


armi les neuf pays qui se par- 
tagent le massif forestier ama- 
zonien, le Brésil vient largement 
en tête avec près de 64% de sa 
superficie (environ 3 700 O00 
km'). C'est également le pays 

dont la partie amazonienne est, en valeur 
absolue, la plus peuplée (environ 12 mil- 
lions d'habitants en 1991) et la plus 
urbanisée : deux villes de plus de 1 mil- 
lion d'habitants, 13  de plus de 100 O00 
habitants et 27 entre 50 et 100 O00 habi- 
tants. Son PIB est aussi le plus élevé, 
grâce, en particulier, ;i l'exploitation du 
bois et des mines (fer de Carajas, bauxite 
du Trombetas, étain du Rondônia et de 
l'Amazonas, or, etc.), mais aussi à la 
présence d'industries lourdes (alumi- 
nium et fonte), d'usines de montage 
(essentiellement électronique) et de 
barrages hydro-hlectriques. 

PHASE PlONNlERE 
D CONFLITS TERRKQRIAUX 

A partir de la f in des annees soixante, 
I'Etat bresilien a mis en place un ambi- 
tieux programme d'integration nationale 
(PIN) dont les objectifs étaient a la fois 
géopolitiques. économiques et socio- 
politiques. II offrait ainsi une "riouvclle 
frontiere' a la société nationale. Pour 

teurs; les travailleurs agricoles sans terre 
cherchantà accéderä la propriété, etc . 
L'impact de ces nouvelles formes 
d'appropriation de l'espace et d'exploi- 
tation des ressources a été particulière- 
ment brutal sur la forêt et les sociétés 
qui y vivent. En l'absence d'un veritable 
arbitrage de I'Etat et de formes consen- 
suelles de régulation sociale, c'est un 
modèle très prédateur qui s'est mis en 
place. 
Une superficie presqu'égale ä celle de 
la France a été déboisée en 20 ans et 
la pollution des rivières par le mercure 
utilisé par les chercheurs d'or a atteint 
des proportions alarmantes. 
Les réserves territoriales indigènes sont 
constamment envahies par les cher- 
cheurs d'or, les exploitants de bois, les 
éleveurs et les petits agriculteurs, après 
l'avoir été par les routes, les barrages et 
les bases militaires. Invasions qui, au- 
delä des graves problèmes sanitaires 

5 qu'elles engendrent et des violences 
I auxquelles elles soumettent ces popu- 
5 lations, déstabilisent brutalement des 

sociétés dont les membres n'ont ainsi 
ni le temw n i  les movens de maîtriser Brûlis dans la région d'llruara 

opérer le désenclavement de l'Amazonie 
et réorienter la région vers le centre 
dynamique du pays, I'Etat a applique une 
politique autoritaire dont les principaux 
instruments furent la création de routes 
(telles que la Transamazonienne), la réa- 
lisation de barrages hydro-électriques 
(Tucurui), la mise en place de projets de 
colonisation publique, puis la conces- 
sion d'aides fiscales et de crédits sub- 
ventionnés pour I'Blevage et l'industrie. 
Une partie des flux migratoires brési- 
liens a ainsi eté réorientée vers 
l'Amazonie, qui devint, a partir de 1970, 

dans des conditions satisfaisantes les 
changements auxquels ils sont exposés. 
Les populations dont l'origine remonte 

violent et désordonné, I'Etat ne parve- aux phases d'occupation antérieures (en 
nant pas a contrôler les dynamiques particulier au "cycle du caoutchouc" du 
engendrées par son action. X I P  siècle) et qui vivaient, et vivent 
La conjonction d'une politique incitative encore partiellement, de la récolte de 
et d'un statut de la terre permissif a produits naturels (souvent appelées pour 
entraîne l'entrée en lice d'une multipli- cela 'sextractivistes") doivent également 
cité d'acteurs économiques en qu&te défendre les espaces qu'elles occupent 
d'appropriation fonciere et de contrôle contre les invasions et les tentatives 
territorial : I'Etat, a travers les forces d'expulsion ou de confinement. 
armées, les entreprises publiques, les Ceci au moment où le système de I'avia- 
zoiies à juridiction spéciale, etc.; les spe- mento' qui permettait leur présence dans 
culateurs; les grandes entreprises et les ces régions reculées, tend àdisparaître 
banques; les éleveurs: les exploitants de sans &tre toujours remplacé par des 
bois; les entreprises minieres, les garim- formes plus satisfaisantes d'articulation 

le theatre d'un processus d'occupation peiros (chercheurs d'or), les agricul- au marche 

