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Le cacao est connu de longue date dans I’akhipel indonésien. Aux alentours du l7ème siècle, la 
variété criolb, en prwenance du Mexique, via les Philippines, aurait été introduite au nord de 
SuBawesi (nom indonésien de ETe de Célèbes) et dans I’archipel des Moluques. De là, il se serait 
dispwsé vers Java, puis vers la Malaisie et Ee Sri Lanka (WESSEL et TCXOPEUS, 1986). 
A partir de d 880, suite à un recul de Ea cukrrre du café, le cacao connut un léger essor avec une 
prcductisn qui atieignit 2 500 tonnes en 1910 cependant, ie développement rapide des parasites 
He~opekk sp. et Acrscercops cramerella allait freiner cette progression et amener l’abandon de 
cette cuk.w~ dans !a pbpart des grandes plantalions de Java. Le cacao se maintiendra néanmoins 
avec m-te production qui ascillesa entre 500 et 1 500 tonnes de 1920 aux années 1960, fandts que 
quelques essais seront r&aEisés pour créer des variétés hybrides (WOOD, i 982). 
Mais c’est à /afin des années $970 et surtout à partir des années 1980, à l’exemple de la Malaisie, 
que grâce à des mfits de revient trhs faibbes, hdonésie va rkellement accroître sa production qui 
a décuplh au cours des dix derniéres années pour atteindre 100 000 tonnes en 1990. Le pays 
occupe maintenant le 78me rang mondial, avec 4% du marché et ambitionne 250 @XI tonnes pour 
le prochain plan quinquennai (l994A 999). 
La moitié du cacao ipsdowésien provient acbellement du sud de l’île de Célèbes, essentiel!emenl 
grâce 3 de petites plantaiEons familiales dont hfbence, comme la production, ont longtemps 6th 
sous-estimhs par les aeetorités (FMI=, $990). La présente Etude a cherché à mettre en lumière les 

: processus de transformation au sein d’une dizaine de villages du sud de 1’SIe afin d’essayer de 
i comprendre !a dynamique économique, socio-culturelle et politique qui est à E’origine de ce boom 
: cacaoyer (2). 

l Ailocataire de recherche, Université Paris Vil-Jussieur, Laboratoire Tiers-Monde, MA CNRS 363. 
(1) La République d’Indonésie est divisée en provinces qui sont elles-mêmes découpées en Kabupaten (équivalent français du département, appelé district par 
les Anglo-Saxons). Les Kabupaten se subdivisent Q leur tour en Kecamatan (équivalent du canton) qui peuvent comprendre un nombre variable de communes 
(kelurahan) ou de villages (desa). 
(2) Les données decette étudeproviennentprindpalementdequestionnairessemi-ouverts auprés de planteurs dedixcommunes du sud du Kecamatan Pakué. 
Elaborés en équipe, dans le cadre cd’un programme de recherche sur le cacao en Endonésie, coordoné pari=. RUF, ces questionnaires composés de 48 questions, 
cherchaient notamment& déterminer b’histoire du planteur, le mode d’acquisition de !a terre, les motivations ayant amené Ee choix de planter (ou non) du cacao, 
les pratiques culturales et I’utilisation du revenu. Des entretiens avec les chefs, des-anciens* de ces villages et des responsables de r’administration ont 
Bgalernent été réalis&. Cet article est ti&d’un rapport de mission Migé en octobre 199oqui est présent6 au =Workshop en socio-economicaspects of SaEuwasi 
cocoa), (Bogor, 11 juillet 1991). 
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Fig. l- La province de Sulawesi Sud-Est Fig. 2 -Le Kabupaten kolaka 

Sources : Kabid Penotagunaan Tana Kanvil BPN Sultra 1990 
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Le Kecamatan Pakué est une division administrative de 2000 km* autrefois rattachée à ia province de Sulawesi-Sud (SuLawesi 
Selataw) et qui fait maintenant parti du ffibupaten Kolaka dans la province de Sulawesé Sud-Est (Sulawesi Tenggara) (Fig. 1). 

Cette région située sur Parc nord-est du golfe de Bene serait apparue lors de la formation de I’îie de SuQawesi par Ea rencontre de deux 
fragments continentaux à I”époque Miodne (entre $0 et 13 millions d’années). 
Elle est composée de roches m&amorphiques complexes et de maMaux ultra-basiques plus anciens que sont v0nus couvrir par 
endroit des sédiments marins notamment sableux et calcaires. 
Ces formations accident&es, qui peuvent atteindre 2 03cs m@tres d’altitude, sont séparées de ia mer par une étroit; plaine de quelques 
kilomètres de large qui s”est constituée par I”apport d”ailuvions d’un grand nombre de petites riviéres (Fig. 2). 

Fig. 2 -Le relief dans le sud du Kecamatan Pakué 
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L’ensemble des sols de la région, dont la profondeur peut aller de 30 à plus de 90 cm, est considéré comme moyennement fertile, avec 
parfois des concentrations en métaux lourds pouvant être toxiques pour certaines cultures. Les matieres organiques de la couche 
humique accumulée par la forêt semblent cependant assurer une certaine fertilité aux sols du Kecamatan Pakué. 

Le climat actuel est tropical humide avec des précipitations annuelles moyennes comprises entre 1 500 et 2 500 mm. IC est caractérisé 
par une saison sèche marquée, les pluies au cours du mois le plus sec, entre août et novembre, étant inférieures à60 mm. Les données 
recueillies montrent cependant une forte variabilité avec des totaux annuels parfois inférieurs à 1 500 mm ou supérieurs à 3 000 mm 
(Fig. 3). 

L’amplitude thermique est relativement faible avec un minimum compris entre 20 et 24” et un maximum entre 29 et 33” avec un 
ensoleillement relativement restreint. Les chiffres disponibles pour trois stations de Suiawesi Sud-Est varient de 1750 à 1900 heures 
par an soit entre 4,8 et 5,2 heures d’ensoleillement par jour. Le taux d’humidité de l’air en revanche est élevé toute l’année et se situe 
entre 73 et 85% . 

Ces conditions pédologiques et climatiques qui ont parfois été considérées comme peu favorables à l’agriculture (Parry in Whitten 
1982, RePPProT(3) 1988), rendentœpendantpossible laculture d’un vasteeventail de plantes tantvivrières que commerciales. Elles 
ont égaEement permis la formation au cours des âges de forêts aux essences diversifiées caractéristiques de la végetation de la partie 
orientale de l’archipel indonésien avec, à coté des arbres des mangroves, de I’Agafhis et du rotin très exploités des espèces moins 
recherchées qui sont souvent connues sous leur nom vernaculaire (Eha, Kelapi, Kuma, Nato, Nyampuh ou Ponto). 

La faune semble avoir été également assez riche. Dans Ees monographies de villages du début des années 1980, on trouve mention 
de cerfs, d’anoa (bovidé sauvage endémique à Sulawesi), de varans, de rongeurs, de civettes (=musangaB, nom générique des 
Viverridés), de singes, de coqs sauvages (aayam hutam~) et de serpents. Lorsqu’ils apparaissent dans ces textes, ces animaux sont 
généralement considérés comme nuisibles par les hommes installés dans la région. 

Fig. 3 -Les précipitations dans le Kecamatan Pakué 

juillet 91 5 106 9 187 29 321 28 330 15 71 10 

août 165 5 50 1 45 9 84 10 140 8 68 9 

septembre 115 11 195 13 102 15 124 10 28 3 32 6 

octobre 87 8 161 10 24 5 107 11 64 5 55 10 

novembre 104 8 106 8 76 9 246 21 200 14 39 9 

décembre 168 7 43 5 197 17 158 12 231 11 47 9 

Total 2471 114 3177 129 1463 212 1971 192 2799 163 1534 151 

Moyenne 206 10 265 11 122 18 164 16 233 14 128 13 

Source : rkécomatan Pakue dalam angkn IPSO-1984~ pour les andes 1980 et 1981; donnhes recueilliespar la station mktéorologique de Kosoli (Kecamatan Pa!d) 
pour les anndes 1984 0 1987. 

