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H O N D U R A S : la fin des plantations ?

Guy DURAND - ENSA Rennes

"r,es transfor:nations récentes de rrencl-ave bananière au
Honduras", tel était Ie titre d'une récente pr:blication de deu:< économistes
de I'université de Teguagalpa : Daniel sLtrrzKy et Esther ALoNSo. par
ailleurs les organisateurs de ce collogue sur res transformations
foncières et le changement social dans res sociétés rural_es de ta
Carafbe "observent depuis un siècle et demi la conquête progressive de
I'espace agricole et rural des pays de la Caralbe par des expJ-oitations
faniliales au détriment des plantations". Peut-on vraiment annoncer Iafin des prantations au Honduras ? ce pays gue rron a qual-ifié de
"Répubrique bananière" (NTEDERGANG, 1969) a, en effet, été doniné
économiquement et poritiquement par les deur< compagnies bananières :
ra united Fruit cie (actuelle united Brand) et la standard Fruit cie
(du groupe castle and cook) instarrées depuis re début de ce siècle.
La grève des employés de la banane en 1954, puis l-e mouvement paysan
gui a suivi et enfin Ia réforme agraire engagée par J_es tots aé lgozet 1975 seront autant de coups de boutoir.remettant en cause cette
hégémonie.

Lrobjet de ce travail est de resituer ce phénomène dans unehistoire prus longrue des structures agraires du pays et d'anal_yser ra
nature des nouverres fonres de production gui se mettent en prace.

contrairement à drautres pays drAmérique ratine ou des
caraibes, J-a prantation , conme forme de production, est un phénonène
récent (émergence des compagnies bananières citées prus haut). Mêne
si erle a permis de dominer Ie pays, erre a cependant conservé un
caractère drenclave et nra donc pas provogué de bouleversements dans
des structures de production héritées en droite ligne de l-a col-onisation
espagnole et à peine remaniée par une "pseudo-réforme libérale" dans les
années 1850-70.

L,es nodèles de production apparus lors des réformes agraires
de t962 et 1975 gui s'appuient sur des unités de production communautaires
et que certains auteurs (C. 'S. de MORAIS, tg76) qualifient de
"secteur contemporain" sont-irs susceptibles de s'imposer et de se
substituer peu à peu à Ia ptantation capitaliste et tournée vers
I I extérieur.

Pour tenter de répondre à cette question, nous ex€rminerons tout
drabord l'origine des structures agraires actuelres. L'étude de ra
réforme agraire des années 1970 nous pennettra de décrire les nouvel-les
fomes de production et situer leur impact. Enfin dans une dernière partie
nous tenterons de discuter la portée de ce secteur dit "contemporain" à J-alunière des observations que nous avons pu faire dans les années tgTS-76.
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lère PARTIE - Ll ORIGINE DES STRUCTURES AGRAIRES AqTUELLES

1- SIWATIoN AU MoI{El[r DE LITNDEPENDAT{CE ( 1821 )

L'économie coloniale du Honduras est dcminée par I'extractionninière (or et argent). Les richesses minières sont l-oin de concurrencercelles du pérou.

ces mines sont situées dans res régions centrares du paysdifficiles draccès, J-e transport du minerai sà raisant re prus stuventà dos de mûIes jusguraux ports.

Lractivité de ces mines subit des fluctuations cycliques depuisIe XVIème siècle jusgu'à la fin du XIXène (snfCNOLf tg73). L,origine deces fructuations étant assez mal connue : fructuations des prix du mineraisur le marché extérieur ou augmentation du cott de l-a nain à'oeuvre gu,ilfaut aller chercher de plus en plus loin.

Le déveroppement d,e rragricurture sera directement rié àlractivité de ces mines. rr sragit essentiellement de curtures vivfièreset drélevage extensif destinés à I'approvisionnement des zones minières.
lt t'existe pas de marché national aès produits agricores mais des marchésrocaux cloisonnés.

11 existe bien une petite exportation de bovins en provenancede la province centrare de ilolancho vers re GuaÈenara mais elre restefaible.

par ai[eurs, l-e Nord du pays fait l'objet de coupes de boismais re commerce est aux mains aes engrais qui dominent arors cettepartie du pays.

contrairement à drautres pays d'Anérique r_atine, ir n'existepas au Honduras, de manière significative, de grandes prantationstournées vers lrexportation terr-es que re-sucr!, coton, indigoreùc...employant de ta main d'oeuvre esclave.

Les structures foncières sont caractérisées par Ia prédominancedes grands domaines (latifundio), associés d'une part au minifundiofournisseurs de main d'oeuvre et drautre part aux communautés indigènesassujetties aux tributs en argent ou en travail sur ces grands domaines.ces grands domaines sont des propriétés privées ou d'oraie rerigieux.
ces structures sociares sont peu favorabres à un dynamisme delragriculture du fait d'une faibre mobilité de ra main droeuvre (c.si deMoRArs, 1976) - Elles constitueront un frein important au développementdans re cadre de ce gue I'on a apperé dans res autres pays ra ,,réfo:me

libérale".

2- LIECHEE DE IÂ I' REFORME LIBERAT,E:r'

La forte croissance économique que.connaissent l-es pays européens(notamment I'Angleterre) dans le courant du xrxème siècle provoçlue unedemande de matières premières pour ses industries (coton, indigo, ...)ainsi que de produits agricores : café, cacao, banane... ce mouvementest renforcé par I'amélioration des transports maritimes.
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' 11 faut donc l-ibérer les forces productives de I'agricuJ-ture
centre-américaine; à savoir Ia terre et l-a main droeuvre et. favorlser
l-rémergence d'une classe d'entrepreneurs capitalistes susceptibtes de
répondre à cette demande. Ce mouvement s'accompagne par aill-eurs d'une
intégration nationale.

Les moyens utilisés seront la vente des terres appartenant
au:K colfinunautés religieuses et d'une partie de celles des cornrnunautés
indiennes ainsi que lra1iénation des terres non encore appropriées et
consipérées comme terres nationales. La main droeuvre qui étaiÈ auparavant
attachée à ces terres va se.trouver de ce fait, libre etpourra sremployer
dans les nouvelles plantations dans le cadre du salariat.

En outre, on favorise. le déveJ-oppement de nouvelles voies de
cqnmunications permettant la création drun marché national et 1'achemi-
nement des produits drexportation vers les ports.

Cet ensemble de mesures que lron appellera "réfo:me libérale"
gue tendaient à bouleverser les anciennes structures sociales, aura peu
drimpact au Honduras. Les auteurs avancent plusieurs explications
(H. BRTGNOU, 1973, CS. de MORAIS,|976) dont les plus importantes
semblent être :

- les énomes difficultés de transports : I'essentiel de Ia
population était concentrée dans les zones centrales montagneuses et
difficilement accessibles alors que les plaines alluviales du Nord et
du Sud sont sous-peuplées et insalubres.

- Ies rigidités institutionnelles : structures de propriété
mais aussi Ie manqr:e drintégration politique qui conduisent aux l-uttes
internes connues sous l_e terme 6s Ibandolerismo).(1). l,e contrôIe de Ia
côte nord ne sera repris quren 1859.