.................................................................................................... 
Partis d'études monographiques 
destinées approfondir la 
connaissance de situations et de 
phenomhes locaux, les cher- 
cheurs du programme* se sont 
peu a peu orientés vers des 
approches thématiques qui per- 
mettent d'appréhender la globa- 
lisation et la complexification 
rapide des interactions et des 
conflits en Amazonie brésilienne. 
Les recherches se sont regrau- 
pees selon trois grands themes : 
... : dynamiques sociales des 

fronts de colonisation agricole : 
trajectoires sociales et rPseaux 

migratoires; formes et stratégies 
d'accumulation; différenciation 
économique et sociale; évolution 
de l'agriculture et de ses rap- 
ports avec les autres secteurs de 
I'économie. 

forme du lien social : rap- 
ports de pouvoir, modes de 
domination et place de I'Etat 
face aux exigences de la moder- 
nité sociale et politique; imagi- 
naire domestique et champ reli- 
gieux ; production des élites 
syndicales et politiques. 
-L _, sociétés autochtones et 
soci&é nationale en expansion : 

histoire et représentation des 
formes d'articulation écono- 
mique a la frontière; transforma- 
tion des espaces sociaux soumis 
a I'englobement et a I'encadre- 
ment des opérations de déve- 
loppement; formes de résistance 
politique et de redéfinition identi- 
taires; changements linguis- 
tiques, éducation et stratégies 
culturelles. 

. Neuf chercheurs au Musee Goeldi 
(dont trois Orstom et deux alloca- 
taires), six a I'Universit8 de Brasilia 
(deux Orstom), un a I'INPA (Orstom). 







ENJEUX AMAZONIENS 

Extraction du bois sur la Transamazonienne. 

auprès des scieries ou des grands éle- 
veurs que de nombreuses familles atten- 
dent aujourd'hui l'appoint qui leur per- 
mettra éventuellement de changer de 
statut (achat de bétail, d'un commerce, 
d'une maison en ville, etc .) ou de se 
maintenir à la terre en attendant d'autres 
opportunités. L'élevage est en expansion 
rapide, y compris chez les plus petits 
agriculteurs, comme forme d'accumula- 
tion la plus avantageuse, avec les consé- 
quences que l 'on sait en matière de 
déboisement et sur la biodiversité. 
Cependant, il est encore difficile de dire 
quelles seront les conséquences pour 
les dynamiques spatiales et le dévelop- 
pement rural des interactions croissantes 
entre trois courants : 
- le populisme et le  clientélisme élec- 

toral qui continuent à promouvoir I'occu- 
pation de nouvelles terres et tentent de 
récupérerà leur profit les revendications 
corporatistes, régionalistes et identi- 
taires. 
- l'incitation au développement durable 
véhiculée par les Ong et les organismes 
de développement, nationaux et interna- 
tionaux, avec les perspectives de crédits 
et d'assistance technique qui lu i  sont 
associées. 
- le  mouvement syndical et associatif 
local qui reprend, stratégiquement et en 
partie àson compte, le thème du déve- 
loppement durable et tente d'utiliser la 
structure clientéliste du champ politique 
pour faire aboutir ses revendications. 

Philippe Léna 

Un colon engagé. 
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Les difficiles conditions de vie des colons à leur arrivée 

LE PATERNALISME : 
UNE PROBLh!AT!QUE 

DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE ? 

Chez les seringueiros (collecteurs de 
latex), dans les grandes fermes et sur les 
placers auriferes d'Amazonie contempo- 
raine, mais aussi dans l'histoire des plan- 
tations de cacao et de café du Nordeste 
ou du Sud au début du siècle, on observe 
au Brésil le même mécanisme : des gens 
sont en mesure de se liguer pour inter- 
dire l'accès au marché 8 une majorité de 
la population et ils s'autorisent de ce 
contrôle de la circulation des biens pour 
se soumettre le travail de cette derniere 
C'est ce qu'on appelle le systeme du bar- 
racão*, contrôlé par des marchands-pré- 
dateurs en mesure de s'approprier la tota- 
lité de la valeur marchande du produit du 
surtravail des producteurs endettés dans 
leur magasin. Cette exclusion de l'accès 
au marché, qui revêt concrètement des 
formes tres diverses, peut-elle caracté- 
riser un mode original d'exploitation ? 
On n'accumule guere au erésd, 
aujourd'hui encore, en investissant dans 
les outils de production, ce qui permet- 
trait. en bonne logique capitaliste, de pro- 
duire moins cher et d'etre concurrentiel 
sur le marché. On s'enrichit plutôt par 19 

