


EDITORIAL
 

Les lecteurs .et abormes de Cahiers des Ameriques latines on t sans 
doute etc tres surpris de ne pouvoir lire le numero date de I'ete-autom
ne 1985 qu'a partir du premier semestre de I'annee 1986. Quelques-uns 
d'entre eux on t rneme fait part de leur inquietude, se demandant si, a 
peine sortie d'une phase de reorganisation, la publication de cette revue, 
dans sa nouvelle formule, n'apparaissait pas comme une experience sans 
lendemain. D'autant que la dissolution du CETRAL, Ie Centre de re
cherche sur I'Arnerique latine et Ie Tiers Monde , a la fin de l'annee der
niere , laissait croire a la disparition de la revue Amerique latine qui, en 
six ans , avait etabli vingt-quatre parutions. Espcrons que des solutions 
puissent etre trouvees afin qu'une revue de cette qualite soit a merne 
de depasser une periode aussi cri tique de sa vie edi toriale. 

La publication de ce nurnero de Cahiers des Ameriques latines date 
de l'hiver 1985, quelques semaines a peine apres celle du nurnero 2-3, 
montre que Ie retard de parution ri'etait pas du a une quelconque 
absence de «crea tivite productrice de Ja comrnunaute scientifique 
qui s'attache a micux connai tre et faire connaitre en France, I'Ameri
que latine. 

Ce retard etait du a un deli cat problerne de gestion : vous avez remar
que, cher lecteur, que ce ttc revue avait ete digne d'etre soutenue par Ie 
ministere de fa Recherche et de la Technologie qui, avec le CNRS et 
l'Universite de Paris Ill, distinguent a travers I'aide financiere apportee 
la qualitc scientifique des travaux publics. Toutefois des septembre 
1985, Ie ministere de la Recherche et de la Technologie e tait en rupture 
de ... credits de paiement. Et ce rr'cst que fin fevrier 1986 que la «pom
pe a Phynance » a Ionctionne de nouveau! Aleas de la vie scientifique ... 

La lecon de ce ttc affaire est qu'une revue, me me une revue scientifi
que cornme Cahiers des Ameriques latines, doit d'abord vivre sur ses 
propres ressources. C'est-a-dire principalement sur Ie soutien des mern
bres de la communautc scientifique et des abonnements que ceux-ci 
doivent souscrire. L'appel sera-t-il entendu ? 

1£ pari de 1985 a etc tenu, non sans mal. Tout Ie monde connai t a la 
date ou ces lignes ont etc ecrites, la dure te des temps frappant d'auste
rite les budgets de recherche 1986 dans notre pays. Faut-il pour autant 
baisser Ies bras? Es t-ee une u topic de penser que ce grand elan qui avai t 
anime les Etats generaux de la recherche et de l'enseignement sur l'Ame- . 
rique latine en France en mai 1983, a travers lequel Ja reorganisation 
des CAL apparai t cornmc une experience parmi d'autres, soit a merne 
de survivre e t de dernon trer sa «crcativite » dans Ie temps? 

Guy Marf;n;ere 
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LE S£ISME DE SEPTEMBRE A MEXICO
 

Alain Vanneph* 

Vivre un evenernen t geographique constitue une experience passion
nante et deroutante pour un geographe. 

En rendre compte constitue une gageure lorsqu'un seisme de magni
tude 8,1 vient Ie prendre a ternoin, sur son terrain, if y a la une forme 
de provocation a laquelle il est difficile de ne pas repondre , Et bien 
difficile de repondre aussi ... , car I'engagement personnel du chercheur 
dans l'action, sujet et objet, et la nouveaute de la demarche, boulever
sen ties regles du jeu tradi tionnel de I'article scientifique. 

Car ce n'est pas tous les jours - heureusement ! - qu'un geographe 
se trouve au coeur d'un seisme de cette ampleur, et ce n 'est pas prejuger 
de sa valeur propre que de faire appel a son temoignage , alors que ce 
serait peut-etre prejuger de la valeur des geographes, que de rejeter 
l'idee d'une pertinence particuliere de leurs observations, surtout lors
qu'ils connaissent effectivement Ie terrain. 

Le lecteur est appele d'avance a accepter quelques entorses circons
tancielles aux regles habituelles, pour une forme d'etude qui peut cor
respondre aussi aun retour aux sources. 

Le souci de satisfaire a l'actualite nous a entraine a l'elaboration des 
informations : il s'agit done moins de repondre aux questions, que 
d'essayer de degager une problematique, et d'ouvrir les voies, en vue 
d'une seconde e tape qui sera, die, exhaustive, longue, lente et multi 
disciplinaire. (1) 

L'EVENEMENT 

Une des images les plus largemen t di ffusees Ie jeudi 19 septem bre 
represen te , au coeur de Mexico, sur I'avenue Juarez, une pendule arretee 
a 7h 19, devant Ie nuage de poussiere qui s'eleve de ce qui fut l'hotel 
Regis. 

Commence a 7h 19, Ie seisme a dure jusqu'a 7h 21. Deux minutes 
subjectivement et objectivement fort longues. 

Dans Ie quartier des «Lomas», a l'ouest, sur lescollincs, la secousse a 
ete ressentie plus fortement e t plus longuement qu'une secousse «habi

*Centre de recherche et de documentation sur l'Arnerique latine (CREI)AL-eNRS). 
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tuelle » , sans plus, e t meme sans le bruit de fond (grondemen t venu du 
sol) ou les bruits de surface (claquements de porte, vibration de vitres ... ), 
qui, dans nos experiences precedentes, accompagnaient un tremblement 
de terre. 

Rien dans le paysage urbain du quartier ne marquai t la moindre trace; 
il a fallu attendre dans la matinee l'annonce progressive, par les media, 
de la gravite des degats dans le centre, pour apprehender la veritable 
portee de l'evenernent. 

Peu a peu s'est profilee la realite d'une ville double, juxtaposant des 
quartiers indemnes, ou la vie pouvait se derouler inchangee , et indiffe
rente, et une zone sinistree, elle-merne opposant parfois cote a cote, des 
ruines totales et des edifices sans le moindre carreau fele. 

Sentiment d'irrealite pour celui arnene a alterner les sejours dans les 
deux secteurs, deux planetes separees par un quart d'heure de trajet, 
Ainsi ce retour d'un chantier de sauvetagevjusqu'a I'hotel a demi requi
sitionne pour abriter le quartier general de la delegation francaise, avec 
des touristes s'ebattant dans la piscine, et le pianiste egrenant un blues 
dans le bar. .. 

Mais cette duali te de la ville, - en schematisan t, centre-ville con tre 
peripherie -, avait ete sensible dans Ie vecu meme du mouvement tellu
rique. 

Les ternoignages recueillis aupres de personnes vivant dans Ie centre 
font etat d'oscillations violen tes, de mouvements altemativement oscil
latoires et trepidatoires, voire giratoires, de difficultes et me me d'impos
sibilites a maintenir son equilibre , de bruits de fond et de claquements 
de porte, de vibrations et de chutes d'objets et de vitres, de balance
ment des planchers, d'observations de personnes chutant dans les rues, 
de vehicules incontrolables : bref, pour le merne seisrne et a400 kms de 
I'epicentre, des effets radicalement differents pour 5 kms de difference. 

Tous les ternoignages recueillis par la suite confirment l'incroyable 
amplitude des deformations et la gravite des degats dans [e centre, en 
opposition avec Ie reste de la ville, ou le seisme n'a ete ressenti que com
me un «for t » tremblement de terre , qui «allait probablement casser 
quelques vitres» (2), ce qu'il aurait «du» etre, «temblor» et non «terre
moto», merne avec une magnitude de 8,1, a plus de 400 kms de I'epi
centre. 

Pourtant les estimations de l'Institut d'ingenierie de l 'UNAM confir
ment le fait: (3) 

9° Mercalli pres de l'epicentre 
4 0 Mercalli dans les zones intermediaires 
4° a 50 Mercalli sur les terrains durs de l'agglorneration de Mexico 
9° et plus sur les terrains mous du centre ville. 

Le principal problerne geographique lie au seisrne apparai t des lors, 
dans cette resurgence de l'intensite au niveau de Mexico et dans la 
concentration de la violence sur les 9,2 kms du centre-ville. 

8 



GEOPHYSIQUE : COMPRENDRE LE SEISME 

Le seisme lui-merne , e t dans une certaine mesure sa vigueur, ne de
vaient pas surprendre : I'his toire ancienne et recen te, les souvenirs de 
1911 et surtout de 1957, la proximite des voleans - dont le Popocate
petl, actif - tout in tegre Mexico dans une region sismique , 

Bien qu'elevee (8,1), la magnitude n'est pas rare. Au Mexique merne, 
deux seisrnes dans Ie siecle ont depasse Ie niveau 8. 

A I'exception de la secousse du 20 septembre (6,5) proche du pla
fond statistique, le jeu des repliques s'e st deroule, eprouvant nerveuse
ment, mais normal, avec en un mois, 50 mouvements entre 3, 5 et 5,5. 

La localisation de l'epicentre , face au delta du Balsas et du port in
dustriel de Lazaro Cardenas, sur le Pacifique ne devait pas davantage 
e tonner. L'activi te de subdue tion lice ala poussee de la plaque oceanique 
de Cocos sous Ie continent americain, en relais, au Mexique, du mouve
ment de decrochement plus au nord, Ie long des failles de San Andreas, 
constitue le moteur maintenant bien identifie responsable des accidents 
sismiques de la cote mexicaine du Pacifique. 

Or Ie releve d'une « breche sismique », c'est-a-dire l'absence de seisme 
importan t depuis une tren taine d'annees, en tre Manzanillo et Acapulco, 
avait, a contrario, permis a certains specialistes, nord-americains notam
ment, de presager Ie declenchernen t d'un «rat trapage » justement au 
niveau de Lazaro Cardenas (4) sans foumir de date naturellemen t, 
mais en constatant que ce retard e tai t porteur d'une accumulation 
de tensions entre les deux plaques. La saturation d'une energie 
maintenue potentielle par I'elasticite des deux masses, devant brutale
ment cesser au moment - mathernatiquernent probable, mais scientifi
quement encore imprecisable - ou le desequilibre entre les forces de 
mouvement venues du Rift, et les forces de resistance locale depasserai t 
Ie seuil de flexibilite tolerable. D'ou rupture, avec liberation de I'energie 
sous forme cinetique , glissement oceanique sous Ie continent, et rayon
nernen t de l'onde de choc a partir de I'hypocentre. 

Les premieres analyses sismographiques semblent con firmer le scena
rio , avec a partir de I'epicen tre du Balsas, sur la fosse littorale, un dechi
rement progressivement e teridu vel'S Ie sud, comme en ternoigne l'epi
cen tre decale d'une cen taine de kilometres vel'S Acapulco, du second 
seisrne , couvrant ainsi Ie trace de la « breche sisrnique » , 

De I'importance du stock energetique accumule en trente ans, decou
Ie la magnitude du seisme et la capacite energetique exceptionnelle de 
l'onde sismique (frequence : deux secondes). (5) 

Mais l'absence d'effets progressifs et concentriques, et les anomalies 
de recrudescence de Ciudad Guzman (un tiers des edifices detruits] et 
de Mexico restent a expliquer... 

Peut-on envisager que les zones de contact au nord, e t au sud, entre 
Ie bloc affaisse de Cocos, et les blocs restes stables de part et d'autre 

9 



...... 
o 

CARTEl: STRUC11JRE TECTONIQUE DE L'AMERlQUE MOYENNE 

%. Faille de cisai!lement 

% 
~ 

r 
- J - - """ Rift , 

Ligne de choc entre" 
l -d ...d .. plaque continentale 

r- --, 
et ocean i que... ..: "\ 
Vo Lc an I sme recent et, 
graben de La cordilliere 

L' AMERIOUE DU NORD '.... 
PLAQUE DE '\ 

centrale mexicaine 

PLAQUE 
PACIHQU[ 

.>
 -e--"
 

11~ 

PLAQUE DE NAZCA-c
.= 0 =( 0

PLAQUE 

CARAIBE 



CARTE 2 : SISM1CITE DU MEXJQUE - 1954 - 1962 

6 f oy e r d e f aib le profond e ur < 70 km 

o fo ye r de moyenne pr ofondeu r 70 km- 140 km 

Y' f oyer pro f ond > 140 km 

• vo lcan 

C5::> profor:deur en km 

~ ' apres MOLNA~ & SYKES 1969 s implifie 

Z ~ ~e de fra cture 

CLARION • 

l>.l>.l>. 

~~ 
l>. 

Pos 
St D. 

"IN/? 

~ 
1/10IJ ~l>. 

/? Cl?~ 
tv7'1/ 

RID E DE r '4l /? 
TSHU ANTEPCC .-

...... 

...... 
o, 500. 1000 km. 



aient joue un role de couloir privilegie de transfert profond de l'energie ? 
Ceci expliquerait I'orientation lineaire et I'absence d'effets interme

diaires importan ts, mais non pas I'origine de la resurgence superficielle 
sous Ciudacl Guzman et sous Mexico. 

Certes dans les deux cas, il y a rencontre avec deux axes Nord-Sud 
de failles et d'activites volcaniques, du Volcan de Colima d'une part, 
et du Popo-Ixta d'autre part, mais ce tte relation, interessante, se heurte 
a l'objection d'une absence de modification concomitante ou posterieu
re de l'activite volcan ique , et au principe jusqu'alors in conteste d'inde
pendance entre phenomenes macrosismiques et volcaniques. 

Objection incontournable dans ce cas particulier, dans la mesure ou 
certains specialistes attribuent au graben neovolcanique du Mexique 
central une origine parti culiere , en se referant a I'existence d'une geo
suture tres ancienne, ayant rejoue au tertiaire, et susceptible de rejouer 
encore. (6) 

L'existence d'un accident tres profond, touchant l'epaisseur de la pla
que justifierait la relation en tre les mecanismes sismiques profonds et 
les caracteris tiques volcaniques ... 

En attendant de plus amples cer ti tudes sur cette structure les donnees 
fournies par les trente-cinq sismographes , judicieusement installes dans 
I'Etat de Michoacan par I'Universite de Califomie, en anticipation sur 
les consequences de la breche sismique, apporteront sans doute des ele 
ments in teressants. 

Mais, quels que soient les progres realises en geophysique profonde, il 
devra demeurer necessaire , ne serait-ce qu'au niveau du detail des locali
sations, de se toumer vers les explications liees aux ondes de surface et 
aux phenomenes de resonance topographiques. 

COMPRENDRE LES EFFETS 

Une exceptionnelle puissance de destruction 

V premier problerne pose est celui de I'ampleur des degilts aMexico. 
Le glissement de la plaque oceanique de Cocos, sous la plaque conti

nen tale nord-arnericaine, Ie long de la cicatrice marquee par la fosse du 
Pacifique , integre Ie Mexique dans la «Cein tu re de feu » du Pacifique, et 
dans les zone s de haute sismicite : trente-trois seismes de magnitude su
perieure a 7 ont ebranle .cet te cote pendant Ie siecle , 

Que I'origine du mouvement se situe face aux Etats de Colima ou Mi
choacan, comme ce fut Ie cas cette fois, ou plus au sud, ne change pas 
grand chose a la distance separan t Ie foyer du seisrne de l'agglornera
tion de Mexico. 

C'est done dans une magnitude inhabi tuelle qu'il faut chercher les 
rai sons d'une violence exceptionnelle. 

Alors que les premieres estimations donnaient 7,5 sur l'echelle de 
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Richter Ie jour du seisrne , les rectifications successives aboutissaient au 
chiffre de 8,1, officialise Ie 3 octobre par Ie Service sismologique natio
nal de l'Institut de geophysique de l'UNAM (Universite nationale auto
nome de Mexico). (7) 

L'echelle ctant logarithmique, la difference devenait significative et Ie 
seisme du 19 septembre s'imposait comme l'un des plus violents de 
l'histoire du Mexique : I'energie dissipce represente plus de 500 000 fois 
l'explosion d'Hiroshima. 

II semble en outre que les caracteristiques cgalemen t exceptionnelles 
de duree (environ deux minutes), et de forme, de l'ondulation sisrnique 
(periode superieure a deux secondes) aient joue un role multiplicateur 
de la puissance destructrice de la secousse. 

Cette puissance s'est fait sentir au plus pres de l'cpicentre, sur la ville 
industrielle de Lazaro Cardenas, qui, bien que de creation recente (1970) 
a vu se detruire la mairie, les hotels, des immeubles de commerce et de 
bureaux et s'endommager une bonne partie des installations industriel
les. De merne, Ie village voisin de Playa Azul, les installations touristi
ques d'Ixtapa (38% des chambres d'ho tel fermees}, et la petite ville de 
Ciudad Guzman (un tiers des edifices detruits ou condamnes) ont souf
fert. (8) 

Mais bien des villes ou des villages, entre Mexico e t l'epiccntre , ou a 
une distance identique (comme Acapulco et Guadalajara) n'ont connu 
que des degats minimes compares a la capitale. Les destructions n'ont 
done pas ete progressives ou concentriques. 

L 'espace sinistre 

Le second problerne pose est done celui d'un differentiel geographi
que des effets du tremblement de terre, proportionnels non sculernent 
a la force de la secousse, mais a la faiblesse des resistances locales. 

La vulnerabili te du secteur de Ciudad Guzman a deja ete prouvee par 
les tremblements de terre de 1973 et 1980 qui avaient deja fortement 
eprouve la ville. 

Le cas de Lazaro Cardenas, edifie sur la plaine Iittorale recen te du 
Pacifique, sur les ilots du delta du Balsas, et merne , pour l'industrie, sur 
des remblais artificiels , illustre typiquement la sensibili te sismique des 
sols alluvionnaires mal stabilises et des sols artificiels (d. etudes de H. 
Tazieff au Chili et de C. Collin Delavaud a Chimbote, Perou). 

La resurgence des destructions dans la cuvette endorerque aux argiles 
quaternaires de Mexico sem ' Ie correspondr.: au merne phenomene, 
expliquant, a contrario, la relative immunite des villes interrnediaires 
comme Colima ou Morelia par exe mple. 

Une cartographie des degats, dans Ie District federal, permet effecti
vement d'observer une coincidence avec Ie trace de l'ancien lac de Te x
coco. Mais la remarque d'une correspondance inverse en tre la zone rela
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tivcmen t epargnee du «vieu x cen tre historique » et l'ilot originel de 
Tenochtitlan semble, elle plus contestable (9). 

Si tout l'espace urbanise de l'ancien lac n'a pas etc ebranle de la me
me maniere par la secousse, on ne trouve aucune destruction importan
te a l'exterieur de I'ancien rivage, sur les terrains durs de piedmonts et 
de collines. 

Une autre comcidence s'etablit entre la forme de la cuvette et la zone 
d'extension maximale des degats , coincidence re trouvee dans Ie cas de 
Ciudad Guzman, avec son bassin partiellement lacustre mais de dimen
sion plus reduite , dornine par Ie volcan du Nevado de Colima. II peut 
donc s'agir dans les deux cas de phenomenes de resonance provoquant 
une concentration de l'energie dans I'espace central des bassins. Seule 
une etude statistique sur de nombreux cas perrne ttrait de trancher entre 
Ie hasard ou une eventuelle correlation. En resume, deux hypotheses, 
non contradictoires, et non exclusives, peuvent expliquer Ie «pic» de 
destruction sur Mexico: 

1) «Re bond » des ondes dans la cuvette, en fonction de phenomenes 
de reflexion lies a la fois a la forme globale du bassin et a des condi
tions topographiques locales, comme la dorsale Tenayuca-Pefion. 

2) La sensibilite des sols lacustres. Con trairernent aune legende trop 
repandue, le sol mou ne joue pas un role d'amortisseur, mais au con trai
re de multiplicateur des effets sismiques. (10) 

Une preuve, a contrario, reside dans I'immunite des zones de collines, 
quel que soit I'habitat, bidonvilles, maisons ou immeubles; I'assise ro
cheuse ayant, grace a son coefficient de Young (faible deformation), 
permis la stabili te des fondations. 

3) Une autre hypothese peut concilier les deux precedentes, sous la 
forme d'une sorte de phenomene de «seiche» ayan t fai t reagir par reso
nance les sediments gelatineux du bassin, a l'instar des mouvements 
ampli fies des eaux des lacs ou des baies don t le bassin topographique 
vibre en concordance de phase avec les ondes de vent ou de seisme. 

Une autre correlation fait superposer la zone endornmagee avec Ie 
secteur de densite maximale des immeubles, et avec Ie secteur Ie plus 
anciennement urbanise de Mexico. II existe une concentration d'immeu
bles eleves ou de tours, essentiellement ausage de bureaux, dans Ie voi
sinage imrnediat du Zocalo et Ie long des deux axes principaux du Paseo 
de la Reforma e t d'Insurgentes. Cette evolution s'est acceleree depuis 
1977, date du demier tremblement de terre important, avec Ie boom 
petrolier. La tour PEMEX et la tour Latine constituent les deux fleu
rons de cette couronne. 

Mais la coincidence est irnparfaite : tous les immeubles du centre n'ont 
pas etc detruits, ni merne endommages (c'est Ie cas des deux tours 
precedernment citees}, et tout ce qui a ete de truit ri'etait pas immeuble. 
A I'exterieur de la zone centrale, les edifices Cleves de luxe de Palmas ou 
de Polanco, ou les HLM de l'est et du sud, n'ont pas souffert. 
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Simplement, dans Ie centre, les immeubles entre cinq et dix etages ont 
davantage souffert que I'habitat individuel. 

En tant qu'immeubles, ou en tant qu'edifices neufs ? 
C'est une des questions qui se posent, cette fois au niveau des locali

sations precises et de I'explication, a I'interieur de la zone centrale des 
differences de resistance. 

MEXICO: LA·MULTIPLICITE DES VARIABLES 

Comment expliquer par exemple que des tours jumelles de Tlatelolco 
ou du multifamiliar Juarez se soient comportees differernment ? Ou 
qu 'un tiers d'un merne bloc Nuevo Leon soit reste debout, un tiers se 
soit couche et un tiers se soit effondre ? 

Comment expliquer les maisons ecroulees et les immeubles indemnes, 
les ruptures au cinquierne etage, et les effondrements a la base, les de
versements et les ecrasements, les rues epargnees, et les series catastro
phiques dans un merne quartier et dans une merne orientation. Com
ment expliquer, dans un merne pate de maisons, pour des edifices conti
gus et contemporains, immunite et destruction? 

Une reponse semble s'imposer, pour qui connait les pratiques de l'in
dustrie de la construction mexicaine, une reponse omnipresente dans 
l'opinion publique, dans la presse parfois effectivemen t prouvee : la me
diocrite de la construction. 

Si la statue de l' Ange es t res tee sur son socle, alors que Ie seisrne 
actuel etait plus violent que celui qui avait provoque sa chute en 1957, 
c'est que Ie responsable a l'epoque du District federal avait fait en sorte 
qu'elle soit solidement reconstruite. . 

Si la tour PEMEX est indemne, si la tour Latine, calculee pour resis
ter a une force 8, supposee maximale a Mexico, n'a perdu que quelques 
fenetres, alors que des dizaines d'edifices, dont certains tout proches, 
s'ecroulaient, c'est qu'ils avaient ete soigneusement etudies, et leur 
construction surveillee de suffisamment pres pour que la realite des ma
teriaux ait effectivement suivi la norme theorique (11). II est inverse
ment revelateur que Ie fief des «pots de vin», c'est-a-dire l'edification 
de batiments publics, ait ete Ie plus touche. (30% de dommages par 
rapport au parc immobilier public du D.F., selon une premiere estima
tion). Sur un premier releve concernant 2 831 edifices abattus ou a de
truire de Mexico, on ne compte pas moins de 1 294 eccles, 123 immeu
bles de bureaux gouvernemen taux et 49 centres sani taires et hopi taux ... 
Faute de controle reel, les reglernents ins taures apres Ie seisme de 1957 
ont moins compte que la conscience professionnelle de chaquc entrepre
neur, pour respecter Ie plan, surveiller ses equipes, utiliser les fers a 
beton recommandes, respecter les proportions de sable et de ciment. .. 

De rnerne que l'Universite iberico-arnericaine s'etait ecroulee, toute 
neuve, et toute seule, en 1979, lors d'un tremblernerrt de terre benin, a 
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cause d'un beton trop sableux, beaucoup d'edifices trop vite sortis de 
terre lors du boom petrolier, pour «faire de l'argent» ou satisfaire une 
inauguration a usage electoral (12), on t paye les vices de leur construc
tion, eux-mernes reflets des vices d'une societe de corruption. 

Le phenomene est de notoriete publique. 
A Tlatelolco, l'immeuble Nuevo Leon, effondre avec un millier de 

victimes, avait du deja etre evacue lors d'un tremblement de terre prece
dent, puis apres promesse de restauration des fondations, reoccupe. 
Apres enquetes d'experts , un tribunal avait ordonne a la societe gestion
naire de refaire en totalite les fondations ... Ce qui devait etre fait en 
aout 1985, mais n'ajamais ete et ne serajamais realise... 

Un second exemple, ce petit immeuble proche de la «Zone rose», 
egalement declare dangereux apres un precedent seisme, et maintenu en 
usage seulement sous reserve de travaux de consolidation, restes tres 
symboliques. Une partie inferieure ancienne, solide, dotee des croix de 
Saint-Andre parasismiques, est restee intacte, et trois etages rajoutes en
suite, mal juxtaposes, mal construits, avec des fers a beton de diame tre 
insuffisant, et sans les sculptures superficielles destinees a solidariser le 
metal et le be ton se sont effondres, 

II appartiendra a la commission d'enquete officielle, avec l'appui des 
missions d'etudes universitaires, municipales, ou etrangeres, d'etablir 
dans quelle mesure et dans quelle proportion les immeubles modemes 
auront dfi leur chute a des malfacons, a des negligences, ou aux fatalites 
geologiques. 

Mais il est d'ores et deja certain que les bases de calcul de l'ingenierie 
des batiments devront etre modifiees de facon a rendre tolerables les 
contraintes induites par des seismes superieurs a 8. Ce qui impliquera 
un plafonnement strict de la hauteur des immeubles, et l'abandon de 
tout systerne de piliers, merne rigidifies par des croix de Saint-Andre, 
au profit de murs porteurs en beton plein. 

A cote de ces facteurs, relativement classiques, et generaux, d'autres 
criteres sont avances par certains analystes, detachant la specificite du 
cas de Mexico. 

1) Des ingenieurs , dont Heberto Castillo, se font l'echo d'une hypo
these reliant la geographie des degats a la paleographic du lac de Mexico. 
Les variations de facies et d'epaisseur des argiles lacustres, liees notam
ment aux anciens canaux azteques, auraient ainsi instaures des alteman
ces de bans relativement durs et de depressions d 'autant plus fragiles 
que la reflexion des ondes sismiques sur les cotes de ces couloirs (an
ciens canaux) y aurait concen tre l'activite mecanique. 

Idee seduisante. 
Toutefois nos connaissances en mecanique ondulatoire insuffisantes 

pour la rejeter, sont suffisantes pour douter. .. Seule une confrontation 
precise entre la cartographie des dommages et la cartographie detaillee 
des travaux azteques permettra de trancher, merne si une premiere 
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approche, superposant les contours des Iles de Tenochtitlan et Tlatelol
co, semble plutot negative. 

2) L'observation directe de nombreux degats, associee a des observa
tions d'ingenieurs ou architectes publiees au lendemain du seisrne, per
met d 'introduire des variables liees aux caracteristiques techniques de 
chaque immeuble. 

11 apparai t ainsi une tendance pour les edifices a structure metallique 
a ployer et a ne ceder eventuellement qu'au-dessus du cinquierne etage 
(d. immeuble SECOFIN). les edifices en beton connaissent generale
ment des ecrasements sur toute la hauteur, encore plus meurtriers (cf. 
hopital juarez}. 

Une explication coherente integrerait un niveau de rupture generalise 
au cinquierne etage, en fonction des resonances particulieres de l'onde 
sismique avec des consequences differentes selon le poids et done l'ener
gie cinetique des etages superieurs en effondrement ; elle reste averifier. 

Les tours, au-dela de dix etages, sont moins affectees que les edifices 
d'altitude inferieure , Phenomene lie a des precautions particulieres dans 
les fondations, ou aune meilleure gestion globale de l'operation comme 
pour le cas de la tour Latine et de la tour PEMEX... ? 11 faut compter 
aussi probablement avec des parametres de forme (prisme, cube, barre) 
et d'orientation par rapport a la propagation de l'onde principale, ainsi 
qu'avec l'environnement de l'immeuble , La resistance des tours peut en 
effet s'expliquer par leur isolement, excluant les interferences, au ni
veau des fondations, de la pression des edifices adjacents, et excluant les 
chocs entre superstructures par oscillations differentielles. 

lnversement, au centre de la place de la Revolution les importantes 
fondations du monument de la Revolution, ont, par reaction, provoque 
une concentration des degats sur le pourtour de la place, notamment 
sur I'hotel De Carlo. 

Le niveau de rupture, sur un seul etage de l'hotel - les etages infe
rieurs et superieurs restant complets - comcide avec Ie haut de l'im
meuble contigu, dont le choc repete au gre des vibrations contre l'eta
blissement touristique a provoque un cisaillement localise des structures. 

Beaucoup de destructions partielles de maisons basses et saines, ou 
de «vecindades» - les edifices les plus anciens, comme les monuments 
historiques, ayant en moyenne mieux resiste - s'expliquent par les 
coups de boutoir portes par leurs puissants voisins (n'ayant pas respecte 
la distance minimale), par des phenomenes de compression, ou par la 
chute de debris sur leurs terrasses. 

Enfin il faut citer les effets d'alteration de la cohesion a l'interieur 
d'un merne pate de maisons (manzana) par l'introduction d'un edifice 
neuf, comme «I'extraction d'une dent a l'interieur d'une denture ». 

Les variables sont done extrernement nombreuses, et la difficulte 
consistera aen mesurer l'importance relative et les interferences ... 

A l'issue de balisage geographique des voies d'exploration vers des 
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reponses plus elaborees, il nous reste a avancer une derniere hypothese 
de travail, totalement personnelle, fondee a la fois sur I'analyse des de
gats et sur notre connaissance anterieure de la ville. 

Poussee a son extreme limite, cette interpretation aboutirait a sugge
rer que la destruction du centre-ville ne serait pas le resultat du seisme ! 
Pour rendre a cette provocation un peu de sa credibilite, il faudrait pre
ciser : Ie resultat du seul seisme , 

L'idee de base est celle d'une origine des destructions. 

1) Issue des effets «classiques », mecaniques, d'un seisme sur les cons
tructions humaines, consequences des phenomenes dacceleration verti
ale e t d'oscilla tions horizon tales sur des structures non prevues a cet 
effet : alors que les calculs de resistance aux variations de g autorisaient 
une acceleration de 8%, I'augmentation de gravite lors du tremblement 

. de terre du 19 septembre a depasse 18%. Quant aux deplacernents 
horizontaux, ils auraient depasse 10 ems, Phenomenes certes brefs, et re
versibles, mais pouvant de passer la capacite de reaction elastique des 
superstructures, surtout au niveau de nceuds deja fragilises par des 
epreuves anterieures, seismes anciens ou tensions dues au sous-sol. 

La duree du seisme aurait alors, par son exceptionnelle longueur, 
joue un role decisif. 

Pourtant I'immeuble Nuevo Leon , s'est, selon tous les temoins et res
capes, effondre tres vite, en moins de 20 secondes ... 

A cote des effets typiques - lents et flexibles - d'ebranlement des 
structures, d'autres forces - inelastiques - ont pu jouer leur role sur 
des fondations des immeubles. 

2) L'effetde «cornp ac tage ». 
Aux effets de sol deja releves, issus d'une amplification differentielle 

des secousses sismiques, particulierernent sensibles dans Ie cas de 
Mexico, s'ajouterait un effet specifique lie a une originali te a peu pres 
unique de I'evolu tion urbaine de Mexico. 

Le tremblement de terre aurait , en ce cas, joue un role de catalyseur 
ou pluto t d'accelerateur, d'un processus de deterioration du sous-sol 
deja engage prealablernent, et tradui t dans la physionomie urbaine par 
I'inclinaison progressive de nombreux edifices du centre, anciens et mo
demes. Ainsi certains immeubles d'Insurgentes centro, ages d'une ving· 
taine d'annees a peine, etaient deja evacues , avant merne leur endom
magemen t , a cause des risques entraines par leur gauchissemen t progres
sif. 

De fait , parmi les coincidences cartographiques , celie existant entre 
la localisation des destructions et la localisation des edifices anterieure
ment inclines s'inscrit parmi les plus ne ttes. Elle correspond au centre
ville, secteur ou le poids des edifices s 'est exerce de puis le plus long
temps, et ou recernment se sont concentres les immeubles les plus Cleves 
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et les plus lourels. Car cette instabili te provient du desequilibre introduit 
par l'evolution urbaine, entre la poussee descendante exercee sur Ie sol 
par des constructions humaines, et la poussee ascendante de reaction du 
sous-sol, en affaiblissement constant. Affaiblissement «normal » engen
dre par Ie tassement d'un sol lacustre particulierernent malleable, sans 
doute , Mais surtout affaiblissement exceptionnellement grave dans Ie 
cas de Mexico, engendre par la retraction progressive de la nappe d'eau 
souterraine, residu de I'ancien lac. Cette retraction obeit a trois causes: 

- un drainage artificiel , ebauche a I'epoque coloniale et acheve au 
debut du siecle, evacuant les eaux de ruissellement de I'ancienne cuvette 
endoreique, au Nord, vers les rios Tula et Lerma, 

- une regression du renouvellement naturel annuel de la nappe, par 
la transformation des rivieres coulant vers le centre en egouts, et par 
une couverture urbaine etanche , etendue sur la moi tie de la surface de 
l'ancien lac, reduisant dramatiquement les inflitrations, 

- un pompage excessif, incluant plusieurs milliers de puits clandes
tins, prelevant plusieurs metres cubes par seconde pour la consomma
tion urbaine, au detriment d'une nappe devenue quasiment fossile. 

Le resultat visible etant un affaissement du centre-ville de quelques 
30 ems par an, avec, depuis les premiers releves altimetriques, un enfon
cement d'une dizaine de metres au coeur de la ville moderne. 

Mais cet enfoncement s'effectue irregulierernent, en fonction des 
inje ctions de beton pour preserver certains batiments, en fonction des 
zones de prelevernent autour des tetes de puits, et en fonction des pres
sions differentes issues d'espaces verts, de maisons basses ou d'immeu
bles. 

Ainsi l'hotel Del Prado, face aux jardins de l' Alameda, se re trouve-t-il 
avec sa facade decalee de 1,60 m par rapport a sa face arriere. Et la 
denivellation s'est accrue brutalernent de 8 cms Ie 19 septembre... 

Tout se passe comme si Ie seisme , a I'instar de son role connu de 
«table vibran te » pour Ie declenchernen t des eboulernents de terrain sur 
les pen tes fortes , avai t en ce cas, par un effet analogue de «tamis» 
vibrant, reacornmode les sables et argiles desseches du sous-sol, remet
tant en place dans une recherche de volume minimalles particules de
stabilisees par la disparition de leur liant aqueux, en un puissant et irre
versible phenomene de compaction. 

Des observations directes constatent, sans mesures precises naturelle
ment, des modifications de forme de chaussees ou de trottoirs par 
affaissement. Ainsi, derriere les jardins de l'Alameda, semble se dessiner 
une depression longitudinale, marquee dans certaines rues perpendicu
laires par un decrochement du sol contre les parois de s edifices. 

D'autres observations concement l'existence, a travers la zone sinis
tree, de crevasses superficielles, typiques dans leur forme de phenome
nes de compression (chevauchcments des levres}, en opposition avec 
une absence de crevasses ouvertes, synonymes de fracturation en exten
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sion. Or, si le jeu des trains d'ondes portait la responsabilite de cette fis
suration, les ondulations syme triques devraient faire altemer deforma
tions de compression et d'extension. 

On trouve, notamment sur l'axe routier du «Viaducto» , au sud de la 
zone principalement touchee , des rides de l'asphalte, perpendiculaires a 
la route et la plissant, avec simplement une crevasse sommitale corres
pondant a la zone de deformation maximale. 

Ces «fronces» naturelles se reperent egalement dans le quartier de 
«Roma», le plus endommage. 

Pour l'immeuble Nuevo Leon (mais il n'est pas le seul en ce cas) la 
preuve de l'affaissement des fondations est foumie par l'affleurement, 
dans les ruines, du troisierne etage, au niveau du sol. Bien d'autres im
meubles, bouscules, ternoignent d'un affaissement dissyrnetrique ayant 
facilite le processus de «deracinemen t » : la structure des edifices a tenu, 
mais le sol semble s'etre derobe sous eux. 

Le processus ri'etant pas incompatible avec le phenomene de «lique
faction», deja connu dans les catastrophes sismiques, aboutirait a un 
affaissemen t dans les terrains satures d'eau, 

A la diversite des conditionsq~ destabilisation des fondations, en 
fonction des differences de dessechernent du sous-sol et de pesanteur 
des structures, s'ajouterait alors un differentiel entre les deux phenome
nes dessechement-compaction et saturation-liquefaction, multipliant la 
variete de reponse des assises, et expliquant les assymetries et les inega
lites de dommages sur deux edifices jumeaux. 

Merne si cette interpretation a le mente d'assernbler, sans contradic
tion apparente, les morceaux d'un puzzle assez different des autres 
modeles connus, elle demeure a demon trer. 

11 reste a esperer que la cooperation prevue avec les organismes mexi
cains en charge des differentes evaluations du seisme, permette effecti

. vement d'aboutir dans une seconde phase a une synthese exhaustive et
 
quantitative transformant les hypotheses en certitudes, ou du moins en
 
probabilites, susceptibles de foumir les bases, utiles au Mexique comme
 
aiIleurs, a une meilleure prevention des risques sismiques. 

Mais les difficultes rencontrees au niveau preliminaire, lors de l'eta
blissement des bilans ne portent-elles pas a l'inquietude ? 

LE POIDS DE LA CATASTROPHE 

Des effets tmmediats difftciles aevaJuer 

Un mois apres le seisme , dresser un bilan, demeure hasardeux. 
L'incertitude continue a regner sur le nombre reel de victimes, faute 

d'un achevernent des travaux de demolition, et d'une coordination des 
sources d'information. On retire encore par dizaines les victimes de ce 
qui fut l'hopital Juarez. Plusieurs centaines d'ouvrieres (400 dans un 
seul etage a San Antonio Abad) restent prisonnieres des carcasses des 
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immeubles-ateliers. Et combien de corps sont entraines par les pelles 
mecaniques, avec les decornbres ? Les circonstances, le problerne des 
indernnites, la tradition officielle , tout concourt a l'incertitude et a la 
sous-estimation ... Au-dela du chiffre minimal de 10 000 victimes, que 
merne les estimations officielles auront du mal a nier, il sera probable
ment impossible de connaitre la realite : 30 000 morts selon une estima
tion officieuse de la police? 50 000 ? II est vrai que, lorsqu'un patron 
d'une usine textile evalue genereusement l'indemnite versee pour Ie de
ces, dans son usine effondree , d'une ouvriere de 19 ans, a 40000 pesos, 
soient environ 800 francs, on aura confirmation de la valeur relative de 
la vie humaine dans le Mexique d 'hier, et d'aujourd'hui encore. 

Faute d'un releve systematiquernent centralise et d'expertises genera
lisees, Ie bilan materiel demeure egalement approximatif. 

On compte 500 edifices effondres, 700 edifices condamnes, 7 000 
serieusernent endornmages. Mais on commence a peine a evaluer, 
dans les vieilles «vecindades» du centre, la portee des degats a l'inte
rieur des batiments, derriere les facades apparemment saines. 

Sur environ 1 000 000 d'habitations dans 1'agglomeration , on pourra 
mesurer toutefois a quel point les premieres nouvelles concernant une 
ville rasee , ou detruite a 30%, etaient disproportionnees avec la realite , 
ce qui n'ote rien au drame reellernent vecu par la zone centrale de Mexi 
co, qui a concentre l'essentie1 des degats, sur 9,2 krns. 

Le chiffrage de ces dommages (demolition, reconstruction) apparait 
encore tres delicat : deux a six milliards de dollars suivant les sources, 
soit l'equivalent de la moitie des interets ou de la moitie du service 
annuel de la dette exterieure : Ie Mexique n'avait assurernent pas besoin 
de ce coup supplernentaire, apres la crise, la baisse du prix du petrole , 
l'inflation et Ie poids de la dette. 

Apres Ie choc initial. des effets secondaires decisifs 

De me me que la replique du 20 septembre, bien que tres inferieure 
(6,5 contre 8,1) au seisrne de la veille, a declenche des phenomenes de 
panique , et davantage traumatise la population de Mexico que la secous
se principale, les effets secondaires de la catastrophe revelen t un poten
tiel de gravite et d'incertitude pour l'avenir qui supplante peu apeu les 
effets immediats, 

Au cout des indemnisations, des destructions, des reconstructions, 
s'ajoute un important manque a gagner touristique : 10% de taux 
d'occupation a Mexico, 5% a Acapulco. Pire, Ie phenomene, sub
jectif, touche egalement les regions indemnes : 30% de baisse de la fre
quentation saisonniere a Oaxaca. Le «Mundial I) sera-t-il affecte ? Ou 
perme ttra-t-il au contraire d 'oublier I'evenement ? 

Les credits d'urgence du FMI ne couvrent que 0,5% des frais. Le re
port de quelques mois des echeances ne peut etre qu'un expedient pro
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visoire, C'est tout Ie problerne du moratoire de la dette exterieure qui 
se trouve brutalement repose, dans l'opinion publique, et, au moins 
pour Ie court terme, par Ie gouvernement mexicain. Sa demande de 
delai est en effet justifiee de maniere classique par des raisons techni
ques, mais elle in troduit aussi, pour la premiere fois, une perspective 
morale: «Nous sollici tons votre comprehension et votre appui, pendant 
que nous luttons pour compenser les tragiques evenemen ts qui echap
pent a notre controle », 

Le seisme a rendu 28 000 logements inu tilisables , sans compter 
ceux que leurs proprietaires ont declares insalubres, pour en deloger les 
locataires, en attendant quelques travaux de rehabilitation et de subs
tantielles hausses de loyer, ou en pensant jouer ala fois sur I'assurance 
et sur de fructueuses operations de destruction-reconstruction. 

Les «vecindades », ces HLM horizontaux , aux loyers «geles. de puis 
des annees, subissent Ie choc Ie plus fort. Choc direct, car I'essentiel des 
maisons basses detrui tes correspond aces «vecindades» sans entretien, 
dont un certain pourcentage s'effondre systernatiquement a chaque sai
son des pluies. Choc indirect, car les pouvoirs publics du District fede
ral voudraient profiter de la situation pour «assain ir » les quartiers 
chauds , surpeuples, foyers de contrebande comme Tepito, et ouvrir un 
nouvel espace a la pratique immobiliere tradi tionnelle ... 

Le problerne se pose d'ailleurs dans tous les immeubles d'habitation 
sini strees, a Tlatelolco par exemple ou I'indemnisation ne permettra pas 
Ie rachat d'un appartement, pas plus que les appartements proposes en 
location ne correspondent aux possibilites financieres des habitants. 
Deja un mouvement de reoccupation se dessine, malgre l'insecurite evi
den te , A ceci s'ajoute un probleme de chomage , Si les travaux de re
construction vont relancer I'emploi dans les travaux publics , l'emploi 
feminin a ete affecte par la destruction d'environ 500 petites entreprises 
textiles du centre-ville'. Emplois souvent occupes par de jeunes meres 
celibataires, coincees entre la reprise forcee par Ie patron dans des 
immeubles dangereux, sous la menace du non-paiement des travaux 
an terieurs au 19 septembre... ou le lockout. Pour les entreprises 
moins florissantes, la tentation est forte de mettre a profit des degats 
partiels pour se declarer en faillite en laissant les ouvrieres sur Ie carreau, 
sans paiement des arrieres ou des indernnites. On compte , aujourd'hui, 
3400 couturieres au chornage dans les quartiers du centre-est de la capi
tale. Les problernes d'emploi se posent de manierc egalement aigue 
pour Ie secteur hotelier avec 7 hotels detrui ts a Mexi co, et 50% endorn
mages ou evacues, tout comme lxtapa ou Lazaro Cardenas, ou comme 
dans les secteurs des spectacles (11 theatres fermes sur 60, 60 salles de 
cinema sur 100... ). 

La troisierne crise, plus globale, remet en cause toute I'evolution 
urbaine. A I'orgueil d'une capitale de dimension mondiale, puis a l'in
difference ou au fatalisme, succede I'inquietude : Ie monstre a tue, Pire : 
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il tuera de nouveau. «Nous sommes une charge trop lourde pour l'an
cien lac ... Tout simplement il ne nous supporte plus. Non, la terre qui 
nous fait trembler n'est pas ingrate, elle est logique ... » Edmundo Gon
zalez Llaca (Excelsior). 

On applaudit done aux declarations du President et des responsables 
du District Federal, appelant a la decentralisation; aux premieres mesu
res (decentralisation du CONACYT) et aux projets logiques : transfert 
du ministere de la Marine au bord de la mer, transfert 'des services agri
coles en province, des bureaux des industries de Ciudad Sahagun a Ciu
dad Sahagun merne ou de l 'administration centrale de PEMEX en zones 
petrolieres... De merne un consensus se degage sur Ie developpernent des 
espaces verts dans Ie centre. 

Mais, entre la parole et l'acte ... les promesses de relegation hors de 
I'agglomeration des usines a gaz subsistant apres la catastrophe de San 
Juanico, il y a un an, sont la pour confirmer les doutes. Tout comme Ie 
demenagernent promis sans cesse de la raffinerie d 'Atzcapotzalco, en
kystee dans le nord de I'agglomeration, ou des mul tiples usines polluan
tes des zones industrielles vois ines. 

De plus, ni les habitants , ni les proprietaires ne sont prets a abandon
ner leurs biens ou leurs perspectives speculatives, de merne que les fonc
tionnaires concernes ne s'enthousiasment guere ... 

Seul un plan precis etabli a chaud, excluant toute derogation, aurait 
des chances de se montrer efficace. Car des reglements existent deja 
interdisant theoriquernent les edifices eleves ... 

La tendance croissante a minimiser Ie nombre de victimes, et a effa
cer le plus vite possible les traces de la catastrophe ne rassure guere ace 
propos. 

Toutefois , deux facteurs positifs permettent d'esperer un changement. 
D'abord la decision du president de la Republique d'exproprier 5 000 

terrains ou immeubles du vieux centre, domaine traditionnel des «vecin
dades» et de l'habitat populaire, Si les habitants ont peut-etre tort 
de eroire trop vite a leur victoire definitive, par la simple disparition des 
proprietaires speculateurs, il reste a savoir ce que sera effectivement la 
politique officielle de reconstruction et Ie choix social des conditions et 
des localisations du relogement ; il ne reste pas moins vrai qu'il s'agit 
d'une mesure revolutionnaire , la «premiere decision radicale du presi
dent de la -Republique» , qui donne au gouvemement les moyens 
d 'une veritable politique urbaine nouvelle. 

