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I. L'approche de l a  famil le  e t  du groupe domestique dans l ' é t u d e :  Change- 
ments démographiques dans d i f f é r e n t s  contextes mexicains. 

L 'object i f  ?renier  de not re  étude e s t  d 'essayer d'appréhender l e s  rap- 

n x t s  en t re  l e  cmFortement démographique e t  l e s  conditions socio-économiques 

de l a  population résidant  dans l e s  zones r u r a l e s  mexicaines.- " 
notre  s t r a t é g i e  de recherche a cons is té ,  dès l e  départ ,  p r i v i l é g i e r  l a  d i f -  

f é r e n t i a t i o n  soc ia le  de l a  population d'étude selon l ' i n s e r t i o n  des chefs des 

groupes domestiaues%(GD) dans l a  s t r u c t u r e  productive spécif ique des zones 

chois ies .  Uotre t r a v a i l  va a i n s i  dans l e  sens de ceux qui in tègrent  l ' é t u d e  

de l a  reproduction démographique à c e l l e  de l a  reproduction s o c i a l e  globale ,  

e t  cherche 2 incorporer e t  2 p r i v i l g g i e r  l a  famille en t a n t  que catégorie  

théorique e t  analytique e t  non seulement en t a n t  qu'unité de c o l l e c t e .  

approche nous a Dermis une analyse moins atomisée e t  moins fragmentée de l a  

Pour ce  f a i r e ,  

Cette 

reproduction de l a  gopulation, e t  p a r t  de l 'hypothèse que c e t t e  reproduction 

s ' e f fec tue  Sondanentalement,/ que non exclusivement, au se in  de l a  famil le .  
bien 

Botre problémtique,  a i n s i  que l e s  connaissances produites jusqu'à pré- 

sen t  dans ce domaine,+ rendent évidentes l e s  d i f f i c u l t é s  object ives  auxquelles 

se heur te  l e  chercheur. On peut c i t e r ,  e n t r e  au t res :  des insuff isances quant 

l a  s i g n i f i c z t i o n  e t  au contenu de c e r t a i n s  concepts t e l s  que reproduction 

soc ia le ,  reproduiction démographique, v o i r  du concest même de fami l le ;  l e s  ten- 

t a t i v e s  théoriques encore immatures pour a r t i c u l e r  l a  fami l le  au se in  de l a  

reproduction démographique e t  dans l 'o rganisa t ion  de l a  s o c i é t é ;  e t  sur tout ,  

l a  d i f f i c u l t é  d'aborder c e t t e  problématique 2 des niveaux concrets qui v i e n t ,  

bien s û r , d e ~ c e s  cadres theoriques,  m a i s  p lus  spécialement des o u t i l s  méthodo- 

logiques dont 0x1 dis9ose pour l e u r  mise en oeuvre. 

I 

- L l  :;otre &c,?e zcnpsrend t r o i s  zilcro-r4gions des campagnes mexicaines : l a  Val.I.6~ 
du Yagui dans l e  Sonora; l a  zone d ' inf luence de l a  Eiaffinerie de Zacatepec 
dans l e  Morelos e t  l a  zone de l'Her?.nequen dans l e  Yucatan. 

3 
l o u r  sim-olifier :e Text?, nous apgellerons GD l e s  groupes domestiaides; GDN 
quand i l s  scLccr,ucl&ires, ez GDE quant il s 'ag iz  de groupes dcrmeszlques 
c- ,sndus. / ,  
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dzcs lequel  on p r i v i l é g i e  l e  concept de Î m i l l e  en t a n t  que catégorie  the- 

orique e t  analytique.:' Nous avons décidé, dans ce schéma, de ne pas ac- 

c o r l e r  à ce concept un s t a t u t  tli6orique G f i n i t i Î ,  puisque nous courrions 

consciemment ou inconsciemment l e  risqxe de confondre l ' o b j e t  d 'étude e t  

l ' u t i l i s a t i o n  du. concept de fami l le .  

s t r u c t u r e  in te rne  d'un GD procède de f a i t s  démographiques, déterminés en ul-  

tirne instance par un processus de reproduction soc ia le  qui finalement l 'ar-  

t i c x i e  e t  l a  façonne. 

Lors d'une première phase, nous avons d&elo-ppé un schéma analytique 

Nous avons supposé au départ  que l a  

Cette voie  complexe e t  encore confuse nous a permis de découvrir de 

nouvslles dimensions qui nous semblent r i c h e s  d'enseignements pour l e  t r a v a i l  

, en démographie. Nous avons dégagé un cycle de v i e  démographique qui ,  l o i n  

. men-ts ou l e s  transformations pr inc ipa les  survenues au  cours du temps,?' e t  

I 

d 'ê t re  représentg uniquement par  l ' â g e  du chef,  permet d'observer l e s  &ène- 

qui carac té r i sen t  l a  s t r u c t u r e  in te rne  d'un GD 2 un moment donné. 

par a i l l e u r s  t e n t é ,  d' i d e n t i f i e r  deux modes d'approche de l a  famille. 

Nous avons 

Le premier f a i t  réfèrence au niveau d'analyse que nous avons appelé 

Gxmpes domesfiaues r é s i d e n t i e l s  ( G D R )  . Ce niveau recouvre l a  pra t ique  con- 

veEtionnelle des études socio-démographiques, oÙ l e s  c r i t è r e s  de Co-résidence 

sous un même t o i t ,  r e l a t i o n s  de parenté  par  rapport  au chef de famille, C e r -  

t a i n e s  habitudes communes pour s a t i s f a i r e  l e s  besoins e s s e n t i e l s  e t /ou  un 

budget commun, déf in issent  l 'opéra t ionnal i sa t ion  e t  l e  sens de ce  concept. 

Dans c e  cas ,  la famil le  e s t  p l u t ô t  une u n i t é  de c o l l e c t e .  L'un des aspects  

p r i v i l i g i &  2 ce niveau de l ' ana lyse  a é t6  l a  construct ion e t  l'opérations- 

l i s a t i o n  des d i f f é r e n t e s  catégories  de r e l a t i o n s  de parenté qui permettent 

d'mgréhender avec plus de précis ion l a  nature  des d i f f é r e n t s  composants nu- 

cléaires ou memöres i s o l é s ,  de descendance, d 'o r ig ine ,  c o l l a t é r a l e  e t  a u t r e s .  

(Voir annexe A ,  tableau 1). 

I 
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Le second niveau d'analyse que nous a-yens appelé groupes domestiques 
w 

d'interaction ( G D I )  est une autre manière d'aborder l'articulation entre le 

groupe familial et la reproduction démographique et sociale. Il s'agit ici 
d'élargir "l'espace familial" en y incluant, 2 partir du GD résidant, divers 

réseaux de relations que ce groupe entretient avec d'autres qui lui sont ex- 
térieurs. 

Les G D I  sont constitués des autres groupes domestiques 

16s apparentés résidant dans des unités siparées du GDR de référence et com- 

prennent: les groupes correspondants à la famille d'origine du chef et de son 
épouse, les grou>es de famille collatérale (les frères du chef et de son épouse) 
et/ou les groupes domestiques ou membres isolés de descendance, qu'ils résident 
dans la même localité ou dans une autre localité dans la même zone économique 
d'influence de chaque zone étudiée, ou dans une région différente. 

Se sont surtout les ktudes anthropologiques, qui par leur approche quali- 

tative et en profondeur, ont montré et souligng combien il était important de 

prendre en considération l'espace social de la famille et d'en distinguer les 

différentes pratiques qui le constituent.- 
rience dans quelques zones rurales et agricoles du pays nous a revé16 l'exis- 

4/ Par ailleurs, notre propre expé- 

tance d'une dimension 'très large de l'espace familial. 

la nécessité d'approcher ce dernier en considérant un ensemble de pratiques 
De lors, se dessinait 

41 - Selon que l'on privilégie un aspect, plutôt qu'un autre, des relations sociales 
au sein de l'espace familial, afin de définir un type d'unités familiales 
(comme le GD), on obtiendra une coupe de l'espace en nombre variable d'uni- 
tés familiales. Dans une étude qui fait référence à la société Mossi de 
Haute Volta, oÙ l'espace familial correspond au quartier, Grue'nais montre 
que trois familles comprenant 25 hommes mariés (ou 25 composants nucléaires), 
se distribxent selon un nombre et une composition différente des unités fami- 
liales suivant qqJ'on privilégie les pratiques au niveau de la résidence, de 
la producticn individuelle ou de la production collective pour définir le t p e  
d'unité EzziLizCe. 

