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L ' i n f l uence  de l a  s t ruc tu re  ag ra i re  sur l a  performance agr ico le ,  

l ' emp lo i  e t  l e  changement technique dans ias pays en v o i e  de 
développement res ten t  un s u j e t  t r è s  controverse. L ' idée  selon l a q u e l l e  

l a  performance du secteur ag r i co le  et sa con t r i bu t i on  à l ' emp lo i  ne 

peuvent proveni r que du dynami sme de 1 arges exp lo i t a t i ons  "modernes" , 
capables d 'adopter l e s  innovat ions techniqugs e t  t r e s  consommatrices de 

main d'oeuvre sa lar iée,  s'oppose à un c e r t a i n  nombre d'études empiriques 

montrant 1 e f f i c a c i  t é  p r o d w t i  ve des s t ruc tu res  agrai res  fondées sur de 

p e t i t e s  exp lo i t a t i ons  fam i l i a les .  La s t r u c t u r e  de l a  p rop r ié té  foncière,  

l e  mode de f a i r e  v a l o i r  e t  l a  secu r i t e  qui  l u i  es t  associée sont une des 

c l e f s  du comportement des agr i *cu l teurs  en matS ère de choix de techniques 

de product ion.  t a  probabi 1 i t é  d 'app rop r ia t i  on des bénéfices 1 i é s  à un 

investissement, e t ,  par conséquent, l a  propension à l e  r é a l i s e r  es t  

f onc t i on  des d r o i t s  acquis sur l a  t e r r e  e t  de l e u r  durée. Les 

possi b i  1 i tés  d'emprunt à des cond i t ions  favorables sont souvent 1 i ées à 

l a  q u a l i t é  des garant ies que possèdent l e s  exp lo i tan ts ,  l a  t e r r e  é tan t  

1 'un des a c t i f s  l e s  p lus  recherchés. 

La croissance du secteur ag r i co le  en Thaïlande a é té  soutenue au 

cours des derni&,;ses décennies, s o i t  p lus  de 4% par an en t re  1965 e t  

1990. L'un des fac teurs  l e s  p lus  s i g n i f i c a t i f s  de c e t t e  performance a 

é té  1 'extension massive des super f i c i es  cu l t i vées ,  permise à l a  f o i s  par 

l a  r e l a t i v e  abondance des t e r r e s  e t  par l a  fo rce  du d r o i t  coutumier qui 

a l ég i t imé ,  pendant grBus d*tm s iec le ,  l ' occupat ion  de f a i t  des t e r r e s  

1 i bres. Les co lon i  s a t i  ons succ6ssi ves des t e r r e s  v i  erges ont façonné une 

s t r u c t u r e  ag ra i re  p a r t i c u l i è r e ,  qu i  correspond assez peu aux évo lu t ions  

p ronos t i  quées par  1 es t héo r i  es du changement agrai re .  

Après avoi r brièvement rappel é 1 es grandes 1 ignes des théo r ies  du 

changement agra i re ,  on examinera, dans ses t r a i t s  l e s  p lus  s a i l l a n t s ,  l a  

conf i gura t i  on actuel  1 e de l a p rop r i  é té  fonc i  ère en Thaï 1 ande e t  son 

h i s t o i r e .  On f e r a  apparaî t re l e  r ô l e  cen t ra l  qu 'a  joué l a  progression du 

f r o n t  p i  onni e r  sur 1 'évol  u t i  on des s t ruc tu res  agrai res e t  sur 1 e "choix" 

du modèle de croissance ag r i co le  de type ex tens i f .  On évoquera e n f i n  l e s  

nouvel les cond i t ions  d'accès à l a  t e r r e ,  l i é e s  à l a  ra ré fac t ion  des 

surfaces disponibles,  e t  l e  d é f i  qu 'e l l es  lancent à l a  croissance 

a g r i c o l e  fu tu re .  

\ 

\ 



1 - Pression démosraohique, progrès technique et concentrat ion fonc ière.  

1 . i  - Les théo r ies  du changement agra i re .  

Le débat sur l ' é v o l u t i o n  de l a  s t ruc tu re  ag ra i re  des pays d 'As ie  du 

Sud es t  marqué par deux grands courants de pensée, qui  s'accordent pour 

p réd i re  l a  dégradation des cond i t ions  ' de v i e  en m i l i e u  r u r a l  mais 

s'opposent sur l e s  o r i g ines  du phénomène, dû pour ce r ta ins  à l a  

concentrat ion, au f i l  du temps, de l a  p rop r ié té  fonc ière dans l e s  mains 

d'un p e t i t  nombre d 'exp lo i tan ts ,  dû pour d 'au t res  à l a  réduct ion 

générale de l a  t a i l l e  des propr ié tés .  

Les exp l i ca t i ons  d ' i n s p i r a t i o n  malthusienne, vo ien t  dans l a  

pression démographique 1 ' o r i g i n e  du processus de t ransformat ion des 

s t ruc tu res  fonc ières.  La t e r r e  c u l t i v a b l e  é tan t  par nature l i m i t é e ' ,  

lorsque l e  nombre de fam i l l es  c r o î t  rapidement, l a  t a i l l e  moyenne des 

expl o i  t a t i  ons devrai t d i  m i  nuer. Le prob1 ème es t  généralement exacerbé 

par l a  d i v i s i o n  de l a  t e r r e  à p a r t s  égales en t re  enfants l o r s  de sa 

transmi ss i  on. La fragmentation des exp lo i t a t i ons  en des p rop r i  étés de 

p lus  en p lus  p e t i t e s  es t  a l o r s  i név i tab le .  Dans l a  mesure où tou tes  l e s  

exp lo i t a t i ons  sont rédu i tes  à une f r a c t i o n  de l e u r  t a i l l e  o r i g i n e l l e ,  on 

ne dev ra i t  pas observer de concentrat ion des propr ié tés  fonc igres.  

Toutefoi  s , 1 es exp lo i t a t i ons  i n i  t i a l  ement b i  en dotées en t e r r e  peuvent 

surv i  v re  à des fragmentations successi ves , a l o r s  que 1 es membres "en 

excédent'' des p lus  p e t i t e s  sont con t ra in t s  a migrer vers l e s  zones 

agr ico les  pionnières,  ou à louer  l a  t e r r e  dans l e u r  v i l l a g e  d 'o r i g ine ,  

ou enea;& a t rouver  un emploi sa la r i é .  A ins i ,  1 'émergence de classes 

d 'exp lo i t an ts  rmn psapsi&-kaires2 st de paysans sans t e r r e  s e r a i t  une 

conséquence "%ature1 le'' e% in6!'iEuetable de l a  pression démographique. 

Un au t re  ensemble d'arguments, pr-oches du courant de pensée 

marxiste, p a r t  de l ' obse rva t i on  que l e  progrès des techniques de 

' - L 'ex is tence d'un f r o n t  p ionn ie r  ne remet pas fondamentalement 
en question l e  processus d é c r i t  par l a  su i te ,  il en repousse seulement 
l e s  e f fe t s  dans l e  temps, jusqu 'à ce que l a  l i m i t e  des t e r r e s  
cu l t i vab les  s o i t  a t t e i n t e .  

- Il n ' e x i s t e  pas.en f rança is  de terme générique sa t i s fa i san t  pour 
désigner 1 'ensemble des ag r i cu l teu rs  qui  louent l a  t e r r e  ( tenants en 
angl a i  s) quel l e s  que soi  ent  l e s  modal i t é s  prat iques de c e t t e  1 oca t i  on 
(métayage ou fermage). Le terme d 'exp lo i t an t  non p r o p r i é t a i r e  a l e  
mér i te  de l a  c l a r t é  s i  ce n 'es t  c e l u i  de l a  concis ion.  
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product ion va de pai  r avec une commerci a l  i sa t ion  p l  us l a rge  des p r o d u i t s  

agr ico les  e t  1 'accroissement de 1 ' u t i l i s a t i o n  d ' i n t r a n t s  achetés. O r  
seuls l e s  p lus  gros producteurs sont en mesure d'adopter l e s  nouvel les 

technologi es p l  us ef f i caces ,  en r a i  son de 1 I imper fect ion du marché des 

capitaux, dû pr incipalement à un accès inégal  des paysans au c r é d i t  

i n s t i  t ' u t i  onnel se l  on 1 a t a i  11 e des exp lo i t a t i ons .  Les p l  us p e t i  t e s  

d 'en t re  e l l e s ,  en pe r te  de compé t i t i v i t é ,  sont obl igées de s 'endet te r  

pour surv iv re .  Dans un système bas6 sur l a  p rop r ié te  p r ivée ,  

1 ''endettement condui t  généralement à hypothéquer pu i s  à vendre l a  t e r r e .  

