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Le GUATEMALA,
UN .EX.EMPLE D'OPPRESSION

ET DE RÉSISTANqE

LA sol-rDn nlrÉ :

UN PONT ENTRE PEUPLES

ll existe actuellement à travers le monde un mou-
vement important de recherche d'une meilleure
connaissance et d'un rapprochement avec les po-
pulations qui, les premières, ont occupé les
Amériques. 0n peut dire qu'il est résulté de I'arrivée
des conquérants en terre d'Amérique I'implantation
d'une nouvelle population, la plupart du temps aux
détriments des populations natives de ce continent.
Ces peuples qu'on appelle les Autochtones ou les
lndigènes ont conservé leurs valeurs ancestrales,

À travers ce récit de solidarité sur les lndiens du
Guatemala, les 0uébécoises et les Québécois se
sentiront intimement touchés par la richesse cultu-
relle des autochtones et par I'histoire qu'ils ont
vécue depuis 500 ans.

La solidarité est un pont par lequel voyagent la
connaissance et la compréhension, Elle sauvegarde
I'unité entre les peuples. Deux peuples liés par la
solidarité demeurent le plus sûr garant de la
coexistence harmonieuse de leurs enfants. Par son
exemple, elle peut renforcer d'autres solidarités, Et
les lndigènes du Guatemala, tout comme les lndigè-
nes des trois Amériques, ont grand besoin de la
solidarité internationale pour reconquéri r leurs d roits,
foulés aux pieds par 500 ans d'oppression.
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: café, sucte, coton, banane, pétrole.



Uru alvNIyErlSAIRE rllEN PARTIC.ILIEe^...

Les lnorENs DEs AruÉnreuEs :
5OO ANs DE nÉsrsrANsE

0n estime à 1 10 millions d'habitants
la population indienne avant de
l'arrivée de Christophe Colomb.
Aujourd'hui, cinq siècles plus tard,
la population indigène est estimée
entre 50 à 70 millions répartis en
Amérique du Sud, en Amérique
Centrale et en Amérique du Nord,

Cette année plus que jamais, les
peuples indigènes se rencontrent,
multiplient leurs contacts et façon-
nent des projets en commun. Si en
1492, à I'arrivée de Christophe
Colomb, leur évolution à été vio-
lemment freinée, les lndigènes re-
prennentaujourd'hui le souffle coupé
par la conquête. Après 500 ans, et
sans que quiconque ait pu le pré-
dire, on assiste maintenant à
l'émergence d'un mouvement so-
cial, politique etculturel autochtone.
Cependant, les lndiens, les lndien-
nes en avaient eu le présage, La

prophétie des lndiens 0jibway de
l'0ntario annonce <que la jeunnesse
de la septième génération emprun-
tera le sentier de retour aux valeurs
ancestrales et à leurs racines, après
une période de confusionu. Les ln-
digènes du Guatemala ont prédit
que leur prochain cycle astronomi-
que de deux mille ans, qui débute
dans quelques années, sera ucelui
du retour du peuple maya>. Les ln-
diens de la çordillère des Andes, au
Pérou, en Equateur et en Bolivie,
parlent du retour de I'lnkari, un
personnage indien, dont le corps a
été dépecé par les Espagnols et en-
terré à différents endroits. Selon cette
prophétie, le corps de l'lnkari se
réunira etfera sortir les lndiens de la
noirceur. D'ailleurs Tupac Katari, ln-
dien de la Bolivie, avait déclaré avant
d'être écartelé sur ordre de la cou-
ronne espagnole : uJe reviendrai et
je serai des milliersu,

De fait, ils sont des milliers à sortir
dans les rues, à poursuivre la lutte
pour leurs droits. Le 12 octobre der-
nier, plus de 50 mille lndiens et
lndiennes ont marché dans les rues
de Quetzaltenango, au Guatémala,
en scandant le slogan "0n veut la
terre, on veut la paix,.

La communauté internationale est
témoin d'une période très impor-
tante de l'histoire des peuples in-
diens des trois Amériques, quiten-
dent la main aux groupes syndicaux,
écologistes, aux intellectuels et aux
autres secteurs populaires, à la re-
cherche de solidarité et d'alliances,
qui pourront préparer un avenir
meilleur pour les 500 prochaines
annees.

