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LES MOBILES DU TRAVAIL 

ITINÉRAIRES DE TRAVAILLEURS 
DE LA PETITE INDUSTRIE TEXTILE EN INDE DE L'OUEST 

Dans les théories du développement, l'industrialisation et l'urbanisation sont géné- 
ralement considérées comme des véhicules du processus de modernisation et de chan- 
gement social, mais leur contribution positive au développement national est sou- 
vent conditionnée par une répartition spatiale équilibrée. En Inde, oÙ la population 
est - et demeurera à moyen terme - à forte prédominance rurale', les villes de taille 
moyenne et petite, d e  par les liens privilégiés qu'elles entretiennent avec leur espace 
environnant, font l'objet d'une attention particulière dans les politiques industrielles 
et d'aménagement du territoire. Ainsi, depuis les années 70 surtout, ont été mis en 
œuvre des programmes de dispersion de l'urbanisation et de l'industrialisation (X4ohan 
1989 ; Nath 1986). L'enjeu ne se limite pas à la recherche d'une armature urbaine 
plus équilibrée, il vise également le développement rural et la transformation de l'agri- 
culture en vue du passage à une économie industrielle (Bose 1984). 

Dans cette perspective, mais en se  situant à u n  niveau micro-social, il est impor- 
tant d'évaluer le rôle du travail industriel dans ce processus de modernisation. Plus 
précisément, nous nous interrogeons sur le rôle du travail industriel comme moteur 
des mobilités ou, au contraire, comme instrument de renforcement des segmentations 
spatiales et sociales. Les recherches anthropologiques et sociologiques ont largement 
débattu cette question ; nous en proposons ici une approche démographique et éco- 
nomique. 

Cet article approfondit le rôle du travail industriel dans le cas d'une ville moyenne 
du Gujarat, Jetpur, qui illustre le développement d'un centre régional mono-indus- 
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tricl, fondé sur uiic activitd tr;iditionncllc. la [cinture ct I'imprcssion dc tcxtilcs. Uanx- 
lyse cst ciblfc sur Ics travaillcurs salariCs* dc ccttc industrie, et dilrircntcs Fornies dc 
mobilitf son( cnvisagics : gdographiquc. scctoricllc, prorcssionncllc ct sociale. 

Les doniifcs ulilisdcs sont issucs des observations que nous avons iiiciifcs à Jct- 
pur cl dans sa rdgioii entre ocrobrc 1987 CI novcinbrc 1989 dans IC cadrc d'une 
rcchcrchc plus largc sur la dynamiquc dcr villcs moyenna CI Ics proccssus migra- 
loircs cn lndci. Plusieurs types tl'cnquClcs ont Cié associfs : iinc cnquCtc alalishpc 
migr;itinii-cmploi portnn~ sur I 0  F/o des indnagcs dc I'agglomdration urbeinc cI de 
cinq villngcs ciivirnnn;ints. soit un fch;iiitillon tlc I 4  4 12 rdsirlcnts dont un wus- 
Ccli:intillon de 1764 tnwillctirs de I'industric tcxlilc (Dupont 198s) : une cnquSlc 
sur les ~I:iIilissciiiciits iiiduslricls iiu ilinyen d'intcrvicws appro~iiiiilics ;iiiprPs d'iin 
<chantillon de SO chefs d'ciitrcpriscs : un rcciieil de 64 hiogropliics toigrxciiircs et prn- 
rcssicinllcllcs rlc ll.;iv;~illcurs tlc I'induslric (Dupont 1989) ; tlcs CIitItiEIcs clualit;itivcs 
dans les localilCs d'origine des niigr;iiils ci1 ville, couvrant dix vill:lgcs et deux pctitcs 
villcsJ (Dupont & Lclikvrc 1990). 

I. LE D~~VELOPPEMENT INDUSTRIEL DE JETIJUR 
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iiiesures gouverneinentales de proniotion de lo petite industrie et d'incitation b ln 
déccntrxlisnlioii hors des zones mélropolit;iincs. 