Par conséquent, l a  p rop r ié te  fonc ie re  dev ra i t  se concentrer dans l e s  

mains des grands exp lo i tan ts ,  acquéreurs pr inc ipaux des t e r r e s  vendues 

par l e s  p e t i t s  p rop r ié ta i res .  La mécanisation e t  1 ' u t i l i s a t i o n  accrue 

d ' i n t r a n t s ,  en améliorant l a  p r o d u c t i v i t é  des p lus  grandes 

explo i  t a t i  ons, condui r a i  ent  à p réc i  p i  t e r  1 es p e t i t s  paysans dans 1 es 

rangs du " p r o l é t a r i a t "  r u r a l .  

11 n ' e s t  pas de no t re  propos de d i scu te r  de l a  v a l i d i t é  respec t ive  

de ces deux théo r ies  du changement agra i re ,  mais p l u t ô t  de montrer, à 

p a r t i  r d '  un cas concret p a r t i  c u l  i èrement in teressant  , se l  u i  de l a  

Thaïlande, l a  v a r i é t é  e t  l a  complexité des phénomènes aboutissant à une 

d i s t r i b u t i o n  p a r t i c u l i è r e  des t e r r e s .  La do ta t i on  de l a  Thai'lande en 

ressources na tu re l l es ,  sa l é g i s l a t i o n  fonc iè re  e t  1 ' adap tab i l i t é  des 

modes de transmission de l a  te r re ,  ont  con t r ibué à repousser pendant 

pr8s d'un s i è c l e  e t  demi, l a  réduct ion de l a  t a i l l e  moyenne des 

exp lo i ta t iuas ,  'Sa %srmalion de grandes p rop r ié tés  foncières e t  1 'exode 

des popul a t i  ons r u r a l  es "p ro l  é t a r i  sées" vers 1 es v i  11 es. En outre,  

l ' ouve r tu re  précoce de l a  Thaïlande v i s  à v i s  de l ' e x t é r i e u r  n ' a  pas 

i n d u i t  d ' innovat ion  majeure dans l e s  techniques de product ion r i z i c o l e s  

au moins jusqu'en 1950, malgré 1 'augmentation des quant i tés de r i z  

commerci a l  i sées e t  1 a monétari s a t i  on rap i  de de 1 ' économi e. Depui s 1 a 

seconde guerre mondi ale, l e s  comportements i nnovants des paysans 

tha ï landa is  ont sur tou t  consi s t é  à sé lect ionner  l e s  nouvel l e s  cu l  t u res  

p lus  prometteuses que l e  r i z .  La f a c i l i t é  d'accès à de nouvelles t e r r e s  

ag r i  co l  es e t  1 e u r  f a i  b l  e coût expl i quent 1 a préférence des ag r i  cu l  t eu rs  

pour l e  système de cu l tu re  ex tens i f  e t  l a  t r è s  f a i b l e  d i f fus ion  de 

méthodes c u l t u r a l e s  in tens ives,  e t  du même coup l 'absence d ' e f f e t s  

néga t i f s  du progrès technique sur l a  concentrat ion fonc ière e t  1 'emploi 

en m i  l i e u  r u r a l .  
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1.2 - T a i l l e  des exp lo i ta t i ons ,  concentrat ion fonc ib re  e t  mode de 

Le premi e r  é l  ément f rappant de 1 ' évol u t i  on de 1 a s t ruc tu re  fonc iè re  

en Thaïlande, es t  l a  remarquable s t a b i l i t é  de l a  t a i l l e  moyenne des 

exp lo i t a t i ons  agr ico les  depuis 40 ans, qui  es t  passée de 25,6 r a ï 3  en 

1950 à 28,2 r a ï  en 1990, malgré une croissance démographique de prQs de 

3% par  an en t re  1950 e t  1980 (1,9% depuis). Le taux de croissance des 

t e r r e s  cu l t i vées  (3,4%'par an), légèrement supkr ieur à c e l u i  de l a  

populat ion au cours des t r o i s  dernières décennies expl ique en p a r t i e  

c e t t e  absence de réduct ion de l a  t a i l l e  des exp lo i t a t i ons .  

Deuxièmement, il semble que l a  d i s t r i b u t i o n  des te r res  ne se s o i t  

pas profondément a l t é rée  au cours du temps. L 'appréc iat ion de l a  

concentrat ion fonc iè re  sur une longue pér iode n ' e s t  cependant pas chose 

a isée en ThaTlande, dans l a  mesure oÙ les données empiriques, quand 

e l l e s  ex is ten t ,  ne sont pas tou jou rs  mises à j ou r  ni compilées à 
1 ' éche l l e  nat ionale.  La m u l t i p l i c i t 6  des t i t r e s  fonc ie rs  a t t r i b u é s  par 

autant  de M i  n i  s tè res  e t  Agences Pub1 i cs par t  i cuf i èrement "étanches" 

en t re  eux, e s t  h l ' o r i g i n e  de l a  confusion qui  règne autour des 

questions fonc i  ères en Thaï 1 ande. On rai'sonnera donc essenti  e l  1 ement à 

p a r t i r  d'exemples p a r t i e l s  pour t e n t e r  de dégager une image d'ensemble. 

Un t r a v a i l  in teressant  por tan t  sur l ' ana lyse  de l a  s t ruc tu re  de l a  

p r o p r i é t é  fonc iè re  en Pla ine Centrale4 sur une longue pér iode (1910- 

1970), demontre que l e s  condi t ions de v i e  en m i l i e u  r u r a l  n e  se sont pas 

gravement détér iorées au cours du vingtième s i è c l e  (STIFEL, 1976). Le . 
t aux  de " t r a n s f e r t  i nvo lon ta i re "  de la t e r r e  a p l u t ô t  eu tendance à 

inrrer au f i l  du 2:eaps et la concentrat ion de l a  p rop r ié té  fonc ière 

s'est réduite en&m 1930 e t  1970. Ces r é s u l t a t s  sont doublement 

t roub lan ts  : dirabord parce que l a  fragmentation des p rop r ié tés  a & t é  

pl us fréquente en P l  ai ne Central  e qu a i  11 eurs en r a i  son de 1 ' anci enneté 

de 1 'occupation des so ls ,  ensui te parce que l e s  techniques de product ion 

i n tens i ves  suscept ib les d 'évincer l e s  p e t i t s  paysans se sont répandues 

f a i r e  v a l o i r .  

- Le r a ï  es t  l ' u n i t é  de mesure des surfaces u t i l i s é e  en Thailande. 
Un r a ï  es t  égal à 0 , 7 6  hectare. 

' - La Pla ine  Centrale es t  t 'une  des quatre grandes régions de l a  
Thaïlande. E l l e  correspond à l 'ensemble des p la ines  s i tuées au nord de 
Bangkok. 
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p l  us 1 argement dans c e t t e  région. Par a i  11 eurs , 1 es enquêtes successi ves 

conduites par l e  Bureau de l a  Réforme Agra i re  depuis 1985 dans l e s  

provinces soumises à l a  réforme agra i re ,  répa r t i es  sur 1 'ensemble du 

t e r r i  t o i  r e  n a t i  onal , conf i rment 1 ' absence de tendance à 1 a concentrat i  on 

fonc ière.  En f in  , l e s  résu l  t a t s  de nos enquêtes menées en 1991 dans t r o i  s 

p rov i  mes5 thai ' l  andai ses auprès d ' un échant i 11 on de 300 expl o i  t a t i  ons 

r i z i c o l e s  montrent que l e s  t r è s  grandes p rop r i  é tés foncières sont rares 

parmi l e s  r i z i c u l t e u r s  : moins de 10% des exp lo i t a t i ons  possèdent p lus  

de 100 r a ï ,  l a  t a i l l e  maximale é tan t  de 250 r a ï .  

