrs son cntrdc dans IC circuit commcrcial. Même si 
son prix rcste relativcmcnt kliblc, ccla cxclut dc I'accb au sol, la part 
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importante des migrants qui ne disposent pas d'un minimum de capita1 et 
. les rejettent sur le march6 du kavail. L'augmentation de la main-d'oeuvre 
ainsi disponible B un coût <<raisonnable,,, favorise les colons déjà 
install& et accentue la différenciation sociale. Le prix de la terre reste 
relativement faible parce que seule une partie des lots est mise en culture. 
Soit le colon manque de main-d'oeuvre ou de services locaux ; soit les 
lots ne sont pas accessibles dans les parties les plus reculks du projet, 
soit ils sont geles par la spkulation foncibre. 

FERMETURE DE L'ESPACE 

I . -  

VALORISATION DE LATERRE 

LIEERATON DE 1 MAIN D'OEUVRE 

+ i  EhRlCHlSSEMENT DE CERTAINS FERMIERS 

DEVELWPEMENT DE LEUR POUVOIR D'ACHAT 

\ 

E~RICHISSEMENT DËCERT!AINS FERMIERS 

DEVELWPEMENT DE LEUR POUVOIR D'ACHAT 

\ 
ENRCHISSEMENT ?ai DU COMMERCE 

J/ 
ACHAT DE TERRE' PAR LES COMMERÇANTS 

Nous voyons h travers ce schema que la fermeture de l'espace permet 
une certaine accumulation donc un cnriclligsement d'une part de Ia 
population : Ics capitaux ainsi d6gqq5s vont s'investir de façon stCrile 
dans la spkulation foncitre. Nous nc savons pas si c'est le mythe du 
fazendeiro ancre dans la culturc brhilicnne qui pousse le pharmacien, le 
médecin, I'achctcur de cacao, IC dircctcur de la banque dEs qu'ils 
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disposent d'un peu de capital à investir dans des terres la issh le plus 
souvent h l'abandon ou si cettc attitude s'explique par l'absence 
d'altema tive. I 

2) Les ressources humaines 

En 1980, la plupart des actifs travaillaient dans le secteur agricole. La 
ville fond& en 1978 autour de la maison du prerre ct d'une petite ecole 
ne comptait que 350 habitant; il n'existait pas de pharmacie, la plus 
prbche se situait 3 90 km ; le magasin dc la coop6rativ.e etait, quand il 
etait approvisionn6, l'unique endroit oh l'on pouvait se procurer quelques 
produits de premikre n6cessiG. Les. besoins en service ressentis par la 
population vont faire croîtrc la ville comme un champignon avec un taux 
de croissance bien sup6ricur au milieu rural (Cf. tablcau ci-dessous). 

1. CROISSANCE DE LA POI'Ut,A'L'ION DU DKSTRICI'D'URUARA 
(dannees : SUCAM et enquCte 86) . .  

Ville Uruara Milieu rural Told 

n' A N .  n' Acc. n' Acc. 
Rtiniiel onnuel Elnnuol 

ywuuLvuII&uI".u.*uIuIuuIluru",y..ILyI..uI1u.r~ 

f ROR I nao 9832 11457 

1984 2666 ' 46% 10669 10,8% 13335 16,4Yo 

1985 4591 70% 12319 15,4% 16870 26% 
- 

1986 6147 35% 14382 l6,8% 20529 21 % 

Accroissement 50 %'o 14,3 % 21 Yo 

moyen annuel 

La preinibre pharmacie a 616 ouvcrtc en 1982, on cn ddnombre 12 fin 
1987, une soixantainc dc commcrccs variCs, 2 postes dc diskibution de 
carburant, 2 clin&m privbcs installbcs cn 85 ct 86 et une agence 
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bancaire ouverte en 85. Mais il n'y a ni Clcctricid, ni eau courante, ni 
egout. Les rues sans asphaltc sont un immcnse bourbier durant la saison 
des pluics et produisent une poussiere \ irrespirable 1'66. L6cole qui 
scolarise plus de 1 O00 CIbes aujourd'hui fonctionne dans des conditions 
précaires avec un personnel peu qualifié ; l'hôpital public construit en 
1986 ne fonctionne toujours pas debut 88 faute de mdecin ; le service de 
police n'est assure que gfice A dcs dons privCs qui fournissent aux 
fonctionnaires l'h6bergement et la nourriture. 

