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INTRODUCTION 
La recherche que présente cet article conçoit les systèmes agraires comme l’instance la plus large 
de l’organisation et du fonctionnement de la vie agraire - et non pas restrictivement agricole - à 
l’échelle où les acteurs entrent encore en interaction physique. La région de Mante avait été choisie 
initialement par M. PEPIN-LEHALLEUR en tant que lieu devant permettre l’analyse de la confron- 
tation, en économie de marché caractérisée, de divers types de producteurs agricoles. Ce choix a 
été maintenu pour une recherche d’équipe (1) sur le thème de la <<dynamique des systèmes 
agraire+. 

La ville de Mante se situe dans le Sud de I’Etat de Tamaulipas. Le domaine de la recherche couvre 
., un espace grossièrement déiimitable de 130 km sur 80, peuplé d’environ 280.000 habitants : non 

pas un cadre dessiné a priori mais une étendue reconnue a posteriori, selon l’extension naturelle 
des connexions agraires prises en compte. 
Notre hypothèse de travail était double : - existe t-il, au niveau de base agraire et spatial, des entités 
cohérentes, répondantdefaçontantôt stricte, tantôt approchée, voire simplement à l’état embryon- 
naire, au concept de systèmes agraires. Ces entités s’intègrent-elles dans un ensemble plus large, 

“. fortement structuré, que nous appelons <<système agraire régional,, ?. Quand nous parlons de 
système agraire, quelle que soit l’échelle d’application, nous n’entendons pas simplement un 
ensemble structuré de relations entre agents participant, avec les mêmes choix et sous les mêmes 
contraintes, à I’utiEisation du sol : nous postulons aussi l’existence d’un minimum de cohérence et 
de continuité spatiale. Les refations logiques entre les deux niveaux et l’organisation même propre 
à chacun d’eux, seront nécessairement, et largement, surdéterminées par le contexte général, 
géographique, politique et économique. Entre la verticatisation qu’implique le rappori à I’Etat ou au 
marché et la dispersion - au sens statistique du terme-des comportements des agents, le problème 

1. Cette recherche commencée par M. PEPIN-LEHALLEUR. a 616 un travail d’équipe sous la responsabilit6 de J. REVEL-MOUROZ er G. SAUTTER, avec L. 
ARAGON, C. CONTRERAS, anthropologues, H. NAVARRO, agronome, J.J. SANTIBANEZ, sociologue et M. SEBILLOTTE, conseiller scientifique. Financée 
par le minist&e de la Coopération pour la Commission Dynamique des Systhmes Agraires. 
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.j ;::. est donc, avant tout, de dire e’il y a place, et quelle place, pour les solidarités horizontales et [es 
.::z .,... formes particuFi&res de structuration qu’elles impliquent. La réponse n’est pas a priori évidente, tant 
‘..i .: l’idée de <(syst&nes agraire+ Br@ique, par l’usage qui en est habituelienenttait, de liens culturek 
..!‘I et d’attitudes partagées forgées au long d’une histoire vécue en commun. Or, ici, autour de Mante, 
.’ .. .A,. si l’histoire a laisse des traces sur Ee sol et dans les esprits, knmense majorité des habitants, venus 
;$; d’ailleurs en l’espace de deux générations, sont privés de toute attache fondatrice, dans cette 
j!$ région, à la terre et au temps. 

1 *r cadre : Paysages 

Dès l’abord de ce qui n”est encore, à ce stade de départ, que 
fa =région de Mante=, conpue au sens le plus fâche comme une 
simple désignation géographique, fa vue revèfe des contrastes 
forts et généralement Evidents. Certains de ces contrastes dé- 
coulent du supporF géographique, et des condiFions qu’i) affre 
à fa vie agricole, d’autres expriment deja fa diversité agraire. 
Tous ensemble, ils revè[ent Fa part de matériaiite à prendre en 
compte dans les systémes agraires à venk. 

0 La première opposition que le paysage impose au regard est 
entre les reliefs de B’ouast et !a pMne de B’est. La plaine 
termine au nord la grande plaine côtière du Golfe du Mexique ; 
bien au-delà des limites de la région de Mante, elle s’étend en 
continuik.3 en direction de la Vera-Cruz. Dans Ee sens opposé, 
en allant vers Ciudad Victoria, la plaine s’étrangle entre une 
chaîne côtière, fa Sierra de Tamaulipas, et un secteur acciden- 
té de tables volcaniques et de valkes fui-même adossé à fa 
Sierra Madre. Elfe est parcourue et draînée par fe GuayaEejo. 
dont le talweg s’incruste à quelques dizaines de mètres en 
contrebas. Cette rivière, orientée Nord-Sud, décrit deux larges 
courbes, avant de déboucher dans ta plaine maritime, et d’y 
faire bouche commune, aux environs de lampico, avec Ee Rio 
Panuco. Deux accidents topographiques procurent des reepè- 
tes efficaces dans la section de plaine rattachée à Mante. Le 
Bernai, d’abord, inselberg volcanique en forme de tronc de 
cône, se voit d”un peu partout, en raison de sa position centrale 
et malgré une attitude modeste (7 à 800 na). A Pouest, non 
moins obsédante, la barre continue de Ea Sierra Cucharas, 
haute seulement de 200 à 350 m, vient borner et la vue et la 
plaine. Muraitfe de roche et de végétation naturelle, elle n’est 
que le premier d’une successiosp de chaînons ou de comparti- 
ments surélevés, emprisonnant eux-mêmes des plaines inté- 
rieures, bassins ou larges vallées, d’altitude croissante vers 
l’ouest. Au nord, les chaînons de calcaire cktacé perdent leur 

individualité et se soudent, dans le secteur d’El Cielo, en une 
masse montagneuse compacte, couronnée de pins, de l’ordre 
de 2 000 m d’altitude. 

* Le second contraste régional met en cause Pe cllmat e& tes 
eaux de surface. Lui aussi s’organise dam le sens ouest-est, 
ou est-ouest, mais sans se superposer exactement au précé- 
dent. Seuls Ies massifs ies pEüs éieves de fa Sierra Madre 
reçoivent plus de 1500 mm de piuie. Ailleurs, if ne tombe, 
surtout dans les bassins, qu”entre 1000 et 1500 mm (Qcampo : 
1400 mm). Telle que fe révéle de diagramme ombrothermique, 
fa sécheresse saisonnière va de novembre à avril (5-6 mois). 
La plus grande partie de Ea plaine ne repit, elle, que 800 à 1 000 
mm de précipitations, avec 7 à8 mois de saison physiologique- 
ment sèche. Mais toute la portion située au pied de la Sierra 
Cucharas se trouve, du point de vue des conditions faites a ta 
cuhure, favorisée : les pluviosités supérieures à un mètre s’y 
prootongent sur me vingtaine de km de targeus. En outre, la 
partie occidentale de fa @aine sert d’exutoire, à travers des 
canyons et une série de résurgences, aux eaux provenant de 
fa montagne. Ii y a Ià une sorte de piémont particulièrement 
riche en eaux courantes. 
La végétation traduit, ou plutôt traduisait dans le paysage, 
avant les défrichements contemporains, ca gradient 
d’humidite. La ~~fon.3 caducifoliée humide de montagnea) 
(Puig), de haute stature, couvre Foujours les reliefs à l’ouest de 
Cornez Fanas. Une <<forêt tropicale basse caducifotiée-, dont 
la strate arborée atteint 8 à 12 m, occupe Fa plus grande partie 
des reliefs montagneux. On la trouvait aussi dans les bassins 
et la partie occidentafe de la pfatne. Le reste de la plaine est le 
domaine, aujourd’hui largement défriché, de fa <<forêt épineuse 
basse caducifofiéeB>, ne dépassant pas 7 à 8 m. IA où elle est 
conservée, notamment dans l’est et autour du Bernai, son 
aspect de fourré buissonnant, fe pEus souvent ferme, laisse 
P!aner un doute sur son statut qui est en fait largement celui 
d”un pâturage (souvent enfermé dans du fil de fer). 
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2Bme cadre : Remplissage et mutation de l’espace : le 
«heartland» et ses marges 

