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YANOMAMI - KAINGANG : 
LA QUESTION DES TERRES I N D I E N N E S  AU BXESIL ---. 7 

Bruce ALBERT 

Deux 6vknementr ont recemment souligne avec une acuite tragique l'oppression 
dont les Indiens du Bresil continuent A 6tre les victimes en ce debut des annees 80. 
Le 6 janvier etait annonde  par la presse brhsilienne la redaction d'un projet de loi 
(due B un depute du Territoire FBdEral de Roraima) dont l'objectif est de per- 
mettre d'expulser - pour des raisons de Securite Nationale - tous les Indiens du 
Er6sil de leurs territoires traditionnels lorsque ceux-ci x trouvent locaiir6s B moins 
de 150 km des frontitkes terrestres du  pays. Ce projet vise directement 8 400 Indiens 
Yanomami dont les terres, situees dans l'ouest du Territoire FBdBral de Roraima, le 
long de la frontich vCnku6lienne. recdent d'importants gisements ,d'Btain e t  proba- 
blement d'uranium. 

Le 29 janvier mourait, des suites d'un a accident n automobile provoque par des 
colons menacks d'expulsion de la r8serve de Manqueir<nhar (Etat du Parana), Angelo 
Kreta, leader des Indiens Kaingang, qui menait la lutte de son peuple pour la 
reappropriation de terres usurpees par l'expansion de la societh nationale depuis 
plusieyrs dkennies. Ces faits nous permettront d'illustrer, outrd la convergence eco- 
nomique et politique des offensives contre les droits territoriaux indiens, la diversith 
de son impact suivant le degrh de  contact qu'entretiennent les groupes indigines 
avec le monde blanc e t  les luttes qu'elle suscite. Les Yanomami, au nord du pays, 
constituent la derniare grande ethnie amerindienne isolee A subir l'assaut des plans 
de dheloppement qui depuis le debut des annees 70 devastent l'Amazonie brhsi- 
lienne. Les Kaingang, au sud, sont les premiers, parmi les groupes indiens contactCs 
depuis le debut du siCcle (et A ce Pitre considhres comme a integrer B par l'indi$- 
nisme officiel), a avoir entrepris une veritable guerre de reconquete des terreì volees 
par la colonisation blanche. 

YANOMAW 

Les Indiens Yanomami occupent un vaste territoire d'environ 110 O 0 0  km2 
(Chagnon 1968 : 115) situ8 de  part e t  d'autre de la frontiCre du  Vbnezuela e t  du 
BrBsil. Leur population s'81dve B environ 16 O00 personnes rkparties en 320 groupes , 

locaux (Albert and Zacquini 1979 : 101). 

8 400 Yanomami vivent au Brisil sur le cours suP4rieur des affluents de la h e  
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gauche du Rio Negro et  de la rive droite du  Rio Branco dans une.r&gion de foret 
.tropicale den= au relief parfois tourmente qui a longtemps oppost5 un rempart 
naturel A la penetration blanche. Jusqu'en 1973, seule une minorite de groupes 
Yanomarni du Bdsil avait eu des contacts limites avec des collecteurs de latex, 
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d h  chasseurs de jaguar, des missionnaires ou des membres d'expeditions scienti- 
fiques. A patir  de novembre 1973, A la  suite de la mise en œuvre par le Gouverne- 
ment brCsilien de deux plans successifs de developpment axes sur une exploitation 
intensive de l'Amazonie, les .Yanomami se sont trouves confrontes 'brutalement 
dans plusieurs regions de leur territoire A des contacts massifs avec l e  front d'expan- 
sion de la soci8td nationale (Ramos 1979 b :5). 

De 1970 a 1974 l e  a Plan d'lnggration Nationale 8 (PIN), initiative du Gouverne- 
ment militaire du GBneral Medici reposait sur un double souci geopolitique : combler 
l e  vide &mographique des r6gions frontalidres amazoniennes pour y assurer l a  
souverainet6 nationale bdsilienne e t  dksamorcer l e  danger politique que constitue le  
Nord-Est du pays surpwpl6 e t  rendu explosif par sa structure fonciere fhodale. Un 
mouvement de colonisation populaire 3 char9 de I'Etat devait remplir ces objectifs 
en s'appuyant sur une infrastructure routidre d'environ 15 O00 km de transamazo- 
niennes. La mkonnaissance du milieu, le manque d'infrastructure et l a  rkticence du 
secteur prive devant le,projet firent rapidement de l a  colonisation de l a  Transama- 
zonienne (TAM) une a exfirience pilote B desastreuse. Les premiers symptdmes de 
I'Cchec de l'entreprise etaient manifestes dds 1972 : les petits colons Nordestins 
ammenpient deia A surnommer l a  Transamazonienne la Transamargura (U Transa- 
mertume B, Voir Foucher, 1974,19771.De 1974 A 1978, l e  nouveau Gouvernement 
du General Geisel dkida de substituer aux orientations geopolitiques de l a  mise 
en valeur de l'Amazonie prhdes par les thCoriciens militaires du Gouvernement 
prkedent, un ensemble de directives Cconomiques jugees plus realistes par les 
milieux d'affaires. I I  s'agit alors d'integrer l'Amazonie bresilienne en y favorisant 
une concentration massive de capitaux nationaux et itrangers sous l a  forme de 
gands projets miniers et agro-industriels. La colonisation d'8tat a vocation sociale 
et démographique est rapidement abandonnee ; l'Amazonie se voit dCcoupee en  
15 grands p6les de dBveloppement (Polamazbnia) destines 3 satisfaire les exigences 
du marche international. En mai 1975 l a  Superintendance du Ddveloppement 
Amazonien (SUDAM) avait deja autorise l'implantation de 715 projets agro- 
pastoraux et industriels stimules systematiquement par une politique de d@r&ve- 
ments fiscaux (Apesteguy, 1976 : 124). 70 % de l a  population amerindienne du 
Brésil se trouve en Amazonie. L e  mod8le de dBveloppement du a Miracle Brdsilien P, 
mis en œuvre B travers le a Plan d'lntegration Nationale n e t  le a Plan Polamazdnia B, 
a soumis entre 1970 e t  1978 un nombre considCrable de sociCt4s indiennes (Voir 
Appendice I )  3 un processus accelere de depopulation et de spoliation territoriale 
(Voir Davis 1977, Bourne 1978). L a  situation des Indiens Yanomami durant cette 
$riode fournit une illustration particulidrement caracteristique de l'impact du 
ddveloppement amazonien sur les ethnies indig8nes isolees du BrBsil. 

La route Perimetral Norte : 

. 

En 1973 fut entreprise,dans le  cadre du PIN, la  construction d'une parall4le septen- 
trionale de la Transamsz~Snica : l a  BR-210 OU Perimetral Norte qui, longeant la  
fronti8re nord du Bred avec les Guyanes e t  l e  V6nkzuela, devait conduire de 
l'estuaire de l'Amazone 3 la  Colombie.,Son trace devait couper sur environ 600 km 
le sud du territoire des Yanomami. En novembre 1973 des centaines d'hommes et 
de machines rencontrdrent en defrichant la  foret les premiers villager indiens. La 
Fondation Nationale de l'Indien [FUNAI, organisme indigeniste officiel dkpendant 
du Ministere de I'lnt8rieur) declarait alors qu'il n'y avait dans cette rdgion que 
quelques groupes isol4s situ&, de toute manZrc, loin de l'influence de la construc- 
tion routiere !Estado de S o  Paulo 24.1 1.73). Lorsque, 10 mois aprh le debut des 
 JUX, fut enfin dtabli l e  premier poste d'assistance (PI :Posto lndigena) de l a  
FUNAI, au km 50 de l a  route, une bonne partie de la population indienne avait 

deia 6t8 dkimke par d'incessantes CpidBmies de grippe e t  de rougeole transmises 
par les equipes de defrichement. Des 13 villages recenses en 1963 par un releve 
ahrien (Migliazza 1978 : 17-20) dans l a  region qu'allaient traverser les 105 premiers 
kilomktres de l a  PerimerralNorte dans le Territoire Federal de Roraima, il ne restait 
en 1974 que 8 petits groupes d'Indiens errants au bord de l a  route, ravag6s par les 
maladies, l a  prostitution e t  l'alcoolisme (Albert and Zacquini 1979 : 105). Puis 
brusquement, en 1975,ce tronçon de route, qui atteignait alors environ 220 km, fut 
abandond. L e  mirage meurtrier du Plan d'lnt6gration Nationale venait de se 
dissiper, tel un cauchemar absurde, aussi soudainement qu'il avait amend l a  mort e t  
la dbgradation. Sous le regard vide des Indiens en baillons ne subsistait plus du ddve- 
loppement amazonien qu'une piste bourbeuse e t  les detritus des chantiers de cons- 
truction. Les Yanomami entraient dans I'dre du plan Polamazbn;a, l'$re des p6les 
miniers e t  agro-industriels, 