1) Critère de résidence -- Ensemble de cours: 34 unités 
-- Cours : 2 2  I' 

ir 2) Critère da >reduction -- Champ de Brousse : 23 
-- Champ de case : 19 I t  



4. 
h .  

soc ia les  n i s e s  en oeuvre par l e s  grouyes apparent.és, que ce s o i t  ou non au 

sein d'un o&ms espace géographique. 

famille e t  reproduction s o c i a l e  n ' e s t  pas l i m i t é e  aux re la t ion5soc ia les  e n t r e  

l e s  grou3es en  &&al, q u ' i l  soient i d e n t i f i é s  au t r a v e r s  des procès de tre- 

v a i l  ou de l a  s i t u a t i o n  de c l a s s e  du chef du GD, m a i s  e l l e  i n c l u t  de plus  l e s  

r e l a t i o n s  e n t r e  groupes familiaux apparentés. 

2 .  

micro-région, grude qui a consis té  i. sélect ionner  e t  à mener des enquêtes au?+s 

de l 'ensen5le  de l a  population de t r o i s  l o c a l i t é s  de l a  zone sucr iè re  du MorelSS, 

nous a i n c i t é  

préhender l e s  r e l a t i o n s  de parenté en t re  l e s  GD r é s i d e n t i e l s  e t  f a i r e  un inver- 

t a i re  des r e l a t i o n s  en t re  groupes apparentgs .?' Cette  première expérience, -&ti?= 

exploratoire ,  nous a permis pour l e s  deux a u t r e s  micro-régions d ' inc lure  au 

.questionnaire (de coupe t ransversa le )  une sec t ion  spéc ia le ,  dest inée i. repérer  

l e s  l i e n s  e t  au t res  carac té r i s t iques  qui ex is ten t  e n t r e  l es  fami l les  d 'o r ig ine  

e t  collat&xJe, du chef de fami l le  e t  de son épouse. Nous avons u t i l i s é  c e t t e  

information >our recons t ru i re  un espace familial  p l u s  ample, dépassant l e s  li- 

mites imposées Far l e s  GD r é s i d e n t i e l s  qui ,  r é d u i t s  à l 'expression physique 

de l a  résidence,  r e f l è t e n t  non seulement une nuc léar i sa t ion  apparente, m a i s  

encore ne rendent pas compte du sens e t  de l ' importance des arrangements fami- 

liaux et  des r e l a t i o n s  soc ia les  e n t r e  groupes apparentés.  

3. Notre hyFothèse de base m e t t a i t  l ' a c c e n t  sur  l e  f a i t  que l a  s i t u a t i o n  

de c l a s s e  des GD condi t ionnai t  pour une grande p a r t  l e  comportement démogra- 

D e  c e t t e  manière, l ' a r t i c u l a t i o n  e n t r e  

C e  souci d ' é l a r g i r  l 'espace familial dans l e  cas  de l ' é t u d e  de l a  premi&? 

2 revenir  dans l a  zone une f o i s  l 'enquête  terminée, a f i n  d'ap- 

. 

i 

# 

phique; s u r g i s s a i t  a l o r s  l a  d i f f i c u l t é  de l a  conceptualisation de c e l l e - l à j  

devant l ' i n s u f f i s a n c e  reconnue dans de nombreux travaux, de l a  catégorie  socio- 

professionnelle du chef du GD à un moment donné comme approximation au concer,t 

d'appartenance de c lasse ,  e t  vue son assoc ia t ion  mécanique 5 des phénomènes ii5- 

mographiques, nous proposons cer ta ines  a l t e r n a t i v e s  que nous analyserons par 
6! étapes s ~ x c e ~ s i v e s  en nous ~ p g u y a n t  sur l e s  donnés de l a  recherche.- mous nc7;s 

/ I  
Q: - Pour plits Lis dgcai l s ,  v o i r  S .  Zermr e t  A .  Quesnel,  "Groùpes dorriesLiqLir-?;, :I?-:<%: 

soc ia les  ez reproduction djmographique. Quelques 616ments theoriques Es:::- 
tel':=r-s de C-2:: - -: -- 

sociales"  , tA-eTiail y & s e n t &  2 la ronfjrence C&nérale $e l a  IUSSF, Ncinille, D& - A  721. 
d o l o g i q w z  ;ciur une analyse de l a  reproduction démographique en _ - -  
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l imiterons i c i  s igna ler  que l e s  c r i t è r e s  u t i l i s é s  pour déterminer plus  jus- 

tement l a  9osiCion soc ia le  du GD ont cmrsistk, dans un premier temps, B iden- 

t i f i e r  l e s  catégories  soc ia les  selon l e s  procès de t r a v a i l ,  l e s  r e l a t i o n s  so- 

c i a l e s  de production e t  de contrôle  des moyens e t  des o u t i l s  de t r a v a i l  des 

chefs de GD. 
Dans l e  cas de l a  micro-région du Yucatan dont nous partons pour pré- 

sen ter  nos r é s u l t a t s ,  é tan t  donn&la prédominance de l ' a c t i v i t é  de l'hénnequen 
e t  l e  f a i t  que l a  majori té  de l a  population s o i t  engagée dans l e  procès pro- 

' duct i f  de c e t t e  c u l t u r e ,  l a  première a l t e r n a t i v e  nous a amenés 2 i d e n t i f i e r  
t r o i s  grandes catégories .  L a  y e n i s r e  de c e l l e s - c i ,  que nous avons appelée 
' 'secteur e j i d a l  i n s t i t u t i o n n e l " ,  comprend l a  majori té  de l a  population rés idant  
dans l a  zone; sa c réa t ion  remonte 2 1937, époque 2 l a q u e l l e  f u t  mise en oeuvre 
l a  p o l i t i q u e  a g r a i r e  de Cardenas. I1 s ' a g i t  d ' e j i d a t a r i o s ,  j a d i s  paysans e t  
peones d'hecienda, qui ont acquis l ' u s u f r u i t  de l a  t e r r e ,  m a i s  dont l 'o rgani -  
sa t ion  dans 12 t r a v a i l ,  fondée avant t o u t  sur  l a  r é p a r t i t i o n  de tâches ou de 
journées de t r a v a i l  e n t r e  l a  population qui appart ient  aux diverses  soc ié tés  
e j i d a l e s ,  e t  l ' u s u f r u i t  du produi t ,  sont principalement contrôlés  par  l e  BANRITAL. 
C'est pourquoi l ' e j i d a t a r i o  de ce secteur ,  de producteur d i r e c t  q u ' i l  é t a i t ,  
e s t  devenu, e t  c ' e s t  d ' a i l l e u r s  a i n s i  q u ' i l  s e  d é f i n i t  lui-mêmegouvrier agr ico le  
ou journa l ie r  de c e t t e  i n s t i t u t i o n .  Cette s i t u a t i o n  est pour l e s  t r a v a i l l e u r s  
l a  garant ie  d'un salaire minimum ?et d'un accès aux services  de santé  de l a  zone. 
Ces facteurs, e n t r e  a u t r e s ,  expliquent c e t t e o f o r t e  r é t e n t i o n  de l a  population 
dans l a  zone. I 

Etant donni% l 'hétérogénéi té '  de ce sec teur  , nous avons i d e n t i f i é  p lus ieurs  
sous-catégories. Notre c r i t è r e i p r i n c i p a l  de d i f fé renc ia t ion  a é t é  l a  divers i -  
f i c a t i o n  des a c t i v i t é s ;  nous avbns dis t ingué principalement l e s  e j i d a t a r i o s  qui 
se  consacrent exclusivemntà l a  cu l ture  de l'hénnequen, de ceux qui en plus  de 
ce procès, vendent leu' force  de t r a v a i l  ou ' sont  insérés  dans des a c t i v i t é s  
agr icoles  e t  non agr ico les  à l e u r  propre compte. 

e t  ceux qui en font  p a r t i e  appart ient  également 2 l a  population e j ida l .  On y . 
dist ingue deux types de sous-catégories ou producteurs: l e s  p a r c e l l a i r e s  e t  l e s  
autonomes que nous avons appelés "secteur e j ida l  indépendant". A L a  d i f fé rence  
du secteur  a n t é r i e u r ,  il s ' a g i t  de p e t i t s  producteurs qui cu l t ivent  des p a r c e l l e s  
e j i d a l e s  2 l e u r  compte, i l s  exercent plus de cont rô le  sur  l e  procès d 'ex t rac t ion  
de l a  plante  e t  ne dépendent pas forcément des i n s t i t u t i o n s  d ' E t a t  pour l e  c r é d i t .  

Enfin, 1 2  t rois ième cef9gori.e \&st composée par l e s  t r a v a i l l e u r s  qui vendent 
l e u r  force de t r a v a i l ,  en >@d-ticulier journa l ie rs  e t  ouvriers  agr ico les ,  e t  par  
ceux qui t r a v a i l l e n t  2 l e u r  compte dans l e  secteur  des services  e t  du p e t i t  com- 
merce. 