Le Honduras n'a donc pas su ou pu saisir lroccasion de cette
demande européenne contrairement à ses voisins Salvador et Guatemala
où I'on a vu émerger une bourgeoisie du café (ou ol-igarchie) qui a con-
tribué à une certaine intégration nationale. La répartition des
exportations en valeur en 1888-89 (donc à Ia fin du processus de cette
réforme l-ibéral-e) atteste bien cet échec (H. enrCDIOu 1973) : l,argent
représente encore 5316 t du total contre seulement 2,7 Z pour Ie café
eE 2,1 t pour lrindigo (de plus en plus concurrencé par les coLorants
artificiels) .

Par contre, Ia banane occupe une pl-ace croissante avec 23rg Z

des exportations. Elle introduit dans re pays de nouvell-es formes de
production et notanment les grandes plantations contrôlées par J-es
2 compagnies United Fruit et Standard Fruit. L'emprise de ces deux compagnies
sera telle sur le pays que I'on parJ.era de "République bananière".

(1) brigandage
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3. I.IEMERGENCE DES PI.AMTATIONS BAÀIANIERES

Lrorganisation de ra grande prantation terre que lron peut ra
voir maintenant, ne s'est pas l-mposée tout de suite. Dans une première
période qui va approximativement de 1860 à 1900, Ia production de
bananes était Ie fait de producteurs nationaux (E. ToRRES RrVAs, 1976)qui transportaient le fruit Jusqurà ra c6te nord par l-eurs propres
moyens pour J-e vendre à de multiptes acheteurs (essentiel-lement des
USA) qui réusÉissâient cependant à irnposer leurs prix compte tenu de
Ia nature périssabre du produit. r,e transport, tant terrestre que
maritime, se faisait dans des conditions précaires. Les conditions de
transport et de prix peu favorabres aux producteurs l-ocaux ne
favorisaient pas Ie dynamisme de ceux-ci.

L,rapparition du transport réfrigéré vers Les années g0 accél-éraIa concentration au niveau des entreprises de transports et corunercia-
lLsation qui passeront de prus de 1oo à 22 avx usA en 1999 (v. cARrAs,
v. MEZA).

Crest le produit de cette concentration qui aboutira atrx
2 conpagnies actuelles. Dès 1899, les premières concessions sont accordées
aru< frères VACCARoS (E. ToRRES RrVAs, 1976) quL permettent Ia pénétration
des compagnies de transports au niveau de Ia production. En contrepartie
res compagnies s'engagent à construire des voies de chemins de fer.

Les prantations vont alors se déveJ-opper peu à peu de paft et
drautre des voies de chemins de fer construites. Erres srorganisent
suivant un nodèl-e capitaliste, la main d.'oeuvre, peu disponibre au
Honduras du fait de la rigidité des structures foncières évoquée précé-
demment viendra drautres paysr en particulier du Mexique, du Salvador et
des Caraibes (1).

On assiste ainsi à une intégration verticale mais aussi
horizontale : investissements dans ra banque, lrindustrie (savon, arcoor,
bière, chaussures) r autres produits agricores (sucre), de façon à
permettre lrapprovisionnement de Ia prantation et de ses sarariés.

Les rerations des compagnies bananLères avec r'économie
hondurienne étaient réduites à leur pJ-us simple expression. Ni le modèLe
d'organisation, ni I'avance technique nront pu se transmettre au reste du
pays. Dans Ie cas du Honduras, l-a caricature fut drail-l-eurs poussée à
l-rextrême : l-es impôts payés par réqimes exportés sont restés dérisoires
et I'obbligation faite de construire des chenins de fer pour regôindre
ra capitalellqu.ctÇalpa et favoriser I'intégration économique du pays
n'a jamais été réa1isée. Les J-ignes se sont linitées à desservir les
plantations existantes sans aucun bénéfice pour le reste d.e l-'économie.

Ces plantations bananières constituent une excellente illus-tration du concept trdrenclavett.

(1) c.S. de MORATS note que Ia Toponlnrie de la c6te nord atteste cet
afflux de Mexicains : Durango, Sinaloa, Maida...
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4- LES CAIqPAGNES HONDURIENNES A LA VEILT,E DE I,A PREMTERE REFORME
AGRAIRE (1,9621

Le survol rapide de la formation des structures de production
au Honduras fait bien ressortir Iroriginalité de Ia situation nationale
qui srarticule autour de 2 évènements (ou processus) :

I'incapacité à passer le cap de Ia réforme l-ibéraLe et de
profiter pleinement de La demande naissante sur Ie marché rnondiaL de
produits agricoJ-es (café, indigo, etc...) permettant lrémergence d'une'-
"bourgeoisie nationale" senbl-able à celLe qui a prJ-s naissance dans les
pays voisins (Guaténala, Salvador en particulier autour du café).

- J-'apparition récente, au début du XXène siècle des deu<
compagnies bananières qui mettaient sur pied une économie de plantations
dans Ia zone nord du pays (Ia plus fertile), mais une économie drenclave
qui étouffera 1à aussi La naissance drun véritabre Etat nationar.

I1 nous faut maintenant exarniner Ie résultat de ce processus
par J-e biais de La situation existant dans les campagnes au début des
années 60. Nous LnsisLerons particulièrement sur les structures (distri-
bution des terres, des revenus) et sur les fomes de production.

41- Structures de production

Entre les derur recensements effectués en 1952 et tg65,
lrinéga1ité dans Ia distribution des terres s'accentue conrme Ie montre
l-e tableau suivant :

Distfibution des exploitations (voir A.M. FRASSTNETTI , L973)

Crest 1-rimportance et surtout lrexiguité croissante des petites
exploitations gui apparait préoccupante contrastant avec l-rextrême
concentration des grandes.

FRASSINEITI note par aiJ.Ieurs que la substitution du concept de
propriété à celui dtexploitation ("furca,') accentue encoïe cette concentration.

1952 1965

nb.t Surface'i l.'
nbt Surface *

( 9 manzanas
(6,3 ha) 65 rt t5 r7 67 ,5 !2,5

500 nzs
(350 ha) or2 28 12 o14 27 rs
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Ainsi dans l-e département drAtlantida (nord du pays) on ne
compte que 30 noms pour 82 expLoitations qui occupent à elles seules
28,9 4 de Ia surface (Ies 2 compagnies bananières à elles seul-es occupent
t5,7 4 de Ia superficie). De même dans Le sud (département de Ctroluteca)
84 noms pour 364 explo5-tations occupant 4516 t de l-a superficie.

Les 279 exploiÈatl-ons les plus grandes occupent à el-les seules
1916 t de la superficie du pays avec une moyenne de 1800 ha chacune
(cf : PLan National de néforme Agralre, (PNRA) , 1975). i

42- hplois et revenus

Les revenus moyens nationaur (ntn par habitant aux prix 1,966)
étaient de 391 lempios (1 lenpia = 0r5 dol-Iar US), mais seulement de t72
dans Le milieu rural et même t49 sL I'on met à part les conpagnies
bananières (PNRA 1975).

En outre ces revenus, cortrne les terres, sont très J.négalement
répartis. Une estimation réalisée par un groupe d'experts de Ia FAO
donnait les résultats suivants (cité par N. GARCIA et G. CADAf,SO,1973).