A ses dfbuls cette industrie ii été promue par des entrepreneurs locaux de ciistc 
n'lrrrrri, pour lesquels Ia teiiiture et I'iiiipressioii clss tissus constituent une iictivitf arti- 
xinalc ;inccstrale. Les perspectives promcueuses de cctie industrie ont ensuite aitiré 
de noiiibmux cnrreprencurs. d'origine essenticllemcnt régionnle. et qui ii';ipp;inen:iienl 
piis iiécessiiireiiieiit b Ia coniiiiunaulé traditionnelle des iirtisans de cette branclie. 
l?iriiii les iioiivciiux venus se distinguent les / h r i ~ r ,  groupe de cits~cs ni:ircIi:iiitlcs, et 
les KmiDi, une ciistc traditionnelle d'ngriculteurs. Ces deriiicrs joui.reiit i i i i  r6le cruis- 
siiiit dans le dfveloppeincnt intluslricl de Jetpur. ci1 r6invcstiss:int dens I'induslric lex- 
tils les prolits ilégiigés [IC l'agriculture, grlcc :nix progrks de 1'irrig:ifion et b I 'cxicw 
sion dcs ciilwes comiiierci:iles diins 1;i région'. 

~ L'cxp:uision de I'iiidustris textile h Jetpur porte iiujourd'liui b près de 1200 le 
oombir il'étiiblissenients tl'iniprcssioii de siiris, tous app;irtcniint iiu sccieur de I:I petite 
indusirie". P;iriilli.leinent des aiclicrs et petils éiiiblisscnients sous-triiii:uits se sont 
iiiipl;iiiti.s : eiiviroii 250 I;ibriqu;iiit les stciicils pour iiiipriiiicrct wie ceiitiiiiic d';iutrcs 
;isstirant la lïiiitioii des stiris iniprimés. S'ajoute ;lussi une viriglaiiie de fitbriqucs de 
leilitiires et iiutres produits chiiniques ulilisfs dmis IC procédé d'iiiiprcssion. situfes 
dails I'aggloiiifr;itioii urbaine ou des villiiges proches. 

IMI'ACTSUR LA DYNAMIQUE D~MOGRAPIIIQUB 

L e  développement industriel de Jelpur s'est accompagné (l'une croissiince démo- 
?._l.;il'liiqiiei~ccélCrc:e. Lnvillcs'est xxrueile4,2% piiriinen moycniictle 1971 b 19x1 
(:iiinCes de rcceiiscniciit) CI de 5.8 'h par tin de 198 I 6 I9XS (aiinfe de I'cnqti13c 
i i ihige). Aujourd'hui la ville et ses %olles industrielles englobent égiilciiieiit un vil- 
hpe xljacciit, Nav:ig:idh. qui s'est tniisl'oriiié en biiiilieue inilustriclle i un I;UIX (le 
cniiss:uice rein:irclu:ihle (9,6 %I par ;in en iiioyciinc de I97 I h 1% I, et 17.2 'XJ piir :in 

dc 1')s I B 19SS). Jctpur et N;iv:ig:idli coiistitiieiit de hit une niCnie ;iggloiiiCriitioii 
iirlxiiiic" (loiil 1:) p~ipiiliitioii tot:ilc est esliiiiée :i ciiviroii I14 O00 hiibitiints dfbul 
I OSS"'. 

Ccue forte croissiiiice Iratluit une iininigrii~ion élevée. Les imiiiigronls" repré- 
xiifciil 44 % de I:i popitl;itioii urtxiiiic ; ils soiil pour I:I p l i p r i  iixlil's de I:i rfgion 
(87 % il'eiitre eux nCs dons IC Snur:islitra) et de zones rurales ( B O  YO). Par soli peu- 
plc~iicii~. Jclpur ;ippiiraÎl coiiiiiie tili celitre urbain prolbndfmsnt enriiciiié d:iiis son 

-, 

i 

I 
I 
I 

cspncc cIlviroIIIl;iIl~. 

I'RINCII'I\I.IIS CAl~ACTl?lW'rlQUlLS Illi Illilrll'LOI INL)USTI<II!L 

L'iiitlustric textile dynmisc toute I'Cconomie urbiiiiie ct coiilribue sigiiil'icative- 
iiiuiit 1 celle des c:iiiipagiics cnvironiiiintes. Le pro~cssu~ tle produc~ioii Clillit eliti$- 
rciiiciit ~ii;iiii~sI (cl: pliii~os I i 5). I'eiiiploi génCré piIr celte iiidustric est coiisidtrcihle. 
Le c:ipiicitC iiiiixiiiiuiii tl'ciiiploi est estiiiiée :I environ 40 000 par I'Associatioii indus- 
Iricllc de Jetpur (étiiblisseiiicnts sotis-tr:iil:iiils coinpris). Le secleur de I'iiiduslrie tcx- 
tile occupe 44 %des xcMs oyant un emploi et résident dans I'iiggloiiiération urbiiipct;. 
i l  prociuv Cg:ilcmcnt de nombreux emplois aux liebitniils des villiiges ;ilentour. 

