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LA COMMUNAUTÉ DANS L'ESPACE 

PAYSANNES AU PÉROU 
DE REPRODUCTION DES FAMILLES ..-' 

Mnrguerite Bey' 

L'analyse des comportements des familles paysannes recouvie une pdriode d'une 
trentaine d'anndes, durant laquelle les communaut6s subissent des transformations rapides du 
fait de l'importance accrue de deux phenombncs : I'bducation scolaire et la mon0tarisation de 
I'konomie paysanne, qu'accompagne l'ouverture de la communaut& 1 l'espace extdrieur. 

L'analyse des changements konomiques et sociaux dans la communautd repose $ur la 
signification de ces facteurs pour une reddfinition de l'organisation collective et, au-delb, du 
cadre de vie des familles paysannes. L'etude des stratbgies que ces dernieres d6veloppent 
pour amdliorer leurs conditions d'existence montre B la fois que la reproduction familiale ne 
d0pend pas exclusivement de l'organisation communale et que In communout0 demeure un 
repere social et economlque pour ses membres. C'est la dialectique des intbrats individuels et 
collectifs qui impose une dynamique de dbveloppemcnt 1 la communaute. 

Mots clfs : Plrou, Andes centrales, coniniunauti paysanne, changement social, lduention, 
tconomu familiale, stratégies Jamiliales, développement rural. 

Resumen 
LA COMUNIDAD EN EL ESPACIO DE REPRODUCC16N DE LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS DEL PERÚ 
EI objeto de este texto es el estudio del cambio social en Ia comunidad campesina. 

La investigación se hizo en dos comunidades de los Andes centrales del Perú, en un valle 
cercano a la capital. 

EI aniílisis de los comportamientos de las familias campesinas cubre un período de 
unos treinta años, durante los cuales Ias comunidades viven transformaciones ripidas por la 
importancia credente de dos fenómenos: la educación escolar y Ia monetarización de la 
economía campesina, acompafiados por la apertura de la comunidad al espacio exterior. 

... 

Résumé 
L'objet de ce texte est I'dtudc du changement social dans la communaute paysanne. 

La recherche porte sur deux communaut6s des Andes centrales pbruvicnnes, dans une vall6e 
proche de la capitale. 
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El análisis de los cambios económicos y sociales cn la comunidad se basa en el 
significado de estos factores para una rcdefinicibn dc la organizacibn colcctiva y del cuadro 
de vida de Ias familias campesinas. El estudio de 13s estrategias que &tas implcmentan para 
mejorar sus condiciones de existencia muestra a la vcz que ia reproducción familiar no 
depende solamente de la organización comunal y que Ia comunidad sigue sicndo una 
referenda social y económica para sus miembros. Es la dialfictica de los intercses individuales 
y colectivos que impone una dinimica de desarrollo a la comunidad. 

Pdabras claves: Perú. Andes centrales, comunidad campesina, cambio social, educucidn, 
cconomh fumiliilr, esfmtegias familiares, desarrollo rural. 

Abstract 
THE COMMUNITY I N  THE REPRODUCTION SPACING OF THE PERUVIAN 
RURAL FAMILIES 
The purpose of this document is the study of social changes arisen in community rural 

life. Such investigation was performed in two communities of the l'cruvim central Andus, in 
a valley next to the capital. 

The analysis of rural family behavior covers a thirty-year pcriod, whcre the  
communities experienced an enduring evolution because of the increasing importance of two 
phenomena: school education and the monetization of the nation's economy, leaded by a rural 
openness to the outside world. 

The analysis of economic and social community changes is based un the significance 
of these factors on re-defining a collective organisation, and the life conditions of the rural 
families. The study of strategies implemented by them, to improve their live condition, reveals 
at the same time that the family reproduction depends not only from a community 
organisation, but also corroborates that the community remains a social and economic 
reference to each of its members. The dialcctic of individual and generai interest a~sesses the 
the community with development dynamics. 

Key words: Peru, central Andes, rurd  community,  cia al change, educatidn, family econonry. 
family strategies, rural dcwlopmcnt. 

INTRODUCTION 
Ce texte se propose d e  mettre en rcgard l'organisation communale et la 

dynamique des familles paysannes dans un contexte de changcmcnt social. Sur la 
base de données d e  terrain recueillies dans des communautfs de  la province de  
Yauyos, dans le département d e  Lima (l), nous observerons une interpénétration 
croissante entre ville et campagne et nous analyserons des  comportcmcnts 
caractérises par la proximite d e  la capitale (2). Pour étudicr les pratiques familiales, 
il faudra nous dégager d e  certains concepts tels que ceux d e  "paysan" (cf. Mcndras, 
1986), de  "communauté paysanne", d e  "stratégies d e  survie" et observer la 
communaute comme une option parmi d'autres dans ce que nous appellerons les 
strategies d e  reproduction familiale. 

(1) La recherche sur le terrdn s'est rfdis(.e de 1986 H 1988. Durant la premGre a", j'ai bhufinh 
de l'appui fmanaer de I'ORSTOM et de l'encadrement du prulet "l'olitiqucs agraires et strat6gieb paysannes 
dans la haute vallee du Caitete". 

o) U est utile de remarquer que nos observalions sur la haute vaIlCe du Cafiete sont applicables JUX 
dgions andines se trouvant dans le rayonnement d'une grande villc. 
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Depuis la réforme agraire, la communauté andinc est passbc au centre des 
réflexions sur la problématique agraire. Cardicnnc des traditions, creuset du  savoir- 
faire paysan, elle est aussi considfrfe par l'administration nationale ainsi que par 
nombre d e  chercheurs comme l'institution par excellence capable d e  garantir la 
"survie" d e  ses membres (Gonz5les d e  Olarte, 1986; lguiiiiz [ed.], 1986; Cdmcz, 1986). 
Ces considérations ne sont pas cxcmptcs d'iddologie. Le fait de reconnaître dans 
l'organisation en communauté une "stratégie d e  survie des économies pauvres" 
entérine un  etat d e  pauvreté, dû non seulcmcnt aux ressources d u  terroir andin mais 
aussi i une expérience séculaire de  marginalisation de la part de  la société nationale. 
S'il est incontestable que l'organisation d e  familles en communauté permet 
d e  maximiser les bdnéfices de  leurs maigres ressources, ceci n'cmp5chc nullement 
que chaque famille développe des stratfgies divcrsifidcs. D'aillcurs, ceux qui prônent 
les capacités de  développement de  la communauté (3) ne peuvent que constater 
le flux incessant des masses paysannes vcrs la ville. La prbdominancc dcs ctudcs 
d'économie paysanne a éloigné d e  considfrations touchant au  caractfire cnglobant 
ou marginalisant d'un certain type d e  socidtf, dans laqucllc chacun vise, selon ses 
moyens, une reproduction sociale : au-deli de  la satisfaction des bcsoins matfricls, 
il est tout aussi ndccssaire de satisfaire dcs bcsoins symboliques, de  se situer 
socialement dans la sociftd. C'est pourquoi nous emploierons de  prfffrcncc 
le concept d e  stratdgics d e  reproduction, car il fait appel i Ia complcxitd des relations 
entre les conditions matéricllcs de la reproduction familiale et Ics facteurs abstraits 
tels que dfsirs, représentations, attitudes ou valcurs. Ce concept nous engage donc 
dans une perspective dynamique. La communauté signifie une situation bloqude ; 
les familles tentent donc de  s'en dfgagcr en recherchant des solutions individuelles. 

Une fois établies ces prdcisions prfliminaires, comment expliquer 
la dynamique des  paysanneries andines ? L'fpoque coloniale, la pdriode 
républicaine, la reforme agraire enfin, ont suscité, chacune ?i sa manibrc, un 
processus d e  déstructuration-restructuration (Fonseca & Mayer, 19Ms). Chaque 
Qpoquc a eu son cortbgc d c  transformations dans IC monde paysan ; les anndcs 60 ont 
vu s'acchl6rcr ce processus de  changements : IC développement du réseau routier 
et la multiplication dcs fcoles et collbgcs en milieu rural, pour ne citcr que ces deux 
phénombnes, ont eu une incidence majeure sur les changements sociaux que nous 
observons aujourd'hui dans une grande partie des Andes pfruvicnncs. 

Dbs notre premier contact avec des comuneros nous ne pouvions qu'ttre 
frappee par la 'faible valorisation du  mftier d e  paysan. Parallblemcnt a ces 
representations, l'espoir que Ics enfants aient un meilleur sort est aussi général que 
l'inquiétude devant le vieillissement de  la population villageoise, annonciateur 
du  dépérissement de  la communauté. Malgré tout, chacun revendique par-dessus 
tout son appartenance a sa communauté. 

Dans cette courte rdflexion, nous tenterons d e  comprcndrc ce que significnt 
ces contradictions apparentes. Nous verrons comment la loi intcrprbtc IC sens et le 
rôle de  l'institution communale ct comment les comuneros pcrcoivcnt, eux, leur 
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(3) En opposition aux marxistes-léninistes qui, eux, prfdiscnt l'absorption de I'Gconomie paysanne 
par le systbme capitaliste, donc, i terme, Ia disparition de la communnuti.. Voir i ce sujet les nombreux 
d6bats qui debuten1 avec In polemique entre LA. Sanchez 01 J.C Mariitcgui dans les annbcs 20, et re 
pursuivent, dans les annis 70, autour de H. Mdcttn  (1978) et C. Arambuni (1979). 
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espace socio-géographique. Nous obscrvcrons ensuite comment Ics rapports avec 
l'exterieur s'intensifient et contribuent h un changcmcnt profond dans Ics valcurs 
paysannes. Nous analyserons enfin les rapports cntre les stratégics familialcs 
de  reproduction et la nfcessité d e  rcproduction de  la structure communalc, ainsi que 
leurs implications dans le processus de dévcloppcmcnt d u  milicu rural. 