Projets miniers : 

Dès 1975 furent rendus publics les resultatsdes prospections gCologiques menkes sur 
le territoire Yanomami par un projet (REDAMERASIL) de relev6 systematique des 
ressources amazoniennes (Voir Taylor 1979). Le centre de cette region prbsentait 
de forts indices de radio-activit6. La nouvelle eut un retentissement considerable 
dans l a  presse br6silienne. Un voyage sur les lieux fut immediatement organist? pour 
l e  Ministre des Mines e t  Energies bresilien e t  l'Ambassadeur d'Allemagne, pays avec 
lequel l e  Br6sil venait de signer un important accord nucl6aire. Le Gouverneur du 
Territoire FBdbal de Roraima, oh se trouve situee la plus grande partie des terres 
Yanomami d6clarait, dans l'euphorie genérale : a Le Bresil ne peut se permettre l e  
luxe de voir son dkeloppement entrave par une demi-douzaine de villages Indiens 3 
(Estado de Sdo Paulo 1.3.75). On commença A parler de diamant, d'or ... Un mois 
plus tard l a  rEgion Btait envahie par des hordes d'orpailleurs (garimpeiros) qui, 3 
defaut d'El Dorado, decouvrirent un important affleurement de minerai d'&in 
qu'ils exploitkrent pendant plus d'un an avant que les autoritCs n'interviennent 
(l'exploitation miniere de surface dans les territoires indighes est  illegale au BrBsil). 
L'expulsion des orpailleurs ne dut finalement rien 3 l'application de l a  16gislation 
indig6niste. Les garimpeiros Qtaient devenus encombrants pour de toutes autres 
raisons : alors qu'ils Btaient plus de 500 en 1976, de graves conflits armes ne 
cessaient de les opposer aux Indiens e t  l a  presse s'8tait  emparee de l'affaire, mais 
surtout, la  FUNAI venait de delivrer secrdtement une autorisation de prospection 
3 une grande entreprise industrielle, la Companhia Vale Do'Rio Doce (CVRD) inte- 
ressQe par le gisement. La CVRD es t  d&jA cCldbre au Br6sil pour exploiter des gise- 
ments de fer dans le territoire des Indiens Kayapo-Xikrin en association avec I'U. S 
Steel. Une f i l ia le  de la CVRD, Docegeo, s'est Btablie en janvier au centre du terri- 
toire Yanomami pour y effectuer un releve geologique ddtaill&. Ces travaux ont kt8 
conclus en aoOt 1978: La CVAD est  maintenant sur le point d'entreprendre l'ex- 
ploitation du gisement. Dans un rayon a e  80 km autour de ce gisement (Serra das 
S U ~ C U C U S  et Serra Couro Magalhdes) se trouvent 74 villages Yanomami isol&s 
dans une region montagneuse d'acc8s particuli6rement difficile ; soit pres de 
4 cyx) Indiens que l a  moindre &pidemie de rougeole peut antantir. Aucun pro- 
gramme d'assistance sanitaire n'a meme et6 pr&u dans cotte region (Albert and 
Zacquini 1979 : 107-1091. Mieux, l e  Gouverneur du Territoire FBdbral de Roraima, 
n'a eu de cesse d'aggraver les menaces qui pksent sur les Yanomami en organisant 
dans l a  Serra Cauto MagalhJes plusieurs invasions clandestines de garimpeiros 
(Jornal do Brasil 26.9.79 -Jornal da Tarde 13.2.80). 
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Prbjetr agroindustriels : 

De 1975 a .1978,. toujours selon les directives des Po/Jmardnia, l a  planification de 
projets agroindustriels e t  de colonisation dans le Territoire Federal de' Roraima 
&ait entreprise mus l a  forme d'un cadastre 'qui empiete largement sur le territoire 
Yanomami. En adut 1975, 7 regions (Gle6asl pour un total de plus d'un million 
d'hectares furent ainsi dklimitdes par l'Institut National de Colonisation et de 
Rbforme Agraire (INCRA). 500 O00 hectares y furent encore additionnes en 1978. 
Approximativement l a  moiti6 de ces terres font partie du territoire traditionnel des 
Yanomami. C'est deux ans apds le premier cadastre de I'INCRA que l a  FUNAI s'est 
pr&occup&e d'effectuer un releve abrien des communautes Yanomami. I I  ne s'agit 
pas I A  d'un simple manque de coordination des travaux de deux institutions depen- 
dantes d'un mdme ministere (le MinistEre de I'lnt6rieur), bien au contraire. A l a  
fin de 1978 le releve agrien de l a  FUNAI aboutit B une delimitation des terres 
reconnues officiellement comme occupees par les Indiens Yanomami. I l  devint 
rapidement clair que, presentee comme une garantie des droits territoriaux des 
Indiens,cette delimitation n'avait pour autre but que d'entCrinet le d&-"brement 
et la  spoliation des terres Yanomami amorces par le cadastre de I'INCRA. La dbli- 
mitation de la FUNAI legalise en effet l'amputation des deux tiers des terres 
Yanomami et vise B confiner ces Indiens dans 21 micro-reserves separees ler unes 
des autres par des couloirs de 5 B 30 km de largeur destines 3 Btre livrds aux projets 
de colonisation, d'tlevage ou d'exploitation forestiere. Cet  archipel de misere impo- 
serait aux Indiens, submerges par les torrents de l a  colonisation, des contraintes 
sociales, hcologiques et sanitaires s i  drastiques qu'ils se. trouveraient voues B une 
disparition complEte 3 breve Bchbance. 

Le projet d'un a Parc Indigene Yanomami I) 

Devant les menaces de decimation que fait peser sur les Indiens Yanomami l a  con- 
jonction des projets miniers e t  agro-industriels du Plan Polamazhia e t  l'inertie ou 
la duplicite de certains secteurs de la FUNAI, une association composee d'ethno- 
logues, de juristes, de medecins et de missionnaires a remis en juin 1979 au Gouver- 
nement bresilien un contreprojet de delimitation e t  de protection des terres 
Yanomami (Voir l e  texte integral de ce projet in Albert and Zacquini 1979). Cette 
association (Cornisdo pela Criaç& do Parque Yanomami - CCPY 1, dirigee par une 
indigbniste brbsilienne, Claudia Andujar, revendique l a  creation d'un a Parc Indi- 
$ne Yanomami 8 de 6 millions e l  demi d'hectares qui correspond au territoire 
traditionnel des Yanomami. En effet, selon les normes de l a  Idgislation indigeniste 
en vigueur au Bresil (Estatuto do Indio, 1973) seule l a  formule du a Parc Indigene P 
(art. 26 et 281, grjce B sa double vocation de protection indigeniste et dcologique, 
permettrait de conserver intacte une aussi vaste superficie, dvitant ainsi l'application 
du Systeme habituel de r8scrve destine 3 des ethnies de moindre importance demo- 
graph ique. 

Ce contre-projet a et6 approuve a I'unanimit8 par l e  Conseil lndigeniste de l a  
FUNAI (dont les membres sont directement nommes par le President de la Repu- 
blique) en aoQt 1979. Puis SOUS l a  pression d'une puissante campagne de presse le  
promoteur du projet initial de demembrement des terrH Yanomami a k t4  limoge de 
l a  FUNAI en dEcembre 1979. Au cours du premier trimestre 1980 un groupe de 
travail CCPY/FUNAI ddigeait le projet officiel dEfinitif de crfation du h: Pwc 
Yanomami B. 

Pourtant, un a n  apr8s l a  remise du contre-projet initial e t  3 mois apres la redaction 
du projet officiel, le Parc n'a toujours pas vu le jour. L'on annonçait meme 
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dcemment (Folha de S8o Paulo 5.5.80) que sa creation Btait delibdrBment freide 
par IC Ministere de I'lnt6rieur. Les causes de cette inertie volontaire des pouvoirs 
publics bdsiliens ne sont pas nouvelles. Ce projet constitue l a  136me proposition de 
&limitation des tures Yanomami emise depuis 1968 par des ethnologues ou des 
missionnaires travaillant dans cette region. L'acheminement de ces projets successifs 
a toujours bt6 diffdrh sous la pression des puissants interets regionaux ou nationaux 
qui convoitent les terres Yanomami. Depuis 1979, divers groupes financiers, 
comptant avec l'appui 'total des autorites locales e t  quelquefois federales, sou- 
tiennent une violente campagne contre l a  creation du a Parc Yanomami #. Ainsi 
selon les dklarations du Depute Helio Campos (porte-parole des garimpeiros et des 
colons du T.F. de Roraima), la  protection officielle d'un vaste territoire indigene 
dans une region frontalike menacerait l a  Securitk Nationale car a les Indiens, &ant 
dans ces regions un type de socialisme tribal, contribueraient au dhembrement des 
territoires qu'ils occupent du res te  du pays n (Estado de S o  Paulo 14.2.80). Dans 
l a  mdme veine encore, une replique du DBputQ ltalo Conti a la  Chambre des DCpu- 
tCs : (( l es  Yanomami finiront par crBer, appuybs par I'ONU, une republique socia- 
l iste n. Le President de l a  FUNAI luimeme maintient que les gisements miniers en 
territoire Yanomami doivent Btre exploites par des entrepiises industrielles accré- 
ditees par la FUNAI e t  l e  projet de a Parc Yanomami 3 reduit d'un tiers. II n'est 
peut4tre pas inutile de rappeler i c i  que l e  dernier emploi exerce par le President de 
l a  FUNAI avant son entree dans cet organisme Btait celui de chef des a servies de 
dcurite b de l a  compagnie miniere CVRD, int8ress4e aujourd'hui au premier chef 
dans l'exploitation de gisement d'&tain sur l e s  terres Yanommami (Jornal de Brasilia 
8.2.80 -.lomaldo Brasil 2.1 1.79 - Jornalda tarde 2.1 1.79). 

