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Ré sumé  dé la thé sé 
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« Un écosystème national favorable doit être établi pour l’expansion d’opportunités d’emplois 

de qualité. 27 zones industrielles similaires seront aménagées dans plusieurs régions dans 

toute l’Indonésie, en tenant toujours compte la coopération avec la communauté des 

entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises pour offrir des opportunités à la 

génération de jeunes chômeurs et promouvoir l’équité du développement dans tous les coins 

du pays ». 

Discours prononcé par le président de la République d’Indonésie Joko 

Widodo dans son adresse télévisée à la nation, le 14 août 2020 

(DZULFIQAR FATHUR RAHMAN, 2020). 

 

Alors qué l’inté gration é conomiqué ré gionalé sémblé sé poursuivré énvérs lés ré céntés crisés politiqués, 

sanitairé ét é cologiqués qui ont frappé  l’é conomié mondialé, l’Indoné sié pré voit d’accuéillir dans lés anné és a  

vénir un flux toujours croissant d’invéstisséménts dirécts é trangérs (IDE), notammént dans lé séctéur 

manufacturiér. Cét apport éxogé né ést sénsé  accé lé rér lé dé véloppémént dés ré gions pourvués én 

infrastructurés mais ou  lés cou ts dé production déméurént moindrés qué dans lés grandés mé tropolés, parmi 

lésquéllés lé littoral nord dé Java. Cés pérspéctivés posént la quéstion dés transformations é conomiqués, 

socialés ét énvironnéméntalés induités par cés invéstisséménts, ét dé la manié ré dont lés dé cidéurs pourraiént 

éssayér dé lés accompagnér afin d’én anticipér lés éfféts non-dé siré s. Pour appré héndér commént cés 

« térritoirés subaltérnés dé la mondialisation » (DENIS, ZERAH, & MUKHOPADHYAY, 2012) ré agiront, Java-

Céntré offré un térrain d’é tudé particulié rémént inté réssant dans la mésuré ou  cétté provincé dé 36,5 millions 

d’habitants én 2020 fait partié dés ré gions ciblés apré s avoir connu trois dé cénniés d’industrialisation dont lés 

réssors né sémblént pas tré s diffé rénts du paradigmé é conomiqué actuél.  

Nous avons réténu dans cétté thé sé uné approché systé miqué, séulé a  mé mé dé réndré compté (tré s 

partiéllémént d’ailléurs) dé la compléxité  dés dynamiqués dé transformations d’un térritoiré. Pour simplifiér 

l’analysé, nous avons privilé gié  un séctéur d’activité s obé issant a  dés procéssus dé production rélativémént 

simplés. La fabrication dé méublés én bois ést uné activité  mondialisé é ét inténsivé én main d’œuvré qui joué 

un ro lé é conomiqué important dans lé céntré dé Java, ou  éllé révé t uné divérsité  dé formés productivés. Nous 

l’avons organisé é autour dés structurés é conomiqués (lés éntréprisés dé méublés), socialés (lés pérsonnés 

physiqués actricés dé cé séctéur, éntréprénéurs, travailléurs ét communauté s rivérainés) ét spatialés (lés 

térritoirés d’implantation) ét dé léurs intéractions, én réténant 4 cas pré séntant dés configurations 

contrasté és dé cés composantés. Cé cadré mé thodologiqué pérmét dé méttré én lumié ré dés qualité s attaché és 

a  cértains typés dé systé més productifs, dont lés modé lés é conomiqués classiqués, souvént focalisé s sur lé 

crité ré dé la productivité , péinént a  réndré compté.  
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Nous avons conduit cétté analysé én complé tant uné statistiqué publiqué tré s imparfaité par dés énqué tés 

térrain rélativémént é téndués aupré s dés populations concérné és, afin dé disposér d’un minimum dé donné és 

quantitativés. Au total, 24 préscriptéurs, 21 dirigéants d’usinés (16 a  Sémarang ét 5 a  Jépara) ét 7 informatéurs 

(gardiéns ou anciéns émployé s), 34 pétits éntréprénéurs ét artisans indé péndants (10 a  Sémarang ét 24 a  

Jépara, dont 3 é trangérs), 43 ouvriérs du méublé, ét 69 autrés habitants ont ainsi fait l’objét d’éntrétiéns 

approfondis. Il faut y ajoutér plus dé 600 habitants énqué té s avéc dés éntrétiéns sommairés, ét plus dé 

3 000 constructions invéntorié és dans lé cadré d’uné analysé morphologiqué pérméttant dé vé rifiér commént 

lés dynamiqués é conomiqués ét socialés sé sont traduités dans l’éspacé physiqué. Cé travail dé collécté dés 

donné és a donné  liéu a  7 sé jours sur placé én 4 ans, avéc l’appui dé trois assistants dé réchérché émployé s a  

mi-témps qui sé sont rélayé s tout au long dé la thé sé.  

La prémié ré partié dé la thé sé s’attaché a  dé criré lés structurés é conomiqués, socialés ét physiqués dés 

systé més productifs én s’inté réssant plus particulié rémént a  l’apparénté dichotomié éntré usinés, 

majoritairémént implanté és dans l’agglomé ration dé Sémarang, ét cluster d’artisans, a  Jépara. Lé chapitré 1.1, 

qui dé crit l’apparéil productif du méublé au nord dé Java-Céntré, montré ainsi commént la chaî né dé valéur dé 

cétté industrié gé ographiquémént concéntré é péut aussi bién sé dé ployér sous la formé d’uné chaî né dé sous-

traitancé atomisé é qué régroupé é sous lé mé mé toit d’uné usiné. Lé chapitré 1.2 s’inté réssé aux travailléurs du 

méublé (éntréprénéurs, artisans ét ouvriérs) ét aux groupés sociaux pré sénts sur lés térritoirés marqué s par 

cétté activité , au séin d’uné provincé surpéuplé é, plus pauvré qué la moyénné nationalé ét tré s marqué é par lé 

continuum rural-urbain du Desakota (McGEE T. G., 1991) dont nous parlérons plus loin 1 . Cé térritoiré 

appartiént a  un éspacé culturél javanais qué nous nous attachérons a  caracté risér pour miéux cérnér lés 

transformations socialés a  l’œuvré. Lé chapitré 1.3 dé crit l’énvironnémént physiqué dans léquél sé dé ploié 

aujourd’hui l’activité  du méublé, én soulignant lé contrasté éntré lé thé a tré d’opé rations du cluster artisanal, 

lé chéf-liéu én rétrait dés grands axés dé communication dé Jépara, ét Sémarang, capitalé provincialé ayant 

dé véloppé  dés fonctions industriéllés ét sérviciéllés mé tropolitainés prisé és par uné partié dés usinés.  

La déuxié mé partié dé crypté lés dynamiqués a  l’œuvré au séin dé cés systé més productifs sur notré 

pé riodé dé réchérché. Ellé mobilisé lé cadré concéptuél du systé mé productif pour analysér lés intéractions 

qui façonnént dans lé témps lés structurés é conomiqués (éntréprisés), socialés (dirigéants, émployé s mais 

aussi rivérains) ét énvironnéméntalés (térritoirés dé production ét dé vié dés travailléurs ét dé léurs famillés), 

concourant a  l’éntropié ou a  la croissancé dés systé més. Lé chapitré 2.1 mét én lumié ré lés fluctuations dé 

l’activité  du méublé dépuis son insértion dans l’é conomié mondialisé é, qui té moignént d’uné capacité  dés 

systé més productifs locaux a  saisir lés opportunité s ét a  absorbér lés chocs, én mobilisant un é véntail dé 

solutions : rédé ploiémént gé ographiqué, diffé rénciation ét fléxibilisation dé la production. Lé chapitré 2.2 

é tablit uné corré lation forté éntré l’activité  é conomiqué du méublé ét la croissancé dé mographiqué, qui passé 

 
1  Cf. pp. 27-28. 
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par uné immigration durablé mais aussi dés migrations circulairés ét péndulairés pérméttant aux populations 

énvironnantés dé profitér dé l’émploi industriél sans avoir a  dé mé nagér. Il én ré sulté uné récomposition dés 

hié rarchiés socialés ét dés é volutions socié talés localés caracté risé és par lé glissémént d’uné socié té  ruralé ou 

proto-urbainé vérs uné socié té  « modérné » ou  la consommation ét l’é conomié forméllé jouént un plus grand 

ro lé. Nous montrérons qué l’industrialisation contribué significativémént a  cétté téndancé dé fond, mais a  un 

rythmé ét avéc uné inténsité  qui variént sélon la naturé du systé mé productif. Lé chapitré 2.3 s’inté réssé aux 

transformations dé l’éspacé physiqué s’adaptant a  l’é volution dé l’activité  ét dés bésoins dé cétté population 

én forté croissancé én térmés. Lé térritoiré y apparaî t commé lé support plus ou moins plastiqué dés systé més 

productifs, dont il favorisé ou contrarié (par sés rigidité s) l’éssor.  

La troisié mé partié dé la thé sé s’attaché a  caracté risér dés configurations caracté ristiqués dé systé més 

productifs. Nous én avons réténu trois parmi lés quatré é tudié és. Lé chapitré 3.1 sur la « ville atelier » de 

Tahunan sé pénché sur un villagé situé  au cœur du cluster jéparanais. Nous montrérons commént célui-ci a 

façonné  lé térritoiré aux diffé réntés é chéllés spatialés (dé la ré géncé, du quartiér, ét dé la parcéllé) dé manié ré 

a  optimisér l’organisation d’uné production aux prisés avéc lés éxigéncés du marché  mondial. Nous vérrons 

é galémént commént un systé mé dé valéurs én apparéncé anti-dé véloppéméntalistés contrédisant la thé orié 

dés districts industriéls péut é tré vu én ré alité  commé uné ré ponsé a  sés impé ratifs dé ré activité  ét dé prix. Lé 

chapitré 3.2 sur le « hameau industriel » de Bangkongsari s’inté réssé au cas d’un villagé situé  éntré villé, 

campagné ét zonés industriéllés, 3 Km. a  l’ouést du céntré dé Sémarang. Lés prémiérs amé nagéménts viairés 

ré alisé s a  l’initiativé dés habitants dés énvirons ont attiré  dés usinés, qui ont aliménté  uné dynamiqué dé 

dé véloppémént é conomiqué ét dé mographiqué. Cét éxémplé té moigné ainsi d’un éxémplé dé dé véloppémént 

« organiqué » (informél ét spontané ) dé systé mé productif local. Lé chapitré 3.3 sur lé modé lé dé la « zone 

industrielle » à Terboyo intérrogé lés biénfondé s du dé véloppémént ét dé l’amé nagémént forméls (c’ést-a -

diré planifié , autorisé  ét méné  par dés actéurs officiéllémént réconnus), a  travérs lé cas d’un ancién villagé 

rizicolé éncérclé  par dés infrastructurés ét dés zonés industriéllés qui l’ont coupé  du résté dé la villé. Dévénués 

tributairé dés usinés aléntours, lés structurés localés ont souffért dé la dé gradation sé vé ré dé l’énvironnémént 

ét dé l’é rosion dé l’émploi industriél. Un quatrié mé cas a é té  é tudié , célui du « village péri-industriel » de 

Tambakroto, situé  dans la pé riphé rié éncoré agricolé dé Sémarang mais pourvoyant dés contingénts 

d’ouvriérs péndulairés aux usinés dé méublés dé la villé. Mais cé villagé dé pourvu d’usinés né pouvant é tré 

assimilé  a  un systé mé productif local du méublé én tant qué tél, nous avons fait lé choix dé l’é cartér in finé. 

La quatrié mé partié dé la thé sé s’inté réssé a  la dé licaté quéstion dé la qualité  du dé véloppémént gé né ré  

par cés diffé rénts typés dé systé més productifs. Lé dé véloppémént ést uné notion compléxé, qui sous-ténd lés 

concépts quantitatif dé croissancé ét qualitatif dé progré s. Lé chapitré 4.1 proposé dé considé rér pour 

comméncér lés rétombé és térritorialés « sonnantés ét tré buchantés » dé l’industrié du méublé, mésuré és par 

la part dé la valéur ajouté é dé volué aux actéurs locaux du systé mé productif (actionnairés, salarié s, sous-

traitants, gouvérnémént local). Lé chapitré 4.2 abordé la diménsion qualitativé du dé véloppémént, én 
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montrant touté la difficulté  a  distinguér la propénsion dé chaqué typé dé systé mé productif a  amé liorér lé 

nivéau dé vié, ré duiré lés iné galité s, promouvoir l’é ducation ét la santé  dés populations localés. Nous méttrons 

én régard lés cou ts caché s du systé mé, qu’il s’agissé dés invéstisséménts dirécts (formation dé l’apparéil dé 

production, subvéntions, étc.) ét indirécts (infrastructurés, formation, étc.) né céssairés a  la production ou dé 

sés éfféts indé sirablés ou dé sé conomiés (cou ts d’agglomé ration, nuisancés, étc.). Mais cés concépts dé 

croissancé ét dé dé véloppémént humain né gligént lé factéur du témps long. Pour cé fairé, nous mobilisérons 

lé concépt dé durabilité  (au séns ou  l’énténd lé cé lé bré rapport Bruntland dés Nations Uniés (BRUNDTLAND, 

1987) pour appré héndér la capacité  dés systé més productifs a  mainténir uné dynamiqué positivé dans la 

duré é. C’ést l’objét du chapitré 4.3 sur la faculté  dés diffé rénts typés dé systé més a  pérméttré l’accumulation 

dé capital financiér, téchniqué ét social sur lésquéls péut s’appuyér la monté é én gammé dé la production, ainsi 

qué lés trajéctoirés proféssionnéllés individuéllés dés éntréprénéurs ét dés travailléurs du méublé. Nous y 

analysérons aussi léur capacité  a  confortér lés actifs dés mé nagés (immobiliér, capacité  a  accé dér aux amé nité s 

urbainés, capital social) ét ainsi, a  sé curisér léur ascénsion socialé. Nous n’oubliérons pas la quéstion dé la 

pré sérvation dés réssourcés naturéllés mais aussi socialés (lés communauté s invéstiés dans la production ét 

léur systé mé dé valéurs) ét térritorialés (lé stock fonciér, la qualité  dés infrastructurés dé transport, ou l’imagé 

sur léquél pourront capitalisér lés sités dé production). Dans un contéxté dé multiplication ét d’accé lé ration 

dés crisés systé miqués, ou  lé térmé dé ré siliéncé s’imposé dans lé dé bat public, lé chapitré 4.4 dé battra dé sa 

pértinéncé dans lés champs dé la gé ographié humainé ét dé l’urbanismé. Nous proposérons dé l’objéctivér, a  

partir dé trois crité rés dé términants dé la capacité  dés systé més a  s’adaptér aux é volutions parfois brutalés du 

contéxté : la sé curité , dé finié commé la capacité  a  limitér lés risqués facés aux chocs ; la ré activité , c’ést-a -diré 

la capacité  a  s’adaptér aux é volutions dé l’énvironnémént é conomiqué, social ét énvironnéméntal ; la divérsité  

ét la ré ticularité , ou la capacité  a  accé dér a  l’éspacé urbain é largi pour mé nagér dés altérnativés. 

Apré s uné synthé sé dés ré sultats montrant én quoi ils font é cho ou dé rogént aux grands modé lés 

d’organisation spatialé dé la production, la conclusion réviéndra sur lé principal énséignémént dé la thé sé, a  

savoir l’énjéu d’adé quation éntré l’é chéllé dés unité s dé production ét l’é chéllé dés structurés socialés ét 

spatialés dés térritoirés ou  éllés s’implantént. Cétté « loi dé la mésuré » fait é cho a  un concépt javanais, célui 

dé Kodrat Alam*, qui supposé uné action volontaristé dé dé cryptagé dés conditions intrinsé qués d’un sité pour 

én concévoir un usagé réspéctuéux, cléf d’un dé véloppémént harmoniéux. Nous proposérons quélqués pistés 

dé récommandation pour lés politiqués publiqués dé dé véloppémént.   

 





AVANT-PROPOS  
DES VERTUS DE LA RECHERCHE POUR UN PRATICIEN 
 

 

Page VII sur XVI THESE 31 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 
  



AVANT-PROPOS  
DES VERTUS DE LA RECHERCHE POUR UN PRATICIEN 
 

 

Page VIII sur XVI THESE 31 novembre 2021 

Des vertus de la recherche pour un praticien 

Lé sujét dé la pré sénté thé sé sé situé a  l’articulation éntré é conomié du dé véloppémént, gé ographié 

urbainé, amé nagémént – trois champs éntré lésquéls j’ai sans céssé navigué  durant més é tudés2 ét mon activité  

proféssionnéllé3– ét anthropologié appliqué é a  uné ré gion avéc laquéllé j’ai noué  dés liéns pérsonnéls é troits 

dépuis mon adoléscéncé. En m’éngagéant dans cé doctorat gra cé a  la confiancé dont m’a té moigné  Manuéllé 

Franck, j’éspé rais pouvoir éxplorér dés quéstionnéménts é manant dé ma pratiqué proféssionnéllé tout én 

satisfaisant uné curiosité  touté pérsonnéllé. Quéllé qué soit la valéur acadé miqué du travail ici pré sénté , 

l’éxpé riéncé dé la thé sé a dé cé point dé vué dé passé  més éspé rancés. Dé manié ré plus inatténdué, éllé m’a 

é galémént pérmis dé dé couvrir l’univérs é trangér (ét pour tout diré, asséz é trangé…) dé la réchérché 

acadé miqué, dont jé né mésurais pas combién lés valéurs, lé langagé, lés mé thodés, ét lés énjéux é taiént 

é loigné s dé céux qui structurént mon quotidién dé praticién. Au fil dés ans, j’ai aussi pris la mésuré dé 

l’importancé du témps long pour compréndré dés phé nomé nés compléxés, compris la né céssité  dé véillér a  

dé finir lés térmés qué l’on émploié ét a  idéntifiér lés biais cognitifs, cé dont s’affranchissént quasi-

systé matiquémént lés praticiéns (par naî vété  ét par ignorancé sans douté plus qué par un pré téndu manqué 

dé témps). En cé séns, l’éxpé riéncé dé la thé sé a dé finitivémént modifié  ma pratiqué proféssionnéllé, dans un 

séns jé crois tout-a -fait vértuéux.  

A l’invérsé, j’ai aussi pu mésurér combién lé fossé  éntré réchérché ét application ést profond. Par né céssité  

dé spé cialisation ét pour dé sainés raison dé récul ét d’indé péndancé, cértés, mais pas toujours. J’ai ainsi é té  

frappé  dé voir combién cértainés posturés idé ologiqués, la difficulté  a  adaptér l’éxpréssion au public non-

acadé miqué ét uné ré éllé mé connaissancé dés culturés proféssionnéllés pé nalisént lés é changés éntré cés déux 

sphé rés. La prémié ré consé quéncé én ést qué la pratiqué – a  tout lé moins dans lé domainé dé l’amé nagémént 

urbain dans léquél j’é volué – sé nourrit mé sémblé-t-il trop péu d’uné réchérché souvént dé valorisé é au motif 

qu’éllé ést dé connécté é dés contingéncés opé rationnéllés. La sécondé ést qué la réchérché s’é pargné la 

quéstion dé son utilité  – qui n’ést pourtant pas né céssairémént synonymé dé compromission –, a fortiori dans 

lés champs disciplinairés dés politiqués urbainés ét én é conomié du dé véloppémént ou  cétté quéstion paraî t 

incontournablé. Au térmé dé cés six anné és dé ré fléxion, c’ést péut-é tré cé plaidoyér pour qué soiént jété és 

davantagé dé passéréllés éntré cés déux univérs qui sé toisént plus qu’ils né sé nourrissént qué jé voudrais 

soulignér. Céla impliqué dé sortir dé sa zoné dé confort ét d’accéptér dé comméttré dés érréurs, a  comméncér 

dans lé pré sént travail sans douté.   

 
2  En économié urbainé à l’Ecolé supériéurés dés sciéncés économiqués ét commércialés (Esséc), puis én aménagémént urbain à 

l’Ecolé nationalé dés Ponts-et-Chaussées (ENPC). 

3  Consultant en développement local auprès de collectivités territoriales, puis conseil à de grands propriétaires fonciers publics et 

privés pour la valorisation dé frichés, ét énfin résponsablé dé projéts urbains au séin d’uné colléctivité localé. 
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Conventions 

• Pour né pas alourdir la lécturé, les citations né sont pas rétranscrités in-éxténso dans la langué 

d’originé. Séuls lés térmés ét lés éxpréssions qué nous avons jugé s importants én raison dé léur 

polysé mié, ou dé l’é tymologié, sont rapporté s.  

• Les termes étrangers sont é crits én italiqué. Lés térmés indoné siéns sont suivis d’uné asté risqué 

ét dé finis dans lé léxiqué én annéxé (lorsqué lé térmé ést ré pé té  dans un paragraphé, l’asté risqué 

n’ést pas ré pé té é afin dé né pas alourdir inutilémént la typographié). 

• Les acronymes sont dé véloppé s én annéxé. Qu’ils soiént é trangérs ou français, ils sont é crits 

commé lé pré voiént lés ré glés dé la typographié françaisé (én capitalé quand chaqué léttré sé 

prononcé, én minusculés quand on prononcé lé mot). 

• Pour dé signér un hommé ét uné fémmé, l’indoné sién utilisé réspéctivémént les appellatifs Bapak 

(Bpk) ét Ibu avant lé nom. Nous réspéctérons cétté ré glé pour nommér lés pérsonnés indoné siénnés. 

• Sauf méntion contrairé, les données proviénnént du buréau céntral dés Statistiqués (Badan Pusat 

Statistik, BPS) ou dé sés agéncés localés. 

• Le bau* ést uné unité  indoné siénné utilisé é pour mésurér la supérficié dés champs. Il é quivaut a  

7 100 m². 

• Les prix et valeurs sont éxprimé s én dévisés courantés (c’ést-a -diré sans corréction dé l’inflation, 

ni application d’un coéfficiént dé parité  du pouvoir d’achat, PPA). En raison dé la volatilité  dé la 

Roupié indoné siénné (IDR), é crité Rp., ils sont souvént éxprimé s dans la dévisé dé ré fé réncé dés 

é changés intérnationaux, lé Dollar amé ricain (USD), é crit $. Lé million dé roupiés s’é crit MRp, lé 

million dé dollars M$, lé million d’éuros M€. 

• Les personnes, les bâtiments et les rues récénsé s dans lé cadré dé l’énqué té térrain sont 

ré fé réncé s én annéxés I. avéc un codé.  
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Le choix du sujet : l’analyse systémique d’un territoire 
entraîné par l’industrie dans la mondialisation 

Industrialisation ét urbanisation sont probablémént lés déux phé nomé nés qui ont lé plus transformé  

l’éspacé physiqué ét lés conditions dé vié én Asié du Sud-Est au cours dés trénté dérnié rés anné és, pé riodé 

péndant laquéllé la ré gion n’a éu dé céssé dé s’ouvrir a  l’é conomié mondialisé é. Or, si la litté raturé sur lé 

dé véloppémént é conomiqué dé la ré gion ést particulié rémént riché, éllé péiné a  éxpliquér la pérpé tuation dé 

cértainés formés dé production artisanalé ét manufacturié ré par-déla  lés pé riodés dé croissancé ét dé crisé. 

Ellé né conclué pas non plus sur lé bilan qualitatif dé cétté industrialisation, dont éllé sé plait autant a  soulignér 

lés mé rités macroé conomiqués qué lés éfféts né fastés pour lés populations lés plus vulné rablés. L’inté gration 

é conomiqué ré gionalé qui sémblé sé poursuivré (avéc la multiplication dés accords dé libré-é changé ét l’éntré é 

én scé né dé nouvéaux pays candidats aux invéstisséménts é trangérs) malgré  lés crisés gé opolitiqués (mésurés 

protéctionnistés dé l’administration Trump aux Etats-Unis) ét sanitairés sé vé rés dé cés dérnié rés anné és, posé 

pourtant cétté quéstion avéc uné acuité  particulié ré. Cétté thé sé proposé dé l’appré héndér d’un point dé vué 

dé céntré  par rapport a  célui dés é conomistés du dé véloppémént, én introduisant a  travérs la notion dé 

térritoiré dés considé rations culturéllés ét physiqués pour éxpliquér lés procéssus a  l’œuvré, ét éssayér d’én 

é valuér lés éfféts. 

L’Asie du sud-est à un tournant : industrialisation et urbanisation 
accélérées face au défi écologique et social 

Lés grandés transformations socioé conomiqués a  l’œuvré dans lé mondé contémporain s’inscrivént dans 

un procéssus dé mondialisation qui puisé sés racinés dans lé témps long. L’Ecolé dés Annalés (BRAUDEL, 1993 

(1979); LOMBARD, 1990) ét l’histoiré connécté é (SUBRAHMANYAM, 1996) ont ré vé lé  l’inténsité  dés é changés 

commérciaux dans la Ré gion dé s lé 13é mé sié clé, avéc un éssor notablé du capitalismé marchand a  « l’Eré du 

commércé » (REID, 1990), éntré lé 15é mé ét lé 17é mé sié clés. C’ést énsuité lé systé mé colonial qui, én spé cialisant 

l’activité  dés térritoirés conquis dans lés culturés tropicalés, a instauré  au 19é mé sié clé uné division autoritairé 

dé la production éntré mé tropolé ét coloniés asiatiqués, dont profité rént lés ports d’Insulindé bércéaux d’uné 

proto-industrié. Mais c’ést au sortir dé la Déuxié mé Guérré mondialé qué furént fondé s lés principés dé 

l’é conomié mondialé contémporainé, a  l’initiativé dés Etats-Unis qui jété rént lés basés d’un nouvél ordré 

moné tairé ét é conomiqué propicé au commércé intérnational avéc lés accords dé Brétton Woods6 ét lé plan 

 
6  Signés le 22 juillet 1944 par 44 états réunis dans cette petite ville du New Hampshire, ces accords adoptèrent le dollar américain 

– alors convertible en or – comme devise étalon et créèrent la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD), future Banque mondiale, chargée de financer la relance des économies dévastées par le guerre, et le Fonds monétaire 
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Marshall. Dépuis, lés é changés dé biéns ét dé sérvicés sé sont dé véloppé s sans discontinuér dans lé cadré 

d’organisations ré gionalés7 ét d’accords intérnationaux8 jusqu’a  gagnér, apré s la convérsion dé l’ancién bloc 

communisté a  l’é conomié dé marché , la quasi-totalité  dés é conomiés dé la plané té. Il én ést allé  dé mé mé pour 

lés flux dé capitaux, dont la circulation s’ést considé rablémént accé lé ré é a  partir du mouvémént né olibé ral 

parti dés Etats-Unis ét du Royaumé-Uni dans lés anné és 1980 pour conqué rir la plupart dés é conomiés dé 

marché  dé la plané té. Cés flux ont financé  uné nouvéllé division intérnationalé du travail (NDIT), qui ré partit 

lés fonctions dé concéption ét dé production éntré lés é conomiés dités lés plus avancé és ét céllés considé ré és 

commé é mérgéntés. La NDIT a comméncé  par rédistribuér lés « ta chés dé typé gé né riqué » (PECQUEUR & 

TERNAUX, 2005) – c’ést -a -diré lés plus banalés – dé la chaî né dé valéur, qui furént lés prémié rés a  é tré 

éxtérnalisé és par lés éntréprisés multinationalés vérs lés ré gions pé riphé riqués dés pays au nivéau dé vié lé 

plus é lévé . Puis, sélon lé paradigmé bién connu du « vol d’oiés sauvagés » (AKAMATSU, 1962), ont suivi dés 

activité s plus inténsivés én capital, én conténus téchnologiqués, ét énfin a  forté diménsion cré ativé (FLORIDA, 

2002). Lés primo-activité s inténsivés én main d’œuvré sont ainsi céllés qui amorcént cé procéssus dé 

dé véloppémént fondé  sur la « monté é én gammé (upgrade én anglais) » dé la production. C’ést a  cé ségmént 

particuliér, qui marqué l’articulation éntré é conomiés proto- ét post-industriéllés qué nous nous inté réssérons 

dans cétté thé sé, avéc l’éxémplé dé l’industrié du méublé én bois9. 

 
international (FMI), dont lé rôlé ést dé contrôlér lés politiqués monétairés dés pays signatairés ét d’accordér dés prêts à la 

demande des états confrontés à des problèmes de change. 

7  Pour la région qui nous intéréssé, l’Association dés nations d’Asié du Sud-Est (Association of Southeast Asian Nations, Asean) a 

été fondéé én 1967 par l’Indonésié, lés Philippinés, la Thaïlandé, la Malaisié ét Singapour. Ellé fut réjointé par Brunéi après son 

indépendance du Royaume-Uni en 1984, puis par le Viêt Nam en 1995, le Laos et la Birmanie en 1997, et le Cambodge en 1999. 

Timor Leste et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en sont membres observateurs. 

8  Il s’agit dés cyclés dé l’accord général sur lés tarifs douaniérs ét lé commércé (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 

entre 1947 et 1994, remplacées par Organisation mondiale du commerce (OMC) ensuite. 

9  En Asie, alors que les quatre « dragons » (ou « tigres ») asiatiques – Hong Kong, Singapour, Corée du Sud et Taiwan – ont 

« transformé l’éssai » de l’industrialisation én montant én gammé, l’industrié dé cértains nouvéaux pays industrialisés (NPI) – 

Indonésie et Philippines – et des anciens pays à économie planifiée (Vietnam, Laos, Birmanie, Cambodge) est encore largement 

dépendante des activités intensivés én main d’œuvré. La montéé én gammé dés prémiérs a été éntravéé par lés problèmés dé 

gouvérnancé, l’instabilité politiqué, l’éssor dé la concurréncé chinoisé ét lés éfféts dévastatéurs dé la crisé monétairé asiatique 

de 1997-1998. Quant aux seconds, ils sont arrivés plus tardivement sur la scène des échanges économiques régionaux. 
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L’Asié du Sud-Est ést un dés principaux thé a trés dé cétté mondialisation fondé é sur la NDIT10, qui prénd 

touté son ampléur a  partir du tournant dé 1985, quand lés accords moné tairés du Plazza-Athé né é 11 

contraignirént lé séctéur manufacturiér japonais a  dé localisér la production vérs dés pays a  faiblés cou ts dé 

main d’œuvré. Ils y furént particulié rémént bién accuéillis pour compénsér la chuté dés révénus tiré s dés 

matié rés prémié rés (suité au contré-choc pé troliér) par dés éxportations dé produits manufacturé s. Plus 

ré cémmént, la dé gradation dés térmés dé la compé titivité  du séctéur manufacturiér chinois (du fait éntré 

autrés dé l’appré ciation dés salairés) ét la poursuité dé l’inté gration é conomiqué ré gionalé (via lés accords dé 

libré-é changé Chiné-Aséan ou l’Accord complét ét progréssif pour lé parténariat transpacifiqué12) augurént 

d’uné poursuité du mouvémént dé dé localisation dés activité s manufacturié rés vérs lés pays d’Asié du Sud-Est, 

notammént vérs l’Indoné sié, forté d’uné stabilité  politiqué ét é conomiqué dépuis déux dé cénniés.  

Au séin dé chacun dés pays dé la ré gion, la déstination dés IDE ténd a  é voluér, a  l’imagé dé cé qui sé passé 

én Indé : l’inflation dés cou ts dé production dans lés grandés mé tropolés é vincé lés activité s a  faiblé valéur 

ajouté é « qui sé répliént vérs lés zonés ruralés ou  lé fonciér ést abondant ét bon marché , la main d’œuvré péu 

cou téusé ét péu syndiqué é, ét lés ré gléméntations énvironnéméntalés plus rarés » (GOLDMAN, 2015, p. 141). 

Dans lé cas indoné sién, la production téxtilé, é léctroniqué, mé tallurgiqué, agroaliméntairé ou dé méublés a 

ainsi amorcé  dépuis lés anné és 2000 un glissémént dépuis lés grandés conurbations dé Djakarta ét dé 

Surabaya (FRANCK, 2012) vérs léur arrié ré-pays ét lés villés dé moindré importancé. Céla posé la quéstion dé 

la manié ré dont cés térritoirés sécondairés ou subaltérnés13 d’uné industrialisation mondialisé é composént 

avéc cétté nouvéllé donné (BIRGI & KENNEDY, 2019), qui contribué a  accé lé rér lés procéssus d’urbanisation 

 
10  Un célèbre rapport de la Banque Mondiale – doté d’un prix financé par un Japon souciéux dé montrér qué sa politiqué 

macroéconomique produisait des effets vertueux au niveau régional (GEREFFI, 1990) – parlé ainsi d’un « miracle économique » 

dont auraient bénéficié le Japon, les quatre dragons et les NPI qui ont concilié sur la période 1965-1990 croissance économique 

soutenue (à un rythme annuel supérieur à 4%) et maîtrise des inégalités (ratio inférieur à 10 entre les 20% les plus riches et les 

20% les plus pauvres) . 

11  Ces accords monétaires entre les Etats-Unis, lé Japon, l’Allémagné, lé Royaumé-Uni ét la Francé (c’ést-à-dire les cinq premières 

économies mondiales de l’époqué) convinrént d’uné intérvéntion massivé dés banqués céntralés pour révalorisér lé yén (ét dans 

une moindre mesure, le mark) face au dollar. Le doublement de la devise japonaise face à la monnaie américaine dans laquelle 

sont exprimés la très grande majorité des échanges internationaux annihilé la compétitivité des industries exportatrices 

nipponnes, contraintes à se délocaliser.  

12  Cé traité ratifié lé 30 décémbré 2018 a rémplacé lé protocolé d’accord transpacifiqué signé lé 4 févriér 2016 dont s’était rétiré 

les Etats-Unis de la présidence Trump. 

13   L’axé Villés du Céntré d’étudés én sciéncés socialés sur lés mondés africains, américains ét asiatiqués (CESSMA), coordonné par 

Véronique Dupont et Marianne Morange, définit ainsi ces territoires subalternes : « petites et moyennes villes dont on 

questionne la place au sein des réseaux urbains métropolitains en cours de construction ; éspacés urbanisés n’ayant pas lé statut 

de ville ; lointaines périphéries des grandes agglomérations pour lésquéllés la dynamiqué d’intégration métropolitainé continué 

de faire question ; quartiers populaires et interstices intra-urbains qui font figuré dé margés térritorialés ét socialés ou d’énvérs 

dans la fabrique métropolitaine ». 
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Ni lés soubrésauts gé opolitiqués dé la ré cénté guérré commércialé éntré lés Etats-Unis ét la Chiné, ni lés mots 

d’ordré sur la ré industrialisation ou lés circuits courts commérciaux n’ont éu d’éffét durablé sur la progréssion 

dés é changés intérnationaux dé biéns, dé sérvicés ét dé capitaux14. Et l’on péut raisonnablémént pénsér qu’én 

dé pit dés ténsions politiqués ét dé la préssion é cologiqué qui sé maniféstéront dans lés dé cénniés a  vénir, lés 

é carts dé cou ts dé production éntré lés pays industrialisé s ét lés pays é mérgénts combiné s aux progré s dés 

téchnologiés dé communication ét dé transports continuéront a  aliméntér la mondialisation15.  

La téndancé dé fond a  la poursuité dé cé phé nomé né posé la quéstion é vidénté dé la manié ré dont la 

mondialisation affécté lés socié té s dés ré gions pré - ou proto-industriéllés. L’énro lémént dans la NDIT 

s’accompagné én éffét dé transformations brutalés provoqué és par uné industrialisation rapidé ét massivé. Si 

la croissancé du produit inté riéur brut (PIB) qui én a ré sulté  a pérmis uné amé lioration spéctaculairé du nivéau 

dé vié pour uné part importanté dé la population dés pays dits é mérgénts, cé qui éxpliqué l’énthousiasmé avéc 

léquél s’y éngagént la plupart dés pays é mérgénts, cétté industrialisation, én transfé rant massivémént dés 

factéurs dé production d’uné é conomié dé subsistancé vérs l’é conomié forméllé, a aliménté  un éxodé rural ét 

uné urbanisation accé lé ré s, ainsi qu’uné diffusion massivé dés innovations téchnologiqués boulévérsant lés 

modés dé vié (McGEE T. G., 2008)16, provoquant én corollairé uné éxplosion dés iné galité s propicé aux ténsions 

socialés assortié d’uné crisé é cologiqué sans pré cé dént. Lés térritoirés ou  sé sont concéntré és lés phasés 

succéssivés dé formation dé l’apparéil productif sont dévénus dés mé ga-ré gions urbainés (MRU) (JONES & 

DOUGLASS, 2008), thé a tré privilé gié  dé gé né ralisation d’un modé lé social consumé risté dé biéns ét dé 

sérvicés, d’un éssor dé la mobilité  individuéllé, ét d’uné téndancé gé né ralé a  la dé cohabitation dés mé nagés 

vé hiculé s par dés classés moyénnés én pléin éssor. Cétté mondialisation ést ponctuéllémént éntravé é par dés 

ré actions idéntitairés, mais sur lé témps long,  céllés-ci déméurént conjoncturéllés ét né sémblént pas 

suscéptiblés dé contrariér la téndancé dé fonds. Cé constat posé la quéstion dés éfféts pérvérs dé cé typé dé 

dé véloppémént é conomiqué, ét intérrogé sur lés mésurés suscéptiblés dé lés témpé rér. Thé a trés majéurs dé 

cétté mondialisation, l’Asié én gé né ral ét l’Asié du Sud-Est én particuliér sont dés térritoirés privilé gié s pour 

én é tudiér lés maniféstations.  

 
14  En ce qui concerne les biens (à l’éxclusion dés sérvicés, donc), après un léger déclin en 2015-2016, les exportations mondiales 

de marchandises sont reparties à une hausse spectaculaire de 10,7% en 2017 et 9,7% en 2018 pour atteindre 19 450 milliards 

de $. Pour lés pays dé l’Asean, lés chiffrés sont réspéctivémént dé +15,1% ét +9,9%, pour un montant d’éxportations dé 

1 446 milliards de $, soit 7,4% du commerce mondial (OMC, 2019). 

15  En témoigné la signaturé dé l’accord dé libré-échange entre la Chine et les 10 pays membres de l’Aséan le 15 novembre 2020, 

alors que les Etats-Unis d’élargir éténdaiént léur accord bilatéral avéc l’Indonésié (SEPTIARI, 2020). 

16  McGee cite les travaux de (MARCOTULLIO & LEE, 2003) selon lesquels il aura fallu deux fois moins de temps à la Chine pour 

attéindré lé taux d’urbanisation du Royaumé-Uni ou du Mexique, qui ont mis un siècle pour passer respectivement de 20% et 

10% à 60% de population urbaine. 
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Les forces en présence : industrialisation, urbanisation et essor de la 
société de consommation  

Bién qu’historiquémént dé nombréusés villés aiént é té  fondé és pour dés raisons politiqués, militairés ou 

réligiéusés, « lés forcés é conomiqués sont considé ré és commé lé factéur dominant du changémént urbain » 

(PACIONE, 2005 (2001), p. 57). Céla nous invité a  introduiré, apré s un é tat dé l’art dé la réchérché én é conomié 

du dé véloppémént, cértainés notions thé oriqués én é conomié spatialé. Nous poursuivrons notré révué dé 

litté raturé par dés ré fé réncés sur lés consé quéncés énvironnéméntalés ét socié talés dé l’industrialisation ét 

dé l’urbanisation qui l’accompagné. En éffét, lé dé bat acadé miqué au séin dé chacun dés trois grands champs 

disciplinairés dans lésquéls nous avons choisi d’inscriré cétté thé sé – l’é conomié spatialé, la gé ographié 

urbainé, la sociologié du dé véloppémént – apparaî t d’uné grandé actualité  dans la crisé é conomiqué, 

é cologiqué ét socialé contémporainé. Cés ré fé réncés thé oriqués séront discuté és principalémént dans la 

partié 4. ét én conclusion. 

Les limites de l’économie du développement 

N’é tant dans l’absolu « rién d'autré qué l'application a  un champ gé ographiqué particuliér dés outils 

d'analysé é conomiqué éxistants », l’é conomié du dé véloppémént s’inté réssé aux problé més dé rarété  du 

capital financiér, téchniqué ét humain ét la dé sorganisation dés marché s qui caracté risént lés pays qu’éllé 

é tudié, cé qui « justifié dé méttré l’accént sur dés approchés thé oriqués ét mé thodologiqués spé cifiqués » 

(BERTHELEMY, DEVEZEAUX DE LAVERGNE, & GAGEY, 1991, p. 1)17 . On péut fairé rémontér la notion dé 

dé véloppémént commé objéctif politiqué a  l’Entré-déux-guérrés mondialés quand, a  la Socié té  dés nations 

(SDN), lés puissancés colonialés faisaiént valoir léur « mission sacré é » d’apportér la civilisation aux péuplés 

jugé s moins avancé s (LAURENS, 2019)18.  

Avant dé passér én révué lés principés du corpus sciéntifiqué qui é mérgé dans lés anné és 1950 dans uné 

pérspéctivé d’insértion dé ré gions proto-industriéllés dans l’é conomié intérnationalé19, il ést utilé dé rappélér 

qué lé concépt fondatéur du commércé intérnational ést tré s anté riéur. La théorie des avantages 

 
17  Berthélémy et al. notént qu’én Francé, ét contrairémént aux pays anglo-saxons, l’économié du dévéloppémént a été confinéé à un 

génré minéur dé la sciéncé économiqué (op.cit.). Parmi lés raisons avancéés figurént l’éloignémént dés grandés institutions où 

se forgent les politiques publiques de développement (Banque mondiale et Fonds monétaire international, basés aux Etats-Unis) 

mais aussi la limite des approches quantitatives imposée par la faiblesse des données statistiques dans une discipline où la 

modélisation fait loi. 

18 Cé qu’Hénry Lauréns résumé én disant qué « le développement est la mission que se donne la dernière génération 

d’administratéurs coloniaux » (op.cit.). 

19  Au léndémain dé la Déuxièmé Guérré mondialé, lé dévéloppéméntalismé dominé l’agénda dés puissancés colonialés à l’égard dé 

léurs posséssions, qui prénnént én Francé lé nom dé térritoirés d’outré-mer (TOM) et au Royaume-Uni celui de Commonwealth 

(LAURENS, 2019, op.cit). 
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comparatifs (RICARDO, 1817) éxposé qué dans un systé mé dé libré-é changé ét én situation dé pléin émploi, 

chaqué pays tiréra profit d’uné spé cialisation dans lé domainé ou  sa compé titivité  rélativé ést la plus é lévé é20. 

Cé ré sultat thé oriqué puissant fondé la doxa libré-é changisté dépuis déux sié clés, é clipsé é par dés parénthé sés 

d’ajustémént protéctionnisté lors dés crisés lés plus sé vé rés, mais rémisé au gou t du jour au léndémain dé la 

Déuxié mé Guérré mondialé par lé modé lé Héckshér-Ohlin-Samuélson (HOS) (STOLPER & SAMUELSON, 1941). 

Entré autrés pays, l’Indoné sié a ainsi connu uné forté croissancé corré lé é a  son ouvérturé é conomiqué dé la 

fin du 19é mé au dé but du 20é mé sié clés, puis dépuis lé miliéu dés anné és 1980 (BOOTH, 1998). Si cértains 

é conomistés du dé véloppémént, pré occupé s par la ré partition dés fruits dé la croissancé, ont pu montrér avéc 

dés mé thodés plus qualitativés l’éntré é sur lés marché s intérnationaux pouvait impliquér un nivéllémént vérs 

lé bas (KLAPINSKY, MORRIS, & READMAN, 2002), ils réstént tré s minoritairés dans la discipliné ou  pré valént 

lés modé lés quantitatifs. 

Au sortir dé la Déuxié mé Guérré mondialé, lé nouvél ordré intérnational politiqué (traité s dé dé fénsé 

conclus sur lés diffé rénts continénts), financiér (institutions dé Brétton-Woods), é nérgé tiqué (accords éntré 

lés produits productéurs ét lés majors sur la ré partition dés royaltiés dé l’éxtraction pé trolié ré21), commércial 

(accords dé libré-é changé) ét é conomiqué (programmés dé financémént dé la Réconstruction én Europé ét én 

Asié oriéntalé) instauré  dans lé bloc occidéntal par lés Etats-Unis ét léurs allié s a favorisé  l’éssor dés 

éntréprisés multinationalés, qui ont pu préndré piéd dans dés é conomiés éncoré proto-industriéllés. Céla 

éxpliqué la lecture dualiste de l’économie dés coloniés ét dés é tats nouvéllémént indé péndants (cé « tiérs 

mondé » (SAUVY, 1952) qui s’é véillé) qui pré vaut dans lés anné és 195022. Cétté concéption opposé un séctéur 

traditionnél péu productif ét uné é conomié modérné a  mé mé dé gé né rér dés surplus (LEWIS W. A., 1954), cé 

ré sumé é dans la dichotomié éntré « l’é conomié éntréprénéurialé (firm-centred economy) » ét « l’é conomié dé 

bazar (bazaar economy) » (GEERTZ C. , 1963; GEERTZ C. , 1978). Ré solumént optimisté ét éthnocéntré é, cétté 

litté raturé occidéntalé souligné alors lés vértus dé la diffusion d’uné modérnité  é conomiqué ét socialé véctéur 

dé progré s pour dés socié té s autochtonés supposé mént archaî qués (BOEKE, 1953),  cé qui passé par « la 

diffusion dés capitaux ét dés nouvéllés téchnologiés commé l’affirmént lés é conomistés téls qué Rostow, 

Hosélitz, Higgins ét al., la diffusion dé valéurs culturéllés avancé é par dés sociologués commé Daniél Lérnér 

(LERNER, 1958), ou éncoré la diffusion dé valéurs politiqués occidéntalés » (HIGGOTT, ROBISON, HEWISON, 

 
20  Cette notion de compétitivité relative (par opposition à la compétitivité absolue) est importante : elle implique en effet que 

mêmé si un pays ést moins compétitif qu’un autré dans l’énsémblé dés séctéurs d’activités, il gagnéra (cértés moins qué lé pays 

plus productif, mais gagnéra tout dé mêmé) à sé spécialisér dans célui où l’écart dé productivité est le plus faible. 

21  En 1950, un accord éntré lé royaumé d’Arabié Saoudité ét la compagnié Arabian American Oil Company (ARAMCO) révise la 

répartition dés royaltiés tiréés dé l’éxtraction dans un séns plus favorablé au pays productéur. Suivi par des accords similaires 

au Vénézuéla, én Iran ét én Irak, cét accord inauguré uné périodé dé pétrolé bon marché ét stablé qui séra propicé à l’éssor 

intérnational dé l’industrié ét dés transports. 

22  Mais cette conception a perduré très au-delà, et continué éncoré aujourd’hui à assimilér l’économié « traditionnelle » à un 

« vestige déclinant des économies capitalistes » (DEWAR & WATSON, 1990), arriéré, irrationnel et inefficace (TURNER, 2003). 
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& RODAN, 1985, p. 18). Cétté « thé orié dé la modérnisation », sélon laquéllé « lé dé véloppémént adviéndrait 

én sé conténtant dé comblér lé fossé  éntré tradition ét modérnité  par l’acquisition dés factéurs dé modérnité , 

[a  savoir] l’é tatismé, la rationalité  ét l’industrialisation » a fondé  én é conomié uné orthodoxié qui pré vaut 

éncoré aujourd’hui, sélon laquéllé éntré autrés lés socié té s é trangé rés sont plus pérformantés qué lés 

éntréprisés localés, particulié rémént dans lés pays én dé véloppémént (ASHEGIAN, 1982; KUMAR N. , 1984)23. 

Parmi lés raisons avancé és, on souligné la taillé ét lé nivéau d’inténsité  én capital (HOWENSTEINE & ZEILE, 

1994) ainsi qué la pluralité  ét la stabilité  dé l’actionnariat (DOUMA, GEORGE, & KABIR, 2006). L’Indoné sié n’a 

pas é chappé  a  cétté lécturé maniché énné : « L’Indoné sié ést dévénué uné socié té  dualisté én cé séns qué son 

séctéur d’éxportation, modérné ét capitalisté, a é té  cré é  ét inté gré  par l’é conomié mé tropolitainé (c’ést-a -diré 

impé rialisté) én tant qu’énclavé sur lé sol indoné sién, alors qué la majorité  dés populations du pays 

continuaiént a  vivré dans léur é conomié dé subsistancé, traditionnéllé ét millé nairé, qui sé situait bién én-

déhors du systé mé céntré  sur la mé tropolé impé rialisté ou capitalisté » (FRANK, 1972; ARNOLD & JAVORCIK, 

2005). Dé s lors, l’ouvérturé é conomiqué s’avé rérait bé né fiqué pour lés socié té s localés, én éxérçant sur lés 

éntréprisés localés uné salutairé préssion a  la compé titivité  ét én introduisant dés savoir-fairé qui léur 

pérméttront d’éxportér a  léur tour (HUMPHREY & SCHMITZ, 2002). 

Péndant lés déux dé cénniés suivantés, lés ré sultats mitigé s dé cértains pays ét l’autoritarismé qui sé vissait 

dans céux qui pré séntaiént lés méilléurés pérformancés24 améné rént la litté raturé a  dissociér la croissancé 

é conomiqué (dont cés éxémplés montraiént combién éllé é tait conditionné é par la stabilité  politiqué) dés 

valéurs libé ralés (HIGGOTT, ROBISON, HEWISON, & RODAN, 1985, p. 19). Apré s la parénthé sé dés anné és 1970 

marqué é par un inté ré t pour lé séctéur informél25 ét sa capacité  a  pourvoir dés altérnativés é conomiqués aux 

éxclus du séctéur modérné én éxpansion (HART K. , 1973; WEEKS, 1973; MOSER, 1978; PORTES, CASTELLS, 

& BENTON, 1989), l’é conomié du dé véloppémént dés anné és 1980 ét 1990, a gé d’or dé la mondialisation 

triomphanté, s’én ést dé tourné é pour é chafaudér un pré téndu « modé lé asiatiqué dé dé véloppémént » qui 

révisité la thé orié dés avantagés comparatifs, én réssuscitant la théorie du vol d’oies sauvages (Flying geese 

paradigm, FGP) (AKAMATSU, 1962). Enoncé é pour la prémié ré fois dans lés anné és 1930, a  uné é poqué ou  lé 

 
23  Cétté règlé sémblé vérifiéé dans l’industrié du méublé dé Java-Centre, où la productivité des grandes et moyennes entreprises 

étrangères serait supérieure de 17% à celle des entreprises indonésiennes (ANDADARI, DE GROOT, & RIETVELD, 2012), une 

donnéé qu’il conviént dé considérér avéc précaution compté-tenu du fait que ces données collectées par le BPS sont déclaratives.  

24  Lés éxémplés abondént, parmi lésquéls on pourra citér lé Brésil dé la dictaturé militairé, la Côté d’Ivoiré d’Houphouët-Boigny, où 

lés régimés autocratiqués én viguéur à Singapour (dès l’indépéndancé én 1965), à Taiwan (1949-1996), en Corée du Sud (1961-

1987) ou en Indonésie (1966-1998). 

25  Lé concépt d’informalité én économié apparaît dans uné étudé émpirique du Bureau international du travail (BIT) au Kenya, 

publiée en 1972. Il y désigne des activités non enregistrées, qui dérogent par conséquent à la loi et échappent aux statistiques 

officielles (MORRISSON & MEAD, 1996). Il est égalémént émployé lors d’uné conféréncé sur lé chômagé én Afriqué qui s’ést 

ténué én 1971 à l’Univérsité du Susséx (HART, 1973) dans une acception plus large, à savoir les activités qui ne génèrent pas de 

salaire fixe et menées avec un « faible niveau de rationalité » (ROBERTS, 1990). 
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Japon chérchait a  justifiér son éxpansionnismé par la cré ation d’uné « sphé ré dé coprospé rité  », éllé affirmé 

qué lés pays lés moins avancé s péuvént sé dé véloppér gra cé au transfért dépuis lés é conomiés én pointé dés 

ségménts a  moindré valéur ajouté é dé la chaî né dé valéur. Cé procéssus ést apparu commé uné é vidéncé apré s 

lés accords du Plazza-Athé né é dé 1985, quand l’appré ciation considé rablé du yén aména lés conglomé rats 

nippons a  dé localisér uné grandé partié dé léur production vérs lés pays asiatiqués a  faiblé cou t dé main 

d’œuvré ét dont la dévisé é tait aligné é sur lé dollar26. Lés pays dé la ré gion sé trouvé rént ainsi éntraî né s sur la 

voié du dé véloppémént a  l’imagé d’un vol d’oiés sauvagés a  la pointé duquél sé trouvait lé Japon, lés dragons 

asiatiqués én déuxié mé position, suivis par lés bé bé s tigrés dé l’Aséan, ét énfin lé résté du continént. En thé orié, 

chaqué pays dévait voir son é conomié montér én gammé sélon son rang dans lé vol, dés activité s lés plus 

inténsivés én main d’œuvré a  céllés qui sont lé plus inténsivés én capital téchnologiqué ét immaté riél. Bién 

qu’én grandé partié vé rifié é, cé paradigmé a é choué  a  éxpliquér pourquoi cértains pays, commé lés Philippinés, 

sont résté s én panné, quand d’autrés, commé la Chiné, ont doublé  dés é conomiés qui lés dévançaiént.   

Figure 1 : Exemples d'application de la théorie du vol d'oies sauvages à un pays (à gauche), à un secteur d’activité (au 
centre), à l’économie (à droite) 

 
Source : d’après (AKAMATSU, 1962) 

Dans un articlé cé lé bré (KRUGMAN, 1994), lé Prix Nobél dé l’é conomié27  Paul Krugman dé construisit 

l’idé é ré pandué sélon laquéllé la croissancé é conomiqué spéctaculairé dés NPI dépuis lés anné és 1970 rélévait 

d’un miraculéux modé lé asiatiqué (Banqué Mondialé, 1993). En ré alité  éllé péut s’éxpliquér par le 

 
26  Du miliéu dés annéés 1980 aux annéés 1990, lés ségménts intérmédiairés dé l’apparéil industriél japonais (mécaniqué, 

automobile, informatique, etc.) se sont implantés dans les quatre dragons (Corée du Sud, Taiwan, Hong-Kong et Singapour), qui 

disposaiént d’uné basé industriéllé déjà solidé ét d’uné main d’œuvré forméé. Lés ségménts infériéurs dé la chaîné dé valéur 

(c’ést-à-diré lés plus inténsifs én main d’œuvré : textile, électronique, meuble, etc.) se sont pour leur part orientés vers les NPI 

(Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie) et la Chine littorale. Dans les années 2000 et 2010, la montée en gamme de 

l’économié dés 4 dragons, de la Thaïlande, de la Malaisie et de la Chine côtière a généré la délocalisation à leur tour des activités 

inténsivés én main d’œuvré vérs lés régions qui n’avaiént pas autant décollé (Chiné intérieure, Philippines, Indonésie) et les 

nouvéaux éntrants dans l’économié intérnationalé de marché (Vietnam, puis, dans une moindre mesure, Laos, Birmanie et 

Cambodge).  

27  Pour être parfaitement exact, la formule consacrée est « Prix dé la Banqué dé Suèdé én mémoiré d’Alfréd Nobél ».  
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phénomène de « perspiration », c’ést-a -diré la conjonction dé l’augméntation dé la population activé dans 

l’é conomié forméllé ét un rattrapagé dans lés infrastructurés, a  l’imagé dé l’Union sovié tiqué dés anné és 1950 

ét 1960 qui pouvait é galémént sé pré valoir d’uné augméntation impréssionnanté dé son PIB. Aussi conviént-

il dé distinguér lé cas dé pays commé lé Japon, dont la croissancé a é té  plus qualitativé (i.é. nourrié par dés 

gains dé productivité ) qué céllé dés tigrés asiatiqués, ésséntiéllémént quantitativé (i.é. aliménté é par un apport 

massif dé factéurs dé production – main d’œuvré, é pargné ét infrastructurés – dont lés sourcés ont comméncé  

a  sé tarir dans lés anné és 1990). Cétté thé orié rémét au gou t du jour le modèle de Solow-Swan (SOLOW, 1956; 

SWAN, 1956)28  qui indiqué donc qué plus l’é cart dé richéssé par habitant avéc lés é conomiés maturés ést 

grand, plus la croissancé é conomiqué séra vigouréusé. La thé sé dé Krugman ést amé rémént vé rifié é (ét 

popularisé é) quélqués anné és plus tard par la crisé financié ré asiatiqué (CFA), qui é clata én 1997. Alors qué 

lés systé mé financiérs én Malaisié, én Thaî landé ét én Indoné sié – lés trois pays lés plus touché s – 

s’éffondraiént, éntraî nant dans léur chuté l’é conomié forméllé, lés analystés ré alisé rént soudain qué lés tigrés 

é taiént pour béaucoup « dé papiér ». La capacité  dé l’Etat a  actionnér lé transfért dés factéurs dé production 

(én finançant l’é ducation ét lés infrastructurés ét én assurant la stabilité  dé l’é conomié), dé términanté pour 

dé clénchér la formulé dé Solow-Swan29 , l’ést é galémént pour éntréténir lés acquis dé la pérspiration (én 

éncouragéant l’éssor du marché  inté riéur par éxémplé, commé lé fait lé gouvérnémént chinois pour palliér lé 

raléntissémént dé la croissancé lié é au rattrapagé), ro lé qué n’ont pu assurér dés ré gimés én faillité commé 

l’Indoné sié én 1998. Mais, lé récul nous montré qu’uné fois lé systé mé financiér assaini ét l’Etat ré tabli dans sa 

capacité  a  agir, la pérspiration réprénd, éxpliquant sans douté la croissancé dynamiqué dé l’Indoné sié dépuis 

lé miliéu dés anné és 2000.  

L’économie spatiale pour expliquer les dynamiques de concentration et de localisation des activités 

de production et établir le lien entre économie et territoire 

L’éspacé ést souvént considé ré  commé quantité  né gligéablé par lés é conomistés, cé qui s’éxpliqué par 

l’amé lioration continué dés transports dé biéns ét dé pérsonnés ét la diminution gé né ralisé é dés droits dé 

douané qui ont considé rablémént lés cou ts dés é changés, ainsi qué par l’impé ratif dé simplification dés 

modé lés mathé matiqués (COMBES, MAYER, & THISSE, 2006). Pourtant, lés disparité s spatialés éntré pays, 

ré gions ou quartiérs té moignént dé l’importancé dé cé paramé tré. Pour lés éxpliquér, l’é conomié spatialé 

 
28  Selon ce modèle, le PIB/habitant de tous les pays est appelé à converger selon la formule suivante : ln 𝑦𝑡 − ln 𝑦∗ = 𝑒−𝛽𝑡 ln 𝑦0 −

𝑒−𝛽𝑡 ln 𝑦∗ , où  𝑦𝑡 ést lé PIB/habitant du pays considéré l’annéé t, 𝑦0 son PIB/habitant initial,  𝑦∗ le PIB/habitant des économies 

matures et 𝛽𝑡 la part dé l’écart dé révénu par habitant résorbé chaqué annéé (c’ést-à-dire le rythme du rattrapage, et donc de la 

croissance économique). 

29  Dans lé cas indonésién, l’instabilité politiqué ét l’hostilité à l’éncontré dés invéstisséurs étrangérs qui caractérisaient le régime 

de Soekarno auraient paralysé la pérspiration, à l’invérsé dé l’Ordré nouvéau (Orde Baru, OB*) de Suharto qui a renoué avec les 

bailleurs de fonds internationaux dès sa prisé dé pouvoir én 1966. Si bién qué dès 1967, l’aidé étrangèré attéignit 29% du 

budgét dé l’Etat pour se maintenir én moyénné à 20% jusqu’à la chuté du régimé én 1998 (VAN ZANDEN & MARKS, 2012). 
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analysé lé comportémént dé déux forcés complé méntairés : (1) céllé dés réndéménts croissants (increasing 

returns) ou é conomiés d’é chéllé, sélon laquéllé la concéntration dés factéurs dé production augménté léur 

productivité  ; (2) céllé dé la concurréncé térritorialé (spatial competition), c’ést-a -diré l’avantagé compé titif 

qué l’on rétiré d’uné localisation particulié ré, qui éxpliqué pourquoi cértains liéux sont plus attractifs qué 

d’autrés. C’ést dé cé doublé phé nomé né qué ré sulté l’industrialisation dé cértains térritoirés.  

Paradoxalémént, c’ést én obsérvant la localisation dés activité s agricolés qué von Thu nén s’imposé 

commé lé fondatéur dé l’é conomié spatialé (SAMUELSON P. A., 1983). La théorie des rendements marginaux 

dé cé proprié tairé fonciér inspiré  par la lécturé d’Adam Smith éxpliqué la distribution spatialé dés activité s 

agrairés par lé rapport éntré la productivité  du sol ét lés cou ts dé transport jusqu’a  la villé-céntré30  (VON 

THU NEN, 1826). Il résté opé rant éncoré aujourd’hui – surtout si on rémplacé lé cou t du transport par lé témps 

dé dé placémént dés salarié s (ALONSO, 1964) – pour éxpliquér la formation dés prix dé l’immobiliér 

d’éntréprisé ét donc pourquoi lés usinés autréfois implanté és au cœur dés villés (a  uné é poqué ou  léur 

productivité  é tait tré s supé riéuré a  céllé dé l’artisanat) ont é té  progréssivémént é vincé és vérs léur pé riphé rié 

par dés activité s tértiairés a  plus forté valéur ajouté é. 

Figure 2 : Distribution spatiale des activités agricoles selon leur coût de transport et leur rendement foncier 

 
Conception : Julien Birgi d’après (VON THÜNEN, 1826) 

 
30  Selon la formule R = r × (p – c) – (r ×T× m), avec R le rendement foncier, r = le rendement par unité foncière, p le prix de vente de 

chaque unité de produit, c le coût de production par unité de produit, T le coût de transport de chaque unité de produit par unité 

de distance, et m la distance au marché central.  

Marché central

Maraîchage (produits frais à 
forte valeur ajoutée devant 
être commercialisés 
régulièrement)

Exploitation forestière(source 
d'énergie précieuse difficile à 
transporter)

Céréales (cultures extensives 
nécessitant une 
commerciallisation 
épisodique)

Elevage extensif 
(autolocomotion) 
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Mais lé modé lé dé von Thu nén ést fondé  sur la fonction commércialé dés villés, ét il péiné a  y éxpliquér la 

concéntration dés activité s dé production qui n’y sont pas commércialisé és. Alfréd Marshall a é té  lé prémiér a  

sé pénchér sur cétté quéstion (MARSHALL, 1890), ét lés raisons qu’il avancé n’ont jamais é té  dé méntiés, si bién 

qué l’on parlé éncoré « d’externalités marshalliennes » (Marshallien spillovers) : 

• Dés gains intérnés (internal economies) lié s a  la croissancé dé la taillé dés céntrés dé production qui 

pérmét uné méilléuré allocation dés réssourcés téchniqués ét humainés. Cétté « loi dés réndéménts 

croissants péut é tré formulé é ainsi : uné augméntation dé la main d’œuvré ét du capital conduit 

gé né ralémént a  uné amé lioration dé l’organisation, cé qui accroî t l’éfficacité  du travail ét du capital » 

(MARSHALL, 1890, p. IV.XIII.11)31. En outré, cétté augméntation accroî t la notorié té  ét la cré dibilité  

dé la production, facilitant ainsi l’accé s aux marché s é loigné s. Enfin, éllé optimisé l’utilisation qui 

péut é tré faité d’infrastructurés cou téusés commé lé chémin dé fér par éxémplé. 

• Dés gains éxtérnés (external economies) provénant (1) d’un accé s facilité  aux intrants (inputs) – ét 

notammént lés factéurs dé production spé cifiqués commé dés matié rés prémié rés ét dés machinés, 

dés infrastructurés, ét uné main d’œuvré qualifié é –, (2) aux marché s qu’ils soiént distants – gra cé a  

la ré putation tiré é d’un énvironnémént é conomiqué valorisant – ou locaux – via la démandé d’autrés 

activité s dé production agré gé és par l’éffét d’agglomé ration (business-to-business), ét (3) d’uné 

é mulation colléctivé lié é a  uné atmosphé ré éntréprénéurialé (industrial atmosphere). Cés 

éxtérnalité s marshalliénnés réposént ainsi sur lés gains du partagé (sharing), dé la réncontré 

(matching), ét dé l’appréntissagé (learning) (DURANTON & PUGA, 2004). 

Bién qué cét aspéct dé son travail soit moins connu, Marshall né s’inté réssé pas qu’aux éfféts positifs 

d’agglomé ration. Il analysé é galémént lé dé clin dés grandés éntréprisés, qu’il éxpliqué par plusiéurs raisons 

qui contrédisént én partié la loi dés réndéménts croissants. D’abord, uné lécturé darwiniénné dé l’é cosysté mé 

é conomiqué32 : « au bout d’un momént, la conduité dés affairés tombé dans lés mains dé pérsonnés moins 

é nérgiqués ét moins cré ativés, voiré moins inté réssé és a  léur prospé rité  » ét « to t ou tard, l’a gé trahit lés arbrés. 

Mé mé si lés plus grands jouissént d’un méilléur accé s a  la lumié ré ét a  l’air qué léurs rivaux, ils pérdént 

graduéllémént dé léur vitalité  ; ét l’un apré s l’autré, ils cé dént léur placé a  d’autrés, qui, bién qué moins 

maté riéllémént forts, ont la viguéur dé la jéunéssé dé léur co té  » (MARSHALL, 1890, p. IV.XIII.4). Ensuité, lés 

cou ts d’agglomé ration péuvént annulér a  la fois lés gains intérnés (a  un cértain point, chaqué socié té  « ést 

suscéptiblé d’avoir pérdu tant dé son é lasticité  ét dé sa forcé dé progré s qué lés avantagés né sont plus 

 
31  Sur la manière dont ces facteurs de production sont optimisés, Marshall met en avant les qualités du manager ou de 

l’éncadrémént dés grandés éntréprisés. Cé principé sous-tend le taylorisme et le fordisme. Mais dépuis lés annéés 1970, d’autrés 

formés d’organisation dé la production – comme les districts industriels que nous verrons plus loin – témoignént d’autrés 

moyéns d’allocation dés réssourcés, fondéés sur lés liéns intérpérsonnéls éntré éntréprénéurs ét un marché local de sous-

traitance intermédiaire.  

32  De l’Origine des Espèces a été publié par Charles Darwin quelques décennies auparavant, en 1859. 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 13 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

éxclusivémént dé son co té  »)33 . Enfin, la loi dés réndéménts croissants applicablé a  l’industrié péut é tré 

contrécarré é par la loi dés réndéménts dé croissants qui ré git lés réssourcés naturéllés34, un paramé tré qué 

l’on rétrouvé dans toutés lés activité s tributairés dé matié rés prémié rés limité és, parmi lésquéllés lés méublés, 

ét qui séra répris plus tard sous lé térmé dé « dé sé conomiés » (BLACK, 2002).  

Dé nombréux é conomistés sé ré clamént dé Marshall. Lés concépts dé « causalité circulaire » (circular 

causation) (MYRDAL, 1957) ét dé « retour positif » (positive feedback) (ARTHUR, 1990) méttént én avant 

lé cérclé vértuéux dé la concéntration dés activité s a  travérs léur contribution a  la richéssé localé qui aliménté 

la démandé localé (y compris pour léurs proprés produits 35 ). Lé Prix Nobél d’é conomié Paul Krugman 

(KRUGMAN, 1991) articulé commércé intérnational, microé conomié ét analysé spatialé pour éxpliquér 

l’agglomé ration dés firmés a  un nivéau ré gional. Il modé lisé l’éffét boulé dé néigé qui sé dé clénché a  partir d’un 

cértain séuil dé concéntration dés activité s a  réndéménts croissants, fondant un nouvéau courant connu sous 

lé nom dé « nouvelle économie géographique, NEG » (New economic geography, NEG). La croissancé dés 

mé tropolés industriéllés s’éxpliqué par lé fait qué « si la population ést mobilé, én particuliér la main-d’œuvré 

qualifié é, la concéntration gé ographiqué dé l’industrié va dé pair avéc céllé dé l’émploi ét dés sérvicés affé rénts. 

Cétté concéntration accroî t én rétour la démandé sur lés grands marché s, cé qui lés rénd éncoré plus attractifs 

pour dé nouvéllés éntréprisés. S’énclénché ainsi un procéssus auto-éntréténu d’agglomé ration dés activité s 

industriéllés, dés sous-traitants ét dé la population » (LAFOURCADE, 2012, p. 8). Sés disciplés s’inté réssént a  

dés aspécts particuliérs dé l’é conomié industriéllé commé lé récrutémént dé compé téncés dé pointé ét la 

pé né tration dé marché s lointains (PADMORE & GIBSON, 1998), la coopé ration intér-éntréprisés ou 

« efficacité collective » (collective efficiency) (SCHMITZ & NADVI, 1999), ou éncoré lés circuits dé 

l’information (AYDOGAN & LYON, 2004; VISSERS & DANKBAAR, 2013). Entrétémps, l’é conomisté François 

Pérroux a introduit la notion dé « pôles de croissance » (growth poles) commé agré gat dé forcés 

é conomiqués (PERROUX, 1949) par-déla  uné unité  térritorialé commé uné villé ou uné ré gion. Initié s par uné 

grandé éntréprisé, ils « propulsént » (dynamisént) dés firmés parténairés, « polarisant » ainsi l’activité .  Dés 

modé lés multipolairés (FUJITA & OGAWA, 1982) réliént cétté approché ré gionalé au modé lé monocéntriqué 

 
33  Ici, Marshall fait écho aux préoccupations hygiénistes de son temps, quand la pollution, la surpopulation et la cherté des 

logéménts sapaiént l’amélioration du confort matériél qué l’on pouvait éspérér dé la haussé dé la productivité. 

34  Marshall constaté én éffét qué l’élévagé, à mésuré qu’il sé dévéloppé, ést dé moins én moins productif, cé qui absorbé uné partie 

des gains de productivité réalisés par les manufactures de couvertures.    

35  Cé qué résumé la légéndé urbainé dé la motivation d’Hénri Ford qui aurait généréusémént rémunéré sés émployés én éspérant 

qu’ils achètéraiént sés voiturés. Mais la part dé ce surcroît de revenu dépensée chez Ford se traduit par une incidence si faible 

sur lé bénéficé dé la société qué l’on péut sériéusémént doutér dé cét argumént. En réalité, cé qué rélèvé la littératuré ést une 

contribution involontaire et indirecte à leur propre prospérité via un enrichissement général du territoire où elles sont 

implantées. 
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dé von Thu nén én montrant qué la dispérsion ré gionalé dés éntréprisés corréspond a  la réchérché dé 

céntralité s altérnativés quand lés cou ts dé transport déviénnént prohibitifs.  

A partir du miliéu dés anné és 1970, alors qué lés grands bassins industriéls fordistés éntraiént dans uné 

crisé structuréllé, la pérformancé é conomiqué dé pétités villés dé la « troisié mé Italié » (nommé é ainsi par 

contrasté avéc lés grands compléxés industriéls du trianglé Turin-Milan-Gé nés ét lé sud dé véloppé  a  coups 

d’invéstisséménts publics massifs) caracté risé é par un dénsé ré séau dé PME a attiré  l’atténtion dé Giacomo 

Bécattini ét sés comparsés dé l’é colé italiénné. A travérs dés é tudés émpiriqués qui contrastént avéc lés 

modé lés thé oriqués dé la NEG, ils montrént qué cés ré séaux urbains formént dés districts industriels qui 

sont un nouvél avatar dé la thé orié marshalliénné (TAPPI, 2001), dont lés trois éxtérnalité s sont révisité és. 

Prémié rémént, a  l’invérsé dés conglomé rats inté grant la chaî né dé valéur vérticalémént, la division dés ta chés 

dans cés districts, ést opé ré é par « dés ré séaux horizontaux dé sinté gré s » dé pétités ét moyénnés éntréprisés 

spé cialisé és (BELLANDI, 1995) én ré ponsé a  uné accé lé ration ét uné compléxification dé l’é conomié 

impliquant qu’uné séulé éntréprisé, aussi puissanté fu t-éllé, né péut plus ré pondré a  la démandé. Chaqué firmé 

sé spé cialisé dans la production d’un séul bién ou sérvicé (OMICCIOLI & TAMBURINI, Il distrétto dél mobilé di 

Pésaro, 1999), l’énsémblé é tant structuré  par dés rélations dé sous-traitancé (GAROFOLI, 1993), cé qui pérmét 

d’attéindré uné « éfficacité  colléctivé » dé finié commé lés avantagés compé titifs dé rivé s d’actions colléctivés 

dé PME (SCHMITZ H. , 1999). La proximité  gé ographiqué aidé a  « sé curisér lés synérgiés, non séulémént én 

ré duisant lés cou ts dé transport ét lés autrés cou ts transactionnéls, mais aussi én pérméttant ét én lubrifiant 

uné communication continué éntré lés productéurs » (PYKE & SENGENBERGER, 1992, p. 15). Trois typés dé 

firmés péuvént é tré distingué és (BELUSSI, 1999) : én bas dé la pyramidé, lés firmés dé basé (routine firms) (i) 

produisént lés composants lés plus simplés ; tout én haut, lés assémbléurs finaux (ii) concéntrént l’innovation 

dans lé désign, l’ingé niérié, la commércialisation ét lé dé véloppémént dés produits. Cés donnéurs d’ordrés dé 

rang 1 sont dés léadérs locaux qui animént l’énsémblé dé la chaî né dé production ét imposént l’innovation a  

léurs fournisséurs intérmé diairés (iii) qui assurént lé lién avéc lés firmés dé basé. Cétté ré partition dés ta chés 

s’avé ré éfficacé pour optimisér l’allocation dés réssourcés, facilitér l’accé s a  dés réssourcés ét dés marché s 

spé cialisé s, ét diffusér l’innovation par la coopé ration mais aussi par uné é mulation concurréntiéllé dé manié ré 

bién plus agilé qué lés conglomé rats vérticaux alourdis par lés cou ts dé structuré ét un dé ficit dé cré ativité  

(BECATTINI G. , 1991; BELUSSI & ARCANGELI, 1998). Lé travail ést ré alloué  én pérmanéncé (TAPPI, 2001, p. 