Distribution du revenu et de J-a superficie en exploitations entre

Exploitants ayant
moins de 4 ha

population
mrale t

revenus
agricoles t

superficie
I

65 24 6

4à35ha 31 36 34

>35ha 4 40 50

Ces résultats font, en outre, ressortir Ia meilleure productivité
par ha des petites exploitations ou plutôt une meill-eure util-isation des
terres.

De fait, Ies expJ-oitations de plus de 50 ha ne cultivent
effectivement (cultures annueLles ou permanentes) que 10 à 15 t des terres
disponibl-es contre 80 * pour les petites (PNRA 1975). 800 farnilLes les plus
riches ont un revenu globaI supérieure à celui de 200 000 fanil-les paysannes
(c. coNNEs, 1976).

Lrétude FAO déjà citée estLnait gu'en !970, il existait un
excédent de main droeuvre de près de 250 000 actifs dans Le nilieu rural
sur les 550 000 existant en supposant que chaque actif ait une productivité
moyenne (compte tenu des techniques connues). eu:< 180 0OO paysans sans terre,
il- faut aJouter 180 000 postes correspondant à du sous-emploi dans des



-7-

exploitaÈions de moins de 9 manzanas, mais au contraire it existe une
possibilité de création de 110 000 postes dans les expLoitations de plus
de 50 manzanas.

On estime qurenvir'fon 30 I de la population vivant de La
production agricole' nra aucun accès à la terre soit environ 100 000
fanirres et que 50 000 autres nront pas suffisamment de terre pour
vivre (G. DURAND, 1981).

43- Modèles de production

Courant des années 60 et début des années 70, coexistent et
quelquefois se superposent 4 modèles de production :

1) La petite exploitation de subsistance (ninl_fundio) enployant
des t'echniques rudimentaires et insuffisantes à occuper totalement Ia main
d'oeuvre. une partie de l-rannée, re paysan doit trouver à s'emproyer sur
res moyens ou grands doraaines proches. Le.mode de.tenure est souvent
précaire : occupation terres nationales, bail- verbal- par le propriétaire-
empl-oyeur.. .

. 2) f,es petits et moyens producteurs indépendants (souvent
planteurs) disposent le plus souvent d'un titre de propriété. Les cuLtures
sont Ie café, tabac, querquefois le sucre et re coton. Lremploi de main
d'oeuvre est fréquent mais linité. L,es technl_ques enployées restent
rudimentaires.

3) Grands domaines dréIevage (ttpe Latifundio) à caractère
nettement extensif où le propriétaire est souvent absent relayé par
un régisseur.

4) Les plantations de tlpe capitaliste autour de cultures conme
ra banane, le sucre, le coton et même Ie tabac avec une main d'oeuvre
salariée pemanente et un volant de main droeuvre occasiopnelle pour les
points de travail-. EIIes utilisent l-es techniques !-es plus modernes et
s'organisent autour drune usine de conditionnement ou de première
transforaation (conditionnement et exportation de Ia banane sucrière,
usure drégrenage du cotonr. .. ) .
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2ême PARTIE . IÂ REFORME AGRAIRE DE T972.74

1- CoNTEXTE POLTTTQITE ET SOCIAL

La promulgation de Ia prenière loi de réforme agraire date de
1962. Mais re Honduras ne faisait qu'appliquer par 1à une I'directive" -de
lrAlliance pour le Progrès sous 1!inpul-sion des Etats-Unis qui craignaient
que ntapparaissent de noubeau:< Cuba sur Ie soL latl-no-a:nérl-cain. De fait,
cette loi, même si elIe reurettait encause, certes dans des linites très
strictes, Ie sacro saint droit de propriété, restera pratiquement lettre
morte pendant plusieurs années.

On peut cependant affirmer qurelle donnera Ie cadre juridique
pour des actions jusgurici inconcevables.

Mais pour bien comprendre la mise en oeuvre du changement
social gue l'on pourra observer dans les années 70, il- nous faut nous
intéresser auK antécédents de Ia réforme agraire drune part et au
mouvement qui'a agité l-a société hondurienne dans le courant de I'année
1954, autour de la grève des travailleurs de la banane.

2- LES ANTECEDENTS DE LA REFORI'TE AGRATRE (1)

Ès t957, utilisant les possibilités des lois agraires de 1924
et 1936, 258 fanil-Ies paysannes reçurent 20 ha chacune constituant ainsi
Ia Col-onie Agraire de Catacamas (departernent drOlancho) adninistrée par
le Ministère de lrAgriculture.

Il faudra attendre 1958 pour retrouver ce tlpe de distribution
de terres, suivi de 3 col-onies organisées en 1959, I en 1960 et une
dernière en 1963. Les départenents intéressés sont : région sud (ctroluteca)
et Nord (Yoro, Cortés et Atl-àntida).

Au total-, entre 1951 et t963t ce sont près de 1800 familles qui
ont bénéficié de ra distribution d'environ 45 000 ha. cependant les
résultats seront très inégaux : global-enent, les colonies de l'O1ancho et
du Sud du pays donnèrent des résultats satisfaisants alors que pratiquement
toutes celles du Nord se sont vite désorganisées : vente des terres, voire
même location à cles tiers.

Faut-il voir 1à un manque drencadrement de la part du Ministère
de J-rAgriculture ou bien un comportement des paysans tié à leurs origines :
anciens petits paysans parcellaires ou bien anciens ouvriers des compagnies
bananières ? (c. sAl.rros de MoRArs 1976). Toute cela demanderait des
recherches particulières, il est cependant frappant de constater la
fréquence de I'échec dans Ia région Nord, zone d'instalLation des compagnies
bananières.

(1) u.e. GARCIA, c.A. CADALSO, op.cité
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3- I,'ESSOR DU MoUVEMENT PAYSAN AU HoNDURAS

La naissance et Ie développement du mouvement paysan est à
rechercher dans Les luttes menées par les ouvriers de la banane depuis
l-e début du siècle. A l-a suite de plusieurs coups de boutoir contre les
diverses compagnl-es depuis Ia premJ-ère grève de 1916, contre J-a
Cuyanel Fruit Co, I'unité du mouvement se réalisa en 1954 où I'on
assista à un puissant mouvement de grève contre l-es United et Standard
Fruit Co. Cette grève dura plusieurs mois, appuyée par de larges couches
de Ia population hondurienne et fut un succès total. Outre Ia satisfaction
des revendications des ouvriers des Conpagnies quant aux salaires et
conditions de travail, elle pe:mit ra naissance du mouvement syndical
tant dans Ie mond,e ouvrier que paysan.