L. Finalement comme p a r t i e  

r g s i d e n t i e i s ,  on montre coraent l a  s t r u c t u r e ,  l a  composition e t  d ' au t res  carac- 

tck is t iques  s o c i o - d ~ m o g r a p h i ~ ~ ~ e s  de ces groupes, acqui&ent d 'autant  plus d ' i m -  

portance qu 'e l les  sont analysées comme l e  r é s u l t a t  des conditions d ' i n s e r t i o n  

de ces groupes dans l e s  re lazions soc ia les  prédominantes dans la zone, e t  come 

c 

La seconde catégorie  correspond à l a  d i t e  production p a r c e l l a i r e  de l a  zone, 

i 
Fremier niveau d'analyse qui i d e n t i f i e  l e s  c-l? 



- niveau d e s c r i p t i f ,  c a r a c t é r i s t i q u e  d'un grand nombre d'études sur  ce s u j e t ,  
7 /  - 

e t  d 'obtenir  quelques conclusions intéreszanties e t  novatrices :- 

a )  S i  l a  tyyologie des r e l 2 t i o n s  de parenté que nous avons retenue >eut 

p a r a î t r e  extrkmement complexe, e l l e  contribue cependant & c l a r i f i e r  l a  nature  -- 
des d i f f é r e n t s  composants nucl6aires qui const i tuent  l e s  GD étendus résiden- 

Z i e l s ,  2 connaître l e  poids Tr4cis Cles d i f f é r e n t s  composants nucléaires  dans l a  

t a i l l e  du GD e t  à souligner l e  r i sque  d 'erreur  q u ' i l  y a & c l a s s e r  l e s  GDR 

suivant des catégories  l a r g e s  (nucléaires  e t  étendues) e t  à r é i f i e r  ces cacé- 

gories  en systèmes familiaux quznd on ne sai t  r i e n  des processus qui contr i -  

buent à l a  configuration des GD, comme relevant,$ de t e l l e  ou t e l l e  catégorie .  t- 

b )  On peut t i r e r  de l ' ana lyse  de ces catégories  de parenté une première 

conclusion: l e s  GD r é s i d e n t i e l s  pr6sentFn.t un modèle prédominant de famil le  

étendue, carac té r i sée  fondamentalement par l e  composant nucléaire  c e n t r a l  coro- , 
I 

r, p l e t  ( l e  chef du groupe, son conjoint e t  l e s  enfant$cé l iba ta i res ) ,  e t  par  
I 

d'autres  composants cons t i tués  de famil-es  nucléaires  ou de membres isole's de 

i 
a i n s i  discutable  l ' u n e  des hypothèses 

descendance. Ce f a i t  obé i t  2 l a  préd nce de GD, dont l e s  chefs sont dans 

un cycle démographique avancé ,&'et ren 

courantes dans ce domaine, 2 savoir  q u e ' l e  GD nuclkaire  en désintégrat ion,  s o i t ,  

à cause d'une dissoluf ion du couple soii't à cause du départ des enfants ,  e s t  le ' 

plus à même de réincorporer ou de main.enir  en son se in  d 'autres  composants nu- 

c l é a i r e s  const i tuant  a i n s i  l e  GD&,- 

1 

i 
, 

i 

I f- 

f 
i 

Voir S. Lerner e t  A. Quesnel, "La k t r u c t u r a  familiar como expresión de condi- 
ciones de reproducción s o c i a l  y demográfica", t r a v a i l  présenté lors de l a  
VIIème réunion du Groupe de Travai l  sur  l e  Processus de Reproduction de l a  
Population, Commission de Population e t  Développement économique, CLACSO, 
México, Février ,  1982. 

I 
l 

&' C'est l e  r é s u l t a t  de l ' e f f e t  de l a  f o r t e  diminution de l a  mor ta l i té  gkngrzle 
li 

e-c i n f m t i l e ;  comme nous l e  -,-errons plus  l o i n  il se  t r a d u i t  p a  GCS 

longue survie  du chef ,  de se2 goouse ou du couple du groupe, a i n s i  
une descendance survivante ?1:1s noribreuse. Cet te  s i t u e t i o n ,   COE^ le JE- 

monzrent les f a i t s ,  a des r i 2 c c u s s i o n s  sur  l a  succession e t  l a  d i v i s i c c  Ces 
moyens de production du chef; e i l e  en t ra ine  un contrdle  plus sem6 3ixsi ~_?;t? 

se sexi-prolétar isentp de y ~ ~ ~ ~ z - ~  ttx:poraire ou d é f i n i t i v e ,  de-:znt 1' 2: 3. t -nCZ 

de a e i l l e u r e s  conditions dszs 11 zone. 

;ar -. 
/r - . , -  

- v L ' i r r ry tL , .>n  a~ l ' % ~ a  65s , ?> :~ i r ;~  c ~ 5 . l ~  171,n:Te de prodscei:1:, * a c i i ~  ?.:Y 2 r ~ * : : ~ ~  



c 7. 

N La formation des GDE dans l a  zone renvoie p l u t 6 t  aux d i f f i c u l t &  rencon- 

t r é e s  pour former des groupes autonomes -accès 

r i é  s t a b l e ,  à un logement individuel ,  e tc . . . -  s u ' à  un besoin e t  une volonté 

l a  t e r r e ,  un t r a v a i l  sala- 

r é e l l e  de s 'organiser  comme uni té  de production é l a r g i e .  Ce n ' e s t  pas l e  

besoin d'une r a i n  d'oeuvre fami l ia le  plus  abondante, 

nucléaires  de descendance, qui entraîne l a  formation des GDE, puisque l a  rota-  

t i o n  de l a  main d'oeuvre f a m i l i a l e  au s e i n  du propre composant nucléaire  du 

chef, sa c e l l u l e  de reproduction, l u i  permet de satisfaire l e s  besoins de son 

u n i t é  d e  production. 

p a r t i r  des composants 

Nous en avons donc conclu q u ' i l  n ' ex is te  pas de r e l a t i o n  

d i r e c t e  e t  mécanique e n t r e  l a  t a i l l e  du groupe e t  l e  besoin ou l e s  exigences 

de na in  d'oeuvre f a m i l i a l e  provenant d 'autres  composants nucléaires ,  e t  que c e t t e  

r e l a t i o n  n ' e x i s t e  que dans l e  cas  des GD nucléaires .  

Par a i l l e u r s ,  l a  proportion rédui te  de GD en désintégrat ion ( rupture  du 

couple ou départ  des enfants)  semblerait met t re  en évidence l e s  f a i b l e s  possi- 

\ b i l i t é s  ou l e s  difI"icult6s à demeurer dans l a  zone selon c e  type d'arrangements. 

c )  L'âge du chef nous indique également que l e s  GDE l e s  plus  jeunes sont 

const i tués  par  d e s  composants nucléaires  plus  hétérogènes e t  présentent  un 

cycle de d6vélo:pement pl& complexe, alors que l e s  GDE dont l e  chef e s t  d'âge 

,----u., 

plus avancé, sont con$itués presque exclusivement par des composants nucléaires  

de descendance. 

d) 
r é s i d e n t i e l s  nous montrent également l ' ex is tence  d'un point  ou moment d ' inver- 

sion dans l e s  r e l a t i o n s  de parenté,  qui en t ra îne  l a  formation de s t r u c t u r e s  ap- 

p a r m e n t  d i s t i n c t e s ,  malgré une s imil i tude de r e l a t i o n s  e n t r e  ces composantes. 

Ce serait par exemple l e  cas  des groupes de générations d'âge plus  avancé, dans 

-- 
---- - 

Cette c l a s s i f i c a t i o n  e t  c e t t e  manière d 'analyser l a  s t r u c t u r e  in te rne  des GD 

lesquels  l e s  enfants après s ' ê t r e  mariés continuent 2 habi te r  avec l e u r s  parents ,  

in tégra t ion  représenta t ive  du modèle v e r t i c a l  e t  du maintien du pouvoir du père 

ou du f i l s ;  ou a l o r s ,  un arrangement dans lequel  l e s  f i l s  mariés forment l e u r  

lpropre grouFe, abandonnant peu & peu l e  noyau d 'or ig ine  e t  engendrant l e u r  

>rosre  nucléaris2;tion, e t  qui ,  contrairement aux prat iques an tér ieures ,  ac- 

c u e i l l e n t  l e u r s  p r e n t s  ou un a u t r e  parent  de l a  f a x i l l e  d 'o r ig ine  en leur 

e 22-2 . 



a. 

* des ca+&o:c-ies qui corresgondevi .$ 7.a position de classe des chef's. Nous 

avons essayé par ce crois$ement d'examiner les caractéristiques des arrange- 

ments faniliaux résidentiels selon les catégories sociales, en isolant d'un5 

part ce c_ci est imputable 2 la différence d'étape du c p l e  de vie d6mogrz;LLT:s 
dans lar2elle les groupes se tmuvent, et d'autre part, ce qu'il faut a-ttrl'c-icr 

aux différentes pratiques sociales ayant une influence sur la nucléarisation 

des GD ou sur l'intégration d'autres composantes qui viennent 
familles étendues. 