l La troisième grande articulation que découvre le paysage, et 
la plus importante pour l’objet de l’étude, met en jeu le vide et 
le plein, la configuration qu’ils dessinent sur la carte et, derrière 
le dessin actuel du paysage régional, le processus historique 
de wemplissageaa de l’espace. En simplifiant à peine, on peut 
dire qu’autour de Mante s’organise une aire de peuplement 
relativement dense, et d’occupation agricole plus ou moins 
continue, expression et support tout à la fois dune vie écono- 
mique et sociale active, fondée sur l’exploitation du sol. Aux 
marges de cette aire, population et signes paysagers de mise 
en valeur se diluent. Du côté de l’Est, la continuité de la plaine 
en direction de la voie ferrée est interrompue par un recouvre- 
ment de calcaires gréseux à concrétions, datés du paléocène. 
Les sols médiocres et le modelé rugueux qui en résultent se 
prêtent mal à la culture mécanisée. Au-delà de cette bande de 
terrain, le crétacé calcaire réapparaît et les conditions s’améiio- 
rent. On débouche sur un paysage de vastes champs aux 
cultures prospères alternant avec des étendues laissées en 
friche, le tout ponctué de multiples aménagements hydrauli- 
ques, témoins d’un passé récent et parfois d’un présent encore 
tourné vers l’élevage : progressivement, on entre dans un 
monde différent. Cette structure spatiale en forme d’ite active et 
peuplée procède d’une dynamique d’occupation du SOI dont les 
prodomes remontent au XVIIIe siècle, mais dont la phase la 
plus active a commencé à la fin des années 1920 avec 
l’installation, aux portes de l’actuelle Mante, du premier com- 
plexe sucrier. 
Le mouvement pionnier de transformation d’un espace resté 
longtemps à l’état quasi-naturel, car c’est bien de cela qu’il 
s’agit, a revêtu quatre formes qu’il est permis d’examiner 
séparement, pour la clarté de l’analyse. 
Première forme : la dévolution juridique des terres, ap- 
puyée sur des lignes parallèles délimitant des bandes tégère- 
ment déviées par rapport à la direction du Nord géographique. 
Ce quadrillage, d’origine coloniale, n’a jamais été utilisé, sous 
sa forme première, autrement que comme un système de 
repères pour l’attribution des domaines coloniaux. Le problème 
de la délimitation physique des terres ne s’est véritablement 
posé qu’au début de la mise en valeur intensive par la canne à 
sucre. Les coordonnées nord-sud ont été alors manipulées 
pour permettre à des propriétaires politiquement bien placés 
d’obtenir la matérialisation de leurs titres à l’intérieur du nou- 
veau périmètre irrigué. Le partage géométrique est aujourd’hui 
réel sur toute l’étendue de la plaine, souligné en vue aérienne 
par les différences de tonalité de la végétation et Ea présence, 
à l’intérieur du réseau, de parcelles non ou incomplètement 
défrichées. 

Deuxième forme : le défrichage, précisément. Ii s’est fait, 
durant la dernière phase, à l’aide de matériel lourd, mis en 
œuvre par des entreprises spécialisées. L’une d’elles, Des- 
montes Agro-Mante (de <*monte>>, terme appliqué à la végéta- 
tion buissonnante à arborée de la plaine), installée à Mante, y 
a acquis une telle expérience que son champ d’action déborde 

aujourd’hui sur d’autres régions. Le nettoyage des terres s’est 
opéré en progressant, en gros, de l’ouest vers l’est, et, locale- 
ment, en s’éloignant du Guayalejo, axe anciennement mis en 
culture, au moins dans la partie nord. 

Troisième forme de l’expansion pionnière : le passage de 
l’extensif à l’intensif. Le mouvement général a été celui d’une 
régression de l’élevage au bénéfice de la culture. Mais on peut 
distinguer une double ligne de progrès : pastorale, allant du 
pâturage spontané et ouvert aux étendues closes et au pâtu- 
rage artificiel, du bétail tout-venant à des croisements plus 
productifs ; agricole, où l’on passe du sec (temporal) à l’irrigué 
(riego), tandis que les plantes à graines perdent leur monopole, 
au bénéfice de la canne à sucre et, dans une moindre mesure, 
de cultures maraîchères à forte valeur ajoutée. Le tout s’ac- 
compagnant, naturellement, de la généralisation du travail mé- 
canique, de l’élimination - en principe - des friches et des 
jachères, et de l’utilisation croissante de divers intrants. 

L’occupation pionnière, physique, de l’espace régional, sous 
les diverses formes qu’on vient de relater, n’aurait pas été 
possible, enfin, sans l’implantation supplémentaire d’un 
nombre croissant d’hommes, progressivement fixés, et de 
familles. C’est là le quatrième aspect, et le coeur du phénomène 
pionnier dans la région de Mante. Au départ, les gens sont 
venus des hautes terres et de l’état voisin du Veracruz princi- 
palement, pour prendre part aux grands travaux d’aménage- 
ment et à la production sucrière, dans les champs ou à l’usine. 
D’autres ont répondu à l’appel des cultures spéculatives de 
l’après-guerre - tomate, et plus tard coton - et des salaires 
offerts. Beaucoup, et en partie les mêmes, se sont intégrés aux 
communautés 4jidalesBa suscitées par la politique gouverne- 
mentale. Un double mouvement est venu consolider et fixer œt 
apport. La main-d’œwvre de départ a été pour une part récupé- 
rée et, au moins en apparence, ~~repaysannée~~ dans le cadre 
ejidai ; les néo-communautés rurales sont devenues productri- 
ces d’excédents démographiques, la pression au changement, 
sur le SOI et sur lesautorités, s’auto-entretenantdu même coup. 
Si les processus ne peuvent qu’être reconstitués et re-situés 
dans le temps historique des dernières déœnnies, leur abou- 
tissement se voit, se lit dans le paysage. De l’est et du sud de 
la région en direction de Ciudad Mante, soit en sens inverse du 
remplissage démographique, l’étendue agraire se cloisonne, 
la densité des villages augmente, leur nudité se végétalise, les 
pistes se multiplient. Le regard, en se familiarisant, apprend à 
reconnaitre, en retrait des franges en consolidation ou en 
transformation, un =heartlanda> d’authentique campagne. Ce 
cœur apparaît nettement décentré par rapport à l’axe médian 
nord-sud de la région. il englobe les deux systèmes d’irrigation 
les plus anciens autour de Mante ; les parties non irriguées 
mais naturellement humides au pied de la Sierra de Cucharas ; 
enfin les bassins de Chamal et d’ocampo, au sein de I’ensem- 
ble montagneux. C’est là que ia fixation agraire a commencé. 
lE est probable que le coeur ainsi défini héberge une bonne 
moitié de la population rurale régionale. Au cœur du cœur, la 
ville de Mante : 135 000 habitants proclamés, 70 000 réels. 

3*mB cadre : Propriété privé, localisme paysan, institution 
ejidale. 

l Le rapport à la terre s’incarne d’abord dans la figure du 
producteur privé, disposant de moyens et d’influente, en qui 
l’on peut voir l’héritier symbolique de I’a>haciendadoaa et surtout 
du plus modeste ceranchero>> de l’époque coloniale. Mais la 
tenure privée, naguère hégémonique et mal délimitée sur le 
terrain, s’est vue brusquement concurrencée par les affecta- 
tions agraires inspirées de la Révolution de 1917. Elle a été 

restreinte à des aires précisément localisées, aux marges des 
grands ensembles agencés par les pouvoirs publics. Ainsi, le 
domaine privé a t’il fonctionné comme matrice : toutes les 
formes de la vie agraire régionale s’en sont détachées, ou se 
sont développées à ses dépens, dans une relation d’opposition 
dialectique. Dans une région parcourue par les indiens Chichi- 
méques, chasseurs et nomades, tout a commencé par la 
création de trois ~~Fondations~~, points d’appui d’un début de 
colonisation, au milieu du XVIII” siècle : Qcampo, Xicotencatl et 
Magiscatzin. Au XIX’ siècle, dans un espace où les grandes 
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haciendas pastorales disposent de phsieurs milliers d”hecta- 
res, totit resFe à E’état fluide. Mais la tendance est à la R~ation 
et au fracEionnement. Les haciendas agricoles dejà se muki- 
plient, traitant la canne dans des moulins & manége, eF prodeei- 
sanE les vivres nécessaires aux peones. Le paysage actuel en 
garde quelques restes Emouvants et rares. Les lieux d’élection 
sont tes bassins intérieurs, fe piemont humide et la vallée du 
Guayafejo, avec sa -Fierra de barrote*, blanche et ferEile, et 
Peau à portée immédiate. C’est entre 1963cP et 1927 - avant, 
pendant et après la Révolution - que s”amorcewF les change- 
ments dans les techniques (machines agricoles, BnstaffaFions à 
vapeur), les rapports sociaux et fa menlalité de certains expfoi- 
tants. 

Ce qui 6araactérise aujourd’hui les propriétaires privés, 6e n’est 
pas tard la possession individuelBe du soi, dont l’expression 
juridique aconstituédans le passé un enjeu de première impor- 
tance, que I’existence d’un rapport marchand a fa terre, quelle 
qu’en soit fa forme. C’est d’autre part, dès l’origine eF mainFe- 
nant plus que jamais la relation directe et forte au marché. C’est 
enfin, et peuF-être B prhent surtout, Une gestion de l’entreprise 
agrkole orientee vers le maximum de profit, eF fa saisie de 
toutes les opportunités. Cette souplesse dans Ee maniement du 
capital donne la possPbi8ité d’investir dans I’agriculture des 
fonds d’orjgine non-agricole et réciproquement. Ce va-et-vient 
du capital, et aussi des personnes, va de pair avec les grands 
cycles spéculatifs qui se sont succédé depuis fa guerre : la 
tomate des armées 694548 a créé quelques fortunes, provo- 
qué de grandes ruines et laissé des vestiges tangibles en forme 
de belles maisons. La flambée du coton a comme&, elle, 
brutalement> en 1960, et culminé de 1964 à 1968, attirant 
massivemenF les capitaux, particuii&ement américains. 200 
000 ha ont été défrichés et sem&, jusqU’au moment OU les 
parasites vinrent envahir [es cultures, aiourdir les coûts et 
provoquer un reflux presque total. 