La FESTTRANH (Fédération des syndicats de travairreurs du nord
du Honduras) a rm effectivement Ie jour dès Ia fin de Ia grève en août 1954.
Par airreurs les paysans de La région nord du pays avaient soutenu
activement Ia grève des travailleurs de Ia banane. C'est à l-'abri et avec
lraide de la FESTTRAI{H que va se mettre sur pied dès 1962 r'|At{AcH
(Association Nationale des Paysans du Honduras). Au moment où nalt
I-TANACH, sous lrégide de la FESITRANH mais aussi avec lraide de l'Institut
Anéricain pour Ie slmdicalisme libre, se discute au Congrès National Ia
Ioi de Réfo:me Agraire qui sera promulguée le 29 septenbre t962.
LrAtilAcH se trouvera aussi être le principal interlocuteur du gouvernement
en matière de réfotme agraire et pourra aussi servir de relais pour sa mise
en place. EIIe est actuellement J-a plus forte organisation paysanne avec
environ 80 à 100 000 adhérents.

Par Ia suite, dans le courant des années 60, vont surgir 2 autres
organisations :

. l-rtNC (Unition Nationale des paysans) drinspiration démocrate
chrétienne créée en 1964 et organisée en "lignes agraires". EIIe revendigue
65 000 adhérents.

. FECORAH
Agraire Hondurienne)
de production.

(Fédération des Coopératives Agricoles de ta Réfo:me
créée en 1970 qui regroupe quelques 130 coopératives

Ainsi au début des années 70, Ie mouvement paysan regroupait ptus
de 150 000 adhérents et était considéré cormre I'un des plus forts et mieu:<
organisés de toute 1-rÀmérique Centrale.

4- FORMES DE LI'TTE DANS I.A CAMPAGNE HONDURTENNE

A>rées autour de Ia lutte pour lraccès à Ia terre, les revendica-
tions et fo:mes de l-utte des organisations paysannes vont se nodifier tout
au J-ong des années 60.

ParalLèlement' l-e rôIe de I'Institut National- Agraire (INA) créé
en t962 et chargé de la gestion du secteur réformé va lui aussi connaitre
de profonds changements.

Malgré Les queLques 45 000 ha distribués à environ 1 800 familles
entre 1951 et t963, on pouvait estimer que pJ-us de 150 0OO farnilles avaient
encore besoin de terre (cf : plus haut).
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Le premier travail de LrINA, va drabord consister, outre
Lrencadrement de ce gui restait des coronies agraires précédentes, à
protéger les paysans qui bénéficiaient de mode de tenure précaire
(location verbale, de courte durée, formes de métayage...) (W.CagCta,
c. cADArso t973) .

En face de cette position attentiste, J-es luttes foncières
vont prendre Ia forme drinvasions de terres iIlégalenent occupées par
de gros propriétaires ou J-es cæpagnies bananières, ou des terres
J-nexploltées demandant par Ià nêne que lron attribue ces terres en 1ots
individuels aux paysans qui en ont besoin.

Ces luttes vont prend.re un tour nouveau quand en 1965, un
groupe d'une cinguantaine de paysans de La côte nord, sous la direction
de;lrancien dirigeant de I'AI{ACH Elfrain Diaz Ga1eas envahissent des
terres alors en concession à Ia United Fruit Cie mais que cette dernière
Iaissait exploiter de façon très extensive par des éleveurs de bétai1
anciens enployés de l-a compagnie.

La décision est alors prise de travail-ler ces terres collecti-
vement et de créer une coopérative de production. Le quarificatif de
"communiste[ tombe très vite sur cetÈe expérience nouvel]-e et son leader
est vite exclu de ITAIIACH qui voit drun mauvais oeil cette expérience
collective.

l{algré cela, la nouvelle coopérative de Guanchias persiste et
se voit attribuer 700 manzanas (500 ha) par I'INA et reçoit en outre de
lraide de lrUniversité autonome de Tegucigalpa.

Après trois années difficiles, le groupe se lance dans l_a
culture de Ia banane en 1968 et réussit en aott 1969 à signer un contrat
de production et cornmercialisation avec Ia Standard Fruit Cie (concurrente
de Ia united) : Ia coopérative s'engage à cultiver la banane et à.ra
commerciariser entièrement auprès de la standard pendant 10 ans.
Lrassistance technique, J-es inputs nécessaires sont fournis par la
conpagnie qui se réserve le droit d'installer I'infrastrtrcture nécessaire
au dégagenent des fruits de Ia pJ-antation : Iigne de chemin de fer, usine
de conditionnement...) (c. DURAND, 1gg1).

Suite à ce contrat, la coopérative de Cuanchi.as ira de succès
en succès et connaîtra une réussite économigue renarquabte.

LrexempJ-e fait vite tache dthuil-è, dès t967, quelgues coopérçtives
se créent autour et constituent ce que lron appelle Ie "complexe Guanchias"
puis vers L969, d'autres se constituent dans Le sud du pays. Le modèIe prend
corps et se développe davantage suite à Ia création de Ia féilération.
FECORAH en 1970.

La réussite obtenue par ces coopéraLives de production en terme
d'accès à ra terre et d'amérioration des conditions de vie modifie
ItattLtude des paysans et de leurs organisations devant ces expérJ-ences
drabord quatifiées de "comrunisÈes". Tant ITANACH que I,uttC développent
des nodèIes drexpJ-oitation collective et I'on assiste, fin des années 60,
début des années 70, à un développement considérable des luttes foncières
qui se traduit par des invasions de terre par des groupes de paysans organisés.
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La loi de L962 sravère toÈalement inadaptée à satisfaire les
exJ.gences des masses paysannes. L'organlsation drune marche de Ia faim sert
alors de détonateur à J-a prise du pouvoir par les foroes armées du Généràl-
LOPEZ ARELLANO Ie 4 novembre t972 qui s'assurent lrappui des paysans au
travers du décret no8 pr:b1iê Le 26 décembre de Ia même année donnant
satisfaction dans Ie court terme aux revendications des paysans. En outre
les forces armées.prourettent une nouvelle loi de réforme agraire dans les
2 ans plus favorable au monde paysan : elle sera promulguée, de fait, en
janvier 1975.

5. I,E DECRET NO8 ET IÀ LOI DE REFORME AGRAIRE DE 1975

Le décret no8, préIude à la loi de janvier 1975, apporte la
caution légale à lrexpérience de la coopérative de cuanchias qui devient
peu à peu J-e "modèIe hondurien de réforme agraire". Il_ précipite Ia
distribution de terres t'nationalestt ou "comunalestt et favorise Ia
création de groupes de paysans organisés coltectiv.ement : Ies "asentamientos"
avec lrobjectif d'en faire des coopératives sous le nodèIe GuanchLas.
Un fonds spécial de 2 nillions de É US est mis à disposition de ces
asentamientos auprès de J-a Banque Nationale de DéveJ-oppement (Banco
nacional de Fomento).

Dans les 2 ans qui suivent ce décret, on estime à plus de 600
Ie nombre drasentamientos (coopératives ou non) qui se sont organisés dans
Ia campagne hondurienne. Ils regroupent quelques 23 000 fanilles sur environ
100 000 manzanas.

Qu'apporte de nouveau Ia loi de t975 ? Comme Ie décret précédent,
de mêne gue la loi de 1962, eIIe insiste sur Ia "fonction social-e" de La
terre qui doit être de produire et de satisfaire l-es besoins du pays. Ia
réforme agraire est donc la priorité du pays dans le cadre du plan national
de développement proposé par les forces armées, mais en contrepartie, ne
sont expropriables que les domaines sous ou maI exploités. II nrest donc
pas question de toucher aux compagnl-es bananières, ni au:r grandes
"haciendastt de coton, café, sucre, etc...