_ .  

ck COL% >k( b%cbF 
c o w m e r  les 

\ ' l i  3 la\ J K- P m 
f) &fin, lorsque l'on exmine &e-eemp --&xm&t-de la structure des 63 

selor, les différentes catégories sociales, les tendances 5 la nucléarisation o-: 

l'extension suivant des arrangements divers, dépendent étroitement des si- 

tuations suivantes: propriété ou usufruit des terres; accès additionnel ou KOTI 

2 un trawil salarié ou 2 son compte; écart dans la rémunération des différezfes 
. activités; exigences, usages et modalités de la main d'oeuvre familial du c m -  
posant nuclkafre 

qui s'y intègrent; possibilités d'insertion des enfants dans des activités r r ~ -  
ductives indépendantes de celles du père ou de l'unité de production du grocys; 
conditions d'obtention d'un logement et manutention du grouFe, etc... 

de descendance du chef ou des autres composants nucléaires 

' 

'7 
c 

On peut donc dire qu'il existe une plus grande nucléarisation chez les 

producteurs indépendants non agricoles ou 2 l'inverse que c'est le secteur n m  
ejidal qui pésente la proportion la plus réduite de familles étendues, struc- 

ture et situation qui s'expliquent dans une large mesure >ar les arguments an&- 

rieurs .-' 

I 

9, 

Par contre, pour les GD du secteur ejidal, selon les étapes de l e u r  cycle 

démographique, les pratiques qui aboutissent 2 la formation des divers arraL;ge- 

ments fz-iliaux nous pem-ettent de distinguer ceux (GDE) qui répondent 5 m e  

organisation communautaire clus étroite entre leurs différents composants nc- 
clkaires qour assurer la reproduction quotidienne du groupe, conséquence de 1'i.z- 

sertion des chefs des difl'érnnts composants nucléaires dans une activité  ri^^' 
et mal r&xn&ée, et ceux ( G 3 2 )  qui jouissent de meilleures conditions et ?a?- 
vienneit. 5 Torner ties groupes izd.épendsnts du point de n e  de la rési&eme T Z X  

en entretene-t des liens 6t~c;i;s avec d'autres GD; liens qui peuvent se ~cE&-L~:-s 



3. 

soit par des résidences contigk de glusieurs GD apparentés silr une mGme par- 

celle, soit par des relations internes de coopération et réciprocité qui faci- 
litent la reproduction de ces groupes, qu'ils résident ou non sur la mème par- 

celle. (Voir tableau 2, annexe A). 

,' 

Cette analyse illushe bien la complexité de l'étude de la structure fami- 

liale, sa portée et son articulation à d'autres processus. Sa caractérisation 

au travers de typologies renvoie dans tous les cas 2 d'autres structures et 2 

d'autres pratiques sociales, déterminantes pour la formation et.la significa- 
tion de la structure de parenté résidentielle. Comme nous l'avons mentionné, 

cette facon de procèder est une alternative possible lorsque l'on ne peut dispo- 

ser que de données transversales, mais elle reste encore insuffisante pour re- 

lier la structure familiale & d'autres éléments de la reproduction démographique 

et sociale. D'oÙ notre souci d'envisager d'autres tactiques d'analyse, telles 

que l'opérationnalisation d'un cycle de vie démographique qui rende compte 

d'évènements survenus dans le passé et des'relations et déterminations anté- 
rieures à la formation des GD,=' ou encore se situer, comme nous allons le 

faire maintenant & un autre niveau d'analyse, celui des gr!-Úpes domestiques d'in- 

.c 

w- 
0 

, 
teraction. i 

. 

10/Concernant notre proposition du cycle de vie démographique avec donnges à'um 
enl_i-tZi;te, TJoir S .  Lerner  et A. Q ~ ~ s i i e l ,  op.cii;., 1980. 

c 

I 
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II. Conformakion- de l 'es3'ace s o c i a l  de la .  f m . i l l e :  grouses domestiques de r é -  
sidence e t  groupes d ' i n t e r a c t i o n .  -'-- .___ 

Cn z montré que 1z s t ruc ture  du GD peut ê t r e  a2préhendée comme une expres- 

. sion des formes de reproduction s o c i a l e  e t  de reproduction démographique exis- __- 
t a n t e s  dans une soc ié té .  

c r i r e  l es  s t r u c t u r e s  c o r ~ ü é r i e s  c e t t e  seule  descr ipt ion ne s a u r a i t  rendre 

compte de l a  conformation de l a  famille, de sa fonction e t  de ses  caracté- 

r i s t i q u e s  dens l e  yrocès de reproduction soc ia le .  I1 apparaî t  donc fonda- 

S ' i l  e s t  possible  lors d'une première phase@ de dé- 

I 

mentel de r e s t i t u e r  l a  dynamique démographique e t  soc ia le  qui a mené aux 

s t ruc tures  revélées .  

1. Prasiques e t  conditions soc ia les  de l a  conformation des famil les  

L e s  prat iques soc ia les  en vigueur dans une soc ié té  sont l e  produi t  des 

condi t iom soc ia les  de reproduction. , 
I dans bon nombre de cas trouvent l e u r  expression conforme ou déviante lors- 3 

qu 'e l les  sont mises en oeuvre par l e s  i f f é r e n t s  groupes sociaux aux f i n s  de I 

l e u r  resroduction. Qu 'e l les  in te rv ien  ent de manière a l é a t o i r e ,  a r b i t r a i r e  ou 

dans l e  cadre d'une s t r a t é g i e  p r é c i s e , Î e l l e s  p e r s i s t e n t  souvent , quand b ien  

Ges prat iques qui s ' é r igent  en r è g l e s  
I 

I 

4 
; 
I 

même lei i r  ré fé ren t  s o c i a l  a disparu.  I j 
En f a i t  c ' e s t  l a  'transformation c o h i n u e l l e  des conditions s o c i a l e s  qui : 

i 
amène à une nouvelle a r t i c u l a t i o n  de i a  pra t ique  à ce qui cons t i tue  son nou- 

I veau rér'érent s o c i a l .  Aussi l a  prat ique plus  que transformée se t rouve ren- 

voyée 2 me a u t r e  problématique. 

morphologie, e l l e  s ' i n s c r i t  différemment dans ces conditions globales.  

c e t t e  Eodif icat ion par f lex ions  successives qui nous conduit à p a r l e r  de 
i 

l ' i r r k e r s i b i l i t é  des -matiques sociales.z' I1 a r r i v e  donc ain s i  que des 

pra t iqccs  anciennes de reproduction i n t e r f è r e n t  avec l'émergence de prat iques 

f 
C'est 2 d i r e  que se maintienne ou non sa 

C'est' 

1: // - 
Cette n i s e  en jeu  des prat iques a peut ê t r e  é t é  abusivement appelée s t r a t g g i e .  
L e  r6I'érence 2 l a  s t r a t é g i e  a l e  méri te  de ne pas f i g e r  l e  concept dans un 
cz&e r i g i d e ,  come Is rezerence :!.%Y nomes e t  à l e  deviance, e l l e  l a i s s e  E:- 

t re-~cir  l a  mout-znce (voir Bourdieu, P. , "Les s t r a t g g i e s  matrimoniales dans 1. 
re:ro2;?zi~n. " Toutelois e l l e  cont ient  ei>core i q l i c i t e r r e n t  1 idée d ' o r g x 5 -  
s a t i a n  reg lée ,  l a  notion de réponse,de colr.porzement adaptat i f  des groupes sz -  
p-  -LA c i  .r 

1z reoroikaxion sccizle  directement 2 D s r t i r  des di f fgrentes  prat iques soc:z-s'-5 
cczcr2:es mises en oeuvre par 12s groupes sociaux, pour le f a i t  que ces ~ r c -  
tique': renvoient d'une fafon ou d'une a u t r e  dux conditions globales dans les- 
quel les  e l l e s  s '  inscr ivznt  snsenble e t  qdel les  transforment. 

- ", d 

conciiti?:.,s q.2 1~ cr sont ?aites. POLU- ce la  nous préf6rons a b o r h r  
* -  

- 



-rl n m ~ e l l e s  r 6 s u l t n n t  de changements dans l e s  conditions de rep-eduction. Les 

s t ruc tu res  soc ia l e s  s e  trouvent donc continuellement modelées pa r  l a  mise en 

j eu  de  l 'ensemble de ces prat iques.  