I. LE TERRITOIRE : LIEU DE CRISTALLISATION DE L'IDENTITB COMMUNALE 
1. Territoire communal et activitt agricole 
Que signifie la notion de  tcrritoirc ? Cettc notion fait référence b un droit 

légal, tout autant qu'a dcs pratiques d'appropriation dc  I'cspace collcctif par scs 
occupants ; elle implique aussi dcs rapports avcc l'cspacc cxtfricur, rclayh par dcs 
liens familiaux ou d e  voisinagc, par IC march6 dcs bicns ct du travail, par I'dcolc, par 
les indispensables démarches administrativcs. Le tcrritoirc de la communauté cst 
défini légalement comme IC périmbtrc occupé par la communautf - cn tant qu'institu- 
tion regie par des regles préciscs - pour loger scs habitants ct pour y pratiquer lcs 
activités agricoles et d'élevage, qui sont entcnducs commc Ics activitfs caractfristi- 
ques descomuneros (Voir la Ley General de Cornunidades Campesinas No: 23656, 19871. 

En dépit de  ces restrictions, l'activité "paysanne" déborde Ics limites 
de  l'agriculture. Les activités salarifcs sont loin d'0trc rfccntcs dans IC milicu paysan 
et, si l'on ne trouve pas unc véritable sp6cialisation d u  travail, il existe dcpuis 
longtemps des paysans qui offrent dcs scrviccs payants dans lcur communauté (tcl 
est le cas des boulangcrs, fcrronicrs, maqons (4) ou qui rfaliscnt des migrations 
temporaires vers les haciendas ou Ics ccntrcs miniers voisins. Sans compter 
la pratique immémoriale du troc, les activitfs commcrcialcs, dans lcur diversité, font 
Qgalement partie dcl'emploi du  tcmps dcs paysans et occupcnt unc place importante 
dans l'ouverture de la communautf h son cnvironncmcnt social. Lcs prcmicrs 
mariages recensés avec des individus extarieurs 21 la communautd indiqucnt que ccs 
derniers &aient des commerçants ou dcs mcmbrcs de famillcs allifcs par dcs accords 
privilfgik d e  commerce ou de  troc. 

L'espace socio-géographique dcs paysans ne pcut donc pas etrc rfduit b la 
notion de territoire qui, elle, rcnvoic h unc qualité juridique life h l'appropriation 
d'un espace physique. Cet cspacc fait appcl h dcs pratiqucs, dcs rcprdscntations, des 
valeurs ; enfin, A tout un imaginaire relatif iì cct cspacc (Chombart dc  Lauwc, 1979). 
S'il est vrai que celui-ci rccouvrc cclui dc la communauté - ct pour autant, il cst 
essentiel d'en analyser les composantcs pour comprcndrc Ics processus 
d'appropriation -, il apparaît égalcmcnt qu'il cn dfpasse Ics limites pour s'ftcndrc 
h ce que nous appellerons un espace de  rcproduction. Ccrtcs, I'cspacc communal cst 
persu comme le lieu de  rffércnce, l'espace vécu dans sa subjectivité comme objct 
d'identification. Parallèlement, la participation dans un espace social plus vaste 
permet au milieu paysan de  s'ouvrir sur le rcstc de la société nationale pcrquc, clle, 
comme "moderne". 

-- 

(4) Aulant d'adivit& habituellemen! associbes i la d6finition de paysan. 

i 
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Ces prémisses sont nécessaires pour planter IC d&or dans lcqucl évolucnt les 
acteurs sociaux. Du point de vue d c  I'ftude dcs rcprfscntations et dcs stratégies. 
paysannes, il est primordial d'ftablir les limites dc l'identité collective ct ccllcs 
de  I'idcntification avec la sociétf nationalc (5). 

... 
2. L'appropriation f o n c i h  du territoire communal 
L'étude des formes d'appropriation du  tcrritoirc communal cst un instrument 

privilegié pour accéder la connaissance de la formation d'unc identité collective. 
Toutes les communautés n'ont pas suivi le meme processus de  formation 
et d'évolution. Les exemples de  Casinta et d e  Tomas dans la vallée du CaRcte, en 
dépit de leur proximité physique, illustrcront ccttc diversité de situations. 

Sans nous engager dans un historique dc la communauté andine, rappelons 
seulement qu'h l'époque colonialc, le pouvoir 1Bgislatif a entfrinf IC droit 
d e  proprieté des communautés sur leur tcrritoirc, dont la défense sera l'action la 
plus déterminante pour l'établisscmcnt dc  rclations avcc l'cnvironncment social. 
En effet, la proprifté collcctivc de  cc tcrritoirc ftait la sculc garantic dc rcproduction 
d e  ses occupants. Lcs transformations spatialcs provoqufcs. par IC rcgroupcmcnt 
d e  l'habitat sous la Colonie ont impliqué ir lcur tour des changcmcnts profonds dans 
la composition des populations villagcoiscs, dans l'organisation de la production 
et de  l'administration locale. Elks ont aussi f tb propiccs h la colonisation de tcrres 
basses jusque-1% laissécs en friche, ce qui scrait IC cas dc  Casinta (6). 

En effet, Casinta a été créf h la fin du dix-huitisme sibcle grjce h la 
réhabilitation d'un ancicn canal d'irrigation. Ccttc initiativc individucllc a pymis  
une appropriation privdc dcs tcrrcs basscs dc la communautf d c  Pampas, 
contrairement au systbme foncier en vigucur dans la communautd-mbrc, où Ics tcrrcs 
Qtaient - et sont toujours - attribufcs aux famillcs par la communautf. Cc rfgime 
d e  possession privfe sera ensuite légitimé par la Constitution de 1920. Au milicu du  
vingtihmc siècle, la situation foncibre dc  Pampas commcnce a devenir critique. 
La croissance dfmographique a obligé B mettre dc  nouvcllcs tcrrcs en usage et IC 
contrôle de  la distribution de l'eau d'irrigation devient plus strict. Le groupe formé 
par les habitants de  Casinta est soumis h un choix entre ses droits sur les terrains 
communaux de  Pampas et ceux qu'il occupe dans Ics terres basscs. II va alors opter 
pour une séparation d e  la communauté-mère, en rcvcndiquant des tcrritoires 
appartenant b cette dern i th .  Le plus important dans cet affrontement est que Casinta 
choisit ce moment pour solliciter sa rcconnaissance officicllc comme communaute 
paysanne. Mais en sous-entendant que Casinta n'est pas une communauté h part 
entiere (elle n'a pas un tcrritoirc strictcmcnt ddlimité), Ics pampinos vont justifier, 
d'une part, sa carence d'autonomie dfjh admise pour l'irrigation ct, d'autre part, 
I'acces de certains pampinos h la propriété privée sur le tcrritoirc de  Casinta. 

. 

*' 

15) L'impartance de l'acteur soaal est mise en exergue par Touraine (1989). 
(6) Le mime phénomhe est observé par 1. Lusent (19S) dans le5 terre5 de fond de vdl8e du 

Qlancay. 
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Fig. 2 - Carte de dflimitation dcs communautfs paysanncs. Bassin du Cnfictc. 
(source: Veldsqucz, 1985 : 15) 
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L'histoire de  Tomás est rendue plus complexe cncore quc ccllc dc  Casinta par 
la multitude de  problèmes fonciers qu'elle a dû affrontcr. Communautd d'altitqde 
où, a l'inverse de  Casinta, ce sont les pâturages naturels des hauteurs qui sont 
le plus utilisés et convoités, et possfdant de plus un  sous-sol richc cn minerais, 
elle a dû combattre sur trois fronts, quelquefois simultanément. Avec lcs reducciones 
de Toldo, 'Tomás Ayllu" est rattaché ?I la communautf de Vitis ct sa population 
déplack 18. Le village d'origine de Tomás étant transform6 en centre minier, 
les tomasinos devront protfgcr leurs pâturagcs, loufs pour la plupart 8 dcs 
haciendas, contre l'accaparement des mineurs originaires de  contrfcs voisines. 
A I'issue des conflits succcssifs que cette situation a provoqufs, c'cst aux prdtcntions 
de communautés voisincs puis, à partir de la fin du  dix-ncuvibme sibcle, dcs 
haciendas d'élevage quc Tomás va devoir faire facc. Enfin, ccs dcrnibrcs fcront place, 
au  debut d u  siècle, à la puissante compagnie minihrc "Ccrro de Pasco Cooper 
Corporation", qui dcvicnt en quclqucs anndcs la plus grandc cntrcprisc minibrc 
et d'élevage dc  la rdgion. Aprbs avoir r c y  la rcconnaissancc dc son statut 
d e  communauté en 1927, Tomás dcvicndra capitale du district du mEmc nom cn 

I 1933. Cette consolidation institutionncllc, rfalisfc parallblcmcnt à un long procès 

de  fournir dcs arguments de  poids en dffcnsc du  tcrritoirc communal. 
opposant la communauté 8 un propriftairc tcrricn, avait pour principal objectif 

L.'ftude des conflits vfcus par les communautds est un cxccllent moycn pour 
connaître lcs points faibles de ccs institutions, mais aussi ct  surtout pour mcsurcr 
la capaaté de  chacune de  faire face aux attcintcs contre son intfgritf. Ccs conflits 
pour la terre mettent en exergue dcs flfmcnts importants pour la comprfhcnsion dc 
la communauté et de son évolution (Boudon, 1979). O n  rcmarquc tout d'abord que 
la possession d'un tcrritoirc fondc l'identité du groupe qui l'occupc et quc la dffcnse 
d e  ce territoirc, c'est-3-dirc de  l'accbs de chacun i unc portion lui assurant 
sa subsistance, justifie la solidaritd de tous Ics mcmbrcs dc  la communauté. 
Par ailleurs, la confrontation du  groupe avcc dcs actcurs extfricurs implique 
l'intervention d'une mfdiation institutionncllc, portcusc dc  la rbglc ftablic par 
la collectivité. Dès lors que la communautf sc trouve confrontfc dcs Clfmcnts 

la personnalité morale du  groupe. Dans cc cas, les sujets choisis pour rcprfscntcr 
les intbrëts d e  la communautf sont Ics plus instruits. 