La distribution des terres disponibles se fera prioritairement
aux groupes organisés. Ces groupes devront ensuite choisir entre 2 statuts :

- Ia coopérative de production suivant le modèle Gr:anchias
- lrentreprise associative paysanne (Empresa Asociativa Campesina :

EAC) dont Les statuts sont précisés dans l-a Ioi.

Les groupes ainsi formés ne sont pas abandonnés à leur sort s

I'INA est chargé de lrorganisation des groupes potentiellement bénéficiaires
de la loi et doit favoriser Ie développement des 2 fonnules associatives
citées. II se porte caution auprès de l-a banque de dévetoppement de tous
les prêts accordés à ces groupes. Enfin Ie Ministère des Ressources NaturelLes
assure lrassistance technigue.

Les organisations paysannes Jouent un rôIe inportant dans cette
organisation et constituent les interlocuteurs privilégiés pour tout ce quJ-
concerne Ia réforme agralre.
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ALnsi Ia période qui va de Ia grève de 1954 à Ia promuS.gation
de La 2ène l-ol- de réfome agraire de 1975 marque une accéLératLon dans
l'évoLution des structures foncières et économiques du paus. Des changements
qut apparaLssent semblent nodifier radicalement les rapports sociaux
existant dans Ia société hondurienne : naissance d'un mouvement syndical
puissant, montée drun mouvenent paysan, apparition de nouvell-es formes de
productions dans Ia campagne. 11 reste cependant à en apprécier la portée
et saisir les li-nites drun tel changement dans Ia perspective historique
que nous avons esquissé dans J.a première partie.
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3èME PARTIE : LES LIMITES DE I.A REFORME AGRJATRE

1- T,NE REUSSITE INCoIflTESTABLE DU MoDELE cooPERATIF

Le nodèIe coopératif rnis en place dans Ie cadre de l-a réforme
agraire hondurienne constitrre une réussite incontestabl-e. C'estnotamment
Ie cas de l-a Coopérative de Guanchias mais aussi de ta plupart des
coopératives de FECORAH eL des "asentamienÈos" créés dans la période
1969-75

11- Le nodèle GuanchLas

Constituée, comme nous l_'avons vu, par un groupe cle 58 paysans,
ra coopérative a connu un démarrage difficile jusqu'à ra signature du
contrat de production de banane avec Ia Standard Fruit Cie en 1959. Les
excédents financiers deviennent alors substantiels, l-e nonbre des
adhérents se stabilise à 130. Dès t973, une diversification des productions
s'amorce qui permet de sraffranchir, certes dans une mesure très linitée,
de la rigidité et la fragirité du contrat bananier : poules pondeuses,
bovins, porcins et même fabrication d'aliments à partir du mais produit.

En 1975, Iorsque nous découvrons Ia coopérative, el_J_e est au
sornmet de sa ruéssite : erle esÈ propriétaire de 750 ha de terre dont
440 en bananes, 150 en mais, 6 de cul-tures maraichères, elre dispose de
28 tracteurs, 32 voitures et camions, elle possède en outre 250 bovins,
5 500 poules pondeuses et un atelier porcin de 100 truies (G. DURAND, 1,982).

Chacun des membres reçoit une "avance" (1) de 6 lenpiras
(1 lempira = 0r5 do1lar US) par jour de travail effectif alors que le
salaire minimum à Ia canFagne n'est que de 3 lenpirasy'jour. Les excédents
générés chaque année ne sont pratiquenent jamais redistribués mais servent
pour une part à lrautofinancement de l-'appareil de production et le reste
est investi dans des éléments drinfrastructure pour la cmmunauté. C'est
ainsi que Ia coopérative a pu financer un lotissement drune centaine de
maisons toutes équipées, un réseau d'eau potabJ-e, Ia production et ra
distribution d'électricité, une école et un centre de santé.

Cette réussite facilite Ie maintien de Ia cohésion entre les
membres confortée par Ia forte personnalité de son président et fondateur :
Elfrain Diaz Galeas.

Dans I'environnement irnnédiat de Guanchias, Se constituent
d'autres coopératives sur re même modèIe que ra première même si les
résultats obtenus ne sont pas aussi brillants. Lrensembte Guanchias,
Buenos Amigos et Agnra rBl-anca Gur toutes trois orientées vers l-a
production bananière en contrat avec la Standard Fruit Cie iforme
ce gue I'on a appelé le "Complexe Guanchias" qui représente une superficie
drenviron 1 100 ha de bananeraie.

(1) L'avance constitue Ia rémunération provisoire de l-'apport en travait des
membres de Ia coopérative, Ie solde (posttif ou négatif) étant réglé en
fin d'exercice suivant l-es résultats de lrannée.
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Crest sur ce rnodèIe que vont se constituer un certain nombre
drunités coltectives de production à l-a suite du décret nog et de la
loi de t975.

12- Les Unités Collectives de Production de Ia réforme agraire

La convergence de la réussite du nodèIe Guanchl.as avec l,aide
de I|INA et des fotmes coLLectives de lutte adaptées par les trois grandes
organisations paysannes explique lrexplosion du nonbre de ces ,'asentanientos"
collectifs dès 1'972. En 1975, on peut dénombrer près de 600 entreprises
conrnunautaires regrouPant environ 18 000 familles sur plus de 60 000 ha(c. DURAND, t982). Le conseil_ Nationat de planification (CotrtsttplÀN) en
dénombrait t272 au 30 nars 1976, regroupant près de 50 000 fa:nilLes surplus de 150 000 ha. chiffres sarls doute quetque peu exagérés nais qui
donnent I'ampleur et Ia rapidlté du phénonène.

Ell-es ne connaissent certes pas J-es mêmes succès de Ia coopérative
de Guanchias, un bon nonbre sracharnent à curtiver ao i"i=-.i-a."
haricots rouges sur.des terres de mauvaise quarité. cependailt, un
nonbre non négrigeable a accès aux curtures drexportation : coton (1),
canne à sucre, palmier à huite, agrumes, melons etc...

Ces groupes ont entre 20 et 100 nenlcres (l-a grande majorité
étant d'anciens ouvriers agricores) qui él-isent une "junte directive,'
(Conseil d'administration) et un conseil de surveillance. Tous ont bénéficié
drun appui de I'rNA pour leur constitution et de conseil-s pour s'organiser.Lrobjectif de t'rnstitut Agraire étant de structurer ces groupes
bénéficiaires de Ia réforme agraire, J-es habituer à travaill-er en conmun
afin gu'ils puissent ensuite choisir entre les formes d'organisatl-on
prévues par la loi : coopératives ou entreprises associatives (EAc). rr seporte en outre caution des prêts accordés par Ia Banque Nationale de
Déveroppement (prêts de canpagne pour les curtures, à moyen terme pour
les tracteurs et machines agricoles).

