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UN sTAC,E A LA FONDATION
ROBERTO OLIVEROs RIVAs (RORAC)

fJ'une durée de six mois (d'octobre 2001 à avril 2002\, ce stage au
L-./ Mex'que, dans la région appelée Zone orientale de la vallée de

Mexico, avait pour objectil de réaliser des projets en agronomie,
agroforesterie, f oresterie com mu nautai re et organisation communautai re.

L'équipe mexicaine du RORAC était composée de spécialistes dans le

domaine de I'agriculture écologique et du travail social et elle a épaulé,
dans différents projets, les stagiaires de la délégation de jeunes profes-
sionnels mandatés par le CISO : Dominic Besner (génie forestier), Ludo-
vic Chagnon (génie rural), Karine Hardy (agronomie), Pierre Lanthier (ani-
mation et organisation communautaire) et Catherine Pomares (agrono-
mie).

De gauche à droite, rangée du bas :

Tomasa Martinez du RORAC, Pierre

Lanthier et Bertha, la cuisinière au

RORAC ; rangée du haut :

Ludovic Chagnon, Dominic Besner,

Dominique Bourduas du CISO,

Karine Hardy et Catherine Pomares
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LE5 6RANDES LI6NE5 DE5 PROJETs

KARIN E HARDY PIERRE LANTHIER
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Le modèle d'agriculture durable a débuté par
l'élaboration d'un contrat pour fixer les objectifs
entre le bénéficiaire et le RORAC. Ce bénéfi-
ciaire a pris le temps de bien l'étudier et finale-
ment a accepté de le signer. Ainsi, après avoir
élaboré ce contrat, Karine a commencé les tra-
vaux pratiques. ll ne restait que très peu de temps
avant la fin du stage. Elle a tout de même pu
établir un plan de rotation des cultures choisies
avec le producteur. Le terrain où travaillait Karine
était situé à San Rafael. Elle s'est aussi beau-
coup impliquée dans lacommunauté de Mira Flo-
res en élaborant des activités avec les femmes.
Elle a secondé Pierre à I'animation du groupe
de femmes de Caserio de Cortes.

DOMINIC BEsNER

Le projet forestier a été
élaboré avec la commu-
nauté d'Amecameca et
quelques autres interve-
nants de la région. Avec
un représentant du
RORAC, Dominic et Ca-
therine ont pu concevoir
un projet de développe-
ment écotouristique afin
de diversifier les bénéfi-
ces provenant de la forêt
communautaire. Tous les
aspects devant assurer
un développement dura-
ble du territoire ont été
abordés. Plusieurs sen-
tiers et sites de camping
ont été recensés et le réa-
ménagement d'inf rastruc-
tures existantes a été pla-
nifié pour créer le centre
d'accueil de ce nouveau
parc écotouristique. La
formation et l'organisation
d'un groupe en charge de
ce projet ont été des as-
pects importants. Durant
la longue fin de semaine
de Pâques, quelques per-
sonnes ont visité le site.

Dans la communauté de Caserio de Cortes,
Pierre s'est investi d'abord dans l'évaluation de
l'intervention du RORAC auprès de la popula-
tion, tout en faisant une étude du milieu. À la
suite de cette évaluation, l'analyse des besoins
et des attentes révélait le manque d'appui au
niveau économique. Ainsi, les projets de toilet-
tes sèches et de citernes d'eau, commencés I'an-
née précédente, ont été terminés mais non pour-
suivis. Or, un projet éducatif et économique s'est
instauré auprès des femmes. Pierre et Karine ont
développé et dispensé des sessions de formation
sur les étapes nécessaires à la création d'une ac-
tivité économique - dynamique de groupe, ges-
tion de projet, organisation, estime de soi. Lesfem-
mes ont décidé de créer la première panaderia
(boulangerie) de la communauté.