La tres preoccupante situation des Indiens Yanomami a dans l a  presse brbsilienne 
un retentissement tres particulier car c'est l a  survie de l a  dernidre grande ethnie 
amazonienne intacte juqu'B ces toutes dernieres annees qui es t  en jeu. Mais cette 
situation e s t  loin d'btre exceptionnelle. Entre 1970 e t  1978 I'avancCe du K miracle 
bresilien N en Amazonie a gravement compromis l a  survie d'une trentaine d'ethnies 
(45 % des Indiens Parakana sont morts, 70 % des Gaviões, 60 % des Kreen Akarore ; 
Ramos 1979 a : 8 )  et n'a meme pas hhitt! 3 violer les frontieres des 4 grands a Parcs 
Indigenes n pluri-ethniques que l e  Bred considbrait jusqu'ici comme la caution 
internationale des dispositions humanistes de sa politique indigkniste (Voir Appen- 
dice I ) .  

KAINGANG 

Les Indiens Kaingang occupaient la  grande foret atlantique du Brbsil inCridional en 
plus grande partie intacte jusqu'au dfbut du XX6me s iede  dans les Etats de Sdo 
Paulo, Parana, Santa Catarina e t  Rio Grande do Sul. Leurs premiers contacts avec le 
monde blanc furent d'emblbe extrhement violents. Le gouvernement imperial 
brksilien leur dklara en effet officiellement la guerre d8s 1810 dans l a  region du 
Parana. A l a  fin du XlXBme silcle, deja refoulCs e n  direction du sud par I'occu- 
pation de parties vi ta les de leur territoire, les Kaingang commençckent B vivre dans 
un climat de tension constant, B l a  fois en proie 3 des guerres intertribales anorma- 
lement intensifiees par l a  reduction de leurs terres e t  3 de violents conflits avec les 
colons blancs (Moreira Neto 1972). C'est pourtant avec le passage de la cafeiculture 
de la region de Rio de Janeiro 3 celle de Sdo Paulo 3 l a  fin du*X.IXeme siCcle que 
s'accentua de façon d6cisivc la prcssion du Front de colonisatron sur le territoire 
Kaingang. L'usurpation des terres de ces Indiens par les cafCiculteurs du sud peu: 
Etie. en e f f e t  consider&? comme un des facteurs qui favorisa, dans la premi6re moiti6 
du XX6me SiBcle I'zccumulation des capitaux agricoles necessaires au decollap 
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Ir - amazonienne';ca-chaque'siQcle'un nouveau'a miracle br6silien 3 s'enracine inexora- 
. blement dans une spoliation violente des ethnies amerindiennes. 

La phnhtration du front d'vxpansion de l a  societe nationale sur le territoire Kaingang 
s'exerça avec une rapidit4 et une intensite particuliere pour deux raisons (Voir 
'Ribeiro 1970) : - l'drosion rapide des sols imposait une avance rapide du front agricole, 
- l a  culmie du cafe, n'dtant productive qu'au bout de 5 ans, etait uniquement 
entreprise par des entreprises realisant des investissements sur des superficies 
considerables. 

Aprh la crise de 29 l'agriculture de cette region dut se diversifier : l'invasion des 
terres indiennes s'accentua alors encore sous le flot de l'immigration allemande et 
japonaise. L'ouverture de voies ferrees liees aux interets des cafkiculteurs contribua 
dgalement de façon notable B acdlerer ce processus. Dans les annbes 1908 a 1911 
les contacts entre le front agricole e t  les Indiens avaient atteint un paroxysme de 
violence. Les proprihtaires terriens, les compagnies de chemin de fer, les compagnies 
de colonisation privie e t  l es  Gouvernements locaux louaient regulierement les 
services de bandes armks - les bugreiros (tueurs de a bougres B, les Indiens) qui 
massacraient les Kaingang af in de garantir l'avance de la colonisation sur leurs 
terres. 

Le climat d'extreme tension qui r6gnait alors dans le sud du Bred, aliment6 par les 
tueries incessantes des bugreiros, les ripostes indiennes e t  les campagnes de presse 
racistes des immigis allemands, entralna finalement la creation par le Marechal 
Rondon du Service de Protection des Indiens (SPI). La premiere tache de,cette 
institution, orientle Q I'kpoque par des directives humanistes sans prdchdents dans 
le domaine de la politique indighiste, fut de tenter  un contact pacifique avec les 
Kaingang af in  de mettre fin a u  m?ssacre dont ils etaient les victimes. Le dernier 
groupe hostile fut pacifie en 1915 (Voir Ribeiro 19701. Les Kaingang aprCs avoir 
subi une vertigineuse depopulation virent leur territoire traditionnel envahi de 
toute part et totalement dimembre. I l s  se retrouverent confines e n  une vingtaine de 
resewn dont certaines, comme l a  reserve lcatu dans 1'Etat de Si50 Paulo ne depassent 
pas 300 ha (Montagner Melani 1976 : 15). 

Les reserves Kaingang dans les andes 70 : 

Plus d'un demisikcle apres l a  pacification, encercles dans leurs llots de misire, les 
Kaingang ont touch6 le fond de l a  dbgadation et de l'oppression. Sous proletariat 
rural totalement marginalisi, ils sont considbres comme a integres Q la  societe 
nationale a par I'indigenisme off iciel. 

Qu'estÜ! qu'une r&we Kaingang ? Prenons l'exemple de la reserve Vanuire (SEIO 
Paulo1 : 604 ha pour one population de 155 personnes (Montagner Malatti 1976 : 
15 et  211, entour& par 17 grandes exploitations de cafeiculture, coup& en trois 
endroits par des routes municipales et en partie envahis par 11 familles de petits 
colons qui, en contrepartie de leur occupation illegale de terres de l a  r&serve, payent 
une sorte de ferma9 au Departement du Patrimoine lndigkne de l a  FUNAI. 

La situation moyenne des rdserves Kaingang est plutbt pire. A ces a locations zi 
peuvent s'ajouter des II invasions ¡ncontr61dcs I) : colonisation spontanee par des 
paysans sans terres laosSeirus) refoulOs dans les terres indiennes par l'expansion des 
latifundia dans la region, w usurpation pure e t  simple par de puissants groupes 
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financiers munis de faux titres de propri&& Ce 3 quoi viennent s'ajouter des expro- 
priations legales pour permettre l a  realisation de travaux publics. 

La destruction du milieu naturel et l a  reduction des terres cultivables sous l a  
pression du front de colonisation ont conduit ler Kaingang a une pauperisation 
extreme. Ne pouvant poursuivre leurs activitis de subsistance traditionnelles, 
il leur est dgalement impossible de vivre uniquement d'agriculture. Leur production 
agricole est insuffisante meme pour subvenir A leurs besoins alimentaires les 
plus Qlhentaires. Ces Kaingang sont ainsi contraints de se louer l a  plupart 
du temps comme ouvriers agricoles occasionnels (boids-frias) dans les exploi- 
tations agricoles (fazendas) qui entourent leurs riserves. Souvent meme pour 
cultiver pour le compte de petits colons des terres envahies de leur propre 
riserve. I l s  recevaient pour cela en 1971 un salaire journalier de 5 A 7 Cruzeiros, 
l'equivalent d'environ 5 F. (Montagner Melatti 1976 : 73, e t  d'une façon +ne- 
rale voir chapitre III). La contribution de certains fonctionnaires de l a  FUNAI 
A l'exploitation de5 Indiens Kaingang ne se borne generalement pas A une 
location (arrendamento) illegale (depuis I'Estatuto do lndio de 1973) des terres 
des reserves. Sous pretexte de les rendre Cconomiquement auto-suff isantes 
ces reserves sont administrees par les a chefs de Poste 8 comme de veritables 
entreprises privees qui exploitent l a  maind'ceuvre e t  le patrimoine indigène au 
profit de l a  FUNAI. Selon l'ethnologue bresilien Oarcy Ribeiro (cite in Folhetim 
no 170, 20.04.80 : 61 80 % des benefices ainsi obtenus par l'exploitation des terres, 
des ressources e t  de l a  maind'ceuvre indig&ne seraient absorbes par la  bureaucratie 
indigniste. 