Les crédits sont accordés en priorité aux cultures commerciales.
L'argent est ensuite débloqué suivant un processus très complexe dont le
but est dréviter un détournement des fonds vers d'autres destinations
que celle prévue. Les intrants sont directement réglés aux distributeurs
par la Banque, J-es différentes opérations culturales (labour, desherbage,
récolte, etc...) font I'objet drun contrôle drun technicien appartenant
au Ministère de lrAgriculture et drun visa du contrôIeur financier de
IrrNA. Enfin l-es journées de travail effectuées par les mernlcres du groupeet les salapiés extérieurs sont enregistrées sur une feuille de présence
qui pemet au . Président de retirer Ia somne correspond.ant à l-eur rétribution
auprès de ra banque. Lravance par jour de travaiL effectif est fixée
unilatéralement par la banque et IfrNA à 3 lempiras'par jour. rl n'est paà
possible de retirer une sonme supérieure à la rémunération du temps detravail moyen constaté dans Ia région par ha drune cul-ture déte:minée.

(1) dès 1973' les coopératives de réforme agraire fournissaient 20 I de la
production nationate de coton (u. C,eRcfA, G. IÀDALSO, tg73) .

I
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Cet encadrement assez strict a tout de même permis à d'anciens
"peones" (ouvriers agricoles, paysans sans terre) drutiliser l-es technigues
de cultures les plus modernes : tracteurs, moissonneuses-batteuses de rLz,
engrais, épandage de pesticides par avion etc... Ce qui aurait été
totalement impossibLe pour des petits exploitants ayant reçu un J-opin
de terre.

2- IÂ NAISSAT{CE DIFFICTLE DE LIE.A.C. d'ISLETAS

I1 faut attendre 1975 pour voir naitre les premières entreprises
associatives paysannes (saC : Empiesa Asociativa Campesina) dont Ies statuts
sont esquissés dans la loi de janvier 1975. Nous nous intéresserons plus
particurièrement à rrexpérience ra plus significative, cerre de rrEAc
d'Isletas dans Ie Nord Est du pays. '

2t- T,a création de 1'EAC d'rsletas

Lrouragan FIFI en 1974 provogua des dégâts considérables sur
toute Ia zone nord du pays. La plantation bananière d'Isletas appartenant
à la Standard Fruit Cie sera complètement détruite et abandonnée par Ia
compagnie qui licenciait de ce fait ses 2 000 ouvriers. Devant Ie refus
de Ia conpagnie de remettre en état les installations, une partie de ces
derniers adhérents au STIIRASFLO (Syndicat des Travailleurs de Ia Standard
Fruit Co) pressèrent lrEtat hondurien pour quril nationalise les terres
et instalrations de Ia standard afin d'y instalrer des coopératives
encadrées techniquement et financièrement par l'Etat. La décision
d'expropriation sera prise en septembre 1975 et portera sur pl-us de
30 000 ha dont 2 000 de bananeraie. Mais déjà dès avril 1975, 204 anciens
ouvriers de la plantaticin avaient constitué J-rEntreprise Associative
drrsletas s'appuyant sur les textes de l-a loi de janvier de Ia même année
avec pour objectifs :

. remettre en culture Ia plantation de 2 07G ha de bananes

. organiser sa cornmercialisation

L|EAC recevra I'appui de I'INA et, de pROCCARA (prograrme de
formation paysanne pour Ia réfome agraire, progranme financé :.et encadré::
par J-e PNUD-FAO).

22- I.,es résultats de I'EAC d'Isletas

réussit
premier
ment de
anciens
du pays

Dans les guelques mois qui suivent sa création, l_rEAC drlsletas
à réhabii-iter une grande partie des ptantations et réariser re
ernbarguement de bananes. Le nornbre des mernbres passe très rapide-
204 en avril â 750 en novembre et permet rrintégration, entre res
ouvriers de ra pl-antation, de paysans originaires drautres régions
(M. PTNEDA, 1976) .

Les projets de développement ne manquent pas sur Les 30 000 ha
expropriés. IIs concernent, outre la bananeraie, une diversification des
productions dirigées vers ta satisfaction du marché intérieur z rLz, mais,
]ruca, soja... à partir de techniques modernes.
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Dans un premier temps, un contrat est signé avec la Standard
Fruit cie (dès re 20 juin 1975) dans les mêmes termes que cerui de la
coopérative Guanchias pour ra conmerciaLisation des fruits. puis
lrentreprise traitera vec une agence drEtat : Ia COHBANA (Coorporation
Hondurienne de Ia banane) qui jouera le rôle d'intermédiaire entre elle
et Ia Standard Fruit Cie assurant à Ia fois :

- les opérations drachat-vente des fruits
- Irassistance technique et financière

COHBANA apparait ainsi corme une institution susceptible
d'assurer la prise en mains de la "question bananière" par les honduriens
eux-mêmes.

Lroriginalité'de rsl-etas tient à ra fois â t'origine de ses
membres (anciens ouvriers de la compagnie et Ia plupart membres du syndicat
slrlRAsEco, même si des paysans drautres régions du pays ont rejoint par Ia
suite lrentreprise) mais aussi à , sa dimension et à \sa capacité à ta
croissance. L'EAC senble se substituer parfaitement à la compagnie
bananière, elle en reproduit d'ailreurs re nodère technique mais son
fonctionnement repose sur Ia démocratie à I'intérieur de l'entreprise :
J-es dirigeants sont él-us par I'assemblée générale et peuvent être désavoués
par eIIe. Par ailleurs, I'EAC démontre une capacité à dominer Ie processus
de production de même que Ia commercialisation en Elmont et en aval- avec
I'aide de I'agence COHBAIIA. ElIe présente par 1à nême une alternative
plausible à l-a domination des compagnies étrangères. Crest ce qui ressort
de lranalyse de D. SLurzKY et E. ALoNSo qui prétendent par ailleurs gurel-le
est en cela nettement supérieure au modèIe coopératif prôné par FECORAH
qualifiée par ces mêmes auteurs drorganisation de "stabilisation sociale,'
par opposition aux "organisations de lutte,'.

Cette opposition entre Ie modèIe EAC et Ie coopératif prend
des tours très vifs tout au long des années 75-77 qui aboutissent en
février !.977 à Ia prise d'assaut des locaux de ilEAc drrsretas et
lremprisonnement des dirigeants sous llaccusation de mal-versation de
fonds. râ presse dropposition de 1répoque y ajoutait rraccusation de
coumunisme à I'encontre de I'entreprise associative et surtout de ses
assesseurs du prograûne FAo-PNUD.quarifiés d'agents du communisme
internationaL. rI est difficil-e, même a posteriori, de trancher sur ce
débat et sur cette campagne de discrédit de IrEAc : lrentreprise associative
est-elLe vraiment supérieure au modèle coopératif ? Les difficultés qu'elle
rencontre sont-elles le fait des compagnies étrangères qui craignent Ia
coneurrence de CoHBANA d'une part puis Ia mise en place prévue à J_'époque
de COMONBATiIA (commerciâlisation multinationale de la banane) organisme
dépendant de I'UPEB (Union des pays exportateurs de bananes). o. sr,urznret E. ALONSO le croient volontiers.