----> - 

Ainsi ,  à un modèle p a t r i l i n é a i r e  e t  v i r i l o c a l  de l a  fami l le  comme on l e  -- 
rencontre au Yucatan, correspondent ce r t a ines  prat iques r é s i d e n t i e l l e s ,  m a t r i -  

moniales, d ' i n se r t ion  dans l e s  procès de t r a v a i l ,  de reproduction démographique 

qui peuvent subi r  quelques modifications,  é t an t  données les  nouvelles condi- 

t i o n s  soc ia l e s  e t  démographiques. 

au t r e s  dans les changements suscept ibles  d '  i n t e rven i r  , 
de soul igner  p lus  par t icul ièrement  que les  conditions -démographiques imposent 

'me nouvelle a r t i c u l a t i o n  des prat iques soc ia les  ou comme l e  rappel le  Godelier, 

que "chaque niveau s t r u c t u r e l  e s t  soumis 2 des conditions spécifiquement démo- 

Sans préjuger  du poids des unes ou des 

il s ' a g i t  donc i c i  

grashiques de fonctionnement e t  de reproduction dans l e  temps''. 

montré corment l e s  règ les  d'échange ma$rimonial en vigueur dans une population, 

aborigène d 'Austral ie  pouvaient tomber! en désuétude du f a i t  de l ' i n su f f i s ance  I 

du niveau démographique requis  pour l e  r fonctionnement. 

r a i s s e n t  pas quand l e s  conditions démo raphiques sont de nouveau réunies .  

f a i t ,  ces  dern ières ,  ont é t é  absorbées1 e t  transformées dans e'c par  l e s  nouvelles 

pratic_ues qui ont émerg6 dans la popuh t ion ;  - 

Godelier a 

Ces r èg le s  ne re'appak 

En 
I 

12 / l 

t 
i I 

I1 nous semblepdonc particulièrfiment in té ressant  de r é in t rodu i re  dans 

c e t t e  étude de l a  conformation des fanii l les au travers des conditions &mo- 

graphiques qui sont imposées, L a  not ihn de - temporal i té  spécif ique du processus 

d6mogrzGhique 13': sous 1 'influence des transformations d'autres- conditions 

de reproduction, il s u f f i t &  changement de temporal i té  du processus comme 

I 

I 

I 

Qm llmediation pour que l e s  prat iques soc ia l e s  s e  trouvent a l t é r é e s  dans l e u r  folic'- :? 
/ t ionnemnt.  I 

I 

-- l P /  - GoZelier , $4. "?lodes de production , rappor-cs de parenté e t  s t ruc tu res  demo- 
graykique$'. T-aPensée , Ho. 1 7 2 ,  1973 ¶ Par i s .  
Bowdieu l u i  a s m t _ " . e  la r,lace de l'alga démographique dans l es  s t r a t é g i e s  
rcatrSzoniales des zorxznsuc~ du Bezrn: l e s  s t r a t j g i e s  se  cons t i tuent  dans 
l e  but  de p a l l i e r  ces d s a s  qui mettent er 4inger l a  transmision e t  l e  aqin- 
zier? du patrim2ine dar.s l ' a i r e  p a t r i l i n k .  ~ de l a  fami l le .  (Eourdieu, F. - op. 

Dans l e  même ordre  d ' idées  

I) 
c ;t * 1972). 
-* 9 

1-j i - L'eccent  e s t  m i s  dsns notre  étude su r  l a  temporalité des p'n6ncmhes dkmogra- 
phiTaes, on ne méconnait pas pour c e l a  la temporali té dont e s t  a f f ec t& tou t  
processus social. 



Four i l l u s t r e r  ce que noi.18 venons de d i r e ,  c i tons  l e  cas des e , j i r l i t a r j ~ s  

de l a  zone. La  durée de v i e  de ces individus,  e t  en p a r t i c u l i e r  ce& du 

père ou du chef du groupe domestique, augmente; i l s  vont donc s e  maintenir  

12. 

au pouvoir e t  contrôler  les moyens de production & i r a n t  une pkriode plus  

l o n g ~ e .  L a  majorit6 des enfants a t te ignent  l 'âge.  adti l te,  c ' e s t  à d i r e  l ' â g e  

de former une fami l le  e t  d 'ob ten i r  ou de p a r t i c i p e r  aux d r o i t s  du père.  De 

plus ,  l e  nombre de personnes qui peuvent occuper une pos i t ion  similaire ou 

d i f f é r e n t e  au se in  de l a  famil le  ou par rapport  c e l l e  du père s ' a c c r o î t  

par s u i t e  d'une plus  grande descendance, ce qui mène une transformation e t  

8 une remise en question de l a  s t r u c t u r e  e t  de l a  détention du pouvoir e t  du 

contrôle  au s e i n  de l a  famil le .  

Le cycle de v i e  démographique de l a  fami l le  s 'a l ionge dans l e  temps e t  

de ce f a i t ,  l e s  évènements qui surviennent en son s e i n  se transforment e t  

se mul t ip l ien t .  Ainsi ,  l e s  enfants peuvent e n t r e r  e t  s o r t i r  du groupe do- 
' mestique'du père à de plus  nombreuses r e p r i s e s ;  l a  durée du mariage du père 

ou des enfants s e  prolonge également; l a  p r o b a b i l i t é  de rupture  des unions 

e t  des groupes s ' .accroît ,  e t c  ..., autant d'évènements qui entraînent  2 l e u r  

t o u r  une modification du cycle familial e t  de l a  s t r u c t u r e  du groupe. Ainsi ,  

5 mye tem9orali t6 d i f f é r e n t e  correspondent des prat iques d i f f é r e n t e s ,  ou du 

moins des r é a l i s a t i o n s  d i f f é r e n t e s ,  en ce  qui concerne l e s  règ les  e t  les pra- 

t iques  qui rég issa ien t  a u t r e f o i s  l a  s o c i é t é .  

2. Une nouvelle conformation de l'esDace familial  dans l e  Yucatan . 

S i '  l ' o n  considère l e  modèle v e r t i c a l  prgdominant aujourd'hui dans l e s  

GDE du Yucatan, il semblerait évident que dans l e s  conditions de f o r t e  mor- 

t a l i t é  comme c ' é t a i t  l e  cas a u t r e f o i s ,  ce lu i -c i  n ' a u r a i t  jamais pu s e  cons- 

t i t u e r  L a  m o r t a l i t i  s e r a i t  donc un élément qui r é d u i r a i t  l e  temps de co- 

ésidence commune de d2ux OU t r o i s  générations apparentées, 
t 

l a  géneration des enfants  devant succèder & c e l l e  du père ,  

DU encore, e l l e  l i m i t e r a i t  l e  nombre des enfants  mariés capables de 'créer l e w  

descendance. 

A p s r t i r  de ce "temps Í'=ilid" extrsmement rkduir,, l ' e space  fami1j.e; 

gourra i t  ê t r e  aisément i d e n t i f i é  e t  confondu avec l e  GDR: en l 'absence du 

usre ,  l e s  f i l s  dsveloppent l e u r  propre l i g n e  f a r n i ~ i a ~ . e  e t  n 'ont  entre eux 



Y que de faibles relations. sociales. 

son Gpouse Fermet un élargissement de l'espace familial, avec la multipli- 

cation des composants nucléaires constitués par les fils et le maintien de 

relationssociales entre ces derniers du fait de la présence du père. Dès 

l o r s ,  l'espace fanilia1 déborde l'espace résidentiel du groupe domestique 

du $re: dans la plupart des cas, celui-ci est constitué du composant nu- 

cléaire central et d'un composant de descendance, alors que de la scission 
d'autres conposants nucléaires de descendance résultent d'autres GDN/ 

Au conzraire, la survie du pdre ou de 
/-- 

1 

/ .  
Cet édatement résidentiel de l'esoace familial peut, selon les condi- 

I 
tims globales, entraîner soit une reduction égale de cet espace B travers 

la nucléarisation et la multi9lication des scissions, soit au contraire, 

comme dans le cas de la zone de l'hennquen du Yucatan, un déploiement de 

celui-ci dans le cadre des localités. 

C'est dans ce dernier cas que le concept de GD résidentiel s'avère 

insuffisant pour rendre compte de l'espace familial réel. 

portant que toute étude de la famille qui utilise la famille come catégorie 

analytique, établisse les relat,Lons sociales qu'ont entre eux les groupes 

domestiques apparentés e$ que nous avons appelés groupes d'interaction.- 

I1 est donc im- 

14 / 
/ 

L'ensemble de ces relations sociales qui constituent l'espace familial 

peut se dérouler 2 l''intérieur ou 2 l'extérieur de la localité. Quant la 
scission d'un composant nucléaire du GD s'accompagne d'un mouvement migra- 
toire, la nucléarisation est'sans ambiguité; cela ne signifie pas pour autant 

qu'il y ait une rupture avec l'espace famiiial d'origine, surtout quand le 
chef et son épouse sont toujours vivants; 

rencontrer au contraire le cas oÙ le composant nucléaire se sépare du GD 

d'origine, s'installe dams ~a~mêm@localité et restreint plus fortement ses 

relations avec ce dernier.Ï 

on peut, mais t rès  rarement, 

i*+ k >, / 
'\ 

14 / -Dans notre étude nous nous solines limités aux ascendants du chef du grou2e 
domestique et son épouse, et 2 leurs frères actuellement vivants. Dans'ce 
document n3:x n ~ u s  référor5z seule_m,eri-l au pSre et aLxfrèresdu chef du GD ã-1, 

fait de la predominance du systsme de garenté Ipatrilingaire. 
lyses ultg-fieurs nous p-rendrorrs en c o q ~ e  l'enstemble de la filiation du 
chef du G2. 