(3) RePPProt : Regional Physical Planning Programme for Transmigratfon, est un programme de coopération entre le Ministère indonésien de la 
Transmigration et I’ODNRI (Overseas Development Natural Resources Institute, U.K.). Mené dans la fin des annees 1980, il a permis la collecte de 
données sur toute I’lndonésie et la réalisation de séries de cartes au 11250 000 couvrant tout f’archipei. La valeur des informations réunies est toutefois 
inegale, notamment dans le volume 1 sur Sulawesi, dans le chapitre sur les &outh-eastern plains and mountainsaa auxquelles appartiennent le 
Kecamatan Pakue,on peutlirepage 152: 44ostofthisregionis unsuitableforsuchcommercialtreecropsasoilpalm,coconut, robustacoffeeandcocoa.. 
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8- PEUPLEMENT ET ECONOMIE AVANT LES ANNEES 1970 

1 S La rencontre de plusieurs peuples 

Le Kabupaten Kola&aaura% et6 peuple, a l’origine, pardeuxgroupes linguistiquementtres proches : 
les mekongga du nord de ta province de Sufawesi Tenggara qui ont donné leur nom à une chaîne 
de montagnes â; une Urentaine de kilometres a t’est de hasusua et lestolaki de la région de Kendari, 
au süd-est de Fa péninsuFe. 
Toutefois, la distinction entre ces deux populations est aujourd’hui Eres rarement effectuée et ta 
plupart des autochtones sont appel& et se déclarent atolaki~. 
II n’existe pas d’étude précise permettant de dater avec précision cette présence, mais des vestiges 
archéolsgiques trouvés dans une grotte à Tambuha laissent penser qu’elle pourra% remonter à la 

fin du premier mi816naire de B’ére chretienne (4). 

B’apres les recits traditionnels, la région a connu, bien avant la présence rherlandaise, des 
migrations venant de Sulavvesi Selatan, principalement de luwu et de toraja, puis de Esugis au début de l’époque coloniale. Aux dires de vieux tolaki, ces arrivées auraient parfois eh-5 la cause de 
treubles, notammewt avec Fes bugis. 
Ces apports de populations ont été cependant lim%és et se sont intégrés au fand autochtone car 
la quasi total%6 des toponymes deviifages ou de rivières sont d’origine taEaki. On trouve des termes 
bugis ou toraja essentiellement pour les noms des hameaux ou ndusunu (un village peut compter 
jusqu’a 10 CWUI) encore s’agit-il parfois de termes communs à plusieurs langues comme 
&amatww (nom d’un $~sepn du village de Mikuasi) qui signifie aensemble* en Mekangga, en 
Toaaja et en Bugis. 
Il n’y aurait pas de nom d’origine fuwu, on leur devra% seulement fa déformation du viffage 
CçWatunohu~ en &atunong~~, déformation que l’on retrouve sur de nombreuses cartes. 

Si elle a pu favoriser des dhplacements déjà effectrrk à date ancienne la colorîisaticm ne semble 
pas avoir eu d’effet démographique direct. La prhsence néerlandaise la pius proche &a% à Maiili et 
à Kolaka, à plusieurs heures de bateau par la mer ; quant aux Japonais qui occupèrent l’archipel 
de 1942 à 4 945, ils Qtaient bases à Kendari. 

ha révolte de Qahhar Mudzakkar au cours des deux premières décennies de l’indépendance parait 
en revanche avoir eu des cor&quences plus importantes SLIP Fa population (5). Un des camps de 
base de la rébelh aMefias Komando Bperasin se trouva% à Lawata entre Ees villages de Pakué 
et Eatowu, à une douzaine de kilométres au nord de Olo-0Foho. En raison des troubles de nombreux 
habitants, jusque là concentr6s &e long de la c&e, se sont massivement réfugiés dans les 
montagnes, parfois jusqu’au Kecamatan Mowéwé (Fig. 1). 

En d 966, Ea région est considérhe comme pacifiée et une estimation de Oa population du Kecamatan 
Pakué donne 9122 habitants pour L-060 km2, chiffre corroboré par le recensement de 197’l (9967 
habitants)(g). Dans les deux cas, cela correspond à une densité de population très faible de moins 
de 5 hab%ants au O<rnas bien infkieure à celles que 1’018 peut trotrver dans des régions plus 
dévefsppées d’lndonesie comme Sulawesi Selatan (83 hab/km2 en 1971) ou Sumatra nord 
(93,5 hab/km*) et proche de celles de provinces encore largement forestières comme Malimantan- 
est (37 hab/km2). 

2. Une éccnomie diversiWe mais peu d&elepp& 

Très tôt, I’agricukure de &a région semble avoir disposé d’une large palette de plantes d’origine focale 
ou dont $‘introdudion remonte à une épaque trop reculée pour que l’on puisse la dater précisement. 
On peut c%er principalement le riz, Ee maïs, le manioc, la patate douce, l’arachide, te haricot-mètre, 
B’aubergins, Be concombre, la tomate, le piment, la canne à sucre, le caféier, 6e tabac, le palmier 
sagou (Mefmxykm sagwh le bananier, sans oublier de nombreux arbres fruitiers comme le 
manguier, le jacquies, le durian (Dwriozibefhinws,l, le langsat (Lansiwtn ciomesficwm)ou te rambutan 
(NepheBwrn réambwfanj dont plusieurs poussent naturellement dans &a forêt, mais qui sont 
égaiement pfantes autour des maisons ou épargnés lors des défrichements. 

(4) Des perles en verre trouvees dans cette grotte, provenant sans doute d’Inde, pourraient notamment dater du 4éme au 8éme siécle (P. Y. MAANGUYN, 
communication personnelle). 
(5) Ahdul Qahhar Mudzakkar (ou Kaf-rar Muzakkar) a 8% Pe chef d’un mouvement séparatiste islamique connu sous le nom de “Gerakan D!ffI” qui aeté à l’origine 
de troubles dans tout le sud de Sufawesi de 1950 â 19X. 
(6) Leschiffres utilises pourcetteBtudeont~t~~a[Jlupa~d~temj)srecueiitisaupr8sdeschefdevillageoudesautoritésauxdifférentséd7e~ons de l’administration 
indonesienne. Ce sont souvent les seules dom-As disponibles, mais elfes présentent parfois des anomalies difficilement explicables, aussi faut-if les employer 
avec précaution. 
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Sur une quarantaine de toponymes tolaki au nord-est du golfe de Bone, trois de ces plantes sont 
attestées. Le riz, qui semble avoir ete la culture dominante, l’est àtrois reprises : Lapai (il y a du riz) ; 
Watunohu (mortier à riz) et Alaha (grenier a riz). La canne à sucre et le tabac sont, quant à eux, 
evoques dans les noms de deux villages : Latowu (il y a de la canne à sucre) et Letawuso (il y a du 
tabac). 

Le cocotier sera% d’implantation plus récente puisqu’il aura% été introduit il y a seulement un siècle. 
De fait sur les cartes du DirektoratJenderal Kehutanan réalisées en 1977, à partir de photographies 
aériennes de 1968, le cocotier est seulement signale au sud du village de Lasusua. 
Le poivrier ne sera% apparu que vers 1950, le soja en même temps que de nouvelles variétés de 
cafeiers vers 1960 et le girofliervers 1965. Achaque fois, il semble que cela ait été le fait d’initiatives 
individuelles. 

L&evage &a% sans doute une activité non négligeable mais il deva% représenter relativement peu 
de travail car la plupart des animaux étaient laissés dans un état semi-sauvage. Outre la volaille, 
on trouve des buffles et des chèvres, principalement pour la viande, ainsi que des chevaux pour le 
transport et plus récemment, sous l’influence des bugis, également pour la viande. 
Les buffles semblent avoir éte peu utilises pour le travail du sol mais il deva% y en avoir un certain 
nombre dans la région puisque leur presence est confirmée par le village de Koroha dont le nom 
signifie achemin des bufffesp en tolaki. De plus, on raconte que des torajavenaient parfois chercher 
des bêtes pour leurs cerémonies funéraires alors que le voyage, à pied et en bateau pouvait durer 
plusieurs mois. Les vaches seraient arrivées dans le Kecamatan Pakué pendant l’occupation 
japonaise. 