Malgrt la dynamique de croissance urbaine, tous les secteurs non 
directement renbbles mais indispensables iì la communaud, sont tr&s 
précaires ou n'existent pas. Par ailleurs, le coût de la vie tr&s dlev6, 
environ le double de celui de Bclem, la capitale de I'etat, a pour 
consbquence que les fonctionnaircs d6tachbs soit repartent rapidement ou 
refusent même de s'installer, soit entrent dans un syskme de corruption 
pour survivre (les entreprises priv6cs rencontrent le mCme type de 
problkme avec leurs cadres). Les m6dccins des cliniques exigent d'être 
payts avant de soigner les malades. Le faible niveau scolaire des 
migrants et l'absence au niveau régional de possibilit6 de formation 
technique ne permet que trhs difficilement de trouver parmi eux le 
personnel qualifi6 n&cessairc. 

Si dbs le ddbut de la colonisation en 1972, un p r o m m e  de 
formution dcs rasOurces humnincs m i t  et0 mis en place h partir d'une 
rdserve de 5 % sur IC budgct, on nc scrait pas dans l'impasse actuelle. 
Impasse p6fillcuse f cur unc partie dc la jcuncsse nh sur place ou &vQ 
trEs jeune, donc sans connaissance dc I'extbrieur. sauf i travers la 
t6lCv!sion, risque de céder à l'attrrtction des grands centres urbains. 

A l'inverse, faute de personnel qualifie, il n'y a pas de crhtion 
d'emploi en-dehors du secteur primairc : c'est ce cercle vicieux qu'il faut 
absolument briser pour Bviter le dklin qu'cntraînerait la remigration des 
enfants de colons. Mais aussi pour pouvoir offrir aux entrepreneurs 
locaux d'autres options que l'achat de terrc p u r  l'investissement de leurs 
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bCnClices6, et ne pas aggraver ainsi la concentration foncibre (Cf. le 
. problème foncier ci-dcssus). 

Le manque dc main-d'oeuvre qualifi6e est deja fortement ressenti 
mais le manquc de bras pour les plantations de cacao et de poivre 
pourrait aussi freincr lcur croissancc. Le développment d'une Cconomie 
de plantation est tri3 gourmand en main-d'oeuvre aussi bien pour la 
création que pour I'cntrctien dcs plantations (1 travaillcur pour 4 ha de 
cacao, 1 pour 2 ha, de poivre et sculcmcnt 1 pour 300 ha de pâturage). La 
plupart des planteurs dc cacao ont donc recours B une main-d'oeuvre 
fa&liale ou au mblayage. Dans IC cas du rccours h la famille, les parents 
tentent de retcnir leurs cnkinls sur plxe en leur attribuant une part des 
plantations. Cc parlllgc plus ou moins Formalisé génère des conflits qui 
peuvent mettre en p6ril I'cxploilation. Lcs m6hyers eux, rqoivent en 
compensation de la prise en charge d'une parcelle de poivre OU de cacao, 
50 % de la production. Malgrb ccla, leur rotativit6 reste ClevCe. Le 
metayage n'est pour le migrant bien souvent qu'une Ctape transitoire : soit 
il possède dcs terres qui sont inacccssibles et attend l'ouverture d'une 
route pour les metue en valeur, soit il espEre accumuler un capital 
suffisant pour s'inswllcr h son compte, ce qu'ont fait une grande partie 
des mbtayers du poivre aprEs I'cxccllcntc rkolte de 86. Le metayage, 
dans les conditions actuelles risque donc de ne plus &e la solution au 
problème de main, d'ocuvrc. Par aillcurs, la rareté de la main-d'oeuvre 
acceptant ces conditions de travail pourrait conduire B un changement du 
système de production cn faveur de I'Clcvage qui seraità terme un facteur 
de concentration foncibrc. 