CATHERINE POMARES

Comme il y a eu beaucoup de retard dans le projet d'irrigation et de
citernes, Catherine a continué le stage avec son propre projet. Elle a
donc décidé, après Noël 2001, d'élaborer un plan d'agroforesterie
comme modèle d'agriculture durable. C'est un plan d'aménagement
d'arbres fruitiers. De plus, elle participait déjà au projet d'aménage-
ment écotouristique avec Dominic. Elle a construit un répertoire de plan-
tes médicinales et conçu un sentier d'interprétation. Elle a appris aux gens
de l'endroit à reconnaître ces plantes avec I'oulil d'apprenlissage qu'elle a
créé et qui pourra servir à renseigner les touristes.
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LU DOVIC CHA6NON

Les projets d'irrigation et de construction de citernes de récupération
d'eau de pluie devaient être pris en charge par Ludovic et Catherine.
En effet, durant les premiers mois, nous avons débuté par l'élaboration
des plans des terres agricoles en mesurant des distances, des pentes
de terrains, pensant pouvoir établir des réseaux de tuyaux pour l'irriga-
tion. Une fois ces connaissances transposées sur papier, nous avons
rendu au RORAC cinq plans. Entre temps, les fonds destinés à la cons-
truction des citernes se trouvaient sans cesse retardés par certaines
organisations externes au RORAC. Le projet d'irrigation a finalement
été mis de côté puisqu'il n'y avait pas de fonds. Le RORAC a décidé
de débloquer I'argent pour la première citerne àZoyalzingo. Ainsi, après
Noël 2001, nous avons pu débuter la construction de ce réservoir. Une
main-d'æuvre qualifiée difficile à trouver et le matériel insuffisant sont
des facteurs avec lesquels il fallait continuellement composer, Le ré-
sultat - un réservoir et son petit bassin de décantation - a été surpre-
nant compte tenu des nombreux obstacles.



Dt F r É nEN cES cu LTU RE LLEs
DITEs-VOUs ?!?

t n se promenant en camlon
dans le territoire des Bienes

Une autre réalité à laquelle ilfaut
s'adapter - adaptation plus ou
moins difficile selon les personnes

- est la ponctualité. Au tout dé-
but, nous étions à un rendez-vous
avec quinze minutes d'avance.
Nous étions évidemment les pre-
miers arrivés. Par la suite, nous
pouvions arriver avec plus d'une
heure de retard et nous étions tou-
jours les premiers arrivés ! ll est
vrai que I'attitude vis-à-vis la ges-
tion du temps est tout autre d'un
pays à I'autre. Le fait de prendre le
temps de profiter de chaque mo-
ment rend les relations interper-
sonnelles beaucoup plus intéres-
santes, chose que l'on oublie dans
une société comme la nôtre. Ce-
pendant, lorsque vient le temps
d'organiser un groupe d'une ving-
taine de personnes, cet aspect peut

devenir très problématique.

Des problèmes de corruption peu-
vent également entraver le déve-
loppement de certains projets, et
cela est généralisé. Le policier qui

donne une contravention dans
une rue de Mexico préfère rece-
voir I'argent sans passer par
d'autres intermédiaires et en re-
mettre à son tour une partie à son
supérieur. Le problème vient de
beaucoup plus haut.

En remontant dans le camion
avec un billet de plus dans ses
poches, notre ami nous avoue
qu'il aurait dû amener le contre-
venant aux autorités municipales.
Et comment la personne s'en se-
rait tirée ? Avec le même billet,
mais à une personne différente.
On peut en être choqué ou es-
sayer de comprendre le méca-
nisme. Avec peu de ressources
monétaires et sachant que les
autorités ne feront rien pour en-
rayer le problème, auriez-vous
agit différemment ?