La forêt de son côté, outre son rôle de réserve foncière pour l’agriculture, fournit également un 
.,.,.....,.. .,.,.,.,.,.,.,..., ,.,. .., ., ::iii’~~~~~~~~~~~~~~~~ apport alimentaire direct non négligeable, en fruits ou autres produits comme le tamarin (Tama- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rindws indicws attesté par le toponyme Olo-Oloho), le sucre du palmier Aren (Arengapinnafa) et le 
,...::::: .,.........: .,.,............... ..<.,...............,.,......., miel. On y chasse te cerf et I’Anoa et l’on y collecte les oeufs comme l’évoque le nom de la chaîne 

de montagne Tangelemboke (montagne ou des oiseaux viennent pondre). 

La forêt est également une source de matériaux : de bois pour les maisons ou les bateaux, de 
i’~~~oi:l~~~~~~~~~~~ bambou (que l’on retrouve dans le nom SA~O*), de rotin (attesté par le toponyme «Uesi)a variété 
j::,;. :jj,.:::i:i::::::::.~:::j::::::::~:~:.~.:.:..~:.. .:.: :::::::.::;y::::::~ 
.:‘:~.i:dicll:i:lallm~t~l~~~~~~~:~i de pet% palmier rotin), de palmier nipah (Pli@a frwcficans) pour les toitures dont la présence est 

confirmée dans le nom du village KLanipaa ainsi que de damar (Agafhis alba) dont la résine était 
~i:ï~~~~:~~~~~~~~~~ trés recherchée à l’époque néerlandaise mais dont l’exploitation semble avoir été relativement rare 

. . . . . . . . . . . . . .::: . . . . . . dans cette partie de l’Île de Célèbes. II faut également citer le cannelier que l’on trouvait à l’état quasi 
sauvage et qui aura% été exploité par l’armée indonésienne pendant la période de pacification après 
la mort de Qahhar Mudzakkar en 1965. En 1968/69 la production est de 30 tonnes de cannelle par 
an, mais lasurexploitation, basée sur l’abattage des arbres sans replantation a abouti à la disparition 
de cette ressource au début des années 1970. 

La mer enfin a aussi joué un rôle fondamental dans la région, par la pêche qui fournit l’apport de 
j :,::::::::::::::::::::::::::::::.::::..:~:::.:.:.:.:.:.::. i.. . . . . . . :‘:‘;:i:I:: :l~~~~~iis~~~~~~~~,e protéines animales le plus important dans l’alimentation locale mais surtout par le transport. En effet, 
:.. . . . . ..9.. ,., . . . ,.,... ~~~~:~~:~~~~~:~~~~~~::.:i en l’absence de route et parfois de chemin praticable, la liaison avec les villes de Sulawesi et même .:....... 

aveccertains villages distants d’à peine quelques kilomètres n’est quasiment réalisable que par la 
mer. 

Sur la côte nord-est du gotfede Bone plusieurs toponymesTolaki révèlent son importance : Sapoiha 
«lieu où entre la mer* ; Mala-Mala <<hommes qui font de grands bateauxu et Merabu ((tirer une 
barque». 

Malgré cette diversité, l’activité économique de la région reste réduite. La rizière irriguée n’est 
introduite que dans la première moitié de notre siècle et la culture du riz sur champ sec après brülis 
se pratique encore au milieu des années 1970, tandis que l’élément dominant demeure la forêt. 
L’économie est encore largement basée sur I’autosubsistance, mais on constate néanmoins très 
tôt une volonté d’innovation qui se traduit par l’introduction régulière de plantes vivrières mais aussi 
commerciales. 
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II - 1970/198Q LE DEVELOPPEMENT ES CULTURES COMMERCIALES 

1. Une forte croissance dbmograpkique 

Au cours des années 1970, fa copulation du Kecamatan Pakué augmente fortement, avec un taux 
de croissance moyen de 6% par an pendant la période 1971/1980. 
Ce chiffre qui correspond a um doublement de la population en 12 ans est nettement plus Qlevé que 
celui sur la meme période des provinces de Suiawesi-Tenggara (3,1%) ou Sulawesi-Selatan 
(24%). $1 est dQ à des migrations importantes, principatement de Bugis de Sulawesi SeIatan. La 
plupart viennent de [‘autre rive du gaffe de Bone : de PalopoP de Siwa, de Senkang ou de Bone mais 
certains sont également originaires de Pinrang, Enrekang ou Pofewali à plusieurs centaines de 
kilometres de la. Les bugis jouissent d’une grande expérience de paysans et de navigateurs Au- 
delà des rizières de Sufawesi-Selatan, leur diaspora s’étend sur une grande partie de I’archipel 
indonésien oie ifs pratiquent des cultures vivrières mais aussi commerciales comme le poivrier à 
Kaiimantan ou les cocotiers à Sumatra WAYDA ET SAS-M! (1985). 

Ce qui attire sus&out ces migrants, c’est la possibilité d’obtenir facilement de nouvelles terres en 
défrichant &a forêt ou en achetant à MS prix d’anciens champs, alors que Ia terre est devenue rare 
et chère à Suiawesi Selatan. De plus, à Sulawesi-Tenggara, ils restent sur leur uterritoirelb puisqu’il 
y avait une implantation bugis ancienne et qu’ils se déclarent facilement autochtones (orang asti) 
dés fa deuxième génération. 
En 1973 un hectare de terre ne vaut encore que 10 009 roupies et le troc se pratique couramment, 
de sorte que les nouveaux arrivants peuvent acquérirfacilement plusieurs hectares à proximité des 
villages en échange de lampes à pétrole, de montres ou de postes de radio. 
e’ouvedure de champs en forêt est cependant la pratique fa plus fréquente, généralement avec 
l’accord des chefs de villages et de [‘ensemble des autochtones, contents de voir leur région 
s’animer. Des hommes arrivent parfois par dizaines, comme ce fut le cas de Haji Deng Masiki en 
1974 qui, accompagné de 50 chefs de famille, défricha $06 ha autour de l’actuel village de Lapai. 

De nouveaux villages sont créés, par-fois sur des lieux d’habitation tolaki qui conservent leur nom : 
Toaha (1976), aun grand arbre dont on utilise le bois- ; Labipi (1977) <<village pauvren ; d’autres se 
voient attribuer des noms a l’étymologie incertaine ou empruntés au «patrimoine cukuref 
indonésiens : Lahabaru (1974), Majapahit (1979). Ea plupart des dwsun reçoivent des noms bugis : 
Samaenre <<monter @nsembEerP, Padaelo avoufoir ensemble-, Pattirosompe upoint d’où l’on peut 
voir les voiles 6’un bateau*. 

2. Le développement des cultures de rente 

Dans les années 1970, l’agriculture vivrière et la collecte de produits forestiers restent les activites 
principales mais on commence à assister au développement de cultures commerciales, 
principalement a B’initiative des bugis qui cherchent à profiter de la réouverture vers le monde 
occidenbal après le radicalisme politique du pays des annbes 1950 et 1960. Tradition ancienne de 
l’hdonésie (7)* les cultures d@ rente auraient également été favorisées dans le sud de Sulawesi par 
les partisans de Oahhar Mudzakkar afin de financer la guérilla. 

. . . . . . . . . . . . . . . . ::,.,. .,. _,. _,.,.................... . . . . 
::~~rfqP.~e.~..~!tel~~~~~ Géneralement, la première annee de leur installation, les paysans font des cultures saisonnières 

. . il~~~~~~~~~,t~resiiiiii:ii vivrières comme le riz, te mals, le soja ou les haricots entre lesquels ils introduisent des cultures 
~,i’i~~::~~~~:~~~~~~~~~~~ ._..__ . . . . ..,..... . . . . . . . . . . . . . ._. <. c~mmep-&Qes. Au début des années 1970, ii s’agit sueotft du cocotier et du tabac, mais cette 

dernière plante ne resistera pas à ta concurrence. Au début des armées d 980, s’il reste encore des 
plants de tabac dans de nombreux villages, pratiquement aucun ne déclare plus de surface en 
pr~ductéon et7 dehors de Ngapa (1 Ci ha ert 1981), de Puurau (4 ha en 1964f85f et de P<osa!i (1 ha en 
1984185). 

En revanche le cocotier, puis &e girofoflier et le cacaoyer (qui appasait dans la région vers 1975), 
semblent s’affirmer comme des cultures en pleine expansion avec respectivement 23,6%, 16,4% 
et 10,3% des superficies cuitivées dès fe début des années 1980 (Fig. 4). 