1 
3) Le mythe et la fin du mythe 

Le mythe du pionnier : I'hommc triomphant de l'enfer vert, bâtisseur 
de la nouvellc sociCtC ct rcprbsenlant du Br6sil conquCrant, construit 2 
grand renfort dc publicitb pour attirer Ics migrants en Amazonie. Le 
mythe survivra memc quand IC colon seri confront6 h la rCalité et même 

6. Lors de l'interview d'un propriihirc tlc scicric celui-ci a jusdfi6 l'achat de 2 Ias par 
100 ha en disant que c'fiuii t i n  placcincrii hicn plus síir qu'un livrct d'bpargnc la banque. 
Quand j c  lui ai dciii;tnd6 potirquoi. tlisposmi tlc ninuErc prcmihre et dc capitaux, il 
n'crivisagcail pas d'hvcstir dans wie rirh~q~rc de niculde qui vil\oriscrait plus sa production, 
il a rfpondu spontnii6incn[ < w o  lern condiçao. nao rkrn pessoal para tocar nesse negocio 

. 
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si certains gardent un souvenir dbplaisant de leur arrivCe. Ceux qui 
décideront de rester7 continueront A fairc r6fércnce h l'esprit pionnier, 21 
partager l'ídk qu'ils sont les bâtisscurs du Brésil de demain. b a c c h  
facile à la terre, une cerhine solidaril6 et l'impression d'être maître de 
son destin, d'appartenir 2I unc nouvelle soci&é égalitaire sans patron. 
Mais cet idéal se transformera au fur et a mesure du développement de h 
sociétd et va glisser progressivcment dc la crhtion d'une nouvelle soCiCd 
vers la notion beaucoup plus courante, de lieu où l'on peut faire fortune, 
oÙ l'on peut assurer son futur. Les premiers à adopter cet Ctat d'esprit 
furent les commcrçants arriv6s lors du d6vcloppcment de la ville (((la vie 
est dure ici inais les b6nCfices sont trois fois plus élevtsH confient 
certains). La lin de I'avcnture pionnibrc signifie la transformation de 
1'6tat d'esprit du colon qui, sc scntíint limité dans ses possibilith de 
choix, va passer d'unc phase dc conquttc h unc phase de rationalisation et 
de mise en production de ccttc conquEte. Ici vont surgir des besoins 
nouveaux : IC colon ne se contcntcra plus (les conditions minimales de 
survie. II va r6clamer des inliastructurcs sociales et konomiques. Ou 
pour rCsumer : 

esprit de conquête -3 sublimatidn du sacrifice 

fin de conquête 3 dbsir de confort matCricl 
ct de rcconnaissance sociale 

L'espoir du miracle cnvolb, et la fortune ne tombant pas du ciel, le 
colon revicnt 5 une strat6gic d'appropriation lente des biens matériels. 
Cette nouvclk stralt5gie permct un dévcloppement plus regulier ; mais si 
les amCIiorations tardent h venir, si surgissent des incidents de sante ou 
kconomiques, I'cspoir disparaît et l'on vcnd la terre. Tant que les cas 
restent isol6s ct que la tendancc gdnbrale rcste h l'optimiste, il n'y a que 
peu de problhmes, mais si la tendance s'inSerse, le risque d'une rhction 
en chaîne est grand mnt est spéculative la frontiere. L'annh 86 a 6d 
euphorique : excellcnics rkoltcs dc cacao ci dc poivre vendues ?i un prix 
Clev6. En fin d'annéc lout le montlc voulait plancr du cacao et du poivre, 
Ia main d'ocuvrc manciunit, les salaircs journalicrs attcignaicnt 250 CZ$ 