Voici I'exemple du Guatemala,
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Ux egu p'HtsroIRE

LE GUATEMALA,
gÂTI SUR DES FONDATIONs MAYAS

Au cours de la période maya classi-
que, la société des Mayas était orga-
niçée en une sorte de fédération
d'Etats semi-autonomes. Entre les
années 300 à 900 av, J.-C, , les Mayas
mirent au point un calendrier, une
écriture hiéroglyphique, un système
arithmétique, firent d'importantes
découvertes astronomiques et dé-
veloppèrent des {ormes d'art
exp ressionniste,

En 1 524, début de la conquête espa-
gnole menée par Pedro de Alvarado,
les deux tiers de la population in-
dienne seront décimés. Afin de ré-
pondre aux besoins de la couronne
espagnole, le Guatemala cultive le
cacao, quidevient son principal pro-
duit d'exportation. Pour soutenir
cette production, les lndiens sont
soumis aux travaux forcés.

Au début du XVlll' siècle, un vent
d'indépendance souffle sur les
Amériques et canduit à la création
de nouveaux Etats. Ainsi, le 15
septembre 1821, les grands pro-
priétaires terriens et les hommes
d'affaires de la région se joignent
aux fonctionnaires coloniaux pour
proclamer I'indépendance du G uate-
mala. Quelques annéçs après, en
1871, les terres de l'Eglise et des
lndiens sont expropriées et distri-
buées aux grands propriétaires
fonciers pour la production du café.
Le Guatemala se constitue une ar-
mée et fonde une école militaire en
1883. Et c'est la conscription forcée
des lndiens, qui ne sont pas admis
aux grades d'officiers, seulement
simples soldats.

Le 13 novembre 1960, un tiers.de
I'armée participe à un coup d'Etat
qui ne réuçsit pas à destituer le
président. A la suite de cette tenta-
tive, les leaders se réf ugient dans les
montagnes et commencent la lutte
armée. L'année suivante, ils s'allient
aux membres de I'organisation de
guérilla Forces Armées Rebelles.
Dépuis le début de la lutte armée

GUATEMALA

entre les forces gouvernamentales
et les groupes révolutionnaires, les
communautés indiennes du Guate-
mala sont brises entre deux feux et
restent les principales cibles de la
répression. Le 29 mai 1978 Par
exemple, plus de 100 lndiens
kekchies du village de Panzôs ont
été massacrés par I'armée. Et le17
iuillet 1982, dans une ferme de
Huehuetenango, 352 lndiens ont
aussi été tués par I'armée,4



Ux ^deEaçu socro-ÉconowrquE
L'ÉcoNoMrE DU GuATEMALA

Le Guatemala est un pays
essentiellement agricole. 70 o/o de
sa population est indigène et tradi-
tionnellement attachéè à la terre.
Dans les zones rurales, la propor-
tion des lndigènes atteint 85 %. Ce-
pendant 70% des terres sont pos-
sédées par seulement 2% de la
population, des blancs ou ladinos*,
de descendance espagnole.
L'éco.nomie guatériralièque repose
sur d'importantes ressou rces natu-
relles comme le pétrole, les planta-
tions de café, de banane, de coton,
et l'élevage, qui lui permettent un
surplus dans sa balance des paie-
ments, Mais la dette extérieuie du
Guatemala s'élève à trois milliards
de dollars et le taux d'inflation en
1990 a passé la barre du 90%. Le
prix de l'électricité et de I'eau ne
cessent d'augmenter et le tarif du
transport urbain a augmenté de
400% la même année.
Le chômage touche presque 50 %
de la population active en âge de
travailler. Et selon le Procureur des
Droits humains du Guatemala,
700 000 enfants travaillent à des
emplois d'adultes.

UNE RIcHE.ssE
MAL pARTaqÉE

extrême pauvreté. Ainsi, sur 10 fa-
milles, neuf sont pauvres. Une si-
tuation imputable à des causes "de
caractère structurel tt politiqueo,
selon la Conférence Episcopalè. La
réalité est plus brutale que les chif-
f res. Dans la campagne et dans les
bidonvilles qui entourent les villes,
5570 de logements manquent d'eau,
72o/o n'ont pas d'égoût ni d'électri-
crte.