1 

I 

, extérieurs, elle fait intervenir ccttc instancc institutionncllc dc  mfdiation, garante dc 
1 

! 

i 3. L'organisation de l'espace productif 
La superficie d u  tcrritoirc dc Casinta est de  595 hcctarcs, dont 142,6 

bén6ficient d u  systbmc d'irrigation. I1 faut prfciscr quc dans unc zonc climatique oÙ 
la sécheresse est un factcur rcstrictif, la capacitf d'irrigation cst un flfmcnt 
determinant pour l'utilisation dcs tcrrcs. Mais ccttc supcrficic sc trouve cncore 
réduite pour Ics casintanos : 35,5 hcctarcs sc trouvent cn possession dc  45 pampinos. 
En 1954, IC rccenscmcnt dc  la population dc Casinta, fourni pour obtenir 
sa reconnaissance comme communautf, faisait ftat dc  100 famillcs. Soit cc chiffre 
a ét6 enflé pour répondre aux cxigcnccs dc la loi, soit il signifierait qu'ici aussi, 
la croissance dfmographique, gfndralc depuis les annfcs 30, sc ferait sentir. Mais cn 

I 
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1986, le registre d'flcctcurs de Casinta nc comptabilisc plus quc 65 individus 
majeurs. Si l'on soustrait lcs rfsidcnts permanents hors de la communauté 
(au nombre de  81, nous obtenons, aprbs rcgroupcmcnt, 27 chcfs dc famille. 

Le régime de  proprifté privée (trbs infgalitairc) ct la saturation du marché 
des terres, auxquels il faut ajouter la scolarisation prolongfe dcs fils dc famillcs plus 
aisées, ont provoqué, durant Ics dcrnibrcs dfccnnics, un taux d'émigration flcvf (7). 
Sil apparaît claircment quc, dans lcs dcux cas ftudifs, la communauté est 
propriétaire légitime d u  territoire, nous avons vu quc lcs pratiques des casintanos 
remettent en question cette qualitf inhfrcnte au systbmc communal. Ccttc situation 
se traduit par un accès tres infgal à la propriftf, variant de  0,25 à 8 hcctarcs, avec 
11 comuneros sans terre. Ceci a favorisé le dfvcloppcmcnt du salariat combiné au 
mftayage, qui est une forme d'accès indirect h la tcrrc. Nos observations dc terrain 
nous ont permis d'estimer quc la catfgoric qualifidc de "pauvre" inclut Ics sans tcrre 
et les petits propriitaircs jusqu'a un hcctarc, soit 17 comuneros. Dbs quc la proprifté 
augmente, on ne peut plus parler qu'en tcrmcs dc proprifté familialc. C'est ainsi quc 
les plus "aisées" se distinguent par la proprifté dc  vachcs et dcs exploitations au- 
dessus de 3 hectares (ncuf familles). Entre ccs dcux cxtrcmcs, ncuf familles possSdcnt 
entre un et 3 hectares. 

Grossibrcment, la production se rfpartit cn trois catfgorics : la production 
d e  maïs dans la moya, zone intcrmfdiairc entrc Casinta ct Pampas, et, dans les 
parccllcs irrigudes autour du VilhgC, la production vivribrc (pommes dc tcrrc, blf, 
maïs pour l'csscnticl), principalcmcnt pour l'autoconsommation, qui rcculc devant 
la progrcssion dcs champs dc luzerne pour I'dlcvagc bovin laitier et, plus rfccmmcnt, 
dcs vergers dc  pommiers, ces dcrnicrs produits ftant dcstinfs au march6 dc  Lima. 

Avec 30 078 hcctarcs, Tomás cst l'unc dcs communautds dc Yauyos possMant 
la plus grandc L'tcnduc de tcrrcs, pour une  population stable d'unc centaine 
d e  famillcs. Mais cctte supcrficic doit Etre rclativisdc : d'abord, parcc qu'cllc se 
trouve dans unc zonc climatique pcu favorisL'c, la communautf nc possbdc que 
80 hcctarcs de terrains agricolcs SOUS pluic ct compte 2 000 hcctarcs non utili- 
sables (friches, lacs ct pcntcs rochcuscs ou cnncigfcs) dans la puna. Lc reste est 
constitué par des plturagcs naturels d e  qualitf infgale oÙ 14 290 camflidfs andins 
(10 262 alpagas et 4 028 lamas), 11 828 ovins, 818 bovins, 201 chevaux ct 95 äncs (8) 
se cdtoicnt, chaque troupeau familial sc trouvant sfparf dc  son voisin par une 
frontibre naturcllc connue de tous. L'USagC cxccssif dc  ces päturagcs indique quc la 
pression sur la tcrrc se fait ici aussi durcmcnt sentir. I l  faut ccpcndant souligncr 
qu'aucune limite n'est imposfe a la taillc dcs troupeaux. LCS plus grands 
propriftaircs (unc quinzaine possfdant cntrc 300 ct 600 tctcs, toutcs cspbccs mclfcs) 
disposent des plus grandes canchadas (9). Lc rcstc dc  la proprift6 animale cst reparti 
entre trcntc-cinq comuneros possfdant cntre 150 ct 300 tctcs, IC plus grand nombre 

- 
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(7) En 3972, dans Ia province de Yauyos, le flux migratoire &tait n8galif par rapport ?I 1961 (-21.058). 

(8) Selon le registre d'animaux de T o m b  : 1985 
(9) Superficie de piturages naturels dans In puna (i Tomas, au-dessus de 3500 mclres d'nltiludel 

dors que Lima m&tropolilaine gagnait 1.233.726 habilana Ccf. blalclta 6r Bardales, s/d. Vol.1 : 247). 

altribufe i un comuncro pour y &lever son cheptel c l  y construire mJison CI corrals. 
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possédant moins d e  150 têtes ou n'ayant aucune propridtd animalo. Pr6cisons que 
cette demibre catégorie regroupe principalement les vieillards, les femmes et les 
ouvriers des mines. En dépit des limitations spatiales au pituragc, depuis les ann& 
60, la communauté a crdd trois fermes communales d'ovins, d'alpagas et, rfcemment, 
de  bovins, toutes trois sur des sols particulibremcnt appropri& i ces esphces et qui 
avaient, par le passé, fait l'objet de litiges frontaliers. 

Les parcelles agricoles et les canchudas de puna sont attribufcs par l'institution 
communale A chaque comunero, selon un modi?lc qui a subi des transformations avec 
le temps : dfsormais, chacun en est possesseur 3 vie. En principe, chaque comunero 
a un droit d'usufruit sur plusieurs petites parcelles en terrasses amenagdcs situdes 
dans chacun des sept secteurs agricoles oÙ se pratique la rotation des cultures sur 
trois ans, suivie de  quatre anndcs de repos. Cette petite production agricole fournit 
quelques tubercules, gramin6cs et 16gunics secs i peine suffisants pour  
la consommation familiale. En outre, la proprihth collcctivc tics terres n'encourage 
pas des amdnagements sur les parcclles Familiales. Aussi, i l  n'est pas surprenant que 
certaines familles choisissent de ne pas faire valoir leur droit d'usufruit. La prcssion 
ddmographiquc ne se fera donc pas sentir aussi lourdement s u r  ce scctcur d e  
production que sur celui d e  I'dlcvage. R e m a r q u o n s  que par I C  passd, parents 
et enfants regroupaient leurs troupcaux sur la mtmc crlnchudu, tandis qu'h prcscnt, 
chaque comunero chef de  famille gbrc son propre cheptel. Ceci ne manque pas 
d'occasionner une plus grande pression sur la terre ainsi que des problcmcs pour 
l'organisation d e  la garde des animaux (d'oh l'emploi de plus en plus frequent 
de  bergen). 