Tableau 1 : Distribution des proprietes foncières par taille. 

Pourcentage 

133 
20.7 
26.7 
20.6 
18.7 
100.0 

~- 

Taille 
(rai) 

Sans terre 
c 15 
16 - 30 
31 - 50 
51 - 100 
101 + 

Pourcentage 
cumulé 

133 
* 34.0 
60.7 
81.3 
100.0 

Total 

Frequente Pourcentage 
47 15.6 
108 35.9 
68 22.6 
49 163 
21 7.0 
8 27 

301 100.0 

Pourcentage 

74.1 
90.4 
973 
100.0 1355 

7254 

Source : Projet CRSTOM/CUSRI, Enquête riziculteurs. /I 9 j../ . 

Troisièmement, l e s  modes de f a i r e  v a l o i r  i n d i r e c t s  de l a  t e r r e  

(fermage, métayage) se sont peu développés au f i l  du temps. Selon l e s  

s t a t i s t i q u e s  du M i  n i  s tè re  de 1 'Agr i  cu l  ture,  i 1 s représentai  ent  11 , 6% des 

t e r r e s  cu l t i vges  en 1980 e t  12,596 en 1988. En out re,  opposer exp lo i t an ts  

p rop r ié ta i res  .E& non p rop r ié ta i res  n 'a  guère de sens en Thaïlande dans 

l a  mesure 013 les modes de f a i r e  v a l o i r  d i r e c t s  e t  i n d i r e c t s  peuvent 

coexis ter  au se in  de l a  même exp lo i ta t i on .  

Notre échan t i l l on  de r i z i c u l t e u r s  es t  a i n s i  s t ruc tu ré  en quatre 

groupes d 'exp lo i t an ts  : l e s  exp lo i tan ts  non p rop r ié ta i res  (groupe 4) 

représentent 14% de l 'ensemble des exp lo i t a t i ons ,  l e  groupe 3 des 

exp lo i t an ts  p rop r ié ta i res  d'une p a r t i e  des t e r r e s  q u ' i l s  c u l t i v e n t  21%, 

- Suphan Bur i  en P la ine  Centrale, P i t c h i t  pour l a  région du nord, 
Roi E t  pour l a  rég ion du Nord-Est. 
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Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 4 
TOtd 

l e  groupe 2 des exp lo i tan ts  p r o p r i é t a i r e s  de 7 'ensemble de l e u r  t e r r e  

54%, enf in  l e  groupe 1 des p r o p r i é t a i r e s  exp lo i t an t  une pa r t i e .  des 
t e r r e s  qu i 1 s possèdent 7%. 

Frequence exploitations cllltiv&s moyenne louée/posséd& 
22 7 3  . 6.5 25.3 53.2 
174 5-78 54.7 26.9 0.0 
62 20.6 283 39.0 53.4 
43 14.3 10.5 20.9 100.0 
301 100 100 

Tableau 2 : Distribution des modes de faire valoir. 

I % des 196dessurfaca I Superficie 1 %surià= 

Source : Projet ORSTOM/CUSRI, Enquête riziculteurs 

Par a i l l e u r s ,  p lus ieurs  éléments suggirent que le march6 de l a  

l oca t i on  de l a  t e r r e  a joué en faveur des p e t i t s  exp lo i tan ts  r i z i c o l e s ,  

p l u t ô t  qu'à l e u r  détriment. D'abord, la d i s t r i b u t i o n  des t a i l l e s  

d 'exp lo i t a t i ons  apparait  moins i n é g a l i t a i r e  que l a  d i s t r i b u t i o n  des 
propr ié tés foncières (cf tableaux 1 e t  2) .  Ensuite, il n ' e x i s t e  pas de 
l i e n  par t icu l ièrement  frappant en t re  modes de f a i r e  v a l o i r  et t a i l l e  des 
exp lo i ta t ions .  Enfin, les .paysans du groupe 3 combinant modes de f a i r e  

v a l o i  r d i  r e c t  et i ndi r e c t  ont  en moyenne 1 es p l  us grandes exp lo i t a t i ons .  

I1 est donc i nexact , en Thaï1 ande, d I associ er systématiquement 

i 'ax=istence de modes de f a i r e  valoir i n d i r e c t s  à une dégradation des 

conditions &e wie en m$T$eu ruvat. Pour l e s  exp lo i t an ts  p r o p r i é t a i r e s  

d'une p a r t i e  sew4eiment des surfaces q u ' i l s  c u l t i v e n t ,  l a  l o c a t i o n  de 
parce l les  swpplémentaires permet d'ajuster l a  t a i l l e  de 1 ' e x p l o i t a t i o n  

t o u t  au l ~ n q  du cycle de v i e  f a m i l i a l e  : les besoins en t e r r e  augmentent 

lorsque l e s  enfants sont en âge de t r a v a i l l e r  aux champs pu is  diminuent 

lorsque ces mêmes enfants fondent l e u r  propre fam i l l e .  Le marché de l a  

l oca t i on  de l a  t e r r e  a donc eu tendance à transformer l a  r é p a r t i t i o n  des 

propr ié tés foncières en une r g p a r t i t i o n  des t e r r e s  c u l t i v é e s  qui 

correspond mieux aux dotat ions des exp lo i t a t i ons  en ressources humaines 

notamment. Le tableau 3 indique que l e  groupe des c u l t i v a t e u r s  

"propriétaires/locataires" a un nombre moyen d ' a c t i f s  légèrement 

supérieur à c e l u i  de tous les autres groupes ; l e s  e x p l o i t a t i o n s  de 
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Nombre moyen d'actifs 
% d'exploitations ayant 4 a& et plus 
% d'exploitations ayant un tracteur 

7 

. Groupe1 Groupe 2 Groupe3 Groupe4 
2s 2.6 3 .O 25 

25.9 21.4 33.9 18.6 
66.7 45.6 71.0 65.1 

quatre a c t i f s  e t  p lus,  a ins i  que l e s  exp lo i t a t i ons  possédant un 

t rac teur ,  sont propor t ionnel  1 ement p l  us nombreuses dans ce groupe que 

dans l e s  t r o i s  aut res.  

Tableau 3 : Modes de faire valoir et dotation en ressources des exploitations. 

2 - Les déterminants de l a  s t ruc tu re  ag ra i re  contemporaïne. 

2.1 - L 'o rgan isa t ion  sociale.  

Vers 1 e m i  1 i eu du 19ème s i  èc l  e6, 1 ' économi e tha ï  1 andai se é t a i t  

caractér isée par un t r è s  f a i b l e  r a t i o  hommes/terres e t  une organi sa t i on  

de l a  soc iété fondée sur des re la t i ons  de type "pa t ron /c l i en t " .  La base 

du pouvoir p o l i t i q u e ,  économique e t  soc ia l  r é s i d a i t  dans l e  con t rô le  de 

l a  main d'oeuvre. La t e r r e  e t  l e s  populat ions appartenaient entièrement 

à 1 'E ta t  pe rsonn i f i e  par l e  Roi, e t  quiconque ne f a i s a i t  pas p a r t i e  de 

l ' a r i s t o c r a t i e  deva i t  une p a r t i e  de son temps ou de sa product ion au 

Roi. Les non-nobles é ta ien t  classés en t r o i s  cattSgories, chacune 

redevable de d i  f f é r e n t s  types de "corvée" qui ,  dans 1 a p r a t i  que, é t a i  ent  

perçues au nom du Roi par  l e s  "patrons", c ' e s t  à d i r e  par l e s  pr inces e t  

l e s  admin is t ra teurs chargés de gérer l e s  a f f a i r e s  du pays (FEENY, 1982). 