(cc n'cst pas possil>lc, il iiy a pns IC Ixxionlrcl p i r  hire ça). 
7. Unc graridc partic des dfpans (ccrtaiiiclnclit plus tlc 65 9i sclon mes cslimalions en 1986- 
1987, la mcsurc dc LV reflux est irks dil'licilc car cllc IIC pcui se rtatiscr qu'avec des 
m t h t c s  inttircctcs) csi IC rilit des rcsittcriis i i y m  inoins dc un an dc sejour. 
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(12 US$) en janvier 87, IC prix de la tcrrc flambait. En 87, la récolte L; 
poivre a été trEs mCdiocre, le prix d u  chcao est décevant. En janvier 88, 
la plupart des journaiiers sont sans emploi malgré un salaire h peine &gal 
B 20 % de celui de l'année prk&iente (150 cZ$ = 2 US$). La terre se 
vend au même prix, c'cst-&-dire presquc 5 fois moins cMre, compte tenu 
d'une inflation de 365 % en 87. L'apparilion de mendiants et les 
jtrdmiades des commerçants sont les signcs Ics plus visibles de cette 
crise. Si elle devait se prolongcr au-del8, le risque d'assister h des dCparts 
massifs serait grand. 

... 

Des atouts pour rCussir mais le futur est incertain 

Le district d'Uruara a rCussi, cn quinze ans, ce que j'appelle <(sa phase 
de conqubtc>>, c'cst-A-dirc l'installation d'une population et d'un embryon 
d'dconomie. La distribution fonciErc cst pmtiquement achevk, les 
ctvieux pionniers,, sont fatigués CL aspirent B plus de confort, les jeunes 
gentrations qui n'ont connu quc la fontiErc voudraient y vivre mieux. 
Uruara n'est plus un front pionnicr mais comme bcaucoup d'autres lieux 
au Brésil, une zone rurale condamnh h sc ddvcloppcr ou h mourir àpetit 
feu. 

Des 600 bo0 hectares distribues environ 10 % sont mis en valeur; 
mais 80 % de la rente agricole comrncrciale est fournie par les 
plantations de poivre et dc cacao qui occupent moins de 10 O00 hectares. 
Plus de 40 O00 hcctarcs sont occupés par des p h a g e s  peu productifs, le 
reste est consacré à la production de riz, haricot, maïs et manioc pour 
l'autoconsommation, les suqdus ne sont mbme pas suffisants pour 
alimenter Ia ville d'Uruan ou Ics magasins vendent du riz et des haricots 
importes du sud du BrCsil. La production pourrait être facilement 
dkuplee, car il cxistc dcs possibilitCs d'intcnsilication qui permettent 
d'augmenter W E S  fortcinent IC rcndcmcnl unitíairc dcs pfantations. 

Les possibilids tcchniqucs d'un d6vcloppcmcnt existent mais ce 
d6vcloppcment sc fcra sculcmcnt si I'cnvironncment socio-honomique 

. . . . . . . 
I_ -_I - 
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se consolide. La coinmunaut6 a sa propre responsabilité; mais 1'Etat 
dcvra restcr un actcur important, il est I C  scul qui  ait la capacitb de 
réaliser les investissemenls d'infrasuucturcs (routes, distribution 
d'énergie, etc.), d'implanter les scrviccs de bacs (sang, justice, 6coles), 
de soutenu les producteurs lors des crises provoquécs soit par la chute 
des cours, soit par dc mauvaises rtcoltcs. 

La création cn novembre 1988 du municipe8 d'Uruara et Mection de 
son premier Pr@er9 rcnforcc en la rcspansabilisant l'autonomie de la 
communauté. Lepr@¿r a plus dc poids politique et économique dans les 
négociations avec les ckhelons supericurs de 1'Etat qu'un simple 
représentant de communaud. La crise economique due à la baisse stvkre 
des cours du cacao el du poivre provoque d6ji des départs parmi les 
colons installés. parfois dcpuis plus de I5 ans, mais ce flux de sortie est 
largement compensé par I'arrivCc dc planteurs de cacao de Bahia. I1 
semble paradoxal qu'cn plcine crisc dcs producteurs aillent investirà des 
milliers dc kilomètres dc chcz eux : ils invoqucnt deux motifs : 

-la disponibilité et le Faible coût hu foncicr ; 

-la très bonne produciiviié de la région: 1OOOkgha en 
moycnnc contre GOO kg/ha à Bahia. 