Dans les a m -  



La  première tendance é tan t  2rEdomip&te dans l a  zone de l'lielinequeii, il 
\ -.. ._ - 

nous a semblé important de s i t u e r  l e s  groupes domestiques du point  de vue 

de l ' in te rac t ion  géograzhique des groupes domestiques qui forment l e r  es- 

pace fm-ilial. I1 e s t  bien entendu que l e s  échanges sociaux qui s ' é t a b l i s s e n t  

e n t r e  , o r o u p ~ r é s i ä e n t i e l ~ e t  groupes-d ' interact ion seront  d i f f é r e n t s  selon qu'ils 

s e  s i t x e n t  2 l ' i n t é r i e u r  ou & l ' e x t é r i e u r  de l a  l o c a l i t é .  Cette topographie 

géographique e t  s o c i a l e  cons t i tue  une première approximation de l ' espace  fa- 

m i l i a l  qui s e r  it\ t o t e l e z e g t  d é f i n i ,  une f o i s  comidéré  l'ensemble des re la -  

t i o n s  soc ia les  qui s ' é t a b l i s s e n t  e n t r e  groupes apparentés.- 

I !J il 

_I-- 
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3. Lz z d - t i r . l i c a i i o n  des B ~ O U D ~ S  mparentés  suivant un nouveau modèle de 
coexist  ence en-cqF-gres, f i l s  e t  f r è r e s  

- 
- 

Dans l ' é t a t  du Yucatan t o u t  comme dans l'ensemble du Mexique, l a  ba isse  

rapide de l a  mor ta l i t6  e t  l e  maintien d'un haut niveau de fécondi té  a t rans-  

formé l'ensemble des s t r u c t u r e s  soc ia l&,  e t  en p a r t i c u l i e r  les s t r u c t u r e s  

fami l ia les ,  en modifiant l e u r  fonction ement.- 17' Toutefois avaiit de conclure 

2 une tendance 2 l a  nucléar isat ion & p 3 rtir de l a  f o r t e  proportion de GDN 

que peut présenter  une catégorie  soc ia je ,  ou d o i t  déterminer s i  l a  nuclkari-  

sa t ion  de ces grourJes n 'obéi t   as plu t& au f a i t  que l e s  chefs de ceux-ci 

ont perdu l e u r  p2re.y-  

1 

I ' 

; 
I 

1 
! I / 
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Ainsi,  selon l a  typologie conventionnelle nucléaire-étendu, on observe 
i 

dans l a  zone 55% de GDN mais seu ls  285 des GD soniréellement séparés de l e u r  

groupe d 'or igine;  les aut res  (27%) soqk nucléaires  pour cause de décès du 

père ( v o i r  tableau 1, annexe B ) .  S i  

dence de l a  prépondkrence du modèle familial de conviv ia l i té  au se in  du même 

groupe de composants des pères e t  de! leurs  f i l s  mariés. 

t e n i r  non plus  & c e t t e  conclusion. 

Dar 

I 
l e  c a l c u l  qui v iendra i t  renforcer  l ' e v i -  

I 
Mais ,on ne peut s ' e n  

En e f f e t  lorque l ' o n  compare ces groupes 

&e$ du chef (-Toir te-oleau 2 ,  annexe B) , on constate  que plus  de 63% des 
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o cLefs de C-3 ayãnt en t r e  20 e t  21; ans ,  62% de ceux qui ont eritre 25 e t  29 a n s  

e t  près  de l a  moit ié  de ceux qui ont e n t r e  30 e t  39 ans,  d i r igen t  des grouaes 

nuc léa i res  a l o r s  que l e u r  père  e s t  encore en v i e .  

de p lus  de 53 ans ont  encore l e u r  père ,  e t  c ' e s t  chez eux que l ' o n  rencontre 

l a  procorSlsn l a  plus  i q o r t m t e  de GD 2 composants nucléaires  de descendance. 

------...- - 

Par contre ,  peu de chefs 

_- 
Far a i t l e u r s ,  l e s  grouoes dont l e s  chefs ont en t r e  40 e t  49 ans se  trouvez; 

dans une s i t u a t i o n  intermédiaire  par  rapport  au reste des GD: 31% d ' en t r e  eux 

sont x i c l é a r i s é s  parce q u ' i l s  n 'ont p lus  l e u r  père  e t  q u ' i l s  sont dans un 

cycle disographique dans lequel  i l s  conservent l a  plupart  de l e u r  descendance 

dans l e u r  composant nuc léa i re ,  et  l e s  30% res t an t f lv iven t  pour une ra i son  ou 

pour line a u t r e  se'paris de  l e u r  composant nuc léa i re  d 'o r ig ine .  

l e s  GD r é s i d e n t i e l s  étendus (39%) présentent  l e  modèle suivant :  i l s  rés ident  

dans l e  groupe d 'or ig ine ,  en sor ten t  ou y font  e n t r e r  l e u r  père  ou l e u r  mère 
(veuve) ,  ou encore y incluent  des compq'sants nucléaires  de descendance. L e s  

chefs de ces  groupes appartiennent aux générations qui ont connu l e  début de 

l a  ba i s se  rapide de l a  mor t a l i t é  ( 2  pa t ir  de 1930).  

Ceux qui foimen, 

1 L A  q-- 
I 
i 

L& On peut donc penser qu ' i 4 s  

%KQGL&a& appar t iement  2 des fami l les  5 l a  desc 1 ndance moins nombreuse e t  q u ' i l s  o n t  - i----=--.-- = _.--- 

. .-, 

. . ,. 

eu p lus  de chances de cons t i t ue r  l e u r  dropre composant nuc léa i re  e t  de demeurer 

dans l e  GI du père ,  en zt tendant  d ' ê t ry  chef & l e u r  tour.- 19 / , 
l 
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21 / de composants nucléaires  de dnsclelldance au s e i n  d u  groupe d'origine.- 
\ 

P a r  a i l l e u r s ,  dans l e  cas  des GDE d i r T g 6 s p a r  des chefs jeunes,  l ' e x -  

tension répond en p a r t i e  aux 6Tiènements démographiques survenus dans l e u r  

rvni lpe d 'or igine;  i l s  recue5lei-x car exemple l e u r  mère et /ou l e u r s  f r k r e s  

? lus  jeunes après l e  décès du &?, ou bien l e u r  soeurs abandonnées, divor- 

e&; ou d 'au t res  membres ou cmyosants i s o l é s  dont l a  survie  devient d i f f i c i l e  

dans l a  zone. 

p l i c a t i o n  e t  une complexité d'errangements de GD d i r i g é s  par l e s  jeunes chefs.- 

Cette analyse renforce e t  confirme les  hypothèses de notre  analyse de l a  

s t r u c t u r e  f a m i l i a l e  r é s i d e n t i e l l e  .; 23' En d 'au t res  termes, nous sommes en pré- 
-241 sence d'une nouvelle prat ique dans l a  conformation des groupes résidentiels-: 

dans l a  p l u s a r t  des cas ,  l e s  noinel les  générations qui forment l e u r  c e l l u l e  

nucléaire  s e  séparent du GD du psre  e t  un s e u l  f i l s  demeure dans l e  groupe 

. e  

c_ 

A l'examen des données on constate  q u ' i l  en r é s u l t e  une multi- 
221 

i 

d'origine.  

des GD nucléaires  apparentés. 

nature des r e l a t i o n s  que ces groupes m int iennent  e n t r e  eux; c ' e s t  à d i r e ,  

c e l l e s  qui s e  modifient ou dis-garaissedt. 

Ceci provoque une multiplic 'at ion e t  une dispers ion dans l ' e space  

Le probgème e s t  a l o r s  de savoir  quel le  e s t  l a  
a I , 

i 

! 
I 

quelles sont l e s  r e l a t i o n s  qui s e  r e c r  1 e n t ,  s ' i n t e n s i f i e n t  ou quel les  sont 

Il s ' a g i t ,  en T a i t ,  de d é f i n i r  
I 

l ' espace T a x i l i a l .  

i 

f 

a ' g t a n t  donné l e s  conditions actue116s de l a  m o r t d i t é  e t  de l a  fécondité,  l e  
nombre possible  de composants nucldaires  s e  s i t u e  e n t r e  5 e t  6. 

22 / - On a pu observer une s i tuaxian  simiilaire dans l ' é t u d e  de Dayes (Togo) e n t r e  
l a  population autochtone e t  i a  sopulat ion immigrée; Quesnel , A. ,"Déplacements 
changements démographiques e t  soc4aux en économie de p lan ta t ion ,  l e  p la teau  
de Dayes au Togo .I' I .D .?. ORSTGX, ,1981 , Paris  ; Benoit , et. a l .  "Household 
s t r u c t u r e s  i n  r u r a l  pogulations o f  South Togoland", Communication au Congrès 
de Sociologie,  México, 16-21 -4oÛT , 1982. 