Au début des années 1988, le riz reste encore la culture principale du sud du Kecamatan Pakué, 
avec près de la moiti6 des terres cultivées. 

(7) Bien avant l’arrivée des euro@ens, les princes et sultans de l’archipel indonésien avaient créé des plantations de poivriers, de muscadiers, de girofliers ou 
de canneliers comme L’attestent les récits de voyage de Mercu Polo h la fin du 13éme siécle ou d’lbn Battûta au 148me sihcle. 
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Le développement des cultures de rente paraît très différent selon les villages : le cocotier qui 
connaît la plus grande extension domine largement à Watunohu et Mikuasi mais est concurrence 
à Kosali par le giroflier qui le supplante à Ngapa ; le cacao semble surtout présent à Lapai qui va 
devenir le grand foyer de cette culture dans les années 1980 (Cf 111-5). 

Fig. 4 - L’évolution de la part des principales cultures dans le sud du Kecamatan Pakué (en %Y). 

Sources : Bukupotmk dem 1981iI989 (mo~graphiec de vilhges) 
* Afin d.a permettre une comparaison entre les &ta &~ques, les &nn&es ~QS villages Tambuha, Puurau et Sopoiha, fond& en 1982 ont 6th ajor&e en 1989 à celle de Toaha 
pour les &uxpremiers et à celles de watwwhupotu sqwiha 
* * en 198Ot1981, le cacao commence àNgapa, mai.ssosupe@è n’est pas connue. 

En 1980/81, d’autres plantes auraient cormu un développement plus localise comme le maïs (50 

ha à Ngapa, 15 ha à Kosali), le soja (50 ha à Watunohu, 5 ha à Kosali, 4 ha à Olo-Oloho), le café 
(25 ha à Watunohu, 9 ha à Mikuasi) ou le poivre (15 ha à Lapai, 8 ha à Mikuasi). Pour le maïs et 
le soja, les chiffres peuvent correspondre en partie à une première année de culture saisonnière 
sur des terres destin& à des plantes commerciales. 
Les tubercules et différentes variétés de légumes continuent également à être cultivés mais pour 
l’autoconsommation et sur des surfaces limitées. 

3. L’ intervention de 1’ Etat 

Au milieu des années 1970 les autoritésont commence à jouer un rôle directe sur le développement 
de la région notamment dans le cadre de la lutte contre l’agriculture itinérante. 
En 1976, toute la population de I’ex-village de Lapai (devenu par la suite Ngapa) a été déplacée vers 
son site actuel à quelques kilomètres de ià, où 400 maisons ont été construites selon un plan 
géométrique qui, encore maintenant, le distingue nettement des autres villages (Fig. 2). Cette 
mesure aurait été prise afin de mieux profiter des potentialités du site de Lapai. C’est au Camat (8) 
responsable de ce projet que l’on devrait également l’introduction du muscadier dans la région vers 
1975. 

Vers la même époque, les autorités demandent également auxchefsde village d’inciter les paysans 
à faire enregistrer leurs terres pour obtenir des autorisations de cultiver (Izin Pengolahan Tanah). 
Toute personne qui en fait lademande au chef de village peut ainsise voir accorder un droit d’usage 
suruneou plusieursparcellesdont lasuperficie nedoitpas excéderdeux hectares(desdérogations 
peuvent être obtenues en s’adressant au Camat). 
Ces titres se juxtaposent au droit coutumier, leur coût n’est pas négligeable et ils sont souvent 
associés dans l’esprit des paysans à la collecte des impôts. Aussi, ils sont surtout demandés par 
les migrants qui ont eu l’occasion d’en saisir l’importance dans les régions plus peuplées de 
Sulawesi Selatan. 
Ce mouvement est cependant diversement suivi en raison de lafaible pression foncière, et au début 
desannéesl980, ilyaencoredenombreuxvillagesoù personnenepossèdelemoindreacteofficiel 
lui donnant un droit reconnu sur la terre cultivée. 

(8) Le fonctionnaire I la @te du Kecamatan a pour titre &amat~~, celui qui dirige le Kabupaten est appelé eBupati*. 
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III - 1980/1990 : L’EXPLOSEON DE LA êULTW?E DU CACA8 