L '  esc1 mage, trBs divers dans ses formes, é t a i t  assez répandu e t  pouvai t  

avo i r  deux o r i g i n e s  d id fé ren tes  : l.'une h i s t o r i q u e  par l e s  p r isonn iers  

de guerre, I'au-kre socio-écanomique, e t  l i é e  à l 'endettement pu i s  à 

l ' i n s o l v a b i l i t é  des débi teurs v i s  à v i s  de l e u r  créancier (LASKER, 

1950). Les p rê ts  é ta ien t  donc garant is  par l a  p o s s i b i l i t é  d 'asse rv i r  l e  

fi - Les études sur 1 ' h i s t o i r e  économique e t  soc ia le  de l a  Thai lande 
font généralement p a r t i r  l eu rs  analyses de 1850. La ra ison t i e n t  
vraisemblablement au f a i t  qu'en 1851, l e  Roi Rama I V  (ou Roi Mongkut) 
accède au t rone, e t  que son règne marque l e  début d'une période de 
changements économiques e t  sociaux profonds, étroi tement l i é s  à l a  
s ignature du T r a i t é  de Bowring en 1855'. 
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débi teur  e t /ou l e s  membres de sa fam i l l e .  

Une des p a r t i c u l a r i t é s  du système soc ia l  de c e t t e  période, 

importante pour l a  formation des s t ruc tu res  agra i res,  es t  que l a  

r e l a t i o n  en t re  l e  "patron" e t  l e  " c l i e n t "  é t a i t  personnel le e t  non 

t e r r i  t o r i  a l  e. Chaque i ndi  v i  du non-nob1 e devai t avoi r un "patron" mai s 

a v a i t  aussi l a  p o s s i b i l i t é  de l e  c h o i s i r .  Par a i l l e u r s  l e s  esclaves 

é ta ien t  l ' o b j e t  d'échanges ou de dons en t re  nobles. Les migrat ions l i é e s  

au changement vo lon ta i re  ou fo rçé  de suzerain e t  donc de résidence, 

é ta ien t  courantes, e t  source d'une f o r t e  i n c e r t i t u d e  quant à l a  
p o s s i b i l i t é  de c u l t i v e r  longtemps l a  même p a r c e l l e  de t e r r e  (MEHL, 

1986). Cet te  s p é c i f i c i t é  de 1 ' o rgan isa t ion  soc ia le  en Thaylande peut 

expl iquer,  en pa r t i e ,  l e  manque d'attachement des populat ions ru ra les  

t h a i  à une pa rce l l e  de t e r r e  p a r t i c u l i è r e .  

2.2 - La longue h i s t o i r e  d'un front p ionn ie r  et l ' é v o l u t i o n  des 
d r o i t s  fonciers. 

La Thaïlande a une longue h i s t o i r e  de co lon i sa t i on  des t e r r e s  

agr ico les .  L 'ouver ture de l a  Thaïlande au commerce ex té r ieu r  débuta en 

1855 ear la s ignature du T ra ï té  de Bowring avec l 'Ang le te r re ,  dont 

! ' o b j e c t i f  essent ie l  é t a i t  de l i b é r a l i s e r  l e s  échanges en t re  l e s  deux 

pays. Dans l e s  années qu i  su i v i ren t ,  l a  Thaïlande se spéc ia l i sa  dans l e s  

expor tat ions de v i z 3  e t  l ' u t i l i s a t i o n  de l a  monnaie se répandi t .  Cette 

o r i e n t a t i o n  dd3i'bérée de P '4conomde vers 1 ' ex té r i eu r  f u t  à 7 ' o r i g i n e  

d'un long mouvement d 'extension dea surfaces cu l t i vées  en r i z ,  des t iné  

à répondre à m e  demande Qtrangère croissante.  Dans l e  même temps, des 

fonds importants, pub l i cs  e t  p r ivés ,  f u ren t  i n v e s t i s  dans l a  

cons t ruc t ion  de canaux d ' i r r i g a t i o n ,  encourageant l e s  mouvements de 

populat ion vers l e s  zones nauwellement aménagées. Vers 1950, l e s  t e r r e s  

propices B la r i z i c u l t u r e  é ta ien t  entièrement colonisées en P la ine  

Centrale, a i n s i  que l e s  p la ines  f e r t i l e s  du Nord e t  du Nord-Est, peu 

boi  sées (INGRAM, 1971 ) . 
Historiquement, l a  t e r r e  en Thaïlande é t a i t  1.a p rop r ié té  du Roi, 

mais l a  coutume a u t o r i s a i t  t o u t  s u j e t  à "réclamer" des te r res  du domaine 

p u b l i c  selon un système de rang connu sous l e  nom de Sakdi Na, l e s  

sufaces a t t r i buées  a l l a n t  de 25 r a ï  pour un paysan o rd ina i re  jusqu 'à 

100 O00 r a ï  pour l e s  p r inces  de haut rang (KEMP, 1981). Cependant, l e s  

membres de 1 ' a r i  s t o c r a t i  e e t  de 1 'admi n i  s t r a t i  on ne revendiquèrent pas 



l e s  surfaces conférées par l e u r  rang (RABIBHADANA, 1969), parce que l a  

source du pouvoi r  r é s i d a i t  dans l e  con t rô le  de l a  main d'oeuvre. Ce 

f a i b l e  i n t é r ê t  de l ' é l i t e  t r a d i t i o n n e l l e  tha ï  pour l a  t e r r e  expl ique en 
grande p a r t i  e 1 'absence de cons t i  t u t i  on de grandes p rop r i  étés fonc i  ères 

Entre l a  f i n  du 19ème s i è c l e  e t  l e  m i l i e u  du 20ème, l e s  d r o i t s  

d ' u s u f r u i t  des occupants fu ren t  transformés en d r o i t s  de p r o p r i é t é  e t  

légal isés7 au f u r  e t  à mesure que l e s  t e r r e s  d isponib les se r a r é f i a i e n t  

e t  que l e s  disputes sur l a  possession légale des t e r r e s  

s ' i n t e n s i f i a i e n t .  Dans l e  même temps, l e s  d ro i t s '  sur l e s  hommes fu ren t  

abo l i s .  Le Code de l a  Terre, promulgué en 1954, b ien q u ' i l  s o i t  l a  

référence p r i n c i p a l e  de l a  l é g i s l a t i o n  fonc ie re  ac tue l l e  n'a, en f a i t ,  

que' réa f f i rmé  e t  systématisé l e s  cond i t ions  du t r a n s f e r t  des t e r r e s  du 

domaine p u b l i c  vers  l e  domaine p r i v é  (qui  eut  l i e u  pendant près d'un 

s ièc le ) ,  dé jà  dé f i n ies  dans l e s  l o i s  précédentes. En p a r t i c u l i e r ,  l e  

Code l i m i t e  à 50 r a ï  par personne l e s  surfaces à usage ag r i co le  e t  

spéci f i  e 1 es types de t e r r e s  pour 1 esquel 1 es 1 ' a t t r i  bu t ion  de ti t r e s  

fonc ie rs  e s t  i n t e r d i t ,  c ' e s t  à d i r e  pour l ' e s s e n t i e l ,  l e s  zones 

fo res t i è res .  

Le Code de l a  Terre reconnai t ,  comme l e s  l o i s  précédentes, t r o i s  

phases d ' a c q u i s i t i o n  l e g a l e  de l a  t e r r e ,  a savoi r  1 'occupation, 

1 ' u t i l i s a t i o n ,  1 'appropr ia t ion  légale,  pour lesque l les  t r o i s  formes de 

documents sont dé l i v rés .  Le Baichong est  un simple d r o i t  d'occupation 

temporaïre de l a  te r re ,  Le N,S .3  (Nor Sor Sam) e t  l e  N . S . 3 . K  (Nor Sor 

Sam Kor )  sont des c e r t i f i c a t s  prouvant que l a  t e r r e  a éte u t i l i s é e  par 

son détenteur. Les v d r i t a b l e s  d r o i t s  de p rop r ié té  sur l a  t e r r e  sont 

c e r t i  fi és  par un document nommé Chanot. 