La Faculté des Sciences économi-
ques de I'Université de San Carlos
du Guatemala révèle qu'en 1990, le
niveau de vie a régressé de 15 ans.
D'après la Commission éco.nomi-
que pourl'Amérique Latine (CEPAL),
96% de la population paysanne vit
dans la pauvreté et 83% dans une

LEs AurocHToNEs
ET DES RESENCEMENTS TROMPEURS...

ll est difficile de déterminer le nombre exact de la population autoch-
tone. Des sources non-gouvernementales indiquent que les recense-
ment officiels de la population indigène sont basés s'ur des facteurs
(externes> comme les vêtements, I'emploi, le nom, la lanoue et ne
pre.nnent pas en considération les facteuis d'identité comme I'organi-
sation communautaire, la relation avec la nature et d'autres vaieurs
culturelles. Ainsi, si un lndien parle I'espaqnol, ne oorte oas ses
vêtements traditionnels ou s'il nânite la viile;il niest flus crinsidéré
lndien. Certains lndiens répondent <non> aux questibns d'apparte-
nance à un des <groupes ethniques" pour éviter ia discriminaiibn. Si
c.e.s facteurs étaient pris en considération, les statistiques sur le nombre
d'l ndiens dépasseraient facilement 75 % de la populatïon du Guatemala.

" Les lndiens appellent "ladinosu, "cléoleso, "métisu ou "latinos, les desændants des premiers Européens arrivés an Amérique.
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Chaque jour, 68 enfants meurent de
malnutrition, de maladies gastro-
intestinales et de pneumonies, pre-
mières causes de la mortalité infan-
tile. Sur 1 000 enfants indiens, 134
meurent avant d'avoir soufflé leur
cinquième bougie d'anniversaire;
c'est-à-dire deuxfois plus qu'au sein
de la population "ladinoo, Le pays
compte un. lit d'hôpital pour 832
habitants. A la capitale, où 45% des
médecins du pays sont concentrés,
il y a un médecin par tranche de 575
habitants, Dans les zones rurales, ce
taux baisse à un médecin pour 2 256
habitants.

UN sERvrcE DE senrÉ...
MALADE

ENTRE
L'usINE Et L'Écol-E :
D'aBoRD LA suRvtE

peuvent pas aller à l'école car ils
doivent nous aider à gagner le pain
pour la famille'.
L'UNESC0 recommande que 7 Tqdu
PNB soitdestiné à l'éducation. L'Etat
guatémaltèque n'ajamais investi plus
de 1,6 % du PNB dans l'éducation
publique.

...ET QUAND
LEs ENFANTs rNDrGÈues

cHolssrsEur I-'Écot-E

0uand les jeunes indigènes peuvent
fréquenter les écoles publiques ou
privées, ils rencontrent d'autres
obstacles. Par exemple, I'interdic-
tion de porter leurs vêtements tradi-
tionnels à l'école et de communi-
querdans leur langue, ce qui rappelle
I'expérience des étudiantes et étu-
diants indiens au Canada au cours
des ans.
Un simple survol du programme
scolaire, des méthodes, de la langue
d'enseignement et de l'appui finan-
cier, permet de constater que le
système scolaire guatémaltèque

privilégie davantage I'enseignement
dans les zones urbaines que dans
les zones rurales.
De plus, les programmes d'éduca-
tion ont plutôt tendance à repro-
duire les valeurs de la minorité do-
minante, et onttrès peu en commun
avec la culture majoritaire indigène.
En bref, l'éducation scolaire
guatémaltèque oblige les autochto-
nes à I'aliénation et nie toute forme
d'expression cultu relle.

L'lnaLpnesÉtrsrûe

L'analphabétisme touche quelque
54 % de la population continentale.
Au Guatemala, environ 70 o/o de la
population du pays est analphabète,
ce qui le classe au deuxième rang à
l'échelle du continent. Les chiffres
du recensement officiel de 1981
indiquent que 46,4 % des hommes
et 61,5 % des femmes ne savent ni
lire ni écrire. Dans des régions où
les lndiens sont en majorité, le taux
d'analphabétisme dépasse 80 % et
même 90 %.