contrôle des noeuds de la circulation des 
biens, permettant àceux qui s'en empa- 
rent de remplir une fonction redistribu- 
trice aupres d'une clientele de dépendants 
personnels, enclos dans un marché cap- 
tif, et d'aller ainsi a la hausse des prix - 
ce qu'on appelle I' "inflation culturelle"- . 
Les propriétés de ce systeme d'accumu- 
lation et de domination ("péri-capitaliste" ?i 
se retrouvent dans d'autres domaines de 
la vie sociale. La carriere politique. par 
exemple, revêt généralement le caractère 
d'une conquête des circuits de la redis- 
tribution des fonds et services publics, 
constituant et alimentant (outre l'accu- 
mulation privée, "illégale" mais struc- 
turelle) autant de réseaux de clienteles 
politiques et sociales. Et celles-ci s'avè- 
rent composer, au-delà de la fiction et de 
la complexité d' institutions dévitalisées 
(ou mort-nées), les forces vives de la vie 
sociale. 
Dès lors, quel lien existe-t-il entre cette 
modalité paternaliste d'exploitation et de 
domination sor,iales et, par exemple, la 
structure popubte du champ politique ? 
Quels sont le sens et la portée réels de la 
revendication "moderniste" d'une partie 
des élites, face auy exigences démago- 
giques et unanimistes auxquelles est 
assujettie toute wpression pub l i q~?  dans 

lisation politique nationale (Ong, églises, 
parlementaires.. ) .  En 1992. 45% des 
"terres indigènes" n'étaient pas encore 
légalisées, tandis que 32 associations 
indiennes locales avaient fait leur entrée 
dans l'arène du débat politique sur le 
développement amazonien. 
L'englobement géographique et I'enca- 
drement politique des sociétés autoch- 
tones par la planification étatique du 
développement y ont induit la formation 
d'une territorialité et d'une ethnicité géné- 
rique qui bouleversent les repères de 
leurs identités et de leurs espaces tra- 
ditionnels. Les perspectives de continuité 
sociale et de contrôle territorial de ces 
sociétés passent maintenant par cette 
redefinition identitaire et spatiale qui 
s'appuie sur le retournement politique et 
l'appropriation symbolique des catego- 
ries imposées de I'ethnification ("terres", 
"communautés" et "cultures indigènes"). 
L'écologisme est devenu, depuis la f in 
des années 1980, I'esperanto politique 
du débat sur le développement amazo- 

. nien, des Ong aux entreprises, en pas- 
i sant par les banques multilatérales et les 
i militaires. Ses thèmes n'ont donc pas 
i tardé 2 faire leur chemin dans le discours 

ce champ ? Enfin, quels sont le sens et 
la portée réels de la référence à la Loi et 
8 I'Etat, et qu'en est-il des interventions 
internationales de développement dans 
ce contexte ? 

Christian Geffray 

LES SOCIÉ& AUTOCHTONES : 
TERRITORIALITÉ, €RiNICITÉ 

ET ÉCOLOGISME 

politique des Indiens. Les strategies poli- 
tico-symboliques de cette "résistance 
mimétique", garantie de leur accès au 
débat national sur le développement, arti- 
culent maintenant de plus en plus repré- 
sentations traditionnelles de la nature et 
discours écologiste sur la forêt tropicale. 
Ceci avec d'autant plus de créativité que 
la dimension souvent apocalyptique de 
I'bcologisme trouve écho dans la lecture 
cosmologique qu'ils font de la destruc- 
tion de leur environnement par l'avancée 
de la frontière. 