Cependant, l a  dé l iv rance de t i t r e s  fonc ie rs  p r i t  un re ta rd  

consi dérab? e em regard de 1 ' expansi on rap i  de des surfaces co l  oni  sées. Le 

manque de fonds e t  d 'o rgan isa t ion  de 1 'admin is t ra t ion ,  1 'absence de 

cadastre e t  de r e g i s t r e  cen t ra l  des t ransact ions,  f i r e n t  que peu de 

paysans é l  i g i  b l  es o b t i  n ren t  1 es d r o i t s  auxquel s i 1 s pouvai ent prétendre. 

Jusqu'à l a  f i n  du 196" s ièc le ,  l e s  e f f o r t s  por tè ren t  principalement sur 

l a  Plaine Centrale, en ra ison de l ' i n t e n s i t é  d'occupation des t e r r e s  e t  

de l a  con t r i bu t i on  de c e t t e  rég ion aux expor tat ions de r i z .  En 1954, 12 

- P lus ieurs  l o i s  sur l a  t e r r e ,  t r è s  proches dans l eu r  e s p r i t  l e s  
unes des aut res,  f u ren t  promulguées en 1901, 1936 pu is  1954. 
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m i l l i o n s  de r a ï  é ta ien t  cadast,rés, s o i t  moins de 35% des surfaces 

cu l t i vées  ( tab leau 4) .  Entre 1954 e t  1972, l a  p a r t  des t e r r e s  t i t r é e s  

d i  m i  nue 1 egèrement. Mal g r é  l e s  progrès i ncontestabl es accompl i s en t re  

1972 e t  1985, il r e s t a i t  encore en 1985 près de 60 m i l l i o n s  de r a ï  de 
t e r r e s  cu l t i vées  non t i t r é e s  e t  8 m i l l i o n s  de r a ï  de te r res  béné f i c ian t  

d‘un simple d r o i t  d’occupation temporaire. 

Tableau 4 : Les attributions de titres fonciers. 

Chanot 

S U p d  des titrees (O00 rai) 
1954 1972 1985 

12503 14736 20788 
N.S.3 and N.S.3.K 
en % des terres a d t i v h  

Total 
en%dcsterrescuhMes 

Bai Chong 

SOURCES ONCHAN, I99O - KEMP, 1981 

nd 18212 61738 
34d 29.4 65.6 
nd 4491 7934 

12503 37439 90460 
34.6 33.4 719 

A p a r t i r  de l a  deuxième mo i t i é  du 20ème s ièc le ,  l a  complexité du 

d r o i t  f onc ie r  t ha ï l anda is  s’accentue. En e f f e t ,  après l a  deuxième guerre 

mondiale l e s  cu l tu res  de montagne (maïs, manioc, canne à sucre, cu l tu res  

f r u i t i è r e s  st .maraîchères) se développent rapidement. A lors  que l a  

~ ~ “ i z i ~ q 7 t ~ r e  a v a i t  co lon isé p la ines e t  va l lées,  l e s  nouvelles cu l tu res  

envahissent l e s  c o l l i n e s  boissies dans des propor t ions  de p lus  en p lus  

inquiétantes.  A i n s i ,  $a f o r ê t  recule t r o i s  f o i s  p lus  v i t e  en t re  1950 e t  

1991 (120 m i l l i o n s  de raï) qu’entre 1913 e t  1950 (40 m i l l i o n s  de r a ï ] .  

Au t o t a l ,  le couvert  f o r e s t i e r  passe de 75% de l a  super f i c i e  t o t a l e  du 

1913 1930 1950 
Surfaces foresti&res 240.6 224.4 203.8 
(millions de rai) 
9% dela superfide totale 75.0 70.0 63.5 

Tableau 5 : L‘evolution du couvert forestier. 

1%0 1970 1980 1991 
181.9 168.1 97.9 85.4 

56.7 52.4 30.5 26.6 

SOURCE : FEENY, 1984 
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pays au début s i è c l e  a moins de 30% B l ' heu re  ac tue l l e .  Le "p i l l age"  des 

f o r ê t s  s ' e s t  cependant r a l e n t i  vers l e  m i l i e u  de l a  décennie 80, non pas 

grâce aux e f f e t s  d'une l é g i s l a t i o n  p lus  sévère e t  p lus  respectée, mais 

v r a i  sembl ab1 ement parce que 1 es superf i c i  es restantes é t a i  ent  moi ns 

f e r t i l e s  e t  donc moins appropriées à 1 ' ag r i cu l tu re .  

Outre l e s  problèmes écologiques que soulève c e t t e  pe r te  importante 

e t  rapide du couvert f o r e s t i e r ,  l a  co lon isa t ion  des t e r r e s  p r i ses  sur l a  

f o r ê t  a posé e t  pose encore l a  question de l a  reconnaissance des d r o i t s  

f onc ie rs  des colons sur  ces te r res .  Bien que l e s  l o i s  rég issant  le 
domaine f o r e s t i e r  ex i s ten t  depuis 1897', ce n 'es t  qu'a p a r t i r  de l a  Loi 

sur la Protec t ion  des Forgts  de 1937 que commencent l e s  ten ta t i ves  de 

c l  assi  f i  c a t i  on des zones f o r e s t i  ère en zones protégées e t  zones 

d ' e x p l o i t a t i o n  commerciale. Le premier p lan quinquennal (1961-1966) 

p révoya i t  de conserver l a  mo i t i é  du t e r r i t o i r e  en f o r ê t s  protégées e t  
parcs nationaux. Cependant, au f u r  e t  8 mesure que l a  dé fores ta t ion  

p rena i t  de l 'ampleur, l ' o b j e c t i f  de réserve é t a i t  rédu i t .  A ins i ,  l e  

quatrième p lan  ('1977-1981) proposai t  de préserver 37% du t e r r i t o i r e .  

L'absence no to i re  d 'app l i ca t i on  des. l o i s  sur l a  conservation de l a  

f o r ê t  t i e n t  à p lus ieu rs  ra isons : l e  manque de d é l i m i t a t i o n  préc ise  des 

zones concernées', 1 a fo rce  du d r o i t  coutumi e r  qu i  1 égi t i  me 1 'occupati  on 

de fac to  e t  l a  mise en c u l t u r e  des t e r r e s  l i b r e s ,  l a  c réa t i on  de 

mu1 ti p l  es agences gouvernemental es" chargées de gérer 1 es prob1 èmes 

fonciers.  En conséquence, l e s  occupants i l l i c i t e s  n 'on t  que très 
rarement B t - 6  6vincks das ter-7e.s d6fsich6es. L 'E ta t  a reconnu e t  l é g a l i s é  

l e u r s  d r o i t s  & &ravers T ' a t t r i b u t i o n  de t i t r e s  fonciers spécifiques, 

- La Loi sur l a  Pro tec t ion  des Forêts, prbmulguée en 1897, a ins i  
que l e  décret de 1914, rég issent  seulement 1 ' e x p l o i t a t i o n  commerci-ale 
des bo is  d ' u t i l i s a t i o n  domestique (bo is  de construct ion,  bo i s  de 
chauffe) e t  des bo is  précieux. 

- FEDER (1986, p 34) mentionne dans son étude l e  cas de paysans 
qu i  ont  découvert, au moment de 1 'enregistrement de l eu rs  te r res ,  q u ' i  1s 
é t a i  ent  des occupants i 11 i c i  tes .  