Dniis celte petite industrie relev:iiit de I:I in:inul':rlurc, les triiviiillcurs sont essen- 
tiellement des ouvriers qui acquikrciit leurs qu:ililïcn~ions d:iiis les usines mSiiies, 
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Pnrnii I'cnscniblc des travailleurs de l'industrie icxiilc I IO~~-I I~ I~~~~.  5 I F/o (i111 cfrcc- 
lud uiic inigration de trwail proprcmcni dite. c'est-ti-dire un ddplaccnicnt dirccicincni 
provoqud per Ia pcrspcciivc des possibilitds d'cmploi orfcrtcs H Jcipur, ou I'ossurniicc 
d.un cniploi. Pour 44 % i l  s'agit d'une niigraiioii iiiduiic, c'csi-ti-dire corrcspondant 
B unc migration riimilinlc dans liiqucllc IC migr;int coiiccrnd a suivi IC III~UVCIIICII~ 

prnvnqud par son chef dc l'amillc. Quani aux 5 % rcs~ants, ils corrcspotidcni :I des 
migrations h I'iiiiiiaiivc des trwiillcurs conccrnCs, mais pourdcs raisniis nnn lides 1 
leur travail. 

Si I'm cxclui les iiiigcntiniis iiidiiiics pow consitldrcr I~II~~~~I~III~III ccllcs spnnt:i- 