0 Le rapport à !a terre sbrganise aussi, à une moindre échelle, 
- sur le mode paysan - parcellaire qui associe plusieurs traits 
constitutifs. IB rassemble plusieurs composantes. Une compo- 

sante locale, d’abord, en entendant par Ià l’appartenance, plus 
ou moins communautaire, à un même village, ou plus large- 
ment les intérêts 6ommuns et Oa socialité partagée qui naissent 
de Ba simple pr0ximiEé. Ii arrive, comme à El Tigre, près 
d’Ocampo, que ce lien de [ocalité s’enracine au domaine d’une 
hacienda disparue. La solidarité locale est d’autanE plus forte 
que les exploitations familiales constitutives n’ont d’existence 
juridique qu’en leurqualité de parcelles ejidales. Cette modalité 
individualisée de !a tenure ejidale, majoritaire au plan national, 
est relativement ancienne dans k’espace étudié, OSE eEPe est à 
présent dominée par I’ejido collectif, dont il sera question plus 
loin. Ca polyculture est un autre trait parEagé, l’élevage étant iui 
aussi présent, sous des formes variées. Les activités liées au 
marché tiennent WI peu moins de place qu”ailleurs, sans être 
jamais quantité négiigeab[e. Certains groupements sont même 

activement tournés vers des ressources maraîchères, !a to- 
mate en particulier, et tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de 
l’ejido El Riachuelo, au pied de fa Sierra de Gucharas. 

0 CEn troisième type de rapport foncier insère les producteurs 
dans un cadre czolfectif destine à les rendre efficaces. Lui 
aussi S”ap@e sur l’institution ejidale, mais il la transforme en 
instrument économique. Les 6onjonctures nationales qui ont 
permis la prédominance temporaire da ceFte modalité de la 
Réforme Agraire ont coh6idé avec [es époques de plus large 
distribution des terres au niveau régional. On sait que, d”une 
façon générale, les réalisations ont mis !ongEemps à concréti- 
ser les principes posés par la Révolution. Dans la région de 
Mante, éloignée des problèmes agraires bÊûlants et des cen- 
tres de pouvoir, mais investie par Ees inlérêts particuliers 
d’hommes politiques influents, I’appiication en grand n’a com- 
mer& que vers la fin des années 1930, dans une conjoncture 
générafe de relance de l’interventionnisme agraire. Elle a 
progressé par à-coups, au gre de B’accumulation, sur place 
pour une part, des demandeurs de terre, et au rythme de 
L’avancement des travaux hydrauliques. Les dotations ont été 
rendues possibles par i’expropriation des domaines dépassant 
200 Caen seceF IOOen irrigué (knite ramenéeensuiteà2Q ha). 
Ces normes 0nF été appbiqUéeS, C’eSF fe moins Cfu’On pUisSe 
dire, avec souplesse, et souvent tournQes. Au niveau local, 
&“organisation ejidak prend fa forme de groupements néo- 
paysans, les ejidos, réunissant un nombre variable d’ejidata- 
rios. Dans la rhgion de Mante, la formule de ioin ba plus 
fkquente est celle de I’ejido oohtctif, oti f’exptoitation du sof 
se fait au moins en partie en commun. ~inscription EerritoriaEe 
de ces communautés obéit en générai à Une géométrie propre. 
L”habitat est villageois, mais il peut y avoir plusieurs, et parfois 
même un assez grand nombre d’ejidos collectifs regroupés sur 
un même site. Les villages, au plan linéaire ou quadrillé, ont fait 
l’objet d’un sérieux effort d’équipemenF collectif dans certaines 
zones d’irrigation, et tout particulièrement dans celle de Mante, 
dont !a Coopérative sucrière a la responsabilité. e’aspect le 
plus spectaculaire, encore que non généralisé, réside dans le 
réseau de distribution électrique, eF les antennes des réémet- 
teurs de radio et de tétévision. La constitution eî l’implantation 
des ejidos sont l’aboutissement d’un long processus, passant 
par la création de groupes de solliciteurs, cautionnés et ap- 
puyés par une des organisations de fuEEes paysannes. Dans la 
vie agraire régionale, l’organisation ejidaie, très structurée, est 
prégnante. Elle constitue, avec ies exploitants privés, une des 
modalités fortes de I’aEEache à la terre. Dans Ee paysage, eile se 
manifeste de façon obsédante, surtout par la densité et l’air de 
famille des villages, à l’intérieur desquels stationne trés sou- 
vent du gros matériel mécanique de culture. Toutefois, I’omni- 
présence du système, dans une grande partie de fa région, et 
sa variabilité, empechent d’y voir autre chose qu’une compo- 
sante des systèmes agraires qu’il nous incombe de caractéri- 
ser (à supposer encore que leur existence puisse être démon- 
trée). 

Qme cadre : Pression technique et organisation coflective, 
l’irrigation et la canne 

Divers ordres de contraintes matérielles poussent, de leur côté, 
à une organisation collective, Ees travaux agricoles (au sens le 
plus large) au point d’en faire dans certains cas une nécessité 
absolue. Mais par rapport aux données précédentes on 
change à la fois de nature et de niveau. De nature, car Ees faits 
organisateurs procèdent de choix proprement agronomiques : 
l’option pour Ea canne à sucre et pour f’irrigation en grand. De 
niveau : il ne s’agit plus de ia région, qui sert de cadre à 
Pexpression des solidarjtés professionnelles des producteurs 
privés ; ni dU village et de sa dotation de terres, unité de base 
du fonctionnement des ejidos. Tant Pirr~gation que fa canne 

imposent leurs contraintes spécifiques à un niveau intermé- 
diaire d’organisation. Or, c’est précisément dans cet entre- 
deux que devraient se localiser et prendre forme d’éventuek 
systèmes agraires élémentaires. Ceci commande de notre part 
un intérêt particulier. L’irrigation, d’abord. II existe, plusieurs 
systèmes de collecte et de distribution d’eau - ~~disricts~~ - à 
l’intérieur de la région. Le plus ancien remonte a la fin des 
années 1920. II prend l’eau du Rio Mante, peu en aval de la 
résurgence, et PaconduiEpardeux canaux principaux jusqu’aux 
lieux d’utilisation, relativement proches, à d’ouest et à l’est de 
Ciudad Mante. 
Le seçond - créé en 1947-51 - mène l’eau du Rio Frio, tout au 
nord du Piémont, vers un domaine irrigué situé pour l’essentiel 
sur la rive droite du Guayalejo (dans son segment nord-sud). La 



rive gauche, elle, reçoit des apports prélevés sur le fleuve lui- 
même. Les deux ensembles additionnés de rive droite et de 
rive gauche forment un tout : le système CcGuayalejo-Rio FrioB>. 
Un troisième ensemble date des années 1970. II esttechnique- 
ment plus complexe. Le prélèvement se fait, peu à l’est de 
Mante, sur le Guayalejo, assez fortement encaissé. L’eau est 
Elevée par pompage, puis conduite dans une vaste retenue à 
géométrie variable : celle dite de Las Animas. Les deux canaux 
principaux desservent un vaste domaine à l’est et au sud. Sur 
le même principe que Las Animas, un nouveau réseau est en 
cours d’établissement, dans le nord-est de la région. L’eau est 
captée à San Gabriel, au coude amont du Guayalejo, et 
stockée dans la retenue de San Lorenzo - dans un secteur 
géographique encore largement dévolu à l’élevage bovin. Mis 
en place par I’EEaE, les grands systèmes n”épuisent pas la 
question de l”irrigation. II existe aussi beaucoup de barrages 
collinaires, installés et utilisés surtout par les propriétaires 
privés ; des pompages individuels à partir du Guayalejo ou de 
la nappe ; enfin, sur le Piémont ou dans les bassins inFérieurs, 
de mini-systèmes d’irrigation gravitaires. Cette attention géné- 
ralisée à l’hydraulique est dans la logique d’une zone déjà 
sèche, où les solutions agricoles autres que l’élevage extensif 
et la vivification par l’eau sont toutes marquées d’une certaines 
précarité. Une chose est claire : dès que les systémes d’eau 
dépassent une certaine ampleur, juridiquement ou de facto, les 
producteurs sont rendus solidaires. 

La canne à sucre constitue le moyen le plus éprouve pour 
justifier et rentabiliser de grands équipements hydrauliques. 
C’est ce qui s’est passé à Mante, au terme d’un long processus. 

L’initiative d’un Chinois, Foon Chuck, y a rencontré la tradition 
des haciendas sucrières. Entre 1900 et 1927, Chuck et d’autes 
Chinois, venus à sa suite, tiraient profit d’un ensemble de 
rizières, de champs de canne et de cultures potagères proches 
de Canoas, le petit village sur sa colline qui allait devenir Mante. 
Après divers épisodes, la trajectoire devait aboutir à I’installa- 
tion du premier grand système irrigué, pour la canne à sucre, 
et à la création dune usine moderne, celle qui se voit encore 
aux portes de la ville, dont elle empuantit les quartiers proches. 
Le deuxième périmètre sucrier, celui de Xicotencati, au nord de 
Mante, est de peu postérieur : travaux d’irrigation commencés 
en 1945, usine mise en service en 1948. On s’en est tenu là. 
L’état du marché intérieur, les coûts élevés de production du 
sucre mexicain ont constitué par la suite un environnement 
défavorable. A partir des années 1970, I?rrigation a donc diI 
miser sur une base économique autre que la canne. II en 
résulte que les deux périmètres les plus proches de Mante ont 
aujourd’hui à la fois [‘ancienneté (relative), et la quasi-excfusi- 
vité de la çanne. On a vu que ceci contribue fortement à les 
singularjser dans le paysage. Les contraintes d’organisation, 
liées à la canne, viennent y doubler celles inhérentes au 
fonctionnement d’un reseau d’irrigation : nécéssité d’approvi- 
sionner régulièrement une usine tout au long de la campagne 
sucrière annuelle, impératif de renouvellement échelonné des 
plantations, sujétions du transport des champs à l’usine, atten- 
tion à porter aux conditions sanitaires pour éviter le développe- 
ment incontrôfé des maladies et parasites, etc. Toutes œs 
contraintes astreignent les producteurs, rendus solidaires, au 
respect dune stricte discipline, et à une surveillance constante 
de leurs champs. 