CATHERINE POMAREs
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Comunales de Amecameca,
nous découvrons un chargement
de bois coupés clandestinement.
Notre ami mexicain va à la rencon-
tre du chauffeur et après quelques
discussions tumultueuses laisse
partir le coupable. Lui a un billet
de plus dans ses poches. Com-
ment comprendre cette situation,
nous qui ne sommes pas lamiliers
à la corruption, du moins de ma-
nière aussiflagrante ?

ll s'agit d'un exemple qui illustre
bien les difficultés reliées aux dif-
férences culturelles auxquelles
nous avons été confrontés au
cours du séjour. L'organisation
d'un groupe pour la réalisation du
projet écotouristique avec la com-
munauté d'Amecameca nous a
permis de découvrir les différen-
ces les plus marquantes entre
nos sociétés.

Former un groupe, ça semble fa-
cile. Mais une fois formé, faut-il
encore que les personnes se pré-

sentent aux réunions. Pourquoi
ce manque de participation pour
un projet développé pour eux,
avec eux et pour lequel ils sem-
blent pourtant fort intéressés ? En
demandant à des gens qui ont
très peu de ressources d'investir
du temps pour un projet qui raP-
portera à moyen et long terme
seulement, faut-il se surprendre
du comportement ? De plus, lors-
que l'on connaît le nombre de
réalisations promises par d'autres
autorités et qui n'ont jamais vu le
jour, faut-il s'offusquer de cette
réaction reflétant un certain scep-
ticisme devant tout projet de dé-
veloppement ? Heureusement, il

existe dans tout groupe une poi-
gnée d'individus qui croient réel-
lement au projet. C'est à eux qu'il
faut s'accrocher.
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TECOTOURISME
À LA 5AL5A
MEXICAINE

Amecameca. C'est le nom du
village où I'on nous a assigné

pour réaliser un projet, celuide dé-
velopper et protéger la forêt de /os
Bienes Comunales de Amecame-
ca. La situation, telle que I'on nous
l'a présentée à notre arrivée au
Mexique, était plutôt vaste.

Los Bienes Comunales, ou " biens
communautaires " en traduction in-
tégrale, est un titre de propriété en
vigueur au pays. ll s'agit d'une com-
munauté locale propriétaire d'un
territoire, le plus souvent forestier.
La gestion du territoire se fait par
la communauté, laquelle est dirigée
par un conseil d'administration élu
de façon démocratique, sous
l'égide de la loi agraire. La commu-
nauté d'Amecameca regroupe 564
personnes (ou comuneros), pro-
priétaires de plus de dix mille hec-
tares. Ce sont là les premières don-
nées que I'on nous a exposées.
Mais plusieurs nuances ont dû être
apportées en cours de route.

La superficie réelle est réduite, en
fait, à près de quatre mille hecta-
res, la communauté ayant été ex-
propriée de la différence il y a une
soixantaine d'années pour la créa-
tion du Parc national lzta-Popo. Les
volcans lztaccihuatl et Popoca-
tépetl surplombent d'ailleurs majes-
tueusement le territoire en question.
Seulement voilà, la communauté
n'a jamais reconnu cette expropria-
tion (sans compensation selon elle)
et considère toujours ce territoire lui

appartenant. Autre nuance, la com-
munauté ne compte pas exacte-
ment 564 comuneros comme nous
le pensions jusqu'à un mois avant
la fin du projet. Oubliez les regis-
tres officiels !



À partir de ces données, le projet
devait répondre aux objectifs de
protéger une forêt en déclin et
d'augmenter le niveau de vie d'une
communauté pauvre possédant
pourtant de grandes richesses na-
turelles. Pour concilier ces objec-
tifs, il nous est apparu qu'un projet
de développement écotouristique
serait des plus appropriés.