Le second facteur tient en la capaci te de transformation politique et 
sociale du seisrne, «Ce n'est pas seulement la ville de Mexico qui a ete 
secouee par le tremblement de terre du 19 septembre, ce ne son t pas 
seulement ses edifices qui ont ete ebranles ou abattus. Mais ont e te 
ebranles ou abattus aussi beaucoup de vieilles structures mentales, de 
modeles, de systernes de gouvemement, de formules civiques ... Les rela
tions entre Ie gouvemement et la societe desorrnais ne seront plus les 
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memes ». Le seisme a change en profondeur les hommes et ouvert une 
crise politique elle-merne porteuse d'avenir, _ 

Quelque chose d' exceptionnel s'est deroule sous le choc de l'urgence, 
comme un enfantement dans la douleur. Un peuple - sans classes -, 
une societe civile s'est revelee aux autres et a. elle-merne , a. travers l'elan 
de solidarite spontanee qui a surgi de la catastrophe. «Multi tudes nees 
de la solidarite , substituts spontanes a. une bureaucratie inefficace, bri
gades de volontaires, jeunes bandes des faubourgs, apprentis, mede
cins, etudiants de l'UNAM, dizaines de milliers d'adolescents en plein 
apprentissage des responsabilites, groupes religieux, dames preparant 
boissons et repas, ingenieurs des brigades d'expertises... Un protagoniste 
nouveau est apparu, nornme societe civile .. .» (14) 

De sorte que l'inquietude du cote des corps constitues, vis-a-vis de ce 
mouvement venu d'en bas, si different des manifestations traditionnelle
ment canalisees et f'omentees par Ie parti et les syndicats officiels , s'est 
rapidement revelee : «le temps de l'ordre est venu : les veri tables volon
taires devront se mettre aux ordres des autorites, On ne tolerera plus les 
abus de ces groupes civils livres a. leurs propres ini tiatives.. . » (15) 

Oui , la question la plus importante, abandonnee dans · le ressac du 
seisme , se trouve peut-etre dans ce risque de divorce. 

L'ernergence d'une «generation du tremblement de terre», celebree 
par le Cardinal Ahumada, archeveque de Mexico : «En sa jeunesse, 
Mexico a trouve sa vraie mine d'or» (16), si son existence se confirme 
au-dela de l'illusion lyrique des jours d'heroisme , sera-t-elle synonyme 
d'espoir pour le Mexique nouveau, ou simplement «un rude coup pour 
le gouvemement» ? La reponse se trouve en elle, et dans la capaci te du 
gouvemement a. tirer les lecons, toutes les lecons , d'un seisme non seu
lement tellurique, mais aussi economique, social et peut-etre politique. 

CONCLUSION 

Passer de l'enque te aux reponses et des probabilites aux certitudes 
imp lique d'abord la collecte d'un maximum de donnees pratiques sur 
les effets du tremblement de terre, avec une localisation precise des 
degats, dans l'agglorneration de Mexico. 

Au niveau architectural cela revient a etablir une fiche de chaque edi
fice endommage , portant reference de sa localisation, mais aussi de son 
age, de sa hauteur, du type de fondation, de l'orientation, du construe
teur, des choix techniques, des usages, des accidents anterieurs ... en 
comptant sur quelques echantillons pour evaluer les vices possibles, et 
les decalages entre norme theorique et realite. 

Avec, inversement, des etudes sur les edifices intacts des zones sinis
trees. 

Avec aussi l'analyse de l'insertion des constructions dans leur envi

26 



ronnement, les caracteristiques du pate de maisons, et ses modifications 
recentes. 

Une connaissance toute aussi precise, avec un maximum de reperes 
geographiques, de l'onde sismique, s'impose ensuite : 
- appuyee sur une cartographie des risques sismiques, te1s qu'anterieu
rement evalues, et sur un examen des normes officielles d'urbanisme et 
de leurs modes de calcul theorique ; 
- comple tee par une representation de taillee du sous-sol a la fois en ses 
aspects stratigraphiques, li thologiques et tectoniques, non seulement au
pres de la surface, mais jusqu'au soubassement rocheux de l'ancien lac, 
et par une cartographie des nappes et des zones de prelevernents par 
pompages, si possible en correlation avec les localisations d'affaisse
ment de sol et d'inclinaison d'edifices, anterieures et posterieures au 
seisrne ... 

Mission impossible? La question se pose effectivement. 
- A cause de l'ampleur de ces problernes, et de difficultes inherentes 
d'echange d'infonnations entre les multiples equipes, nationali tes, insti
tutions, disciplines travaillant chacune sur un aspect de la question. 
- A cause de l'important travail d'enquete necessaire sur les aspects mal 
defriches, ou de l'immense labeur de comparaison internationale, de 
recoupement et de synthese devant clore cette etude. 
- A cause, enfin et surtout peut-etre des difficultes incontouma
bles, issues d'une deficience actuelle de l'information de base, au niveau 
du releve systematique des degats. 

Si cette carence a pu, durant quelques semaines, etre imputee aune 
absence comprehensible de coordination entre les differents services 
officiels mexicains concernes, aux prises avec d'autres priorites, le doute 
s'est ensuite installe, 

La minimisation systematique du nombre des victimes, le silence, 
l'imprecision, voire les contradictions de l'infonnation officielle, et de 
son corollaire mediatique, la tendance presente des les premiers jours a 
dernolir vite, et a effacer les empreintes visibles du seisme, notamment 
dans le centre-ville, la surrealiste apparition d'espaces verts, avec allees 
gravillonnees, plantes et fleurs sur l'emplacement d'immeubles effon
dres, tandis que des milliers de gens des quartiers populaires campent 
encore dans les rues ou les ruines de leurs «vecindades», beaucoup d'in
dices s'accumulent, laissant craindre l'existence d'une «politique de 
I'oubli». 

Les motifs avoues ou inavoues ne manquent pas: souci d'exorciser le 
choc psychologique, reactivation du tourisme etranger, preservation de 
la Coupe du monde de football de 1986, minoration des responsabilites 
des constructeurs et de leurs controleurs officiels, evacuation d'un pre
texte supplementaire pour la denonciation de la dette exterieure , 
demonstration de la capacite de reponse rapide du pays aux pires epreu
ves... 
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II ne nous appartient pas d'apporter un jugement de valeur sur cet 
empressement, encore moins sur cette politique. 

II serait tout de merne dommage qu'elle puisse deboucher sur Ie taris
sement d'une information, si riche de potentialites pour I'avancement 
de la comprehension des mecanismes sismiques, et, en consequence, 
pour la prevention de leurs degats , 

NOTES 

(1) Maria F. Campo (Excelsior) : «seul un effort pluridisciplinaire Iederant de multi 

ples organismes de recherche pourra affronter I'envergure reelle de la problernatique
 
du seisme.. .»
 

(2) La presente etude s'appuie sur trois sources :
 
- Temoignage direct de I'auteur.
 
- Temoignages dire ctement recueillis de scientifiques, ingenieurs, architectes, res 
ponsables locaux, ou simples particuliers, mexicains ou etrangers,
 
- Compilation d'un maximum de communications, reportages, rapports, diffuses
 
dans les media, ou disponibles aupres des organismes mexicains tels UNAM, SEDUE,
 
lPN, Commission d'urgence , delegations, administrations du District Federal.i.
 
(3) Dr. Rosenblueth, Institut d'ingenierie de I'UNAM, Excelsior, 12 octobre, 
(4) Katte Hutten, Universite de Califomie : Karen Mc Nally, Institut technologique
 
de Pasadena.
 
(5) Ingenieur Fernando Favela, president du College des ingenieurs civils. Impacto
 
10octobre.
 
(6) Mooser, «EI eje volcanico, debilidad cortical», Societe geologique mexicaine,
 
mernoire numero 2 Convention nationale, cite par J .A. Butterlin dans «Geographie
 
structurale de la region des Caraibes». Paris, Masson, 1977.
 
(7) Strasbourg et Madrid ind iq uen t merne 8 ,2.
 
(8) Ciudad Guzman Oalisco). 120 000 habitants. Sur 1 700 habitations, 663
 
endommagees ; sur 14 eglises, une seule reste en service. Plus de 30 morts.
 
(9) A l'origine de I'agglomeration de Mexico, se trouve la capitale azteque Tenochti 

tlan , ville des lacs et des canaux construite Ii partir du XIVe siecle sur un ilot de la
 
lagune naturelle de Texcoco. C'est sur ce lac, au centre d 'une cuvette de 2 200 m ,
 
d'altitude, asseche grace aux drainages artificiels (realises des l'epoque coloniale et
 
acheves au debut du XXe siecle] que se developpait la ville moderne dont l' exten

sion deborde aujourd 'hui sur les anciens rivages et les collines.
 
(10) Ingenieur Melli. Institut ingenierie de I'UNAM : «I'ecorce terrestre s'est com

portee comme une gelatine en mouvement suffisamment long pour detruire les
 
structures solides construites sur terrain mou.»
 
Voir aussi : Ingenieur Mena Sandoval. Institut ingenierie de I'UNAM. Excelsior ler
 
octobre. Kate Hutten, Institut technologique de Pasadena, Excelsior 9 octobre. Pro

fesseur Holzer, Menlo Park, New York Times , 21 septembre.
 
(11) Architecte Zeewaert, constructeur de la tour Latino-americaine, Impacto 10
 
octobre .
 
(12) C'est notamment Ie cas de la tour (effondree avec ses 500 victimes) de l'hopi

tal Juarez, decidee et construite en moins d'un an .
 
(13) Hector Rivera. Proceso, 7 octobre.
 
(14) Carlos Monsivais , Proceso, 14 octobre.
 
(15) General Ramon Mota, secretaire d'Etat 11 la police, Excelsior, 23 septernbre. 
(16) Cardinal Ahumada. Proceso, 14 octobre. 
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ANNEXE 

Information de la Commission rnetropolitaine d'urgence 

Bilan 19 septembre, publie Ie 4 novembre. 

Bilan humain : - Blesses: 5 748 blesses graves 
10 188 blesses legers 

- Victimes : 80% de corps identifies (a) 
- Sinistres : 13 000 families sans abri 

Bilan materiel: - 5 728 edifices endommages 
dont 15% eff'ondres, 38% gravement touches, 47% fissures 
Parmi les immeubles effondres (954) : 196 abritaient des services 
publics, cumulant 1,6 million de m2 de plancher. 

- Sur Ie total des edifices endornrnages : 
65% etaient it usage d 'habitation 
15% it usage commercial 
12% it usage scolaire 

6% it usage de bureau 

(a) Ce chiffre est Ie seul cite dans les huit pages du texte, la seule mention au nom
bre de victimes... 

29 



ALAIN VANNEPH 
LE SEISME DE SEPTEMBRE 1985 
A MEXICO 

Apres une description du vecu du 
seisme , l'auteur expose les donnees 
geophysiques expliquant le phenorne
ne et les aspects non-elucides. Les effets 
du seisme sont ensuite analyses, met
tant en evidence l'extrerne diversite 
des intensites ressenties selon les en
droits, en fonction de la stabilite du 
sous-sol , des caracteristiques techni
ques des constructions et de leur envi
ronnement. En plus des consequences 
encore mal estirnees sur Ie logement et 
l'emploi, Ie seisrne a provoque I'ouver
ture d 'une crise politique. Le problerne 
pose est main tenant celui de l'ampleur 
et de la difficulte des etudes necessai
res pour comprendre Ie phenornene 
et I'importance des degats qu'il a occa
sionnes, 

ALAIN VANNEPH 
ET TERREMOTO DE SETIEMBRE 
DE 1985 EN LA CIUDAD DE 
MEXICO 

Despues de una descripcion del ter
remoto , el autor expone los datos geo
fisicos que explican el fenomeno y los 
aspectos no-dilucidados. Los efectos 
del terremoto son analizados despues, 
poniendo en evidencia la gran diversi
dad de las intensidades sentidas en zo
nas distinctas , segun los lugares en fun
cion de la estabilidad del subsuelo, las 
caracteristicas tecnicas de las construe
siones y el medio ambiente. Adernas 
de la consecuencias aun no bien esti
madas sobre las viviendas y el empleo. 
EI terremoto provo co el surgimiento 
de una crisis politica. EI problema que 
se plantea ahora es el de determinar la 
dimension y la dificultad de los estu
dios necesarios para en tender el feno
rneno y la importancia de los danos 
que ha provocado. 

ALAIN VANNEPH 
o TERREMOTO DE SETEMBRO 
1985 NO MEXICO 

Apos uma descricao do terremoto, 
o autor expoe os dados geofisicos ex
plicando 0 fenomeno e os aspectos ain
da nao elucidados : os efeitos do terre
mota sao em seguida analisados, evi
denciando a extrema diversidade das 
intensidades ressentidas, segundo a 10
calizacao, a estabilidade do sub-solo, 
as caracteristicas tecnicas das constru
coes e da proximidade relativa destes 
imoveis. Alem das consequencias ainda 
mal estimadas sobre a habitacao e 0 

emprego,o terrerno to provocou a aber
tura duma crise politica. 0 problema 
atual e a amplitude e a difficuldade 
para a cornpreensao do fenomeno e 0 

da importancia das destruicoes que 0 

terremoto ocasionou. 

ALAIN VANNEPH 
THE EARTHQUAKE OF 1985 AT 
MEXICO 

After a description of the effects 
of earthquakes the author goes on to 
make an expose to the geophysical 
data , explaining the phenomenon and 
those aspects hitherto unknown. The 
consequences of earthquakes are then 
analysed, paying attention to the enor
mous range in strength experienced 
according to the areas with regard to 
the stability of the ground's sub-stra
tum, technical characteristics of buil
dings and their environment. In addi
tion to the consequences the extent 
of which has still not been adequately 
estimated on housing and employment, 
earthquakes have brought about politi
cal upheaval. The problem in question 
is now that of the scope and difficulty 
of the study needed for understanding 
the phenomenon and how widespread 
is the damage incurred. 

30 



SUR L'INFLUENCE SCIENTIFIQUE FRAN(:AISE 
AU BRESIL AUX XIXe ET XXe SIECLES 

Michel Paty et Patrick Petitjean * 

PROBLEMA TIQVE D'VNE RECHERCHE 

L 'intere t accru qui se manifeste de puis quelques temps dans plusieurs 
pays d'Amerique latine pour l'histoire des sciences constitue un fait 
digne de consideration. Des associations se sont creees, par exemple au 
Bresil, en Colombie, au Mexique, de nouvelles revues voient le jour (1) , 
des etudes sur l'implantation et le developpernent des sciences sont acti
vement poursuivies. Cette preoccupation , par-dela des realisations plus 
anciennes mais ponctuelles qui etaient I'oeuvre de quelques individuali
tes , acquiert une dimension plu s systematique et se manifeste dans des 
travaux collectifs, oeuvres d'historiens des sciences (et d'episternologues] 
specialises, qui sont generalement en contact etroit avec la cornmunaute 
scientifique, dont ils sont eux-mernes le plus souvent issus . L'un des 
caracteres marquants de cette histoire des sciences latino-americaines 
est precisernent qu'elle apparait comme une dimension d'un renouveau 
plus general qui concerne les sciences elles-mernes. La conscience prise 
des rapports entre science et dependance a entraine dans ces pays, en 
conjonction au developpernent des sciences et a la reflexion sur elles et 
sur les problernes de dependance , un interet pour l'histoire des sciences 
aussi bien d'ailleurs que pour les problemes de didactique, de pedagogic 
et d'epistemologie. Cette dimension «reflexive» de I'activite scientifique 
d'enseignement et de recherche, bien qu'elle soit generalement encore 
peu developpee , cons ti tue sans dou te un trai t general de la science a 
notre epoque etant donne son role et I'importance qu'elle a prise dans 
des aspects determinants de la vie sociale : en Amerique latine - comme 
dans d'autres regions du Tiers-Monde - elle revet un caractere specifi
que en raison du lien etroit entre science et developpernen t, dont elle 
est eventuellement apte a mettre a jour certaines articulations fonda
mentales. 

Un autre aspect original de l'histoire des sciences dans ces regions du 
monde a trait aux liens entre l'etablissement d'une tradition et d'une 
communaute scientifique et ceux de I'acquisition d'une identite natio

* Centre de recherches nucleaires, Strasbourg et Equipe REHSEIS (Recherches epistemologi
ques et historiques sur les sciences exactes et les institutions scientifiques}, CNRS. 
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nale. Ainsi, l'histoire sociale des sciences dans les pays consideres 
appelle-t-elle naturellement une recherche plus specifique sur l'histoire 
des rapports scientifiques entre ces pays et les puissances dominantes. 

La recherche historique, dont nous proposons ici quelques elements 
prelirninaires, s'inscrit dans Ie cadre d'une etude comparee de la «scien
ce imperiale » (en tendons : des grands empires coloniaux consideres 
dans leurs relations avec les pays dependants) dans des condi tions d'in
fluence ou de domination differentes (comme par exemple : Grande
Bretagne / Inde, France / Egypte , France / Bresil, France / Pays du 
Maghreb) (2). La transmission de la science et de la technologie occi
den tales par les puissances coloniales s'est effectuee suivant des moda
lites tres diverses qu'il est important d'etudier en fonction des contextes 
de chaque pays considere : cette transmission a-t -elle ete totale, ou seu
lement partielle et selective (voire, dans le cas de certains pays ou de 
certaines disciplines, inexis tante) ? Et, dans Ie cas de transplantation, 
comment s'est effectuee la «greffe »; en relation aux conditions locales, 
voire aux traditions existantes dans les pays dependants? 

Dans Ie cas des relations scientifiques entre la France et Ie Bresil, il 
s'agit d'un contexte d'influence culturelle francaise importante (voire 
dominante), dont attestent de nombreux faits, documents et ternoigna
ges (3), alors que la domination econornique est le fait de la Grande
Bretagne. En 1808, la domination politique est encore celle du Portu
gal, mais l'ernigration de la cour royale du Portugal au Bresil, consecu
tive a l'occupation napoleonienne , est suivie tres vite par I'indepen
dance de I'ancienne colonie. Le XIXe siecle represente la periode de 
constitution du Bresil comme nation, avec la recherche d'une identite 
propre a travers de nombreuses transformations (delimitation du terri
toire geographique, centralisation du pouvoir politique, peuplement 
du pays, connaissance de ses caracteristiques, organisation de la vie 
sociale, e tc.). La constitution d'institutions d'enseignement et de 
recherche (accrue de maniere importante a la fin du XIXe siecle] et, a 
partir de 1930, celle d'universites, s'inscrit dans un mouvement d'ajuste
ment aux nouvelles caracteristiques du developpernent capitaliste. A 
partir de la Deuxierne Guerre mondiale, les spheres d'influence changent 
radicalement, la preponderance econornique et culturelle des Etats-Unis 
se substituant a celle des autres nations. L'evolution des relations d'in
fluence entre la France et le Bresil, au cours de la periode consideree 
d'un siecle et demi (1808-1960), va des recherches des voyageurs natu
ralistes et geographes au debut du XIXe siecle , aux echanges culturels 
et scientifiques entre institutions et Etats a partir du regne de Don 
Pedro II jusqu'a la periode modeme, en passant par des contributions 
majeures de savants (francais et autres) a la creation d'institutions scien
tifiques bresiliennes (Observatoire, Ecole des mines d'Ouro-Preto, Insti
tut Oswaldo Cruz... ) : sans oublier l'importation, pour d'autres institu
tions comme l'Academic mili taire, l'Ecole polytechnique, ou des eccles 
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secondaires et supeneures, de livres, d'idees et de conceptions, dont 
l'importance prise au Bresil par Ie positivisme est un exemple particu
lierernent significatif. 

11 s'agit, dans la recherche entreprise , de retracer les caracteres de 
l'influence scientifique de la France dans Ie contexte bresilien pris dans 
sa complexite, et par rapport aux autres influences qui ont contribue a 
la constitution d'une culture originale au Bresil (ces influences sont, 
pour l'aspect qui nous ' occupe , essentiellement europeennes, mais on 
n'aura garde d'oublier Ie rapport a la culture indigene). Des etudes 
ulterieures, plus detaillees, feront l'objet d'un programme conjoint de 
recherches entre deux equipes d'historiens des sciences, l'une francaise, 
l'autre bresilienne , Cette derniere travaille depuis un certain temps deja 
sur l'histoire sociale des sciences au Bresil: Ie projet conjoint rencontre 
d 'autant plus son interet que l'influence culturelIe francaise est une 
dimension importante du contexte social. Cette influence est notable 
des Ie XVIlle siecle qui voit la propagation des idees des Lurnieres, des 
encyclopedistes, de la Revolution francaise ; au XlXe siecle , des 1816, 
Ie Bresil se toume vers la France sur Ie plan cul turel , invi tant des mis
sions, recrutant artistes, savants et techniciens. L'intention affirrnee , au 
debut du XXe siecle , des autori tes poli tiques et acaderniques francaises 
de developper la cooperation scientifique avec Ie Bresil represente une 
autre dimension a prendre en compte, celle d'une intervention plus 
volontaire et institutionnelle de la part d'une grande puissance, qui est a 
resituer dans Ie jeu d'influences des Etats europeens a cette epoque , 

Dans une telle enque te, plusieurs niveaux sont a considerer, 
C'est tout d 'abord celui d'individualites, savants ou intellectuels, bre 

siliens et fran cais, ayant con tribue de facon decisive a I'etablissement 
d'une culture scientifique bresilienne : savants envoyes en mission 
(naturalistes, geographes ... ) ; fondateurs d'institutions qui ont ete con
tractes par le Bresil, comme Henri Gorceix, fondateur de I'Ecole des mi
nes, Louis Couty «createur du premier laboratoire de physiologie de 
l'Amerique du Sud» (4) , Emmanuel Liais, premier directeur de l'Obser
vatoire national de Rio de Janeiro ; ou savants bresiliens ayan t joue un 
role considerable, comme Oswaldo Cruz qui se reclarnait de Louis Pas
teur et eradica la fievre jaune ; ou de nombreux autres, tel Ie biologiste 
Miguel Osorio de Almeida et les mathernaticiens Amoroso Costa et Teo
doro Ramos, qui fonderent et animerent l'Acadernie des Sciences (ce 
demier eut, en outre, .un role important sur la fondation ulterieure de 
1'Universi te de Sao Paulo). Mais ce serai tune erreur de se cantonner aux 
personnalites qui ont fonde des institutions ou ont produit une oeuvre 
scientifique importante, et le role, moins connu, de savants qui ont 
contribue a la formation d'enseignants et de chercheurs et a la diffusion 
de connaissances, et qui ont ete tributaires de l'influence en question, 
fut egalement fondamental, notamment en rapport a la transition vers 
des generations nouvelles de scien tifiques (Ie cas de Luiz Freire, profes
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seur a l'Universite de Recife, est, dans cette perspective, particuliere
ment interessant a considerer}, 

C'est ensuite, le niveau des institutions, par lesquelles s'effectue la 
transmission de la formation et de l'information scientifique et techni
que. L'etude de l'organisation de ces institutions (l'une des premieres 
fut l'Institut historico-geographique de Rio, fonde en 1838), de leurs 
mcmbres (professeurs ... ) de leurs bibliotheques, de leurs relations ades 
institutions europeennes correspondantes, de leurs objectifs et de leurs 
politiques , foumit des donnees indispensables pour mesurer l'influence 
dominante au niveau structurel comme a celui des connaissances trans
mises. Entrent egalement dans ce chapitre les reseaux de relations entre 
personnalites et institutions bresiliennes et francaises, comme les asso
ciations de cooperation en France au debut du XXe siecle, dont nous 
allons reparler a propos de I'Academic bresilienne des Sciences. 

Un autre aspect a considerer est celui du modele de culture scienti
fique importe et de son image. Remarquons que l'influence culturelle et 
scientifique se manifeste aux deux niveaux precedents des individus et 
des institutions, et que ses formes sont diverses. II peut s'agir d'une 
idealisation (par exemple, les Lumieres et la Revolution franqaise}, ou 
d'un choix delibere de ce qui pouvait etre considere comme etant les 
meilleurcs sources (par exemple, la tradition francaise dephysique mathe
matique au debut du XIXe siecle , ou, plus tard, l'ceuvre de Poincare, 
reference principale de bien des mathernaticiens bresiliens des annees 
1920 ; en biologie et en medecine, le role de Pasteur, etc.). Ces fac
teurs, ainsi que d'autres, ont contribue a faconner une image de la cul
ture et de la science francaises dont il faudra analyser les effets et les de
formations (par exemple en confrontant cette image a la realite de la 
fin du XIXe et du XXe siecle s ou la science francaise, consideree globa
lement, est en perte de vitesse). 

Un autre niveau de l'enque te est celui des politiques gouvemementa
les. Dans la realisation de collaborations, ou dans le recrutement de 
savants, ou dans l'appui financier ou technique, intervient le role des 
Etats, lesquels peuvent, a vrai dire, se trouver eventuellement au depart 
de certaines initiatives (politique de recrutement de Don Pedro II ; poli
tique d'influence du gouvemement francais et des autres Etats euro
peens). 

De ce programme, l'evocation (qui sera necessairernent sommaire) de 
quelques-uns des cas mentionnes permettra d'illustrer la problernatique 
etla methode. 
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LE NIVEAU DES INDIVIDUALITEs. L'EXEMPLE DE DEUX CAS: 
HENRI GORCEIX, LUIZ FREIRE 

Henri Gorceix 

II fut un des premiers scientifiques etrangers que les autorites bresi
Hennes aient fait venir a la fin du XIXe siecle pour des missions precises 
et de longue duree. En effet, precedemment, les voyageurs venaient... 
et repartaient avec leurs collections et leurs resultats, sans beaucoup de 
retornbees au Bresil merne. 

Don Pedro II avait done entrepris un travail systematique de prospec
tion, en particulier au cours de ses voyages en Europe, pour trouver des 
savants etrangers disposes a s'etablir durablement sur place. En 1871 et 
1872, il visita a Paris I'Ecole centrale et l'Ecole des mines, dont il char
gea Ie directeur, Daubree , de lui trouver des geologues ou mineralogis
tes. Plutot que d'un reel besoin, immediat, d'ingenieurs au Bresil, cette 
initiative ternoignait d'une volonte politique et ideologique : faire bene
ficier des etudiants bresiliens d'un enseignement de haut niveau dans ces 
domaines, avec l'optique (qui restait, a vrai dire, largement imprecise) 
de permettre un jour I'exploitation des richesses minieres du pays. Dau
bree servit done de relais a Don Pedro II pour ces disciplines et d'autres, 
aussi bien que pour trouver des points de chute a des etudiants bresi
liens envoyes en France; il ne lui fallut cependant pas moins de trois 
ans pour trouver un jeune geologue disponible, Henri Gorceix, ancien 
eleve de I'Ecole normale superieure. 

Gorceix arriva au Bresil en 1874, et mit deux ans pour faire aboutir.le 
projet de creation d'une Ecole des mines, a Ouro Preto, II prit modele, 
comme base de depart, sur I'Ecole des mines de Saint-Etienne : deux ans 
de cours de haut niveau, en mathernatiques, physique et chimie, debou
chant rapidement sur une veritable formation professionnelle (5). Les 
methodes d'enseignement prenaient Ie contre-pied des traditions bresi
liennes , en s'inspirant des normes en vigueur dans les grandes eccles 
francaises : selection stricte, controle reel des connaissances, assiduite 
obligatoire pour les etudiants, et, surtout, travail de laboratoire, com
plete par des sorties geologiques sur Ie terrain. Les principaux cours 
etaient assures par d'autres jeunes scientifiques francais que Gorceix 
avait fait venir. 

Mais l'originalite de Gorceix a surtout reside dans sa tentative d'arti
euler cet enseignement superieur sur un travail de recherche, pour de
velopper la curiosite scientifique des etudian ts, aussi bien que pour 
maintenir la qualite de I'enseignement. A cette epoque , outre l'Ecole 
des mines, seuls Ie Musee national de l'Observatoire de Rio de Janeiro 
permettaient un tel travail de recherche. 

Le volontarisme de Gorceix reussit a contenir, non sans difficulte, 
grace au soutien politique de Don Pedro II, I'hostilite manifestee par de 
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nombreux secteurs dirigeants bresiliens, en particulier, ceux des autres 
etablissernen ts professionnels superieurs, a l'encontre de cette experien
ce. Les dix -sept annees passees par Gorceix a la direction de l'Ecole des 
mines furent ernaillees de conflits, d'intrigues et de cabales. Gorceix a 
du finalement se resigner a revenir en France peu apres l'abdication de 
l'Empereur Pedro II. Quelques annees plus tard, I'Ecole des mines 
d'Ouro Prete connut un declin. (6) 

Luiz Freire 

Avec Luiz Freire, void un autre exemple, tres different, mais egale
ment caracteristique, qui nous permet de mesurer, dans une periode 
bien plus tardive, la nature de l'influence intellectuelle des savants fran
cais et de la science francaise sur un scientifique bresilien occupant une 
position-de par son role de formateur sur une generation d'enseignants 
et de chercheurs, dans la voie qui mene a la constitution d'une authenti
que cornmunaute scientifique. (7) 

Ne en 1896, mort en 1963, Luiz de Barros Freire a travaille toute sa 
vie a Recife ou, apres s'etre forme comme ingenieur civil, il a suivi une 
carriere universitaire, enseignant les mathernathiques et la physique, et 
occupant un role dirigeant a l'Ecole d'ingenieurs et dans l'enseignement 
superieur de l'Etat de Pernambouc. Bien qu'eloigne des centres princi
paux du pays (Rio et Sao Paulo), il est devenu membre de l'Acadernie 
bresilienne des Sciences en 1933. Plus tard, il s'est trouve assode, dans 
les annees 1950, aux organismes dirigeants du Conseil national de la 
recherche (CNPq), de l'Institut de mathernatiques pures et appliquees 
(IMP A) , et a ete un des fondateurs du Centre bresilien de recherches 
physiques (CBPF ). 

L'importance du role de Luiz Freire dans la constitution d'une scien
ce bresilienne de passe evidernment , et de loin, sa seule production scien
tifique proprement dite, qui fut relativement limi tee , comme il est natu
rel e tant donne les circonstances. 11 a su choisir, orienter et former des 
e tudiants et des jeunes scientifiques aux sciences contemporaines et a 
l'esprit de recherche : toute une generation , en fait , de physiciens et de 
mathernaticiens originaires du Pemambouc, dont plusieurs sont devenus 
des chercheurs eminents, et ont eu un role decisif dans le developpe
men t de ces sciences au Bresil ; et il a influe de maniere importan te sur 
la creation d'institutions et d'organismes qui ont reussi a cristalliser et a 
developper un enseignement et une recherche de qualite, 

Ce n'est que dans les annees 1950 que Luiz Freire s'est rendu aplu
siurs reprises en Europe et, en particulier, en France. Mais deja aupara
vant, il s'etait attache a developper des relations avec la France, surtout 
avec I'Universite de Paris, invitant au Bresil , pour l'Institut de physique 
et de mathematiques qu'il fonda et dirigea, des universitaires de haut ni
veau. Plus profondernen t, c'est toute l'ceuvre de Luiz Freire (et, en par
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ticulier, son enseignement) qui a ete profondernent marquee par I'influ
ence de la culture scientifique francaise : en ternoignent ses propres tex
tes publies, sa correspondance, sa bibliotheque dont l'inventaire est 
instructif. C'est par les ouvrages francais qu'il s'est forme, dans un 
contexte intellectuel d'ailleurs domine par les mathernaticiens bresiliens 
positivistes ; c'est encore dans les livres francais qu'il a etudie les mathe
matiques nouvelles de la seconde moitie du XIXe siecle et du debut du 
XXe siecle , que les positivites voulaient ignorer (8) ; et ce sont, au fi1 
des ans, en majorite des textes en francais, de physique, de mathernati
ques, de philosophie des sciences, qu'il acquiert : manuels, traites, ou
vrages originaux ou traductions en francais de tels ouvrages (par exem
ple , les textes d'Ostwald, d'Einstein, de Schrodinger, d'Eddington ... ), 
aussi bien que revues ou collections (9). Ce professeur, don t la culture 
etait large et ouverte, pretait ses livres a des etudiants, et ceux-ci etaient 
ainsi, par son intermediaire, nourris des memes lectures que lui. 

Nous nous trouvons, dans son cas, devant un profil de «pionnier» de 
I'etablissement d'une science bresilienne authentique, de plain-pied par 
rapport aux developpernents contemporains. Et I'etude de cette couche 
de formateurs, dont l'activite s'avere decisive apres les tentatives plus 
individuelles aux reussites inegales, est essentielle pour comprendre cer
tains accomplissements ulterieurs, et penetrer dans les «rnentalites». 

LE NIVEAU DES INSTITUTIONS: L'EXEMPLE DE L'ACADIMIE 
BRlSIUENNE DES SaENCES ET DES INSTITUTS DE HAUTE 
CULTURE 

Au debut du XXe siecle , les choses ont commence a murir pour la 
science au Bresil. Des personnalites ont acquis une reconnaissance inter
nationale en mathernatiques, en astronomie et dans les sciences biorne
dicales. Un premier noyau de recherches existe de maniere durable, avec 
l'Institut de Manguinhos, qui prendra par la suite le nom de son fonda
teur Oswaldo Cruz. Ces experiences restent fragmentaires et fragiles, 
mais contribuent a faire progresser une idee essentielle : la necessite de 
la science comme activite intellectuelle autonome. 

De cette maturation nait la Sociedade brasileira das Ciencas en 1916, 
qui prendra en 1922 le nom d'Academia brasileira das Ciencas. Les 
obstacles a ce developpernent avaient ete et restaient nombreux, tan t 
au niveau ideologique que politique ou econornique. L'Acadernie elle
me me n'eut pas une naissance facile, et se trouva confrontee , entre au
tres, aux consequences de l'influence positiviste dans le domaine scien
tifique (10). Le Bresil est certainement l'un des pays au monde ou I'in
fluence positiviste a ete la plus importante. Elle a d'abord touche le 
domaine politique : dans Ie contexte de la formation de I'Etat bresilien 
a la fin du XIXe siecle et de la naissance de la Republique , les idees 
d'ordre harmonieux fonde sur des verites scientifiques immuables qui 
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sont mises en pratique par une elite eclairee, chargee de conduire Ie pro
gres pour Ie bien commun, ne pouvaient que seduire les militaires et les 
bureaucrates urbains (don tIes in tellectuels) de l'appareil d'Etat nais
sant (11). 

Le positivisme fut pris beaucoup plus au serieux qu'en France: il se 
constitua me me une veritable eglise positiviste. Aux yeux de ses disci
ples bresiliens, Comte etait parvenu a une synthese definitive des 
connaissances. II en resulta trois consequences majeures dans Ie domai
ne scientifique : 

1) la priorite donnee aux connaissances techniques et appliquees : les 
positivistes favoriserent Ie developpernent des eccles professionnelles ; 

2) la me fiance vis-a-vis des speculations theoriques (les nouvelles 
hypotheses, les modeles) , comme de l'experimentation : deux directions 
du travail scientifique qui etaient susceptibles de remettre en cause 
l'harmonie scien tifique etablie par Com te. Cette double vision utili taire 
devait mettre longtemps a disparaitre ; 

3) le refus des universites, considerees comme «pedan tocratiques» et 
«democratiques», c'est-a-dire en contradiction avec l'elitisme republi
cain des positivistes (12). 

La fondation de I'Acadernie marqua Ie commencement d 'une periode 
nouvelle, bien que Ie positivisme flit deja sur Ie declin, tout en conser
vant encore de nombreux adeptes, en particulier, parmi les scientifiques 
des eccles militaires. Ses debuts furent marques a la fois par la lutte 
contre une certaine influence francaise (Ie positivisme), et par le deve
loppement de liens tres importants avec d'autres scientifiques francais, 
ce qui devait aboutir, notamment en 1934, a la presence , parmi les 
treize etrangers engages pour la fondation de I'Universite de Sao Paulo, 
de sept professeurs venus de France, choisis , certes, dans les sciences 
humaines, mais recrutes par Ie medecin et psychologue Georges Dumas. 

Cette nouvelle influence francaise marquait plusieurs des principaux 
fondateurs de I'Academie , Le noyau de celle-ci etait compose principa
lement de mathernaticiens de l'Ecole polytechnique de Rio de Janeiro 
(Amoroso Costa, Teodoro Augusto Ramos , Roberto de Azevedo) et 
d'astronomes de l'Observatoire de Rio (Henrique Morize, Lelio Gama) 
(13). Henrique Morize, d'origine francaise , mais de formation bresilien
ne, fut le troisierne directeur de l'Observatoire, apres Ie francais Emma
nuel Liais et Ie beIge Louis Cruls qui en avaient fait, a partir de 1870, 
un etablissement reconnu intemationalement. 

Un mathematicien de I'Ecole polytechnique, Oto de Alencar, qui for
ma Amoroso Costa, avait mis Ie feu aux poudres, en contestant ses col
legues positivistes, des 1898, dans un article fameux : «Sur quelques 
erreurs de mathernatiques dans la synthese subjective de Comte » (14). 
Quant a Amoroso Costa, il fut influence par les idees nouvelles des 
mathematiciens francais du debut du siecle (Poincare, Darboux, Picard, 
Borel) (15). II ecrivit un article sur la philosophie mathernatique de 
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Poincare et vint en France a plusieurs reprises, en particulier, pour sui
vre des cours de philosophie des sciences, avec Abel Rey, Leon Bruns
chvicg et Henri Andoyer. En 1928, il donna des cours a la Sorbonne, 
pour l'Institut franco bresilien de haute culture, ainsi qu'au College de 
France, sur les geometries non-archime diennes. Teodoro Ramos publia 
en francais un livre de Lecons de calcul vectoriel (Paris, Blanchard, 
1933) j il fut l'un des artisans de la fondation de l'Universi te de Sao 
Paulo, et voyagea en Europe pour y recruter des enseignants etrangers 
(13). 

La defaite des positivistes sur la question de la relativite marqua leur 
marginalisation finale, du moins dans le domaine scientifique. Amoroso 
Costa et Roberto Marinho de Azevedo publierent de nombreux articles 
sur la relativite, et, par l'intermediaire de l'Academie, inviterent Emile 
Borel en 1922 pour une conference sur le sujet. Puis, a l'occasion d'un 
voyage a Buenos Aires, c'est Albert Einstein lui-meme qui vint donner 
une conference a l'Academie en 1925 . 
Licinio Cardoso, chef de file des mathe"maticiens positivistes et membre 
de l'Academie , avait, lors de cette visite, qualifie la relativite de totale
ment «imaginaire » : il fut ecarte de toutes ses responsabili tes dans cette 
institution (10). De fait, Ie principal terrain de lutte entre les positivis
tes et leurs adversaires avait ete, durant toute cette periode celui des 
mathernatiques. Aux positivistes, qui bannissaient les mathernatiques 
post-laplaciennes, les autres opposaient les mathernatiques abstraites 
et leur approche logico-formelle commencees avec Cauchy; et c'etaient, 
en particulier, des mathernaticiens francais qu'ils mettaien ten avan t (16). 

C'est dans cette lutte ideologique contre le positivisme que s'est cons
trui te 1'identi te de l'Academic, pour la reconnaissance de la science 
comme une activi te ouuerte , en perpetuelle transformation, et autono
me par rapport a d'eventuelles applications (17). 

Si la maturation de la science au Bresil s'est fai te contre un volet de 
1'influence francaise (le posi tivisme de Com te), elle a pu, par con tre, 
profiter, au debut du XXe siecle , de l'existence d'organismes specialises 
dans le developpernent des echanges cultureIs et economiques, entre la 
France et le Bresil (18). Dans un contexte de rivalite accrue avec l'Alle
magne, les autorites francaises cherchaient as'appuyer sur une ambian
ce culturelle francophile en Amerique latine, pour y conquerir des 
points d'appui plus tangibles en matiere politique, econornique, voire 
scientifique. Les savants francais eux-mernes prolongerent bien au-dela 
de la Premiere Guerre mondiale leur hostilite a la «science allemande» 
(19), et firent associer le Bresil, des cette epoque , a un regroupement 
des academies des pays allies, visant a isoler et a exclure les scientifi
ques allemands: le Bresil rut en effet un des rares pays non-europeens 
a y e tre invite. 

En fevrier 1908 fut cree a Paris le Groupernent des uruoersites et 
grandes ecoles de France pour le deoeloppement des relations avec 
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l'Amerique latine, apres un voyage du psychologue positiviste Georges 
Dumas au Bresil. Le Groupement prit place dans l'ensemble du disposi
tif de services ministeriels ou associations para-etatiques, consacre au 
developpernen t de l'influence francaise en Amerique latine (20). 

Au Bresil merne , le Groupement susci ta la creation, en 1909, de 
l'Union scolaire franco-pauliste qui contribua a la venue en France de 
Bresiliens pour des cours a la Sorbonne, en 1911-1912-1913. Des sec
tions du Groupement furent alors constituees a Sao Paulo et Rio de 
Janeiro notamment (21) . Des 1912, des projets d'Instituts franco-bresi
liens furent elabores ; un lycee francais s'ouvrit a Rio en 1916. Les Ins
tituts de haute culture ne furent constitues qu 'en 1922 a Rio et en 
1925 a Sao Paulo. Entre-temps, une mission militaire francaise, condui
te par le general Gamelin, vint, par ailleurs, s'etablir a Rio pour refor
mer I'armee bresilienne , apres guerre : le ministre bresilien de la Defense, 
qui etait a l'origine de cette invitation, se trouvait etre un ancien eleve 
de l'ecole des mines d'Ouro Pre to (18). 

La francophilie des mathernaticiens et astronomes qui fonderent 
l'Academie des Sciences au Bresil, de merne que le soutien des autorites 
francaises a l'ouverture scientifique vers le Bresil creerent une conjonc
ture favorable a l'etablissement de liens etroi ts entre le Groupement et 
I'Academie, par l'intermediaire des Instituts franco-bresiliens de haute 
culture. 

Georges Dumas lui-me me fut invite des septembre 1917 a l' Acade
mie, et en fut elu le premier membre correspondant ; dix ans plus tard, 
neuf des treize membres correspondants etaient francais :Georges Dumas, 
E. Gley, Henri Abraham, Henri Pieron, Paul Janet, Emile Marchoux,Jac
ques Hadamard, Jean Pepin Le Halleur, Marie Curie (22). Cette liste re
coupe une grande partie des scientifiques francais qui avaient fait le 
voyage de Rio pendant ces dix ans, 11 faut la completer par Emile Borel, 
avec lequel Georges Dumas vint participer a une seance solennelle de 
I'Acadernie pour le centenaire de l'independance du Bresil; et aussi par 
Germain-Martin, Henri Truchy, Gustave Lanson, Paul Hazard; et, un 
peu plus tard, par Maurice Caullery, Paul Rivet et Alexandre Moret (22). 
En sens inverse, au milieu des annees 1920, Miguel Osorio de Almeida, 
Amoroso Costa, Austregesilo et Tobias Moscoso sont venus donner des 
cours a la Sorbonne (18). 

Ces scientifiques etaient pour la plupart mathematiciens, physiciens 
et biologistes : les conferences etaient placees sous les auspices des Insti
tuts jusqu'a leur disparition pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui 
de Rio patronna, entre autres, le sejour que fit Marie Curie au Bresil du 
15 juillet au 28 aout 1926, sejour au cours duquel l'inventeur du 
radium donna une douzaine de conferences a l'Ecole polytechnique de 
Rio, ou sa fille Irene lui servit de preparatrice, deux conferences aux Fa
cultes de medecine de Sao Paulo et Belo Horizonte. 11 y eut des recep
tions a I'Acadernie des Sciences et a l'Academie de Medecine. Marie 
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Curie donna, en outre, une conference a la Federation bresilienne pour 
Ie progres ferninin ... Les joumaux du pays publierent de longs comptes 
rendus de ses cours (23). 

Les personnalites bresiliennes qui ont fonde les Instituts sont souvent 
des ingenieurs, ou des professeurs de medecine et de droi t, ces demiers 
e tan t souvent lies a la classe politique. C'est ainsi que celui de Rio fut 
constitute en septembre 1922 chez Ie Vicomte Affonso Celso : profes
seur de droit, fils du demier Premier ministre de Don Pedro II, ancien 
parlemen taire, futur recteur de la premiere universite de Rio, et auteur 
d'un livre tres nationaliste pour les enfants de I'ecole primaire au debut 
du siecle : Pourquoi je suis fier de mon pays. Aux cotes d'Affonso Cel
so, qui presidait l'Institut, on trouvait Miguel Osorio de Almeida, I'un 
des principaux dirigeants de I'Acadernie , qui possedait avec son Frere 
Alvaro un laboratoire prive de physiologie ou il accueillit, en 1923, 
Gley et Pieron (23). De la merne facon , a Sao Paulo, I'Union seolaire, 
qui prefigura l'Institut avant 1914, s'etait constituee autour d'un pro
fesseur de droit, Vergueiro Steidel (president de la Ligue nationaliste) 
et d'un medecin. Le Dr. Bittencourt Rodrigues (qui presida l'Institut 
Pasteur de Sao Paulo). 

Cote bresilien, comme cote francais, la cooperation scientifique, pen
dant toute cette periode , a done implique les individus aussi bien que 
les institutions officielles, entrernelant projets scientifiques et perspecti
ves plus «politiques». Cette caracteristique se retrouve pendant toute la 
transition, particulierernent longue dans le cas bresilien, entre la periode 
des voyageurs, dont l'apogee se situe au milieu du XIXe siecle, et celle 
ou existe une authentique communaute scientifique (Ies universites ont 
ete fondees dans les annees 1930, et Ie CNPq vingt ans plus tard). 

ESSAI D'EVALUATION. PROBLEMES DE LA GREFFE 
D'UNE SCIENCE IMPORTEE 

Dans toute la periode d'implantation de la science au Bresil, l'influ
ence scientifique francaise , pour avoir ete importante, s'est cependant 
exercee de maniere discontinue et aleatoire ; elle ne pouvait en effet 
s'appuyer, ni sur un role econornique important -la Grande-Bretagne, 
merne avant l'Independance, etait la puissance econornique dominante, 
et ceci jusqu'aux annees 1930 -, ni sur la presence d'une forte commu
naute francaise - la place de l'immigration francaise etait marginale a 
cote de celle des immigres allemands et italiens -, ni sur une reelle 
volonte politique ou econornique de la France de s'implanter au Bresil, 
en dehors d'une courte periode au debut du XXe siecle, 

C'est ainsi que, pour les echanges scientifiques de cette periode, les 
Bresiliens se sont trouves le plus souvent a l'origine des initiatives, avec 
merne parfois des difficultes pour trouver un repondan t en France. La 
correspondance de Don Pedro II avec des savants francais de son epoque 

41 



(Pasteur, Daubree , Quatrefages, J. B. Dumas... ) en ternoigne. Seule, la 
venue d'une equipe d'enseignants en sciences sociales et humaines pour 
la fondation de l'Universite de Sao Paulo en 1934 sera Ie resul tat d'une 
collaboration construite, entre Ie Groupement et l'Academie. 

Le role de la science dans les relations franco-bresiliennes semble 
donc avoir pour source la plus importante la francophilie d'une partie 
des eli tes bresiliennes aux XIXe et XXe siecles, en particulier, sur les 
terrains culturels et politiques, Elle representait un refuge et un contre
poids face a la puissance coloniale (Ie Portugal) et aux influences domi
nantes (Grande-Bretagne, puis USA). Elle etait egalement Ie produit de 
I'image de la France issue de la Revolution puis de la Troisierne Repu
blique, image qui etait a la fois celie de la decentralisation et celie du 
progres social. Elle n'etait autre, enfin, qu'une partie d'une influence 
culturelie generale. Cette francophilie a eu de nombreuses limites et 
contradictions, comme l'ont mon tre la lecture autoritaire et elitiste (<<la 
dictature repu blicaine et scientifique ») fai te par les Bresiliens du posi ti
visme, ou I'importation des modeles centralises en politique, ou encore 
la reproduction partielle de I'enseignement livresque en vigueur dans les 
universi tes francaises a la fin du XIXe siecle (10). Le posi tivisme scienti
fique a freine Ie developpernent de I'experimentation et retarde la crea
tion d'universites. Les positivistes bresiliens s'opposerent meme a une 
campagne de vaccinations obligatoires, effectuee pour enrayer une epi
demie de fievre jaune : ils invoquaient la lutte contre Ie materialisme 
medical, et refusaient toute base scientifique aux vaccinations (11). lls 
ont merne ete accuses d'avoir trernpe dans un soulevernent militaire a 
cette occasion. 