Pour résumer ce point, qui s'avbrc d'unc grande complexitd, nous pouvons 
constater deux points de comparaison entre CJsinta et TomAs : tout d'abord, 
le rdgime d e  propridtd des terrains agricoles et d'6levagc est IC rdsultat d'un 
processus d'appropriation des terres par la comniunaut6 dont seule l'histoire peut 
rendre compte (la gcnbse de  la communautd, les ICgislations successives concernant 
cette institution et la destination - consommation versus march6 - des productions). 
En deuxibmc lieu, nous observons une diffthnciation paysanne sur la base de  I'accits 
aux ressources productives. Si la superficie des parcelles est plus aisCmcnt 
quantifiable A Casinta qu'A Tumcis (où tous les comuneros, a priuri, ont un droit 
d'usufruit fgal), il n'en demeure pas moins clair que dans les deux communautes, 
certaines familles s'attribuent, dans une lfgitimitd si.culairc, dc-s droits prioritaircs 
sur d'autres familles pour la jouissance de terrains plus vastes, plus productifs ou 
plus proches d e  points stratdgìqucs, tels que le village, la route ou un point d'eau. 

Les diffdrcntes formes d e  possession que nous venons de dbcrirc i Casinta 
et B Tomds vont se rdpcrcutcr sur des formes distinctes de  tenure de  la terre et 
d'organisation de  la production. Nous allons assister 5 une action rdciproquc et 

conflictuelle entre l'organisation familiale et IC systhmc foncier, chacun condi- 
tionnant l'autre. En effet, IC syst6me foncier est "l'expression contradictoire des 
pratiques sociales s'inscrivant dans l'espace cn vue de l'affecter 1 des usages et 
de  se l'approprier, et ainsi de  dominer l'espace d e  certains acteurs sociaux." 
(Crousse t al., 1Y86 : 22). Cette dffinition laisse entendre que Ics enjeux sociaux dans 
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la communaute sont insdparablcs de  la notion de  territoire. Une fois ddfini cet enjeu, 
il est plus aise d e  comprendre que les familles paysannes nouent des relations avec 
l'espace extdrieur à la communmtd, autant pour renforcer leur position sociale 
et économique au win d c  cette darnibrc que pour s'ouvrir des perspectives dans le 
"monde moderne". A cette fin, les liens avec la ville et l'instruction scolaire 
acquibrent une valeur instrumentale. - 
II. LES RAPPORTS AVEC L'EXTI~RIEUR 

1. Les facteurs d'ouverture i l'espace exterieur 
Identifier les conditions d e  vie actuelles des comuneros nous permettra d e  

comprendre comment les familles paysannes s'insitrcnt dans un espace social 
et Sconomique Clargi ct dans quel sens Cvolucnt les objectifs des familles selon leur 
position dans la socidtf communale. 

On observe avant tout une modification d u  rapport entre les hommes et la 
terre. La cause peut en être attribude à la conjonction de  plusieurs factcurs : des 
besoins monétaires accrus et une force de travail familiale rbduitc. Les aspects 
monCtaircs de  l'economie communale apportent des éldmcnts d'explication h ces 
changements. Dans les dcrnihres décennies, les relations marchandes se sont 
fortement ddvcloppfcs, aiddcs en cela par l'expansion du  rdscau routier (10) : 
apparaissent des productions spdcialcmcnt destindes au  marchd, rdduisant 
progressivement l'espace destin6 iiux cultures d'autoconsommation, alors que. dans 
le m6me temps, les rapports d e  production se mondtariscnt. La famille, quant 3 elle, 
tend B devenir nucléaire. II est pourtant difficile d'imputer la cause de ce processus 
B la seule péndtration d u  capitalisme dans les campagnes. En effet, l'importance 
croissante accorddc 5 l'éducation dans IC milieu rural explique en grande partic ces 
changements dconomiqucs. 

Dans les annees 60, IC dfvcloppcmcnt du systhme scolaire dans IC milieu rural 
va provoquer des changements profonds, aussi bien dans l'organisation des familles 
que dans celle des communautfs (11). Face B la "question fducative", les 
communautfs d e  Casinta et de Tomfis se trouvent difffrcmmcnt armdes. Casinta se 
caractdrise par un habitat regroup6 dans un village, lequel ne dispose que d'unc 
école primaire. L'instruction primaire ne pose donc pas d c  problbmcs insurmontables 
A l'organisation familiale d u  travail. En revanche, la poursuite des dtudcs entraîne 
ndcclssaircmcnt l'bmigration des jeunes. Dans ces conditions, l'entretien d e  relations 
avec des parents émigrés devient stratdgiquc, surtout pour les familles ne pouvant 
elles-mêmes assurer l'installation de leurs enfants en ville. Quant 3 celles qui en ont 
les moyens financiers, elles n'hdsitcmt pas A investir dans l'intallation de  leurs enfants 
en ville, même si la consolidation d e  cette seconde rdsidcnce ne se realise que 
progressivement. Les tomasinos se trouvent dans la situation inverse : Ics cours 
d u  niveau secondaire sont dispcnsiis dans IC village, mais la majorit6 d e  la population 

' 

. 
: 

I' 

(10) A laquelle, pri.cironr-le. le dynamisme des comuneros a luriement contribuf. 
(11) Un ouvrage collectif &di16 par C. Alberti et J. Coller ddvcloppe celle problhat ique (Aiberti Sr 

Coller, 1977). 

L 
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développe ses activités dans la puna voire hors de la communautf (Tomds coppte  
beaucoup de travailleurs dans Ics mincs voisincs) et nc trouvc aucun avantage 

résider en permanence dans IC villagc. Pour fairc facc 3 ccs circonstanccs, les 
paysans doivent réorganiser leur emploi d u  tcmps 3 tcl point que certains optcnt 
pour scolariser, voirc installer lcurs enfants à Huancayo (12) , où cxistc un rfscau 
économique auqucl ils participcnt ddji, plutbt quc dc rforicntcr lcurs activitds vcrs 
le village. 

Indépendamment de  chaque situation dconomiquc, la scolarisation dcs enfants 
va déterminer lcs objcctifs poursuivis par lcur famillc. Dhs lcur entrfc B l'dcolc ct au 
fil d e  leur progression dans les étudcs, les enfants conditionnent un certain nombre 
de  comportements économiques : l'aspcct le plus visible consistc dans lcur retrait 
(de plus en plus absolu) de  l'unitf de  production ct la durfe variablc de  lcur abscncc 
dans les activités productivcs, allant dans certains cas jusqu'i lcur abandon dffinitif 
de l'exploitation familialc. Dans un milicu oÙ la famillc nucldairc cst prddominantc, 
cette situation entrainc dans tous les cas une fortc diminution dc la main-d'ocuvre 
familiale, Un autre factcur d'importancc est quc la scolarisation dcs enfants signifie 
des dfpenscs monftaircs suppldmcntaircs pour l'dconomic familiale. 

Pour fairc facc 3 ccs nouvcaux bcsoins, l'unitf domcstiquc va devoir s'cngagcr 
dans un certain nombrc d'activitds fconomiqucs, tout cn tichant dc maximiser 
l'usage de la force de  travail familialc, afin d'bitcr Ics ddpcnscs mondtaircs dans 
ce domaine. Dans bicn dcs cas, I'agriculturc ct I'dlcvagc n'acquihrcnt un rfcl intfrSt 
que s'ils pcuvcnt constituer un complfmcnt monftaire aux rcvcnus familiaux. 
En valorisant les activitfs d'un point dc vuc monftairc, la prioritf donndc i ccrtaincs 
productions et l'organisation du  travail familial sc trouvcnt modifidcs : 
la diversification dc  la production ct la pluriactivitf vont alors constitucr IC motcur 
de  l'fconomie familialc (13). L'organisation du travail, Ics choix dc  production, 
la diversification dcs activitfs dans ct hors dc la communautb sont autant dc  
variables conditionnfcs par le nombrc dc  mcmbrcs actifs dont disposc chaquc 
famille, ses rcssourccs productivcs ct scs besoins mondtaircs qui, eux, varient sclon 
l'étape du cycle vital de  la famille. 

C'est ainsi que l'on peut cxpliqucr lcs contrastcs obscrvds dans ICs  champs : 
l'intensification d e  l'agriculture dans ccrtaincs parccllcs, accompagnec dc  paquets 
technologiqucs modcrncs, la diminution des rcndcmcnts dans d'autres scctcurs (duc 
en partie & l'abandon du  systLme d e  rotation dcs culturcs avcc jachbrc) et mSme 
l'abandon de ccrtaincs zones, gfnfralcmcnt Ics plus 6loignfcs du  villagc. Dans Ics 
secteurs d'élevage, la dégfnfrcsccncc dcs tcchniqucs (commc l'incapacité 
de contrôler l'invasion de  mauvaiscs hcrbcs) a dcs cffcts cncorc plus visiblcs. Dans 
de  nombreux cas, l'flcvagc cst dcvcnu unc activitf cxtractivc dc  moins cn moins 
contrölfepar ICs flcvcurs, qui cmploicnt dcs bergers pour Ics rcmplaccr tandis qu'ils 

+ 

(10Notons que le retrait des enfants du coll2ge est un moiif de cunni1 enire la communautf el  ses 
membres lacommunau16 pouvant pousser Ia sanction jusqu'i leur retirer b&nCfice des lerrains communaux. 