1. Une croissance ddmograpkiqw de front pionnier 

Dans les annees 1960, fa forte croissance démographique déja amorcee dans les annees 1979 va 
s’accMrer. 
Entre 1980 et 4995, fa population du Kecamatan Pakue augmente de 52% par an. ce qui est 
nettement superleur a la croissance de la province de Sufawesi-Tenggara (3,5% par an). 

~~~~~~~~i~~~~~~ Ce phenomene revefe cependant de fortes variations entre d’une part des villages uanciensn à 
~~~~~~~~~~~~~~~ B’économie asstxz diversHi$e comme Olo-Oloho, Kosali ou Mikuasi qui connaissent une croissance 
:::::::::::::i::::i:::;:::::::::..~..:.:::::~: :.:.:.:.:.;: .:.:.:.:.:.:.:.:::i:!:i~,~ 
~~~~~~~~sa#,nllleg~~~~~~~~~ areiativement faibten (respectivement 2,3%, 25% et 3,4% par an) et d’autre part des vitlages plus 

i: recents dej&tourn&vers l’agricuiture commerciale dans les années 1970 comme Lapai, Lahabaru 
ou Ngapa, qui font preuve d’une dynamique de front pionnier avec des taux de croissance qui 
correspondent a un doublement de la population sur une période de 5 à 9 ans (Fig. 5). 

@et-te différence entre p?anciens>o et anouveauxn villages est encore nettement pfus accentuée pour 
ta période 1965/68 avecdestauxdecroissancedémographique deviftagescomme Ngapa, pouvant 
dépasseu 50% cea&aiwes années. 
Au cours des deux dernières années, ce mouvement semble cependant se ralentir voire s’inverser 
comme on tentera de I’expliquer plus foin. 

De même que dans SOS années 1970 cette,croi.ssance démographique est essentielk?ment due à 
des migrations de bugis qui représentent en 1990, 70 à 60% de la population de la ptupard: des 
villages. 
Dans la region, B’indonesien est largement parlé, mais on trouve encore des paysans bugis d’une 
trentaine d’années qui ne lecomprennent pas. En revanche, de nombreuxtolaki peuvent s’exprémer 
BW bugis. 

Autre conséquence de cette domination numerique, fa plupart des postes administratifs dans les 
viilagessontoccupes pardes bugis aveccependantdes exceptions notables. Ainsi Mikuasi, village 
fondé dans les années i 960 par des toraja musulmans, compte encore environ 75% de toraja pour 
?5% de basgis et 10% de mekongga ; son chef est un toraja. A I?nverse, te village de Ngapa où les 
bugis sont Largement majoritaires (environ 70% contre 20% d,e makassar et 1 O%de tolaki), a un chef 
tofaki, et un secretaire originaire de Vêle de Buton. 

En 1982, plusieurs lieux-dits tolaki obtiennent le statut de village (desa) : Sapoiha <(endroit ou entre 
la mern, Tambuha KPes hommes ont autrefois disparu de ce lieu>>, Puutau : nom d’un arbre dont on 
utilise le bois et dont tes fruits ressemblent à ceux du langsat. Les nouveaux dusun en revanche 
continuent à prendre des noms bugis et plus récemment indonésiens comme &inta Ma&> (amour 
tendre) ou &oktatip (cacao), ce derniertoponyme est d’ailleurs révélateur de G’importance prise par 
cette plante au cours des dernieres armées. 
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2. Le cacao : une plante connue de longue date 

Comme l’indiquait la Fig. 4, le cacao était encore loin d’être dominant dans le Kecamatan Pakue en 
1980181. 
Sans doute introduit en Indonésie dans la seconde moiti6 du 18ème siecle, à partir de plants venus 
du Mexique et arrives aux Philippines entre 1660 et 1670, le cacao a connu un developpement non 
negligeable au 198me siecle (9). II est particuiierement present dans les regions de Gorontalo et 
de Minahasa (Sulawesi-Nord), de Java (centre et est) et dans une moindre mesure autour de 
Palembang (Sumatra sud) ainsi qu’aux Moluques (îles de Ternate et surtout d’Halmahera). 
A l’époque, son aire d’extension n’avait toutefois pas eu le temps d’atteindre le sud de Ille de 
Sulawesi. En effet, d’importantes attaquesd’/-i8/opeitiset du pod borer (Conopomorphacramerella) 
avaient progressivement amene ou au moins contribue a I’abandon de cette culture vers 1890 à 
Sulawesi-Nord et à partir de 1920/1930 à Java. 

II ne restait quasiment plus de petites exploitations en 1965, et I’on pouvait denombrer seulement 
une vingtaine de grandes plantations à Java et Sumatra-Nord. 
C’est pourtant vers cette epoque que le cacao serait apparu dans les deux provinces de Sulawesi 
Sud et Sud-Est, diffuse principalement par les paysans bugis. 
Dans le Kabupaten Kolaka les premiers cacaoyers auraient Qte plantes à Koroha pres de Mala-Mala 
dans le Kecamatan Lasusua à environ 5 km au sud de Watunohu (Fig. 6). 

L’origine de ces plantes est encore incertaine. Beaucoup disent qu’elles viennent de grandes 
plantations du Sabah, Etat de la FQdération de Malaisie situe au nord-est de l’île de Borneo, où de 
nombreux indonesiens, particulierement de Sulawesi et de Nusa Tenggara, sont allés travailler 
dans lesannées 1960. Certains pensent qu’il s’agit d’un matérielvégétal implanté depuis longtemps 
et evoquent des cacaoyers vieux de plus de 100 ans à Awewe dans le centre de la peninsule, qui 
pourraient être venus du nord de Sulawesi au 1 Sème siecle. 

Le fait que la première variéte cultivée dans la region de Pakué soit de I’Amelonado alors que 
I’essentiel de la production de Malaisie appartient à des varietés hybrides peut faire pencher en 
faveurdecette dernière hypothèse, cependant, il semble qu’il y avait également de I’Amelonado en 
Malaisie au moins depuis le XVIIIeme siècle (RUF, c.p). 

Quoiqu’il en soit, le rôle du Sabah est indeniable. L’exemple de la réussite des grandes plantations 
de Malaisie et des ouvriers en revenant avec un savoir faire, de l’argent et peut être des semences 
(bien que cela ait été interdit) a certainement incité une partie des paysans indonésiens à se lancer 
dans cette nouvelle culture sans aucune garantie de reussite. 
Lorsque vers 1975 le cacao est introduit à Watunohu par le gendre de Haji SAPEAMIN, il n’y a 
encore ni prix, ni marche. II faudrait attendre 1979 pour que les fèves sèches soient vendues à 50 
roupies le kilo. En 1981/82 elles atteignent dejà 450 roupies le kilo (en sec 10%). 

3. La promotion des cultures d’exportation 

Si l’arrivee du cacao dans la region est due à des initiatives individuelles, vers 1980 son extension 
paraît toutefois encore limitee. Dans la moitie sud du Kecamatan Pakue, il y en a seulement 250 
ha (10% des cultures) dont 180 ha à Lapai 

C’est à une nouvelle intervention de I’Etat, que l’on doit I’accelération du processus de 
developpement agricole, par I’intermediaire d’un projet du Minist&re de l’Agriculture, dans le cadre 
d’un important programme de réhabilitation et d’extension des cultures d’exportation (PRPTE) à 
partir de 1979. Dans la province de Sulawesi Tenggara il concerne le cocotier (6 projets), le caf6 
(5 projets), le cacao (1 projet) et le poivre (1 projet). 

Le projet sur le cacao base à Lapai a touche 6 villages (Lapai, Lahabaru, Watunohu, Tambuha, 
Puurau et Ngapa) avec 510 parcelles concernées pour une superficie de pres de 500 ha. II s’est 
deroulé en trois phases : 1980/81,1983 et 1985/86 et consistait principalement en des prêts sur 10 
ans à faible taux d’interêt. avec la fourniture de semences hybrides de Sumatra et des conseils d’un 
ingenieur agronome. 

(9) Selon Toxopeux (1933), le cacao aurait BtB introduit en Indorhsie entre 1750 et 1780, le sujet reste nhnmoins controversé et certains auteurs parient de 
son arriv6-s dans le nord de Sulawesi dbs 1560 (lumpal H.S., Siregar et al., 1989). 
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L’extension de cette plante dans la région confirme le rôle moteur, c’est-à-dire dynamisant du projet 
qui a sans aucun doute accéléré le développement du cacao, en confortant les paysans dans leur 
désir de planter ainsi qu’en apportant des possibilité de crédit et une aide technique. 
Sur la carte réalisée par Agraria d’après des relevés de terrain de septembre 1986 (Fig. 6) les 
environs de Lapai sont déjà largement convertis à la monoculture de cacao. 
Or la région de Koroha et de Mala-Mala, où cette culture serait apparue 10 ans plus tôt qu’à Lapai, 
possède encore une agriculture mixte basée sur le riz, le cocotier, le giroflier et le poivre. De plus, 
les terres près des villages de Katoi et Nipa-Nipa, pourtant situées à la même distance de Koroha 
que Lapai et qui aurait donc pu connaître un développement similaire, sont largement dominées par 
le giroflier. 

4. Le cacao : d’importants avantages comparatifs 

Outre l’élan donné par le projet, le cacao a également bénéficié d’un certain nombre d’avantages 
comparatifs même si les autres cultures obtiennent parfois également de bon résultats. Le chef de 
village de Mikuasi parle, par exemple, d’une production de 2 tonnes à l’hectare par récolte de riz 

..: 
. .._ .:.:., :j, ..:.: :+:::.::..:.:B.:.:.:.:::.:.:.::. . . . . . 
~~~~~~“pod,~*~xiiiii::‘:: avec deux récoltes par an. Des résultats qui s’approchent de ceux de l’île de Java (10). 

. . . . . ..:. ~~31:~:IUti;~‘C~~t~~~~ Mais la réalisation de rizières irriguées dans ces régions très vaffonnées et même montagneuses :. ::::y :: ,.,.,: ,.,. :::::::::.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:.: :..:. ,...: :.,.::: exige un travail nettement plus long et difficile que celui demandé par le cacao qui n’a pas besoin 
des terrasses et qui, après 2 ou 3 ans, une fois les arbres arrivés à maturité, nécessite assez peu 
de soin. 
De même le café, le cocotier et le giroflier, dont les potentialités de développement ne sont pas 
moindres, ont souffert d’une baisse importante des cours depuis le début des années 1980. A 
Mikuasioùtoutescesculturessemaintiennentencore, lechefdevillagelorsqu’illesclasseparordre 
décroissant de rapport cite le cacao en premier suivi du riz, de la noix de coco, du clou de girofle 
et enfin du café. 

i;iii~~~~~~~~~~;e~~~u~~~::~~~ De plus le cacao offre l’avantage non négligeable de fournir des revenus réguliers avec 2 ou 3 
.::: :::..:::,,: y ..::... ..&. ..Y. ‘. .s:::.:::.:. ‘.. :. : ..: ‘.‘.‘. . . . .‘...‘.. . . . . :.r.egutle&, ..:.: :.:>li::gil:. ..>>..:.:.> . . . . . . . . . récoltes par mois alors que l’attente est de plusieurs mois pour le riz ou le cocotier et même d’un . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . ._. . . . . . ,. ,.,. :y.:.>:.:.:.:.>::.. 

an pour le giroflier. 
Ces différents avantages comparatifs font du cacao, dès 1986, la plante des fronts pionniers même 
si elle ne remplaçait pas systématiquement les cultures existantes notamment dans le Kecamatan 
Lasusua . 