Femmes
91,$oh
8418oh
93,9 %
90,5 %

En 1981 , 80 mille enfants d'âge sco-
laire ne f réquentaient pas l'école mais
peinaient plutôt dans les champs,
les usines, les rues et les chantiers
de construction. En 1989 ce nom-
bre atteignait 100 000 enfants. Au
Guatemala, les enfants commencent
en général à travailler à l'âge de
quatre ans. Rosalina Tuyuc, diri-
oeante de la Coordination nationale
des veuves de Guatémala
(CONAVIGUA), témoigne : uOn ne
peut pas payer I'inscription de nos
enfants à l'école, on ne peut pas

acheter leur matériel scolaire et, dans
la plupart des cas, nos enfants ne

L'ANALPxnsÉrtsME PAR nÉctonr
SELON LE RESENSEMENT NATIONAL

DE l98l:

Quiché
Huehuetenango
Alta Verapaz
Solola

Hommes
78,3%
68,5 %
7g,2oh
72,5oh
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UNE PoLITIQUE goNSTANTE :
tLA NEGATION DES DROITS HUMAINS LES

PLUs ÉI-.É,MENTAIREs

Ll nÉpnessroN FRAppE
SURToUT LEs INDIENS

Depuis le début des confrontations
armées entre les forces gouverne-
mentales et révolutionnaires, dans
les années 60, le Guatemala a été
témoin de la répression la plus vio-
lente de son histoire conteniporaine,

En 1970, après dix ans de lutte ar-
mée, le président Arana 0sorio, qui
venait de prendre ses fonctions, dé-
clarait : nSi, pour pacifier le pavs, il
est nécessaire de le transforinér en
cimetiè,re, ne croyez pas que j'hési-
Ierat a le latre).

Lors de la 471ène période de session
de la Commission des droits hu-
mains de l'ONU, le Groupe de travail
sur les disparitions forcées et invo-
lontaires a classé le Guatemala au
troisième rang parmi les 19 pays où
on trouve un grave problème de
dispaçitions. Au Canada, le Comité
I nte r-Eglises pour les Droits humains
en Amérique latine considère I'année
1990 comme la plus violente des
cinq dernièresannées du gouverne-
ment civil du Guatémala.

Le Groupe d'aide mutuelle (GAM),
qui travaille pour les droits humainé,
signale qu'en 1990, 231 personnes
ont été portées disparues et 1 b13
exécutées sans jugement, Le GAM
demande une enquête sur les 125
cimetières clandestins qui existe-
raient à travers le pays.

Les lndiens, qui sont considérés par
l'armée comme des guérilleros po-
tentiels 0u comme leurs collabora-
teurs, ont été victimes d'une politi-
quede,,terres brûlées" (destruction
totale de leurs villages et de leurs
plantations),

Selon le Conseil national de déola-
cés du Guatemala (CONDEG), ôlus
de 400 villages ont été détruits ou
brûlés depuis 1980.

UNE AUTRE FoRME oe nÉpnessloN : LEs <l'ATRoutLLEs
D'AUTo-DÉreNse ctvILE)r euroN AplrELLE <<ComITÉs

voLoNTAlREs DE oÉrensp cIvILED,

Ce système de contrôle imposé aux lndigènes a été dénoncé à maintes
reprises au sein de plusieurs tribunes interÀationales. Les lndiens, tenus de
participer aux patrouilles, doivent abandonner leur travail et ne oeuvent
soutenir convenablement leur famille.. Si les lndiens refusent de collaborer
ou s'ils ne peuvent le faire, ils sont enfermés 24 heures dans les cachots de
I'armée. De plus, ce système de patrouilles met en péril I'unité familiale et
communautaire, car la participation obligatoire crée iles tensions, tant dans
les familles que dans la communauté, 

-
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lL N'Y A PAs
op nÉrucrÉs sans rEu

Depuis 1980, selon la Conférence
Episcopale du Guatemala, plus d'un
million de personnes ont quitté leur
lieu d'origine et survivent dans des
conditions inhumaines. 60 % des
réfugiées et réfugiés n'ont pas de
document d'identification pour di-
verses raisons : fuite précipitée,
persécution de leur communauté,
coûts trop élevés, saisie par I'armée,
perte lors des bombardements ou
quand leur maison a été brûlée...

Des familles entières vivent sans
autorisation sur des terrains aban'
donnés, en périphérie des villes, et
sont constamment menacés d'ex-
p'rlsion,

Environ 60 000 personnes vivent
dans les camps de réfugiés au
Mexique. Dans la seule région de
Chiapas, on dénombrait 23 000 ré-
fugiées et réfugiés en 1989, et
25 000 en 1990, dont 1 055 enfants
nés,., réfugiés.