(13) Nous ne nions pas l'importance des cultures vivrii.res d'autoconsommation, mais nous 
obscrvons q ~ c  cellcs-ci ne sont mainlenues que dans la mcsurc oh elles ne renlrcnl pas en comp6tition avec 
une rcliviléplus rentable. En témoignunl l'abandon do lcrrcs pluvialcs 6loign6os du villagc c l  la substitution 
de productions d'autoconsommation par des pruductions marchandes sur lus lcrrains irrigues. 
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se consacrent eux-mSmcs & d'autres activitds lucrativcs. Visiblcmcnt, il nc suffit plus 
d'être "un bon élcvcur" ; Ics activitfs commcrcialcs, plus proches dc I'univcrs urbain 
sont davantage valorisfes. Dans la mcsurc où lcs rcssourccs sont indgolemcnt 
réparties (en quantité et cn qualitf) cntrc Ics famillcs comuneras, Ics plus pauvrcs 
ainsi que les nouvelles générations de comuneros doivent se contcntcr dc  tcrrcs dont 
la productivité a baissé, et rcncontreront dans l'fmigration unc solution de plus 
en plus attrayante. A son tour, ccttc altcrnativc va provoqucr une diminution dc la 
main-d'oeuvre disponible dans la communauté ct rcnforcer ainsi ICs tcndanccs dfjà 

A côté dcs comportcmcnts économiqucs des unitfs de production cn rfponse 
aux besoins éducatifs dcs enfants, les famillcs vont dfvcloppcr, 3 l'fgard de  lcur 
communauté, des comportcmcnts diffdrcnts sclon lcur position sociale et 
économique. Nous avons vu quc la communautf ne fournit pas Ics mSmcs avantages 

Casinta qu'a Tomds. Nous pouvons malgré tout obscrvcr quc l'organisation 
communale est aussi nfccssairc aux famillcs pauvrcs qu'aux famillcs aisfcs. 
Ces dernibrcs, en diversifiant lcurs activitfs par-dcll m6mc Ics frontibrcs dc  la 
communauté, semblent se trouver dans un rapport moins dfpcndant 3 l'ig ard dcs 
ressources collectivcs, y compris dc la forcc dc  travail, puisqu'clics pcuvcnt se la 
procurer, y compris hors d e  la communautf, moyennant dcs salaircs plus flcvfs. 
Pourtant, l'organisation économique des riches commc dcs pauvrcs sc trouve 
dfterminCc, 3 un momcnt ou 3 un autrc, par l'accbs 3 ccs rcssourccs (14) et pat lcur 
potentiel d'utilisation. 

opérantes. ,. 

2. Changements dans les valeurs paysannes 
Aprbs un rapide survol dcs possibilitfs matfricllcs dc  production ct dc 

rcproduction dans la communautf, il cst ndccssairc d'fvoqucr B prdscnf. lcs 
aspirations dcs comuneros cn cc qui conccrnc lcur vie ct cclle dc lcurs enfants. 
Nous tcntcrons ici dc  montrer quc les objcctifs dcs famillcs paysannes nc sc rdduiscnt 
pas h assurcr leur subsistance, c'cst-3-dirc, dans la tcrminologic marxiste, lcur 
rcproduction simple, mais quc chacune cffcctuc dcs choix conditionnfs par sa 
situation matfricllc ct scs convictions idfologiqucs (Bcy, 1990b). 

Nous voyons tout d'abord quc Ics membres dc  la communautf nc sc trouvcnt 
pas tous sur  le mBmc picd d'fgalité : I'ftapc du cycle vital dans laqucllc sc trouve 
chaque famille, la taillc de ccllc-ci, le nivcau d'fducation du chef de famillc, 
la quantité et la qualitf dcs rcssourccs dont disposc chaquc unit6 dc  production, Ics 
activités complémentaires auxqucllcs se livrent certains mcmbrcs de la famillc sur 
place et la proportion de membres émigrfs, tcmpornircmcnt ou dffinitivcmcnt, sont 
autant de  facteurs de differcnciation sociale. Ccs difffrcnccs sc trouvcnt 3 l'origine 
d e  conflits d'intfrct, dont l'enjeu cst le contrblc du pouvoir communal. 
Parall&lcment, l'activité agro-pastorale a pcrdu, dans de nombreux cas, sa place 
centrale dans la subsistance dcs famillcs. Ainsi, IC contrdle dc I'cspacc foncier n'cst 
plus un  4Ement aussi décisif parmi ICs attributs dc  la communautf : Ics formcs 
d'accès & la terre sc divcrsificnt, tandis quc I'usagc dcs terrains agricolcs ct dcs 
pâturages se privatisc, limitant ainsi ccttc fonction d c  l'institution communale. 

(14) Precisons qu'il nc sagil pas uniquement dcs ressources producllvcs, mais aussi d a  services 
offerts par la communauté dans d i l fhnts  doninine : fconumiquc, 6ducalif. sanitaire, ctc. 

.. 
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Dans ce contexte d'individualisation des processus d e  production et 
d e  reproduction des familles paysannes, il est pourtant incontestable que 
l'organisation communale répond encore i certaines ndccssités. Quelles sont donc les 
nouvelles fonctions d e  la communauté ? Protéger la propri6tC foncibre contre 
l'intrusion abusive de  non comuneros, ce qui garantit aux paysans sans terre un accbs 
au  moins indirect h ce facteur essentiel d e  production ; organiser les travaux 
collectifs, principalement pour l'entretien des infrastructures (d'irrigation i Casinta, 
pour celles liées h l'élevage h Tomis), indispensables i l'ensemble de la production 
(15) ; offrir quelque perspective d'amélioration des conditions de  production et de  
vie dans le village (cf. d e  la Cadena, in: Mayer Sr de  la Cadena, 19891, gr3cc à l'image 
égalitaire que  riches et pauvres entretiennent de la communauté, les premiers pour 
s'assurer les services dcs seconds, et ces derniers, pour acceder à leur tour 3. la 
propriéte fonciere. Mais il n'est pas moins vrai que la structure communale presente 
des limitations insurmontables : son bon fonctionnement e5t subordonni. i la volonté 
d e  tous de participer i l'action collective, objectif difficile à atteindre lorsque chaque 
catégorie d e  comuneros recherche des avantages particuliers, qui ne coïncident plus 
avec les intérBts collectifs. 

se transformer en 
rentiers, mais n'abandonnent pas pour autant leur statut d e  curnuneru. A u  contraire, 
ils tentent, B travers leurs relations dans le milieu urbain, de renforcer leur pouvoir 
au  sein de la communauté et d'cnterincr ainsi un &at d e  fait qui dfijoue quelque peu 
le reglement intérieur d e  la communauts. De leur c8t6, les comuneros pauvres, 
conscients qu'ils sont devenus un pilier fondamental d e  I'économic communale 
et bénéficiant d'une pr6sence permanente dans la communauté, manipulent aussi les 
décisions collectives en s'appuyant d'ailleurs sur leurs liens de  parent6 ou de 
compérage avec les familles aisees. Dans tous les cas, on observe que l'appartenance 
h la communauté est une revendication permanente, mCme dans des cas extrCmes 
comme ceux des émigres en ville ou dans les mines (16). P,irallblcmcnt, IC "metier 
d e  paysan" est de plus en plus dcvalorisi.. De leur cctfi, les jeunes gdn6rations 
adoptent des attitudes et des comportements qui remettent en question les coutumes 
paysannes : la valorisation par IC travail, IC respect des parents et donc de  la sagesse- 
des vieillards, l'attachement pour IC terroir sont autant d e  valcurs tombant 
en désuetude. II est vrai que les contenus des manuels scolaires contribuent 
fortement A dévaloriser IC milieu rural et qualifient encore les paysans dans dcs 
termes évocateurs de  la période coloniale. 

Désormais, la sagesse est davantage associk 1 l'instruction scolaire qu'a 
l'expérience paysanne (17). En effet, c'est bien aux jeunes dipljmés que l'on fait 
appel pour dynamiser la communaute avec des "projets d e  dCvcloppemcnt" qu'eux 

A Casinta comme i Tomds, les comuneros aisfs tendent 

flR N'oublions pas que les m6tnyers aussi se trouvent inscrits hur IC rcgiatrc des usigcrs de 
l'irrigation 

06) À Tomas, ils sont une soixantaine dans ce dernier cas cl  ont obtenu, dans ics anni.es 60, 
I'inlroduction, dans le registre communal. du statut de comuneros anuolistas (c'est-i-dire qui paicnt une 
cotisation annuelle en compensation de leur mnnquemcnt aux ubligations dus comuncros). 

(17) Voir les remarques de Monloya (1980). de Ansiun (1989) el l'analyse dh i l l l i c  des cunlenus 
éduotifs e l  de leurs consCquences sur IL- menlalitCs dans Ucy (Chap. 111, 19YW. 
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seuls sont aptes h mettre sur p i d ,  g r k e  h leurs contacts dans les milieux admistratifs 
urbains. Ces intermMiaires vont jouer un rBle crucial dans les nouvellcs relations 
entre la communauté et l'espace national, voire international A travers les agences 
d e  coopération internationales. Les relations avec l'espace extra-communal exercent, 

occupant ainsi une fonction idéologique, sociale, économique et politique 
d e  premiere importance. 