I - METHODES Q’ENQlJETE 

Tout au long du travail, le paysage a servi de guide et de 
référent. li n’a pas été seulement parcouru dans tous les 
sens, mais trois des participants ont eu l’occasion d’en 
vérifier et d’en contrôler l’inventaire par un survol général 
à basse altitude, sur un avion du S.A.R.H. (Secrétariat à 
l’Agriculture et aux Ressources Hydrauliques). Mais les 
difficultés d’accès aux photographies aériennes verticales 
et le manque de temps, n’ont pas permis l’exploitation 
systématique de ce type de documents. Quant à la télédé- 
tection satellitaire, il aurait fallu mobiliser de tout autres 
compétences, et disposer de moyens en rapport. 
En revanche, l’équipe a disposé d’une couverture 
cartographique à grande échelle, complète, ainsi que 
d’une série de cartes thématiques : sols, géologie, wtilisa- 
tion des terres (tes deux premières de bonne facture, la 
troisième dépassée). 
Unevariéte de données statistiquesont été exploitées ou 
pourront l’être, en provenance des cqingenios» de Mante et 
Xicotencatl, de Banrural pour le crédit, et des différentes 
officines locales du S.A.R.H., chargées de l’évaluation des 
surfaces agricoles, de l’assistance technique ou de la 
gestion des systèmes irrigués. 
Quant à I’enquete de terrain, outre I’information récoltée 
defaçoncursive le long des cheminements et aux points de 
stationnement, un certain nombre de lieux et d’entités 
agraires ont fait l’objet d’études particulières. 

D’un côté, les «étudiants)> de l’école d’agriculture proche 
de Mante ont été mis à contribution pour inventorier, dans 
une dizaine de villages ejidaux, la diversité des situations 
individuelles parmi les familles d’exploitants. 

Les villages retenus couvraient eux-mêmes, jusqu’à un 
certain point, la variété des situations agraires telle 
qu’on pouvait se la représenter à ce stade de la recherche. 
Les questionnaires très détaillés que les étudiants avaient 
à remplir, les rubriques débordant largement de l’agricole 
sur le champ économique et social, ont été dans un nombre 
appréciable de cas une mine d’informations utiles. 
Plusieurs membres de l’équipe ont, d’autre part, opéré des 
investigations beaucoup plus approfondies, pouvant com- 
porter des mois entiers de présence, sur un certain nombre 
d’unités : soit des entreprises agricoles privées, mais sur 
ce plan le travail a dû être quelque peu sacrifié, ou différé ; 
soit des éjidos ou des villages constitués, et parmi eux 
certains dont les dossiers établis par les étudiants avaient 
révélé ou confirmé l’intérêt. Le terme de monographie vient 
à l’esprit, mais il s’agit en réalité de tout autre chose que ce 
que l’on place habituellement sous ce vocable : à la fois 
I’etude de la logique des interactions locales et I’ana- 
lyse dans un cadre local, avec la précision que permet 
cette dchetie, des relations horizontales constitutives 
des systémes agraires (encore hypothétiques) et des 
relations verticales liées à la région, comme aux impacts 
de I’Etat et du marché. Ces ((monographies>>, donc, ont 
porté sur : un village ejidal cultivant en irrigué la canne 
(Congregacion La Mora) ; trois ejidos, partie d’une vaste 
concentration d’habitat, en irrigué sans canne (Graciano 
Sanchez) ; deux villages plus autonomes dans leur fonc- 
tionnement (El Richuelo, au pied de la Sierra Cucharas, 
bien inséré dans l’économie de marché, sur la base d’une 
irrigation partielle ; El Tigre, dans le bassin d’Ocampo, 
fonctionnant en sec). 
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!Ii -A LA RECHERCHE DE SYSTEMES AGRAIRES ELEMENTAlRES 

e’hypothèse de base supposait, deux niveaux de cohe- 
pence agraire, le niveau supérieurcorrespondant, de façon 
souple, à l’espace aeglonal (voir ci-dessus). Pour la clarté 
de l’analyse, ils devront être examinés successivement. 
Mais il faut écarter toute suggestion d’un dualisme 
d’échelle rigide. Ce qui est propose au depart n’est pas un 
modèle hiérarchisé de niveaux ou d’espaces, mais celui 
d’une double dimension logique de &a complexite. 
A Ba base, I’id6e de oysthnes agraires c%%mespfaEres met 
en jeu, FondamentaQemené, l’association dans chacun des 
cas d’un certain nombre de composantes, qui ne soient 
pas simplement juxtaposées mais plus ou moins complè- 
tement interdépendantes. Elle suppose d’autre part, selon 
le consensus qui a présidé à l’émergence et à B’utilisation 
de l’expression, un certain degré de cohesion spatiale 
entre les unités fonctionwelles - villages ou communautés, 
entreprises agricoles ou familles-exploitations -qui partici- 
pent d’un même système agraire. 
Toutefois, cette attache spatiale posée par définition Baisse 
place à tout le jeu voulu. Elle doit être conçue comme un 
ancrage suffisant pour que s’affirment et se nouent des 
relations constitutives dans et par l’extension horizontale, 
et non au sens d’une quelconque délimitation. 
Cette condition de base étant supposée remplie, un grand 
nombre de composantes sont susceptibles de participer à 
B’individualisation d’un système agraire. Ce qui a été qua- 
lifié plus haut d’attache agraire (ou foncière, au sens le 
plus large du terme) en est une, essentielje (cadre 2). Mais 
l’srientation cwbrale, ou pastorale des syst&mes de 
production compte aussi beaucoup, et au même titre le 
«choix» de L’intensif ou de B’extensif et la disponibilité 
plus ou moinsgrande de capitaux. Autre élémentàprendre 
en compte : la part plus ou moins grande de f”injtfaéfwe 
individuelle dans la gestion des facteurs de production ou 
au contraire la place tenue par des instances collectives de 
travail ou de décision. Entre toutes ces composantes et 
d’autres qui n’ont pas éte citées (telles que le site naturel), 
l’agrégation ne prend pas Ea forme d’une simple combina- 
toire d’éléments, au demeurant fortement liés. L’ensemble 
a tendance à se structurer autour d’un élément fort qui 
apparaît comme le ~@Be;~ de la combinaison. 

a) Les explsitatiores privées : un systéme en retrait ? 
En admettant l’existence d’un système agraire régionaf, 
on serait tenté de proposer comme premier «sous-sys- 
tèmeas l’ensemble que forment Ies expioitations privées, 
quidis~sentd’unecertaineétenduedeterresettravailtent 
à un certain niveau de main-d’ceuvre et de capital. La 
restriction est faite pour exclure les ejidos parcellaires, 
c’est-à-dire à dotation individuelle et d’une manière géné- 
rale les exploitations se rapprochant du gabarit paysan. 
Mais qu’y a-t-il de commun entre le propriétaire privé limité 
à20 ha, comme il en existe, et te\ ranch administrant, dans 
le secteur de Las Animas, une exploitation de fait de plus 
de 500 ? Et quelle serait la base spatiale d’un tel S.A.E. 
(Système Agraire Elémentaire) ? f-a répartition des ran- 
chas est à la vérité très dispersée, de type interstitiel. Leur 
position dans l’espace est celle de franges ou d’inclusions, 
ce qui souiigne leur caractère résiduel au regard de terres 

massivement expropriées. baquestion d’un sous-système 
individualisé ne se pose vraiment que pour l’Est de la 
région, au-delà du Berna1 et de la boucle du ûuayafejo, en 
tirant vers la voie ferrée de Monterrey à Tampico et ses 
gares : Galles, Gonzafes, Estacion ManueE et Cuauhte- 
~OC... On tombe Ià sur un domaine agraire et géographi- 
que resté largement pastoral, mais qoi se transforme par 
mutation vers des formes d’6levage plus intensives, et 
le développement d’une agricukerre marakhére irriguée 
(retenues collinaires). L’aire en peau de chagrin qui se 
dessine ainsi dans le secteur oriental est grignotée sur son 
flanc ouest par Fes nouvelies extensions du domaine irri- 
gué, alimentées par le Guayalejo peu en aval de son entrée 
en plaine. Sur son flanc est, meme si I’on demeure formel- 
lement dans la région, fes éleveurs cèdent à l’attraction 
économique et professionnelle de 6a zone proche du 
Golfe ; leurs attaches associatives sont de ce côté. 