Les relations scientifiques franco-bresiliennes ont ete egalement tri
butaires de la place de la science francaise a cette epoque : dans I'en
semble, cette derniere est souvent consideree par les historiens (25) 
comme etant sur Ie declin, notamment, en comparaison au modele alle
mand, considere plus performant des la seconde moitie du XIXe siecle 
et imi te a I'etranger, L'influence francaise a ete surtout sensible dans ce 
qui restait ses points forts : les mathernatiques, les sciences bio-medi
cales (autour de Pasteur), l'astronornie et la geologie sur une plus courte 
periode (fin du XIXe), les sciences humaines et sociales au XXe siecle , 

Malgre tout, en raison de I'influence culturelle generale , la majorite 
des etudiants bresiliens a l'etranger ont choisi la France comme destina
tion principale jusqu'aux debuts du XXe siecle. Quand des missions 
d'enseignants bresiliens vinrent en Europe a la fin du XIXe pour etudier 
les universites et les laboratoires, et les comparer, afin d'en creer au Bre
sil, c'est encore principalement en France qu'elles sejournerent, en par
ticulier chez Pasteur (26). Nombre de scientifiques bresiliens sont venus 
egalement en France pour y chercher une formation cornplementaire ou 
se former a un travail de laboratoire, difficile au Bresil. Les livres fran
cais, ou d'origine francaise, etaient de loin les plus nombreux dans les 
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bibliotheques de cette epoque. Pourtant, les scientifiques francais fu
rent moins nombreux a. s'etablir durablcment au Bresil que leurs colle
gues allemands ou americains, voire i taliens, anglais, ou des pays nordi
ques. 

Le caractere aleatoire et parcellaire de l'influence scientifique francai
se etait aggrave par les conditions memes de l'activite scientifique au 
Bresil a. cette epoque. 11 faut rappeler que la science n'y existait pas 
comme activite organisee avant les annees 1930. L'ensemble du systerne 
educatif etait, sauf exceptions, d'un faible niveau : ce qui obligea rapi
dement Gorceix a. ajouter un an, puis deux ans , de preparation sur place 
a. I'Ecole des mines d'Ouro Prete, avant de pouvoir debuter les cours de 
l'Ecole proprement dits ; ulterieurement, ces derniers furent etales sur 
trois ans, se rapprochant ainsi de la formule de l'Ecole des mines de Pa
ris (5). L'enseignement superieur se reduisait a. un petit nombre d'eta
blissements professionnels en droit, medecine et technologie. La prise 
de conscience de cette situation conduisit, en 1924, une partie des res
ponsables de l'Academie a. fonder l'Association bresilienne pour l'edu
cation, qui est a. l'origine de la plupart des projets de reforme, et, en 
particulier, de la creation des universites (27) . 

A cette epoque, il n'existait pas de cornmunaute scientifique, tant du 
point de vue du nombre des chercheurs que de celui de l'existence , sur 
une echelle significative de societes savantes, de revues, de moyens de 
circulation de l'information scientifique ; dans les annees 1920, l'Acade
mie n'a fait que prefigurer les modalites d'existence d'une telle commu
naute, Elle a joue surtout un role ideologique fondamental pour deve
lopper une nouvelle attitude vis-a-vis du progres scientifique et pour la 
promotion de la recherche experimentale. Elle a ete, enfin, Ie premier 
lieu d'echanges et de debats scientifiques indispensables au developpe
ment d'une authentique communaute scientifique. Quant a. I'Etat bresi
lien, il soutint peu les activites scientifiques, sauf lorsqu'elles avaient un 
enjeu social immediat : ce fut le cas pour la lutte contre les epidemics 
au debut du XXe siecle, la bonne sante de la population etant une 
condition pour le developpement econornique (28). 

Un systerne educatif inadapte , une cornmunaute scientifique plus 
qu'embryonnaire, une volon te etatique tres faible , une resistance a. 
I'idee me me de recherche scientifique, et l'inexistence d'une tradition 
scientifique enracinee dans des condi tions locales : on retrouve la les 
caracteristiques de la phase que Basalla qualifie de «science coloniale » 

dans son modele sur «I'expansion de la science occidentale dans les pays 
domines» (29). 11 faut aussi y ajouter, ce qui n'estpas le moins impor
tant, l'extrerne faiblesse du developpernent economique pendant toute 
cette epoque. Une economic essentiellement agro-exportatrice a-t-elle 
vraiment besoin des ingenieurs des mines et de la metallurgic que l'Ecole 
des mines d'Ouro Prete etait censee foumir ? 11 n'y avait pas au Bresil la 
pression d'une demande d'innovations, de technologies, d'ingenieurs et 
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de cadres de haut niveau ; une telle pression a joue , au contraire, un 
role determinant dans le developpernent scientifique des metropoles 
europeennes, puis des USA, a la fin du XIXe siecle (17). 

Entre toutes ces dimensions ideologiques, sociales, culturelles, poli
tiques, econorniques, ou educatives des activites scientifiques, une arti
culation est necessaire pour faire naitre une logique propre, moteur 
indispensable du developpernent scientifique. En son absence, il n'y a 
pas de processus cumulatif, ni de reproduction spontanee des activites 
scientifiques. Elles restent isolees, separees des processus industriels, fra
giles, tributaires du volontarisme ou du charisme de quelques individua
lites, et soumises a tous les aleas politico-administratifs. 

Tel est precisernent le bilan qui a ete tire du role joue par l'Institut de 
Manguinhos, dont les premieres annees sont considerees par certains 
comme l'acte fondateur de la science au Bresil. Mais, cette reussite ne 
fut pas reproductible dans d'autres disciplines, et finit par s'essoufler : 
elle tenait avant tout de la convergence «extra-ordinaire » d'enjeux poli
tico-sociaux, d'une mutation intemationale des sciences biornedicales 
(Pasteur), du nationalisme et du charisme d'Oswaldo Cruz, son fonda
teur (29, 30). 

Ces contradictions se retrouvent pour I'Ecole des mines d'Ouro Pre to, 
ou Ie modele de Saint-Etienne ne pouvait fonctionner durablement dans 
le contexte de l'epoque : les faiblesses de l'enseignement secondaire, 
I'absence de debouches industriels, la non-reconnaissance du couplage 
necessaire entre l'enseignement superieur et la recherche, furent autant 
de handicaps que le volontarisme de Gorceix et le soutien politique de 
Don Pedro II ne pouvaient surmonter longtemps. 

On ne peut retenir de ces experiences que leurs limi tes, leur caractere 
isole, ou leur absence de continuite. C'est pourtant a travers elles que 
les mentalites ont pu evoluer, que des petits noyaux de scientifiques 
ont pu mettre leurs efforts en commun pour faire reconna'itre l'utilite 
de la recherche scientifique, creer une Academic des Sciences, puis des 
universites, et, enfin, le CNPq. Mais, c'est alors une autre periode qui 
s'ouvre, tant du point de vue de la science bresilienne elle-merne, que 
des relations scientifiques intemationales, periode qui deborde les pro
pos de cet article. 

CONCLUSION 

Cette etude a porte essentiellement sur la phase anterieure a l'exis
tence d'une science organisee au Bresil, mais elle peut contribuer a 
eclairer la question actuelle des rapports entre science et dependance, 
.par une meilleure connaissance de leurs racines, C'est par rapport a cet 
aspect de la question que nous aimerions faire, pour terminer, quelques 
remarques, qui ne se presentent nullemment comme une conclusion 
definitive, et ne pretendent pas epuiser l'interet objectif de l'analyse his
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torique consideree en elle-merne , dans sa complexi teo II nous semble 
que les elements recueillis pennettent de souligner quelques tendances, 
qui sont autant de questions aapprofondir. 

En premiere analyse, pour la periode consideree , l'influence francaise 
sur la science bresilienne laisse apparaitre une preponderance des fac
teurs «externes» (valeurs sociales, mentali tes, image politique et ideolo
gique de la France), et principalement de la dimension culturelle, sur les 
facteurs «internes» (tels que Ie niveau scientifique, la logique propre de 
la recherche, etc.) et sur les determinants econorniques. II est egale
ment possible de recenser des phenomenes manifestes et multiples de 
dependance. L'un d'eux est Ie choix des disciplines prioritaires, comme 
dans Ie cas de la geologie , evidernment tres utiles aux metropoles. Telle 
est, egalement, la conjoncture favorable creee par une concordance 
d'interets locaux et metropolitains, par exemple, dans Ie cas de la mede
cine et de la biologie. On peut remarquer, en effet, a propos du deve
loppement des Instituts Pasteur dans Ie monde, et bien qu'il ait pris une 
forme moins directe au Bresil, la conjonction d'une oeuvre scientifique et 
humanitaire en matiere de lutte contre les epidemics, et d'une ameliora
tion opportune des condi tions de la main-d'ceuvre des tinee aux planta
tions et aux usines etrangeres, En outre, de maniere generale, Ie role de 
la metropole dans la formation scientifique et dans la circulation des 
idees est determinant. 

En face du problerne , rencontre de maniere permanente par les 
scientifiques et les autorites du pays, du choix entre recherche fonda
mentale et developpernent technologique, se pose inevitablement la ques
tion suivante : si les conditions d'utilisation sur place des resultats scien
tifiques «de pointe » ne sont pas reunies, aqui profitent les activites de 
recherche ? Le laboratoire bresilien, pour la mineralogic et la geologie 
au XIXe siecle , comme pour les sciences humaines et sociales au XXe, 
est-il d'abord utile au Bresil, ou bien aux metropoles ? 

Cette etude preliminaire pose, enfin, Ie problerne de la formation 
d'une communaute scientifique comme condition d'un debut d'inde
pendance scientifique, et de la possibili te merne d'une telle inde pen
dance. Elle laisse entrevoir les limites des tentatives d'expliquer par des 
facteurs principalement economiques les difficultes d'insertion de la 
science occidentale, aussi bien que celles du modele etapiste de Basalla 
sur Ie developpernent de la science coloniale (28). Elle debouche, en 
particulier, sur une question que laisse ouverte ce modele: au sortir de 
la science coloniale, quand une cornmunaute scientifique s'est forrnee, 
qu'une production originale existe, que la recherche est devenue une 
activite sociale reconnue, qu'une politique scientifique s'est mise en 
place, arrive-t-on necessairement a une science nationale ? A une scien
ce independante ? Le modele de Basalla fonctionne pour les USA et 
l'URSS. Mais, dans un pays, ou Ie developpernent econornique est tres 
tardif, ou il se fait sous la domination d'interets economiquesexogenes, 
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a. une periode ou I'innovation technologique conditionne Ie developpe
ment economique (ce qui a des consequences fondamentales sur les 
priorites scientifiques), et oii la dependance technologique renforce 
tous les mecanismes de la dependance economique, une independance 
scientifique est-elle possible ? On est enclin alors a. s'interroger sur la 
pertinence de I'importation de concepts, priorites, modeles d'organisa
tion et choix de politiques scientifiques, en vigueur dans les metropoles. 
Ne s'agit-il pas d'une maniere de reproduire, voire d'auto-entretenir la 
dependance vis-a-vis des metropoles, et l'ecart de developpernent ? 

On voi t comment l'etude historique sur les relations scientifiques 
franco-bresiliennes, et plus largement sur la science «Imperiale» des 
anciennes puissances coloniales, debouche naturellement sur les ques
tions de «science-dependance-developpement», qui constituent un des 
enjeux majeurs de notre epoque. 

* 
* * 
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(5) Margarida Rosa de Lima, Don Pedro II e Gorceix, Ouro Prete, Fundacao Gor
ceix, 1977. 
(6) Pedro Carlos da Silva Telles, Historia da engenharia no Brasil. Livros cientificos 
e tecnicos Editora, Rio de Janeiro, 1984. 
(7) Nous remercions Ivone Freire M. Albuquerque de nous avoir aimablernent com
munique certaines pieces des archives de son grand-perc. 

46 
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MICHELPATY 
PATRICK PETITJEAN 
SUR L 'INFLUENCE SCIENTIFlQUE 
FRAN(:AISE A U BREsIL A UX 
XIXe ET XXe SIECLES 

Premiere approche d 'une etude sur 
la nature des relations scientifiques en
tre Ie Bresil et la France aux XIXe et 
XXe siecles. Le contexte general est 
celui de la constitution de la nation et 
de l'identite bresilienne ; il est marque 
par une influence culturelle et scienti
fique francaise importante. Ce n'est, en 
fait, que vers la fin de la periode etu
diee que s'est constituee une veritable 
comrnunaute scientifique bresilienne. 
Etude de la periode de transition (fin 
du XIXe siecle . premieres decennies 
du XXe) en considerant quelques 
exemples caracteristiques d'individus 
d'institutions propres it eclairer la me: 
thode de recherche adoptee, et en ten' 
t~nt . de degager quelques traits signi
ficatifs des modeles culturels importes, 

MICHEL PATY 
PATRICK PETITJEAN 
ACERCA DE LA INFLUENCIA 
CIENTIFICA FRANCESA EN 
BRAZIL, EN LOS SIGLOS 
XIX y XX 

Tenemos un primer enfoque de un 
estudio sobre la naturaleza de las rela
ciones cientificas entre Brazil y Fran
cia en los siglos XIX y XX. EI contex
to general es el de la constitucion de 
la nacion y de la identidad brasilena 
marcado por una importante influen: 
cia cultural y cientifica francesa. En 
realidad es solo al final de la epoca 
estudiada que se constituye una au
tentica communidad cientifica brasile
na. Se estudia aqui sobretodo el perio
do de transicion del final del siglo XIX 
y de las prirneras decadas del siglo XX, 
tomandose en cuenta algunos ejemplos 
caracteristicos de individuos, de insti
tuciones que permiten aclarar el rneto
do de investigacion adoptado y tratan
do de destacar algunos rasgos significa
tivos de los modelos culturales imp or
tad os. 

MICHELPATY 
PATRICK PETITJEAN 
SOBRE A INFLUENCIA 
CIENTIFlCA FRANCESA NO 
BRASIL NOS SECULOS XIX e XX 

Apresenta-se uma primeira aproxi
maqao de urn estudo sobre a natureza 
das relacoes cientificas entre Brasil e 
Franca nos seculos XIX e XX. 0 con
texto geral da constituiqao da nae,ao e 
da identidade brasileira esta marcado 
pela importante influencia cultural e 
cientifica francesa. Somente no fim do 
periodo estudado e contituida uma 
vardadeira comunidade cientifica brasi
leira. Interessa-se aqui sobre 0 periodo 
de transicao do fim do seculo XIX e 
dos primeiros decenios do XX, consi
derando-se as pessoas e as instituiqoes 
capazes de clarear a comprenesao do 
metodo de pesquisa adotado e de evi
denciar traces significativos dos mode
los culturais importados. 

MICHELPATY 
PATRICK PETITJEAN 
CONCERNING FRANCE'S 
SCIENTIFIC INFLUENCE ON 
BRAZIL IN THE 19th AND 20th 
CENTURIES 

This is the presentation of a preli
minary study about the nature of 
scientific relations between Brazil and 
France in the 19th and 20th centuries. 
The genral context is that of Brazil's 
na~ional constitution and identity , 
being marked by a considerable cultu
ral and scientific influence from Fran
ceo Indeed it was only towards the end 
of the period covered that any genuine 
scientific community was set up in 
Brazil. Special interest is paid towards 
the period of transition from the end 
of the 19th century and the first deca
des of the 20th, by taking into consi
deration examples characteristic of in
dividuals and institutions fit to eluci
date the adopted mode of research, 
and by attempting to bring to light 
some important points of cultural 
models from abroad . 
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INTRODUCTION
 

Frederic Mauro* 

AVANT·PROPOS
 

L'Association francaise des sciences sociales sur I 'Amerique latine a ete 
creee et a tenu sa premiere assernblee, une assernblee constituante, en 
1978. En 1979, sa deuxierne assernblee generale etait assortie d'une Table 
ronde sur les recherches franqaises en sciences sociales concernant l'Ame
rique latine. Les analyses etaient regoupees par grandes sub-regions ameri
caines (1). En 1980, avait lieu la troisierne assernblee generale assortie 
d 'une autre table ronde sur Les booms economiques en Amerique latine 
(2). Jusque la toutes ces reunions avaient eu lieu aParis. En 1981, il etait 
decide d 'accepter l'hospitalite de l'Universite du Mirail aToulouse et la 
table ronde portait sur Les frontieres du pouuoir en Amerique latine 
(3). En 1982, on revenait a Paris pour etudier le problerne de la creatiui
te sur ce merne continent. Ce sont certaines communications de cette 
derniere table ronde que nous presentons ici, 

Comme les precedents, Ie sujet est interdisciplinaire, touchant a la 
fois a l'econornie , a la sociologie, a la politique, au droit, a l'histoire , a 
la geographie et reunissant des specialistes de ces differentes disciplines. 
Le resultat est que les premiers rapports presentes ici concernent la 
creativite economique et geographique , les suivants la creativite politi 
que , les derniers la creativite culturelle. 

Pourquoi aborder ce theme? Notre attention avait ete attiree par les 
ouvrages publies peu auparavant car Celso Furtado et Denis-Clair Lam
bert (4) sur la creativite et le mimetisme, Le livre de Furtado, par exern
pie, correspondait bien a nos preoccupations sur l'impossibilite pour les 
pays du Tiers Monde, et en particulier l'Amerique , d'atteindre, dans le 
domaine technique et scientifique, un niveau de creativite suffisant 
pour permettre 1'innovation, au sens de Schumpeter. Fallait-il atteindre 
un certain seuil de developpernent pour que cette creativite apparaisse ? 
Le cas du Japon nous incitait a le penser. Ce pays apres avoir copie 
l'Europe depuis 1868, se met aujourd'hui reellernent a creer. 

* President de J'AFSSAL, Professeur 11 l'Universite de Paris X et 11 I'IHEAL. 

51 



Cette preoccupation correspond aussi a une reorientation des scien
ces sociales qui apres s'etre , depuis une cinquantaine d'annees , interes
sees surtout aux structures, aux masses, aux mouvements de fond, rede
couvr.e Ie role des elites, des decisions, des strategies politiques, econo
miques, culturelles et merne militaires. 

II fallait done etudier ce que nous appelons rapidement la creativite 
econornique mais qu'il faudrait plutot nommer la creativite scientifique, 
technologique, agricole, industrielle, commerciale, financiere, adminis
trative. Mais pourquoi s'en tenir a elle ? D'une certaine facon, la creati
vite geographique de Bernard Bret est encore une creativite economique 
car I'espace est un bien econornique , Ie metre carre et la distance cou
tant cher l'un et I'autre ou I'un ou l'autre selon les circonstances. Deja 
differente est la creativite politique qui permet de sortir de cette inade
quation fondamentale et rencon tree souvent en Amerique entre les 
realites locales, regionales ou nationales et l'appareil constitutionnel ou 
legislatif', ces blue sky laws dont parlent les Anglo-saxons et qui ne resis
tent pas a la loi du fusil. La creativite politique permettra-t-elle de sortir 
d'un rnimetisme institutionnel pour etendre a ce domaine une notion si 
bien exploitee par Denis-Clair Lambert? 

Finalement, c'est plutot dans Ie domaine cultureI que la creativi te 
latino-americaine est apparue le plus tot et avec le plus d'eclat. Laissons 
de cote la culture implicite ou se combinent les richesses amerindiennes, 
celles venues d'Europe et celles venues d'Afrique , Restons-en a la cul
ture explicite, a la pensee , a la spiritualite, aux lettres, aux arts. lei, 
tout est ric he et de premier plan, merne si c'est parfois discutable du 
point de vue du gout ou de la pensee , Nous nous sommes restreints a 
la pensee sociale et politique, ala li tterature, a I'urbanisme et a l'archi
tecture. 

A quels resultats aboutit cette enquete ? Des resultats tres positifs 
dans Ie domaine culturel, nous I'avons laisse entendre. Es t-ce Ie resul tat 
d'un phenomene de compensation ? «Les chants desesperes sont les 
chants les plus beaux». Et quoi de plus reconfortant que de savoir que 
I'on possede les plus belles villes du monde , les edifices les plus auda
cieux, les perspectives urbaines les plus majestueuses ou les plus presti
gieuses ? 

Dans Ie domaine politique, l'importance de l'utopie n'est pas pour 
nous rassurer. Que I'on ait cree la notion de «dependan ce » en Amerique 
latine et que l'on ait repense Ie marxisme sur une tonique hi spano
indienne, cela n'est pas negligeable, pas plus negligeable que la revivifi
cation de la lit terature par l'indigenisme. Mais ce qui reste peut-etre au 
niveau de l'action et de la realisation, le chef d'ceuvre original de la 
creation politique, c'est Ie regime mexicain qui, derriere un certain 
mimetisme de facade , tient compte des realites structurelles profondes 
d'une societe encore fondee sur la protection, la clientele et Ie lien feo
dal. 
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Finalement, malgre ses realisations spectaculaires, c'est I'econornie 
latino-americaine qui souffre encore Ie plus du manque de creativite. 
C'est qu'ici les exigences etaient considerables et la volonte de les satis
faire limitee par l'accumulation des situations acquises, I'influence du 
droit romain trop contraignant, Ie peu d'intere t d'une certaine tradition 
latine pour les problemes de la production et du profit, la situation am
bigiie de ces faux Europeens que sont ou qu'ont ete les Latino-americains. 

Le decalage entre ces diverses creativites n'est pas Ie moindre mal; il 
accentue l'effet de demonstration dont parle tant les econornistes et 
qui ruine les pays du Tiers Monde. La conclusion est qu'il faut au plus 
vite combler ce decalage, Et pour atteindre Ie seuil a partir duquel la 
creativite scientifique et technique pourra se generaliser, il faut encore 
«copier» les vieux pays industriels. Mais peut-e tre faut-illes copier avec 
discemement, employer encore par exemple, pendant longtemps des 
techniques grosses consommatrices de main-d'oeuvre, supprimer Ie gou
lot d'etranglernent de la consommation alimentaire, mieux repartir les 
ressources par des precedes simples? 

Ensuite la creativite viendra d'elle-meme , (5) 

NOTES 

(1) Publiee dans les Cahiers des Ameriques latines, Paris 1980, \lumeros 21-22, 
p. 1-79. 
(2) Publiee par Ie service des publications de I'Universite de Toulouse, 1983.
 
(~) id.
 
(4) Celso Furtado, Creatiuite et Dependance, Paris, lEDES, 1983 et .Denis Clair 
Lambert, Le mimetisme technologique du Tiers Monde, Paris, Economica, 1983. 
(5) La totalite des communications n'apparait pas ici, leur publication ulterieure est 
envisagee par les responsables de I'organisation du colloque. 
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SUR LA «THEORIE DE LA DEPENDANCE»
 

Daniel Pecaut * 

La notion de dependance a connu , on Ie sait, une etonnante fortune 
au cours des annees 1968·1975. 

Elaboree a peu pres en merne temps, d'un cote par F .H. Cardoso et 
F. Fale tto don t Ie livre Dependencia y desarrollo en A merica latina est 
public en 1969, mais dont Ies premieres formulations sont diffusees des 
1966-67 dans Ie cadre de l'ILPES a Santiago, de I'autre cote par A. 
Gunder Frank dont l'ouvrage Capitalism and underdevelopment est pu 
blie en 1967 , la notion de dependance va aussitot connai tre une prodi 
gieuse diffusion. En Amerique latine d'abord, notamment au Bresil, au 
Chili, au Perou et au Venezuela ou elle va inspirer d'innombrables re
cherches et debars. En Europe ensuite ou elle va etre largement reprise 
et discutee a la lumiere des theories traditionnelles de l'imperialisme, 
ainsi qu 'aux Etats-Unis oii dans les annees 74-78 divers chercheurs 
entreprendront de la valider ou de l'invalider empiriquement ou bien de 
Ia reformuler afin de parvenir a la quantifier. Dans Ie reste du monde 
enfin , ou elle contribue a des remises en cause theoriques. 

Latino-americaine d'origine ou de destination au depart, la notion de 
dependance a puissamment contribue a la reconnaissance internationale 
des sciences sociales latino-americaines. Tout rr'etait evidernment pas 
nouveau dans son contenu. L'existence d'effets de domination ou 
d'effets de ponction exerces par les poles centraux du capitalisme, de 
l'inegalite dans les relations commerciaIes, de l'assymetrie dans les rap
ports politiques internationaux, n'etait evidernment pas une decouverte: 
les theories de l'imperialisme etaient encore bien vivantes et la CEPAL 
venait d'analyser la deterioration des termes de l'echange. Tout semblait 
montrer aussi que, sous une merne reference a la dependance, des rai
sonnements tres heterogenes, voire carrernent contradictoires, etaient 
en cause. Entre la demonstration de A. Gunder Frank concernant Ie 
«developpement du sous-developpernent » dans Ie cadre d'un systerne 
capitaliste dont la Iogique etait depuis toujours mondiale, les affirma
tions de Ruy Mauro Marini sur la surexploitation des pays peripheriques 
et Ie drainage de la plus-value vers Ies pays centraux, et l'importance 
concedee par F.H. Cardoso au phenomene d'internationalisation du 

* Ecole des hautes etudes en sciences sociales 
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marche interne et de constitution d'un capitalisme associe, les ecarts 
etaient assez sensibles pour reduire a neant tout espoir de consensus 
autour d'une notion univoque de dependance. Tout manifestait enfin 
les risques entraines par une globalisation inconsideree de cette notion 
qui "en ferait une sorte de sesame, cerise ouvrir a bon compte toutes les 
portes de la reali te Iatino-americaine , De fait, dans les belles annees de 
la plus grande diffusion de la «theorie de la dependance », des utilisa
teurs peu exigeants en ont fait tout a la fois un principe de denomina
tion et un principe d'explication generalises. Tout en Amerique latine 
etait dependant et tout s'expliquait par la dependance: l'urbanisation, 
la culture, la marginalite , l'industrialisation, I'Etat, les classes sociales 
etc. Les cas n'ont pas manque ou la «dependance» est meme devenue 
un principe d'identite ou a ete consideree comme la trace d'une verita
ble Weltanschauung. 

La notion de dependance, telle qu'elle a ete notamment forrnulee par 
F.H. Cardoso, impliquait cependant une option claire qui constituait 
simultanernent un champ de recherche precis : le refus de s'en tenir, 
dans l'analyse des formes politiques et sociales du developpernent en 
Amerique latine, a une juxtaposition de determinations externes et de 
determinations internes. II faut toujours revenir a cet egard a l'affirma
tion de principe qui inspire Dependencia y desarrollo en America latina: 
«La problernatique proposee consiste a considerer qu'il n'est pas legiti
me, serait-ce d'un point de vue analytique, de separer les facteurs desi
gnes comme «externes» et ceux des ignes comme «internes» ; bien au 
contraire, elle vise a mettre au jour les caracteristiques des societes 
nationales qui expriment les relations avec l'externe. (1) 

11 convient pourtant de remarquer que la «theorie de la dependance ') 
a connu un reflux sensible apres 1975. Le terme rnerne de dependance 
est lui-merne beaucoup moins present dans les ecrits sociologiques ou 
economiques, Faut-il attribuer cette evolution a la polysemie theorique 
de la notion ou aux reticences devan t son utilisation comme explication 
passe-partout? Faut-il considerer qu'elle a ete elaboree dans une certai
ne conjoncture, celle du passage au capitalisme associe , et qu'une fois 
ce dernier consolide, elle perdait une partie de sa fecondite heuristique ? 
Faut-il encore supposer qu'il etait illusoire de pretendre fondre l'exter
ne et l'interne et qu'il s'agissait en fait d'une etape vers la reconnaissan
ce d'une logique universelle des classes ou de l'accumulation ? 

Poser ces questions, c'est deja entrer dans le debar auquella theorie 
de la dependance a constarnment donne lieu. 11 est difficile d'y apporter 
des elernen ts nouveaux. F .H. Cardoso, la encore, n'a cesse de fournir 
des reponses extrernement nuancees, C'est en nous placant dans ses tra
ces et en nous inspirant particulierernent du «Postscriptum a Dependen
cia y desarrollo en America latina, (2) et de As ideias e seu Lugar (3) 
que nous nous interrogeons a notre tour sur: 

- La conjoncture theorique et economico-sociale dans laquelle la 
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«theorie de la dependance» a ete constituee. 
- La nature de la «theorie . comme «theorie », 

- Les implications par rapport a une analyse en termes de «classes 
sociale s» . 

- Les implications par rapport a la definition du champ politique. 

Le point 1 est Ie plus connu. Nous ne nous y apesentirons guere. Les 
points 2, 3 et 4 feront l'objet d'un examen plus attentif. D'un bout a 
I'autre de notre expose, nous raisonnerons en tant que sociologue en 
ayant parfaitement conscience de ce que notre opinion devrait etre 
comple tee par celie d'un economiste , 

La conjoncture theorique et ecanomico-sociale d'elaboration de la 
«theorie de la dependance». 

En ce qui concerne la conjoncture theorique , F.H. Cardoso mention
ne dans As ideias e seu lugar trois schemas theoriques avec lesquels la 
notion de dependance entendait rompre : les schernas de la modernisa
tion, ceux de la CEPAL et ceux de la vulgate marxiste de l'epoque , 

Contre les schernas de la modernisation, la « theorie de la dependance » 
affirmait que les processus de developpernent economique et de trans
formation socio-politique ne reporidaient pas a une logique cumulative 
et lineaire ni n'etaient analysables en dehors des desarticulations recur
rentes au travers desquelles ils s'effectuaient. 

Con tre les schemas de la CEPAL, la «theorie de la dependance» souli
gnait qu'il convenait de conferer a la logique du commerce internatio
nal et de la deterioration des termes de l'echange , une place subordon
nee par rapport a la logique de I'accumulation (sans meconnaitre pour 
autant qu'il y avait dans les formulations de R. Prebish davantage 
qu'une simple insistance sur I'echange inegal comme l'atteste la prise en 
consideration de I'evolution des couts du travail dans la formation des 
prix dans les pays centraux en raison de I'intervention du syndicalisme 
ouvrier). Elle mettait aussi en question l'idee d'un processus de susbtitu
tion des importations auto-soutenu des lors que Ie secteur de produc
tion de biens de capital continuait a etre lie aux pays centraux et qu'une 
place importante etait reservee a I'investissement etranger. Elle s'en pre
nait enfin a ce qui etait sous-jacent dans la politique de la CEPAL : 
I'image d'un Etat, au-dessus du social, imposant une rationalite abstraite. 

Con tre la vulgate marxiste, les theoriciens de la dependance se refu
saient a maintenir plus longtemps une representation du developpernent 
en termes de stades, qui fondait I'attente anxieuse de I'avenernent de la 
revolution bourgeoise et nationale et qui, a bien des egards, reprenait 
dans un autre langage les categories a I'oeuvre dans les schernas de la 
modernisation. lis rejetaient de merne la reprise sans actualisation des 
vieilles definitions de l'imperialisrne , La critique de la vulgate s'effec
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tuait cependant, chez un F.H. Cardoso comme chez les autres «depen
dan tistes» au nom d'un retour a Marx. La notion de dependance est 
inseparable du reveil de la theorie marxiste qui va se manifester avec 
eclat au cours des annees suivantes, 

11 est clair que la mise en cause de ces diverses lectures du developpe
ment est aussi liee a la conjoncture economico-politique dans laquelle 
elle s'effectue , Echec des reforrnes agraires preconisees par la CEPAL 
pourclargir les marches internes, nouveaux goulots d'etranglement 
affectan t la capaci te d'irnportation et done la poursui te paisible de la 
substitution des importations ; dislocation des alliances populistes et 
ralliemen t des bourgeoisies a une association etroi te avec le capi tal 
etranger, coups d'Etat de 1964 au Bresil, de 1966 en Argentine. Ce 
contexte amene , on le sait, maints commentateurs a conclure que 
I'Amerique latine est «structurellernent» vouee a la stagnation econo
mique ou encore, dans la ligne de A. Gunder Frank, est condamnee au 
developpernen t recurren t de son sous-developpernen t ; telle es t la vision 
la plus repandue parmi ceux qui se referent alors a la dependance. F.H. 
Cardoso et F. Faletto font a bien des egards figure d'isoles lorsqu'ils 
montrent, dans la derniere partie de leur ouvrage, la possibilite d'une 
poursuite de l'industrialisation. 

La conjoncture economico-poli tique ne cons ti tue cependan(pas en 
elle-meme une explication. Comme A.O. Hirschman n'a eu de cesse de 
le souligner, les effets qui lui sont attribues ne peuvent etre separes de 
l'interpretation qui en est donnee , Les difficultes economiques, et en 
particulier I'inflation et les goulots d'etranglernent, etaient pen;us, par 
des economistes ou des sociologues habitues a penser en termes «struc
turaux» comme les sympt6mes de la faillite du modele d'industrialisation 
par substitution des importations et comme une incitation a modifier 
de fond en comble les categories d'analyse qui prevalaient jusque la (4). 
La notion de dependance au moins dans sa version catastrophique de 
l'ineluctable stagnation, n'est a cet egard que le renversement des mode
les d'interpretation anterieurs qui presupposaient une marche sans heurt 
vers I'elargissernent du marche interne. 

Merne chez les auteurs qui ne participent pas de la vision stagnationis
te , la notion de dependance laisse percevoir un compromis entre une 
lecture en termes d'obstacles au developpernent et une lecture en ter
mes de developpernent assode. 

LA-NATURE DE THIORlE COMME «THIORIE» 

Nous I'avons di t au depart : les divergences entre les divers schemas 
se placan t sous les auspices de la notion de la dependance sont trop fon
damentales pour qu'on puisse les inscrire dans Ie cadre d'une «theorie » 

commune. On peut cependant se poser la question de savoir si, en tout 
e tat de cause, l'idee d'une «theorie de la dependance» a en elle-merne 
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quelque validite des lors que I'on prend Ie terme de theorie en un sens 
strict, celui d'un ensemble de propositions formant systerne et d'ou il 
soit possible de tirer des consequences qui soient susceptibles d'une 
confrontation avec les donnees d'observation. 

Nous enoncerons volontiers a ce sujet Ie dilemne suivant : ou bien il 
y a aspiration a elaborer un systerne theorique, mais dans ce cas la <mo

tion» de dependance fera figure de notion redondante et done inutile, 
au bien il y a aspiration a analyser des situations concretes de depen
dance, e t dans cc cas la «notion» de dependance ne presen tera pas le 
caractere d'une theorie , Du cote de la premiere eventualite, nous range
rons des travaux comme ceux de A. Gunder Frank ou de R. Mauro Ma
rini : I'enjeu est alors de presenter une etude du fonctionnement du sys
terne capitaliste en tant qu'il presuppose la creation renouvelee d'une 
peripherie vouee au sous-developppernen t ou a la surexploi tation, la 
theorie est celie de I'accumulation capitaliste, non celie de la dependan
ce et ce terme n'a d'autre utili te que de fournir une formulation synthe
tique qui parle a l'imagination. Du cote de la seconde eventualite, nous 
rangerons les recherches de F.H. Cardoso et F. Faletto et celles qui s'en 
sont inspirees : la dependance est Ie contexte dans lequel peuvent se de
chiffrer la specificite des rapports sociaux au des formes de developpe
men t, Mais il ne peut y avoir deduction apartir du contexte de depen
dance des specificites en question et il serait trompeur de parler de theo
rie, comme F.H. Cardoso l'a lui-merne souligne avec force dans As ideias 
e seu lugar. 

La merne remarque peut etre forrnulee autrement. La notion de de
pendance fait, de maniere generale , reference a I'existence d'une struc
ture de relations asyrnetriques entre certaines entites sociales. Mais cette 
structure peut etre presentee de facons multiples. 

- Elle peut etre presentee comme une structure engloban te telle que 
les proprietes du pole dornine ct celles du pole dominant sont en fait 
incluses dans la definition d'une structure d'ensemble. Le sons-develop
pement peripherique n'est que I'expression du developpement central. 
La surexploitation de la peripherie n'est que la manifestation merne de 
la logique d'accumulation capitaliste en general. En toute rigueur, dans 
la cadre d'une telle structure unique, Ie terme de dependance n'a pas sa 
place, qui presuppose la distinction d'enti tes plus ou moins autonomes. 

- Elle peut etre presentee comme une structure regie par un principe 
de causali te. La dependance est cause de I'effet x dans la peripherie : ce t 
effet x peut etre Ie sous-developpernent, la desarticulation des formes 
de developpement, la vulnerabili te dans les termesde l'echange, etc. Ce 
raisonnement souffre cependant de deux defauts. La dependance est 
une structure de relations: elle ne peut etre simultanernent posee com
me une cause sui-generis. Et, plus encore, il n'est pas possible de lui 
attribuer des effets, qui, ou bien entrent en realite dans la definition 
merne de la relation, ou bien lui sont au contraire exterieurs merne s'ils 
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ren voien t au con texte de dependance. 
- De fait, lorsque la notion de dependance a preside a la reconnais

san ce d'un principe de causalite, l'effet x a generalement ete lui-meme 
caracterise comme «dependant ». Le sous-developpernen t ou la margina
lie sont «dependan ts» en merne temps qu'ils s'expliquent par la depen
dance. La dependance (structure de relations) est cause de la dependan
ce (caracterisation de l'effet). Le risque de paralogisme ou bien de tau
tologie est alors bien reel. La dependance (effet) s'explique par la de
pendance (relation) : paralogisme. II y a dependance (parmi les effets) 
parce qu 'il y a dependance (relation) : tautologie. 

La tautologie a parfois ete manifeste . Dans les annces du «miracle ', 
bresilien, il n'a pas manque d'auteurs qui, soucieux de prouver qu'il ne 
pouvait y avoir de developpement econornique que dans Ie cadre de 
relations de dependance, ont proclame qu'il n'y avait pas lieu de parler 
de developpernent si celui-ci etait extraverti. lis etaient alors assures 
d'avoir raison, mais raison sur une simple petition de principes vides de 
contenu : «Si I'on definit Ie developpernent comme devan t etre non
dependant et si l'on identifie la dependance et I'extraversion, Ie deve
loppement et l'extraversion ne peuvent qu'e tre incompatibles» (5). 

En reali te, comme l'a notamment souligne R. Duvall dans un interes
sant article (6), il n'est pas possible d'utiliser a la fois la notion de de
pendance pour definir theoriquernen t un systerne de relations et pour 
definir une propriete ou une manifestation particuliere de ce systerne. 
Ou encore , il n'est pas possible de deduire de I'affirmation generale selon 
laquelle il y a des relations de dependance les formes substantives 
qu 'elles reveten t . Ce qu'ont cependant fait divers «consomrnateurs» 
americains de la notion de dependance lorsqu'ils ont pretendu, dans Ie 
cadre d'une theorie de la dependance , «rnesurer » les manifestations 
concretes des relations de dependance. 

- Elle peut etre presentee comme une relation substantive (et non 
pas comme une structure formelle de relations asyrnetriques ), mais a la 
condition qu 'elle soit etablie a propos d'unites concretes ou, selon I'ex
pression de R. Duvall, de systemes intentionnels, par exemple des na
tions concues comme acteurs d'un systeme, Mais I'ensemble des divers 
raisonnements qui se sont places sous Ie signe de la theorie de la depen
dance a vise a ne pas limi te r la dependance a la reconnaissance des 
subordinations nationales. De surcroi t, s'il s'agit d'elaborer une theorie 
des relations de subordination entre nations, il convient de prendre en 
compte non seulement les phenomenes d'asymetrie economique, mais 
aussi ceux d'asymetrie en termes de puissance en general. Or I'inegalite 
en termes de puissance est inseparable des transformations des represen
tations de cette puissance. Ainsi que Ie rappelleJ. Coussy, «I'evolution 
des formes de puissance et l'evolution des representations de la puissan
ce par les theories de I'extraversion ont des interdependances d'autant 
plus complexes qu'elles sont toutes deux reliees aux representations que 

60 



les decideurs se fon t eux-mernes de la puissance » (7). On en tre la sur un 
terrain qui n'a guere ete celui des «dependan tistes» . 

- Elle peut etre enfin presentee comme une structure de relations 
definissant le contexte dans lequel peuvent etre analysees des relations 
substantives. 11 n'y a pas alors une «theorie de la dependance » a partir 
de laquelle pourraient etre deduites des situations concretes de depen
dance. II y a des si tuations concretes de dependance qui peuvent etre 
interpretees a partir d'une structure de relations plus generales. Tel est 
bien l'usage fait par F.H. Cardoso et E. Faletto de la notion de depen
dance. La preuve en est qu'ils considerent d'entree de jeu deux relations 
fondamentalement heterogenes de dependance : celIe de l'enclave et 
celle ou est preserve un controle interne sur la production. Et c'est a 
partir de ces deux relations qu'ils precedent a l'interpetation des trans
formations des rapports socio-politiques . Elles ne constituent pas des 
causes, mais des contextes interpretatifs. Par la suite, F .H. Cardoso n'a 
cesse d'insister sur la necessite de ne pas s'en tenir a la reconnaissance 
d'une logique generale de la dependance , mais de mettre au jour des 
relations de dependance historiquement definies, 

II est cependant un autre facteur qui permet a F .H. Cardoso et E. 
Faletto d'echapper aux risques des paralogismes ou de la tautologie . 
Merne s'ils rejettent tout usage de la notion de dependance qui s'appli
querait seulement aux rapports entre nations, - l'essentiel de leur ana
lyse porte sur les modalites d'interiorisation de la dependance dans les 
rapports sociaux - , ils n'en continuent pas moins a prendre en compte 
le cadre national. Tel est merne le ressort de l'ensemble de Dependencia 
y desarrollo en America latina: les relations de dependance ne cessent 
d'etre dechiffrees sur deux plans, dans les rapports sociaux internes et 
dans les relations d'Etat a Etat, On se souvient a cet egard de la polemi
que qui a oppose F.H. Cardoso a F.C. Weffort dans le premier numero 
de Estudos CEBRAP en 1971. Le second indiquait qu'il fallait choisir 
entre ces deux plans et, si I'on voulait donner la priorite a la problema
tique de classe, abandonner la perspective des relations nationales. Le 
premier maintenait qu'il convenai t au con traire de les combiner. 11 s'agi t, 
en effet, la, d'une premisse essentielle d'un raisonnement en termes de 
dependance : la dualite de plans (et leur combinaison) est ce qui fait 
que les rapports sociaux ne peuvent pas se deduire purement et simple
ment de la logique abstraite du capitalisme mondial , ce qui implique 
egalement que l'expression de la dependance se trouve d'abord, ainsi 
que A. Touraine I'a affirme dans Les societes dependantes, dans la desar
ticulation de rapports sociaux constitues simultanernen t dans un champ 
international et dans un champ national. 

Cette combinaison contribue du reste a ce que l'accent soit mis sur 
des situations concretes et heterogenes de dependance. Elle se tradui t 
en effet par un difficile problerne de periodisation interne. F .H. Cardo
so et F. Faletto font reference a trois phases - du developpernent vers 
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I'ex terieur, de I'industrialisation par subs ti tu tion des importations, et 
du dcveloppernent associe - qui peuvent evoquer une analyse «classi
que» de la transition vers la mondialisation du capi tal. Mais cette perio
disation n'offre qu'un cadre tres general. Elle doit certainement e tre 
affinee et problernatisee dans chaque etude specifique. 

II serait done abusif de parler encore d'une « theorie de la dependan
ce». En revanche il ne I'est pas de parler d'un paradigme de la depen
dance si I'on entend par paradigme un ensemble d'enonces metatheori
ques, portan t moins sur la reali te sociale que sur Ie langage a employer 
pour traiter de la rcalite sociale (8). La notion de dependance, telle 
qu'elle a ete elaboree par F.H. Cardoso et F. Faletto, a bien fourni un 
langage qui, en reaction con tre ceux de la modernisation ou de la vulga
te marxiste, a suggere une nouvelle maniere d 'expliquer tels ou tels 
aspects de la realite. 

LESIMPliCATIONS PAR RAPPORTA UNE ANALYSE EN 
TERMES DE CLASSES SOCIALES 

Nous considererons dans cette partie et la suivante, moins le schema 
de F.H. Cardoso et F. Faletto eux-mernes, que la logique des divers 
schernas qui s'en sont inspires. 

Nous avons precedernment fait allusion au «retour a Marx» qui etait 
aussi a l'origine de ces schernas. Merrie si ceux-ci preservaient une refe
rence a la relation entre nations, ils affirmaient tous la priorite des 
contradictions internes, surdeterrninees par la dependance. La lecture 
de Dependencia y desarrollo donne du reste parfois le sentiment qu'une 
fois mises en place les diverses matrices de dependance, les rapports so
ciaux internes interviennent comme les veri tables moteurs des change
ments historiques. En toute rigueur, la forme concrete d'une relation 
de dependance resulte, a un moment donne, de la combinaison entre 
une certaine configuration des rapports sociaux internes et les tendan
ces a l'ceuvre dans le capitalisme central, etant bien entendu que les pre
miers sont toujours deja surdetermines par les seconds. 

Est-ce a dire que la notion de dependance ait effectivement conduit 
a donner aux an tagonismes sociaux un role cen tral ? 

Les schernas de dependance ont en realite, pour la plupart, entraine 
une remise en cause des lectures «or thodoxes» de ces an tagonismes. 
La prise en compte de la surdeterrnination a ete de pair avec la recon
naissance de la desarticulation des rapports sociaux e t, plus generale
ment, de la disjonction entre Ie social et Ie politique. Rien d'etonnant a 
cela : la diffusion de ces schernas fait suite ala constatation que la bour
geoisie n'a ni un comportement d'entrepreneur «classique », ni la capa
cite hegemonique qui aurait permis une «revolution bourgeoise» et que, 
de meme , la c\asse ouvriere n'a ni la cohesion ni l'ideo tite sociale qui 
en ferait un acteur pleinement autonome, les secteurs moyens n'ont ni 
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Ie recrutement ni I'expression politique qui en feraient une classe 
moyenne. On sait que, par la suite, ces constatations sont devenues des 
lieu x communs et que certains acteurs ont parle de «classes tronquees » 
ou de «carence hegemonique chronique » , comme s'il s'agissait d'un 
phenornene structurel des societes peripheriques. Les schernas de depen
dance on t ainsi arnene a douter que les classes sociales soien t, en tan t 
que telles, des acteurs poli tiques. 

II est du reste manifeste que les schernas de dependance n 'ont eu 
qu'une fecondite limitee dans les etudes portant sur la classe ouvriere 
ou sur Ie syndicalisme et, plus encore , sur la paysannerie . 11 y a certes 
eu de multiples reflexions theoriques sur les liens entre relations de 
dependance et marginalite. Mais, precisement, la marginali te faisai t 
reference a une incapaci te de representation politique propre. Dans Ie 
cas des organisations ouvrieres, et plus encore lorsque ces organisations 
ouvrieres etaient presentes dans Ie champ poli tique (Argentine, Chili), la 
surdeterrnination par la dependance n'etait qu'exceptionnellement prise 
en consideration. Si elle I'etait, c'etait, de facon generale, par Ie detour 
de la marque qu'elle imprimait tant a l'Etat qu'aux divers secteurs de la 
bourgeoisie. 

L'Etat a bien ete Ie point d'application principal des schernas de de
pendance , et cela a un double titre: parce qu'illaissait transparaitre la 
double relation aux rapports sociaux internes et aux influences externes 
et parce que, sur Ie fond de la desarticulation des rapports sociaux, il 
faisait figure, plus que les classes sociales, de veritable agent du develop
pement econornique ainsi que de substitut aune hegemonic politique. 