L'amQioration dcs conditions de vic, le maintien d'un courant 
migratoire, la fixation dc la scconde g6ndration wont des indicateurs 
tangibles du développcmcnt de la r6gion. Aujourd'hui Ururara est h la 
croisée des chemins; Ics deux Schemas ci-dessous en montre les 
possibilitb exlremes. La disparition dcs culiures p6rennes rendrait le 
premier quasiment irdversible. Le second est loin d'être linhaire et 
dépend de beaucoup de factcurs externes. I1 montre aussi que 
l'occupation du territoirc amazonicn necessite pour être écologiquement, 
économiquemeni e[ socinlemeni vinhle une dcnsitd de population Irks 
élevée. En consequence, la realisation d'un zonage de l'Amazonie devrait 
Cue aujourd'hui unc priorité. Ce zonage (Idfinirait d'une part des aires de 
dCveloppemcnt ou l'on proc6dcrnit A unc misc en valeur intensive et 

8. Le municipc est IC prcniicr des trois I.clicloris ~1~1111i11i~tri1ti~s du Rrdsil. il est plus proche 

9. Le prffet est IC chcf dc I'cxEctiiif 6111 i ~ u  sirffrvgc clircct. 
du COITILC ~ ~ I O - S I I X O ~ S .  
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d'autre part, pour la plus grandc partie du territoire, la crhtion des 
r6servcs florestales, indigènes ou exuitivistcs. 

AUJOURD'HUI 

FMBLECONCENTRATDNWCLERE 

ACOURTTERME 

I 
ALONCTERME t 

1' ' ' 

Nous constatons quc la crise konomiquc s6vErc que connaît cette 
r6gion ne la prkipite pas vcrs IC prclnicr scCnario. L'avantage naturel 
rclaiif p u t  cxpliqucr cn parlie ccttc rbsistilncc mais la structuration de 
l'espace socio-politiquc, h travcrs la création du municipe, est 

c 
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certainement un facteur impormt dans la venue des investisseurs 
bahianais. 

La sptculation sur le futur, trait caractdristique de I'économie de 
frontière, a permis d'afrronter la crise. L'extension des plantations de 
cacao et I'amCnagement de quclqucs infrastruciures grâce aux 
subventions obtenucs lors de la crhtion du municipe assurent la survie 
de l'konomie. L'arrivk dc nouvcaux migrants, investisscurs sptkialisds 
tentant d'exploiter la spdcificitd rbgionalc car ils ne sont plus des 
aventuriers attirks par le mythe, marque la rupiurc avec la frontière. 

Conclusion 

Ce modèle socio-konomique est-il viable h moyen et long terme ? 
L'konomie de plantation permet-elk de rbpondre aux aspirations de 
confort et de bien être dcs colons? Lc mythe largement r6pandu du 
paysan produisant sa nourrîiurc ct vendant quciques surplus est en 
contradiction formclle avcc les dCsirs de ccs colons qui ont travers6 le 
Brhil pour acceder plus rapidement & la sociBd de consommation 
(t&ltvision, voiture, sand, &oie pour les enfants) et non pas pour 
survivre. 

Est-il possible de repondre B ces aspirations lorsque plus de 60 % de 
la population active travaille directcmcnt dans le sectcur primaire 
agricole? la production dc cacao peut-être 1echnicisBe m s  être 
m6canish (H. RiviEre d'Arc, C. Gros, H. Thdry), la modernisation 
n'entraîne pas la substitution dc la main d'oeuvre par le capital (P. Una) 
mais il ne faut pas oublier que I a  produciion de 15 kg de cacao nkessite 
2,3 joumks de travail (H. RiviErc d'Arc, C. Gros, H. Thby) que le coût 
de la main d'oeuvre ainsi calcul6c avcc. pour base le salaire minimum 
français, serait de 8 dollars par kilo alors cluc IC prix pay6 au produclcur ?I 
son maximum &ait de 2 dolliirs CI qu'il cst infbricur aujourd'hui B un 
dollar. 
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Faut-il enlever dEs maintcnanl tout espoir B ce paysan? faut-il 
envisager une mkanisation, vCriFble gap technologique, pour 
augmenter la productivitt dc manibrc significative? et que faire de la 
main-d'oeuvre ainsi liber&? IC problkmc n'est pas seulement celui des 
planteurs brésiliens mais de tous les plantcurs du Tiers-Monde, il est 
aussi plus g6n6ral: par cxcmple IC riz produit manuellement en culture 
&che mBme avec un salaire horaire de l'ordre de 50 centimes n'est plus 
concurrentiel avec celui produit dans les rizi&res mkanides du sud du 
Br6sil. 