3- I,ES CoNTRADICTIoNS DU SECTEUR DE REFoRI,IE AGRAIRE

Le combat que se livre re modère coopératif représenté par
FECORAH et Ia modèle EAC tlpe rsretas démontre bien que nous sommes
roin de rrunanimité dans l-e secteur que certains ont qualifié de
"contemporain". Lrobservation attentive du secteur réforné fait ressortir
un certain nombre de contradictions qui permettent de douter de lravenLr
ce ce secteur conme alternative à la plantation étrangère d'une part et
aux structures agraires traditionnelles drautre part. Nous examinerons
dans cette partie le seul secteur coopératif que nous avons pu observer
de lrintérieur.
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31- Les rapports sociaux dans les coopératives

Ma1gré Ie respect formel de la dérnocratie coopérative, on constate
que certains dirigeants, voire même conseils d'administration, nront
quasiment jamais changé depuis la création des groupes. Ces mêmes
dirigeants participent rarement aux travaux des chanps.

Le problème de la maln d'oeuvre salariée se pose également.
Si L'utilisation drune main d'oeuvre salariée occasionnelle se Justifie
souvent pour faire face aux pointes de main droeuvre (d'autant quril peut
s'agir des membres de la fanil-Ie des membres associés) dans des cultures
à rythrne très saisonniers cornme Ie coton, rj-z... eIle devient tout à fait
anormare et d'ailreurs contraire au:< principes coopératifs affichés
rorsqu'elle prend un caractère pennanent. c'est pourtant Le cas de ra
coopérative modèIe Guanchias gui empl-oie en pennanence 200 salariés
(pour 130 associés) qui de surcroît reçoivent un salaire de 3 lempiras
par jour de travail effectif contre une "avance" de 6 pour les associés
coopérateurs. ces derniers refusent I'intégration de ces sal-ariés dans Ia
coopérative gui viendraient dininuer res avantages acguis. rr y a l-à un
rapport drexploitation évident justifié aru< yeux des associés par les
diffierltés de mise en oeuvre de la coopérative. En ce domaine, iI faut
reconnaitre que Ia courte expérience de l-rEAC dllsletas ne présente pas les
mêmes caractéristiques puisque Ie nornbre de menbres était fégu1ièrement
ajusté aux besoins en main d'oeuvre.

Ce rapport d"exploitation nrest pas le seul fait de Ia
coopérative GuanchLas. Nous avons pu lrobserver dans Les riches (mais
aussi les moins riches) coopératives du sud du pays. Le cas du coton est
révélateur où nous avons pu cal-culer que 60 s du poste main droeuvre des
crédits bancaires étaient destinés à Ia main droeuvre salariée. Dans ces
coopératives, aucun effort n'était réarisé pour adopter un système de
production qui aurait mieux utilisé Ia main droeuvre.

32- Une autonomie linitée par rapport à I'Etat

Les coopératives, de même que les "asentanientos" sont tributaires
de I'Etat pour leur constitution. C'est lrlnstitut Agraire qui les aide te
plus souvent à s'organlser pour pouvoir ensuite bénéficier d'attribution de
terres. De pJ-us, cet organisme se porte cauËion des prêts qui leurs sont
accordés par Ia bangue nationale de déveJ-oppement. Il est donc difficile
d'arler à l-rencontre de ces organismes pour le choix des cultures.

Il- faut auséi rappeler que lrentreprise coLLective bénéficie
dfune prioriété drattribution de terres dans Ia loi de janvier L975. Ainsi
beaucoup de groupes se constituent avec pour seul objectif lraccès à Ia
terre, ce qui obrige rrrNA à déproyer force labeur de promotion
coopérative pour les convaincre des bienfaits de I'association. On doit
reconnaltre que cette formation coopérative gui est le fait d'anciens
instituteurs reconvertis prend souvent Ie pas sur 1'assistance technique
et Ie conseil de gestion approprié. Les principes de Rochdale sont mieu>r
connus que les vertus de La rotation des cuLtures ou les principes de la
conptabilité.
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Cette dépendance par rapport aux organismes publics apparait
flagrante dans le cas du proJet de palniers à huile et dragrumes installés
sur une zone de près de 50 000 ha dans La basse vallée du fleuve aguàn
dans le Nord-Est du pays (vallée qui jouxte la zone d'Isletas). L'INA
avait décidé d'en faire un projet de colonisation pouvant servir de zone
draccueil pour les paysans sans terre en provenance des régions à forte
densLté démographique (région de CtroLuttua et de Copàn en particulier).
Dans cette vallée hbandonnée par United Fruit Cie en 1940 à ta suite deIa naladie des bananiers, lrEtat hondurien décide la récupération des
terres et choisit d'y installer 5 OOO fanilles de paysans sur te modèIecoopératif (1) : La coopérative type devra comporter 100 familles sur
500 ha et sera dotée de 2oo ha de parmes, 100 dragrurnes, re reste enculture vivrières (nais et ri'z essentiel_Iement).

Une telle rigidité, même si el-le a permis l-rinstaltation rapide
de 80 coopératives appartenant. presgue toutes à FECORAH et regroupant
près de 4 000 familles, n'a pas été sans problènes.

Après quelques années de fonctionnement, on pouvait constater
qu'un pourcentage très faible des fondateurs des groupes étaiènt restés.
11 était drail-Ieurs très difficile de savoir ce qu'étaient devenus ces
paysans qui après avoir été attirés par le mirage de I'Agnrân (entretenu
par Ia propagande officielle de lrrNA) avaient ensuite quitté reur
coopérative.

Même patmi les 14 premières coopératives à avoir bénéficie desprantations de palnes (cultuve enviée pour ses revenus potentiers) onconstatait un certain désintérêt pour cette culture encore inconnue etgu'il fallait entretenir pendant 3 ans avec ra première récolte.
Lrencadrement de trIRIIo (Institut de Recherche sur l_es ltuiles et oléagineux)et de lrrNA ne suffisait pas à motiver les coopérateurs gui ne travaillaient
que pour recevoir les 3 lempuasy'jour de travail effectif et payés cotme
une "avance" prise sur les prêts consentis par la banque. Beauèoup de
paysans avaient alors lrimpression d'être l-es salariés de cette banque.

33- Une dépendance par rapport aux entrepri ses étranqères

PIus grave est Ia dépendance par rapport aux entreprises étrangèreset notamnent au:c deux compagnies bananières.

ElIe apparaÎt évidente pour le complexe Guanchias 1ié par un
contrat très rigide avec la Standard Fruit cie. Eh effet, rappel_ons-le,
les coopératives du complexe sont tenues de vendre exclusivement à l-a
compagnie et de suivre scrupuJ-eusement res impératifs technigues decerre-ci : utirisation des engrais, pesticides, méthode d'iriigation,
cal-endrier strict d.u travair drentretien et de récolte. Lr.ppoit a.=
coopératives dans ce contrat se résume aux terres et au travail fourni.rL est drailleurs significatif de voir la comptabilité drune part et
1'organisation du travail sur les plantations tenus par I'ordinateur
du siège de Ia Standard, les dirigeants des coopératives se contentant
de rire les J-isting et d'orgraniser les équipes de travail.