Le Systeme éducatif aidant, la mobilité sociale du "monde moderne" s'oppose 
A la rigidité des structures sociales dans le monde rural. C'est du moins cc que 
croient et escomptent les paysans. Dans la pratique, l'instruction ne fournit qu'un 
moyen individualisé d e  promotion sociale, aleatoire d'ailleurs, si l'on considbre 
le faible développement economique des villes et donc, Ics difficultés d'absorption 
d e  la main-d'oeuvre immigrée. tvlalgr6 tout, l'essor pris par l'instruction scolaire 
dans les campagnes entraîne une émigration prfcoce des enfants qui, ayant CU trop 
peu d e  temps pour se socialiser dans leur milieu d'origine, se sentent peu enclins 
h succéder i3 leurs parents dans le:; activités agricoles. A cette tendance gén6raliséc, 
les parents ne repondent par aucune stratfgic de succession qui, seule, pourrait 
garantir la prospérité d e  l'agriculture familiale. Le fait d e  négliger le choix (et la 
formation) d'un successeur compCtent parmi les fils dénote un affaiblissement d e  
l'exploitation familiale. Par consequent, l'organisation d e  la production 3 l'échclle 
communale se trouve elle aussi menacde d e  bouleversements ou, d u  moins, 
contrainte h une reconversion. 

quant h elles, une influence croissante sur les modes de  vie dans les communautés, - 
..y:- 

. 

.. 
b 

Parall&lement, le processus d e  socialisation par le systbme d'éducation . 
formelle entre en contradiction avec la socialisation qui s'ophre dans le milieu 
d'origine (18). Les oppositions se multiplient et rfduisent les possibilités 
d e  complémentaritb entre les sphbres urbaine et rurale, reculant encore l'échéance 
d'une intdgration nationale. Au paysan fier de son travail, s'oppose le migrant 
débrouillard ; B l'"indien" (paysan), le cholo (métis) ; et c'est ainsi que IC comunero 
finit par déclarer : "mes enfants doivent ëtre plus que moi". 

' 

b 

V 

I!!. LA REPRODUCTION FAhlILIE\LE 
1. Les stratbgies familiales : des choix de  dispersion 
Les conditions d e  la reproduction familiale ont changé en conséquence des 

transformations dans les données objectives et subjectives d e  l'espace communal. 
En premier lieu, l'ige et le nombre des membres adultes, le nombre d e  membres A 
leur charge, en particulier d'enfants scolarisés, et les ressources économiques d e  
l'unit6 domestique sont autant de  facteurs déterminants des stratégies développ6es 
par chaque famille. 

De son côté, chaque communauté présente des facteurs conditionnants dont 
il faut tenir compte : les comportements des paysans a l'égard de la terre sont 
nécessairement différents dans un systbme d e  propriété privée et dans un systbme 
d e  propriété communale. De mitme, les choix productifs sont tributaires d e  la taille 

., 

(18) C'est aussi ce qu'affirme Malos Mar tin: Alberti & Coller, 19m. 
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I 

des parcelles et de leur disposition dans l'cspacc, dc  la qualité dcs sols, de  l'altitude 
et des variations climatiques, dc  l'cxistcncc ou non d'un rfscau d'irrigation, ainsi 
que de h disponibilité de main-d'ocuvrc localc. Nous voyons quc l'acccntuation dcs 
différences entre comuneros se rfpcrcutc sur l'cnscmble de l'organisation sociale 
et konomique de  la communauté ct favorise IC dfvcloppcmcnt dc contradictions 
telles qu'un taux élevé d'émigration, alors que la pfnuric dc main-d'ocuvrc locale 
met en pdril le dfroulemcnt normal dcs activitfs agricoles (i Casinta plus cncore 
qu'a Tomás), ainsi qu'un affrontement plus radical cntrc comuneros dont l'enjcu 
principal est I'accbs aux bfnfficcs dcs rcssourccs collectives. En outrc, "la tcrre ne 
produit plus comme avant", constatent ICs paysans. Si nous ajoutons 3 ccs 
circonstances le recours de  plus en plus gfnfralisf à la forcc de travail salariée, il cst 
compréhensible que I'intérët pour l'agriculturc soit rcndu relatif dans un systbme 
monétarisé. En effet, si l'on ne produit plus sculcmcnt pour la subsistance mais 
de  plus en plus pour la vcntc, il faut alors tcnir compte dcs coûts, dcs prix des 
produits et dcs conditions de  commcrcialisation pour comprcndrc Ia prfffrcncc dc 
certaines familles à réduire lcur production et 3 rctourncr, dans cc domaine, à unc 
économie non monétaire, ou même à abandonner I'agriculturc ct/ou l'flcvage. 
Il s'agit alors de divcrsificr scs activitds de  manikc  à obtenir Ics liquiditfs nfccssaircs 
B la "vie modcrne". A cette fin, Ics migrations, tcmporaircs ou dffinitivcs, prendront 
un canctbre d'ouvcrturc 3 l'espace national. 

Finalement, sclon quc la communautf est situfe ou non sur la routc ct 3. une 
distance plus ou moins grandc dcs marchfs urbains, Ics conditions de  la 
commercialisation scront plus ou moins favorablcs aux pctits productcurs. 11 faut 
nfanmoins relever Ics limitations du march6 dcs produits ct du travail dans la zone. 
Les possibilitfs de dfveloppcmcnt dcs forccs productivcs sc trouvent conditionnfcs 
non seulement par Ics limitations d'unc agriculturc dc  montagnc ct par la pfnurie 
de  main-d'oeuvre localc, mais aussi par la rapide saturation dcs marchfs locaux 
et une politiquc dcs prix ct dcs crfdits dffavorablc aux pctits productcurs. 
Par ailleurs, le march6 d u  travail, i I'cxccption d u  secteur m i n k  dans ICs Andes 
centrales, est peu dfveloppb ct, en gfndral, trbs fluctuant. En rcvanchc, rappclons 
que le réseau de  communications et dc  transports, ddvcloppf dbs la prcmihc moitif 
du  sikle, a favorisé la mobilitf spatiale ct la proximitd de  Lima ct de Huancayo. 
suscitent une proportion croissantc de  migrations vcrs ces ccntrcs urbains. 
Pour sa part, le systbme fducatif a pris une ampleur considfrablc dans IC monde 
rural, surtout depuis les anndcs 60, cntrainant unc forte proportion dc migrants dans 
la tranche d'fige des 15-30 ans. 

Les objectifs des familles paysannes sc modifient nfccssaircmcnt sous 
l'influence des données exprimées cidcssus. A cettc relation de causc à effct, s'ajoute 
une dimension subjective : I'intcrprftation par Ics actcurs sociaux de leur situation 
et du rôle qu'ils ont 3 jouer dans la communautf et dans la socidtd. Chacun entrevoit, 
selon ses moyens, les possibilitds d'amdliorer scs conditions dc vic, ou au moins, 
celles de ses enfants. 

Pour synthétiser la varidté dc  stratfgics analysfcs (19), nous pouvons dtablir 
une classification succinte en fonction dc  l'ftapc du cyclc vital dans laqucllc se trouvc 
la famille. On observe gfnfralcmcnt que Ics jcuncs cflibataircs fmigrcnt en villc, 

(19) Pour plus de d&tails voir Bey, 19% : chapitre V. 
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dans des ccntrcs miniers, voire dans ICs zoncs dc colonisation dc  la fordt. Lcur 
objectif est de réunir un pécule qui sera investi dans l'installation de leur propre 
exploitation dans la communautf, qui cst le plus souvcnt l'objectif de rdffrcnce. 
Cette attitude s'observe plus particuli6rcmcnt à Tombs, où IC travail dans Ics mincs 
ou les haciendas cst une vicillc tradition. Estcbán n'a pas fchappf h ccttc rbglc ct il 
est revenu au  bout de cinq ans pour installcr son propre élevage. I1 cst aussi trbs 
assidu dans ses devoirs de comunero ct occupc la fonction dc sccrftairc du Conscil 
d'Administration. Selon les capacites financibrcs de  lcurs parents. lcur nivcau 
d'instruction et les conditions imposfcs par la communautf, le choix d'un'konjoint 
dans ou hors du milieu d'origine ddpendra dc lcur intention dc dfvcloppcr 
les activités agro-pastorales ou, au contraire, de  divcrsificr les activitfs audcl3  
de l'espace communal. C'est ainsi que Percy a fpousé une casintana et travaille avec 
elle les terres de sa grand-mikc, avant de pouvoir les h6ritcr. 

Dans sa premibre étape, la nouvcllc famille dfvcloppc une stratfgie 
d'expansion qui se prolongc jusqu'i la scolarisation dcs enfants : acquisition 
de  biens de  production et d'un logement, accompagndc, sclon ICs moycns dc chacun, 
d'une diversification des activitfs. A Tomás, Enrique ct son épousc rfsidcnt cncore 
dans la maison dcs parents du prcmicr, dans le villagc. Ils ont cumul6 les animaux 
rcqus de  leurs parents pour ddmarrcr lcur propre flcvagc, mais Enrique voyage 
souvent B Huancayo pour son nfgocc de  viande, qu'il abandonnera, dit-il, quand 
il aura reuni un troupeau suffisamment important. 

Dans la pfriode de  scolaritf dcs enfants (qui sc prolonge souvcnt durant une 
vingtaine d'annfes), l'exploitation familialc subit gdnfralcmcnt unc dfcapitalisation. 
Ici, on obscrve plusieurs cas d e  figure : 

- Soit la famille doit sacrifier scs rcssourccs productivcs pour financer_ Ics 
étudcs dcs enfants ct rcmplaccr lcur force dc  travail dans l'unit6 de product¡& ; 

- Soit, dans IC cas dcs famillcs moycnncmcnt aisfcs. la famillc divcrsifie ses 
activitds au detriment de l'agriculture ct/ou dc l'flcvagc (abandon ou vcntc 
de  parcclles et vcntc d'animaux) ; 

- Soit, dans le cas dcs famillcs Ics plus aisfcs, il dcvicnt plus important 
d'investir dans l'ftablisscment dcs enfants cn villc quc dans IC dfvcloppcmcnt 
de  l'exploitation agricolc, pcu attrayante pour dcs enfants dcstinfs 3 avoir une 
"profession". 