L'Amazonie est habitée par 60 oh des 
quelque 240 O00 Indiens du Brésil. On y 
trouve les groupes démographiquement 
les plus importants du pays, comme les 
Makushi (20 000) ou les Tikuna (18 000). 
Elle inclut la plupart de ses territoires 
indiens identifiés ou légalisés - soit un 
"archipel" de 782 O00 km' (plus vaste 
que le Chili). Ces données ont obligé les 
planificateurs du développement amazo- 
nien à èlaborer, au début des années 
1970, une nouvelle procédure juridique 
et administrative d'identification des 
'terres indigènes". L'interaction entre la 
production de cette grille étatique, son 
défaut d'application et le processus 
d'occupation économique et démogra- 
phique de la région a précipité l'émer- 
genced'un mouvement indien de défense 
tefritOriak. relayé par Une large mobi- Indien Yanomami, 



ENJEUX AMAZONIENS 

Ces stratégies de médiation combinent, 
sur le plan économique, modèles tradi- 
tionnels d’exploitation des ressources et 
recherches de formes d’articulation au 
marché qui risquent d’en miner la péren- 
nité sociale et écologique. 
L‘issue de cette transition dépendra des 
capacités de neutralisation que leurs 
sociétés pourront opposer aux formes 
de dépendance et aux contradictions 
induites par ces échanges avant qu’elles 
n’aboutissentà une irréversible trans- 
formation de leurs rapports de produc- 
tion. Sujet qui pose autant la  question 
des rapports des sociétés indiennes avec 
les agents économiques qui convoitent 
l’espace et les ressources de leurs terri- 
toires que celle des institutions qui 
médiatisent leur accès au marché sur la 
frontière (administration indigéniste, 
postes missionnaires, et, plus récem- 
ment, Ong et administration sanitaire). 

Bruce Albert 

LANGUESENCONWT: 
ÉDUCATION, DÉVELOPPEMENT ET 

l D E “ i  

Parmi les différents aspects des dyna- 
miques sociales amazoniennes actuelles, 
les changements observables dans 
l’usage des langues en contact, comme 
celles que nous avons étudiées dans les 
sociétés multilingues du haut Rio Negro, 
permettent de comprendre plusieurs 
facettes des stratégies mises en place 
pour le contrôle de l’espace et de ses res- 
sources naturelles. 
Dans le processus d’intégration à I’ an- 
cienne économie extractiviste régionale, 
les sociétés autochtones avaient en par- 
tie adopté la langue véhiculaire* qui était 
liée aux échanges entre “patrons” et 
“clients”. Puis ces sociétés se mirentà 
en proscrire l’usage, après celui de leurs 
propres langues, dans une tentative de 
rompre la relation d’exploitation qu’elle 
sous-tendait et de gommer l’identité indi- 

gène qu’elle exprimait. Ceci afin de 
s’approprier la langue portugaise, per- 
çue comme un facteur de promotion 
sociale et de possible migration indivi- 
duelle vers la ville. 
On assiste maintenantà l’apparition de 
mouvements indigènes qui, soutenus par 
des Ong locales et internationales, se 
réclament, au contraire, des langues tra- 

ditionnelles pour faire valoir I’  identité 
indienne de ces sociétés et revendiquer 
sur cette base des territoires et le contrôle 
des ressources naturelles qu’ils contien- 
nent. Afin de garantir la transmission et 
la valorisation de ces langues, en com- 
pétition inégale avec le portugais, les 
Indiens d’Amazonie cherchent actuelle- 
ment à leur donner une écriture qui per- 

Dialogue cérémonial Yanomami. 
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mette de les introduire dans le champ 
de I'éducation scolaire. C'est dans la 
participation a ce processus que les 
recherches menées sur les change- 
ments lirrguistiques trouvent leur appli- 
cation ces dernières années. Les stra- 
tegies linguistiques et éducatives sont 
devenues un aspect important des nou- 
veaux enjeux amazoniens. 
La Constitution brésilienne de 1988 a 
reconnu le plurilinguisme du pays et 
donné une reconnaissance légale a 
I'enseignerrient dans ses diverses 
langues indigènes. 
L'education bilingue est ainsi entrée a 
l'ordre du jour de la plupart des expé- 

riences éducatives indigènes, et, à 
défaut de modèles préexistants, cette 
situation a entraîne l'ouverture d'un 
large débat sur I'education intercul- 
turelle. La recherche de montages édu- 
catifs dans lesquels les langues tradi- 
tionnelles sont une des pièces 
maîtresses de la construction identi- 
taire et de la revalorisation des anciens 
savoirs est pour les societés autoch- 
tones d'Amazonie. une des strategies 
essentielles pour affronter le dilemme 
entre développement et continuité cul- 
turelle. 