Quant a la bourgeoisie, objet de tant de recherches dans le cadre de 
la sociologie «dependantiste », elle avait moins statut de classe dirigean
te que d'un ensemble mouvant de groupes d'interets, intervenant au 
nom de demandes fragmentees en alliance avec diverses factions de 
I'Etat. Qu 'il s'agisse du «corporatisrne » , des «an neaux bureaucratiques », 
de la «cooptation» au sein de l'Etat, l'objectif est de montrer les strate
gies de groupes diversifies a l'interieur d'un champ d'interaction relati
vement defini, 

Certes, les determinations de classe subsistent. L'Etat est presente, 
selon la formule de F .H. Cardoso, comme un pacte de domination et les 
strategies diversifiees de la bourgeoisie s'inscrivent dans l'elaboration de 
ce pacte de domination. Mais elles subsistent comme un arriere fond. 
Pour Ie reste, elles font place, au moment des analyses concretes, aux 
mecanismes d'influence des groupes ayant un acces reconnu au champ 
d'interaction constitue a la rencontre de l'Etat et des noyaux de la 
bourgeoisie. 

Plus qu'un deplacernent dans Ie choix de l'objet d'etude , intervient 
un deplacernent dans les premisses theoriques. Les antagonismes de 
classes forment un soubassement plus ou moins perceptible, plus ou 
moins refoule dans une sorte de peripherie au risque d 'apparaitre com
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res, Ie paradigme de la dependance a ete directement a l'origine de la 
reflexion d'un G. O'Donnell sur le theme de l'«£tat bureaucratique-auto
ritaire », Ce demier apparaissait comme une representation concrete de 
la logique de la dependance : poids des entreprises transnationales au 
sein du pacte de domination, importance des regles du jeu «corporatis
tes», «exclusion» des secteurs populaires, mais tout cela sur fond d'un 
oubli de la dimension politique. 

Nous avons note au depart que les references a la dependance ten
daient a s'estomper dans la litterature recente, Pour une part, ce peut 
etre une impression trompeuse : il y a eu seulement changement de for
mulation, 1'«Etat bureaucratique-autori taire » prenant la place de la 
«dependance», mais dans Ie cadre d'une problematique identique. 

Cependant, il nous semble qu'au moins dans les toutes dernieres an
nees, la problematique elle-merne cedait du terrain. 

La raison n'en est certainement pas que la dependance economique 
se soit attenuee de puis 1965. 

Elle peut resider partiellement dans Ie fait qu'il soit devenu plus dif
ficile de subsumer sous une merne problernatique ce qui a trait a l'eco
nomique, aux relations intemationales, aux classes sociales et au cultu
reI. L'ecart s'est peut-etre creuse entre ces ordres de phenomenes. 

Mais e1le reside avant tout, a nos yeux, dans l'evolution historique 
qui a fait redecouvrir, au Bresil comme en d'autres pays, les oppositions 
sociales sous la forme de fievres et autres mouvements sociaux, les op
positions politiques sous la forme des luttes electorales et de la reconsti
tution d'une scene politique visible. 

Bref e1le reside dans la pleine resurgence de la dimension politique, 
y compris dans la rehabilitation de l'institution dernocratique. II n'est 
plus besoin d'un tenant-lieu de politique apartir du moment ou Ie poli
tique a retrouve ses droits et sa fonction constitutive. 

Restent les acquis qui sont des acquis pour les sciences sociales. A 
travers Ie paradigme de la dependance, n'ont pas seulement ete realisees 
des recherches concretes d'une remarquable qualite ; un style d'analyse 
a ete egalement developpe, qui rejette les frontieres de principe entre les 
raisonnements economique, sociologique, politique, qui ne separe pas 
Ie structurel du conjoncturel, qui combine l'exteme et l'interne, qui 
thematise les modalites recurrentes de dualisation des societes, qui met 
en question les delimitations de l'Etat et de la societe. Autant d'aspects 
dont la fecondite heuristique est encore a peine exploitee. 

NOTES 

(1) Dependencia y desarrollo en America latina, Mexico, Siglo XXI, 2e edition, 
1970, pp, 26-27. 
(2) Document CEDES, nurnero 6, Buenos Aires, 1976. 
(3) Petropolis, Editora Vozes, 1980. 
(4) Voir, entre autres, de A.D. Hirschman «The tum to authoritarianism in Latin 
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tion de), The new authoritarianism in Latin America, Princeton, Princeton Univer
sity Press, 1979, pp . 61-98. 
(5) Coussy U.) «Extraversion econornique et inegalites de puissance : Essai de bilan 
theorique», Revue francoise de science politique , Numero 5, octobre 1978, vol. 28 
pp. 859-898. 
(6) «Dependence and dependencia theory: notes toward precision of concept and 
argument»,International Organization , Winter, 1978,vol. 32, nurnero 1. 
(7)]. Coussy, op. cit. 
(8) Nous empruntons cctte distinction entre «theor ie» et «parad igrne» a R . Boudon 
et F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris , P.U.F ., 1982 . 
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LE MIMETISME TECHNOLOGIQUE EN AMERIQUE LATINE
 

Denis-Clair Lambert * 

Les Nations d'Arnerique latine, en raison d'un long passe colonial, 
ont ete plus longtemps assujetties que les regions d'Asie ou d'Afrique, a 
l'in£1uence de metropoles iberiques qui etaient res tees a l'ecart de la 
revolution industrielle. 

Ces nations ont done e te plus durablement soumises a l'influence 
culturelle sociale et politique de leurs metropoles. Aussi la transposition 
de ces structures politiques et sociales , sous un regime d'economie de 
traite (essentiellement agricole et miniere}, a pris un appui sur des types 
d'organisation (Iatifundia, plantations, travail servile) regressifs. Le sys 
terne technologique qui prevaut encore aujourd'hui dans les regions 
ecartees de la modernisation - les methodes d'agriculture amerindien
nes ou- afri caines, l'organisation de l'elevage extensif - apparai t aux res
ponsables du developpernent comme un systerne improductif et immo
bile. Les premieres etapes d'industrialisation ne surgissent que tardive
mentala fin du siecle dernier (Plata, Bresil ou Mexique) et les veri ta
bles chocs technologiques sont en fait recents. Ils se produisent essen
tiellement au cours des quatre dernieres decennies, dans une periode de 
developpement tres rapide ou la modernisation s'etend a la quasi tota
lite des pays d'Arnerique latine , 

Cependant, des I'Independance au fur et a mesure que se differen
den t Ies partenaires de l' Amerique latine, cette region recoi t de I'Eu
rope et des Etats-Unis, outre ses immigrants, un courant ininterrompu 
d 'influences diverses. Au debut du siecle, on evoquait au Bresil une eco 
nomie reflet, pour exprimer la rapidite avec laquelle se diffusaient les 
nouveautes venues de l'etranger, du monde occidental. Plus tard, re trou
vant les lois de I'imitation de Tarde, des economistes et des sociologues, 
evoqueront l'effet de demonstration, qui porte les jeunes nations com
mes les classes inferieures a imiter Ie genre de vie, la consommation et 
Ie comportement des classes superieures, Ils interrogent l'histoire des 
techniques (Mumford) et se demandent si l'imitation n'est pas la condi
tion de l'apprentissage, qui conditionne la creation et l'apparition de 
nouveaux concurrents. 

* Universite Jean Moulin - Lyon 
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C'est dans cette perspective que doi t etre apprecie Ie mimetisme tech
nologique, c'est-a-dire l'introduction massive des techniques, des proce
des et des connaissances qui fondent la civilisation industrielle, peut-e tre 
dernain post-industrielle . La science est universelle et les scientifiques 
affirment inlassablement que les techniques sont determinees et peu 
adaptables. La technologie d'aujourd 'hui apporterait aux debutants un 
raccourci inestimable, car elle ternoigne d'une efficacite croissante. 

L'Arnerique latine, en raison de l'anteriorite de son industrialisation, 
est en fait l'espace emergent de semi-industrialisation Ie plus vaste du 
Tiers Monde. En Afrique et a plus forte raison en Asie, les regions semi
industrialisees n'occupent que des espaces restreints. Les masses chi
noises et indiennes et l'Afrique pauvre ne connaissent que des enclaves 
de mode mite. Or cette transformation de l'Arnerique latine, ou les 
deux tiers de la population sont confrontes aux chocs technologiques, 
s'est operee dans la seconde apres-guerre . C'est egalement pourquoi 
I'Amerique latine s 'in terroge sur sa dependance technologique ; sa reac
tion premiere est celle du nationalisme, Cependant, la crise economique 
frappe a son tour la region et le bien fonde d 'une modernisation peu 
maitrisee commence aetre conteste (1). 

. - LE COMPLEXE DE LA DEPENDANCE TECHNOLOGIQUE 

Trois pays dans le monde : Etats-Unis, Royaume Uni et Suisse ont 
une balance des brevets positive ; toutes les autres nations paient a 
I'etranger davantage de redevances qu 'elles ne peuvent en encaisser. Les 
Etats-Unis sont restees depuis 1945, directement et par I'intermediaire 
des firmes transnationales, le pole exportateur predominant dans Ie do
maine de la technologie. Cette propagation qui accompagnait les inves
tissements exterieurs est la raison majeure du polycentrisme de l'econo
mie mondiale et du redeploiernent de l'industrie (Europe de l'Ouest, 
COMECON, Moyen-Orient, Asie, Japon et Amerique latine). 

Les conflits technologiques et les mesures d'embargo ont reveille les 
complexes de dependance technologique entre pays allies et non seule
ment entre les adversaires. Ainsi la Guerre des Malouines, Ie conflit du 
Liban et l'affaire du gazoduc ont montre que la dependance technolo
gique concernait non seulement les pays du champ de bataille ou 
l'URSS mais les puissances technologiques du marche commun. 

L'affrontement technologique, dans une periode de crise economique 
prolongee de reactions protectionnistes et de rearmernent, s'est de
place au nord. II revele des failles entre allies occidentaux et aiguise Ie 
conflit entre les deux superpuissances. Or ces failles risquent d'aiguiser 
dans l'avenir l'affrontement entre Ie Nord et Ie Sud. L'enchainernent de 
represailles du protectionnisme peut s'etendre aux nouveaux pays 
industriels et susciter Ie reveil du nationalisme economique et techno
logique. 
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Les [osse« technologiques apparents 

En examinant le desequilibre des puissances scientifiques et l'evolu
tion de leurs efforts depuis la crise economique, il apparait que les 
ecarts sont restes tres importants et que les rapports de puissance se 
sont modifies. 

Si l'on incorpore les recherches a objectif militaire dans la mesure de 
la puissance scientifique et technologique, l'ecart entre l'Union Sovieti
que et les Etats-Unis aura sensiblement diminue, L'URSS a renverse a 
son profit l'equilibre militaire et ses depenses de recherche atteignent la 
moitie de l'effort americain. La modification des rapports de puissance 
est alors importante en ce qui concerne la technologie militaire et les 
ventes d'armement. Si l'on exclue les depenses militaires de l'evaluation 
de puissances scientifiques, les fosses technologiques separant les gran
des puissances sont beaucoup plus importants. En effet, jusqu'en 1981 
on constatait un plafonnement des depenses de recherche dans le mon
de occidental, a l'exception de l'Allemagne et du Japon. Ce plafonne
ment (1,8% du PlB) tres sensible en France explique un recul au regard 
non seulement de petits pays comme la Suisse ou la Hollande mais sur
tout au regard de l'Allemagne et duJapon. 

L'ecart separant les nations du Tiers Monde des grandes puissances est 
considerable. Les premieres n'assurent que 2% des depenses de recher
che, en incluant la Chine et les autres pays moins developpes aecono
mie centralisee. 

Le fosse est done apparemment infranchissable, du fait que les cinq 
premieres grandes puissances scientifiques concentrent 77% des depen
ses et 81% des chercheurs, affectant a cet effort 2 a 2,5 % de leurs 
ressources. Comme les pays du Tiers Monde les plus resolus dans leur 
effort scientifique y consacrent moins de 1% de leurs ressources, le 
fosse ne peut que s'elargir, L'effort moyen de recherche porte suivant les 
estimations de Gerardo Bueno (Comercio exterior, mai 1981) pour l'an
nee 1973 sur 0,35% de la PlB pour le Tiers Monde, dans les pays develop
pes sur 2% des ressources, et en Europe orientale sur 3,82% (Tableau 1). 

Les estimations sur les efforts scientifiques mondiaux sont anterieu
res a la crise economique , Les indications concernant les pays de 
l'OCDE montrent que la hierarchic des puissances scientifiques s'est 
modifiee et que le debut des annees quatre-vingt fait apparaitre un reta
blissement des priorites de recherche, plus particulierernent aux Etats
Unis et en France. Est-ce a dire que la situation du Tiers Monde soit 
inchangee et marginale ? La rapidite des progres enregistres dans les 
nouveaux pays industriels, plus particulierement en Amerique latine et 
en Asie, est en fait etayee par la mise en place d'une infrastructure de 
recherche. 

Au debut des annees quatre vingt, il apparait que le Bresil a porte son 
effort de recherche de 0,20 a 1%, au Mexique, au Venezuela et en Co
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lombie, I'effort approche 0,70% ; il resterait faible de I'ordre de 0,20% 
dans les petits pays. 

Dans Ie cas du Bresil, par exemple, on constatera entre 1975 et 1980 
une diminution tres rapide des ecarts scientifiques. Celle-ci peut-etre 
rnesuree a l'egard de I'Europe du Sud: ecart inchange al'egard du Por
tugal (3% du potentiel de recherche bresilien}, ecart massivement reduit 
a l'egard de I'ltalie (8,64 fois Ie Bresil en 1975 et 1,21 en 1980) ou de 
l'Espagne (de 1,21 a 0,24). 

La montee du Bresil peut egalement etre mesuree au regard des gran
des puissances scientifiques : la France (de 27 a 4,64), l'Allemagne de 
l'Ouest (de 46,1 a 8,16) et merne les Etats-Unis (de 166,1 a 26,9). II 
est bien evident que I'effort de recherche ayant quintuple au Bresil, 
alors que la croissance econornique restai t exceptionnnellement rapide 
(jusqu'en 1981), les ecarts devraient se resorber, Mais faut-il se fier aux 
efforts apparents ? 

Les ecarts de resultats 

La mesure des ecarts scientifiques est fondee sur une evaluation des 
efforts financiers et de I'emploi dans les activites de recherche. Cet indi
cateur de moyens n'est pas un indicateur d'efficacite ou de resul tat. 

La premiere raison de s'interroger est Ie cas des_pays de I'est euro
peen, plus particulierement celui de I'URSS. Ce pays occupe un million 
de chercheurs (50% de plus qu'aux Etats-Unis) et affecte a la recherche 
autant d'argent que I'Allemagne et la France reunies . Des resultats 
incontestables ont ete enregistres dans les industries militaires et dans 
I'exportation de technologies par les ventes d'armement. En revanche, 
dans Ie domaine des technologies civiles, la contribution de I'URSS aux 
grandes innovations a ete tres restreinte. Ce pays est un exportateur 
marginal de technologies et il importe massivernent ses techniques de 
l'Ouest. A plus forte raison, des pays tels que la Pologne ou la Rouma
nie ont apparemment plus de chercheurs que la Suisse, la Hollande et 
la Suede reunies, leurs resul tats en termes d'innovations ont ete egale
ment marginaux. 

La deuxierne raison de s'interroger est Ie cas des pays sous-developpes 
d'economie collectivis te , La Chine d'abord est creditee de la moitie de 
I'effort de recherche du Tiers Monde. Or Ie douloureux reajusternent 
auquel se sont livres ses dirigeants a ete un aveu de l'echec de I'autono
mie scientifique et du retard technologique considerable de l'economie 
chinoise. De merne en Amerique latine, Cuba dans les annees soixante
dix etait creditee d'un effort de recherche considerable (2,4% de PSB) 
et d'un potentiel comparable a celui du Bresil. Or ce pays, subordonne 
au mime tisrne du systerne sovietique , ne semble pas, en dehors de 
I'apprentissage des technologies d'armement, avoir mis en place une 
concurrence technologique. 
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La troisierne raison de s'interroger est la vraisemblance des statisti
ques recueillies dans le Tiers Monde a econornie de marche , Son poids 
est alors restreint a 0,5% des chercheurs et 1% des efforts financiers. 
Or cette evaluation est, elle-rnerne , probablement optimiste et surtout 
peu representative de l'efficaci te de l'infrastructure scientifique et tech
nologique , Pour de nombreux pays d'Arnerique Iatine , l'activite de 
recherche concentree dans les administrations et .les universites ne porte 
que marginalement sur les sciences de I'ingenieur, les sciences exactes et 
la recherche appliquee. 

En reali te , la seule me sure valable des puissances scientifiques et tech
nologiques ernergen tes est I'analyse des innovations , des depots de bre
vets, de leur commercialisation nationale et internationale. A cet egard, 
en Amerique latine, comme en Asie , ce sont les nouveaux pays indus
triels qui manifestent une autonomisation. Celle-ci s'exprime dans Ie 
developpement d'exportations technologiques, qui parviennent a 
concurrencer sur les marches tiers les puissances technologiques etablies. 

L 'ampleur des ecarts scientifiques interamericains 

L'image apportee de la dependance technologique en Amerique lati
ne est relati vernen t uniforme , On observera dans les activites de haute 
technologie, un taux de controle par les investissements etrangers et une 
dependance a l'egard des brevets des grandes entreprises mondiales va
riant entre 90 et 100%. Ces situations se reproduisent dans les grands 
pays avances, tels que l'Argentine , Ie Bresil ou Ie Mexique, les pays de 
dimension moyenne comme la Colombie ou les petits pays moins avan
ces d 'Amerique centrale et des Caraibes, Or il suffirait de consulter les 
balances de brevets et les taux de controle de ces memes tranches dans 
des pays riches, tres dependan ts comme la Belgique ou Ie Canada ou 
plus autonomes tels que la France, l'Allemagne ou Ie Royaume Uni , 
pour s'apercevoir que les taux de dependance sont similaires. Cepen
dant ces pays, a la difference de I'Arnerique latine, sont egalement des 
exportateurs de technologie et les ecarts qui les separen t sont souvent 
reversibles. 

Dans Ie cas de 1'Amerique latine, nous avons constate que les grands 
pays serni-industrialises en expansion (a la difference de la region de la 
Pia ta) reduisaien ties ecarts qui Ies separaien t des puissances scien tifi
ques. Un renversement de poids pour Ie Bresil ou le Mexique a l'egard 
de l'Europe du Sud (Espagne ou Italie). En revanche, l'ecart separant 
des petites nations des grandes nations, dans la zone latino-americaine , 
est infiniment plus grand. L'ecar t entre les efforts financiers du Guate
mala et Ie Bresil est un ecart de 1 a838. II est evide mment plus difficile 
a combler que I'ecart separan t Ie Chili et la Colombie, ou Ie Mexique du 
Bresil. (Tableau 2, page 76). 
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LESREACTIONS MIMETIQUES A UN ASSERVISSEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

Le complexe de la dependance suscite en Amerique latine I'ineluc
table reaction du nationalisme politique et economique, 

La reaction des pays hates a l'egard de la modernisation et des trans
ferts de technologie peut emprunter quatre voies opposees : le deve
loppement separe, l'apprentissage resolu, la nationalisation ou le maxi
malisme technologique. Les deux premieres reactions qui sont extremes 
se sont developpees dans le monde plein, en Asie , la ou les hautes densi
tes contraignent a tout prix d'employer les surplus dernographiques. 
Les deux dernieres reactions se sont produites surtout dans les pays a 
faible densite de peuplement ou les politiques dernographiques etaient 
refusees, le chomage accepte et les «rentes» institutionalisees. Ces atti
tudes se developpent surtout en Amerique latine, dans Ie monde arabe 
et dans les pays monoproducteurs. 

Pas de developpement separe du type chinois 

L'Amerique latine comporte des pays continents com me en Asie : 
le Bresil et le Mexique, ou I'on pourrait imaginer un certain degre d'au
tarcie, a l'image de I'experience de la Chine populaire. Ce pays, en effet 
pour un temps, s'etait separe de la modernisation et de I'invasion tech
nologique. Ce modele de developpernent autocentre etait apparu origi
nal, parce qu'il etait adapte a la hierarchic des besoins : la priori te a 
l'autosuffisance alimentaire et a l'emploi, la maitrise de la croissance 
urbaine (20% de la population), la satisfaction des besoins de base. Or 
Ie «rnaldeveloppernent» de l'Arnerique latine est precisement explosion 
urbaine, deterioration de l'equilibre alimentaire et inegalites sociales. 
Cependant le modele a perdu de son attraction pour deux raisons. D'a
bord, il est rejete a partir de 1978 et les quatre modernisations ne sont 
pas autre chose que des priorites actuelles du developpernent en Ame
rique latine, notamment l'accroissement des importations en technologie. 
En second lieu, la Chine ne se distingue guere des autres economies col
lectivistes quant au role du complexe industriel militaire. Ce secteur pri
vilegie a toujours beneficie de l'ouverture scientifique et des transferts de 
technologie. Par consequent il n'y a pas de secteur moderne sans mime
tisme technologique. 

Le cas cubain, de plus en plus aligne sur I'URSS, ne saurait etre pre
serite comme un exemple de developpernen t autocentre et separe. 11 a 
enkyste davantage l'econornie cubaine dans sa vocation sucriere et les 
reflets institutionnels de l'economie sovie tique. Les fermes d'Etat, les 
commerces d'Etat et une structure industrielle anernique ne permettent 
pas de rechercher dans l'ordre economique un developpernent autocen
tre. Enfin la predominance du secteur militaire conduit a se demander 
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si I'economie collectiviste et non l'economie capitaliste est Ie systeme 
dont la survie depend des armements ! 

Pas d'apprentissage resolu du type Asie de l'Est 

La voie la plus diame tralernent opposee a la Chine est celie des nou
veaux pays industriels de l'espace du Pacifique: la Coree du Sud, For
mose, les pays ateliers (Hong Kong, Singapour, Macao) et de nombreux 
pays de l'AESAN, ou resident les Chinois d'outre-mer. A l'image du 
Japon, ces pays on t commence a s'industrialiser par le bas de gamme, 
la confection, puis ils modifient tres rapidement leurs filieres industriel
les. Chaque fois, ils entreprennent l'apprentissage des nouvelles techni
ques, mobilisant l'activite incessante des travailleurs. Les cliches demeu
rent en Europe comme en Amerique latine, face a la conccurence asia
tiquc, Des industries de main-d'ceuvre , des techniques interrnediaires 
attardees (sous-developpees suivant l'expression d'Arghiri Emmanuel) 
enfin I'argument francais le dumping social (de bas salaires, des condi
tions miserablcs, des dictatures intolerables). En fait les etudes d'econo
mie industrielle revelen t une erreur d'interpre tation : la technologie 
change; on commence par le bas de gamme et on finit par Ie haut de 
gamme, Ie niveau de vie s'eleve : partis de la misere , ces Asiatiques on t 
le double du revenu des Bresiliens. Leurs societes sont egalement enva ° 

hies par la technologie occidentale, mais elles ont preserve des structu
res interrnediaires (Ie dualisme) par la sous-traitance. 

Les organisations latino-americaines sont fort differentes. Dans les 
Caraibes nous ne trouvons pas de Formose, mais la misere haitienne ou 
la seule reussi te industrielle a Porto Rico (avec 20% de chomage}. Et 
cependan t, cette structure existe dans les ateliers clandestins de Miami 
et New York ou I'on retrouve les imrnigres des Caraibes, travaillant 14 
a 15 heures par jour. Ne vaudrait-il pas mieux que cette mobilisation du 
travail se produisit dans les lies? Un tableau permet d'opposer les diffe
rences de structure. (Tableau 3, page 77). 

Guatemala Bolivie Uruguay Colombie Chili Venezuela Fhou Mexique I Argentine Cuba gre s i 1 

1 7 29 52 174 178 200 523 

\ 

591 700 838 

Unit~8 : mill ions de francs de Mpen.e Brute de Recherche-Dheloppement (DBRD) en 1974 

Tableau 2 : D~penses de recherche : l':carts interaml':ricaios 
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Amerique latine 

chomage 

explosion demographique 

grande entreprise 

inflation et Etat protecteur 

exportation primaire 

enseignement general 

inegalite sociale 

technologies de pointe 

Asie du Sud-Est 

plein emploi 

fecondite controlee 

petite entreprise 

faible inflation et prevoyance individuelle. 

exportation industrielle 

enseignement technique 

egalite sociale 

technologies intermediaires 

Tableau 3 : Les divergences economiques et sociales de l'Amerique latine et 
du Sud-Est Asiatique 

Predominance du nationalisme technologique 

Les attitudes des gouvemements sont changeantes. La grande vague 
du nationalisme technologique correspond aux annees 1968/1975. Ce 
mouvement qui s'exprime dans des legislations de con trole des capi taux 
et d'enregistrement des brevets accompagne une extension du secteur 
public. Outre les nationalisations du Chili et des regimes populistes an
dins, on observe une extension de l'econornie mixte dans Ie secteur 
financier (banque et assurances). Cependant, ce mouvement se produit 
alors que le redeploiement industriel entraine la creation d'industries de 
substitution d'exportation (produits manufactures) et alors que se mo
difient les strategies econorniques. Un mouvement de desetatisation e t 

de desarrnement douanier s'ctend au Chili, en Argentine et en Uruguay. 
Aussi les legislations actuelles sont moins restrictives qu'il y a dix ans. 

Ces legislations devaient avoir un effet benefique, en filtrant les im
portations technologiques pour les adapter aux besoins prioritaires de 
chaque nation. Leur objet etaient egalernen t d'encourager des politiques 
scientifiques nationales, en acquerant des usines, produits et techniques 
en mains, pour former des services de recherche nationaux, 

Cependant on constate que les pays qui ont adopte les legislations les 
plus restrictives sont precisernent ceux qui ont irnporte le plus de tech
nologies et ont temoigne des comportements les plus mirnetiques. En 
fait trois effets pervers se sont developpes. 

- Un encouragement al'asseruissement technologique. 
Une restriction peut encourager la surconsommation (Ie rationne

ment du yin n'a-t-il pas diffuse l'alcoolisme en France parmi les non 
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consommateurs au cours des annees d'occupation et aux lendemains de 
la Liberation !). L'exemple le plus evident est la legislation de 1973 au 
Mexique : la surimportation prepare la premiere crise de 1976, avant 
celle de 1982. Des que ces nouvelles usines des en main sont habillees 
aux couleurs de la nation, l'importation technologique devient une prio
rite nationale. L'Etat apporte sa garantie, par consequent les projets me
me mal venus devront continuer. 

- Un prolongement de l'etatisme. 
Nationaliser les techniques n'est que le prolongement du nationalis

me econornique : eviter le con trole etranger sur les terres, les mines, Ie 
petrole, l'industrie, les services n'est efficace que si l'on peut controler 
le savoir faire. L'Etat-providence se mue en Etat-entrepreneur au lieu 
de faire faire. Les premieres entreprises d'Amerique latine sont pour la 
plupart des entreprises publiques ou des societes d'economie mixte. 
Aujourd'hui, le deficit cumule des collectivites publiques et des entre
prises publiques represente en Amerique latine entre 10 et 15% du PIB. 
Le role de l'etatisation dans la contagion inflationniste ne peut pas etre 
neglige. 

- La oolonte de puissance. 
Le nationalisme technologique est toujours fonde sur la volonte de 

puissance. Ineluctablernent, les choix de politique technologique ten
dent a privilegier les techniques de pointe et les realisations de prestige. 
Les centrales nucleaires bresiliennes ou argentines, le plus grand barrage 
(Itaipu), les immenses poles siderurgiques, le metro modeme (au benefi
ce de la SOFRETU) et la sous-traitance de materiel de guerre, voila le 
resultat des controles de technologie. 

L 'emergence du maximalisme technologique 

Jusqu'a une periode recente le «rnaximalisme technologique » carac
terisait la politique du Moyen-Orient petrolier , 

Ces pays beneficiaires de surplus considerables ont accumule depuis 
1973 l'equivalent des dettes du Tiers Monde, soit pres de 600 milliards 
de dollars. Us n'ont pas cherche a controler leurs acquisitions ni a mal
triser leurs techniques. Ils ont irnporte des usines cles en main, des ho
pitaux ou des universites avec tout leur encadrement ; pour le travail ils 
ont fait appel aux Palestiniens, puis aux Pakistanais et de plus en plus 
aux Coreens. C'est le gaspillage le plus extraordinaire auquel on ait pu 
assister, la population s'est installee dans la rente. Us ont cesse de culti
ver et de travailler, pour recruter des mercenaires etrangers. Mais sur
tou t ces usines, qui auraient ete si precieuses dans les pays pauvres, ne 
sont pas rentables, car les prix de revient sont prohibitifs. Les pays a 
surplus petrolier n'exportent pas de produits manufactures, ils accumu
lent des usines oisives. 

L'effondrement economique de l'Iran a la suite de la revolution de 
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1978 et l'extension des mouvements integristes dans tout l'Islam est un 
rejet des greffes technologiques qui illustre les dangers du mimetisme , 
II s'agit d'une implosion, justement dans un pays fortement peuple, qui, 
lui, connaissait les problernes du sous-developpernent : satisfaire les be
soins de base face a I'explosion demographique , Exces de modernisa
tion y compris dans l'education, dans la reforme agraire, dans la libera
tion des femmes . On sai t que cette rupture a preoccupe les responsables 
mexicains et que pourtant quatre ans plus tard Ie Mexique allait connai
tre une tres grave crise. 

Le premier exemple de maximalisme technologique en Amerique 
latine est Ie cas du Venezuela. Le bon eleve qui de 1940 a 1970 sem
blait semer avec equilibre Ie petrole dans l'agriculture et l'industrie. Et 
pourtant ce fut la contree du mimetisme, ou Ie mode de vie (Ia voiture, 
les gratte-ciels , bien plus I'alimentation) ressemblait plus aux Etats-Unis 
qu'au Mexique. Puis Ie dopage petrolier, la multiplication de projets 
mal prepares et Ie paradoxe : Ie recul de l'activite malgre les recettes 
croissantes. Le processus est simple, il se reproduit en Equateur, les 
recettes petrolieres doublent ou triplent et tout est depense, on anticipe 
alors des recettes toujours croissantes. Le pays s'installe alors dans la 
surimportation et Ie surendettement. Puis vient I'heure du reajustement. 

La crise financiere du Mexique est egalement Ie produit d'un maxi
malisme technologique. Le Mexique preservait une croissance de 7% par 
an depuis 40 ans, mais avec des desequilibres croissants : penurie de 
terres, explosion urbaine, chomage. Une premiere crise survient en 1976 
et brusquement les exportations de petrole , dopees par Ie doublement 
des cours en 1979, viennent apporter l'equivalent des recettes anterieu
res. Alors Ie Mexique importe massivement, puis en quelques annees 
parvient a depasser l'endettement bresilien, II est bien evident que tou
tes ces importations ri'etaient pas necessaires, que tous les projets rete
nus ne pouvaient avoir ete soigneusement prepares. 

CONCLUSION: IL FAUT ADAPTER LES CHOIX 
TECHNOLOGIQUES A LA HIERARCHIE DES BESOINS 

Les politiques industrielles et les strategies econorniques sui vies jus
qu'a present en Amerique latine n'ont pas perrnis de contenir la mon
tee des desequilibres, Elles ont donne la preference aux techniques les 
plus avancees et reje te les techniques intermediaires qui auraient permis 
d'employer et d'integrer une population marginale croissante. C'est une 
absurdite de croire que l'informatique pourra occuper des illetres (Ser
van-Schreiber). C'est egalemen t un scientisme que d'affirmer que les 
techniques intermediaires seraient des techniques sous-developpees 
(Bmmanuel), car c'est juger en statique la technique. C'est enfin un 
contresens de condamner Its industries de main-d 'oeuvre (parce que les 
salaires sont plus faibles que dans I'industrie automobile). II vaut mieux 
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employer 100 chorneurs mal payes que 3 ouvriers de haute qualification. 
La raison fondamentale plaidant en faveur des technologies interme

diaires est la contrainte de l'explosion dernographique, qui genere I'ex
plosion sociale et politique. Comment fera-t-on vivre les 30 millions 
d'habitants de Mexico et les "20 millions de Cariocas dans vingt ans ? 11 
faut s'interesser aux emplois les plus frequents, ils sont dans ces villes 
a 80% tertiaires : construction, services personnels, reparation. C'est 
dans ces branches inforrnelles que doit etre introduit Ie changement 
technologique, mais un changement progressif : des investissements a 
faible consommation de capital. Alors l'une des sources principales de 
I'explosion sociale pourrait etre contenue. Au Mexique 40 a 50% de 
chorneurs et 60% du revenu aux 20% les plus favorises. A Taiwan, 2% 
de chorneurs et 30% du revenu aux 20% les plus Iavorises ! 

(1) Pour une analyse plus de taillee , cf. Le mimetisme technologique du Tiers 
Monde, Paris, Econornica, 1983 (2e ed.). 

DENIS-CLAIR LAMBERT 
LE MIM£TISME TECHNOLOGIQUE 
EN A M£RIQUE LA TINE 

L'analyse souligne les ecarts de 
technologie entre pays developpes et 
Tiers Mende, a partir d'indices prenant 
en compte I'effort financier et l'ernploi 
dans la recherche. On met en evidence 
notamment les differences de choix 
entre l'Arnerique latine et l'Asie du 
Sud-Est en matiere de developpement 
technologique, et les effets pervers du 
«nationalisme technologique» puis du 
«rnaximalisme technologique » dans les 
politiques de developpement adoptees 
par les differents pays d' Amerique la
tine . 

DENIS-CLAIR LAMBERT 
EL MIMETISMO TECNOLOGICO 
EN AM£RICA LA TINA 

EI analisis subraya la diferencia de 
tecnologia entre los paises desarrolla
dos y los del Tercer Mundo, a partir de 
indices que toman en cuenta el esfuer
zo financiero y los empleos en la inves
tigacion , Sobresalen particularmente 
las diferencias de alternativa entre 
America latina y Asia del Sureste refi
riendose al desarrollo y a las pesimas 
consecuencias del nacionalismo y del 
maximalismo tecnologico en las politi
cas de desarrollo adoptadas por los di
ferentes paises de America latina. 

DENIS-CLAIR LAMBERT 
o MIMETISMO TECNOLOGICO 
NA AMERICA LA TINA 

A analise sublinha as diferencias de 
tecnologia entre paises desnvolvidos e 
o Tercero Mundo a partir de indices 
que tomam em conta 0 esforco finan
cieiro e 0 ernprego na pesquisa . Evi
dencia-se entre outras coisas as diferen
cias de escolha entre a America latina e 
a Asia do Sul-Este respeito ao desen
volvimen to tecnologico e aos efeitos 
perversos do «nacionalismo tecnologi
co ». depois do «maximalismo tecnolo
gico » nas politicas de desenvolvimen
to adoptadas pelos diferentes paises da 
America latina. 

DENIS-CLAIR LAMBERT 
TECHNOLOGICAL MIMETISM IN 
LA TIN AMERICA 

The analysis underlines the diffe
rences in technology between Western 
and Third world countries, starting 
from figures that take into account fi
nancial effort and employment in re
search. Special attention is given to the 
distinctions in choice between Latin 
America and South-East Asia in mat
ters 0 f «technological nationalism» 
followed by «technological maxima
lism» in developpement politics assu
med by the various countries of Latin 
America. 
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REFLEXIONS SUR LA «CREATIVITE SPATIALE» 
EN AMERIQUE LATINE 

Bernard Bret * 

Etendre la notion de creativite a l'espace geographique ne va pas de 
SOiAPourtant, si 1'0n retient, bien entendu, ce demier comme un espace 
humanise, on identifie dans ses caracteristiques autant de signes de la 
creativite de la societe qui l'occupe, I'exploite, Ie met en valeur et y vito 
On peut done definir la creativite spatiale comme la capacite d'inventer 
des formes originales d'organisation de l'espace, originalite qui peut 
apparaitre dans la distribution des hommes, des infrastructures, des pro
ductions et dans les flux, qu 'il s'agisse de personnes, de biens ou de flux 
invisibles. 

Cette creation spatiale est une oeuvre collective ou, tout au moins, 
elle conceme toute la collectivite socialev merne si une minori te de ses 
membres cree reellernent et si une majorite subit une creation qui lui est 
imposee et s'en accommode. Dans ce sens, la creativite en matiere d'es
pace est differente de la creativite litteraire ou artistique. Certes, une 
eeuvre d'art n'est pas independante du contexte socio-econornique ou 
elle nait : on avancera toutefois ici l'hypothese que, si elle est une 
authentique creation, elle Ie doit a quelque chose d'irreductible aux 
conditions historiques de son apparition et qui lui pennet justement, 
plusieurs siecles plus tard, d'emouvoir des hommes etrangers ala civilisa
tion qui l'a faite. Au contraire, la creativite spatiale ne dispose d'aucune 
autonomie par rapport aux conditions socio-econorniques, celles-ci 
n'etant pas son environnernent, mais son moteur des lors que l'objet a 
creer est un cadre de vie et un espace de production. Aussi, la creativite 
spatiale reflete-t-elle les interets sociaux et leurs confllts. Creer un espa
ce social, c'est en effet allouer des lieu x specifiques pour les differents 
groupes sociaux, aux fins de residence, de prestige et d'activite. 

Comment penser dans cette perspective la creativite spatiale dans le 
cadre latino-americain ? C'est une tentative delicate car il s'agit d'un 
espace colonise dans tous les sens du mot. Mais I'ambiguite du terme a 
le merite de stimuler la reflexion : si la colonisation est la prise de 
controle de terres et d'hommes au profit d'une metropole, elle interdit 
la creativite spatiale independante puisque rien ne se fait dans la colonie 
qui ne soit decide par la metropcle , mais , si la colonisation signifie la 

* Universite Paris-XII et CREDAL - CNRS. 
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mise en valeur de terres vierges, ou supposees telles, elle est facteur de 
creation puisqu 'el1e fai t apparaitre un espace social sur des terres jus
qu'alors vides. 

On cherchera done ici a discerner ce qui, dans le systerne latino
arnericain, a ete agent ou frein de la creativite spatiale, au travers de 
structures sociales et economiques d'ex-colonies parvenues a l'indepen
dance et qui disposent de vastes terres apparemment disponibles. Est-il 
besoin de preciser que quelques pages ne pretendent pas traiter un tel 
sujet : 1'objectif, plus modeste, consiste a soumettre quelques themes a 
la discussion commune pour replacer l'enjeu de l'espace dans la refle
xion generale sur la creativite en Amerique latine. 

Force est done de partir de cette question: Peut-il exister une creati
vite spatiale dans l'ordre colonial, et, si oui, quelle est sa qualite ? 

Dans son livre sur «1 'Amerique et les Ameriques» (1), Pierre Chaunu 
repond a cette interrogation quand il intitule «I'Invention » un chapitre 
consacre a l' Amerique du XVle siecle, mais c'est pour ajouter aussitot : 
«Cette Amerique deborde largement sur l'Europe qui la cree, simple 
prolongement outre-Atlantique de l'Extrerne Occident chretien. Bref, 
l'Amerique de la Conquista se distingue mal de l'Espagne, Elle est un 
morceau d'Empire », Autrement dit, il y a extension d'une autre creation 
spatiale,a savoir l'Europe. D'ailleurs, qu'est-ce que la Nouvelle Espagne, 
sinon encore l'Espagne ? Tout comme d'autres toponymes rappellent 
aujourd'hui 1'origine europeenne de 1'organisation de 1'espace, a com
mencer par la Colombie, tandis que la Bolivie semble facheusement 
mettre a vif l'echec d'un grand projet politique et spatial ne en terre 
americaine. 

Ce n'est pas, alors, l'Amerique qui cree , C'est l'Europe qui cree en 
Amerique. Mais, i1 ne s'agit pas d'un simple mimetisme , Ce prolonge
ment de l'Europe trouve sa raison d'etre dans une inegalite fondamen
tale d'avec son origine, ce qui se combine necessairernent avec une ine
galite tres forte entre les groupes sociaux. Aussi, des traits originaux 
d'organisation de l'espace apparaissent-ils qui traduisent a l'echelle 
continentale la relation de dependance envers la metropole, et a l'echel
le locale I'opposition entre les dominants et les domines. 

A I'echelle continentale, tout d'abord, le systerne genere une zona
tion economique en fonction de la distance a la cote qui prend des facies 
varies selon les latitudes en gardant toujours semblable son caractere 
essentiel : les activites economiques les plus intensives sont les plus pro
ches des cotes tandis que l'espace eloigne du littoral supporte une acti
vite en general plus extensive et, en tout cas, moins directement liee a 
la metropole, Pour les activi tes agricoles , les utilisations du sol se distri
buent selon une logique rigoureuse. Dans Ie Venezuela colonial,les sier
ras andines portent des cultures alors que l'elevage extensif est pratique 
dans les llanos ... tandis que le massif des Guyanes demeure le lien de 
l'economie indienne non encore integree dans l'ordre colonial. Un sche

82 



rna tres comparable se retrouve dans le Nordeste bresilien. La frange 
littorale de la «rnata» est tout entiere consacree ala canne a sucre, cul
ture intensive d'exportation, alors que le sertao est utlilise pour l'elevage 
bovin extensif a l'usage du littoral (sous forme de force de travail ani
male, de viande ou de cuir). Dans ce cas, il est bien significatif que la 
petite region intermediaire appelee «agreste . ait ete occupee plus tardi
vement bien qu'elle soit plus proche des cannaies que ne I'est le sertao 
et que son milieu naturel soit relativement accueillant. En fait, dans 
une economie coloniale oil l'objectif etait de produire du sucre, les 
colons s'interessaient exclusivement aux espaces susceptibles d'etre inte
gres dans le systerne spatial de dependance dont la metropole etait la 
rete, et dont les autres elements etaient l'Afrique, reservoir de main
d'ceuvre servile et l'interieur serni-aride, espace d'elevage, L'agreste ne 
prendra de l'interet que plus tard, pour le coton et des productions da
vantage destinees a la consommation regionale, 

Tout le systerne prend son sens avec le port, exutoire indispensable, 
trait d 'union maritime entre l'espace dominant et l'espace domine, 
point de reference pour distinguer l' «in terior » (la province) et l' «exte
rior » (I'etranger). La logique de ces localisations est completee par les 
infrastructures de circulation concues comme autant d'axes de penetra
tion et trouve sa consecration dans le decoupage administratif de l'espa
ce en capitaineries. Comme dans d'autres lieux de colonisation , les fron
tieres du golfe de Guinee viennent a l'esprit, le pouvoir politique decou
pe l'espace selon des directions perpendiculaires au littoral puisque tout 
doit etre concu pour les relations economiques interieur - cote - metro
pole. Les flux de produits et d'argent qui animent cet espace manifes
tent les dependances spatiales et la non-fixation sur place du surplus 
economique. 

Ce schema d'organisation a laisse un heritage evident jusqu'a nos 
jours, ne serait-ce que parce qu'une creation spatiale laisse une infra
structure materielle lourde que nul ne peut modifier rapidement. .. et 
qu'il y a tout motif de conserver si la base economique regionale reste 
l'exportation des produits du sol. Aujourd'hui encore, la repartition de 
la population latino-americaine oppose en bien des cas les densites sou
tenues des regions littorales aux densites faibles de l'interieur du conti
nent. Les grandes agglomerations cotieres constituent toujours les «me
tropoles-relais» identifiees par Andre Gunder Frank, au point que 
plusieurs grandes villes qui ne sont pas des ports fonctionnent en fait 
avec un doublet portuaire (Santiago-Valparaiso, Sao Paulo-Santos), re
marque qui vaut a l'echelle nationale dans le cas de l'Equateur avec Qui
to et Guayaquil. 

Dominer un espace dans le systerne colonial, c'est d'abord dominer 
des hommes. C'est pourquoi, l'invention de l'espace colonial consiste a 
l'echelle locale a fixer leurs places respectives aux dominants et aux do
mines. Les regles precises, pour ne pas dire tatillones, que la couronne 
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d'Espagne fixe en matiere d'urbanisme colonial en disent long sur l'im
portance donnee a l'espace dans la mise en place des relations sociales 
coloniales. 11 s'agit, pour s'en tenir a l'essentiel, de fixer une zonation 
de l'espace en fonction des rapports avec le pouvoir : autour de la pla
za mayor se trouve rnagnifie le pouvoir lui-meme sous sa forme poiliti
que, le palais, et religieuse, la cathedrale ; puis une premiere couronne 
abrite ceux qui profitent du pouvoir, les dominants, et plus loin se trou
vent ceux qui subissent le pouvoir, les dornines. On a deja la situation 
que Frantz Fanon, tres pres de nous et se referant a un autre continent, 
decrira dans des pages celebres sur la ville du colon et la ville du colo
nise. Cette inscription dans Ie sol des relations maitre-esclave n'est pas 
moins nette a la campagne: dans le grand domaine, invention coloniale, 
la «casa grande » s'oppose a la «sen zala », 

Bien entendu, le schema ici decrit doit etre nuance selon les condi
tions naturelles e t les situations poli tiques precoloniales. Est-il besoin de 
preciser que l'extraction miniere ne peut se realiser que la OU se trouve 
le minerai et n'a pas la relative souplesse de localisation des productions 
agricoles ? Evidence qui n 'invalide pas les remarques anterieures puisque 
l'activite miniere trouve comme les plantations sa raison d'etre dans 
l'exportation et occasionne une infrastructure de liaison avec la cote. 

Plus interessante est la reflexion sur l'impact spatial de la colonisa
tion sur les espaces de haute civilisation qu'etaient les empires azteque 
et inca. En suivant Nathan Wachtel dans son analyse de la «vision des 
vaincus» (2), on peut observer comment la creation spatiale de la colo
nisation destructure la creation spatiale des Incas. Cette derniere, outre 
qu'elle maitrisait d'une facon remarquable I'ecologie andine en jouant 
sur la complernentarite des etages bio-climatiques de la montagne, 
e tait surtout un espace mental, une representation du monde. La fonc
tion du Cuzco, capitale de l'Empire et centre de l'espace per<;u par la 
population est l'expression parfaite d'un systeme social, economique et 
politique auto-centre dont les differents elements trouvent leur cohe
rence spatiale dans l'Etat, Avec la colonisation et bien que I'activite 
miniere donne aux Andes un role fondamental, l'espace economique se 
trouve deforme : il trouve sa logique dans la capitale cotiere qu'est Lima 
et, au-dela, dans la metropole espagnole, outre que, devenu un espace 
de production, il perd la reference religieuse qui en faisait un cadre de 
vie signifian t, 

* 
* * 

Dans sa seconde acceptation, la colonisation designe l'occupation 
econornique de terres jusqu 'alors vides. Y a-toil creativi te spatiale ? 
A cet egard, il peut etre pertinent de distinguer la creativite spatiale 
«spontanee» qui serait Ie fait des personnes privees et, par ailleurs, la 
creativite des Etats. 
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Le mouvement de penetration dans l'interieur est chose ancienne, au 
demeurant assez connue pour qu'il suffise de le rappeler et de poser les 
questions qui s 'y referen t. 

Avec les bandeiras du Bresil , on assite a un processus qui, bien loin 
de contredire la logique spatiale de l'ordre colonial, la renforce en en 
elargissant la base geographique . Que cherchent, en effet, les bandei
rantes, sinon des esclaves, des metaux precieux, des «drogues » du sertao 
et des terrains de parcours pour leurs troupeaux ? Plus peut-etre que les 
plantations, l'economie qu'ils introduisent est predatrice, sans me me les 
retombees dernographiques que pennet l'agriculture d'exportation. 
Cette «creation horizon tale» du Bresil n'est pas vraiment un front pion
nier. 