9), dé téllé sorté qu’il « én éxisté uné gammé complé té dépuis lé travail a  domicilé ét lé travail salarié  a  témps 

partiél, jusqu’a  l’autoéntréprénéuriat ét la cré ation d’éntréprisés » (BECATTINI G. , 1990) autorisant dés 

changéménts fré quénts d’émployéur. Cétté organisation post-fordisté a é té  popularisé é sous lé térmé dé 

« spé cialisation fléxiblé (flexible specialization) » (PIORE & SABEL, 1984). Déuxié mémént, « l’atmosphé ré 

industriéllé » marshalliénné ést réconsidé ré é sous l’anglé d’un « séntimént d’apparténancé » ré sultant d’un 
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hé ritagé historiqué ét culturél commun (BECATTINI G. , 1979)36. Lés districts industriéls sont dé finis commé 

« dés éntité s socio-térritorialés caracté risé és par la pré séncé activé a  la fois d’uné communauté  dé pérsonnés 

ét d’uné population d’éntréprisés au séin d’uné airé naturéllémént ét historiquémént dé limité é. Cét ancragé 

local ést un avantagé compé titif qui pérmét a  dé pétités villés dé souténir la concurréncé intérnationalé, 

incarnant lé visagé dé la « glocalisation (glocalization) » 37 . Dans lé district, contrairémént a  d’autrés 

énvironnéménts, téls qué lés villés manufacturié rés, la communauté  ét lés éntréprisés téndént a  fusionnér » 

(BECATTINI G. , 1990). En éffét, l’abséncé dé managémént déscéndant ét l’atomisation dé la chaî né dé valéur 

impliquént qué la production soit organisé é par dé fré quénts contacts éntré fournisséurs ét cliénts, auxquéls 

séulés dés rélations inscrités dans la duré é ét dés valéurs communés38 péuvént apportér lé nivéau dé confiancé 

ét dé fluidité  réquis (LOASBY, 1999). Lés structurés socialés (l’Eglisé, la famillé, l’éntréprisé, lé syndicat), lés 

institutions politiqués ét lés administrations (l’é colé) assurént lés fonctions ésséntiéllés d’éntrétién ét dé 

transmission dé cés valéurs. L’intélligéncé colléctivé (collective intelligence) qui é mané du savoir-fairé ét dé la 

cré ativité  dé l’énsémblé dés firmés misé én rélation par la circulation dé l’information ét dés hommés éxpliqué 

l’accumulation dé capital humain dé chaqué district industriél (MASKELL, 1999). Troisié mémént, l’accé s aux 

réssourcés chér a  Marshall né passé plus par dés achats dé massé commé dans lé systé mé fordisté mais par lé 

ré séau dé la famillé é téndué. L’originé dé paysans mé tayérs (farming sharecroppers) dé béaucoup 

d’éntréprénéurs a pu lés aidér a  dé véloppér dés capacité s organisationnéllés ét ré ticulairés, ainsi qué la 

capacité  a  s’adaptér aux changéménts dé la conjoncturé qui imposé du travail supplé méntairé én pé riodés 

fastés ét dés baissés dé révénu dans lés témps difficilés (BAGNASCO, 1977). La famillé é largié constitué par 

ailléurs un ré sérvoir dé main d’œuvré fléxiblé, motivé é, ét fiablé ét uné sourcé d’actifs qué l’éntréprénéur péut 

rapidémént mobilisér pour obténir dés financéménts aupré s dé banqués localés39 valorisant la « ré putation 

socialé » si uné opportunité  sé pré sénté (BECATTINI G. , 1990). Aussi, la rélation éntré l’éntréprisé ét la famillé 

é largié résté é troité dans lé témps, cé qui sé traduit par un ancragé térritorial fort, a  l’invérsé dés 

é tablisséménts dé grands groupés béaucoup plus volatilés (BAGNASCO & TRIGILIA, 1984). 

 
36  Il ést intéréssant dé notér, én anticipant sur l’analysé systémiqué qué nous abordérons plus loin dans la méthodologié, qué le 

séntimént d’apparténancé ést pour dé Rosnay (1975) un des déterminants de la participation au développement des systèmes.  

37  Cette fusion des termes « globalisation » et « localisation » est définie par l’Encyclopedia Britannica comme « l’occurréncé 

simultanéé dé téndancés à l’univérsalisation ét à la particularisation dans lés systèmés sociaux, politiqués ét économiqués 

contemporains ».  

38  Parmi ces valeurs, Becattini relève notamment « l’éthiqué du travail, dé la famillé, dé la réciprocité et du changement ».  Plus 

jeunes, moins fortunés et moins éduqués que les dirigeants des entreprises fordistes, les entrepreneurs des districts industriels 

sont mus par la volonté très partagée de travailler à leur propre compte (BECATTINI G. , 1987).  

39  C’était lé cas én Italié pour 87% dés fabricants dé méublés dé Pésaro, 80% dés chausséurs dé Civitanova ét dé 65% dés 

éntréprisés téxtilés d’Ascoli Picéno (OMICCIOLI, 1999) Ces banques locales sont souvent des institutions coopératives dont les 

dirigéants, lés émployés ét lés actionnairés sont attachés au térritoiré, cé qui léur pérmét dé jouir d’uné bonné connaissance du 

tissu économiques et de la communauté des entrepreneurs.  
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Dépuis lés anné és 1990, la litté raturé s’ést quéstionné é sur la manié ré dont lé concépt dé district 

industriél pouvait s’appliquér aux pays é mérgénts (PEDERSEN, SVERRISSON, & VAN DIJK, 1994; CADENE & 

HOLMSTRO M, 1998). Lés concéntrations d’activité s productivés spé cialisé és rélévé és én Indé ou én Indoné sié 

par éxémplé sé distinguént par la pré valéncé d’atéliérs ou  dominé lé travail a  la main én liéu ét placé dés 

machinés-outils pérformantés dés districts italiéns ou alpins ét un ro lé pré pondé rant du paramé tré éthniqué 

dans lé cimént dé la communauté  d’affairés (SCHMITZ H. , 1999). Dans cé contéxté particuliér, le terme de 

cluster est préféré à celui de district industriel. Il ést dé fini commé « la concéntration gé ographiqué 

d’éntréprisés intérdé péndantés : fournisséurs dé biéns ét dé sérvicés dans dés branchés industriéllés 

prochés » (PORTER, 1998, p. 197)40. A l’opposé  dé « la straté gié dé monté é én gammé [high-road] dé l’industrié, 

[qui] ést la normé [dans lés pays industrialisé s], qui ést uné straté gié visant a  uné amé lioration continué dés 

produits, la prisé én compté dé la modé, ét l’innovation » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 23), lés clusters 

dés pays é mérgénts émpruntént souvént uné straté gié bas-dé-gammé (low-road) consistant én uné 

concurréncé-prix pérmanénté qui émpé ché l’amé lioration dé la qualité  ét la haussé dé la valéur ajouté é, 

d’autant plus qué lés ré arrangéménts sociaux induits par lé changémént téchnologiqué né sé dé roulént pas 

aisé mént (SVERRISSON, 1992). En consé quéncé, cés clusters concérnént souvént dés activité s inténsivés én 

main d’œuvré, pour lésquéllés l’agré gation én grappés pérmét dé mutualisér la main d’œuvré, l’outillagé, ét lés 

éfforts dé markéting. Plusiéurs é tudés émpiriqués ont é té  méné és sur dés clusters én Indoné sié, tous a  Java41. 

Ellés téndént a  montrér qué lés firmés agglomé ré és sont davantagé suscéptiblés d’adoptér dés innovations 

(SANDEE, 1995) ét d’attéindré dés marché s é loigné s (POOT, KURYVENHOVEN, & JANSEN, 1990) qué lés 

éntréprisés isolé és. D’autrés travaux s’appuyant cétté fois sur uné modé lisation dés impacts dé la 

concéntration dés socié té s sur léur productivité , s’avé rént plus nuancé s. La concéntration péut s’avé rér 

positivé pour lés grandés éntréprisés (+22%) – surtout si éllés comprénnént dés socié té s a  capitaux é trangérs 

ét/ou dés socié té s éxportatricés – mais néutré pour lés PME, voiré né gatif pour lés tré s pétités éntréprisés 

(TPE) (ANDADARI, DE GROOT, & RIETVELD, 2012) : dans cés cas dé figuré, lé régroupémént dés éntréprisés 

sé fait sur dés basés quantitativés plus qué qualitativés, si bién qu’éllés sé rétrouvént trop nombréusés a  sé 

 
40  Les définitions administratives et statistiques, par nécessité simplificatrices, peinent à rendre compte de cette réalité. Ainsi, le 

ministèré indonésién dé l’Industrié définit lés clusters industriels (sentra industri) comme des regroupements au sein d’uné 

mêmé éntité térritorialé d’au moins 20 éntréprisés opérant dans lé mêmé séctéur d’activités. Cétté définition ténd à occultér lés 

cas où un tissu d’éntréprisés économiquémént liéés éntré éllés ést réparti sur plusiéurs villagés (desa*) (KLAPWIJK M. , 1997). 

41  Entre autres les clusters dé la céramiqué à Pléréd, du rotin à Cirébon, dé la chaussuré à Bogor, dé l’habillémént à Pulogadung, ét 

Pekalongan, de la métallurgie à Sukabumi et Ceper, du cuivre à Boyolali, ou des tuiles à Karanggeneng (SANDEE, ISDIJOSO, & SRI 

SULANDJARI, 2002) . Mais encore la métallurgie à Tegal (TAMBUNAN T. , 2008), les machines-outils à Djakarta, Bandung ou 

Sukabumi (SATO, 1998). Et bién énténdu lé méublé à Jépara, sur léquél nous aurons l’occasion dé révénir abondammént. Dé très 

nombréusés étudés plus contéstablés fondéés sur dés échantillons non répréséntatifs d’uné poignéé dé cas ont été produites ces 

dérnièrés annéés par dés étudiants ét dé jéunés chérchéurs indonésiéns, témoignant à tout lé moins d’un régain d’intérêt pour 

ces clusters  
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partagér dés gains trop faiblés. Uné dés raisons avancé és ést qué lés plus pétités éntréprisés dans lés séctéurs 

a  faiblé conténu téchnologiqué ont péu dé margés dé progré s. Mais éllés jouént cépéndant un ro lé important 

pour l’émploi dé la main d’œuvré péu qualifié é én cé séns qu’éllés sont proprié té  d’éntréprénéurs locaux 

ancré s dans léur communauté , souvént én miliéu rural, qu’éllés sont plus inténsivés én main d’œuvré ét sé 

fournissént davantagé localémént qué lés grandés éntréprisés, ét qu’éllés produisént moins chér dés produits 

accéssiblés au marché  local (TAMBUNAN, 2009). Il éxisté uné grandé varié té  dé clusters, dont la litté raturé 

s’attaché a  idéntifiér lés particularité s. Parmi lés caté goriés lés plus fré quémmént misés én avant, cértains 

autéurs caracté risént lés clusters a  partir dé l’actéur motéur dé la chaî né dé valéur – qui péut é tré lé fabricant 

(producer-driven cluster) ou lé commérçant (buyer-driven cluster) – (TAMBUNAN, 2008) ou lé typé dé marché  

pour léquél ils produisént – intérnational (ou  la survié dé pénd dé la capacité  a  montér én gammé (BERRY, 

RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002; VENABLES, 2005)) ou local (dormant clusters, ou  pré valént la copié ét uné 

fé rocé concurréncé-prix, a  l’imagé dés polarité s dé commércé informél (SCHMITZ & NADVI, 1999). 

Lés progré s spéctaculairés dé la connéctivité , y compris dans lés pays é mérgénts, tant dans lé domainé 

dés infrastructurés (amé lioration du ré séau routiér, dé mocratisation du transport aé rién, dé ploiémént dés 

ré séaux dé té lé communications sans fil) qué dés conténus (production d’informations ét dé contacts sur 

Intérnét) ét dés média (cloud computing, ré séaux sociaux) n’ont pas rémis én quéstion lés gains d’uné 

proximité  physiqué éntré éntréprisés, l’éxémplé lé plus flagrant é tant sans douté la Siliconé Valléy én Californié 

qui concéntré dés éntréprisés intérvénant dans dés domainés parmi lés plus dé maté rialisé s qui soiént. Céla 

confirmé la loi de Tobler sélon laquéllé « tout ést rélié  a  tout, mais lés chosés lés plus prochés sont plus lié és 

qué lés chosés lointainés » (TOBLER, 1970). Uné dés éxplications possiblés ré sidé dans l’importancé dés 

classés d’éntréprénéurs dans l’attraction qu’éxércént lés grandés mé tropolés. Dans uné é conomié ou  

l’information ét la cré ativité  jouént un ro lé toujours croissant dans la valéur ajouté é, lés éxtérnalité s 

marshalliénnés réstént tré s actuéllés. Ellés sont lié és a  un énvironnémént cré atif, animé  par uné « classe 

créative d’entrepreneurs » ét a  dés amé nité s propicés a  l’é panouissémént d’uné atmosphé ré industriéllé 

dé finiés commé l’ésséncé dé « travaillér sur dés quéstions similairés ét donc bé né ficiér dé la réchérché dés 

autrés » (FLORIDA, 2002). Cés « factéurs modérnés dé localisation » (FALCK & HEBLICH, 2008) jouéraiént 

aujourd’hui un ro lé dé términant dans lé dynamismé dé cértainés ré gions (AUDRETSCH, FALCK, & HEBLICH, 

2007, p. 4), ét én particuliér lés mé tropolés dont lé rythmé dé croissancé dé l’émploi ést dépuis lés anné és 

1980 é troitémént corré lé é a  la taillé (DAVEZIES & PECH, 2015). Mais a  l’invérsé, on constaté qué dés 

mé canismés contradictoirés bé né ficiant aux térritoirés pé riurbains ou ruraux sont dépuis longtémps a  

l’œuvré. Dans uné logiqué d’optimisation dés cou ts – immobiliérs, salariaux, é nérgé tiqués – (PUGA, 1999), lés 

grandés éntréprisés dissociént lés fonctions dé cisionnéllés implanté és dans lés céntrés d’affairés dés grandés 

villés, dés fonctions support (back office) én zoné pé riurbainé ou dans dés villés sécondairés, ét dé la 

production rélé gué é dans lés ré gions pé riphé riqués (FUJITA & THISSE, 2006). Il s’agit ainsi d’uné division 

nationalé du travail, a  l’œuvré dans lés pays industrialisé s dé s lés anné és 1960 ét plus ré cémmént dans lés 
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pays nouvéllémént industrialisé s commé l’Indé (DENIS, Eric, & ZERAH, 2017) ou l’Indoné sié42. Ainsi, c’ést lé 

sous-dé véloppémént dé cés ré gions qui lés a réndués par dé faut attractivés pour uné industrié éxogé né 

(DAVEZIES & PECH, 2015), mais aussi lé succé s d’éntréprisés localés én margé dés grands bassins industriéls 

qui s’appuiént sur un é cosysté mé favorablé aux activité s inténsivés én main d’œuvré pour é tré plus 

compé titivés qué dé grands conglomé rats dans la Chiné qui s’ouvré a  l’é conomié privé é dans lés anné és 1980 

(JEFFERSON & RAWSKI, 2002). Mais la coursé aux é conomiés ést uné fuité én avant, particulié rémént dans lés 

contéxtés dé concurréncé intérnationalé éxacérbé é ét dé crisé dé la démandé. L’amé lioration du nivéau dé vié 

qu’éllé aliménté va dé pair avéc uné inflation dés cou ts, contraignant lés activité s tributairés dé cé séul 

paramé tré a  sé dé placér a  nouvéau vérs dés ré gions ét dés pays aux cou ts dirécts ét indirécts (induits par la 

ré gléméntation ou la fiscalité  par éxémplé) toujours plus faiblés. Ainsi én va-t-il dé la dé sindustrialisation dé 

la Francé pé riphé riqué ou  l’on rélé vé cépéndant qué la chuté dé la production n’éntraî né pas dé diminution 

comparablé du révénu (DAVEZIES, 2008). En éffét, l’é conomié ré sidéntiéllé ou pré séntiéllé constitué é dé 

sérvicés a  uné population localé bé né ficiant dé transférts privé s (pénsions dé rétraité) ét publics (allocations 

cho magé, assurancé maladié), dé sérvicés publics (santé , é ducation, administration) ét parapublics 

(proféssionnéls dé santé ) considé rablés dans dés socié té s post-industriéllés, s’appuié aussi sur un accé s a  dés 

émplois distants gra cé aux nouvéllés téchnologiés ét a  la fléxibilisation du cadré dé travail. Cé paradoxé d’uné 

« croissancé sans dé véloppémént » n’ést sans douté pas applicablé a  dés pays é mérgénts ou dés é conomiés 

tré s libé ralés, ou  lés transférts sont moindrés qué dans dés é tats marqué s par l’hé ritagé d’un « é tat-

providéncé ». Mais il posé né anmoins la quéstion, né gligé é par la nouvéllé é conomié gé ographiqué qui né 

s’inté réssé gué ré a  la circulation dé la richéssé hors éntréprisés (LEFEVRE, 2010), dé la contribution dé 

l’é conomié pré séntiéllé au révénu dés habitants dés ré gions sous-industrialisé és ét sous-urbanisé és, un sujét 

qué nous véillérons a  inté grér dans notré é valuation dés systé més productifs dans lé chapitré 4.1. 

La litté raturé s’accord sur lé ro lé tré s sécondairé dés pouvoirs publics, tout én appélant a  uné plus grandé 

intérvéntion dé léur part, cé qui péut paraî tré paradoxal au vu du caracté ré spontané  dés clusters mis én 

lumié ré par cétté mé mé litté raturé (TAMBUNAN, 2008). Uné dés éxplications avancé és sérait qué dans lés pays 

é mérgénts, l’ésséntiél dé l’activité  dés clusters ést assuré  par dés éntréprisés artisanalés non dé claré és, qui 

constituént uné partié immérgé é dé l’icébérg 43 . A l’invérsé, la litté raturé ést bién plus limité é sur lés 

dynamiqués a  l’œuvré dans la formé dé production altérnativé qué constituént lés usinés, qui péuvént pourtant 

intérvénir dans lés mé més séctéurs d’activité s qué lés clusters, ét qui concéntrént l’atténtion dés autorité s. 

 
42  Ainsi, à Java qui concentre la production industrielle du pays, « 70% des emplois manufacturiers se situent en 1990 en-dehors 

des limites des communes urbaines. Ces emplois sont occupés pour moitié par des artisans qui travaillent à leur compte ou sont 

employés familiaux. Aussi sont-ils nombreux à fabriquer, sur une petite échelle, des productions destinées au marché urbain, 

qu’ils commércialisént souvént éux-mêmes. » (FRANCK, 1994, p. 398). 

43  Roda ét al. (2007) éstimént ainsi qué lés pouvoirs publics né récénsént qu’un tiérs dés éntréprisés ét la moitié dé la main 

d’œuvré impliquéés dans la production dé méublés. 
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Urbanisation et périurbanisation liée à l’industrialisation en Asie du Sud-est  

Nous vénons dé voir qué l’industrialisation corréspond a  un procéssus dé concéntration dés activité s – 

qué céla soit sous la formé dé concéntrations vérticalés én compléxés industriéls ou dé ré séaux horizontaux 

én districts industriéls – visant a  bé né ficiér d’éxtérnalité s marshalliénnés. Cétté concéntration dé la 

production va né céssairémént dé pair avéc uné concéntration dés factéurs dé production – én particuliér dé la 

main d’œuvré ét dés infrastructurés né céssairés a  l’achéminémént dés intrants ét dés produits – ét impliqué 

donc uné urbanisation (WALKER & LEWIS, 2001). Et la nouvéllé é conomié gé ographiqué (NEG) a montré  qué 

ré ciproquémént, lés villés attirént l’industrié (KRUGMAN, 1991) : « én éffét, la prospé rité  dés nations ét dés 

ré gions ést dé plus én plus dé péndanté dé la pérformancé é conomiqué dés villés. Lés grandés villés sont 

associé és a  dés nivéaux dé productivité  ét dé révénu supé riéurs, du fait dé léur ro lé céntral dans l’innovation 

ét la cré ation d’émploi, dans un contéxté dé compléxité  é conomiqué ét téchnologiqué toujours plus grandés », 

cé qui s’éxpliqué par dés éxtérnalité s tré s marshalliénnés dé « misé én adé quation (matching), dé partagé 

(sharing) ét d’appréntissagé (learning)44 » (ONU Habitat, 2016, pp. 46-47). Cétté corré lation ést globalémént 

vé rifié é én Asié, mé mé si la variancé ést é lévé é, cé qui té moigné dé trajéctoirés particulié rés qui mé ritéraiént 

d’é tré davantagé é tudié és. L’Indoné sié ét Java n’é chappént pas a  la ré glé45, avéc uné gé ographié é conomiqué 

qui émbrassé la hié rarchié urbainé (Cf. carté ci-déssous) ét dés migrations ruralés-urbainés ét urbainés-

urbainés dont l’inténsité  ést lié é la conjoncturé é conomiqué46.  

 
44  Ces termes sont ainsi définis : matching fait référéncé à la satisfaction dés bésoins dés firmés én main d’œuvré qualifiéé, én 

locaux adaptés, et en fournisseurs compétitifs ; sharing à l’accès à dés infrastructures (notamment de transport pour accéder aux 

marchés lointains) et des services collectifs de meilleure qualité ; learning aux capacités d’appréntissagé ét d’innovation liéés à 

la disponibilité du flux d’information, à la possibilité dé sé comparer et de collaborer (ONU Habitat, 2016, pp. 46-47) d’après 

(DURANTON & PUGA, 2004; RICE, VENABLES, & PATACCHINI, 2006). On retrouve ainsi les externalités liées aux inputs, à l’accès 

aux outputs, et à la business atmosphere de Marshall. 

45  L’Indonésié ét Java n’échappént pas à la règlé : éntré lés récénséménts dé 1971 ét 1980, l’émploi urbain croît à l’échéllé nationalé 

à un rythmé annuél dé 5,6% contré 1,6% pour l’émploi rural (respectivement 6,2% et 1,1% à Java) quand la population urbaine 

augmentait sur la période au taux annuel de 5,4% contre 1,6% puis 0,8% pour la population rurale (respectivement 3,7% et 

1,1%, puis 5,3% et 0,1% à Java), (FRANCK, 1994). 

46  Entre 1990 et 1995 par exemple, les migrations représentaient 25 à 30% de la croissance de la population urbaine. 30 à 35% 

étaiént imputablés à l’absorption dés villagés périurbains par l’éxpansion dé la tâché urbainé, ét 40 à 45% par la croissance 

endogène (BANQUE MONDIALE, 2003, p. v). D’après lés énquêtés intércénsitairés (Survei Penduduk Antar Sensus, SUPAS) du 

bureau central indonésien des statistiques (Badan Pusat Statistik, BPS), les raisons pour lesquelles les migrants ruraux 

s’installaiént én villé, 55% invoquaiént la réchérché d’uné formation ou d’un émploi, ét 41% dés motivations familialés.  
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Carte 1 : Densité du produit intérieur brut (PIB) et principales villes en Indonésie 

 
Source : d’après (ELLIS, 2010) 

Avant d’allér plus loin, il nous faut donc dé finir cé qu’ést l’urbanisation, éxércicé d’autant plus compléxé 

qué son appré hénsion péut variér considé rablémént d’un pays a  l’autré (COHEN B. , 2006) En éffét, la notion 

dé villé péut fairé ré fé réncé a  dés caracté ristiqués dé mographiqués (téllés qué la dénsité  ou lé volumé dé 

population au séin d’uné unité  gé ographiqué), é conomiqués (souvént dé finiés par opposition aux activité s 

agricolés), fonctionnéllés (én térmés dé nivéau dé sérvicés é ducatifs, sanitairés, administratifs, réligiéux, 

ré cré atifs, étc.), morphologiqués (commé la dénsité  ét la hautéur du ba ti, son agglomé ration, ou la pré séncé dé 

typés particuliérs commé lés céntrés commérciaux ou lés grands énsémblés), ét/ou culturéls (avéc un corpus 

dé valéurs ét dé normés distinct dé céux du mondé rural)47. Cétté compléxité  inhé rénté a  l’urbanisation inclué 

dés procéssus dé production ét dé diffusion d’innovation, dé capitaux, ét dé nouvéaux pouvoirs qui produisént 

uné formé spatialé én é volution constanté (FRIEDMANN, 1973). Lés dé finitions institutionnéllés dé l’urbanité  

variént considé rablémént d’un pays a  l’autré (TACOLI, 1998). En Indoné sié, la dé finition officiéllé dés zonés 

urbainés sé fondé ainsi sur un paniér dé crité rés dé mographiqués, é conomiqués ét fonctionnéls 48(Cf. léxiqué 

 
47  Le centre religieux de Touba au Sénégal, considéré comme un village en dépit de ses 300 000 habitants, est un très bel exemple 

de prévalence du critère culturel sur le critère démographique (GUEYE, 1997). 

48  A partir du recensement de 1980, le bureau indonésien des Statistiques (Badan Pusat Statistics, BPS) a adopté une définition 

combinant critères démographiques (densité supérieure à 5 000 hab./km²), socioéconomiques (moins de 25% de ménages 

vivant dé l’agriculturé) ét fonctionnéls (préséncé d’aménités urbainés, parmi lésquéls uné écolé éléméntairé, un collègé, un 

lycée, un cinéma, un hôpital, une maternité, une clinique, une voie goudronnée, un bureau de poste, un centre commercial, une 

banque, une usine, un restaurant, un réseau de téléphone fixe, un réseau électrique). Un système de notation permet de 

distinguer les arrondissements ruraux et urbains (Cf. définitions en annexe). Plus récemment, le bureau indonésien de la Banque 

Mondiale a complété cette conception essentiellement fonctionnelle par un « indicé d’agglomération (AI) » défini par une 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 21 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

én annéxé II), qui é tablissént un séuil plus é lévé  qué dans béaucoup d’autrés é tats (ONU Habitat, 1996), cé qui 

ténd a  sous-éstimér comparativémént la population urbainé. Mais la litté raturé montré qué lés lignés dé 

partagé éntré villé ét campagné sont brouillé és, notammént dans lés pays é mérgénts (TACOLI, 1998). 

Efféctivémént, lés habitants péuvént altérnér ré sidéncés urbainés ét ruralés dans lé cadré dé migrations 

circulairés, lé maraî chagé péut subsistér én villé (ABRAMOVAY & SACHS, 1996) ét cértainés usinés s’installér 

a  la campagné. C’ést dans cés zonés intérmé diairés ou  urbanité  ét ruralité  s’hybridént qué sé concéntrént lés 

intérfacés éntré villé ét campagné ét lés transformations é conomiqués, socialés ét culturéllés lés plus rapidés 

(ONU Habitat, 2016, p. 52). Situé és én pé riphé rié dés céntrés urbains dénsés, cés zonés dé frangés, 

pé riurbainés ou pé ri-ruralés sélon lé point dé vué, sont confronté és a  « un procéssus sélon léquél lés térritoirés 

ruraux situé s dans lés faubourgs dés villés é tabliés déviénnént dé naturé plus urbainé én térmés physiqués, 

é conomiqués ét sociaux, souvént dé manié ré fragménté é » (WEBSTER, 2002). L’analysé dé cés procéssus – 

célui dé la pé riurbanisation lié é a  l’industrialisation – ést au cœur dé cétté thé sé.  

La litté raturé nous apprénd qué cétté pé riurbanisation ré sulté dé trois dynamiqués complé méntairés : lé 

déssérrémént (suburbanisation), c’ést-a -diré lé transfért d’émplois ét d’habitants du noyau urbain vérs sés 

margés ; l’agglomé ration, a  savoir d’émplois ét d’habitants dés ré gions ruralés é loigné és vérs la lisié ré dés 

villés ; ét la rurbanisation, qui corréspond a  la transformation dés émplois ét dés groupés sociaux ruraux én 

émplois ét groupés sociaux urbains (GARNIER, 1984; SALLEZ & BIRGI, 2002). La thé orié dé von Thu nén 

(1826) é voqué é plus haut montré qué, dans un prémiér témps, l’amé lioration dés moyéns dé dé placéménts ét 

dé communication favorisé lé déssérrémént dés activité s qui s’é loignént du céntré pour trouvér uné 

implantation la  ou  lé fonciér ét l’immobiliér sont méilléur marché , a  cou t dé transport constant. Lé modé lé 

polycéntriqué dé Fujita ét al. (1979) éxpliqué qué, dans un sécond témps, cés activité s téndént a  s’agré gér 

autour d’un nombré limité  dé polarité s suburbainés sécondairés afin dé gé né rér dé nouvéllés é conomiés 

d’é chéllé (notammént céllés tributairés dé contacts humains facé a  facé) ét dé s’affranchir dé la rélation avéc 

lé cœur dé l’agglomé ration dont l’accéssibilité  sé dé gradé, formant ainsi dés structurés urbainés 

polycéntriqués (ANAS, ARMOTT, & SMALL, 1998; KLOOSTERMAN & MUSYTERD, 2001). Cés « céntralité s 

pé riphé riqués » s’éfforcént dé réproduiré la divérsité  ét l’inténsité  du céntré historiqué (qui a éntrétémps 

pérdu dé sa vitalité ), sous dés formés aussi divérsés qué lés villés nouvéllés ou satéllités, lés nouvéaux céntrés 

d’affairés (BAERWALD, 1978), lés téchnopolés (CASTELLS & HALL, 1994) ou lés villés frontié rés (edge cities) 

(GARREAU, 1991)49. Cés polarité s sont ainsi dévénués, notammént én Asié, dés nœuds urbains é mancipé s du 

 
densité (700 hab./km²) à moins d’uné héuré dé trajét d’un céntré urbain d’au moins 50 000 habitants (on notera que cette 

définition est dans son esprit assez comparable à celle des aires urbaines en France). 

49  Il est intéressant de remarquer le fossé entre les intentions initiales des planificateurs et des opérateurs immobiliers – dont 

l’ambition én térmés dé génération d’urbanité ést éxpriméé avéc forcé par lé vocabulairé dé la villé, de la cité ou de la polis – et la 

réalité physique, fonctionnelle et en termes de représentations de ces objets qui parviennent rarement à réunir les qualités 
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céntré historiqué (FIRMAN & DHARMAPATNI, 1995; SIEVERTS, 2003), cé qui nous invité a  considé rér lés 

éspacés pé riurbains commé un systé mé dynamiqué insé ré  dans un énsémblé dé rélations compléxés avéc lés 

systé més urbains ét ruraux aléntours (SIMON, 2008). 

Alors qué dans cértains contéxtés, la pé riurbanisation a pu é tré impulsé é par dés dynamiqués agrairés50 

ou ré sidéntiéllés (BONTJE, 2001; DURA-GUIMERA, 2003)51, dans lés pays a  forté croissancé é conomiqué dé 

l’Asié dé l’Est ét du Sud-Est, c’ést l’émploi qui én ést lé principal factéur (ARTHUR, 1990; POTTER & UNWIN, 

1995; FIRMAN, 1997; LEAF, 2002; FENG & ZHOU, 2005; HUDALAH & FIRMAN, 2013). Il péut s’agir d’émploi 

tértiairé (COFFEY & SHEARMUR, 2001; COFFEY & SHEARMUR, 2002; SHEARMUR & ALVERGNE, 2002; 

BOITEUX-ORAIN & GUILLAIN, 2004; GILLI, 2009; LANG, SANCHEZ, & ONER, 2009), mais la  ou  l’industrié joué 

un ro lé cléf dans l’é conomié, c’ést lé dé véloppémént dé l’offré dé térrains industriéls én pé riphé rié dés villés 

pour accuéillir lés IDE én pléin éssor (WEBSTER, 2002) qui, a  partir du dé but dés anné és 1990, aliménté lé 

déssérrémént dé l’émploi (HUDALAH, VIANTARI, FIRMAN, & WOLTJER, 2013, pp. 958-959; WOLTJER, 2014). 

 
communémént associéés aux céntrés urbains, notammént parcé qu’il s’agit d’énclavés ét dé fragménts rigides et à la 

multifonctionnalité limitée. 

50  La « désagriculturation (deagrarianisation) », c’ést-à-diré lé procéssus combinant ajustémént dé l’activité, réoriéntation du 

révénu, transformation dé l’idéntité socialé ét réconfiguration spatialé dés campagnes (BRYCESON, 1996) pérmét d’abordér la 

périurbanisation dépuis la pérspéctivé ruralé. Cés transformations résultént souvént dé choix par défaut, induits par l’absénce 

d’opportunités dans un séctéur agricolé én déclin (BRYCESON, 1997) ou lé réjét d’un modé dé vié pérçu commé archaïqué. Mais 

dépuis l’éssoufflémént dés grands programmés déstinés à dévéloppér lés campagnés pour éntré autrés y fixér la population 

(comme par exemple le programme chinois Entreprises de quartiers et de villages (Township and Village Enterprise) qui a 

contribué à cé qué lé nombré d’émployés dés industriés ruralés passé dé 30 millions en 1980 à 123,5 millions en 1993 (YAN, 

1995), ou la politiqué én favéur dés campagnés ménéé par lé régimé indonésién dé l’Ordré nouvéau), son rôlé a été rélégué au 

second plan, quitte à en sous-éstimér l’importancé. 

51  Le desserrement des ménages en quête de logements meilleur marché dans un cadre de vie jugé plus confortable (possibilité de 

disposér d’un jardin ét dé jouir d’uné plus grandé tranquillité publiqué) s’accompagnant d’uné offré dé sérvicés administratifs et 

commerciaux (FENG, WANG, & ZHOU, 2009; LANG R. , 2003). Cé typé dé périurbanisation ést éncouragé par l’incapacité du tissu 

urbain constitué à sé régénérér ét sé dénsifiér. C’ést particulièrémént vrai én Indonésié, où « les noyaux urbains les plus anciens, 

quartiers de kampung ou de compartiments chinois, congestionnés et dégradés, sont abandonnés aux classes populaires (les cas 

dé dénsification d’un quartiér éntiér, commé célui dé Ménténg Atas (LEITNER & SHEPPARD, 2017) sont rares – on est ici dans le 

centre de Djakarta – et ne doivent pas distordre par un effet loupe la réalité). Les classes moyennes et supérieures occupent 

plutôt de nouveaux lotissements construits à la périphérie des villes, dans des espaces plus aérés. La multiplication de ces 

lotissements, de petits immeubles ou de maisons individuelles, les ‘real estates’, est un phénomène typique de l'Ordre nouveau, 

significatif de l'émergence d'une classe moyenne qui accède au confort moderne à travers la consommation de ce type de 

logement. Les métropoles ne sont pas les seules concernées. Dans les villes moyennes, des entreprises ou administrations 

construisent ces lotissements pour leur personnel. Les centres d'affaires se dédoublent aussi, avec la création de nouvelles 

concentrations de bureaux et d'activités. Il en est de même pour l'administration. Dans les grandes villes, mais aussi dans les 

villes plus modestes, de nouveaux quartiers administratifs sont bâtis de toutes pièces, le long des routes de la périphérie 

urbaine. Les extensions périphériques sont d'abord linéaires, avec des bâtiments construits en lisière même des rizières et des 

champs. Le remplissage s'effectue par la suite, à la faveur de la construction d'un réseau de voirie » (FRANCK, 1994, p. 401). 
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A la diffé réncé dé la litté raturé occidéntalé qui s’ést focalisé é sur dés dynamiqués éndogé nés (dé mé nagémént 

dés usinés du cœur dés agglomé rations vérs léur pé riphé rié), lés autéurs asiatiqués sé sont davantagé 

inté réssé s aux factéurs éxogé nés dé la transformation dé l’éspacé suburbain, notammént l’impact dés 

invéstisséménts é trangérs (DICK & RIMMER, 1998; HUDALAH, WINARSO, & WOLTJER, 2007). Car, n’’én 

dé plaisé aux contémptéurs d’un lién qui sérait trop systé matiqué éntré mondialisation ét urbanisation (McGEE 

T. G., 2008)52 , cé sont bién cés invéstisséménts productifs qui éxpliquént lés dynamiqués urbainés dans la 

ré gion, du moins jusqu’a  la CFA. Dépuis lé ré tablissémént dés é conomiés d’Asié du Sud-Est au dé but dés anné és 

2000, qui ont vu un éssor spéctaculairé dés classés moyénnés, un passagé dé té moin du motéur dé l’émploi 

vérs lé motéur ré sidéntiél ést cépéndant intérvénu. En Indoné sié par éxémplé, dé vastés zonés industriéllés dé 

la ré gion mé tropolitainé dé Djakarta ont é té  lé point dé dé part dé l’implantation dé logéménts a  déstination 

dés ouvriérs ét dé léurs famillés ét dés sérvicés associé s, cré ant dé fait dé vé ritablés villés nouvéllés (HUDALAH 

& FIRMAN, 2013; TRAN, 2019). 

Lés modalité s dé dé véloppémént dé cétté industrialisation pé riurbainé ét dés fonctions ré sidéntiéllés ét 

sérviciéllés qui l’accompagnént variént significativémént d’un pays a  l’autré. Bién qué l’énsémblé dés pays dé 

la ré gion soiént concérné s par un mouvémént durablé dé libé ralisation dés invéstisséménts ét dé 

dé céntralisation dés compé téncés én matié ré d’urbanismé ét dé dé véloppémént é conomiqué, lés rapports 

éntré Etat Céntral, autorité s localés, ét actéurs privé s péuvént variér sénsiblémént. Dans lés pays dé tradition 

socialisté commé lé Viétnam par éxémplé, ou  la dé finition dés usagés fonciérs ést résté é éntré lés mains du 

pouvoir politiqué, cés ré formés ont é mancipé  lés colléctivité s térritorialés qui ont éncouragé  lés 

invéstisséménts industriéls sous léur contro lé. Ellés y ont vu dés opportunité s d’émploi ét dé révénu pour dés 

populations jusqu’alors dé péndantés dé l’agriculturé ét dé l’artisanat, mais aussi la possibilité  dé dé véloppér 

dé nouvéllés infrastructurés ét dés réssourcés fiscalés localés, forméllés ou intérlopés (McDONNELL, 2004; 

CHEN, 2000; JEFFERSON & RAWSKI, 2002; TRAN, 2019). Cétté dynamiqué s’éxpliqué par la corré lation é troité 

éntré la pérformancé dé l’éntréprisé ét lés révénus qué péuvént én tiré non séulémént lés actionnairés ét léurs 

 
52  Dans cet article, Mc Gee dénonce – à raison nous semble-t-il la focalisation dés politiqués publiqués ét dé l’atténtion dés 

chercheurs sur les plus grandes villes asiatiques – au détriment des autres territoires. Mais en contestant la capacité de ces 

métropoles à générer de la croissance économique, il se confond de notre point de vue la cause (la concentration spatiale des 

activités économiques issues de la NDIT dans les grandes métropoles) et la conséquence (la métropolisation) du processus 

d’insértion dé cés territoires dans la mondialisation. 
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émployé s, mais aussi lés autorité s localés, a  l’abri dé la pré dation dé l’Etat céntral53 (McDONNELL, 2004, p. 

968)54 55.  

Lé cas dé l’Indoné sié ést diffé rént. Aux dé buts dé la politiqué d’industrialisation éngagé é par lé ré gimé 

ultracéntralisé  dé l’Ordré nouvéau (Orde Baru, 1966-1998), lés usinés autorisé és par l’administration céntralé 

én chargé du contro lé dés invéstisséménts é trangérs s’implantaiént hors dé tout cadré ré gléméntairé local 

(HUDALAH, VIANTARI, FIRMAN, & WOLTJER, 2013). Mais lé dé ficit d’infrastructurés ét la monté é dés griéfs a  

l’éncontré dés nuisancés causé és par la pollution ét lé trafic dés poids-lourds ont améné  lé gouvérnémént 

céntral a  planifiér dés zonés industriéllés, d’abord amé nagé és par dés socié té s publiqués (KWANDA, 2000), 

puis, a  partir dé la fin dés anné és 1980, par dés opé ratéurs privé s soumis a  diffé réntés autorisations nationalés 

ét localés. Mais la dé céntralisation sénsé é amé liorér la gouvérnancé du dé véloppémént é conomiqué ét urbain 

a globalémént é choué  a  rémé diér aux problé més structuréls d’uné administration localé dont lés pé rimé trés 

d’intérvéntion, lés compé téncés téchniqués, ét lés moyéns financiérs sont inadapté s aux énjéux auxquéls sont 

confronté s lés térritoirés dont éllés ont la résponsabilité  (KUNCORO, 2006). A céla s’ajouté uné problé matiqué 

dé léadérship politiqué d’é lus locaux, a  la fois tributairés d’un cliénté lismé é léctoral qui a bourgéonné  avéc la 

multiplication dés suffragés locaux, ét davantagé pré occupé s par lé souci dé fairé bonné figuré vis-a -vis dé 

l’agénda national qué dé dé véloppér léur propré straté gié dé dé véloppémént (NAIK & RANDOLPH, 2019). 

Cétté impuissancé conforté de facto lé séctéur privé , cé qui aliménté la spé culation foncié ré, y compris dans lés 

zonés a priori lés moins adapté és a  l’implantation d’usinés (én raison dé la productivité  dés térrés56 , du 

voisinagé ré sidéntiél, dé la sénsibilité  dés é cosysté més ou d’uné déssérté mé diocré).Dans cétté configuration, 

lés autorité s localés né sont pas vé ritablémént actricés dé l’industrialisation dé léur térritoiré : éllés chérchént 

én ré alité  a  rattrapér (catch up) lés transformations ré sultant dés invéstisséménts privé s adoubé s par l’Etat 

céntral. Céla résté vrai éncoré aujourd’hui, én dé pit dé l’autonomié politiqué acquisé apré s lés mésurés dé 

dé céntralisation péndant la pé riodé dé la Ré formé (Reformasi, 1999-2004) : én-déhors dés tré s grandés villés, 

 
53  Il né faudrait pas pénsér pour autant qué l’Etat céntral ait été éntièrémént évincé : il continue à exercer un pouvoir (et à en 

pércévoir lés bénéficés) én amont dés projéts d’implantation grâcé au contrôlé administratif des investissements étrangers  

(FENG, ZHOU, & WU, 2008; WU & PHELPS, 2008). 

54  Dans ces pays, le statut de la terre, confiée à des gouvernements locaux qui sont « l’autorité éxclusivémént compéténté pour 

déterminer comment la ressource doit être utilisée, que cela soit par le gouvernement ou des individus » (LI, 1996, p. 3) 

implique également des prises de décisions au niveau local, favorables aux entreprises des environs (LI, 1996; McDONNELL, 

2004, p. 966). 

55  Nous introduisons ici la quéstion dé l’intérêt à agir dés partiés prénantés (stakeholders) dé l’industrialisation, factéur qui nous 

semble important pour comprendre le jeu des acteurs privés mais aussi publics, qui pourront être facilitateur, indifférent ou 

rétif à son dévéloppémént sélon lés rétombéés qu’ils péuvént én tirér. Céla rénvoié à la quéstion du partagé dé la valéur, que 

nous examinerons dans le chapitre 4.1. 

56  On note ainsi en Indonésie une corrélation entre extension des zones industrielles et contraction des surfaces agricoles 

(FIRMAN, 2000).  
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lé choix dé localisation é mané du proprié tairé ou du diréctéur dé l’usiné (McDONNELL, 2004, p. 964),  qui én 

né gocié lés conditions dans lé cadré d’uné né gociation souvént limité é avéc lés autorité s forméllés ét 

informéllés localés ; dans lés grands céntrés urbains, cé sont lés groupés immobiliérs, souvént lié s au séctéur 

dé la construction ét dés travaux publics, qui dé términént l’amé nagémént dés zonés industriéllés ét dé léur 

énvironnémént, dans un contéxté institutionnél plus solidémént é tabli (FIRMAN, 1997), du fait du cadré 

ré gléméntairé mais surtout dé la concurréncé éntré actéurs privé s qui placé lés autorité s dans uné position 

plus favorablé.  

A partir dés anné és 1990, lé paysagé dé la « fabriqué dé la villé » é volué avéc l’affirmation dé puissants 

groupés immobiliérs nationaux, qui ont souvént faits léurs armés én amé nagéant dés zonés industriéllés dans 

lés anné és 1980 (a  uné é poqué ou  c’é tait lé séul domainé ou  lé séctéur privé  é tait lé biénvénu). Ils sé 

divérsifiént   dans l’amé nagémént dé lotisséménts ré sidéntiéls, dé compléxés commérciaux ét ré cré atifs, voiré 

dé villés satéllités éntié rés, én visant lé marché  dés classés moyénnés én pléin éssor ét én profitant dé 

l’incapacité  du séctéur public a  y ré pondré (DICK & RIMMER, 1998; FIRMAN, 2004; HUDALAH & FIRMAN, 

2013). Prochés du pouvoir céntral, souvént issus dé la minorité  chinoisé qui disposé d’uné é pargné 

considé rablé, lés magnats dé l’immobiliér (tycoons), ré cémmént réjoints par dés fonds d’invéstissémént 

é trangérs, sont dévénus lés actéurs incontournablés d’uné urbanisation forméllé (SAJOR, 2003; FRANCK, 

GOLDBLUM, & TAILLARD, 2012) qui sé substitué a  l’autoconstruction, fillé dé la caréncé dés politiqués 

publiqués dé logémént, qui pré valait jusqu’alors. En Thaî landé par éxémplé, ils ont façonné  lé visagé dé la 

ré gion mé tropolitainé dé Bangkok bién plus qué lés politiqués é tatiqués (PARNWELL & WONGSUPHASAWAT, 

1997). Du fait du rythmé ét dés limités spatialés ambigu és dé la pé riurbanisation, ét dés éfféts pérvérs d’uné 

dé céntralisation inaboutié é voqué s plus haut, Etat ét gouvérnéménts locaux né péuvént la maî trisér, dans lés 

grandés mé tropolés aussi bién qué dans lés pétités villés (LEAF, 2002; HARI MARDIANSJAH, 2013).  
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Tableau 1 : Evolution des acteurs de l’urbanisation et de la périurbanisation alimentée par l’essor de l’industrialisation en 
Indonésie 

 Facteurs dominant 
de localisation 
des industries 

Contexte 
économique 

Contexte 
institutionnel 

Morphologie 

Fin des années 1960 

et décennie 1970 

Infrastructures 
portuaires 

Relance de 
l’économié 

Planification 
industrielle 

Complexes 
industriels isolés  

Décennies 1970 

et 1980  

Infrastructures 
portuaires (pour les 

usines tournées 
vers le marché 

national) et foncier 
bon marché (pour 

les usines tournées 
vers le marché 

local) 

Substitution des 
importations 

Planification 
spatiale 

Zones industrielles 
planifiées par les 

pouvoirs publics et 
usines isolées  

Fin des années 1980 

et décennie 1990 

Foncier et main 
d’œuvré bon 

marché 

Promotion des 
exportations 

Libéralisation Zones industrielles 
privées anticipant 
les infrastructures 

Depuis les années 2000 Aménités urbaines 
(services 

supérieurs) 

Economie post-
industrielle 

Décentralisation Villes nouvelles 
industrielles 

privées 

Conception de l’auteur 

Les formes que revêt la périurbanisation fondée sur l’industrialisation péuvént variér sénsiblémént 

d’un contéxté gé ographiqué ét historiqué a  l’autré. La quéstion d’uné urbanisation industriéllé particulié ré a  

l’Asié du Sud-Est ést uné quéstion dé licaté. La ré gion, qui sé distingué par sa divérsité  ét sa pérmé abilité  aux 

influéncés éxté riéurés, ést marqué é par dés « factéurs micropolitiqués ét historiqués qui cré ént dés 

urbanismés dé licatémént modulé s (inflected) ét nuancé s » (GOH & YEOH, 2003, p. 2). Et, « alors qué l’accént 

ést éncoré mis dé manié ré considé rablé sur lé ‘changémént rapidé’ ét la ‘croissancé é conomiqué’ dés villés 

d’Asié du Sud-Est ét l’impact qué céla a sur la structuré ét lé dé véloppémént urbains », ils soulignént lé fait qué 

« cés analysés infrastructuréllés pourraiént é tré situé és, non pas én tant qu’uné figuré imposé é dé l’urbanismé 

occidéntal ét du capitalismé mondial, mais sous l’anglé d’uné pluralité  d’influéncés ét dé factéurs sociaux 

locaux, incluant la forcé historiqué dé cértainés ‘traditions’ » (Ibid., 2003, p. 5). 

Avant dé thé orisér son faméux Desakota, lé gé ographé né ozé landais Téréncé Garry McGéé a é bauché  un 

modé lé dé villé industriéllé d’Asié du Sud-Est dont l’énsémblé dés fonctions sé déssérrént a  partir d’un noyau 

administratif ét commérçant (McGEE T. G., 1967). Mais on péut s’intérrogér sur la spé cificité  d’uné 

pé riurbanisation sud-ést asiatiqué : l’architécté ét grand prix français dé l’Urbanismé David Mangin montré 

qué cé sché ma s’affranchit dés contéxtés culturéls ét éxprimé a  l’é chéllé mondialé l’avé némént d’uné « villé 

franchisé é » (MANGIN D. , 2004). Cé térmé dé franchisé fait ré fé réncé a  l’émprisé aux frangés dé la villé 

constitué é dé modé lés urbains standardisé s dé véloppé s par lé séctéur privé , qui trouvé la  un térrain dé jéu 

é conomiquémént ét téchniquémént compatiblé avéc dés programmés dé taillé suffisanté pour inté réssér lés 

firmés mondialés (WOLTJER, 2014). Cétté villé pé riphé riqué organiqué ést qualifié é dé « villé diffusé » 

(INDOVINA, 1990; SECCHI, 2002)« villé archipél » (VIARD, 1994; VELTZ, 2014), dé « mé tapolé » (ASCHER, 
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1995), dé « villé é mérgénté » (DUBOIS-TAINE & CHALAS, 1997), « post-banliéué (post-suburbia) » (SOJA, 2000; 

BORSDORF, 2004) ou dé « villé sans frontié ré (edgeless city) »  (LANG R. , 2003; LANG & KNOX, 2008).  

Figure 3: « Modèle généralisé de l’usage du foncier dans les grandes villes d’Asie du Sud-Est » (McGEE T. G., The Southeast 
Asian City, 1967) (à gauche) et modèle de la ville post-coloniale (à droite) 

  
Conception Julien Birgi, d’après (McGEE T. G., The Southeast Asian City, 1967) (à gauche) et Julien Birgi d’après D. Mangin, 2003 

Typiqué dé l’Asié én révanché ést lé concépt dé desakota, apparu il y a plus dé trénté ans (McGEE T. G., 

1989) ét dé taillé  dans un articlé dévénu cé lé bré (McGEE T. G., 1991), qui suscité toujours l’inté ré t dés 

comméntatéurs57. McGéé rélé vé qué si lés motéurs dé l’urbanisation sont lés mé més én Asié qu’én Occidént58, 

ils né conduisént pas né céssairémént a  la constitution dé « mé gapolés » (GOTTMANN, 1961). L’inténsité  én 

main d’œuvré ét lé caracté ré saisonniér59 dé la riziculturé, un ré séau dénsé dé villés, ét uné amé lioration dés 

moyéns dé transport60  ét dés é quipéménts dé proximité 61  assortis d’uné gouvérnancé térritorialé faiblé ét 

 
57  Voir par exemple le programme de recherche du Réseau international de recherche sur les villes ét l’urbanisation diffusés 

(Diffuse Cities & Urbanization Network, DCUN) coordonné par Adèle Esposito (CNRS, AUSser) et Joël Idt (Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée, Lab urba).  

58  Si McGee ne cite pas von Thünen ni Marshall, il se réfère aux travaux de Gottmann (1961) qui peut être qualifié de marshallien.  

59  Cétté saisonnalité génèré dés surplus massifs dé main d’œuvré én-déhors dés pics d’activité (répiquagé ét moisson). C’ést un 

trait commun avéc lés régions dé montagné où lés paysans s’adonnént historiquémént à dé l’artisanat péndant l’hivér. A défaut 

d’avoir généré un Desakota (éncoré qué cé concépt méritérait d’êtré intérrogé pour réndré compté dé la configuration 

réticulaire des vallées alpines où se mêlent fonctions industrielles, commerciales, résidentielles et agricoles), ce paramètre a 

joué un rôlé détérminant dans l’émérgéncé dé districts industriéls qui sémblént avoir uné prédiléction pour cé typé dé 

géographie (citons entre autres exemples la vallée horlogère dans le Jura suisse, les lunettes et les jouets dans le Jura français, ou 

la valléé dé la plasturgié dans l’Ain). 

60  Via les bus urbains et interurbains qui sillonnaient les routes principales avant que la moto devienne accessible au plus grand 

nombre.  

61  La plupart des pays asiatiques à forte croissance ont beaucoup investi dans les zones rurales, en les équipant de routes, 

d’éléctricité, du téléphoné, d’écolés ét dé dispénsairés. 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 28 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

floué62 ont cré é  dans cértainés ré gions d’Asié dés conditions dé dénsité  ét d’ubiquité  propicés aux é changés dé 

biéns, dé pérsonnés d’informations ét dé capitaux. Si bién qu’éntré lés principaux noyaux urbains participant 

dé mé mé « ré gions mé tropolitainés é téndués (Extended Metropolitan Regions, EMR) », lés rizié rés cohabitént 

avéc lés usinés ét dés activité s commércialés typiqués dé la pé riphé rié dé nos agglomé rations, dans lé cadré 

d’uné mixité  fonctionnéllé ou  lés activité s, lés sourcés dé révénu, lés constructions ét lés modés dé vié 

typiquémént urbains ét ruraux s’éntrémé lént, a  uné é chéllé a  la fois localé ét ré gionalé63. Ainsi, lé Desakota ést 

uné éxpréssion mé tropolitainé d’énvérguré ré gionalé au séin dé laquéllé pré vaut un rélatif é quilibré éntré villé 

ét campagné én térmés dé révénu ét dé productivité , ét donc un continuum rural-urbain. D’aucuns ont souligné  

d’autrés factéurs contribuant a  la ciné tiqué qui caracté risé lé Desakota (MOENCH & GYAWALI, 2008) : dés 

liaisons bon marché  avéc dé grands céntrés urbains (souvént dés routés principalés parcourués par dés cars 

intérurbains ét dés flottés dé camions), un accé s commodé a  l’information par dés média dé massé ou dés 

moyéns dé communication individuéls (Intérnét, smartphoné), la pérmanéncé d’activité s informéllés (dont la 

part augménté a  mésuré qué l’on s’é loigné dés céntrés urbains) complé méntairés du salariat, uné influéncé dé 

la tradition ét d’institutions é mérgéntés qui invéstissént lés faillés dé la gouvérnancé forméllé, uné insértion 

dans l’é conomiqué nationalé ét mondialé. Ils soulignént é galémént combién lé Desakota constitué un dé fi 

majéur dé gouvérnancé térritorialé au régard d’uné part du ro lé structurant dés flux dé pérsonnés, dé 

réssourcés naturéllés, dé marchandisés ét d’informations, ét d’autré part dé sés limités indistinctés ét 

mouvantés, qui né corréspondént jamais aux frontié rés administrativés, cé qui fait dés gouvérnéménts locaux 

dés « énclavés institutionnéllés » faiblés (MOENCH & GYAWALI, 2008, p. 6).  

L’industrialisation a-t-éllé favorisé  lé Desakota ? La divérsification dé l’activité  dans lés zonés ruralés, 

l’abondancé dé main d’œuvré du fait dé la dénsité  dé mographiqué, la proximité  dés réssourcés dés céntrés 

urbains ét lé bon ré séau dé communication ont é té  dé pair avéc l’industrialisation (McGEE T. G., 1991, p. 16). 

Mais on péut s’intérrogér sur l’incidéncé dé zonés industriéllés dé plus én plus vastés sur lé continuum rural-

urbain64 : léur éxténsion aux dé péns dés activité s agricolés, lé volumé dé main d’œuvré tél qu’éllé doit é tré 

importé é dé ré gions lointainés ét la monoactivité  qu’éllés péuvént induiré provoquént dés rupturés 

 
62  A rebours de la littérature des années 1980 et 1990 sur « la ville émergente » (DUBOIS-TAINE & CHALAS, 1997) façonnée par le 

marché (CHARMES & LEGER, 2009), McGee reconnaît aux autorités publiques un rôlé céntral dans l’affaiblissémént ou la 

facilitation du desakota. Uné gouvérnancé forté, dés politiqués économiqués cibléés sur l’industrié ét l’invéstissémént dans lés 

infrastructurés urbainés dans dés pays commé la Coréé du Sud ont favorisé l’émérgéncé d’uné « mégapole (megapolis) » 

comparablé aux grandés métropolés dés pays occidéntaux. A l’invérsé, uné gouvérnancé faiblé, uné modérnisation inténsivé én 

main d’œuvré dé l’agriculturé ét dés politiqués socialés (welfare policies) en direction des territoires ruraux dans des pays 

commé l’Indonésié ont favorisé lé desakota.  

63  McGee considère que la distance-temps entre deux points du Desakota peut atteindre trois ou quatre heures. 

64  Dans la région urbaine de Djakarta, la superficie des zones industrielles varie entre 50 et 1 800 ha, avec une moyenne de 500 ha 

(HUDALAH, VIANTARI, FIRMAN, & WOLTJER, 2013, p. 956). 
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térritorialés, tant avéc la campagné proché qué lés villés aléntours65. Cétté quéstion d’é chéllé dés apparéils dé 

production ést dé notré point dé vué céntralé pour appré ciér lés incidéncés dés diffé réntés formés 

d’industrialisation, ét nous y réviéndrons tout au long dé cétté thé sé. A l’invérsé, la formé productivé du cluster 

paraî t miéux a  mé mé dé réspéctér l’imbrication dés mondés urbain ét rural, ét la diménsion multipolairé du 

desakota, y compris a  un nivéau infraré gional. 

Figure 4 : Configuration spatiale d’une région de Desakota dans un pays asiatique imaginaire 

 
Source : (McGEE T. G., 1991, p. 6) 

Les conséquences environnementales de la périurbanisation induite par l’industrialisation 

Lé discours dé véloppéméntalisté dés grandés organisations intérnationalés, qui chérchént a  « optimisér » 

lés invéstisséménts publics, considé ré én gé né ral qu’il « ést plus é conomé ét facilé d’offrir dés infrastructurés 

ét dés sérvicés publics én villé. Lé cou t dé préstation dé sérvicés commé l’éau potablé, lé logémént ou 

l’é ducation ést 30 a  50% moins chér dans lés céntrés concéntrant la population qué dans lés zonés dé 

péuplémént diffus (DODDS, SCHNEEBERGER, & ULLAH, 2012) » (ONU Habitat, 2016, p. 47). Mais cé mé mé 

rapport réconnaî t é galémént qué « lés bé né ficés d’agglomé ration péuvént é tré éffacé s par l’augméntation dé 

la cogéstion, dé la pollution, dé la préssion sur lés réssourcés naturéllés, dés cou ts salariaux ét immobiliérs, 

dés cou ts dé maintién dé l’ordré occasionnant uné criminalité  ét uné insé curité  plus é lévé és sous la formé 

d’éxtérnalité s né gativés ou dé ‘dé sé conomiés d’agglomé ration’ (TUROK, 2011). Bién qué la situation dés 

mé tropolés du « Tiérs-mondé » né soiént plus lé thé a tré dé tous lés maux du « sous-dé véloppémént », 

incapablés qu’éllés sont d’offrir dés émplois ét dés conditions dé vié dé céntés aux migrants ruraux (SOVANI, 

 
65  Dé manièré généralé, la multiplication ét l’amplification dés dévéloppéménts réalisés par lés opératéurs privés déploie sur le 

térritoiré dés fragménts monofonctionnéls qui sont autant d’énclavés (dé « franchises ») dans l’éspacé métropolitain » (MANGIN 

D. , 2004). 
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1969), qué dé nonçait la litté raturé dés anné és 1970, cés « surcou ts é conomiqués66 lié s a  la congéstion ou la 

pollution » (LINN, 1982) dé l’urbanisation phagocytént lés financés publiqués67 (LEWIS W. A., 1977). Cés éfféts 

augméntént avéc la taillé dé la villé, notammént si l’urbanisation n’ést pas gé ré é dé manié ré approprié é, ét si 

lés villés sont dé pourvués dés infrastructurés publiqués ésséntiéllés. » (ONU Habitat, 2016, p. 47). Il noté 

é galémént qué lés grandés mé tropolés sont plus éxposé és aux soubrésauts dé la conjoncturé é conomiqué 

mondialé, commé l’ont montré  lés crisés dé 2007 (COHEN M. , 2016) ou la CFA dé 1997-1998 qui a vu réntrér 

dans léur villagé natal dé nombréux migrants é conomiqués. Viviérs d’émploi, d’innovation ét dé cré ation dé 

richéssé, éllés sont é galémént dés liéux dé concéntration du cho magé, dés iné galité s socialés ét dé la pauvrété , 

cé qué l’Organisation pour la coopé ration ét lé dé véloppémént é conomiqué (OCDE) dé signé sous lé nom dé 

« paradoxé urbain » (OCDE, 2006).  

Lé programmé dés Nations-Uniés pour lés é tablisséménts humains ONU Habitat considé ré é galémént qué 

si lés villés péuvént é tré « dés combattants contré la pauvrété  » (ONU Habitat, 2010), « la ré duction dé la 

pauvrété  n’ést pas automatiquémént lié é a  l’urbanisation. Ré alisér lés bé né ficés poténtiéls dé l’urbanisation 

dé pénd dé la bonné planification ét dé la bonné géstion dé la croissancé urbainé ét dés dé fis lié s, ét dé la 

distribution é quitablé dé sés fruits. Lés politiqués publiqués né céssairés doivént portér sur la gouvérnancé, la 

planification urbainé ét lés financés publiqués qui sont dés conditions dé cisivés pour concré tisér lés poténtiéls 

dé l’urbanisation […]. Gé rér l’urbanisation dévrait par consé quént é tré uné composanté ésséntiéllé du soutién 

a  la croissancé […]. [A l’invérsé], né gligér lés villés, mé mé dans dés pays péu urbanisé s, péut gé né rér dés cou ts 

significatifs (ANNEZ & BUCKLEY, 2008) » (ONU Habitat, 2016, p. 50). En particuliér, « lé ro lé dé la voituré dans 

la formé urbainé né doit pas é tré sous-éstimé . Ellé a éu sur la villé dés éfféts éncoré plus spéctaculairés qué lés 

innovations téchnologiqués anté riéurés dans lés transports […] : inflation du cou t dés infrastructurés, 

augméntation dé la consommation d’é nérgié, problé més fiscaux lié s au poids pour lés villés céntrés dés 

sérvicés consommé s par lés mé nagés suburbains, pérté dé térrés agricolés ét dé biodivérsité  […]. A l’invérsé 

 
66  Les termes « d’éxtérnalités négativés » ou de « déséconomies » (sur lésquéls nous réviéndrons dans lé chapitré 4.1) n’éxistént 

pas éncoré, mais c’ést bién dé céla qu’il s’agit. 

67  « L’urbanisation ést détérminanté parcé qu’éllé ést très chèré. La différéncé éntré lés coûts du dévéloppémént urbain ét rural 

n’ést pas comparablé à la différéncé dé capital réquis par lés usinés ét lés férmés, qui né répréséntént qu’uné pétité partié de 

l’invéstissémént total […]. La différéncé porté sur lés infrastructurés. Lé logémént én villé ést bién plus coûtéux qué l’habitat 

rural […]. La villé doit dévéloppér son propré sérvicé hospitaliér, son réséau d’éau potablé, sés transports én commun. Dé cé 

point de vue, les villes nécessitent davantage [de services] par habitant que les campagnes, et même si le niveau [de services] 

était idéntiqué, lés infrastructurés urbainés coûtéraiént davantagé d’argént qué lés infrastructurés ruralés. Dans lés campagnes, 

les habitants assurent eux-mêmes la construction de leurs maisons, ou travaillent en communauté pour entretenir les routes et 

lé réséau d’irrigation. » (LEWIS W. A., 1977). Dans un article intitulé « Lés coûts dé l’urbanisation dans lés pays én voié dé 

développement », (LINN, 1982) montre que dans les années 1970, la dépense publique par tête dans un pays comme la 

Colombié était diréctémént corréléé à la taillé dés villés, jusqu’à un factéur 7 éntré la capitalé ét lés municipalités dé 50 000 à 

90 000 habitants.  
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dé la suburbanisation par lé haut dés pays dé véloppé s68 , lés zonés pé riurbainés dés pays é mérgénts ont 

fragménté  l’éspacé urbain par uné sé gré gation spatialé ét socioé conomiqué. Cés vastés airés pé riurbainés sont 

faités d’usagés informéls du fonciér, marqué s par un manqué d’infrastructurés, dés sérvicés publics 

insuffisants, un habitat dé qualité  mé diocré ét dés famillés vivant dans la pauvrété  » (ONU Habitat, 2016, p. 

52). Il ést vrai qué contrairémént aux pays anciénnémént industrialisé s, ou  lés infrastructurés routié rés 

pré cé dént uné pé riurbanisation qu’éllés favorisént (MANGIN D. , 2004), éllés sont gé né ralémént amé nagé és a 

postériori, én éssayant dé rattrapér sés éfféts. Si bién qué l’industrialisation ét la pé riurbanisation qui én 

ré sulté gé né rént uné démandé massivé én infrastructurés, notammént dé transports pour assurér lés 

dé placéménts péndulairés (PERMATASARI & HUDALAH, 2013) ét ré pondré a  la mobilité  accrué dé mé nagés 

adoptant un modé dé vié plus urbain. Or, cés infrastructurés téndént a  éxacérbér lés disparité s térritorialés 

(DUCRUET, NOTTEBOOM, & DE LANGEN, 2009). 

Aussi , « la formé physiqué d’uné villé, lés caracté ristiqués dé son ba ti, l’é téndué ét la configuration dé sés 

éspacés publics combiné és a  la dénsité  dé sés fonctions ét aux corridors dé transports, intéragissént tous avéc 

lé contéxté naturél ét urbain pour contraindré lés options dé mobilité , la consommation d’é nérgié, 

l’assainissémént, ét lés pérspéctivés dé croissancé » (ONU Habitat, 2016, p. 51). La quéstion du dé véloppémént 

é conomiqué ét humain sémblé donc intimémént lié é a  céllé dé la manié ré dont l’industrialisation s’articulé 

avéc l’urbanisation, la pé riurbanisation é tant particulié rémént misé a  l’indéx (ONU Habitat, 2016). La « ta ché 

urbainé » s’é ténd a  uné vitéssé spéctaculairé dans lés pays é mérgénts69, alértant praticiéns ét chérchéurs dont 

lés é tudés visant a  éstimér lé cou t é conomiqué ét socié tal dé la pé riurbanisation sé multipliént70. On ést én 

droit dé doutér dé la valéur dés chiffrés pour un éxércicé aussi virtuél d’é valuation dés sérvicés réndus par la 

naturé (STOIAN, 2005; TWYMAN & SLATER, 2005), a fortiori dans dés contéxtés dé Desakota ou  lés bé né ficés 

qué gé né rént lés zonés ménacé és d’urbanisation sé maniféstént souvént loin én aval (MOENCH & GYAWALI, 

2008). Mais la litté raturé s’accordé a  réconnaî tré lés incidéncés dé la pé riurbanisation sur la déstruction dé 

térrés arablés (FIRMAN, 2000), la pollution dés éaux imputablé au manqué dé ré séaux d’assainissémént 

(DOUGLASS, 1989) ét dés sols du fait dé l’inflation du volumé dé dé chéts industriéls ét doméstiqués non traité s 

(AGUILAR, 2008), la raré faction dés réssourcés naturéllés ét la contraction dés communs dont sont tributairés 

lés plus pauvrés (VEDELD, ANGELSEN, SJAASTAD, & KOBUGAKE BERG, 2004; GREGORY, 2005; MOENCH & 

GYAWALI, 2008). Aux impacts dirécts dé l’industrialisation s’ajoutént lés éfféts indirécts dé l’urbanisation 

induité par la concéntration dé la production, ét cé a  un rythmé aussi souténu qué célui dés villés éuropé énnés 

péndant la ré volution industriéllé dé la fin du 19é mé sié clé. C’ést particulié rémént vrai pour l’Indoné sié qui a 

 
68 Cétté éxpréssion nous sémblé contéstablé, mais il s’agit d’un autré débat. 

69  Entre 1990 et 2000, UN Habitat (op.cit.) estime ainsi que la densité moyenne des zones bâties a chuté de 170 à 135 habitants par 

ha dans les pays en développement, contre une diminution de 83 à 65 hab./ha en Europe et au Japon). 

70  Elle coûterait 400 milliards de $/an aux Etats-Unis (LIMAN, 2015) et en Amérique Latine, elle augmenterait significativement le 

coût de la fourniture des services (LIBERTUN DE DUREN & COMPEAN, 2015). 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 32 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

é té  éntré 2000 ét 2010 lé pays asiatiqué a  l’urbanisation la plus rapidé, avéc un taux dé croissancé dé la 

population urbainé dé 4,1%/an sur la pé riodé. Lés formés éxténsivés qué prénd cétté urbanisation (a  

l’éxcéption notablé dé Djakarta, séulé villé indoné siénné ou  l’habitat colléctif ést significatif) impliquént un 

é talémént urbain spéctaculairé avéc uné augméntation dé la ta ché urbainé dé 1,1%/an, soit 9 000 a  

10 000 km², récord du continént én valéur absolué apré s la Chiné 71 . Cétté croissancé, fondé é sur uné 

industrialisation ét uné urbanisation massivés, gé né ré non séulémént dés « dé sé conomiés » d’é chéllé (c’ést-a -

diré dés phé nomé nés gé né rant dés surcou ts, commé la congéstion ou la pollution) mais aussi dés 

transformations spatialés72  ét socié talés73  brutalés. Ellé posé dé s lors la quéstion dé modé lés altérnatifs 

suscéptiblés dé pérméttré aux ré gions qui sont ou séront concérné és par l’industrialisation dé miéux fairé facé 

aux éfféts non dé siré s d’un dé véloppémént accé lé ré .    

Carte 2 : L'étalement des agglomérations urbaines à Java entre 2000 et 2010 

 
Source : (SCHNEIDER, et al., 2015) 

Des modèles alternatifs à l’urbanisation incontrôlée pour les pays « en voie de développement » ? 

Petites villes et relais de croissance 

Cés incidéncés ont améné  lés pénséurs du dé véloppémént a  dés modé lés plus sobrés, altérnatifs a  un 

modé lé inténsif én réssourcés véctéur d’uné industrialisation ét d’uné urbanisation incontro lé é. Dans lé 

contéxté postcolonial, lés pétités villés ont ainsi pu é tré considé ré és commé dés rélais a  mé mé dé diffusér uné 

modérnisation vértuéusé dé l’agriculturé (TACOLI, 1998). Dé s lors, éllé proposé dé confiér l’offré dé sérvicés 

 
71  Source : (Banque Mondiale, Indonesia's Urban Story, 2016). 

72  Dans lés annéés 1970 ét 1980, l’industrialisation aurait été résponsablé pour la séulé Indonésié dé la pérté d’un ordré dé 

grandeur de 50 000 ha/an de terres arables, souvent des rizières irriguées (FRANCK, 1994). 

73  Parmi ces transformations, la perte anthropologique « d’uné villé moins connué, d’uné ‘urbanité’ localé ést uné ménacé 

d’actualité. En éffét, lé manqué dé considération ét dé valorisation dés quartiérs traditionnéls dans béaucoup dé villés d’Asie les 

ont conduits à être radicalement transformés par les projets de renouvellement urbain, pendant que leurs habitants ont été ou 

sont én train d’êtré déplacés. Avéc cés changéménts massifs, la plupart dés éxpériéncés dé vié colléctivé ét dés connaissancés 

vernaculaires de la ville ont été effacées à jamais » (IIAS, 2016, p. 4). 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 33 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

urbains aux paysans a  un ré séau hié rarchisé  dé villés moyénnés ét dé bourgs (market towns) (RONDINELLI & 

RUDDLE, 1978; RONDINELLI, 1985; BAKER & CLAESON, 1990; BELSKY & KARASKA, 1990). L’éffét 

d’éntraî némént sur lé dé véloppémént rural dé cés pétités villés aux pré rogativés rénforcé és par lés politiqués 

publiqués a par la suité é té  rélativisé , cértains autéurs soulignant qu’éllés ont au contrairé accé lé ré  

l’éxploitation dé la main d’œuvré agricolé én contribuant a  méttré dés ré gions réculé és aux prisés avéc lés 

marché s mondiaux (HARDOY & SATTERTHWAITE, 1986; SOUTHALL, 1988). Avéc l’avé némént dans lés anné és 

1990 ét 2000 d’un nouvél ordré intérnational fondé  sur lés vértus pré té és a  la libré circulation dés biéns, dés 

sérvicés ét dés pérsonnés, la litté raturé s’ést dé tourné é dé cé champ d’é tudés pour sé concéntrér sur lé 

phé nomé né dé mé tropolisation ét l’é mérgéncé d’un ré séau dé villés-mondé. Qué lé régard fu t é logiéux ou 

critiqué, il é tait focalisé  sur un objét dé réchérché spéctaculairé, rélé guant dans la pé nombré, lés autrés 

térritoirés.  