LIs DRoITS HUMAINS LE DIALOGUE
oE nÉcorrcILIATroN

L'actuelle constitution du G uatemala
sanctionne I'impunité dont jouissent
les responsables des pires viola-
tions des droits humains. Par exem-
ple, le décret 8-86 accorde I'amnis-
tie aux militaires, signalés comme
étant directement responsables du
génocide de la population civile par
des politiques contre-insurrec-
tionnelles.

La disparition forcée et les exécu-
tions extrajudiciai res sont les fo rmes
de répression les plus répandues au
Guatemala, La destruction systé-
matique de la culture indigène a
aussi été dénoncée comme une
forme de répression, par divers
groupes æuvrant pour les droits
humains. Par exemple, la persécu-
tion et I'assassinat des chefs spiri-
tuels lndigènes, les perquisitions à
I'intérieur des temples religieux et
sur des sites sacrés, ont été dé-
noncées comme étant des tentati-
ves pour ouvrir les portes des com-
munautés indiennes aux sectes
fondame ntalistes étran gères.

Le 1ô mars 1991, en réponse aux
pressions de I'Unité révolutionnaire
nationale guatémaltèque (URNG) et
des secteurs populaires et syndi-
caux, le président du Guatemala
présentait un projet de réconcilia-
tion nationale, lequelfaisait partie de
I'accord d'Oslo, signé en Norvège le
30 mars 1990. Cet "Accord de base
pour la recherche de la paix par des
moyens politiques, a ouvert le dia-
logue pour ramener la paix dans ce
pays. Du 24 au 26 avril 1991, se
sont tenues les premières négocia-
tions de procédures. Pour la pre-
mière fois, I'armée guatémaltèque,
les guérilleros de I'URNG, les mem-
bres du cabinet présidentiel et la
Commission nationale de réconci-
liation (CNR) se sont réunis autour
de la même table. Les organisations
indigènes comme telles n'étaient pas
représentées.

I GUnTEMALA



LEs INDIGÈNTS...
UNE MÊME RÉALITÉ PARToUT

Tout comme au Guatemala, les en-
seignernents de l'éthique maya sont
une partie fondamentale de l'éduca-
tion des enfants des nations indigè-
nes des autres pays, ce qui met en
relief leurs similarités.
Parmi les valeurs de base des
autochtones, on reconnaît leur atta-
chement à la terre. Les Mavas en
Amérique centrale; les Quéchuas
dans les Andes; les Cris, les
Montagnais au 0uébec; les Kayapôs
au Brésil; les Mapuches au Chili...
avec les autres nations autochtones
du continent, s'accordent tous pour
appele r la terre, notre uTerre-Mère,.
Un concept très fort qui se traduit
par un même respect pour la terre et
ses produits, ainsi que par des céré-
monies rendant grâce à ses qualités
nourricières. La terre aussi est au
centre des revendications histori-
ques des lndiens. *Un lndien sans
terre est un lndien mortu oeut-on
lire dans la devise du Consdil mon-
dial des peuples indigènes, dont le
siège est à Ottawa, L'importance de
la Terre pour les lndiens et les ln-
diennes ne saurait être mieux ex-
primé.
Une autre caractéristique des
autochtones est leur système social,
basé sur le bien être de la commu-
nauté, où le unous" a plus de valeur
que le ujs,. Cela s'exprime dans les
activités culturelles, spirituelles ou
économiques,
D'ailleurs, ce type de société où cha-
que élément de la communauté
remplit un rôle précis, a permis aux
lndiennes et lndiens de survivre en

([JN
IwpTEN

SANS TERRE
EST

UN IIVOIEN
MORT))

tant que peuple et leur a permis de
résisterà l'éclatement de leu r culture
et aux tentatives systématiques
d'assimilation.
Dans les communautés indiennes,
l'éducation des enfants est une tâ-
che qui incombe à tous et à toutes.
Le voisin, la tante, la grand-mère...
participent à l'évolution de l'enfant,
sans que ses parents le perçoivent
comme une ingérence. Cela est éga-
lement vrai chez les Attikamek ou
chez lês Montagnais du Québec, chez
les lnuit du Grand-Nord, et dans les
haut plateaux du Pérou, de la Bolivie
ou du Guatemala,
Les lndiens des Amériques possè-
dent donc des formes d'organisa-
tion sociale, des systèmes écono-
miques et des valqurs qui se
ressemblent énormément, en dépit
des distances géographiques qui les
séparent.