L e  a Chef de Poste 8 exerce dans la r6serve une veritable dictature sur les Indiens 
assimiles par la  legislation br6silienne, il n'est pas inutile de le rappeler, ?1 des 
mineurs entre 16 e t  21 ans SOUS tutelle de l a  FUNAI. II donne ou refuse des autori- 
sations de sortie de l a  reserve (Montagner Melatti 7976 : 1591, impose un chef indi- 
gene dc son choix (idem : 1571, repartit les terres Q cultiver, leur localisation e t  leur 
superficie, distribue d.es graines e t  quelques outils (idem : 661. Dans la plupart des 
reserves Kaingang de I'Etat de Sílo Paulo existent, par exemple, sous des formes 
variables, un système de travai l  des indiens sur un champ dit collectif (roça cole 
riva en rialite propriEt6 du Poste) realise au b6nCfice de la FUNAI. a Champ collec- 
tif n, u Plan Agricole B ou meme a Projet.de dCveloppement communautaire 3 - quelle qu'en soit l'appellation il  s'agit toujours I A  d'extorsion de temps de travail 
r8numM de façon dOrisoire ou nulle. Lorsque les Indiens sont payes pour ce travail 
leur salaire est au mieux egal et  souvent inferieur ?I celui qu'ils obtiennent des 
colons ou fazendeiros qui deja les surexploitent. Les Kaingang preferem travailler 
pour ces derniers car en plus d'&re misErables les salaires octroyes par l a  FUNAI 
doivent Etre perçus avec des delais considhbles (Voir Montagner Melatti 1976 : 
76-80). 

L'exploitation des ressources naturelles des r&serves, comme l a  mise en coupe de 
forets de pins araucaria de certaines regions, ou la perception des indemnites dues 
aux Indiens pour I'exkution de  travaux publics sur leurs terres (routes, ponts, 
barrages, lignes hwte tension ...) sont Bgalement des sources de benefices hzbi- 
tuel les du a Departement G&nBral du Patrimoine Jndigdne .B (DGPII de Ia FUNAI, 
qui les prdlEve sous le nom dc 6 rente indigene n Irenda indigend. A peine 20 % de 
cette c rente indigene D sont effectivement rever& au benefice de l'assistance aux 
Indiens qui vivent finalement comme des clochards dans des rkserves de plus en plus 
riduites. 
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I I  est presque incroyable que les Kaingang, deja soumis 3 une violente depopula- 
tion, aient pu resister 3 plus d'un demi-si4cle de spoliation et d'oppression aussi 
systdmatique. Ces Indiens constituent pourtant au Bresil uno des plus importantes 
ethniescoexistant de façon permanente avec l a  societe nationale : leur population 
s'&levait 3 environ 4 O00 personnes B la  fin des anndes cinquante et connaft actuel- 
lement une croissance certaine (Moreiro Neto 1972 :285). 

,, t' ì I r  4 
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L'on mesure ic i  combien est &vkalement sous-estimee l a  capacite de resistance des 
ethnies anerindiennes. Fortement metisses e t  proletarisks, presque totalement 
dkcultures, les Kaingang ne se distinguent guCre 8 premiere vue de l a  population 
bresilienne rkgionale. Ils se considerent pourtant toujours comme des Indiens e t  
mnt strictement identifies comme tels. 

L'irrBductibilitk de I'identite Kaingang se nourrit de ce systCme inter-ethnique de 
repr6sentatlsns rkciproques plut& que par un ensemble de sp~cificit6s gendtiques 
ou culturelles (Ribeiro 1979 : 422). Parvenus au point extreme de l'acculturation 
c'est en effet 8. partir de cet ultime obstacle A l'assimilation, aussi intangible que 
dbcisif, que les Indiens mirent en =uvre un travail de reconstruction culturelle e t  de 
rCaction contre le  mouvement de spoliation qui mettait en peril leurs dernikres 
chances de survie. 

En 1978, la  dsurgence de la conscience ethnique Kaingang arrivait B maturit6. 
Etayde par l a  reprise de quelques Bl&"ts culturels originaux (langue, ceremonies 
funbraires Kiki, solidaritks 'familiales ... ) valorises dans une nouvelle auto-definition 
ethnique contre la  socit5te nationale, cette nouvelle identite indienne s'enracine dans 
un projet politique de rBsistance contre l'expropriation territoriale. 

Soixante-trois ans aprCs que les derniers groupes kaingang aient depose les armes, 
leurs descendants, las de se voir acculks aux confins de l a  servitude et de l a  spolia- 
tion par la Paix Blanche, choisirent de reprendre leur destin en main. 

Une des premieres revoltes Kaingang eut l ieu dans l a  reserve de Nonoai (Etat du 
Rio Grande D o  Sul) en mai 1978. 

DClimitke vers 1913 cette reserve fut reduite e n  1943 de 34 908 3 14 910 hec- 
tares par une transaction frauduleuse du Gouverneur de I 'Etat  de Rio Grande Do 
Sul. Cette expropriation visait off iciellement la  creation d'une reserve forestiere. 
Entre 1951 et 1962 cette a rkserve forestiere B fut entikrement cadastree e t  vendue 
sous forme de plan de colonisation e t  de concessions de bois. En 1963, 1968 et 
1969, 630 familles de poseiros (paysans sans terres) envahirent par la violence, 
avec l'appui total des autorites locales e t  des syndicats de travailleurs ruraux, 
9 634 hectares de ce qui res ta i t  de l a  reserve originale. 

Les 204 familles Kaingang de Nonoai n e  possbdaient plus alors qu'un sixidme des 
terres qui leur avaient 4 t C  aIlou6es au moment de l a  pacification. Ceci sans que 
jamaisle SPI, puis la FUNAI, ne tentent la moindre d6marche pour empecher l'ex- 
pansion de cette colonisation illegale dans leur reserve et que les Instituts de 
Reforme Aqaire success i fs  ne prkvoient quoi que ce soit pour rksoudre ler gaves 
p r o b l h s  fonciers' de la region. Les a problemes sociaux B qu'entrafnerait un 
transfert massif des petits colons ktaient habituellemont invoques comme prb- 
texte de certe inertie. Un vieux chef Kaingang de Nonoai dkclarait B l a  presse en 
1969 : e Si l'on ne nous aide pas cette fois, je rassemblerai tout le monde e t  nous 

I "-. 
marcherons sur l a  ville B (Moreira Neto 1972 :315-3 
prit la desespoir de cette ddclaration tres au serieux. 

Pourtant, le 4 mai 1978, aprds avoir donne un dernier ultimatum reste sans reponse, 
les Kaingang de Nonoai panCrent A ¡'action, brOlant 7 ecoles municipales, bloquant 
les routes de la reserve et, repartis en petits groupes armes d'arc e t  de fleches, expul- 
sant de ferme en ferme les colons blancs de leurs terres (Estado de Sao Paulo 
10.5.78). L'etat d'urgence fut immediatement decrete dans l a  region par les autori- 
tCs f8dCrales. 120 soldats de l a  police militaire anti-guCrilla gagnkrent l a  reserve 
indienne. Une reunion extraordinaire du Ministre de I'lntCrieur, du Ministre de 
l'Agriculture e t  du President de l'Institut National de Colonisation e t  de Reforme 
Agraire entraha I'blaboration urgente de ce que l a  presse designa comme un a plan 
de rCforme agraire B : 300 O00 hectares furent octroyes par DBcret Prhsidentiel aux 
familles de posseiros de Nonoai dans I'Etat de Mato Grosso devant K le danger 
imminent de commotion sociale n. 

I 

Pour l a  premi4re fois dans l'histoire de leur coexistence avec l a  socikte nationale les 
Indiens Kaingang obtinrent une satisfaction immediate de leurs revendications 
territoriales. L'ampleur e t  la determination de leur mouvement de revolte avaient 
reusi B prendre de court un indigenisme officiel plus habitue depuis un demi- 
siecle 3 gerer l a  torpeur de l a  clochardisation qu'A prendre en compte les revendi- 
cations indiennes. 

Angelo K R E T i  e t  la Guerre de Reconquete 

En janvier 1980 ce sont les Kaingang de la reserve de Mangueirinhas (Etat  du 
Parana) qui, 3 leur tour, entreprennent l a  reconqutte de leurs terres envahies. LA 
encore, la  spoliation avait atteint des sommets. La moiti6 de l a  rdserve, une foret de 
9 O00 hectares de pins (Araucaria angustifolia) est aux mains d'un important groupe 
financier local et 1 O00 hectares devront etre inondes en 1980 par le barragc Salto 
Santiago sur le  Aio Iguaçu Sans aucune contrepartie territoriale. Le reste de l a  
reserve est en bonne part occup6 par des posseiros. 