5. Une forte pression foncihe 

Dans le sud du Kecamatan Pakué, le développement du cacao s’est fait à la fois au détriment des 
autres plantescultivées et de laforêt. Lapressionfoncière a incité les paysans àopter pour laculture 

. . du plus haut rapport. ,.,.,. ::a.uiiei’~i~~~iiei-~~~~~~~ j .:.y ; ,.,. ,..;~~~:,~::.:.:.,;- ..:.,:. ,; ~..:.~~,~:~‘:.,. ~~~:l~::~~~~~pp~ fpz:.. ,,: :;;;c 
..:.. ..: :. . . :. . . ..:.:...::.: . . . . . Autour de Lapai, 1 ha de terre non plantée qui s’achetait environ 25 000 Rp. en 1975, valait entre 

50 000 et 100 000 Rp. vers 1980 et entre250 000 et 400 000 Rp. en 1985. En 1990, les prix se situent 
jj,y..: >:.:.:.:.y.:.:.:.:.:.:...: . . . ,: :...:.:.:.:: .\.: .., .:, :::-::::~~~.ur.un~crrce.ds,:i::I:Il entre 500 000 et 3 millions de roupies, soit au moins cinq fois plus que dans la majeure partie de 
::. ,‘.y :. .~):.:.~~;:.:.‘~‘ .I. . . . ..I.. //.. 
;$iiji::il:;.y; fjy.yJ@jJiii:j ::,,:~$<i la province voisine des Moluques. Un hectare de plantation de cacao, quant à lui, dont la valeur se 

situait entre 2 et 3 millions de roupies au milieu des années 1980 peut atteindre 10 voire 15 millions 
de roupies actuellement (11). Les différences de prix sont fonctions de la qualité du sol, de 
l’éloignement de la parcelle par rapport au village mais aussi de la relation entre l’acheteur et le 
vendeur et éventuellement de la possession d’un titre de propriété par ce dernier (12). 

(10) En 1986, les rendements du riz à Java étaient compris entre 4,3 tonnes/ha a Java-Ouest et 4,8 tonnes/ha a Java-Est. 
(11) En 1990, mille roupies indonesiennes valaient environ 3,20 francs français. Un ouvrier agricole gagnait environ 2 500 roupies par jour tandis qu’un 
fonctionnaire a un échelon moyen pouvait espérer recevoir 150 000 roupies par mois, soit un peu plus du double. Autour de Lapai, un hectare de terre nue 
correspondait donc environ a8 mois et a 4 ans de salaire d’un ouvrier agricole. De maniere toute relative, à titre de wmparaison, en France, par rapport au SMiC, 
celacorrespondraitades terres agricoles valantde35000a21 OOOOfrancs. En 1991, en Beauce,audobut des années 1990, la terrevaut environ 30 000 francs 
l’hectare. La valeur d’une plantation de cacao était équivalente a 13 à 20 ans de revenus d’un salarie agricole, soit rapporté a ia France, selon le m&me mode 
de calcul : entre 720 000 et 1 080 000 francs pour un hectare, ce qui s’apparente au prix actuel de ia terre dans les grands vignobles de qualité reconnue, du 
Bordelais. 
(12) Pour les terres agricoles, selon la legislatfon indonésienne (Undang-Undang Pokok Agraria), il y a trois principaux droits : le droit de propriété (hak milik), 
qui fait l’objet d’un certificat de propriété sans limite de durée et transmissible ; le droit d’exploiter (hak guna usaha), d’une duree de 25 ans éventuellement 
renouvelable une fois, il s’applique a des terres d’une superficie comprise entre 5 et 25 ha, il est transmissible. vendable et hvaothecable. c’est le Gouverneur 
qui l’accorde ; le droit d’usage (hak pakai) pour des terrains de moins de 10 ha, est valable seulement 10 ans, son possesseuipeut ie céder, mais il ne peut pas 
le transmettre en heritage ni l’hypothéquer et selon -l’intensité de la pression fonciére.. il est accorde soit par le chef du village, par le Camat ou parie Butapi. 
Dans les deux derniers cas, la terre reste la propriété de I’Etat qui la récupère a i’expiration de la p&iode de concession. L’lndonesie rewnnaît egalement le 
droit foncier traditionnel (adat), dans le mesure oti il n’interfère pas avec ses projets. Dans cette éventualité, en cas d’expropriation, rayant droit peut, 
officiellement, espérer recupérer 60% de lavaleur qu’auraient les terres s’il en était propriétaire. La terre régie par le droit traditionnel Tolaki peut également être 
cédée, mais comme I’Etat en est toujours officiellement propriétaire, on ne parie pas alors de vente ou d’achat (juai-beli), mais de wmpensation (ganti-rugi). 
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Cette énf!ationfonciére a poussé les migrants nedisposantqued’unfaibiecapital, àdéfricherlaforêt, 
d’autant que Be travail de coupe des arbres est facihté par la multiplication des tronçonneuses dans 
Ees années 1980. En 1990 me tronGonneuse coûte moins d’un million de roupies et certains 
habitants se sont spéciak&s dans l’abattage de la forêt dense à raison de 100 580 Rp. par hectare. 
Dans certains cas, les propriétaires peuvent ainsi faire couper les gros arbres d’une parcelle et 
Baisser le reste de la mise en vakwr à un paysan sans terre selon un systéme de &agi tanah» 
@aPage de La pjantatéon hsqu’elle commence à produire, dans la région &e partage se fait 
généralement par moitié). 

L’évolution des superficies cultivées des quatre plantes principales en d 980/8? et en 1989/90, nous 
montrent que B’étertdue des cultures a presque triplé pour passer de 2469 ha Cr 7073 ha sur les sept 
villages initiaux (Fig. 4 et 7). 

Fig. 7 - Les superficies des principEes cultures dans le Kesamatan R&ué: (en hectares) (a) 
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Dans Ee même temps, la population a seulement doublé ce qui laisse supposer un accroissement 
moyen des exploitations agricoles (13). 
Ce phéworhe n’esttsutebois pas uniforme puisqu’un village comme Lapai, où le cacao domine de 
manière exclusive, voit en 9 ans, sa surface productive multipliée par 6 et sa population multipliée 
par 2,4. En revanche, Kasali qui conserve une économie plus traditionnelle et diversifiée connaît 
une extension de ses terres agricoles de seulement 35% pour un accroissement démographique 
de 38%. 
La progression du cacao est cependant indéniable : sur l’ensemble des villages, son étendue a été 
multiplEe par 24 aEors que celle en riz et en cocotier a été divisée par 2 et celle en giroflier par 4. 
Le r6ôle de Etat dam ces évolertions récentes n’a pas été négligeable. En effet, outre le projet 
national BRPE sur Se cacao, à Lapai, le gouvernement provincial, dans Ie cadre du programme de 
dévebppement rural Gersamata n élaboré en 1964, a cherché à favoriser les cultures 
commerciales en développant les infrastructures et les services. Cela s’est traduit dans la région 
par ha constrc.xtEon d’une jetée en dur dans le port de Sapoiha, par la réalisation d’une route 
asphaltée de 7 km entre ce port et le village de Lapai ainsi que par l’implantation d’une banque. 
Ces mesures restenttoutefois limitées et c’est sansdoute au dynamisme des paysans que l’on doit 
B’essentiel du d&eloppement de la région, les interventions des autorithsvenant Ea plupart du temps 
conforter, faciliter, mais aussi parfois, comme on va le voir, restreindre les initiatives individuelles. 

(13) Cela pose encore une fois le probleme de fa valeur des statistiques indonésiennes. Les chiffres des suparficies cultivées proviennent de deux grandes 
sources : les déclarations des planteurs aux chefs de villages et tes refeves du BPN (Qfffce National pour les questions fonciéres). Les planteurs sont 
généralement partagés entre fa tendance a minorer t’étendue de leurs terres par crainte des impbts et fa volonte de faire reccnna!tre leurs droits. Le l3PN est 
chargé de mesurer les terres iors des demandes de certificat de propriét6 (souvent moins de 10% des terres), ils se ccntentaientjusqu% maintenant de dresser 
des cartes des parcelles enregistrées, avec juste i’indication des terrains limitrophes et sans faire de rbcapitulation par village. L’Office semble vouloir se lancer 
dans la réalisation d’un veritabfe cadastre, mais les carences des archives et les manques actuels de moyens risquent de ne pas rendre cala possible avant 
bngtemps. 
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IV - UNE REGION QUI A ATTEINT SES LIMITES 

1. Des contraintes institutionnelles et naturelles 

En 1990, le Kecamatan Pakué est une region dont les potentiels de croissance se restreignent. 
Depuis 1987, le Minist&re de la Forêt place des bornes pour matérialiser la limite au développement 
agricole (Fig. 8) afin de préserver les forêts protegees et surtout les forêts destinées à l’exploitation, 
qui font l’objet de deux vastes concessions de 75 000 et 200 000 ha. 
Pour de nombreux villages, il ne reste plus que quelques dizaines d’hectares de terre à conquerir. 
Parfois comme à Lapai, Ngapa ou Puurau cette limite est dejà atteinte voire dépassee. Dans ce 
dernier cas les paysans ne sont pas expulsés mais il leur est interdit de continuer à s’etendre. 
Cons6quence de ce blocage, la population des @ions cacaoyeres, qui avait connu une forte 
progression depuis pres de 20 ans et surtout depuis le milieu des annees 1980, voit son taux de 
croissance diminuer sensiblement (Fig. 5). 