b) Mante E Pe système cafiero coopératif 
Encore moins peut-on penser à faire de l’organisation 
ejidafe un sous-système agraire. &a raison en est un peu la 
même que pour l’héritage de fa hacienda : Ies ajidos sont 
à la fois partout et nulle part. Partout en tant que présence 
physique et composante d’une variété de formes agraires. 
Mais jamais sous l’aspect d’une dominante qui structurerait 
autour d’elle les éléments variés d’une combinaison. II ne 
s’agit pas de nier la place, majeure, que tiennent les ejidos 
dans la vie agraire régionale. Mais, à f’échelle des systè- 
mes agraires élémentaires (S.A.E.) que nous cherchons à 
caractériser (et qui sont encore, pour l’essentiel, à venir), 
cette place est d’importance et de nature variables, à 
l’intérieur d’une gamme de carnbinaisons. 
Dans une gradation qui irait du système le plus fort au plus 
labile et du plus évident au plus douteux, la palme revient 
sans conteste à un premier ensemble : le sous-système 
wafieroa) cccpératif, centré sur les terres irrigués du 
district de Mante. II met en jeu les deux ordres de contrain- 
tes matérielles poussant à l’organisation collective : la 
nécessité de fournir l’eau en temps et lieu surtout@ I’éten- 
due de l’espace planté ; celle d’approvisionner l’usine 
pendant lacampagne de fabrication, en prenant en charge 
et en planifiant la récolte et le transport de la totalité des 
cannes produites. 
A l’origine, une quarantaine de propriétaires de plus de 
cent hectares avaient crée une société pour construire 
l’usine, avec de l’argent avance par I’Etat mexicain (ca- 
dre 3). Dix ans plus tard, à l’occasion d’une relance de la 
politiqueagraire, lesterresirriguées, exptoitéesjusqu’alors 
sous le régime du salariat, furent expropriées et firent 
l’objet d’une dotation aux anciens travailleurs agricoles. En 
même temps fut créée une coopérative, la CIM, qui prit en 
charge l’usine de Mante. Du CQUQ ce premier système 
sucrier se trouva pérennisé, tout en perdant son caractère 
d’enclave économique au sein de la région. ha double 
organisation technique de la récolte et de f’usinage relève 
depuis cette époque, d’une instance à base cofbective. Par 
le truchement d’une <<surintendance des champs,,, l’agri- 
culture est, elle aussi, sous le contrôle de lacoopérative. Au 
nombre de quelque 2500, les ejidataires ont reçu des lots 
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de 6 ha au debut, puis de 8 et 10. Toutes les opérations de 
culture sont programmées par I’Usine. C’est l’instance 
centrale qui décide du remplacement des cannes, fixe les 
dates de coupe, assure la préparation mécanique du sol, 
fait faire la récolte par des entreprises spécialisées (les 
ccontratistasa) qui se chargent de la main d’œuvre. 
II ne reste aux ejidataires que la mise en place des 
boutures, les nettoyages à assurer, les tours d’eau à 
donner. II leur incombe aussi de surveiller l’état des can- 
nes, et - obligation absolue - de donner l’alerte si quelque 
chose ne va pas (en cas d’attaques parasitaires, notam- 
ment). Moyennant quoi, le prix des récoltes leur est payé 
selon la valeur du <<point de sucre» national. Une ristourne 
s’y ajoute en fin de campagne, à titre de participation aux 
résultats. En dehors des quelques fruits et légumes que 
procurent les lots d’habitation (dont beaucoup restent 
incultes), et d’animaux domestiques peu nombreux, les 
ejidataires sont contraintsd’acheter leur nourriture, mais ils 
le font à très bon compte auprès de la Coopérative, qui 
fonctionne aussi dans le sens de la distribution. II reste que 
le principal avantage d’être coopérateur est d’avoir accès 
à une gamme de services sociaux. 

II existe aussi des propriétaires privés, dont les terres 
s’entremêlent, à l’intérieur du district irrigué, à celles des 
ejidos. Ils participent minoritairement à I’approvisionne- 
ment de l’usine, ce qui leur assure la sécurité économique 
et aussi, en vertu d’une loi nationale, une couverture de 
sécurité sociale. Cependant, fa plupart des propriétaires 
privés sont, en même temps et d’abord, des ejidatatarios. 

Dans l’ensemble, l’organisation fonctionne et permet à 
beaucoup de monde de vivre. Mais ce fonctionnement est 
bureaucratique et lourd. Tensions et conflits sont nom- 
breux et parfois sévères. L’encadrement se plaint de ne 
pas trouver les coopérateurs sur leurs champs, mais ses 
agents prennent eux-mêmes des libertés. C’est que toute 
une vie individuelle s’est développée en marge de E’organi- 
sation, que l’organisation ne contrôle plus. Outre l’achat de 
parcelles privées (avec l’accord etsouvent f’appuifinancier 
de la coopérative), nombre d’ejidatarios se consacrent en 
effet à diverses activités extra-agricoles, soit à Ciudad 
Mante, soit d’un côté ou de l’autre de la frontière améri- 
caine. Les migrants, les «caiierosaB instailés en ville et 
aussi les nombreuses veuves qui ont reçu en héritage la 
parcelle de leur mari, en confient l’administration à un 
membre de leur famille ou de leur ejido. Ils le font contre 
rémunération (10 à 25 % des bénéfices), tout en conser- 
vant pour eux les avantages sociaux. 
Dans les années 1950, une politique d’approvisionnement 
expansive avait dilaté l’aire de collecte de la canne bien au- 
delà des limites du district d’irrigation. La culture en sec sur 
le Piémont humide et dans les bassins a été, à cette 
époque, largement mise à contribution. 
Depuis, un repli s’est opéré sur l’irrigué. Aujourd’hui, tout le 
système est en perte de vitesse, pour ne pas dire en 
crise.L’obsolescence de l’usine a son pendant dans la 
baisse des rendements et de la production. Mais c’est en 
fait dans un secteur nationaldusucre lui-même en difficulté 
que s’inscrit le marasme du système spatio-agraire centré 
sur l’usine et la coopérative de Mante. 

c) Xicotencatl : eau et canne dominés par la propribté 
privée 
Les 39 à 40 000 ha de canne actuels englobent la surface 
productive d’une autre usine, celle de Xicotencatl, liée au 
district d’irrigation Frio-Guayalejo. Ici I’ingenio, plus mo- 
derne et en meilleur état, date de 1948. Lui aussi a été créé 
par un petit groupefamilialde propriétaires, mais son statut 
n’a pas été modifié. Toutefois, un certain nombre d’ejidos 
sont incorporés au système, symétriquement à ce qui se 
passe dans le district irrigué de Mante. On retombe donc, 
en gros, sur les normes de fonctionnement classiques des 
ensembles sucriers crées et placés sous le contrôle du 
capital privé. La différence est essentielle du point de vue 
agraire. Elle fonde un système moins fortement individua- 
lisé, mais inscrit, au plan regional, dans une constellation 
bien typée. 

d) Las Animas : intéractivitb et mélange des genres 
La troisième entité faisant figure, à nos yeux, de sous- 
système, correspond aux irrigations de Las Animas. Une 
forte emprise de l’organisation ejidale, s’associe à la 
culture mécanique. Pas de canne, les cultures restent 
majoritairement les cultures saisonnières, ailleurs prati- 
quées en sec. Le maïs, naturellement, mais aussi le soja, 
le carthame (une plante oléagineuse, particulièrement 
rustique et résistante aux aléas climatiques comme aux 
(<pestes,,) et le sorgho, toutes plantes nouvelles venues 
dans ta région où elles ont été introduites dans les années 
1970. Le climat autorise ici, mais au prix d’une assez 
grande insécurité, deux cycles annuels : ccprimavera-vera- 
noa> et <lotono-inviernozs. L’irrigation est théoriquement 
précieuse, en tant qu’elle est censée remédier aux pério- 
des déficitaires en pluie. En fait quelques milliers d’hecta- 
res seulement sur les dizaines de milliers qu’alimente le 
réseau de Las Animas sont réellement pourvus d’eau. La 
véritable irrigation concerne bien davantage, et très logi- 
quement au regard des coûts à couvrir, des cultures 
spécialisées à forte valeur ajoutbe : tomates de primeur, 
piments, melons, oignons, aubergines, etc. 
Mais il est impossible d’en parler sans enchaînersur un trait 
proprement agraire, c’est-à-dire touchant le rapport au sol : 
la coexistence interactive, dans le secteur, des ejidataires 
et d’entrepreneurs privés. Structurellement, la mise en 
place du réseau d’irrigation comporte un double alhotisse- 
ment : aux ejidos et, par lots de 20 ha, à de <<petits 
propriétaires>>. Déjà, cette catégorie recouvre pour une 
part des propriétaires installés qui n’ont fait qu’agrandir leur 
domaine ; de plus, parmi les attributaires, se laissent 
repérer, à travers la répétition des mêmes noms de fa- 
milles, des concentrations équivalant, de facto, à de gran- 
des propriétés reconstituées. Mais surtout, dans des 
conditions qui seront explicitées par la suite, les ranchs du 
pourtour sont, indirectement mais efficacement, parties 
prenantes, à la plus valuequ’apporte I’eau. Leur intégration 
au système ne cesse de se renforcer. 

e) Le systtéme ccejidal-temporal), : du collectif en sec 
Le S.A.E. qui se rapprocherait le plus de l’idée qu’on peut 
se faire d’un sous-système ejidal à l’état <(pur,> occupe le 
sud de notre rdgion, le long de la route menant d’El Abra- 
Celaya à Los Aztecas, et les vastes étendues, à la frange 
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des états de San Luis Potosi et de Vera Cruz, situées au- 
delà de cette route (engtobant des localités telles que 
Tantuan, Nuevo Tantuan et Bazar Cardenasj. Ont peut le 
qualifier d’ejidal-temporal. Comme à Las Animas, et 
contrairement a ce qu’on a vu pour le système caner0 de 
Mante, la responsabilité directe de fa culture incombe aux 
ejidatalres mettant en ceuvre tracteurs et materief appro- 
prié. Ce qui differe, c’est que ia eultüre se fait en sec, sur 
la base d’un cycle saisonnier redoublé comme il a dit. Les 
surfaces sont donc plus grandes : 20 ha par lot. Le facteur 
d’orgakakttéon cmllecêive se manifeste sous une double 
forme. Il y ad’abord, plus opératoire semble-t-ilque partout 
aiEleurs, m b-t encadremeaat technique et social par des 
organismes publics. Les ejidos d’autre part ont constitué, 
pour la commerciatisation de leurs récoftes, une «Union~~ 
qui rassemble 17 villages. A l’échelle de tout le sud du 
Tamaulipas, les unions se sont fédérées en une associa- 
tion, à laquelle adherent aussi des propriétaires privés : 
c’est «Khion RégionaEe de Comrnercialtsation du Sud du 
Tamaulipasal. Moyennant quoi, des silos ont pu être instal- 
lés au bord des routes. Par rapport aux prix garantis pour 
lestrois cultures de base autresque le mais, desconditions 
de vente avantageuses ont pu être ainsi obtenues de 
l’agro-industrie. 