En octobre 79, sous l a  pression des notables locaux, la  FUNAI es t  dechue de sa 
demande en justice pour recup4rer les 9 O00 hectares de for6t de l a  rkserve. Indignes 
par certe mascarade, les Kaingang decident encore une fois qu'il est temps de dkfen- 
dre leurs droits euxmemes. Le 18 janvier un premier conflit les oppose aux colons 
qu'ils tentent d'expulser (Jornal de Brasilia 20.1 BO). 

, 

Qudques jours plus tard, le chef des Indiens Kaingang de Mangueirinhas, Angelo 
KRETA, mourrait des suites d'un c accident D automobile provoque par ler colons. 

KRETA &ai t  devenu depuis quelques a n d e s  lo porte.parole e t  l e  Stratege du reveil 
de la conscience Kaingang. I I  avait Btk un des principaux artisans des revoltes des re- 
serves deRio das Cubras (fCvrier 78),Nonoai (mai 78) e t  Mangueirinhas (janvier 80). 
Sous son impulsion, rEduits aux limites de Ia midre e t  du mepris, les Kaingang 
furent les premiers Indiens dits < integres I) A prendre directement en main la defense 
des droJ'ts que leur con fhn t  la Constitution e t  l a  ICgislation indigkniste br6silianne. 
KRETA avait su donner 3 I'energic de leur dCsespoir un objectif 3 sa mesure : l a  
Guerre de ReconquEte. 

L'exemple des Kainpng n'est repandu ces deux dernikrer anndes dans de nombreux 
groupes indiens du BrCsil : Tupiniquin, Xoko, Xavantc ... Ces reconquttes territo- 
riales chassdrent let blancs de tcrrcr indiennes qu'ils avaient usurp4er depuisLplusieurs 
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, decennies,"*dans"certa¡ns c a s  depuis plusieurs si8cles. Ces reappropriations s'effec- 

tdent par des occupations de terres:colonisies, plus ou moins violentes suivant la  
reaction des expulds. La violence des Indiens es t  pourtant toujours limitbe : l e  
rapport de force ne se situe pour eux qu'A demi sur le terrain o0 ils sont toujours 
numeriquement infkrieurs. Ils comptent plut&, avec une grande habileth, sur l a  
rkpercussion dans les midia de leurs nouveaux r i t es  guerriers de dsistance othnique 
pour crfer des situations de fait que la FUNAI e t  l e  Gouvernement bresilien se trou- 
veront contraints de rksoudre en leur faveur sous l a  pression de l'opinion publique. 
C'est ainsi que, encore tout rfcemment (Correio ßraziliense 24.5.801, 7 chefs du 
Conseil Tribal Xavante armes de massues de guerre e t  ornes de peintures tradition- 
nelles sont venus assi6sr les  bureaux de la FUNAI 3 Brasilia pour revendiquer 
l'expulsion de 45 fermiers de leur riserve de Parabubure. 

La dependance etroite de l a  FUNAI du Ministere de I'lnterieur char$ de l a  plani- 
fication du dtveloppement amazonien et l e  poids, derisoire, du Congres National 
dans l e  syst6me politique bresilien font que l'ultime espoir de ces luttes indiennes 
repose sur l e  soutien massif de l'opinion publique (Voir Folhetim no 170,20.4.80 : 3). 
Depuis 1978 cette opinion publique s'est largement mobilide devant l a  virulence 
des positions anti-indiennes af f  ichees par de nombreux secteurs politiques e t  bcono- 
miques de l a  societe . br6silienne. Quatre leaders indiens (Kaingang, Pankarare, 
Guajajara) impliqutt dans la reconquete des terres de leurs peuples ont 6th assassi- 
1 4 s  en 1980 par des hommes de main des fazendeiros ou des colons (Boletim de 
ClMl  no 61, Estado de São Paolo 30.1.80 e t  11.3.80). Les politiciens locaux multi- 
plient les plus absurdes declarations racistes, ainsi celles du a secretaire de Justice ) 
du Mato Grosso : t les Indiens sont des ímbdciles et des paresseux qui occupent 
trop de terres... la  dharcation des terres indigknes est contraire aux principes du 
Proyds e t  de l a  Skuritd Nationale 3 (Jornalde Brasilia 13.4.80). 

Alors que certains dirigeants de l a  FUNAI cautionnent par leur inertie ou leur 
duplicite ces appels au ghocide, universitaires, indigenistes, mddecins, missionnaires, 
parlementaires, juristes et journalistes ont fonde un reseau d'associations de soutien 
aux luttes indiennes (Comissão Pro-Indio, Associação Nacional de Apoio ao lndio..) 
presentes dans toutes les grandes vi l les du Bred et dont le role s'est avere souvent 
dkcisif dans l a  popularisation des revendications indiennes. 
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TERRES INDIENNES ET REFORME AGRAIRE 

La mise en regard de la situation des Yanomami, en phase de contact avec l a  societe 
nationale, e t  celle des Kaingang, en contact permanent, rev6le le double aspect selon 
lequel se developpe la question des terres indiennes au Brdsil en 1980. On assiste A 
la  fois ti l'expansion du front de colonisation sur le territoire des derni6res ethnies 
isolees aux confins de l'Amazonie et A la  resurgence de la conscience ethnique des 
groupes a accultuds n qui organisent a b I'arridre B de ce front la reconqulte des 
territoires envahis. L'articulation de ce double mouvement a la  fin-des annees 70 
constitue sans doute un moment crucial dans I'bvolution de la problkmatique indi- 
$niste au Brisil. 

La situation des Yanomami e t  des Kaingang e s t  exemplaire mais n'est pas isolee :.la 
presse bdsif ienne offre une chronique quotidienne des spoliaLions e t  der conflits 
fonciers dont sont victime les Indiens. Ces Indiens representent moins de 0,2 % de 
fa population e t  moins de 6 % des te r res  du pays (Ramos 1979a : 13-14). Devant ces 
chiffres, l'&tonnante persistance des litiges et l a  virulence des conflits relatifs aux 
terres indiennes ne paraissent pouvoir s'expliquer que par CE qu'ils ont pour Fonction 
d 'occu I ter . 

On ne peut comprendre, en ettet, î-invasion ue ia f e ~ e l v ~ ~ ~ \ d l l l ~ d l l Y  ~ 1 .  

savoir qu'il existe plus de 410 O00 paysans sans terres marginalisis dans I'Etat du 
Rio Grande do Sul (Estado de S o  Paulo 10.8.80). On ne peut comprendre l e  projet 
de dCmembrement et de colonisation du territoire Yanomami s i  l'on ignore qu'envi- 
ron 150 O00 paysans Nordestins sans terre se dirigent tous les ans vers le Nord de 
l'Amazonie (Guitart 1977 : 179). 

I 
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Les migrations de ces posseiros vers les terres indiennes, dans leurs Etats d'origine 
OU vers l'Amazonie, e s t  traditionnellement alimentbe par l'expulsion des petits 
coloras e t  des travailleurs ruraux par les latifondistes du Sud e t  du Nord-Est du pays. 

Dans l e  Nord-Est un paysan sur 8 a acces A l a  terre. Les 213 des agriculteurs pos- 
sedent 10 % des terres, 5 % de privilegibs en possedent l a  moiti i  [chiffres de l a  
Conference Episcopale brtsilienne cites in Le Monde 9.7.80 : 7). En 1974 dans les 
&tats nordestins du Ceara, Pernambuco et Paraiba, pas moins de 558 latifundia tota- 
lement improductifs ont i t6  recenses par l'institut National de Colonisation e t  de 
Reforme Agraire (INCRA) (Apesteguy 1976 : 206). 

Lorsque les posseiros ne peuvent s'approprier des terres indiennes dans leurs &tats 
d'origine ou qu'ils en sont chasses (Nonoai), ils migrent alors en direction de l'Ama- 
zonie (I). Paralldlement ti ce mouvement migratoire, depuis 7967, l a  politique 
gouvernementale de digrbvements fiscaux pour les projets agry-industriels, l e  bas 
prix de l a  terre e t  l'ouverture de routes federales ont provoque en Amazonie un 
mcuvement d'appropriation speculative des terres qui s'618ve environ A 50 millions 
d'hectares (Passos Guimarães 1979 : 150). L'occupation simultanee de t'Amazonie 
par ce a front des latifondistes n e t  par l e  a front pionnier B des migrants spontanes 
provoque une recrudescence des conflits fonciers qui finalement imposent une 
nouvelle a fuite en avant n des paysans sans terse, contraints B une constante 
recherche de t terres libres IJ dont l'aboutissement ineluctable est toujours I'inva- 
sion de terres indiennes (2) (Voir Apesteguy 1976 :ch. IV). 