Les lxotsÈs rrlayA,s
sUR LE SHEMIN
DE LA LreenrÉ

Les différentes nations indigènes qui
forment la civilisation maya identi-
fient les cinq derniers siècles de leur
histoire comme I'interruption de leur
indépendence et de leur souverai-
neté politique. Depuis 1524, les
Mayas ont survécu aux tentatives
répétées d'assimilation et ont été

l'objet de massacres perpétrés sous
de faux prétextes : évangélisation,
civilisation, progrès, intégration,
accultu ration, racisme, patriotisme,
planification familiale, lutte des
classes, etc. Ces tentatives ont
ébranlé les fondements de la civili-
sation maya mais ne les ont pas
anéanties.
Malgré le fait qu'ils représentent 70%
de la population, les lnligènes du
Guatemala ne dirigent I'Etat et n'ont
aucun pouvoir politique. C'est
d'ailleurs le cas dans les autres pays
des Amériques. Depuis que les pays
africains ont acquis leur indépen-
dance à lafin des années 50 , ce sont
des Noirs qui dirigent les nouveaux
Etats, sauf en Af rique du Sud. 0r, en
Amérique du Sud, deux siècles après
la conquête des indépendances na-
tionlles, aucun autochtone n'a dirigé
les Etats des Amériques, sauf en de
rares exceptions. Pas même le
Gqatemala, le Pérou, la Bolivie ou
I'Equateur, où ils forment la majorité
de la population, Encore moins au
Chili, au Canada, en Colombie, où ils
sont minoritaires.
Cependant, depuis que les lndigè-
nes ont accès à I'enseignement uni-
versitaire, ils analysent I'histoire de
leur peuple et recherchent une solu-
tion. Des conférences indigènes ont
été organisées et largement ap-
puyees,
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[a population en Amérique du Sud et en Amérique Centrale est
estimée â 350 milllons et entre 50 à 70 milllons sont des lndiennes
et des lndiens.
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LES F'EVENDIC.ATIONS DES AUTOCHTONES
DU GUA,TETVIALA : ,

LEURS DEMANDES, NOS SOLIDARITES

Voici les principales revendications :

. la reconnaissance de leurs droib ancestraux sur le territoire, ainsi que leur autonomie politique;

. t,inclusion dans le p.gomr scolaire de la science, I'art et la philosophie indigènes;

. la reconnaissance de la culture indigène.

RI QA NO'JIB'AL <<L'ÉTHIQUE MAYA>

.,Nous, les fils du Maya, apprenons Çe.puis notre enfance g_u, o_n-q.g-gt iouir de tout, mais que rien ne doit

ôi;;ilè'il ijiit,iît.-ôii nous appreno a ne pai âôCiôchei n'otre iæur aux obiets, car ils q9*p3!!19-ell'

$ssîf'#,fi?I'iiitiftfiil'ti33l*'fjulLJffiilsl',1l'JisftË!ii.3i8l,'frf',liiisi"iit8i'ilii
iis,;ffi;'iË notréiibî,'iiîËoî".'iiùnàô ài'oe'iàiion.-on rious âpqreno aus-si la morale, et à oarder les

bonnes coutumes, ;ustes, convenabres, ,o,*fiài"ài tqàq*d.'q-,i nîùiâîpitno âcïttiverja terre, à

ilçiifi*ùîtâ'àniét#;'t;s"ôiirï;,;tà iè;ïu;lrirlninii n àurons-nous biq lqinjltre peuple sen

touiours disne,,t pouilà'riicrlî;i;îibùi;dffirelilte Cnèmin.rrès jeune, ôn nous ens.eisne àaccepter