A Les données de notre  enquete ne nous permettent pour l e  moment qi ie  dr3 
--le 

d é c r i r e  une ce r t a ine  n o b i l i t é  g6ographique"et s o c i a l e  des GD apparentés dans 

l ' a i r e  f ami l i a l e  p a t r i l i n é a i r e  .=' En considérant l a  pos i t ion  r é s i d e n t i e l l e  . 

de cos gzoupes les --ins riar rapport  aux au t r e s  comme l ' une  des expressions de 

l a  resroduction s o c i a l e ,  on r é a l i s e  a i n s i  une première approximation à l a  

s i t u a t i o n  de l ' esgace  fmilial  dans l a  rep-oduction soc ia l e .  

/ 

4.  L'esoice f & ? i l i a l  e t  r é s i d e n t i e l  des f i l s ,  du père e t  des f r è r e s  du chef 
dc La 
Yn ce qui concerne l e s  GD r é s i d e n t i e l s ;  l ' ana lyse  r é a l i s é e  souligne 

clairerrent l 'absence de mouvements migratoires:  93% sont o r ig ina i r e s  de l a  

zone de l'hennequen e t  39% du Yucatan. D ' a i l l eu r s  l e s  quelques mouvements 

gui e x i s t e c t  sont l i é s  aux pra t iques  matrimoniales v i r i l o c a l e s .  

11 y a pour l'erserrrble de l a  popul'ation une f o r t e  ré tent ionades f i l s  

au se in  du GD ou dans une a u t r e  maison ;de l a  même l o c a l i t é :  71% du t o t a l  de 

phique. 

l a  descendance r e s t e n t  dans l e  groupe 

p a r  ra-,_cort aux f i l l e s  (93% e t  88% res 'ectivement) b ien  que l a  proportion 

des f i l l e s  qui fomec t  d 'au t res  groupes e t  r e s t e n t  dans l a  l o c a l i t é  est  plus 

importante (23% de f i l l e s  dans l a  loca  i t 6  contre  12% de fils) ( v o i r  t ab leau  3 +  

annexe 3 ) .  

' 
I 
; D partagent le même espace ge'ogra- 

L a  proporkion par  sexe a t t e s t  une plus  grande@tention des f i l s  
I 

l 
I 

T 917 

9 
I 

8 1 CU 

On observe des va r i a t ions  importa tes  au niveau des d i f f é r e n t e s  ca tégor ies :  

l e s  s u j e t s  sociaux gui  q p a r t i e n n e n t  

t u t i c m e l .  qu'indépenCianz, re t iennent  au moins 90% de l e u r s  f i l s  vivants  dans 

l a  l o c a l i t é .  Pa r  contre ,  l e s  catégor e s  qui n 'appartiennent pas au sec teur  

e j i d a l  et qui n 'ont Das accès à l a  tyrre, ont une plus  grande proportion de 

f i l s  i. l 'ext6rieu.r  de l a  l o c a l i t é .  

u s ec td r  e j i d a l ,  t a n t  l e  sec teur  i n s t i -  

ii 
I 

Sar-s vouloir  eEtrer  dans l e  d é t a i l ,  il e s t  cependant i n t é re s san t  de com- 

parer  L a  catégorie  (L) e j i d a t a r i o s  dui rendent l e u r  force  de t r a v a i l  e t  ( 7 )  sz- 

l a fpes ;  e l l e s  sont const i tuées  dans l e u r  ensemble par  des chefs jeunes qui 2 

un Eg~- r.:~ea~a 

- 8  

P 
j & ~ l o ~ p e m e n t  du cycle  f a m i l i a l ,  re t iennent  l a  meme proporti02 

6 f epPs +---da o; * 5 l a  maisor_; cel;enaant on noter  a l o r s  qu'en moyenne l e s  GD de l a  ce- 

- r,) - - -  Lg6'3T~e I !i re<ienoe&ls;lrs enf'ents dans l a  * l o c a l i x é ,  ceux àe l a  catggorie  i 7 )  "2 

1 -  
.,ru Y --- &itl.,. Ir 1 1 4 , .  ~ - - -  2-? --~latioz î ~ - ~ ' - y t + e u r , r d e s  leurs). ceci  La i s se ra i t  supc-ssr 

2x2 csnri;_ticn (?' es t  d-zteyninu-te dans l a  d i f f e r e n t i a t i o n  de  k- pL-3- 

. . -  
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W blématique migratoire de ces d e u  catégories  s o c i a l e s ,  e t  pour autant  de 1s , 
onst i tut ion)des r e l a t i o n s  de l e u r  espace familial r e s p e c t i f ,  

L'analyse des GD- d 'o r ig ine  e t  col la t&raux des chefs des GD f a i t  appara î t re  

que plus  de 90% des pères e t  plus  'de 80% des f r è r e s  rés ident  dans l a  même loca- 

L i t é .  

d i r e  que l e s  catégories  qui appartiennent au secteur  e j i d a l  i n s t i t u t i o n n e l ,  e t  

en moindre mesure c e l l e s  du sec teur  indépendant, ont plus  souvent que l e s  

au t res  l e u r  père e t  l e u r  f r è r e s  dans l a  l o c a l i t é  (92 e t  90% contre  72 e t  70% 
respectivement). Ce q u ' i l  conviendra par l a  s u i t e  d 'analyser est l e  mouvement 

en t re  pères-chefs-frères pour savoir s i  l e  chef enquêté n'occupe pas justemem 

une pos i t ion  p a r t i c u l i è r e  par rapport  2 son père  e t  ?i ses  f r è r e s .  

- 

La même d i f fé renc ia t ion  s o c i a l e  s 'opère également à ce niveau, c ' e s t  & 

. 
' d i t ,  en ce qui concerne l e s  chefs de GD des catégories  salariés ( 7 )  e t  

Autrement 

pro- 

ducteurs indépendant 

demander s i  l e u r  mobil4té géographique e t  soc ia le  n 'obéi t  pas 

p a r t i c u l i è r e  (favorable ou défayorable) daqs l ' e space  famil ia l ,  2 savoir :  

s ' a g i t - i l  du f r è r e  cadet? L ' a b é  des f r è r e s  s ' e s t - i l  in tégré  au sec teur  e j i d a l ?  

e t c . & .  Nous aurions 12, 2 nouveau, une cons6quence de l ' ex tens ion  de l ' e s p a c e  . 

familial ,  o Ù  l a  pos i t ion  de cek chefs de GD dans l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  e s t  l e  

résul ta t  non seulement de l e u r  or ig ine  soc ia le  ( c e l l e  du père)  m a i s  encore de 

l e u r  pos i t ion  dans l a  s t r u c t u r e  familiale.?6/ I1 s ' a g i t  de prendre en compte 

l a  pos i t ion  (rang de naissance, t a i l l e  de l a  fami l le ,  e t c  ...) des individus 

dans l e u r  espace famil ia l ,  et l e u r  pos i t ioh  ou s i t u a t i o n  de c l a s s e  e t  c e l l e  

de l e u r  groupe d 'or igine.  

u i  n'appartiennent pas au sec teur  e j i d a l ,  on peut s e  

une pos i t ion  
49 

&/On pourra i t  renvoyer c h a  " au dkba-t, " des anthropologues a f r i c a n i s t e s  propos 
de l ' ana lyse  des rapports de parent& en termes de c lasses  s o c i a l e s :  l a  c r i -  
t i q u e  souvent f a i t e  s'appuyant sur  l a  mobil i té  des générations ( l e  cadet de- 
viendra a i n é )  tombe d ' e l l e  même quand une plus  grande descendance, du f a i t  de 
l a  ba isse  de l a  r n t e r d i t  c e t t e  mobil i té .  Nous ne voulons pas ~ 2 - 2 -  
t e n i r  par  là la pc.:iticn Ys Zey ,  sinon p l u t ô t  soul igner ,  à p a r t i r  des condi- 
t i o n s  démographiques l ' i n v a l i d i t é  d'une c r i t i q u e  qui l u i  e s t  f a i t e .  (Rey, 3 .p .~ .  
"Contradictions de c lasse  dans l e s  soc ié tés  l ignagères" , Dialect iques,  Z0.21, 
1977, Par is .  