' O  - Ces agences sont au nombre de 15 ; parmi l e s  p lus  importantes 
on trouve l e  M in i s tè re  de l a  Promotion des Coopératives, l e  M in i s tè re  
des A f f a i r e s  Sociales, le Min is tè re  des Terres, l ' o f f i c e  de l a  Réforme 
Agra i re ,  l e  M in i s tè re  de l a  Forêt Royale. 
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dont l e s  noms va r ien t  avec 1 ' ins tance qui  l e s  dé1 i v re " .  Mais c e t t e  

apparente d i v e r s i t é  des t i t r e s  masque en r é a l i t é  l eu r  défaut commun, 

ce lu i  de conférer  à l e u r  détenteur des d r o i t s  souvent rédu i t s  à une 

simple au to r i sa t i on  d'occupation (pa r fo i s  temporaire) des t e r r e s  

cu l t i vées .  

3 - Les modes t r a d i t i o n n e l s  d'accès à l a  t e r r e  remis en quest ion e t  l e s  

conséquences sur 1 a c r o i  ssance a a r i  c o l  e. 

3.1 - L 'adaptat ion des modali tés d 'hé r i t age  e t  1 'importance 

c ro issante  des t ransac t ions  foncières.  

En Thaïlande, l e s  h é r i t i e r s ,  quel que s o i t  l eu r  sexe, ont 

t rad i t ionne l lement  des d r o i t s  égaux sur l a  t e r r e ,  même s i  l e s  f i l l e s  

tendent dans l a  p ra t i que  à recevoi r  p lus  de t e r r e  que l e s  (MEHL, 

1 9 8 6 ) .  Le processus de fragmentation de l a  t e r r e  en par ts  quasi égales 

n 'a  pas posé de problème majeurs t a n t  que l e s  h é r i t i e r s  ont  eu l a  

p o s s i b i l i t é  de dé f r i che r  ou d 'acheter à peu de frai 's l e s  surfaces 

complémentaires pour agrandir  1 ' e x p l o i t a t i o n  transmise. La fermeture du 

f r o n t  p ionn ie r  a exc lu c e t t e  p o s s i b i l i t é ,  e t  l e s  paysans pré fèren t  

maintenant léguer l'ensemble des t e r r e s  à un seul enfant a f i n  d ' é v i t e r  

de t ransmettre des exp lo i ta t i ons  non v iab les  (MEHL,. 1 9 8 6 ) .  En 

conséquence, l e s  autres enfants sont ob l igés  de se tourner vers des 

emplois sa la r i és ,  agr ico les  ou non agr ico les .  Il n'es t  pas ra re  

cependant que l e s  l éga ta i  res  conservent l a  co-propriété des te r res ,  

c e l u i  d 'en t re  eux qui  dés i re  l e s  c u l t i v e r  loue  ou achète l a  p a r t  de ses 

Co-successeurs. 

Nos enquêtes révt3lent en e f f e t  qu'une pa r t  t r è s  élevée des 

t ransact ions fonc-i&res (achat, vente, l oca t i on )  se réa l i sen t  en t re  l e s  

membres d'une mQwe f am i l l e .  A ins i ,  près de l a  mo i t i é  des con t ra ts  de 

l oca t i on  sont passés en t re  parents e t  représentent 67% des surfaces 
I 

11 - Min i s tè re  des A f fa i res  Sociales : N . K . l ,  N . K . 2 ,  N . K . 3  
Min is tè re  de l a  Promotion des Coopératives : K . S . N . 3 ,  K.S.N.5 
M in i s tè re  de l a  Forêt Royale : S . T . K . l  
O f f i c e  de l a  Réforme ag ra i re  : S.P.K 

' 2  - Cet te  tendance es t  a t t r i buée  aux pr inc ipes  Boudhiques qu i ,  
conférant 1 a "supéri o r i  t é "  re1 i gí euse aux hommes, 1 a i  sse aux femmes 
1 'o rgan isa t ion  des a c t i v i t é s  économiques " in fé r ieures" .  
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Parents 
Voisins 
Autres 
Ensemble 

louées ( tab leau 6) .. Les autres t ransact ions,  e t  p lus  par t i cu l iè rement  

les vefites sont moins marquées par l e s  r e l a t i o n s  de parenté, avec 

tou te fo i s  une fréquence p lus  élevée en t re  vo i s ins  qu 'ent re des personnes 

sans aucun 1 i en soci a l  p a r t i c u l  i er .  

Nombre de.transactions % des transactions % des superfides 
Location Achat Vente Location Achat Vente Location Achat Vente 

72 , 37 10 48.3 475 28.6 66.8 23.5 22.4 
39 26 11 26.2 333 31.4 21.9 57.0 41.7 
38 . 15 14 255 19.2 40.0 11.4 19.5 35.9 
149 78 35 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tableau 6 : Transactions foncières et relations de parente. 

SOURCE : Projet ORSTOMiCUSRl, enquête riziculteurs. 

Cet te  adaptat ion des modali tés de l a  succession B l a  ra re fac t i on  

des te r res  d i  sponi b les  expl ique en p a r t i  e 1 a c r o i  ssance recente, quoique 

l im i tée ,  du nombre de t r a v a i l l e u r s  agr ico les .  Les études de le Bureau de 
l a  Reforme Agra i re  sur l e  groupe p a r t i c u l i e r  des "paysans sans terretg1', 

indiquent que 13,5% des exp lo i ta t i ons  t o t a l e s  de l a  rég ion  du Mord 
é ta ien t  sans terre en 1981, 10,6% en P la ine  Centrg le  en 1979, 4% dans le 
Sud e t  moins de 3% dans le Nord-Est en 1986. En 1991, l e s  exp lo i t a t i ons  

sans t e r r e  représentaient 17% des ménages ag r i co les  dans le Nord, 14% en 

Pla ine Centrale, 5% dans l e  Nord-Est e t  dans le Sud. 
ikFh&itage n'est evidemment pas l e  seul mode d'accès h l a  prop r ié té  

fonciere, biigm qurrb'O ~~~~~ &-&re encore le p r i n c i p a l .  D'apres nos 
enquêtes en imvSBïev r i z i c o l e ,  près de 38% des exp lo i t an ts  p rop r ié ta i res  

ont acheté une parcelle de ferre- La par t  des surfaces achetées par 
rapport aux surfaces hé r i t ées  (21%) est re la t ivement  f a i b l e  s i  l ' o n  

considere l'ensemble des p rop r ié ta i res .  Toutefois, ceux qui  ont  dû 
recour i r  B des achats de t e r r e  ont  cons t i t ue  environ 60% de l e u r  

p rop r ié té  de c e t t e  façon. Par a i l l e u r s ,  la fréquence des achats e t  l a  

par t  r e l a t i v e  de l ' h é r i t a g e  e t  des acqu is i t i ons  dans l a  c o n s t i t u t i o n  de 

- 

j 3  - Le terme de paysan sans t e r r e  est dé f in i  i c i  d ' m e  mani-ère 
e t r o i t e .  I 1  s ' a g i t  des menages ruraux n 'ayant pas accès a l a  t e r r e ,  ni 
en t a n t  que p rop r ié ta i re ,  n i  en t a n t  que metayer ou fermier,  n ì  en t a n t  
qu'occupant "il légal".  
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SuphanBuri 
50.0 % des propri6tai1-es ayant achet6 de la terre 

% des d a c e s  po&d6es qui ont 6t6 achettks I 

Pmpriétaires/acqu6reurs 635 
Ensemble des propri6taires 28.3 

l a  p rop r ié t6  va r ien t  en gén8ral en fonc t ion  de l 'anc ienneté  de 
l ' occupat ion  des so l s  e t  de l a  p rox im i té  des v i l l e s .  A ins i ,  l a  mo i t i é  

des r i z i c u l t e u r s  de Suphan Bur i  ont acheté de l a  t e r re ,  formant a ins i  

l e s  deux t i e r s  de l e u r  p ropr ié té ,  a l o r s  que l e s  c h i f f r e s  r e s p e c t i f s  sont 

de 23% et 45% seulement à Roi E t .  En d 'au t res  termes, s i  l a  t ransmission 

f a m i l i a l e  a globalement 6 t é  l e  moyen prédominant d'accès a l a  p rop r i6 t4  

foncière,  l e  r ô l e  du march6 fonc ie r  a prévalu dans les zones colonisées 

de longue date. En outre,  l a  t a i l l e  moyenne des pa rce l l es  achetées a 

consi d4rabl ement d i  mi nué à p a r t  i r des années 80. 