(1) Ce modèIe ne s'est pas imposé tout de suite, J-es premières installations
se sont faites sous Ia forme de lots individuels puis la coopérative
a été retenue conme I'unique solution.
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La seule issue dans ce cas réside dans l-a diversification
des activltés conme I'a déJà entanée la coopérative Guanchiàs mais gui
se heurte à un certain nombre de difficultés : financement, maîtrise et
encadrement technique.'

sur ce point de Ia dépendance, lrEÀC drlsletas posait clairementle problème, lrobjectif étant avec I'aide de I'agence coHBAliIA et
s'appuyant sur I'UPEB (Union des Pays E:çortateurs de Bananes) d'accéderà l-a commercialisation sans le recours aux deux compagnies américaines.
Son expérience était cependant trop récente pour juger les résultats decette stratégie (1).

Les compagnies étrangères ne se limitent pas au contrôIe du
sect'eur bananier. Elles se sont depuis longtemps intéressées au secteurindustriel notarrnent depuis les aides octroyées dans le cadre du marché
conmun centre américain (MccA) (v. IÀIDlEz 7974 ; David TOBIES , tg75) .Erles ont, en outre, entamé un processus de diversification de raproduction depuis quelques années de façon à bénéficLer des opportunités
du marché mondial : crest ainsi que sont apparues des plantatiàns deparmiers à huile, d'ananas, d'agnlnes sur re même modèle que res
bananeraies.

D- SLIIIZIC| et E. ALONSO expliquent comment Ia Staridard Fruit Cieproposa dès 1965 de produire des bananes dans la val1ée de I'Aguàn au
moyen de producteurs indépendants puis la united Brands en 197t quiproposait Ia même chose mais par Ie moyen de coopératives de production.
Dans les deux cas, ir sragissait draugmenter le vorr:me commerciarisé
sans augmenter les investissements et en espérant que les modèl-es proposés
seraient moins coûteux en main droeuvre que Ie salariat et présentaient
des risques sociaux moins importants.

Si ces deux propositions n'ont pas abouti, ir faut cependantpréciserrque l'huiLe de palme et les agrumes du projet de Ia basse val1éede I'Aguan étaient commercialisés par Ia Standard Fruit Cie et que Ie
financement était assuré par Ia Banque Inter-américaine de développement(nrp). La marge de manoeuvre des coopératives de cette zone était doncbien étroite.

La même standard Fruit se trouve aussi engagée par trinter-
médiaire drune filiale PATSA dans un projet de production de melons et
de pastèques dans J-a région de Choluteca.

(1) des infomations récentes mais non confi:mrées font état drunedésagrégatio4 6s ce modère EAC devanr tes .""p"-à" ;;;";r;às nitieux
conservateurs et de J-rorganisation I'ECORAH. Isletas serait alors
découpée en coopératives appartenant à cette organisation, quant à
COHBATûA eIIe n'a pJ-us 1es moyens de sa politique.
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11 sragit là aussi drun contrat très rigide entre PATSA et
Ies coopératives et asentamientos de réforme agraire. L'atelier de
conditionnement, de même que l-e financement de ra curture, sont pris en
charge par J.'INA et la banque nationale de déveroppement, r'assistance
technique est assurée conjointement par pATSA et les technlciens du
Ministère de lrAgriculture, PATSA se réserve Ie monopole de la cormercia-
lisation vers les USA où ces fruits arrivent à contre-saison.

Les projeÈs précédents du mêne tlqpe mais réa1isés sans La
Standard avaient complètemenÈ échoué au niveau.de Ia corunercialisation,
Ie marché Qes USA étant très dur à franchir (barrl-ères sanitaires en
particulier) .

CONCLUSION

Lrévolution des structures agraires au Honduras présente bien
un caractère original par rapport auc autres pays drAnérique l-atine d.tune
part et de la zone cararbe d'autre part. si ce pays a connu pratiquement
Ies mêmes périodes charnières que les voisins : colonisation, indépendance,
réforme libérare, res réfo:mes agraires des années 60, erres nront pas eu
Ie même impact gu'ailleurs.

La col-onisation a privilégié le secteur minier laissant à
lragriculture l-e rôIe d'approvisionnement en produits aLimentaires des
zones minières coupées du monde par unréseau de co'nmunications difficites.
Il- ét'ait rentable de transporter à dos de mule des produits comne I'or et
lrargent mais pas des produits agricol-es. pendant ce temps drautres pays
connaissaient Les riches pJ-antations de canne à suvre travail-l-ées par de
Ia main d'oeuvre esclave-

Quand viendra le temps du café, coton, indigo, etc.. stimul_é
Par une demande européenne croissante, le Honduras ne saura pas répondre
et passera à côté de ce'que J-'on'a apperé ra "réforme ribéràle" pendant
qurémergeaient des bourgeoisies nationales au Salvador et au (iratémala.

Crest de I'extérieur que viendra Ia inise en place des plantations
autour drun produit dont la demande en provenance des USA all-ait croissante :
la banane. Ltintrusion des deux compagnies bananières au début du siècl-e
pJ-ongera le pays dans une sorte de "domance" politique qui durera jusqu'à
vers les ahnées 60.

Le mouvement paysan né de la grève contre les cmpagnies
bananières en 1954 apparait dans ce contexte très original à la fois par
Irampleur qutil s'est donnêet par les nouvelles structures de production
qu'il secrète.

Les coopératives de production et l-es entreprises associatives
Paysannes qui se mettent en pLace très rapidernent dans le début des années 70
apparaÎssent prometteuses. Bouleversant certaines structures archaiques, elles
permettent lrintégration d'une grande partie des paysans marginalisés dans
lréconomie nationale et opèrent une sorte de "grignotage" de secteursjusqurici réservé aux compagnies étrangères. Certains auLeurs nrhésiteront

I
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Pas à quarifier ce. processus de "secteur contemporain" qui viendra
supplanter Ie secteur traditlonnel et concurrencer Ie.secteur moderne desplantations. La réalité senbl-e plus nuancée. Tout d'abord ce secteurassociatif déveJ-oppe des nodètes techniques et drorganisation assezproches de ceux du secteur moderne (modernisation, augmentation de Laproductivité du travail, substitution capital travail, dl-vision du travail
9i"" frentreprise), mais en outre iI apparait extrêmement dépendant delrEtat d'une part et du secteur moderne drautre part avec r"Ë""i ir setrouve obligé drentretenir des reLations aslzmétriques. Mieui-"." entiéprisesdu secteur moderne s'acconmodent parfaitenent ae i'émergence de ce secteurassociatif gu'elles contrôIent relativement bien et qui t-eur pe:met de sedésengager progressivement (mais pas conplètement) ae fa partie production
échappant par 1à même aux risques climatiques, po!.itiques et sociaux.

Il senble donc que I'on ne puisse pas encore annoncer Ia findes plantations

cependant J-ranal-yse que nous avons conduite résulte pourlressentiel d'observations que nous avons pu réaliser dans l-es années
1975'76, J-l serait intéressant de reprendre ce travair à ra lumièrede faits nouvealrK et notamment :

- ra radicalisation de Ia siÈuation poritique en Anérique
centrare qui conduit au retour de ra droite tradiÈionnel au pouvoir
à Tégucigalpa.

- I'aggravation de la crise internationale dont les effetsétaient encore peu sensibles en tgTS-76.

i
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