Ce système ejidal-temporal présente une double fragilité : 

-Sa premiére faiblesse tient au cr6dit. On ne fera pas 
le détail des procédures ,qui sont les mémes dans toute fa 
région, l»ingenlcw Mante mis à part. Les ejidataires s01Eici- 
tent, et recoivent si leur demande est agreée, des crédits 
d’investissement pour le matériei et des crédits de campa- 
gne. Banrural qui pourrait être à la rigueur considérée 
comme l’hormologue du @rédit Agricole en France, n’a pas 
le monopole des pr& qui dans le cas des ejidos sont 
consentis au plus bas (30 % en 1986) des trois taux 
officiels. t-e problème est ici celui de la responsabilité 
collective vis-à-vis du remboursement. Les ejidos-villages 
se sont révélés dans l’ensemble des interlocuteurs peu 
fiables parce que traversés de conflits. Leur division en 
«secteurs» d’au minimum dix expioitants a amélioré la 
situation sans résoudre compfètement fa difficulté. Un des 
rôles essentiels dévolus dans cette zone à Proderith, 
l’instance publiqued’appui agronomiqueetsocial, consiste 
précisément à reconnaitre et aider à s’exprimer, au sein 
des ejidos, les «groupes d’affinités» capables de prendre 
des initiatives et de garantir le remboursement du crédit. 
C’est dire le rôle essentiel que joue ce dernier. 

- L’autre faiblesse est d’être pris entre les sequelles 
d’un passé quicontinue à pesersur fui, et les incertitudes 
de [‘avenir. Le passé, c’est la présence et les pressions 
des éleveurs expropriés pour obtenir et garder des terres 
en location. L’avenir, c’est l’extension («ampliaciow) à ce 
secteur géographique de l’irrigation, qui s’accompagnerait 
de fa division par moitié des parcelles d’aflatissement. 

f)Polyculture, riz, tomate : des systhmes discutables 
ou inaccomplis 
Le cas des groupements à coloration paysanne a été 
évoqué plus haut, en tant que modalité du rapport à la terre. 

Rappelons ce qui les caractérise : leur forte composante 
locale, l’orientation vers la polyculture et l’élevage, une 
combinaison de tenure ejidale-parcellaire et privée. C’ac- 
cent avait été mis sur la médiation ~~Villageoise» entre Ees 
producteurs et le sol cultivé. L’idée était celle d’une orien- 
tation agraire pouvant affecter différents S.A.E.. Mais rien 
n’interdit de considérer l’association de caractères énon- 
cés ci-dessus comme un cinquième système agraire élé- 
mentaire, en privilégiant cette fols, comme trait organisa- 
teur, Pa place tenue par la polyculture et O’élevage. e’es- 
pacepropre d’untelsystèmepourraitêtreceluidesbassins 
montagneux et d’une étroite frange de plaine adjacente 
(même si la formule considérée n’y est pas exclusive, et si 
d’autre part elle se manifeste aussi ailfeursp. L’hésitation 
vient de ce que le système en question rapproche des 
économies locales tres inégalement dynamiques, et des 
communautés dont les unes s’intègrent très bien au sys- 
tème régional tandis que d’autres s’isolent dans une cer- 
taine marginalité. Gardons cependant, au mains en pain- 
tillé, l’idée d’un système de polyculture-élevage à forte 
individualité foncière et sociale. 

Pour terminer l’inventaire, d’autres cultures que fa canne 
ont peut-être vocation à servir de pivot à une association 
systémique de caractères. C’est le cas du coton et de la 
tomate. fvtais s’agirait-il bien de systèmes agraires, selon 
les critères envisagés, ou de simples systèmes de produc- 
tion dans ieur dimension collective (au sens ici de : 
producteurs nombreux) ? 

-Pour le coton des années 1960 comme pour le sucre, un 
système de production complet a été mis sur pied avec, en 
amont, des succursales bancaires, des magasins de 
semences et d’insecticides, des avions équipés pour les 
épandages d’insecticide ; en aval, quarante deux installa- 
tions d’égrenage Ee long des routes, des entreprises de 
transport, des contrats d’exportation... he coton a refait 
surface, ces dernières années, accompagné de quelques 
uns de ces attributs, mais sans redevenir la star qu’il a été. 
Mais il a manqué à ce système de production au minimum 
la durée et une véritable sectorisation géographique, c’est- 
à-dire la dimension temporelle et fa dimension spatiale 
pour se doter d’une véritable signification agraire. Qn peut 
seulement y voir un avatar de la propriété privée capitalis- 
tique. 

- Quant au <<système-tomate», l’efflorescence des an- 
nées 1950 a laissé des traces plus durables et plus faciles 
à répérer dans l’espace. 
Latomate s’est «naturalisée~~, dans deux sortes de contex- 
tes : d’un côté chez les grands propriétaires ou entrepre- 
neurs de culture, de l’autre dans les villages à composante 
locale, paysanne ou poiyculturale accusés, au pied de la 
Sierra. Sur le piémont relativement bien arrosé, où la 
culture est possible aussi bien en sec qu’en irrigué, se 
dessine, de Quintero à El Riachuelo, une sorte de croissant 
de la tomate. L’insertion commerciaie se fait à des stades 
diversifiés, fourniture de plants comprise. Les techniques 
de culture sont très au point. II y a dans les villages-tomate 
un air indiscutable de prospérité. Le lien avec d’autres 
catégories de producteurs reste essentiellement mar- 
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chand. Les grandes entreprises produisent régulièrement 
tous les ans et commercialisent pour leur propre compte. 
En sus de leur production propre, elles collectent celle des 
producteurs moyens, qui ne se lancent eux-mêmes que 
lorsque paraît s’annoncer une année particulièrement 
favorable. 

La tomate définit donc bien un système de production, 
orienté par la demande des Etats-Unis au début de l’hiver, 
et celle de la capitale. Mais l’aspect «système agraire micro 
régional,, ne prend quelque peu forme qu’à l’intersection 
du pôle agraire villageois, tel qu’il a été évoqué plus haut. 

III - UN SYSTEME AGRAIRE REGIONAL 

Il apparaît à ce stade que les liens verticaux très forts, 
tissés entre les producteurs régionaux et l’englobant poli- 
tico-économique, loin d’y faire obstacle, ont poussé & 
l’émergence d’entités agraires «horizontales>>. Face au 
marché et au monde de latechnique, les choix ne sont pas 
faits en ordre trop dispersé, mais c’est avec une évidence 
très inégale qu’ont pu être dégagées les différentes unités. 
En outre, les caractérisations les plus fortes ne vont pas, 
semble-t-il , sans un degré d’artificialité, encore que ce 
dernier point puisse prêter à discussion. 
Mais notre hypothèse de départ postulait aussi l’existence 
d’un niveau supérieur d’intéraction systémique, qui vien- 
drait en quelque sorte coiffer les différents S.A.E., plus ou 
moins nettement localisks. Un tel système agraire régional 
se laisse-t-il appréhendé, et comment s’organise-t-il ? 
Avant de répondre, il convient d’analyser les principales 
formes de l’interaction agraire qui se manisfestent autour 
de Mante. 