Pitchit Roi Et Ensemble 
43.9 235 37.8 

. 27.8 10.6 213 
69.1 45.1 60.8 

Tableau 7 : Achats de terre et accès a la propriété foncière. 

SOURCE : Projet ORSTOM/CUSRI, enquête riziculteurs. 

L 'accentuat ion probable de ces tendances dans le f u tu r  en ra ison de 
l 'accroissement du r a t i o  hommes/terres aura des conséquences n6gatives 

- . impqrtantes sur t 'accès des paysans à l a  t e r r e .  En e f fe t ,  les tensions 

s u r  7;-.marché.de l a  t e r r e  se sont accrues dans les zones proches de l a  

ce in tu re  de &"kmk sws le double e f f e t  de l ' i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  

concurrence lentre Tes usages a l t e r n a t i f s  de l a  t e r r e  (agr ico le /urbain) ,  

e t  du dévelappement c o r o l l a i r e  de la speculat ion fonciere.  On a pu a i n s i  

montres que  -?E c&t de Ja terre v a r i e  de 1 à 6 lorsqu 'on va de l a  région 

du Nord Est (province be Roi E t )  pr incipalement ag r i co le  vers l a  P la ine 

Centrale (province de Suphan B u r i  ) p l  us urbani sée e t  p lus  i n d u s t r i  a l  i Sée 

(PHELINAS, 1993)- 
D'autre pa r t ,  l e s  p ropr iQta i res  des p lus  grandes exp lo i t a t i ons  ont 

une propension p lus  f o r t e  que l e s  p e t i t s  exp lo i t an ts  à acheter de la  
t e r r e  : 75% de ceux qui possedent 50 r a ï  e t  p l u s  ont acheté en moyenne 

$4 r a ï  a l o r s  que 15% des plus p e t i t s  p r o p r i é t a i r e s  ont acquis en moyenne 

11 r a ï .  Les mêmes tendances s 'appl iquent  aux ventes, avec t o u t e f o i s  des 
écar ts  beaucoup moins marques en t re  grandes e t  p e t i t e s  exp lo i t a t i ons .  

-. 
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Taille moyenne 
dessurffces 

achetées 
11.1 
28.9 
58.9 

En conséquence, l ' impor tance des achats nets  s 'acc ro î t  avec l a  t a i l l e  

des exp lo i t a t i ons .  Dans l a  mesure oÙ 1 ' a c q u i s i t i o n  de t e r r e s  tend à se 

subs t i tuer  aux modes t r a d i t i o n n e l s  (occupation, hér i tage) d'accès à l a  

te r re ,  l a  d i s t r i b u t i o n  inégale des t ransac t ions  fonc ières selon l a  

t a i l l e  l a i s s e  p révo i r  une accumulation des t e r r e s  par l e s  exp lo i t a t i ons  

l e s  mieux nan t ies .  

Frdquence en%des 
desac&ats exploitations 

de la dasse 
23 14.8 
51 43.6 
22 75.9 

Tableau 8 : Transactions foncières et taille des exploitations. 

< 15rai 

51raiet+ 
16 - 50rai 

en 6 des 

dela dasse 

21.1 
21.1 I 24.1 

SOURCE : Projet ORSTOM/CUSRI, enquête riziculteurs. 

3.2 - D r o i t s  fonciers e t  progrès technique. 

La remise en question des modes t r a d i t i o n n e l s  d'accès à l a  t e r r e  e t  

du mom1 e de c r o i  ssance ag r i  co l  e extensi  f, pose, d I une mani ère accrue, 

l e  problème des d r o i t s  fonc ie rs  e t  de l a  sécu r i t é  q u ' i l s  confèrent sur 

l e s  t e r r e s  concernées. En e f f e t ,  l a  t héo r ie  économique considère que l a  

c e r t i t u d e  d 'exp lo i t e r  durablement une parce l le ,  garant ie  par 1 ' o c t r o i  de 

d r o i t s  ina l iénables,  es t  un fac teur  d ' i n c i t a t i o n  a 1 ' investissement e t  

une condi ti on d '  él i g i  b i  1 i t é  au c r é d i t  bancai re .  Parmi 1 es onze ti t r e s  

fonc ie rs  ex i s tan ts  en Thaïlande, seul  l e  Chanot a tous l e s  a t t r i b u t s  

d ' u n  v é r i t a b l e  t i  t r e  de prsps-i&+S. Nos propres in terv iews conf i rment 

t o u t e f o i s  l'sutspi.Fairun exprimée par FEDER (1986), que, dans l a  prat ique,  l e  

Chanot, l e  N.S.3 e t  l e  N.S.3.K sont des documents équivalents pour l e s  

banques aussi b i  en que pour 1 es détenteurs e t  éventuel 1 ement 1 es 

acquéreurs des te r res  a i  ns i  enregis t rées.  

L'accès au c réd i t ,  formel e t  in formel ,  requ ie r t  tou jours  de l a  p a r t  

de l 'emprunteur, l ' o f f r e  d'une forme de garant ie  cont re  son 

i n s o l v a b i l i t é  éventuel le, vo lon ta i re  ou non. Parmi tous l e s  a c t i f s  
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suscept ib les de remp l i r  ce rô le ,  l a  t e r r e  es t  1 'un des p lus  recherché 14 , 

à cond i t ion  que 1 'emprunteur a i t  l a  p o s s i b i l i t é  r é e l l e  de l a  céder. Les 

prêteurs " in formels"  (fami 1 l e ,  vo i  s ins ,  commerçants.. . ) ,  en raïson des 

re1 a t i  ons I personnel 1 es qu i 1 s e n t r e t i  ennent souvent avec 1 eurs 

débiteurs, ont  général ement une mei 11 eure connai ssance de 1 eurs 

capacités de remboursement, e t  des moyens de pression sociaux à l eu r  

d i spos i t i on  en cas de problème. I l s  ont  en p r inc ipe  une propension p lus  

f o r t e  que l e s  p rê teurs  i n s t i t u t i o n n e l s  à engager des fonds . sans 

garant ie,  mais pour des durées moins longues, des montants p lus  f a i b l e s  

e t  des taux d ' i n t é r ê t s  p lus  élevés. 

Nos enquêtes auprès des r i z i c u l t e u r s  confirment ces proposi t ions.  

On a d i v i s é  dans l e s  tableaux 9 e t w ,  l e s  exp lo i t a t i ons  en deux groupes, 

ce1 l e s '  détenant un t i  t r e  fonc je r  "sûr" ( t e r r e s  t i t r é e s )  e t  c e l l e s  ne 

détenant aucun t i t r e  fonc ie r  ou un' t i t r e  fonc ie r  secondai r e  ( te r res  non 

t i t r é e s ) .  La p lupa r t  des exp lo i t a t i ons  qui  ont  obtenu un c r é d i t  bancaire 

ou coopéra t i f ,  possèdent des t e r r e s  t i t r é e s .  t 'accès au c r é d i t  in formel  

es t  p l  us égal ement r é p a r t i  en t re  1 es expl o i  t a t i  ons ti t rées  e t  non 

t i t r é e s ,  mais tou jou rs  p lus  f réquent pour l e s  premières. En outre,  l e s  

condi t ions des c r é d i t s  octroyés var ien t ,  non seulement d'un secteur à 

l ' au t re ,  mais aussi pour chaque secteur en fonctiçm des d r o i t s  

réel lement possédés sur l a  t e r r e .  Les montants prêtés par l e s  banques ou 
l e s  coop$ratives, de l ' o r d r e  de 25000 bahtt5. en moyenne, sont deux f o i s  

SOURCE : Projet ORSTOMICUSRI, enquête riziculteurs 

12 - C f  BISWANGER e t  ROSENZWEIG (1986) pour une discussion de 1 ' i n t é r ê t  
r e l a t i f  pour l e  p ré teur  de d i f f é r e n t e s  formes de garant ies ( te r re ,  
a c t i f s  f inanc ie rs ,  o r  e t  b i joux ,  batiments, animaux, esclaves, biens de 
consommation durables). 

l 5  - L ' u n i t é  monétaire de l a  Thaïlande es t  l e  baht. Un franc vaut 
en moyenne 4,5 baht. 
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Tableau 1 O : Sécurité fonciere et conditions d'accès au crédit. 