Les moyens institutionnels que s'est donne I'Etat bresilien pour rbsorber ce mouve- 
ment constituent dgalement une tentative de remudre les contradictions sociales de 
l a  penbtration capitaliste en Amazonie au moyen d'une expropriation systhnatique 
des populations indiennes. 

Par un DBcret du 1.4.71, promulgue e n  raison d'imperatifs lies a au Developpement 
et 3 la  Securite Nationale ;D, a e t 4  constituee en Amazonie une reserve de terres 
destinkes au domaine public (terras devolutas) de 260 millions d'hectares repartis 
en 18 Projets fonciers sous juridiction de l'Institut National de Co1onisL:ion e t  de 
Riforme Agraire (INCRA) (RiviBre d'Arc et Apesteguy 1977 : 145). 

Ces Projets fonciers sont censes constituer, en permettant le dkplacement des 
posseiros sur des lots de colonisation d'itat, un moyen de desamorcer les  conflits 
fonciers en Amazonie. C'est en fait rarement l e  cas car, en depit d'une limitation de 
l a  superficie des terres vendues A 3 O00 hectares par colon. le recwrs, par de nom- 
breux groupes financiers, 3 des procedures illkgales permettant une concentration 
des tcrres 3 des fins spCculatives, sont constantes. En 1972,78 % de l a  superficie du 
cadastre de I'INCRA en Amazonie krait occupee par des Latifundia (Movimento 
78.8.75 : 191. . 
Le choix meme de la localisation de ces terres du domaine public p+roposCes aux 
colons (une bande de 1 O0 km de part ct d'autre des routes federales e t  de 150 km le 
long des frontierer terrestres du pays) aboutit 3 ce qu'elles englobant encore des 
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dgions occupks'par de tres nombreux groupes indiens. L'on sait que les zones 
frontieres de l'Amazonie brfisilienne constituaient, jusqu'aux annees 70, l e  dernier 
refuge de nombreuses ethnies isolees (c'est le cas des Yanomami) e t  que les routes 
transamazoniennes'ont coupd le territoire de plus de 30 groupes indiens e t  de trois 
K Parcs lridigknes 1 (Voir Appendice I ,  I l .  Ce mouvement d'expropriation legale des 
territoires indigenes Btait inscrit des 1970 dans un projet de reforme de la Idgisla- 
tion indigdniste qui, ratifike en 1973, deviendra l a  loi 6001 connue sous l e  nom 
d'Estatvto do Indio. Son article 20 prevoit en effet la dbportation de groupes 
indiens pour des motifs relatifs au a DCveloppement ou B la Scuritd Nationale P .  
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Le th4me'des a terres vierges 3 par lequel tente de se jusfifier I'konomie d'une 
&forme agraire au Br6sil es t  tout aussi indissociable d'une certaine image nCgative 
des Indiens que l'accumulation du capital en Amazonie l'est de l'expropriation de 
leurs terres. 

Les terres indiennes au BrBsil, consideries commes des a terres vierges 8 ,  jouent 
ainsi, spontandment ou institutionnellement, l e  rble de soupape de sbcurit8 des 
contradictions de l a  penetration capitaliste en Amazonie, absorbant e t  fixant une 
bonne partie des cohortes de paysans sans terres en migration constante sous l a  
pression de l'expansion latifundiaire (3). I I  est ainsi clair que l'extermination plus 
ou moins directe des Indiens est un des requisits, implicite quoique fondamental, du 
fonctionnement de ce modèle de dheloppement amazonien. 

L'importance politique du mouvement de revolte des Indiens du Brhsil inaugure 
par les Kaingang en 1978 prend, malgr6 l'insignifiance statistique de l a  population 
indigène, tout son sens dans cette analyse de l a  structure fonciere du pays. Lutter 
pour l a  reconnaissance des droit territoriaux des Indiens, c'est contribuer B mettre 
en cause le m6canisme de la:sp&culation fonciere en Amazonie en son point peutEtre 
le plus vuInErable : celui OÙ tente de s'occulter son coot social. Lutter pour l a  ddli- 
mitation et la  protection des territoires indiens c'est montrer que l a  terre qui fait 
defaut aux posseiros n'est pas celle des Indiens mais celle des latifondistes. 

Le Gouvernement bdsilien a donnC aux terres indiennes, travesties en a terres 
vierges 8 ,  un r61e central dans I'idkologie de l a  colonisation amazonienne. Que l'on 
se souvienne du discours Aro de FE na Amazbnia du President Medici en 1970 
qui, transmuant l'exode rural en  migration messianique, ddcrivait l'occupation' de 
l'Amazonie par les paysans Nordestins comme a l e  cheminement de milliers de 
brCsiliens sans terre qui maintenant viennent contempler le paysage de millions 
d'hectares negliges 3 (cite in Apesteguy 1976 : 101). 

I I  revient g6n6ralement aux politiciens regionaux de prendre le relai pour dkvelop- 
per in loco, fous un jour plus explicite, ce qui est entendu ic i  par a millions d'hec- 
tares negliggs n. Le theme de l a  poignee d'Indiens errants sur un immense terri- 
toire forestier qu'ils sont incapables de mettre en valeur devient alors l'antienne 
destin& B justifier la  lbgitimite de leur expropriation par les colons blancs. Ainsi 
la declaration d'un Depute du Territoire Federal de Roraima (auteur du projet de 
loi qui vise 3 organiser l a  deportation des Yanomami) : a La pretention des indiens 
3 cccuper d'&normes superficies de terre uniquement pour chasser e t  pecher est 
scandaleuse, alors que nous restons 5 travailler e t  3 payer des impdts n (Jornal de 
Brasilia 8.2.80). 

II n'est pas inutile de rappeler ici que les latifundia multinationaux occupent e n  
Amazonie bresilienne des Btendues de 20 O00 & 7 million e t  demi d'hectares 
1 Volkswagen do Brasil, Swift-Armour King Ranch, Liquigas, National Bulk Carricrs- 
Jari... voir appendice I ,  Ill).  La ferme Su;a-Misu de  Liquigas occupe 560 O00 hec- 
tares mec une population fixe de 300 personnes, le  projet Jari 1 500 O00 hectares 
pow une population fixede 1 331 personnes (Apesteguy 1976 : 143). Les 1 200 in- 
diens Kaingang e t  Guarani de Nonoai occupaient 10 % non envahis de leur reserve 
dt 14 910 hectares. 

Cette reconnaissance de la question des terres indiennes comme une composante 
fondamentale de la mise en question du latifondisme suscite depuis deux ans au 
Br6sil un debat d'ampleur national. A ce t i tre la large mobilisation des classes 
moyennes progressistes e t  de I'Cglise en faveur des luttes indiennes a contribu6 
A inscrire leur trajectoire dans un ensemble de pressions sociales rbcentes qui 
conditionnent de plus en plus l e  destin de Y l'ouverture contralee 8 du nouveau 
Gouvernement du President Figueiredo (Voir Le Monde 12.7.80 : 8 e t  Le Monde 
Diplomarique 7.80 : 79, a les limites de l a  IibCralisation au Brtlsil n). 

TERRES INDIENNES ET IDENTITE ETHNIQUE 

Nous avons dvoqub, B propos des Kaingang , I'bmergence d'une nouvelle 
conscience ethnique indienne. Elle se construit dans un double mouvement : B la  
fois reprise de vestiges culturels traditionnels et  appropr[ation , dans un projet 
palit.ique de revendication territoriale, des concepts d'indianitC imposes par l a  
situation du contact. 

I I  faut donc voir, dans ces revendications territoriales, autant un moyen de prCser- 
ver I'accBs aux ressources indispensables A la  survie de ces groupes qu'un mecanisme 
crucial de construction de leur identite contre l a  soci6te blanche. 

I 

A la pluralite d'adaptations kologiques e t  d'blaborations symboliques qui consti- 
tuaient les territorialitds diverses des ethnies amdrindiennes tend B se substituer, 
dans les luttes indiennes, la notion globale et homogene de Y terres indiennes II 

herit& du code juridique e t  culturel de l a  sociBt6 nationale (Voir pour cela Seeger 
1979 e t  Sceger et Viveiros de Castro 1979). Ce concept territorial gbnbrique qui les 
definit en negatif, par leur condition d'expropribs, a et6 repris e t  retourne par Ics 
Indiens comme fondement e t  ferment de leurs luttes a l a  maniere d'un defi B l a  
soci4t6 blanche qui leur a impose. 

La conception d'un territoire indien defini A I'echelon national comme un espace 
homogene juridiquement legitim6 contre les spoliations blanches a et6 crBee de 
toutes pikes par la  dClimitation administrative des terres indiennes pr6vue par l a  
Egislation indigkniste. C'est maintenant l'existence de cette a f r o n t i h  indigene 
de l a  civilisation B (O. Ribeiro), garantie par un disposi;if juridique d la fois imposP 
e t  transgress& par la socidt6 brksilienne, qui fonde la  l6gitimite du discours politique 
des revendications indiennes, renforce la conscience ethnique qui s'y construit e t  
fournit les moyens de son cfficacitb. C'est en effet en jouant sur cette contradiction 
que ces revendications peuvent tenir un discours culturellement recevable par l a  
soci&:& nationale [ A l a  diffdrence du messianisme) e t  ainsi s'inscrire dans les luttes 
politiques qui s'y jouent 3 un niveau plus large pour s'y menager d'indispensables 
a l  I ianes.  