Les attraits étaient là. Aux pieds des
volcans, une forêt superbe, une
chute d'eau magnifique et des pay-
sages uniques. De plus, il subsis-
tait des infrastructures d'une an-
cienne pépinière encore en bon
état, pouvant servir de centre d'ac-
cueil aux visiteurs. Certains bâti-
ments permettaient d'offrir des ser-
vices dont des dortoirs pour rece-
voir des groupes et un mini restau-
rant offrant de la nourriture locale.
À partir de ce centre, plusieurs ac-
tivités sont possibles. faménage-
ment de senliers de randonnées
pédestres, la planification de sen-
tiers d'interprétation, notamment
sur les plantes médicinales, et la
localisation de sites de camping of-
fraient plusieurs opportunités aux
visiteurs tout en évitant la dégrada-
tion du milieu naturel. C'est là, en
gros, la première phase du projet.

Un travailqui permettra le dévelop-
pement de phases subséquentes a
été fait. Un partenariat avec le Parc
national lzta-Popo ouvrira plusieurs
possibilités, dont des sentiers de
longues randonnées et une mise en
commun de la gestion du territoire.
Des projets de production et de
conservation, comme I'utilisation
des ressources de la pépinière pour
produire des arbres et des plantes
qui pourront être vendus aux visi-
teurs, la mise en place d'une pisci-
culture et la réinsertion d'animaux
presque disparus de la zone, se-
ront également développés.

Voilà pour la partie technique.
Néanmoins, toute cette planification

ne représente rien sans la partici-
pation de la communauté locale.
Pour réussir à mettre en oeuvre ce
plan, un groupe de travail a été créé
à l'intérieur même de la commu-
nauté. ll s'agit d'un travail d'organi-
sation sociale auquel nous étions
moins bien préparés étant donné
son importance. Un groupe de 25
comuneros a été au cæur du pro-
jet. C'est en travaillant aux côtés de
ces gens que nous avons pu gran-
dir autant au cours de cette expé-
rience. Par leur générosité et leur
humanisme, ce sont finalement eux
qui nous ont enseigné le plus.

DOMINIC BE5NER
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ENVI RON N EMENT ET DÉVE LOPPEMENT
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Iepuis mon retourdu Mexique,
l-/ je tente de comprendre notre

conscience sociale et notre pouvoir
d'action par rapport aux problèmes
environnementaux.

Au Nord, notre haut niveau de vie
nous permet d'atténuer nos erreurs
passées et d'agir plus écologi-
quement, Nous, riches pollueurs,
pouvons même nous offrir le luxe
de dépolluer nos cours d'eau et
d'espérer un jour s'y plonger
comme à l'époque de nos parents.
Les nouvelles technologies, notre
pouvoir et notre sécurité économi-
que, l'appui du gouvernement ainsi
que notre accès à l'éducation et à
l'information sont des facteurs per-
mettant de changer peu à peu les
mentalités et de cette façon les ha-
bitudes dévastatrices. Par contre,
la surconsommation demeure un
comportement maladif, bien condi-
tionné par notre système nord-amé-
ricain. Est-ce le manque de chaleur
humaine qui explique la quête du
bonheur et de la sécurité par la con-
sommation impulsive au détriment
de l'équilibre de la planète ?

Dépendants directement des fruits
de la nature, les paysans du Sud
se replient vers la prière et une tem-
pérature clémente comme seule
assurance récolte. C'est une ques-

tion de survie - une survie beau-
coup plus primaire que la nôtre -
qui se contente de vouloir répon-
dre aux besoins essentiels de la
famille un jour à la fois. Ainsi, on
pourrait croire que les habitudes de
vie du paysan s'harmonisent da-
vantage avec son milieu naturel.
Malheureusement, ce n'est pas le
cas. La pauvreté peut se permettre
aussi le luxe de polluer. J'ai des
images marquantes de la contami-
nation au Mexique : des montagnes
de déchets au bord des cours d'eau
et un peu panout, l'eau * verte ma-
lade " des rivières épuisées, le smog
épais dans les villes et les environs,
sans omettre l'agriculture convention-
nel qui afiecte la qualité des sols et
de l'eau. feau, source de vie, a non
seulement perdu ses propriétés cu-
ratives, mais en plus rend les gens
malades. Des images choquantes
aux yeux du tourisme étranger et ra-
pidement on cherche le coupable.