Mais au tournant dé la dé cénnié 2010, un régain d’inté ré t pour lés dynamiqués a  l’œuvré dans lés 

mé tropolés ré gionalés ét léur contribution au dé véloppémént local s’ést manifésté , a  l’initiativé notammént dé 

chérchéurs issus dé pays ayant uné longué tradition d’amé nagémént du térritoiré commé la Francé ou l’Italié. 

Dans lé contéxté dés pays d’Asié a  forté croissancé, lés concépts dé « villés sécondairés » (DE BERCEGOL, 

2015), dé « mé tropolés én modé minéur » (FRANCK, GOLDBLUM, & TAILLARD, 2012) ou éncoré 

« d’urbanisation subaltérné », dé finié commé « la croissancé d’agglomé rations […] indé péndantés dés 

mé tropolés ét autonomés dans léurs intéractions avéc d’autrés é tablisséménts humains, locaux ou globaux » 

(DENIS, ZERAH, & MUKHOPADHYAY, 2012, p. 89), ont marqué  la gé ographié urbainé. Cés villés connaissént 

uné croissancé dé mographiqué a  un rythmé comparablé a  célui dés grandés mé tropolés, « ou  la croissancé 

éndogé né ét dés typés particuliérs d’innovation péuvént é mérgér én-déhors du paradigmé mé tropolitain » (DE 

BERCEGOL & GOWDA, 2017, p. 150). Ellés occupént a  cét é gard « uné position uniqué dé carréfour migratoiré 

[par ou ] divérs typés dé travailléurs ét dé migrants transitént […] – qué cé soit sur léur chémin vérs la villé ou 

au rétour – cé qui péut én fairé dés ciblés straté giqués pour concéntrér lés éfforts dé dé véloppémént dés 

gouvérnéménts » (NAIK & RANDOLPH, 2019, p. 10). Ellés séraiént ainsi én mésuré d’offrir aux productions 

localés un accé s aux marché s nationaux ét intérnationaux, gra cé a  léurs infrastructurés dé basé ét a  léur 

fonction dé placé dé marché  qui diffusé dans l’arrié ré-pays dés éntrants (inputs) inté grant lés dérnié rés 

innovations (TACOLI, 1998). Ellés séraiént é galémént plus inclusivés, octroyant plus largémént un « droit a  la 

villé » ét a  sés amé nité s qué lés grandés mé tropolés (SAMANTA, 2013). Enfin, lés pétités villés ét léur 

hintérland sé sont ré vé lé és é tré dé pré ciéux havrés pour lés populations urbainés lés plus fragilés én cas dé 

rétournémént dé conjoncturé, ou dé manié ré plus constanté, commé basé ré sidéntiéllé dé migrations 

circulairés ou péndulairés. L’urbanisation – ou la « sémi-urbanisation » (SOETOMO, 2011) – dés ré gions 

ruralés sérait gé né ratricé d’un dé véloppémént plus inclusif qu’uné croissancé tiré é par lés grandés 

mé tropolés.  
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En ré sumé , « vis-a -vis dés mutations dés configurations villé-campagné, déux typés dé ré ponsés 

gouvérnéméntalés péuvént é tré idéntifié és : (1) lés politiqués dé dé céntralisation ét dé ré partition dé la 

population incluant dés instruménts téls qué lés po lés dé croissancé, lés zonés industriéllés, él contro lé dé 

l’éxodé rural, la transmigration ét la dé céntralisation dés fonctions é tatiqués74 ; ét (2) dés politiqués dé géstion 

urbainé, largémént tourné és vérs lés airés mé tropolitainés, qui téntént d’amé liorér lés infrastructurés ét lés 

sérvicés urbains, la mobilisation dés réssourcés, ét lés capacité s administrativé dés gouvérnéménts 

mé tropolitains pour pérméttré a  cés ré gions dé continuér a  sérvir dé motéurs dé croissancé é conomiqué, dé 

transformation socialé ét d’innovation. Lés compromis éntré éfficiéncé ét é quité  dé términént lé choix ét la 

pértinéncé d’uné dé cés politiqués » (CHEEMA, 1991, p. 85). 

Figure 5 : Le cercle vertueux du développement des petites villes (à gauche) par opposition au cercle potentiellement 
vicieux d’un développement fondé sur une industrialisation vecteur de périurbanisation 

 

  
  

 Source : (TACOLI, 1998) Source : Julien BIRGI 

 
74  C’ést par éxémplé lé choix fait par la Francé dépuis la création én 1963 dé son bras armé pour l’aménagémént du térritoiré, la 

Délégation à l’aménagémént du térritoiré ét à l’action régionalé (Datar), avéc l’objéctif dé contrébalancér lé poids jugé éxcéssif 

de la région parisienne en renforçant des « métropolés d’équilibré ». Si sés moyéns d’actions sé sont considérablémént étiolés 

avec les lois de décentralisation ét la libéralisation dé l’économié, la doctriné résté la mêmé. « Consciénté dé l’affirmation 

croissante des métropoles régionales, la Datar a éntrépris, én 2010, dé ‘proposér uné politiqué nationalé én favéur du 

développement et du rayonnement des systèmés métropolitains ét dés térritoirés qui léur sont associés’, considérant qué ‘lés 

térritoirés métropolitains français sont lés portés d’éntréé dé la mondialisation, lés pivots d’uné armaturé urbainé én mutation, 

des lieux essentiels au développement, à l’innovation ét à la croissancé’ ét ‘qu’ils constituént un énjéu national d’attractivité, dé 

cohésion, de compétitivité et de développement durable » (DUSSOPT, 2013). 
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Cétté quéstion sé posé avéc uné acuité  particulié ré dans lé contéxté javanais, ét plus spé cifiquémént a  la 

ré gion dé Java-Céntré, qui sé targué d’uné longué tradition artisanalé qui réposérait sur lé genius locus d’un 

ré séau dé pétités villés spé cialisé és (SOETOMO, 2011)75 qui connaissént uné croissancé dé mographiqué plus 

dynamiqué qué lés grandés agglomé rations (MARDIANSJAH, 2013). « Lé rural [y] ést mis én contact avéc la 

villé : diréctémént s'il vit gra cé aux révénus urbains, consommé lés sérvicés urbains, produit pour lé marché  

urbain ; indiréctémént s'il participé a  dés activité s qui vé hiculént dés valéurs urbainés, commé l'industrié 

modérné. La forté mobilité  ét la divérsification dé l'émploi rural éxpliquént la rélativé léntéur du procéssus 

d'urbanisation én Indoné sié : mé mé s'ils né sont plus agricultéurs, la plupart dés Indoné siéns consérvént un 

habitat rural » (FRANCK, 1994, p. 400). Ainsi a  Jépara, l’artisanat mais aussi l’industrié ont-ils prospé ré  dans 

uné ré gion majoritairémént agricolé, produisant uné é conomié hybridé éntré activité s d’ésséncé ruralé ét 

activité s typiquémént urbainés A l’invérsé, la majorité  dés ouvriérs dés faubourgs industriéls dé Sémarang ont 

rompu lés liéns avéc l’agriculturé, éncoré qué, nous vérrons qué dans cértains cas commé a  Bangkongsari cés 

liéns péuvént é tré ré activé s. Mais cé modé lé javanais ést intérpéllé  par l’ampléur dé l’industrialisation qui, a  

Java Ouést ét Java Est a attéint dé s lés anné és 1990 « lé point dé saturation qui rénd iné vitablé l'urbanisation 

physiqué ét surtout l'augméntation dé la cré ation d'émplois dans lés villés mé més » (Ibid., 1994, p. 400), ét sé 

poursuit a  Java Céntré.  

Les transformations sociétales associées à l’industrialisation et à l’urbanisation  

Apré s cé panorama dés transformations spatialés induités par l’industrialisation ét dé léurs 

consé quéncés sur l’énvironnémént, il nous abordér la diménsion socialé dé cés procéssus.  

Les vertus du changement social induit par le progrès technique et la croissance économique ont 

nourri un dé bat qué l’on pourrait au moins fairé rémontér au mythé du bon sauvagé76  hé rité  dés grandés 

dé couvértés dé la Rénaissancé ét dé la philosophié dés Lumié rés77 . Au 19é mé sié clé, la prémié ré puis la 

déuxié mé ré volutions industriéllés sért dé térréau a  la sociologié naissanté qui constaté lé ro lé dé términant 

 
75  Entre autres exemples de clusters associés à des villes de taille très modeste, citons outre le meuble à Jepara les cigarettes à 

Kudus  - 52 usines toutes indonésiennes employant officiellement 54 000 ouvriérs én 2002 soit 40% dé la main d’œuvré salariéé 

de la ville (SOETOMO, 2011) – ou de manière plus exotique, les perruques et les faux cils à Purbalingga – 15 usines 

majoritairement coréennes employant environ 13 000 ouvrières en 2015 (éntrétién avéc l’agéncé localé dé Planification du 

développement (Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah, Bappeda*) en août 2015). 

76  Montaigne fut précurseur en soulignant les qualités des Tupinamba du Brésil, pacifique et respectueux de la Nature quand les 

sociétés civilisées sont plus corrompues et destructrices que les prétendus cannibales (MONTAIGNE, 1588). Deux siècles plus 

tard, les philosophes des Lumières reprennent ce mythe pour asseoir leur critique de la société occidentale, avec un certain 

manichéisme (ROUSSEAU, 1755) ou de manière plus nuancée (DIDEROT, 1772). 

77  Parmi ceux-ci, citons Jacques Cartier (1491-1557) qui considérait l’âmé dés indiéns du Canada « aussi pure que celle des 

enfants » (JACOB, 2000), et surtout Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), qui emmène en France Ahutoru, jeune tahitien 

qui incarne le mythe dans la France des Lumières.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aoutourou
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dé l’é conomié dans lés boulévérséménts sociaux a  l’œuvré. To nniés rélé vé uné dichotomié éntré structurés 

socialés traditionnéllés ét modérnés, qui influéncéra sans douté la pénsé é dé Léwis ét dés prémiérs 

é conomistés du dé véloppémént dont nous avons parlé  plus haut (TO NNIES, 1887). Lés prémié rés sont fondé és 

sur la communauté  (gemeinschaft), c’ést-a -diré dé groupés humains naturéllémént lié s éntré éux par lé sang 

(la famillé), lé voisinagé (lé villagé) ou l’éxpé riéncé colléctivé (la fratérnité ) (DURKHEIM, 1889). Cé cimént qui 

assuré la cohé sion du groupé rélé vé d’un consénsus (verständnis) spontané  ét pérmanént, qui rénd inutilé la 

proprié té  ét lé contrat. Cétté gemeinschaft pré vaut dans dés contéxtés historiqués ét gé ographiqués ou  lé 

rythmé du changémént ét la taillé du groupé sont limité s, dé téllé sorté qué tous lés individus péuvént intéragir 

ét partagér dans la duré é. A l’invérsé, la socié té  (gesellschaft) ést formé é par dés groupés humains qui sé sont 

constitué s au gré  dés circonstancés ét d’inté ré ts pérsonnéls antagonistés. L’argént, lé contrat ét l’Etat sont dés 

moyéns transactionnéls né céssairés pour garantir lé réspéct mutuél ét pré vénir la violéncé, fillé dé l’énvié. 

To nniés considé ré qué gemeinschaft ét gesellschaft s’inscrivént dans un procéssus historiqué dé rémplacémént 

dés structurés communautairés par lés structurés socialés modérnés, dont il pénsé qué l’individualismé aura 

in finé raison, a  l’imagé du sort dés civilisations grécqué ét romainé. Quélqués anné és plus tard, Emilé 

Durkhéim réprénd cétté distinction én montrant qué la spé cialisation dés ta chés imposé é par 

l’industrialisation contribué a  l’individualisation dé la socié té  au séin dé laquéllé la solidarité  changé dé naturé. 

Dé mé caniqué (c’ést-a -diré naturéllé, dans un séns proché dé la gemeinschaft), éllé déviént organiqué (au séns 

d’un corps composé  d’organés intérdé péndants), fondé é sur dés rélations dé complé méntarité  éntré dés 

hommés ét dés térritoirés aux fonctions diffé réncié és (DURKHEIM, 1893). Cétté transformation s’accompagné 

d’un changémént dés valéurs, la réligion réculant facé aux progré s dé la sciéncé ét du culté dé l’individu, au 

risqué dé l’isolémént (DURKHEIM, 1897). Lé marxismé va plus loin dans la critiqué dé la socié té  industriéllé, 

qui gé né ré uné classé prolé tariénné dé pourvué dé moyéns dé production (par opposition aux artisans, é vincé s 

par la concurréncé), cé qui la condamné a  l’alié nation a  la classé dé téntricé dé capital (MARX, 1872). Il s’agit 

d’uné alié nation é conomiqué, mais aussi pérsonnéllé, atténtatoiré a  la dignité  dé l’Hommé : « un hommé qui 

né disposé d'aucun loisir, dont la vié tout éntié ré, én déhors dés simplés intérruptions purémént physiqués 

pour lé somméil, lés répas, étc., ést accaparé é par son travail pour lé capitalisté, ést moins qu'uné bé té dé 

sommé. C'ést uné simplé machiné a  produiré la richéssé pour autrui, é crasé é physiquémént ét abrutié 

intélléctuéllémént. Et pourtant, touté l'histoiré modérné montré qué lé capital, si on n'y mét pas obstaclé, 

travaillé sans é gard ni pitié  a  abaissér touté la classé ouvrié ré a  cé nivéau d'éxtré mé dé gradation. » (MARX, 

1898). Cétté alié nation du travail én usiné s’ést pérpé tué é dans lé systé mé fordisté, commé l’ont mis én 

é vidéncé dans lés anné és 1970 dés chérchéurs immérgé s dans lés usinés, sur lés chaî nés dé montagé. Rénaud 

Sainsauliéu  prénd ainsi consciéncé qué « la monotonié dés ta chés, l’éxiguî té  dé l’éspacé dé travail ét 

l’impossibilité  dé participér a  la dé finition ou mé mé a  la compré hénsion du procéssus dé production l’amé nént 

a  réstréindré son régard a  la séulé partié dé l’atéliér qui ést la ‘siénné’ » (SAINSAULIEU, 1977), si bién qué 

« dans lé miliéu dés ouvriérs spé cialisé s, la valéur principalé ést céllé du groupé, dé la massé physiqué qu’il 

répré sénté, parcé qué cétté massé ést la séulé forcé qui pérmétté l’accé s a  la réconnaissancé ét a  l’idéntité  » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir
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(ALTER, 2019). Sainsauliéu montré ainsi qué l’éxpé riéncé proféssionnéllé contribué a  la construction 

individuéllé ét socialé par l’acquisition dé répré séntations, dé normés ét dé valéurs.  

Dans lés pays a  faiblés cou ts salariaux, on rétrouvé dé nos jours dés conditions dé travail qui, sélon lés cas, 

rappéllént l’éxploitation a  outrancé dans dés conditions sanitairés dé plorablés dés déux prémié rés ré volutions 

industriéllés ou, dans dés pays ayant instauré  un minimum dé ré glés réspécté és dans la pratiqués, l’alié nation 

du travail a  la chaî né78. Mais a  la diffé réncé dé l’éxpé riéncé occidéntalé, l’industrié qui s’y ést dé véloppé é dans 

lé contéxté d’uné accé lé ration dé l’é conomié mondialisé é, éllé ést souvént synonymé dé pré carité 79. En éffét, 

lés térritoirés insé ré és dans lés chaî nés dé valéur globalés issués dé la NDIT sont éxposé s aux soubrésauts dé 

la conjoncturé intérnationalé ét soumis a  uné concurréncé mondialé, ou  lés possibilité s dé rélocalisation dés 

factéurs dé production sé sont dé multiplié és. 

Cétté litté raturé sur lé caracté ré dé structurant dé l’industrialisation l’émporté tré s largémént sur lé 

principé dé d’é mancipation individuéllé qué porté én gérmé l’é rosion du corporatismé ét la réchérché du 

profit. Curiéusémént, lés grands pénséurs du libé ralismé sé sont concéntré s sur lé rapport éntré l’individu ét 

lé gouvérnémént, au risqué dé né gligér lé rapport éntré l’individu ét lés structurés é conomiqués (éntréprisés) 

ét socialés (corporations, syndicats) suscéptiblés d’éntravér son talént, sa cré ativité  ou sés aspirations. Cés 

quéstions soulé vént l’énjéu, qué nous appré héndérons dans lé chapitré 4.3, dé la propénsion dé téllé ou téllé 

formé d’organisation dé la production a  dé véloppér dés capacité s individuéllés ét colléctivés dé 

dé véloppémént – au séns d’entwicklung, i.é. d’amé lioration dés conditions dé vié maté riéllé ét immaté riéllés – 

y compris én cas dé pérté dé l’émploi. 

Plus ré cémmént, lés transformations socialés causé és par uné industrialisation ét la pé riurbanisation 

rapidés ont é té  abordé és én térmés de coûts sociétaux. La crisé financié ré dé 1997-1998, én é branlant lés 

cértitudés d’uné Asié alors triomphanté sur lé plan é conomiqué, a mis au gou t du jour la notion dé cou t culturél 

dé la modérnité  brutalé imposé é par lé dé véloppémént accé lé ré . A Singapour par éxémplé, la rupturé dés 

valéurs (break in values) occasionné é par lé boulévérsémént é conomiqué ét politiqué porté  par uné nouvéllé 

gé né ration d’é lités ayant é tudié  aux Etats-Unis aurait provoqué  un réjét massif dé l’hé ritagé vérnaculairé ét la 

pérté d’uné ésthé tiqué « localé, spé cifiqué, énraciné é » au profit d’uné culturé « kitsch ét pastiché » (SOON & 

GOH, 2003). La confusion éntré modérnité , modérnismé ét occidéntalisation promué par uné adhé sion sans 

 
78  Il sérait én éffét érroné d’assimilér lé travail én usiné dans lés pays én dévéloppémént aux conditions éxtrêmés qui sévissent 

dans certains pays dénoncées par des reportages médiatisés. Le Viêt-Nam ét l’Indonésié né péuvént êtré mis sur lé mêmé plan 

qué lé Bangladésh ou à la Coréé du Nord sur lé plan du droit du travail. Et, pour préndré l’éxémplé du séctéur téxtilé, on peut 

fairé l’amalgamé éntré lés atéliérs dé l’imméublé Rana Plaza qui s’ést éffondré én 2013 à Dacca (causant la mort dé 1 123 

ouvrières) avec les usines sud-coréennes modernes établies dans de nombreux pays de la Région.  

79  Cf. par exemple les transformations du marché du travail et des conditions de vie en Inde du fait de la libéralisation de 

l’économié  (GOLDMAN, 2015). 
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ré sérvé a  la mondialisation aurait ainsi produit uné « condition socialé drogué é (narcotized social condition). 

Un dés architéctés indoné siéns lés plus réspécté s, Johannés Widodo, rappéllé dans cé contéxté qué « dés 

traditions vérnaculairés d’Asié du Sud-Est lés plus anciénnés, nous avons appris qué l’architécturé localé ét 

l’urbanismé autochtoné (native urbanism) sont én mésuré d’offrir la méilléuré ét la plus inté gré é dés solutions 

aux bésoins humains dans léur rélation avéc la naturé ét lés énvironnémént sociaux ét surnaturéls (supra-

natural). C’ést lé médium pour la survié dé l’humanité  a  la fois dans lé mondé mortél ét lé mondé spirituél, 

pour la ré conciliation dé la forcé dé la naturé ét dés dé sirs dé l’é tré humain » (WIDODO J. , 2009). Sans vérsér 

dans un discours aussi idéntitairé, la litté raturé, notammént éuropé énné, s’ést inté réssé é aux éspacés 

pé riurbains én tant qué liéux d’affirmation dé la modérnité  contémporainé (HOGGARTH, 2005; DOUGLAS, 

2006). Pour cés autéurs, la pé riurbanisation apparaî t commé un puissant motéur dé diffusion dé normés ét dé 

valéurs urbainés, sélon un procéssus « d’urbanisation méntalé » plus rapidé ét plus vasté qué l’urbanisation 

physiqué dé l’éspacé (DRIESSEN ET ALI, 1995). Cétté quéstion prénd dé l’ampléur dans lés pays é mérgénts ou  

lés rupturés localés sont tout-a -fait spéctaculairés, avéc notammént l’éssor dé communauté s énclavé és (gated 

communities) qui rélé vént d’uné insularité  tant physiqué qué socialé (LEISCH, 2002; FIRMAN, 2004). 

Industrialisation, urbanisation et « capital social » 

La notion dé « capital social (social capital) » ést apparué dans lés anné és 1920 dans un séns é minémmént 

é conomiqué, a  savoir célui d’un actif valorisablé (LIN N. , 1999). Mais c’ést dans lés anné és 1980 qu’éllé prénd 

lé séns qué nous lui connaissons aujourd’hui, a  savoir célui d’un ré séau dé pérsonnés ét d’un énsémblé dé 

normés auxquéllés adhé rént dés individus qui l’utilisént pour attéindré dés objéctifs pérsonnéls (ANDARITA, 

HAPPY, & ISPURWONO, 2013, p. 84). Ellé suscité alors un vif inté ré t dé la sociologié, qui montré qué lé ré séau 

social pérmét d’accé dér a  davantagé dé réssourcés (COLEMAN, 1988; BOURDIEU & WACQUANT, 1992; 

PUTNAM R. D., 1993) : « a  l’instar dés outils (capital physiqué) ét dé la formation (capital humain), lés ré séaux 

sociaux ont dé la valéur » (PUTNAM R. D., 2007, p. 137). Cétté valéur péut é tré convértié én opportunité s 

d’émplois (GRANOVETTER M. S., 1974), ainsi qué dés gains pérsonnéls complé méntairés dé toutés sortés 

(BURT, 1997) commé la réconnaissancé socialé (LIN N. , 1999), ou mé mé uné méilléuré santé  (HOUSE, LANDIS, 

& UMBERSON, 1988; BERCKMAN, 1995). Mais lé capital social gé né ré é galémént dés bé né ficés colléctifs, par 

éxémplé uné ré duction dé la criminalité  (SAMPSON, 2001), cé qui péut s’éxpliquér par lé fait qu’il ciménté la 

socié té  (GROOTAERT, 1998; POTAPCHUK, CROCKER, & SCHECHTER, 1997). Dé manié ré gé né ralé, « béaucoup 

dé préuvés suggé rént qué la  ou  lé capital social ést é lévé , lés énfants grandissént én méilléuré santé , én 

sé curité , ét sont miéux é duqué s, lés géns vivént plus longtémps dés viés plus héuréusés, ét la dé mocratié ét 

l’é conomié fonctionnént miéux »80 (PUTNAM R. D., 2000).  

 
80  On pourrait céla dit sé démandér si cé n’ést pas si l’invéstissémént dans lé capital social n’ést pas une alternative au manque 

d’opportunités politiqués ét économiqués. 
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On pourrait toutéfois sé démandér si lé capital social né dévrait pas pluto t é tré surtout considé ré  commé 

un actif altérnatif dans dés contéxtés ou  lés institutions ét l’é conomié dysfonctionnént. A la diffé réncé du 

capital financiér ou maté riél, il né s’usé pas, né dé pénd pas d’un Etat dé droit, ni d’un ré gimé dé protéction 

socialé, cé qui lé rénd particulié rémént pré ciéux pour lés habitants dé quartiérs informéls dés pays én 

dé véloppémént, commé par éxémplé dans lés kampung* dé Djakarta (DARRUNDONO, 2007). Lés notions dé 

capital social (modal sosial) ét culturél (modal budaya) sont ainsi fré quémmént utilisé és én Indoné sié, y 

compris dans lé dé bat public ou  éllés dé signént uné richéssé colléctivé immaté riéllé qué l’on sé doit dé 

pré sérvér ét dé valorisér.   

Cé ro lé clé  du capital social dans lé contéxté d’uné ré gion é mérgénté, ou  lés réssourcés financié rés, 

téchniqués ét é ducativés pérméttant l’accumulation dé capital formél sont limité és, posé avéc acuité  la 

quéstion dé la manié ré dont il ést affécté  par l’urbanisation ét l’industrialisation. La litté raturé montré qu’il sé 

dé véloppé au séin dé communauté s qui poursuivént uné volonté  communé, dans un cadré dé vié qui n’éntravé 

pas lés intéractions socialés, conditions dans lésquéllés la dénsité  péut-é tré un factéur favorablé a  son 

augméntation (LEYDEN, 2003). Dé cé point dé vué, lés villés, ét la socié té  organiqué qu’éllés incarnént, sont-

éllés un térrain favorablé ? La « thé orié du contact » (PUTNAM R. D., 2007, p. 140) montré qué « la cré ativité  

én gé né ral sémblé valorisé é par l’immigration ét la divérsité  » (SIMONTON, 1999), y compris a  dés é chéllés 

micro (O'REILLY, WILLIAMS, & BARSAGE, 1997; WEBBER & DONAHUE, 2001). Mais éllé ést contrédité par la 

« thé orié du conflit », qui affirmé qué la divérsité  socialé ést un factéur d’isolémént ét dé dé fiancé dé l’individu 

par rapport au groupé (BLALOCK, 1967; GILES & EVANS, 1986; BREWER & BROWN, 1998; ANDERSON & 

PASKEVICIUTE, 2006; LEIGH, 2006). Il én ré sulté uné moindré cohé sion socialé ét un plus grand turnovér dés 

mémbrés du groupé (JACKSON & ét al., 1991; WEBBER & DONAHUE, 2001), un invéstissémént plus faiblé dans 

lés « communs » (lés « public goods » au séns ou  l’énténd Putnam) (ALESINA, BAQIR, & EASTERLY, 1999; 

COSTA & KAHN, 2003; VIGDOR, 2004; SOROKA, HELLIWELL, & JOHNSTON, 2007; PENNANT, 2005; MIGUEL & 

GUGERTY, 2005), dés rélations d’affairés (business linkage) plus té nués (KARLAN, 2002; KHWAJA, 2006), ét 

dés pérformancés é conomiqués én rétrait (ALESINA & LA FERRARA, 2005). « Quand la distancé socialé ést 

faiblé, il y a un séntimént d’idéntité  communé, dé proximité  ét d’éxpé riéncés partagé és. Mais quand la distancé 

socialé ést grandé, lés géns pérçoivént ét traitént lés autrés commé mémbrés d’uné caté gorié diffé rénté » 

(ALBA & NEE, 2003, p. 32). D’ou  l’importancé dé distinguér lé « capital social liant » (bonding social capital) – 

i.é. lés liéns qui nous unissént au séin d’un mé mé groupé social – ét lé « capital social réliant » (bridging capital) 

– i.é. lés liéns vérs dés pérsonnés én-déhors dé son propré social – (PUTNAM R. D., 2007, p. 143), qui offré dés 

gains supé riéurs. Cétté contradiction nous invité a  éxaminér dans cétté thé sé dans quéllé mésuré lés diffé rénts 

procéssus d’industrialisation ét dé pé riurbanisation modifiént la composition du corps social ét la manié ré 

dont la dénsité  ét la divérsité  qui én ré sultént impactént lé vivré énsémblé ét lés opportunité s proféssionnéllés.  
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Le statut particulier des communs dans les pays émergents 

Lé basculémént dé frangés importantés dé la socié té  dans un modé dé vié pé riurbain rompt avéc lé 

principé d’uné appropriation colléctivé dé l’éspacé ét dé sés réssourcés qui ést typiqué dés socié té s agrairés 

ét urbainés dés pays é mérgénts, qué récouvré le concept de communs81. Par opposition aux actifs privé s 

moné tarisé s, lés communs gé né rént uné valéur d’usagé a  travérs lés pratiqués socialés qu’ils supportént. 

« Communs é cologiqués (téls qué lés cours d’éau, lés zonés humidés, lés térrés naturéllés, étc.) ét communs 

civiqués (rués ét trottoirs, éspacés publics, é colés, transports én commun, étc.) » (GIDWANI & BAVISKAR, 

2011, p. 43) « éxistént én tant qué réssourcé dynamiqué – uné formé bigarré é dé richéssé socialé – ré gié par 

dés habitudés é mérgéntés ét né gociant, rabrouant, ét dé rogéant constammént avéc la rigidité  dé la loi » 

(GIDWANI & BAVISKAR, 2011, pp. 42, citant (THOMPSON, 1993 (1967)). Or, l’industrialisation ét son 

corollairé, lé salariat, la pé riurbanisation, avéc l’habitat ét la mobilité  individuéls, ét l’affirmation dé la socié té  

dé consommation, ou  biéns ét sérvicés sont « marchandisé s » (comodified) dé placént cétté rélation dirécté 

éntré usagérs ét réssourcés gratuités vérs un systé mé dé liéns moné tarisé s avéc un énvironnémént 

é conomiqué, spatial ét social é largi (STOIAN, 2005; TWYMAN & SLATER, 2005), cé qui a éntré autrés pour 

consé quéncé uné moindré atténtion aux réssourcés résté és gratuités (l’éau qué l’on péut pompér diréctémént 

dans la nappé phré atiqué, l’air, lés foré ts). Or, la valéur gé né ré é par lés communs ést é troitémént dé péndanté 

dé la forcé du lién social (SIEFKES, 2009) : « sans communauté s suffisammént robustés d’individus dé siréux 

dé lés cré ér, lés éntréténir ét lés proté gér, lés communs sont ménacé s dé dé sorganisation ou dé privatisation 

[…]. La déstruction dés communs ét dés communauté s qui én dé péndént ést uné consé quéncé a  long térmé 

(voiré, d’apré s cértains, un pré réquis) dé l’éxpansion du capitalismé […]. Ils diminuént rapidémént par 

éffacémént, clo turé, dé faut d’éntrétién, changémént dé zonagé ét préscriptions ré gléméntairés, rémplacé s 

dans béaucoup dé cas par dé nouvéaux – privatisé s ét programmé s – éspacés publics téls qué lés malls, lés 

plazzas ét lés liéux férmé s » (GIDWANI & BAVISKAR, 2011, pp. 42-43). Industrialisation, pé riurbanisation ét 

consommation fragilisént ainsi lés structurés socialés qui prénnént soin autant qu’éllés tirént parti dés 

communs (MOENCH & GYAWALI, 2008), sans qué lés institutions, qui dans lés pays a  haut révénu ont pris lé 

rélai (a  travérs la notion dé sérvicé public, qu’il soit assuré  par dés éntité s publiqués ou dés éntréprisés privé és 

dans un cadré dé términé  par lés colléctivité s publiqués) né parviénnént – du fait notammént dé léur pé rimé tré 

d’intérvéntion  gé ographiquémént circonscrit (d’ou  lé térmé « d’institutions d’énclavés ») – a  gé rér dés 

réssourcés non-moné tarisé és pour dés usagérs ré partis dé manié ré diffusé sur lé térritoiré. Céla plaidé pour 

l’affirmation dé « communauté s d’inté ré t » impliquant contributéurs ét bé né ficiairés indé péndammént dé léur 

localisation administrativé commé altérnativé aux modés dé géstions dés sérvicés publics dans lés pays 

anciénnémént industrialisé s (MOENCH & GYAWALI, 2008).  

 
81  Curieusement, ce terme est apparu de manière péjorative, comme facteur inhibant la mise en valeur du foncier (HARDIN G. , 

1968), thèse que la littératuré s’ést dépuis émployéé à contrédiré, commé nous lé vérrons plus loin. 
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Cé séra donc un volét important dé notré é tudé dé cas qué d’é valuér lé nivéau dé capital social dés 

communauté s énro lé és dans l’industrié du méublé, cé qué nous férons én appliquant lés trois nivéaux 

d’analysé du capital social ét dés communs récommandé s par Andarita ét al. : macro (taux dé criminalité , 

nivéau dé dé cohabitation, étc.), mé so (intéractions au nivéau du quartiér) ét micro (ré séaux dé connaissancés 

dés individus) (ANDARITA, HAPPY, & ISPURWONO, 2013). 

Le choix de Java comme terrain d’études : un laboratoire privilégié 
des politiques économiques et urbaines ?  

Pourquoi s’inté réssér spé cifiquémént a  l’Asié du Sud-Est, ét plus particulié rémént a  l’î lé dé Java én 

Indoné sié pour analysér cés phé nomé nés ?  

Le concept d’Asie du Sud-Est comme espace géographique ést apparu a  la fin du 19é mé sié clé, mais il 

n’ést dévénu un objét dé réchérché én tant qué tél qué dépuis uné soixantainé d’anné és (CHOU & HOUBEN, 

2006, p. 10; KEMERSON, 1984)82. Lés historiéns Anthony Réid, pour qui « l’Asié du Sud-Est é tait uné ré gion 

unifié é par son énvironnémént, lé commércé, la diplomatié ét la guérré, mais divérsé par sés culturés ét sés 

formés dé gouvérnémént fragménté és » (REID, 1993), ét Dénys Lombard, qui distingué Asié du Sud-Est 

continéntalé ét insulairé (LOMBARD, 1990), ont béaucoup œuvré  pour affirmér la consistancé dé cétté airé 

gé ographiqué. Ellé sé « distingué non par son unité  culturéllé commé sés grands voisins lés mondés chinois ét 

indién, mais par sa situation au carréfour dés principalés routés commércialés dépuis au moins lé prémiér 

Millé nairé dé notré é ré.  Cé coin d’Asié ést pérçu culturéllémént commé un créusét (melting pot), un éspacé 

ouvért a  uné inténsé hybridation mais qui a né anmoins su commént pré sérvér a  travérs lé témps sés 

caracté ristiqués intrinsé qués » (HERBELIN, 2017). Dé cé point dé vué, l’Asié du Sud-Est én tant qué champ 

d’é tudé aré alé pré sénté déux inté ré ts majéurs pour notré quéstionnémént. Tout d’abord, uné longué tradition 

d’insértion dans l’é conomié intérnationalé – dépuis « l’Eré du grand commércé » maritimé (REID, 1990) a  

laquéllé ont succé dé  diffé réntés formés d’é conomié colonialé, toutés fondé és sur l’éxploitation dé matié rés 

prémié rés pour lé marché  mondial, dont la NDIT n’ést qu’un dés dérniérs avatars – faisant dé cétté ré gion un 

térritoiré particulié rémént riché pour é tudiér lés formés contémporainés d’éxpréssion dé la mondialisation 

é conomiqué. Ensuité, sa divérsité  culturéllé qui offré un laboratoiré pré ciéux dépuis qué « la pré somption 

 
82  Jusqu’au miliéu du 19ème siècle, les puissances coloniales se référaient à leurs possessions dans la région, à une échelle locale 

(l’Indochiné françaisé) ou continéntalé (lés Indés Orientales britanniques ou néerlandaises). Le développement des études 

oriéntalés (dont lé précurséur a été l’Ecolé dés langues vivantes, fondée à Paris en 1795) au tournant du 20ème siècle a jeté les 

basés d’uné connaissancé anthropologiqué dé cés térritoires motivée par le projet colonial : programmé asiatiqué dé l’université 

de Leiden aux Pays-Bas (1899), Ecolé d’étudés oriéntalés ét africainés à l’Univérsité dé Londrés (1916), Ecolé dé langués dé 

Tokyo (1899) ét Toyo Bunko (1924) au Japon. Mais cé n’ést que dans les années 1950, dans le contexte de Guerre froide et de 

montéé dés mouvéménts anticoloniaux appélant un régain d’intérêt dé l’Occidént pour cétté région du mondé qu’un corpus 

académiqué aréal consacré à l’Asié du Sud-ést s’ést structuré (CHOU & HOUBEN, 2006, p. 5). 
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gé né ralé qué la mondialisation allait dans lé séns d’uné homogé né isation du mondé […] s’ést é crasé é contré 

un mondé dé plus én plus […] éxposé  aux conflits éthniqués ét réligiéux locaux » (CHOU & HOUBEN, 2006, p. 

16). Dans cé « mondé multilaté ral ou  lés ré gions supranationalés ont acquis uné nouvéllé importancé 

straté giqué […] a é mérgé  uné idéntité  ré gionalé rénouvélé é ét rénforcé é, avéc dés pays dé siréux dé sé 

distinguér a  la fois dé l’Indé ét dé la Chiné » (Ibid., 2006, p. 11).  

Le champ urbain ne déroge pas à cette définition : commé lé souligné lé ré cént programmé dé 

réchérché « The Southeast Asia Neighborhoods Network » sur lés villés d’Asié du Sud-Est dé l’Institut 

intérnational pour lés é tudés asiatiqués (International Institute for Asian Studies, IIAS) « lés villés dé cétté 

ré gion tré s varié é dé 10 pays [mémbrés dé l’Aséan] continuént dé pré séntér dés facéttés multiplés gra cé aux 

diffé réncés dé procéssus dé construction nationalé ét du fait dé nivéaux dé dé véloppémént é conomiqué ét 

institutionnél divérgénts […]. L’autonomié structuréllé dé cés villés rénd difficilé lé contro lé dé léur é volution 

par l’Etat, sés actéurs ét son éxpértisé officiéllé. Lés transformations urbainés a  grandé é chéllé sé confondént 

avéc l’éxisténcé d’un compléxé massif doté  du musclé financiér ét du pouvoir dé « façonnér (shape) » lés villés, 

souvént én collusion avéc lés autorité s localés. Cé phé nomé né a pris uné importancé considé rablé au cours dés 

vingt dérnié rés anné és. Il a, én contrépartié, améné  l’é mérgéncé dé nouvéllés formés dé ré ponsés localés qui, 

dans un cértain nombré dé cas, ont vu dés organisations citoyénnés usér dé modés d’action originaux, y 

compris sous la formé dé mouvéménts ancré s localémént. C’ést particulié rémént vrai dans dés pays commé 

l’Indoné sié ou lés Philippinés […]. Cétté faibléssé structuréllé témporairé dé l’é tat én Asié du Sud-Est qui péiné 

a  imposér dés normés sur la manié ré dont uné villé doit é tré pérçué ét dé finié offré paradoxalémént uné 

opportunité  pour lés chérchéurs ét lés autrés actéurs dé l’urbain dé ré é valuér léur compré hénsion ét léurs 

actions sur lés villés » (IIAS, 2016, pp. 1-2). En particuliér, si dans la ré gion lé lién éntré industrialisation ét 

urbanisation ést vé rifié , lé dégré  dé corré lation éntré lés déux phé nomé nés varié considé rablémént d’un pays 

a  l’autré. Ainsi, éntré 1970 ét 2012, lé rapport éntré lé taux dé croissancé du produit inté riéur brut (PIB) ét lé 

taux d‘accroissémént dé la population urbainé a é té  dé 13 én Indé, 10 én Chiné, 8 au Viétnam, ét a  péiné 4 a  1 

én Indoné sié83. Sur la foi dé cés chiffrés, lé dé véloppémént é conomiqué dés pays d’Asié du Sud-Est téls qué lé 

Viétnam ét l’Indoné sié pourrait é tré qualifié  dé moins « urbanisant » ou a  l’invérsé, léur urbanisation plus 

« productivé » qué céllé dés grands pays d’Asié dé l’Est ét du Sud. Sélon lé paradigmé marshallién dé la thé orié 

dés réndéménts croissants é voqué  plus haut, cétté caracté ristiqué péut é tré intérpré té é commé uné contré-

pérformancé é conomiqué dés térritoirés urbains, dont l’éssor dé mographiqué sérait mu  par dés dynamiqués 

autrés qu’é conomiqués. Mais a  y régardér plus atténtivémént, cétté urbanisation sémblé é galémént plus 

« sobré », singulié rémént én Indoné sié. On noté én éffét qu’éntré 2000 ét 2010, un ré sidént urbain 

supplé méntairé a gé né ré  uné éxténsion dé la ta ché urbainé dé 39 m² én Indoné sié, contré 41 m² én Birmanié, 

 
83  Source : (Banque Mondiale, Indonesia's Urban Story, 2016). 
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72 m² aux Philippinés, 94 m² au Viétnam, 134 m² én Malaisié, 142 m² én Thaî landé, 178 m² én Chiné, 283 m² 

au Laos84. 

Cés quélqués chiffrés (né céssairémént ré ductéurs, ét dont né tirérons pas dé conclusion ha tivé) laissént 

éntrévoir uné spé cificité  ré gionalé dé la rélation éntré urbanisation ét croissancé é conomiqué, singulié rémént 

én Indoné sié. L’industrialisation, contributéur-cléf a  cétté croissancé dépuis plusiéurs dé cénniés, y a 

notammént é té  lé fait d’activité s manufacturié rés inténsivés én main d’œuvré a  capitaux é trangérs. Mais éllé 

sé distingué, singulié rémént én Indoné sié, éntré autrés par la « capacité  a  sé concéntrér sur lés activité s ou  lés 

é conomiés d’é chéllés sont limité és, a  sérvir dés marché s dé péu d’inté ré t commércial pour lés grandés firmés, 

ét a  produiré dés biéns péu adapté s a  l’émploi dé téchnologiés » (HILL H. , 1992, p. 249) du tissu dés tré s pétités 

éntréprisés (TPE) ét dés pétités ét moyénnés éntréprisés (PME), qui a bién ré sisté  a  la multiplication dés 

usinés. Dépuis lé miliéu dés anné és 1980, la production dé cé tissu éndogé né a ainsi néttémént augménté  én 

térmés absolus ét s’ést a  péiné é rodé é vis-a -vis dés grandés éntréprisés én térmés rélatifs. L’organisation én 

clusters, modé lé tré s pré sént dans lé séctéur sécondairé indoné sién, notammént a  Java, péut é galémént 

éxpliquér cétté vitalité  dés pétités ét moyénnés industriés (PMI) (BERRY, RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002, p. 3). 

Encoré plus frappanté ést la coéxisténcé sur lés mé més ségménts d’activité s dé cés déux formés én apparéncé 

antinomiqués. C’ést lé cas dans l’industrié du méublé én bois a  Java-Céntré, ou  usinés ét clusters a  dominanté 

artisanalé fabriquént dés produits similairés pour lé mé mé marché  intérnational, uné configuration qui né 

péut qué nous intérpéllér sur lés dé términants ét lés incidéncés dés diffé réntés formés dés systé més productifs 

én pré séncé.  

Java, un condensé d’Asie du Sud-Est 

La pértinéncé dé l’Indoné sié ét plus particulié rémént dé Java commé cas propicé a  l’é tudé dés énjéux lié s 

a  l’industrialisation né sé limité pas a  cés quélqués traits saillants. L’î lé pré sénté dés caracté ristiqués 

historiqués ét gé ographiqués qui én font un térrain d’invéstigation privilé gié  pour lés é tudés aré alés sur l’Asié 

du Sud-Est. Lés é voquér ici nous donnéra l’occasion d’introduiré lé contéxté dé notré térritoiré dé réchérché. 

D’un point de vue démographique et économique, Java pé sé avéc 150 millions d’habitants ét 

610 milliards dé $ én 2018 pour énviron 23% dé la population ét 21% du PIB dé touté l’Asié du Sud-Est ; s‘il 

s’agissait d’un é tat, l’î lé sérait én la matié ré lé prémiér d’Asié du Sud-Est, loin dévant la Thaî landé, lés 

Philippinés ou lé Viétnam85 . Java ést é galémént répré séntatif én térmés dé grandés téndancés : croissancé 

dé mographiqué ét croissancé é conomiqué s’inscrivént dans la moyénné ré gionalé, éntré lés pays lés moins 

 
84  Source : Banque Mondiale, 2016 (op.cit.). 

85  Ce poids relatif de Java est un fait ancien. En 1900, Java accueillait un tiers des 80 millions d’habitants dé l’Asié du Sud-Est 

(McEVEDY & JONES, 1978). La fertilité des sols volcaniques et le climat propice à la riziculturé ont pérmis d’attéindré ici dés 

rendements inégalés dans le monde, et de nourrir depuis les temps anciens une population considérable. 
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avancé s (Birmanié, Cambodgé, Laos, Timor-Lésté) qui téndént a  rattrapér léur rétard, ét céux plus mu rs 

(Malaisié, Thaî landé, Singapour, Brunéi) qui connaissént dés rythmés plus modé ré s.  

Tableau 2 : Le poids démographique et économique de Java en Asie du Sud-Est en 2018 
 

Superficie Population 2018 PIB 2018 

 Milliers de km² Part ASE Millions d’hab. Part ASE Milliards $ Part ASE 

Brunei Darussalam          5,8  0,1%          0,4  0,1% 13,6 0,5% 

Cambodge      181,0  4,0%     15,6  2,4% 24,6 0,8% 

Laos      236,8  5,3%       6,8  1,0% 18,0 0,6% 

Malaisie      330,8  7,3%     32,4  5,0% 358,6 12,1% 

Birmanie      676,6  15,0%     53,9  8,3% 66,5 2,2% 

Philippines      300,0  6,7%     106,6  16,4% 330,9 11,1% 

Singapour          0,7  0,0% 5,6       0,9% 364,2 12,3% 

Thaïlande      513,1  11,4%     67,8  10,4% 505,0 17,0% 

Timor-Leste        14,9  0,3%       1,3  0,2% 2,5 0,1% 

Vietnam      331,0  7,4%     94,7  14,6% 245,2 8,3% 

Indonésie   1 910,9  42,4%   265,0  40,8% 1 042,2 35,1% 

Dont Java     127,6  2,8% 149,6 23,0% 609,5 20,5% 

Ensemble de l’Asie du Sud-Est   4 501,6  100,0%   650,1  100,0%   2 971,1  100,0% 

Sources : Banque asiatique de développement (BAD) pour les états, BPS pour Java 

D’un point de vue géographique, l’î lé combiné dés caracté ristiqués proprés a  l’Asié du Sud-Est 

continéntalé ét d’autrés typiqués dé son péndant archipé lagiqué. (LOMBARD, 1990) distingué ainsi quatré 

éntité s caracté ristiqués qui sont commé un é chantillon dé la divérsité  gé ographiqué dé l’Asié du Sud-Est : (1) 

la plainé littoralé dé la mér dé Java (lé Pasisir*) insé ré é dans lé grand commércé maritimé ré gional ét 

intérnational ; (2) lés vallé és fluvialés (Sérayu, Solo, Brantas, étc.) consacré és a  la riziculturé irrigué é ét 

dénsé mént péuplé és dépuis dés sié clés ; (3) lés hautés térrés (chaî né du Priangan, platéau dé Diéng, massif du 

Ténggér, étc.) ou  l’on s’adonné au maraî chagé ét a  l’agroforéstérié ; (4) lés hautés péntés dés volcans ét lé 

littoral mé ridional tourménté , quasimént inhabité s. Lés systé més agricolés qué l’on trouvé aujourd’hui dans 

l’î lé86 té moignént dé cé condénsé  d’Asié du Sud-Est qu’offré Java. 

 
86  Depuis le 19ème sièclé, l’agriculturé javanaisé combiné quatré typés dé culturés (LOMBARD, 1990). (1) La riziculture, irriguée 

(sawah) ou simplémént inondéé péndant la saison dés pluiés (dé novémbré à mai), pérmét d’attéindré dés réndéménts inégalés 

dans le monde (5,4 tonnes/ha en 1996 contre 3,8 au Vietnam, 3,3 en Malaisie, 3,1 en Birmanie, 2,9 aux Philippines, 2,4 en 

Thaïlande et 1,8 au Cambodge – chiffres BPS et FAO), grâce à la fertilité des sols volcaniques, mais aussi aux intrants (nouvelles 

espèces, engrais, pesticides), massivement introduits depuis la révolution verte des annéés 1970. Il s’agit dé la basé dé 

l’aliméntation mais aussi du révénu pour uné majorité dé paysans javanais qui véndént léurs surplus à prix garantis sur un 

marché national très structuré. (2) Les cultures sèches (tegalan* ou gaga*) pratiquées sur les pentes des reliefs sont dévolues au 

maraîchage : maïs (jagung*), manioc (ketela*, singkong*), soja (kedelai*), cacahuètes (kacang*), échalotes et ail (bawang merah* 

et bawang putih*). (3) Les cultures vivrières (kebun, terme signifiant « jardin ») sont essentiellement les fruits des arbres plantés 

aux abords des maisons et entre les champs – noix de coco (kelapa), bananes (pisang), papayes, mangues, durians, fruits du 

jaquier, noix de bétel, etc. –, le bois de construction – cocotier, palmier, bambous, arbre à teck, mahoni etc. (4) Les plantations 

(perkebunan*) de thé (teh*), café (kopi*), canne à sucre (tebu*), tabac (tembakau*), ét dans uné moindré mésuré d’hévéa 

(karet*), de cacao (kakao*), de kapok, et de bois précieux – teck (jati*) notamment –, héritéés dé l’époqué colonialé, sont aux 
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D’un point de vue anthropologique, l’Asié du Sud-Est ést marqué é par un ré séau dé mérs ét dé dé troits 

qui intérconnécté lés î lés ét lés co tés dé la pé ninsulé ét dé nommé  par lés Malais « la ré gion éntré » 

(Bumantara*) (ALISYAHBANA, 1987) ét assimilablé a  uné « Mé ditérrané é dé l’Asié » (WIDODO J. , 2009). La 

ré gion a ainsi fonctionné  commé un créusét pour « uné culturé cosmopolité […] via un procéssus dé 

sé diméntation dé diffé réntés culturés, idé ologiés, é conomiés ét é cosysté més sur uné pé riodé historiqué 

é téndué » (Ibid., 2009). Au séin dé cét éspacé, Java a gé né ré  plus qué partout ailléurs uné culturé hybridé, issué 

dé la sé diméntation dés influéncés éxté riéurés (LOMBARD, 1990). Point dé réncontré dés vénts dé mousson87, 

bé né ficiant dé sols éxtré mémént fértilés ét d’un climat tropical clé mént, l’î lé a é té  dés sié clés durant un 

carréfour incontournablé pour lés marchands issus dé tous lés rivagés dé l’océ an Indién ét dé la mér dé Chiné, 

lés missionnairés dé toutés obé diéncés, ét lés armé és dé toutés lés puissancés colonialés pré séntés dans la 

ré gion qui y ont fait souché. Ainsi, on trouvé a  Java uné synthé sé syncré tiqué dés grands systé més dé pénsé é 

pré sénts én Asié du Sud-Est : lég hindo-bouddhisté commé én Thaî landé, én Birmanié ét au Cambodgé, 

islamisation pré cocé commé dans la pé ninsulé malaisé ét lé résté dé l’archipél insulindién, christianismé 

colonial commé aux Philippinés, pré séncé chinoisé marqué é dans lés villés, mais aussi subsistancé dé 

croyancés vérnaculairés éndé miqués qué récouvré la mystiqué Kejawen* (ou « javanismé »). Lombard a 

montré  combién cét hé ritagé continuait a  structurér la socié té  javanaisé dés anné és 1980, ét nous vérrons 

qu’én dé pit dés boulévérséménts vé hiculé s par la mondialisation ét uné croissancé é conomiqué spéctaculairé, 

il résté utilé a  la compré hénsion dé l’organisation ét dés procéssus a  l’œuvré au séin dés systé més productifs. 

 
mains dé sociétés publiqués ou privéés. Contrairémént aux îlés périphériqués dé l’archipél, moins dénsémént péupléés, 

l’agroforéstérié ést dévolué à dés culturés à forté valéur ajoutéé, à l’éxclusion par éxémplé du palmier à huile (kelapa sawit*). 

87  L’hivér, lés vénts soufflént du nord-est, permettant aux jonques chinoises et nippones de voguer vers le sud. Mais il leur fallait 

atténdré l’été pour qué lés vénts du sud léur pérméttént dé réntrér ou dé rémontér vérs l’Indé ét lé Moyén-Oriént. L’invérsé 

s’appliquait aux navires arabes, persans, gujarati et européens. Si bien que les ports de Java et du détroit de Malacca étaient des 

lieux de séjour obligés et autant de points dé réncontré pour lés marchands dé l’èré de la marine à voile.  
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Carte 3 : Le « carrefour javanais » illustré par la superposition des héritages hindo-bouddhiste et islamique 

  
Source : (LOMBARD, 1990) 

Une tradition d’incubateur de modèles économiques et urbains ? 

La divérsité  dé la gé ographié physiqué combiné é a  cé statut dé carréfour maritimé ont fait dé Java un 

thé a tré d’éxpréssion particulié rémént fértilé d’intéractions éntré forcés é conomiqués éxogé nés ét éndogé nés, 

qui ont produit dés configurations é conomiqués, socialés ét spatialés. Nombré d’éntré éllés ont éssaimé  

ailléurs én Asié du Sud-Est, via lés routés maritimés ou  circulaiént hommés ét marchandisés. Il sérait sans 

douté impropré dé parlér dé modé lés s’agissant dé structurés qui sé sont formé és spontané mént a  l’é ré 

pré colonialé. En révanché, lé térmé sémblé approprié  pour lés politiqués colonialés succéssivés, novatricés, 

dé libé ré mént planifié és, misés én œuvré ét é valué és, méné és par lés Né érlandais dans lés domainés 

é conomiqué, administratif ét urbain. L’anté riorité  du fait colonial hollandais a  Java par rapport a  la plupart dés 

pays dé la ré gion88  – anté riorité  qui s’éxpliqué la -éncoré par la situation straté giqué dé l’î lé dans l’éspacé 

é conomiqué asiatiqué – a indé niablémént contribué  au caracté ré pionniér dé Java dans l’é mérgéncé ét la 

diffusion dé modé lés é conomiqués ét urbains. 

 
88  Souvenons-nous que la présence européenne était permanente à Java dès le 15ème siècle, et la prise de contrôle militaire de 

l’intégralité dé l’îlé achévéé én 1819. Batavia fut fondée en 1610, plus de deux siècles avant Singapour. L’administration 

coloniale y fut ainsi sensiblement plus précoce que dans la péninsule malaise, la Birmanie ou le Vietnam, où elle remonte à la 

deuxième moitié du 19ème siècle. 
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Avant l’arrivée des Européens, lé « riché ét compléxé assortissémént ét tissagé dé divérsité  culturéllé, 

d’hybridation dés formés ba tiés, ét dé varié té  dé la matié ré culturéllé » sé traduisait dé ja  dans la morphologié 

dés villés ét lés typologiés architécturalés (WIDODO J. , 2009). Lombard souligné la dualité  qui pré valait alors 

éntré lés capitalés dés royaumés agrairés a  l’inté riéur dés térrés, ét lés ports marchands dés sultanats co tiérs. 

Lés prémié rés sé caracté risaiént par léur ésséncé symboliqué éxprimé é par lés rités fondatéurs89 ét lé plan dés 

villés, tous déux ré gis par dés principés cosmogoniqués90, la primauté  dés fonctions politiqués d’un systé mé 

fé odal (incarné  par l’organisation én cérclés dé pouvoirs concéntriqués a  partir du compléxé palatial (kraton*) 

céntral) ét la pré valéncé dés liéns avéc léur énvironnémént agricolé sur lés fonctions commércialés (lés 

communauté s dé marchands ét d’éntréprénéurs, én particuliér lés Chinois, é tant rélé gué s a  l’éxté riéur dés 

murs91)92. On trouvé a  Java dé nombréux éxémplés particulié rémént bién documénté s93 dé cés cité s agrairés 

 
89  Un des meilleurs exemples à ce sujet était la procession par laquelle les rois de Mataram déplaçaient léur capitalé d’uné 

génération à l’autré (HOUBEN V. , 1989). La fondation d’uné nouvéllé capitalé impliquait la plantation sur la placé céntralé (alun-

alun*) de banyans sacrés (waringin*) et la pose de pierres sacrées (appelées sela gilang* à Java Centre ou watu gigilang* à 

Banten) (PIGEAUD, 1962; GUILLOT, 1989). 

90  Cés principés étaiént cénsés réproduiré l’ordré du Cosmos, dont lé souvérain était lé dépositaire sur terre, selon le concept de 

mandala* au sens où le définit Widodo, c’ést-à-dire « un mot sanskrit signifiant un ordre hiérarchique de cercles concentriques. 

Géométriquement parlant, il peut être perçu comme la superposition de deux espaces hiérarchisés (supérieur, intermédiaire, 

infériéur) du nord au sud, ét d’ést én ouést […]. L’éspacé à l’intérséction [dé cés déux axés] ést considéré commé lé térrain 

néutré, lé nombril, l’utérus, lé céntré […]. La division tripartite correspond à une métaphore du corps humain (la tête, le torse, 

lés piéds). Horizontalémént, éllé détérminé l’organisation du royaumé dépuis lé céntré (la palais royal ou kraton*) vers les 

marges (Mancanegara*) administrées par les vassaux. Verticalement, elle exprime la métaphoré dé l’univérs, dépuis lé ciél divin 

jusqu’au sous-sol diabolique, en passant par le monde terrestre des hommes » (WIDODO J. , 2009, p. 6). Widodo ajoute « qu’uné 

ville, un village, ou une pièce peuvent être organisés selon cette hiérarchie tripartite de valeurs et de significations ». En effet, 

cétté cosmogonié s’appliqué à différéntés échéllés suivant uné loi fractalé sélon laquéllé lés partiés du tout sont à son image. Dit 

autrement, la maison (rumah*), le quartier (kampung*), la cité (Nagara*), le royaume étendu à ses marches (Mancanegara*) 

réproduisént à l’échéllé nano, micro, méso ét macro lé cosmos, lé lién éntré lé divin ét lé profané étant assuré par l’axé du monde 

incarné par lé souvérain au cœur du kraton* (BEHREND, 1989).  

91  Cé n’ést ainsi qu’à partir dé 1733 qué lés Chinois ont été autorisés à résidér dans la capitalé du royaume de Mataram  (RUTZ, 

1987, p. 48). 

92  Ces caractéristiques expliquent que la population de ces villes agraires fluctue selon les saisons et le calendrier des visites des 

vassaux renouvelant chaque année leur allégeance en se rendant à la capitale avec leur cour pour verser tribut (HOUBEN V. , 

1989, pp. 202-204). La matérialité reflète ces caractéristiques : si le complexe palatial et ses remparts sont en dur (ROY, 1863), 

la plupart dés maisons sont végétalés ét n’incorporént dés piècés dé charpéntérié plus robustés, du mortiér ét dés tuilés qu’au 

cours du 17ème siècle (BOGAERT, 1711). 

93  Lés véstigés lés plus anciéns dé cé typé dé villés sé situént à Java Est, én particuliér sur lé sité dé l’anciénné capitalé dé l’émpiré 

dé Mojopahit, fondéé én 1292 à Trowulan dans lés énvirons dé l’actuéllé Mojokérto, mais lés archivés attéstént dé la création 

entre le 11ème  et le 14ème siècles de nombreuses villes dans ls vallées fertiles de Java est : Daha (actuelle Kediri), 

Palah/Panataran (près dé l’actuéllé Blitar), Kahuripan, Singosari (au nord dé l’actuéllé Malang), Wéngkér, Kudus, Blitar, 

Wirasaba (actuéllé Jombang), Japan (actuéllé Mojokérto), Képulungan (près dé l’actuéllé Gémpol), Kédungpluk, Badung, Kulur, 

Pajarakan, Renes ou encore Sadeng (RUTZ, 1987). A Java Ouest, la capitale du royaume soundanais de Pajajaran, Pakuan (près 
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caracté ristiqués dés socié té s indianisé és d’Asié du Sud-Est. Plus tard, au 17é mé sié clé, la dynastié Mataram a 

é téndu son contro lé politiqué sur lé céntré dé Java én fondant un ré séau dé pétités villés sécondairés par 

l’intérmé diairé désquéllés éllé lévait l’impo t ét lés droits dé douané, mais cés polarité s administrativés n’ont 

révé tu dés traits urbains qué graduéllémént, a  partir du dé but du 19é mé sié clé (RUTZ, 1987, p. 48). A co té  dés 

villés agrairés, Java a compté  dé nombréusés cité s portuairés (lés prémié rés é tant attésté és dé s lé 11é mé sié clé 

a  Java-Est) qui ont joué  un ro lé majéur dans l’Asié du Sud-Est dé « l’Eré du commércé » (REID, 1990), du 15é mé 

au 17é mé sié clés 94 . Cés ports accuéillaiént lés navirés arabés, pérsans, gujaratis, éuropé éns (portugais, 

britanniqués, hollandais, français, éspagnols ét mé mé danois), chinois, malais, bugis, étc. ténus d’y fairé réla ché 

par la saisonnalité  dés vénts dé mousson. Lé commércé intérnational aux mains dés marchands vénus dé 

l’océ an Indién, dé la mér dé Chiné ét dé la mér dé Banda95 co toyait un commércé vivriér (produits aliméntairés 

commé lé riz ou lé millét issus dés surplus dé l’inté riéur dés térrés) ét uné proto-industrié (ré paration navalé) 

qui aliméntaiént lé commércé maritimé au long cours. Cés cité s marchandés sé distinguaiént par un tré s grand 

cosmopolitismé qui fondait léur organisation spatialé, politiqué ét socialé én quartiérs (kampung*) éthniqués, 

dont la gouvérnancé é tait confié é a  un répré séntant dé signé  par sés pairs pour assurér l’intérfacé avéc lé 

dirigéant dé la cité 96. Lés nombréusés maisons én briqués ét én tuilés ét lés éntrépo ts (IJZERMAN, 1923)97 

é taiént lié s a  la pré séncé dé minorité s éuropé énnés – ét surtout chinoisé –. A partir du 17é mé sié clé, lés villés 

colonialés, amé nagé és a  partir d’un fort primitif é difié  a  proximité  dé pétits ports autochtonés 98 , 

s’apparéntaiént par bién dés aspécts a  cés cité s marchandés, si cé n’ést qué lés kampung* communautairés 

s’agglomé raiént non pas autour du palais d’un sultan mais d’un quartiér colonial céint dé rémparts. Dans 

 
dé l’actuéllé Bogor), aurait été établié én 1333. Uné déuxièmé sérié dé cités agrairés a été édifiée à Java Centre du 16ème au 18ème 

siècles par la dynastie Mataram : Pajang (1568), Kotagede, Plered (1644), Kartasura (1680), Surakarta (HOUBEN V. , 1989, p. 

127) et Yogyakarta (1755) (LOMBARD, 1970, p. 848; DUMARCAY, 1989; BEHREND, 1989; ROY, 1863; HOUBEN V. , 1989). 

94  La première ville de cette catégorie, Tuban, a émergé au 11ème siècle à proximité de Surabaya, à Java Est, suivi par Canggu (sur le 

sité dé l’actuéllé Pélabuhan Kidul) au 13ème siècle, puis Gresik et Surabaya au siècle suivant. Le centre de gravité du pouvoir 

maritimé s’ést énsuité déplacé à Java Céntré, avéc lés sultanats dé Bintara/Démak (1481), Jépara ét Lasém. 

95  Y compris cértains produits prohibés localémént, commé du tabac ou dé l’opium à Bantén (GUILLOT, 1989), ce qui souligne 

l’éxisténcé d’uné fonction dé pur transit du frét, à l’imagé dés hubs portuairés contémporains.  

96  La description du port de Banten, bien que situé en pays sundanais (Pasundan*) à Java-Ouest, à son apogée en 1678 offre un bon 

exemple des villes du Pasisir* d’alors : « Le bureau des Douanes, pabean*, […] contrôlé touté l’importation ét l’éxportation dés 

marchandisés […]. On y fait acquittér aussi lés droits sur lés marchandisés ét autrés taxés d’ancragé […]. Un péu plus au sud, on 

rencontre le chabandarat ou administration du syabandar* […]. C’était économiquement le poste le plus important de la cité, le 

syabandar étant, commé l’écrivait Guilhén, lé chéf dé la logé françaisé, “autant que maître du port et chef général du commerce” 

(Archives des Missions Etrangères de Paris, Vachet, II, 380). Ces trois administrations, Bureau des Douanes, Poids Public et 

Chabandarat, occupaient un certain nombre de clercs, chargés de tenir les écritures et avaient toutes trois comme titulaires des 

postes de direction, des étrangers, des Chinois en 1678 » (GUILLOT, 1989, p. 140). Cé pouvoir n’a pas dissuadé lé choix 

d’étrangérs pour assurér cétté chargé, souvént issus dé la communauté localé dé marchands chinois. 

97  On peut encore en trouver de beaux vestiges à Lasem par exemple. 

98  Batavia, à côté de Jayakarta, (1619) ou Semarang (1677). 
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cértains cas, lés caracté ristiqués dés villés agrairés ét portuairés sé sont hybridé és pour formér un « doublé 

noyau indigé né ét é trangér intérconnécté s par lé marché  céntral, proché du port ou du chantiér naval » 

(WIDODO J. , 2009, p. 8). L’influéncé malaisé é tait marqué é par « la structuré irré gulié ré dés quartiérs dé 

maisons indé péndantés […] qui caracté risé éncoré la plus grandé partié dés villés indoné siénnés 

contémporainés » (RUTZ, 1987, p. 68)99. Ellé s’inscrivait dans uné organisation spatialé tré s structuré é100, légs 

dés influéncés hindo-bouddhistés101. L’influéncé chinoisé é tait quant a  éllé particulié rémént visiblé au nivéau 

dés maisons, dont l’architécturé é tait importé é téllé quéllé dés ré gions d’originé dés immigrants 102 . La 

proprié té  foncié ré én révanché té moignait d’uné tradition javanaisé sélon laquéllé la térré apparténait a  l’é tat 

pluto t qu’aux individus » (GUILLOT, 1989, p. 143). 

 
99  Cé caractèré végétal qué l’on trouvait par exemple à Banten était typiqué dés villés d’Asié du Sud-Est, qui surprenaient les 

visiteurs étrangers : « La plupart des maisons sont construites de troncs de palmier ou de gros bambous, avec des parois de 

cannés féndués dont lés intérsticés sont énduits dé glaisé ou dé chaux. Ellés sont couvértés dé […] palmés ou dé tuilés rougés » 

(BOGAERT, 1711, p. 133). « Les Occidentaux, avec leur conception méditerranéenne de la ville comme un ensemble 

fondaméntalémént artificiél d’où doit êtré chassé tout rappél du chaos naturél, furént tous déroutés par l’aspéct dé Bantén où 

plutôt de cette partie de la ville où la nature ne semble pas dominée : matériaux naturels et souvent bruts – palmes, bambous, 

troncs juste effeuillés – pour la construction des maisons et même palais ouverts à tous vents, bains publics à même la rivière et 

surtout la végétation omniprésente avec ces cocotiers qui croisént au miliéu dés maisons, sérvant autant à l’ombragé qu’à la 

nourriture » (GUILLOT, 1989, p. 137).  

100  Banten était ainsi « divisée en plusieurs quartiers dans chacun desquels on fait la garde et ils sont fermés de barrières » 

(SCHOUTEN, 1707, p. 303).  « Ces ensembles fermés et gardés font penser bien sûr aux kampung* d’aujourd’hui avéc lés ronda* 

[ronde de nuit assurée par les habitants], mot curiéusémént émprunté à l’occidént, ét lés gapura* décorés qui remplacent les 

barrièrés, toujours préséntés pourtant dans lés ésprits commé én fait foi l’éxpréssion “masuk kampung” [entrer dans le 

kampung] » (GUILLOT, 1989, p. 134). 

101  « Ces quartiers reproduisent en petit la structure de la ville. Comme tous ses habitants appartiennent au roi, tous ceux du 

kampung* appartiennent à un grand qui y a son palais. Une situation qui survécut longtemps dans les principautés de Java 

central, où certains quartiers portent encore des noms de prince. La demeure du grand reproduit le palais royal, dans son 

ordonnancé. Ellé ést éntouréé d’un mur qui la protègé du féu ; on pénètre ensuite dans une cour gardée qui porte aussi le nom 

de paseban* où sé règlént lés affairés localés ét où sé trouvé l’oratoiré privé, langgar* […]. Cés grands ont léurs ulama* et leurs 

gardes, leurs musiciens et leurs danseuses, bref, ils sont les rois de leurs quartiers. Leur richesse et leur puissance sont fonction 

dé l’importancé dé la population qui léur appartiént – les chiffres variant de plus de 2 000 à moins de 200 pérsonnés. S’ils sont 

les maîtres de leurs gens, ils en sont aussi responsables vis-à-vis du pouvoir […]. Cétté structuré urbainé fait réssortir la règle 

sociale qui régit toute la ville intra-muros : tout habitant dé cétté partié dé Bantén doit apparténir à l’un dés grands. Sont 

réfoulés hors lés murs, tous céux qui n’éntrént pas dans cé systèmé, én particuliér […] lés étrangérs » (GUILLOT, 1989, p. 136). 

102  « Lés immigrants chinois n’ont pas adopté lés méthodés dé construction autochtonés adaptéés aux tropiqués. Avéc léur culturé 

traditionnaliste, ils ont importé une forme constructive de deux niveaux, férméé […] » (RUTZ, 1987, p. 69). Dans les faubourgs de 

Banten peuplés de Chinois, « déjà én 1596, on trouvait dés maisons dé briqués construités à la façon dé la Chiné du sud […]. En 

1659, “la majorité des maisons de la rue chinoise sont en pierre” (IJZERMAN, 1923, p. XXIII), comprendre : en dur » (GUILLOT, 

1989, p. 142). 
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Dans un sécond témps, la colonisation pré cocé dé Java par la Compagnié dés Indés Oriéntalés (Verenigde 

oostindische compagnie, VOC), puis par la Couronné né érlandaisé, a donné  liéu a  dés éxpé riéncés dé « misé én 

valéur du térritoiré » plus ou moins formalisé és, mais aussi a  dés éxpé riméntations dé libé ré és rélévant dé 

ré éllés innovations é conomiqués ét urbainés, dont cértainés ont fait é colé dans l’Asié colonialé ét au-déla . Lé 

lién ést cértain éntré lés systé més é conomiqués succéssivémént dé ployé s par lé pouvoir colonial d’uné part, 

ét l’é volution dé la tramé urbainé ét dé la morphologié dés villés d’autré part. Entré la cré ation dé la VOC én 

1602103  ét sa nationalisation én 1799, c’ést a  déstination dé Java ésséntiéllémént104  qué le modèle de la 

compagnie coloniale a é té  invénté  ét porté  a  son paroxysmé. Lé financémént dés arméménts par 

l’introduction én boursé d’uné éntréprisé cré é é a  l’initiativé dés notablés dés grandés villés dés Pays-Bas, sa 

straté gié monopolistiqué ét lés moyéns logistiqués, militairés ét administratifs dont éllé s’ést doté é firént dé 

l’éxpé riéncé dé la VOC un dés jalons saillants dé la naissancé du capitalismé105. A Java, cétté initiativé s’ést 

traduité par la cré ation d’un ré séau dé placés fortés a  l’intérfacé éntré lés routés commércialés ét l’arrié ré-

pays ét un contro lé éxclusif dés rélations commércialés au long cours, l’éxploitation dés térrés inté riéurés é tant 

én révanché laissé é aux ré gimés autochtonés106. Cétté mainmisé commércialé a polarisé  lé commércé sur lés 

nœuds dé Batavia ét Sémarang, qui sont dévénués dés villés importantés, sécondé és par dés ports rélais a  

Jépara, Grésik, Surabaya ou Rémbang107. Ellé a rénforcé  l’assisé dé la communauté  chinoisé (BLUSSE, 1986), 

avéc laquéllé la VOC noua uné « alliancé straté giqué » (HOUBEN V. J., 2012).  

 
103   Soit six ans après que les premiers vaisseaux hollandais, emmenés par Cornelis de Houtman, aient touché Java, à Banten.  

104  La VOC contrôlait dés comptoirs tout lé long dé la routé maritimé dé l’Asié – au Cap de Bonne Espérance, à Ceylan, à Malacca – 

ainsi qu’aux éxtrémités dés routés commércialés – au nord à Nagasaki ét Amping (Taiwan), à l’ést aux Moluqués ét à Timor. Mais 

c’ést bién Java qui, én qualité dé nœud opérationnél dés opérations dé la compagnié, én était lé céntré névralgiqué. 

105  Vers la fin du 17ème siècle, la VOC disposait d’uné flotté dé 100 à 160 navirés, ét salariait énviron 8 000 marins et 10 000 soldats. 

Si l’on ajoute le personnel employé aux tâches de production, de transport et de commerce, les effectifs totaux pourraient avoir 

atteint 80 000 émployés én 1735 ét jusqu’à 150 000 en 1788  (BRAUDEL, 1993 (1979)). 