Fig. 8 - L’évolution de la monoculture du cacao 19% - 1988. 
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Certains chefs de villages demandent actuellement des dérogations oti uferment les yeux, devant 
les défrichements récents, mais bientôt ils vont se heurter à de nouvelles contraintes, naturelles 
cette fois. En effet, dans cetbe région montagneuse, les plantations s’élèvent parfois déjà 21 près de 
1000 m&tres, aititude au-del& de laquelle le cacao peut difficilement pousser (14). De plus tes 
défrichements sont parfois réalisés sur des pentes de plus de 40% sans que l’on ait pu observer le 
moindre dispositif anti-érosion. 

En principe, seQon la législation indonésienne, surtoute pente dont Rnclinaison se situe entre 25% 
et 40% I les agriculteurs doivent réaliser des terrasses avant de planter, au del& de 40%, ils doivent 
renoncer à cultiver. Yessentiel des terres du Kecamatan qui ont été défrichées au cours des 
dernières annbes appartiennent à ces deux catégories et pourtant aucune précaution n’a été prise. 
De plus Ees forêts dans un rayon de ii 00 mètres autour des cours d’eau et de 208 mètres autour des 
sources doivent être préservées, or cela n’est pas respect& 
Pour I?nstant, il n’y a pas encore eu de catastrophe, ou de dégradation majeure, mais en 1990, à 
la fin de la saison des pluies, Ba rivière Watunohu était ta& chargée et plusieurs cas de glissement 
de terrain ont été ehservés près des Villages de Pakub et d’Awo (Kecamatan Lasusua). 
Récemment, 6 hectares de pbantation de cacao déjà en production dans les collines entre Lapai et 
Bambuhaont dévalé Ea pente et amené plus de 60 cm de boue dans certaines parties du village de 
l-ambuha. 
e”actiow protectrice du feuillage des cacaoyers qui forment une canopée presque jointive au bout 
de qereiques années, semble cependant avoir limité, pour E’instant, fes phénomènes d’érosion. 
Les défrichements BncontroEés en forêt peuvent également provoquer la disparition d’espèces 
vkgétaies ou animaies comme I’anoa, bwid6 sauvage que t’en ne trouve que dans B’île de Célèbes 
et dont QW observe encore des traces dans Oa forêt primaire en bordure des dernières plantations 
de Lapai. 11s risquent aussi d’amener Ba raréfaction ou arr moins le renchérissement du bois de feu 
qui restait encore en 1988 dans UR village comme Ngapa, le principal combustibEe utilisé par 90% 
des ménages. 

Dans un contexte international oti de nouveaux pays se lancent dans la culture du cacao et OU l’on 
peut craim&e une surproduction mondiale, I’lndon6sie a pour l’instant réussi à trouver sa place sur 
le marchb du cacao non fermenté. Sa nouvelle stratégie, basée sur un cacao de qualité, risque de 
susciter une baisse des cours mondiaux dont les effets pourraient être durement ressentis. En effet, 
de nombreux paysans pratiquent actueilemeat Pa momçuEt~re du cacao et dépendent 
presqu’exclusivement des hevenu~ qu’il appork. De pkk3, aLc niveau local, il n’existe pas de grosse 
capacité de stockage et les planteurs sont contraints de vendre dans des d6iais relativement brefs . 
Les régions spécialisées sont aussi nettement plus sensibles aux maladies et aux parasites. Le 
cacao du Kecamatan Pakrré sc~&it déjà localement des dommages dQs à plusieurs moisissures : 
espèces des genres Phyt~pbathgaora~ Collet~tricht~m et Fonaes /amiemiss, ainsi qu’à plusieurs 
iwsectes : espèces des genres Xy!~sandrus, &?ogonis et bh?bpelti§. Compte tenu de la ferfiiité 
actuelle des sols et des pesticides employés, ces problèmes restent tr&s cérconcrits mais on peut 
se demander ce qu’i1 pourrait advenir de l’économie Pocaie en cas d’agression plus graves, 
notammeunt du Pod Borer. qui a amené ladisparition du cacao au nord de Sulawesi au 1. Sème siècle. 
Etant donnés les soins que les planteurs de Pakué apportent à leurs cacaoyers, comparés à ceux 
d’autres régions d’Indonésie comme Ees Mokques ou Irian Jaya, on pewt’supposer qu’ik pourront 
Faire face et limiter les corséquences de ces agressions, mais cela ne g>ourra sans doute se faire 
sans un accroissement des travail et des coûts, ni sans une baisse de la production et des revenus. 

D’autre part, des efforts sont faits par les graysans pour diversifier leurs productions en introduisant 
des arbass fruitiers ou en expérimentant de RouveNes cultures comme celle d’une plante qu’ils 
croient, apparemment àtort, être du ginseng. Cependant l’attrait du cacao demeure souvent le plus 
f~ti et il ne faisse actue!~ement qu’une place marginale 2 des pfaRteS CQnCurrenteS. 

(14) En Indonésie, la temp&rature diminue en moyenne de O,6”, lorsque I’on s’&léve de 100 métres. A 1 000 m d’altitude, on s’approche donc de la limite 
physiologique de croissance du cacaoyer, c’est-&-dire, selon BRAUDEAU (1969p, des températures moyennes de 20 à 30°, avec un minimum de 1 P. UCet 
auteur* signale : ceon admet que Le cacaoyer ne devrait pas être cultivé au-dessus d‘une altitude de 700 na*. il cite des cas de plantations, par exemple sur les 
plateaux cugandds, situées entre IOfJO et 1400 m. 



Les Cahiers de la Recherche Développement no 30 - Juin 1991 

c) Les problhmes fonciers 

Devant la raréfaction des terres à conquérir, l’accaparement du sol pourrait également poser des 
problèmes. Comme on l’a vu, tout habitant ou nouvel arrivant peut demander un droit d’usage sur 
deux hectares, droit qu’il pourra convertir par la suite en titre de propriété. Certains abus ont 
néanmoins permis laconstitution de domaines qui sans approcher les proportions latifundiaires que 
connait I’Amérique du sud peuvent atteindre une centaine d’hectares. Pour lutter contre cela, ce 
droit, qui était accordé par les chefs de village jusqu’en 1985, est passé dans les attributions du 
Camat jusqu’en 1987 et relève maintenant du Bupati. 
La législation foncière est cependant encoresansdoute trop complexe pour écartertoute possibilité 
de wdérapagen car à coté des certificats de propriété, coexistent toujours un droit d’usage 
traditionnel qui peut avoir été officialisé ou non, trois droits d’usage accordés par les autorités et au 
moins quatre formes d’achat ou de don qui tiennent souvent lieu de titre de propriété. La pratique 
courante du «bagi tanah- (partage de laterre entre celui qui l’a mise en valeur et le propriétaire) ou 
du nbagi hasilT> (partage de la récolte), a limité jusqu’à maintenant l’apparition d’inégalités sociales 
trop criantes. 

d) Un réseau de transport insuffisant 

L’enclavement de la région demeure un problème majeur. II n’existe toujours aucune route pour 
relier le Kecamatan Pakué au deux villes importantes de Malili à une soixantaine de kilomètres au 
nord et de Kolaka à 170 km au sud. On ne peut y accéder que par bateau, le plus souvent de grandes 
pirogues à balanciers et à moteur qui font le trajet MalilVSapoiha en près de 5 heures et celui de 
Sapoiha à Kolaka en plus de 10 heures. Le cacao quant à lui, est généralement transporté jusqu’à 
Siwa, à 80 km de l’autre côté du golfe de Bone, sur le bateau régulier qui fait deux liaisons par 
semaine ou sur une quinzaine de plus petits navires de 30 ou 40 tonnes basés dans les principaux 
ports du Kecamatan (Sapoiha, Kosali, Olo-Cloho et Pakué). 

