
Tous droits réservés ©  Anthropologie et Sociétés, Université Laval, 1992 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 9 juin 2024 00:26

Anthropologie et Sociétés

Les Ache du Paraguay et le palmier pindo. Éléments pour un
réexamen de la stratégie économique et du mode de résidence
Philippe Edeb

Volume 16, numéro 2, 1992

Crises de subsistance

URI : https://id.erudit.org/iderudit/015221ar
DOI : https://doi.org/10.7202/015221ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département d'anthropologie de l'Université Laval

ISSN
0702-8997 (imprimé)
1703-7921 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Edeb, P. (1992). Les Ache du Paraguay et le palmier pindo. Éléments pour un
réexamen de la stratégie économique et du mode de résidence. Anthropologie
et Sociétés, 16(2), 135–158. https://doi.org/10.7202/015221ar

Résumé de l'article
Les Ache du Paraguay et le palmier pindo
Éléments pour un réexamen de la stratégie économique et du mode de
résidence
Divers épisodes de leur sédentarisation tragique ayant attiré l'attention du
monde scientifique, les Ache du Paraguay ne sont pas de nouveaux venus sur
la scène ethnographique. Néanmoins, le mode traditionnel de subsistance de
ces chasseurs-cueilleurs demeure, à bien des égards, mal connu. Un important
matériau chiffré a été rassemblé par des anthropologues nord-américains, se
réclamant de 1' « optimal foraging theory », mais il fut recueilli auprès des
Ache septentrionaux en voie de conversion à l'agriculture. Le propos de cet
article est de reconsidérer, à partir du savoir et des récits de vie indigènes, les
prémisses faussées sur lesquelles en est donc venue à se constituer l'image
dominante de ces chasseurs-cueilleurs : prétendue nécessité d'un nomadisme
quasi quotidien, modèle économique essentiellement orienté vers la chasse...
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