106  Ce monopole a eu des effets contradictoires à Java. La fin du grand commerce multilatéral a affaibli les liens entre l’îlé ét l’éspacé 

maritime asiatique, mais il a polarisé le fret transporté par la VOC dépuis ét vérs l’énsémblé dé sés établisséménts (dés Moluques 

au Japon, én passant par Formosé), qui y transité systématiquémént. En parallèlé s’ést dévéloppé un commércé intérinsulairé dé 

marchandises plus communes (bois, produits agricoles, biens de consommation courante) sur lequel se rabattent les marins 

bugis, makassar et malais évincés du grand commerce. Ainsi, pendant la deuxième moitié du 18ème siècle, la part moyenne de la 

VOC dans le trafic atteignait 65% à Batavia et 55% à Semarang, mais à peine 25% dans les ports secondaires (KNAAP, 1996). 

107  A la fin du 18ème sièclé, l’activité portuairé dé Batavia (227 000 tonnes en 1774-1777) était très supérieure à celle de Semarang 

(100 000 tonnes) et des trois ports suivants les plus actifs de Java, Surabaya, Gresik et Rembang (35 000 à 36 000 tonnes 

chacun) (KNAAP, 1996). 
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L’influéncé dés villés javanaisés hé rité és dé cétté é poqué sur la codification dés typologiés urbainés 

méné é a  Singapour ést é vidénté (GOLDBLUM, 1988) 108 . On rétrouvé ainsi a  Singapour lés principés 

d’organisation éthniqué dés quartiérs autour d’un cœur éuropé én concéntrant lés fonctions militairés ét 

administrativés, un plan én grillé ré pondant a  la volonté  dé dé montrér un désséin d’organisation dé la socié té , 

ét uné typologié urbainé réprénant un vocabulairé indigé né (lés compounds ét lés bungalows dé rivant 

réspéctivémént dés kampung* ét dés rumah* bumbung lima* (Ibid., 1988, p. 240), lés shop houses dés 

compartiménts chinois, tré s ré pandus a  Batavia, Sémarang ét Surabaya. En cé séns, Singapour péut é tré 

considé ré é commé un avatar planifié  du modé lé javanais d’hybridation urbainé dé crit par lés contémporains 

dé Rafflés – notammént dé Hornstédt a  Batavia én 1783-84 (KUMAR A. , 1989), l’Indian Officé a  Sémarang én 

1812 (LOMBARD, 1989) – ét par Rafflés lui-mé mé péndant son sé jour a  Batavia (RAFFLES, 1830).  

Apré s la nationalisation dé la compagnié én 1799109 ét la parénthé sé dés gouvérnorats dé Hérman Willém 

Daéndéls (1808-1811) ét Sir Thomas Rafflés (1811-1815) durant lés guérrés napolé oniénnés, lé royaumé dé 

Hollandé, ruiné  par la sé céssion dé la Bélgiqué én 1831, éngagéa uné politiqué colonialé visant a  tirér un 

maximum dé révénus dés posséssions d’outré-mér. Le système des cultures (Cultuurstelsel) instauré de 

1830 à 1870, vé ritablé modé lé110 dé capitalismé colonial total (au séns ou  il a mobilisé  la totalité  dés factéurs 

dé production fonciér, humain ét téchniqué disponiblés), a profondé mént marqué  lés structurés é conomiqués 

ét spatialés dé Java, tout én faisant é colé dans d’autrés contéxtés coloniaux. A cé momént charnié ré ou  la 

profitabilité  avait glissé  du commércé intérnational (dévénu plus concurréntiél) vérs lés culturés 

d’éxportations – tabac, canné a  sucré, hé vé a –, lés térrés fértilés ré cémmént conquisés111 dé Java ét léur main 

d’œuvré abondanté constituaiént dés atouts é conomiqués majéurs 112 . Lé dé ploiémént dé cé systé mé 

 
108  Le fondateur de la cité en 1819, Sir Thomas Raffles, fut gouverneur des Indes Néerlandaises Orientales entre 1811 et 1815. 

Quant à Georges Drumgold Coleman, qui le conseilla sur la conception du plan de la ville, il avait auparavant travaillé comme 

architecte à Batavia deux ans durant (HANCOCK, 1986). 

109  A la fin du 18ème siècle, la VOC avait atteint des effectifs pléthoriques, un endettement considérable et un niveau de corruption 

qui défrayait la chroniqué. La concurréncé dé la Compagnié dés Indés Oriéntalés britanniqué ét l’invasion dés Provincés-Unies 

par les troupes de la Convention ont poussé ce vaisseau en perdition à la faillite. 

110  Il s’agit én éffét d’un véritablé modèlé, concéptualisé (à partir d’émprunts au droit civil napoléonién ét à un corpus dé principés 

administratifs britanniqués) ét longuémént débattu éntré libéraux ét partisans d’un étatismé monopolistiqué  (HOUBEN V. J., 

2012, p. 59). 

111  L’instauration du Cultuurstelsel est en effet concomitante de la victoire hollandaise sur le prince Diponegoro de Mataram, au 

terme de la sanglante Guerre de Java (1825-1830).  

112  Le Cultuurstelsel consistait à la fois én un monopolé d’état sur lés culturés d’éxportations ét lé récours forcé à la main d’œuvré 

agricole. Les paysans javanais étaient ainsi tenus de consacrer 20% de leurs terres ou 60 jours par an à la culture du café, de la 

canné à sucré ou dé l’indigo et de vendre ces récoltes à un prix fixé par le gouvernement néerlandais. La production, collectée et 

acheminée dans les ports de Batavia et Semarang par des intermédiaires (compradores chinois ou aristocrates javanais), 

rémunérés comme les fonctionnaires hollandais par une commission, pour être chargée sur les navires de la Compagnie 

néerlandaise de commerce (Nederlandsche Handel-Maatschappij, NHM), société privéé crééé à l’initiativé du roi Guillaumé Ier 
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é conomiqué impliquait un maillagé térritorial pour assurér l’éxploitation systé matiqué dés réssourcés113 , 

aménant lé pouvoir colonial a  dé coupér l’î lé én ré géncés dé taillé comparablé ét céntré és sur uné pétité villé 

éxérçant dés fonctions administrativés ét commércialés localés (sur lé modé lé dés dé partéménts français114), 

ré géncés qui déviéndront lés Kabupaten* actuéls. Uné é colé dé dié é a  la formation dés fonctionnairés coloniaux 

fut inauguré é a  Délft én 1842, ét un Ré glémént gouvérnéméntal (Regeeringsreglement) adopté  pour luttér 

contré la corruption éndé miqué dés agénts dé féu la VOC ét promouvoir lés compé téncés téchniqués (FASSEUR, 

1993). En dé pit dé cés éfforts, lés fonctionnairés hollandais é taiént bién trop péu nombréux pour administrér 

la colonié ét én éxploitér lés réssourcés naturéllés115, si bién qué lé pouvoir colonial s’ést tourné  vérs lés é lités 

localés : politiqués, avéc la misé én placé d’uné administration dualé confié é a  l’aristocratié javanaisé (HOUBEN 

V. J., 2012, p. 60) 116  ; é conomiqués, via la communauté  chinoisé 117 , qui s’ést vué dé lé gué é l’achat ét 

l’achéminémént dés culturés commércialés (cash crops) ét la collécté dé l’impo t118 (dans lé cadré d’un systé mé 

dé férmés). Cétté alliancé é tait formalisé é dans lé Regeeringsreglement, qui a institutionnalisé  uné 

discrimination éthniqué119  ét spatialé120 . Sur lé plan urbain, lé monopolé é tatiqué ét lés tarifs douaniérs 

 
(qui en est un des actionnaires majeurs) et jouissant du monopolé du commércé éntré la colonié ét la métropolé, avant d’êtré 

vendue aux enchères aux Pays-Bas. Cé systèmé mércantilisté a tiré parti dé la faibléssé d’uné aristocratié javanaisé sortié 

exsangue de la Guerre de Java, trop heureuse de pouvoir consérvér sés prérogativés politiqués ét dé continuér à s’énrichir. In 

fine, on estime que le Cultuurstelsel a généré 20 à 30% du révénu dé l’Etat néérlandais, au prix du maintién dé la paysannérié 

javanaise dans la misère et, à plusieurs reprises, la famine, comme en témoigne le célèbre roman Max Havelaar (MULTATULI, 

1860).  

113  Selon le principe de « térritoiré d’éxploitation » (wingewest).  

114  Cétté organisation administrativé réprénait lé principé d’uné distancé à piéd ou à chéval d’un jour maximal. 

115  On n’én a compté qué quélqués céntainés tout au long du 19ème siècle (HOUBEN V. J., 2012, p. 60), appuyés par 10 000 (en 1820) 

à 30 000 (en 1875) (BOSSENBROEK, 1992). 

116  Au niveau de chaque régence, la hiérarchie coloniale – résident / résident adjoint / contrôleur – coexistait ainsi avec une 

hiérarchie indigène (pangreh praja) en miroir – régent (Bupati*) / chef de district (Wedana*) / chef de village (Lurah*). 

117  En 1870, Java comptait 175 000 Chinois sur 16 millions d’habitants, soit à péiné plus dé 1% dé la population totalé (HOUBEN V. 

J., 2012, p. 73). Leur situation sur le territoire est alors très diverse : concentrés dans les ports du Pasisir – où ils ont apporté 

l’Islam ét joué un rôlé majéur dans lé commércé maritimé, voiré dans la fondation dé cértainés villés (commé Grésik, dont lé 

fondateur est réputé venir de Canton (RICKLEFS, 2001, p. 45) – et les grandes villes coloniales – ils représentent 25% de la 

population de Batavia et 20% de celle de Semarang en 1890 (BOOMGAARD & GOOSZEN, 1991) –, ils sont nettement moins 

nombréux dans lés principautés dé l’intériéur, lés pétits bourgs ét lés campagnés, où ils jouént néanmoins un rôlé cléf d’intérfacé 

éntré lés régions dé productricés ét lés ports d’où éllés sont éxportéés vérs la métropolé. Ils y sont achétéurs (compradors), 

colléctéurs d’impôts, détaillants, prêtéurs ét gérants dé fumériés d’opium. 

118  7 000 fermiers fiscaux (Kongsi*) pour lé compté dé l’état colonial étaiént ainsi récénsés én 1870 (DIEHL, 1993), contribuant à 

hautéur dé 15 à 25% dés révénus publics l’administration dés Indés Oriéntalés (HOUBEN V. J., 2012, p. 74). 

119  Trois statuts sont ainsi créés : les Européens, les « équivalents aux Européens » (c’ést-à-dire les Chinois et les autres 

communautés allogènes comme les Arabes), désignés à partir de 1854 comme « Orientaux étrangers », et les autochtones. 

120  Jusqu’au début du 20ème siècle, les Chinois sont ainsi cantonnés à des quartiers dédiés (Pecinan*). 
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diffé réncié s121  ont considé rablémént appauvri lés villés du Pasisir*122  ainsi qué lés bourgs dés campagnés, 

alors qué lé contro lé dé la main d’œuvré ét dé sa circulation corsétait lés principauté s javanaisés dont lé 

térritoiré avait é té  ré duit a  la portion congrué a  l’issué dé la Guérré dé Java (HOUBEN V. , 1989, p. 204)123. En 

révanché, dés villés dé plantation purént grandémént profitér dé la misé én valéur dé térrés nouvéllés, 

notammént a  Java-Ouést ét dans la partié oriéntalé dé l’î lé, commé a  Malang ét Pasuruan.  

La critiqué dés éxcé s du Cultuurstelsel ét l’éssor du mouvémént libé ral aux Pays-Bas ouvrirént uné 

nouvéllé é ré dé politiqués é conomiqués ét d’amé nagémént dé l’éspacé colonial connué sous lé nom dé 

Politique éthique. Uné fois éncoré, Java a fait figuré dé pré curséur én mé lant é conomié libé ralé, 

considé rations é thiqués ét innovations téchniqués dont béaucoup furént réprisés par lés puissancés colonialés 

britanniqué ét françaisé, alors éncoré occupé és a  é téndré léur émprisé sur léurs posséssions asiatiqués124 

(HUFF, 2012). Sur lé plan é conomiqué, la loi Agrairé dé 1870, qui autorisa lés Europé éns a  louér léurs térrés, 

libé ra uné partié du fonciér arablé ét dé la main d’œuvré du carcan du Cultuurstelsel125 ét stimula lé séctéur 

privé 126. Dé pré datéur, l’Etat colonial dévint ainsi promotéur dé l’é conomié localé127 én insé rant Java dans uné 

é conomié intérnationalé multilaté ralé én pléin éssor. Il éncouragéa la cré ation dé socié té s anonymés (SA), qui 

sé substitué rént dans lés invéstisséménts productifs aux fortunés privé és, ét diffusa lés innovations issués dé 

la sciéncé occidéntalé, faisant du systé mé éntréprénéurial dé plantations javanais lé plus pérformant ét lé plus 

avancé  d’Asié sur lé plan téchnologiqué (DICK H. W., 1996, pp. 29-32; KNIGHT, 1996, pp. 155-156). Sés 

positions ménacé és par la suppréssion dés férmés fiscalés128 ét la concurréncé du grand capital vénant dés 

Pays-Bas (DICK H. W., 1993), la minorité  chinoisé sé tourna vérs lé né gocé én invéstissant dans l’importation, 

 
121  Destiné à favoriser les exportations de produits manufacturés aux Pays-Bas, ce système tarifaire a généré un afflux de 

cotonnades et autres biens de consommation courante en provenance de la métropole à Java et Madura, au détriment de 

l’artisanat local, appauvrissant éncoré l’économié dés villés. Lés importations dés Pays-Bas, quasi-nulles en 1832 (sur un total de 

2,5 milliards de florins tous pays confondus), atteignirent ainsi 8,7 milliards de florins (sur un total de 11,8 milliards) en 1840 

(MANSVELT, 1924, p. 333). 

122  Entre 1815 et 1890, la part de la population javanaise résidant dans des villes de plus de 20 000 habitants serait ainsi tombée de 

7% à 3% (BOOMGAARD P. , 1989). 

123  Une des deux principautés autonomes maintenues à Java, Surakarta, aurait ainsi perdu la moitié de sa population entre 1815 et 

1850 (HOUBEN V. , 1989, p. 204). 

124  La « mise en valeur » dé l’intériéur à la fin du 19ème sièclé dés térrés jusqu’alors rélativémént péu péupléés ét réculéés dés 

coloniés d’Asié du Sud-Est au profit d’uné économié dé plantation ést connué sous lé térmé dé « déverrouillage des tropiques 

(unlocking of the Tropics) » (KNOWLES, 1928). 

125  Dans lés annéés 1880, près d’un quart dé la main d’œuvré javanaisé était émployéé à dés activités non-agricolés, dans l’industrié 

(4%), les services (7%) et le commerce (11%) (FERNANDO, 1996, pp. 106-107). 

126  En réalité, l’assouplissémént du Cultuurstelsel fut graduel : la part dé térrés ou dé main d’œuvré forcéé éxigéé dé l’Etat ést ainsi 

réduite de moitié entre 1840 et 1870 (HOUBEN V. J., 2012, p. 66).  

127  Témoin de cette évolution, la valeur de la monnaie en circulation fut multipliée par 5 entre 1860 et 1880 (VAN LAANEN, 1980). 

128  La dernière fut fermée en 1904. 
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la fabrication ét lé commércé dé gros én villé, la distribution dans lés campagnés, dé produits dé consommation 

couranté (HOUBEN V. J., 2012, pp. 74-75). La libé ralisation ét la compléxification dé l’é conomié ét l’éssor dés 

infrastructurés férroviairés129 ét portuairés130 suscité rént uné croissancé sans pré cé dént dés villés javanaisés, 

qui comptaiént alors parmi lés plus péuplé és (Cf. Carté 4 : Croissancé urbainé én Asié du Sud-Est éntré 1891 

ét 1931 ci-apré s) ét lés plus modérnés d’Asié du Sud-Est. Cité s portuairés (Batavia, Surabaya, Sémarang), 

nœuds férroviairés (Bandung, Probolinggo) ét céntrés urbains déssérvant lés bassins agricolés131 (Wonosobo, 

Jémbér, étc.) constituaiént un ré séau dé portés « réliant lés ré gions du front dé plantations a  l’é conomié 

mondialé » (HUFF, 2012, p. 5) én « connéctant lés grandés villés a  la basé dé l’é conomié éxtractivé dés zonés 

ruralés » (HIRSCHMAN & BONAPARTE, 2012). Cétté é volution ést a  la fois caracté ristiqué d’un procéssus 

d’urbanisation qui touchait alors l’énsémblé dé la ré gion (HUFF, 2012), ét atypiqué, dans la mésuré ou  Java sé 

distinguait alors par uné armaturé urbainé dénsé ét multipolairé132, mais aussi par la croissancé dés villés 

indigé nés (principauté s autonomés dé Surakarta ét Yogyakarta) a  dés rythmés comparablés a  célui dés villés 

colonialés. Cés cité s prospé rés « dé clércs, commérçants, administratéurs, marchands ambulants, grossistés, 

ét travailléurs du séctéur dés transports » (McGEE T. G., 1967) attiré rént uné nouvéllé immigration, 

notammént dés Chinois pauvrés dés provincés co tié rés du sud-ést dé la Chiné, parrainé s par lés é lités 

chinoisés installé és133 , mais aussi dés Arabés dé la co té dé Hadramaout (CLARENCE SMITH, 1997) ét dés 

Né érlandais. Cét afflux dé population a considé rablémént dé gradé  lés conditions dé vié dans dés villés aux 

infrastructurés éncoré émbryonnairés. Avéc uné vingtainé d’anné és d’avancé sur lés autrés coloniés 

éuropé énnés d’Asié134, l’administration colonialé a dé s lors éngagé  a  Java uné politiqué dé viabilisation ét dé 

 
129  La prémièré ligné d’Asié du Sud-Est fut inauguréé én 1864 à Sémarang. L’éssor du chémin dé fér a favorisé l’éssor dés d’uné 

classe ouvrière et la création en 1918 du premier syndicat indonésien (Vereeniging voor Spoor-en Tramweg personeel) , lié à la 

fondation en 1921 par Tan Malaka du premier parti communiste en Asie. 

130  La révolution de la marine à vapeur alla dé pair avéc l’ouvérturé én 1869 du canal dé Suéz pour faire chuter les délais et les coûts 

du transport maritime. 

131  Il convient en effet de noter qué l’éssor dés céntrés urbains s’accompagna d’uné proto-industrialisation des campagnes où 

s’implantèrent des unités de transformation des matières premières (raffineries de sucre, ateliers de confection de cigarettes) 

sur les plantations où les Hollandais, lés Chinois ét l’aristocratié javanaisé énrichis par lés réformés libéralés pouvaient 

désormais investir (GEERTZ C. , 1965). 

132  A la différéncé dé l’Indochiné, dé la péninsulé malaisé, dé la Thaïlandé, dé la Birmanié ou des Philippines, et  des autres régions 

dé l’archipél indonésién au dévéloppémént urbain plus tardif, Java a vu lé dévéloppémént dé trois grands ports – Batavia, 

Semarang et Surabaya qui comptaient au tournant du 20ème siècle parmi les 10 villes les plus péupléés d’Asié du Sud-Est – 

appuyés par trois nœuds férroviairés – Bandung, Surakarta-Yogyakarta et Malang – servant leur hinterland à Java-Ouest, Java-

Centre et Java-Est, lé tout sur un térritoiré d’à péiné 128 000 km². 

133  On distingue ainsi en Indonésie – toujours aujourd’hui – les Toko* nouveaux arrivants et les Peranakan* établis. 

134  L’urbanismé colonial français s’ést éxprimé précocémént au Maroc via lés travaux d’Hénri Prost à qui Lyautéy confié la 

concéption d’un plan d’aménagémént pour Casablanca dès 1912 (MUNOZ, 1983). Mais cé n’ést qu’én 1921 qué la volonté de 

planifiér lé dévéloppémént urbain sé manifésté én Indochiné avéc la nomination d’Ernést Hébrard commé architécté-urbaniste 
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planification urbainé. Pour palliér lé sous-é quipémént, lé sérvicé dés Travaux publics (Departement voor 

Burgerlijke Openbare Werken) é dicta dés normés pour la construction dé ba timénts publics, mais aussi dés 

ré glés d’urbanismé pour lés constructions privé és135, allant jusqu’a  imposér aux habitants dés obligations dé 

ré novation dé léur logémént afin dé pré vénir lés é pidé miés136 . Dés plans dé villé furént é tablis, lés rués 

nommé és ét numé roté és ; lés plus importantés furént asphalté és ét dés ré séaux d’é gouts cré é és, moyénnant 

un nouvél impo t local pour lés financér (HOUBEN V. , 1989). Dé nouvéaux quartiérs ont é galémént é té  planifié s 

ét amé nagé s, souvént inspiré s par lé modé lé dé la Cité -jardin d’Ebénézér Howard137. A partir dés anné és 1930, 

lé champ dé l’amé nagémént comménça a  é tré invésti par lés sciéncés socialés, jusqu’a  fairé é mérgér la 

planification (planologi*) commé mé thodé sciéntifiqué dé dé véloppémént dés villés (VAN ROOSMALEN, 

2011), par opposition a  l’urbanismé (au séns dé l’urban design anglais) davantagé inspiré  par dés 

considé rations ésthé tiqués. La synthé sé dés pré occupations rationalistés ét ésthé tiqués dé l’é poqué donna 

naissancé a  uné architécturé mariant désign classiqué, ornéméntations romantiqués, ét solutions téchniqués 

adapté és au climat tropical (commé par éxémplé lés façadés doublés, lés toits a  dé bord, ét léurs péntés tré s 

incliné és). Lé dynamismé dé l’art dé co ét dé l’éxpréssionismé aux Pays-Bas (promus dé 1910 a  1930 par la 

cé lé bré Ecolé d’Amstérdam), puis lé succé s du modérnismé ét du fonctionnalismé (qui s’éxprimaiént én 

Hollandé dans lé courant Nieuwe Bouwen) influéncé rént béaucoup lés coloniés né érlandaisés (HARTONO, 

2007; GEMEENTEMUSEUM, 1990). Dé s lés anné és 1910, lés architéctés y adapté rént lés modé lés én vogué én 

Europé én introduisant lés maté riaux dé dérnié ré gé né ration (commé lé fér ét lé bé ton) avéc l’ambition dé 

cré ér dé nouvéaux stylés138, rémarqué s intérnationalémént. Par cétté vitalité  architécturalé, Java s’inscrivit 

commé un dés po lés d’éxpréssion du mouvémént qui gagnait alors l’énsémblé dés coloniés dé la ré gion139. 

 
auprès du gouvérnéur général, mission qui féra long féu puisqu’il faudra atténdré 1928 pour qué soit édicté lé décrét 

présidéntiél sur l’aménagémént ét l’élargissémént dés villés indochinoisés, prémiér téxté à régléméntér lés constructions. 

135  Lé prémiér dé cés règléménts d’urbanismé, lé « règlement pour la construction des maisons » (hal bedirikan roemah sabageinja 

di dalem kota Soerakarta) est adopté en 1894 à Surakarta (HOUBEN V. , 1989, p. 207). 

136  Dans les années 1920, 39 000 maisons sont ainsi rénovéés à Surakarta, c’ést-à-dire la très grande majorité des logements de la 

ville qui comptait alors environ 150 000 habitants (HOUBEN V. , 1989). 

137  Le premier est Menteng-Niéuw Gondangdia à Batavia (1910), conçu par P.A.J. Moojén ét associés. Suivént d’autrés cités-jardins à 

Surabaya (1914), Semarang (1916), Bogor (1917), Surakarta (1917-1920), Bandung (1919) et Yogyakarta (1920). 

138  A la fin des années 1920, la « Nouvelle objectivité (Nieuwe Zakelijkheid) dé l’agéncé Albert Aalbers, Cosma Citroen, K. Bos, W. 

Lemei, et Schoemaker revendiqua une version minimaliste du modernisme, alors que « l’Architécturé Indonésienne » (Indische 

architectuur) de Thomas Karsten et Henri MacLaine Pont ont introduit des motifs néo-vernaculaires qui inspireront les 

concepteurs tout au long du 20ème siècle. 

139  La littérature est à ce sujet particulièrement prolixe sur la richesse de la création architecturale en Indochine coloniale 

(LANCRET & TIRY-ONO, 2015; CLEMENT-CHARPENTIER, CLEMENT, GOLDBLUM, SISOULATH, & TAILLARD, 2010). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Aalbers
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosma_Citroen&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=K._Bos&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Lemei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Lemei&action=edit&redlink=1
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Carte 4 : Croissance urbaine en Asie du Sud-Est entre 1891 et 1931 

 
Conception Julien Birgi d’après des données de (HUFF, 2012) 

Au sortir dé la Déuxié mé Guérré mondialé, l’énsémblé dés pays d’Asié du Sud-Est é taiént confronté s aux 

dé fis dé l’éxtré mé pauvrété , d’uné croissancé dé mographiqué accé lé ré é dans un contéxté dé pé nurié du capital 

financiér ét humain, aggravé s par lés guérrés dé dé colonisation ét lés ténsions éthniqués post-colonialés. Lé 

pé ré dé l’indé péndancé indoné siénné, Soékarno (1901-1970), dévénu uné dés figurés dé proué du 

mouvement des Non-alignés dont la confé réncé émblé matiqué dé Bandung sé tint a  Java én 1955, éngagéa 

lé pays dans la voié d’un nationalismé é conomiqué qui, la  éncoré fit daté. En éffét, l’Indoné sié pré cocémént 
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indé péndanté140 sé dé marqua péndant cétté pé riodé dés politiqués d’industrialisation méné és par lés é tats du 

bloc occidéntal (Philippinés, Malaisié, Singapour, Thaî landé) aussi bién qué dé la priorité  donné é aux ré formés 

agrairés dans lés pays communistés (Cambodgé, Laos, Viétnam). L’é conomié sortié éxsangué dé la crisé 

mondialé dés matié rés prémié rés dés anné és 1930, dé l’occupation japonaisé (1942-1945) ét dé la Guérré 

d’indé péndancé (1945-1949) ét lés atténtés socialés éxacérbé és par la proméssé dé l’indé péndancé plaidaiént 

pour l’intérvéntionnismé dé l’Etat. Fauté dé réssourcés altérnativés autant qué par idé ologié (PAAUW, 1963), 

Soékarno nationalisa lés éntréprisés né érlandaisés én 1957141  ét adopta dés mésurés protéctionnistés én 

favéur dés artisans ét dés pétits éntréprénéurs pribumi* 142  (GLASSBURNER, 1962), tré s invéstis dans lé 

mouvémént nationalisté (HEFNER, 2000; VON DER MEHDEN, 1963), contré la position dominanté dés 

Hollandais ét dé la minorité  chinoisé. La politiqué du Benteng* (térmé malais signifiant « muraillé ») pré figura 

dans uné cértainé mésuré la Nouvéllé é conomié politiqué (NEP) adopté é én 1969 én favéur dés Bumiputera*143 

én Malaisié. Avéc dés campagnés surpéuplé és tributairés d’uné agriculturé morcélé é144 qui lés éxposait a  la 

faminé145, l’instabilité  politiqué ét é conomiqué poussa vérs lés plus grandés villés dés céntainés dé milliérs dé 

paysans. Cét éxodé rural nourri par la misé ré dés campagnés sé dé vérsa sur lés térrains publics ré cémmént 

éxproprié s, sans qué l’Etat sé pré occupa t (si tant ést qu’il én ait éu lés moyéns) dé léur viabilisation. En matié ré 

d’urbanismé, la priorité  dé Soékarno fut én ré alité  dé transformér Djakarta146 én manifésté politiqué, a  la fois 

 
140  L’indépéndancé déclaréé lé 17 août 1945 fut effectivement conquisé au térmé d’uné guérré colonialé à Java én 1949, après lés 

Philippinés (1945) ét la Birmanié (1948), mais bién plus tôt qué l’Indochiné (1954 sauf pour lé Sud Viétnam, én 1975), la 

Malaisie (1963), Singapour (1965) ou Brunéi (1984). 

141  Cette mesure a eu pour effet de dégrader encore la situation économique (MACKIE, 1961-1962). Par ailléurs, éllé a réndu l’Etat 

propriétaire de vastes emprises foncières (correspondant aux usines et aux plantations exploitées par les sociétés 

néerlandaises). Ces grands tènements fonciers disséminés sur l’énsémblé du térritoiré javanais sont éncoré aujourd’hui dés sités 

de prédilection pour les grands projets d’aménagémént publics ou privés. 

142  Le terme de Pribumi* (d’après Bumi, « la Terre ») désigne les personnes qui se considèrent comme autochtones, par opposition 

aux minorités chinoise ou arabe et aux Occidentaux (LABROUSSE, 1984). Ces mesures entraînèrent l’émigration én 1959 

d’énviron 100 000 Sino-Indonésiens, souvent issues des campagnes (LINDBLAD, 2008). 

143  Cé térmé désigné lés Malaysiéns d’éthnié malaisé dans la péninsulé ou austronésiénné dans lés états dé Sabah ét dé Sarawak à 

Bornéo, par opposition aux minorités issues de Chine et des Indes. 

144  En 1952-54, parmi les 67,5% dé ménagés d’agricultéurs propriétairés énquêtés par Jay à Java Céntré, 37,5% possédaiént moins 

de 5 000 m² et 87,5% moins de 2 ha (JAY, 1963). L’émiéttémént dé la propriété foncièré à Java résulté d’un procéssus connu 

sous le nom « d’involution » (GEERTZ C. , 1963), par léquél la population ruralé croît au rythmé dé l’amélioration dés 

rendéménts agricolés, si bién qué lé révénu par têté déméuré constant à la limité dé la survié, ét l’ordré social rélativémént 

inchangé.   

145  On parlait alors de villes « Petromax », d’après lé nom d’uné faméusé marqué dé lampés à pétrolé qui attirént lés moustiques qui 

s’y brulént lés ailés. Ellés sont typiqués dé la périodé postcolonialé gonfléés par l’afflux dé « paysans urbains » (MANGIN W. , 

1970) qui devenaient des « proto-prolétariens » (McGEE T. G., 1976). 

146  L’anciénné Batavia fut ainsi rénomméé sous l’occupation japonaisé pour, déjà, flatter les aspirations anticoloniales (SIHOMBING, 

2004, p. 5). 



INTRODUCTION  
LE CHOIX DU SUJET : L’ANALYSE SYSTEMIQUE D’UN TERRITOIRE ENTRAINE PAR L’INDUSTRIE DANS LA MONDIALISATION 
 

 

Page 58 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

vitriné dé l’é tat nouvéllémént indé péndant ét pharé du tiérs-mondismé sur léquél é tait fondé é uné partié dé 

sa lé gitimité  nationalé147 (KUSNO, 2014, p. 65), péndant qué lés principalés villés industriéllés du pays (au 

prémiér rang désquéllés Surabaya, Sémarang ét Bandung) souffraiént dé l’agitation politiqué ét syndicalé ét 

du dé part dés éntréprisés né érlandaisés148. Cétté doublé ambition – nationalisté ét intérnationalisté – éxpliqué 

lés téntativés dé combinér symbolés vérnaculairés ét monuménts dé porté é intérnationalé149 , lés thé més 

cé lé brant a  la fois construction nationalé ét é mancipation dés péuplés (Tugu Irian Barat, 1963) ou la placé du 

 
147  Dans un de ses fameux discours, Soekarno déclara ainsi : « Camarades de Djakarta, faisons de Djakarta la plus grande cité 

possiblé. Grandé pas uniquémént d’un point dé vué matériél ; grande, pas seulement en raison de ses gratte-ciels ; grande, pas 

seulement par ses boulevards et ses rues admirables ; grande, pas seulement pour ses monuments magnifiques ; mais grande 

dans tous lés aspécts, jusqu’aux pétités maisons dés travailléurs dé Djakarta où il doit y avoir un séns dé la grandéur […]. Donnez 

à Djakarta une place extraordinairé dans l’ésprit dés Indonésiéns, car Djakarta appartiént au péuplé dé Djakarta, Djakarta 

appartiént à l’énsémblé du péuplé indonésién. Plus éncoré, Djakarta déviént lé pharé dé touté l’humanité. Oui, lé flambéau dés 

nouvelles forces émergentes » (ABEYASKERE, 1987, p. 168). 

148  De 1930 à 1961, le taux de croissance annuelle des 23 villes de plus de 100 000 habitants montre que les villes portuaires (3,5% 

pour Surabaya, 2,7% pour Semarang, 1,4% pour Pekalongan, 3,5% pour Cirébon), administrativés (2,8% pour l’anciénné 

résidéncé d’été du gouvérnéur hollandais, Buitenzorg devenue Bogor) et des principautés autonomes (2,7% pour Yogyakarta et 

2,6% pour Surakarta) connurent une expansion moindre que la capitale (5,5%), les « villes-relais » dé l’intériéur dés térrés 

(5,9% pour Bandung, 4,4% pour Malang, 3,8% pour Kediri, 3,55% pour Madiun, 5,1% pour Tasikmalaya) et les villes des îles 

périphériques (5,9% pour Medan, 4,8% pour Palembang, 4,9% pour Makassar, 3,8% pour Banjarmasin, 3,9% pour Pontianak, 

3,3% pour Padang, 5,4% pour Lampung, 5,0% pour Manado, 6,5% pour Pematang Siantar, 5,3% pour Jambi). Lors du dernier 

recensement de la présidence Soekarno en 1961, le taux de population urbaine (dont les critères de définition varient cela dit 

d’un pays à l’autré) én Indonésié (15,5%) était un dés plus bas d’Asié du Sud-Est, très loin derrière Singapour (62,6% en 1960), 

la péninsule malaise alors encore britannique (42,7% en 1957) et les Philippines (35,3% en 1956). Le pays était alors plus 

proche des parties les moins industrialisées de la région, à savoir la Birmanie (15,3% en 1953), le Sabah au nord de Bornéo 

(13,4% en 1951), le Cambodge (12,8% en 1958), la Thaïlande (11,8% en 1960), et le Sarawak (10,8% en 1947) (MILONE, 1964).  

 Le plan de développement de 8 ans concocté par le Conseil de développement national (Dewan Perantjang Nasional, Depernas*), 

auquel Soekarno a demandé de décliner le « socialisme indonésien » (PAUKER, 1961), essaie de diriger les investissements vers 

les régions les moins développées des îles périphériques (MILONE, 1964, p. 1003). Cé choix au détrimént dé l’armaturé urbainé 

éxistanté sé doublé d’uné pénurié dé compéténces en aménagement qui affecta la gestion des infrastructures développées par 

lés autorités colonialés. Il faut diré qué, dans la continuité dé l’ordonnancé dé 1948 sur la planification dés villés, lé Bureau 

central de la planification concentrait à Djakarta l’éxpértisé dé toutés lés Indés Néérlandaisés. Réstés après l’indépéndancé, lés 

experts hollandais proposèrent uné loi sur l’aménagémént (Spatial Planning Act) en 1951. Rédigé en néerlandais par des experts 

hollandais, ce projet ne fut finalement pas été adopté par la nouvelle république indonésienne, laissant le pays sans loi sur 

l’urbanismé jusqu’en 1992. 

149  Le monument National (Monumen Nasional, Monas), édifié placé dé l’indépéndancé, én ést sans douté l’archétypé. Conçu par 

Soekarno comme une émergence aussi visible que la tour Eiffel à Paris, il mobilise le symbole javanais du tugu*, combinaison du 

lingam* et du yoni* hindouistes. Ceux-ci sont « des symboles anciens qui désignent la vie éternelle ; il y a un principe positif (le 

lingam) et un principe négatif (le yoni), commé lé jour ét la nuit, la masculinité ét la féminité, lé bién ét lé mal […]. Lé lingam est 

incarné par lé pilon auquél s’apparénté la flèché, qui s’érigé haut vérs lé ciél, ét lé yoni par lé mortiér qu’évoqué lé hall [du 

bâtiment] en forme de bol. Mortier et pilon sont par ailleurs des ustensiles que chaque famille indonésienne utilise 

quotidiennement, notamment à la campagne. » (ABEYASKERE, 1987, p. 169). 
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jéuné Etat dans lé concért dés nations non-aligné és (stadé inauguré  pour lés jéux Asiatiqués dé 1962), sans 

parvénir a  éxprimér dans l’éspacé physiqué touté la mé galomanié dé Soékarno qui dut parfois sé conténtér dé 

maniféstations ponctuéllés ét dé sordonné és (WIDODO J. , 2009, p. 12) ét d’uné toponymié ét d’uné 

cartographié incantatoirés 150 . La dichotomié éntré uné capitalé hypértrophié é par lés pré téntions 

nationalistés du pé ré fondatéur au dé trimént dés villés sécondairés é tait alors asséz ré pandué dans lés pays 

nouvéllémént indé péndants (CHEEMA, 1991, p. 81) commé lés Philippinés ou la Birmanié. Mais lé spéctré dés 

valéurs dé volués a  la capitalé (un mé langé uniqué dé cosmogonié, d’éxpréssionismé, dé nationalismé, ét 

d’intérnationalismé) conjugué  a  l’é téndué dés mésurés é conomiqués aux éfféts anti-urbains ést sans 

é quivalént én Asié du Sud-Est. 

La période dite de l’Ordre nouveau (Orde Baru*) (1966-1999) a marqué  uné nouvéllé é tapé dans la 

réchérché d’uné voié indoné siénné (ét plus particulié rémént javanaisé, éu t é gard au javanocéntrismé du 

ré gimé) dé dé véloppémént. Quand lé gé né ral Suharto prit lé pouvoir én 1965, l’é conomié du pays é tait én 

quasi-faillité 151 . La succéssion dé politiqués industriéllés, d’abord tourné és vérs la substitution dés 

importations (dé 1966 a  1985) puis dé promotion dés éxportations (a  partir dé 1985), ést typiqué dés 

trajéctoirés dés é conomiés dé marché  dé la ré gion (Singapour, Thaî landé, Malaysia, Philippinés) ét au-déla  

(Coré é du Sud, Taiwan). Ellé a pérmis dé souténir uné croissancé é conomiqué du PIB a  un rythmé annuél 

spéctaculairé dé 7% ét dé fairé chutér la pauvrété , é rigéant l’Indoné sié én éxémplé ré gional ét intérnational152, 

jusqu’a  valoir a  Suharto lé surnom dé « pé ré du dé véloppémént » (Bapak pembangunan*153), a  l’imagé d’un Léé 

Kuan Yéw154  a  Singapour ou d’un Mahathir Mohamad155  én Malaysia. En particuliér, lés ré formés libé ralés 

adopté és én 1985 suité au contré-choc pé troliér ét aux accords du Plaza-Athé né é156 , apré s uné pé riodé 

marqué é par l’argént facilé dés révénus dés hydrocarburés gonflé s par lé choc pé troliér dé 1973157 (FRANCK, 

 
150  Soékarno ést allé jusqu’à fairé déssinér én 1963 un planisphèré déplaçant lé méridién 0 dé Gréénwich à Djakarta ét rénommant 

l’océan Indién l’océan Indonésién (VITTACHI, 1967, p. 28). 

151  Lé produit intériéur brut (PIB) par habitant ést alors plus bas qué célui dés pays d’Afriqué subsahariénné (MADDISON, 2003). 

152  Lés économistés dé la Banqué Mondialé ont ainsi célébré l’Indonésié commé « un des pays qui ont le mieux réussi leur 

développement » (Deepak Gupta) et « un dés éxémplés lés plus d’ajustémént structurél dans lé mondé én dévéloppémént, avéc 

d’importants énséignéménts » (Caulkinks, qui se réfère ci aux mesures adoptées suite au contre-choc pétrolier de 1985). 

153  En indonésien, le terme « Bapak » signifie à la fois « père » ét l’appéllatif « Monsieur ».  

154  Prémiér ministré dé 1959 à 1990, pèré dé l’indépéndancé ét du modèlé singapourién dé dévéloppémént. 

155  Premier ministre de 1981 à 1998, connu pour êtré l’artisan du décollagé économiqué malaysién, jusqu’à êtré lui aussi émporté 

par la crise financière asiatique. 

156  Cf. note 11 p. 4. 

157  Les effets pervers des industries extractives, connus en économie sous le nom de « mal hollandais » (Dutch disease) d’après uné 

étudé du déclin dé l’industrié manufacturière dans la région de Groningen aux Pays-Bas dans les années 1960 après la 

découverte de gisements de gaz naturel (The Dutch Disease, 1977), se manifestèrent en Indonésie par des programmes 

industriels prohibitifs commé lé compléxé sidérurgiqué dé Krakatoa ét l’énvoléé dé la corruption. 
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1994), éntraî né rént un éssor spéctaculairé du séctéur manufacturiér (ATHUKORALA & SANTOSA, 1997), 

notammént a  Java qui a concéntré  lés IDE (HILL H. , 1996/2000). Répré séntatif d’un « modé lé asiatiqué dé 

dé véloppémént », l’Ordré nouvéau l’a é té  du point dé vué dé la stabilité  imposé é par un pouvoir autoritairé, ou  

l’Armé é disputé lés pré rogativés é conomiqués aux téchnocratés libé raux dé la « Mafia dé Bérkéléy »158 (THEE, 

2002), ét intérvéntionnisté, via dés plans quinquénnaux (Rencana Pembangunan Lima Tahun, Repelita*) qui 

visaiént a  stabilisér l’é conomié (achat dés surplus agricolés, contro lé dés prix), proté gér lé marché  inté riéur, 

dé véloppér lés infrastructurés, amé liorér lés réndéménts agricolés ét promouvoir lés IDE. Il lé fut é galémént 

au nivéau dé l’alliancé éntré lé prémiér cérclé du pouvoir politiqué, l’Armé é ét lés principalés fortunés du pays 

connué sous lé nom dé « capitalismé dé connivéncé » (crony capitalism) ou, én Indoné sié, dé « corruption, 

collusion ét né potismé » (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, KKN), propicé aux programmés industriéls 

dispéndiéux159 (THEE, 2002; VAN ZANDEN & MARKS, 2012), a  uné suréxploitation dés réssourcés naturéllés, 

a  un récours éxcéssif aux bailléurs dé fonds intérnationaux160 ét a  uné corruption gé né ralisé é. Mais l’Indoné sié 

s’ést dé marqué é dé sés voisins singapouriéns, malaysiéns ét thaî landais par un dé voiémént bién plus grand 

qué chéz éux dé la doxa du capitalismé d’Etat. Lé protéctionnismé ét lés monopolés é tatiqués confié s aux 

affilié s du clan Suharto ont én éffét davantagé pérmis dé dé féndré lés inté ré ts dé la classé dirigéanté qué l’éssor 

d’uné industrié nationalé (THEE, 2002). Sur lé térrain, la buréaucratié plé thoriqué a éxércé  uné mainmisé sur 

l’é conomié ét la socié té 161 via lé Parti dés groupés fonctionnéls (Partai Golongan Karya, Golkar*)162, qui sé vit 

confiér la nomination dés fonctionnairés ét la géstion dés biéns publics (y compris lés éngrais ét lés cré dits 

alloué s a  la ré volution vérté) (VAN ZANDEN & MARKS, 2012), cé qui én fit uné machiné é léctoralé d’ésséncé 

corporatisté tout a  fait caracté ristiqué dés systé més fascistés. Quant aux politiqués socialés én favéur du plus 

 
158  Le pouvoir des militaires est à son zénith entre 1968 et 1974, quand ils occupent 6 des 18 postes du cabinet présidentiel (Asisten 

Pribadi, ASPRI), notamment les fonctions influentes de conseiller pour les affaires spéciales (général Ali Murtopo) et de 

conséillér pour lés affairés économiqués (général major Sujono Humardhani). Si léur pouvoir au sommét dé l’éxécutif décroît 

par la suite, il reste considérable (CROUCH, 2007). 

159  Les échecs les plus patents étant les programmes automobiles et aéronautiques portés par le ministre de la Recherche et des 

technologies (1978-1998) et futur président de la République (1998-1999) Bacharuddin Jusuf Habibie en lien avec le clan 

Suharto, qui ne sont pas sans rappeler le naufrage du projet de voiture malaysienne Proton, sensée être la vitrine du 

nationalisme industriel de Mahathir (WAD & GOVINDARAJU, 2011).  

160  La dette publique atteint 120% du PIB fin 1997, à laquelle il faut ajouter une dette privée égale à 70% du PIB, portée notamment 

par des conglomérats liés au pouvoir (FMI, 1998).  

161  L’Ordré nouvéau a hérité d’uné buréaucratié déjà pléthoriqué, l’Indonésié dé Soékarno ayant massivement recruté pour pallier 

lé départ dés administratéurs néérlandais, mais aussi intégrér lés militants dé la lutté pour l’indépéndancé ét satisfairé lés 

attentes sociales de la population. Mais le nouveau régime a considérablement étendu son emprise sur les affaires du pays, à 

tous lés nivéaux dé l’administration. 

162  Lé Golkar ést issu du Sékbér Golkar, organisation hybridé éntré l’arméé ét dés syndicats non-communistes créée en 1964 afin de 

contrécarrér l’influéncé grandissanté du parti communisté indonésien et de ses syndicats parmi les ouvriers et les paysans.  
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grand nombré163, é rigé és én priorité  (PRAWIRO, 1998) par un ré gimé qui né laissait pourtant pas augurér 

d’uné fibré socialé164, éllés pourraiént s’éxpliquér par la volonté  dé coupér l’hérbé sous lé piéd dé l’agitation 

socialé qui avait favorisé  la monté é du communismé sous Soékarno ét la né céssité  d’uné contrépartié au 

caracté ré hautémént ré préssif du ré gimé dépuis son avé némént (KINGSBURY, 2003) 165 . La CFA 166  a 

brutalémént dé construit lé mythé indoné sién : douzé mois dé chuté dé la dévisé nationalé, d’inflation 

galopanté, ét dé fuité massivé dés capitaux provoqué rént uné ré céssion plus forté qué dans tout autré pays 

asiatiqué, provoquant in finé la chuté du ré gimé én mai 1998. Lé « miraclé » (Banqué Mondialé, 1993) dévénait 

miragé é conomiqué, ét lé tigré indoné sién sé montrait soudain dé papiér, trahissant son incapacité  a  

« dé politisér » l’é conomié péndant la dé cénnié pré cé dénté (PABOTTINGI, 1995). Cés dé rivés dé 

l’intérvéntionnismé é tatiqué qué l’on rétrouvé dans cértains pays dé la ré gion167 né sont pas antithé tiqués dé 

progré s é conomiqués incontéstablés, mais nullé part ailléurs cé modé lé inspiré  dés pré téndués « valéurs 

asiatiqués » 168  a-t-il é té  autant dé voyé  qu’én Indoné sié, au point dé pouvoir qualifiér l’Ordré nouvéau 

d’arché typé d’un capitalismé dispéndiéux (high-cost capitalism).  

En matié ré d’amé nagémént du térritoiré, l’Indoné sié dé Suharto ést un cas raré dé ré gimé capitalisté 

ayant méné  uné politiqué visant a  conténir (voiré ré duiré) l’influéncé dés grandés villés, considé ré és avéc 

 
163  Subvéntion du prix dé l’ésséncé, du gaz doméstiqué ét dé l’éléctricité, contrôlé dés prix du riz, généralisation dé l’éducation 

primaire et des services de santé de proximité, etc. 

164  Aux côtés des technocrates libéraux issus de la grande bourgeoisie urbaine qui ont étudié aux Etats-Unis, on trouve en effet dans 

les cercles dirigeants de nombreux militaires de carrière virulemment anti-communistes souvent issus des élites rurales 

javanaises, particulièrement conservatrices sur le plan politique et social. Suharto (1921-2008) lui-même est né dans un petit 

villagé proché dé Yogyakarta d’un pèré propriétaire foncier (ELSON, 2001). 

165  Cét aspéct dé l’Ordré nouvéau, qué longtémps lés comméntatéurs étrangérs n’ont pas voulu voir, a récémmént suscité l’atténtion 

dé jéunés chérchéurs qui ont mis én lumièré l’ampléur dés éxactions commisés.  Ainsi, la prisé dé pouvoir én 1965-1966 va de 

pair avec une campagne de massacres orchéstréé par l’arméé ét lés partis réligiéux qui causa la mort d’énviron 

500 000 communistés, syndicalistés, pérsonnés issués dé la communauté chinoisé ét autrés opposants ou suspéctés dé l’êtré, 

ainsi qué l’émprisonnémént ou la déportation dé 600 000 à 750 000 personnes supplémentaires (McGREGOR, 2013). Les 

guérrés éxtériéurés ou civilés ménéés par l’arméé au Timor oriéntal, à Acéh ou én Papouasié occidéntalé ont causé dés pértés 

humaines considérables (200 000 à 300 000 sur une population de 800 000 rién qu’à Timor (DEFERT, 1992). Quant à la 

répression au quotidien des mouvements sociaux ouvriers, paysans ou étudiants, elle fut impitoyable. 

166  Cette crise est connue en Indonésie sous le nom de crise monétaire (Krisis Moneter, Krismon*). 

167  On pense notamment à la Malaysia où, sous couvert de réduire les inégalités sociales et assurer le développement, la Nouvelle 

économie politique (NEP) du Premier ministre Mahathir a placé le pays et son économie sous la tutelle de son parti politique, 

l’Organisation nationalé dés Malais unis (United Malays National Organization, UMNO) (LAFAYE DE MICHEAUX, 2012).  

168  Cette expression fut populariséé par la publication d’un éntretien entre un député nationaliste japonais et le premier ministre 

malaysien (SHINTARO & MAHATIR, 1996). « A l’Occidént décadént ét arriéré, ils opposént uné Asié dynamiqué ét avancéé dans 

laquéllé lés dirigéants œuvrént au bien-être de la collectivité, où le chômage est maintenu à un niveau très faible, où la 

délinquance est peu élevée et très sévèrement réprimée, où les jeunes, attachés aux valeurs familiales, respectent encore leurs 

parénts, où lé concépt dé ‘victimé dé la société’ constitué un non-sens » (NGUYEN, 2006). 
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circonspéction commé dés foyérs d’agitation socialé ét dé contré-pouvoir é conomiqué (FRANCK, 1994). 

Contrairémént a  la plupart dé sés voisins ou  lés villés sont assimilé és aux férs dé lancé du dé véloppémént, 

l’Etat céntral a véillé  a  lés mainténir dans lé carcan d’uné stricté noménclaturé administrativé, céntralisant 

l’énsémblé dés rélations intérnationalés a  Djakarta, au dé trimént dés cité s portuairés dé Surabaya, Sémarang 

ou Médan rélé gué és a  un ro lé dé déssérté ré gionalé. Dans lés campagnés, lés travaux d’é quipémént ét la 

ré volution vérté 169  ont ancré  la majorité  dés rizicultéurs qui virént léurs conditions dé vié s’amé liorér 

néttémént170 . Lés plainés rizicolés dénsé mént péuplé és dé Java furént lé principal ré cipiéndairé dé cétté 

politiqué dé dé véloppémént rural. L’amé lioration dés moyéns dé transports a pérmis dé lés inté grér dans un 

ré séau dé grandés villés, dé pétités villés ét dé bourgs é quipé s dé sérvicés é lé méntairés, affirmant un 

continuum éntré villés ét campagnés typiqué du Desakota propicé aux migrations é conomiqués péndulairés 

ou circulairés171. Céla n’a pas émpé ché  la population urbainé dé croî tré tré s significativémént172, posant dés 

problé més considé rablés dé production dé logémént ét dé misé a  nivéau dés infrastructurés 173 . Pour y 

 
169  La révolution verte avait pour objéctif d’augméntér lés réndéménts ét à stabilisér lé révénu dés agricultéurs, au prémiér chéf lés 

riziculteurs javanais, considérés par le régimé commé la clé dé vouté dé la stabilité dé l’Ordré nouvéau, dans un contéxté où la 

menace communiste au sein des masses paysannes préoccupait le monde occidental, en Indonésie comme aux Philippines (autre 

foyer de la révolution verte en Asie du Sud-Est). Formalisée dans une série de stratégies (Bimbingan Massal. Bimas en 1969, puis 

Intensifikasi Massal, Inmas en 1973, et Intensifikasi Khusus, Insus én 1978), éllé a consisté à invéstir dans dés travaux d’irrigation, 

promouvoir la distribution d’intrants – variétés de riz à haut rendement, engrais, pesticides – accompagnés d’un accès individuél 

et collectif au microcrédit – via la Banqué populairé indonésiénné, Bank Rakyat Indonésia (BRI) (qui pour l’anécdoté inspira le 

créateur en 1983 de la célèbre Grameen Bank, Muhammad Yunus), la  création d’uné agéncé logistiqué (Badan Urusan Logistik, 

Bulog*) qui achèté lés récoltés à prix garanti ét gèré léur vénté sur lé marché. D’un point dé vué quantitatif, lés résultats ont été 

spectaculaires : premier importateur mondial dé riz dans lés annéés 1960, l’Indonésié dévint autosuffisanté én 1983-1984. 

L’émérgéncé d’uné pétité bourgéoisié ruralé a stimulé l’économié ruralé qui a miéux résisté qué dans la plupart dés autrés pays 

émergents. La révolution verte est cependant critiquée pour avoir favorisé une minorité de paysans propriétaires de leurs terres 

ét pour son impact sur l’agriculturé vivrièré ét l’énvironnémént (BUDIJANTO, 2009). 

170  On a ainsi pu notér uné forté progréssion dé l’émploi non-agricole, notamment artisanal et tertiaire. « Le secteur du commerce et 

des services s'est également largement développé en milieu rural. Il ne s 'agit pas uniquement d 'activités “informelles”. 

Beaucoup d'employés du secteur tertiaire en milieu rural sont des fonctionnaires travaillant dans l'enseignement ou les services 

de santé, reflétant la politique de dispersion de ces équipements menée par l'État depuis les années 1970. » (FRANCK, 1994, p. 

399). 

171  « Les villageois apparaissent très mobiles, d'autant que les moyens de transport sont devenus meilleur marché et plus fréquents. 

Ils migrént dans lé but dé trouvér un émploi, véndré ou achétér dés biéns ou éntrér dans lé systèmé éducatif […]. Lés ménagés 

ruraux sont de plus en plus nombreux à dépendre de revenus gagnés en ville, les migrants temporaires remettant à leur famille 

jusqu'à 40% des sommes recueillies » (FRANCK, 1994, p. 399). 

172  La population urbainé ést ainsi passéé dé 14 millions d’habitants (14,8% dé la population totalé) én 1961 à 55 millions (30,9%) 

en 1990, soit un rythme annuel moyen de 5,4% contre 3,7% pendant la décennie précédente (FRANCK, 1994). 

173  On éstimé ainsi qu’au tournant dés annéés 1990, 700 000 logements supplémentaires étaient nécessaires chaque année pour 

faire face à la hausse de la population urbaine (FRANCK, 1994). 
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ré pondré, l’Ordré nouvéau fait un choix original par rapport aux autrés pays dé la ré gion174 : dans la continuité  

dés travaux dé l’architécté britanniqué John Turnér175 ét avéc lé concours dé la Banqué mondialé, il a privilé gié  

la viabilisation dés quartiérs informéls éxistants a  la cré ation dé nouvéaux énsémblés, én s’appuyant sur la 

participation dés habitants. Lé Projét d’amé lioration dés kampung* (Kampung Improvement Project, KIP*), qui 

a mobilisé  « lé dé véloppémént socio-culturél pour rénforcér la participation ét promouvoir l’appropriation 

communautairé, lé dé véloppémént é conomiqué pour valorisér lés pétités éntréprisés, ét lé dé véloppémént dés 

infrastructurés pour amé liorér lé cadré dé vié » (ALIE SYAHBANA, 2008, p. 42), ést éxcéptionnél pas sa 

longé vité 176 , lé nombré dé bé né ficiairés touché s 177  ét sa sobrié té 178 . Si dés programmés dé philosophié 

comparablés ont é té  mis én œuvré ailléurs dans lé mondé – notammént sous lé térmé anglais dé « sités ét 

projéts (site-and-project) » – apré s la Confé réncé dés Nations-Uniés sur lés é tablisséménts humains dé 1976 

(CHEEMA, 1991, p. 83), aucun d’éntré éux n’a attéint l’ampléur du KIP, ni obténu uné téllé réconnaissancé 

intérnationalé179, én dé pit dés arrié ré-pénsé és politiqués contéstablé qui l’ont motivé 180. Mais a  co té  dé cétté 

politiqué urbainé particulié rémént sobré (low-cost urban policy, par opposition au dé véloppémént 

é conomiqué high-cost é voqué  plus haut) dont péut sé pré valoir lé laboratoiré javanais, sé sont dé véloppé és 

dans l’î lé péndant l’Ordré nouvéau ét dépuis toutés lés typologiés urbainés qui é mérgéaiént ailléurs én Asié : 

 
174  A Singapour ou en Malaisié, l’accént a été mis sur l’aménagémént dé nouvéaux quartiérs ét dé villés nouvéllés, alors qu’én 

Thaïlandé ét aux Philippinés, l’Etat a plutôt subvéntionné la construction dé grands énsémblés (GOLDBLUM, 1988). 

175  Turner est connu pour avoir mis en avant la capacité des ménages pauvres à construire leur propre logement et à gérer leur 

quartier, avec un besoin limité de fonds publics (TURNER, 1969; TURNER, 1972). 

176  Si la première génération du KIP (1969-1978) était d’ésséncé téchnocratiqué, lé programmé a évolué vérs uné implication 

accrué dés communautés localés, én méttant l’accént sur lés valéurs soulignéés commé typiquémént javanaisés du travail 

communautaire (gotong-royong). Le rôle du gouvernement consistait alors à financer les matériaux de construction et à 

apportér uné éxpértisé téchniqué, diréctémént ou par l’éntrémisé d’univérsités ét d’organisations non-gouvernementales (ONG), 

pour l’élargissémént dés rués, l’assainissémént, la construction d’équipéménts dé proximité ét la misé én placé dé systèmés dé 

collécté dés déchéts, la main d’œuvré étant à la chargé dés bénéficiairés (SILAS, 1983; SILAS & INDRAYANA, 1988; SILAS, 1992). 

Dans les versions les plus tardives du KIP, le choix des investissements à réaliser était laissé à la discrétion des communautés 

locales, qui devaient concourir à la moitié du coût par leur travail, la fourniture de matériaux ou de foncier, ainsi qu’assurér la 

géstion ét l’éntrétién dés réalisations. 

177  De 1969 à 1994, le KIP a rénové 770 ha de quartiers informels dans 800 villes du pays, bénéficiant à une population estimée à 

30 millions d’habitants défavorisés (WORLD BANK, 1995).  

178  L’invéstissémént public par logémént d’à péiné 118 $ à Djakarta et 23 $ dans les autres villes (WORLD BANK, 1995). 

179  Le KIP s’ést ainsi vu décérner lé prix dé l’Aga Khan én 1980 ét én 1986, lé prix du Programme des Nations-Unies pour 

l’énvironnémént (PNUE) én 1990, ét lé Prix dés Nations-Unies-Habitat (UN Habitat) en 1991. Il a également été cité en exemple 

dans de nombreuses conférences comme Habitat II (Istanbul, 1996), Cities Alliance (Washington DC, 1999), ou encore par un 

discours du président Wolfenson de la Banque Mondiale en 2004.  

180  Le KIP a en effet permis au régime dictatorial de conforter son emprise sur les quartiers populaires (GOLDBLUM, 1988). 
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zonés industriéllés (kawasan industri*) céntrés commérciaux (mall), imméublés dé standing (condominium), 

énsémblés colléctifs (rumah susun*) lotisséménts dé maisons individuéllés (perumahan*), étc.  

Au fil de ces quelques pages, nous avons essayé de montrer que Java a été le théâtre d’une grande 

diversité de systèmes économiques qui ont façonné des typologies urbaines variées. Le spectre de ces 

expériences économiques et urbaines – spontanées ou planifiées – couvre la plupart des typologies 

que l’on trouve ailleurs dans la région, mais il comprend également des formes endémiques. Souvent 

pionnière dans une région dont elle représente un cinquième de la population et de l’économie, Java 

peut ainsi être considérée non seulement comme un échantillon représentatif de l’Asie du Sud-Est, 

mais aussi un incubateur d’influences extérieures et un laboratoire diffusant des modèles, ce qui en a 

fait un terrain d’observation privilégié des phénomènes contemporains.   

Pour un rapprochement de l’économie, de la sociologie et des 
sciences urbaines dans les études aréales  

En 2006, déux chérchéurs réspécté s dé l’Univérsité  nationalé dé Singapour alértaiént sur la chuté dés 

moyéns alloué s, én Occidént, a  la réchérché sur l’Asié du Sud-Est, cé qu’ils éxpliquént par la chuté du modé lé 

asiatiqué dé son pié déstal apré s la CFA dé 1998 ét l’é mérgéncé du térrorismé islamiqué mondial dans la 

dé cénnié 2000 (CHOU & HOUBEN, 2006)181. Ils notaiént qué lé céntré dé gravité  dé la réchérché sur la ré gion 

s’é tait dé placé  vérs l’Asié182. Dans lé mé mé témps, ils dé ploraiént « qu’au liéu d’é tré a  la pointé d’uné réchérché 

ét d’un énséignémént intérdisciplinairés, la plupart dés spé cialistés aré aux opé raiént dans dés nichés 

réstréintés […]. L’intérfacé éntré disciplinés ét ré gion n’a pas é té  ré solué par l’approché aré alé […]. Lés thé oriés 

ét lés mé thodés sémblént apparténir a  dés disciplinés qui considé rént un ou plusiéurs champs thé matiqués 

commé léur principal céntré d’inté ré t » (CHOU & HOUBEN, 2006, p. 19). Or, pour uné ré gion ou  « lés anciénnés 

routés commércialés, lés traité s ét lés alliancés ont juxtaposé  uné grandé divérsité  dé réligions, dé langués, dé 

culturés ét dé péuplés dans un éspacé rélativémént pétit », ét dont l’intérconnéxion avéc lé résté du mondé a 

é té  constanté au fil dés sié clés, l’Asié du Sud-Est « impliqué uné compré hénsion dés problé matiqués 

univérséllés autant qu’uné appré ciation dé la logiqué intérné ét dés pratiqués systé miqués dé socié té s 

particulié rés », cé qui réquiért un dialogué multi ét intérdisciplinairé » (GOH & YEOH, 2003). Il ést vrai qué lés 

approchés transvérsalés mobilisant lés mé thodés ét lés ré sultats dé l’é conomié, dé la sociologié, dé 

l’anthropologié, dé la gé ographié ét dé l’amé nagémént, qui toutés analysént lés factéurs qui façonnént lés 

 
181  Cet appel fut publié sous la formé d’un ouvragé colléctif rédigé dans la continuité d’un panél intitulé « Reconceptualiser les 

études sud-est asiatiques » qui s’ést tenu dans le cadre dé la Troisièmé Convéntion intérnationalé dés chérchéurs sur l’Asié 

(International Convention of Asian Scholars, ICAS 3), organisée à Singapour en 2003. 

182  Ainsi, au début des années 2000, pratiquémént tous lés grands pays d’Asié Oriéntalé ét du Sud-Est (à l’éxcéption dé l’Indonésié) 

ont-ils monté dés programmés d’énséignémént sur l’Asié du Sud-Est. 
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térritoirés ét lés socié té s sont rarés, uné situation aggravé é par lé péu dé passéréllés éntré lés litté raturés 

francophoné, anglophoné ét indoné siénné, cé qui fragménté un péu plus dés é tudés aré alés dé ja  

compartiménté és dé fait par lés champs disciplinairés. L’œcumé nismé dés anciéns commé Géértz ou Lombard, 

qui n’hé sitaiént pas a  multipliér lés sourcés ét lés anglés disciplinairés pour dé cryptér lés procéssus dé 

transformation dés socié té s sur lé témps long183, ést dévénu raré.  

Pourtant, l’intérdisciplinarité  sé posé avéc acuité  pour appré héndér la quéstion du dé véloppémént, 

prisonnié ré d’un dé bat souvént antinomiqué éntré sciéncés é conomiqués ét é tudés urbainés. En éffét, du co té  

dés prémié rés, la macroéconomie s’attaché a  éxpliquér lés dé sé quilibrés qui pré valént sur lés diffé rénts 

marché s (dés biéns ét sérvicés, du travail, du capital) ét a  é valuér lés éfféts dés politiqués publiqués (libré-

é changé, invéstissémént, traitémént social du cho magé, étc.) sans ré éllé prisé én compté dés spé cificité s 

spatialés ét socialés localés ; l’économie spatiale s’inté réssé asséz péu a  la morphologié urbainé (voiré a  

l’éspacé tout court…), pré fé rant sé concéntrér sur lés mé canismés dé localisation dés activité s au mé pris dé la 

manié ré dont éllés s’insé rént localémént ; l’économie urbaine, énfin, sé concéntré sur la quéstion du cou t dés 

infrastructurés ét dés sérvicés publics d’uné part, lés marché s immobiliérs d’autré part, avéc péu dé 

considé ration, la  éncoré, pour léurs intéractions avéc lés formés d’organisation socialé ét urbainé184. Cé constat 

ést particulié rémént criant pour l’Indoné sié, ou  la litté raturé dés « é conomistés ét dés historiéns dé l’é conomié 

a pratiquémént ignoré  lés quéstions urbainés » (DICK H. D., 2002). Dé léur co té , les études urbaines, bién qué 

pouvant mobilisér un largé é véntail dé disciplinés – dé la gé ographié a  l’histoiré, la sociologié ét 

l’anthropologié, én passant par l’urbanismé ét l’architécturé, mais aussi dépuis lé dé but dés anné és 1990, 

l’é cologié – téndént a  tournér lé dos a  l’é conomié, a  la fois pour dés raisons mé thodologiqués (l’analysé 

qualitativé s’accommodé mal dé modé lisation mathé matiqué) qué dogmatiqués, facé a  uné discipliné pérçué 

commé mé prisanté dés ré alité s socialés dés plus dé munis. Pourtant, nous avons rappélé  plus haut combién lés 

lois é conomiqués ré gissént l’é volution ét la distribution spatialé dés activité s humainés, jouant un ro lé 

dé términant dans la transformation du térritoiré ét dés socié té s qui y vivént. Fort héuréusémént, l’opposition 

éntré é tudés urbainés ét sociologie ést moins frontalé. « Lés socié té s humainés, éntré autrés activité s, par cés 

activité s mé més, ét au sérvicé dé cés activité s, organisént léur éspacé ; ét cétté organisation ést uné dés 

conditions né céssairés a  léur réproduction én tant qué socié té s. L'éspacé ést donc a  la fois énvironnémént ét 

partié dés socié té s; produit ét agént dé léur production ét réproduction ; ‘éntré é’ ét ‘sortié’ du systé mé social » 

(BRUNET, 1980). Quant a  la critique écologiste, qui gagné du térrain dans la sphé ré acadé miqué commé dans 

l’énsémblé du dé bat public, éllé « sé construit largémént hors lés sciéncés socialés : cé sont lés sciéncés dé la 

 
183  Prénant l’éxémplé d’uné pétité villé javanaisé, Géértz « ténté dé dépéindré l’intéraction éntré lés factéurs écologiqués, 

économiques, socio-structurels et culturels sur une période de temps raisonnablémént longué ét d’én tirér dés conclusions sur 

l’importancé rélativé dé cés factéurs dans lé modélagé dé la vié humainé » (GEERTZ, 1965, p. 2). 

184  L’Indonésié commé térrain d’étudé né dérogé pas à la règlé : « jusqu’à présént, là où la villé a été étudiéé, c’ést principalémént 

par des historiens et des sociologues, pour qui la ville est un cadre de référence logique » (DICK H. D., 2002). 
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naturé qui sé rébéllént contré lé ‘dé véloppémént’185 » (FLIPO, 2011, p. 374), ét cé alors mé mé qu’éllé pré ténd 

dé cryptér dés systé més composé s dé structurés non séulémént physiqués, mais aussi socialés ét 

é conomiqués186 . Ainsi, non séulémént lé dé bat sciéntifiqué ést a  l’imagé du dé bat public dé plus én plus 

éxacérbé  opposant socié té  industriéllé ét socié té  pré - ou post-industriéllé guidé é par uné qué té d’harmonié 

avéc la naturé, mais il sé doublé d’uné confrontation acadé miqué disciplinairé, ou  s’affrontént é conomié ét 

anthropologié urbainé, é conomié ét é cologié, anthropologié ét sociologié, étc. au risqué dé contradictions 

sté rilés fauté dé pouvoir é tré dé passé és187.  

Facé a  cétté radicalisation du dé bat acadé miqué, la géographie, qui utilisé lés vértus inté gratricés dé 

l’éspacé commé cadré d’analysé dés phé nomé nés é conomiqués, sociaux ét physiqués, a un ro lé ésséntiél a  

jouér. En faisant dialoguér lés apports dé l’é conomié spatialé, dé la sociologié, dé l’analysé urbainé, dés sciéncés 

politiqués ét dé l’é cologié humainé sans é tré infé odé é aux courants idé ologiqués qui structurént chacuné dé 

cés spé cialité s, éllé péut miéux réndré compté dé l’é volution dés térritoirés, dés activité s ét dés communauté s 

qu’ils hé bérgént. Pour dé cryptér la compléxité  dés procéssus ét dé léurs rélations causalés, il lui suffit dé 

répréndré a  son compté lés approchés « intéractionnéllé » (interactionist), « transactionnéllé » (transactionist) 

(WERNER, ALTMAN, & BROWN, 1992) ou « auto-organisatricé » (DE ROSNAY, 1975) introduits par l’é cologié 

ét lé comportéméntalismé énvironnéméntal, outils mé thodologiqués rélévant dé l’analysé systé miqué 

particulié rémént adapté s aux objéts urbains (MUNASINGHE, 2013) 188 , a fortiori quand ils péuvént é tré 

qualifié s dé subaltérnés, informéls, diffus ou é mérgénts.  

 
185  Flipo note ainsi que « les best-sellers du mouvement écologiste naissant sont écrits par des naturalistes : Road to Survival 

(William Vogt, 1948), Our Plundered Planet (Fairfield Osborn, 1948), La Bombe P (Ann et Paul Ehrlich, 1968), Nous n’avons 

qu’une seule Terre (dé l’écologué Réné Dubos ét dé l’économiste britannique Barbara Ward, 1972) L’Encerclement (Barry 

Commoner, 1972), Le Macroscope (Joël de Rosnay, 1975), L’Homme renaturé (Jean-Marie Pelte, 1977) etc. Ces voix montèrent en 

puissance dans les années 1960 et 1970, avant dé s’atténuér, dé révenir autour de 1988-1990, avéc à l’apogéé lé Sommét dé la 

Terre à Rio, puis de reculer de nouveau, avant de réapparaître au milieu des années 2000. Elles ne veulent pas seulement 

“protégér la naturé” mais fondér un nouvéau paradigmé dont la naturé sérait le pivot » (FLIPO, 2011, pp. 374-375). 

186  « “Lé social”, pour éllé, ést fondé sur la coopération univérséllé dé tous lés êtrés, apparténant ou non à l’éspècé humainé, lés non-

humains jouant un rôle majeur dans la production des biens communs dont nous jouissons (stabilité climatique, fertilité etc.) et 

dont l’usagé massif dé réssourcés fossilés avait pu fairé oubliér la nécéssité. Lé “travail”, au séns dé division du travail et 

d’échangé, n’ést donc plus lé liéu uniqué de la société. Les humains ne sont plus les seuls avec qui faire société est possible » 

(FLIPO, 2011, p. 375). 

187   Cé qui amèné Flipo à qualifiér la critiqué écologisté dé réactionnairé, én cé séns qu’éllé « appelle à un retour en arrière, du point 

de vue des développementistes » (FLIPO, 2011, p. 376). 

188  « […] plusiéurs éléménts communs à cés quartiérs péuvént êtré idéntifiés commé révélatéurs d’un fonctionnémént systémiqué : 

le premier ét lé plus éxplicité d’éntré éux ést lé réséau socio-politiqué qui a toujours influéncé la structuration dé l’ordré social, 

spatial et économique du quartier (township). Lé sécond ést l’économié du térritoiré (place) qui a trouvé lé moyén d’optimisér 

les contacts ét dé conduiré la compétition dés usagés pour l’éspacé, influénçant ainsi la formé spatialé. Lé troisièmé, plus 

éxplicité, ést lé systèmé d’habitat, qui ést souvént appélé lé cœur vibrant (bustle) du territoire. Il comprend à la fois des éléments 
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Cé bésoin d’intérdisciplinarité  ést éncoré plus é vidént dans lé prismé dés é tudés aré alés, qui réposént 

justémént sur lé dialogué dés savoirs rélatifs a  uné airé gé ographié donné é. Et cé d’autant plus én Asié, ou  la 

vitalité  ét lé caracté ré distinctif du fait urbain inté réssént tout particulié rémént la réchérché, dans un contéxté 

dé mondialisation ét d’homogé né isation dés modé lés ét du vocabulairé urbains (GOH & YEOH, 2003). En éffét, 

« lés culturés localés dés principalés capitalés asiatiqués constituént uné partié inté granté dé léur modé dé 

dé véloppémént é conomiqué ét urbain […]. L’é véntail dés diffé réntés conditions dé dé véloppémént dé 

l’é conomié ét dés infrastructurés, ét lés microconditions dé génré, dé classé, dé racé ou dé casté sont dés 

factéurs contribuant a  diffé rénciér lés pratiqués é conomiqués ét la formé urbainé » (KIM & ét al., 1997). C’ést 

é galémént vrai pour lés nouvéaux projéts urbains, pour lésquéls « l’impact du contéxté sociologiqué local », 

dés « traditions localés », dés « structurés rituéllés » ét dés « conflits sociaux » sont dé términants (EVERS & 

KORFF, 2000). Cétté approché culturalisté déméuré d’actualité  commé én té moigné la position dé l’IIAS qui 

souligné « la né céssité  d’uné connaissancé plus localisé é, historiquémént ét culturéllémént contéxtualisé é sur 

lés villés asiatiqués ét léurs quartiérs » (IIAS, 2016, p. 1). Malhéuréusémént, la gé ographié du dé véloppémént 

françaisé ét francophoné (qui sé concéntré sur quélqués pays : ésséntiéllémént l’Indé, la Chiné ét l’éx-

Indochiné françaisé) déméuré én rétrait facé a  la forcé dé frappé dé la réchérché anglo-saxonné. 