Le problème du transport n’est pas seulement inter-régional. Dans le Kecamatan, une seule route 
de 7 km, réalisée en 1989, est asphaltée, toutes les autres sont en terre et ne sont aisément 
praticables qu’en saison sèche, quelques mois par an. De même, la traversée des nombreux cours 
d’eau est gènée par la quasi absence de ponts en dur. 

Quelques voitures et camions assurent le transport des marchandises et des gens, toutefois le 
cheval reste le moyen de transport le plus utilisé avec, depuis quelques années, la moto, grâce aux 
revenus du cacao. On en dénombre maintenant jusqu’à plusieurs dizaines par village et même 
environ 150 à Lapai. Elles doivent cependant se contenter de faire la liaison entre les villages car 
la majeure partie des chemins dans les collines ou les montagnes leurs sont quasiment 
inaccessibles. Sur le territoire de Lapai, en saison sèche, les populations des fronts pionniers sont 
à plus de trois heures de marche du village ce qui rend très difficile l’accès aux services comme 
la santé ou l’éducation ou même au marché bi-hebdomadaire. 

Cette situation globale conduit à maintenir des coûts de transport relativement importants qui se 
répercutent à lafois sur le prix de revient du cacao et sur les produits de consommation. Cependant, 
en raison du grand nombre de collecteurs (qui peut aller jusqu’à plusieurs dizaines par village) et 
de la forte concurrence qu’ils se font, le prix proposé au planteur reste éievé et correspond environ 
aux 3/4 du prix offert par les exportateurs ou les gros commerçants dUjung Pandang (15). 
Les problèmes de circulation seraient également à l’origine d’un manque à gagner de I’Etat puisque 
sur 60 millions de roupies d’impôtsfonciers (Pajak Bumi dan Bangunan) dans le Kecamatan Pakué 
en 1989, seuls 25 millions ont été perçue. La raison invoquée par les services du ministère pour cette 
perte de près de 60% est la difficulté de recouvrir ces sommes à cause des conditions d’accès. 

Un dernier problème se pose mais il n’est pas spécifique à cette région d’étude, il s’agit de la qualité 
de la production. Face à la volonté affichée de I’Etat de se iancer sur le marché du cacao fermenté, 
les paysans continuent à pratiquer le sèchage sans fermentation. Au delàd’une question technique 
qui serait relativement aisée de surmonter, la difficulté semble plutôt résider dans le prix d’achat au 
producteur qui ne tient pas assez compte du surcroit de travail qu’occasionnerait ce changement. 
Des mesures prises en octobre 1990 pour amener les exportateurs indonésiens àdifférencier leurs 
expéditionsafin de ne plus subirsystématiquement unedécote de 1 O%§ur le marché mondial, n’ont 
pas suscité, au niveau local, les incitations ou les pressions suffisantes pour élever la qualité. Après 
quelques semaines d’indécision où les paysans ont envisagé de se lancer dans la fermentation, 
l’inquiétude s’est dissipée et les planteurs ont continué à sècher directement les fèves. 

(15) Capitale de la Province de Sulawesi Selatan 09 transite une grande partie du cacao de l’est de l’archipel indonésien avant d’être expbdié vers Ille de Java 
ou A I’étranger. 
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Parmi les facteurs qui ont favorisé le développement du cacao dans Kes années 197Wi 988 en 
Indonésie et plus parkuli&ement à Sulawesi Selatan et Tenggara, l’exemple de ia Malaisie qui 
s’est Iancée dans cetLe culture dans les années 1960. a sans doute été important et a permis de 
donner un nouvel essor B la culture du cacao qui avait été pratiquée dans l’archipel indonésien dès 
le 1 @me siècle. 

Les nombr+ migrants qui ssnt allés travailler dans les grandes plantations du Sabah et du 
Sarawak, ont pu ramenerde leurséjourdessemencesouàdéfaut un savoirfaireetl’espoirdegains 
pluséievésqu”avecd’aut~escaslturescommercialescomme lecaféou legiroflierdont lemarchéplus 
ancien et parfois pEus con6rW n’offrent pas de perspectives de bénéfices aussi rapides et 
importants. 
Parmi ces migrants, qui par effet de proximité sont principalement issus de Sulawesi et de Nusa 
Tenggara, Ees pEus dynamiques sont sans doute les bugis. La terre étant rare et chère c1 Su!awesi 
Çelatan, leur région d’origine, ils se ssné rapidement étendus suaSulawesi Tenggaraoù existaitdéj8 
souvent un peupletient bugis diffus comme dans Be Mecamatan P&ué. Les terres relativement 
fertiles maistrop valbnées, auraient exigé un travail très important s’il avait fallu y créer des rézi&es 
irrigu6es, comme dans leur province d’origine. Le cacao en revanche s’adaptait tsés bien 2 6~s 
reliefs relativement marqués. 

Une fois lancd à par!aird’Pwitiatives individuelles, ce mouvement a bénéficié d’un soutien tnsfitutisnel 
avec la cr@ation au début des ann4es 1980 de quelques projets gouvernementaux A Sulawesi 
Selatan et Tenggaaa qui ont accoadé des crédits et permis de diffuser des semences hybrides. 

Du point de vue de la proderction, le développement du cacao a été un réel succès. La moitié du 
cacao indonésien provient actuellement de Sulawesi et le niveau de vie de régions isolées comme 
!e Kecamatan Pakeré s’est nettement élevé. Cependant de nombreuses questions en relation avec 
le phénomène de monoculture, P’environnementorr Des infrastrwcturesdetransport ont été négligées 
et risquent à l’avenir de poser de graves problèmes. 

AM début des années 1990, Ces possibilités d’extension de I”agricwlture dans le Kecamatan Pakué 
sont Iimitées puisque les terres encore disponibles dépendent du Ministère de Ea Forêt et qu”il s’acgit 
de forêts protégées ou de concessions fQr@stières. Déjà, !a croissance démographique tout en 
restant généraPemenE éfevée, commence à se ralentir et on observe des dépaks vers des, régions 
présentant de meilleurs potentiels. 
La production de cacao pourra continuer à croître au détriment des autres cultures mais cela 
dépendra de SQR prix et surtout de celui de son principal concurrent, Ee giroflier qui, après avoir 
stagné dans Ues années 1980, a pEus que triplé en septembre 1990 (16). 

Mais déjà d’autres régions s’affirment comme des foyers prometteurs pour le cacao : à Sulawesi 
Bewggara dans Be Kscamataw Ladongi (avec de petites exploitations familiafes et de grandes 
plantations] w dans Po Kecamataw Watubangga (dans le cadre d’un programme de transmigration 
de plus de 3500 ha), & Sdawesi SeEatan dans %e #abaJpaten bwu ou encore dans les proVinCeS a 
l’est de G”ar&@e! comme Nusa Tenggara, les Mokuques ou Irian Jaya. 

BAAUBEAU J., f969. Ce cz3cz2oyer, G.-P. Par/s : K42iaonneove et Larose :X-304 p. 

WASAH, 1987. Prospek pengembangan ôudidaya coklat di Indonesia. In: Bulletin EkonomiBapindo, pp. 39-56. 

(16) Fin 1990, le giroflier était en Indonésie pour des terres vallon8es la principale alternative au cacaoyer. En septembre SO, son prix atteignaitjusqu’h plus de 
ô0 OOOroupiesdu kgn cequi powvaitlaisseresp&er(pour WI wndementmoyendeO,ô tonnes al’hectare), des revenus de6 millionsde roupieslhafan.8 lamhme 
époque, le kilo de cacao vahitau mieux 1 600 roupies, ce qui correspond B des revenus annuels moyens à hectare de moins de 3 millions de roupies. Depuis 
Ee gouvernement a accordé le monopole de l’achat du clou de girofle I un organisme : ie BPPC (organisme de soutien et de commercialisation du clou de girofle) 
qui n’a pas encore réussi à mettre au point SQR réseau d’achat et les murs se sont effondh. En septembre 1991, le paysan avait parfois du mal à vendre & 
3 500 roupieslkg malgré un prix officiel fixé B 7 050 roupies. 
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