C'est, a la suite des travaux de Pierre Monbeig, le front pionnier de 
Sao Paulo qui illustre le mieux la creation au XIXe siecle d'un espace 
productif d'un genre nouveau (3 ). Sans doute, s'agit-il toujours d'une 
production destinee a l'exportation dans le cadre d'une economie natio
nale branchee sur l'exterieur ; pourtant, outre que le pays est indepen
dant, la nouveaute reside principalement dans la structure sociale qui se 
met en place, surtout apres I'emancipation des esclaves, et qui autorise 
une distribution des revenus , sinon juste, du moins moins inegalitaire 
qu'ailleurs. Pierre Monbeig a decrit la genese de cet espace relie a Sao 
Paulo et a Santos, et montre comment l'infrastructure ferroviaire en a 
ete" au fur et a mesure de l'avancee des defrichernents vers l'Ouest, le 
facteur structurant de la vie des relations et le lieu privilegie, autour des 
gares, de la creation des villes. Processus regulier, mu par le commerce 
international du cafe et conditionne par les contraintes techniques du 
chemin de fer, au point que le plateau pauliste, ponctue de villes, offre 
un magnifique exemple d'organisation regionale geometrique. Quant a 
I'echelle locale, elle offre le spectacle d'un paysage rural correspondant 
aux structures agraires des fazendas, puis des sitios familiaux. 

La creation spatiale pauliste evoque ainsi largement le cas d'un «pays 
neuf», Elle se realise a coup de capitaux prives sans definition prealable 
des objectifs economiques ni planification des amenagernents. C'est 
dans ce sens qu'on peut la qualifier de spontanee , Toutefois, il doit res
ter clair qu'elle beneficie d'un environnement politique favorable. Si 
l'Etat laisse faire les pionniers et les compagnies, c'est bien lui qui rend 
le mecanisme possible par sa politique du cafe. II faudrait alors prolon
ger la question en identifiant les groupes sociaux qui controlent l'Etat : 
n'est-on pas alors, avec les gouvernements «cafe au lait» dans une perio
de ou l'oligarchie cafeiere pauliste, d'accord avec les grands eleveurs du 
Minas Gerais, dicte la politique jugee la plus favorable ases interets pri
yes ? L'action de I'Etat est, dans ce cas, indirecte. Mais, le merne Etat bre
silien exerce, en revanche, une action directe sur l'espace quand il instal
le des colonies de peuplement dans le Sud et «irnporte », si l'on ose 
l'expression, un type de structures agraires et de paysage rural d'Allema
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gne ou d'Italie. 
C'est dans les operations de planification geographique de grande en

vergtue que la creativite spatiale de I'Etat est la plus evidente, On notera 
tout d'abord qu'il est dans la nature de I'Etat de creer l'espace juridique 
puisqu'il n'existe pas sans assiette territoriale. On pourrait ajouter que 
la creativite spatiale consiste aussi a concevoir et modifier les limites 
administratives interieures, une grande variete existant en cette matiere 
entre les Etats latino-americains , puisque s'opposent un Mexique stable 
depuis longtemps et un Bresil ou la division municipale est restee prati
que courante jusqu'en 1970. Dans les deux cas, la definition de perime
tres d'intervention pour des «regions-program me » est un facteur de 
rapprochement. 

A I'echelle continentale, la construction de Brasilia constitue la crea
tion spatiale la plus spectaculaire de la part d'un Etat, creation qui illus
tre a merveille le lien souhaite entre la «colonisation» des terres vierges 
et l'ernancipation du «systerne colonial» : des le XVIIIe siecle , les cons
pirateurs nationalistes du Minas prevoyaient de delocaliser la tete du 
Bresil devenu independant pour que l'abandon de Rio de Janeiro au 
profit d'une capitale interieure inscrive dans l'espace geographique la 
naissance d'un Etat autocentre. L'operation visee revient a faire en quel
que facon exactement l'inverse de ce que la colonisation espagnole avait 
fait au Perou, 

La realisation de ce vieux reve a effectivement entraine une interiori
sation du peuplement et de l'economie. Est-ce adire que la localisation 
du pouvoir et merne de certaines activi tes productrices loin des puissan
ces etrangeres reste aujourd'hui un facteur d'independance ? 11 est per
mis d'en douter a l'heure des telecommunications et de l'intemationali
sation des firrnes, ce qui n'empeche pas de voir dans Brasilia le symbole 
de l'unite nationale . 

A l'echelle locale, celle de la ville et de ses environs, le decalage est 
encore plus manifeste entre le reve des createurs et la realite. La nouvel
le capitale n'est pas ce lieu de communion sociale que souhaitaient Lu
cio Costa et Oscar Niemeyer, mais bien plutot une expression des inega
lites entre les hommes. Dans un tout autre contexte politique et techni
que, n'y retrouve-t-on pas une zonation segregative comparable a celles 
des villes coloniales espagnoles : d'abord l'expression archi tecturale du 
pouvoir, avec ici l'axe monumental, puis les favorises du pouvoir, avec 
I'axe residentiel du plan-pilote , enfm et tres loin, les defavorises des 
villes satellites et des villes libres ? A-t-on, d'ailleurs, jamais vu une ville 
en contradiction avec la societe qui la produit, quel que soit le talent de 
ses concepteurs ? 

La creation actuelle de l'espace arnazonien (4) comporte la me me 
ambigui te d'une action etatique sur l'espace dont les resultats a l'echel
Ie locale ou regionale contredisent, sinon les projets initiaux, du moins 
la presentation qui en etait faite , Chacun sait que l'ouverture des «terres 
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fermes» de l'Amazonie avait donne lieu a un plan precis d 'occupation 
par un reseau hierarchise de centres de peuplement et de services (agro
vilas, agropolis, ruropolis). L'idee etait, sur ce point, de mettre en place 
un maillage de l'espace, grace aux routes, comparable dans son fond a 
ce qu'avaient fait plus tot et ailleurs les Paulistes grace aux voies ferrees, 
mais en I'ayant planifie, done en faisant mieux. Mais, il a fallu composer 
avec une situation de depart qui ri'etait pas celle d'un espace vierge et, 
done, avec des villes preexistantes integrees comme Maraba, Santarem, 
Itaituba et Altamira dans la hierarchie comme ruropolis , cependant que 
la creation de Medicilandia rappelle la valeur symbolique de la topony
mie, En fait, c'est I'orientation generale donnee au projet economique, 
Ie «developpernent par Ie bceuf » qui a imprime un sens nouveau a la 
creation de I'espace amazonien. L'accueil favorable reserve aux grandes 
entreprises nationales ou etrangeres a permis que se constituent de tres 
vastes enclaves reliees directement aux flux du commerce international. 
L'Etat voulait creer un nouvel espace amazonien. 11 I'a fait, certes, en 
definissan tune « Amazonie legale » et en financan t une cofi teuse infra
structure . Mais ensuite, I'acteur principal de la creation du nouvel espa
ce a ete Ie capital prive, Aussi, retrouve-t-on une organisation de I'espa
ce qui traduit les liens d'interdependance qui existent entre les firmes. 
Le modele spatial se renouvelle d'une economic largement ouverte sur 
l'exterieur. En definitive, Ie maintien inchange de la structure sociale, 
quant a l'essentiel, passait par Ie maintien du systerne economique et 
empechait la creation spatiale d'etre plus qu'une extension territoriale 
des processus de predation connus depuis longtemps. Ainsi, on retrouve 
la logique des bandeirantes, merne si les moyens de penetration et de 
controle de I'espace ont change. 

* 
* * 

II faut alors poser la question de savoir si la creativi te spatiale, soi t la 
capacite de creer un espace authentiquernent nouveau, est liee necessai
rement au changemen t social. 

En fait, la question se pose des l'epoque coloniale : que pouvaient 
faire ceux qui voulaient echapper a I'ordre colonial sinon fuir les re
gions colonisees et inventer ailleurs un espace de liberte ? Comme l'etait 
l'oppression, la liberte va ainsi s'inscrire dans Ie sol avec les refuges des 
esclaves marrons, tels les quilombos du Bresil. Liberte fragile, cernee par 
I'adversaire et toujours rnenacee par une expedition des colonisateurs, 
mais qui s'epanouira avec l'independance de Haiti et l'adoption par les 
anciens esclaves de modes d'occupation du sol destines a leur consom
mation, c'est-a-dire concus pour eux et par eux, et non plus en referen
ce a un centre economique exterieur, Pour la question ici discutee, le 
fait important est qu 'une creation spatiale originale est nee de la resis
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tance a l'oppression. II en va de merne, quant a la logique de 1'affaire 
sinon quant a ses formes, avec les reductions jesuites, dans le sens que la 
meilleure protection contre le colonisateur passait par le controle politi
que et militaire d'un territoire. 

L'invention spatiale se fait done contre l'Etat. Elle peut aussi se faire 
independamment de lui comme 1'ont tente les quelques utopistes du 
XIXe siecle installant leurs comrnunautes sur des terres libres supposees 
propices aI'experimentation sociale. Mais l'invention spatiale peut aussi 
bien etre le fait de l'Etat lui-me me si c'est l'Etat qui dirige un change
ment social, que ce soit par Ie canal d'une reforme agraire (laquelle se 
traduit spatialement par la transformation du paysage rural) ou, plus 
radicalement, parce que les revolutionnaires sont au Pouvoir. Dans son 
livre Une ville, une revolution: La Havane. De l'urbain au politique 
(5) Jean-Pierre Garnier analyse d'une facon convaincante comment le 
projet d'une nouvelle societe dans le Cuba des annees 1960 comportait 
le projet d'un nouvel espace social. La situation prerevolutionnaire pre
sentait tous les symptomes spatiaux de l'inegalite : d'une part, une ville 
hypertrophiee et malade, du point de vue des revolutionnaires, de sa 
fonction de contact avec la domination exterieure, d'autre part, un 
espace rural exploite par la capitale et, via celle-ci, par le capital etran
ger. II fallait creer une societe egalitaire d'un type nouveau, chose im
possible si dans le merne temps n'etait pas cassee l'organisation de l'es
pace conque pour entretenir un echange inegal entre la ville et la campa
gne et partant, une rente de situation payee aux citadins dans les jours 
difficiles de la guerilla, et aussi un propos moralisateur opposant la per
version des villes a la vertu regeneratrice des campagnes. D'ou cette 
politique de rapprocher les conditions de vie des citoyens, quel que soit 
leur lien de residence, de ralentir la croissance de la capitale denoncee 
comme un parasite social, d'entourer La Havane d'une ceinture verte ou 
les citadins iraient travailler, de repartir dans les campagnes les equipe
ments sociaux pour lesquels, longtemps, les villes avaient eu la priorite. 
Ruralisation de la ville, urbanisation de la campagne: il s'agit bien d'une 
creativite spatiale. On sait 1'insuffisance des resultats, et, a vrai dire, on 
ne peut que s'en feliciter si l'on songe aux exces meurtriers qu'une pa
reille politique anti-urbaine, c'est-a-cire concre ternent dirigee contre les 
citadins, a provoques sous d'autres cieux, mais l'on peut dans la logique 
de ce qui precede avancer cette idee : si le mariage ville-campagne n'a 
pas donne tous les resultats esperes, c'est sans doute parce que la trans
formation sociale et economique qui en etait Ie fondement etait plus 
difficile que prevu, 

CONCLUSION 

On est parti de l'hypothese selon laquelle l'espace humanise etait 
directement determine par les conditions sociales et economiques. De 
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fait, il semble bien que des formes nouvelles d'organisation de l'espace 
naissent des lors qu'apparaissent des transformations dans l'ordre socio
economique , La demonstration a contrario serait dans les serni-echecs 
rencontres par les projets spatiaux, soit qu'ils s'inscrivent dans les socie
tes qui leur sont contraires et qui , pour cette raison, les deforrnent, soit 
qu'ils subissent les heritages des organisations spatiales anterieures et 
qu'il leur faille composer avec eux. II en va de la creation spatiale com
me de l'innovation sociale : le createur n 'est pas devant une page blan
che qu'il va noircir de son inspiration ... Mais, apres tout, est-il bien cer
tain que la page de l'ecrivain soit totalement blanche d'inspiration col
lective lorsque celui-ci prend sa plume? 

NOTES 

(1) Chaunu, P. : L 'Amerique et les Ameriques, A. Colin, Coil. Destins du Monde. 
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(4) Eglin,]. et Thery , H. : Le pillage de l 'Amazonie. Maspero PCM, 1984. 
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BERNARD BRET 
REFLEXIONS SUR LA CREATIVITE 
SPA TIALE EN AMERIQUE LA TINE 

Definie comme la capacite a inven
ter des formes origin ales d 'organisation 
de l'espace, la creativite spatiale ne dis
pose d 'aucune autonomie par rapport 
au milieu socio-econpmique qui est 
son moteur. En Amerique latine, Ie 
systerne spatial colonial, exprime par 
l'opposition littoral/interieur est une 
creation de l'Europe. La planification 
geographique est venue ensuite expri
mer la creation spatiale de I'Btat , qui 
reste Ie plus souvent orientee vers l'ex
terieur et dependante d'interets prives, 
L'invention spatiale peut aussi se faire 
contre l'Etat, produisant des espaces 
authentiquement nouveaux. 

BERNARD BRET 
REFLEXIONES ACERCA DE LA 
CREATIVIDAD ESPACIAL EN 
AMERICA LA TINA 

Definida como la capacidad de in
yen tar formas originales de organiza
cion del espacio, la creatividad espacial 
no dispone de ninguna autonomia en 
relacion al medio socio-economico que 
es su motor. En America latina, el sis
tema espacial colonial expresado en 
la oposicion Ii toralj interior es una 
creatividad europea. La planificacion 
geografica vino despues a expresar la 
creacion espacial del Estad 0 , que se 
oriento la mayoria de las veces, hacia 
el exterior y es dependiente de intere
ses privados. La invencion espacial 
puede hacerse tambien contra el Esta
do, a traves de la produccion de espa
cios autenticamente nuevos. 

BERNARD BRET 
REFLEXAOS SOBRE A 
«CR IA TI VIDA DE ESPACIAL» NA 
AMERICA LA TINA 

Definida como a capacidade para 
inventar formas originais de organiza
<;ao do espa<;o, a «cria tividade espacial » 
nao tern nenhuma aotonomia quanta 
ao meio socio-economico, seu motor. 
Na America Latina, 0 sistema espacial 
colonial , expresso na oposicao litoralj 
interior e uma criacao europeia. A pla
nificacao geografica aparece depois ex
primindo a criatividade espacial do Es
tado, orientado na maio ria das vezes 
para 0 exterior e dependente de inte
resses privados. A invencao espacial 
tambem se faz contra 0 Estado produ
zindo espacos autenticamente novos. 

BERNARD BRET 
SOME THOUGHTS ON SPA TIAL 
«CREATIVITY» IN LATIN 
AMERICA 

Defined as the ability to invent new 
forms of organisation of space, spacial 
creativity has no independance with 
regard to the socio-economical milieu 
which is its driving force. In Latin
America, the colonial spatial system, 
as expressed by the opposition of 
coast and hin terland is a purely Euro
pean invention. Geographical planifica
tion came along afterwards to express 
the State's spatial creativity, which 
more often than not remains directed 
outwards and is reliant on private inte
rest spatial invention may also be ma
de against the State, producing genuin
Iy new spaces. 
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L'AM£RIQUE LATINE : TERRE D'UTOPIE, 
DU XVIe SIECLE A NOS JOURS 

Jacques Lafaye * 

Plus d'un millenaire avant la decouverte de l'Arnerique , l'esprit hu
main avait invente les utopies. La civilisation hellenique nous a donne 
l'Atlantide, a travers les dialogues de Platon, dont La Republique peut 
passer abon droit pour une utopie politique. La montagne de Sion et la 
nouvelle Jerusalem, sont egalernent des utopies prophetiques, creations 
du messianisme judaique. Le grand modele des utopies chretiennes me
dievales et des utopies scientistes modernes demeure cependant La Cite 
de Dieu de Saint Augustin (1). 

Des lors pourquoi etablir, ou pretendre Ie faire, un lien privilegie en
tre les utopies d'une part et, de l'autre, l'Amerique ? En premier lieu 
parce que l'acte de naissance juridique du monde americain, est utopi
que. Par les (( Capitulations de Santa Fe», les souverains de Castille 
avaient fait Christophe Colomb «Gouverneur des terres decouvertes et 
de celles qui pourraient l'etre» (2). II s'agit d'un contrat dont une des 
bases, Ie territoire, etait alors imaginaire, tout autant que Ie serait une 
centaine d'annees plus tard l'Ile Barataria, dont le seigneur Don Quichot
te allait donner le gouvernement a son fidele ecuyer Sancho Panza (3). 
C'est la definition merne du pays d'utopie, que de n'etre nulle part ou, 
etymologiquement, un «non-lieu». Les cosmographes europeens reste
rent incapables, encore largement plus d'un siecle apres le premier 
voyage de Colomb aux Antilles, de dessiner les contours de cette «terre 
d'Arnerique », qu'ils hesitaient a rattacher a l'Asie ou a l'en disjoindre. 
Les conditions etaient done propices pour inciter les adeptes de philoso
phes utopistes, ou de prophe tes millenaristes, a projeter sur le Nouveau 
Monde leurs aspirations. Moines catholiques illumines, juifs persecutes, 
huguenots dissidents, s'y porterent spontanernent ou y furent chasses ; 
les uns et les autres tenterent d'y realiser des cornmunautes utopiques, 
des les premieres annees du XVIe siecle. 

Comment n'etre pas frappe par la coincidence chronologique remar
quable entre la date de publication ou de diffusion des plus importants 
traites utopiques modernes et les etapes des conquetes europeennes sur 
le continent americain, 'C'est en 1516 que parut a Louvain, L'Utopie 

* Universite de Paris IV 
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(4) par excellence, celle de Thomas More. Trois ans plus tard le conquis
tador Heman Cortes entreprit la conquete du Mexique ou, moins de 
vingt ans apres, un eveque d'origine franciscaine allait tenter d'appliquer 
a la population indienne de son diocese les principes de L 'Utop ie. Ce 
fut en verite la seconde manifestation utopique au Mexique. Des 1523 y 
etaient arrives, a la demande de Cortes, les douze premiers evangelisa
teurs franciscains reforrnes (des «freres mineurs»}, dont l'esprit etait 
nourri de l'£vangile etemel (5), ouvrage utopico-prophetique d'un moi
ne calabrais du XIle siecle, Joachim de Flore. Cent ans plus tard, exac
tement, fut publiee , a Francfort, l'autre grande utopie des temps mo
demes (avant celles du XlXe siecle s'entend), La cite du soleil (6), du 
dominicain Campanella, dont un autre ouvrage, La monarchie universel
le, egalemen t utopique, etait propose comme un modele ideal de l'empi
re des Habsbourg, qui comprenait les «Irides occidentales», c'est-a-dire 
I'Amerique , Un continent nouvellement decouvert, aux frontieres incer
taines, habite par des populations jusqu'alors inconnues des Europeens, 
etait comme predestine a devenir Ie lieu geometrique des utopies. 

La premiere en date des references de creation de societes utopiques 
sur le continent americain est interessante non seulement parce qu'e11e 
inaugure une longue serie, ininterrompue jusqu'a nos jours, mais parce 
qu'e11e etait alors sans prececent. Ce fut en 1537 que le frere mineur 
Vasco de Quiroga devint eveque de Michoacan, le pays tarasque, a 
l'ouest du Mexique , us Indiens tarasques avaient fait echec a I'expan
sion de l'empire azteque ; ils se revelerent tres receptifs au message evan
gelique, Don Vasco, leur premier eveque, ri'etait pas un des douze pre
miers franciscains mais, comme le frere Jeronimo de Mendieta, il 
connaissait les propheties de Joachim de Flore (7). Selon L 'Eoangile 
etemel, qui avait inspire egalemen t Christophe Colomb, c'est d 'Espagne 
que devrait venir «celui qui reconstruisait la Maison de la montagne de 
Sion » (8). L'esprit millenariste faisait esperer Ie Sixierne Temps (dans 
I'economie chretienne du salut) qui verrait la reforrne des ordres monas
tiques et la renaissance de r£glise evangelique (9). 

Dans un tel climat spirituel L 'Utopie de Thomas More (inspiree en 
partie a son auteur par les desordres de l'Angleterre) venait a point. 11 
n'est pas aise d'en resumer le contenu : retenons que les utopiens 
vivaient, selon More, sous un regime politique, si parfaitement juste 
qu'ils n'y avaient jamais rien change depuis sa fondation. L'eveque Don 
Vasco de Quiroga (10) s' inspira du modele de la societe d'Utopie pour 
organiser en faveur de ses ouailles indigenes des «villages-hospices», qui 
assureraient a chacun des ressources et un equilibre harmonieux. L'ex
perience fut une reussite si remarquable que la mernoire de «Tata Vas
co » est encore veneree aujourd'hui dans le Michoacan, ou certains villa
ges batis selon le plan utopique subsistent. Au debut du XIXe siecle, 
Alexandre de Humboldt (11) a rappele que les Indiens appelaient enco
re Don Vasco leur pere , et qu'ils avaient conserve la specialisation dans 
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la production qu'il avait imposee aux villages tarasques. 
Un peu plus tard, les missionnaires franciscains encore, et les jesui tes, 

allaient creer dans le Nord mexicain (la Pima Alta, la Tarahumare, et 
surtout le Texas, la Califomie) (12) des communautes indiennes theo
cratiques, de caractere patriarcal, sous leur autorite, Ces societes reli
gieuses ont pu apparaitre non seulement comme I'archetype des «reser
ves» d'Indiens d'aujourd'hui - ce fut surtout le cas des «reducciones » du 
Paraguay (13), mais comme des experiences utopiques, qui se sont par
fois muees en de veri tables etats autonomes, capables de se defendre et 
merne de faire des guerres preventives - contre les chasseurs d'esclaves 
de Sao Paulo, les «Bandeirantes». Ces terres de «misiones» (du Nord de 
l' Argen tine actuelle au Sud des Etats-Unis), d'utopies realisees qu'elles 
etaient en leur principe, sont devenues legendaires, surtout a partir de 
leur disparition au XVIlIe siecle , consequence directe de l'expulsion des 
Jesuites d'Amerique hispanique. 

Parallelernent se developpa chez les Creoles d 'origine hispanique (sur
tout a partir de la fin du XVIe siecle), l'idee que l'Amerique etait une 
nouvelle terre promise. Mexico fut assimilee audacieusement a la Nou
velle Jerusalem » (14) et le Perou a un nouveau paradis terrestre, le «para
dis occidental» (15). Ces mythes eschatologiques creoles ne faisaient 
que prolonger, sur des bases exegetiques souvent fragiles, les divagations 
des premiers decouvreurs a la recherche de la fon taine de J ouvence , de 
I'Ile des Amazones ou des Sept Cites (16). La devotion a la Vierge Ma
rie, qui aurait elu l'Amerique comme sejour terrestre, a ete un facteur 
important de la croyance utopique en un monde americain predestine 
par la providence (17). Avant d'e tre une «terre d'avenir», comme on la 
qualifia a partir du XIXe siecle , l' Amerique fu t le pays des « temps der
niers» (18). 

Des le XVIe siecle les societes utopiques du Nouveau Monde ont ete 
une sorte de transposition au monde civil, laic, de la regle des commu
nautes religieuses, precisernent des ordres mendiants (franciscains, 
dominicains, augustins) qui avaient ete les premiers evangelisateurs, 
D'autre part, les tres nombreux soulevernents et mouvements de dissi
dence indiens, comparables aux jacqueries des manants de 1'Europe me
dievale , ont eu egalement des composantes messianiques et pour moteur 
psychologique l'aspiration utopique a un royaume de justice (19). La 
revendication sociale (sous une forme evidernment differente de celle 
qu'elle prendra plus tard, a l'ere industrielle) etait done deja presente 
en Amerique dans les utopies judeochretiennes, greffees sur les croyan
ces heritees des polytheismes indigenes , tout au long des trois siecles 
de la colonisation espagnole ou portugaise. Au tout debut du XIXe sie
cle, l'ex-jesuite chilien Emmanuel Lacunza, exile en Italie en 1767 com
me ses freres en religion, ecrivit un traite de La venida del Mesias en 
gloria y magestad (20) qui nous apparait comme une des dernieres uto
pies millenaristes proprement dites. N'oublions pas, d'ailleurs, que les 
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mouvements agrariens ibero-americains, encore en plein XXe siecle, ne 
sont pas fondamentalement differents des revoltes d'Indiens de l'epoque 
coloniale, du point de vue qui nous occupe, Ie caractere utopico-messia
nique (21). 

Au vrai il n'y eut pas de veritable discontinuite entre les utopies de la 
periode coloniale et celles qui apparurent au moment des guerres de 
l'Independance. En effet, dans Ie prolongement de la rebellion de Tupac 
Amaru (22), l'utopie incaique se manifesta sous forme d'une aspiration 
des libertadores a la restauration d'un age d'or perdu: Ie general San 
Martin etai t cense arracher Ie fanion que Pizarro avait plante sur les 
Andes, pour faire renaitre l'empire inca (23). Les chefs de l'Indepen
dance mexicaine, Hidalgo, et surtout Morelos et ses compagnons, invo
quaien tIes manes des caciques indiens comme celles de precurseurs 
vaincus ou supplicies par Cortes ; ils hesiterent entre plusieurs noms 
pour la Nouvelle Espagne qu'ils voulaient liberer du joug colonial : 
«Mexique » ou bien «Empire de l'Anahuac» (24). Les liberateurs eclai
res du Venezuela, Bolivar et Miranda, furent plutot influences par des 
utopistes anglais comme Jeremy Bentham et aussi Joseph Lancaster. 
D'autre part, Ie grand dessein d'une Amerique du Sud confederee, qui 
anima Simon Bolivar, apparait avec Ie recul du temps, et a la lumiere 
des realites continentales, comme une grande utopie politique (25). 

C'est toutefois dans les domaines socio-economiques que l'Amerique 
latine a ete un champ d'essai fecond des doctrines utopiques modemes, 
qui appartiennent toutes a une me me famille ideologique, Ie socialisme 
au sens le plus large. En effet Ie dogme socialiste (26) que fit paraitre a 
Montevideo en 1839 l'ecrivain argentin Esteban Etcheverria (l'auteur de 
«La captive ») n'a vraiment rien de dogmatique et revele plutot un 
grand eclectisme, puisqu 'il invoque tour a tour I'autorite de Saint 
Simon, Lamennais, Tocqueville, Pierre Leroux (alors tres en vogue) et 
Francis Bacon. On en pourrait dire autant de l'ouvrage intitule 0 Socia
lismo (27) du bresilien Abreu e Lima, publie plus tard, en 1855, dans le
que I les references a Charles Fourier et a Robert Owen - a cote de 
Saint-Simon - accentuent Ie caractere d'utopie sociale. L'Arnerique la
tine ne fut done pas principalement un foyer de creation des ideologies 
socialistes utopiques ; elle fut essentiellement un terrain d'experimenta
tion des utopies concues theoriquernent en Europe. 

Cette situation s'explique par l'interference de deux conjonctures his
toriques, l'une americaine , l'autre europeenne. Entre 1820 et 1830, a 
peu pres, toutes les possessions continentales de l'Espagne et du Portu
gal accederent a l'independance (28) et, par voie de consequence, la 
question de I'edification d'une nouvelle societe (qui ne ffrt plus fondee 
sur Ie systerne des «castas») se posa aux jeunes etats iberoamericains. 
Dans ces memes annees les idees des precurseurs du positivisme de 
Comte et des diverses eccles du socialisme utopique, cornmencerent a 
se repandrecomme trainee de poudre, en Europe. Les noms de l'Anglais 
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Robert Owen (mort en 1858) et du Francais Charles Fourier (mort en 
1837) et surtout du comte de Saint-Simon (mort en 1825) suffisent a 
illustrer l'atrnosphere intellectuelle. 

La Revolution de 1830 a Paris, permit aux adeptes des socialistes 
utopistes d'experirnenter leurs idees en creant des cooperatives, des co
lonies et des phalansteres, etc. Mais l'influence de Fourier se fit sentir 
plus tard en Amerique latine et celle de Saint-Simon surtout (29) d'une 
facon indirecte, a travers Auguste Comte. 

Avant merne que fussent ten tees les premieres experiences de com
munautes ou de phalansteres en Amerique , ce qu'on peut appeler le 
«christianisme social», tel qu'il fut exprime dans Le nouveau christie
nisme (30) de Saint-Simon en 1824 et, dix ans plus tard, dans Les pa
roles d'un croyant (31) de Lamenanais, ebranla les consciences des mi
lieux intellectuels et politiques. Ce qu'il est convenu d'appeler en Ar
gentine l'esprit «de Mayo » (32) inclinait deja en ce sens : la fraternite 
humaine, la foi en I'education et au progres, la soif de liberte, En me
me temps que ces themes, dont les uns venaient des Lumieres du 
XVIIIe siecle et les autres (l'esprit libertaire) etaient lies au liberalisme 
et au romantisme, se developpa une premiere version d'un populisme 
nationaliste. La pensee de Mazzini, le theoricien de l'unite italienne et 
les equipees militaires de Garibaldi, ont joue un grand role dans la cris
tallisation de l'utopie nationale-dernocratique , comme l'a pertinemment 
souligne Carlos Rama, dans un ouvrage classique (33). 

Une ere nouvelle s'ouvrit en Amerique latine, comme un contrecoup 
direct de la Revolution de 1848 en France et des evenements qui suivi
rent, en particulier le coup d'Etat de Louis Napoleon Bonaparte. Le 
nouvel empereur precipita vers l'exil un grand nombre des socialistes 
utopiques, qui avaient fait 48, en particulier les plus actifs et les plus 
eminents theoriciens. L'Amerique, plus que comme une simple terre 
d'asile, leur apparut comme un nouvel Eden, ou semer leurs idees pour 
en recolter bientot les fruits. On est frappe par l'importance massive du 
role de l'immigration dans le developpernent des «colonies) utopiques 
experimentales, dont les initiateurs furent presque toujours des Euro
peens: l'Anglais Owen (au Texas), le Francais Enfantin (au Mexique) , 
l'Italien Rossi (au Bresil) , le Grec Rhodakanaty (au Mexique), I'Espagnol 
Ramon de la Sagra (a Cuba), le Francais jean Benoi t Mure (un medecin 
lyonnais) etc... La voie avait ete ouverte par une Franco-peruvienne, la 
celebre Flora Tristan - qui se trouve d'ailleurs etre la grand-mere du 
peintre Paul Gauguin... Il faut introduire des distinctions dans le desor
dre geographique, et cosmopolite de cette enumeration, au demeurant 
incomplete. 

Apres 1848 Ie courant fourieriste, a travers un eminent disciple de 
Fourier, Victor Considerant (34) qui fit un premier voyag~ au Texas, en 
1852, d~vait jouer un role exemplaire. Dans son grand oeuvre, la theorie 
de l'unite universelle (35), Fourier avait place le «rnagnat » du monde 
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au Mexique (cette idee nous semble avoir ete inspiree par Humboldt). 
V. Considerant fonda en 1855 le phalanstere de «La Reunion» (a pro
ximite de l'emplacement de la ville actuelle de Dallas) ; cette colonie 
reussit a se maintenir jusqu 'en 1863 ; elle avait reuni environ trois cents 
colons. Considerant profita de l'intervention francaise au Mexique pour 
ecrire une lettre-programme au marechal Bazaine et l'on peut, avec 
S. Zavala, se poser la question de savoir si cette demarche eut une 
influence sur un decret favorable aux peons des haciendas, que fit voter, 
en 1865, I'irnperatrice Charlotte. 

Ce dernier exemple, parmi d'autres, nous montre que les utopistes ne 
repugnaient pas a faire appel a des gouvernements d'une legimite incer
taine, ou merne a des tyrans. Fourier tenta de persuader le dictateur du 
Paraguay, le fameux Docteur Francia - dont le romancier Roa Bastos a 
ecri t la biographie imaginaire sous le ti tre Yo, el Supremo (36) et son 
disciple Tandonnet suivra cette voie, en essayant d'obtenir du tyran ar
gentin Rosas, l'initiative d'une colonie phalansterienne. Les Saint-Si
moniens n 'hesiterent pas a s'adresser a des banquiers, Michel Chevalier 
aux freres Pereire ; le vicom te de Maua, au Bresil, etai t lui-merne un 
banquier. II est bien clair qu'une uni te de vue democratique et libertaire 
n'existait pas entre les differents courants du progressisme utopiste. 

La tendance dominante, d'origine saint-simonienne, l'emporta sous la 
forme du positivisme d'Auguste Cornte. Le phenomene a ete ample
ment etudie pour le Mexique, par Leopoldo Zea (37) ; des travaux de 
moindre ampleur lui ont ete cons acres pour d'autres pays d'Arnerique 
latine , en premier lieu le Bresil, ou la «religion positive» (38) se subs
ti tua litteralernen tala religion catholique, dans une partie de la popula
tion (I'elite urbaine principalement). Deux des trois termes de la devise 
positiviste : «I'Amour pour principe, l'Ordre pour base, le Progres pour 
but», sont encore inscrits sur le pavilIon national bresilien . Au Mexique, 
sous le gouvernement de la Reforrne, preside par Benito Juarez (qui est 
encore aujourd'hui pour les Mexicains la reference supreme), la philoso
phie positive devint l'ideologie officielle (38) ; elle le demeura pendant 
tout le long «regne . du general Porfirio Diaz, auquel mit fin la Revo
lution de 1910. 

Durant cette periode qui couvre la seconde moitie du XIXe siecle, les 
experiences de colonies utopiques ne furent pas d'un succes durable, 
mais il y en eut de nombreuses : «Icariens», d'Etienne Cabet au Texas, 
«Owenistes » a Topolobampo (Sinaloa), socialistes neo-australiens au 
Paraguay (colonie «Cosme »}, ecole-phalanstere a Chalco (Mexique), 
fourieristes au Bresil avec les colonies d'Oliveira et de Palmi tar (Santa 
Catarina), colonie de la Cecilia (Parana), fondee par Giovanni Rossi, 
colonie anarchiste «Cosmos», au Bresil aussi. Toutes ces «colonies» sont 
encore imparfaitement etudiees ; on en saura beaucoup plus lorsque 
P.L. Abramson aura terrnine les recherches qu'il a entreprises sur ce su
jet. 
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Sans pretendre aboutir a une VISIOn systematique de ces courants 
d'idees utopiques et du foisonnement de publications et d 'initiatives 
concretes telle s que les multiples creations de «colonies», on peut re
marquer deux grandes orientations. L'une, la plus coherente du point 
de vue theorique , derive de I'ceuvre de Saint-Simon et atteignit son apo
gee avec I'adoption de la «philosophic positive » (ou merne de la «reli
gion positiviste ») (39) d'Auguste Comte par l'Etat au Mexique et au 
Bresil, e t sa large diffusion en Argen tine et au Chili, notammen t. Selon 
cette tradition, l'accent est mis sur l'ordre social et politique ainsi que 
sur Ie developpernent econornique (construction de chemins de fer, 
e tc.) ainsi que sur Ie progres des sciences et des techniques (40). Ce 
programme a etc accompagne d'un anticlericalisme militant , Ie clerge 
catholique etant accuse d'entretenir I'obscurantisme. La tendance fou
rieriste demeura par comparaison un peu marginale et ses realisations 
episodiques, Mais dans les deux cas, I'aspiration au progres sous forme 
d'une organisation superieure du travail et de la societe, ont eu un role 
central. 

Tel ne fut pas le cas, apres 1848, des colonies anarchistes d'inspira
tion proudhonienne, garibaldienne et bakouniniste plus tard. Si, comme 
il est aise de Ie comprendre, ces courants libertaires n'eurent pas la 
faveur des gouvemements autoritaires de I'Arnerique latine au siecle 
passe, ils ont eu des prolongements importants dans Ie syndicalisme ou
vrier du XXe siecle , Anarchiste et surtout egalitariste fut notamment la 
« Societe de l'egalite», creee par deux jeunes chiliens, qui avaien t sejour
ne a Paris et reverent (d'une facon totalement idealiste ) de refaire dans 
leur pays les Trois Glorieuses. Apres divers incidents, la conspiration 
qu'ils avaient ourdie incita Ie gouvemement de Montt a dissoudre la 
societe e t a exiler ses animateurs, en 1850. Arrete au Chili, Francisco 
Bilbao se refugiera ensuite en Argentine et, dans ses ecrits, prendra 
nettement ses distances a l'egard des idees de Saint-Simon et des epigo
nes positivistes et fourieristes (41). 

Plus tard, en 1868, la rebellion de Juan Bustamante au Peron, fut une 
tentative de repetition, ou de transposition, de la Revolution de 48 a 
Paris. Vel's 1840 l'ingenieur francais Vauthier avait peut-etre introduit 
le socialisme utopique a Recife. Une oeuvre comme Ie voyage en lcarie 
(42) d'Etienne Cabet, qui aboutit a la creation d'une colonie anar
chiste au Texas, puis en Illinois, eut une grande diffusion dans tout Ie 
continent. La tentative de Rhodakanaty de creer une communaute 
agraire avec des paysans mexicains, vers 1860, fut un projet revolution
naire, rappelant, selon Carlos Rama, les idees de Bakounine, plutot 
qu'une entreprise f'ourieriste , 

Ces initiatives epherneres pour faire vivre des colonies utopiques, 
ces revoltes reprimees et surtout, peut-etre , la masse des traductions 
de Fourier, Lamennais, Auguste Comte, Proudhon et des publications 
periodiques socialistes, utopistes, anarchistes, laisse~ent des tracc:s pro
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fondes dans beaucoup d'esprits. Privilege, au debut, des fils de tamille 
qui avaient fait des etudes en Europe, ou des immigrants europeens eux
memes (l'immigration elle-rneme ri'etait-elle pas une utopie ?) les idees, 
vraiment nouvelles alors, des utopistes francais et anglais s'etaient vulga
risees, On les retrouve aux origines du syndicalisme ouvrier, en particu
lier au Chili, au Mexique, en Argentine et en Uruguay (43) (comme en 
France ou I'anarcho-syndicalisme a joue un grand role jusqu 'a la Deuxie
me lntemationale). A I'epreuve des evenements, ces mouvements ou
vriers embryonnaires ne seront pas d'un poids suffisant, face a l'ecrasan
te superiorite numerique du monde rural et aux racines anciennes de ses 
convulsions, ainsi pendant la Revolution mexicaine. 

Les rebellions paysannes (indiennes) ont continue pendant toute 
cette periode a etre marquees d 'un sceau utopique, par exemple celIe de 
Julio Chavez Lopez au Mexique, qui se produisit la merne annee que 
celle de Juan Bustamante au Perou, en 1868. Plus tard, pendant la 
Revolution mexicaine de 1910, Ie mouvement zapatiste et Ie mouve
ment «cristero » , qu'on a souvent a tort opposes l'un a l'autre, ont ete 
guides par des chefs charismatiques vers un retour utopique a un age 
d'or perdu. Ces deux cas ont ete amplement etudies en France, respecti
vement par Francois Chevalier (44) et par Jean Meyer (45) ; aux Etats
Unis par John Womack (46) ; il n'est done pas necessaire d'y insister ici. 
Notons seulement que par leur composante religieuse essentielle, la 
Vierge de Guadalupe et le Christ Roi pris pour emblernes de la revolte, 
ces deux grands soulevernents paysans, ont ete plus proches des jacque
ries messianiques des siecles passes , que des utopies socialistes ou scien
tistes du XIXe siecle , avec lesquelles ils n'avaient aucun rapport. La 
merne remarque s'appliquerait aux communautes chretiennes inspirees 
par la « theologie de la liberation» (47). 

L'heritage des philosophies utopiques du siecle demier, qu 'elles soient 
d'origine francaise (surtout) ou anglaise, qu'elles soient parvenues en 
Amerique latine grace a l'emigration de revolutionnaires refugies de 
Paris ou de Vienne, ou a travers des editions et des traductions , doit 
etre cherche dans deux directions principales. D'abord, repetons-le car 
c'est important, dans l'ideol ogie des mouvements ouvriers ; d 'autre part 
dans l'ideologie politique. Dans ce dernier domaine, il s'agit le plus sou
vent d'une sorte d'idealisme humaniste, qui, avec ses variantes histori
ques et nationalistes, peut aller de la pensee d'un Flores Magon au Mexi
que, a celIe d 'un Gonzalez Prada, au Perou , C'est dire que l'Etat peut 
etre un recuperateur d'une telle pensee et priver eventuellement l'uto
pie de son ressort romantique et anarchique, pour la muer en discours 
officiel. 

Aux ycux des Europeens, dans les crises graves, de la crise spirituelle 
du XVle siecle , et la Revolution de 48, a la Deuxierne Guerre mondiale, 
I'Amerique (qu'elle soit latine ou anglo-saxonne) n'a jamais cesse 
d 'apparai tre comme un refuge et un recours contre la fatalite de l'his
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toire. Lorsque les huguenots francais, encourages par I'amiral Coligny, 
fonderent au Bresil la «Fran ce antarctique) (50), leur ephernere utopie 
ouvrit une voie, que n 'a pas encore fermee dans les annees quarante de ce 
siecle l'ecrivain autrichien Stephan Zweig, lorsqu'il ecrivit a Rio Bresil, 
terre d'auenir. Dans ccs memes annees tragiques de l'histoire europeen
ne modeme, un chretien inspire comme le Francais Georges Bemanos 
tenta d'implanter son phalanstere familial dans la Chaco paraguayen, 
puis a Pirapora au Bresil (51). Le mirage americain n'a rien perdu de sa 
vertu fascinatrice, merne si la «France antarctique» a tourne au desastre, 
meme si Bemanos est revenu, desenchante, mourir en France, merne si 
Zweig mit fin a ses jours a Petropolis, en cette terre bresilienne qu'il 
avait revee «de resurrection». L'image conceptuelle des utopies scien
tistes et l'eschatologie judeo-chretienne , la foi en un regne de justice, 
n 'ont cesse d'interferer et continueront longtemps encore , sans doute, a 
susciter en Amerique latine l'apparition de mouvements et de commu
nantes populaires plus ou moins evangeliques (52), plus ou moins socia
listes, toujours messianiques et utopistes, dans un climat charismatique. 

Si l'utopie a la vie dure, c'est qu 'elle se nourrit des malheurs de I'hu
manite et, depuis bien tot un demi millenaire, l'esperance utopique du 
monde occidental a elu pour sejour l'Arnerique, un «eternel . Nouveau 
Monde , 
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JACQUES LAF AYE 
L 'AMERIQUE LA TINE: 
TERRE D 'UTOPIE DU X VIe SIECLE 
A NOS lOURS 

Depuis un demi millenaire l'espe
rance utopique du monde occidental a 
elu pour sejour I'Amerique . L'image 
conceptuelle des utopies scientistes, 
l'eschatologie judeo-chretienne, la foi 
en un regne de la justice n'ont cesse 
din terferer. Des Ie XVle siecle , les so
cietes utopiques du Nou veau Monde 
se sont nourries des utopies forgees 
theoriquement en Europe sans connai
tre de veritable discontinuite jusqu'a 
l'Indeperidance. C'est toutefois dans 
les domaines socio-econorniques que 
l'Amerique latine a ete un champ fe
cond d 'experimentation des doctrines 
utopistes modernes. 

JACQUES LAF AYE 
AMERICA LATINA , TIERRA DE 
UTOPIA DESDE EL SIGLO XVI 

Desde hace medio milenario la espe
ranza utopica del mundo occidental se 
ha trasladado hacia America . La ima
gen conceptual de las utopias cien tistas, 
la escatologia judeo-cristiana, la fe en 
un reino de justicia no cesaron de pro
ducir interferencias. Desde el siglo XVI, 
las sociedades utopicas del Nuevo 
Mundo se alimentaron con las utopias 
forjadas teoricamente en Europa sin 
conocer verdadera discontinuidad has
ta la lndependencia. Sin embargo es en 
los dominios socio-economicos que 
Am erica latina rue un campo fer til de 
experimentacion de las doctrinas uto
pistas modernas. 

JACQUES LAF AYE 
AMERICA LA TINA : TERRA DE 
UTOPIA DO SECULO XVI ATE 
HOlE 

Faz meio milenio que a esperanca 
utopica do mundo occidental escolheu 
America como estadia . A imagem con
ceptual das utopias cientistas, a escato
logia judeo-cristiana, a fe no reinho da 
justica nao deixaram de interferir. Des
de 0 seculo XVI, as sociedades utopi
cas forjadas teoricamente na Europa 
sem conhecer uma verdadeira disconti
nuidade ate a Independencia. Mas e 
nas aeras socio-economicas que Ameri
ca Latina foi urn campo fecundo de 
experimentacao das doctrinas utopis
tas modernas. 

JACQUES LAFAYE 
LA TIN AMERICA : UTOPIA LAND 
FROM THE XVIth CENTUR Y TO 
THE PRESENT DA Y 

For half a thousand years the Wes
tern world's utopian aspiration has 
chosen its abode in America. The con
ceptual image of scientistic utopias, 
Judeo-Christian eschatology, faith in 
the reign of justice have not stopped 
in teract ing. From the XVlth century 
utopian societies of the New World 
have fed off utopias that were theore
tically forged in Europe without being 
aware of real discontinuity until Inde
pendence. It is nervetheless in socio
economical fields that Latin-America 
has been a rich field of experimenta
tion in modern utopian doctrines. 
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URBANISME ET ARCHITECTURE 
EN AM£RIQUE LATINE 

Yves Bruand * 

Aborder le problerne de la creativi te en matiere d'architecture dans 
un dornaine aussi vaste que I'Amerique latine est une tentative delicate, 
Mais nous ten tons le pari car telle es t la regle du jeu... E t limi tons-nous 
au domaine chronologique de la periode coloniale. 

Il existe des traits communs a l'Amerique espagnole et a I'Amerique 
portugaisc. Dans les deux cas les conquerants se sont installes pour 
exploi ter en faveur de la me tropole les richesses minieres et agricoles 
des pays conquis j la creation des villes et des grandes plantations (ha
ciendas oufazendas) ont correspondu ala fois a une volon te de quadril
ler les nouveaux terri toires afin de mieux les dominer et a la mise en 
oeuvre de la politique econornique susdite. Ces preoccupations materiel
les furent accornpagnees d'un souci d'evangelisation et de conversion 
des Indigenes qui firent du clerge seculier et surtout regulier des auxiliai
res capitaux de la Conque te. Les ordres religieux benedictins, francis
cains, mercedaires et surtout jesuites jouerent un role de premier plan 
et se virent systernatiquement accorder des emplacements privilegies 
dans les villes nouvelles. L'architecture religieuse a ete l'elernent moteur 
du developpernent urbain et le fleuron principal de la creativite archi
tecturale. 

Les differences sont malgre tout plus importantes encore. Espagnols 
et Portugais ont transfere de l'autre cote de l'Atlantique l'architecture 
de leur pays d'origine en l'adaptant aux moyens techniques et aux res
sources plus ou moins limites dont ils disposaient sur place, si bien que 
ce sont deux mondes architecturaux bien distincts que nous y retrou
vons. Merrie l'union des deux couronnes entre 1580 et 1640 n'a laisse 
aucune trace au Bresil qui continua a etre administre de Lisbonne. Les 
seuls edifices hispano-americains qu'on y rencontre, dans les anciennes 
missions jesuites de l'actuel Rio Grande do SuI, se trouvent en effet 
dans des territoires qui appartenaient a la mouvance castillane et ne 
furent annexes que tardivement. 