iiiiiiiigr:iiitrns iiitliiiics I'niit Cid piir uiic migr;itioii de [r:ivail d'uii autre niciii~irc de la  
~~~ii i i l lc. du p51.c IC plus SOUV~III. ou cncorc d'un grand IrPrc. ci ~idqucmincii~ cc p;irciit 
trav:iillc lui  ;iussi dans I'indusiric icxlilc. 

I);ins IC cils dcs irwaillcurs iiidustricls dmi lii vciiiic :i J~I I I I I~  c(irrcspoiid :i uiic 
iiiigr~ition de ir;iv;iil iiu sciis sirict. l a  pcrspcctivc, oli Iliissuriiiicc. tl'uii cniploi ckiiis 
I'intlti~tric kxtilc cil Ciait IC vCriioblc ~Iitcrniiii~iiii, C~IIIIIIC IC ~ i i n ~ i t r c ~ i ~  Ics iiitcrvicws 
;ip[irofniidics iivcc 64 ir;iv:iillcurs. Tnus Ics Ir:iviiillcurs migr;ints sms cxcc~iiini~ 
;iviiiciii. :iv~iiii lcur xrivtc h Jcipur. c~iicntlu parlcrtlc son it~d~sirie icxiilc ci des dvcn- 
t u x l i t k  tl'cinplni d;iiis ce scctcur ; ccriains ev;!icnt mtnic cn'cciud uuc visiic lir&i- 

ii~igr;iiioii IIC s'clltciuc .jiiiiiiiis :i l':ivcuglciic. cllc rcliosc iiii coiiiriiirc siir les iiilirr- 
iii:iti~iiis rccucillics iiii pr&il;thlc i travers les i<scnnx tlc perenid. de c;istc. ou de natirs 
du ni6inc v i l l y  dC,ji Ciiiigrds cii ville. Pour les iiiiiiiigrmis ciiiployCs iict~icllciiiciit 
d;iiis I'iiiduslric icxtilc. cii rcglc qii:isi ;ihsoliic I'ciiirCc sur IC 1iiiircI16 c l i t  ir;iv:iil 1 Jci- 
lwr ii Ctd sytiotiyiiic d'cniric tliiiis celte intlusiric. Ces dill%rctits raits coiilirii~ciii IC 
pouvoir d'aiiriictioii nijgraioirc direct ci intldiiiiililc du ~ii;irchd du tr:iv:iil intlusiricl. 

Diiiic m:itiiCrc plus gCtidr:ilc. les lringr;ipliics tlcs ir;ivaillcurs rdvì9ciii plcincmcnl 
IC trmiil coiiinic iiioicur ilc Ia inobiliid gdogrqiliiquc aux diffdrciiics Ctqics tlc leur 
parcours iiiigr:iioirc : c'est I'absciicc dc pcrspcciivc dc triivail prolit;iblcqui leur :I h i t  
quilter I'agriculiurc e[ IC ~iioiiilc rural. CI Ia rcclicrchc (l'un ciiiploi qui les iiiiirc vers 
les villes. IA pcric tl'un ciiiploi. sa tlCtCrior;iiion brukilc ou/cl I'cspoir dc mcillcurcs 
oppnrtmiiids oni ddtcrniiiid leurs Ckipcs ultdricurcs. 

Les prnicls cles trav;iillcurs migr;iiits quiiiii R la tlurdc de leur sdjnur :i Jctpur et 
d'dvciitucllcs tnigralioiis ruiurcs ~Cnioigiic~it dg;ilcincni du liriiiiiit du iriivail, avec 
ciiiiiiiic Icilmotiv : << Tant (pc j'surai du Lrwiil :i Jctpur, jc rcslcrai : siiioli je piirii- 
rai 1, ; << Si je trouve uii iiicillcur tr:iviiil aillcurs.,ic Iiiirliriii >>. Uiiiccrtiiudc de /:I condi- 

je p;irtc. Ih i r  u11 nuvricr. cela iic bii mmic difrCrcncc de ir:iv:iillcr ici nu 18. >> 
Cciic ilisliniiihilitd pnur un ch:~iigciiiciir dc risitlcncc cil foiictioti des contliiioiis 

dii iii;ircht du irwiil est B rclicr B I'cxirtinc prdc;iriiC de I'ciiiploi rkiiis l'iiidusiric icx- 
tile de Jetpur. Uabsciicc (le sCcuritC tl'cmploi kivorisc cii particulier la mobilitC gen- 
graphique des ir:iv;iiIIcurs i~ni~iigr;~iis qui, co~itriiirc~iic~~~ :NIX inaiil's, II'UIIC piis d'at- 
tilcllc ;IIICCS~~;IIC CI ;Ifrcctivc ~;IIIS cciic ville. UIW rois tldr;iciiiCs de ICIW III~I~CII 
tl'origiiic. lcs trzivaillcurs doivcnt sn~~i~icttrc leiir uiobilitd spati;ilc BUX bcsiiiiis ilc 
~ii:iiii-tl'trcivrc du scciciir ilidustricl. :ifiii tlc saiishirc aix cxigciiccs de IcuI 
sllbhiSlilllCe. 

1-c priiii;it de I'dcriiioiiiiquc <lms Ics ~ l ~ c i s i o i i s  de migrer et dans Iccluiix des lieux 

tlccsl'. ICS t l l m  tic trtlvaii co~~cc~llc~~t illors o I z deces derllitres. cI1 oll~rc, 78 z (ics 

I;1hlc II .lct~lllr ;Ili11 dc ~llrlspcclcr piir cllx-tlltlllcs ICs ~lers~lceliVeS illltrlcs. I k  rail l a  

ticIll cruvritrc se r6sulllc di l l lS ccitc rdpmlsc : << I I  se peul qucjc rI%ic. i l  sc peul que 

de r~sidcilcc doil ll6~llllllnills ?tre rel;lti\~isd. si les cundilinlls dc l'clll~hi SOlll 
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RÉSUh4É 

Dans cet article, nous nous interrogeons sur le rôle du travail industriel comme moteur 
des mobilités ou, au contraire, comme instrument de renforcement des segmentations sociales. 
Le contexte de référence est l'industrie d'impression du textile dans une ville de taille moyenne 
du Gujarat, Jetpur, et Mude est fondée sur des enquêtes approfondies. 

Le travail industriel se révèle tout d'abord comme un déterminant majeur de la mobilité 
géographique et de la mobilité sectorielle ; dans certaines linlites bien définies il a pu être aussi 
l'agent d'une mobilité socio-professionnelle ascendante. I1 est également montré dans quelle 
mesure le partage du travail à l'usine favorise l'affaiblissen~ent des barrières communautaires 
et de caste. Mais, par ailleurs, les filières d'accès à l'emploi industriel encouragent la repro- 
duction des segmentations sociales traditionnelles tandis que les conditions de la mise au tra- 
vail engendrent de nou\~elles formes de cloisonnement et de discrimhation au sein du prolé- 
tariat industriel. 

ABSTRACT 
LABOUR ON THE MOVE 

ITINERARIES OF WORKERS OF Sh4ALL SCALE TEXTILE INDUSTRY IN WEST INDIA 

This paper investigates the role of industrial employment as a vehicle of mobility or, on 
the contrary, as an agent strengthening social segmentation. The context is the textile dyeing 
and printing industry in a middle-sized town of Gujarat, namely Jetpur. The study i s  based on 
in-depth surveys. 

Employment in industrial labour proves to be a major determinant of spatial mobility and 
inter-sector nlobility. Under certain specific conditions i t  has also been the vehicle of upward 
socio-economk mobility. Common work experience in the factory contributes to some extent 
to the weakening of communal and caste-based barriers. Yet, the modes of access to the in- 
dustrial sector reproduce and reinforce traditional social segmentation, while working condi- 
tions generate new forms of fragmentation and discrimination within the industrial working 
class. 
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