20.8 13.6 41.6 
224 26.6 120 13.0 13.6 428 20 

SOURCE : Projet ORSTOM/CUSRI, enqu6te rizicutteurs 

p lus  élevés que ceux consentis par l e s  prêteurs in formels .  Les 

exp lo i t a t i ons  t i t r é e s ,  quel que s o i t  l e  b a i l l e u r  de fonds considéré, 

obt iennent des montants t r è s  supér ieurs à ceux des expl .o i tat ions non 

t i t r é e s .  La durée des p rê ts  o b é i t  à l a  même l o i ,  l e s  fonds é tan t  

octroyés sur une durée d 'autant   plus^ longue que l 'emprunteur s'adresse 

au secteur i n s t i t u t i o n n e l  e t  q u ' i l  o f f r e  l e s  garant ies fonc ières 

souhaitées. S i  l e s  taux d ' i n t é r ê t  exigés par l e s  prêteurs non 

i nst i  t u t i  onnel s sont t r o i  s f o i  s p l  us élevés que 1 es taux bancai res, 

aucune d i sc r im ina t i on  n 'es t  f a i t e  en t re  l e s  exp lo i t a t i ons .  Au t o t a l ,  l e s  

c u l t i v a t e u r s  dépourvus des garant ies demandées par l e s  bai  1 l e u r s  de 

fonds i n s t i  t u t i  onnel s, sont doublement pénal i sés car  i 1 s ont moins 

souvent ac=@&ts h ces c r é d i t s  que l e s  autres, e t  à des condi t ions 

nettement moins favorables. 

CONCLUSION. 

La crcsissatace de fa praduct ion ag r i co le  a é té  dominée en Thaïlande 

par  une expansion rap ide  des surfaces cu l t i vées  (2,2% par an au cours de 

la dern ière décennie), accomplie au détr iment de l a  fo rê t  dont 1 'étendue 

a diminué à un rythme impressionnant. La r e l a t i v e  abondance des t e r r e s  

c u l t i v a b l e s  en Thaïlande a é té  l a  source essen t ie l l e  de l 'avantage 

comparati f  de l ' a g r i c u l t u r e  jusqu'au début des années 80. La 

dé fores ta t ion  massive expl ique en grande p a r t i e  que l a  t a i l l e  moyenne 

des exp lo i t a t i ons  n 'a  pas diminué e t  que l ' o n  n'observe pas encore de 

phénomène important de concentrat ion fonc ière.  Le développement récent 

e t  l i m i t é  du groupe des t r a v a i l l e u r s  agr ico les  sans t e r r e  concorde avec 

l e s  changements survenus dans l e  mode de transmission de l a  te r re ,  eux 
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même l i é s  à l a  fermeture du f r o n t  p ionn ie r .  Les modes de f a i r e  v a l o i r  

i nd i rec ts ,  métayage e t  fermage, sont peu répandus e t  correspondent p lus  

souvent à une recherche d'emploi opt imal des ressources de 

1 ' e x p l o i t a t i o n  qu ' à  un phénomène de paupéri sa-ti on de 1 a c l  asse paysanne. 

La co lon i sa t i on  des f o r ê t s  protégées, en p r i n c i p e  i n t e r d i t e ,  s ' es t  f a i t e  

sans fo rma l i sa t i on  su f f i san te  des d r o i t s  des colons sur l e s  t e r r e s  

défr ichées, mal gré 1 'évo l  u t i  on de 1 a 1 égi s l  a t i  on fonc ière.  Or 1 ' absence 

de t i t r e  f onc ie r  garant issant  des d r o i t s  r é e l s  sur l e s  te r res  occupées, 

ferme 1 accès au c r é d i t  bancai r e  e t  donc aux possi b i  1 i tés  

d ' i nvest i  ssement . La croissance de 1 a produc t i  on e t  des expor ta t i  ons 

a g r i  co l  es tha ï  1 andai ses, s est  donc opérée à t ravers  1 empi ètement 

p rog ress i f  des t e r r e s  cu l t i vées  sur l a  f o r ê t  par un nombre c ro issant  

d 'exp lo i t a t i ons  paysannes souvent dépourvues de ve r i  tab les  ti t r e s  

fonc ie rs  sur  l e s  t e r r e s  défr ichées. 

A l ' h e u r e  ac tue l l e ,  sur une super f i c i e  t o t a l e  de 321 m i l l i o n s  de 

raï, 200 m i l l i o n s  sont u t i l i s é s  par 1 ' ag r i cu l tu re ,  c h i f f r e  considéré 

comme 1 a 1 i m i  t e  maxi mum des te r res  cu l  t i  vabl es. Les nouvel 1 es condi t i ons 

d'accès à l a  te r re ,  notamment l e u r  coût, remettent en question l a  

con t r i bu t i on  de l ' a g r i c u l t u r e  à l a  .croissance e t  à l ' emplo i .  D'abord, l a  

progressi  on du f r o n t  p i  onni e r  a é té  une des façons t r a d i  t i onnel l  e 

d 'acc ro î t re  l a  p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l ,  c e l l e  de l a  t e r r e  ayant peu 

augmenté. Les gains de p roduc t i v i t é  devront donc passer, dans l e  fu tu r ,  

pat- 1 'adopt ion de prat iques cu l tu ra les  p lus  in tens ives.  Mais 

1 ' investissement dans de nouvelles techniques de production r isque de se 

heur ter ,  en t re  autres facteurs, aux d i f f i c u l t é s  d'accès au c r é d i t  d'un 

nombre important d 'exp lo i tan ts ,  en ra ison de 1 ' inadéquation des t i t r e s  

fonc iers  détenus ou de l e u r  absence. 

Ensuite, l e  dépassement constant de l a  l i m i t e  des t e r r e s  

c u l t i v a b l e s  a permis au secteur ag r i co le  d'absorber une f r a c t i o n  

importante de l a  main d'oeuvre. La populat ion ac t i ve  ag r i co le  s 'es t  

accrue à un taux de 3,8% au cours de l a  dern iè re  décennie e t  l e  secteur 

ag r i co le  emploie encore 57% de l a  populat ion ac t ive .  En consequence, 

l 'exode r u r a l  a é té  relat ivement f a i b l e .  Comme il n 'ex i s te  p lus  de zone 

f r o n t i  ère ve rs  1 aquel 1 e 1 es paysans pui  ssent migrer, 1 a populat ion 

"excédentai r e "  es t  ob1 i gée de se tourner  vers  des emploi s sa l  a r i  éS, 

agr ico les  ou non agr ico les.  O r  on peut douter de l a  capaci té 

d 'absorpt ion des secteurs secondai r e  e t  t e r t i  a i  r e  de ce t te  main d'oeuvre 
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r u r a l e  abondante e t  peu qua l i f i ée .  En e f f e t  l e s  i ndus t r i es  "motrices" du 

secteur manufacturier sont t r è s  dépendantes des marchés ex té r ieu rs  pour 

1 ' écou1 ement de 1 eurs p rodu i ts .  Les perspect i  ves dans ce domai ne 

l a i  ssent ent revoi  r une concurrence accrue des pays vo i  s ins  sur 1 es 

p rodu i t s  qu i  ont  jusqulà présent f a i t  l a  f o rce  du commerce ex té r ieu r  

tha ï l anda is .  Parmi l e s  facteurs qui  r isquent  de l i m i t e r  l a  compé t i t i v i t é  

de l a  Thaïlande, e t  sa capaci té à opérer l e s  fgsauts" technologiques 

nécéssaires, l e  manque de main d'oeuvre q u a l i f i é e  es t  1 'un des p lus  

s é r i  eux. 
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