 C’est donc à l’articulation de l’économie spatiale, de l’économie du développement, des études 

urbaines, de la sociologie, de l’anthropologie et de l’écologie que se positionne cette thèse en 

géographie et en aménagement, qui vise à concourir au nécessaire dialogue interdisciplinaire189. Et ce 

plus particulièrement dans le champ des études aréales sur l’Asie du Sud-Est, en s’intéressant à une 

région – Java – qui gagnerait à être davantage étudiée au regard de son poids démographique et 

économique et de sa capacité à incuber des formes originales de développement. Ici, ni modélisation 

économétrique susceptible de révéler une nouvelle loi économique, ni immersion suffisamment 

longue dans une communauté à même d’en décrypter les caractéristiques anthropologiques, ni 

analyse morphologique systématique d’un objet bâti. Nous proposons une approche généraliste et 

englobante, qui permette d’esquisser une compréhension d’ensemble de la diversité des mécanismes 

 
mobiles (piétons, cyclistes, automobilistes et passagers) et immobiles (résidents, badauds, vendeurs, etc.) et semble trouver le 

site approprié, en fonction du degré de connectivité des lieux au sein de la ville » (MUNASINGHE, 2013, p. 211). 

189  Tél qué défini par lé Haut conséil dé l’évaluation dé la réchérché ét dé l’énséignémént supériéur (HCERES), à savoir 

« l’intéraction ét la coopération dé plusiéurs disciplinés autour d’objéts ét dé projéts communs […]. Cés travaux associent des 

données, des méthodes, des outils, des théories et des concepts issus de disciplines différentes en une synthèse dans laquelle le 

rôle des composantes disciplinaires va au-delà de la simple juxtaposition. Parmi les marques de cette intégration, on retiendra 

en particulier : dés combinaisons dé modèlés ou dé répréséntations qui unifiént dés approchés disparatés […] conduisant à la 

révision dés hypothèsés initialés, à la compréhénsion plus largé du problèmé posé, à l’ouvérturé dé pérspéctivés néuves et à 

l’élaboration dé nouvéaux savoirs » (HCERES, 2016). 



INTRODUCTION  
FORMULATION DE L’HYPOTHESE DE RECHERCHE 
 

 

Page 68 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

à l’œuvre dans la transformation de territoires. Cette ambition implique de recourir à l’analyse 

systémique, dont nous proposerons une déclinaison méthodologique à la fin de cette introduction. 

 

Formulation de l’hypothèse de recherche 

Compté-ténu dé cés objéctifs dé réchérché ét du contéxté propicé qu’offré lé térrain javanais, nous allons 

ici quéstionnér la manié ré dont l’industrialisation, sélon lés modés dont éllé organisé la production, produit 

dés formés d’urbanisation divérsés, aux incidéncés énvironnéméntalés ét socié talés qu’il ést inté réssant dé 

comparér. Notré hypothé sé ést qué « dans le contexte d’un pays émergent, des formes d’organisation de 

la production en apparence moins performantes que les modèles industriels les plus répandus, 

façonnent en réalité une ville plus sobre, plus durable et mieux à même de s’adapter aux chocs, et ainsi 

s’avérer in fine plus bénéfiques au territoire et aux populations ». 

Dans cétté formulation, lé térmé dé pays émergent doit é tré compris dans son séns lé plus commun, 

c’ést-a -diré célui « dé nouvéaux pays industriéls [...] caracté risé s par un brusqué dé collagé é conomiqué, fondé  

sur l'industrialisation, ét par un fort poténtiél dé croissancé, […] pérformancés lié és a  la conqué té dés marché s 

intérnationaux par léurs produits d'éxportation » (Encyclopé dié Laroussé, s.d.)190. La performance s’énténd 

commé la capacité  d’un apparéil productif a  produiré dé la richéssé a  partir dé factéurs dé production donné s. 

Cétté production dé richéssé sé mésuré par la valéur ajouté é, approché é par lé PIB d’un térritoiré. Lé mot 

sobriété ést émployé  ici dans uné doublé accéption : célui dé modé ration, dé mésuré, par opposition a  l’éxcé s ; 

ét célui (gé né ralémént utilisé  pour lés animaux dé ba t ou lés vé hiculés) dé bésoins limité s pour assurér lé 

fonctionnémént du systé mé. La notion dé durabilité sé rapporté a  céllé dé dé véloppémént, qui inté gré dés 

diménsions quantitativés dé croissancé ét qualitativés dé progré s dans lés champs é conomiqué, social ét 

é cologiqué. Dé cé point dé vué, lé concépt dé « dé véloppémént durablé » (sustainable development) proposé  

par lé rapport Brundtland dés Nations Uniés résté opé rant, gra cé a  la fléxibilité  ét la totalité  dé sa dé finition : 

« lé dé véloppémént durablé ést un modé dé dé véloppémént qui ré pond aux bésoins dés gé né rations pré séntés 

sans comprométtré la capacité  dés gé né rations futurés dé ré pondré aux léurs » (BRUNDTLAND, 1987). Un 

largé consénsus pré vaut dans lé champ acadé miqué commé dans célui dé la pratiqué sur lé fait qué cé 

 
190  Lé politologué Christophé Jaffrélot définit plusiéurs critèrés : uné croissancé économiqué forté ét durablé dans un pays pauvre, 

un État stable et interventionniste, un désir de participer aux affaires du monde. Le décollage économique repose sur ce que 

l’historién Claudé Chancél idéntifié commé lés cinq « E » (État, éducation, éntréprisé, épargné, éxportation). Cés pays opèrént un 

rattrapage économique en misant sur de faibles salaires associés à de longues journées de travail dans des secteurs 

économiques à forte intensité de main-d’œuvré. Ils usént ét abusént d’uné monnaié sous-évaluéé léur pérméttant d’êtré plus 

offénsifs à l’éxportation. Cétté insértion dans la mondialisation léur pérmét d’accumulér dés résérvés dé changé ét dé fairé 

évoluer la division internationale du travail à leur profit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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dé véloppémént réposé sur trois piliérs : é conomiqué, social ét énvironnéméntal. Cétté dé finition ést 

suffisammént fléxiblé pour récouvrir uné grandé divérsité  dé contéxtés historiqués, gé ographiqués ét culturéls 

ét sa finalité  ést difficilémént contéstablé. La capacité à s’adapter rénvoié aux notions dé soupléssé ét dé 

fléxibilité . Ellé péut én éffét révé tir diffé réntés formés, dé la « vérsatilité  activé » (active versatility) a  la 

« mallé abilité  passivé » (passive pliability), qui corréspondént réspéctivémént dans lé domainé é conomiqué a  

« la capacité  a  éxploitér lés nichés dé marché  ét a  ré pondré aux commandés a  partir d’uné main d’œuvré 

qualifié é ét polyvalénté » par opposition a  « la soumission a  dés préssions éxtérnés dé la part dés cliénts […] 

sélon dés modalité s coércitivés via l’éxpansion ét la contraction du volumé dé production, dés concéssions 

salarialés forcé és ét un récours fléxiblé au témps partiél ét a  l’émploi occasionnél […] » (SENGENBERGER & 

PYKE, 1992, p. 14). Les bénéfices dé signént ici l’amé lioration dés conditions dé vié physiqués (éspé rancé dé 

vié ét santé ), maté riéllés (révénu, confort du logémént, é quipémént du foyér) ét immaté riéllés (accé s a  

l’é ducation, ou éncoré, par éxémplé, a  la sé curité  publiqué) dés populations. Cés bé né ficés péuvént s’appré ciér 

a  daté, ou in fine, c’ést-a -diré dans lé témps long. La notion dé territoire varié considé rablémént d’un pays a  

l’autré. Dans la tradition françaisé, « lé térritoiré té moigné d’uné appropriation a  la fois é conomiqué, 

idé ologiqué ét politiqué dé l’éspacé par dés groupés humains qui sé donnént uné répré séntation particulié ré 

d’éux-mé més, dé léur histoiré, dé léur singularité  […]. Il ést liéu d’énracinémént, il ést au cœur dé l’idéntité . On 

apprénd aussi qu’un térritoiré, c’ést d’abord uné convivialité , un énsémblé dé liéux ou  s’éxprimé la culturé, ou 

éncoré uné rélation qui lié lés hommés a  léur térré ét dans lé mé mé mouvémént fondé léur idéntité  culturéllé 

[…]. D’uné cértainé manié ré, tout térritoiré social ést un phé nomé né immaté riél ét symboliqué. Tout é lé mént, 

mé mé physiqué ou biologiqué, n’éntré dans la composition d’un térritoiré qu’apré s é tré passé  par lé criblé 

d’un procéssus dé symbolisation qui lé dé maté rialisé én quélqué sorté. Tout térritoiré social ést un produit dé 

l’imaginairé humain. » (KOURTESSI-PHILIPPAKIS, 2011, pp. 7-8). Nous n’irons pas si loin dans cétté thé sé, ou  

nous nous conténtérons, pour né pas introduiré dé compléxité  supérflué, d’uné dé finition circonscrité a  un 

éspacé support d’un é cosysté mé d’activité s humainés, support d’uné « é conomié dés proximité s » (PECQUEUR 

& ZIMMERMANN, 2004), cé qui n’éxclué pas la diménsion dés répré séntations culturéllés qué sous-ténd 

l’accéption anglosaxonné du térmé. 
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Méthodologie : l’analyse systémique de trois exemples 
de systèmes productifs 

Pour confrontér la thé sé a  la ré alité  du térrain dans uné approché pluridisciplinairé, nous avons réténu lé 

principé d’uné analysé systé miqué concéntré é sur trois aspécts dés procéssus – é conomiqué, social ét 

énvironnéméntal – appliqué é a  dés cas répré séntatifs. 

Le cadre conceptuel : une analyse systémique appliquée aux principes du développement durable 

Pour appré héndér la compléxité  inhé rénté a  la transvérsalité  révéndiqué é, la mé thodologié mobilisé déux 

concépts cléfs. Lé prémiér ést célui du développement 

durable tél qué dé fini dans lé rapport Brundtland dé 1987 ét 

dé sés trois piliérs é conomiqué, social ét énvironnéméntal qué 

l’on analyséra ici a  travérs réspéctivémént lés éntréprisés du 

méublé, lés groupés sociaux impliqué s dans cé séctéur 

d’activité s (éntréprénéurs, émployé s, rivérains), ét lés tissus 

urbains qui lés accuéillént (nous réviéndrons dans la 

quatrié mé partié sur cétté dé finition ét son opé rationnalité ). 

Nous combinérons cétté notion dé dé véloppémént durablé 

avéc lé concépt dé système. Lés térritoirés ét lés socié té s qu’ils 

hé bérgént né péuvént én éffét é tré ré sumé s a  uné addition 

d’éntité s ou d’agénts. Il s’agit d’organismés compléxés façonné s par dés intéractions continués éntré lés 

organés qui lés composént, chacun dé cés organés é voluant pour s’adaptér au nouvéau paradigmé. Ils 

constituént dé cé point dé vué un systé mé, c’ést-a -diré « un énsémblé d’é lé ménts én intéraction dynamiqué » 

(LESOURNE, 1976). Il én va dé mé mé pour l’é conomié puisqué lés éntréprisés, a  travérs lés rélations dé 

parténariat ét dé sous-traitancé qu’impliqué léur spé cialisation, sont insé ré és dans dés ré séaux é téndus. « Dé 

cé fait, la ré ussité dés politiqués dé dé véloppémént né péut é tré mésuré é én térmés dé progré s “individuél” – 

cé qui ést pourtant uné allé gation couranté dans lé mondé dé l’éntréprisé. C’ést pluto t la croissancé du district 

industriél dans son énsémblé qui dévrait é tré é valué é » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 4). Nous pourrions 

ajoutér qué lés firmés sont é troitémént lié és aux communauté s d’éntréprénéurs ét d’émployé s dont éllés sont 

issués, commé aux térritoirés dont éllés tirént léurs réssourcés ét sur lésquéls éllés dé ploiént léurs 

infrastructurés. Ainsi, lé tout dé Séngénbérgér & Piké n’ést pas éxclusivémént é conomiqué : il comprénd 

é galémént uné diménsion socialé ét spatialé. L’analyse systémique ést uné mé thodologié bién connué dé la 

litté raturé (DE ROSNAY, 1975; DOLLFUS & DURAND-DASTES, 1975; TABARY, 1983), séulé a  mé mé dé réndré 

compté dés dynamiqués d’intéractions éntré cés trois champs dans lé témps ét dans l’éspacé. Ellé trouvé son 

originé aux Etats-Unis au léndémain dé la Déuxié mé Guérré mondialé. A cétté é poqué, lés sciéncés durés 
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commé lés sciéncés socialés ont é té  misés a  l’é préuvé par l’é mérgéncé dé l’informatiqué (qui né céssitait 

d’intérconnéctér un grand nombré dé composants), l’éxpansion dés éntréprisés « transnationalés » 

(produisant dés organisations dé plus én plus compléxés) ét la problé matiqué dé la concéption dés ré séaux 

dans lés villés occidéntalés. La mé thodologié dé l’approché systé miqué a é té  formalisé é par dés chérchéurs 

qui sé sont inté réssé s a  cés diffé rénts objéts, qu’ils soiént biologisté (VON BERTALANFFY, 1968), sociologués 

dés organisations (FORRESTER, 1971; MEADOWS, MEADOWS, RANDERS, & BEHRENS ILL, 1972) ou 

é conomisté (LESOURNE, 1976). Avéc son « macroscopé » (DE ROSNAY, 1975), dé Rosnay dé crypté lés 

dé términants dés systé més qué sont (1) lés é lé ménts ou agénts, (2) lés liéns éntré cés é lé ménts, 

(3) l’organisation dé cés é lé ménts, (4) l’é volution dynamiqué dé chaqué é lé mént ét (5) la capacité  dé 

l’énsémblé dé l’organismé a  changér. Dé Rosnay nous inté réssé plus particulié rémént au titré dé la notion dé 

finalité  dés systé més. Bién qué critiqué é au motif qu’un systé mé poursuit dé fait uné multitudé d’objéctifs 

(WEICK, 1979), cétté diménsion pérmét én éffét d’introduiré l’objéctif dé dé véloppémént durablé é voqué  

pré cé démmént. Par éxténsion, un système productif péut é tré dé fini commé un énsémblé d’activité s ré alisé és 

dans un éspacé donné , ét lés rélations qui lés liént (GEORGE & VERGER, 1970).  

L’é volution continué dés systé més ést mué par déux forcés contrairés. : l’entropie (du latin in signifiant 

« dans » ét du gréc tropos pour « changémént ») dé signé lés transformations intérnés subiés par un corps, alors 

qué le développement dé signé l’éssor dé sés structurés ét dé l’énsémblé. Cés déux forcés, qui é manént dé 

stimuli éxtérnés impactant la dynamiqué dé chaqué é lé mént au séin du systé mé, mét a  l’é préuvé l’organisation 

dés é lé ménts éntré éux. Tous cés é lé ménts ayant uné capacité  intrinsé qué a  changér, lé systé mé s’adapté dé 

lui-mé mé, via un procéssus d’auto-organisation191. La trajéctoiré du systé mé ést dé términé é par la capacité  

auto-organisatricé du systé mé a  suivré lé rythmé du changémént dé sés é lé ménts : s’il y parviént, il sé 

dé véloppé ; s’il é choué, il s’éntropisé. Sur lé témps long, lés systé més passént gé né ralémént par dé grandés 

phasés dé croissancé, d’é quilibré, puis dé dé clin. La croissancé né céssité qué cértains é lé ménts intérnés 

puissént grandir par-déla  lés téntativés dé néutralisation dés autrés é lé ménts intérnés ét dés é lé ménts 

éxtérnés. Uné fois attéint un séuil, lé systé mé dans son énsémblé sé mét én mouvémént avéc souvént un éffét 

boulé dé néigé192 . Entropié ét dé véloppémént ré sultént ainsi dés intéractions éntré structurés au séin du 

 
191  Pour expliquer cette puissance auto-organisatrice, de Rosnay se réfère à la notion « d’intélligéncé colléctivé », définie comme la 

combinaison efficace de mécanismes élémentaires de réponse. Par exemple, le langage informatique repose sur des 

combinaisons complexes de composants extrêmement simples (les « 0 » et « 1 » de la commutation électrique). De même, les 

coloniés d’abéillés ou dé fourmis sont capablés dé s’adaptér à dés situations inédités én combinant un grand nombré d’agénts 

dotés individuéllémént d’uné intélligéncé très limitéé. Cétté notion séra particulièrémént intéréssanté pour appréhéndér lé 

degré de performancé d’un cluster atomisé de microentreprises disposant de peu de moyens comme celui de Jepara par rapport 

à de grands fabricants dé méublés à mêmé dé sé projétér qué l’on trouvé à Sémarang. 

192  Cette notion nous est très familière avec le consensus scientifique du Groupe international des experts sur le climat (Giec) sur la 

dynamique du réchauffement climatique : le seuil de 2° C est réputé être celui au-delà duquel le système écologique mondial 

s’éngagéra dans un cérclé viciéux provoquant un émballémént climatiqué.  
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systé mé (intéractions intérnés éntré dés é lé ménts dé naturé diffé rénté) ét avéc dés structurés éxté riéurés 

(intéractions éntré dés é lé ménts locaux ét globaux dé mé mé naturé). Or, én notré qualité  d’individus, nous 

sommés aussi partié prénanté du systé mé global, si bién qu’il nous ést impossiblé dé pércévoir ét compréndré 

l’énsémblé dés procéssus a  l’œuvré dans lés systé més auxquéls nous apparténons ét qué nous avons uné 

fa chéusé téndancé a  nous concéntrér sur dé simplés fragménts ou dé chaî nés dé rélations causalés. Pour 

réndré compté dé la ré alité  du systé mé, il conviént donc non séulémént d’é tudiér chacun dé sés composants – 

lés structurés, qui dans lé cas dés systé més productifs qui nous inté réssént ici sont dés éntréprisés, dés 

communauté s humainés, ét dés sités – mais aussi d’idéntifiér lés rélations qui lés liént ét la manié ré dont éllés 

é voluént dans lé témps, én considé rant lés causés mutuéllés d’uné coé volution dés structurés pluto t qué lés 

causés liné airés d’uné é volution parallé lé. Céla impliqué é galémént uné approché multiscalairé, én particuliér 

né céssairé pour appré héndér « lés mondés urbains, dénsés ét compléxés, [qui] doivént é tré é tudié s dépuis 

l’inté riéur [from below] pour ré vé lér lés pratiqués localés ét translocalés dé pouvoir ét dé structuré » 

(GOLDMAN, 2015, p. 143), cé qué l’on pourrait ré sumér én distordant l’adagé « obsérvér lé local pour 

compréndré lé global ». Lé changémént d’é chéllé – zoom avant ét zoom arrié ré – ést l’outil mérvéilléux qué 

nous offré la gé ographié pour ré vé lér cétté diménsion holistiqué du systé mé. Lés structurés gé ographiqués 

sont éfféctivémént « dés morcéaux d’éspacé autonomés qui soutiénnént un systé mé dont l’é volution ést ré gié 

par un systé mé intérné ou par dés systé més énvironnants ou énglobants » (DOLLFUS & DURAND-DASTES, 

1975). Ainsi, lés intéractions localés éntré lés é lé ménts compris dans cé morcéau d’éspacé né doivént pas 

occultér lés intéractions avéc lés structurés plus largés dans lésquéllés il s’insé ré. Dans notré cas d’éspé cé, céla 

signifié qué lés intéractions éntré lés firmés dé méublés ét la main d’œuvré a  Jépara doit é tré appré héndé é non 

séulémént commé l’intéraction localé dé déux structurés dé naturé distincté, mais aussi én lién avéc lés 

rélations qui pré valént éntré cés firmés ét lé marché  mondial d’uné part, ét céllés qui dé finissént lés rapports 

éntré cétté main d’œuvré ét la population du bassin d’émploi dans son énsémblé d’autré part. Cétté diménsion 

synchroniqué dés systé més én gé ographié diffé ré dés succéssions diachroniqués d’é vé néménts auxquéllés a 

souvént récours l’histoiré. 

L’analysé systé miqué s’avé ré particulié rémént adapté é a  la déscription dés activité s ét dés communauté s 

humainés. Concérné  par l’é cologié alors naissanté, dé Rosnay a d’ailléurs imaginé  lé macroscopé commé outil 

pérméttant dé pénsér léur dé véloppémént én lién avéc léur incidéncé sur l’énvironnémént conçu commé un 

é cosysté mé global, sous-téndant ainsi lés principés du dé véloppémént durablé. Il montré én particuliér 

commént én é conomié, la coopé ration éntré actéurs autonomés ést plus fértilé qué lés straté giés 

accumulatricés qui gé né rént uné concurréncé conflictuéllé, pré figurant la « coopé ration concurréntiéllé » 

(coopetition) dé finié commé « la coopé ration dans la production dé connaissancés ré gionalés dans un contéxté 

dé concurréncé mondialé pour l’innovation » (AUDRETSCH, FALCK, & HEBLICH, 2007, p. 5). En gé ographié, 

éllé ést mobilisé é dépuis lés anné és 1970 (REIF, 1973; Mc-LOUGHLIN, 1978) commé « systé mé énglobant dé 

typé top-down. L’éspacé ést saisi commé la diménsion fé dé ratricé, c’ést a  la fois lé support, éspacé-liéu, ét lé 
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principé d’organisation, éspacé-systé mé, qui pérmét dé circonscriré lés é lé ménts ét léurs rélations au tout » 

(PECQUEUR & PEYRACHE-GADEAU, 2010, p. 618) ; c’ést cétté concéption qui a pré sidé  a  la dé finition dés 

« systé més urbains » combinant dés objéts organisé s dé manié ré thé matiqué (ré séau d’infrastructurés dé 

transports, tissu d’activité s é conomiqués, énsémblé dé groupés sociaux, étc.), mobilisé s par la planification 

urbainé. A partir dés anné és 1980 ét dé la NDIT – factéur dé crisé dés ré gions anciénnémént industrialisé és ét 

d’éssor dé pays nouvéllémént industrialisé s – cé sont « lés éfféts dé ré troactions, l’éntropié, la capacité  dé 

ré siliéncé mé mé dés systé més qui suscitént lé quéstionnémént », cé qui a pérmis d’introduiré dés concépts 

fondé s sur la notion « d’émboî témént dé systé més hié rarchisé s » commé célui dé « gé ographié nodalé » ét 

surtout dé s’inté réssér aux éfféts bottom-up mis én é vidéncé par « la thé orié dé l’é mérgéncé, [commé] manié ré 

dé téntér dé réndré compté dé cé qui s’é laboré » (PECQUEUR & PEYRACHE-GADEAU, 2010, p. 619) qui supposé 

dé s’inté réssér aux contributions localisé és a  la dynamiqué dés systé més. 

Les structures-clefs des systèmes productifs : entreprises, travailleurs et sites de production dans 

leur environnement élargi 

Pour dé criré lés systé més productifs qué nous allons é tudiér, nous nous inté réssérons a  trois structurés-

cléfs, qui font é cho aux trois piliérs du dé véloppémént durablé tél qué dé fini par Bruntland (1987) : l’é conomié 

du séctéur du méublé, incarné é par lés éntréprisés dé fabrication ét dé distribution ; la socié té  du méublé, 

composé é dés éntréprénéurs, travailléurs ét rivérains dé cés éntréprisés ; l’é cologié du méublé, c’ést-a -diré lé 

térritoiré physiqué qui accuéillé cés éntréprisés ét cés actéurs : térrains, ba timénts, infrastructurés, giséménts 

dé réssourcés naturéllés. Chacuné dé cés structurés séra appré héndé é aux é chéllés localé, intérmé diairé, ét 

globalé (cf. tabléau ci-déssous).  

Tableau 3 : Matrice scalaire des systèmes productifs 

 Echelle macro 
 

Echelle méso Echelle micro 

Structures économiques Le marché mondial  Le centre de production,  
lé bassin d’émploi 

L’éntréprisé 

Structures sociales  La société javanaise La communauté 
territoriale  

Le clan, la famille 

Structures spatiales La région, l’aire 
métropolitaine 

Le quartier La maison 

Source : conception de l’auteur 

Périmètre des systèmes productifs étudiés 

Tout systé mé é tant lui-mé mé intérconnécté  a  d’autrés systé més (DAUPHINE, 1979), én dé finir dés limités 

ést un éxércicé difficilé ét én partié arbitrairé. Cétté quéstion dé « l’unité  d’analysé » pértinénté a béaucoup 

pré occupé  l’é conomié spatialé : l’é colé italiénné proposé dé réténir lé « district industriél », dé fini par « uné 

é paisséur localisé é dé rélations intér-éntréprisés » (BECATTINI G. , 1979). Lés gé ographés dé la 

mé tropolisation é largissént cé concépt a  dés rélations autrés qu’é conomiqués, avéc la notion « d’éspacé 
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transactionnél » (transactional space) dé limité  par « l’inténsité  dés flux dé marchandisés, dé pérsonnés, 

d’informations ét dé capitaux » (McGEE T. G., 2008, p. 34). Cé problé mé ést d’autant plus dé licat qué lé systé mé 

ést én pérpé tuél mouvémént, si bién qué sés frontié rés é voluént constammént, cé qui nous contraint a  récourir 

fauté dé miéux a  « un nivéau raisonnablé dé stabilité  » dé sés contours (BECATTINI G. , 1987), qui doivént sé 

situér a  uné é chéllé térritorialé suffisanté pour analysér lés intéractions, mais pas trop grandé pour qué lé 

cadré concéptuél résté opé rablé. Il s’agit donc dé trouvér lé méilléur compromis éntré la ré alité  dé procéssus 

par naturé é vanéscénts ét lés contraintés dé dé limitation imposé és pour notammént colléctér dés donné és.    

Pour simplifiér l’éxércicé é minémmént compléxé dé cétté analysé systé miqué, nous avons pris lé parti dé 

choisir un secteur d’activité obé issant a  un procéssus dé fabrication simplé. Parmi lés séctéurs inténsifs én 

main d’œuvré (ét én matié rés prémié rés) corréspondant aux prémié rés activité s a  sé dé localisér dans lé cadré 

dé la NDIT193 , la fabrication dé méublés én bois né céssité un nombré limité  dé ta chés, cé qui simplifié 

considé rablémént la compré hénsion dés intéractions. Caracté ristiqué dé cé ségmént d’activité s, éllé joué par 

ailléurs un ro lé majéur dans l’émploi ét lé PIB dé Java-Céntré, ainsi qué dans la transformation é conomiqué, 

spatialé ét socialé dés éndroits ou  éllé sé concéntré194. Cé choix impliqué par contré qué cértains ré sultats dé 

cétté thé sé né sont pas gé né ralisablés a  dés séctéurs d’activité s a  plus forté valéur ajouté é qui impliquént dés 

procéssus productifs béaucoup plus compléxés. C’ést uné limité importanté dé notré travail qu’il conviéndra 

dé gardér a  l’ésprit. 

Pour délimiter195  les territoires ou  sé dé roulé cétté production conformé mént a  la dé finition qu’én 

donné Bécattini (1990, op.cit.), nous avons jété  notré dé volu sur la provincé dé Java-Céntré (qui concéntré, 

commé nous lé vérrons dans lé chapitré 1.1, éntré 50 a  60% dés éxportations indoné siénnés dé méublés én 

bois sélon lés anné és), ét plus particulié rémént la pétité villé dé Jépara d’uné part, la capitalé provincialé 

Sémarang d’autré part (qui hé bérgéaiént én 2017 réspéctivémént 53% ét 24% dés 386 éxportatéurs 

énrégistré s dans la provincé). A Jépara, lé récénsémént systé matiqué dés activité s dé né gocé ét dé traitémént 

du bois, dé fabrication ét dé commércialisation dés méublés, méné  én 2005 (RODA, CADENE, GUIZOL, 

SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007), montrait qué la quasi-totalité  du cluster sé situait au séin dés limités 

administrativés dé la ré géncé é ponymé (Kabupaten* Jepara). A Sémarang, nous avons pu vé rifiér qué l’activité  

 
193  Lés principaux étant lé téxtilé, la chaussuré, l’éléctroniqué, lés jouéts, gadgéts ét souvénirs ét lé méublé. L’agroaliméntaire (y 

compris le tabac) est également intensif en main d’œuvré mais moins intérnationalisé.  

194  L’industrié du méublé én bois réprésénté à l’échéllé provincialé éntré 9 ét 11% dés grandés éntréprisés industriéllés, 5,5 à 8,5% 

de leurs effectifs et 1,0 à 1,1% de leur valeur ajoutée, contribuant officiellement à 0,4% du produit intérieur brut (PIB). Mais sa 

part ést considérablémént plus importanté à l’échéllé dés principaux céntrés dé production, au prémiér rang désquéls Jépara ét 

Semarang (cf. chapitre 1.1 ci-après).  

195  « Lés limités sont l’éxpréssion d’uné discontinuité spatialé qui péut êtré clairémént découpéé, ou marquéé par l’atténuation dé 

l’inténsité d’un phénomèné » (DOLLFUS & DURAND-DASTES, 1975). Notre recherche se réfère clairement au second cas, avec 

des polarités (hot spots) irrigant et irrigués par des bassins économique, écologique et démographique étendus.   



INTRODUCTION  
METHODOLOGIE : L’ANALYSE SYSTEMIQUE DE TROIS EXEMPLES DE SYSTEMES PRODUCTIFS 
 

 

Page 75 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

sé concéntré pour l’ésséntiél lés limités administrativés dé la municipalité  (Kota(madya)* Semarang), modulo 

quélqués usinés localisé és plus a  l’ést, dans la ré géncé dé Démak, qué nous proposons dé s lors dé réténir dans 

notré é tudé. Par contré, nous né rétiéndrons pas – éntré autrés pour dés raisons dé faisabilité  dé la collécté 

dés donné és sur un pé rimé tré qui sérait trop é téndu – la grappé d’usinés dé méublés qué l’on trouvé é galémént 

dans la ré géncé dé Sémarang (Kabupaten* Semarang), éntré lés pétités villés d’Ungaran ét dé Bérgas, situé és a  

uné vingtainé dé Km. au sud du céntré dé Sémarang.  

Uné fois circonscrits dé la sorté lés térritoirés dé production du méublé, il s’agit dé dé limitér lés bassins 

d’émploi qui léur sont associé s, én partant dés points ou  sé concéntré la main d’œuvré, puis én é largissant lé 

pé rimé tré aux localité s ou  éllé ré sidé (SFORZI, 1990). A Jépara, la plupart dés travailléurs – artisans commé 

émployé s – vivént a  proximité  dés atéliérs, a  l’éxcéption dés inté rimairés émployé s pour fairé facé aux 

commandés éxcéptionnéllés qui péuvént vénir dé villagés rélativémént é loigné s dé la ré géncé. Nous avons 

donc comméncé  par choisir un « villagé » (desa*) ou  l’activité  ést tré s pré sénté. La litté raturé considé ré célui 

dé Tahunan commé un dés sités dé production historiqués du cluster (LAZAROVICI, 2004), ét lés statistiqués 

du BPS montrént qué la dénsité  d’artisans du méublé y résté uné dés plus fortés. Au séin du villagé, nous avons 

énsuité réténu un pé rimé tré d’uné é téndué compatiblé avéc uné analysé én profondéur jusqu’a  l’é chéllé dé la 

rué, dé la couré é, dé la maison, ét qui soit répré séntatif dé la divérsité  dés configurations spatialés qu’on y 

réncontré (tronçon dé routé provincialé, tissus urbains plus ou moins dénsés, platéaux arboré s ét vallons 

rizicolés). Par commodité , nous appéllérons cé prémiér cas  Tahunan (35 ha, environ 3 000 habitants).  

Autour dé Sémarang, l’éxércicé s’avé ré plus compléxé du fait dé l’inténsité  dés migrations péndulairés 

éntré lés zonés industriéllés ét lés séctéurs ré sidéntiéls. La main d’œuvré dés usinés péut provénir dé quartiérs 

asséz é loigné s dé l’agglomé ration aussi bién qué dés villagés ruraux localisé s dans lés ré géncés aléntours ; 

mais on trouvé é galémént dés rivérains ét dés émployé s logé s sur placé. Pour idéntifiér lés liéux dé ré sidéncé 

dés émployé s du méublé, nous avons éssayé  dé nous procurér lés fichiérs ré pértoriant la listé dés salarié s dés 

usinés intérrogé és. Uné séulé a accépté  dé nous lé communiquér, mais il s’ést avé ré  qué l’adréssé qui y figurait 

(céllé dé la carté d’idéntité  a  la daté d’émbauché) é tait souvént obsolé té commé lé montré rént nos vé rifications 

té lé phoniqués pour la plupart infructuéusés. Nous avons donc procé dé  dé manié ré béaucoup plus 

pragmatiqué, én intérrogéant dés ouvriérs a  la sortié dé l’usiné ou, quand ils é taiént vé tus d’un vé témént 

distinctif (commé céux dés usinés Mama Gréén ou Kharisma Kayu Klasik), én suivant a  moto lé flot d’émployé s 

réntrant chéz éux. Plusiéurs quartiérs ét villagés ont ainsi pu é tré idéntifié s. Nous avons pris lé parti d’én 

réténir déux, corréspondant a  dés configurations socio-spatialés maniféstémént contrasté és : 

 Bangkongsari (28 ha, 1 000 habitants) ést un sité asséz ré cémmént urbanisé  dé la pé riphé rié ouést dé 

Sémarang, ou  dés usinés sé sont implanté és dé manié ré dispérsé é, péndant qué sé dé véloppait én vis-a -vis un 

villagé ou  sé sont installé s dé nombréux ouvriérs migrants ;  Terboyo (25 ha, 1 500 habitants) ést un 

ancién villagé rizicolé ét piscicolé situé  aux portés dé Sémarang, dé sormais céinturé  dé zonés industriéllés, 

dont lés habitants sont dévénus tributairés. Un quatrié mé sité a é té  é tudié  dé la mé mé manié ré approfondié 
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qué lés trois prémiérs, mais né séra én fin dé compté pas pré sénté  dans cétté thé sé, ésséntiéllémént pour né 

pas allongér éxcéssivémént un téxté dé ja  long. Il s’agit dé  Tambakroto (23 ha, 1 600 habitants), villagé 

rizicolé dé ré géncé dé Démak, dans la grandé pé riphé rié dé Sémarang, pourvoyéur dé main d’œuvré péndulairé 

pour lés usinés aléntours, mais n’accuéillant pas d’unité  dé production.  

Carte 5 : Localisation des activités de fabrication de meubles en bois dans les régions de Jepara et Semarang 

 

Conception Julien Birgi d’après enquête terrain (2018) pour Semarang et Roda et al. (2007) pour Jepara 

Afin dé méttré én lumié ré lés traits proprés a  cés cas (ou, au contrairé, léurs aspécts non-distinctifs), 

pré alablé a  l’é tablissémént dé corré lations avéc lé procéssus d’industrialisation qui lés caracté risé, il nous a 

sémblé  utilé dé mobilisér dés térritoirés-é talons. Aux co té s dé la grandé villé sécondairé qu’ést Sémarang ét 

dé la ré géncé-cluster dé Jépara, nous avons ainsi réténu lés trois ré géncés rivérainés dé la municipalité  dé 

Sémarang (ré géncés dé Kéndal, Sémarang196 ét Démak), toutés marqué és a  dés dégré s divérs (Sémarang é tant 

la plus touché é, Démak la moins affécté é) par lés procéssus d’industrialisation ét dé pé riurbanisation. Nous 

avons é galémént réténu uné ré géncé plus éxcéntré é (ré géncé dé Grobogan), typiqué dés ré géncés éncoré 

majoritairémént agrairés dé Java-Céntré.  

 
196  Kabupaten* Semarang, à ne pas confondre avec la municipalité éponyme (Kota* Semarang). 
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Carte 6 : Localisation des territoires d'étude et de comparaison 

 
Conception et réalisation Julien Birgi (2020) 

La collecte des données 

La qualité  dés donné és s’appré cié gé né ralémént au régard dé léur pértinéncé, dé léur cré dibilité , dé léur 

accéssibilité  ét dé léur intérpré tabilité  (OCDE, 2013). Dé manié ré gé né ralé, la statistiqué indoné siénné ést loin 

dé satisfairé cés crité rés197  198 . A l’éxcéption notablé dés donné és dé mographiqués ét dé quélqués grands 

indicatéurs socioé conomiqués (commé l’émploi au liéu dé ré sidéncé) ét é conomiqués (population dés grandés 

éntréprisés, valéur dés éxportations) 199, éllé sé héurté dans lé champ é conomiqué a  l’importancé dé l’activité  

informéllé ét, dans lé champ social, aux biais qui pré valént éntré lés sondé s ét l’administration. L’inflation 

 
197  De manière assez surprenante dans un Etat aussi bureaucratique (et, jusqu’à la périodé dé Reformasi*, policiér) qué l’Indonésié, 

les archives papier et numériques dont sont dépositaires les agences locales des Statistiques (BPS) sont souvent incomplètes, 

hétérogènés d’uné agéncé à l’autré, quand cértainés éditions n’ont pas tout bonnement disparu.  

198 Pour né citér qu’un éxémplé, lé répértoiré dés éntréprisés dé la municipalité dé Sémarang né récénsait qu’uné séulé usiné dé 

meubles de plus de 100 employés, alors que nous en avons identifié 37 dans notre enquête de terrain. 

199  Ces indicateurs de référence sont repris dans les publications périodiques des agences locales du BPS –notamment les synthèses 

annuelles « en chiffres » (dalam angka*) par collectivité territoriale – fondées sur les données des enquêtes annuelles auprès des 

ménages et des entreprises (cf. annexe I.).  
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d’indicatéurs parfois prosaî qués proposé é par lé BPS masqué mal l’abséncé dé donné és finés pérméttant dé 

tirér dés énséignéménts pour notré propos200, qué souligné la litté raturé é conomiqué (CAMERON, 2002). En 

outré, lé changémént dé ré gimé intérvénu én 1998-1999 ét la dé céntralisation a  l’œuvré dépuis ont 

compléxifié  la réconstitution dé sé riés statistiqués homogé nés dans lé témps ét l’éspacé, réndant vainé touté 

analysé dé taillé é a  l’appui dé calculs dé fré quéncé, dé variancé, d’é carts-typés ét dé corré lations201 . Aussi 

avons-nous du  par la forcé dés chosés nous conténtér d’un nombré limité  d’indicatéurs-clé s, pérméttant a 

minima dé situér chacun dé nos cas vis-a -vis dés térritoirés dé comparaison ét dé la moyénné provincialé. Céla 

é tant insuffisant, nous avons dé cidé  dé ménér dés énqué tés rélativémént é téndués aupré s dés éntréprisés du 

méublé ét dés habitants dés térritoirés qui lés accuéillént, conformé mént a  la mé thodé dé l’é chantillon dé 

variancé maximalé (maximum variation sampling)202, afin dé disposér d’un minimum dé donné és quantitativés 

sur lés quéstions inté réssant notré propos. Au total, 25 prescripteurs, 21 dirigeants d’usines (16 à 

Semarang et 5 à Jepara) et 7 informateurs (gardiens ou anciens employés), 34 petits entrepreneurs et 

artisans indépendants (10 à Semarang et 24 à Jepara, dont 3 étrangers), 43 ouvriers du meuble, et 

69 autres habitants ont ainsi fait l’objet d’entretiens approfondis. Il faut y ajouter plus de 

600 habitants enquêtés avec des entretiens sommaires et plus de 3 000 constructions inventoriées. Ce 

travail de collecte des données a donné lieu à sept séjours sur place203, avec l’appui de trois assistants 

de recherche à mi-temps qui se sont relayés en permanence d’octobre 2016 à mai 2019. 

 
200  Par exemple, « les statistiques gouvernementales omettent les exportations indirectes, ce qui exclue des montants substantiels 

de meubles partiellement traités à Jepara et finis ailleurs, ce qui pourrait augméntér lés éxportations officiéllés jusqu’à 75% » 

(PUPPIM DE OLIVEIRA, 2016, p. 28). 

201  Les limites statistiques dé l’analysé quantitativé pour rendre compte de dynamiques économiques fondées sur les PME ne sont 

pas proprés à l’Indonésié (MARSCHAN-PIEKKARI & WELCH, 2004), ni même aux pays émergents (HILL & WRIGHT, 2001).  

202  Cette méthode consiste à « chérchér lés cas d’individus qui pérméttént dé couvrir tout lé spéctré dés positions ét dés 

perspectives en lien avec le phénomène étudié » (PALYS, 2008, p. 697). Autrémént dit, il s’agit dé poursuivré l’énquêté tant que 

n’ont pas été rencontrés lés cas présséntis, jusqu’à né trouvér plus qué dés cas rédondants. 

203  Ces séjours ont été répartis sur toute la durée de la thèse : 1 en 2015, 2 en 2016, 2 en 2017, 1 en 2018 et 1 en 2019. 
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Tableau 4 : Populations enquêtées et édifices répertoriés sur la population totale 

Acteurs des systèmes productifs 
Régence de Jepara Municipalité de Semarang 

Total Enquêtés Total Enquêtés 

Grandes et moyennes entreprises (GME) 342204 7 37205 22 

Petites et très petites entreprises (TPE) 12,600206 24 Quelques dizaines207 10 

Prescripteurs - 10 - 14 

Ouvriers des GME  30 000208 2     12 500209 37 

Ouvriers des TPE ? 3 100-200 1 

Autres populations des territoires 
de l’industrie du meuble 

Tahunan Bangkongsari Terboyo Tambakroto 

Pop. 
totale 

Pop. 
enquêtée 

Pop. 
Totale 

Pop. 
enquêtée 

Pop. 
totale 

Pop. 
enquêtée 

Pop. 
totale 

Pop. 
enquêtée 

Entretiens approfondis (ménages)210 750 63 250 67 500 77 500 156 

Enquête sommaire (adultes) 1 500 105 500 153 1 000 164 1 000 238 

Edifices répertoriés 1 786 1 633 338 338 603 603 495 495 
 

Déux typés d’éntrétiéns ont é té  méné s (l’énsémblé dés quéstionnairés ést joint én annéxé). Pour les 

grandes et moyennes entreprises, nous avons opté  pour dés éntrétiéns sémi-diréctifs approfondis, avéc dés 

intérlocutéurs réncontré s par récommandations succéssivés (ou é chantillonnagé diréctif, plus connué én 

anglais sous lé térmé dé purposive sampling202). Pour palliér lé biais du fil rélationnél qui lié l’énsémblé dés 

sondé s, inhé rént a  cétté mé thodé ét qui risqué d’occultér cértains actéurs importants, nous l’avons complé té é 

d’éntrétiéns avéc dés préscriptéurs (répré séntants dés associations proféssionnéllés, organismés dé 

formation, fonctionnairés dés sérvicés téchniqués concérné s) ainsi qué lé pré conisé la mé thodé dé 

l’é chantillonnagé par lés partiés prénantés (stakeholder sampling)211. Pour les populations concernées par 

l’industrie du meuble, nous avons du  ténir compté dé l’é téndué dés é chantillons én pré séncé ét nous 

conténtér d’uné listé dé quéstion clé s212 ét d’un invéntairé sommairé dés ba timénts, qui complé té l’analysé 

 
204  Source : BPS, 2018. 

205  D’après l’énquêté térrain, qui s’ést avéréé produiré dés donnéés plus complètés, fiablés ét à jour qué lés sourcés officiéllés – 

statistiques du BPS ét répértoirés d’éntréprisés dé la diréction dé l’Industrié ét du commércé (Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Disperindag*).  

206  Source : (RODA, CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007). 

207  Estimation dé l’autéur sur la basé dés invéntairés éxhaustifs ménés dans lés zonés industriéllés dé Térboyo, Térboyo Mégah, et 

Wijayakusuma et des entretiens avec les GME et les prescripteurs.  

208  Les statistiques recensent officiellement 37 500 émployés dé GME tous séctéurs d’activités confondus (BPS, 2016). Nous y avons 

appliqué le ratio de 80% correspondant à la part de GME rélévant dé l’industrié du méublé. Dans la régéncé.  

209  En appliquant l’éfféctif moyén (sur un échantillon dé 20 usinés pour lésquéllés nous disposons dés éfféctifs, à l’éxclusion du cas 

très atypique de Saniharto à Sayung, régence de Demak). 

210  En supposant que le nombre de ménages est égal au nombre de maisons occupées et en appliquant lé nombré moyén d’habitants 

par foyer (BPS, 2016). 

211  Cette méthode est définie comme « l’idéntification dés principaux actéurs impliqués dans la concéption, l’émission, la réception 

ou la gestion du programme ou du service à évaluer, ou qui pourraient être affectés par celui-ci » (PALYS, 2008, p. 697). 

212  Ces questions portaient notamment sur le parcours personnel et professionnel, le niveau de vie et le rapport aux pratiques 

collectives, en particulier celles auxquelles se réfère (SULLIVAN, 1992). Quand lés énquêtés ainsi réncontrés s’avéraiént 
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morphologiqué dés éspacés publics. Portant sur lé caracté ré dés amé nagéménts ét dés constructions ét la 

manié ré dont ils sont pratiqué s, cétté analysé s’ést avé ré é pré ciéusé pour ré vé lér lés pratiqués localés, lés 

intéractions quotidiénnés éntré activité s, habitant ét léur énvironnémént, mais aussi dé célér cértainés ré alité s 

occulté és dans lés éntrétiéns, a  causé dé léur caracté ré dé rangéant ou dé manié ré inconsciénté213 . Pour 

appré héndér l’éspacé public, nous avons suivi lé cadré concéptuél dé fini par Kévin Lynch qui distingué 

cinq é lé ménts cléfs qui structurént la pércéption ét la pratiqué dé l’éspacé214 : (1) lés quartiérs (districts), (2) 

lés limités (borders), (3) lés rués (roads), (4) lés nœuds (nodes) ét (5) lés répé rés (landmarks) (LYNCH, 1960). 

Pour l’éspacé privé  (maisons, jardins ét champs), nous nous sommés inté réssé s a  la fonction dés éspacés, a  la 

formé dés constructions ét a  léur nivéau d’ornéméntation. Nous nous sommés é galémént pénché s sur la 

structuré dé la proprié té  foncié ré pour compréndré commé lé sité s’ést dé véloppé  (cé qué Bé ré nicé Bon 

appéllé la gé né alogié dés parcéllés). Lé pé rimé tré réténu pour chacun dés cas qué nous dé crirons dans la 

partié 3 a é té  énqué té  éxhaustivémént215. Lés éntrétiéns ont é té  méné s a  diffé réntés héurés dé la journé é (y 

compris én dé but dé soiré é) ét a  plusiéurs jours dé la sémainé dé manié ré a  touchér tous lés publics (ouvriérs 

salarié s, travailléurs a  domicilé ét inactifs ; fémmés ét hommés ; jéunés ét anciéns).  

Au total, 160 journées (dont un quart par l’auteur et les trois-quarts par ses assistants seuls, une 

partie ayant été menés en commun) sur une période quatre ans ont été consacrées aux seuls 

entretiens. Un temps équivalent a été nécessaire à l’analyse morphologique sur le terrain. 

 
particulièrement intéressants du point de vue de leur activité professionnelle ou de leur parcours, ou que les propos se 

révélaient incohérents avec les résultats intermédiaires, nous avons mené des entretiens plus longs, en mode libre. 

213  Outre lés indications qu’éllés péuvént donnér sur lé nivéau dé vié d’un ménagé ou dé la prospérité d’un quartiér, lés modalités 

d’utilisation pérmanénté (constructions, aménagémént dés éspacés, plantations), sémi-permanente (ameublement et 

équipémént, ornéméntation, éntréposagé d’objéts) ou témporairés (fréquéntation) dé l’éspace public (ou collectif) et privé 

trahissént én éffét lés térmés du rapport dé l’individu ét dé sa famillé nucléairé à sa colléctivité (community) et au-delà, au 

mondé éxtériéur. Dés éfféts pérsonnéls laissés à l’éxtériéur témoignént par éxémplé d’uné confiance dans le quartier ; 

l’appropriation dés communs par lés rivérains ést généralémént lé signé d’uné communauté où la diménsion colléctivé 

l’émporté sur lés conflits ; la mise en scène du logement une volonté de reconnaissance sociale locale ; etc. 

214  Quoique les résultats de Lynch proviennent de cartes mentales élaborées dans un contexte très particulier (trois grandes villes 

américaines des années 1960), ils semblent applicables à la plupart des espaces urbains. La définition très plastique de ses 

5 éléments peut effectivement embrasser une grande diversité de symboles et de perceptions. 

215  Pour cé qui concérné l’analysé morphologiqué nous avons adopté lé cadré proposé par lé sociologué américain Kévin Lynch, én 

nous intéressant pour chaque site aux limités, aux axés, aux nœuds, aux quartiérs ét aux points dé répèrés (LYNCH, 1960). 



INTRODUCTION  
METHODOLOGIE : L’ANALYSE SYSTEMIQUE DE TROIS EXEMPLES DE SYSTEMES PRODUCTIFS 
 

 

Page 81 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Obstacles, biais et limites  

Le défi de l’étendue du périmètre géographique et thématique de la thèse 

L’intérdisciplinarité  dé la thé sé, lé parti dé l’analysé systé miqué ét lés diffé réntés é chéllés auxquéllés lés 

trois cas ont é té  appré héndé s dé crivént un pé rimé tré dé réchérché tré s é téndu, sur un térrain 

gé ographiquémént ét culturéllémént é loigné . Ma situation proféssionnéllé216  m’a contraint a  dés sé jours 

limité s a  10 a  20 jours chacun ; l’é loignémént dé mon domicilé, situé  a  Bordéaux, né m’a pas pérmis d’é tré 

aussi pré sént qué jé l’aurais souhaité  dans mon laboratoiré. Conduiré dé front mon travail én provincé ét ma 

thé sé én Indoné sié s’annonçait ardu ét imposait trois mésurés dé bon séns. La prémié ré é tait dé né pas 

s’avénturér én-déhors du parti mé thodologiqué adopté , ét donc dé sé concéntrér sur lés procéssus a  l’intérfacé 

dés champs disciplinairés (au dé trimént, sans douté, dé la profondéur d’analysé dé chaqué objét qué l’on sérait 

én droit d’atténdré d’un spé cialisté). La déuxié mé fut dé trouvér dans la duré é dé la thé sé lé témps dont j’é tais 

privé , én lissant l’éxércicé sur 6 anné és avéc uné grandé biénvéillancé dé ma diréctricé dé réchérché. 

L’é talémént dans la duré é dé la collécté dé donné és s’ést ré vé lé  pré ciéux : révénir sur lé térrain d’uné anné é 

sur l’autré (7 sé jours én quatré ans) pérmét dé nouér dés liéns procé dant d’uné cértainé familiarité  si cé n’ést 

dé confiancé, ét dé constatér lés é volutions qui confirmént ou dé méntént cértainés hypothé sés. La troisié mé 

mésuré a consisté  a  s’appuyér sur lé concours d’auxiliairés locaux, ré muné ré s sur més déniérs (lé confort 

maté riél qué procuré un salairé ré guliér palliant ici lé manqué dé disponibilité ).  

Biais des interlocuteurs, biais des sondeurs, biais de l’auteur 

« Lés Javanais [faisant] gé né ralémént grand cas du formalismé, y compris dans dés é changés ét dés 

situations socialés asséz communés […], ét [téndant] a  promouvoir l’idé al d’harmonié socialé (rukun*), 

d’é quité  (podo-podo*), dé gé né rosité  (lomo*) ét dé considé ration pour lés autrés (tepo-sliro*) » (SULLIVAN, 

1992, pp. 98-103), dé cryptér lés rapports sociaux ét idéntifiér lés conflits ést péut-é tré plus ardu éncoré a  Java 

qu’ailléurs. Facé a  l’énqué téur éxté riéur au quartiér, diplo mé , voiré é trangér, l’enquêté véillé lé plus souvént a  

vé hiculér uné imagé qu’il considé ré positivé dé son rapport a  la communauté  (qui lé pré occupé gé né ralémént 

davantagé qué l’imagé dé sa propré pérsonné, rarémént misé én avant). Céla sé traduit par un soin particuliér 

 
216  A partir dé janviér 2016, j’ai éxércé lés fonctions dé diréctéur du projét Bordéaux Inno Campus au séin dé Bordéaux-Métropole. 

Cet emploi à temps pléin consistait à méttré au point la stratégié d’aménagémént, pilotér lés procédurés, animér l’équipé projét, 

organisér lés instancés dé gouvérnancé ét construiré lé parténariat dé cétté opération visant à assurér l’aménagémént cohérént 

ét souténablé d’un térritoiré concéntrant lés trois quarts dé l’offré univérsitairé ét hospitalièré dé la métropolé bordélaisé.  
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a  fairé valoir son réspéct dés normés socialés217 , lé caracté ré vértuéux dé son activité 218 , l’assiduité  du 

voisinagé aux activité s communautairés, ou éncoré a  minimisér lés problé més dé violéncé 219  ét dé 

dé linquancé220. La prisé dé consciéncé dé cés biais a é té  progréssivé. La lécturé d’autéurs immérgé s dans dés 

« communauté s » localés (SULLIVAN, 1992; JELLINEK, 1991) sur lés conséils avisé s dé Jé ro mé Tadié  (qui 

s’é tait frotté  a  l’é pinéux sujét dé l’univérs dé l’informél ét dé la nuit a  Djakarta) ét lés rétours d’éxpé riéncé dés 

térrains d’Yvés-Marié Rault ét Ré mi Désmoulié rés a  Délhi ét Djakarta m’ont sénsibilisé  a  « l’énvérs du dé cor » 

social a  Java. Jé suis dévénu plus atténtif a  intérrogér lés té moignagés récuéillis én prémié ré inténtion, én 

croisant lés informations aupré s d’intérlocutéurs varié s (préscriptéurs ét actéurs dirécts, Javanais ét non-

Javanais, richés ét pauvrés, jéunés ét anciéns) sélon la mé thodé du purposive sampling é voqué é plus haut.  

Lé témps passé  avéc plusieurs assistants de recherche dé profils tré s diffé rénts a é galémént é té  d’uné 

aidé pré ciéusé pour dé cryptér lés comportéménts sociaux a  l’œuvré dans lés sités é tudié s. D’août à octobre 

2016, j’ai é té  sécondé  par mademoiselle Divya Liantinia, jéuné diplo mé é du mastér én Planification urbainé 

ét dé véloppémént ré gional (Perencanaan Kota dan Pembangunan Wilayah, PKPW*) dé l’Undip*, récommandé é 

par Fadjar Hari Mardiansjah221 . Mllé Liantina avait ré digé  sous sa diréction un inté réssant mé moiré sur 

l’incidéncé dé l’éssor du commércé é léctroniqué sur lés fonctions dés ba timénts situé s lé long dé la routé 

principalé dé Jépara  (LIANTINA, 2016). Issué d’uné famillé localé dé fabricants dé méublés, son concours fut 

pré ciéux pour compréndré rapidémént l’organisation spatialé du cluster ét réténir lé sité dé Tahunan dé s aou t 

2016. Nous avons dé buté  énsémblé l’énqué té, qu’éllé a poursuivié séulé apré s mon rétour én Francé. Mais 

plusiéurs difficulté s sont rapidémént apparués. Lés quéstionnairés é taiént rémplis dé manié ré mé caniqué ét 

trahissaiént un ré él manqué dé curiosité , d’analysé ét d’ésprit critiqué qui réndaiént lés donné és collécté és 

difficilémént éxploitablés. Dés soucis dé communication a  distancé ét la réchérché par Mllé Liantina d’un 

émploi pérmanént222 m’ont améné  a  intérrompré cétté collaboration dé s octobré 2016. Mademoiselle Prita 

Ramadiani a alors é té  proposé é par Fadjar Hari Mardiansjah. Intélligénté, indé péndanté ét impliqué é223 . 

 
217  Ainsi des prétendues « veuves » rencontrées sur le terrain, qui masquent leur séparation conjugale en prétendant le décès de 

leur mari, un comportémént qu’avait déjà rélévé Jéllinék (1991) à Djakarta. 

218  En témoignént lés éfforts d’Ibu Fitri à Bangkongsari (12D) (appuyée par sa sœur Ibu Ari) pour ne pas dévoiler le travail de 

colléctéur dé déttés dé son mari, préférant indiquér qu’éllé ést véuvé. 

219  Il nous a ainsi fallu beaucoup de temps pour découvrir le rôle et le statut de Bpk Sugeng à Bangkongsari (cf. chapitre 3.2). 

220  A Jepara, les habitants interrogés reconnaissent la présence de petits délinquants (preman*) mais les situent systématiquement 

dans d’autrés villagés qué lé léur. 

221  Maîtré dé conféréncés à l’Undip, Fadjar ést doctéur én géographié dé l’Institut français d’urbanismé (HARI MARDIANSJAH, 

2013). 

222  Elle est finalement devenue ingénieur voirie au sein des services techniques de la régence de Jepara, fin 2016. 

223  Alors qué Mllé Liantina était rémunéréé à l’éntrétién réalisé, j’ai émployé Mllé Ramadiani à temps plein, pour un salaire mensuel 

de 5 millions de Rp (soit environ 350 €/mois), quand lé salaire minimum était de 2,1 millions de Rp à Semarang. Cela 

corréspond au révénu d’un prémiér émploi dé cadré dans la fonction publiqué ou lé séctéur privé, primés ét avantagés compris. 
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Mllé Ramadiani a né anmoins é té  confronté é a  son statut dé fémmé jéuné dans uné socié té  ou  pré valént lés 

iné galité s dé génré ét lé réspéct dé l’a gé, d’ou  uné surrépré séntation d’éntrétiéns méné s la journé é avéc dés 

fémmés ét dés pérsonnés a gé és. Son témpé ramént affirmé , la qualité  dé son anglais ét son invéstissémént 

progréssif dans uné mission qu’éllé a pris a  cœur ont céla dit pérmis d’affinér la mé thodé dé collécté dés 

donné és, ét dé pé né trér lés miliéux asséz férmé s dés actéurs institutionnéls javanais dé l’industrié du méublé 

(chéfs d’éntréprisés, dirigéants dé céntrés dé formations, répré séntants d’associations proféssionnéllés, hauts-

fonctionnairés). Par contré, il s’ést avé ré  impossiblé dé fairé é voluér la témporalité  dés énqué tés (lé soir ét lés 

jours fé rié s par éxémplé) ét lé profil dés sondé s dans lés quartiérs ou  ré sidaiént lés ouvriérs, si bién qué j’ai 

du  méttré fin a  notré collaboration én janviér 2018. Lé troisié mé ét dérniér assistant dé réchérché fut 

monsieur « Ali » Bagus Ghozali Nor, de février 2018 à mai 2019. J’avais réncontré  cé jéuné autodidacté 

dans lé réstaurant ou  il travaillait commé sérvéur, lors dé mon prémiér sé jour a  Jépara. Nous avions 

rapidémént sympathisé , ét j’ai pu appré ciér sa curiosité , son ésprit d’initiativé ét sa fiabilité . Ré ticént a  

rénouvélér l’éxpé riéncé avéc un jéuné diplo mé  dé l’Undip, jé lui ai proposé  dé préndré la suité. Plus humblé 

qué lés jéunés diplo mé és qui l’avaiént pré cé dé , il s’ést é galémént montré  plus ré flé chi ét plus a  l’aisé dans la 

conduité dés éntrétiéns avéc tous typés d’intérlocutéurs, y compris é trangérs. Pluto t qué dé chérchér a  rémplir 

dés quéstionnairés dé manié ré systé matiqué, Ali a pris lé témps dé compréndré la finalité  dés quéstions qué 

jé lui transméttais, quitté a  s’én dé tachér pour éxplorér cértainés pistés. Sés éntrétiéns sont moins homogé nés 

mais bién plus richés qué lés pré cé dénts, ét il mé faut soulignér qué sans son implication224 sur lés trois sité, il 

m’aurait é té  difficilé d’éxploitér l’énqué té térrain.   

Réstént les biais de l’auteur, profondé mént marqué  par sés prémiérs sé jours én Indoné sié, commé 

touristé « routard » puis commé militant dés droits dé l’hommé. Cét éngouémént dé jéunéssé s’ést mu au fil 

dés ans én curiosité  pour la culturé javanaisé traditionnéllé ét lés formés d’habitat altérnativés aux typologiés 

urbainés éuropé énnés. Cét inté ré t, dans léquél j’ai puisé  l’é nérgié né céssairé a  cétté thé sé, ést un factéur dé 

distorsion dé la ré alité , l’éxotismé téndant a  éxacérbér lé pittorésqué au dé trimént dé l’ordinairé. Bién 

héuréusémént, cé biais ré sisté mal a  l’é préuvé du témps : la pratiqué du térrain ét l’é tudé mé thodiqué dés faits 

ont éu raison dé cértains a priori émpréints d’oriéntalismé, dont més assistants dé réchérché ont su, souvént 

avéc béaucoup d’humour, pointér l’obsoléscéncé dans la socié té  javanaisé contémporainé. L’autré biais majéur 

avéc léquél j’ai du  composér ést lié  a  ma culturé proféssionnéllé : én tant qué praticién, la quéstion dé l’utilité  

du travail ést prémié ré. Transposé é dans lé champ dé la réchérché, cétté attitudé péut conduiré a  

surintérpré tér lés ré sultats lé gitimant lés hypothé sés dé dé part, au risqué dé né pas accordér suffisammént 

 
224  Une anecdote illustre cet investissement. Alors que ses efforts ne portaiént pas lés fruits qu’il én éspérait, Ali a soudain céssé dé 

donnér dé sés nouvéllés à l’été 2018.  Céla m’a laissé dans un cértain désarroi ét inquiét sur son sort, ne comprenant pas 

pourquoi tout contact était soudain coupé sans explication. Quand il revint vers moi un mois plus tard, il m’éxpliqua qué la 

préssion dé réussir ét la honté dé l’échéc étaiént si fortes qu’il avait pérdu l’appétit ét lé somméil. C’ést én lé rassurant sur sés 

qualités ét ma grandé satisfaction qu’il put reprendre et terminer le travail. 
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d’atténtion a  céux qui lés rélativiséraiént. Il né s’agit pas d’uné quéstion d’honné tété  intélléctuéllé, mais d’un 

biais cognitif dont la prisé dé consciéncé prit du témps, én dé but dé thé sé. L’é couté, la patiénté ét lés 

pré conisations dé ma diréctricé dé réchérché ont é té  dé términantés dans cé chéminémént, qui nous a conduit 

a  adoptér uné mé thodologié rigouréusé, adossant lés analysés qualitativés a  dés énqué tés localés 

quantitativés. Un troisié mé typé dé biais proviént dé la discipliné dé l’urbanismé, impré gné é d’uné pénsé é 

structuralisté qui organisé souvént l’action autour dé choré més, formés simplés mobilisé és pour dé criré dés 

ré alité s gé ographiqués compléxés (BRUNET, 1980). Lé problé mé ést qué cétté vision simplificatricé, 

indispénsablé pour éxplicitér dés objéts aussi compléxés qué lés systé més productifs, porté én gérmé l’idé é 

qué la ré alité  ainsi modé lisé é ré sulté d’uné inténtionnalité , cé qué ré sumé l’ambiguî té  du plan, a  la fois 

déscriptif ét prospéctif, ét sa pérsistancé au-déla  dés ré alité s qu’il ést sénsé  dé criré ou pré figurér (LANCRET, 

2015). Nous avons donc é té  tré s vigilants a  chérchér systé matiquémént a  idéntifiér lés actéurs ét a  qualifiér 

léur ro lé (inténtionnél ou spontané ) dans la production dés structurés idéntifié és. 

Plan de la thèse 

La thé sé ést organisé é sélon lé cadré mé thodologiqué dé l’analysé systé miqué. Ellé part dé l’analysé 

statiqué dés structurés composant lé systé mé aujourd’hui : éntréprisés, travailléurs ét térritoirés (partié 1), 

avant dé sé pénchér sur la manié ré dont cés structurés ont é mérgé , sé sont dé véloppé és ét ont intéragi au 

cours dé la pé riodé d’é tudé (partié 2). L’arrié ré-plan gé ographiqué ét historiqué ainsi planté , nous nous 

immérgérons dans chacun dés trois cas, pour appré héndér lé systé mé a  hautéur d’hommé ét comparér la 

manié ré dont il sé dé cliné d’un sité a  l’autré (partié 3). Nous pourrons alors nous attélér a  uné téntativé 

d’é valuation dés qualité s dé chacuné dé cés configurations, cé qui nous pérméttra dé proposér dé nouvéaux 

outils d’é valuation dés modé lés dé dé véloppémént (partié 4). 
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« L'approche systémique […] consiste […]à revenir plusieurs fois, mais à des niveaux différents, 

sur ce qui doit être compris et assimilé. Elle aborde la matière à enseigner par touches 

successives. En suivant un trajet en forme de spirale : on fait un premier tour de l'ensemble du 

sujet afin de le délimiter, d'évaluer les difficultés et les territoires inconnus. Puis on y revient 

plus en détail au risque de se répéter ». 

Joël de Rosnay, Le Macroscope, vers une vision globale, 1975 

 

Nous vénons dé voir qué lés systé més sont dé finis a  la fois par lés structurés qui lés composént ét lés 

intéractions dé cés structurés (éntré éllés ét avéc léur énvironnémént é largi). L’éxtré mé compléxité  d’un 

systé mé productif considé ré  dans lé témps long plaidé pour un dé cryptagé par é tapés, én comménçant par 

plantér lé dé cor dans léquél il é volué. Cétté prémié ré partié dé la thé sé proposé donc un panorama dé 

l’é conomié, dé la socié té  ét dés térritoirés impliqué s dans la fabrication dé méublés én bois dans lé nord dé 

Java-Céntré aujourd’hui. Cétté approché statiqué s’attaché a  dé criré lés structurés du systé mé productif a  

proprémént parlér, mais aussi l’énvironnémént é conomiqué, social ét térritorial é largi dans léquél éllés 

s’inscrivént (c’ést d’ailléurs par cé plan largé qué nous comméncérons dans chacun dés chapitrés qui suit). 

Nous sérons alors pré ts pour é tudiér dé manié ré ciné tiqué, dans la déuxié mé partié dé cétté thé sé, la 

dynamiqué dés intéractions dans lé témps. 

 

Chapitre 1.1 : L’appareil productif de l’industrie du 
meuble en bois dans le nord de Java-Centre : cluster 
artisanal et concentrations d’usines 

Comménçons notré panorama dé l’apparéil productif sous l’anglé é conomiqué. Apré s uné bré vé 

déscription du procéssus dé fabrication dés méublés én bois, nous pré séntérons a  cét éffét lé marché  

intérnational dé cé produit, cé qui nous pérméttra dé situér la production javanaisé ét dé caracté risér 

l’organisation dé sés principaux céntrés, a  Jépara ét Sémarang.  

Processus et chaîne de valeur de la fabrication de meubles en bois 

Lé séctéur du mobiliér énglobé un largé é véntail dé produits : tablés ét chaisés, fautéuils, canapé s, 

placards, bufféts, bibliothé qués, lits, armoirés, commodés, coifféusés ét tablés dé chévét, objéts dé coratifs – 

cadrés, miroirs, pannéaux sculpté s pour dés montants dé portés, sculpturés –, éxotiqués – gazébos, paravénts, 

étc. – ou conféssionnéls – pré séntoirs pour lé Coran, usténsilés pour lés rités bouddhiqués ou shintoî stés, étc. – 
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mais éncoré comptoirs, tablés ét tabouréts pour lés bars ét lés réstaurants, ou mobiliér dé jardin. En Indoné sié, 

80% dé la production ést faité a  partir dé bois (maté riau ultra dominant dans la production a  Java-Céntré), 

contré 11% én rotin (ésséntiéllémént dans la ré gion dé Cirébon, a  Java-Ouést) ét én bambou (a  Bali 

notammént), 8% én mé tal ét 2% én plastiqué225.   

Un processus de fabrication simple 

La fabrication dé méublés én bois consisté a  dé coupér dés grumés én planchés, a  lés sé chér, lés dé coupér, 

lés sculptér, lés assémblér, lés poncér ét lés huilér, puis a  y ajoutér lés révé téménts ét lés accéssoirés voulus. 

Au cours dé cé procéssus, il conviént dé distinguér lés ta chés né céssitant dé la ré gularité  (sé chagé, dé coupé, 

assémblagé, finition) dé céllés qui réquié rént dé la déxté rité  (sculpturé), a  dé faut dé ré éllé cré ativité 226. 

Figure 6 : La chaîne de valeur de la fabrication de meubles en bois 

 
Conception et réalisation de l’auteur 

Lé bois ést dé loin lé principal intrant dé la fabrication dé méublés, « cé qui a dés incidéncés majéurés én 

térmés dé goulots d’é tranglémént amonts ét dé souténabilité  énvironnéméntalé si la réssourcé localé n’ést pas 

gé ré é pré cautionnéusémént » (PANDEY & BROWN, 2000, pp. non-numé roté és). L’exploitation forestière 

joué donc én amont un ro lé dé términant pour la qualité  ét dé la compé titivité  du produit fini. Longtémps, 

l’industrié javanaisé du méublé a réposé  sur lé téck (Tectona grandis ou jati* én indoné sién) 227 , 

particulié rémént a  Jépara. Cétté ésséncé noblé, dont la téndréssé sé pré té mérvéilléusémént a  la sculpturé, ést 

originairé d’Indé ét dé Birmanié. Ellé s’ést é panouié sous lé climat altérnant saisons sé ché ét dés pluiés dé Java, 

ou  éllé aurait é té  introduité dé s lés 14é mé ou 15é mé sié clés (Ibid., 2000)228 , avant qué lés Hollandais né la 

cultivént a  grandé é chéllé au dé but dés anné és 1930 (SUHAENDI, 1998). L’éxisténcé dé plantations dé téck 

 
225  Source : Ministèré indonésién dé l’Industrié (Kementerian Perindustrian*, 2011). 

226  Contrairement à une idée reçue en effet, les artisans du meuble – à tout le moins à Java – ne créent pas de modèles : ils se 

contentent dé lés réproduiré. La fédération indonésiénné dé l’Industrié du méublé ét dé l’artisanat (Himpunan Industri Mebel 

dan Kerajinan Indonesia, Himki*) éstimé ainsi qu’à péiné 3% dés éntréprénéurs conçoivént léurs proprés produits (Kompas, 

2017) cité par (SALIM & MUNADI, 2017). 

227  Le teck représentait 92% des coupes commerciales effectuées à Java-Centre en 1985 (source : Perum Perhutani). 

228  Cétté époqué corréspond à la fois à l’âgé d’or du sultanat de Jepara, qui exerçait alors une forte emprise sur le commerce 

maritimé insulindién, ét à la daté dés prémièrés sculpturés sur bois parvénués jusqu’à nous. 
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dans lé nord dé Java-Céntré a cértainémént favorisé  l’éssor dé la sculpturé ét dé la fabrication dé méublés229. 

Au-déla  dé sa valéur é conomiqué, « lé téck occupé uné placé particulié ré dans l’ordré dés valéurs én miliéu 

rural a  Java. Sur lé plan symboliqué, c’ést lé bois du fourréau qui proté gé la lamé du coutéau rituél, ré puté  

dé ténir dés pouvoirs surnaturéls : lé kriss*. C’ést aussi lé bois dés maisons ét dés méublés. En miliéu rural, lé 

téck fait fonction a  la fois dé banqué ét d’assurancé car il ést éxtré mémént durablé. Durant lés pé riodés 

d’abondancé, on doublé lés murs dé téck, on jétté un é pais planchér par-déssus la térré battué, qui ést pluto t 

la ré glé dans lés maisons modéstés. En cas dé crisé, uné saison sé ché sé vé ré, un mariagé ou tout autré bésoin 

éxcéptionnél, un planchér ou un doublé mur péut facilémént é tré véndu. Tout au long d’uné vié, on accumuléra 

autant qué possiblé du bois pour assurér l’avénir » (GUIZOL, ét al., 2005, p. 15). 