* Universite de Toulouse Le Mirail 
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- L'URBANISME 

La principale caracteristique de l'urbanisme en Amerique espagnole 
est la rigueur du plan de la plupart des villes qui ont ete creees ou deve
loppees. L'adoption du plan en damier, avec des places constituees par 
la non-construction d'une ou de plusieurs cases de ce damier et des rues 
debouchant sur ces places par les angles a ete Ie parti prefere des fonda
teurs. Les edifices publics civils et religieux etaient implantes sur Ie 
pourtour des places et une stricte hierarchic etablie, particulierernent 
nette lorsqu'il s'agissait d'une capitale ou d'un chef-lieu de circonscrip
tion ou la Plaza Mayor regroupait sur ses cotes la cathedrale, Ie palais du 
gouverneur et I'ho tel de ville _Ce schema d 'urbanisation avai tete codifie 
par les Ordenanzas de descubrimiento y poblacion edictees en 1573 par 
Philippe II (148 articles dont 44 sur les reglernents concernant les villes 
nouvelles: choix des sites, forme et elements des villes, repartition des 
maisons) ; il est en fait bien anterieur et deja contenu dans les diverses 
instructions dictees par les rois d'Espagne a leurs representants en 
Amerique et aux conquistadores. II y a done eu des I'origine une inter
vention du pouvoir politique et de I'administration centrale pour impo
ser un urbanisme coherent fonde sur un dessin geometrique regulier 
dont la repetition des elements permettait un developpernent continuo 
Le schema-type apparait a Lima des 1535 : darnier parfait avec 110ts 
carres, place principale bordee sur trois cotes par la cathedrale, la maio 
son du gouverneur et le conseil municipal (Cabildo). II fu t repris dans les 
creations qui se succederent : Bogota (1538), Santiago (1541), Buenos 
Aires (1536 et 1580), Antigua au Guatemala (1543). Dans les villes 
construites sur l'emplacement des anciennes cites precolornbiennes 
comme Mexico, Cuzco et Quito dont Ie plan etait lui-merne tres regu
lier, Ie trace anterieur a joue un role decisif dans la mesure ou I'archi
tecture indigene fut frequernment reutilisee comme fondations des nou
velles constructions. Ce serait toutefois une erreur de conclure que Ie 
plan-type impose par les Espagnols en Amerique est ne de cette influen
ce. II etait deja en germe a Saint-Domingue, et les instructions envoyees 
a Pedrarias Davila lors de son debarquernent sur Ie continent en 1514 
etaien t categoriques : il devait fonder des cites ordonnees, avec place, 
eglise , rues tracees en ligne droite. Le schema d'urbanisation adopte ne 
decoule pas non plus de l'application des theories urbanistiques de la 
Renaissance italienne qui pronait avant tout une conception radiale; 
c'est en fait la poursuite de la tradition des villes neuves du Moyen 
Age, developpee avec des moyens exceptionnels a l'echelle d'un conti
nent ou les espaces libres ne manquaient pas. Le parti adopte avai t de 
nombreux avantages : il etai t simple a realiser ; il offrait un cadre mo
numental coherent, illustrant une politique de prestige avec mise en 
valeur des principaux elements d'archi tecture et etablissement d'une 
hierarchic stricte ; il correspondait au gout de regularite et de syrnetrie 
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qui s'imposait de plus en plus it cette epoque ; il permettait en fin une 
croissance organique par adjonctions successives convenant parfaite
men t it un programme de developpernent progressif necessaire pour des 
fondations ex nihilo . Les seules creations qui ont echappe partiellement 
it la rigueur du plan preetabli sont les villes minieres de montagne e t 

certains ports ou la topographie rendait difficile I'adaptation d'un sch e
ma trop rigide ; mais merne dans ce cas, il y eut toujours un souci de 
maintien d'une composition relativement claire et ordonnee , bien quc 
plus souple , 

II en alia tout differernmen t avec les colonisateurs portugais au Bresil. 
Abordant une con tree uniquement peuplee de tribus indiennes encore it 
I'age de pierre, ils accorderen t la priori te aux necessi tes de defense et 
leur choix se porta tout naturellement sur les sites faciles it proteger 
losqu'ils creeren t des agglomerations. Leur preference marquee pour les 
collines et les cre tes dominant la cote ou les cours d'eau riverains, corres
pondait d'ailleurs it une tradition bien etablie au Portugal et leur per
mettait de recreer l'ambiance de leur pays, souci bien caracterise , que 
nous retrouverons dans I'archi tecture , L'absence d 'une poli tique dc 
prestige imposee par I'administration royale et Ie fait que les initiatives 
furent presque toujours laissees it des particuliers ou it des ordres reli
gieux,conduisirent it un desir d'operer aux moindres frais. On se garda 
done d'effectuer les amenagernents non indispensables, on contourna les 
obstacles, on attaqua les pentes par le biais Ie plus facile pour l'ouver
ture des voies de communication sans se preoccuper outre mesure 
d'eventuels traces sinueux s'accrochant aux courbes de niveaux. Olinda 
(Pemambouc) , fondee en 1535 , nous offre un exemple significatif de 
cette maniere d'agir. Un comportemen t sirnilaire se retrouva au XVIIIc 
siecle dans l'interieur du pays lorsque la ruee des chercheurs d'or sur les 
sites ou avaient ete decouverts des gisements conduisit it une intense 
urbanisation des zones minieres. La souplesse du rese au de voirie n'cx
cluai t cependan t pas une certaine recherche de regulari te lorsque le 
terrain le permettai t, surtout lorsqu'il s'agissai t de vilies auxquelles 
e tait confie un indiscutable role de . representation comme Salvador 
(Bahia), la premiere capitale du Bresil. Fondee en 1549 sur une eminen 
ce bordant la baie de tous les Saints par le premier gouverneur general 
du Bresil, Tome de Souza, envoye par Ie roi avec cette mission specifi
que, la cite ne tarda pas it s'etcndre sur les collines voisines Ie long des 
ligne s de crete, puis a se doubler d'une seconde agglomeration batie 
pres du port au pied de la falaise. Les representations du XVlIe siecle 
nous montrent l'habile te des maitres d'ceuvre portugais a effectuer la 
synthese d'un canevas ordonne convenant it la noblesse d'une ville 
neuve avec l'exploitation d'un site ctroi t et haut perche , au contour va
rie, excellent pour une place forte mais difficile a relier avec ses excrois
sances lorsque le noyau primitif fut devenu insuffisant. Lcs vastes places 
bordees par les principaux monuments publics acraient une composi
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tion aux rues droites , inspiree par un schema orthogonal de base adroi
terncnt inflechi, applique sans aucune rigidi te. Contrairement aux capi
tales espagnoles, il n'y avait pas de place principale concentrant les edi 
fices les plus represen tatifs, mais dispersion de ceux-ci sur diverses pla
ces entre lesquelles il n 'existait pas de hierarchic. Les soucis de perspec
tive ct de mise en valeur des monuments importants n'etaient pas ne
gliges, resultant plus toutefois d'une exploitation intelligente du site 
que d'une planification preetablie. Le maintien de la vue sur la baie 
dans certains cas privilegies relevait du merne souci. 

Si les Portugais on t eu ten dance a recons ti tuer en Amerique Ie cadre 
urbanistique de la me tropole , il en alia egalemen tainsi pour les Hollan
dais lorsqu'ils s'etablirent a Pemambouc (1630-1654) ; abandonnant 
Olinda, ils developperent a quelques kilometres de la Ie port de Recife 
dans une zone marecageuse au confluent de deux cours d'eau ; ils y tra
cerent des canaux et aujourd'hui encore la ville a conserve une certaine 
cmpreinte de cette occupation qui n'a pourtant dure qu'un peu plus de 
vingt ans. Lcs divers pays colonisateurs ont donc marque de leur sceau 
l'Arnerique latine, Ce sont indiscutablement les Espagnols qui ont eu la 
politique urbanistique la plus coherente et la plus creatrice. L'imposi
tion d'un damier coordonne et hierachise, merne si on releve des prece
dents dans I' An tiquite e t l'Europe medievale , a ete erigee en systeme et 
menee avec une ampleur totalement nouvelle. Les Portugais en revanche 
se sont avant tout soucie de reproduire Ie cadre urbain de la rnetropole 
en s'adaptan t au site et aux conditions locales; ils ont pratique un urba
nime au coup par coup fort eloigne des preoccupations theoriques en 
matiere de plan ou de trace, mais ils ont su faire preuve d'originalite 
dans la mise au poin t des solutions pratiques adoptees. 

- L 'ARCHITECTURE 

La poli tique urbanistique des Espagnols en Amerique impliquai t un 
developpernent parallele et imrnediat d'une architecture de qualite et de 
prestige. Les conquerants hispaniques construisirent donc des leur ins
tallation d'importants edifices religieux et civils dont un nombre appre
ciable est encore conserve. Cette activi te archi tecturale ne cessa de pren
dre de I'ampleur avec Ie developpernent des colonies. Les materiaux uti
lises furen t la pierre dans les regions qui en possedaicnt, la brique, Ie bois 
e t Ie pisco Les diverses techniques ctaient couramment pratiquees en 
Espagne et architectes et maqons venus de la peninsule les appliquerent 
irnmediatcment en Amerique. Sur Ie plan stylistique egalement I'archi
tecture hispano-americainc fut etroitement liee a celie de la metropole 
pendant toute la periode coloniale, bien qu'il y ait eu une certaine di
versification locale qui alia s'accentuant du XVIe au XVIIIe siecles, Dans 
un premier temps les styles gothique et plateresque s'rmposerent 
concurremment a Saint-Domingue puis sur Ie continent, notamment en 

106 



Nouvelle Espagne, mais Ie vocabulaire architectonique de la Renaissance 
supplanta rapidement celui du gothique, merne dans l'architecture reli
gieuse. L'influence mudejar, surtout sensible dans la decoration interne 
des charpentes (artesonado) et dans la confection des jalousies couvrant 
les fenetres et balcons des maisons, demeura en revanche presen te tardi
vement. Les cathedrales des XVle et XVlIe siecles s'inspirerent de leurs 
congeneres andalouses de Grenade et Jaen, privilegiant le parti it triple 
vaisseau alors que les eglises de couvents furent generalement it nef uni
que bordee ou non de chapelles laterales. Les traits locaux specifiques 
son t dus it des circonstances particulieres, comme Ie renforcement de s 
murs et des contreforts qui donnent aux edifices un aspect massif dans 
les regions sujettes aux tremblements de terre. II faut toutefois signaler 
la nouveau te des edifices destines it I'evangelisation des Indiens. Les 
couvents se doterent en bien des cas d'un atrium avec des oratoires (po
sas) aux angles et une chapelle ouverte sur Ie portique de l'atrium afin 
que les non-chretiens puissent assister it l'office sans penetrer dans Ie 
sanctuaire. Les Indiens etaient d'ailleurs habitues aux ceremonies rel i
gieuses en plein air et c'etait un moyen efficace de les attirer. Si les cha
pelles de ce type disparurent it la fin du XVIe siecle avec la conversion 
volontaire ou irnposee des Indigenes, dont Ie nombre avait d'ailleurs 
diminue drastiquement du fait des ravages provoques par les epidemics 
importees par les Europeensv l'atrium it posas se main tint longtemps. 
Les villages de missions et notamment les reductions jesuites du Para
guay correspondaicnt aussi it un programme entierernent nouveau et 
donnerent lieu it des ensembles ordonnes tres simples dans leur concep
tion essentiellement fonctionnelle. La main-d'oeuvre indienne a parfoi: 
laisse sa marque dans la decoration peinte ou sculptee mais son influen
ce est toujours restee marginale. Le baroque s'est developpe tardive
ment, it la fin du XYlIe siecle et surtout au XVIlIe, comme en Espagne 
d'ailleurs. II n'a guere affecte la structure des eglises ou la tradition ma
nieriste est restee predominante. L'accen t a en revanche ete mis sur la 
decoration interieure [yeseriasi et exterieure (facades-re tables it I'orne 
mentation exuberante ). La vivaci te de la polychromie, l'amour des for 
mes polygonales et chan tournees, les motifs sculptes couvrant la totalitc 
des surfaces disponiblcs en noyant parfois les elements architectoniques 
en sont les caracteres les plus marquants et ont donne it certaines re
gions de Nouvelle Espagne (Puebla, Oaxaca) ou du Perou (Cuzco, Are 
quipa) des styles specifiques. Bien qu'il se soit agi de regions ou les civi
lisations precolombiennes avaien t attcint un haut niveau, ce triomphe di 
decor hispano-arnericain n'y puise pas ses sources [merne si quelques 
motifs occasionnels on t pu s'y glisser) ; il resulte de la conjonc tion 
d'une sene de facteurs importes et de facteurs locaux : vocabulairr 
arc hi tectonique churrigueresque, permanence du plateresque, desir de s 
autorites religieuses de se servir des voutes et des facades comme d'un. 
bible historiee pour l'education des Indigenes, inclination natureIle de 
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ceux-ci pour l'abondante decoration et la polychromie, existence d'un 
artisanat susceptible de faire face aux besoins dans ce domaine. 

En matiere d'architecture civile de grands edifices publics furent 
construits aussitot apres la Conqucte mais l'nctivite dans ce domainc nc 
cessa de s'amplifier au cours des siecles du fait des nouvelles fondations, 
des transformations, restaurations, e t reconstructions ; ces dcrnieres 
~taient motivees soit par l'etat de delabrernent des batiments an terieurs, 
soi t par Ie desir d'avoir des ouvrages plus grands, mieux adaptes au deve
loppement des administrations et au gout du jour, soit a la suite de 
catastrophes naturelles ayant redui t a l'etat de decombres ceux qui les 
avaient precedes, comme ce fut a plusieurs reprises Ie cas a Antigua 
(Guatemala), finalement abandonnee comme capitalc apres Ie tremble
ment de terre de 1773. Comme pour I'architecture religieuse la tradi
tion hispanique est reine : palais a tours d'angles avec souvent un porti
que a arcades au rez-de-chaussee, patios interieurs bordes de galeries, 
grands portraits sculptes, decoration plateresque, mudejar ou churri
guerresque qui envahi t au XVllle siecle , exterieurs e t in terieurs (arcades 
chan tournees des patios), succedant a la severite du style herrerien, II 
en va de me me pour I'architecture privee qu'il s'agisse des magnifiques 
demeures des grands digni taires ou de celles moins riches des colons 
espagnols et de la bourgeoisie locale. Les maisons repondaient parfois 
a un programme impose par les reglements d'urbanisme, (maisons a 
arcades autour de la Plaza Mayor dans de nombreux cas). Une unite 
voulue marquait de ce fait le centre des villes ou residaient les classes 
dominantes, Ie caractere monumental qui en resultait etan t moins sen
sible au fur et a mesure qu'on s'en eloignait. Les maisons modestes, 
construites souvent en pise et en bois, appliquaient les memes principes, 
gardan t un cachet hispanique bien type avec souven t des references re
gionales d'origine , comme d'ailleurs de nombreux palais (balcons exte
rieurs fermes par des jalousies inspirees des moucharabiehs andalous, fcne
tres a barreaux). Seuls les villages et quartiers habi tes par les lndiens 
echappaient a cette influence sur Ie plan purement architectural, mais 
les cases indigenes etaient souvent rnasquees derriere de hauts murs bor
dant un rese au de voies au trace orthogonal parfaitement insere dans le 
schema d'urbanisme cher au colonisateur. La creativite de l'architecture 
hispano-arnericaine est done etroi terncnt liec acelle de la Peninsule lbe
rique et suivit une evolution parallele ; elle ne se confond pas toutefois 
avec elle dans la mesure ou il y eut adaptation a un milieu nouveau et a 
des circonstances diverses de celles rencon trees en Espagne ; l'unite des 
premieres realisations d'un bout a I'autre du continent fit place peu a 
peu a l'affirrnation de personnali tes regionales qui allerent en s'ampli
fiant et parfois a l'apparition de styles locaux bien caracterises, notam
ment au XVllle siecle , 

Le cas du Bresil cst bien different. La colonisation fut au depart tres 
lente e t confiee a l'initiative privee ; il n'y cut done pas dc construe
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tions de prestige jusqu'au milieu du XVle siecle et il semble bien que 
merne apres la fondation de Salvador comme capitale de la nouvelle 
colonie en 1549 Ies batiments eleves furent des plus modestes. De tou
tes facons il ne nous reste apeu pres rien de cette periode car les grands 
cen tres d'activi tes se trouvaient dans la zone nord-est qui eut asubir les 
attaques ou I'occupation hollandaise. Salvador fut prise et incendiee en 
1624-1625, les capitaineries de Pemambouc, Paraiba, Rio Grande do 
Norte passerent sous domination neerlandaise (1630-1654). Les eglises 
furent detruites ou pillees par I'envahisseur protestant. C'est done para
doxalement dans Ie sud du pays, Ie moins developpe a l'epoque et sur
tout en zone rurale que nous trouvons quelques vestiges des edifices de 
I'cpoque missionnaire. Les villages jesuites de Carapicuiba, Embu, Sao 
Miguel , proches de Sao Paulo, Iondes au debut du XVIIe siecle nous 
montrent des batiments aux murs en pise ou torchis renforces par une 
armature de bois (poteaux corniers, piliers de verandas, encadrement 
de portes et fenetres) ; la charpente supportant Ie toit de tuiles canal est 
simplement p osee sur les parois ; les espaces libres laisses entre les deux 
elements contribuent aeclairer l'interieur et permettent une bonne ven
tilation destinee a lutter contre la chaleur. Nous avons la une transposi
tion de l'architecture portugaise avec adaptation au climat et aux 
moyens locaux : bois e t terre pike se substituent a la pierre et au blo
cage mais le principe est Ie merne (murs en materiau fruste masque par 
un reveternent peint uniforme, elements renforcant la structure laisse 
a nu). Les maisons de plantation erigees au XVIle siecle dans la merne 
region (casa do bandeirante a Sao Paulo, sitios de Sao Roque ou Coria, 
relevent de la merne technique. Leur disposition est originale. Le plar
carre a perrnis de regrouper les elements essentiels dans un batimem 
tres simple, bas et masse sous un toit aquatre pentes largement debor
dant. La seule decoration concemait les corbeaux soutenant l'avancee 
du toit parfois elegamment sculptes. Le souci d 'economie et Ie carac
tere fonctionnel etaien t predorninan ts mais ces demeures depouillees 
de tout element superflu n'en ont pas moins une certaine noblesse e 
une indeniable beaute due a leurs proportions tres sures et a leur par 
faite insertion dans Ie site. 

L'architecture urbaine des XVIIe et XVIIle siecles s'inspira des me
mes principes. L'unite qui caracterise les villes encore bien conservee 
de cette epoque , qu 'il s 'agisse des quartiers anciens de Salvador ou de s 
ensembles pratiquemen t intacts des cites minieres du XVIlIe siecle 
comme Ouro Prete, Sabara ou Diamatina (Minas Gerais) n'est pas seu 
lement due au fait que les mai tres d'ceuvre et artisans portugais cons
truisaient naturellement comme dans leur pays. II y eut une volon te 
bien affirrnee dans les mandements royaux de voir donner aux agglome
rations luso-bresiliennes un caractere specifiquernent lusi tanien : les par 
ticuliers se voyaient souvent imposer un type de facade determine, ave , 
une certaine liberte pour I'amenagernent de l'interieur et du front postc 
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rieur invisibles de la rue. Les materiaux utilises furent dans la mesure du 
possible proches de ceux employes en metropole , Aucun problerne ne se 
posait pour l'erection des murs en blocage masques sous un crepi peint 
ni merne pour les encadrements des baies, pilastres et dosserets en pierre 
apparente pour lesquels on trouvait sur place une matiere premiere 
acceptable. II en allait differernment des qu'on voulait dresser des por
tails sculptes ou des elements finement moulures ; c'est pourquoi on 
ri'hesi ta pas a importer du lioz, marbre portugais, pour de nombreuses 
eglises et palais des grandes villes co tieres. Cette solution ne pouvait 
bien entendu e tre envisagee a I'interieur du pays mais I'existence dans 
la capi tainerie de Minas Gerais de carrieres de steatite (pedra-sabao) 
permit le developpernen t d'une brillante sculpture monumentale rococo. 
La construction en bois et pise (ou torchis) se maintint dans les maisons 
modestes, mais fut parfois utilisee sys ternatiqucment dans ces cas parti
culiers comme celui de Diamantina (Tijuco a I'epoque coloniale) ; I'ex
ploitation des mines de diamant etait une source de revenus precieuse 
pour la couronne grace a la forte imposi tion levee it son profi t mais il 
fallait pour cela evi ter I'expor tation clandestine beaucoup plus facile 
que dans Ie cas de I' or ; la ville vccu t done en circui t ferrne , u tilisan t uni
quement les materiaux locaux sans que Ie style d'ensemble typiquement 
lusitanien en soit Ie moins du monde affecte, II est en effet impossible 
de faire la distinction entre murs en blocage et murs en torchis lorsque 
les reve ternents qui les recouvrent sont en bon etat, les seconds e tan t 
simplemen t plus fragiles que les premiers ; quan t aux elernen ts d' ossa
ture et d'encadrement des baies, ils jouaient les memes roles et etaien t 

trai tes dans Ie merne espri t, qu'il s'agisse de pierre ou de bois, avec tou
tefois une plus grande limitation des possibilites structurales et decora
tives dans Ie cas de ce demier. 

Des la seconde moi tie du XVIe siecle les eglises du Portugal repondi
ren t a deux types de plan : large nef yOU tee en berceau bordce de cha
pelles communicantes d'une part, nef unique a autels lateraux avec 
choeur etroit de I'autre. Ce second type fut adopte apeu pres sys ternati
quement au Bresil. II prescn tai t en cffet divers avantages : sur Ie plan 
Iiturgique il correspondai t a I'idcal de la Con tre -Re lorme et auxpres
criptions du concile de Trcnte , soucieux de faciliter la parfaite compre
hension par le public des sermons fai ts en chaire ; sur le plan pratique, 
ce genre de construction e tai t facile a realise I' car il suffisai t d'elever des 
murs rectilignes et de couvrir Ie tout par des plafonds ou des fausses 
yOU tes en bois masquan t la charpen te supportan ties tuiles. Quelques 
variations pouvaient y e tre appor tees avec l'crccti on de tribunes latera
les, I'adjonction d'une sacristie derriere le choeur et de corridors y 
conduisant, la mise en place de tours flanquant la facade, toujours per
cee de iarges Iene tres eclairan t une tribune (cora) disposee it son revers. 
Cette architecture religieuse simple e t fonctionnclle, ou se melent 
depouillernen t exteme et aspects ernprun tes a l'archi tccture civile (baies 
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de facade, nef-salon ) passa done sans problerne au Bresil en subissant 
seulement quelques adaptations dans Ie domaine des materi aux. II en 
alia de rnerne pour la decoration interieure ou les retables de bois dore 
a la feuille prirent une place preponderante des la fin du XYlIc ct sur
tout au XVIIle siecle, grace a la decouverte de I'or dans la capitainerie 
de Minas Gerais; I'evolution du style de ces boiseries fut d'ailleurs iden
tique et sans decalage chronologique accen tue entre la metropole e t la 
colonie, avec toutefois une abondance decorative plus grande au Portu
gal (dans les provinces du Nord notammen t) qu'au Bresil, bien que la 
matiere premiere de cette extraordinaire richesse en fut originaire. 
Mai tres d'ceuvre (des ingenieurs militaires bien souvent) et artistes ve
naient d'ailleurs d'Europe. II fallut attendre la seconde moi tie du 
XVIlle siecle avec I'apparition de l'Aleijadinho, a la fois archi tecte et 
sculpteur pour que l'on voit eclore dans Ie Minas Gerais des creations 
originales nees du crayon et du ciseau d'un natif du pays, fils d'un mai
tre macon portugais et d'une esclave noire. L'originalite des eglises de 
l'Aleijadinho, qui introduisit dans ses compositions un certain mouve
ment par Ie jeu des courbes et contrecourbes, ne constitue cependant 
pas une rupture avec la tradition lusitanienne dont il conserve les prin
cipes fondamentaux ; elle est liee a l'evolution constatee dans Ie Nord 
du Portugal don t etai t originaire son pere et peu t-etre a une connaissan
ce indirecte par l'interrnediaire de dessins et gravures des plans et eleva
tions d'edifices d'Europe centrale ou d'Italie septentrionale. 

Les batiments monastiques s'ordonnaient autour de cloi tres a deux 
etages de galeries decorees d'azulejos irnportes de Lisbonne ou Porto ; 
tres importants sur la frange cotiere , ils sont par contre absents des 
zones d'exploitation miniere dans I'interieur du pays carles mandements 
royaux avaient formellement interdit leur installation ainsi que l'acces 
du clerge regulier dans ces regions pionnieres. Seules des confreries de 
tiers ordre purent s'y constituer et rivaliser entre elles pour construire 
des edifices souven t plus riches que les eglises paroissiales ; celles des 
Carmes et de Sain t-Francois furent de loin les plus importantes mais res
terent toujours des associations locales aux liens assez laches avec leurs 
congeneres des villes voisines et plus encore avec les rnaisons-meres de 
I'ordre, 

L'architecture civile est elle aussi caracteristiquernent portugaise dans 
son aspect et son esprit; maisons et batiments publics sont identiques 
des deux cotes de l'Atlantique avec leur plan masse sans patio interieur 
et leur sirnplicite d'apparence, parfois rehaussee par I'accent d'un por
tail sculp te dans les palais officiels et privcs. Merrie lorsqu'il y cut des 
emprunts a une autre tradition comme a I'hotel de ville d'Ouro Pre to 
(aujourd'hui musee}, inspire par Ie palais senatorial de la place du Capi
tole aRome, la fusion s'opera naturellement. 
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SOUS FORME DE CONCLUSION 

La creativite luso-brcsilienne s'est done manifestee par sa capaci te de 
syn these des elements importes et l'adaptation de ceux-ci a la situation 
locale; les hotels de ville des regions minieres reunissant dans un seul edi
fice prison au rez-de-chaussce, salles de deliberation et administration a 
l'etage avec acces direct par un escalier monumental a double volee, 
offrent un exemple typique de construction accordee aux besoins des 
zones pionnieres : les soucis de representation et d'economie s'y sont 
tradui ts par une creation neuve quan t au programme sans tou tefois re
nier Ie style traditionnel grace aune integration naturelle. 

Les liens entre I'archi tecture de la colonie et celie de la metropole 
ont done e te encore plus etroits dans Ie cas du Bresil et du Portugal que 
dans celui de I'empire hispano-americain. Alors qu'il y eut dans ce der
nier une diversification sensible entre ses di verses composantes au fur et 
a mesurc qu'on avancait dans Ie temps, c'est l'unite qui domine dans les 
territoires luso-bresiliens. L'appellation de baroque convient d'ailleurs 
assez mal aux edifices des XVIIe-XVIIle siecles du monde portugais si 
I'on s'en tient a I'architecture pure; l'exuberance et la richesse du decor 
interieur en bois dore sont a coup sur sans egal mais Ie contraste est 
d 'autant plus frappant avec la sirnplicite de la construction proprement 
dite, merne si I'on voit surgir tardivement une influence rococo. 

Ainsi la creativite en Amerique espagnole et portugaise dans le 
domaine de l'urbanisme et de I'architecture a ete etroitement liee a 
l'Europe mais elle a ete continue. Les importations de modeles, de 
techniques ou de styles ont donne lieu a des adaptations en fonction 
des besoins et du milieu, aboutissant a des realisations originales et 
varie es, Merne lorsqu'il eut une fidcli te quasi complete a l'egard de l'ur
banisme et de I'architecture originaires de la me tropole comme ce fut Ie 
cas pour Ie Bresil colonial, I'authenticite crea trice ne futjamais absente. 
II nous [aut toutefois insister sur le temps fort qu'a constitue les villes 
en damier implantees par les conqueran ts espagnols des le XVle siecle. 
L'e chiquier ou Ie quadrillage urbain des ci tes hispano-americaines, par
faitement conlSu et hierarchise, a depasse par sa rigueur, sa systematisa
tion , I'echelle de son application toutes les tentatives anterieures de 
mise en oeuvre de cette conception, imprimant une marque indelebile et 
une indeniable unite aux agglomerations qui en beneficierent. Toutefois 
c'est au XIXe siecle , avec l'independance politique et surtout lors de la 
florai son du XXe siecle qu'une architecture resolument modeme mais 
pleine de personnalite a conduit l'Amerique latine dans Ie peloton de 
tete de la creativite ; Ie plus beau fleuron en est sans au cun doute 
I'extraordinaire experience urbanistique de Brasilia qui a obtenu un 
retcntissement dans Ie monde en tier. Mais ceci est un autre sujet, 
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YVESBRUAND 
URBANISME ET ARCHITECTURE 
EN AMERIQUE COLONIALE 

En matiere d'urbanisme et d 'archi
tecture, l' Amerique coloniale a subi 
fortement I'influence de la Peninsulc 
Iberique. L 'Am erique espagnole s'est 
vue imposer du pouvoir et de l'adrni
nistration centrale un style urbanisti
que caracterise par la rigueur de l'ap
plication du plan en damier et l'archi
tecture monumentale des edifices pu
blics autour d'une place , alors qu 'en 
Amerique lusitanienne, l'initiative a 
ete laissee aux prives ou aux religieux , 
Ie monumental n'apparait que beau
coup plus tard, disperse dans la ville, 
et Ie style est econornique et fonction
ne!. Des initiatives architecturales, a la 
fois au niveau des materiaux et des 
structures des constructions son tappa
rues dans Ie but de repondre aux parti
cularites du milieu ou aux objectifs 
politico-religieux recherches, pouvant 
rneme a1ler jusqu'a I'affirmation de 
styles locaux specifiques . 

YVESBRUAND 
URBANISMO Y ARQUITECTURA 
EN AMERICA COLONIAL 

Respecto al urbanismo y ala arqui
tectura , la America colonial estuvo 
fuertemente influenciada por la Penin
sula Iberica. En la America espanola, 
el poder y la administracion central 
impusieron un estilo urbanistico carac
terizado por la rigurosa aplicacion del 
plano a cuadros y de la arquitectura 
monumental de edificios publicos alre
dedor de una plaza , mientras que en la 
America lusitana la iniciativa fue deja
da al sector privado 0 al religioso, 10 

monumental solo aparece mucho mas 
tarde esparcido por la ciudad y el esti
10 es mas economico y funcional. Ini
ciativas arquitectonicas, tanto aI nivel 
de los materiales como de las estructu
ras de las construcciones, aparecieron 
con el objetivo de responder a las par
ticularidades del medio ambiente 0 a 
los objetivos politico-rel igiosos que se 
queria alcanzar, pudiendo Ilegar hasta 
la afirmacion de estilos locales especifi
cos. 

YVESBRUAND 
URBANISMO E ARQUITETURA
 
BA AMERICA COLONIAL
 

Quanto ao urbanismo e a arquitetu
ra, a America Colonial sofreu forte in
f~uencia da Peninsula Iberica. A Arne
nca espanhola viveu uma irnposicao 
per parte do poder e da adrninistracao 
ce~tral, de urn estilo urbanistico carac
tenzado pela rigorosa aplicacao do pIa
no «en damier» e pela arquitetura mo
numental dos edificios publicos cons
trU1d~s em torno duma praca. Na 
America lusitana, a iniciativa foi dei
xada aos privados ou religiosos, 0 mo
numental nasceu mais tarde dispersado 
n~ cidade ; 0 estilo , economico e fun
cional, As iniciativas arq uiteturais, tan
to nos materiais utilizados quanta nas 
estruturas das construc;oes aparecem 
para responder as particularidades do 
mei~ ou a o~jetiv~s politico-religiosos 
desejados, ate a afirrnacao dos estilos 
locals especificos. 

YVES BRUAND 
TOWN PLANING AND
 
ARCHITECTURE IN COLONIAL
 
AMERICA
 

As concerns town-planing and archi
tecture, colonial America has under
gone a strong influence from the Ibe
rian peninsula. Spanish America has 
witnessed authority and central admi
nis~ration imposing town-scape charac
tensed by the strict enforcement of 
the checkerboard outlay and the mo
numental architecture of public buil
dings around a main square, whereas 
in Lusitanian America, the initiative 
has been given to private or religious 
concerns, with the monumental side 
turning up much later, scattered throu
ghout. the town with the style being 
functional and money saving . Break
throughs in architecture , both on the 
plane of material and structure have 
appe.a:ed wit.h on aim to fulfilling the 
specific requirements of the milieu or 
it~ politico-religious objectives, which 
might even result in the predominance 
of styles specific to one area . 
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CREATIVITE ETTRADITION 
DANS LE SYSTEME POLITIQUE MEXICAIN 

Francois Chevalier * 

Le systeme politique mexicain est assez original e t different des au
tres, avec son parti au pouvoir depuis biento t soixante ans, en fait un 
parti unique, mais non un parti totali taire , 11 y a surernen t la I'effet d'une 
certainc creativite, Mais avant de parler de creativi te et d'innovation, il 
faut d'abord voir dans quelle mesure il y a aussi un prolongement natu
re! du passe, uri developpemen t logique, previsible , de situations ante
rieures. Ceci nous amene a faire une courte incursion dans la longue 
duree pour reconnal tre la genese des partis politiques au Mexique de
puis l'Independance e t Ie XIXe siecle , 

LES ANTECEDENTS DU SYSTEME POL/T/QUE 

D'e mblee, disons qu'au XIXe siecle , il n'y a jamais eu au Mexique 
qu'un seul parti politique au sens moderne du mot, ou a peu pres : le 
Parti liberal, forme de citoyens conscients, avec une ideologic definie. 
C'est un parti issu des Lumieres et de la Revolution Irancaise , et plus 
concre tement de clubs, cercles ou societes de pensee, comme en France, 
en Espagne au en Europe , avec un decalage dans Ie temps. Dans une so
ciete a plus de 80% paysanne et analphabete , Ie Pari liberal est evi
demment elitaire, mais, comme jadis les Jacobins, il parle au nom du 
Peuple , 

Quant aux Conservateurs, si souvent en guerre avec les Liberaux, ils 
ne constituent pas un veritable parti politique, malgre plusieurs ten tati
yes d'en fonder un. En effet apres l'Independance , une fois rompu Ie 
lien avec l'Espagne et la legitimite monarchique, les Conservateurs rr'a
vaient aucune autre legitirnite a lui substituer. lis avaient accepte la Re
publique, issue comme la pensee liberale des Lumieres et de la Revolu
tion francaise , Iondee sur la souveraine te du peuple, et ils etaient 
condarnnes a suivre la me me voie que celie de leurs adversaires liberaux, 
plus lentement, bien sur! Au Mexique la veritable force d'ancien regi
me, conservatrice, e tait curieusement Ie peuple, forme non d'individus 
ou de citoyens, mais de cornrnunautes, de corporations, de corps grands 
e t petits, au premier rang desquels se trouvait I'Eglise. 

* Universitc de Paris I 
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Doric un seul vrai parti, Ie Parti liberal. C'est sur lui et sur Ie principe 
de «non-reelection » (du president de la Republique] que se fonde au 
depart Ie regime de Porfirio Diaz (1876-1911), qui en fait merne un vrai 
parti d'Etat, transforme bientot, il est vrai, dans un sens pragmatique e t 
positiviste. Ainsi que l'a bien vu Francois-Xavier Guerra (1), la constitu
tion liberale de 1857, toujours en vigueur alors et constamment invo 
quee, est une fiction, comme aussi les elec tions au su ffrage universel , 
comme d'ailleurs toutes les elections du XIXe siecle au Mexique , voire 
celles du XXe a I'exception de celle de Madero. En effet l'electorat es t 
etroiternent controle par la pyramide de clienteles personnelles des gou
vemeurs et des caciques locaux, dont Ie president Porfirio Diaz occupe 
Ie sommet. Un ternoin contemporain de cet etat de choses, Vera Esta
nol (2), Ie justifie en ces termes au XXe siecle : «Si on avait donne Ie 
droit de vote a la masse, Ie triomphe aurait appartenu au clerge rural et 
aux grands proprie taires. A la dictature laique , civile et progressiste 
aurait succede une formidable ploutocratie rurale de tendances clerica
les ul tra-conserva trices ». 

Sans habituellement Ie dire, pendant longtemps les Liberaux eclaires 
ont pense de rnerne , Notons d'ailleurs que durant ses trente-trois ans Ie 
regime porfirien reste un regime modemisateur du point de vue econo
mique et educatif, dans la ligne du Parti liberal, mais sans la libcrte, La 
Liber te viendra du Progres , et non Ie Progres de la Liberte, disaient les 
positivistes et les Cientificos au pouvoir avec Porfirio Diaz. 

A la faveur d'un concours exceptionnel de circonstances, c 'est au 
nom de la liberte constitutionnelle et de la non-reelection que Madero 
et la generation montante renversent en 1911 un president vieillissant 
qui elude des choix politiques urgents. C'est la Revolution. De la et de la 
lutte achamee des factions emergent apres Madero des regimes base s 
chacun, non sur un vrai parti politique, mais sur un clan ou une clien
tele, sur Ie charisme d'une forte personnalite qui se comporte generale
ment en caudillo. Ces regimes nouveaux se reclament aussi d'une nou
velle legitimi te qui s'ajoute ou mieux se substitue ala legitimite liberale
idealiste ou progressiste d'un Madero: c'est celie de la «Revolution les 
armes a la main» proclamee par Zapata et Villa a «Ia Convention » 
d'Aguascalientes en 1914 - on retrouve la Ie souvenir et I'influence des 
Jacobins - Tous ceux qui combattent la Revolution, ou rnerne restent 
marginaux, sont qualifies de «trai tres» . 

Un cas typique a cet egard est celui du general Obregon, un caudillo 
qui devient tout puissant: «je me proclame - di t-il en 1919 - candidat 
a la presidence de la Republique par mes propres pistolets, sans engage
ment de parti ni offre d'un programme. Mes antecedents de soldat de 
la Revolu tion son tune su ffisan te garan tie que je saurai assurer le bien 
etre du Peu pie e t le bonheur de la Patrie. Qui m' aime me suive ! » (3 ) 
II s'appuie sur ses clienteles de combattants et d'agraristes, evidemmcnt 
d'origines plus populaires que celles de Porfirio Diaz en fin de carriere, 
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et il est proclarne elu. Voyons donc comment se comporte ce caudillo
president typique et quel genre de regime il instaure. 

1) La revolution ayant eclate au nom de «su ffrage effectif. Non
reelection », pour Ie moment Ie President se prepare a laisser Ie pouvoir. 
Mais il pretend choisir son successeur - comme en 1880 - Porfirio 
Diaz, qui avait fait elire le general Gonzalez a la fin de son premier 
mandat. 

2) La Revolution ayant rejete Ie Parti unique liberal - positiviste 
«cien tifico» de Porfirio Diaz, il y a pluripartisme - entendons plusieurs 
clienteles d'hommes forts en presence - d'ou plusieurs candidats decla
res a la presidence , Mais tous se reclament de la legitimite revolution
naire, 

3) La Revolution de Madero ayant reprouve le systeme de I'assern
blee soumise du president, le Congreso legislatif reste important. Il est 
une pepiniere de candidats a la presidence , rivaux de celui qu 'on veut 
imposer. 

Cette plurali te des candidatures et des «par tis» ou clans laisse le 
champ libre au dechainernent d'ambitions rivales, car il n'est pas possi
ble de faire appel a un «suffrage effectif»; massif et sincere, dans un 
pays qui n'y est pas prepare, on l'a vu, au surplus dechire par les sequel
les de la revolution armee. Dans le contexte du caudillisme revolution
naire et des affrontements de clans rivaux, cette situation est generatri
ce de violences: c'est la une fatalite independante des personnes, merne 
les plus civilisees. Sous des noms d'emprunt, Martin-Luis Guzman nous 
a admirablement campe les hommes, avec un ceil desabuse, dans son 
recit romance «I'om bre du caudillo » La sombra del caudillo) : Aguirre 
ne souhaite pas devenir le chef car il comprend la situation et il est pret 
a se rallier au caudillo; mais celui-ci ne croit pas a sa bonne foi. De plus 
le clan d'Aguirre l'oblige a etre candidat, done rival et ennemi (4). Dans 
la reali te le caudillo Obregon et son homme-lige Calles fon t, ou laissen t 
assassiner le candidat rival et ses principaux partisans : de la les treize 
croix qui marquent encore le lieu de la mort du general Serrano et sa 
suite, entre Mexico et Cuemavaca. 

On tombe done dans un dilernne. Si aucun clan ne l'emporte ou ne 
s'impose rapidernent, c'est la guerre civile et l'anarchie. Si un chef de 
clan s'impose, c'est tres probablemen t la reappari tion du caudillo perpe
tuel, au mieux a la facon de «Don Porfirio ». De fait Obregon fait modi
fier la consti tution en 1927 - comme jadis Porfirio Diaz - pour se faire 
reelire l'annee suivante, avec l'appui de Calles. Mais en 1928 Obregon 
est lui -merne assassine. La situation est tres grave dans le pays. 

JL FAUT CREER DU NEUF ! 

Il faut sortir de ce cercle vicieux : ou I'anarchie, ou la perpetuite du 
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caudillo et de la merne equipe ! Le point de depart a ete la decision 
d 'un homme. Mais tres vite I'homme a ete depasse par son oeuvre merne, 
qui s'est devcloppee independamrnent de lui, sinon contre lui - car ses 
intentions n'etaient pas pures ! II y a eu , on va Ie voir, comme un 
consensus, presque une ceuvre collective, prolongee et affirmee plus tard 
par d'autres presidents. 

Au depart cet homme c'est Plutarco Elias Calles . II tire la lecon de la 
mort d'Obregon. Sa volonte de pouvoir cherche d 'autres voies que celie, 
trop risquee et dangereuse, de son predecesseur, et de la Iatalite de la 
violence. D'autant plus que Ie nouveau grand chef manque du charisme 
d'Obregon : c'est un habile politique plutot qu'un meneur d'hommes et 
un caudillo militaire , Mais pour lui il faut agir et vite. La violence ou les 
menaces de violence sont partout ! Hors de la famille revolutionnaire les 
cristeros menacent de I'emporter. A I'interieur de la famille certains 
obregonistes, decus de ne pas arriver au pouvoir avec leur che f direct, se 
demandent si les ambitions de Calles son t e trangeres a la mort d 'Obre
gon. Si la «Camille revolutionnaire » se divise face aux cristeros, tout 
peut e tre perdu. 

De la les decisions de Calles, qui obeit a un pragmatisme intuitif. II 
fonde un parti sans base personnaliste qui tente de se placer au-dessus 
des clans et des clienteles. Lui-merne ne sera pas candidat a la suc ces
sion d'Obregon, ce qui ecarte les premiers soup<;ons ason egard . 

II faut faire face au danger cristero et organiser institutionnellernent 
la famille revolutionnaire a l'echelle nationale. Ainsi pourra-t-on evi ter 
les luttes de personnes pour la presidence et conserver Ie pouvoir pour 
cette famille , Or, les membres les plus puissants en sont les generaux
caciques , tous obregonistes, qui controlent chaque region: eux seront 
done le point de depart de la nouvelle organisation. II faut constituer un 
patti-confederation de ces militaires, dont on promet de respecter l'au
torite largement autonome : une junte de ces generaux se declare en 
principe d'accord avec Ie projet Ie 5 septembre 1928. Mais comme entre 
eux les jalousies et les rivalites ne manquenl pas, ou sont mern e parfois 
tre s vives, Calles fait intervenir les chambres de representants, surtout Ie 
Congreso de fa union: un depute non-militaire sera designe comme pre
sident. Point essen tiel : Ie principe de non-reelection est absolu . 

Ainsi est fonde un parti d'Etat, «national-revolutionnaire », Ie PNR, 
charge de designer Ie candidat officiel a la presidence , sousmis en princi
pe au suffrage du peuple , mais en fait toujours elu. On voit la reapparai
tre la «fic tion dernocratique » de Diaz. Tout en evitant de se mettre seul 
en vedette, au moins au debut, c 'est Calles qui a propose les statuts et Ie 
programme du PNR , l'a organise a travers tout Ie pays en «comites mu 
nicipaux », puis «de districts» et «d ' Etats» (provinces), avec un direc
teur national. En realite les initiatives et les idees ne vont pas de la base 
vers Ie haut, mais au contraire toujours du haut vers le bas, et le parti 
devient un puissant instrument de centralisation . II n 'y a pas non plus 
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de relations horizon tales it un merne niveau, ce qui limi te les possibili tes 
de dissidence ou de schisme , Le PNR risque done de devenir Ie simple 
instrument electoral du groupe au pouvoir. 

Dans le parti l'ideologie de la revolution reste assez vague e t se situe 
au carrefour d'influences diverses, liberales, socialisantes, agraristes, 
indigenistes, anticlericales, corporatistes (Ie fascisme et le communisme 
n'y sont pas tout a fait etranger]... Un souci de modernisation du pays 
y rejoin t aussi les aspects technocratiques du regime de Diaz. 

Habilement Calles controle au sommet les deux sources essentielles 
du pouvoir : les caciques militaires des provinces et les deputes du 
Congreso. Ainsi les presidents de laRepublique designes par le parti, 
puis «elus » , des civils au debut, son t directemen t sous son influence : 
derriere Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodriguez, en fai t choisis par 
Calles, se profile le grand patron, le Jete maximo. D'ou le nom de Maxi
mato donne a ce regime (1928-1935). 

II y a cependant progres sur les situations anterieures. Un point im
portant est acquis : le pouvoir de Calles est seulement de fait. Ce n'est 
pas un pouvoir de droit. Toute la centralisation n'est pas directement 
au profit du grand cacique, oblige a respecter certaines formes et it res
ter parfois en retrait, Entre le parti PNR et Calles il y a, avec le presi
dent de la Republique, une premiere bureaucratie, pas totalement do
cile . Le PNR va curieusement se structurer plus ou moins independam
ment de Calles, l'institution de droit prenant corps en marge du caudillo 
de fait. Cette tendance sera brutalement confirrnee par Ie quatrierne 
president choisi par Calles, Lazaro Cardenas, qui, lui, va affirmer son 
pouvoir legal en se liberant de la tutelle de Jefe , qu'il expulse du pays. 

On aboutit donc a une premiere depersonnalisation du gouverne
ment, en merne temps qu'on tend ala recentralisation. Desormais l'Etat 
est lie institutionnellement it la Revolution (ou au mythe de la Revolu
tion), ce qui exclue du pouvoir la droite catholique et l'extrerne-Gauche 
sovietique au profit des «elites » issues d 'un liberalisme radicalise (5). 

LE ROLE DE CARDENAS (1934-35 - 1940) 

Le general Lazaro Cardenas semblai t faire partie des incondi tionnels 
de Calles, bien qu'il ne fut pas originaire du Nord du Mexique, comme 
celui-ci et beaucoup de ses amis, mais du Centre-sud, socialement assez 
different: comment a-toil renverse la situation it son profit et definitive
ment ecarte le Maximo, malgre un parti officiel docile a Calles? Tout 
n'est pas absolument clair it cet egard. 

En tout cas Cardenas va singulierernent fortifier ce regime issu de la 
famille revolutionnaire en agissant dans plusieurs directions. 

1) II donne des bases populaires bien plus larges au PNR, qui va s'ap
peler desormais le PRM ou Parti revolutionnaire mexicain. II incorpore 
en effet au parti, en 1938, un secteur ouvrier et un secteur payson, tout 
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paraitre en defaut, 
La premiere est I'apparition de ces Iacultes «rne tacons ti tu tionnelles » 

et exorbi tan tes du presidentialisme mexicain. 
La deuxierne faille decoule en grande partie de la premiere : ce son t 

les facilites, ou l'absence d'un controle independan t, pour un enrichis
sement possible du chef de I'Etat. Et de la, evidemrnent Ie mauvais 
exemple et les possibilites de contagion du mal du haut en bas de 
I'echelle administrative et sociale. 