5. Espace îerr.2iil e t  pos i t ion  dans l a  s t r u c t u r e  j?r.oductive - ,-- 
Une analyse de l ' o r i g i n e  du père ( sec teur  e t  p o s i t i o n ) z ' f a i t  apparaTtre 

que l a  majori té  d 'en t re  eux appart-iennehrau sec teur  agr icole;  plus  de 75% 
dans l e  cas des chefs de GD du sec teur  e j i d a l  e t  un peu plus de 50% pour les 

chefs qui n'asTsrTiennent pas 2 ce secteur .  S i  l ' o n  considère l a  pos i t ion  

occupationnelle,  l ' o r i g i n e  des chefs des GD du sec teur  e j i d a l  i n s t i t u t i o n n e l  

est encore plus  différenciée:  58% de l e u r s  pères sont e j i d a t a r i o s  e t  17% 
s a l a r i é s ,  même s i  dans ce dernier  cas il pourra i t  s ' a g i r  de pères plus  âgés 

qui avaient é t 6  mployks dans l e s  haciendas ( v o i r  tableau 5 ,  annexe B). 

- -- 

Pour ce qui e s t  des chefs de GD d u  secteur  e j ida l  indépendant, l e u r  or i -  

gine e s t  égale=lmt t r è s  diverse:  l e s  pères des p a r c e l l a i r e s ,  catégorie  5 ,  
é t a i e n t ,  pour l a  p lupar t ,  des t r a v a i l l e u r s  agr icoles  indépendants, alors que 

ceux de l a  catégorie  des autonomes, branche d iss idente  du secteur  e j i d a l  ins- 

t i t u t i o n n e l ,  é t e i e n t  en majori té  des e j i d a t a r i o s .  

Mais c ' e s t  dans l a  cat6gone:des chefs des GD journa l ie rs  que l ' o n  ren- 

contre  l ' o r i g i n e  soc ia le  la plus, hétérogèn%: 30% seulement de pères  e j i d a t a r i o s ,  

27% de t r a v a i l l e u r s  agr icoles  idde'pendants e t  14% de s a l a r i é s .  

r i s a t i o n  des chefs enquêtés daqs ces groupes est effectivement l i é e  

gine soc ia le  du ?&e, il ne fau t  pas oubl ie r  pour autant  l e s  e f f e t s  possibles  

S i  l a  proléta-  

l ' o r i -  

de génération e t  de rang famil ia l .  

l e  secteur  e j i d a l  sont pour l a  plupart  d'âge avancé (48 ans en moyenne) e t  

q u ' i l s  ont pu probablement bénéf ic ie r  du f a i t  que l ' i n s e r t i o n  dans l e  sec teur  

e j i d a l  é t a i t  plus  f a c i l e  5 lJépoque de l a  d i s t r i b u t i o n  des t e r r e s .  

Rappelons que l e s  chefs enquêtés dans 

Par contre ,  ce t  argument n ' e s t  pas opéra to i re  pouï l e s  chefs de l a  caté- 

gor ie  4 ,  e j i d a t a r i o s - j e u n e s  qui vendent l e u r  force de t r a v a i l  e t  qui ont la 

proportion la, plus importa? ,e ,de p&es e j i d a t a r i o s .  

catégorie  que l ' o n  renconiha , l a  plus  gramle proportion de GDE comprenant des 

membres de l a  f m i i l e  d 'or igine e t  c o l l a t é r a l e .  

l e s  pères de ces chefs sont encore en v i e  e t  sont l i é s  exclusivement à l ' a c t i -  

vite'  de l'henn%quen, a l o r s  q& l e u r s  f i l s ,  chefs des GD, peuvent e t  souvent 

doivent vendre leur force de t r a v a i l  t o u t  en p a r t i c i p a n t  de l ' a c t i v i t é  de 

l'hennequen. 

C'est de plus  dans c e t t e  T; . 
! 

On peut donc supposer que 

L 
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-n sn ce qui concerne 13 p s i t i o n  des f r è r e s  des chefs e j i d a t a r i o s  plus * 
jeunes (ca tégor ies  3 e t  b ) ,  on compte une majori té  d 'e , j idatar ios  

pendant une proportion importante de salariés ( 2 3 $ ) ,  

des chefs journa l ie rs  ( 7 )  l e  sont également dans 42% des cas ( v o i r  t ab l eau  6 ,  
annexe 3 ) .  

des m s b r e s  de l a  famille ( l e  père dans l a  plupart  des c a s )  qui déterminera 

3 
l a  t r a j e c t o i r e  soc ia l e  de sa descendance.- 

avec ce- 

Par contre,  l e s  f rères  

Ainsi ,  p lus  que l'âge, c ' e s t  un c e r t a i n  accks l a  t e r r e  de l ' ~ ?  

k, 
J I  

28 / 
- + :  *- '-.+C .. - -. ~ + - (:&+ \+-- 

III. Conclusion. 

11 r e s t e  sans aucun doute d 'au t res  questions 2 résoudre concernant ce 

s u j e t .  

de l a  famille (d 'o r ig ine  ou c o l l a t é r a l e )  c o n n a i t  les m ê m e s  conditions de re- 

croduction soc ia l e  que c e l l e s  du chef enquêté, ce  qui r e f l è t e  indirectement 

l ' h p r t a n c e  du modèle étendu eo-résident ie l  ou d ' i n t e rac t ion  e t  l ' i n t e n s e  

réseau de r e l a t i o n s  m i s  en place.  

Notre hypothèse cependant se confirme: une fo r t e  proportion des menbres 

t 

Les  r é s u l t a t s  présentés  renforcent également d'autres in t e rp ré t a t ions :  

l a  f o r t e  ré ten t ion  de l a  population des GD enquêtés n ' e s t  pas uniquement li- 

nitGe aux membres de ces  GD n i  à l e u r  composant nuc léa i re  de descendance, 
";. gcis I L.%m 

-'elle p a r t i c i p e  dN mode d 'organisat ion économique, soc ia le  e t  cul turelLe 

s u i v i  par  p lus ieurs  générations.  Lr espace é l a r g i  de l a  f.mille cons t i tué  par 

ces :&.érations e t  l e s  r e l a t i o n s  qu ' e l l e s  é t a b l i s s e n t  do iven t , cons t i t ue r  l e  

sch.&a d i r ec t eu r  de l ' ana lyse  de l a  reproduction s o c i a l e  en oeuvre. 

Dans ce  document, nous avons voulu mettre l ' a ccen t  swl ' importance de - 
l ' e f fe t  de l a  t r a n s i t i o n  démographique dans les  s t ruc tu res  des GD de l a  so- 

c i é t 6  Yucatèque, t r a n s i t i o n  qui se t r a d u i t  par  une m'últ iplication des compo- 

sants nucléaires  qui cons t i tuent  ce  que nous avons appelé 1 ' espace familial .  

Dans une soc ié té  oÙ, é tan t  données ce r t a ines  condi t ions de reproduction, l a  

nuc léar i sa t ion  r é s i d e n t i e l l e  n'equivaut pas  2 une nuc léar i sa t ion  de l ' espace  

f m i i i z l r s i s  bien au  ccrnti-aire 

nouvewx réseaux de r e l a t i o n s ,  il semblerkit important d'appréhender ces  reLz- 

LlGZs' s3cisles. 

-- ,Y ---- - - I  

I 

son klargissement e t  2 l a .  cons t i t u t ion  de 

L .  

Bous axons essayé da "s i tuer"  de manière encore aproximat ive  les  zhe f s  

des 2cz:F:osants p a t r i l i n é a i r e s  de ce t  espace, l e s  uns par rapport  aux autres, 

qur,m & l eu r  pos i t ion  géographique e t  l e u r  p s i c i o n  dans l a  sxructure  soc ia l e .  

.. 2~:"f.'iy~;;-:~:jon de ce 
7 

zp~mxîrmcîon .  T1 CG 
1.- zl.cx>re cle Pt-5:'25 +t l,'-L?, d.: CI ' . -  

ElGmrnzs pour une deuxième approximation de l a  mobiiicd s3cid-c ' .  
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1 
I Cela r e s t e  b ien  in su f f i s an t .  

individus dans l e u r  espace r6sidentiel"ét  s o c i a l  l e  p lus  immédiat, à szvo i r  

l e u r  groupe domestique r é s i d e n t i e l ,  - pour pouvoir ensu i t e  dél imiter  l ' e space  

f a m i l i a l  r ée l  dsns lequel  i l s  se  s i t u e n t  e t  nouent des r e l a t ions  avec d ' au t r e s  

individus ou d'  au t r e s  groupes. Al le r  au-delà des r e l a t i o n s  de production, 

e t  considérer  dans tou te  son appleur l a  na tu re  des r e l a t i o n s  qui l i e n t  l e s  

individus d'un même espace familial ,  s i g n i f i e  également i d e n t i f i e r  l a  f ami l l e  

copme l ' u n i t é  r é e l l e  de s o c i a l i s a t i o n  e t  de r ec réa t ion  des conditions de re-  

production des individus,  e t  non pas uniquement comme l ' i n s t ance  médiatr ice  

des r e l a t i o n s  e t  des pra t iques  soc ia l e s .  

11 f a u t  avant t o u t  connaî t re  l ' h i s t o i r e  des 

i il 
1 

I '  
i 

, 