Cherchant à obtenir un niveau de
vie à I'occidental, les populations du
Sud ont intégré peu à peu nos mau-
vaises habitudes de consommation
et nos industries polluantes. Malgré
leur faible pouvoir économique, ils
s'endettent davantage dans I'achat
de produits manufacturés ne com-
blant en rien leurs besoins primai-
res. Ainsi, survivre devient plus dif-

f icile ! En plus de leur vision à court
terme, le manque d'accès à I'infor-
mation et à l'éducation de qualité
ainsi que le faible effort du gouver-
nement en matière de conservation
de l'environnement n'aident pas au
changement des mentalités vers un
développement durable.

Qui est responsable ? Autant nous,
les pays industrialisés, que les pays
sous-développés. Le dumping de
notre vieille technologie, de nos
produits nocifs et de nos pratiques
non conservatrices, ainsi que
I'image du développement que
nous avons reflétée et désirée im-
poser chez eux, sont à I'origine des
problèmes environnementaux et
sociaux chez eux. Par contre, le
manque d'autonomie économique
et le déséquilibre politique du Mexi-
que n'aident en rien à freiner la con-
tamination de I'environnement.

En tant qu'agronome, je me sens
particulièrement concernée. Pen-
dant longtemps, les agronomes ont
transféré des pratiques culturales
incorrectes aux agriculteurs. fédu-
cation des populations du Nord et
du Sud s'avère pour moi une solu-
tion incontournable vers le dévelop-
pement durable.

"&

tu KARINE HARDY



rRRr6uER, uN pÉn DE TATLLE

I I n des objectifs du RORAC, l'ir-
\l rigation de terres agricoles,

représente un défi de taille vue la
disponibilité de l'eau et les change-
ments qui peuvent survenir en tout
temps.

Comme au Québec, les produc-
teurs agricoles du Mexique veulent
améliorer leurs conditions de vie. À
part les engrais chimiques et les
cultures génétiquement spéciali-
sées, il fallait trouver un autre
moyen pour augmenter les rende-
ments et les revenus. Les agricul-
teurs ont décidé de produire durant
la saison sèche au Mexique qui
s'étale entre les mois d'octobre et
avril. Qui dit saison sèche, dit sys-
tème d'irrigation. En effet, le
RORAC veut soutenir les cultiva-
teurs dans I'implantation de tels
systèmes. Cette fondation aide
maintenant à la construction de ci-
ternes. Celles-ci accumulent de
l'eau de pluie qui ruisselle puisque
dans la vallée de Ia grande ville de
Mexico I'eau ne peut pas être pui-
sée par des pompes verticales dans
des puits artésiens, cette eau de la

nappe phréatique étant réservée à
la ville de Mexico. Donc, ces citer-
nes sont doublement impofiantes,
d'une pa11, pour empêcher de pren-
dre I'eau nécessaire au centre ur-
bain et, d'autre part, pour amasser
I'eau durant la saison des pluies.

À ma formation pré-départ avec le
CISO, on m'a demandé d'imaginer
comment le stage allait se dérou-
ler, c'est-à-dire prédire le meilleur
et le pire. Le meilleur s'est réalisé.
J'ai voulu connaître un pays par sa
population. Ce que j'ai découvert du
Mexique contemporain m'enchante
puisque les mexicains m'ont permis
de découvrir la musique qui les fait
vibrer, de connaître une partie des
rêves qui les animent et de partici-
per à leurs fêtes régionales; toutes
des activités qui renforcent leur ap-
partenance à la communauté. Je
me suis sentichez-moi !