OU VALE SYSTEME POLITIQUE MEXICAIN ? 

Apres 1952 on constate une pause et merne un recul dans l'affirma
tion de ces tendances. Tels presidents, choisis sans doute pour ne pas 
porter ombrage et peu consideres au depart, ont ete transformes par le 
poids de leurs responsabilites et par Ie pouvoir. lIs se sont reveles au 
contraire comme des hommes cornpetents et honnetes, Suivant un poli
tologue mexicain, c'est Ie cas d'Adolfo Cortines, par exemple. 

Mais curieusement les tendances dangereuses signalees sont reappa
rues avec un nouvel elan aux epoques de rapide croissance economique 
puis de «boom» du petrole. Peu t-e tre la crise actuelle et l'austerite 
qu 'elle impose remettront-elles les choses dans Ie droit chemin. En tous 
cas, diverses personnalites proches du president de la Madrid, pre
conisent des reforrnes qui amelioreraient sans doute la situation, si Ie 
chef de I'Etat s'y prete , II s'agirait de revenir a une certaine decentralisa
tion du pouvoir, ou plutot rernedier a une centralisation excessive, en 
donnant un peu plus d'autonomie aux gouverneurs d'etats provinciaux 
et en en renforcant le pouvoir municipal, qui recouvrerait lui-merne une 
autonomie financiere et electorale sur Ie plan local. Notamment Ie 
Senat interviendrait a nouveau dans la designation des gouverneurs, qui 
seraient des personnalites jouissant d'une meilleure implantation provin
ciale . Entin les finances de la compagnie nationale des petroles, la PE
MEX, devraient etre tres etroiternent controlees. 

L'avenir dira Ie sort de ces projets tres raisonnables. Mais i1 devient 
d'autant plus necessaire et merne urgent de limiter les pouvoirs «meta
constitutionnels» de la presidence, que depuis 1982 la nationalisation 
des banques mexicaines porte sans doute la participation de l'Etat aau 
moins 75% de l'activite economique du pays. Or actuellement Ie presi
den t de la Republique pourrai t dire, mieux que Louis XIV, «L'Etat, 
c'est moi », 

Quant au parti officiel, le PRI, etroi tement associe ala presidence de 
la Republique et controle par elle, il est actuellement critique et en crise. 
Va-t -on lui enlever son quasi-monopole electoral et politique ? Que 
signifientIes pas fai ts dans ce sens ? 

Effectivement plusieurs presidents s 'etaien t, ou se son t, plus ou 
moins timidement ou ouvertement orientes dans la direction d'un plu
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ripartisme , De la les tentatives de 1963, 1965,1976, eten dernierlieu 
1979, bien decrites et synthetisees en particulier dans une etude de 
Heriberto Flores, a laquelle nous renvoyons (10). Notons seulement ici 
que divers partis politiques ont ete reconnus de facon officielle. II y ala 
des progres dans Ie sens de la liberte et de l'authenticite du suffrage et 
des elections. II y a aussi progres dans une certaine liberte d'expression 
et de liberte politique de la presse - des journaux ou periodiques com
me Uno mas uno ou Proceso en ternoignent. 

Tout cela va-t-il remettre en question la predominance ou I'existence 
merne du parti officiel, Ie PRI ? Des gens forts avertis et de bons obser
vateurs ne Ie croient pas - a moins d'evenernents irnprevisibles, et pour 
Ie moment peu probables, du moins a bref delai. Dans des milieux 
extremernent divers, en general, on ne Ie souhaite merne pas! La pi upart 
des Mexicains, merne tres critiques, tolerent Ie PRl, semble-t-il. Le PRJ 
est «lo menos peor» , le moindre mal, suivant un de nos am is particulie
rement bien informe et competent en la matiere. Pourquoi ? Pour deux 
raisons essentielles, semble-t-il : 

1) D'abord parce que ces Mexicains - bien plus nombreux que les 
gens eclaires du temps de Porfirio Diaz - craignent que des elections 
completernent libres dans des masses encore peu alphabetisees et peu 
preparees n'arnenent au pouvoir des partis tres reactionnaires ou retro
grades. Le PRl, lui, est issu des anciens groupes de progres : liberaux
positivistes , socialistes nationaux, catholiques rallies, technocrates mo
demisateurs et desarrollistas. Le PRl est done un carre four de tendances, 
de puis une Droite relativement eclairee jusqu'a une Gauche non totali
taire, qui sont rivales ou en lutte. Mais les tensions et les affrontements 
interieurs au parti restent limites par ses structures internes. Et tous res
tent Mexicains et plutot ouverts au monde moderne et au progreso 

2) Une seconde raison evoquee par certains, c'est qu'une fraction 
irnportante du pays reste politiquement tres marginale : il serait dange
reux, disent-ils, que I'autre fraction du pays, la classe politique, se divise 
en plusieurs partis face a l'enorme puissance des Etats-Unis qui se trou
vent a leurs portes. En effet Ie «big business» choisira et appuiera un de s 
partis en presence, qui deviendra automatiquement Ie parti Ie plus fort. 
A moins que des reactions ernotionnelles ne prennent Ie contre-pied et 
n'appuient des partis de violence, ce qui serait sans doute plus dange
reux encore pour Ie Mexique. De la une nouvelle raison, disent-ils, de 
main tenir une certaine preponderance d 'un parti national, carrefour 
d'influences, comme Ie PRl. 

La solution preconisee par des politologues aussi fins et avises qu'Ale
jandra Lajous, c'est que «Ie PRl doit se reformer pour se sauver lui
merne ». (II) Un certain sens de la creativite, qui a preside aux origines 
du parti, devrait lui assurer encore une longue vie. Car, quai qu'on puis
se en dire, et rnalgre ses defauts, ce systerne politique - nous en som
me temoins - a pcrmis au Mcxique d'indeniables progreso 
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NOTES 

(1) Guerra, Francois-Xavier, Le Mexique : de la societe d'ancien regime a la Revolu
tion, these d'Etat soutenue en janvier 1983 11. l'Universite de Paris I. 
(2) Vera Estanol, J., La Revolucion mexicana : origines y resultados, Mexico 1957. 
(3) Cf. Chevalier, F., «Dictature et legitimite en Amerique latine , particulierement 
au XIXe siecle», dans Duverger, Maurice, Dictature et legitimite, Paris , PUF, 1981, 
p.393. 
(4) Guzman, Martin Luis, La Sombra del caudillo, Mexico 1931 (nombreuses edi
tions ulterieures] . Traduction en francais, L 'om bre du caudillo, Paris, Gallimard, 
1960. Dans une perspective pessimiste et avec des contrastes accentues, c'cst un ta
bleau penetrant du systerne politique dans les annees qui on t suivi la phase militaire 
de la Revolution . 
(5) Ce qui precede, comme ce qui suit, represente un effort de courte synthese 
applique 11. une epoque particulierernent cornpliquee et importante. Cet effort de 
comprehension s'appuie non seulement sur la lecture d 'une serie de travaux et d'ou
vrages, mais sur des conversations, anciennes ou plus recentes, avec diverses person
nalites mexicaines parfois temoins ou merne acteurs 11. l'epoque , tel Jesus Silva Her
zog, ou, pour des situations plus proches de nous, Manuel German Parra, Jesus 
Reyes Heroles... etc. Naturellement les interpretations ou opinions e xprirnees ici 
restent sous notre entiere responsahilite et n 'engagent que nons-memes. 
Parmi les principales etudes imprimees, beaucoup plus dctaillces, citons plusieurs 
des 23 volumes de la Historia de la Revolucion mexicana (1911-1960) publics 
recernmem par EI Colegio de Mexico . Consulter parriculierement les ouvrages de 
Jean Meyer sur Calles et de Luis Gonzalez sur Cardenas. Les travaux de Pablo Gon
zalez Casanova et de Rafael Segovia sont classiques ; on trouvera une synthese dans 
Ie t. II sur Les Partis politiques d'Amerique latine, 1984, Presses de la Fonda
tion nationale des sciences politiques de Paris. Parmi bien d'autres etudes, citons 
celie de Padgett, L. Vincent, The mexican political system, Boston, 2nd ed. 1976, 
332 p . - Surtout Ie travail remarquable de Lajous, Alejandra, Los origenes del parti
do unico en Mexico, Mexico, UNAM, 1979,268 p. - Tres important : Carpizo,Jor
ge, El presidencialismo mexicano, Mexico, Siglo XXI, 2e ed. 240 p. - Un ouvrage 
de grande diffusion, 11. utiliser avec precautions, non conformiste et parfois discuta
b le , mais qui apporte des informations interessantes, est celui de Gonzalez de la 
Garza, Mauricio, Ultima llamada, Mexico, Edamex, 198 I, 341 p. Etc. .. 
(6) Renseignements du Licencie Manuel Hinojosa Ortiz. 
(7) Cf. une autre remarquable etude de Lajous, Alejandra, El PRJ Y sus antepasados, 
coil. Memoria y olvido : imagenes de Mexico, XVII, Martin Casillas editores, Mexico 
decernbre 1982,59 p. 
(8) Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, ouvrage cite note 5. Cf. chap. XVI. 
(9) Gonzalez de la Garza, M., Ultima llamada, ouvrage cite note 5 . Cf. p . 210, 211 , 
etc. 
(10) Flores, Heriberto, L'evolution du regime mexicain. De l'ouverture dernocrati
que 11. la ref'orme politique. Dans «Problernes d'Amerique latine», LVII. La Docu
mentation francaise , numerus 4579-4580, juillet 1980. 
(1 1) El PRJ y sus antepasados, 1982, cite note 7. 

124 



FRAN~OIS CHEVALlER 
CREA TI VITE ET TRA DlTION 
DANS LE SYSTEME POLITIQUE 
MEXICAIN 

Breve genese des partis politiques 
au Mexique depuis l'Independance et 
le XIXe siecle pour mieux etudier la 
mise en place du regime actuel. Ana
lyse du role de Lazaro Cardenas, des 
developpements du Parti revolution
naire institutionnel et des pouvoirs 
extraordinaires du president de la Re
publique afin de cerner Ie systerne po
Iitique avec son parti au pouvoir de
puis soixante annees et en examiner les 
tendances actuelles. 

FRAN~OIS CHEVALIER 
CREA TIVIDAD Y TRADICION EN 
EL SISTEMA POLITICO 
MEXICANO 

Breve genesis de los partidos politi
cos en Mexico desde la Independencia 
y en el siglo XIX para estudiar la llega
da al poder del regimen actual. Analisis 
del papel de Lazaro Cardenas, de los 
desarrollos del Partido revolucionario 
institucional y de los poderes cxtraor
dinarios del presidente de la Republica 
afines de circunscrivir el sistema politi
co con su partido en el poder desde 
sesenta aii.os y examinar sus tendencias 
actuales . 

FRAN~OIS CHEVALlER 
CRIA TIVIDADE E TRADICAO NO 
SISTEMA POLITICO MEXICANO 

Breve genese dos partid os politicos 
no Mexico, desde a lndependencia eo 
seculo XIX para estudar melhor a ins
talacao do regime atual. Analise do pa
pel de Lazaro Cardenas, do desenvolvi
men to do partido revolucionario insti
tucional e dos poderes extraordinarios 
do presidente da Republica com 0 ob
jetivo de entender 0 sistema politico 
com seu partido no poder durante ses
senta an os e examinar as tendencias 
atuais. 

FRAN~OIS CHEVALlER 
CREA TIVITY AND TRADITION 
IN THE MEXICAN POLITICAL 
SYSTEM 

Short account of the Mexican poli
tical parties since Independence and 
the XIXth century in order better to 
study the set-up of the present regime. 
An analysis of the part played by La
zaro Cardenas, of the developments of 
the Institutional Revolutionary Party 
and the extraordinary powers of the 
President so as to understand the poli
tical system with its party in power 
for sixty years and to examine the pre
sent tendencies. 
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CREATIVITE LITTERAIRE ET VISION INDIGENISTE 
DANS L'AMERIQUE LATINE DE LA PREMIERE 
MOITIE DU XXeSIECLE 

Georges Baudot * 

Quelques semaines apres qu'un ecrivain hispano-americain ait deere
che Ie Prix Nobel de litterature 1982, peut-etre convenait-il de s'interro
ger sur les vertus, les pourquois et les comments, d'une creativite litte
raire si hautement proclarnee et si brillamment recompensee , Si mes col
legues ont pu s'interroger, a tres juste titre, sur la creativi te dans Ie 
domaine politique ou economique, sur les phenomenes de dependance, 
de transfert ou de modeles qui caracterisent l'Amerique latine, peut-on 
au moins saluer d'un esprit joyeux ce triomphe de la creativite culturel
Ie que semble symboliser et signifier un Prix Nobel de litterature ? Mais, 
me dira-t-on, il est evident que Gabriel Garcia Marquez n'a rien a voir, 
ou vraiment tres , tres peu a voir, avec cette etiquette : l'indigenisme, 
dont nous savons tous qu'elle designe en realite, a la fois une periode 
assez precise du XXe siecle, un fait ide ologique tout aussi precis , et une 
thernatique culturelle bien definie, Pourquoi, alors, revenir aujourd'hui 
dans un rapport sur la creativite litteraire aces vieux fantomes indige
nistes, a ces visions litteraires d'une creation aujourd'hui demodee , et 
done a des atti tudes aujourd'hui depassees, ou du moins hors saison ? 

II m'a paru, cependant, que si quelque chose meritait d'etre aujourd'hui 
mesure , analyse, scrute dans l'univers complexe de la creativi te litteraire 
de l'Amerique latine, c'etait bien la place, Ie role et la forme de I'identi
te culturelle des premiers americains, c'est-a-dire des Amerindiens. 
L'AFSSAL posait elle-rneme dans son programme sur la creativite 
la question de savoir dans quelle mesure la rencon tre d'ethnies et de 
cultures differen tes ri'etait-elle pas, en soi, un facteur de creativite. En 
choisissant de parler tres rapidement des relations entre la vision indige
niste qui fut celle d'une certaine litterature hispano-americaine de la 
premiere moitie du siecle (dont tant de titres celebres resonnent familie
remen t a nos oreilles apres avoir han te les programmes de licence et 
d'agregation qui furen t ceux de notre generation), et les problernes que 
pose la creativite litteraire dans la recherche des formes, des communi
cations magnifiees par l'art du langage, et des efforts conceptuels de 
notre ecriture hispano-americaine contemporaine, (celie qui entre autres 

*Universite de Toulouse Le Mirail 
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choses aboutit a I'actuel Prix Nobel), j'ai d'abord songe a tenter de 
comprendre ce que Ie langage jaillissant d'aujourd'hui devait aux indi
gnations d'hier. Et, je me suis aussi dernande si la protestation solennel
Ie et vehernente que fut l'indigenisme rr'avait pas, en fin de comptes, 
marginalise encore un peu plus l'objet de ses sympathies, I'Indien, dont 
I'identite fut en quelque sorte presque toujours noyee sous les flots du 
vocabulaire de l'action militante, et parfois me me encaquec dans une 
certaine langue de bois. C'est dire que le rapport que je propose ne fera 
que poser des questions, tres rapidement, tres succinctement, sur ce que 
pouvait signifier pour l'ecriture l'action politique des «indigenistes», et 
si, a tout prendre, les rapports entre la creativite li tteraire et le message 
idcologique concu comme une militance ne sont pas toujours forcernent 
ernpoisonnes. 

Rappelons d'abord ces quelques titres et ces quelques dates. Manuel 
Gonzalez Prada, exactement contemporain de Ruben Dario et d'Amado 
Nervo, empli t de ses rugissements et de ses indignations Ie debu t du sie
cle e t les Baladas peruanas, pour la premiere fois peu t-etre dans un pays 
andin, jettent au visage de ses contemporains des Indiens en guenilles, 
abrutis par la tyrannie des juges, des cures et des gouverneurs, alcooli
ques, miserables, Pour la premiere fois aussi, l'lndien n'est plus compris 
comme un homme original, doue d'une culture et d'une identite pro
pres, mais comme un serf qui est au cceur d'un problerne economique 
et social lie a la terre. Et dont le salut passe obligatoirement par la re
volte et la denonciation sans faille des oppresseurs. On connai t la suite. 
Tou te une li tterature va naitre en quelque sorte de cette protestation 
doctrinale, et c'est autour de Gonzalez Prada que nous verrons paraitre 
en 1889, Aves sin nido, de la Peruvienne Clorinda Matto de Turner, les 
articles «costumbristas» d'Abelardo Gamarra, ou encore dans une cer
taine mesure (mais avec bien des nuances) le Raza de bronce du Boli
vien Alcidos Arguedas en 1919. Poursuivons encore. Alors qu'un Cesar 
Vallejo creera I'extraordinaire message poe tique de Trilce en 1922, 
qu'Eustasio Rivera publiera La Voragine en 1924, ou que Jorge Luis 
Borges nous donnera Fervor de Buenos Aires en 1923, toute une narra
tive rurale , farouchement revendicative, e t merne parfois lourdement 
repetitive, occupera un certain devant de scene en mettant la creativite 
litteraire, I'alchimie verbale , au service d'une denonciation sans nuances 
d'une situation, il est vrai, tragique. J'entends bien, en effet, que la lutte 
pour la liberation de l'Indien, que l'action pour briser les structures 
d'oppression qui l'ecrasaient, que la deonciation sans faiblesse des 
oppresseurs : Eglise , grands proprietaires, fonctionnaires, etc. etait erni
ncmment louable , souhaitable et bienvenue. Mais, on le verra un peu 
plus avant, je regrette que I'on ait alors «oublie» ou «neglige: ala fois 
la creativite litteraire qui ressort de I'art des formes verbales, et aussi 
I'identite culturelle si particuliere de la victime de tant d'injustices, de 
I'Indien. Mais, reprenons, encore un moment, ce petit jeu des dates et 
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des ti tres qui est amusant parce qu'il nous montre bien que la creation, 
que l'elaboration litteraire a ete longtemps (jusqu'a Jose Maria Argue
das pratiquement) a l'ecart de la vision indigeniste , Et qu'ici la rencon
tre entre un problerne ethnique et l'ecriture na pas ete facteur de crea
tivite , du moins pas sous cette forme. L'annee me me ou parait Ie chef
d'ceuvre de la litterature indigeniste la plus virulente, le Huasipungo de 
l'Ecuatorien Jorge lcaza, c' est-a-dire en 1935, Borges nous donne la 
Historia universal de la infamia et trois ans apres Gabriela Mistral nous 
offre Tala. Pablo Neruda nous a deja apporte les deux premiers tomes 
de Residencia en la tierra (de 1925 a 1935). Enfin , et pour en finir 
maintenant avec ce petitjeu, rappelons qu'en 1941, lorsque CiroAlegria 
nous assene son Mundo es ancho y ajeno qui allait passer tant de temps 
inscrit aux programmes de l'Universite francaise , Borges publiait El jar
din de senderos que se bifurcan, et Adolfo Bioy Casares venait de pro
curer La invencion de Morel (1940), qu'Octavio Paz nous offraitEntre la 
piedra y La flor (1941) et A la orilla del mundo (1942), etc. A quoi 
bon poursuivre et pourquoi ? Pour regler quelques comptes retro
spectifs avec l'enseignement recu a l'universite il y a quelques 25 ou 30 
ans ? Non, bien sur, cela n'aurait aucun interet. Mais, peut-e tre pour 
souligner, par cette enumeration de dates et de coincidences qu'a cote 
des titres du roman rural indigeniste de la premiere moitie du siecle , 
d'autres titres , autrement representatifs de la creativi te litteraire hispa
no-americaine, naissaient, se pressaient me me dans les maisons d'edition 
et dans les librairies, et que de certaines comparaisons ou confrontations 
naltra peut-etre un bilan plus authentique de ce que furent alors les che
mins de la creation litteraire en Amerique latine. Ne faudrait-il pas ten
ter en un certain sens le bilan des renouvelJemen ts formels, des innova
tions esthetiques, des jaillissements d'ecriture et d'image qu'a suppose 
I'indigenisme litteraire ? Ou faut-il elucider soigneusement ce que les 
soubassemen ts ideologiques de 1'indigenisme nous on t apporte ? Un de 
nos collegues, Hugo Neira m'a tout recemrnent ecrit son admiration pour 
les Memorias de Luis E. Valcarel, publiees pour ses 90 ans, savoureuses , 
fondatrices. Je serai plus tente de me pencher sur elJes. Mais, Hugo Nei
ra me rappelJe : « ••• fundador del indigenismo, por los menos con el mis
mo rango que los mexicanos Manuel Gamio y Alfonso Caso... » , et la je 
me demande, en effet, si nous ne sommes pas au cceur de ce que l'indi
genisme apportait de meilJeur a la creativite hispano-americaine , Creati
vitie litteraire faite ici d'e tudes, de recherches ethnologiques, precises 
mais aussi imaginatives, de patientes reconstitutions qui etaient autant 
d'efforts difficiles pour approcher ce que l'Indien avait et a encore de 
moins compris : son iden ti te profonde, sa culture, son al teri te fonda
mentale, et done aussi ... ses langues et leurs mysteres, On sait que la 
grande creation Iitteraire hispano-americaine en langue espagnole (enco
re une fois avec l'exception d'Arguedas) n'a guere suivi les formules des 
narrateurs ruraux, indigenistes des annees 30 et 40 que nous avons evo
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ques il y a peu, et que Rulfo, Cortazar, Carlos Fu entes, voire merne Mi
guel Angel Asturias, sans parler de Carpentier ou du Nobel Garcia Mar
quez, n'ont pas grand chose a voir avec eux. Pour ne rien dire, bien 

-entendu, de Manuel Puig ou de Salvador Elizondo , par exernple. On a 
comme I'impression que Ie devenir de I'ecri ture americaine passai t 
ailleurs, hors des visions trop manicheistes de ces recits un peu simplis
tes. 

Mais , si l'indigenisme pouvai t etre debarrasse de ces quelques narra
tions, de cette vingtaine de titres de romans environ qui sont autant de 
fictions fatiguees, l'indigenisme proposerait alors Ie panorama, ine stima
ble, de l'apport qu'il a represente pour la creativite hispano-americaine 
et que les noms de Manuel Gamio, d'Alfonso Caso, representent avec 
celui de Luis E. Valcarcel. J'y ajouterai volontiers les noms de tant de 
linguistes et de tant d'anthropologues qui pendant ces annees-la ont re
trouve , avec precaution et finesse, l'Indien comme un homme debout, 
au langage envofitant, et non plus comme un sous-homme. Les noms 
d'Angel Maria Garibay, de Robert H. Barlow, d'Eric S. Thompson, de 
Paul Rivet, etc. L'indigenisme comme une revendication pour com
prendre tout l'Indien , et done a commencer, pour comprendre son 
langage et tout naturellement d'abord ses langues, et aussi et surtout, 
ses textes. Creativite indigeniste en Amerique latine ? Oui, quand die 
est d'abord une demarche d'approche delicate et fervente pour remettre 
a jour, retrouver, re-donner aux autres les textes amerindiens. Non pour 
fabriquer autant de caricatures et d'epouvantails que peut nourrir une 
fiction laborieuse . Mais, I'histoire des indigenistes est aujourd'hui encore 
meconnue, et elle reste, plus ou moins, a faire, 

On me dira qu'il y a une enorrne exception . j ose Maria Arguedas, et 
que Yawuar Fiesta est de 1940, c'est-a-dire de I'epoque que j'ai choisie 
de ... denigrer (!). Mais vous savez tous que I'extraordinaire createur 
litteraire que fut Arguedas etait fait de la peau d'un linguiste, d'un fol
kloriste et d 'un ethnologue de premiere classe. Et done que I'on peut 
aussi bien Ie ranger dans la famille de Gamio ou de Caso que dans celle 
de Rulfo ou de Garcia Marquez. Revenons done a l'approche de l'In
dien par ceux qui, en cette premiere moitie de notre siecle , en firent Ie 
theme essentiel de leur effort creatif, Nous avons parle de Manuel 
Gamio et d'Alfonso Caso. Et, en effet, les ceuvres fondamentales de ces 
demiers, comme celles de leurs confreres les plus marquants en archeo
logie et en anthropologie, sont exactement contemporaines des 
bruyants borborygmes romanesques qui ont retenu prioritairement 
I'attention. Manuel Gamio, par exemple, commence en 1908 ses pre
mieres recherches archeologiques dans la zone de Chalchihuites (Etat de 
Zacatecas) et vers 1910 ses premiers grands travaux de stratigraphie de 
la vallee de Mexico. L'archeologie va devenir un vecteur fondamental 
d'une pensee indigeniste dynamique, cherchant a etre et se cherchant 
elle-rnerne , comme fondement d'identite , culturelle et nationale. Le 
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livre celebre de Manuel Gamio : Forjando Patna, est de 1916, et c'est en 
1917 (une annee de dans la revolution mexicaine) que Gamio obtient 
la creation de la toute premiere direction generale d'anthropologie du 
continent americain, dans Ie cadre administratif et politique de la Secre
taria de agricultura y fomento . C'est de Iii que part ce que Gamio allait 
baptiser : «el me todo de investigacion integral», combinant l'ctude de la 
population et du terroir geographique , absorbant toutes les donnees: 
sociologiques, linguistiques, econorniques, educatives, historiques. 
Le terrain elu pour cette premiere grande approche globale de l'hom
me d'Amerique e tait la vallee de Teotihuacan, c'est-a-dire la ville
mere, matrice et modele , du «patron » culturel de tout Ie haut plateau 
me xicain pour des siecles . L'oeuvre majeure qui en resulterait : La pobla
cion del valle de Teotihuacan, en trois volumes, publiee en 1922, repre
sentait aussi, au-dela de la reussite scientifique , un espoir et un message, 
Iondes sur Ie respect integral des personnalites amerindiennes, reduites 
et deformees au merne moment par Ie cri simpliste de la fiction li tteraire 
venue des Andes. L'lndien, ses propres valeurs, ses langages, ses textes, 
ses creations les plus in times retrouvaient Ie chemin d'une communica
tion authentique vers les autres, et surtout vers les yeux des hommes du 
XXe siecle it la recherche de leur mernoire , La lecon de Gamio devait 
porter : la personnalite indigene d'Arnerique demandai t pour etre com
prise des categories csthe tiques particulieres, capables de cadrer, d'appre
hender et de dire en signes modernes la creation et done Ie rapport de 
crea tivite am erindiens, et bien entendu celui, fondamental , issu du 
monde precolombien. On a commence de comprendre alors (et c'etait 
la probablement la grande conquete ) qu'il fallait former, par I'etude des 
textes amerindiens anciens et par l'analyse des arcanes delicates de la 
culture precolombienne , Ie modele, les schemes mentaux, les moules 
concep tuels qui devaient permettre d'approcher sans masques et sans 
grimaces (ni indianisme enjoliveur, ni indigenisme reducteur et maussa
de) les creations esthetiques et les systernes de pensee des Arnerindiens. 
Des livres comme celui de Justino Fernandez : Coatlicue. Estetica del 
arte indigena antiguo (1954), la Historia de la literatura nahuatl de A. 
M. Garibay (1954 aussi) et tant d'autres, ont con tribue bien plus que les 
plus brulants pamphlets a asseoir ees nouvelles apprehensions decisives. 
La recherche des fondements philosophiques de l'identite arnericaine 
devait y trouver des assises fondamentales et nouvelles. 

En ce court texte consacre it la creativi te li tteraire en rapport avec 
les idees qui on t fait 1'approche nouvelle des Arnerindiens (e t cela en 
Amerique latine), je voudrais terminer en insistant sur la conquete de 
ces nouvelles definitions, de ces nouvelles analyses sernantiques qui ont 
permis dernierement (parce que la premiere moitie du siecle avait ete 
aussi autre chose que l'indigenisme des romans) de mieux approcher la 
connaissance de l'homme amerindien et de son identite ethnique et cul
turelle. Toltecayotl, Huehuetopializtli, Yuhcatiliztli, autant de termes 
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aujourd'hui brandis comme des outils d'analyse pour mieux compren
dre, de l'interieur, du versant interne des langues et des textes, les pro
fondeurs de la conception indienne de la vie, du temps ou du monde. 
Comment pretendre a travers les propres textes nahuatl cette Yuhcati
liztli : «I'existence sur un mode autre ... » , ou la Topializ : «ce que nous 
devons preserver, garder de nous ... », ou tant d'autres concepts d'intro
duction a la recherche de l'identite ethnique ou culturelle des premiers 
americains, identite d'abord exprimee (on ne Ie dira jamais assez fort) 
dans leurs propres textes et au moyen de leurs propres langues. Com
men t oublier les armes sernan tiques qu 'un Miguel Leon-Portilla, par 
exemple, a tire des codex madrilenes ou florentins de Sahagun: Zan uel 
ixquich in nican onmitoa in yuhcatiliztli : «T ou t simplement, voici ce 
que I'on a dit ici sur la facon d'exister autrement... » . 

J'acheverai ce bref rapport par un vceu. Au cours des annees 1910
1940 une creation Iitteraire en langues amerindiennes a aussi vu Ie jour, 
tant en Amerique moyenne que dans les Andes. Creation dont on 
retrouve parfois les textes dans des journaux roneotypes locaux, dans 
des tracts, des recueils de chansons ou de poernes populaires , voire dans 
des pieces ou des oeuvre ttes de theatre occasionnellemen t represen tees 
dans certains villages. Cette production se poursui t de nos jours, Ii ttera
lement sous nos yeux. En «fabriquan t » Ie numero 34 de notre revue 
Caravelle qui etait consacre a I'Equateur, nous avons publie deux ou 
trois petits textes qui venaient de cette creativite d'aujourd'hui. Mon 
vceu serait que la recherche contemporaine, dans certaines de nos uni
versi tes, fasse une place au collectage, a I'analyse, voire merne a la pu
blication de ces textes-la. Outre qu'ils sont une part de la creativi te 
litteraire ou esthetique en Amerique latine, eux aussi, il n'est pas sur 
que la creation litteraire en langue espagnole, si somptueuse soit-clle 
aujourd'hui, n'y gagnerait rien , n'aurait rien a y prendre. Je ne dis pas 
que nous retrouverons peut-etre un Garcia Marquez aymara, otomi ou 
zapoteque, obstinement cache et inedi t a ce jour, non, pas du tout, 
(et qu'on ne me fasse pas dire ce queje n'ai merne pas imagine), mais je , 
dis que ceux qui vont de main tirer de la parole latino-americaine les 
grandes fictions de la litterature avenir, profiteraient amplement d'e tre 
aussi a I'ecoute de ces humbles textes issus des premieres langues 
d'Amerique et des premiers Arnericains. 
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GEORGES BAUDOT 
CREA TlVITE LITTERA IRE ET 
VISION INDIGENISTE DANS 
L 'AMER IQUE LA TINE DE LA 
PREMIERE MOITIE DU XXe SIECLE 

Bilan rapide de ce qu'a pu sign ifie r 
pour l'ecriture , l'a ction politiq ue des 
indigenistes, Interrogation su r les rap
ports entre la creativite litteraire et les 
idees qui ont fait I'approche nouvelle 
de s Arnerindiens, Le propos de l'au
teur est illustre de nombreux exernples. 

GEORGES BAUDOT 
CREA TIVIDAoD L1TERARIA Y 
VISION INDIGENISTA EN LA 
AMERICA LA TINA DE LA PRIMER 
MITAD DEL SIGLO XX 

Analisis rapido de 10que ha podido 
significar la acc ion politica de los lndi
genistas para la escritura. lnterrogacion 
ace rca de las relaciones entre creativi
dad literaria y las ideas que permitie
ron un nuevo alcence de los Amerin
dios, EI proposito del autor esta elabo
rado con varios ejemplos. 

GEORGES BAUDOT 
CRIA TlVIDADE L1TERARIA E 
VISA 0 INDIGENISTA NA AMERICA 
LA TINA DA PRIMEIRA METADE 
DOSECULOXX 

Rapido balance do que significou 
para a escritura a acao politica d os in
digenistas. lnterrogacao sobre as rela
Goes entre a criatividade litera ria e as 
ideias que permitiram a nova aproxi
ma<;ao dos Amerindios. 0 proposito do 
autor esta ilustrado por muitos exern
plos, 

GEORGES BAUDOT 
LITERARY CREATIVITY AND 
INDIGENIST VISION IN LA TIN 
AMERICA IN THE FIRST HALF OF 
THE X Xth CENTUR Y 

Swift appraisal of what the indige
nist's political activity meant for wri
ting. A questioning about the relation
ships between literary creativity and 
the ideas which moulded the new ap
proach towards the Amerindians. The 
author's subject is ilustrated with nu
merous examples. 

ERRATA POUR LE NUM£RO 2/3 

Des erreurs malencontreuses se sont glissees dans les pages suivantes : 
p. 66 : lire Polygone des secheresses dans la legende de la carte. 
p. 70 : lire caboclo, ligne 16. 
p. 73 : lire du COPEC, ligne 29, philosophie du deueloppement rural 
integre , lignes 32-33 et lire nouveaux cadres, !ignes 43. 
p. 98 : lire ...president de l'AHILA est le professeur Carmagnani de 
l'Uniuersite de Turin et le secretaire general, Ie professeur Horst Piets
ehmann, lignes 39-40. 
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LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE 
DE L'AMERIQUE LATINE 

POURQUOI UN PROJET 
«FRANCE - BRESIL» ? 

COMMENT Y PARTICIPER ?{*} 

En decembre 1985, Ie ministere 
francais des Relations exterieures a fait 
paraitre, sous l'egide du «Commissa
riat general de France-Bresil», une bro
chure d'inforrnation sur Ie «Projet 
France-Bresil». Nous publions ci-des
sous des extraits de cette brochure 
afin d'aider a mieux faire connaitre 
les objectifs du Commissariat general 
et solliciter des suggestions, idees et 
propositions de la communaute scien
tifique. 

1. - FRANCE-BR£SIL : CINQ 
SIECLES D' AMITl£ ET D':£CHANG ES 

Les relations entre pays riches et 
developpes du Nord et pays en voie de 
developpement du Sud ont ete, Ie plus 
souvent , marquees par la conquete, la 
domination et la colonisation, voire Ie 
pillage et les massacres. Les rapports 
entre Ie Bresil et la France ont repre
serite, dans la majeure partie de leur 
histoire , une rare et heureuse excep
tion acette tendance. 

Peut-etre avant merne la «decou
verte officielle» du Bresil par Pedro 
Alvares Cabral, en 1500, Ie navigateur 
dieppois Jean Cousin aurait, selon la 
tradition, aborde les cotes bresiliennes 
vingt annees avant les Portugais . Les 
premiers rapports entre Indiens et ma
rins norrnands furent de troc, et non 
de conflit ; instruits par les horreurs 

(*) Commissariat general de France
Bresil, 23 rue La Perouse, 75775 Paris 
Cedex 16. Telephone: 45021423. 

des guerres de religion, les Francais ve
curent en harmonie avec eux, et tente
rent de realiser au Bresil une cite sans 
rivalites religieuses ou sociales ; mais la 
tentative de Nicolas de Villegaignon et 
de ses compagnons tourna court en 
1555, mettant fin aux reves d'une 
France antarctique : il fut, cependant, 
le premier fondateur de la ville de Rio 
de Janeiro. Et I'histoire retiendra d'au
tres consequences fecondes, scientifi
ques, culturelles et politiques : le ta
bac, Ie caoutchouc et l'ananas firent 
leur apparition en France ; la decou
verte d'une flore et d'une faune nou
velles elargit les schernas traditionnels ; 
Ie gout de l'exotisme se developpa : 
Henri II organise a Rouen une fete in
dienne, Rabelais et Montaigne cele
brent Ie Bresil, et Ronsard l'evoque en 
verso Les relations des voyageurs oppo
sent I'innocence et la bonte naturelle 
des Indiens a la depravation et a la 
cruaute des «civilises». Ainsi se cree au 
XVle siecle Ie mythe du «bon sauva
ge» qui inspira largement toute la criti
que politique jusqu'a la Revolution 
francaise, cependant que les «Nouvel
les Indes» fournissent aux artistes the
mes et decors . 

Une autre tentative d'irnplantation 
francaise a lieu au Maranhao a partir 
de 1611 et vise a etablir une colonie 
agricole, en bonne intelligence avec les 
Indiens que les Portugais avaient re
duits en esclavage. La couronne fran
caise n'aide guere l'expedition et, des 
1616, la «France equinoxiale» dispa
rait a son tour : mais la ville de Sao 
Luis conserve aujourd'hui son nom , 
choisi en hommage au roi de France. 

Au XVlIIe siecle, les jeunes intel
lectuels et patriotes bresiliens tournent 
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leurs yeux vers la France, pays des en
cyclopedistes, patrie des ideaux de 
liberte et de dernocratie ; les premiers 
independantistes du Bresil sont nourris 
des pensees de Montesquieu, de Vol
taire, de Rousseau. 

Au XIXe siecle, apres l'independan
ce du pays acquise en 1822, Ie Bresil se 
passionne pour la culture francaise 
sous I'influence de la mission artistique 
de Lebreton qui, des 1816, a conduit a 
Rio artistes, architectes et techniciens, 
veritable avant-garde de l'epoque, 
dont I'influence, marque durablement 
l'evolution de la jeune nation. C'est 
Grandjean de Montigny qui construit 
au ceeur de Rio Ie monument neo-clas
sique qui abrite maintenant Ie Musee 
France-Bresil. L'apport scientifique 
des Francais est egalement considera
ble ; en medecine, en chirurgie, des 
praticiens francais occupent les pre
mieres chaires ouvertes dans ces specia
lites ; Ie Limousin Henri Gorceix ouvre 
dans I'£tat de Minas Gerais la premiere 
ecole des mines; Liais dirige l'Observa
toire de Rio. Des explorateurs cornme 
Augustin de Saint-Hilaire QU Castelnau 
font accomplir a la botanique et a la 
geologie du Bresil des pas decisifs. Les 
idees politiques d'Auguste Comte 
influencent Ie Bresil au milieu du XIXe 
siecle au point que Ie positivisme don
ne au drapeau national la devise «Or
dre et Progres» qu'elle porte encore 
aujourd 'hui. 

En revanche, dans Ie domaine de la 
mode et des rnceurs, I'influence fran
caise grandit au point de tourner a la 
caricature. C'est contre le «francezis
mo» que se revoltent en 1920 les [eu
nes modemistes, qui reclament un «art 
cannibale» ; c'est pourtant aParis que 
beaucoup d'entre eux rencontrent Ie 
surrealisme, Le Bresil fait alors son en
tree dans I'avant-garde artistique mon
diale ; les rapports entre createurs bre
siliens et francais sortent du stade de 
I'imitation pour entarner un dialogue 

fructueux et de veritables echanges, 
Paul Claudel (qui representa la France 
au Bresil ala fin de la PremiereGuerre), 
Darius Milhaud, Francis Poulenc, Villa
Lobos, s'enrichissent de leurs differen
ces, cependant que Santos-Dumont 
fait faire a I'aviation des progres deci
sifs et inspire une cooperation feconde 
entre les constructeurs des deux pays, 
qui dure encore aujourd'hui. Le Cor
busier a cornme disciples Lucio Costa 
et Oscar Niemeyer qui pourront reali
ser a Brasilia la ville dont ils revaient 
en commun. Les nouvelles vagues du 
cinema bresilien et francais decouvrent 
ensemble un style nouveau. L'Universi
te de Sao Paulo verra germer les am
vres principales de Bastide, Braudel, 
Levi-Strauss, Perroux, qui participe
rent, en 1935 asa fondation. 

C'est au Bresil Que Bemanos s'exi
lera pendant Ia Deuxierne Guerre mon
diale, cependant que c'est en France 
que s'etabliront nombreux apres 1964 
les opposants au regime militaire bresi
lien . 

A travers ces cinq siecles d'amitie 
exemplaire et d'echanges fructueux, 
renforces depuis un demi-siecle par un 
developpement des relations commer
ciales et d'irnportants investissements 
industriels et bancaires, et depuis 25 
ans par un renforcement de la coopera
tion scientifique et technologique dans 
des domaines de pointe, on peut entre
voir la justification de rapports equili
bres, plus riches et plus intenses : telle 
est, pour la periode qui s'ouvre mainte
nant, l'arnbition des «annees France
Bresil». 

II . - LES MODALIT£S DU «PRO
JET FRANCE-BR£SIL» 

I) La decision de mettre en ceuvre 
Ie «Projet France-Bresil» ne pouvait 
done se limiter a intensifier dans une 
courte duree Ie developpement de rela
tions aussi prometteuses pour l'avenir . 
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Le projet s'inscrit dans Ie long tenne et 
constitue un label. 

II debutera en 1986 , connaitra des 
moments de plus forte intensite en 
1987 et 1988 et se poursuivra au-dela , 
eventuellernent sous d'autres formes, 
recevant tous les quatre ou cinq ans de 
nouvelles impulsions qui assureront sa 
continuite. 

2) Le projet est global, car il inclut 
des operations et des manifestations 
dans les domaines les plus divers : arts 
et culture, publications, co-productions 
audiovisuelles, sciences, techniques, 
industrie, economie, artisanat , touris
me, sports, echanges de jeunes, coope
ration universitaire, jumelages de villes 
ou de regions, contacts entre associa
tions et collectivites locales, philatelie, 
numismatique... 

Le projet est decentralise dans la 
mesure ou il cherche a rayonner dans 
tout Ie territoire des deux Etats ; il ne 
se limitera pas aux seules capitales ou 
grandes metropoles. 11 implique neces
sairement, dans les deux pays, une 
concentration soutenue avec les instan
ces regionales de la decentralisation. 

Le projet est mene de maniere con
jointe afin d'eviter que I'un des parte
naires ne se sente desavantage par rap
port a I'autre. Toutes les operations se
ront examinees et realisees apres con
sultation reciproque et accord fonnel 
entre les deux parties. 

Le projet est moderne , car il s'effor
ce de promouvoir des initiatives nou
velles et experimentales qui auront un 
effet d'entrainement et d'enrichisse
ment benefique pour I'ensemble des 
relations de cooperation deja existan
tes ou des echanges deja nornbreux 
realises entre nos deux pays. 

Le projet, enfin, est in tegre, car les 
operations choisies depasseront Ie seul 
aspect «evenementiel» arm de s'inscri
re dans la perspective d'un approfon
dissement des liens entre les deux pays. 

3) AussiIe «Projet France-Bresil» re
tiendra de preference les operations 
qui repondent a I'un des trois criteres 
suivants : 

· illustrer les convergences passees, 
presentes et futures entre les deux 
pays, en s'appuyant sur I'histoire et la 
tradition , afin de dernontrer la volonte 
commune de modemite et de creativi
te ; 

· montrer les realites et les potentia
lites de chacun des deux peuples en 
essayant d'eviter les stereotypes et de 
redresserles idees convenues ; 

· manifester la capacite des deux na
tions a reflechir ensemble aux grands 
problernes politiques, economiques et 
culturels, ou de developpernent de no
tre temps. 

Le «Projet France-Bresil» n'exclut 
pas de s'ouvrir eventuellement a d'au
tres partenaires choisis d'un commun 
accord : Europe et Amerique latine ; 
pays du monde latin ; Afrique; Carai
bes, etc . 

III . - COMMENT PARTICIPER 
AU «PROJ ET FRANCE-BR£SIL» ? 

Avant meme I'annonce officielle du 
Projet, les Commissaires generaux ont 
deja recueilli pres de cinq cents sugges
tions ou propositions . 11 est ilIusoire de 
penser en realiser ne serait-ee qu'une 
partie significative dans Ie delai et avec 
les moyens budgetaires d'une seule an
nee. L'extension du Projet France
Bresil dans une duree pluriannuelle 
perrnet done de mieux etudier la faisa
bilite des operations et de lancer un 
appel d'offres a tous les participants 
eventuels. 

Le «Projet France-Bresil» ne repose 
pas seulement sur des operations publi
ques ou des decisions ministerielles. II 
s'efforce de susciter des initiatives 
aussi bien locales qu'associatives, ou 
provenant du secteur prive industriel 
et commercial, dans tous les domaines 
d'activite . 

141 



II serait vain de croire que Ie finan
cement de ces operations sera assure 
exclusivement par les Etats, Les opera
tions auto-financees comme les activi
tes rentables et promotionnelles sont 
loin d'etre ecartees , bien au contraire, 
des lors qu 'elles auront ere retenues 
d'un commun accord. Au montage 
financier des operations seront donc 
associees, outre les Etats, les collecti
vires publiques, les institutions repre
sentatives, les fondations, les entrepri
ses. La recherche particuliere d'un fl
nancement sous forme de mecenat 
sera realisee aussi bien dans Ie domaine 
culturel et artistique que dans Ie do
maine scientifique et technologique. 

A cette fin, plusieurs associations 
regionales ou nationales deja creees ou 
en cours de creation sont habilitees par 
le Commissariat general a susciter des 
operations. La liste de ces associations, 
ainsi que des details sur la mise en 
ceuvre des projets, pourront etre four
nis par : L'Association du Projet Fran
ce-Bresil, 99 rue de Courcelles, 75017 
Paris. 

Les projets d'initiative bresilienne 
doivent etre presentes par l'interme
diaire du Commissariat general bresilien 
du Projet (Departernent Culturel de 
l'ltarnaraty a Brasilia), ou aupres des 
services culturels de I'Ambassade du 
Bresil en France, 34, Cours Albert ler, 
75008 Paris. 

IV. - A TITRE D'EXEMPLES, 
QUELQUES OpERATIONS 
«FRANCE·BREslb QUE L'ON 
PEUT ANNONCER DES 
MAINTENANT.. .» 

- Refection et mise en service de la 
Maison France-Bresil aRio de Janeiro 

- Presentation de 150 films bresi
liens et rencontres de realisateurs au 
Centre Beaubourg, ainsi que dans di
vers centres regionaux (printernps 
1987). 
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· Projet de cooperation scientifique, 
de transfert de technologie et de pro
duction de vaccins pour enfants (coo
peration Institut Pasteur, Institut Me
rieux, Fondation Oswaldo Cruz) . 

- Co-production de plusieurs films 
pour la television et Ie cinema. 

· Etude du Bresil m'se au program
me des classes de 5e de l'enseignement 
des colleges en France des 1987. 

- Commemoration d'anniversaires a 
portee franco-bresilienne : 

1986 : Blaise Cendrars 
1987 : Georges Bernanos 
1987 : Villa-Lobos. 
1988 : Centenaire de l'abolition de 

l'esclavage au Bresil . 
1989 : Influences reciproques des 

revolutions francaise et bresilienne. 
· Participation francaise au 90e an

niversaire de l'Opera de Manaus(1986) . 
- Plusieurs manifestations, exposi

tions et colloques sur les Indiens d' Ama
zonie et les cultures arnerindiennes. 

- Plusieurs manifestations, exposi
tions et colloques sur la culture noire 
au Bresil (1988) . 

- Exposition d'art et d'archeologie 
precolombiens au Bresil, ainsi que sur 
les travaux franco-bresiliens en ce do
maine. 

- Deux expositions et un colloque 
sur Ie «design industriel» en France et 
au Bresil. 

- Exposition sur <de Bresil dans les 
tresors de la Bibliotheque Nationale» , 
sur les «relations entre la France et le 
Bresil depuis cinq siecles» . 

· Exposition sur l'art bresilien con
temporain au Musee d'art modeme de 
la ville de Paris (1987) . 

- Exposition a la Villette (Cite des 
arts et des techniques) sur Ie theme 
des grands arnenagements au Bresil 
et leur impact economique, social, 
ecologique, etc. 

- Journees economiques franco-bre
siliennes de la region Provence-Cote 
d'Azur. 