O. Renault-Lescure 

Traversee du  Xingu à Belomonte su r  la Transamazonienne 

Migrants recents dans la region d'Uruara 
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Mudanca social na Amazonia 
Brasileira 

Pesquisadores em CiQncias 
Sociais do Orstom, em cola- 
boraç30 com pesquisadores e 
instituições brasileiras, estão 
estudando a mudança social 
e a evolução das formas de 
produção tanto nas Areas de 
colonização recente quanto 
nas regiões de ocupação 
antiga 
O govemo brasileiro iniciou o 
processo de abertura da 
Amaz6nia no final da d4cada 
de sessenta, atravbs da cria- 
ção de estradas (como a 
Transamazanica), de barra- 
gens hidroel6tricas, de pro- 
gramas de colonização e de 
incentivos fiscais destinados 
& criação de gado e indús- 
tria. Uma grande diversidade 
de atores foi envolvida : as for- 
ças m a d a s ,  empresas públi- 
cas, especuladores, multina- 
cionais, bancos, criadores de 
gado e produtores de grãos, 
mineradoras, madeireiras, 
garimpeiros e trabalhadores 
sem terra, entre outros. 
A ideologia pioneira e um 
modelo predatbrio de utiliza- 

- @ í m o s  recursos na tws  
caracterizaram um processo 
de apropriação fundieria vio- 
lento e cabtico, com conse- 
quências graves tanto para a 
floresta como para as popula- 
ções que ai viviam. As h a s  
indfgenas são constantemente 
invadidas, o que traz proble- 
mas de saúde, violência e 
desestabilização para essas 
sociedades. Outros habitan- 
tes, tais como os descen- 
dentes dos que participaram 
do Uboom" da borracha no 
s6culo XIX, tamb6m devem 
defender seus territ6rios 

contra as invasões (muitos 
entre eles são ainda parcial- 
mente 'extractivistas", isto 4, 
coletam produtos naturais 
destinados ao mercado). 
Uma &rea aproximadamente 
do tamanho da França foi des- 
matada durante os tiltimos 20 
anos, enquanto que o nfvel de 
poluição dos nos pelo mercQ 
rio utilizado na gatim-pagem de 
ouro atinge proporções alar- 
mantes. 
Embora a economia monet&- 
ria esteja em expansiio as rela- 
ções sociais realmente capi- 
talistas são pouco represen- 
tativas da realidade regional. 
A dependthcia em relação ao 
'patrão" 6 ainda frequente. 
Não existe uma classe homo- 
gQnea de pequenos produ- 
tores; a mobilidade social O 
alta, indviduos podendo pas- 
sar da garimpagem para a 
pequena produção agtiwla, o 
comercio ou a atiidade assa- 
latiada e vice vema 
Certos grupos indlgenas 
podem explorar a madeira, 
garimpar ou criar gado. Os 
cöletörés-de-bõrracha-ou de- 
castanha tambem podem criar 
gado ou vender madeiras de 
lei para as serrarias. A patro- 
nagem e a compçáo são tra- 
ços estrutumis da vida polRica 
e econamica da Amazônia, 
impedindo a livre concorrh- 
cia e a organização indepen- 
dente dos produtores. At6 a 
questão ecolbgica, com as 
perspectivas de novos recur- 
sos com que acena, pode 
muito bem ser absonrida pelo 
sistema de relações verticais 
e de dependência pessoal que 
caracteriza a região. 
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Glossaire 
Aviamento : forme de soilmission du 
travail au capital marchand selon 
laquelle le détenteur du capital et des 
moyeiis de circiilation avance de:; 
moyens de subsistance et de travail au 
collecteur, qui serorit rembrrursCs par 
ce dernier en produit. Cette torme, qui 
permct au "client" d' i tre perpktuelle- 
ment redevable a son "patron" dc ses 

................................ 

moyens d'existence, crée un lien sou- 
vent ratifié par le parrainage des enfants. 
Barracão : du nom du magasiil 011 IA 
patron-marchand tient les compter de 
ses dependants-clients 
Langue véhiculaire : In /ii!gis lier,?/, 
un? variétí3 de langue tupi de la cote du 
Brk i l ,  iitilisée comme langur: d'évaii- 
gelisation dits le XVI' s i d e .  