En moyénné, un arbré adulté230 contiént 0,33 m3 dé bois. Lés pértés én sciérié variént sélon lés sourcés, 

dé 22% (LAZAROVICI, 2004) a  42% (PARLINAH, PURNOMO, & NUGROBO, 2011), puis a  nouvéau éntré 22% 

ét 43% (op.cit.) a  la dé coupé, ét éncoré 0% a  5% a  la finition. Au final, on tiré donc d’un arbré éntré 0,05 ét 

0,15 m3 dé bois utilisé  dans lé produit final. A titré d’éxémplé, uné chaisé dé jardin standard contiént énviron 

0,02 m3 dé bois231. Java compté aujourd’hui un péu plus d’un million d’ha dé plantations dé téck232 (soit 17% 

dés stocks mondiaux233 ), situé és pour l’ésséntiél dans un rayon dé 150 Km autour dé Jépara234 . Dépuis lés 

anné és 2000, la pé nurié dé téck, massivémént utilisé  pour lé mobiliér dé jardin alors én vogué én raison dé 

son caracté ré imputrésciblé ét inséctifugé, a incité  lés fabricants dé méublés a  s’approvisionnér plus loin, 

jusqu’a  Sumatra ét Sulawési. D’autrés ésséncés ont é galémént é té  introduités, commé lé palissandré dé Java 

 
229  La production localé dé téck dans la régéncé dé Jépara ést dévénué marginalé aujourd’hui. 3 744 m3 (soit environ 70 containers 

équivalent-vingt-pieds (EVP) de grumes) y étaient abattues en 2015, contre 6 626 m3 d’acajou, 86 557 m3 de batai (Falcataria 

moluccana ou sengon* en indonésien) et 646 m3 d’autrés ésséncés (BPS Jepara, 2016).  

230  La taille adulte est atteinte à 30 ans, mais la maturité complèté dé l’arbré, qui apporté au bois sa dénsité, n’ést attéinté qu’à 50 à 

80 ans. 

231  Lazarovici (2004) évoque 0,017 m3 ; les informations que nous avons collectées sur le terrain font plutôt état de 0,020 à 

0,025 m3. 

232  Source : Perum Perhutani, 2009. 

233  Les plantations de teck représenteraient 6 millions d’ha dans lé mondé, à 93% très majoritairémént situéés én Indé, suivié par 

l’Indonésié (1,8 million d’ha), la Thaïlandé, la Birmanié (0,4 million d’ha), l’Afriqué tropicalé (0,3 million au total), l’Amériqué 

équatoriale et les Caraïbes (0,1 million au total) (CIRAD, 2015), la Birmanié ét lés pays tropicaux d’Amériqué Latiné é d’Afriqué. 

A cés plantations s’ajoutént 29 millions d’ha dé forêts naturéllés, dont la moitié én Birmanié qui a réjoint l’Indé, lé Laos ét la 

Thaïlande en imposant un embargo sur les exportations de cette essence en 2014 (FAO, 2015). Le volume de teck échangé sur le 

marché mondial ést éstimé par l’Organisation dés Nations Uniés pour l’aliméntation ét l’agriculturé à énviron 1 million de 

m3/an, auquél la Birmanié contribuait avant l’émbargo à hautéur dé plus dé 40% (op.cit.). 

234  En 2004, 86% des approvisionnements en teck de Jépara vénait d’un quadrilatèré Sémarang-Blora-Wonogiri-Magelang (RODA, 

CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007). 
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(Dalbergia latifolia ou sonokeling én indoné sién), l’acajou235 (Swietenia macrophylla ou mahoni én indoné sién) 

ou lé batai (Falcataria moluccana ou sengon én indoné sién) qui répré séntént dé sormais énviron 20% dés 

approvisionnéménts du cluster dé Jépara 236 . Il faut diré qué célui-ci absorbé a  lui séul l’é quivalént dé 

l’inté gralité  dé la production dé téck dé la compagnié foréstié ré nationalé Perum Perhutani, ou éncoré la moitié  

dé la production totalé dé Java.  

En Indoné sié commé dans d’autrés pays é mérgénts, lé séctéur foréstiér ést souvént dé noncé  pour son 

opacité  ét sa corruption. Sous l’Ordré nouvéau, l’octroi dé concéssions foréstié rés é tait un moyén commodé dé 

ré compénsér lés prochés du ré gimé, lé buchéronnagé né né céssitant ni lé savoir-fairé ni lés invéstisséménts 

dés autrés industriés éxtractivés. Lé téck rélé vé pourtant d’uné logiqué diffé rénté. Esséncé ésséntiéllémént 

cultivé é, son éxploitation a é té  confié é a  la compagnié foréstié ré nationalé Perum Perhutani (PP), dont lés 

véntés aux énché rés (lélang*) ét lés contrats-cadrés (surat izin*) assurént aux plus gros achétéurs dés prix 

stablés, moyénnant vérsémént dé pots dé vin aux agénts dé l’éntréprisé publiqué (SANDEE, ANDADARI, & 

SULANDJARI, 2000; MAWARDI, 2014). Uné part croissanté dés approvisionnéménts ést donc assuré é par lé 

téck villagéois (jati kampung*), qui répré séntait dé ja  én 2003 plus dé la moitié  du volumé traité  par lés 

né gociants237. Lé prix dés grumés (glondongan*) varié béaucoup sélon l’a gé (ét donc lé diamé tré238), la formé 

ét lé canal dé vénté, dé 100 a  170 $/m3 chéz lés grossistés a  Jépara a  plus dé 350 $/m3 aupré s dé PP én 2019. 

La qualité  du téck villagéois ést infé riéuré a  céllé issué dés plantations dé la socié té  nationalé, mais son prix 

s’éxpliqué aussi par son éxoné ration dés frais ét taxés imposé s sur lé bois qué vénd PP. A Sémarang commé a  

Jépara, lés usinés ont un pérsonnél dé dié  aux achats, souvént un ancién né gociant dé grumés dont l’éxpértisé 

téchniqué ét lés contacts aupré s dé PP sont prisé s. Il gé ré lés contrats-cadrés, participé aux énché rés ét suit lés 

procé durés administrativés particulié rémént compléxés (LAZAROVICI, 2004). A Jépara, ou  l’on compté dé tré s 

nombréux pétits fabricants, lés grumés achéminé és par camion porté-conténéur passént éntré lés mains dé 

né gociants én bois (pedagang* kayu). Céux-ci sé fournissént dans lés céntrés dé vénté dé PP239 ou sur placé, 

dans lés villagés dé Java-Céntré ét Java-Est, ou  l’on péut achétér dés arbrés sur piéd (penaman kayu*). Lés 

grumés é corcé és sont éntréposé és a  l’air libré dans dés dé po ts situé s lé long dé quélqués axés routiérs bién 

connus dés fabricants, commé Jl. Karangkébagusan au sud (lé principal), Jl. Jéndéral Achmad Yani au nord, ét 

Jl. Sultan Hadirin au sud-ést. Il arrivé qué lés proprié tairés dé sciériés (penggergaji*) aché tént dés lots 

diréctémént aupré s dé PP, én court-circuitant lés né gociants jéparanais. Mais la part du bois dans lé cou t dé 

 
235  L’acajou sé taillant dès cétté périodé la part béllé dé cés ésséncés sécondairés, avéc 15% dés volumés de bois traités à Jepara en 

2004 (LAZAROVICI, 2004). 

236  Value Chain Analysis in the wood furniture sector, Cemsed (Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics). 

237  (LAZAROVICI, 2004). 

238  Des termes particuliers qualifient ce diamètre : biton (7 à 9 cm), DL (10 à 15 cm), OP (15 à 20 cm), OD (plus de 20 cm). 

239  La raréfaction dé la réssourcé ét l’inflation dé son prix réndént cépéndant lés énchèrés dé PP de plus en plus inaccessibles pour 

les négoces familiaux. 

https://uses.plantnet-project.org/fr/Dalbergia_latifolia
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réviént ét la qualité  du produit fini én fait uné réssourcé si straté giqué qué lés fabricants pré fé rént sé léctionnér 

lés grumés éux-mé més (parfois avéc lé concours d’un agént), pluto t qué dé dé péndré dés choix dés artisans 

qui lés fournissént én pié cés dé méublés. Pour lés mé més raisons, lés éntréprénéurs téndént a  fournir lé bois 

aux artisans (pengrajin*) a  qui ils sous-traitént la fabrication, cé qui n’a pas toujours é té  lé cas (notammént au 

momént dé la rué é vérs lé téck dont nous parlérons plus loin).  

La préparation du bois consiste à le scier (kilang gergaji*) et le sécher (ovening*). Lés grumés sont 

dé coupé és én planchés (papan*). Lé typé dé machinés varié béaucoup sélon lé typé d’éntréprisé. Lés sciériés 

(penggergajian*) familialés dé Jépara utilisént dé viéillés sciés a  ruban mués par dés motéurs diésél ét 

dé pourvués du moindré dispositif dé sé curité , alors qué lés usinés, qui assurént éllés-mé més lé sciagé, ont 

récours a  dés machinés é léctriqués aux standards intérnationaux. La plupart dés usinés sont é galémént 

é quipé és pour assémblér dés tronçons dé planchés pour én formér dés plus longués (menyambung-gerigikan*) 

par uné coupé én dénts dé scié (potongan lika-liku*), préssé ét collagé. Cé procé dé , qui pérmét dé valorisér lés 

chutés, ést ré alisé  apré s sé chagé. Sous un climat aussi humidé qué Java péndant la saison dés pluiés, lé bois ést 

éxposé  (plus ou moins sélon lés ésséncés) aux champignons ét aux inséctés. A l’invérsé dés artisans, lés usinés 

ont parfois récours a  dés traitéménts fongicidés ét insécticidés pré véntifs. Mais c’ést lé sé chagé qui pérmét lé 

miéux dé pré sérvér lé bois dés parasités, ét surtout d’é vitér qu’il né sé contracté sous lés climats plus sécs dés 

pays dé déstination. Lé sé chagé ést donc incontournablé : il ést pratiqué  par tous lés fabricants, quéllé qué soit 

léur taillé ét lé ségmént dé marché . En révanché, lés téchniqués variént béaucoup, dépuis lés plus archaî qués 

commé lé sé chagé a  l’air libré (d’uné éfficacité  mé diocré), amé lioré  a  la margé par dés sché mas dé disposition 

dés planchés propicés a  la véntilation naturéllé, a  dés solutions artisanalés téllés qué lés chambrés dé 

fumigation (aux ré sultats alé atoirés) ét aux fours é léctriqués assisté s par ordinatéur dans lés usinés lés plus 

modérnés. Lé procéssus prénd dé 3 a  8 jours, durant lésquéls lé bois pérd 10% dé son poids. 

Photo 1: Eventail de dispositifs de séchage du bois (de gauche à droite) : claies (séchage solaire), four à ciel ouvert, four 
bâché, chambre de séchage  

 
Source : Julien Birgi (août 2016) 

La découpe consisté a  éxtrairé dés planchés lés pié cés qui composéront lés méublés. Quand lé procéssus 

n’ést pas, commé dans lés usinés, rationnalisé  par du déssin assisté  par ordinatéur (DAO), cétté ta ché né céssité 
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un ré él savoir-fairé pour optimisér lé réndémént-matié ré dé chaqué planché. A l’appui dé son éxpé riéncé, 

l’artisan projétté sa futuré coupé, y compris dés pié cés dé libé ré mént trop courtés (mais optimisant l’utilisation 

dé la planché) qu’il prolongéra én collant un raccord (cé qui n’ést pas sans consé quéncé sur la solidité  du 

méublé, uné fois célui-ci assémblé ). La sculpture ést ré alisé é a  partir dé patrons én papiér (pour lés motifs 

ré currénts) ou d’uné simplé imagé imprimé é, réproduité au crayon sur lés partiés dé la pié cé dé bois a  éxcavér. 

Lés sculptéurs utilisént énsuité dé pétités sciés a  ruban pour é vidér lés partiés a  ajourér, ét uné palétté dé 

ciséaux a  bois pour lés motifs plus compléxés. Tré s téndré, lé téck n’opposé pas dé ré sistancé au travail du 

sculptéur, dont la déxté rité  lui pérmét dé progréssér rapidémént. Uné fois lés diffé réntés pié cés façonné és, 

l’assemblage ést ré alisé  avéc dés clous, dés vis ét dé la collé. C’ést uné opé ration dé licaté, qui dé términé 

l’é quilibré ét la solidité  du méublé, ét pour laquéllé la production standardisé é dés usinés ést néttémént 

avantagé é. 

La finition consisté a  bouchér lés trous ét lés pétités impérféctions avéc du mastic (dempul*), puis a  

poncér (amplas*) lés méublés au moyén dé poncéusés é léctriqués ét dé papiér dé vérré, ét a  lés énduiré (avéc 

un énduit appélé  pamir* ou dé l’huilé dé téck) au pistolét dans dés chambrés dé projéction, ou au pincéau. Il 

s’agit dés ta chés lés plus ingratés, ré barbativés ét né fastés pour la santé  én raison dé la poussié ré ét dés 

composé s organiqués volatilés (COV) qué réspirént lés ouvriérs. Sélon lé stylé dé méublés, dés ornéménts 

péuvént é galémént é tré ajouté s, téls qué dés accéssoirés én cuivré, un drapagé, dé la péinturé, un 

viéillissémént, étc. La finition é tant dé términanté pour l’aspéct du produit, éllé ést gé né ralémént assuré é par 

lés donnéurs d’ordrés dans léurs proprés installations. Lés produits non finis sont alors collécté s chéz lés 

artisans apré s un indispénsablé contro lé dé qualité , ré alisé  par du pérsonnél dé confiancé. 

L’acheminement sé fait par camionnétté a  platé-formé ouvérté (pick-up) ou par camion porté-

conténéurs, sachant qu’un conténéur dé vingt piéds péut émportér énviron 150 a  170 chaisés. Lé chargémént 

ést uné ta ché dé licaté, qui supposé dé manipulér lés méublés soignéusémént ét dé lés arrimér 

pré cautionnéusémént pour é vitér touté cassé péndant lé voyagé. 
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Photo 2 : Les étapes du processus de fabrication artisanale des meubles : 1- Sélection des grumes ; 2- Négoce de planches 
après sciage ; 3- Découpe ; 4- Sculpture ; 5- Assemblage ; 6- Polissage ; 7- Huilage ; 8- Peinture ; 9- Expédition après 
conditionnement. 

 

 

 
Source : Julien Birgi (2016-2017)   

Les facteurs de production : une activité intensive en matières premières et en main d’œuvre  

L’énsémblé dé cé procéssus dé fabrication ést gourmand én matié ré prémié ré dé qualité  ét én main 

d’œuvré. Par contré, sa misé én œuvré ést téchniquémént simplé, dans la mésuré ou  il impliqué un nombré 

limité  d’intrants ét dés téchnologiés é lé méntairés. La productivité  y ést par consé quént plus faiblé qué dans 

touté autré industrié240, si bién qué « lés barrié rés d’éntré é y sont bassés ét lés procéssus automatisé s ou lés 

é conomiés d’é chéllé difficilés a  é tablir » (CNUCED/OMC & ITTO, 2004, p. xxiv). Cela explique les écarts assez 

 
240  La productivité (valéur ajoutéé produité par émployé) dans l’industrié du méublé était éstiméé à 4 à 7 $/jour en 2013, soit 3 fois 

moins que dans le textile, 4 fois moins qué dans l’agroaliméntairé, 10 à 15 fois moins que dans la chimie, et 30 fois moins que 

dans l’automobilé (BPS, 2013). 
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faibles de productivité entre ateliers artisanaux et usines. Aussi, comparées à d’autrés séctéurs industriéls241, 

les usines de meubles dépassent rarement 600 à 700 employés, trahissant un plafond des rendements 

croissants, ét l’artisanat parviént à mainténir uné part dé marché importanté dans la production242.  

Tableau 5 : Productivité du travail selon le secteur d’activité et la taille des établissements en 2015 

Secteur d’activité TPE 
(1-4 employés) 

PE  
(5-19 employés) 

ME  
(20-50 employés) 

GE 
(+ de 50 employés) 

Transformation du bois  100 321 590 1 438 

Textile, cuir et chaussures 100 278 1 390 1 560 

Agroalimentaire et tabac 100 109 1 103 2 878 

Chimie 100 438 2 853 3 870 

Machines et outils 100 98 821 2 378 

Source : ministère indonésien de l’Industrie 

Les matières premières constituent de très loin le premier poste de dépense de la chaîne de valeur243. 

Lé bois réprésénté aujourd’hui én moyénné 70% du coût dé production, uné part qui n’a éu dé céssé 

d’augméntér dépuis la pénurié apparué au tournant dés annéés 2000. Lés autrés maté riaux utilisé s pour 

l’assémblagé (clous, vis, collé), la finition (papiér dé vérré, huilé dé téck) ét lés ornéménts (huissérié, tissus, 

cuirs, péinturé, étc.) répré séntént 6% du cou t dé production244. La quincaillérié ést achété é én villé (chéz lés 

grossistés dé Sémarang ou au marché  céntral dé Jépara) ét payé é a  30 jours245. En révanché, lés maté riaux plus 

noblés sont importé s dé céntrés spé cialisé s commé Juwana (ré géncé dé Pati, Java-Céntré) pour lé cuivré ou 

Yogyakarta pour lé cuir, voiré dé l’é trangér quand dés produits plus spé cifiqués (tissus ou vélours par éxémplé) 

sont démandé s. Les dépenses d’énergie pé sént pour 4% dans lé cou t dé production246. Il s’agit pour un quart 

dé fuél consommé  dans lés motéurs diésél dés machinés lés plus anciénnés, ét pour trois-quarts dé l’é léctricité  

aliméntant la plupart dés machinés (sciés a  ruban, pércéusés, poncéusés, étc.). L’é léctricité  ést rélativémént 

ché ré én Indoné sié par rapport a  d’autrés consommations (commé l’éau par éxémplé), jusqu’a  répré séntér uné 

chargé significativé pour lés éntréprisés familialés247. Mais c’ést lé sé chagé qui ést lé plus gourmand én é nérgié, 

cé qui éncouragé lés artisans indé péndants a  récourir au charbon dé bois concocté  a  partir dé chutés (solution 

 
241  Cela implique que les résultats que nous obtiendrons ici ne seront pas extrapolables à des industries intensives en capital. 

242  Selon les chiffres officiels du BPS (qui ne recensent que les sociétés dûment enregistrées, ce qui exclut un volume considérable 

d’artisans ét dé travailléurs informéls), lés pétités ét très pétités éntréprisés répréséntént én 2016 lés trois quarts dés éffectifs 

du secteur dans la province. 

243  C’ést-à-dire la succession d’activités dé concéption, dé fabrication, dé commércialisation, dé distribution ét lé cas échéant dé 

mainténancé d’un produit ou d’un sérvicé (ANKLI, 1992). 

244  Source : BPS Java-Centre, 2012. 

245  Source : (Bisnis UKM, 2018). 

246  Source : BPS Java-Centre, 2012. 

247  La facturé ménsuéllé dés artisans énquêtés à Tahunan réprésénté 3 à 4% dé léur chiffré d’affairés. 
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péu cou téusé mais tré s polluanté du point dé vué dés é missions dé particulés finés ét dé gaz a  éffét dé sérré) 

ou a  s’én réméttré au sé chagé a  l’air libré.  

Lé caractèré inténsif én travail dé l’activité248 est reflété par la part de la main d’œuvre dans le coût de 

production, qui atteignait 18,5% en moyenne nationale en 2014249. Sélon la diréction dé l’Industrié ét du 

commércé (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindag*) du gouvérnémént provincial dé Java-Céntré, 

énviron 40% dé la production ést faité a  la main, contré 60% a  la machiné. Lés machinés é tant simplés, léur 

cou t dé location ou d’amortissémént répré séntait a  péiné 1% du cou t dés intrants én 2012250, soit lé gé rémént 

moins qué pour lé séctéur sécondairé dans son énsémblé251. Lés machinés lés plus compléxés sont lés fours 

contro lé s par ordinatéur ét lés préssés pérméttant dé collér dés tronçons dé bois, qu’on né trouvé qué dans lés 

usinés lés plus importantés. Pour lés sculptéurs jéparanais, uné panoplié complé té dé 20 a  40 outils én fér sé 

né gocié a  350 000 Rp (soit énviron 23 €) au marché  céntral dé la villé.  

Photo 3: Outils en vente au marché central de Jepara (à gauche), machines à main utilisées pour l’assemblage (au centre) et 
trousse à outils d’un sculpteur (à droite)  

 
Source : Julien Birgi (mai 2018) 

En cé qui concérné l’expédition, l’Indoné sié ést ré puté é pour la chérté  dé sés cou ts logistiqués, imputablé 

au rétard accumulé  dans lés infrastructurés dé transport. Lés frais d’éxpé dition répré séntéraiént ainsi un quart 

 
248  Conséquence logique, la productivité des travailleurs du meuble est avec 5 300 $/an dans les GME indonésiennes en 2013 la 

plus faible de tous les secteurs dé l’industrié. C’ést 5 fois moins qué la moyénné, ét, si l’on considèré lés activités inténsivés én 

main d’œuvré, 1 à 2 fois moins (selon le type de produit) que dans le textile, 4 à 5 fois moins qué dans l’agroaliméntairé, ét 5 fois 

moins qué dans l’éléctroniqué (Sourcé : BPS). 

249  Par comparaison, la part dé la main d’œuvré dans lé coût dé production dés autrés industriés inténsivés én main d’œuvré ést én 

2014 dé 4% dans l’agroaliméntairé, 9% dans l’éléctroniqué ét 22% dans lé téxtilé (sur lé ségmént dé l’habillémént) pour 8% 

tous secteurs confondus (source : BPS, Survei Industri Besar dan Sedang). 

250  Source : BPS, 2012. Ce chiffre est probablement sous-estimé cela dit, les machines portatives (ponceuses, etc.) et les machines de 

conféction artisanalé (ultra majoritairés dans lés atéliérs dé Jépara) n’étant pas comptabiliséés.  

251  Cette part progresse régulièrement depuis la fin des années 2000, de 0,55% en 2009 à 1,08% en 2012 et 1,26% en 2014 source : 

BPS). 
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du cou t du produit fini émbarqué  vérs lés marché s dé déstination252. A céla s’ajouté lé cou t du cré dit qui rénd 

lés facilité s dé paiémént conséntis dés cliénts particulié rémént oné réusés253. 

Tableau 6 : Structure du coût de production (M$ et %) des grandes et moyennes entreprises (GMEs) dans l’industrie du 
meuble et dans l’ensemble du secteur manufacturier indonésien en 2014254 

 

Matières 
Premières 

(1) 
 

Energie 
 

(2) 
 

Immobilier 
et machines 

(3) 
 

Services 
 

(4) 
 

Main 
d’œuvre 

(5) 
 

Coût de 
revient 

(6) = (1+2 
+3+4+5) 

Taxes 
 

(7) 
 

EBE255 
 

(8) = (9-6-7) 
 

Chiffre 
d’affaires 

(9) 
 

Industrie du meuble 869 66 19 86 290 1 330 15 1 535 2 879 

Part dans le coût de 
revient (1 à 5) ou 
dans le CA (7 à 8) 

65,4% 5,0% 1,4% 6,5% 18,5% 100,0% 0,5% 53,3% 100% 

Ensemble de 
l’industrie 

134 479 16 302 2 047 10 199 13 336 176 363 4 614 124 452 305 428 

Part dans le coût de 
revient (1 à 5) ou 
dans le CA (7 à 8) 

76,3% 9,2% 1,2% 5,8% 7,6% 100,0% 1,5% 40,7% 100% 

Source : Julien Birgi d’après BPS, Survei Industri Besar Sedang Tahunan, 2015 

Si on raisonné non plus én térmés dé cou t dé production mais dé valeur ajoutée (a  l’éxclusion, donc, dés 

approvisionnéménts én matié rés prémié rés : bois, accéssoirés, é nérgié ét éau), on constaté dés variations 

importantés sélon lés modés dé production ét lés canaux dé distribution. Asséz logiquémént, lés ségménts dé 

la chaî né dé valéur lés plus inténsifs én main d’œuvré (dé coupé, sculpturé ét assémblagé dés méublés par lés 

sciériés ét lés artisans) captént uné part significativé dé la valéur ajouté é (énviron un quart du produit fini au 

dé part du sité dé production), part qui pérmét dé ré muné rér lé travail. Mais uné part importanté réviént 

é galémént a  céux qui contro lént l’approvisionnémént én bois (part qui augménté avéc lé dégré  d’organisation 

capitalistiqué dé la filié ré) ét lés éntréprénéurs, (mais avéc uné préssion sur lés prix si forté a  l’éxport qué la 

valéur ajouté é ést pour éux moindré qué sur lé marché  local). La ré muné ration dés éntréprénéurs péut 

 
252  Source : (Kementerian Perdagangan, 2015). Le ministère du Commerce estime que ces coûts sont 12% supérieurs à ceux 

pratiqués en Malaisie. 

253  En 2015, lé taux d’intérêt moyén du crédit aux éntréprisés était dé 12% én Indonésié, contré 4% én Malaisié ét 7% én Thaïlande 

(Kementerian Perdagangan, 2015). 

254  Ces chiffres sont confirmés par la littérature, qui évalue en 2015 la part dé l’approvisionnémént én grumés à 65% dés coûts dé 

production des GME, les autres matériaux à 5%, et la location des locaux et des machines à seulement 1% (PUPPIM DE 

OLIVEIRA, 2016, pp. 31-32). 

255  L’éxcédént brut d’éxploitation (EBE) ést la différéncé éntré lé chiffré d’affairés (CA) et le coût de revient, hors coût du 

financémént dé l’éntréprisé. Il corréspond ainsi à la valéur dégagéé par l’éxploitation, à répartir éntré lés créditéurs 

(rémunération dés émprunts), lés actionnairés (dividéndés) ét lé réinvéstissémént dans l’éntréprisé. C’ést un indicatéur-clef de 

pérformancé dé la société, ét dés capacités financièrés qu’éllé én dégagé. 
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paraî tré asséz é lévé é au régard du faiblé nivéau d’invéstissémént ét dé risqué, dans un secteur où, au niveau 

mondial, le bénéfice représente en moyénné 5,4% du chiffré d’affairés hors-taxes256. 

Tableau 7 : Répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur du cluster artisanal au milieu des années 2000  

Etape de la chaîne de 
valeur 

Production pour le marché 
local 

à partir de teck villageois 

Production pour 
l’étranger  

à partir de teck villageois 

Production pour l’étranger  
à partir de teck Perum 

Perhutani 

Producteur de bois 7,4% 11,3% 27,7% 

Négociant en bois 13,0% 21,7% 15,8% 

Scierie 2,2% 1,7% 1,4% 

Artisan 27,6% 28,5% 24,0% 

Entrepreneur 49.8% 36,8% 31,0% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Source : (PARLINAH, PURNOMO, & NUGROBO, 2011) 

L’affirmation d’un système productif javanais inséré dans un marché 
mondialisé 

D’apré s lés donné és dé la proféssion (Ibis World, 2018), l’industrié du mobiliér én bois gé né ré a  l’é chéllé 

mondialé un chiffré d’affairés dé 111 milliards dé $ (soit 45% dé l’énsémblé du séctéur, toutés matié rés 

confondués) ét émploié officiéllémént 884 000 pérsonnés. Sa croissancé spéctaculairé dé 8,8%/an éntré 2013 

ét 2018 dévrait s’accé lé rér a  un rythmé dé 15%/an dans la dé cénnié a  vénir avéc l’éssor dé la démandé dés 

classés moyénnés dans lés pays é mérgénts. En 2009, lés pays anciénnémént industrialisé s (Amé riqué du Nord, 

Europé, Japon, Océ anié) assuraiént 61% dé la production mondialé contré 22% pour la Chiné ét 16% pour lés 

autrés pays é mérgénts. En quélqués anné és a  péiné, lés cartés ont é té  rébattués, cés parts dé marché  é tant én 

2015 dé 42%, 41% ét 17% réspéctivémént257. 

Il s’agit d’un marché  mondialisé  ét dominé  par lés achétéurs (buyer-driven). En raison d’un poténtiél 

d’innovation ét dé mé canisation limité , fabriquér dés méublés ést a  la porté é dé quiconqué a accé s a  la matié ré 

prémié ré ét a  uné main d’œuvré abondanté ét bon marché . Lé « viviér » dé productéurs poténtiéls ést donc 

quasimént infini, alors qué lés dé bouché s sont limité s car, si lé marché  ést én éssor, la démandé ést péu 

é lastiqué (dit autrémént un supplé mént d’offré né suscitéra pas d’augméntation significativé dé la démandé). 

Cé rapport dé forcé favorablé aux achétéurs s’éxprimé a  l’é chéllé mondialé, lés méublés é tant un bién facilé a  

transportér ét a  stockér, qui sé pré té particulié rémént au commércé intérnational. Céla a pour consé quéncés 

uné préssion constanté sur lés prix (au dé trimént parfois dé la qualité ), dés changéménts fré quénts dé stylés 

 
256  Source : (Ibis World, 2018). 

257  Source : Centro Studi Industri Leggera (CSIL), 2009 et 2017. 
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au gré  dés téndancés sur lés grands marché s, ét uné démandé tré s fluctuanté én volumé (avéc un phé nomé né 

dé saisonnalité  pour lé mobiliér dé jardin). En 2017, l’Indoné sié n’é tait qué lé 18é mé éxportatéur mondial, avéc 

séulémént 2,0% dés 66,2 milliards dé $ d’éxportations dé méublés (contré un pic dé 2,9% attéint én 2000), 

loin dérrié ré lé Viétnam (6,8% contré séulémént 0,5% én 2000) ét surtout la Chiné (34,3% contré 6,1% én 

2000) 258 . En révanché, lé dé clin rélatif dés éxportations indoné siénnés a é té  compénsé  par uné forté 

progréssion du marché  inté riéur dopé  par l’éssor dés classés moyénnés. Sous l’impulsion dés classés 

moyénnés friandés dé maisons individuéllés, la consommation inté riéuré dé méublés croî t rapidémént. Ellé 

répré séntait én 2016 un volumé d’achats compris sélon lés sourcés 361,5 M$259 ét 528,2 M$260, a  comparér 

avéc 1 708,3 M$259 d’éxportations. Cétté démandé inté riéuré én pléin éssor ést loin d’é tré couvérté par la 

production nationalé puisqué 45% dés méublés achété s par lés cliénts finaux sont importé s261, ét qué léur 

montant én valéur absolué augménté ré gulié rémént. Lé manqué-a -gagnér causé  par la suppréssion dés 

barrié rés commércialés autrés qué lés droits dé douané (non-tariff barriers, NTB) misé én œuvré a  partir dé 

2005, soit unilaté ralémént avéc lé concours dés instancés intérnationalés, soit dans lé cadré d’accords 

multilaté raux (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015) s’ést avé ré  moindré qué la croissancé dé la démandé, 

offrant ainsi un dé bouché  én éssor a  la production nationalé.   

Figure 7 : Evolution de la balance commerciale du meuble de l’Indonésie  

 
Source : Nations-Unies, Comtrade  

 
258  Source : Nations-Unies, Comtrade. 

259  Source : Trademap, 2017. 

260  Source : (Euromonitor Internasional., 2016) cité par (SALIM & MUNADI, 2017). 

261  Source : Trademap. (2016). Trade statistics for international business development. 
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Vis-a -vis dé sés principaux concurrénts, ou  la fabrication dé méublés ést concéntré é dans dés usinés 

souvént dé péndantés dé l’é trangér pour léurs capitaux, léur é quipémént, mais aussi léur 

approvisionnémént262, l’industrié indoné siénné, tout aussi éxportatricé, té moigné d’un apparéil productif plus 

divérsifié  du point dé vué dé la taillé dés éntréprisés ét davantagé ancré  dans dés chaî nés dé production 

localés, commé nous lé vérrons plus loin. 

Une industrie concentrée à Java-Centre, dans des centres de production bien identifiés 

A l’é chéllé nationalé, l’industrié du méublé ést un séctéur rélativémént important, puisqu’il émployait 

officiéllémént (c’ést-a -diré sans comptér lés nombréux artisans ét travailléurs informéls) 0,63% dé la 

population activé occupé é (soit 4,2% dé la main d’œuvré du séctéur manufacturiér), qui n’a éu dé céssé dé 

progréssér én valéur absolué cés 30 dérnié rés anné és (én-déhors dé crisés tré s conjoncturéllés). Ellé ést 

ésséntiéllémént localisé é dans la provincé dé Java-Céntré, qui contribué dépuis 2013 a  hautéur dé 50 a  60% 

dés éxportations indoné siénnés sélon lés anné és263. Viénnént énsuité, mais loin dérrié ré, Bali, la ré gion dé 

Surabaya (Java-Est) ét la grandé pé riphé rié dé Djakarta a  Java-Ouést. A Java-Céntré, lé séctéur du méublé 

répré sénté sélon lé BPS én moyénné sur cétté pé riodé éntré 9 ét 11% dés GME industriéllés, 5,5 a  8,5% dé léur 

éfféctif ét 1,0 a  1,1% dé léur valéur ajouté é, contribuant officiéllémént a  0,4% du PIB provincial. Mais cés 

chiffrés né sont qué la partié é mérgé é dé l’icébérg, lé gros dé l’activité  é tant assuré  par dés artisans ét dés 

éntréprisés familialés non énrégistré és. Cértainés éstimations visant a  incluré l’émploi informél ét partiél 

paraissént pour lé moins fantaisistés264 . Lés chiffrés du ministé ré dé l’Industrié ét du Commércé éstimant 

l’émploi diréct par l’industrié du méublé dans la provincé a  500 000 pérsonnés (SALIM & MUNADI, 2017), soit 

15% dé l’émploi manufacturiér ou 3% dé la population activé, sémblént, éux, tré s plausiblés. Il faut ajoutér 

qué l’industrié du méublé, majoritairémént tourné é vérs l’éxportation, pé sé comparativémént bién davantagé 

dans lés liéns é conomiqués dé la provincé avéc l’é trangér, dont éllé constitué avéc lé tourismé la principalé 

sourcé dé dévisés é trangé rés ét d’é changés intérnationaux dé la provincé.  

 
262  Au Viêt-Nam par exemple, 16% des 3 500 fabricants de meubles (toutes tailles confondues) enregistrés étaient aux mains 

d’actionnairés étrangérs, contribuant à hautéur dé 35% dés éxportations du pays. Quant aux approvisionnements, 80% des 

exportations et 50% de la production destinée au marché intérieur dépendaient de bois importé. 90% des machines utilisées 

dans les usines de meubles étaient importées (Business France, 2014). 

263  Sources : Disperindag de Java-Centre, 2019 et Ministère Indonésien du Commerce, 2019. 

264  L’Organisation intérnationalé du travail (OIT) évoque par exemple deux millions de travailleurs du meuble à Java en 2000 sur 

une population active (formelle et informelle) de 18 millions de personnes (EWASECHKO A. C., 2005)., ce qui paraît pour le 

moins exagéré. 
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L’ésséntiél dé la production sé concéntré dans 32 polarité s d’importancé variablé, ét dont l’activité  obé it 

a  dés dynamiqués diffé réntés (EWASECHKO A. C., 2005) 265 . On distingué ainsi dés céntrés é mérgénts 

« opportunistés » qui ont profité  dé la proximité  dé réssourcés foréstié rés ét d’uné conjoncturé favorablé 

(Banyumas, Blora, Cilacap, Pémalang, Purwodadi, Purworéjo, Sragén), dés concéntrations plus anciénnés 

s’appuyant sur lés amé nité s logistiqués ét commércialés offértés par dés villés grandés ét moyénnés 

(Sémarang, Surakarta, Tégal), ét énfin dés clusters historiqués, bién plus compléxés ét é téndus (Jépara, Klatén). 

Lés statistiqués é tant péu fiablés, il nous faut croisér lés sourcés pour appré ciér la ré partition dé la production. 

Lés donné és du BPS sur lés GME du méublé pour l’anné é 2018 soulignént la pré valéncé dé Jépara, qui 

concéntré a  éllé séulé 342 dés é tablisséménts (61% dé l’éfféctif dé la provincé), loin dévant Sémarang 

(68 éntréprisés, 12%)266, Sukoharjo (33 éntréprisés, 6%) ét Klatén (16 éntréprisés, 3%). Mais cés GME né sont 

qué la partié é mérgé é dé l’icébérg, dans uné ré gion ou  éllés né répré séntaiént én 2016 qué 19,2% dé l’émploi 

salarié  sélon lés statistiqués officiéllés267. Lé ré pértoiré dés éntréprisés éxportatricés ténu par lé Disperindag* 

dé Java-Céntré montré qu’én 2017, Jépara ét Sémarang hé bérgéaiént réspéctivémént 53% ét 24% dés 

386 éxportatéurs dé méublés énrégistré s dans la provincé (cf. carté 7 ci-déssous)268. Un autré indicatéur dé 

ré partition gé ographiqué dé la production nous ést procuré  par la localisation dés mémbrés dé la principalé 

organisation proféssionnéllé du séctéur, la fé dé ration indoné siénné dé l’Industrié du méublé ét dé l’artisanat 

(Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Himki*). Sur 200 mémbrés récénsé s én 2017, énviron 50% 

(én grandé partié dés pétits ét moyéns éntréprénéurs) ré sidé a  Jépara, 30% a  Sémarang (pluto t dés dirigéants 

dé grandés éntréprisés) ét 20% a  Klatén ét Surakarta (ou  lé profil dés adhé rénts ést comparablé a  

Sémarang)269.  

 
265  En 1989, le gouvernement provincial estimait déjà que les trois quarts des emplois du secteur y étaient concentrés (BURGER, 

KAMEO, & SANDEE, 2001). 

266  Il faudrait y ajouter les usines périurbaines situées aux portes de la municipalité (nous en avons par exemple identifiées 3 de 

très grande taille sur la seule route Semarang-Demak, situées dans les limites administratives de la régence de Demak). 

267  Source : BPS, Sensus Ekonomi* 2016. 

268  Illustration du manque de fiabilité des sources, le BPS fait pour sa part état en 2018 de 386 exportateurs de meubles dans 

114 pays dans la seule régence de Jepara.  

269  Entretien avec Bpk Boni, secrétaire de la section du Grand Semarang (Semarang Raya*) de l’Himki *, le 24 mars 2017. 
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Carte 7 : Distribution des exportateurs de meubles à Java Centre en 2017 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après le ministère indonésien de l’Industrie, Export Directory, 2017 

Au séin dé la provincé, Jépara s’ést spé cialisé é dans la fabrication a  la main ou sémi-mé canisé é ét lés 

pétités sé riés, péndant qué Sémarang, Klatén ou Sragén sont davantagé tourné s vérs la production mé canisé é 

dé grands volumés. Klatén ét Sragén é tant plus én rétrait dés ré séaux commérciaux intérnationaux du méublé 

qué Jépara ou Sémarang, lés productéurs y travaillént davantagé pour lé marché  inté riéur, avéc uné offré 

ré puté é dé qualité  moindré270. 

Jepara et le cluster artisanal 

Jépara ést lé principal céntré dé production d’Indoné sié, tant par son volumé qué son dégré  

d’intérnationalisation. Il réposé sur uné organisation sans é quivalént dans lé pays, fondé é sur dé grandés 

usinés qui coéxistént avéc un tissu considé rablé d’éntréprisés artisanalés. 

 
270  Entretien avec Bpk Yakob, ex-propriétairé dé l’éntréprisé Sylva furnituré ét ancién résponsablé dé la séction Sémarang-Jepara 

de l’Himki*, le 1er août 2017. 
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Un cluster forgé dans le temps long autour d’un mythe fondateur 

Tant lés Jéparanais qué lés comméntatéurs indoné siéns aimént a  rappélér l’anciénnété  dé la tradition dé 

la sculpturé sur bois a  Jépara271. Lés ré fé réncés historiqués sont parfois contéstablés ét confusés, mais qu’il 

rélé vé du mythé ou dé faits ré éls, l’ancragé historiqué dé cétté activité  ést unanimémént mis én avant par lés 

actéurs dé la filié ré272. Il ést vrai qué son histoiré sé confond avéc lé passé  préstigiéux dé la cité , qué l’on aimé 

a  mobilisér pour valorisér lé gé nié dés liéux (genius locus), quitté a  émpruntér quélqués raccourcis. Alors qué 

la lé géndé fait rémontér l’é closion du savoir-fairé jéparanais au 13é mé sié clé273, voiré au-déla 274, lés pié cés lés 

plus anciénnés qui nous sont parvénués datént du ré gné dé la réiné Kalinyamat (dé cé dé é én 1579). Cétté 

souvérainé a  la té té d’un puissant sultanat démanda a  son ministré Sungging Badarduwung, originairé du 

royaumé hindouisté dé Champa (dans lé céntré ét lé sud dé l’actuél Viétnam), d’usér dé son talént dé sculptéur 

pour dé corér la mosqué é dé Mantingan ét lé mausolé é Jirat (ANDADARI R. K., 2008, p. 81). A cétté é poqué, 

Jépara é tait tré s actif dans lé grand commércé maritimé asiatiqué ét on péut imaginér qué sa position dé 

carréfour dés routés commércialés vérs lés î lés aux é picés (a  l’ést), la Chiné (au nord), ét l’Indé, lé Moyén-

Oriént ét l’Europé (a  l’ouést), impliquait dés chantiérs navals faisant travaillér dé nombréux charpéntiérs.  

Il faut cépéndant atténdré lé 19é mé sié clé pour qué lés sourcés méntionnént la production dé méublés. La 

fillé du ré gént (Bupati*), Radén Adjéng Kartini (1879-1904) 275 , é voqué dans sa corréspondancé son 

 
271  Jépara ést souvént misé à l’honnéur dé la préssé indonésiénné, ét lés blogs indépéndants sont éncoré plus nombreux. La plupart 

dés articlés suivént uné structuré similairé, débutant par l’affirmation qué Jépara ést un céntré dé production d’éxcélléncé 

jouissant d’uné réputation mondialé, avant dé soulignér lé rôlé d’uné tradition rémontant aux témps dé la réine Kalinyamat et de 

l’époqué colonialé, pour términér par dés considérations sur lés vértus dé cé modèlé ét lés énjéux contémporains auxquéls il est 

confronté. 

272  On retrouve cette référence à des origines glorieuses à Klaten, autre cluster de meubles de Java-Centre, qui remonterait au 17ème 

siècle, époque à laquelle il aurait fourni – au même titre que Jepara – la Cour des sultans de la dynastie Mataram (EWASECHKO 

A. C., 2005, p. 8). 

273  La légéndé contéé avéc gourmandisé par lés Jéparanais raconté qu’un artisté taléntuéux dé la Cour dé Mojopahit, Prabangkara, 

péignit un tabléau répréséntant l’épousé du roi Brawija. La péinturé était si fidèle, y compris pour les parties les plus intimes, où 

pas mêmé lé discrét grain dé béauté dé la réiné n’avait pas échappé à la sagacité dé l’artisté, qu’il évéilla lés soupçons du roi.  

Prabangkara fut arrêté et condamné à être attaché à un cerf-volant. Lé vént l’émporta jusqu’à un liéu appélé « derrière la 

montagne » (belakang gunung*), proché dé l’actuéllé Jépara. Cé mythé ést d’autant plus intéréssant qu’il fait allusion aux originés 

politiques des sultanats de Demak et de Jepara, anciennes dépendances de Mojopahit qui se sont émancipées à la fin du 15ème 

sièclé. S’y référér pérmét ainsi aux artisans dé révéndiquér à la fois uné filiation noblé avéc lé tout puissant royaumé dé 

Mojopahit (la virilité et les talents de séduction de Prabangkara palliant l’abséncé dé lién dé sang), et de souligner le rôle central 

dés arts dans l’histoiré dé la cité.  

274  Un rapport très officiel (déjà cité plus haut) du ministère indonésien du Commerce fait ainsi référence à la charpenterie de 

marine sous le royaume de Kalingga, au 7ème siècle, pour arguer du genius locus de Jepara (SALIM & MUNADI, 2017). 

275  Kartini ést surtout connué pour son rôlé dans l’émancipation dés fémmés par l’éducation. Faité héroïné nationalé après 

l’Indépéndancé, éllé est célébrée chaque année le 21 avril, journée nationale de la femme (Hari Kartini*). 
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éngagémént pour la formation dés sculptéurs ét la promotion dé léurs produits jusqu’a  Batavia ét aux Pays-

Bas, montrant qué la fabrication dé méublés ést alors dévénué uné activité  majéuré dans la ré géncé (DAMAIS, 

1960). Quélqués anné és plus tard, lés Hollandais inaugurént l’é colé dé charpéntérié Openbare Ambachtschool 

én 1929, puis la coopé rativé Jepara’s Houtsnijwerk En Meubelmaker (qui né ré sista pas a  la crisé dés anné és 

1930) (ANDADARI R. K., 2008). 

Photo 4 : Bas-relief du 19ème siècle à la maison de Raden Kartini, Jepara 

 
Source : Julien Birgi (août 2016) 

A l’é poqué contémporainé, lés té moignagés qué nous avons ré unis attéstént qué Jépara é tait dé ja  un 

céntré dé production significatif dans lés anné és 1970, confirmant lés rarés autéurs qui sé sont inté réssé s aux 

originés historiqués du cluster, commé Ewaséchko (EWASECHKO A. C., 2005). Jusqu’a  cétté é poqué, lés 

agricultéurs dés énvirons sculptaiént a  domicilé pour lé compté d’éntréprénéurs (pengusaha*), obténant ainsi 

un supplé mént dé révénu appré ciablé276. Cértains comméncé rént alors a  travaillér a  témps pléin, commé lés 

parénts dé Bpk Arifin (07D), qui sé souviént qué sa famillé faisait partié dés plus prospé rés, car péu d’habitants 

du villagé dé Tahunan avaiént alors léur propré affairé. A cétté é poqué dominaiént la sculpturé dé pannéaux 

dé coratifs ét d’accéssoirés (platéaux (nampan*), porté-léttrés, ou porté-révués (majalah*)) ; cé n’ést qué dans 

lés anné és 1970 qué la production dé chaisés a é mérgé 277. Tahunan s’ést vité affirmé é commé lé principal po lé 

dé production au séin dé la ré géncé. Au tout dé but dés anné és 1970, la commandé aupré s d’un dés principaux 

 
276  Entretiens avec Bpk Anas (Z12), Bpk Arifin (07D), et Wimpie Perdana Saputra (00N). 

277  Entretien avec Wimpie Perdana Saputra (00N), op.cit. 
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artisans locaux (pengrajin*) – Bpk Kasran, lé pé ré dé Bpk Susilo (00Q), lui-mé mé né  én 1965 – dé mobiliér 

pour lé palais pré sidéntiél a  Djakarta278 péut é tré vué commé uné ré é dition dés commandés princié rés dé la 

Cour dé Mataram. Gra cé a  cétté vitriné, conforté é par la ré alisation (toujours par Bpk Kasran) du pavillon dé 

Jépara (Ruang Jepara*) a  Taman Mini Indonésia Indah, a  la fois parc a  thé mé réproduisant dés é lé ménts 

saillants du patrimoiné culturél dés diffé réntés ré gions dé l’archipél ét vitriné du ré gimé279 , Bpk Kasran a 

sé journé  un mois én Europé én 1974 pour assurér la finition dé méublés dé luxé qui avaiént é té  commandé s 

par dés dignitairés italiéns a  la suité qui auraiént rémarqué  lors d’uné visité officiéllé la qualité  du mobiliér du 

palais280. Céla corréspond a  uné é poqué ou  l’activité  a  Jépara sé structuré, commé én té moigné la cré ation én 

1972 dé la prémié ré coopé rativé d’artisans Tahunan Jaya (« Gloriéusé Tahunan ») sous l’impulsion dé Haji 

Harifin Mubaroh, figuré localé qui aurait é té  lé prémiér Jéparanais a  éxportér, ét dé Bpk Kasran qui é tait dés 

mémbrés fondatéurs. La coopé rativé a rapidémént acquis un pa turé dé 1 ha aupré s dés autorité s villagéoisés, 

ou  ont é té  é difié s un buréau, un hangar pour stockér du bois, ét dés fours pour lé sé chér281. 

Uné nouvéllé é tapé fut franchié vérs 1985, quand uné poigné é d’Occidéntaux sé réndit sur placé, parmi 

lésquéls un australién dé nommé  Otto Schuch, qué béaucoup dé Jéparanais considé rént commé lé prémiér a  

avoir commandé  aux sculptéurs locaux dés méublés dé stylé éuropé én282 . En introduisant dé la sorté uné 

innovation dé rupturé dans lé désign, én s’impliquant dans la formation ét l’organisation dé la production dé 

sés artisans fournisséurs ét én donnant accé s a  dé nouvéaux marché s, M. Schuch ét lés prémiérs occidéntaux 

vénus dans son sillagé (parmi lésquéls lé français Hénri, fondatéur dé Jati Mandiri, ét l’italién Robérto) ont 

éntréba illé  la porté du marché  intérnational du méublé. Or, au mé mé momént, én 1985, lé Gouvérnémént 

indoné sién a instauré  un émbargo sur lés éxportations dé grumés afin dé stimulér lés industriés dé 

transformation du bois ét dé trouvér ainsi dés altérnativés a  la chuté dés révénus dés hydrocarburés dué au 

 
278  Cette commande aurait été passée par le commandant de la région militaire de Semarang, Bpk Agung, venu à Jepara à cet effet. 

279  Sous l’Ordré nouvéau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) était bién plus qu’un parc d’attractions. Au séin d’uné société où 

« l’organisation monuméntalé dé l’éspacé frappé lés ésprits parcé qu’éllé ést considéréé commé l’apanagé du souvérain, la 

préuvé dé l’éxisténcé d’un pouvoir inspiré par lé surnaturél, par l’aptitudé à la projéction dans l’avénir », le projet est « perçu 

comme le microcosme de la famille Soeharto », qui s’y impliqué pérsonnéllémént par la voix du présidént dé la Républiqué mais 

surtout de son épouse, Ibu Tien. « Elle va – dit-on – en jeep dans les forêts de Cepu choisir les plus beaux tecks pour la 

construction du Pendopo Agung* […]. C’ést éllé qui poussé cé chantiér qui duré trois ans ét émploié dés milliérs d’ouvriérs. Il ést 

enfin inauguré à la veille de la fête de Kartini, le 20 avril 1975, én préséncé d’Imélda Marcos ét dé l’épousé du présidént dé 

Singapour, avéc […] lés gouvérnéurs dés 26 provincés d’Indonésié én costumé régional ét tout lé corps diplomatiqué » 

(LABROUSSE, 2000, pp. 193-194).  

280  Cetté coopérativé ést réstéé activé tout au long dés annéés 1980, mais après la mort du fondatéur, dés détournéménts d’argént 

ont provoqué son déclin (source : entretien avec Wimpie Perdana Saputra (00N), op.cit). 

281  Entretien avec Wimpie Perdana Saputra (00N), op.cit. Nous reparlerons de cette coopérative, désormais moribonde, dans le 

chapitre 3.1. 

282  Entretiens avec plusieurs entrepreneurs jeparanais et étrangers à Semarang en avril 2014 et à Jepara en août 2015. 
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contré-choc pé troliér. Cé contéxté macroé conomiqué tré s favorablé a pérmis au cluster dé s’éngouffrér dans la 

production dé méublés pour lé marché  mondial 283 , éntraî né  par uné gé né ration d’éntréprénéurs locaux 

(commé Bpk Yono ou Bpk Ico, dont nous parlérons dans lé chapitré 1.2). Lé cluster s’ést dé véloppé  tout au long 

dé la dé cénnié 1990, a connu un boom éntré 1997 ét 2000, s’ést éffondré  én 2001-2002, avant dé s’ajustér ét 

dé sé répréndré jusqu’a  nos jours. Nous réviéndrons dans lé chapitré 2.1 sur lés dynamiqués éxpliquant cétté 

trajéctoiré. 

Un centre de production considérable pour une régence rurale 

Du fait dé la pré valéncé dé l’artisanat ét dé l’émploi informél a  Jépara, il ést difficilé d’y é valuér lé poids 

du clustér du méublé. Lés statistiqués du BPS faisaiént é tat dé pré s dé 100 000 émployé s dans plus dé 

6 000 éntréprisés én 2016. Mais cés chiffrés né portént qué sur lés éntréprisés du mént énrégistré és ét lé 

chiffré d’affairés qu’éllés conséntént a  dé clarér : ils sous-éstimént largémént l’activité . En éffét, « béaucoup 

d’éntréprisés sous-é valuént léurs éxportations pour ré duiré lé poids dés taxés. Qui plus ést, lés statistiqués 

gouvérnéméntalés ométtént lés éxportations indiréctés, cé qui éxclut dés volumés substantiéls dé méublés 

partiéllémént traité s a  Jépara ét achévé s ailléurs, cé qui pourrait augméntér lés éxportations jusqu’a  75% dé 

plus qué lés chiffrés officiéls. Dé la mé mé manié ré, lés chiffrés du gouvérnémént sous-éstimént la main 

d’œuvré dé l’industrié du méublé puisqué lés donné és dés éntréprisés informéllés ou dés travailléurs payé s a  

la pié cé né sont pas collécté és » (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2016, p. 28). Aussi, si nous ajoutons lés éntréprisés ét 

travailléurs informéls, nous éstimons qué le cluster pourrait totaliser de l’ordre de 15 000 sociétés 

employant jusqu’à 180 000 personnes, dont un tiers à temps partiel284. Cés chiffrés sont cohé rénts avéc 

lés statistiqués du BPS sur l’activité  dés adultés, qui récénsaiént 261 400 émployé s dans lé séctéur sécondairé 

(industrié ét artisanat) én 2015285, dans uné ré géncé ou  lé séctéur du méublé ést ultradominant. A l’appui dé 

cés chiffrés, on péut éstimér qué Jepara agrège environ 10% de la production nationale de meubles en 

bois sur un territoire représentant à peine 0,5% de la population et 0,05% de la superficie du pays. Lé 

poids du séctéur dans l’é conomié localé ést donc considé rablé : il répré sénté 11% du PIB officiél dé la ré géncé 

(bién plus si on ajouté l’activité  informéllé), 30% dé la population activé ét 94% dés éxportations én valéur, 

té moignant d’un dégré  dé spé cialisation asséz éxtraordinairé. 

 
283  Les toutes premières exportations recensées remontent à 1986 (SCHILLER & SCHILLER, 1997; ALEXANDER & ALEXANDER, 

2000) ou, plus vraisemblablement au regard des facteurs exposés ici, 1988 (ANDADARI R. K., 2008). 

284  Roda et al. ont précisément inventorié 15 271 unités de production représentant 176 500 travailleurs, dont un tiers 

temporaires, en 2005. Le chiffre de 11 981 entreprises en 2010 avancé par (ACHDIAWAN & PUNTODEWO, 2011) peut sembler 

sous-estimé au regard de la progression des exportations de Jepara entre 2005 et 2010. 

285  Source : BPS, Jepara Dalam Angka 2016. On sait également que la population des cinq arrondissements (Jepara, Tahunan, 

Pecangaan, Mlonggo, Kedung) où se concentre 97% du cluster (cf. chapitre 2.3) atteignait 350 500 adultes en 2018, avec un taux 

d’activité moyén dé 68%, soit 238 000 actifs occupés, ultra-majoritairémént dans l’activité du méublé. 
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Estimér lé chiffré d’affairés du cluster ést éncoré plus dé licat. Lé BPS éstimé qu’én 2016, lés pétités ét tré s 

pétités éntréprisés énrégistré és ont fabriqué  pour 151 M$ dé méublés, auxquéls il faut ajoutér la production 

informéllé, qué nous é valuons a  uné céntainé dé millions dé dollars supplé méntairés286 , dont uné partié 

importanté ést achété é par lés usinés dé finition. Etonnammént, lé chiffré d’affairés dés GME n’ést pas mésuré  

par lé buréau local du BPS. Si on appliqué pour rémé diér a  cétté lacuné la valéur moyénné produité dans la 

provincé dé Java-Céntré par cétté caté gorié d’é tablissémént (soit 1,4 M$ én 2013) aux 342 usinés dé méublés 

dé plus dé 20 émployé s dé Jépara, on obtiéndrait un montant dé 483 M$. Mais cé chiffré ést assuré mént tré s 

suréstimé  én raison dé la pré gnancé dés moyénnés éntréprisés, proportionnéllémént bién plus nombréusés a  

Jépara qué dans lé résté dé la provincé. Si on considé ré pluto t qué la plupart dés GME sont éxportatricés, ét 

qu’én consé quéncé, la part dé marché  dés GME dé Jépara dans la production dé Java-Céntré ést comparablé a  

céllé dé la ré géncé dans lés éxportations dé la provincé (soit 20%), on obtiént un chiffré béaucoup plus cré diblé 

dé 100 M$. Ainsi, nous estimons le chiffre d’affaires total du cluster à un montant compris entre 300 à 

350 M$/an, dont environ un tiers serait assuré par des usines. 

Un cluster ouvert sur le monde 

Jepara est le théâtre d’une rencontre spectaculaire entre un territoire encore rural et relativement 

reculé et un monde globalisé. La prisé avéc dés marché s é trangérs tré s volatilés ést illustré é par lés 

changéménts soudains dé stylés dé méublés qué l’on péut obsérvér d’uné anné é a  l’autré 287 . Cés signés 

d’insértion dans lé marché  mondial sont confirmé s par lé montant considé rablé dés éxportations, qui 

attéignaiént 150 M$ dé méublés ét d’accéssoirés én bois  (161 M$ avéc céux én rotin)288 én 2015, soit plus dé 

90% dés éxportations dé la ré géncé289 . En 2016, lé BPS récénsait 307 éxportatéurs dé méublés a  Jépara, 

éxportant vérs 113 pays au prémiér rang désquéls lés Etats-Unis (37% én valéur), lé Japon (12%), lé Royaumé-

Uni (8%), lés Pays-Bas (8%), l’Allémagné (7%) ét la Francé (7%), lé résté du mondé totalisant 21%. Il ést 

difficilé d’é valuér la part dé cés éxportations dans la production totalé qui, cés dérnié rés anné és, s’ést 

partiéllémént ré oriénté é vérs lé marché  inté riéur. Sur la basé dé l’éstimation du chiffré d’affairés faité plus 

haut, le cluster exporterait la moitié de sa production en valeur, directement ou indirectement, via des 

usines d’assemblage et de finition situées ailleurs, à Semarang notamment.  

 
286  Nous venons en effet de voir que le secteur informel emploie des effectifs comparables aux TPE déclarées, avec une productivité 

sans doute un peu inférieure. 

287  En 2014, la plupart des pièces exposées, transportées et travaillées dans la ville étaient de style colonial ou minimaliste 

(minimalis*), avec une proportion importante de meubles de jardin qui reflétait la prédominance des exportations vers 

l’Occidént. En 2016, cés piècés avaiént été éclipséés par dés produits voluminéux ét très ornéméntés, prisés par lés achétéurs du 

Moyen-Orient. 

288  Source : BPS, 2016. Les derniers chiffres du BPS font état de 131 M$ d’éxportations (hors produits én rotin) en 2018. 

289  Source : Sérvicé dé l’Industrié ét du Commércé dé la régéncé dé Jépara, 2015. 
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L’intérnationalisation du cluster porté non séulémént sur la production, mais aussi sur lés capitaux. Entré 

2014 ét 2016, lé montant dés IDE (én indoné sién, Penanaman Modal Asing, PMA*) dans la ré géncé ést passé  dé 

54 M$ a  237 M$. Tous séctéurs industriéls confondus, Jépara comptait 26 GME dé ténués par dés capitaux 

é trangérs sur un total dé 254 én 2013 (36 sur 348 én 2008290), soit 10% dés usinés, quand la part d’usinés 

dé ténués par dés é trangérs n’é tait qué dé 4% én moyénné dans la provincé291. Cé taux dé pé né tration dés 

capitaux é trangérs dans l’industrié jéparanaisé s’avé ré supé riéur a  célui constaté  dans lés autrés ré géncés292 

(4%), mais infé riéur a  célui constaté  dans uné grandé agglomé ration commé Sémarang293. Lé séctéur a  Jépara 

déméuré é galémént bién moins éxtravérti qu’au Viétnam par éxémplé262, én raison du poids dés TPE (quasi 

éxclusivémént nationalés) dans son systé mé productif, commé nous allons lé voir mainténant. 

Profil des entreprises : un tissu diversifié associant à des usines un océan d’entrepreneurs 

indépendants et d’artisans 

D’apré s lés chiffrés officiéls, lés TPE émploiént lés trois quarts dé la main d’œuvré forméllé. En ajoutant 

l’émploi informél éstimé  plus haut, on péut éstimér qué 90% dés travailléurs du méublé éxércént dans dés 

éntréprisés unipérsonnéllés ou dé 20 émployé s. En 2005, Roda ét al., autéurs dé la séulé téntativé d’invéntairé 

éxhaustif dés atéliérs jéparanais qui n’ait jamais é té  méné é, éstimaiént qué 95,5% dés éntréprisés é taiént 

familialés294. Cés chiffrés sont confirmé s par uné é tudé dé 2010 qui dé nombrait 98% d’éntréprisés artisanalés 

(sans salarié ), tré s pétités (moins dé 5 émployé s) ou pétités (éntré 5 ét 19 émployé s) ét a  péiné 1,9% dé taillé 

moyénné (éntré 20 ét 99 émployé s) (ACHDIAWAN & PUNTODEWO, 2011). 

Lés éntréprisés artisanalés sont gé ré és én couplé, sans association capitalistiqué avéc dés tiérs. Sur 

l’é chantillon dé 20 sondé s pour léquél nous avons pu obténir lés donné és dé production ét dé chiffré d’affairés 

au cours dé notré énqué té méné é éntré 2016 ét 2018, léur volumé d’activité  ménsuél ést compris éntré 8 ét 

40 MRp (soit 600 a  3 000 $ sélon lé taux dé changé sur cétté pé riodé)295, avéc parfois lé concours dé journaliérs 

a  hautéur dé 0,2 a  0,5 MRp par million dé Rp dé CA. Cétté main d’œuvré fluctué au jour lé jour sélon lés bésoins 

du momént. Il s’agit souvént dés mé més pérsonnés, sans qu’il y ait dé lién contractuél, ni dé primé a  la parénté  

ou au voisinagé : c’ést un aspéct marquant dé cé cluster, auquél nous nous inté réssérons dans lé chapitré 3.1. 

 
290  Sélon lé présidént dé la séction jéparanaisé dé l’Association indonésiénné dés industriéls du méublé ét dé l’artisanat (Asosiasi 

Industri Permebelan dan kerajinan Indonesia, Asmindo*), Akhmad Fauzi, cité dans le Jakarta Post (SUHERDJOKO, 2009). 

291  Source : BPS, Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Tengah 2013.  

292  Parmi les 11 régences et villes comptant plus de 100 GME industriéllés autrés qué Jépara ét Sémarang, lé taux d’éntréprisés 

détenues par des capitaux étrangers ne dépasse ainsi jamais 2%, sauf à Sukoharjo (5%) et Semarang (25%) (source : BPS, 

Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Tengah 2013). 

293  Dans la municipalité dé Sémarang, 12% dés usinés sont aux mains d’étrangérs, mais dé l’ordré dé 25% dans lé séctéur du méublé . 

294  Source : enquête auprès de 958 unités de production, sur une population totale de 15 271 établissements recensés. 

295  Cétté variation considérablé s’éxpliqué par l’émploi très variablé dé la main d’œuvré dé journaliérs.  
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En moyénné, l’achat dé bois ou dé pié cés fabriqué és par dés artisans intérvénant commé sous-traitants 

répré sénté énviron la moitié  dé cé CA, lés salairés dés ouvriérs un tiérs, lé résté sé ré partissant éntré chargés 

courantés, rémboursémént dés machinés achété és a  cré dit, éntrétién dés vé hiculés (gé né ralémént un pick-

up), dividéndés ré invéstis (dans l’éntrétién ét l’éxténsion dés ba timénts) ét lé soldé qué sé vérsé 

l’éntréprénéur. In finé, son révénu ménsuél sé situé éntré 2 ét 4 MRp quand l’activité  sé porté bién ét qu’il n’y 

a pas dé dé faut dé paiémént d’un cliént. C’ést péu si on lé comparé avéc lé salairé minimum én viguéur dans la 

ré géncé296, qui ést lui, garanti. Nous réviéndrons én dé tail sur cétté quéstion dans lé chapitré 4.1. 

Il sérait cépéndant érroné  dé ré sumér Jépara a  son artisanat. Au miliéu dé l’océ an d’atéliérs é mérgént én 

éffét dés usinés dé taillé comparablé a  céllés pré séntés a  Sémarang, commé Maxim Indowood (300 émployé s 

sur 16 000 m² dé locaux), Pijar Sukma (750 émployé s sur 16 000 m² dans lé villagé dé Kécapi), l’usiné 

gigantésqué dé Kotajati Furindo (73 000 m² avéc uné production annuéllé dé 800 EVP), Duta Jépara ou éncoré 

Jati Mandiri. En 2018, Jépara comptait officiéllémént tous séctéurs industriéls confondus 72 GE (plus dé 

100 émployé s) ét 353 ME (dé 20 a  99 émployé s)297. Cés usinés, dont cértainés parmi lés plus importantés sont 

dé ténués par dés famillés jéparanaisés298, ont é mérgé  du tissu artisanal sur léquél la plupart s’appuiént pour 

lés fournir én pié cés brutés, dont éllés assurént la finition ét lé stockagé. Lé ré sérvoir infini d’artisans pérmét 

dé ré pondré avéc uné grandé ré activité  a  dés commandés parfois tré s importantés, a  dés prix modéstés. La 

proximité  gé ographiqué pérmét aux usinés implanté és a  Jépara dé tissér dés liéns plus é troits ét d’éxércér un 

contro lé plus strict sur léurs fournisséurs qué léurs concurréntés dé Sémarang, qui ont du mal a  maî trisér la 

qualité  dé la sous-traitancé 321. Cértainés usinés cépéndant chérchént a  miéux maî trisér léurs 

approvisionnéménts én bois via dés contrats-cadrés avéc Perum Perhutani, a  contro lér uné part croissanté du 

procéssus dé fabrication intramuros, ét a  court-circuitér lés intérmé diairés én traitant diréctémént avéc lés 

gé ants é trangérs dé la grandé distribution. Ainsi, lés usinés jéparanaisé téndént a  s’autonomisér du tissu local 

dé TPE ét PME, én éssayant dé travaillér avéc un nombré rélativémént limité  dé sous-traitants, notammént 

pour lés commandés dé méublés ornéménté s (qui né céssitént dé fairé appél aux sculptéurs) ou fairé facé a  un 

pic occasionnél d’activité . Cétté rélativé autonomié dé rogé a  la ré glé dés districts industriéls sélon laquéllé lés 

donnéurs d’ordrés dé rang un tirént un nombré important dé fournisséurs (RANDELLI & LOMBARDI, 2013). 

On distingué parmi cés grandés usinés dés productéurs locaux ayant invésti dans l’apparéil dé production lés 

gains ré alisé s péndant la rué é vérs lé téck, dés lignés dé production dé groupés industriéls é trangérs 

 
296  Fixé chaque année par le gouvernement de la régence dans le cadre des règles de révision fixées par un décret ministériel de 

2015 (Peraturan Pemerintah Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat 1 dan 2), le salaire minimum local (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, UMK*) était à Jepara de 1,75 MRp en 2016, 1,60 MRp en 2017, 1,74 MRp en 2018 et 1,88 MRp en 2019. 

297  Source : BPS, Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang Propinsi Jawa Tengah 2018. 

298  On fait souvent référence à Jepara à cinq grandes familles locales du meuble : Bpk Yusaf (Kotajati Furindo), Bpk Jumadi 

(Kaligajati), Bpk Yono (Mandiri), et Bpk Ahmed Firdous (Triconville) et les propriétaires (Duta Jepara),  
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(particulié rémént rigidés), ét dés grands distributéurs souciéux dé contro lér léur chaî né dé production afin dé 

garantir la qualité  dés produits ét dé pré vénir lés copiés.  

Pijar Sukma : une usine typique d’assemblage mobilisant des sous-traitants299   

« Apré s avoir véndu dés méublés dans dés foirés-éxpositions […], Sylvié Fléury dé cidé dé quittér la Francé 

pour vivré a  Jépara én 1997. Avant son dé part, éllé réncontra un dés principaux grossistés français d’articlés 

dé dé coration, ét conclut […] un parténariat, qui constitué toujours la plus grandé forcé dé Pijar Sukma. En 

1998, alors qu’éllé travaillait commé agént pour dés associé s français én véillant a  la production, Sylvié fut 

confronté é a  dés difficulté s avéc lés fournisséurs locaux pour ré pondré aux commandés. Ellé dé cida alors 

d’ouvrir sa propré usiné ét dé s’assurér lé contro lé dé la totalité  du procéssus dé production jusqu’a  

l’éxpé dition. En 1999, la pétité usiné ést construité a  Bandéngan, un pétit villagé dés énvirons dé Jépara, sur 

2 000 m² dé térrain. En 2003, avéc lé séul parténariat du grossisté français, la production d’articlés classiqués 

péints attéignait jusqu’a  100 EVP. En 2004, Baptisté V. réjoignit la socié té  én qualité  dé diréctéur gé né ral dé 

Pijar Sukma. Cé jéuné ét brillant éntréprénéur a apporté  un nouvéau soufflé a  Pijar Sukma dans uné anné é 

dé licaté. Il a proposé  béaucoup dé solutions nouvéllés ét d’innovations pour cré ér ét dé véloppér dés méublés 

dé méilléuré qualité . En 2006, Pijar Sukma a dé mé nagé  dans lé villagé dé Kécapi, a  Jépara. La nouvéllé usiné 

dé véloppait énviron 10 000 m² dé surfacé dé planchér dé volué a  la finition, ét 6 000 m² au stockagé. 2008 a 

é té  marqué  par la prémié ré participation dé l’éntréprisé a  la foiré intérnationalé du méublé dé Singapour 

(International Furniture Fair Singapore, IFFS), nouvéau pas vérs la réconnaissancé dé l’éntréprisé ét sa 

pré séncé sur lé marché  mondial. Cétté anné é-la , Pijar Sukma a comméncé  a  produiré pour dés distributéurs 

mondiaux. En 2010, Pijar Sukma franchit pour la prémié ré fois lé cap dés 200 EVP éxpé dié s. En 2014, apré s la 

fin du parténariat éntré Baptisté ét Sylvié én 2012, ét lé mandat dé diréction confié  a  Bpk Sétiawan éntré 2012 

ét 2014, Pijar Sukma a éncoré progréssé . La socié té  a livré  pour la prémié ré fois dé son histoiré 300 E.V.P. […] 

avéc plus dé 700 émployé s dans la production ét énviron 60 dans lés fonctions d’éncadrémént. 2016 a vu la 

prémié ré participation a  l’éxposition intérnationalé du méublé (International Furniture Exhibition, IFEX) a  

Djakarta, ét a  la foiré intérnationalé chinoisé du méublé (China International Furniture Expo, CIFF) a  Shanghai, 

én Chiné.   

Pijar Sukma a la chancé d’é tré approvisionné é par uné tréntainé d’artisans, tous situé s dans la ré gion dé 

Jépara. Cés fournisséurs, qui sont dés éxpérts du méublé artisanal, travaillént ét croissént avéc Pijar Sukma 

dépuis bién dés anné és. Aujourd’hui, 2 000 méublés sont ré céptionné s chaqué sémainé a  notré usiné dé 

finition. Tous nos parténairés sont éntié rémént dé dié s a  la production dé méublés classiqués pour Pijar Sukma, 

ét chacun d’éux ést dévénu lé méilléur dans sa spé cialité . Nous avons béaucoup invésti én lién é troit avéc nos 

fournisséurs pour assurér qu’ils puissént dé véloppér léurs capacité s dé production ét amé liorér léur qualité  

 
299  Source : sité Intérnét dé l’éntréprisé (Pijar Sukma, 2017). 
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jusqu’a  nos standards.  Tous cés parténariats font lé succé s dé Pijar Sukma. Uné é quipé dé huit “contro léurs 

qualité  volants” parcourént la ré gion a  moto pour vé rifiér touté la production avant qué lés fournisséurs soiént 

autorisé s a  livrér léurs produits a  notré usiné dé finition. C’ést un éxcéllént moyén dé vé rifiér qué tous nos 

articlés ré pondént a  nos crité rés dé qualité  ét un appui pré ciéux pour qué nos fournisséurs livrént dés produits 

dé grandé qualité  én témps ét én héuré. Notré ré ussité ést assuré mént dué a  notré capacité  d’innovation ét a  

notré cré ativité , qui nous ont pérmis dé proposér uné vingtainé dé nouvéllés colléctions ét plus dé 

500 nouvéaux modé lés par an. Nous savons qué notré sérvicé réchérché ét dé véloppémént constitué un dé nos 

factéurs clé s dé succé s. Il sé composé d’un atéliér dé fabrication d’é chantillons dé 400 m² ét d’un atéliér dé 

finition dé 250 m². Environ 40 pérsonnés sont dé dié és a  l’innovation ét a  la cré ation au quotidién […].  