D'un autre côté, le pire n'était pas
si mal que ça. Le stage a validé ce
que j'avais imaginé. Motivé pour
aller au Mexique, mon mandat ini-
tial était d'implanter des systèmes

d'irrigation pour tous les propriétai-
res de citernes de récupération
d'eau de pluie. Mais aucun des pro-
priétaires du groupe de Zoyatzingo
ne possédaient de citerne lorsque
je suis arrivé, alors qu'il aurait dû y
en avoir au moins trois de construi-
tes. Ainsi, le mandat s'est réduit à
ne construire qu'un réservoir de
récupération d'eau de pluie, puis-
que nous n'avons obtenu I'argent
que pour un seul.

Eduardo W. Gutiérrez Popoca du
RORAC et moiavons donc réalisé
les plans des terrains de cinq agri-
culteurs avec l'appui de Catherine.
Par la suite, nous avons procédé à
la construction du réservoir de ré-
cupération d'eau de pluie et de son
petit bassin de décantation pour M.
Artémio Martinez Altamirano qui
habite la ville de Zoyatzingo. Ceci
m'a permis d'apprendre, de préci-
ser et de mieux comprendre les élé-
ments de la gestion d'un projet :

main-d'æuvre qualifiée, choix et
disponibilité du matériel et surtout
avoir I'argent pour que les travaux
ne s'arrêtent pas. ll s'agit ici de
quelques exemples d'éléments
avec lesquels il faut constamment
négocier ou s'ajuster. Je devais me
rendre régulièrement sur le chan-
tier pour constater les progrès des
travaux et pour m'assurer que rien
n'était laissé au hasard.

Certaines situations freinent les ef-
forts des gens de bonne foi, beau-
coup de réalisations tardent à voir
le jour. Toutefois, tant et aussi long-
temps qu'il y aura des gens de
bonne volonté, il y aura une amé-
lioration. Je me suis promis de re-
tourner un jour au Mexique pour
revisiter les gens de la fondation
RORAC, revoir les projets et re-
nouer avec les communautés.
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DEs FEMMES DE CCEUR

I rrivé à Caserio de Cortes, je
llvoulais m'introduire et vivre
danscette communauté. Devant mes
quinze mots " franco-espagnols ",
les femmes se disaient entre elles:
Que pasa ! Un extrafro rico del
Nofte que quiere vivir con nosotros,
es el mundo al revés !1 On pouvait
percevoir un sentiment de crainte
de leur part, ne pouvant concevoir
qu'on s'intéresse à elles dans leur
pauvreté.

Telle la tortue qui apprivoise son en-
vironnement, nous avons appris à
nous connaître, bien que moi, tel le
lièvre, je voulais aller un peu plus
vite, ayant des espérances qui dé-
passaient même celles de ces fem-

mes. Ce temps de connaissance
mutuelle n'est-il pas nécessaire
avant d'entreprendre des activités
de développement ?

Après deux mois, nous avons com-
mencé à travailler sur un projet éco-
nomique. L intérêt envers ce projet
éducatif se situait davantage entre
la curiosité et l'indifférence. Cepen-
dant, ces femmes, aux passés dif-
ficiles, pour qui la vie n'est que dur
labeur, rêvaient d'un jour meilleur,
où il serait possible de penser au
lendemain avec un sourire,

Nous avons travaillé comme des
fous pendant plusieurs mois, mo-
ment où la confiance a pu s'instal-

ler. Alors, j'ai eu la grande chance
de voir une transformation s'opérer
chez ces femmes. Du peu d'estime
de soi à la confiance, de la noncha-
lance à la responsabilité, de la dé-
sillusion à I'espoir, j'ai vu des fem-
mes de cceur vouloir aller de
I'avant, ir adelante comme on dirait
au Mexique.

Merci Soccoro, Lola, Delfina,
Josefina, la Morena

PIERRE LANTH IER

1 Qu'est-ce qui se passe ! Un riche étran-

ger du Nord qui veut vivre parmi nous, c'est

le monde à l'envers !
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