1. Les interactions agraires 

a) La fourniture de travail, contre salaire et avantages 
divers, par une catégorie de producteurs à une autre, est à 
la fois la plus générale et la mieux enracinée dans l’histoire 
(récente) de la région. Cette histoire est en particulier celle 
des travailleurs immigrés depuis les états limitrophes du 
Tamaulipas, les zones cotonnnièaes traditionnelles et le 
centre du Mexique pourservircomme journaliers agricoles 
sur les champs de coton des années 1960. Beaucoup, 
demeurés sur place, ont été intégrés au vaste programme 
de dotations ejidales des années 1970. Plus largement, 
mais quelquefois plus lointainement, ce type de référence 
est partagé par l’ensemble des producteurs ejidaux de la 
région de Mante. Aujourd’hui, au-delà de la préparation 
mécanisée des lits de cuktrre, la mise en terre des plants, 
et plus tard la récolte des tomates, piments, etc..., sur des 
étendues unitaires pouvant atteindre des dizaines d’hecta- 
res, sont l’occasion de grands rassemblements de tra- 
vailleurs. 

b) La deuxième forme d’interaction, de bien plus grande 
portée, met en jeu, àtravers différents types de contrats, ia 
terre elle-mQme, louée ou dont le produit est partagé. 
L’étude systématique de trois parmi la vingtaine d’ejidos 
rassemblés - situation plutôt exceptionnelle - sur le site de 
Graciano Sanchez a permis de mesurer l’étendue des 
transferts et leurs implications. Ce sont les ejidos, plus 
précisément les secteurs d’ejidos qui louent leurs terres. 
Le loyer était en 1986 d’un montant compris entre 9 000 et 
16 000 pesos (à450 pesos pour un dollar), selon la qualité 

des terres. L’autre système équivaut à une sorte de mé- 
tayage, où le preneur paye 30 % dans le cas du melon et 
25 % pour les légumes. Ces pratiques sont particulière- 
ment développées dans l’orbite de Las Animas, grâce à 
l’opportunité que procurent les cultures «riches». Mais on 
a dejà mentionné plus haut, dans le domaine de la canne 
à sucre, l’existence de coopérateurs-rentiers, qui gardent 
avantages sociaux et statut, et font cultiver par d’autres. 

c) En marge des deux aspects majeurs que sont le prêt des 
terres et le travail salarié pour autrui, rappelons les deux 
autres formes de l’interaction entre groupes de 
producteur : les transferts de technicité et Ea 
commercialisation en commun. Vers Graciano Sanchez, 
nul doute que si certains secteurs d’ejidos se sont lancés 
à leur tour dans les cultures spécialisées à grand renfort 
d’eau, de travail et d’intrants, c’est à l’exemple de ce qu’ils 
avaient sous les yeux. 

2:. Leurs fonctionnements 

A ce point, la question qui se pose est de savoir à quelle 
échelle et dans quel cadre transactionnel fonctionne I’in- 
BesacEion entre Ces systèmes agraires élémentaires, dont 
l’existence a été reconnue ou, dans certains cas, reste en 
filigranne ? A coup sûr, et selon un processus qui est lié à 
O’histoire même de la région, les formes agraires qui ont 
étB recensées résultent d’une mise en place successive, 
par agrégation, autour du vieux noyau d’irrigation de 
Canoas, de portions d’espace prélevées tour à tour sur le 
village périphérique. 
Mais la roue a tourné, il n’y a plus ou presque plus de terres 
vagues, le temps est venu d’une progression agraire «sua 
soia, à l’intérieur d’une étendue finie. C’est cette dynami- 
que inteanalisée qui stimule l’interaction, en fait une néces- 
sité. 
Mais est-ce bien en bloc, en tant qu’ensembles constitués, 
que nos S.A.E. réagissent les uns avec les autres. Ou 
n’est-ce qu’une manière de représenter, en lasimplifiant, Ea 
situation ? Il a déjà été dit qu’au sein du système de Las 
Animas, les ranchs privés jouaient un rôle si affirmé qu’il 
était difficile de ne pas les intégrer au fonctionnement 
internedu système. Laplupartdes «secteurs,> ejidauxsont 
déchus de leur droit au crédit, et n’ont d’autre ressource 
que de louer leur terres et leur force de travail. Quant aux 
10 ou 12 ranchs installés sur le pourtour, en ajoutant à leur 
domaine les surfaces empruntées sous un régime ou 
l’autre, ils exploitent des étendues impressionnantes, 
pouvant s’élever jusqu’à des centaines d’hectares. Certai- 
nes, dépourvues de tout foncier propre, sont de pures 
entreprises de culture. 
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3. La confrontation des acteurs principaux 

On peut se demander sur-tout si, à l’oppose de cette 
interaction de type bocal, à Pintérieur d’un S.A.E. ou même 
entre S.A.E. voisins, ta &se er-r ~~~~~~~ca~~~~ n’impfi- 
que pas, pour l’essentiel, directement mais à O”&ctîeBEe de 
la région ewtière, les deux acteurs un peu partout présents 
que sont : d’un côté les ejidos, de l’autre les g-amis 
exploitants prévée. Chaque groupe entre dans la compo- 
sition de différents systèmes agraires de base. Mais la 
confrontation spécifique de l’un avec B’autre, chacun extrait 
de ses contextes divers et retrouvant son autonomie d’in- 
térêts, fonderait en quelque sorte le système rhgfona8. Bien 
entendu, il faut des bémols : faire place auxvilfages de type 
paysan, toujours fondés sur la structure ejidale, mais 
débordant celle-ci, qui y est d’ailleurs du type «parcef- 
lakea ; se souvenir que leurs intérêts rapprochent les vrais 
«petits» propriétaires et même les moyens, des ejidataires. 
Cette précaution prise, on observera avec intérêt les effets 
directs ou indirects (quant l’entreprise agricole dotée de 
moyens sert uniquement d’exemple) de i’interactian ainsi 
conçue. Du côté des exploitants privés, les choses se 
présentent de façon relativement simple : expropriés, ils 
récupèrent des terres, avec en prime ce qui leur manquait, 
c’est-à-dire de l’eau et des forces detravail (sans avoir à les 
entretenir). Non sans un contrâle étroit du respect des 
contrats. Moyennant quoi E’argent investi fructifie Pour une 
dépense de 100 000 pesos, fa tomate peut rapporter un 
bénefice brut de 600 000 à un miNon. L’investissement 
couvre tous les Brais de culture, main-d’oeuvre comprise. 
Ne sont pas comptés I’amorttissement du matériel, les 
intérêts courant durant Ia campagne, Ee coût de location du 
terrain. G’est un exemple. 
Du côté des ejidataires, le tableau est dominé par l’endet- 
tement, et l’impossibilite dans beaucoup de cas, de rem- 
bourser les prêts, au moins ceux qui ont gage l’achat de 
matériel. Louer les terres, se louer soi-même (à des trarifs 
journaliers qui vont, dans Ee secteur de Las Awhas, de i 
506 pesos pour une tâche banale à 4 à 6 000 pour 24 
heures d%rigatlon), c’est le seul moyen de se tirer d’affaire. 
En prime, if n’est pas exceptionnel que le preneur prépare 
et sème mécaniquement une parcelle (au sens 
français),de ma’k. Le secteur conserve fa garantie que 
représente la possession juridique du sol, et un ou deux 
hectares par ejidataire pour l’usage individuel. La situation 
de «rentiers du sol» qui en résulte peut être vue comme 
économiquement absurde, mais elle est socialement con- 
servatoire. 
En fait, l’organisation ejidafe n’est pas seulement pervertie, 
si l’on peut dire, du dehors, par contact et pénétration ; 
d’une autre manière, elfe se pervertit toute seule. Baissons 
ici de côté l’usurpation de ka qualité d’ejidataire, au départ, 
par des éléments extérieurs aux critères d’attribution re- 
quis. Mais il existe une double dynamique interne qui 
fausse le jeu au bout d’un certain temps. D’une part, par 
regroupements familiaux et par achats de terres privées, 
certains attributaires arrivent àconstituer des propriétés de 
fait d’une taille RO~I négligeable. D’autre part, comme if 
arrive inévitablement dans les situations créées par une 
distribution égalitaire, beaucoupdegenss’enrichissent par 
des activités externes : ncn seulement en se salariant, 

mais en se faisant aussi commerçants ou artisans. Tout 
cela eclate dans l’apparence physique des villages. Ber- 
rière la standardisation des équipements de base (la bau- 
teilfe de propane derrière l’habitation, I’éLectricité et I’an- 
tenne de télevision sur certains axes), se révèlent des 
différences frappantes de ressources : clôture ou absence 
de clôture, paiEPotes en torchis sur clayonnage avoisinent 
les constructions en préfabriqué peintes en couleurs vives, 
et les maisons en dur à toit plat du type <coquette vilEa>k 

Beaucoup de villageois se retrouvent à Mante, la ville. 11 y 
exercent des professions diverses. Yvivent également bon 
nombre d’entrepreneurs agricoles, quitte, pour les mieux 
dotés, à rejoindre leur exploitation par avion. La ville est 
pour les uns et Ees autres, et à leur mesure respective, un 
lieu d’investissement, et pas seulement de vie et d’activité. 
Tout cela est banal comme est banale Pafonction régionale, 
bien affirmée, de Ciudad Mante. On insistera davantage 
sur le thème de cette ville comme lieu de confrontation 
entre les groupes sociaux partie prenante à l’agriculture 
régionale. Le jeu politique régional, tel qu’il s’exprime dans 
et à travers Mante, attend encore d’être explicité. Des 
investigations restent à mener, afin de démonter les méca- 
nismes de constitution des groupes qui choisissent de 
s’exprimer sur la scène publique, préciser leurs objectifs et 
tes intérêts qu’ils défendent, et connake les règles qui 
permettent leur confrontation sans violence (autre qu’épi- 
sodique). L’observation en partie double des manifesta- 
tions politiques dans la vie régionale et des faits économi- 
ques devrait permettre de reconstruire les configurations 
sociales ancrées sur l’un ou l’autre des systèmes de 
production, voire agraires, présents dans la région. Cha- 
cune s’inscrit à sa façon sur la scène régionale, elle-même 
inextricablement investie par les grandes forces politiques 
nationales et le pouvoir d’Etat agissant sur place à travers 
des structures formetles de représentation, contrôle et 
décision. L’articulation qui se réalise à Mante entra l’éche- 
lon focal de la production et l’échelfe nationale où tout 
sarbitre en dernier ressort revêt des formes et procède 
d’enjeux variés. Une analyse attentive du contenu des 
journaux locaux tes montre ouverts à toutes les pressions 
du capital privé, alors que les représentants de la produc- 
tion ejidale semblent enfermés dans des mécanismes 
verticaux et codifiés de présentation de leurs requêtes. 
Celles-ci ne sont tenues pour légitimes qu’à condition de 
suivre Ea hiérarchie des organisations agraires officietfe- 
ment représentatives des paysans, donc de laisser le 
champ libre, au plan régional, aux intérêts adverses. La 
presse, toujours, fait un large écho aux luttes dont, aux 
portes de la ville, l’usine de Mante est régulierement le 
théâtre et la coopérative, [‘objet : entre partisans et 
adversaires de l’inféodation au pouvoir d’Etat (aujourd’hui 
écartée), pour le rattachement à la sphère d’influente 
syndicale ou coopérative au niveau national... Un dernier 
thème à connotation agraire orchestré par la presse locale 
correspond à l’action menée récemment par l’Union des 
Unions d’Ejidos, visant à construire, sous contrôle ejidal 
mais avec le financement de I’Eat, une usine d’extraction 
d’huile, quitraiteraitnotamment la production de Carthame 
et serait installée dans le secteur sud ejidal-temporal. On 
devine par tous ces exemples l’enchevêtrement des inté- 
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rêts, et le jeu complexe des échos entre les différents 
niveaux d’exercice du pouvoir politique. 