Après cette longue période, les famillcs pauvres et la plupart dcs familles 
moyennement aisées pourront rccapitaliscr lcur unit6 de  production, raremcnt aidfcs 
de  leurs enfants, pour en répartir les bicns entre ces dcrnicrs quclques annfcs plus 
tard. Dans cette étape, les familles ICs plus aisdcs ne cherchent gfnfralcmcnt pas 
B dfvclopper leur exploitation ni A la rfduire, mais tendent plutôt à se tourner vcrs 
des activités plus urbaincs, qui leur permcttront aussi de  rencontrcr leurs enfants 
pdriodiquement. A 65 ans, Don Leandro, l'un dcs plus grands propridtaircs 
de Casinta, préfhrc vendre quclqucs vachcs ct fairc construirc unc sccondc maison 
3 Lima (la prcmibre ftant occupde par dcux de scs enfants, auxqucls il avait 
6galement installé un commcrcc). Ccttc catfgoric va offrir dc plus cn plus dc contrats 
de  métayage (Casinta) ou emploicra dcs bcrgcrs (Tomás). 

' 

. 
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Dans ce modble, nous n'avons fait que synthbtiser les choix manifestés par les 
paysans d e  Casinta ou de Tomis. On peut se demander pourquoi ce sont ces 
stratégies qui sont mises en oeuvre et pas d'autres ; pourquoi, par exemple, aucune 
famille ne manifeste une stratbgie successorale, seule garante de la p6rcnnitG 
d e  l'exploitation familiale ? 

Dans la mesure où, dans Ia majorit6 des cas, la communauté demeure IC centre 
d e  la reproduction familiale (quelle que soit la proportion des revenus obtenus hors 
d e  la communauté), les stratégies politiques vont occuper une place importante pour 
toutes les catégories, d u  fait des transformations et des ddtourncmcnts subis par 
l'institution communale, comme nous l'avons montré plus haut. En effet, les rapports 
d e  production se complexifient du  fait d e  l'importance accrue des activités non 
agricoles. La nécessité d'une structure communale demeure bien prbsente, mais 
l'ouverture A l'espace extarieur amoindrit la dilpcndance des paysans vis-a-vis 
d e  leur communautd. 
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2. Les conséquences des stratégies familiales sur l'arganisation de Ia 
communauté 

Un dernier point devra Strc analys6 ici : dans quelle mesure les stratbgics des 
uns affectent et conditionnent celles des autres et comment les variations d e  cet 
ensemble Conditionnent 3 leur tour I'dvolution du  systbme communal ? Puisque 
nous observons que les rhglcs communales survivent, au  moins dans leurs aspects 
fondamentaux, aux changements fvoqufs plus haut, il s'avGrc particuli~rcmcnt 
important d'étudier comment ces rbglcs évulucnt, en raison d e  leur rSlc et sous 
l'influence des stratbgics ddvcloppécs par les différentes cathgorics d e  familles 
paysannes. 

L'lntcrddpcndancc A I'dchclon familial J pour effet d'opilrcr des changements 
dans la structure communale. L'institution voit ainsi ses fonctions se transformer 
sous la pression des facteurs résumés ci-dessous : 

- démographiques : baisse d e  la population, en particulier d e  la tranche d'ige 
d e  15 

- economiques : monbtarisation croissante d e  1'6conomie familiale 
e t  communale ; mutations dans l'organisation de  la production et du travail; 

- sociales : importance accrue des apports fiducatifs extérieurs 3. la 
collectivite ; caracthre individuel de la mobilité sociale ; 

- culturelles : modernisme, oubli des traditions ; et, en consbquence de  la 

- politiques : redéfinition des rapports de  l'institution communale avec 

Nous avons vu comment la monhrisation de  I'6conomie familiale affecte 
l'organisation d u  travail dans l'uniti. de  production, de  mcmc que les c!loix 
d e  production s'en trouvent modifiés. La disparition prugrcssive d e  l'aide rbciproque 
dans le milieu rural, pourtant érigdc en institution, illustre IC fait que ICs 

35 ans ; mobilitd spatiale ; 

conjonction d e  ces facteurs ; 

l'administration nationale. 
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changements au niveau familial ont des  repercussions sur l'ensemble 
d e  l'organisation d e  la communautd. Sur IC plan éducatif, il n'est pas moins évident 
que la démocratisation d e  l'enseignement bbnbficic d e  préfdrcnce aux fils d e  familles 
aisées. A Tomis, les multiples c!fforts pour conserver le niveau secondaire dans 
la communauté témoignent, plutijt que d'un enjeu ddmocratiquc, de  l'impuissance 
d e  la collectivité 3. masquer les d i f fhnccs  entre riches et pauvres. 

I1 nous faut rappeler ici un enjeu fondamental : cn crbant des perspectives 
d e  promotion individuelle, le phdnomhc scolaire entre en contradiction avec une 
stratégie collcctive d e  développement. Cet argument nous conduit 3. synthbtiscr les 
conséquences des stratégies familiales, ccntrécs sur l'bducation des enfants 
et l'amélioration d e  leurs conditions d e  vie plutBt que sur IC développement des 
forces productives dans la communautd. Le conflit entre gbnhrations se traduit jusque 
dans les instances d e  gouvernrmcnt : l'autoritd des anciens s'incline devant 
le "savoir" des jeunes gc'nfrations. Ce transfert d e  pouvoir est dit principalement 
b la surestimation de  l'instruction scolaire par rapport A la socialisation dans la 
famille. Les modhlcs d e  consommation de  type "urbain" (aliments, boissons, 
v h m e n t s ,  appareils 6lcctromenagers, véhiculcs de transport, musiques et danses) 
augmentent les besoins mondtaircs et rendent sans effet les objectifs de survie 
attribuds aux paysans. Enfin, l'individualisme lié à la promotion scolaire rompt avec 
les xhCmas ancestraux d e  la réciprocitf andine. Que chacun SC soucie d e  ses propres 
intérêts n'est pas une découverte. En revanche, se pose la question d e  savoir dans 
quelle mesure on peut parler encore d'une stratégie collective. 

II apparaît que la fonction - considéréc comme essentielle - de  la communautb, 
celle qui, selon la formule consacrée, doit "garantir I'acchs aux ressources 
productives h tous ses membres" (20), a perdu son fondement. Le pouvoir appartient 
aux groupes dominants : l'dlitc dconomiquc, dont la résidence n'est p,hs 
ndccssaircment dans IC village. Si la communautd demeure une garantie de  survie 
pour les familles les plus pauvres, elle ne rcprdscnte le plus souvent qu'une 
alternative konomique et réunit les conditions pour abaisser les cocts d e  production 
: I'accbs aux ressources productivcs est presque gratuit ct Is main-d'oeuvre, mcme 
salaride, y est bien moins chhrc que dans les rfgions agricoles modernes. C'est cette 
qualité qui rend la communautf attrayante pour les comuneros les plus aisfs, souvent 
absentbistes, qui proclament, A l'instar d e  ce tomasino : "Ne nous éloignons pas 
de notre communaute, nous en avons encore besoin." 

Bien sûr, l'organisation communale apporte avec elle des inconvénients, 
comme l'imposition périodique d e  travaux collectifs (21) en rétribution des bienfaits 
reGus de  la communauté. Mais la pratique ne fait que souligner IC fossé entre les 
bénéficiaires potentiels et r6cls. En effet, les taches collectives sont d e  plus en plus 
eludées par les paysans aisfs. C é n h l c m c n t  occup6s 3. diverses activités, ces derniers 
invoquent le "manque de  temps libre" 3 consacrer 3 ces obligations. Les paysans 
pauvres en subissent Ics consdqucnccs car, pour eux, la baisse de  productivité des 

I 

- .  

(20) Loi de Communaulds Paysannes. 1987, BI par exlcnsion, KCglcmenl Inl&ricur des commun su id^. 
QI) Le nombre de jours de/acnas est fixé lors de I'Asscmbl6 Wn(.rale de fin d'année, pour tous les 

C m " o s  actifs (de 18 i 65 ans, €4 pour 1- femmes). II varie sclon le nombre dcs tjchcs h rhliscr (funciion 
projets accord& en Assemb1i.c). mais peul dilficilcmcnl dCpasscr 24 jours (suit 2 jours par mois), sous 

F . h e  de provoquer le miconlenlemeni g d n h l .  On voi1 bien que In diminution du nombre dc comuneros 
constitue un frein P ce genre d'xtiv&s. 
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terres signifie une perte nette dans lcurs rcvcnus, puisque ceux-ci sont davantage 
tributaires de  l'agriculture. Cettc situation dcvicnt un motif supplc'mcntairc pour 
rendre le travail de  la terre moins attrayant ct favorise dbs lors I'fmigrai'ion des 
jeunes appartenant aux catégories les plus dffavorisfcs. 