Nous avons Qvoqu6 de quelle maniare l e  mouvement de reconquéie 
territorial indien ne pouvait etre viable qu'en s'appuyant sur la mobilisation d'un 
large Secteur de l'opinion publique. L'image d'une /ndianit&gEn&ique ID. Ribeiro) 
en  lutte contre un mouvement syst4matique d'expropriation, rcnvoybe par lm 
mcdia sous la  forme de ses nouveaux rites de resistance ethnique (les arcs et lltkhm 
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- ". 
de l'expulsion de Nonoai, les peintures guerrikres des Xavante ...I, est bie 
cc th6me mobilisateur qui articule les luttes indiennes B celles de certains secteurs 
de la a societ8 civile R brksilienne (4). 

Les faits Bvoqu8s dans cet  article B propos de la question des terres indiennes et les 
luttes qu'elle suscite doivent nous amener 3 reconsiderer un discours trop habituel 
sur les Indiens au Brdsil. 

humanitaire sur la disparition des Indiens de  l'Amazonie n'a jamais eu 
z u z k s u l t a t  que de  tenter de dissuader tout  effort pour la prevenir sans 
jamais inquieter les pouvoirs qui la promouvaient. Replacer la question indienne 
dans un contexte economique et  politique global comme le font les leaders indiens 
e t  les Associations Indigdnistes 3 travers la defense des droits territoriaux indigEncs 
a un tout autre impact, 

I I  y a plus de 200 O00 indiens a u  Brbsil. De nombreux groupes dits (( intdgrds D 
connaissent ces dernieres annees un  relkvement demographique certain. Le reveil de 
la conscience ethnique et l'invention de  formes de luttes originales se g4nBraIisent 
avec un soutien croissant d'une large fraction de  l'opinion publique br6silienne. 

L'Etat bresilien ne s'est pas tromp6 sur l'importance de ce mouvement e t  tente 
sys tha t iquement ,  depuis deux ans, de  modifier la lkgislation indigene SOUS le, coup 
de la a Loi de Scur i t e  Nationele w .  Le problerne indien n'est plus pour lui ce vague 
p r o b l h c  humanitaire dont il ne s'embarassait gucke, c'est devenu, plus serieuse- 
ment, un  nouveau Probleme policier. Les Indiens ne sont plus maintenant au Brksil 
d'innocents sauvags victimes de l'avance cruellement inkvitable de la Civilisation, 
ils sont, de plus en plus, consideres comme des agitateurs politiques, ce qu'avait 
admirablement pressenti Daniel Cabixi, leader Pareci, lors de son intervention 
contre un projet de loi a d'8mancipation n (5) des Indiens d u  Bresil en octobre 
1978 : 

a ... Notre veritable lutte d'emancipation ne sera pas faite par le Gouverne- 
ment ou par le Ministre de I'lntBrieur ou qui que ce soit. Elle sera faite par 
nous, les Indiens, A travers notre lutte de conscience. Ainsi comme toutes les 
classes de la masse opprimee sont en train de former leur conscience, nous 
aussi, les Indiens, sommes engages pour former nos consciences pour exiger 
nos droits. .. Peut4tre qu'avec cette a Bmancipation s nous ne pourrons plus 
faire nos assemblkes qui nous ont  aid6 beaucoup. J e  vois dans le futur, au cas 
oÙ cette a emancipation n serait approuvee par le PrBsident, que nous aussi 
seront qualifigs comme ceux qui sont traites de subversifs. C'est pour cela 
que nous, Indiens, nous faisons appel B la conscience du  monde blanc..., 
(Cadernos de Comissa'b Pro-Indio São Paulo, 1979, n o  1 : 70-77). 
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I - Routas transrnuoniennor 

Ashtancm tachnque 
a t  linancemonts 

envahi internationaux 

Torritoire Indian Rout8 

I 

La Transamazoniennr : 
route de 4960 km 
reliant le Nord-est du 
Bresil A l a  frontiere 

Juruna, Arara, 
Parakanã, Arurini 
Kerarao. 

I du Perou 

ßelom-Brasilia :axe 
Nord-sud. 

Cuiaba-Santarem : 
axe Nord-sud B 
travers le centre 
ouest. 

Gavião, Krahb, 
Apinayl, Xavante, 
Xerento. 

Parc National du 
Xingu (Mokranoti..), 
Kreen Akarore 
( B  R-080). 

ßanque Mondiale : 
pret de 400 millions 
de Dollars. 

Export-Import Bank : 
pr6t de 3 898 350 
Dollars A Camargo 
Corria, l a  plus impor- 
tante Cie de constmc- 
tion du Bresil : achat 
d'hquipement. 

US AID :don da 0.4 
millions de. Dollars 
pour apprentissage 
utilisation donnees do 
Earth Resources 

Parc N. TumuCumaque ObgpJ., anter, porimetral Norte : 
routo de plus de 4000 (Tiriyo. Wayana. S. Dakota. 
km l e  long des fron- Oyampi), Waimiri- 
ti&rer BrbsillGuyana. Atroari, Yanomami, 
Surinam. Vkndruela. 

do projet Norto Parc (Marubo N. Atalaia ... 1. Perou, Colombie. 

Porto Velho-Cuiaba : Parc National 1 million do Dollars de 
route principalo B 
travers Mato Grosso 
01 Rondbnir. 

Aripran5 (Cintas, 
Largar. Surui. 
Munxor ... ) (en 1980 
tea Nembiquara mena- 
ces par modificatbn 
trage B R-364-0 mqua 
Mondiale). 

I 
(Source : Opinii'o, no 119,  18-4-75) 

US army au genie mili- 
taire brbsilien pour 
6quipement de cons- 
truction ; US AID : 
prEt dc 2.6 millions 
de Dollars pour la 
construction de 14 
ponts permanents. 
{Davis 1977 :all .  

Sociktds multinrtional~s 

E a n h  Satellite Corp./ 
Lino Industried 
Westinghouse Corp. : 
Contrats pour le Projet 
RADAM d'btudes &o- 
photographiques - 7 
millions d e  Dollars. 

I Caterpillar Brazi l  :vente 
de 770 engins ( 47 
millions de Dollars) 
destiner A I'armee e t  3 
7 Cies construisant des 
routes cn Amazonie. 

Komatsu (japon), Fiat 
( I ta l ie) ,  GBndral Motors 
(USA) J.I. Case, Clark 
Equipment, Eaton 
Corp., Wzbco. Hubor- 
Warm (USAI e t  d'autres 
Cies etrangCres pour 
buipement do tracteurs 
= 125 millions de 
Dollars. 

J I 



Minerai b f  doion 
d'rxtrrction 

Minerai d a  l e r  : 
Serra doa Canjas, 

Bauxite : Rio 
Trombetas. Para. 

Minerai d'btain 
ICassitBrite) : 
Territoire Fedbra1 

1 '- 

I t  - Projets minkrr 

Territoirr Indien 
envahi 

Xikrin-Kayrpo, Nord- 
ESI Parc National du 
Xingu. 

Sud des Karipuna. 
Galibi. Palikur, 
Marwbrnio. 

Pianokoto-Tiriyo, 
Warikyana-ari kena, 
Paru koto-Xaruma 

Parc National de 
I'Aripuanã : Cintas 
Largas, SUNI ... 

Assidinn techniqua 
at f inancemmntt 
intemat ionrux 

US geological survey : 
21 projets de prospec- 
tion miniere 81 geolo- 
gique en collaboration 
avec DNPM et  CPRM 
(ßresil) finances par le 
Gvt. brbsilien et US 
AID. 

Export-Import Bank : 
pdt  d e  5.5 millions de 
Dollen Q l a  firma 
ICOMl 

Oversoas Private 
lnvenment Corp. 
(USA) : assurance pour 
ler investisrcmonts do 
ALCOA, W.R. Grace, 
Hanna Mining. 

Earth Satellite Corp. : 
rechercher du Projet 
RADAMBRASIL pour 
Gvt. br6silien e t  
compagnies privees. 

Socidter multinationale 

Amazonas Mineração : 
association de Compa- 
nhia Vale do Rio Doce 
hationalis6el et Us 
Steel. 

ICOMI : Industria 
e t  Comercio do Mine- 
rios, association de la 
CAEM1 de Antunas et 
de Bethlehem Steel. 

ALCOA (branche cana- 
dienne d'ALCAN), 
Nippon Steel, Kaiser 
Aluminium. National 
Bulk Carriers. Pechinay, 
Alusuiue, Rio Tinto 
Zinc, Hanna Mining. 