dalise>>. Mais cette situation est productrice, au bénéfice du 
capital agraire, d’opportunités telles qu’il n’en a peut-être 
jamais connues. La production privée à grande échelle ne 

Il reste à déterminer dans quel sens évolue le rapport de trouve-t-elle pas ses meilleures conditions de rentabilité 
forces entre forme de production ejidale et entreprise dans l’existence d’un secteur <<paysan>> nombreux et rela- 
privée. Les apparences sont celles d’une région qui «s’eji- tivement prospère ? 

CONCLUSION : Quel avenir pour le systtme agraire rbgional 3 

La conclusion, ouverte sur le futur de la région agraire, ne 
sera qu’esquissée. Interrogeons-nous d’abord sur le pro- 
blème de la saturation des terres et des possibilités 
d’empioi. En tant qu’espace libre, ouvert aux initiatives, 
une page est tournée, on I’a montré. D’autre part, la 
paysannerie, essentiellement ejidale, produit désormais 
sur place de forts éxcédents démographique. Les excé- 
dents vont-ils s’accumuler sur les lots, ou en ville et d’abord 
à Mante ? Les deux sans doute et il faut s’attendre soit à 
une réduction de la dotation unitaire de terres, soit à un 
partage juridique ou de facto du produit de leur exploitation 
entre un nombre croissant de bénéficiaires. Ce qui ouvre 
de ce point de vue l’avenir, c’est que l’évolution a des 
chances d’être concomitante avec la véritable révolution 
culturale qui se développe aujourd’hui en irrigué. Quoi de 
commun, dans le secteur de Las Animas, entre les médio- 
cres cultures de carthame, sorgho et mak, envahies de 
mauvaises herbes, mal irriguées ou pas du tout, sur les- 
quelles vivotent les secteurs d’ejidos en difficulté, et les 
cultures fruitières-maraîchères au cordeau, illustration de 
la maîtrise technique. Des lits de culture parfaits, pas un 
brin d’herbe, l’eau distribuée à la raie par des micro- 
siphons mobiles de place en place, un repère de matière 
plastique pour les avions qui font l’épandage des insectici- 
des : l’image en somme de ce que pourrait devenir l’agricul- 
ture régionale. Un avenir qui ne passe pas nécessairement 
par la subordination des ejidataires aux ranchos. 
A Graciano Sanchez, il y a des cas soit de maîtrise des 
cultures maraîchères par les secteurs, soit de <(bonne 
culture» appliquée avec succès aux champs saisonniers 
de plantes banales. Dans un cas, la réussite a permis aux 
ejidataires de sortir économiquement parlant du lieu, 
d’acheter un camion et d’opérer des transports dans Ea 
région frontière. Tout cela ne va pas sans l’émergence à la 
fois d’initiatives et de leaders. La société d’égaux voit se 
manifester de nouveaux caciques. Tout cela pour dire à 
quel point les jeux sont ouverts, dans le sens de réponses 
diversifiées aux chances que créent le marché des gran- 
des villes mexicaines et des Etats-Unis. Encore faut-if que 
ce marché se développe et ne se ferme pas. 

Pour le temps et la part de l’agriculture régionale restant 
placés sous le régime du temporal, de graves difficuBt& 
tiennent aux «pestes,, et aux aléas climatiques. Un 
signe : le parcours en tout sens de la région laisse bien 
souvent malaisément reconnaître le statut cultural d’une 
parcelle. A-t-on affaire à des repousses clairsemées du 
cycle précédent, ou à une culture en si mauvais état qu’il 
a fallu l’abandonner ? Le diagnostic éventuel de jachère 
n’est lui-même pas d’un bon pronostic : il implique que la 

succession reguliére des cycles culturaux a été pour le 
moins interrompue. Le fameux CGZacate Johnson>>, herbe 
non appétée, qui envahit les friches et les empêche de 
servir de pâtures, n’est que le chef de file d’une impression- 
nante collection de mauvaises herbes. Quant aux parasi- 
tes, seuls les traitements répetés sous forme de «fumiga- 
cionew, épandages aériens inaugurés au bénéfice du 
coton, en permettent le contrôle en grande culture. 
Le climat, lui, combine le risque des coups de froid et celui 
des sécheresses inopinées. En 1984, nous avons été 
témoins des champs de cannes brûlés par le gel dans le 
bassin d’Ocampo, et des manguiers tués à l’âge adulte à 
Gomez Fanas. Quant à I’irrégularité pluviométrique, ce qui 
est particulièrement gênant, c’est la date imprévisible des 
premières pluies autorisant les cultures de printemps-été. 
Pour le mals (devenu culture commerciale au cours des 
années 1970), il faut qu’ellesviennent asseztôt. Sansquoi, 
it faut se rabattre sur le soja, et plus tard sur le sorgho. A 
quoi s’ajoute un problème de calendrier pour l’emploi du 
matériel mécanique, toujours limité en quantité et en dispo- 
nibilité. Au niveau de la production, les substitutions per- 
mettent en gros, suivant les années, de compenser le 
déficit d’une récolte par l’accroissement d’une autre. Mais 
une année comme 1982, il a fait très sec, et la chûte a été 
globale. En 1985, à l’inverse, les pluies de printemps ont 
été précoces et importantes ; elfes ont abîmé le carthame 
qui, dans bien des cas, capsules pourries, n’a pu être 
récolté. Tout cela pour dire à quel point l’agriculture sèche, 
surtout quand on s’écarte de la Sierra, ne pouvait être pour 
la région qu’une solution d’attente. II reste que les commu- 
nautés isolées desvallées intérieures restent sans solution 
de remplacement. 

II reste un dernier problème qui est celui du maintien des 
aptitudes culturales. Sans pouvoir entrer dans le détail, 
ces aptitudes sont en général bonnes, du point de vue des 
cultures pratiquées, et parfois excellentes (les vertisols aux 
environs de fviante). Les pli sont élevés, les réserves 
minérales importantes. Mais beaucoup de sols, en allant 
vers le sud et vers l’est, comportent un risque important de 
salinisation. La carte les qualifie de <salins/fortement 
sodiquew puis <salino-sodiquesa,. La tendance s’accen- 
tue aux approches du cours inférieur du Guayalejo (dont le 
nom devient Tamesi) et des <<lagunes,> qui I’accompa- 
gnent. D’une façon générale, les difficultés ne sont pas 
inhérentes aux sols eux-mêmes, mais à la façon dont ce 
wcapital-sol» est géré. A cet égard, le système irrigué de 
Mante est démonstratif. Une couche argileusecompacte et 
saline existe en profondeur (à partir de 40 cm à 3 m). Tout 
le problème est d’empêcher leselde remonter. On y arrivait 
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en forant à E’horizontafe des drains, par un procéde pure- 
ment mécanique. Mais cette pratique a cesse depuis 
quelques années. Plus qu’une hypothétique «baisse de 
fertilité», c’est B’envahissement du profil par Ee sel qui 
expliquerait la baisse constatée des rendements (des 
90 t/hasouhaitables aux 55 effectifs). Cependant, cette pé- 
joration d’un parametre fechnico-physique renvoie à la dé- 
gradation génerale du système-Mante : vieillissement de 
l’usine, culture negfigente, découragement des acteurs 
dans un climat ou le Gourvernementdonne l’impression de 
ne rien vouloir faire pour rehabifiter le systeme sucrier en 
généraf, et I’ingénio de Mante en particulier. A Las Animas 
aussi, tout ne va pas pour Be mieux dans le système 
technique. f-es irrigateurs, ma& entretenus, sont envahis 

par ta végétation. Du moins peut-on augurer ici que la 
situation pourra être redressée, quand une proportion plus 
significative de la capacité du réseau pourra être utilisée. 
Au bout du compte, rien n’est acquis, tout peut être remis 
en question. Comme partout, on est à Ea merci des <capri- 
ces+ de fa nature, de l’ouverture ou de la fermeture à 
l’improviste de marchés importants, de fa compétition 
d’autres régions productrices, ou encore du simple 
laissez-aller, autrement dit, précisément, du sentiment que 
la partie est gagnée. Rien qui puisse surprendre, au de- 
meurant ce que nous cherchons à reconstruire sous le nom 
de systeme agraire régional n’est pas un système clos 
mais une totalite contradictoire et dynamique. 
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