'û.3SI;îilfl',ffi;,î',.','':î11ï,1fîî,','flf'''n:llii*l'"f*'ttfii'.'*.{Sï'|,'Jlif,iil"'i:ii
de ta connaissance de soi. 0n nous apprenô_a-reiéiôittôigirîil, ie ôtàisir, I'avidité et le pouvoir, car ils

aveuslent l,esprir et rbnàiint"iàii'ï;nTâ&: 
"Dè;lËniar,-c,e:ïn'nofs àpprend. à vivre câlmement, et à

recarder tes choses ,i,rËËàî'rîô ei oqni ieur-ànsémnte, bour.que nôé.expériences soient durables,

l,îËËiËît,ii, eîîti";îË Ëi"riË pd;iir."ô;àiiiîrËffiiô;'ï'âôptiôaiion de ies enseisnements, acquis

deouis te sein oe noirïiriËrfijiiqï'inotrà 
'i,ôii,-qû'ifnoui'sera 

possible d'évitei la déception, la

débitlusion, la douleur et I'amertume'o
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Mon VITIaGE

Oru ru'a pAs pu rg pÉpeNDRt
c.AR Nous Érrcrus ENFANTr

u- a ÉrÉ coMME aELA pottp BEAUcoup DE c.ENy
AUJoURD,I.IUI LE VILLAGE EsT VIDE

NE SOIS PAS TRISTE PAPA
('N PfilT^IDRA SOIN DE MAMAN

ToN sANc, vensÉ rrrE sEÀt.A JAMA.IS.o.uettÉ
LA LUTTE Esr pÉlÀ anntvÉg tct

LE TRIOMPHE EST PROCHE
ET oN va enûtga LTENSENS RrruEL

À xornz RETouR AU vTLLAGE

Avec les masacrcs et les villages détruits, beaucoup d'entants ont
chanté pour.la tçrre-, pgur .tabomnunauté, p.our li.-11ie. Beaucoup
d.'entants qui sont nés et-ont grandi au tenps du sacriîice, les jeunés
d'aujourd'hui, notre espérance pour I'avenir.

Chant du Comité d'unité paysanne (CUC)

BrsI-rosRApHtE :

, La historia no debe continuar asi...
Derechos especificos del pueblo maya
Conseil d'organisations Mayas du

Guatemala, 1991

, Jornadas por la Vida y la Pu,
Gualemala,-1991

. Rapport du tribunal international sur
la situation des lndiens mayas du
Guatemala, Conseil mondial des
peuples indigènes, 0ttawa

, Cette Amérique qu'on dit latine,
Labrousse, Alain, in I'Etat du monde,
1 989

. Caminando,Vol.l2 no 2, oct.199'l

. The New lnternationalist no 186,
Angleterre, août 19BB
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Ex sot-IDAntrÉ AvEc LE GUATEMALA,

UNE TOURNEE AU
DU 7 AU I6 AVRIL I992

EUFEMIA CHOLAq GHIqoL'
FEMME rxorc.ÈNg MAvA DE LA NATToN gAKcHIeuEL' Esr r'rÈnp DE clNQ ENFANTS'

coNsErLLÈng sprnrruELLE ET INFtRMTÈRg eN rrÉoecrxe ANgESTRALE.

EuLe ngpRÉsgrqrE L'oRGANISME COGADI t

(cooRDrNATroN cAKcHreuEL DE nÉvploppEMENT tnrrÉsn;rl)

QuÉeEc

DES ORGANISATIONs
cunrÉmn,lrÈeues :

a

Gomité d'appui au PeuPle
du Guatémala (GAPG)

C.P.2157, Succ. De Lorimier
Montréal (0C) H2H 2RB
Té1. : (514) 933-4462

Coordinadora Cakchiquel de

Desafrollo lntegral (C0CAD|)

Apartado Postal No 16
Chimatenango
Guatemala C.A.

0y0 Mutuo (ûAM)
- 11,Zona 12

. Grupo Ap
5 a Aveni da I
Guatemala
Guatemala c.A.
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S@LIDABITÉ
qtNTRE INTERNATIoNAL DE soI-lDllnrrÉ ouvnrÈRe

COORDINATION: CLOIILDEBERTPAlllD

REGHERCHE t FÊI tx ATENcIo'GoNzaLEs

COLLABORATION i ROd.É,R SAUC'É'N

PHorocRAPHIEs, cnlctrussrÉ og :

FÉux AlÉNcro'GoNzaLEs

INFOGRAPHIE i LOUISEGRAYEL

IMPRESSION: BEAUTEX

t

)

(

\EST UNE PUBLICATION DU

DÉpôT LÉGAL. BIBLIoTHÈouE NATIoNAU ou quÉgrc
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