FERUSA (MinareCao 
Ferro Uniaol / Biliton 
International Metals / 
Royal Dutch Shell, 
CESBRA (Cie. Estani- 
fera do Brasil / 
COFREMMI [Franca) I 
Patino ; W.R. Greca I 
Molybdanum Corp. / 
Cia Brasileira d o  Meta- 
lurgia f Rockfaller / 
Moreirr : Salles / Molyb. 
Mincraçb Aracazeiro, 
kau / National Load 
Inc.1 Ponland Coment. 

111 - Projets agro-industriels (6I6vago) 

- 

Soci6tQ Territoire ind ien 
envahi 

- 

9 villages Apalai au 
Nord et B l'Ouen. 

Jar; : soci6te d'ax- 
ploltation forcniEre 
e t  agropastoral. 
D. Ludwig. National ' 

Bulk Carriers. ' 

Swift-Armor King 
Ranch : fusion de 
3eltec Intornationat 
?ackars et Brascan. 

rtolkswagen do 
3raril. 

Tembe, Urubu, 
Kaapor. 

plusieurs groupes 
Koyapo du Nord. 

larenda Suia-M issu, 
Liquigas. National du Xingu, 

Nord du Parc 

Sud e t  Oumi des 
Xavant e. 

66 compagnies 
3'Navago de S a  
'aulo dont pro- 
iribtks de Stanley 
\mos Sella linan- 
:ìer Nord am6ricain. 

Tapirape, Porc 
National do l'Ara- 
guaia (Karaja, 
Javat5.J. 5 rdsorves 
Xavenm. 

el financamcnts 
interndionaux 

Superficie du projet 

Banque Mondiale : 
60 millions de Dollars 

.pour ameliorat ion de 
I'hlevage industriel 
.[19741 ;deux prCts 
anterieurs de 76 millions 
de Dollars pour produc- 
tion de viande 11967- 
19721.' 

fazenda de 60 OW 
ha IC long d e s  Rio 
Para e t  Jar¡ l a  super- 
f i c ie  to ta le  du Projet 
Jari est de 1 500 O00 
h a  (Bourne 1978 : 57). 

fazenda d e  72 O00 ha 
3 Paragominas, Pard ' 
Maranhao. 

preti Banque Mondiate 

fazenda de 22 400 ha, 
Araguaia. Para. 

US AID : pret de 11.9 
millions de Dollars 3 
I'lnstiwio de Dewnvol- 
vimento Regional do 
Amapa pour recherches 
en agriculture et  &levage. 

US AID : piet de 32 
millions d e  Dollars pour 
etudes sur l a  production 
du riz en Amazonie 3 
travers Internet ional 
Inslitute of  Research. 

fazenda de 560 O00 ha 
l e  long du Rio Suia- 
Missu, Mato Grosso. 

Municipaliterde Barra Blue Spruce International 
do Garças e t  Luciara, , e t  International Research 
Mato Crow. Institute :projars pour 

utiliratbn dc defoliant 
en Amazonie. 
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NOTES 

L'intensitt! des migrations spontanees en Amazonie a connu une augmenta- 
tion mrtaine dans les annees 70. Ces mouvements sont pourtant anciens, 
provoquks, par exemple, par la  collecte du latex au debut du sikcle. La 
population amazonienne non indienne reprbsentait 4 millions d'habitants en 
1974. Sa croissance est  rapide en raison d'un flot migratoire constant (envi- 
ron 250 O00 migrants) e t  d'un taux de nata l i t6  superieur a l a  moyenne 
nationale (Voir Foucher 1977 : 1071. 

Une invasion directe des terres indiennes par les grands projets agro-industriels 
amazoniens s'effectue dans de nombreux cas simultan6ment A celle du front 
de; migrants spontanes (Voir Appendice I ,  111). 

La periode de 5 ans fix& pour l a  d6limitation officielle des terres indiennes 
par l a  Ihgislation indigeniste brbsilienne (Estatuto do lndio art. 65) est venue 
A Bchbance le 19.12.78. A cette date l a  Fondaç% Nacional do Indio (FUNAI) 
Bmettait une liste des terres indiennes dont les limites avaient fait l'objet, 
durant cette Periode, d'une reconnaissance legale. 
Plus des 2/3 des territoires indigenes dtaient omis dans cette liste e t  plusieurs 
dserves y figurant avaient et4 crk6cs par le  Service de Proteçã0 aos Indios 
(SPI) avant la creation de la FUNAI. 
Le bilan etait l e  sukant : 66 territoires delimitds par dicret e t  ayant fait 
l'objet d'un bornage, 11 territoires en  cours dc bornage, 53 territoires simple- 
ment d4limit6s par dbcret, 16 territoires encore A dClimiter. Selon un contre- 
document publie vers la  meme periode par I C  Conselho Indigenista Missionario 
(CIMI), le nombre des groupes indiens dont le territoire serait sans protection 
legale s'klCverait B 85. Selon les propres chiffres de l a  FUNAI (Estado de SiIo 
Paulo 12.11.80), 100 000 colons etaient 3 cette Bpoque ktablis ill6galement 
dans les terres indiennes delimit6es. La population indienne totale s'818ve au 
Bresil a 200 O00 personnes. Source : Presland 1979 : 27. 

Si les projets politiques e t  culturels specifiques de chacune des ethnies ambrir,. 
diennes du Bresil n e  sont pas reductibles B ce mbcanisme de representatiran 
interethnique, il  va de soi qu'il les rend globalement viables et pensables 
face A la  soci6t6 nationale. 

Ce projet sous les dehors progressistes d'une annulation, pour les groupes 
acculturks, du regime de tutelle special qui assimile au Bresil les Indiens B des 
mineurs, servait deux objectifs : la  remise en cause de la clause d'inali6nabilitC 
des terres indiennes et de l'a immunite judiciaire B lies B ce regime de tutclle. 

. .! _ .  
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LE MOUVEMENT INDIEN EN BOLIVIE 
D A N S  LES ANNEES SOIXANTE-DIX 

Yuon LEBOT 

(( Los quochuas, aymaras, guaranies y otros 
campesinos somos como extranjeros en nuostro 
propio p a i s  n 

(Un communiqut! dos K Tupac Katari N )  

Les annees soixantedix en Amerique latine auront k t6  marquees par un renouveau 
de ce qu'on a coutume d'appeler u la question indienne n. Qu'il s'agisse de la proble- 
matique sociologique ou politique, ou des mouvement sociaux, on assiste, dans 
plusieurs pays, A u n  retour en force e t  A une reformulation des p r o b l h e s  libs i3 la 
presence de populations i n d i g h a .  Ce qui contraste en particulier avec la decennie 
antbrieure. Une analyse en termes d'Etat, de nation, de classes, ignorant, niant ou 
devalorisant les dimensions ethniques ou d e  civilisation, fait place peu 3 peu 3 une 
recherche de la spkificit6 a indienne I), qui prend elle-mime plusieurs formes selon 
le degre de rupture avec les problematiques antbrieures. L'accent pourra ainsi etre 
mis sur la communaut6, l'ethnie, les nationalit6s indiennes, le passe de civilisation, 
ou, ce qui est plus souvent le cas dans les luttes sociales concrites, sur les traits 
culturels e t  sociokconomiques specifiques. 

Les revendications 3 dimension ethnique e t  l'affirmation de I'u indianite B se font 
jour surtout li3 oÙ les populations indig8nes representent une fraction importante de 
la population totale et dans des regions qui furent le lieu des grandes civilisations 
prChispaniques (Mexique, Guatemala, Equateur, Phrou, Bolivie, mais aussi 
Colombie).'Dans certains de  ces pays, ce qu'on appelle les a minorites nationales n 
sont, ou Btaient jusqu'A une date recente, majoritaires. 

Cependant, a I'kveil indien D presente encore un caractere minoritaire. D'autant 
plus minoritaire que la rupture est plus profonde avec I'indig8nisme traditionnel. 
Celuici, melange d'approche culturaliste, de politique d'intkgration et de tentative 
d'encadrement des luttes paysannes, a servi d'ideologie d'appoint A certaines rbvolu- 
lions nationalistes de I'Cpoque populiste (Mexique, Bolivie...). Orient6 en  gbndral !J 
la transformation de l'indien e n  simple paysan, il n'a pu cmpechcr que ressurgisse 
le probl6me de  l'a indianite n au terme parfois de plusieurs dbcennies de reformes 
agraires, de a castellanisation a e t  de a d6veloppement des communautbs B. . 

1 

LE CONTEXTE BOLIVIEN 

On estime A environ 3 millions de personnes. soit plus de 60 % de la population , 
totale, le nombre des indiens vivant zur l'actuel territoire bolivien. L'extension de  
celuici a diminue de  moiti6 depuis la dbclaration d'indbpendance e t  ses fronti8res 