- Campagne pour la promotion du 
cafe du Bresil en France et en Europe . 

- Exposition d'art populaire bresi
lien . 

- Exposition d'art plumaire amazo - Tournee de la Comedie Francaise 
nien au Museum d'histoire naturelie au Bresil (1986). 
de Paris (juin 1986) . 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

LE VIle CONGRES 
DES HISTORIENS
 

LA TINO-AMERICANISTES
 
EUROPEENS
 

(Florence 15 - 18 rna; 1985) 

Apres Santander (l967) , Paris 
(l969), seville (1972), Cologne (l975), 
Thorun (l978) et Stockholm (l981) 
la reunion de Florence a lieu avec quel
que retard par rapport au calendrier 
triennal de l'association. Retard qui 
sera rattrape en 1987 a Szeged . Com
me en temoignent les actes des con
gres precedents , l'accent avait ete mis 
jusqu'ici sur les relations de l'Europe 
avec l'Amerique contemporaine 
(XIXe et XXe siecles). Cette fois on 
se place d'un point de vue arnericain 
et on remonte deliberernent aI'epoque 
coloniale. D'ou Ie titre des entretiens 
de Florence: I 'Amerique la tine : de 
l'Etat colonial a l'Etat national 1750
1940. 

Le travail etait reparti entre quatre 
symposiums dont trois touchaient a 
I'Amerique espagnole et le quatrieme 
au Bresil. Citons les titres de ces re
groupements : 

1) Les [ondements economiques et 
sociaux de I'ftat ; 

2) Les formes du pouvoir : projet 
poli tiq ue e t realisation .. 

3) Culture politique et projets na

tionaux .. 
4) Bresil: Etat e t regionalisme. 

. Au depart, apres un brillant expose 
de Ruggiero Romano {A lgunas consi· 
deraciones acerca de la nacion , el 
estado (y la libertad] en Europa y en 
A merica centro-meridional), nos antis 
italiens nous ont presente les actes du 
congres international de Bologne sur 
Ordre international, societe et politi
que en Amerique latine. Ont participe 
aux discussions qui ont suivi non seule
ment des Europeens mais aussi bon 
nombre de Nord et Sud-Americains. 
Certaines communications ont ete par
ticulierernent epaisses puisque celle du 
Venezuelien Rogelio Perez Perdomo 
sur l'organisation de l'£tat au XIXe sie
c1e ne comporte pas moins de 69 pages 
dactylographiees. La France etait reo 
presentee par Marie-Daniele Demelas 
(A Ito clero y absolutismo a fines de la 
colonia : Peru, Charcas, Quito), Fran
cois Chevalier (Patria venezolona 0 

Gran Colombia republicana ? Paez 0 

Bolivar ?) , Yves Saint-Geours et Jean
Paul Deler (La negociacion regional 
Quito-Guayaquil desde fa epoca colo
nial hasta hoy) , Carmen de Sierra (EI 
estado Battlista y la ideologia de clases 
medias en el Uruguay 1904-1955), 
Bernard Lavalle {Hacia una «demanda 
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de nacion )) ? Aportes y ambiguedades 
del crio //ismo colon ial) , Joseph Perez 
[Tradicion e innovacion en el Nue vo 
Reino de Granada a f in es del siglo 
X VlIl), Simone A. Nguyen-Dac (Poli ti
ca agraria del gobierno imperial en el 
Rio Grande do Sui 1824-1 84 7) et Fre
deric Mauro cobalto no Brasil nos co
meros do seculo XIX (riquezas do sub
solo et formacao dos estados). 

Un certain nombre de Bresiliens tra
vaillant a Paris sous la direction des 
professeurs francais etaient venus aussi 
presenter des exposes (Denis Bernar
des, Celia Freire, Maria Eurydice de 
Barros Ribeiro). 

Le theme aborde rejoignait les pre
occupations de nombreux chercheurs 
durant ces dernieres annees, Pour ne 
parler que de la France, nous n'oublie
rons pas que des participants du con
gres comme Joseph Perez et Bernard 
Lavalle ont consacre a ce theme leur 
these de doctorat d'Etat . A Bordeaux, 
dans leur universite , ils ont provoque 
plusieurs colloques sur ce sujet, dont 
les actes ont ere publies, Enfin Ie 
CREDAL (Laboratoire associe au 
CNRS) a consacre a I'f:tat, au pou
voir national et au pouvoir local 
une grosse part de son programme qua
driennal . Puisque a l'AHILA il s'agit 
d'histoire, rappelons que l'ERHILA 
l'equipe des historiens du CREDAL 
a organise ses recherches autour de 
l'f:tat en Amerique latine . Chacun des 
groupes de travail a recu une tache 
particuliere : origines culturelles de 
l'Etat a l'epoque coloniale ; formation 
des Etats nationaux (1750-1850) ; l'in
tervention de l'Etat dans l'economie et 
la societe (1850-1950) ; enfin ce qui 
echappe - dans une certaine mesure 
al'Etat ; les entreprises (1850-1980). 

On peut done dire que pendant ces 
quatre dernieres annees les historiens 
europeens se sont tournes vers l'Etat 
latino-americain (et nous n'avons cite 
ni Horst Pietsclunann en Allemagne ni 

Raymond Buve aux Pays Bas, ni com
bien d'autres en Europe et hors d'Eu
rope). C'est peut-etre Ie signe que 
l'Etat est mis en question aujourd'hui 
au Sud du Rio Bravo. 

Frederic Mauro 

COLLOQUE
 
«COMPARAISON DES
 

SECHERESSES DANS LE
 
NORDESTE BRESILIEN ET LE
 

SAHEL AFRICAIN»
 
Paris. IHEAL
 

16. 17, 18 janvier 1986
 

Le colloque «Co m paraisons des 
secheresses dans le Nordeste bresilien 
et le Sahel africain» s'est deroule les 
16, 17. 18 janvier 1986, a !'initiative 
de I'Institut des hautes etudes de 
l'Amerique latine (Universite de Paris 
III), du Centre de recherche , d'etude 
et de documentation sur l'Arnerique 
latine (CREDAL-CNRS) et de l'Insti
tut francais de recherche scientifique 
pour Ie developpernent en cooperation 
(ORSTOM), avec en outre le soutien 
des ministeres de l'Education Natio
nale, de I'Agriculture et des Relations 
exterieures. 

Cette manifestation a reuni plus de 
150 personnes, dont plusieurs specia
listes africains et bresiliens venus no
tamment de la Fondation Joaquim Na
buco de recherches sociales, Recife, 
de la Surintendance pour le develop
pement du Nordeste, du Departernent 
national des travaux contre la seche
resse (Bresil), de l'lnstitut du Sahel, 
Bamako, de l'Universite de Ouagadou
dou, de I'Universite de Dakar et enfin 
d'Environnement et developpernent 
du Tiers Monde, Dakar. 

Les rapports, communications et 
debats donneront lieu prochainement 
a une publication dans les Travaux et 
Memoires de ['IHEA L. II sera done 
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seulement fait mention ici des themes 
principaux qui ont ete discutes . La 
premiere journee a permis de dresser Ie 
tableau de la situation: apres que Paul 
Pelissier eut parle des relations entre 
secheresse, societes et developpement 
comparant les contraintes climatiques 
enregistrees par les deux regions et les 
adaptations des societes ' agricoles, 
Hugues Faure a expose l'histoire des 
secheresses dans la longue periode et 
souligne les periodicites reperables a 
differen tes echelles temporelles, Jac
ques Merle presentant quant a lui les 
relations entre les oceans et les pheno
memes climatiques et les travaux me
nes dans ce domaine. 

Les debats ont ensuite ete organises 
. a partir d'une soixantaine de commu

nications (la publication ulterieure en 
donnera une version reduite) et de rap
ports de synthese , Jacques Claude a 
rapporte sur la comparaison physique 
e t ecologique des secheresses : inegale 
fragilite des milieux dont l'un est une 
marge vers l'aride alors que l'autre est 
une poche de faible pluviometrie et 
d'irregularite interannuelle entre deux 
milieux bien arroses . Le rapport de 
Jean Gallais, du laboratoire d'etude 
du developpement des regions arides, 
a examine les sy stemes sociaux e t sys
tem es alimentaires iJ I'epreuve des 
secheresses, introduisant un debat 
fourni sur la vulnerabilite des societes 
face aux acciden ts et les consequences 
de ceux-ci sur les niveaux de vie, les 
formes d'occupation de l'espace, les 
migrations, les relations sociales. 

L'objectif du serninaire etant non 
seulement de faire une comparaison 
des connaissances sur la question, mais 
aussi de comparer les solutions, la troi
sierne journee a ete consacree aux 
reponses . D'abord les reponses paysan
nes ou les rapports de Martine Drou
lers pour Ie Bresil et de Jacques Bugni
court pour l'Afrique ont permis de 
voir les differentes facons de cohabiter 

avec la secheresse , pour reprendre l'ex
pression de Bernard Cavaille. Les reo 
ponses sont aussi celles des organismes 
de recherche , synthetisees dans Ie rap
port de Rene Billaz, du CIRAD, celles 
des Etats , exposees dans Ie rapport de 
Michel Griffon et celles des organisa
tions non gouvemementales presentees 
par Ie rapport d'Henri Rouille d'Or
feuil. 

Ce fut l'occasion de reflechir sur les 
strategies d'action dans des conditions 
bien differentes ne serait-ce que parce 
que Ie Nordeste est une region semi
aride, pour sa partie interieure , dan s 
un Etat de taille continentale dote par 
ailleurs de gros moyens, et Ie Sahel une 
zone bioclimatique morcelee entre plu
sieurs Etats de moindre capacite indio 
viduelle d'intervention . Cela fait , entre 
autres points, l'interet de la contribu
tion de Pap Syr Diagne (Institut du Sa
hel) sur Ie Cornite international de 
lutte contre la secheresse du Sahel. 

La rencontre a cherche a confron
ter connaissances, hypotheses et orien
tations de recherche et politiques d'in
tervention dans leurs aspects techni
ques, economiques, sociaux et politi
ques . Puisse-t-elle avoir fait avancer la 
collaboration des scientifiques et des 
decideurs dans la recherche d'une solu
tion au drame humain qu'est d'abord 
l'accident pluviometrique, 

Bernard Bret 

L'EXIL
 
XXXIe CONGRES
 

DUSALALM
 
BERLIN - 1986
 

L'Ibero-Amerikanisches Institut 
Preussischer Kulturbesitz de Berlin ou
vrait cette annee, du 20 au 25 avril, ses 
portes au XXXI SALALM (Seminar 
on the acquisitions of latin am erican 
library rna terials);Remarquablement 



accueilli par Ie Docteur Stegmann et 
son equipe , Ie congres s'est deroule 
cette annee autour du theme «Intellec 
tual migrations, transcultural contribu
tions of European and Latin American 
emigres». 

Differents axes de reflexion avaient 
ete definis : emigres latino-arnericains 
en Europe, exil et transculture, ecri
vains et editeurs en exil, adaptation et 
influence des emigres europeens en 
Amerique latine, etc . Le SALALM 
s'adresse habituellement a des biblio
thecaires, libraires et editeurs, Ces der
niers ont anime diverses tables rondes 
consacree a leurs metiers (European 
immigran ts as bookdeakers, publishers 
in Latin America .. los libreros espa
noles en la Argentina y la guerra de 
1936-1939) a cote de chercheurs spe
cialistes des migrations et de l'exil. Ils 
ont par aileurs presente leurs autres 
activites durant tout Ie congres sur 
des stands prevus acet effet . 

Simultanernent des groupes de tra
vail techniques permettaient aux pro
fessionnels des bibliotheques de refle
chir ensemble et d'organiser leurs ac
tions , en prolongement des structures 
permanentes du SALALM (sous-eomi
tes specialises). Les points forts de ces 
reunions ont ete d'une partlescomptes 
rendus d'experiences de microfllmage 
en Europe et aux Etats-Unis (pro jet 
LAMP - Latin American mircroform 
project ) et d'autre part, la presentation 
des catalogues «on line» pendant la
quelle Ie GRECO 26 a fait une de
monstration tres rernarquee d'interro
gation de la base «Amerique latine» . 

La publication des actes de ce 
serninaire concretisera ses apports pour 
la recherche ; mais son importance 
tient aussi aux rencontres entre profes
sionnels travaillant sur un merne do
maine : des echanges s'amorcent, la 
structure du SALALM peut leur per
mettre de se developper, La prochaine 
reunion aura lieu a Miami en 1987. 

Souhaitons que les Europeens quelque 
peu discrets dans ce XXXI SALALM 
prennent conscience de la place qu'ils 
occupent dans Ie domaine pour deve
lopper une cooperation europeenne et 
mettre ainsi en valeur tant la richesse 
des fonds latino-americains du vieux 
continent que son potentiel de recher
che. 

Marie Daniele Schaeffer 
Conservateur a la 

Bibliotheque Nationale 

LA QUATRIEME SEMA/NE
 
LA TlNO-AMERICA/NE DE
 

TOULOUSE
 

«La grande ville en
 
Amerique latine»
 

L'Universite de Toulouse-Ie Mirail a 
organise en 1978 , 1980, 1984 (l), 
1986 quatre semaines latino-arnericai
nes concues comme de vastes collo
ques propres a reunir 'gens de sciences 
de I'homme et de la societe, gens de 
culture, etudiants, en attirant des Lati
no-americains vivant en Europe, par
fois refugies, des universitaires et au
tres professionnels , un public motive. 
On peu t ainsi reflechir sur une certaine 
forme de communion morale, intellec
tuelle, artistique , qui n'a pu que se 
transformer en huit ans, deja. Faisons 
Ie point. 

A tous moments, Ie noyau chaud 
de ces reunions fut une conversation 
autour d'un ou plusieurs ecrivains (2), 
dialogue avec un public attire par la 
grande vogue de la litterature latino
americaine : une langue, ' des ceuvres, 
pour un autre hispanisme , en un mou
vement dans lequel l'exotisme ne peut 
manquer de vibrer, politique ou tropi
cal. 



Mais d'autres referents ont souvent 
donne beaucoup a ces reunions : l'his
toire bien sur et nous savons qu'ici 
celle des historiens se rnele intimement 
a celle des critiques de la litterature 
deux groupes qui , peut-etre , a propos 
de I'Amerique latine plus qu'ailleurs, 
chassent ensemble dans les territoires 
de l'archive, de la chronique, du livre, 
de la presse. 

Rappelons aussi que la fin de la de
cennie 70 fut Ie moment maximal de 
l'accueil de Latino-americains en Euro
pe. Comment ne pas nous rejouir 
maintenant de constater que les uns 
ont retrouve leur foyer dans les pays 
ou s'ouvre a nouveau Ie jeu de la polio 
tique , tandis que d'autres, devenus nos 
concitoyens, sont peut-etre moins pre
occupes de renouer ensemble avec 
leurs racines ? 

Enfin, selon les themes abordes, 
vint I'apport changeant des ethnolo
gues, des urbanistes, des geographes , 
des sociologues, voire des economistes. 
Batarde, cette pluridisciplinarite taillee 
large, sur des themes volontairement 
vastes ? Fort heureusement oui, quand 
elle permet d'explorer les marges, de 
croiser l'etrangete de deux eclairages 
qui ne s'accordent pas, de constater 
que les memes mots n'ont pas Ie meme 
sens pour ceux de deux boutiques voi
sines et qu 'il faut s'en expliquer. Et 
tant mieux aussi si I'on met en doute 
les fruits de l'enfermement de chaque 
famille dans sa maison : l'espoir d'un 
meilleur approfondissement et d'une 
qualite professionnelle plus assuree, 
d'une meilleure performance face a la 
concurrence, releve soit d'une ingenui
te qui croit mieux s'assurer grace a 
l'usage d'ou tillages qui seraient des 
methodes , soit du simple confort 
d'etre entre soi, sans risque de voir les 
esoterismes et les clins d'ceil, remis en 
cause par un public soudain froid et 
distrait. Tel fut, tel reste , la preoccu
pation de rassembler des gens de races 

differentes, 
Ceci dit, nous savons qu'inlassable

ment il nous faut trouver le public atti
re par nos vecinos distantes d'Ameri
que, quand s'ernousse le gout d'un 
exotisme de moins en moins lointain 
et quand s'estompent chez nous les 
espoirs douteux de voir flamber chez 
eux les mouvements revolutionnalres 
de notre spectac1e.ll nous revient d'ai
der nos concitoyens a mesurer les dif
ferences qui nous unissent a nos amis 
latino-americains. 

Et pourquoi, en 1986, prendre a 
bras le corps «La grande ville en Ame
rique latine » ? Tout simplement parce 
que ce continent contient plus de cita
dins que de ruraux ; il possede deja la 
plus grande ville du monde et ceci ne 
va cesser de se confirmer d'ici Ie tour
nant du siecle qui nous attend (3) . 

Le regard sur Ie passe nous a perrnis 
d'abord de comprendre ce qui fonde 
ces villes : exceptionnellement pour la 
plus grande , Mexico-Ten ochtitlan, le 
my the fondateur d 'un peuple (G . Bau
dot). Le plus souvent, dans les deux 
empires, le pouvoir des colons qui s'eta
blissent en maitres de l'ordre civilise 
face a la barbarie, comme a Lima (B. 
Lavalle) . A peu pres partout cet ordre 
est reaffirme dans la modernite des eli
tes «nationales» qui, a la belle epoque, 
etablissent une segregation sociale, un 
ordre sanitaire, une prestance monu
mentale qui veut parler d'egal a egal 
avec Londres et Paris, par exemple a 
Rio et Santiago (A.M. Montenegro, M. 
Rojas Mix, P. Vayssiere), 

L'envers de cette modernite n'occu
pe largement la scene que tres recem
ment : la marginalite de ceux d'en bas 
est maintenant souvent Ie sort d'une 
majorite des citadins. Toute une litte
rature sur les bas quartiers doit etre re
evaluee : elle en faisait Ie lieu d'action 
du peuple , groupe dans ses associations 
et syndicats. Les mauvais jours met
tent en lumiere que I'autogestion est 
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un dialogue manipule par les pouvoirs 
publics a Lima (B. Cavailles) et par les 
entreprises de service a Buenos Aires 
(G. Schneier), que les quartiers se veu
lent clos a Rio quand la possession du 
sol est precaire pour les demi-citoyens 
(L. Albuquerque). Les pauvres de la 
ville , Ie plus souvent, se rangent derrie
re des leaders qui leur assurent des pro
tections minirnales, Enfin la protesta 
p olitique , enfermee dans les quartiers 
peripheriques de Santiago, ne debou
che pas sur une strategic negociable 
face au pouvoir militaire (R. Santana) . 

Depuis quelques decennies , la mo
dernite de la ville latino-americaine est 
technologiquement et symboliquement 
liee aux Etats-Unis. Les ceuvres litterai
res nous revelent peut-etre que cette 
modernite la, quotidiennement vecue 
par les classes moyennes et profonde
rnent interiorisee , fait l'objet aussi 
d'un rejet soit au nom du monde rural 
ideallse en Colombie (J. Gillard), soit 
en celui du souvenir du quartier de 1a 
vie quotidienne de notre enfance a 
Mexico (C . Fell), soit pour une renova
tion a l'echelle humaine du vieux tissu 
urbain menace par la segregation et Ie 
gigantisme a Montevideo (M. Arana) 
(4) . 

Cette pregnance du modele urbain 
des Etats-Unis est apparue en regardant 
les telenovelas bresiliennes (J . Emori
ne) et mexicaines (L. Panabiere) : ima
ge foncierernent urbaine commune aux 
foyers de toutes les couches sociales 
mais aussi identification a une langue 
et a une morale latines. Ce merne mo
dele hante ceux dont la famille est en 
diaspora, a Los Angeles pour les Mexi
cains (M. Rocard) , a Miami pour les 
Cubains (L. Hasson) comme a New 
York pour les Portoricains. Or ce mo
dele est profondement ambigu : des
humanisation du gigantisme urbain vis
a-vis duquel les Latino-arnericains sont 
infericrises, mais tout autant, espoir 
dans Ie progres qui fonde pour les clas

ses moyennes la chance de la prosperi
te materielle et rend imaginable la nais
sance - ou la renaissance - d'un espa
ce pour etre citoyen - dans sa propre 
ville ou aux Etats-Unis. 

Certes la capitale , ville du pouvoir 
central, est un lieu surveille pour l'exer
cice du droit politique. Celui-ci ernarge 
cependant dans La Havane socialiste au 
sein des comites de quartiers (J . Lamo
re) dans la vie associative qui n'herite 
plus du vieux populisme dans la Bue
nos Aires d'apres Ie pouvoir rnilitaire 
(I. Cheresky) , dans l'affirmation de 
leurs droits par les citoyens de Mexico 
face a un Etat affaibli a l'occasion du 
grand traumatisme du tremblement de 
terre . 

Claude Bataillon 

( 1) 1978 fut un ensem ble de tables rondes , 
sans th eme un iq ue , qui subsiste sous forme 
de cassettes que le Centre de promotion de 
la re cherche de I'Universlte de Toulouse Ie 
Mirail peut fournir a la demande. 
1980 eut po ur th eme In dianite , ethnocide et 
indigenisme (so us ce titre , preface par 1. Mo
rin , un ou vrage co llec tif au x Editions du 
C NR S-Toulouse , 198 2) . 
1982 fut Ie moment d 'un co lloq ue c ib le vers 
la litll!rature (so us le titre L os escritores his
pano-americanos [rente a sus criticos, Uni 
verslte de T oulouse Ie Mirail, Service de pu 
blicat ions, 1983. 
Puis ta tr o isierne semain e pl uridisc ip linaire, 
en 1984, e u t pour th eme Les Ameriques 
et l 'Europe - voyage, emigration, exil 
(so us ce titre , coordo nne par Claire Pailler, 
1985, Un iversite de Toulouse le Mirail, ser 
vice des publlcatlons), L'annee 1985 , rom
pant Ie rythm e bisannuel, fut I'o ccaslon 
d'un autre co lloq ue principalement cible 
sur la Iitterature (Femmes des A meriques, 
merrie ed ite ur, coo rdo nne pa r Claire Pailler, 
1986) . 
Ces manifestations ont par ailleurs ete scan
dees par des exp ositions, mobiles, que I'on 
peut se procurer au pr es du Cen tre de pro
motIon de la recherche de l'Untversite de 
Toulouse Ie Mirail. 
(2) 1982 no us a laisse a insi un e bande vide o 
de 2 heures de dialogue avec Juan Rulfo. 
(3) Et puis , Ie nouvel In stItut plurldisclpU
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nalre pour Ies etudes sur I'Amerique latlne 
8 l' Universite de Toulouse Ie MiraU, ne de
vait-il pas se so uvenir qu'en 1964, aToulou
se , s 'etait tenu Ie premier colloque plurldls
ci plinaire su r les grandes capitales de l 'Ame
rique latine, publ te dans Ie nu rnero 3 de la 
Revue CARAVELLE , grace au patronnage 

de Pierre Monbeig ? 
(4) Nous rr'esperons evldemment pas dans 
cette courte note resumer la richesse des 
analyses litteraires en ell es-rnemes (R. Dorra, 
F. Moreno) ou des temoignages d 'ecrivains 
(M. Goloboff, R.H . Moreno Duran, J. o lac I
regui, A. Roa Bastes, M. Wacquez). 

SUR VOTRE AGENDA
 

Le Consejo Europeo de Investiga 
ciones Sociales sobre America Latina 
(CEISAL) tiendra sa prochaine assem
blee generate du 22 au 25 octobre 
1986 aVienne (Autriche). 

* 
COLLOQUE DE L'INSTITUT 

D'ETUDES HISPANIQUES ET 
HISPANO·AMERICAINES 

Universite Paris VIII 

L'equipe de recherche «Histoire des 
Antilles hispaniques» (responsable : 
Paul Estrade) organisera a Saint-Denis 
les 28 et 29 novembre 1986, a l'occa
sion du centenaire de la liberation des 
demiers esclaves a Cuba, un colJoque 
international , sur Ie theme : 

«L'abolition de I'esclavage dans les 
Antilles hispaniques (Cuba, Porto-Rico, 
Republique dorninicalne)». 

Quatre sous-thernes ont ete prevus : 
I) La condition de I'esclave et de 

I'affranchi (donnees nouvelles et 
nouveaux regards). 

2) Les mouvements abolitionnistes 
(dans les Antilles et en Espagne). 

3) Les resistances al'abolition. 
4) Le discours anti-esclavagistes dans la 

litterature antillaise de langue espa

gnole.
 
La periode etudiee ira de la fin du
 

XVIlIe siecle, pour aborder Ie cas de 
St-Domingue / Haiti, a la fin du 
XIX~me siecle, pour inclure les pre
miers effets economiques et humains 
de I'aboliton aPorto-Rico et aCuba. 
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LECTURES
 

NOTES BREVES SUR...
 
LES AMERIQUES
 

JOHN D. WIRTH Ed . 
LATIN AMERICAN OIL 
COMPANIES AND THE POLITICS 
OF ENERGY 
University of Nebraska Press, Lin coln 
and London, 1985. 

En Amerique latine, A des epoques 
et pour des raisons differentes, l'Ar
gentine, le Bresil, le Mexique et le 
Venezuela sont appeles A nationaliser 
leurs ressources et industries petrolie
res. Cette problernatique est au centre 
de l'ouvrage, organise eQ sept par
ties relativement autonomes. L'intro
duction de J. D. Wirth replace le the
me dans la problernatique regionale , 
selon une approche «pan-latine» du 
developpement du petrole et de l'inte
gration regionale ; il aborde notam
ment des aspects ideologiques du 
controle des ressources nationales et 
des conflits entre le capital public et le 
capital prive. 

L'analyse de J . Brown «Jersey Stan
dard and the Politics of Oil Production 
in Latin America 1911-1930» retrace 
l'histoire de la Standard Oil Company 
sur le marche latino-americain , Puis
sance economique , la Standard Oil est 
percue comme politiquement vulnera
ble face aux gouvernements qui utili
sent leur pouvoir d 'octroyer pennis et 
concessions pour ameliorer leur posi
tion de negoclation vis-A-vis des com
pagnies privees, 

C. Solberg dans «YFF : the fonnati
ve years of Latin America pioneer 
State Oil Company, 1922-39» s'atta

che A souligner le role A la fois pion
nier et original de l'Argentine : elle 
cree la Premiere compagnie petroliere 
d'etat en 1922, mais ne jouit pas d'un 
con trole monopolistique sur les sec
teurs majeurs de l'industrie petroliere, 
au contraire des trois autres cas etudies. . 
Ce travail tente de comprendre le 
pourquoi de la creation de cette entre
prise d'etat, A travers l'etude de sa ge
nese . 

Wirth analyse le cas bresilien dans 
le texte «Setting the Brazilian agenda, 
1936-1953». Depuis 1936, la recher

. che d'un equilibre entre capital d'etat, 
investissements etran.se!S et secteur 
prive national est perQue comme le the
me majeur de l'histoire de la politique 
du petrole au Bresil. L'armee est consi
deree comme la force principale ayant 
pousse au controle d'etat, avec l'argu
ment de la securite, renforce par une 
campagne nationaliste apres la guerre. 
Le consensus national ainsi forme 
autour du controle de l'etat sur le pe
trole se concretise par la creation de la 
PETROBRAS en 1953. 

Le cas du Mexique est etudie par 
E. Duran : «PEMEX : the trajectory 
of a national oil policy». Le develop
pement de l'industrie petroliere mexi
caine par des en treprises etrangeres 
dans un but principal d'exportation 
avec maximisation des profits et non
integration A l'economie domestique a 
engendre un ressentiment national 
contre ces compagnies, a la fois de la 
part du public et de l'elite politique. 
Sous Cardenas, les mouvements syndi
caux dans Ie secteur petrolier ne lais
sent pas d'autre alternative au gouver
nement que l'exproprlation. La PEMEX 
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na it en 1938, comme un symbole de 
I'independance nationale . 

Lieuwen : «The politics of ener
gy in Venezuela» considere Ie petrole 
comme responsable de l'etat de depen
dance dans lequel se trouve l'economie 
venezuelienne vis-a-vis des marches 
internationaux. L'analyse est menee 
d 'une facon chronologique, en mar
quant les etapes de la politique du pe 
trole par des phases politiques du gou
vernement du Venezuela. On souligne 
le role du Venezuela dans les rapports 
de force internationaux et dans 
1'0PEP. 

Saulniers fait un panorama plus 
large des entreprises publiques en utili
sant les etudes de cas developpees dans 
I'ouvrage. Son analyse est axee sur six 
problernes principaux : motifs pour la 
creation de l'entreprise publique, ses 
buts, transferts de l'entreprise publi
que vers Ie gouvernement central et 
flux inverses, nature du «manage
ment» de l'entreprise publique et ses 
relations institutionnelles avec le gou
vernement. 

Par rapport a la premiere et ala der
niece parties, qui se veulent assez globa
les sur la thernatique de l'entreprise pe
troliere publique, lesetudes de cas pre
sentees sont plutot de type historique, 
retracant la genese des compagnies pe 
trol ieres d'Etat dans leur contexte polio 
tique, economique et social , et met
tant en evidence les differents acteurs 
et strategies impliques. 

Pascale Metzger 

JOHN C. SUPER,
 
THOMAS C. WRIGHT (ed.)
 
FOOD, POLITICS, AND SOCIETY
 
IN LATIN AMERICA
 
Uni versity of Nebraska Press, Latin 
America studies. Lin coln and L ondon , 
1985, 245 pages. 

. Cet ouvrage , regroupant dix essais 

d'auteurs principalement nord-arneri
cains , examine les politiques alimentai
res et leurs implications sociales , 
domaine important rnais encore peu 
explore de la dynamique de I'histoire 
latino-americaine. 

II tente de poser quelques reperes 
pour une premiere comprehension du 
role de la nourriture dans Ie developpe
ment, plus precisernent par I'analyse 
des conditions nationales et internatio
nales affectant la production et la re
partition des aliments. 

Refletant les conditions historiques 
et econorniques de I'Arnerique latine , 
region de production alimentaire suffi
sante mais de profondes divisions de 
classes, la nourriture a toujours ete un 
lieu de conflit social, a l'occasion vio
lent, mais Ie plus souvent implicite et 
moins spectaculaire . 

A partir de l'identification des qua
tre aspects principaux de la nourriture 
(comme nutriment indispensable a la 
survie et a la reproduction humaines, 
comme objet economique, comme phe 
nomene culturel et social , et comme 
enjeu de pouvoir), les auteurs ont pri
viIegie la dimension politique. Malgre 
un contenu trop heterogene (car 
s'etendant de la Conquete espagnole a 
la periode actuelle, et de Cuba au cone 
Sud), ce livre s'organise autour de la 
these suivante : Ie processus politique, 
operant dans la totalite de I'espace des 
ressources agricoles et alimentaires 
d'une societe, determine la distribu
tion et I'usage de la nourriture entre 
les divers groupes sociaux, comme re
flet des relations de pouvoirs. 

On peut cependant regretter la dis
persion et parfois un aspect un peu 
trop descriptif des textes . On aurait 
aime un plus grand travail de synthese 
et d'analyse, surtout de la part des 
essais concernant la periode moderne 
(et plus particulierernent de ceux trai
tant de trois revolutions: Cuba, Nica
ragua, et «revolution verte»), Malgre 
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ses faiblsses, dues it I'ampleur et it la 
complexite du sujet aborde, cet ouvra
ge permet une bonne premiere appro
che des rapports entre societe, politi
que, et nourriture en Amerique latine. 

Jean-Francois Fritsche 

... LEMEXIQUE 

ROLAND TRABIS 
«INDUST RIE ET POLITIQUE A LA 
FRONTIERE DU MEXIQUE : 
LE CAS DE NUEVO LAREDO 
1966-1984 ») 
Editions. du CNRS. Centre R egional 
des Publications de Toulouse 1985. 

A l'heure ou la geopolitique con
nait une nouvelle jeunesse, les zones 
frontalieres sont l'objet d'une atten
tion particuliere ; et au moment oil Ie 
modele centre/periphene est en partie 
remis en cause, les interrogations sur 
I'industrialisation du Tiers Monde sont 
largement modifiees (cf. l'ouvrage 
d'Alain Lipietz : «Mirages e t miracles : 
problemes de l 'industrialisation dans ie 
Tiers Monde» }. C'est ala charniere de 
ces deux champs de reflexion renouve
les qu'il faut situer l'ouvrage de Ro
land Trabis sur les rapports entre in
dustrie et politique a Nuevo Laredo 
(ouvrage qui reprend pour I'essentiel 
une these soutenue en 1983 it Perpi
gnan). Cette etude de cas n'est pas seu
lement l'etude d'un lieu car elle intro
duit a la problernatique generale des 
villes frontieres mexicaines et a un 
espace-cle pour l'avenir de ce pays. 
On regrettera en revanche que l'analy
se politique locale n'introduise pas a 
une reflexion plus generale sur Ie deve
loppement de nouvelles forces politi
ques dans Ie Nord du pays. 11 est vrai 
que Ie developpement de l'opposition 
paniste est recent et que la crise de 
legitimite politique du PRJ dans Ie 
Nord n'est pas sans rapport avecla pro

ronde recession economique que con
nait Ie pays depuis 1982. 

A une reflexion menee dans un ca
dre macroeconomique international 
( << I'echelle mondiale : industrialiser Ie 
Tiers Monde») et national succede une 
definition du milieu local dans sa triple 
dimension historique, geo-economique 
et politique . L'industrie maquiladora 
proprement dite est etudiee ensuite, 
l'auteur analysant successivement l'ac
tivite de ce secteur, la structure de 
l'emploi qui Ie caracterise, enfin l'im
pact des maquiladoras (en particulier 
les flux monetaires et l'emploi generes 
par ce secteur). Un dernier chapitre sur 
«la crise, revelateur conjoncturel de la 
structure frontaliere» conclut cette 
recherche. Dans sa conclusion, Roland 
Trabis se declare «surpris» par l'am
pleur qu'a pris la crise politique a 
Nuevo Laredo en 1983-1984 et il doit 
faire un nouveau bilan de la crise eco
nomique et politique qui affecte cet 
espace. C'est au Nord que se situent et 
se situeront les contradictions majeu
res du systeme mexicain. Le merite 
de cet ouvrage est 'de nous rappeler 
I'importance de ce Nord trop souvent 
delaisse par la recherche. 

Gilles Fourt 

«MEXICO, ENTRE ESPOIR ET 
DAMNATION » 
Dirige par Viviane de Tapia, Revue Au
trement, numero 18, mai 1986, 224 
pages. 

Des Azteques au Mundial, Ie patch
work d'Autrement sur Mexico, «le 
nombril de la lune» nous laisseun gout 
amer d'epouvante-fiction de l'urbain. 
«Cette ville est un immense cloaque», 
une «anerie monurnentale», un «can
cer» . A I'appui de ces expressions, tous 
les textes nous presentent une rneme 
realite abberante , un urbanisme mons
trueux atteignant ses limitesphysiques. 
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Des problernes d'eau , d'hygiene , de 
pauvrete, de chornage, de logement, 
de transport, de pollution, de drogue, 
de corruption, de violence... En fili
grane, Ie traumatisme du tremblement 
de terre de septembre 1985, et au 
bout du compte une accusation : la 
responsabilite du politique dans cette 
monstruosite de Mexico. Face a 
l'odeur de soufre et de merde qui flot
te sur la cuvette d'Anahuac, le parfum 
des fruits et des «tacos» n'a aucune 
chance . Et comment la Vierge de 
Guadalupe pourrait-elle percevoir I'ap
pel des «pobrecitos» dans Ie vacarrne 
d'enfer des bagnoles qui se precipitent 
sur les quatorze voies de I'avenue 
Zaragoza? 

Pas de poesie dans ce numero spe
cial d'Autrement . Qu'ils soient journa
listes ou ecrivains, dessinateurs ou pho
tographes, Mexico est la meme, violen
te, cruelle et malade. Ah, j'oubliais : 
«Vive le Mundial, la seule bonne nou
velle depuis longtemps l» et il y a 
aussi trois recettes de cuisine. 

Pascale Metzger 

... L 'URUGUAY 

FERNANDO COLLOIA,
 
ross L. GABRIEL,
 
MABEC HOPENHAYM,
 
CESAR LAVAGNINO
 
LA DEUDA EXTERNA Y LA CRISIS
 
URUGUAYA
 
(Temas del siglo XX. Ed. Banda orien
tal, Montevideo, 1984, 111 p. 

Ce travail a ete effectue conjointe
ment par l'Instituto de cooperacion 
iberoamericano - ICI (Espagne) et Ie 
Centro interdisciplinario de estudios 
sobre el desarrollo - CIEDUR (Uru
guay). 

Les auteurs ont voulu analyser 
l'evolution de I'endettement interne et 
externe en rapport avec les politiques 

econorniques appliquees entre 1959 et 
1983 et en fonction des bouleverse
ments survenus depuis une quinzaine 
d'annees dans l'economie mondiale. 

Cet ouvrage est constitue de six par
ties. l..es auteurs presentent dans la 
premiere leurs interpretations sur les 
tendances a long terme de l'economie 
uruguayenne - 1955·1968 . Malheu
reusement onze pages seulement abor
dent cet aspect des choses. Dans la see 
conde partie ils precedent a l'observa
tion du processus chronique et de la 
structure de I'endettement durant les 
annees 1970. Us s'attachent dans la 
troisieme partie a analyser de maniere 
plus approfondie, compte tenu de l'am
pleur que prend l'endettement, la pee 
riode 1978-1982. 

La question de I'endettement prece
dant les elections de novembre 1984 
est abordee dans la quatrierne partie et 
les negociations entre Ie gouvernement 
dictatorial civilo-militaire et Ie FMI (en 
1982) sont quant Ii elles traitees dans 
la cinquieme partie. 

Finalement les perspectives alterna
tives et la marge de maneeuvre du 
nouveau gouvernement issu de ces 
elections pour ce qui est de la gestion 
de I'endettement sont presentees dans 
la derniere partie de ce livre. 

Ce travail, fort interessant, bien 
documente et de lecture facile appelle 
cependant une remarque : il demeure 
regrettable que ne soit pas aborde 
dans cette recherche Ie rapport entre 
dette du secteur de I'elevage(extensif) 
et banques privees (en realite, filiales 
des banques transnationales installees 
en Uruguay), pas plus que n'est ebau
che l'achat des terres depuis 1980 par 
quelques grandes fumes agro-indus
rielles internationales pour developper 
I'agro-industrie plus que I'elevage ex
tensif. 

Gustavo Arce 
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... LE TlERS-MONDE 

«T RAVAIL ET TRAVAILLEURS DU
 
TIERS MONDE »
 
Bulletin d'information et de liaison
 
numero 2, Juin 1985 .
 
ORSTOM (De p_ D. U.R.5) EHESS 
(Cen tre d 'etudes afr icaines) CNRS 
(A TP-Tiers Monde) 
Diffuse par OR STOM. Dep . D, 24 rue 
Bayard, 75 008 Paris. 

L'ORSTOM (departernent D), 
I'EHESS (Centre d'etudes africaines) 
et Ie CNRS (ATP Tiers Monde) unis
sent leurs efforts et publient en juin 
1985 (six mois apres leur premier nu
mero) Ie nurnero 2 de leur bulletin 
d'lnformation et de liaison sur les the
mes de «Travail et travailleurs du Tiers 
Mende» . «La seule ambition de ce bul
letin est de faciliter la circulation et la 
diffusion de l'information» affmne 
l'editorial qui regrette par ailleurs Ie 
silence d'un grand nombre de cher
cheurs n'ayant pas juge bon d'adresser 
information et documents. 

Le bulletin rend compte de I'activi
te des equipes travaillant sur Ie theme. 
On y trouvera les comptes-rendus : 

- des conferences, colloques, ta
bles ron des, 

- des serninaires, 
- des comites, groupes de recher

che, equipes, 
- des recherches en cours (pro

grammes, projets), 
- des documents divers (bulletins, 

textes distribues a l'occasion de reu

unions et colloques, rapports de mis
sion, etc.) , 

- des publications (ouvrages , arti
cles, periodiques). 

Pour ce qui est de l'Amerique lati
ne on trouvera en particulier : 

- une presentation des themes du 
colloque sur «structu re de l'emploi et 
dynamique spatiale de la force de tra
vail» organise par Ie Centre des res
sources humaines de l'Universite fede
rale de Bahia et par Ie CREDAL, collo
que tenu en novembre 1985 a Salva
dor au Bresil ; 

- un compte rendu de la recherche 
menee par Marcos Supervielle sur les 
conditions de travail dans I'industrie 
sucriere mexicaine pour Ie compte de 
I'Universite de la CTM (syndicat majo
ritaire mexicain). Marcos Supervielle 
etait l'invite du seminaire de I'ERECO
TAL anime par Julio C. Neffa et Jean 
Ruffier. 

Un article de Peter Waterman (edi
teur de la Newsletter of International 
Labour Studies) sur Ie theme «Com
muniquer un nouvel internationalisme 
ouvrier : quelques reflexions theori
ques» ainsi qu'une bibliographie com
plete des travaux de ce chercheur, qui 
s'est particulierernent interesse aux tra
vailleurs nigerians et indiens, complete 
cette brochure. Outil indispensable 
pour quiconque effectue des recher
ches ou s'interesse au travail et aux tra
vailleurs du Tiers Monde en general 
de l'Amerique latine en particuller. 

Gilles Fourt 
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CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION
 
SUR L'AM£RIQUE LATINE
 

(CREDAL - CNRS)
 

1980-1986 : Travaux de l'Equipe de recherche sur l'amenagement
 
en A merique latine
 

(Responsable :Jean Revel-Mouroz) *
 

Le programme de cette equipe a privilegie l'analyse des politiques 
d'amenagernent et de developpernent au niveau regional et local, en 
insistant sur les logiques de prise de decision concernant I'espace, les 
localisations, sur la composition des groupes amenageurs et decideurs 
et sur leurs ancrages territoriaux. Cette approche de geographie politi
que ct sociale, a pris pour objet les pouvoirs locaux ou regionaux face 
aux intervenants du niveau national ou international, a I'occasion de 
grandes operations d'investissements et d'amenagement. Ces etudes 
comparatives ont essentiellement porte sur Ie Mexique et le Venezuela. 

Numero 1 - 1980 
Jean REVEL-MOUROZ : Impact des grands amenagements et in

dustries en milieu rural 
Christian MERCIER : Urbanisation e t changement social dans un 

ejido de la Cote Pacifique mexicaine 
Nurnero 2 - 1980 

Alain VANNEPl-I : Le petrole mexicain 
Marie-France PREVOT-SCHAPIRA : Deux villes petrolieres du Gol

fe du Mexique : Tampico et Poza Rica 
Marie-France PREVOT-SCHAPIRA : Le developpement des raffine

ries dans Ie Sud-Est mexicain 

* L'ensemble de ces documents peut etre consulte a la hihliotheque de ('IHEAL, 
28 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris. 
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Numero 3 - 1980 
Alain VANNEPH : L'impact urbain et industriel des raffineries inte

rieures mexicaines 
Jean REVEL-MOUROZ : Petrole et mutation d'un espace geogra

phique : la raffinerie de Cardereyta 
Sylvie FAUVERGUE : Changements dans l'Isthme de Tehuantepec. 

La raffinerie de Salina Cruz 
Nurnero 4 - 1981 

Marie-Eugene ZAVALA de COSIO : Petrole e t pctrochimie dans Ie 
Sud-Est de I'Etat de Veracruz: un exernple , Cosoleacaque 

Therese BOUYSSE-CASSAGNE : Le bruit de la lagune. Histoire de 
la creation d'un port industriel chez lcs Nahuas de Veracruz 

Nurnero 5 - 1981 
Daniel HIERNAUX : Structure administrative du foyer industriel de 

Lazaro Cardenas, Mexique 
Nurnero 6 - 1982 

Jean REVEL-MOUROZ : Le contexte de I'industrialisation e t de 
I'amenagement du territoire au Mexique : la mutation pe troliere 

Alain VANNEPH : La pctrochimie mcxicaine 
Numero 7 - 1982 

Marie-Eugenic ZAVALA de COSIO: Note sur les etudes de popula
tion dans la zone de Lazaro Cardenas-Las Truchas 

Gilles FOURT : Realisations, projets et perspectives du port indus
triel de Lazaro Cardenas (juin 1982) 

Marie-Eugenic ZAVALA de COSIO : Emploi et migrations dans les 
poles industriels 

Rene PIETRI : Les enque tes scolaires : une technique de travail de 
terrain 

Numcro 8 - 1982 
Graciela SCHNEIER: Strategic industrielle et strategic urbaine a 

Ciudad Guyana, Venezuela 
Jose CANAS CANAS : Une enque te sur les migrations a Ciudad 

Guayana 
Nurnero 9 - 1983 

Jean REVEL-MOUROZ : Introduction 
Helene RIVIERE d'ARC et Marie -France SCHAPIRA : Les investis

sements publics e t la region: I'Isthrne d'Oaxaca 
Gilles FOURT : L'espace de la migration du personnel de la siderur

gie a Lazato Cardenas 
Numcro 10- 1983 

Alain VANNEPH : Enjeux strategiques et consequences materielles 
des foyers petroliers mexicains 

Rene PlETRI : Effets de I'exploitation petroliere sur la population, 
Ie peuplement et l'ernploi dans l'Etat de Tabasco 
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Alin~ TUBERY : Espaces et mentalites dans une enclave petroliere 
mexicaine : Ie cas du TABASCO. Remarques sur quelques chan
gements 

Numero 11 - 1983 
Jean REVEL-MOUROZ : Presentation 
Jacques DANGER : Pouvoir et amenagernent : l'Etat de Colima, 

Mexique 
Numero 12 - 1983 

Gilles FOURT : La deconcentration industrielle au Mexique. Ele
ments d'evaluation (1979-1982 ) 

Gilles FOURT : Un cas de decentralisation industrielle au Mexique : 
Ie parc industriel de Xicohtencatl de Tlaxcala 

Numero 13 - 1983 
Gilles FOURT : Un symbole de la nouvelle politique industrielle 

mexicaine : l'entreprise CLEMEX en Tlaxcala 
Numero 14 - 1983 

Jean REVEL·MOUROZ : Les projets de recherche du CREDAL 
dans la region zulienne, au Venezuela 

Didier RAMOUSSE : Le Zulia a la recherche d'un nouvel espace 
energetique et industriel 

Jose CANAS CANAS: Notes pour une etude sur Ie Zulia 
Numero 15 - 1983 : 

Anne COLUN DELAVAUD et Jean REVEL-MOUROZ : Avant
propos 

Juan Carlos BOSSIO : Amerique latine : desindustrialisation precoce 
et re-primarisation larvee ? 

Nurnero 16 - 1983 
Jean REVEL-MOUROZ : Techniques agricoles et encadrement rural 

au Mexique : Paysannerie, reforrne agraire et impact petrolier 
dans la Chontalpa 

Numero 17 - 1983 
Jean REVEL-MOUROZ : Presentation 
Daniel HIERNAUX : Los trabajadores de la construccion en Ciu

dad Lazaro Cardenas, Mich. 
Numero 18 - 1983 

Jean REVEL-MOUROZ : Presentation 
Alain VANNEPH : Industrialisation et amenagernent au Mexique 
Gilles FOURT : Migrations et emploi dans Ie port industriel de Tam

pico-Al tamira (premiers resul tats) 
Numero 19 - 1983 

Jean REVEL-MOUROZ : Presentation 
Jorge ARRIAGA: Changement socio-econornique , pouvoir regional 

et conflits dans une zone du Tabasco 
Federico GAMA BARLETT! : Pouvoir central et amenagement de 

I'espace dans Ie tropique mexicain : Ie Plan Chon talpa, Tabasco 
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