Liste des abrbviations 

INCRA : Instituto Nacional de ColonizaçBo e Reforma Agraria 

SUCAM : Superinlendencia de Campanhas de Saude Publica. 

N.B. : Les données c i t h  dans le texte ont pour origine : 

-Les tableaux statistiques Ctablis par la SUCAM lors des 
campagnes' de lutte contre le paludismc. . 

-Les statistiques fournies par I'INCRA. 

-Les informations recueillics par l'auteur auprEs des colons et 
des rcsponsables communautitircs lors de difftrents stjours 
effcctuts en 1985,1986 et 1987. 

-Les rtsulmts d'une enquete sur un Cchantillon de 1736 familles 
incluant 9 800 individus rhl isk dc févricr B mai 1986. 
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Ari Pedro ORO* 

MESSIANISME, EGLISE ET ETAT EN AMnZONIE BRESILIENNE 

De nos jours, non seulement on connaît mal les richesses naturelles 
existant en Amazonie (seul un quari des Etres y vivant ont eté identifies 
et sommairement class6s). mais aussi on sait trop peu sur l'organisation 
et le fonctionnement des groupes sociaux riverains, indigenes ou non, qui 
y habitent. Qui pourrait soupçonner, par exemple, qu'un mouvement 
messianique important se d6veloppe aujourd'hui en Amazonie 
brhilienne, plus particulibrement dans la r6gisn du Haut Solimões, B la 
frontière du BrCsil avec le Phou ct la Colombie ?2 I1 s'agit. en effet, de la 
Fratemit6 de la Sainte Croix (FSC), fond& par un personnage de type 
charismatique, JosC Francisco da Cruz, nC au centre du Bresil, qui en 
1962, 2 i'âge de 49 ans, et pendant 10 ans, se mit B prêcher sa revelation B 
travers presque tout le Br6sil et plusieurs pays latino-am6ricains. 
s'installant en 1972 en Amazonie brdsilicnne. Le mouvement existe 
toujours en d6pit de la mort dc son fondateur en 1982. Ses adeptes sont 
environ 10.000 Indiens Tikuna et autant de non-Indiens, c'est-&-dire de 
Blancs ou de Caboclos. 

Je suis le d6vcloppemcnt de la FSC depuis juillet 1975 et jusqu'h 
prCsent fai rhlis6 huit 6upes de recherches sur le terrain totalisant onze 
mois d'ktudes. IA m6thodologie utilisde a toujours e d  qualitative, les 
interviews et l'observation participante 6tant les techniques les plus 
employ&. 3% eu l'occasion dc visitcr deux Cois IC fondateur de la FSC, 
en juillet 1978 ct en janvier 1981. 

, ,' 

I ,  

J'aimerais pr%senter ici les principaux moments de l'histoire de ce 
mouvement, en montrant, dans un premicr temps, qu'elle donne lieu & la 
formation de factions internes, et en second lieu, qu'il y a plusieurs types 

* Chercheur et profcsreur d'clhnologic B I'univcrsh? IWérale du Rio Grande Do Sul. 
(UFRGS). 
2. Au cours de son histoire, CL surtout pcndant Ics ccnt cinyuantc dcmiEres annbcs, IC BrEsil 
a connu plusieurs mouvcmcnts rncssianiqucs aussi bien panni Ics populations indighnes quc 
parmi Ics populations ruralcs (voir I'crcira dc Quciro.6. 1977 ; Dclla Cava, 1977 ; Clastres, 
1978 ; Montiro. 1974, 1977). 

Cnkìers d ~ i  Brésil Conlemporain, no 11, p. 95-1 19 
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