Comment la communautf pcut-ellc intcrvcnir dans l'affectation dcs rcssourccs 
de maniere à éviter une émigration croissante tout cn satisfaisant Ics bcsoins de  ses 
membres ? La littérature anthropologique nous offre un éventail dc  possibilités, 
depuis la "désintégration" de  la communauté (22) jusqu'à la "rcstructuration" 
à travers la parcellisation dcs tcrrcs communalcs (23). Ni Casinta ni Tomis ne 
coïncident avec ces situations extrcmcs. Li,  nous obscrvons qu'avec diffdrcntcs 
modalités, l'institution communalc pcrd sa fonction dc contrdlc sur ICs ressources 
collectives, mais prend de  nouvcllcs fonctions. 

Dans les années 80, apparaisscnt dcs projets dc dfvcloppcmcnt communal. 
L'étude de  ces projets nous intdrcssc particulihrcmcnt car ceux-ci illustrcnt 
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de nouvelles formes d'organisation dc la communautf, accordant un rBlc central aux 
jeunes générations instruitcs ct rfvflant dc  nouvcllcs formcs d'interaction entre 
la communautf et la sociftf globale. A Casinta commc h Tomis, dcs projets 
de  dfveloppemcnt de  la production (24) g6ri.s par unc entrcprisc communalc ont vu 
le jour 2 l'initiative de fils émigrés dc la communauté (l'un ftant ingfnicur, I'autrc 
vétérinaire). Ces projets ont d'autres points communs : malgr6 ICs diffdrcnccs 
manifestes entre ces deux communautfs, toutcs deux prftendcnt, avcc lcur projet, 
dynamiser leur organisation, rctcnir lcs jcuncs cn fournissant dcs emplois ct unc 
formation technique et, d'unc manibrc plus gi.nfralc, amdliorcr ICs conditions de vie 
dans la communauté grâce h dcs rcvcnus supplfmcntaircs. Ccs projets ont r c p  un 
financement d'une institution ftrangbrc, connue de  lcurs promotcurs i travers lcurs 
contacts dans les milieux institutionncls. 

Sans nous lanccr dans une dcscription de ces projets (voir Bcy, 1990a : chapitre 
VII), nous avons voulu conclure sur ccs Faits, car ils illustrcnt unc dynamique 
nouvelle dans les communautds. Ccrtcs, ce dynamisme a été impulsf par dcs facteurs 
extérieurs, tels que la dcrnibrc loi dc  communautfs paysannes (qui insiste sur 
la nfcessité de  créer des cntrcpriscs dans ICs communautfs), ou encore 
la multiplication des intcrvcntions dc la part d'institutions, publiques ou privfcs,- 
liées au développemcnt rural. On ne pcut ccpcndant pas manquer d'y rcconnaitre 
la faculté séculaire des comuneros pour s'adapter h dcs conditions nouvcllcs : 
la société change, eux égalcmcnt doivent non sculcmcnt s'ouvrir h cllc, mais aussi, 
dans leur cspace propre, crfcr dcs formcs dc  vic modcrncs ct pcrmcttre h la 
communautf de  remplir sa fonction nourricibrc. Pourtant, cn dfpit  d'efforts pour 
"moderniser" jusqu'i3 l'architecture villagcoisc (25). il scmblc que ccs nouvcllcs 
formes d'organisation ne suffisent pas pour cmpkhcr  l'fmigration dcs jcuncs 
gfnérations vers la ville. 

02) C'est le cas de la communaulf de Kauri (Cusco), mentiunni. dans r\rgucdm (1968). 
Q3) Chaquicocha (vaIlde du Manlaro) illustre cetw situation (I'zcrregaard, 1987). 
Q4) Un pmjet agricole H Casinta, avec l'extension des terrains irrigues ; une laiterie 5 Tomls. 
05) On passe d'un mode de vie ru rd  1 un mode de vie de type urbain, où les nclivitfis socialcs sont 

cenlrks sur le village, imposant un nouveau rythmu de vie et de nouveaux codc? de conduite : ins(nlla1ion 
(Ir& coütcuse) de I'6lecuicité et places cimentees avec des bancs en sont les exemples Ics plus significatifs. 

--_ - 
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CONCLUSION 
Cette synthbsc des rclations socialcs dans chaquc communautf a mis en 

évidence deux tendances principalcs : l'importancc rclativc du systbmc communal 
comme régulateur économique et dcs tensions socialcs, d'unc part, ct d'autre part, 
l'ouverture des paysans à dcs intfrêts extra-communaux. L'ftudc dcs stratfgics 
familiales de reproduction nous a révflf la complcxitf dcs rapports cntrc Ics familles 
et avec lcur institution de  souticn. Lorsque dcs bcsoins nouvcaux apparaissent, que 
la communauté ne pcut entihremcnt satisfairc, l'importance dcs licns avcc IC milicu 
extérieur augmente. Dans ccs circonstanccs, les choix dc vie pcuvcnt sc dftourncr de  
plus en plus des conditions offertes par le statut dc  comunero. Cc proccssus ne pourra 
se mesurcr que sur une longue période, mais il est d'orcs ct dfjh certain que, pour 
la plupart dcs jcuncs, la possibilitd dc  succddcr aux parents sur l'cxploitation agricole 
est une option parmi d'autres, ccrtcs, mais n'cst pas la plus rcchcrchéc. "Mais tous 
ne partent pas", conclut un jeune tomasino. 

I1 est toutefois évident que I'actucl systbmc fducatif ne contribue en ricn 
à une intégration culturclle et socialc dcs paysanncrics andines dans la sociftf 
nationale. Au contraire, il acccntuc ICs difffrcnccs ct cntrainc lcs individus instruits 
à s'éloigncr, moralcmcnt ct physiqucmcnt, dc  lcur milicu d'origine. On pcut donc 
suggfrcr qu'au-dclà dcs dfbats sur Ics pcrspcctivcs d'cxistcncc dc la communauté 
paysanne dans un systbme capitalistc, c'cst la question dc l'idcntitf nationalc qui 
devrait Qtrc pos& ct, dans ccttc pcrspcctivc, I C s  formcs du changcmcnt social à unc 
échclle globale. 

Peut-être faudrait-il aussi rcpcnscr la dffinition dc "paysan" : ccttc notion 
importee correspond-cllc i3 unc catfgoric sociale homogsnc, ou plus simplcmcnt, 
B une categoric de travaillcurs dc  la tcrrc, alors que, dc  plus cn plus, ICs activitfs 
"paysannes" sc dfgagcnt de  la production ct dc  la transformation dcs produits 
agricoles (comme fairc son pain) pour s'ouvrir 3. dcs activitfs profcssionncllcs 
et socialcs liées A l'cspace urbain ? 
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LES SYSTÈMES DE PLANTATION 
D'UN SYSTEME D'HACIENDA 

MAINS-D'CEUVRE DANS TROIS GRANDES EXPLOITATIONS 

~ É G I O N  DE SANTO EIOMINGO DE LOS COLORADOS) 

&TUDE SUR LA DIVERSITfi DES CULTURES ET DES 

ACRICOLES DE LA C6TE GQUATORIENNE 

Charles-Édoudrd de Suremin' 

R4sum4 
Comment fonctionnent les grandes plantations de Santo Domingo de Los Colorados, 

r6gion cótibre de 1'8quateur où la rdforme agraire et la colonisation'ont eu et continuent 
d'avoir un Important impact foncier, dhographique, social et agricole ? Apr& une br6ve 
delimitation thdorique et gdographique, nous repondrons i cette question i partir de I'ktude 
monographique de trois haciendas. La description des combinaisons agricoles et des choix de 
main-d'œuvre de chacune illustrera la diversité dcs situations au sein d'une mEme zone 
agricole et la spCificit6 de chnque "systbme de plantation". Par la suite, nous nous réfherons 
aux prinapaux processus fonciers, dhographiques, sociaux et agricoles qui caracterisen t a 
region depuis l'application de la loi de reforme agraire et IC d6but officiel de Ia colonisatdn 
en 1964. Cette mise en perspective historique et rdgionale permettra d'analyser et de 
comprendre ia logique des stratbgics d'adaptation agricoles et sociales dcs trois haciendas 
Qtudlbes prealablement. Elle contribuera aussi I expliquer leurs diffdrenccs et B souligner 
leurs similarites. Enfin, elle permettra de prdsentcr les spkcificit6s du "systEme d'haciendas" 
de la region de Santo Domingo de Los Colorados. 

. 
.' c 

* 

Mots cl&a : &p~teur, rigion cbtilre, Ptudc rPgionnlc, systPmc de plantation, syrtdme 
d'haciendas, combinuisons agricoles, politiques d'emploi dc Ia main-d'œuore, riforme agraire et 
colonisation. 

Resumen 
LOS SISTEMAS DE PLANTACI6N DE UN SISTEMA OE HACIENDA: ESTUDIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD DE LOS CULTIVOS Y DE LAS MANOS DE OBRA EN 
TRES GRANDES EXPLOTACIONES AGRíCOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA 
(REGIóN DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS) 
~C6mo funcionan las haaendas grandes de  Santo Domingo de Los Colorados, región 

costeiia del Ecuador en donde la reforma agraria y la colonización tuvieron y todavh tienen 
un importante impacto agrario, dcmogrifico, social y agricola ? Dcspuds de haber delimitado 
teórica y geogriíficamente aquellas haciendas grandes de manera breve, contestaremos a esta 
>regunta a partir del estudio monogrjfico de tres de ellas. La descripción de las combinaciones 
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