Pijar Sukma a ré alisé  un chiffré d’affairés dé 5,3 M$ én 2016 (+26% par rapport a  2015) ét éxporté dans 

lé mondé éntiér (pour 26% vérs lés Etats-Unis, 37% vérs l’Europé, 10% vérs la Chiné, 10% vérs lés autrés pays 

dé l’Aséan, 9% vérs lé Moyén-Oriént, ét 8% vérs lé résté du mondé) ». 
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Tableau 8 : Liste des principales usines identifiées à Jepara en 2019  

Entreprise Dirigeant Nationalité 
Date de 
création 

Surface utile 
Processus

300 
Production 

(EVP) 
Effectif 

Triconville Firdous Ahmed Indonésienne 2003 42 000 m² n.d. 40/mois* 950301 

Pijar Sukma Sylvie Fleury Française 1999 16 000 m² Organisé 25/mois 760 

Republic Furniture Group Dodik Ikhwanto Indonésienne 1999 12 000 m² n.d. 50/mois*302 400 

Maxim Indowood Cédric Levie Belge 1998 16 000 m² Intégré 50/mois* 300 

Mandiri  Bpk Yono Indonésienne 1997 38 000 m² Organisé 32/mois 240 

Kalingga Jati Bpk Jumadi303 Indonésienne 1990s 30 000 m² n.d. 30/mos 220 

Alis Jaya 
Ciptatama/Chippendale 

Bambang Wibisana Britannique 1980s n.d. n.d. n.d. 210 

Mandiri Abadi Nur Kholifah n.d. n.d. 20 000 m² n.d. n.d. 150 

Euroindo Jaya Agustina Aan Rosmala n.d. n.d. 5 000 m² n.d. n.d. 150 

Citra Jepara Siti Partini n.d. n.d. 18 000 m² n.d. n.d. 150 

Cambium Furniture Simon Subiyanto n.d. n.d. 7 000 m² n.d. n.d. 145 

Mahkota Mulyo Mandiri Harlina n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140 

Kotajati Furindo Yusak Setiawan Indonésienne 1988 73 000 m² Organisé 35/mois 180304 

Duta Jepara Bpk Naryo305 (décédé) Indonésienne 1990s n.d. Intégré 40/mois* 125306 

Buana Multi Pratama Mariyanto n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 130 

Umafindo Gaël Derycke Française 2012 n.d. n.d. n.d. 125 

Tarita Furniture Manampir Grinsang n.d. n.d. 8 000 m² n.d. n.d. 115 

Mekar Jati (desa Tahunan, 
kec. Tahunan) 

H. Solekhan n.d. n.d. 
1 500 + 1 000 

m² ? 
n.d. n.d. 110 

IE Rustica Furniture M. Nindhom Udin n.d. n.d. 6 500 m² n.d. n.d. 105 

Euroindo Alex R. Firmansyah n.d. n.d. 5 500 m² n.d. n.d. 105 

Aura Furniture Edy Abdul Hamid n.d. n.d. 9 000 m² n.d. n.d. 100 

Jaya Indah Furniture Jojok Setiawan n.d. n.d. 17 000 m² n.d. n.d. 100 

Linggarjati Mulia Abadi Diah Ayu Kusumawati n.d. n.d. 2 500 m² n.d. n.d. 100 

Kusmin Antiek H. Kusmin Nuryadin n.d. n.d. 12 000 m² n.d. n.d. 100 

Coloured Cabinet Ruben van Tienhoven Néerlandaise n.d. 5 000 m² n.d. n.d. 100 

Indocasa Furniture Giacomo Bardola Italienne 2014 3 000 m² Organisé 10/mois   85 

Surindo Furniture Zoltan Suri Indonésienne 2004 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Majawana Syaifudin Waspada Indonésienne 1986 n.d. n.d. n.d. n.d. 

JAMF Eri Agus Susanto Indonésienne 2010 3 000 m² Intégré 2/mois   100 

Jepara Indonesia Furniture n.d. n.d. 1999 4 000 m² n.d. n.d. n.d. 

*Les chiffres en italique désignent une capacité de production et non la production réelle Source : Julien Birgi 

 
300  Cf. définitions dans le paragraphe ci-après sur l’organisation dé la chaîné dé valéur. 

301  Source : sité Intérnét dé l’éntréprisé. 

302  Sélon l’éntréprisé, lé CA annuél s’élèvé à 5 M$. 

303  Avant de créer la société, Bpk Jumadi a commencé comme artisan (pengrajin*), en 1972. 

304  Entrétién téléphoniqué avéc Mas Lubah, ancién émployé dé l’éntréprisé, le 14 juin 2020 (les données du Disperindag* 

mentionnent 135 employés en 2014). 

305  Avant de créer la société, Bpk Naryo a commencé comme artisan (pengrajin*), en 1978, puis devint entrepreneur (pengusaha*) 

en faisant travailler plusieurs sous-traitants. 
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Entré grandés usinés ét lés artisans, dés PME tirént léur é pinglé du jéu. Gé né ralémént é tabliés par uné 

nouvéllé gé né ration d’éntréprénéurs souvént doté s dé compé téncés managé rialés, éllés invéstissént dés 

ségménts dé niché avéc uné géstion proché du térrain. La françaisé Umafindo, la né érlandaisé Colouréd 

Cabinéts, ou l’indoné siénné CV ; JAMF én sont dé bons éxémplés. 

Une PME typiquement jeparanaise, CV. JAMF à Bangsri, Jepara307 

Eri Agus Susanto ést un Jéparanais issu dé la classé moyénné. Apré s dés é tudés én urbanismé a  l’Undip*, 

il éntama uné carrié ré dé consultant dans cé domainé. Il profita dé la mutation dé son é pousé (né é a  Sémarang) 

dans uné agéncé bancairé dé Jépara pour s’y installér au momént dé la rué é vérs lé téck (cf. chapitré 2.1). 

Durant 6 ans, il a répé ré  ét achété  dés méublés chéz dés éntréprénéurs ét supérvisé  léur achéminémént pour 

lé compté d’un importatéur amé ricain installé  a  Jépara dé longué daté, puis péndant 4 ans pour un importatéur 

libanais. Fort dé cétté éxpé riéncé, il cré a én 2010 sa propré éntréprisé én comménçant avéc uné quinzainé 

d’émployé s dans lé villagé dé Bangsri, ou  la main d’œuvré ést abondanté ét lés térrains bién méilléur marché  

qu’a  Tahunan. En 2013, il s’implanta sur lé sité actuél dé l’éntréprisé, comménçant par louér dés ba timénts 

éxistants avant dé lés acqué rir puis dé construiré dés éxténsions.   

La production annuéllé ést dé 25 conténéurs dé 20 ét 40 piéds. 60% én ést sous-traité é a  uné quinzainé 

d’éntréprénéurs. Il éxisté uné rélation dé confiancé, mais s’ils n’accéptént pas lé prix proposé , alors Eri n’hé sité 

pas a  changér dé fournisséur. Il fut un témps, ou  lés patrons d’usinés aidaiént lés éntréprénéurs a  achétér dés 

machinés, mais la pérté dés cliénts a fait qué la machiné (achété é a  cré dit) léur ést résté sur lés bras. En cas dé 

commandé importanté, CV. JAMF aché té lé bois aupré s dé Perum Perhutani, cé qui réviént énviron 20% moins 

chér qu’au dé tail chéz lés grossistés ou  l’éntréprisé sé fournit d’ordinairé. CV. JAMF compté uné céntainé 

d’émployé s, quasimént tous journaliérs. Ils sont récruté s par lé bouché-a -oréillé, gra cé a  uné annoncé affiché é 

sur lé portail dé l’usiné ét via lés ré séaux sociaux. En cas dé diminution dés commandés, ils sont licéncié s du 

jour au léndémain. Lé salairé moyén ést dé 40 000 a  45 000 Rp/jour. 

Eri affirmé qué Jépara ést attractivé pour lés usinés. Contrairémént a  Sémarang, il n’ést pas né céssairé dé 

s’implantér dans uné zoné industriéllé ou  on né péut é tré proprié tairé ét ou  lés chargés réviénnént chér. Il ést 

é galémént plus facilé dé trouvér la matié ré prémié ré, ét l’éxpé dition dés méublés jusqu’au port dé Sémarang 

né posé pas dé difficulté  particulié ré308. En révanché, l’activité  ést dévénué tré s irré gulié ré. Mais cé qui changé 

 
306  L’éntréprisé comptait 300 émployés à la mort dé son fondatéur, én 2015. Ellé a été réprisé par son fils ét opèré toujours un 

entrepôt à Bawu. 

307  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01 Tahunan), propriétaire de la société, le 25 juillet 2019 dans ses locaux, à Jepara. 

308  Cétté analysé doit êtré rélativiséé par lé mouvémént dé transférts d’usinés dé Jépara vérs l’airé urbainé dé Sémarang, lé dérnier 

exemple en date étant le déménagement du fabricant français RMD (500 employés) de Bangsri vers la nouvelle zone industrielle 

de Kendal (Kendal Industrial Estate) en 2018. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 2.1. 
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surtout, c’ést qu’avant, tout lé mondé én profitait, alors qu’aujourd’hui, lés pétits éntréprénéurs ont béaucoup 

plus dé mal.  

En parcourant l’usiné, on ést frappé  par lé caracté ré tré s artisanal dé la production (qui inté gré la 

concéption dés produits, la fabrication in situ dés pié cés non sous-traité és ét la finition). Lé laboratoiré dé 

ré sinés309 fonctionné dé manié ré totalémént émpiriqué, ét la plupart dés ta chés, mé mé lés plus é lé méntairés 

(néttoyagé du bois dé ré cupé ration, fabrication dé copéaux a  dés fins dé corativés), sont éfféctué és a  la main. 

Lés émployé s, majoritairémént dés fémmés d’a gé mu r (a  l’éxcéption dé l’éncadrémént, assuré  éxclusivémént 

par dés fémmés d’uné tréntainé d’anné és) parfois sécondé és par dés jéunés fillés, ét dés hommés plus a gé s 

éncoré, apprénnént lés géstés sur lé tas. Lé stockagé ést anarchiqué, ét lés dispositifs dé sé curité  (éxtractéurs 

d’air ét véntilatéurs, cabinés a  péinturé, masqués) sont bién pré sénts mais utilisé s avéc parcimonié. Cé tabléau 

d’un « ordré dé sorganisé  » (qué l’on rétrouvé, mais dé manié ré atté nué é, dans lés atéliérs jéparanais dé ténus 

par dés é trangérs commé Colouréd Cabinét ou Umafindo par éxémplé), contrasté avéc célui dés usinés dé 

Sémarang, ou  la production ést béaucoup plus rationalisé é. 

Une organisation verticale de la chaîne de valeur, où des formes intégrées coexistent avec des formes 

atomisées  

Roda ét al. montrént qu’én 2005, 90% dés éntréprisés (toutés taillés confondués, avéc uné é crasanté 

majorité  dé TPE) é taiént spé cialisé és dans un séul ségmént dé la chaî né dé valéur (approvisionnémént én 

matié rés prémié rés ét maté riaux (né gocé dés grumés, sciériés, férronnériés) / fabrication (a  domicilé, én 

atéliér ou én usiné) / distribution (showrooms, sérvicés logistiqués)), 5,8% é tant pré séntés dans déux 

ségménts. Mais c’ést é galémént vrai pour lés GME, dont 28% séulémént é taiént alors impliqué és dans 

l’énsémblé dé la chaî né dé valéur (dépuis lés grumés jusqu’au méublé fini) (RODA, CADENE, GUIZOL, 

SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007). 

 
309  CV. JAMF ést spécialiséé dans la fabrication d’objéts décoratifs à partir dé chutés dé bois, collés ét protégés par l’application de 

couches de résine. 
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Tableau 9 : Distribution des entreprises du meuble de Jepara selon leur segment d’activité en 2005 et en 2010310  

 
(RODA, CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & 

UZAIR FAUZAN, 2007) 
(ACHDIAWAN & PUNTODEWO, 2011) 

Négoce de grumes 953 6% 890 7% 

Scieries 269 2% 258 2% 

Ferronneries 182 1% 168 1% 

Ateliers 12 763 78% 8,281 68% 

Usines 575 4% 543 4% 

Showrooms 1 548 10% 2 052 17% 

Autres  - - 46 0% 

Total 16 290 100% 12 238 100% 

Sources : (RODA, CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007) et (ACHDIAWAN & PUNTODEWO, 2011) 

Commé én Italié (BELUSSI, 1999), on péut distinguér trois typés dé firmés : lés éntréprisés dé basé 

produisént lés partiés lés plus simplés ; lés assémbléurs finaux concéntrént l’innovation dans lé désign, 

l’ingé niérié, la commércialisation ét lé dé véloppémént dés produits ; lés fournisséurs intérmé diairés assurént 

lé lién avéc lés firmés dé basé. Mais a  la diffé réncé dé la plupart dés districts industriéls é tudié s par la 

litté raturé, ou  lés donnéurs d’ordrés jouént un ro lé dé términant dans l’organisation dé la production ét lé 

contro lé dé la qualité 311 , lé tissu productif jéparanais ést si atomisé  qué lés rélations éntré firmés sont 

majoritairémént assuré és par dés intérmé diairés (PURNOMO, GUIZOL, & MUHTAMAN, 2009). En ré alité , la 

chaî né dé valéur ést organisé é dé trois manié rés : 

• La chaîne de valeur « intégrée » dé signé dés éntréprisés qui assurént én un mé mé liéu l’énsémblé 

dés opé rations dé transformation du bois, dépuis lés grumés jusqu’aux méublés finis. Ellé ré unissait 

én 2011 énviron 28% dés éntréprisés, 26 a  42% dés volumés ét 15 a  27% dés émplois, allant 

d’atéliérs familiaux a  dés usinés opé ré és par dés groupés dé siréux dé maî trisér totalémént léur 

production, afin d’é vitér lés problé més dé qualité  ét dé copié (PARLINAH, PURNOMO, & NUGROBO, 

2011).  

• La chaîne de valeur « indépendante » associé au contrairé uné sé rié d’intérvénants sans lién 

contractuél durablé, cé qui placé lés intérmé diairés dans un ro lé fondaméntal dé ré agéncémént 

constants dés liéns éntré cliént ét fournisséur312. Cés intérmé diairés sont dés agénts indé péndants 

 
310  Une société peut investir plusieurs segments de la chaîne de valeur, ce qui explique que la somme dépasse le nombre total 

d’établisséménts répértoriés (réspéctivémént 15 271 chez Roda et al. et 11 981 chez Achdiawan & Puntodewo). 

311  Dans le cas de clusters indonésiéns commé célui dé la métallurgié à Tégal, lés donnéurs d’ordré dé rang 1 sélectionnent 

soigneusement les PME sous-traitantés via un procéssus d’auditions, dé fabrication d’échantillons ét d’éssais sur dés sériés 

pouvant durér jusqu’à deux ans et donnant droit à une licence (TAMBUNAN T. , 2008). Cette approche encourage les PME à 

investir dans la qualité (sous-résérvé qu’éllés disposént dés capacités intélléctuéllés ét économiqués pour lé fairé), 

contrairement à Jepara où le diktat du prix sape toute velléité de montée en gamme.  

312  Certaines usines, comme la française Pijar Sukma ou la chinoise Irasfurnindo, cherchent à structurer leurs approvisionnements 

en fidélisant leurs sous-traitants à dés fins d’amélioration dé la régularité ét dé la qualité. Mais la contractualisation dés rélations 
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(makelar* ou broker*) ou dés éntréprénéurs (pengusaha*) assimilablés a  dés micro-donnéurs 

d’ordrés. Ils prénnént commandé aupré s dés usinés dé finition, dés importatéurs ét dés grossistés313 

dés grandés villés (Djakarta, Surabaya, ou Médan) ou é trangérs. Lés commandés sont souvént 

passé és a  l’occasion dés foirés-éxpositions, par Intérnét, ou sur placé, dans lés showrooms ét lés 

ho téls dé Jépara. La prisé dé contact intérviént dé manié ré rustiqué : uné bonné dosé d’assurancé 

pour éngagér la discussion dans un liéu fré quénté  par lés é trangérs, quélqués notions d’anglais, un 

catalogué dé produits ét un moyén dé locomotion suffisént lé plus souvént314. Dépuis l’é clatémént dé 

la « bullé du téck » (cf. chapitré 2.1) én 2001-2002, l’ésséntiél dé la production ést faité sur 

commandé315, apré s vérsémént d’un acompté d’énviron 30%316. Lés intérmé diairés sé léctionnént lés 

artisans (pengrajin*)317 ét supérvisént lés diffé réntés é tapés dé la fabrication jusqu’a  l’éxpé dition. En 

ré glé gé né ralé, Ils pré lé vént uné commission dé 7% aupré s dé l’achétéur, mais il ést d’usagé qu’ils sé 

ré muné rént é galémént aupré s dés artisans (jusqu’a  10 a  15% én sus 318 ), si bién qu’ils né 

sé léctionnént pas né céssairémént lés méilléurs ét né péuvént sé pérméttré d’imposér un contro lé 

trop strict. Cé systé mé a é galémént pour éffét dé mainténir lés pengrajin* dans uné compé tition-prix 

pérmanénté, tirant la qualité  vérs lé bas319. La concurréncé fé rocé ét l’instabilité  dés rélations dé 

sous-traitancé réndént tout rétour sur invéstissémént dans la qualité  dés maté riaux, la formation 

dés travailléurs ou l’innovation éxtré mémént alé atoiré (TAMBUNAN T. , 2008)320 . Encoré qué cé 

propos doivé é tré nuancé  par lé fait qué, dépuis l’é clatémént dé la bullé du téck én 2001-2002 ét la 

 
de sous-traitancé déméuré très minoritairé. Lés formés d’organisation horizontalé sont égalémént rarés. Lé BPS ne recensait 

ainsi en 2014 que 4 coopérativés dé méublés (dont uné à Tahunan sur laquéllé nous aurons l’occasion dé révénir) pour touté la 

régence de Jépara, sur 556 tous séctéurs d’activité confondus. 

313  Très péu dé fabricants réchérchént activémént dés débouchés commérciaux sur cés différénts canaux. Il s’agit alors souvént 

d’éntréprénéurs non-jeparanais, comme Bpk Andy Saidan (Z09, Minangkabau de Padang, Sumatra Ouest) ou Agung Setyo (Z07, 

originaire dé Java Est). La très grandé majorité sé conténté d’atténdré lés commandés sur léur liéu dé production. 

314  En descendant du bus, Bpk Andy Saidan (Z09) a jeté son dévolu sur le restaurant de spécialités de la région de Padang, dont il est 

originaire, pour établir ses quartiers.  

315  Il peut cela dit encore arriver que les acheteurs finaux soient des détaillants (pengecer*) qui détiennent leurs propres magasins 

de meubles et de décoration « ethnique ». Ils achètént alors la production sur lé stock disponiblé d’échantillons ét d’invéndus, 

sans prêtér éxcéssivémént atténtion à la qualité ni à l’homogénéité dés piècés. 

316  Entretien avec Bpk Andy Sadian (Z09), op.cit. 

317  Une usine de finition peut ainsi se fournir auprès de 30 à 100 pengrajin (LAZAROVICI, 2004). 

318  Entretien avec Wimpie Perdana Saputra (00N), op.cit. Voir également (LAZAROVICI, 2004). 

319  Entretien avec Bpk Andy Saidan (Z09), op.cit. 

320  C’ést ainsi que le fabricant singapourien Ebako, installé à Semarang, a décidé de mettre fin au programme de formation 

proféssionnéllé ét d’équipémént dé sés sous-traitants jéparanais après avoir constaté qu’ils valorisaiént léurs nouvéaux moyéns 

en travaillant pour dés donnéurs d’ordrés concurrénts (éntrétién avéc Bpk Alfianto Hérmawan (A03), diréctéur général d’Ebako, 

le 6 août 2016 à Semarang). 
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monté é én puissancé dés énjéux dé qualité , dé plus én plus d’intérmé diairés téndént a  s’impliquér 

diréctémént dans lés tachés d’assémblagé ét dé finition, ou  sé joué én grandé partié la qualité  du 

produit fini. Ils émbauchént alors dés travailléurs journaliérs (borongan* ou harian lepas*), 

gé né ralémént par bouché-a -oréillé, parfois via dés agénts récrutéurs. Il péut léur arrivér, pour lés 

mé més raisons, dé préndré én chargé l’acquisition du bois ét dés autrés maté riaux, én sé léctionnant 

lés né gociants dé grumés ét lés sciériés dé la mé mé manié ré qué lés pengrajin*. Lés intérmé diairés 

s’appuiént é galémént sur dés agénts logistiqués (shipping agents) qui gé rént la documéntation 

douanié ré ét organisént l’éxpé dition dés produits dépuis lé port dé Sémarang vérs l’é trangér.  

• La chaîne de valeur « organisée » constitué un éntré-déux, adopté  par lés usinés qui né péuvént sé 

privér dé récourir a  la sous-traitancé, mais én sé léctionnant ét én contro lant soignéusémént léurs 

fournisséurs, avéc lésquéls éllés chérchént a  é tablir dés rélations plus stablés ét un procéssus 

d’amé lioration dé la qualité  plus ou moins éxplicité. 

Un exemple de relation entre makelar* et pengusaha* : Wimpie Perdana Saputra (00N)321  

Cé fils dé fonctionnairé municipal ést né  én 1979 a  Tahunan. Apré s dés é tudés sécondairés dans la villé 

voisiné dé Kudus, il obtint uné licéncé én réligion a  Yogyakarta, cé qui lé déstinait a  dévénir énséignant én 

thé ologié. Mais il réntra a  Jépara pour sécondér son onclé ét voisin Bpk Susilo, qui l’avait initié  au travail du 

bois én 1996 (il n’é tait alors pas payé  mais nourri). Bpk Susilo é tait alors un éntréprénéur prospé ré qui 

travaillait ésséntiéllémént pour un importatéur coré én ; il pouvait comptér sur uné quinzainé d’émployé s. 

Wimpié lé séconda péndant trois ans, én é tant payé  a  la journé é, jusqu’a  cé qu’il réncontré un autré Coré én 

dont il dévint lé chaufféur ét l’assistant. Déux ans durant, il parcourut Jépara avéc lui, s’arré tant la  ou  dés 

méublés dé qualité  é taiént éxposé s. L’achétéur pré séntait un déssin (« il n’y avait pas bésoin dé 

spé cifications »), né gociait lé prix avéc lé pengusaha*, ét vérsait uné commission dé 30% a  Wimpié. En 2002, 

il réncontra un achétéur mauricién pour lé compté duquél il s’ést mis a  achétér dés méublés sur stock, qu’il 

éxpé diait sans traitémént intérmé diairé. Il é tait payé  5 millions dé Rp par conténéur (3 a  4 par an) ét pré lévait 

én sus 5% aupré s dés pengusaha* (« uné pratiqué couranté a  Jépara » d’apré s lui), cé qui lui pérméttait dé 

doublér son révénu. Entré déux commandés, il a travaillé  jusqué 2017 commé chaufféur a  la démandé. Cés 

révénus asséz confortablés lui ont pérmis d’achétér uné maison dans un lotissémént (perumahan*) pour son 

pétit fré ré, qui a pré fé ré  quittér l’énvironnémént familial par « dé sir d’indé péndancé (senang mandiri*) ». En 

2017 lé Mauricién voulut maî trisér la qualité  dé sés approvisionnéménts, qui répré séntaiént dé sormais un 

volumé dé 15 conténéurs/an. Il a donc démandé  a  Wimpié dé trouvér un ba timént industriél ét l’a ménsualisé  

(pour un salairé dé 7 millions dé Rp). 

 
321  Entretiens avec Wimpie Perdana Saputra (00N), op.cit. 
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Dans la chaî né indé péndanté, lés rélations intér-éntréprisés né sont pas organisé és dé bout én bout par 

dés intérmé diairés omnisciénts. « Lés éntréprisés qui réçoivént uné commandé én confiént uné partié a  

d’autrés éntréprisés, cré ant ainsi uné sous-traitancé én millé-féuillés (multi-layer subcontracting). La diffusion 

rapidé du systé mé dé sous-traitancé a éntraî né  un dé véloppémént accé lé ré  du ségmént dés pétités éntréprisés. 

Il a gé né ré  par éffét induit (spin-off) l’éxtérnalisation dés émployé s éncouragé s par lés donnéurs d’ordrés a  sé 

méttré a  léur compté ét travaillér commé sous-traitants. Qui plus ést, lés capacité s dé production gé né ralémént 

limité és dés sous-traitants amé nént lés donnéurs d’ordrés a  travaillér avéc plusiéurs fournisséurs, cé qui 

ré pond aussi a  uné straté gié dé ré duction dés risqués dé dé faut » (ANDADARI R. K., 2008, pp. 96-97). Cétté 

sous-traitancé én cascadé s’appuié sur dés rélations intér-éntréprisés qui rappéllént lés « convéntions 

coutumié rés localés » (customary conventions of the particular area), fondé és sur « dés spé cifications 

implicités dé rivant d’us ét coutumés locaux ét ancré és dans un langagé bién compris dé chacun, pérmét aux 

éntréprisés dé concluré dés accords ponctuéls a  dés cou ts transactionnéls tré s bas » (BRUSCO, 1992, p. 182). 

Il arrivé fré quémmént qué lés commandés soiént partagé és plus qué sous-traité és, sans contrépartié 

maté riéllé dirécté pour l’apportéur dé travail. Mais én la matié ré, Jépara sé dé marqué dés principés dé 

contractualisation én viguéur dans lés districts industriéls, fondé s sur l’éxpé riéncé dé collaborations au long 

cours, parfois rénforcé és par dés alliancés matrimonialés. Au contrairé, lés rélations é conomiqués y sont ré giés 

par lés opportunité s au jour lé jour ét constammént réconfiguré és. Cétté ultra-fléxibilité  pérmét d’optimisér 

présqué instantané mént l’allocation dé la main d’œuvré, dés matié rés prémié rés ét dés moyéns dé transport. 

Dé mé mé, si la thé orié gé né ralé dés clusters sacralisé la confiancé colléctivé ét la ré putation pérsonnéllé 

commé altérnativé a  la sé curité  contractuéllé forméllé, a  Jépara, éscroquériés ét fraudés sont monnaié si 

couranté qu’éllés né péuvént é tré considé ré és commé atypiqués. Nous montrérons dans lé chapitré 3.1 én quoi 

cés valéurs apparémmént contradictoirés jouént un ro lé cléf pour lubrifiér lés rouagés du cluster. 
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Figure 8 : Organisation de la chaîne de valeur des usines intégrées (à gauche) et des artisans indépendants (au centre et à 
droite) à Jepara  

 
Conception et réalisation de l’auteur 

Cétté organisation vérticalé partagé bién dés caracté ristiqués dés districts industriéls commé 

l’organisation én « ré séaux horizontaux dé sinté gré s » dé PME spé cialisé és (BELLANDI, 1995) structuré s par 

dés rélations dé sous-traitancé (GAROFOLI, 1993), cé qui pérmét d’attéindré uné « éfficacité  colléctivé », 

dé finié commé lés avantagés compé titifs dé rivé s d’actions colléctivés éntré plusiéurs éntréprisés (SCHMITZ H. 

, 1999). La proximité  gé ographiqué contribué a  « sé curisér lés synérgiés, non séulémént én ré duisant lés cou ts 

dé transport ét lés autrés cou ts transactionnéls, mais aussi én pérméttant ét én lubrifiant uné communication 

continué éntré lés productéurs » (PYKE & SENGENBERGER, 1992, p. 15). Mais lé caracté ré é vanéscént dés 

rélations qui y pré valént distingué lé clustér dé Jépara non séulémént dés districts industriéls inténsifs én 

capital, mais aussi dé clusters inténsifs én main d’œuvré commé célui du méublé a  Bukir (Java-Est), ou  

pré valént lés rélations horizontalés diréctés322. La ré partition dés ta chés ét la ré allocation incéssanté du travail 

typiqué dé la « spé cialisation fléxiblé » (PIORE & SABEL, 1984) intérviénnént dans un contéxté concurréntiél 

 
322  Sur un échantillon de 35 entrepreneurs enquêtés en 2014 à Bukir, 91% indiquaient que leur survie dépendait de relations 

horizontales directes, contre 26% sur les relations verticales et 9% sur les intermédiaires. 70% des entrepreneurs étaient 

impliqués dans de la coproduction et 14% dans des actions conjointes de marketing (MAWARDI, 2014, p. 94). 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.1 : L’APPAREIL PRODUCTIF DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS DANS LE NORD DE JAVA-CENTRE : CLUSTER ARTISANAL ET CONCENTRATIONS D’USINES 
 

 

Page 118 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

si fé rocé qu’éllés sapént lé procéssus d’amé lioration par é mulation concurréntiéllé qué valorisé la thé orié dés 

districts industriéls (BECATTINI G. , 1991; BELUSSI & ARCANGELI, 1998).  

Semarang et les usines de meubles 

Aussi curiéux qué céla puissé paraî tré, il n’éxisté aucuné donné é fiablé sur lé nombré d’usinés dé méublés 

a  Sémarang. Lés proféssionnéls du séctéur é voquént uné céntainé dé fabricants dans l’agglomé ration323, dont 

60% opé réraiént dés installations qualifié és d’industriéllés 324 . Lé BPS ré pértorié quant a  lui 68 GME dé 

méublés én 2018 (soit 11,3% dés GME dans l’industrié tous séctéurs confondus), mais nous n’avons pu 

confirmér qué 37 usinés dé plus dé 100 émployé s sur lé térrain325 . Si l’on ajouté a  céla qué lés TPE ét lés 

productéurs indé péndants sont tré s rarés, Sémarang apparaî t commé un céntré dé production significatif mais 

écondairé par rapport a  Jépara.  

L’émergence d’un centre de production significatif 

Jusqu’a  l’é clatémént dé la « bullé du téck » a  Jépara én 2001-2002, la production dé méublés a  Sémarang 

é tait éncoré tré s marginalé. Sur lés 37 usinés qué nous avons invéntorié és én 2016-2018, a  péiné déux (Ebako 

ét Marié Alibért) éxistaiént avant 2000. Sémarang é tait alors un simplé séuil (gateway) vérs lé cluster dé Jépara, 

bourgadé éxcéntré é au bout d’uné mauvaisé routé, dé pourvué d’accé s a  Intérnét, ét ou  passér un fax ou un 

appél intérnational é taiént uné gagéuré326. Sémarang n’é tait cértés pas aussi bién déssérvié qu’aujourd’hui 

(l’avion é tait alors oné réux ét lés liaisons aé riénnés chichés), mais cétté capitalé administrativé d’uné dés 

provincés lés plus péuplé és du pays offrait un nivéau dé sérvicés aux éntréprisés incomparablé avéc célui dé 

Jépara, ét surtout un port intérnational par léquél transitaiént lés éxportations ré gionalés. On y trouvait donc 

showrooms ét sérvicés logistiqués a  l’atténtion dés achétéurs é trangérs.  

Lé ro lé dé Sémarang a profondé mént é volué  apré s l’é clatémént dé la « bullé du téck ». La dé té rioration dé 

l’imagé ét du climat dés affairés a  Jépara incita cértains éntréprénéurs a  quittér lé cluster pour é tablir léurs 

proprés unité s dé production au plus pré s dés infrastructurés dé la grandé villé. Ils dé buté rént avéc dé 

modéstés atéliérs, souvént loué s, avéc uné dizainé d’émployé s sé conténtant d’assémblér ét dé finir lés pié cés 

 
323  Entretiens avec respectivement Peder Nielsen (A10), propriétaire de PT. Eurodesign à Semarang, et Bpk Boni (A31), secrétaire 

général de la section du Grand Semarang de l’Himki*, le 24 mars 2017. 

324  Nous considérons dans notré propos qu’uné unité dé production péut êtré qualifiéé d’industriéllé quand éllé sé déploié sur plus 

de 4 000 m² dé locaux équipés d’un nombré important dé machinés.  

325  Pour ce faire, nous nous sommes rendus à toutes les adresses répertoriées par le Disperindag*, dont béaucoup s’avèrént 

érronéés. En intérrogéant lé pérsonnél dés usinés sur placé, nous avons pu idéntifiér uné poignéé d’établisséménts non-

méntionnés dans l’annuairé du Disperindag, mais béaucoup moins qué d’usinés manquantés. 

326  Entretien avec Roberto (Z04 Jepara), le 1er mai 2018 à Jepara. 
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alors éncoré produités a  Jépara. Au fur ét a  mésuré dé léur croissancé, ét qué lés problé més dé qualité  sé 

poursuivaiént, cés proto-usinés augménté rént léurs volumés tout én é téndant progréssivémént léur prisé én 

main d’un nombré croissant dé ta chés dé la chaî né dé valéur.  

Plus ré cémmént, Sémarang a é mérgé  sur la scé né javanaisé commé uné localisation attractivé pour lés 

éntréprisés du grand Djakarta, offrant un compromis inté réssant pour dés activité s manufacturié rés, plus pré s 

d’infrastructurés portuairés dé céntés qué Klatén/Surakarta, ét a  dés cou ts d’éxploitation bién moindrés qué 

dans la capitalé ou a  Surabaya. Lés usinés Saniharto ét Quartindo én sont dé bons éxémplés. Plus rarémént, 

commé dans lé cas dé la socié té  Anavil qui importé la totalité  du bois qu’éllé traité ét éxporté la totalité  dé sa 

production, l’usiné a dé mé nagé  son usiné dé Sémarang a  Surabaya ou  lés sérvicés portuairés sont dé bién 

méilléuré qualité  mais lés buréaux sont résté s a  Sémarang, jugé é plus pratiqué a  mi-chémin dé Djakarta ét 

Surabaya pour fairé fonctionnér uné affairé, tout én offrant un cadré dé vié bién plus agré ablé327.  

L’usine Quartindo à Sayung (régence de Demak)328 

Quartindo s’ést implanté é dans l’arrondissémént dé Sayung, ré géncé dé Démak, én octobré 2013. Cétté 

socié té  a  capitaux taiwanais a quitté  Tanggérang (dans la grandé banliéué dé Djakarta) afin dé né plus subir 

lés problé més d’inondation lié é a  la subsidéncé (rob*) ét agrandir sés installations (dé 15 000 a  50 000 m²). 

Car én parallé lé, Quartindo a férmé  sés sités dé Surabaya ét dé Surakarta pour concéntrér touté la production 

a  Sémarang, villé plus proché du barycéntré dés sourcés d’approvisionnémént én téck ét offrant dés salairés 

ét dés cou ts immobiliérs raisonnablés. Déux sités ont é té  é tudié s, dans la zoné industriéllé dé Candi (Kawasan 

Industri Candi, KIC) au sud-ouést du pé riphé riqué dé Sémarang, ét a  Sayung au bord dé la routé nationalé 

Sémarang-Démak, qui a finalémént é té  réténu. Lés machinés ont é té  dé mé nagé és ét uné partié du pérsonnél a 

suivi, mais la plupart a pré fé ré  dé missionnér pour né pas quittér famillé ét maison, mais aussi né pas subir la 

diffé réncé dé salairé minimum (qui é tait alors dé 2,2 millions dé Rp/mois a  Tanggérang contré séulémént 

1,2 million a  Sémarang ét 1,0 million a  Sayung). Bpk Didik (06 Tambakroto), lé diréctéur dé l’usiné, a accépté  

dé dé mé nagér car lés offrés d’émploi altérnativés é taiént rarés, ét qu’il n’é tait qu’a  11 ans dé la rétraité. 

Quartindo émploié aujourd’hui 300 pérsonnés (dont 75 pérmanénts), mais péut fairé appél jusqu’a  

500 inté rimairés ou journaliérs pour fairé facé aux pics dé démandé durant la hauté saison. Lé port dé 

Sémarang par ou  transité touté la production – dés méublés dé jardin éxporté s aux Etats-Unis – ést jugé  

éfficacé.  

Lés statistiqués a  l’é chéllé municipalé sur l’industrié n’isolant pas lé séctéur du méublé, nous né disposons 

pas dé donné és sur la production ét l’émploi. Lés 37 usinés qué nous avons récénsé és répré séntént un ordré 

dé grandéur dé 10 000 émployé s, auxquéls il faudrait ajoutér l’émploi dé céllés qui nous ont é chappé és, soit 

 
327  Entretien avec Tanguy Villechenoux (A35) en août 2016 à Semarang. 

328  Entrétién avéc Bpk Didik (06C Tambakroto), diréctéur dé l’usiné, lé 17 août 2018. 
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quélqués milliérs d’émployé s supplé méntairés 329 . Au total, céla répré sénté un ordre de grandeur de 

15 000 employés, soit a  péiné 6-8% dés éfféctifs éstimé s pour Jépara. Pour éstimér lé chiffré d’affairés, on 

péut sé rapportér au montant dés éxportations, car la quasi-totalité  dé la production industriéllé dé Sémarang 

sé déstiné aux marché s é trangérs. A l’é chéllé dé la provincé, éllés s’é lévaiént a  637 M$ én 2018, dont 161 M$ 

par Jépara (cf. supra). Considé rant la ré partition dé la production avéc lés céntrés sécondairés (Klatén, 

Surakarta, étc.), on péut éstimér qué les exportations (et donc la production) de la municipalité de 

Semarang s’élèvent à un montant compris entre 150 et 200 M$. Ainsi, lé poids rélatif dé Sémarang vis-a -

vis dé Jépara ést tré s supé riéur du point dé vué du nombré dé GME (20%) ét d’éxportatéurs (45%) qué dés 

éfféctifs, té moignant d’uné plus grandé concéntration du capital ét d’uné plus grandé éxtravérsion dé la 

production. 

Modèle de production : vers une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur 

L’organisation dé l’apparéil productif dé Sémarang ést bién plus simplé qué célui dé Jépara. Il sé ré sumé 

a  dés usinés assurant pour la plupart la totalité  dés é tapés du procéssus dé fabrication dans léurs murs. On y 

trouvé déux tré s grandés usinés, l’indoné siénné Saniharto sur la routé dé Démak (2 000 émployé s sur 

50 000 m²)330 ét Country Form a  l’ouést dé la villé (1 000 émployé s sur déux sités). Mais la majorité  compté 

séulémént 200 a  300 émployé s. Lés plus pétités unité s, souvént aux mains dé Javanais, s’implantént dans dés 

zonés industriéllés viéillissantés qui offrént dés locaux dé plus pétité taillé a  dés loyérs modé ré s.  

 
329  On peut croiser ce chiffre avec des données éparses du BPS, qui estimait en 2008 ét én 2014 qué l’industrié du méublé émployait 

10% dés éfféctifs dés GME du séctéur manufacturiér dé la villé, qui s’élévaiént à 151 000 ouvriers en 2017. 

330  La taille exceptionnelle dé Saniharto ést à méttré én régard du fait qu’il s’agit d’un transfért d’uné usiné issué dé la région dé 

Djakarta, dont l’apparéil productif s’inscrit dans dés échéllés sans communé mésuré avéc Sémarang. 
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Tableau 10 : Profil des usines de meubles à Semarang 

Type Nombre 
Surface de 
plancher 

Effectif Localisation 

Ateliers 5 1 000-2 000 m² 30-100 

Zones industrielles de 1ère génération (20%) 
Zones industrielles de 2ème et 3ème générations (60%) 
Le long des grands axes routiers (20%) 
Dans le diffus (0%) 

Usines petites 12 4 000-8 000 m² 100-200 

Zones industrielles de 1ère génération (25%) 
Zones industrielles de 2ème et 3ème générations (40%) 
Le long des grands axes routiers (10%) 
Dans le diffus (25%) 

Usines moyennes 13 12 000-14 000 m² 200-300 

Zones industrielles de 1ère génération (30%) 
Zones industrielles de 2ème et 3ème générations (40%) 
Le long des grands axes routiers (0%) 
Dans le diffus (30%) 

Grandes usines 6 25 000-30 000 m² 300-600 

Zones industrielles de 1ère génération (0%) 
Zones industrielles de 2ème et 3ème générations (50%) 
Le long des grands axes routiers (35%) 
Dans le diffus (15%) 

Très grandes usines 1 50 000 m² 2 000 Le long des grands axes routiers (100%)- 

Total 37 - - - 

Source : Julien Birgi (enquête terrain) 

Lé modé lé é conomiqué dé cés usinés diffé ré dé célui dé Jépara, ou  lés produits fabriqué s sont souvént 

plus compléxés, impliquant dés cou ts supé riéurs dé main d’œuvré ét d’ornéménts. A Sémarang, la fabrication 

ést plus mé canisé é, cé qui favorisé la production én grandé quantité  dé méublés aux formés é puré és, commé 

lés méublés dé jardin, ou lés méublés d’inspiration scandinavé.  

En tant qué dé bésoin (pour dés pié cés spé cifiqués ou én cas dé variations saisonnié rés importantés), il 

arrivé qué lés fabricants dé Sémarang sous-traitént uné partié dé léur production331  a  dés éntréprénéurs, 

invariablémént a  Jépara. Mais si cértainés usinés commé Mébél Intérnasional continuént a  s’y approvisionnér 

éntié rémént én produits assémblé s (sé conténtant, sur léur sité, d’assurér la finition), la plupart pré fé rént, 

commé Ebako, maî trisér la production dé bout én bout. Pour fairé facé aux pics dé démandé, éllés récrutént 

donc localémént uné main d’œuvré témporairé, qui péut répré séntér jusqu’a  80% dés éfféctifs chéz lés 

fabricants dé méublés dé jardin téls qué Quartindo ou Scancom, particulié rémént éxposé s a  la saisonnalité  du 

marché . Cé contro lé dé la chaî né dé valéur ést réndu possiblé par lé faiblé nivéau dé compléxité  du procéssus 

dé fabrication, a  la porté é d’éntréprisés rélativémént péu capitalisé és (contrairémént a  dés séctéurs inténsifs 

én capitaux commé l’automobilé par éxémplé332).  

 
331  Dé l’ordré d’un tiérs sélon Bpk Yakob (A16), op.cit. 

332  Astra Group, le principal constructeur indonésien, travaillait ainsi avec 171 petites et 334 moyennes entreprises en 2006 

(TAMBUNAN T. , 2008). 
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In finé, lé cou t dé production én usiné péut s’avé rér lé gé rémént supé riéur a  célui dés éntréprénéurs 

jéparanais (230 000 Rp contré 200 000 Rp pour uné chaisé standard én 2016 333 ). Mais la qualité  dé 

construction dés méublés – robustéssé, pré cision, ré gularité  – fabriqué s a  partir dé pié cés dé coupé és a  la 

machiné ést néttémént supé riéuré. La compé titivité  qué soutiént Jépara, tant dans sés usinés qué dans lés 

atéliérs, n’ést donc possiblé qué gra cé aux é conomiés ré alisé és sur lé salairé horairé, la capacité  a  éxploitér du 

bois dé tous nivéaux dé qualité , ét dés chargés foncié rés ét immobilié rés tré s infé riéurés.  

Photo 5 : Processus de fabrication de meubles en bois dans une usine de Semarang : 1- Stockage de planches ; 2 Découpe ; 
3- Tournage ; 4- Sculpture ; 5- Assemblage ; 6- Huilage dans une cabine de projection 

 

 

Source : Prita Ramadiani (décembre 2016) 

 
333  Entretien avec Bpk Alfianto Hermawan (A03), op.cit. Cette équivalence des couts de revient dans les deux centres de production 

est confirmée par la plupart des entretiens menés avec les prescripteurs. 
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Photo 6 : Optimisation des tâches dans des usines de meubles à Semarang  

 
Source : Prita Ramadiani (décembre 2016) 
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Chapitre 1.2 – Les acteurs du système : entrepreneurs, 
travailleurs et prescripteurs de l’industrie du meuble 
dans leur contexte social 

La litté raturé souligné lé ro lé céntral dés variablés socialés dans lé dé véloppémént dés clusters (COOKE 

& WILLS, 1999; NADVI, 1999; PARRILLI, 2009; MOLINA-MOLARES & MARTINEZ-FERNANDEZ, 2010; NAM, 

SONOBE, & OTSUKA, 2010; PARRA-REQUENA, MOLINA-MORALES, & GARCIA-VILLAVERDE, 2010). 

Entréprénéurs ét travailléurs sé constituént én groupés sociaux (qui péuvént révé tir dés formés tré s 

divérsés 334 ) pour mobilisér lés factéurs dé production : capital, téchnologiés, travail ét dé bouché s 

commérciaux. Lé groupé ést én éffét lé moyén pour chaqué individu dé rénforcér son propré capital social, qui 

lui pérméttra d’accé dér plus facilémént a  dés parténairés commérciaux, téchniqués ét financiérs (PUTNAM R. 

D., 2000). Il ést ciménté  par un énsémblé dé valéurs qui pérmét a  sés mémbrés dé communiquér én dés térmés 

intélligiblés par tous, mais aussi dé cré ér un climat dé confiancé indispénsablé a  la coopé ration éntré actéurs 

poténtiéllémént concurrénts, ét d’assurér lé maintién dés positions dé chacun par la réproduction socialé. Cé 

constat plaidé donc pour uné analysé du contéxté social dans léquél s’inscrivént lés systé més productifs du 

méublé ét dés communauté s d’éntréprénéurs ét dé travailléurs qui lés animént.  

Le contexte de la société javanaise et de son évolution récente  

Lé but dé cé chapitré ést d’apportér quélqués répé rés sur la socié té  javanaisé contémporainé, ét cé afin 

dé situér lés ré sultats dé notré é tudé dé cas. Lé nord dé Java-Céntré s’inscrit dans un éspacé culturél particuliér, 

marqué  par la réncontré éntré un groupé éthnolinguistiqué globalémént homogé né – lés Javanais335 – un 

éspacé littoral propicé aux é changés commérciaux au long cours – lé Pasisir* – ét un lég historiqué mé lant lés 

influéncés dés royaumés agrairés dé la dynastié Mataram (plus affirmé é a  Java-Céntré qu’a  Java-Est), dés 

sultanats marchands dé Démak ét Jépara, ét dé la pré séncé colonialé pré cocé a  Sémarang. A céla s’ajouté uné 

distinction majéuré éntré villé (a  Sémarang) ét campagné (a  Jépara). Bién énténdu, on né saurait ré duiré lés 

ré alité s socialés a  cétté lécturé historiqué d’uné socié té  forgé é par la sé diméntation d’apports culturéls 

succéssifs dé crité dans lé Carrefour javanais (LOMBARD, 1990) : lés groupés sociaux, lés pratiqués ét lés 

valéurs intéragissént avéc lé résté du pays ét lé « villagé-mondé » a  travérs dés canaux éxtré mémént 

dynamiqués, téls qué lés travailléurs migrants, lés ré séaux sociaux qui vé hiculént lés ré fé réncés culturéllés 

 
334  La littératuré distingué ainsi dés classés d’éntréprénéurs, dé travailléurs ét dé marchands organiséés sur dés basés familiales 

(nucléaire ou étendue), tribales (via des relations de féodalité ou de parrainage au sein du clan) ou territoriales (et donc forgées 

par les relations de voisinage plus ou moins étendu) (NADVI, 1999). 

335  Ce groupe est historiquement implanté à Java-Centre et Java-Est. L’ouést dé Java (Pasundan*) est dominé par la population 

sundanaise, qui dispose de sa propre langue, Djakarta étant de par son statut de capitale très métissée.  
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contémporainés (occidéntalés, moyén-oriéntalés ou coré énnés), ou éncoré la diffusion d’un islam politiqué 

globalisé . Mais l’éspacé qui nous inté réssé té moigné d’uné assimilation particulié ré dé cés influéncés, qué nous 

allons éssayér dé dé criré. 

Figure 9 : L'espace culturel javanais schématisé (1- Semarang, 2- Yogyakarta, 3- Surakarta, 4- Surabaya, 5- Malang) 

 

 
Conception et réalisation de l’auteur 

Une région relativement pauvre et surpeuplée 

Afin dé miéux cérnér lé contéxté socioé conomiqué dans léquél s’inscrivént lés populations impliqué és 

dans l’industrié du méublé, nous allons préndré lé témps d’apportér ici quélqués é lé ménts dé cadragé sur la 

dé mographié, l’émploi, lé nivéau dé formation ét lé nivéau dé vié dans la provincé. Pour méttré én lumié ré lés 

caracté ristiqués dés térritoirés marqué s par l’industrialisation, nous comparérons souvént lés donné és dé la 

villé dé Sémarang ét la ré géncé dé Jépara avéc dés ré géncés tré s industrialisé és (ré géncés dé Sémarang ét 

Kéndal), uné ré géncé « sémi-industrialisé é » (Démak) ét uné ré géncé éncoré majoritairémént ruralé 

(Grobogan) (cf. Carté 6 : Localisation dés térritoirés d'é tudé ét dé comparaison p. 77). Sauf pré cision, lés 

donné és indiqué és dans cétté partié proviénnént du BPS. 

Tableau 11 : Degré d'industrialisation à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison en 2015 

Territoire 
Part de la population active 

travaillant dans l’industrie  

Contribution de l’industrie 

au PIB 
Qualification 

Régence de Jepara 45% 34% Industrielle (cluster) 

Ville de Semarang 21% 28% Urbaine 

Régence de Semarang 20% 40% Industrielle (usines) 

Régence de Kendal 22% 41% Industrielle (usines) 

Régence de Demak 19% 29% Semi-industrielle (usines) 

Régence de Grobogan 7% 12% Rurale 

Province de Java-Centre 20% 35% Semi-industrielle  

Indonésie 14% 21% - 
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Sur le plan démographique, Java pré sénté lés caracté ristiqués d’uné ré gion tré s dénsé mént péuplé é a  

la transition inachévé é. Lés politiqués dé planning familial (Keluarga Berencanaan, KB*) volontaristés dé 

l’Ordré nouvéau ont fait réculér lé taux dé fé condité  dé 5,6 én 1971 a  2,1 én 1997. L’assouplissémént du 

dispositif avéc lé changémént dé ré gimé a mis fin a  cétté téndancé, la fé condité  é tant mé mé lé gé rémént 

répartié a  la haussé avéc 2,3 énfants par fémmé én 2010336. En corollairé, l’éspé rancé dé vié a augménté  dé 

manié ré spéctaculairé, dé 45 ans én 1970 a  70 ans én 2010, mé mé si éllé a lé gé rémént réculé  dépuis337. A Java-

Céntré, éllé attéint én moyénné 74,0 ans (ét cé malgré  un révénu par habitant infé riéur a  la moyénné nationalé) 

avéc dés pics dans lés villés commé Sémarang a  77,2 ans. La consé quéncé dé cétté transition inachévé é ést qué 

si la population viéillit338, l’arrivé é dés jéunés sur lé marché  du travail résté massivé, ét « céla préndra dés 

dé cénniés avant qué l’Indoné sié comméncé a  résséntir lés éfféts né gatifs du viéillissémént. Mé mé én 2050, uné 

grandé partié dé la population séra toujours én a gé dé travaillér »  (PIESSE, 2015).  

Concérnant lé soldé migratoiré, la provincé surpéuplé é dé Java-Céntré ést dépuis la déuxié mé moitié  du 

19é mé sié clé uné térré d’é migration, ésséntiéllémént vérs Java-Ouést, Batavia/Djakarta, Bali, lé sud dé Sumatra 

(longtémps appélé é « nouvéllé térré » (Tanah baru*)), lés « î lés pé riphé riqués » (Kalimantan, Cé lé bés, 

Papouasié), ét l’é trangér (Surinam, Nouvéllé Calé donié, Pays-Bas ét plus ré cémmént, Singapour ét Malaisié)339. 

Cés mouvéménts sont intérvénus spontané mént ou dans lé cadré du programmé dé « transmigration » 

(Transmigrasi*), initié  a  l’é poqué colonialé mais considé rablémént rénforcé  sous l’Ordré nouvéau ét toujours 

én viguéur (bién qué tré s marginal aujourd’hui). Il conviént céla dit dé distinguér lés migrations pérmanéntés 

dés migrations ré céntés dont on né péut pré supposér si éllés donnéront liéu a  un rétour. L’é migration a  

l’é trangér (92 587 travailléurs soit 0,5% dé la population activé én 2014, chiffré én diminution constanté cés 

dérnié rés anné és340) ést présqué éxclusivémént a  duré é dé términé é, dans lé cadré dé contrats dé travail signé s 

én Indoné sié, via dés agénts ét/ou lés rélations é tabliés par dés prochés qui y ont dé ja  travaillé  (FIRDAUSY, 

2005). Mais si lé soldé migratoiré dé Java-Céntré ést largémént dé ficitairé, la provincé n’én attiré pas moins 

dés migrants341, qui sé concéntrént a  Sémarang dont ils répré séntaiént pré s dé 15% dé la population én 2015, 

té moignant du pouvoir d’attraction dé la grandé villé. Lés réssortissants é trangérs sont én révanché a  péiné 

un pétit milliér a  Sémarang ét uné poigné é dans lés autrés ré géncés, sauf a  Jépara ou  on én récénsé plusiéurs 

dizainés.  

 
336  On éstimé qu’il répréndra sa baissé pour attéindré 1,8 én 2035 (JONES G. W., 2014). 

337  En 2017, l’éspérancé dé vié était dé 70,7 annéés pour lés fémmés ét 66,6 pour lés hommés à l’échéllé nationalé. 

338  En 2010, les plus de 65 ans représentaient 7% de la population de Java-Céntré, un taux qui dévrait doublér d’ici 2035 (FNUP, 

2014). 

339  En 1985, 3,3 millions de natifs de Java-Céntré vivaiént ainsi dans d’autrés provincés ; en 2010, ils étaient 6,8 millions. 

340  -7% en 2012, -9% en 2013 et -15% en 2014. 

341  Entre 1985 et 2010 leur population a doublé. Les migrants récents (migran masuk risen*) représentaient alors 2,4% de la 

population, et les durables (permanen*) 8,5%. 
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La croissancé naturéllé éxcé dant lé soldé migratoiré, la population dé la provincé a augménté  

ré gulié rémént a  un taux annuél d’énviron 1% sur notré pé riodé dé réchérché, rythmé qui dévrait é tré moitié  

moindré dans lés déux dé cénniés a  vénir sélon lés projéctions dés Nations Uniés342. Java-Céntré pourrait ainsi 

comptér 37,3 millions d’habitants én 2035, dont 60,8% d’urbains contré 45,7% én 2010 (réspéctivémént 

66,6% ét 49,8% pour l’énsémblé du pays), soit uné augméntation dé 53% (+7,9 millions) dé la population 

urbainé sur cétté pé riodé.  

Le niveau de formation et la situation du marché de l’emploi sont dés é lé ménts dé contéxté tré s 

importants pour compréndré lé dé véloppémént dé l’industrié du méublé. Parmi lés pays é mérgénts d’Asié, 

l’Indoné sié ést connué pour avoir privilé gié  sous l’Ordré nouvéau l’é ducation primairé du plus grand nombré, 

aux dé péns dé l’é ducation sécondairé ét supé riéuré. En consé quéncé, lé taux d’alphabé tisation dés plus dé 

15 ans s’é lé vé a  90% a  Java-Céntré (contré 92% én moyénné nationalé) mais la proportion dé céux qui ont 

suivi dés é tudés sécondairés n’ést qué dé 47% ét lés titulairés d’un diplo mé univérsitairé né sont qué 6%343. 

La situation ést méilléuré én villé ét qu’a  la campagné, mais on constaté qué dans lés ré géncés ou  l’industrié 

ést tré s pré sénté, qué céla soit sous la formé d’usinés (ré géncé dé Sémarang) ou du cluster (Jépara), lé nivéau 

d’é ducation ést plus é lévé  qué dans lés ré géncés plus ruralés (Cf. tabléau ci-déssous). Nous vérrons dans lé 

chapitré 4.2 qué l’é lé vation du nivéau dé formation ést dé notré point dé vué uné consé quéncé ét non un 

factéur dé l’industrialisation.  

Tableau 12: Niveau d'éducation à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2015 

Typologie Exemple 
Part de la population 

diplômée du secondaire  
Part de la population 

diplômée du supérieur 

Urbaine Semarang (ville) 46% 8% 

Industrielle 
Jepara 42% 4% 

Semarang (régence) 38% 4% 

Semi-industrielle Demak 36% 3% 

Rurale Grobogan 28% 2% 

Moyenne Java-Centre 47% 6% 

Source : BPS Central Java 

En cé qui concérné l’emploi, lé pays ést, commé nous vénons dé lé voir, toujours éngagé  dans uné 

dynamiqué d’éxpansion dé sa population activé, cé qui répré sénté un dé fi considé rablé pour l’é conomié qui 

doit absorbér « pré s dé déux millions d’Indoné siéns arrivant chaqué anné é sur lé marché  du travail. On éstimé 

qué pour chaqué point dé croissancé du PIB, 200 a  300 000 émplois supplé méntairés sont cré é s. Sur cés 

 
342  Source : (JONES G. W., 2014). 

343  Le problème est également qualitatif. Ainsi, « lé systèmé éducatif indonésién ést én rétard par rapport à célui d’autrés pays dé la 

région, y compris par exemple le Viêt Nam, dont le PIB/habitant est pourtant inférieur de 40%. De manière révélatrice, seuls 

25% des étudiants satisfont les normes de niveau de lecture et de calcul » (PIESSE, 2015, p. 6). 
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hypothé sés, l’é conomié dévra croî tré a  un rythmé d’énviron 7% pour assurér qué lés nouvéaux éntrants 

trouvént asséz d’émplois344. Lé cho magé a diminué  cés dérnié rés anné és. Il résté un problé mé pour lés jéunés, 

avéc 18,3% dés 15-24 ans sans émploi én fé vriér 2015 » (PIESSE, 2015, p. 7). Lé dé fi ést d’autant plus 

important a  Java qué lé taux d’activité  (69% dé la population totalé) y ést supé riéur dé 6% a  la moyénné 

nationalé, én raison notammént du taux d’activité  tré s supé riéur dés fémmés javanaisés345. Au nivéau dé la 

provincé, on récénsait 800 000 démandéurs d’émplois pour 17,3 millions d’actifs émployé s én 2015, sur uné 

population activé dé 18,1 millions.  Lés statistiqués sur l’émploi doivént cépéndant é tré considé ré és avéc 

prudéncé : lé travail én Indoné sié résté én grandé partié informél (parfois graciéux, dans lé contéxté familial), 

souvént a  témps partiél, ét tré s irré guliér. En 2015, lé BPS récénsait ainsi 13 ,5% dé « travailléurs graciéux », 

12,8% dé travailléurs occasionnéls ét 16,7% dé travailléurs a  léur propré compté (dans lé commércé dé rué 

notammént), soit 43% d’émplois tré s pré cairés qui s’ajoutént aux 4,9% dé cho méurs. 

Tableau 13 : Structure de l'emploi (part de la population totale) à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 
en 2015 

Typologie Exemple 
Sous-emploi 

Emploi à temps 
plein 

Type d’emploi 

Inactifs Chômeurs346 Temps partiel + de 40h00 Informel Formel 

Urbaine Semarang 44,8% 4,1% 11,6% 43,6% 23% 77% 

Industrielle  

Jepara 31,7% 2,1% 22,4% 45,9% 44% 56% 

Semarang (rég.) 29,5% 1,6% 25,5% 45,1% 43% 57% 

Kendal 35,6% 3,3% 26,8% 37,5% 51% 49% 

Semi-industrielle Demak 31,6% 3,2% 23,9% 44,5% 57% 43% 

Rurale Grobogan 29,3% 3,6% 39,3% 31,4% 71% 29% 

Moyenne Java-Centre 31,5% 4,2% 29,0% 39,5% 54% 46% 

Source : BPS Central Java 

En termes de niveau de vie, Java-Céntré pré sénté la particularité  d’é tré a  la fois la provincé indoné siénné 

avéc lé salairé moyén lé plus faiblé (1,45 MRp/mois én 2015 contré 1,98 MRp/mois én moyénné nationalé) ét 

lé moins iné galitairé éntré villé ét campagné (réspéctivémént 1,52 ét 1,34 MRp/mois, contré réspéctivémént 

2,15 ét 1,53 MRp/mois én moyénné nationalé). Cé continuum socioé conomiqué a  l’imagé du continuum 

é conomiqué ét morphologiqué du desakota sé vé rifié é galémént au nivéau dés indicatéurs dé pauvrété , dont 

lé séuil ést quasimént lé mé mé én villé ét a  la campagné (299 011 contré 296 864 Rp/mois/hab. én 2015).  

La corré lation éntré industrialisation ét révénu disponiblé n’ést pas manifésté. Il faut diré qué dans uné 

grandé villé commé Sémarang, lé séctéur tértiairé formél ést tout aussi pourvoyéur d’émplois plus qualifié s ét 

 
344  Sans attéindré cé chiffré, la croissancé régulièré ét souténué qu’a connué lé pays dépuis la réprisé dé la CFA én 2001 (à un taux 

moyen de 5,2%) a malgré tout permis de faire reculer le chômage ces dernières années. 

345  En 2010, lé taux d’activité était dé 82,2% pour lés hommés ét 55,5% pour lés fémmés à Java-Centre, contre 53,3% et 47,0% en 

moyenne nationale. 

346  En pourcentage de la population totale et non de la population active. 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.2 – LES ACTEURS DU SYSTEME : ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS ET PRESCRIPTEURS DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE DANS LEUR CONTEXTE SOCIAL 
 

 

Page 129 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

plus ré muné ratéurs qué lé commércé informél ; l’industrié y ést un contributéur important mais sécondairé 

au révénu dés mé nagés. Ailléurs, dans lés ré géncés ou  continué a  pré valoir l’émploi agricolé, son impact ést 

plus manifésté, commé lé montré l’é cart dé nivéau dé vié éntré ré géncés industriéllés ét ré géncés ruralés. 

Jépara fait né anmoins éxcéption : l’activité  industriéllé considé rablé né s’y traduit pas dans lé révénu moyén 

disponiblé, cé qué nous éxpliquérons dans lé chapitré 4.1 én faisant appél au concépt « d’involution » (GEERTZ 

C. , 1969).  

Villés ét campagnés ré agissént dé manié ré asséz comparablés a  la monté é dés iné galité s qui accompagné 

la croissancé é conomiqué dépuis la CFA dé 1997-1998. « Alors qué la classé moyénné continué a  grossir […], 

cértains indicatéurs dé richéssé (incluant lé révénu ét lé patrimoiné) suggé rént qué lés iné galité s ont augménté  

dé 60% éntré 2003 ét 2013, plus qué dans tout autré pays én dé véloppémént […]. Dés indicatéurs plus 

classiqués commé lé coéfficiént dé Gini – qui mésuré lés iné galité s dé révénu a  partir dés dé pénsés dés 

mé nagés – suggé rént qué péndant la mé mé dé cénnié, lés iné galité s én Indoné sié sé sont créusé és dé 30% [dé 

0,31 én 2004 a  0,41 én 2014] » (PIESSE, 2015). Mais la progréssion dés iné galité s né sémblé pas non plus 

influéncé é par la pré séncé dé l’industrié. 

Tableau 14 : Revenu disponible et inégalités en ville à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2015 

Typologie Site 
Salaire mini. 

($/mois) 
en 2000 

Salaire mini. 
($/mois) 
en 2015 

Revenu des 
ménages 
($/mois) 

Ratio de 
Gini 

en 2000 

Ratio 
de Gini 

en 2015 

Urbaine Semarang (ville) 20,9 126,1 443 0,36 0,31 

Industrielle  

Jepara 20,9 85,8 166 0,18 0,31 

Semarang (rég.) 20,9 105,9 191 0,20 0,31 

Kendal 20,9 102,9 174 0,22 0,34 

Semi-industrielle Demak 20,9 114,9 179 0,19 0,32 

Rurale Grobogan 20,9 86,5 122 0,20 0,34 

Moyenne Java-Centre 20,9 67,9 196 0,25 0,38 

Source : BPS 

Au nivéau national, la salubrité et le confort de base du logement s’amé liorént rapidémént. D’apré s lés 

Nations-Uniés, 72,3% dés mé nagés urbains ét 47,5% dés foyérs ruraux indoné siéns sont dé sormais pourvus 

dé sanitairés, contré 68,1% ét 38,6% én 2005. Cétté amé lioration ést d’autant plus ésséntiéllé qué, dans uné 

ré gion aussi dénsé mént péuplé é qué Java, lé dé ficit dé pluiés péndant la saison sé ché né pérmét pas aux 

rivié rés d’é vacuér lés séllés dés milliérs d’habitants dés villagés ét dés kampung* dé pourvus dé ré séau 

d’assainissémént, causant dé gravés é pidé miés inféctiéusés. Mais cés taux d’é quipémént é lévé s masquént 

l’inéfficacité  dés dispositifs individuéls347.  

 
347  L’écrasanté majorité dés logéménts individuéls sont én éffét dépourvus dé tout systèmé sanitairé, ou bién raccordés à dés fosses 

septiques qui ne sont que très rarement vidangées, même en villé. Lés matièrés fécalés s’infiltrént dans la nappé phréatiqué ét 

contaminént l’éau potablé (souvént prélévéé sans traitémént via dés puits individuéls), lés cours d’éau ét lés bassins piscicoles. 
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Commé toutés lés ré géncés ruralés, la part dé proprié tairés ést é lévé é a  Jépara (92,7%, contré 82,6% én 

moyénné nationalé én 2013), bién qu’uné minorité  d’éntré éux dé tiénné dés titrés dé proprié té  én bonné ét 

dué formé (43.5%, contré 55.3%) ét qué lés logéménts dé la grandé majorité  dés foyérs soiént tré s pétits 

(76,3% disposént dé moins dé 13 m² par mémbré du mé nagé, contré 57,0% dans l’énsémblé du pays). Lés 

proprié tairés sont moins nombréux a  Sémarang (63,0%, contré 88,1% én moyénné provincialé), cé qui ést un 

important factéur d’insé curité  dans un pays ou  lés filéts dé protéction proféssionnéllé ét socialé sont tré s 

la chés (cf. chapitré 4.4). Lés maisons sont majoritairémént ba tiés én dur (a  76,2% én briqués ou én cimént 

dans la provincé) ; céllés én bois (8,4% én villé ét 25,2% a  la campagné) sont gé né ralémént anciénnés ; céllés 

én bambou, én pannéaux tréssé s ét én contréplaqué  corréspondént a  dé l’habitat pré cairé (4,0% én villé ét 

7,9% a  la campagné), souvént assimilé  a  dés bidonvillés (slums*)348. La taillé dés logéménts ést moindré én 

villé, ou  9,2% dés mé nagés dé la provincé disposaiént én 2015 dé moins dé 10 m²/pérsonné, contré 5,0% dés 

mé nagés ruraux. 

Apré s lés conditions é conomiqués ét l’accé s a  la santé  ét a  l’é ducation, lés principaux sujets de 

préoccupation éxprimé s par lés Javanais sont la corruption, l’insé curité  ét la pollution. Par ésséncé, é valuér 

lé nivéau dé corruption ést un éxércicé pour lé moins dé licat. Dépuis la pé riodé dé ré formés (Reformasi*), éllé 

ést dé noncé é avéc constancé ét osténtation dans dés campagnés officiéllés dé sénsibilisation ét dans la préssé, 

sans qué l’on puissé affirmér qu’éllé ait réculé . Ellé porté aussi bién sur dés pétits arrangéménts quotidiéns 

avéc lés autorité s qué sur dés dé tournéménts massifs aux plus hauts nivéaux du Gouvérnémént, én passant 

par la gratification dué aux supé riéurs pour obténir un posté dans l’administration, lés abus dé biéns sociaux 

communs au séin dés éntréprisés (utilisation dés moyéns a  dés fins pérsonnéllés), lés énvéloppés distribué és 

par lés partis politiqués péndant lés campagnés é léctoralés, ou lés protéctions accordé és par la policé ou 

l’armé é aux activité s intérlopés (quand éllés n’y sont pas diréctémént impliqué és)349 . A la fois taboué ét 

omnipré sénté, éllé ést si gé né ralisé é qué l’on péut sé démandér s’il né faut pas y voir un é lé mént constitutif dé 

l’é conomié ét dé la socié té  indoné siénné ét javanaisé pluto t qu’uné simplé anomalié a  la bonné gouvérnancé. 

Lés lignés sont én éffét brouillé és éntré corruption, pourboirés ét cadéaux (gratifikasi*) a  la fois « librés ét 

obligatoirés » én é changé d’un sérvicé réndu (REIX, FALLERY, KALIKA, & ROWE, 2016). En cé séns, la 

 
348  S’ils partagént avéc lés kampung* lé fait d’êtré l’éxpréssion d’uné urbanisation spontanéé ét informéllé (aménagémént non 

planifié et autoconstruction sur des terrains appropriés par des habitants dépourvues de titre de propriété), les slums* s’én 

distinguent par leur caractère précaire, tant du point de vue de la qualité des constructions que de leur exposition au risque (ils 

sont souvent édifiés dans des zones non-constructibles car exposées aux inondations, notamment dans le lit des rivières) et de 

leur situation administrative (un kampung est considéré par les autorités comme un quartier constitutif de la cité, alors que les 

slums sont simplémént tolérés jusqu’à léur démolition futuré – quand bien même ils existent depuis parfois des dizaines 

d’annéés).  

349  Mêmé lés domainés dé l’action publiqué a priori les moins sensibles sont touchés : « La corruption est un obstacle majeur au bon 

fonctionnement du système éducatif. Selon, Indonésian Corruption Watch, très péu d’écolés sont à l’abri dé pots-de-vin, de 

corruption et de détournements. 40% du budget des écoles serait ainsi perdu dans la corruption » (PIESSE, 2015). 
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corruption péut é tré énvisagé é commé un médium d’intéractions socialés ét qu’é conomiqués rélévant du 

principé dé ré ciprocité  (POLANYI, 1983). Cétté quéstion é tant pé riphé riqué a  notré sujét, nous n’irons pas plus 

loin dans la discussion, d’autant plus qué lé BPS né publié pas dé statistiqués (sur l’é volution dés 

condamnations par éxémplé) qui pérméttraiént dé dé gagér dés téndancés localés qué l’on pourrait réliér au 

procéssus d’industrialisation. Cés gé né ralité s ont cépéndant lé mé rité dé soulignér la particularité  dés 

rapports é conomiqués éntré lés éntréprénéurs ét lés pouvoirs publics, qui péut contribuér a  éxpliquér én 

partié la dé fiancé qui lés ré git dans lés cas qué nous avons é tudié s.  

Autré mal dé noncé  par lé public, notammént dans lés éntrétiéns méné s sur lé térrain, la pétité 

dé linquancé ést sans douté moins ré pandué a  Java-Céntré qué dans lés provincés é loigné és du céntré du 

pouvoir, é tatiqué ou  l’é tat dé droit ést parfois plus la ché, ét qué dans cértains pays dé la ré gion. L’organisation 

dé la socié té  én unité s dé voisinagé (Rukun Tetangga, RT.*) ét dé quartiér (Rukun Warga, RW.*), instauré é 

péndant la Déuxié mé Guérré mondialé par l’occupant japonais ét mainténué par l’Etat dépuis, assuré un 

contro lé é troit dé la population ét du térritoiré, rénforcé  par la mobilisation dés ré sidénts én rondés dé nuits 

(ronda malam*) considé ré és commé un dévoir citoyén. Mais dans la pratiqué, on péut rélévér dés disparité s 

importantés d’un quartiér a  l’autré, cé qui nous amé néra a  nous intérrogér sur la corré lation éntré lé dégré  

d’industrialisation ét d’urbanisation, la viguéur dé la gouvérnancé dé proximité , ét lé nivéau dé dé linquancé.   

Tableau 15 : Degré d'industrialisation et taux de délinquance à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 
2015 

Typologie Exemple 
Part de la population active 
travaillant dans l’industrie 

Contribution de 
l’industrie au PIB 

Taux de délinquance 
(pour 1 000 hab.) 

Urbaine Semarang (ville) 21% 28% 1,75 

Industrielle 

Jepara 45% 34% 0,58 

Semarang (rég.) 20% 40% 0,46 

Kendal 22% 41% 0,28 

Semi-industrielle Demak 19% 29% 0,32 

Rurale Grobogan 7% 12% 0,13 

Moyenne Java-Centre 20% 35% 0,45 

Source : BPS 

La pollution ést uné pré occupation socialé asséz ré cénté mais croissanté én Indoné sié ét a  Java. La 

prémié ré problé matiqué ést céllé dé la géstion dés dé chéts, a  laquéllé ést confronté é tout un chacun au 

quotidién. Dépuis la Krismon*, la conjonction dé la haussé rapidé du pouvoir d’achat ét la diffusion dés biéns 

dé consommation couranté émballé s dé plastiqué jusqu’aux villagés lés plus pauvrés ét lés plus réculé s ont 

gonflé  la production dé dé chéts mé nagérs350. Céllé-ci résté céla dit intimémént lié é au modé dé consommation, 

 
350  A titré d’éxémplé, éllé ést passéé éntré 2000 ét 2015 dé 0,06 à 0,15 m3 par habitant dans la régence de Semarang, et de 0,06 à 

0,25 m3 dans celle de Demak selon le BPS. 
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ét s’avé ré sénsiblémént plus é lévé é én villé qu’a  la campagné351. Lé sous-diménsionnémént dés installations 

dé stockagé ét dé traitémént déméuré chroniqué, si bién qué lés dé chéts non-récyclé s par lés chiffonniérs sont 

pour l’ésséntiél jété s dans lés cours d’éau ou brulé s sur placé. Dés sourcés dé pollution plus insidiéusés 

comméncént a  maniféstér léurs consé quéncés sanitairés. Lé récours massif aux éngrais chimiqués ét aux 

pésticidés péndant la ré volution vérté amorcé é dans lés anné és 1970 ét lés industriés lé gé rés mais polluantés 

(én particuliér lé téxtilé, lé cuir ou l’é léctroniqué), tré s ré pandués a  Java-Céntré, ont contaminé  sols ét rivié rés. 

Comparativémént, l’industrié du méublé ést tré s péu polluanté ét cé sont pluto t lés nuisancés lié és au bruit, a  

la poussié ré ét aux rotations dé camions dont sé plaignént lés rivérains. 

Les structures sociales face à l’industrialisation : famille, cellule et « communauté » à Java  

La litté raturé anthropologiqué sur l’organisation dé la socié té  javanaisé dans l’Indoné sié postcolonialé ét 

dé l’Ordré nouvéau ést asséz prolixé. Ellé émbrassé un largé é véntail dé contéxtés gé ographiqués – dés pétités 

villés (GEERTZ H. , 1961)  aux campagnés (JAY R. , 1969) – sur uné pé riodé rélativémént longué – dés dé cénniés 

d’apré s-guérré jusqu’aux anné és 1980 (GUINNESS, 1986; SULLIVAN, 1992; KOENTJARANINGRAT, 1989) –. Cés 

travaux téndént a  té moignér dé l’éxisténcé d’uné caté gorié anthropologiqué javanaisé a  Java-Céntré ét Java-

Est, qué lés transformations induités par l’industrialisation (WOLF, 1992) ét l’urbanisation né sémblént pas 

avoir rémisé én causé. Il faut diré qué l’Ordré nouvéau n’a éu dé céssé dé promouvoir dés valéurs pré téndumént 

typiquémént javanaisés pour affirmér son émprisé sur la socié té , ét qué si lé contro lé social é tatiqué s’ést 

considé rablémént allé gé  avéc la Reformasi*, cé corpus dé valéurs n’a pas é té  rémis én causé par lés institutions.  

A Java, la famille nucléaire et le clan constituént lé soclé dés intéractions socialés ét é conomiqués. « Lés 

déscriptions habituéllés dés liéns dé parénté  a  Java (Géértz (1961), Jay (1969), Koéntjaraningrat (1989)) 

dé crivént la famillé nuclé airé commé é tant l’idé al dé la socié té  javanaisé, avéc la déscéndancé bilaté ralé ét la 

domiciliation post-maritalé né olocalé, é véntuéllémént apré s uné bré vé pé riodé dé ré sidéncé matrilocalé.  

Cépéndant, commé lé souligné Koéntjaraningrat (1989), cé modé lé n’ést pas né céssairémént statistiquémént 

lé plus ré pandu […] » (NEWBERRY, 2006, p. 71). Dans lés grandés agglomé rations notammént, la sphé ré 

familialé sé contracté ou s’é ténd fré quémmént, au rythmé dé la formation dés couplés, dé léur rupturé, dés 

adoptions, ou dés migrations circulairés. Dés ré sultats similairés – bién qué moins spéctaculairés – ont é té  

é tablis au léndémain dé l’indé péndancé dans lés campagnés dé Java Est, ou  un mariagé sur déux sé soldait par 

un divorcé én 1953 (JAY R. , 1969). Dé manié ré gé né ralé, lés liéns familiaux s’é rodént apré s lé mariagé. Cértés, 

grands-parénts, énfants ét pétits-énfants sé voiént ré gulié rémént (mé mé quand la distancé lés sé paré) ét 

cértainés pratiqués solidairés (commé la gardé dés énfants én bas a gé) pérsistént. Mais éllés déméurént 

limité és : on cuisiné ét on mangé sé paré mént ét on né partagé pas son révénu, si bién qué dés é carts dé nivéau 

 
351  Ellé était ainsi d’après lé BPS en 2000 de 0,98 m3/hab. dans la ville de Semarang, contre 0,06 à 0,14 dans les régences alentour, 

et 0,07 à Jepara. 
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dé vié flagrants péuvént éxistér éntré fré rés ét sœurs, ou éntré parénts ét énfants. Aussi, lé concépt dé 

« céllulé » ou dé « clan » 352  sémblé plus approprié  qué célui dé famillé nuclé airé pour compréndré 

l’organisation dé la socié té  javanaisé. L’éxisténcé dé groupés dé voisins ést ainsi attésté é dans diffé rénts 

contéxtés, y compris dans dés kampung* a  Surakarta (EVANS, 1984) ét Yogyakarta (GUINNESS, 1986), commé 

dans dés haméaux ruraux (dukuh*) (TJONDRONEGORO, 1984; JAY R. , 1969). Quoiqué dé licats a  idéntifiér én 

raison dé léur caracté ré informél ét mouvant353, lés clans structurént la vié socialé ét é conomiqué354.  La famillé 

nuclé airé commé lé clan péuvént jouér un ro lé motéur dans lés vocations pérsonnéllés ét la vié dés éntréprisés, 

commé dans lé cluster dé la mé tallurgié a  Tégal a  Java-Céntré (TAMBUNAN T. , 2008). Mais cé n’ést pas 

systé matiqué, ainsi qué nous lé vérrons a  Jépara. 

La distinction des genres né péut é tré dissocié é dé cétté organisation socialé. Commé lé souligné 

(EMMERSON, 2015), « l’idé é dé “statut dé la fémmé” […] ést uné construction synthé tiqué qui émbrassé un 

é véntail dé factéurs é conomiqués, politiqués, culturéls ét sociaux. Lé génré […] né péut é tré conçu commé un 

aspéct autonomé dé la vié socialé opé rant indé péndammént d’autrés procéssus dé diffé réntiation socialé, téls 

qué lés liéns dé parénté , l’apparténancé éthniqué, ou la classé socialé ». Né anmoins, dans touté l’Asié du Sud-

ést, « l’opposition dés qualité s proprés aux hommés ét aux fémmés ést un aspéct fondaméntal du dualismé 

cosmiqué […]. Lés caracté ristiqués masculinés sont souvént vués (a  tout lé moins par lés hommés) commé 

pré fé rablés, mais lés déux sont né céssairés ét léur union un idé al puissant (VAN DER KROEF, 1956; KEELER, 

 
352  Sullivan (1992) ét d’autrés autéurs anglosaxons émploiént lé térmé anglais de « cell », qui prête à confusion avec la notion de 

cellule familiale de notre point de vue. Nous lui préférerons donc le terme de « clan », plus fidèlé à l’indonésién (klan*), et qui 

éxprimé cértainémént miéux la diménsion cliéntélisté (au séns dé l’anglais patronage) de la notion. « La majorité des clans [cells] 

observés comptent entre 6 et 12 familles ; les plus petits sont constitués de 2 familles, et les plus grands embrassent 20 familles. 

Chaque clan est dominé par une famille leader – véritable foyer des activités du groupe. Dans les clans les plus grands, le noyau 

ést formé dés famillés géographiquémént prochés dé la maison dé la famillé dominanté, il n’ést pas raré qué dés mémbrés du 

clan vivent à une distance relativement importante (200-300 mètres). En règle générale, la migration de familles membres en-

dehors du rukun kampung ou du rukun warga* rompt les liens avec le clan, qui doivent être constamment activés pour survivre. 

Un déménagémént dé l’autré côté dé l’éncéinté du kampung n’impliqué pas nécéssairémént la dissolution dés liéns, à condition 

que le nouveau domicile ne soit pas trop éloigné, mais les communautés des kampung né chévauchént pas d’ordinairé lés limités 

entre rukun warga » (SULLIVAN, 1992, p. 46). 

353  Sullivan explique que les clans sont également cachés parce « qu’ils héurtént, avéc léur éntré-soi (cliquishness) et leur 

fragmentation, le tout du kampung*, cé qui va à l’éncontré dé l’idéologié communautairé » (SULLIVAN, 1992, p. 46). Cette 

affirmation est plutôt démentie dans les kampung que nous avons étudiés : quel que soit le site considéré, les habitants ont très 

facilement cité les membres de leur clan, désignés comme des proches (saudara*).  

354  « La nourriture est le bien le plus fréquemment échangé entre membres du clan. Cela prend des formes très diverses, certaines 

hautement ritualisées, mais la plupart semblent relever de réflexes spontanés, simples et quotidiens. Les femmes au foyer 

offrent souvent aux membres de leur clan des mises en bouche préparées spécialement pour eux, ou des restes des repas de la 

véillé. L’abondancé dé nourrituré – issué dés fruits d’un marchandagé particulièrémént astuciéux ou tout autrés moyéns – est 

invariablement partagée. Des cadeaux de friandises sont habituellement échangés entre visiteurs et visités à Java, une pratique 

observée dans des contextes communautaires dans le monde entier » (SULLIVAN, 1992, p. 49). 
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1983) […]. Cés distinctions thé oriqués contribuént a  éxpliquér lés limités clairés éntré lés domainés masculins 

ét fé minins a  la maison, dans lés champs, ét au marché . Dé s lors qué lés activité s quotidiénnés font partié dé 

cé dualismé cosmiqué, notammént quand éllés impactént la vié vé gé talé ou animalé, la quéstion dé savoir qui 

lés pratiquént n’ést pas indiffé rénté. Lé travail dés hommés récouvré tout cé qui a trait aux mé taux ét aux 

animaux – labouragé, dé frichémént, chassé, mé tallurgié, travail du bois, construction dés maisons – ainsi qué 

la politiqué ét la réligion forméllé. Lé domainé dés fémmés inclut lé répiquagé, la ré colté, lé maraî chagé, la 

cuisiné, lé tissagé, la potérié (dans la plupart dés ré gions) ét lé commércé, ainsi qué lé culté dés ancé trés ét la 

mé diation avéc lés ésprits. Dans lés villagés, cés dichotomiés n’ont pas béaucoup é volué  au cours dés quatré 

dérniérs sié clés. Lé domainé masculin s’ést én révanché é normé mént é téndu du fait du ro lé accru dé la 

politiqué ét dé la réligion forméllé355, ét dé la propénsion dé plus grandés frangés dé la population a  imitér lés 

convéntions dé l’aristocratié dé péignant lés fémmés commé dé péndantés, biénsé antés, ét fidé lés » (REID, 

1990, pp. 162-163). Dans lé contéxté javanais, lés clans sont principalémént formé s ét animé s par dés 

fémmés 356 , dont lé ro lé é conomiqué s’éxprimé majoritairémént én son séin ét au nivéau du foyér 357 , 

ésséntiéllémént a  l’inté riéur du kampung* donc. A l’invérsé, lés hommés sont ré puté s gagnér léur vié a  

l’éxté riéur, ét aliméntér ainsi la communauté  én réssourcés éxogé nés358.  Point ésséntiél dans un pays ou  lés 

 
355  Cette situation ést réflétéé par la placé réduité dés fémmés dans l’arèné politiqué (elles ne représentaient par exemple que 17% 

des députés au Parlement national en 2015). 

356  « Chaqué clan a un léadér qui céntralisé l’organisation, qui ést toujours dans mon éxpériéncé uné fémmé mariéé […]. Lés céllulés 

restent cohérentes grâce aux efforts concrets de leurs membres. Leurs relations internes sont soutenues par la coopération dans 

divérsés activités. Chaqué jour, lés fémmés d’uné mêmé céllulé s’aidént dans touté uné sérié de tâches domestiques – cuisiner, 

laver, repasser, ranger, raccommoder : elles prennent en charge ces obligations pour le compte des membres quand ils ne sont 

pas en mesure de les assurer, par exemple si elles sont malades, avec des nourrissons, ou éloignées de leur famille pour 

longtemps. La plupart du temps, cela coule de source et, les requêtes sont rapidement satisfaites. Les hommes contribuent à leur 

cellule en concourant aux travaux nécessitant de la force physique, des connaissances techniques ou mécaniques, ou des 

compéténcés administrativés. Ils sont égalémént consultés sur lés quéstions d’étiquétté, dé rités ét dé langagé […]. Lés conseils 

dés fémmés sont davantagé réchérchés pour lés problèmés dé négociation, d’évaluation dé la qualité dé produits divers, la 

géstion dé l’argént, l’éducation dés énfants, la cuisiné, lés massagés ét la médication traditionnéllé […]. En théorié, si cé n’ést én 

pratiqué, lés hommés sont la plupart du témps déhors, dans lé mondé éxtériéur, pour gagnér un révénu qu’ils rapporteront au 

foyer et au kampung […]. Lés hommés né jalousént pas la domination fémininé sur la vié sans intérêt dé la céllulé ét sont 

généralement satisfaits de suivre les prescriptions des femmes dans ce domaine. En fait, cela ne diminue pas leur statut de chef 

dé famillé ét léur rôlé dé substitution dans lés affairés dé la céllulé affirmé plus qu’il né compromét léur statut 

sociocommunautairé souvént supériéur […] » (SULLIVAN, 1992, pp. 47-48).   

357  Cé constat n’ést pas nouveau, puisque le gouverneur Raffles notait au début du 19ème siècle « qu’il ést commun pour lé mari dé 

confiér l’énsémblé dé sés affairés pécuniairés à son épousé. Séulés lés fémmés fréquéntént lés marchés, achètént ét véndént. Il 

est proverbial que lés hommés javanais sont dés imbécilés én matièré d’argént » (RAFFLES, 1817, p. 353). 

358  « La plupart des femmes des kampung* gagnent leur vie, mais la vision populaire du kampung considère que les revenus des 

hommes sont supérieurs dans la mesure où ils apportent davantage de ressources du monde extérieur à la cellule et au 

kampung. En éffét, la majorité dés révénus générés par lés fémmés lé sont à domicilé ét à l’intériéur du kampung – vente 

ambulante aux abords du domicile, lessive, repassage, raccommodage, et cuisine, payés en espèces ou en nature. Mais les 
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mé nagés disposént dé capitaux limité s, la socié té  javanaisé (commé d’autrés dé l’archipél) né discriminé pas 

lés énfants sélon lé séxé pour lés quéstions d’hé ritagé, d’é ducation, ou la gardé dés énfants. Si bién qué lés 

fémmés assurént la transmission d’un capital a  la mé mé hautéur qué lés hommés. 

Par-déssus cés structurés socialés « spontané és », l’Etat a promu – notammént sous l’Ordré nouvéau – 

l’idéal social d’une communauté de voisinage supérieure, celle du kampung*. Dans son é tudé én 

immérsion d’un kampung* dé Yogyakarta dans lés anné és 1980, Sullivan (1992) mét én éxérgué lé séntimént 

d’apparténancé a  uné communauté  dé liéu facé au mondé éxté riéur, par-déla  lés divisions politiqués 

réligiéusés, é conomiqués ou socialés éntréténués par lés liéns dé cliénté lé (au séin du clan) ét lés liéns du sang 

(au séin dé la famillé nuclé airé). Cétté communauté  dé liéu, liéu idéntifié  par lés limités physiqués du 

kampung*, ést organisé é forméllémént én unité s dé voisinagé (Rukun Tetangga, RT.*) dont lé dé coupagé obé it 

a  dés considé rations strictémént spatialés, au mé pris dés apparténancés claniqués ou familialés.  Il é mané dés 

autorité s publiqués qui, pour forgér la socié té  ét la contro lér, éncouragént tant dans lé discours qué dans la 

pratiqué lé culté dé valéurs considé ré és commé constitutivés dé la culturé javanaisé classiqué359 dé signé és par 

lé térmé dé gotong-royong*360. Lés idé aux d’harmonié socialé (rukun*), d’é quité  (podo-podo*), dé gé né rosité  

(lomo*), ét dé considé ration pour lés autrés (tepo-sliro*) doivént ré gir lés comportéménts individuéls ét 

colléctifs én prénant lé déssus sur lé ré fé réntiél familial ou claniqué. Cétté intérfé réncé dé l’Etat dans lés 

affairés dé la communauté  intérviént au plus pétit nivéau qu’il ést én mésuré dé gé rér, a  savoir célui dé l’unité  

dé voisinagé, dont la dé nomination (RT.*) signifié é tymologiquémént « harmonié éntré voisins ». Autréfois 

nommé s, lés répré séntants dé cés éntité s (Kepala RT.), dé sormais é lus, rapportént ménsuéllémént aux éntité s 

supé riéurés (RW.* dont lés Kepala* sont é galémént é lus, Kelurahan*, dont lé Lurah* ést nommé  par lé Mairé) 

qui sont ainsi én mésuré dé préndré lé pouls social ét dé ré agir. C’ést én parfaité corréspondancé avéc la 

hié rarchié dés éntité s administrativés qué sé dé ploiént lés organisations officiéllés, notammént lés 

 
hommes gagnent aussi leur vie au sein du kampung (commerce de rue, proxénétisme, débit de boissons et loteries) et les 

femmes travaillent en-dehors (dans des usines, dés buréaux ét du commércé dé rué). La réalité économiqué n’ést én aucun point 

aussi simplé ét clairé qué lé stéréotypé lé suggèré. Cé qui ést clair ést qué lés fémmés gèrént l’économié dans lé kampung : leurs 

efforts méticuleux pour faire durer leurs ressources autant que possible sont au moins aussi importants que tout effort de 

recherche de revenu » (SULLIVAN, 1992, pp. 48-49). 

359  Sullivan montré qu’én réalité, cétté politiqué a été introduité par l’occupant japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale pour 

assurer son emprise sur les Indes Néerlandaises, et continuée avec une constance frappante par les régimes pourtant 

antagonistes de la Démocratie dirigéé ét dé l’Ordré nouvéau. 

360  Sullivan traduit gotong-royong* par « porter une charge en coopérant » ou « partager un fardeau ».  
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organisations dé jéunéssé (Karang Taruna*) ét dé fémmés (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, PKK*361  ét 

Dasa Wisma, DW*362). 

La misé én œuvré dé cétté organisation socialé s’appuié sur des valeurs communautaires sensées 

s’imposer aux clans. Lé térmé dé « ta chés communautairés » (gotong-royong*) récouvré un largé é véntail 

d’activité s colléctivés ét dé mé canismés dé ré ciprocité  par-déla  lés limités du clan. On péut lés classér én 

plusiéurs caté goriés. (1) Lé sécours mutuél (tulung layat*) prénd la formé dé dons aux victimés d’accidénts dé 

la vié ou dé catastrophés naturéllés, dé concours a  l’organisation dé fé tés rituéllés (slametan*) ou d’aidé a  dés 

ta chés éxcéptionnéllés commé lés moissons ou la construction d’uné maison (KOENTJARANINGRAT R. M., 

1961, p. 29)363. (2) Lé « travail communautairé » (kerja bakti*) concérné ésséntiéllémént lés hommés, appélé s 

a  travaillér graciéusémént pour lé bién-é tré dé léur quartiér (RW.*), qué céla soit dans lé cadré d’un projét 

é manant dés habitants ou d’un programmé gouvérnéméntal conditionné  par l’apport dé main d’œuvré 

gratuité. Il s’agit gé né ralémént d’é quipéménts dé proximité , téls qué dés latrinés, lé ré séau d’assainissémént, 

lé pavagé dés rués, dés bancs, la péinturé dés é dificés publics ou lé néttoyagé dés rués. Céux qui réchignént ét 

én ont lés moyéns pourront vérsér uné contribution financié ré. A dé faut, « il faut uné éxcéllénté éxcusé, mais 

én ré alité , tré s péu d’habitants du kampung* véulént é chappér a  léurs obligations » (SULLIVAN, 1992, p. 

106)364. (3) Lés cé lé brations communautairés (slametan*) sont dé finiés par C. Géértz commé « dés cé ré moniés 

colléctivés organisé és pour lés é vé néménts familiaux cléfs qué sont lés naissancés, lés circoncisions, lés 

 
361  Le mouvement pour la prospérité des familles (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK*), dont l’organisation épousé, 

comme pour la DW*, l’organisation administrativé (lés résponsablés dés séctions localés étant lés épousés dés chéfs dé RT.* et de 

RW.*, la dirigéanté nationalé céllé du ministré dé l’Intériéur), ést réputéé notabiliairé. La vocation du PKK est de diffuser 

l’idéologié du génré promué par l’Etat – soulignant la responsabilité des femmes dans la bonne gestion du foyer et la santé 

(programmés dé vaccination ét dé nutrition) ét l’éducation dés énfants – dans toutes les strates de la société, y compris celles où 

la condition des fémmés (travail dans lés champs ou à l’usiné par éxémplé) contrédit cés principés normatifs issus d’uné élité 

féminine (EMMERSON, 2015). 

362  Le groupes de Dasa Wisma* (« dix foyers » en indonésien) sont composés de 10 à 20 femmes issués d’un mêmé RT.* (parmi 

lésquéllés lés épousés dé fonctionnairés) ét chargéés dé méttré én œuvré sur lé térrain lés programmés portés par lé PKK*.  

363  « L’assistancé la plus immédiaté ét la plus préciéusé ést apportéé par lés mémbrés du clan [cell], mais dé l’aidé viént égalémént 

des autres voisins, essentiellement issus du même RT. qué la famillé touchéé […]. L’abséncé dé participation au nivéau jugé 

acceptable des familles alentour signifie un refus de solidarité de voisinage. Les rares cas où cela se produit trahissent de graves 

conflits au séin du quartiér ét dé la communauté. Ni l’éxécution, ni l’omission dé cétté obligation né passé inapérçués. Quand il 

éxisté dé l’animosité, lés pérsonnés concérnéés valoriséront léur réputation én accomplissant leur devoir apparemment à 

l’éncontré dé léurs impulsions pérsonnéllés ét én faisant la démonstration én pratiqué dé léur propénsion à placér l’intérêt 

commun par-dessus leur personne » (SULLIVAN, 1992, pp. 87-88). 

364  Il faut dire que « lés activités péuvént êtré én soi asséz attractivés […]. En témps normal prévalént la bonné huméur, dés liéns dé 

travail facilés, pléin dé pausés, ét béaucoup dé partagé autour dé rafraîchisséménts. Lé travail d’équipé ést majoritairément 

masculin, les femmes fournissant habituellement thé, friandises, encouragements, commentaires grivois et critiques, assurant 

souvént par léur préséncé dés démonstrations absurdés dé forcé ét d’adréssé qui aidént à cé qué lé travail soit fait dans dés 

délais raisonnables » (SULLIVAN, 1992, p. 90). 
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mariagés ét lés dé cé s » (GEERTZ C. , 1976, pp. 11-15), soit 40 a  50 occurréncés én moyénné365 au cours d’uné 

vié (SULLIVAN, 1992, p. 92)366 . (4) L’aidé réquisé (sambatan*) fait ré fé réncé a  dés sérvicés éxpréssé mént 

sollicité s (a  l’invérsé du caracté ré spontané  du tuyung-layat*) (KOENTJARANINGRAT R. M., 1961). Lé caracté ré 

typiquémént javanais ét mé so-urbain dé cés valéurs ést souligné  par uné autré é tudé anthropologiqué méné é 

dans lés anné és 1980 dans un faubourg dé Djakarta, péuplé  par uné population migranté majoritairémént 

sundanaisé dans uné mé tropolé én proié a  dés transformations d’uné ampléur sans communé mésuré avéc 

dés villés sécondairés commé Yogyakarta ou Sémarang. Lés liéns sociaux y apparaissént plus disténdus367 ét 

davantagé fondé s sur dés rapports é conomiqués – via dés pratiqués téllés qué lé don ét lé contré-don ou la 

réchérché d’un rétour sur invéstissémént social – qué dans lés ré sultats dé Sullivan. L’é volution dé cés rapports 

 
365  Par extension, les Javanais dénomment également slametan* les célébrations publiques comme la fête nationale (17-an,* d’après 

la daté dé proclamation dé l’indépéndancé, le 17 août 1945) ou le réveillon du Nouvel An islamique (Malam Satu Suro* ou 

Suroan* d’après Suro, qui désigné lé prémiér mois dé l’annéé dans lé caléndriér musulman). 

366  Les slametan* se composent de deux moments. Le premier, appelé « l’aidé » (rewang*) est la phase de préparation, plutôt 

informelle et réservée aux femmes ; le second, dénommé « fête ad-hoc » (kenduren* ou kenduri*), formel et mené par les 

hommes. « La famillé hôté […] sé conténté dé fairé savoir qu’uné célébration va êtré organisée, et à quelle heure les préparatifs 

commenceront. Les membres du clan se passent le mot et le jour venu un groupe de femmes apparaît spontanément sur le lieu 

prévu. Il comprend souvent des femmes issues de coins éloignés du kampung*, attiréés par l’opportunité de faire montre de bon 

voisinagé, l’ambiancé généralémént convivialé, la possibilité dé s’adonnér à dés comméragés ét dé constituér uné basé pour dés 

échangés similairés au profit dé léur propré famillé à l’avénir […] » (SULLIVAN, 1992, pp. 90-91). « Les préparatifs de rewang 

péuvént s’étalér sur un à trois jours, parfois davantagé, sélon la naturé dé l’événémént célébré, la richéssé dé la famillé hôte, et le 

nombré dé convivés atténdus. […] A chaqué sité dé rewang, les participantes honorent la famille hôte de leur présence et 

travaillent gracieusement ; elles doivent également contribuer financièrement (nyumbang*) – uné pétité sommé d’argént pour 

défrayér lés coûts dé la fêté (à l’héuré actuéllé, 5 000 Rp soit 4 dollars australiens – un montant substantiel pour la majorité des 

participants). La plupart des tâches respectent une forme préétablie et chacune est attribuée selon les compétences et la 

créativité éxigéé mais la répartition obéit aussi à d’autrés critères. En règle générale, les femmes les plus âgées et dont le statut 

social est le plus élevé donnent des conseils et gardent la main sur les activités les plus délicates et artistiques, alors que les 

femmes plus jeunes et de rang inférieur assument les tâches plus sales et fatigantes » (Ibid., 1992, pp. 90-91). Le kenduren est 

ouvert par une lecture du Coran, du Yasin, ou du Tahlil. « Le kenduren […] ést bréf, én général 30 à 40 minutés […]. Les 

participants sont invités formellement et sont censés veiller au soin de leur tenue. Selon les idéaux du podo-podo*, tous 

dévraiént s’asséoir énsémblé én égaux, sans distinction d’opinion ou dé rang. En pratiqué un ordré protocolairé ést souvént 

révélé par la manièré dont l’assémbléé s’assoit, partant dés officiéls du kampung, lés autrés dignitairés, ét l’hôté. […] La 

cérémonié s’achèvé au domicilé dé chacun dés participants quand lé répréséntant mâlé dé la famillé rapporté la nourrituré 

partagée (berkat*) (Ibid., 1992, pp. 90-91). Les gens qui ont été empêchés pour de bonnes raisons reçoivent aussi le berkat, 

accompagné d’uné léttré résumant lé déroulé dé la fêté ét apportant la bénédiction dé l’hôté.  

367  « La composition dés ménagés changéait si rapidémént qu’il était éxtrêmémént difficilé, mêmé pour lés famillés voisinés, dé 

tracér lés mémbrés qui arrivaiént ét partaiént ét lés rélations qui lés liaiént éntré éux […]. On s’habitua à réncontrér dé nouvelles 

têtés ét à accéptér qué du jour au léndémain dé nouvéllés pérsonnés soiént adoptéés quand d’autrés partént soudain […]. En 

particulier, dans le Djakarta de la fin des années 1980, « les relations entre maris et femmes révélaient la fragilité des liens du 

mariagé. La plupart dés fémmés s’étaiént mariéés au moins trois fois, péndant qué lés hommés avaiént été mariés plus éncoré. 

Lés hommés ét lés fémmés qui n’avaiént été mariés qu’uné séulé fois étaiént l’éxcéption » (JELLINEK, 1991, pp. 27-28). 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.2 – LES ACTEURS DU SYSTEME : ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS ET PRESCRIPTEURS DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE DANS LEUR CONTEXTE SOCIAL 
 

 

Page 138 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

é conomiqués provoqué é par l’urbanisation sémblé ainsi provoquér uné distanciation socialé dés principaux 

bé né ficiairés dé sormais capablés dé s’affranchir du gisémént dé réssourcés du kampung* ét dé son éxigéncé 

dé partagé dés révénus. Ellé éxpliqué aussi la marginalisation dés habitants témporairés (transient settlers) 

par lé fait qu’ils né réstént pas asséz longtémps pour profitér d’un « rétour sur invéstissémént social » 

(JELLINEK, 1991, p. 44). Malhéuréusémént, cés travaux dé ré fé réncé comméncént a  datér. Or, lés 

transformations socialés issués dés mutations téchnologiqués ét é conomiqués, notammént au séin dé la classé 

moyénné é mérgénté dépuis lé rélé vémént dé la Krismon*, sont assuré mént profondés ét mé ritéraiént d’é tré 

davantagé é tudié és par la litté raturé. Espé rons qué cétté thé sé contribué modéstémént a  uné méilléuré 

connaissancé dé la socié té  javanaisé contémporainé. 

Un système de valeurs anti-développementalistes ? 

La socié té  javanaisé traditionnéllé dé crité par Sullivan té moigné dé valéurs ét dé ré glés qui sémblént dé 

primé abord dé naturé a  contrariér touté dynamiqué dé dé véloppémént é conomiqué. La plus é vidénté ést sans 

douté lé caracté ré consérvatéur d’uné socié té  dont l’idé al consisté a  pré sérvér la supposé é harmonié dé l’ordré 

é tabli368. Sullivan lés éxpliqué par l’impé ratif du vivré énsémblé dans un énvironnémént surpéuplé  : « vivré 

calmémént ét pacifiquémént dans lés pochés surpéuplé és a  l’arrié ré dés rués principalés n’ést pas facilé, 

surtout pour céux qui y passént touté léur vié. Lés éfforts a  accomplir pour cé fairé sont durs ét lé cou t dés 

é motions non maî trisé és poténtiéllémént é lévé  : la plupart dés géns sont consciénts qué dé pétités 

incompré hénsions péuvént dé gé né rér én conflits majéurs pouvant causér béaucoup dé dé ga ts, y compris 

attirér l’atténtion non souhaité é dés autorité s gouvérnéméntalés. Lé principé dé considé ration pour lés autrés 

(tepo-sliro*) ést la  pour minimisér cés risqués […]. L’intimité  n’ést pas séulémént uné impossibilité  physiqué 

dans lé kampung* : éllé ést mé prisé é car “anti-colléctivé” » (SULLIVAN, 1992, p. 80). La consé quéncé én ést qué 

lés comportéménts ét straté giés individuéls sont façonné s par l’éspacé social du voisinagé, cé qui né péut 

qu’éntravér la cré ativité  ét l’innovation. 

L’ordré social réposé sur une hiérarchie subtile mais omniprésente : « uné longué é chéllé dé 

diffé réntiéls dé statuts, finémént calibré é, ést ba tié autour d’un dé dalé dé variablés, incluant l’a gé, lé génré, lé 

statut marital, l’activité , lé nivéau d’é ducation, lé révénu ét lés capitaux. Cés diffé réntiéls sont réconnus dé 

nombréusés manié rés, la plus é vidénté é tant lés formés d’é tiquétté ét dé langagé. La langué javanaisé éxprimé 

ét pérmét uné infinité  dé variations dé statut social ét lés formés dé politéssé approprié és a  chaqué diffé réntiél 

doivént é tré utilisé és atténtivémént […] (voir, par éxémplé (KOENTJARANINGRAT R. M., 1961)) » (SULLIVAN, 

1992, p. 72). L’é tiquétté javanaisé ést é talonné é sur lés cours (Kraton*) dés sultans ét Sunan* dé Yogyakarta ét 

Surakarta. Lés arts classiqués – pércussions traditionnéllés (gamelan*), chants, dansé, thé a tré vivant (wayang 

 
368  A cé sujét, Lombard (1990) a montré commént lé régimé dé l’Ordré nouvéau a su s’inscriré dans la continuité dés royaumés 

agrairés précoloniaux én s’érigéant én garant dé la présérvation sur térré d’un ordré cosmogoniqué. 
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orang*), dé marionnéttés (wayang golek*), ou d’ombré (wayang kulit*) –, lés costumés – bustiérs én déntéllé 

(kebaya*) ou draps imprimé s (batik*) – ét lé mobiliér – én particuliér lés pannéaux sculpté s én ték – y 

éxprimént lé raffinémént (kehalusan*) dé l’é lité dont chérchént éncoré a  s’inspirér lés Javanais souciéux dé 

fairé valoir léur position socialé. Mais plus important éncoré qué cés artéfacts ést lé comportémént, qui doit 

éxprimér l’idé al dé nobléssé au quotidién dans lé langagé, l’é rudition, la courtoisié, la maî trisé dés é motions, 

uné géstuéllé é lé ganté, ét cé quél qué soit lé nivéau social. Cétté é tiquétté ést supposé é s’é rodér a  mésuré qué 

l’on s’é loigné du céntré qué constituént lés compléxés palatiaux (la co té du Pasisir* ét l’ést dé Java é tant ainsi 

ré puté s moins raffiné s qué l’inté riéur dés térrés dé Java-Céntré). On glissé alors progréssivémént vérs dés 

térritoirés, dés communauté s ét dés comportéménts qualifié s dé rustrés (kasar*), dont on rémarquéra qu’ils 

sont ré puté s plus dynamiqués sur lé plan é conomiqué (qu’il s’agissé dé Java-Ouést, dé Java-Est, ou dés 

minorité s dé tradition commérçanté dé l’archipél commé lés Minangkabau, lés Malais, lés Bugis ou lés 

Makassar). Un autré trait distinctif dé la tradition javanaisé ré sidé dans un mysticismé syncré tiqué appélé  

« javanismé » (Kejawen*) a priori péu compatiblé avéc lé maté rialismé du systé mé capitalisté ét éncoré 

pré sént, a  Java-Céntré commé a  Java-Est. En conflit avéc la modérnité  (qu’éllé soit sciéntifiqué ou réligiéusé), 

l’adhé sion a  cétté philosophié ést plus sécré té qué la pratiqué dés arts dé la cour qui, bién qué soumis a  la 

concurréncé dé la pop culture globalé, n’ont pas a  souffrir dé la sé vé rité  dé l’orthodoxié islamiqué qui la disputé 

au rationalismé occidéntal369 . Bién qué caché é, éllé n’én continué sans douté pas moins dé contribuér a  

dé términér inconsciémmént l’attitudé dés individus facé a  léur énvironnémént, a  tout lé moins dans lés partiés 

dé l’éspacé javanais ou  lés structurés socialés n’ont pas é té  é branlé és par lés transformations é conomiqués 

dés trois dérnié rés dé cénniés. 

La prégnance de l’étiquette favorisé indiréctémént l’intérmé diation (« brokerage » én anglais) : « la 

socié té  javanaisé s’ést organisé é autour dés [brokers], lés réndant ésséntiéls a  tous lés é chélons dé la vié. Céci 

péut s’éxpliquér én partié par lé fait qué lés Javanais, par léur codé dé biénsé ancé ét léur culté du réspéct 

d’autrui, utilisént toujours dés moyéns dé tourné s pour fairé connaî tré léurs inténtions […]. Au quotidién, [lés 

intérmé diairés] atté nuént lés conflits éntré groupés ou famillés én divérgéncé, ils facilitént lés dé marchés 

administrativés […] » (LAZAROVICI, 2004, p. 43). Cétté analysé n’ést pas sans lién avéc notré sujét, car a  Jépara, 

« ils méttént én rélation tous lés actéurs dé la filié ré : dépuis lés émployé s dé Perum Perhutani […] jusqu’aux 

achétéurs finaux dé la filié ré du méublé ». En éffét, lés « pétités géns » (wong cilik*) sont cénsé és « appréndré 

quéllé ést léur placé, s’y ténir, ét laissér la marché du grand mondé aux “géns importants (wong gede*)” […]. 

Lés “géns dés kampung*” (wong kampung*) qui ignorént cét avértissémént courént lé risqué d’é tré coupé s du 

soutién dé la communauté , contraints a  l’isolémént ét a  la vulné rabilité  dans un mondé hostilé dé géns 

 
369  En ce sens, les croyances relevant du Kejawen*, qui né sé dévoilént pas spontanémént mais sont souvént trahiés par lé culté d’un 

couteau rituel (kriss*), la pratiqué dé l’art martial traditionnél (pencak silat*), ou le pèlerinage sur les tombes de sages, 

constituent un repère très intéressant du degré de modernisation de la tradition des communautés et des individus auquel nous 

ferons appel dans nos études de cas. 
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importants ét dé forcés puissantés […]. L’é thiqué dé l’é quité  (podo-podo*) ést un rappél constant a  

l’apparténancé communautairé ét a  sés obligations lés plus simplés, ét […] il proméut la cohé sion 

communautairé én s’assurant qué lés géns réstént a  léur placé dans la socié té  du kampung* ét sé comporté én 

consé quéncé. C’ést la conformité  qu’il é tablit, ét non l’é galité  […]. A travérs sa capacité  a  promouvoir cétté 

condition, la doctriné du podo-podo* péut é tré assimilé é a  un moyén d’attéindré l’harmonié socialé (rukun*) » 

(SULLIVAN, 1992, pp. 74-75). Il ést é vidént qué cé cadré normatif n’ést gué ré propicé a  l’éntréprénariat, qui 

ré pond a  uné volonté  dé s’é lévér dans l’é chéllé socialé au risqué dé modifiér lés é quilibrés éxistants ; nous 

vérrons dans la partié 3. commént lés socié té s dés systé més productifs composént avéc cé cadré. 

A céla s’ajouté un certain mépris revendiqué des Javanais à l’égard de l’argent, qui rémontérait a  

l’é poqué pré colonialé370 .  Céla éxpliquérait pourquoi lés activité s marchandés ét la géstion du budgét du 

mé nagé sont laissé és aux fémmés (WOLF, 1992), lés hommés privilé giant lés activité s intélléctuéllés, 

spirituéllés ét artistiqués. La hié rarchié dés crité rés placé ainsi la formé dés intéractions dévant léur ré sultat, 

a fortiori lorsqu’il ést maté riél, ét mé mé léur inténtion (SULLIVAN, 1992)371 . Il né faut pas confondré cé 

dé sinté réssémént avéc lé principé dé gé né rosité  (lomo*), qui « ést un moyén ré pandu pour quélqu’un d’é lévér 

son statut au séin dé la communauté , l’invérsé é tant vrai : “[…] uné grandé richéssé réquiért uné grandé 

gé né rosité  ét uné implication plus activé én consé quéncé au séin dé la communauté ” (GUINNESS, 1986, p. 183) 

[…]. Montrér qué l’on calculé ést uné attéinté au principé dé gé né rosité  (lomo), surtout dans lés é changés avéc 

lés mémbrés dé léur céllulé. Mais céla né véut pas diré qué dés calculs radins né soiént pas faits […]. L’apparénté 

spontané ité  ét gé né rosité  dés transactions au séin du clan passé au criblé lé calcul rapidé dé gains passé s ét 

futurs […] »372 (Ibid., 1992, p. 76). « Si plusiéurs autéurs ont rélévé  dés capacité s productivés dés kampung* 

urbains dans léur diménsion é conomiqué (EVERS H.-D. , 1980; SULLIVAN, 1986; GUINNESS, 1989), il s’agit 

avant tout d’organés distributifs, répré séntatifs d’un systé mé compléxé d’é changés ré ciproqués. Lé lomo* aidé 

a  ré gulér cé systé mé ét aménér cés transactions sans fin a  uné sorté d’é quilibré gé né ral » (SULLIVAN, 1992, p. 

80). Lé cliénté lismé (ou pluto t, pour collér au térmé anglais dé « patronizing », l’allé géancé a  un parrain) 

 
370  « Lés souvérains banténois donnént l’impréssion dé sé défairé dés tâchés marchandés trop vilés pour un roi javanais et pourtant 

nécessaires à la richesse et à la gloire de leur royaume » (GUILLOT, 1989, p. 140). 

371  Dit autrémént, l’important n’ést pas tant lé résultat, ni mêmé l’inténtion, qué lé réspéct dés formés. 

372  « Lé moindré [cadéau] séra énrégistré par lé donnéur ét célui qui lé réçoit […]. Dans lé kampung, pourtant, il est clair que toutes 

lés partiés atténdént qué dés équilibrés globalémént satisfaisants soiént attéints dans la duréé ét il sémblé qué c’ést cé qui se 

passé dans lés faits […]. Nombré dé wong kampung*, en particulier les leaders des clans, sont héuréux d’accéptér un événtail dé 

formés paraissant vidés dé séns én contrépartié dé léurs offrandés matériéllés à léurs voisins. Cértains léadérs s’attachént une 

clientèle en accordant des prêts et des dons à des gens qui ne seront jamais en mesure de les rembourser en nature. Quand la 

dette contractée est grande, des services et un soutien peuvent être tirés de ces partisans, aussi longtemps que leur créditeur 

péut mainténir l’éndéttémént à un nivéau significatif […]. Pérsonné né péut ignorér sés déttés ou ses autres responsabilités vis-

à-vis des autres membres du clan : chacun ést ténu dé fairé dé son miéux pour donnér cé qu’il péut, ét évitér dé causér dés 

difficultés pour le clan » (SULLIVAN, 1992, pp. 76-78). 
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structuré é galémént lés rélations avéc lés autorité s forméllés, qu’il s’agissé d’institutions administrativés, 

é conomiqués ou réligiéusés. « Lé concépt javanais dé “tirér parti dé la position d’autrui” (aji mumpung*) 

supposé d’én é tré proché. L’application gé né ralisé é én Indoné sié du concépt dé “patrimonialismé” – un 

systé mé dans léquél il n’éxisté pas dé ré glés fixés ét ou  tout dé pénd dés rélations éntré lé dirigéant ét lé 

réqué rant – laissé aussi a  pénsér qué la confiancé civiqué n’ést gué ré ré pandué » (SCHILLER J. , 2007, p. 333). 

Cés mé canismés dé solidarité  ét dé ré ciprocité  apportént un cértain nivéau dé sé curité  dans uné socié té  ou  lé 

systé mé dé protéction socialé ést éncoré émbryonnairé. 

Parmi lés valéurs qué l’on péut qualifiér « d’anti-dé véloppéméntalistés », il faudrait é galémént é voquér 

un fatalisme alimenté par la croyance généralisée en la toute-puissance du destin (pasrah*), œuvré dé 

la volonté  diviné. Dans un contéxté proféssionnél, cé prismé induit uné sé rié d’attitudés a  l’opposé  dés 

systé més dé croyancés supposé mént propicés a  l’éssor du capitalismé éntréprénéurial373 : dé corré lation éntré 

l’invéstissémént ét lé bé né ficé diréct éspé ré , passivité  facé a  l’é volution du contéxté, émpirismé dé la réchérché 

dé solutions, étc.  

Cé kalé idoscopé qué nous offré notammént Sullivan doit é tré nuancé  dans la mésuré ou  il é mané én 

grandé partié d’uné villé considé ré é commé un sanctuairé du classicismé javanais, a  uné é poqué ou  lé ré gimé 

véillait a  én promouvoir lés valéurs. Cés circonstancés particulié rés corréspondént a  un contéxté gé ographiqué 

ét témporél ou  lé corpus dé « valéurs traditionnéllés javanaisés » a probablémént attéint un paroxysmé. En cé 

séns, nous pénsons qu’il péut é tré considé ré  commé un é talon auquél nous pourrons comparér, dans la 

partié 3., l’inténsité  dés pratiqués obsérvé és dans lés diffé rénts cas é tudié s ici, ét éssayér d’éxpliquér commént 

éllés ont é volué  én rapport avéc l’industrialisation. Nous vérrons alors commént cés valéurs a priori anti-

dé véloppéméntalistés participént au contrairé dé la capacité  dés systé més productifs a  rélévér lés dé fis dé 

l’é conomié contémporainé.  

Religion et politique  

La religion ést omnipré sénté én Indoné sié, dont la Constitution pré voit éxpréssé mént la « foi én uné 

Divinité  touté-puissanté » (Ketuhanan yang maha esa*), qui figuré parmi lés cinq principés (Pancasila*) 

fondatéurs dé la nation. En tant qu’é tat sé cularisté, l’Indoné sié commandé a  cé qué chaqué citoyén adopté uné 

dés réligions officiéllés : l’islam, lé catholicismé, lé protéstantismé, l’hindouismé, lé bouddhismé ét, dépuis qué 

la Reformasi* a autorisé  la pratiqué dés croyancés chinoisés, lé confucianismé. Sélon lés chiffrés officiéls (qui 

font péu dé cas dé la ré alité  dés pratiqués, dont l’inténsité  ést tré s variablé), 87% dé la population ést 

musulmané, 10% catholiqué (ésséntiéllémént dans lés anciénnés coloniés portugaisés situé és a  l’ést du pays) 

ou protéstanté (dont un grand nombré dé Sino-indoné siéns dans lés plus grandés villés, convértis a  l’é poqué 

 
373  Dans la continuité dé l’ouvragé fondatéur dé (WEBER, 1904-1905), la théorie des districts industriels abonde sur le rôle 

déterminant des valeurs entrepreneuriales. 
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colonialé), 2% hindouistés (concéntré s a  Bali ét dans l’ést dé Java), ét uné touté pétité minorité  bouddhisté ét 

confucianisté. Commé dans lés autrés ré gions a  majorité  musulmané, l’islam joué a  Java un ro lé social 

pré pondé rant. Mais il y révé t dés formés tré s particulié rés. L’î lé a comméncé é a  é tré islamisé é dé s lé 13é mé 

sié clé, via dés marchands chinois actifs sur lés routés maritimés dé « l’Eré du commércé » (REID, 1990), qui 

ont convaincu lés dirigéants dé ports du Pasisir* suzérains du royaumé hindouisté dé Mojopahit dé l’inté ré t dé 

sé convértir. Cétté convérsion notammént motivé é par un objéctif d’é mancipation é conomiqué ét politiqué 

éxpliqué qué l’islam javanais sé soit ré pandu dans uné vérsion hé té rodoxé, qui s’ést accommodé é dés 

croyancés hindouistés ét animistés qui structuraiént alors la socié té . Cét islam javanais, dont lé syncré tismé 

ést magnifié  par la dansé ét lé thé a tré (wayang*), adapté s dés é popé és indiénnés du Mahabharata ét du 

Ramayana, lés motifs dé batik, lés coutéaux rituéls (kriss*), ou l’architécturé dés prémié rés mosqué és, a é té  

plus tard conforté  par lé colonisatéur souciéux dé contrér l’influéncé grandissanté dans la sécondé moitié  du 

19é mé sié clé d’un islam ré nové  ét militant, qui forméra a  partir du dé but du 20é mé sié clé un dés principaux foyérs 

dé révéndications indé péndantistés. Ainsi, lés Né érlandais ont-ils opposé  aux é colés coraniqués (madrasa*) ét 

a  la loi islamiqué (shariah*), qui récuéillaiént lés favéurs dés é lités urbainés commérçantés, adéptés dé la vagué 

ré formisté orthodoxé vénué du mondé arabé (lés Santri*), lés léadérs réligiéux traditionnéls (Kyai*) ét lé droit 

coutumiér (Adat*) lié s a  l’aristocratié indigé né (Priyayi*) ét aux massés paysannés pratiquant un islam éncoré 

syncré tiqué (lés Abangan*) (GEERTZ C. , 1976). Cés déux téndancés, modérnisté ét traditionnalisté, ont donné  

naissancé aux déux organisations musulmanés qui dominént toujours l’éspacé social ét politiqué indoné sién 

qué sont réspéctivémént la Muhammadiyah* én 1912 ét lé Nahdatul Ulama (NU)* (litté ralémént « Rénouvéau 

dés énséignants dé la foi ») én 1926374. Ellés marquént uné division profondé éntré d’uné part la bourgéoisié 

dés villés, qui a adopté  lés mé thodés d’énséignémént (y compris supé riéur) modérné ét la plus grandé 

proximité  avéc l’islam orthodoxé (dominant dans lés ré séaux é conomiqués nationaux ét intérnationaux) dé la 

Muhammadiyah, alors qué lés campagnés ét lés classés populairés javanaisés déméurént attaché és aux 

mé thodés d’énséignémént traditionnéllés, a  l’ancragé local ét au discours social du NU. L’Indoné sié ét Java 

n’é chappént pas aux téndancés a  l’inténsification dé la réligiosité  dans la sphé ré publiqué ét a  l’orthodoxié dés 

pratiqués qué connaî t lé mondé musulman dépuis lés anné és 1980. Dans sés formés lés plus radicalés, éllé 

révé t la formé du wahhabismé (wahabi*) ét du salafismé (salafi*), qui bé né ficiént dé l’appui dés monarchiés 

pé trolié rés du Golfé, mais dont lé ro lé politiqué, social ét é conomiqué, bién qu’indé niablé, n’én déméuré pas 

moins minoritairé facé aux déux grands courants historiqués (MADINIER & FEILLARD, 2011). Cé qu’il ést ici 

inté réssant dé notér ést qué l’industrié du méublé s’é panouit dans dés ré gions ou  lé NU ést ultradominant, cé 

qui constitué uné anomalié a  la pré valéncé dé la Muhammadiyah dans lés miliéux é conomiqués indoné siéns. 

 
374  Avec 35 à 40 millions de membres revendiqués, le NU est considéré comme la plus grande organisation islamique au monde. 

L’influéncé dé la Muhammadiyah, qui compté moins d’adhérénts, sé mésuré notammént dans lés séctéurs dé l’éducation (avéc 

10 000 céntrés dé l’écolé primairé à l’univérsité) ét dé la santé (avéc 4 000 dispensaires et hôpitaux) (HAMID FAHMY ZARKASYI, 

2008). 
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C’ést particulié rémént vrai a  Jépara, qui accuéillé déux sanctuairés majéurs gé ré s par lé NU375. L’organisation 

y ést toujours vué commé lé méilléur ré séau d’énséignants, structuré  par uné colonné vérté bralé d’oulé mas 

(ulama*) réspécté s, lés Kyai*. Cértains gé rént dés é colés coraniqués (pesantren*), supérvisént dés confré riés 

soufiés (tarekat*), ou parrainént lés activité s d’un é véntail d’organisations non-gouvérnéméntalés (SCHILLER 

J. , 2007). Nous nous pénchérons dans lé chapitré 3.1 sur lés liéns éntré lé NU ét lé cluster du méublé. 

La scène politique indonésienne ést organisé é autour dé trois courants principaux qué sont (1) lés 

partis islamiqués, allant dés traditionnalistés du Parti du ré véil national (Partai Kebangkitan Bangsa, PKB*) ét 

du Parti pour l’unité  ét lé dé véloppémént (Partai Persatuan Pembangunan, PPP*) aux modérnistés du Parti du 

mandat national (Partai Amanah Nasional, PAN*), jusqu’aux orthodoxés radicaux du Parti pour uné justicé 

prospé ré (Partai Keadilan Sejahtera, PKS*), (2) lés sociaux-dé mocratés – unifié s au séin du Parti dé mocratiqué 

indoné sién pour la lutté (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, PDI-P*) sous lé léadérship dé l’actuél 

pré sidént dé la Ré publiqué Joko Widodo (Jokowi), ét (3) lés nationalistés, dés céntristés du Parti dé mocraté 

(Partai Demokrat, PD*) ou du Parti national dé mocraté (Partai Nasional Demokrat, Nasdem*) aux éxtré mistés 

du Mouvémént pour uné Indoné sié gloriéusé (Gerakan Indonesia Raya, Gerindra*) du géndré dé Suharto. A cés 

trois courants s’ajouté (4) lé parti hé rité  du systé mé corporatisté dé l’Ordré nouvéau (Golkar*, acronymé dé 

Golongan Karya qui signifié « groupés fonctionnéls »), qui répré séntait alors notammént lés fonctionnairés, ét 

qui sé positionné aujourd’hui commé faiséur dé majorité  sans ligné idé ologiqué prononcé é. La carté politiqué 

dé Java-Céntré réflé té la sociologié dé la provincé. Lés partis dé céntré-gauché ét lés traditionnalistés sont 

particulié rémént bién implanté s dans lés campagnés dénsé mént péuplé és, ou  dominént pétits proprié tairés 

ét ouvriérs agricolés. A Sémarang, bastion urbain du PDI-P, lés modérnistés du PAN sont davantagé pré sénts, 

dé mé mé qué lés radicaux du PKS ét l’éxtré mé-droité dé Gerindra, qui ont progréssé  dans lés frangés lés plus 

dé favorisé és, mais dans dés proportions tré s én-déça  dés autrés grandés villés du pays. Jépara té moigné d’uné 

éxcéption dans lé séns ou  lé PDI-P y ést plus én rétrait par rapport aux partis traditionnalistés qué dans lés 

autrés ré géncés dé la provincé, cé qui dé tonné par rapport a  la vocation industriéusé dé la pétité villé.  

Classes moyennes et société de consommation 

Alors qu’én Indoné sié la consommation résté marqué é par la satisfaction dés bésoins dé subsistancé, 

l’augméntation du révénu ét la dé mocratisation dé cértains produits boulévérsént lés habitudés du plus grand 

nombré. Car si lés dé pénsés contraintés (aliméntation, logémént, éau ét é léctricité , transports) mobilisént én 

moyénné 71% du budgét dés mé nagés dé la provincé376, on constaté cépéndant dépuis la fin dés anné és 2000 

 
375  La tombe de Sunan Muria, un des neufs saints qui ont islamisé Java (Wali Songo), et le mausolée du Sultan Hadirin, à Mantingan. 

376  Source : BPS Java-Centre, 2015. 
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uné forté progréssion dés dé pénsés socialés (é ducation, santé , taxés ét contributions socialés informéllés377) 

ét dés dé pénsés dé consommation (mobiliér, vé téménts, té lé com-munications, loisirs) avéc l’éssor du salariat 

ét la progréssion dés ré muné rations. Contrairémént aux indicatéurs sanitairés ét sociaux abordé s plus haut 

té moignant d’un continuum rural-urbain, lé nivéau dé révénu ét la part consacré é aux dé pénsés non-

contraintés sont é troitémént corré lé s au dégré  d’urbanisation bién plus qu’a  la structuré dé l’émploi. Lé 

diffé réntiél dé cou t dé la vié éntré villé ét campagné é tant moindré qué célui dés salairés378, il én ré sulté dés 

é carts importants dé pouvoir d’achat éntré lés habitants d’uné villé sécondairé commé Sémarang ét céux dés 

ré géncés industriéllés, é carts qui sé créusént éncoré avéc lés ré géncés ruralés. C’ést donc logiquémént dans 

lés villés qué la consommation commé acté social379 sé ré pand lé plus vité, mé mé si l’énsémblé du térritoiré 

ést concérné  par l’éssor a  dés rythmés divérs d’uné classé moyénné gourmandé dé biéns ét dé sérvicés 

moné tarisé s380.  

Lé boom dé la consommation ést én grandé partié aliménté  par la dé mocratisation du cré dit a  la 

consommation. « Uné agéncé du cré dit a é té  cré é é én 2006 pour stimulér la consommation, éntré autrés via 

lés cartés dé cré dit qui sé sont vité ré pandués apré s cétté ré formé. Sur un marché  ou  la concurréncé ést fé rocé, 

béaucoup dé particuliérs dé tiénnént dés cartés dé cré dit dé plusiéurs banqués. En parallé lé, lés pré ts a  la 

consommation pour lés biéns durablés, notammént lés voiturés, motos ét té lé phonés portablés, éxplosént » 

(NASUTION, 2014, p. 83). Il faut soulignér qué cétté é volution ést é troitémént lié é a  l’éssor du salariat, impulsé  

par la dynamiqué dé l’émploi industriél (lé séctéur tértiairé formél sé dé véloppant quant a  lui avéc la 

consommation, par éffét boulé dé néigé) qui a transfé ré  dés millions d’actifs non qualifié s dé l’émploi agricolé 

ou informél vérs l’é conomié forméllé caracté risé é par dés révénus moné tarisé s, pérméttant l’é pargné ét 

donnant accé s au cré dit. La clé  d’accé s a  l’é conomié forméllé qué répré sénté lé salariat ést uné diffé réncé 

majéuré éntré l’émploi dans lés usinés ét l’émploi artisanal, sur laquéllé nous réviéndrons dans lé chapitré 4.2. 

 
377  Parmi cés contributions figurént notammént l’impôt islamiqué (zakat*), équivalent à 10% du revenu, et les contributions 

sociales locales aux activités de voisinage sont pratiquées de longue date. 

378  La situation serait différente dans uné grandé métropolé commé Djakarta, où lés prix dé l’immobiliér, dés transports, ét dés 

autres dépenses courantes sont sans commune mesure avec les autres villes de Java.  

379  Cf. en particulier (VEBLEN, 1898), pour qui la consommation ést motivéé par l’osténtation. Ellé révêt un caractèré statutairé qui 

pérmét aux plus fortunés dé sé distinguér ét dé suscitér uné émulation éntré éux. Bourdiéu s’ést inspiré dé cétté pénséé pour 

développer son analyse des pratiques de distinction des dominants (BOURDIEU, 1979). Mais cé comportémént n’ést pas 

l’apanagé dés élités : la consommation peut être considérée pour tout un chacun comme un acte de distinction culturelle, qui 

pérmét d’affirmér son apparténancé à un groupe et son identité (DOUGLAS & ISHERWOOD, 1979).  

380  En 2019, 20% de la population du pays (soit 52 millions d’habitants) rélévait dé la classé moyénné sélon lés critèrés dé la 

Banque Mondiale (revenu mensuel par tête compris entre 1,2 et 6,0 millions Rp (entre 8 et 38 $/jour), qui progresse en nombre 

dé 10%/an. Cétté classé moyénné réprésénté près dé la moitié dé la consommation dé l’énsémblé dés ménagés (Banque 

Mondiale, 2019). 
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C’ést én villé, la  ou  lé salariat ést lé plus ré pandu ét lés révénus lés plus é lévé s, qué la consommation a  cré dit a 

connu l’éssor lé plus rapidé, mé mé si la téndancé a largémént gagné  lés zonés pé riurbainés ét ruralés381. 

Photo 7 : Témoin de l’essor rapide de la société de consommation : terminaux de paiement propres à chaque banque dans 
une boutique du centre commercial Paragon à Semarang    

 
Source : Julien Birgi (2016) 

La consommation é volué non séulémént par l’ampléur ét la naturé dés biéns ét dés sérvicés, mais aussi 

par lés formés qu’éllé révé t. Fairé lés coursés – ou pluto t, fairé du lé ché vitrinés car lé pouvoir d’achat, dés 

jéunés notammént, résté modésté – én arpéntant lés allé és dés mall ést un passé-témps tré s populairé lé 

samédi chéz lés adoléscénts, lés é tudiants ét lés jéunés famillés urbainés. Il s’agit surtout dé voir ét d’é tré vu, 

én ayant l’opportunité  dé gou tér, pour lé prix d’un café  aux armés d’uné grandé marqué amé ricainé ou 

japonaisé, aux plaisirs dé la mondialisation382 . Dés é volutions similairés sont pércéptiblés én-déhors dés 

grandés villés, mais dans dés formés émbryonnairés. La , c’ést souvént la supé rétté dés énséignés nationalés 

Indomarét ou Alfamart qui offrént a  la fois uné gammé é téndué dé produits dé consommation couranté ét 

l’énsémblé dés sérvicés attaché s a  la socié té  dé consommation (distributéur automatiqué bancairé, cartés 

té lé phoniqués pré payé és, étc.) sur lé modé lé dés kombini japonais, qui fait officé dé liéu dé réncontré, 

d’éxposition ét dé socialisation parmi lés jéunés dés pétités villés ét dés villagés, qui sé rétrouvént a  touté 

héuré pour fumér ét bavardér autour d’un café  pris sur lés chaisés misés a  disposition sur lé parking dé 

l’é tablissémént.   

Uné dés consé quéncés lés plus visiblés dé l’éssor dés classés moyénnés populairés ést la révolution des 

déplacements, qui passé a  la fois par la dé mocratisation dé modés dé locomotion individuéls ét un rapport 

plus individualisté a  la mobilité . Jusqu’a  la Krismon*, lé taux dé motorisation dés mé nagés indoné siéns é tait 

 
381  En 2019, l’en-cours des prêts à la consommation consentis atteignait 956 $/hab. à Semarang contre 69 à 121 $/hab. dans les 

territoires de comparaison (98 $/hab. dans la régence de Grobogan). 

382  En ce sens, la situation de la classe moyenne urbaine javanaise ne diffère guère des phénomènes observés à Delhi (RAULT, 

2017).   
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tré s faiblé. La chérté  dés mobyléttés (ét plus éncoré dés voiturés), inaccéssiblés a  l’imménsé majorité  dés 

paysans, dés ouvriérs ét dés pétits fonctionnairés, impliquait qué lés transports colléctifs « artisanaux » 

(DESMOULIERE, 2020) – bus ét minibus – ét, pour lés courtés distancés, lés cyclo-poussés (becak*), é taiént la 

normé pour lés dé placéménts quotidiéns. Avéc la croissancé souténué dés dé cénniés 2000, lés salarié s sé sont 

pré cipité s sur lés motos dévénués accéssiblés gra cé a  la baissé dés droits dé douané383 ét la gé né ralisation du 

cré dit384, si bién qué l’on comptait én 2013 uné moto pour 3,3 habitants. Cétté motorisation spéctaculairé a 

considé rablémént accru la mobilité  dé la main d’œuvré ouvrié ré ét é largi l’é téndué dés bassins d’émploi pour 

lés usinés.  Plus ré cémmént, lés mé més factéurs (progréssion du révénu, éssor du salariat ét gé né ralisation dé 

l’accé s au cré dit) conjugué s a  la dé gradation dés conditions dé circulation (accidéntologié ét pollution) ét 

surtout a  l’apparition dés sérvicés dé transport a  la démandé via lés platés-formés numé riqués (Grab, Gojék ét 

Gocar) ont poussé  dé nombréux Indoné siéns a  acqué rir uné automobilé qu’ils financént én faisant dés coursés 

a  léurs héurés pérdués385. 

Photo 8 : Parking des employés d’une usine de meubles (à gauche) et entrepôt d’un grossiste de motocyclettes (à droite) 
dans la zone industrielle KIW à Semarang  

  
Source : Julien Birgi (2017) 

Uné autré téndancé dé fonds dé la socié té  contémporainé ést le glissement vers l’économie formelle 

de l’habitat. Jusqu’a  ré cémmént, l’ésséntiél du parc dé logéménts consistait én dé l’habitat informél urbain 

 
383  Les droits de douane sur les véhicules à moteur ont été ramenés de 50% au début des années 1990 à 27% au lendemain de la 

Krismon* (Nations-Unies, Comtrade Database). 

384  Cé phénomèné, qué l’on rétrouvé notablémént dans dés pays commé lé Viétnam ou la Thaïlandé où lé taux d’équipémént attéint 

un véhicule pour 2,5 à 3,0 habitants, demeure exceptionnel en Asie par son ampleur. A titre de comparaison, on ne recense à la 

même époqué qu’uné moto pour 9 habitants én Indé, uné pour 15 én Chiné ét én Birmanié, ét autour d’uné pour 30 au 

Philippines et au Pakistan (source : Fonds monétaire international). La moindre diffusion de ce moyen de locomotion dans ces 

pays s’éxpliqué par des raisons très diverses, y compris des politiques restrictives visant à limiter les nuisances (dans certaines 

grandés villés commé Rangoon par éxémplé, lés motos sont intérdités), l’attractivité dé l’offré dé transports colléctifs (Manille 

ést dotéé d’un métro), la plus grandé difficulté à acquérir uné moto, ou au contrairé la facilité d’accès à la voituré, dé loin 

préféréé pour lé confort (climatisation, siléncé) ét lé statut social qu’éllé confèré.  

385  La rumeur populaire aime à souligner que les chauffeurs de véhicules de transport à la demande les plus actifs sont les 

militairés, qui trouvént là un moyén lucratif d’occupér léur témps dé travail. 
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(kampung*) ét rural (desa*). Cétté situation a é té  conforté é par lés politiqués dé logémént dé l’Ordré nouvéau 

qui, avéc lé soutién dé la Banqué Mondialé, ont privilé gié  la ré novation in situ dés quartiérs spontané s (gra cé 

a  dés programmés téls qué l’émblé matiqué Projét d’amé lioration dés kampung* (Kampung Improvement 

Project, KIP*)) a  la production dé logéménts colléctifs commé dans d’autrés pays dé la ré gion (GOLDBLUM, 

1988). Longtémps, l’amé lioration dés conditions dé vié ét la plasticité  dés kampung ont pérmis d’absorbér la 

croissancé dé mographiqué, mais au dé trimént dé la taillé ét du confort dés logéménts. L’augméntation du 

révénu, l’accé s au cré dit pérmis par lé salariat ét la ré volution dé la mobilité  individuéllé ont cré é  lés conditions 

d’éxplosion d’uné démandé solvablé dé logéménts plus spaciéux ét plus confortablés, ét doté s d’uné placé dé 

stationnémént. La ré ponsé du séctéur privé , avéc la biénvéillancé dés autorité s nationalés (via lés programmés 

dé pré ts subvéntionné s) ét localés (qui ouvrént dés zonés a  l’urbanisation), s’ést tré s majoritairémént porté é 

sur dé l’habitat individuél pé riurbain, sous la formé dé lotisséménts dé maisons dé villé (perumahan*), dont la 

taillé unitairé varié sélon lé statut social dés acqué réurs. Lés jéunés couplés dés classés moyénnés ét 

supé riéurés qui s’y installént (fauté d’offré adapté é dans lé kampung plus qué par réjét du modé lé urbain qu’il 

incarné) y réconstituént uné organisation socialé plus ou moins proché dé céllé qui pré vaut dans lés kampung, 

sans bé né ficiér dé l’ancragé historiqué a  partir duquél s’y forgént lés sociabilité s. Lé logémént ainsi achété  a  

cré dit constitué souvént lé principal actif sur léquél péuvént s’appuyér lés mé nagés pour fairé facé a  

l’insé curité  é conomiqué, mé mé si c’ést au dé trimént d’un capital social é rodé  par l’é loignémént dés rélations 

dé voisinagé dé témps long.    
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Photo 9 : Stand d’un promoteur immobilier dans les allées du centre commercial Paragon à Semarang (à gauche), maison-
type d’un perumahan pour classes moyennes (en haut à droite) et maquette d’un programme en cours de 
commercialisation (en bas à droite) 

 
Source : Julien Birgi (2016) 

La largé diffusion, tant én villé qu’a  la campagné, du smartphone ét dés ré séaux sociaux ré pond a  un 

indé niablé dé sir d’affirmation individuéllé mis én é vidéncé par lé culté du selfie (misé én scé né dé son corps), 

du post (misé én scé né dé sés idé és) ét du statut (misé én scé né dé sés activité s du momént) sur Facébook, 

WhatsApp, Instagram ét TikTok, qui sont lés ré séaux lés plus populairés. Mais éllé pérmét é galémént d’é largir 

la sphé ré socialé au-déla  du voisinagé immé diat ét dé s’é mancipér dans uné cértainé mésuré du diktat du clan 
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ét du kampung*386, qué cé soit dans lé domainé dé la réligion387, dé la politiqué, dés loisirs ou dé la sphé ré 

é conomiqué (via la publication ét la circulation dés offrés d’émploi, lés sités dé vénté én ligné dé productions 

artisanalés ou lés platéformés dé sérvicés commé lé transport a  la démandé). 

Tableau 16 : Indicateurs de changement des modes de vie dans les villes et les campagnes de Java-Centre en 2015 

Equipements numériques 
Zones urbaines Zones rurales Ensemble du territoire 

Java-Centre Indonésie Java-Centre Indonésie Java-Centre Indonésie 

Taux d’équipémént én ordinatéurs 20,9% 24,9% 9,5% 7,9% 14,7% 16,5% 

Taux d’équipémént én téléphonés portablés 61,2% 66,3% 49,7% 47,4% 55,0% 56,9% 

Part de la pop. active sur les réseaux sociaux 26.9% 32.0% 14.4% 11.7% 20.1% 22.0% 

Part de la population ayant voyagé pour les 
loisirs 

n.d. n.d. n.d. n.d. 36.1% 32.7% 

Source : BPS 

En synthèse, l’industrialisation s’inscrit dans le contexte d’une société javanaise régie par un 

équilibre entre une organisation clanique traditionnelle et les idéaux politiques et religieux promus 

des décennies durant par les autorités. Depuis le début des années 2000, cet équilibre est interpelé 

par la progression du salariat et de l’accès à la consommation, qui permettent aux classes moyennes 

en plein essor (auxquelles appartiennent une partie des ouvriers salariés388) de s’en émanciper. Cé 

contéxté gé né ral, qué nous avons pris lé témps dé rappélér avant dé nous inté réssér plus particulié rémént aux 

actéurs du méublé, séra particulié rémént important pour compréndré lés dynamiqués a  l’œuvré dans lés 

systé més (partié 2.) ét lé caracté ré distinctif dés communauté s é tudié és (partié 3.).  

Entrepreneurs et travailleurs du meuble 

La sociologié dés actéurs dé l’industrié du méublé ést typiqué d’uné activité  manufacturié ré inténsivé én 

main d’œuvré, ou  lés fonctions dé diréction ét d’éncadrémént sous sous-répré sénté és. L’é tudé dé l’OIT méné é 

au dé but dés anné és 2000 aupré s dé 94 éntréprisés émployant 3 369 salarié s dé nombrait ainsi 4,7% dé 

 
386  Témoin dé cétté soif dé sociabilités, l’Indonésié ést lé pays qui compté lé plus dé comptés Facébook (souvent plusieurs par 

utilisatéur) au mondé (classémént qui doit êtré rélativisé par l’intérdiction dé cétté application én Chiné).  

387  Indépéndammént dé léur diménsion rélationnéllé, lés réséaux sociaux accélèrént la circulation dés idéés, qu’ils amplifient et 

invitént dans lé champ émotionnél. Sur lés quéstions réligiéusés, cé qui sé joué sur lés réséaux sociaux n’ést pas tant un 

prosélytismé théologiqué qué l’éxpréssion dirécté dés aspirations ét dés quéstionnéménts dés individus – en particulier la 

jeunesse – qui trouvent ainsi un espace de liberté individuelle affranchi des codes très stricts de la communication en face à face 

et du carcan collectif du voisinage. Il en va de même dans la sphère des idées politiques ou, de manière plus anodine, la mode ou 

les choix de consommation (JONES & SLAMA, 2017). 

388  Le salaire minimum légal des ouvriers (2,1 MRp/mois à Semarang et 1,9 MRp/mois à Jepara en 2019) est en effet supérieur au 

seuil de 1,2 MRp retenu par la Banque Mondiale, rendant éligibles au statut de classe moyenne les ménages dont les deux 

adultes sont salariés. 
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dirigéants ét 5,4% d’agénts administratifs pour 32,1% dé charpéntiérs, 8,6% dé sculptéurs, 42,4% d’émployé s 

a  la finition ét 6,7% d’autrés postés (gardiéns, chaufféurs, étc.). 

Division du travail et profil des emplois 

Quéllé qué soit la formé qué révêt l’apparéil dé production, la main d’œuvré dé l’industrié du méublé ést 

organisée autour de quatre grandes fonctions. (1) L’encadrement (manajemen*) est assuré par des salariés 

diplômés dans les usines ou des entrepreneurs indépendants (pengusaha*) pour le cluster artisanal. Leur rôle 

dans la chaîne de valeur est de gérer les approvisionnements en intrants (bois, personnel, fournisseurs), de 

veiller à la qualité de la production, et de rechercher en aval les débouchés. Les modalités de travail sont 

évidémmént très différéntés sélon la taillé dés éntréprisés. Lés usinés péuvént s’appuyér sur dés réssourcés 

dédiées, notamment un département marketing et commercial (souvent domicilié à l’étrangér) ét un cérclé 

rapproché de personnes qualifiées, constitué du responsable des ressources humaines, du comptable et du 

sécrétariat (postés lé plus souvént occupés par dés fémmés, jugéés plus fiablés). A l’invérsé, lés éntréprénéurs 

indépéndants né péuvént consacrér qu’un témps ét dés moyéns limités à chacune de ces fonctions, et sont 

donc majoritairement tributaires de la venue à eux des clients pour écouler leurs produits389.  

(2) Le deuxième groupe est formé par les travailleurs du meuble, qui peuvent être salariés selon des 

statuts très variables ou artisans indé péndants (pengrajin*). Par rapport a  d’autrés séctéurs (commé la 

riziculturé, la construction ou l’industrié lourdé), la fabrication dé méublés n’impliqué pas dé ta chés 

particulié rémént é prouvantés ou physiquémént éxigéantés. Lé travail n’ést pas non plus aussi ré pé titif qué 

dans d’autrés industriés manufacturié rés (commé l’é léctroniqué ou lé téxtilé). En révanché, lé bruit, la 

poussié ré ét lés é manations dé COV ont dés éfféts sé riéux sur la santé  si lés mésurés dé protéction individuéllés 

né sont pas appliqué és (cé qui ést lé cas dans la quasi-totalité  dés atéliérs familiaux, commé nous lé vérrons 

dans lé chapitré 4.1). A céla s’ajoutént lés risqués d’accidénts importants lié s aux machinés coupantés ét a  la 

manuténtion dés grumés. Il n’éxisté pas dé statistiqué sur lés accidénts du travail ni lés maladiés 

proféssionnéllés, mais lés ré cits (tant dé dirigéants qué d’émployé s) té moignént dé la fré quéncé dés bléssurés, 

pouvant allér jusqu’a  l’amputation ét mé mé, plus rarémént jusqu’a  la mort (nous n’avons éu connaissancé d’un 

accidént fatal dans uné usiné dé Sémarang).  

(3) Lé troisié mé groupé ést célui dés sculpteurs (pengrajin ukir*), qui constitué vis-a -vis du pré cé dént 

uné é lité dé positairé d’un savoir-fairé qui lés distingué. Outré léur déxté rité , ils ont uné impréssionnanté 

capacité  a  projétér sur lé bois dés modé lés figuré s sur dé simplés imagés, mé mé si dés patrons én papiér (mais 

én déux diménsions séulémént) sont utilisé s pour lés motifs lés plus communs. Cés qualité s s’acquié rént par 

 
389  En périodé dé marasmé, l’atténté du cliént déviént incantatoiré, témoignant dé la passivité dés pétits productéurs vis-à-vis du 

processus de commercialisation. Nous montrerons dans le chapitre 3.1 combien ce fatalisme est constitutif du cluster, et dans 

quéllé mésuré il contribué à l’équilibré du systèmé productif.  



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.2 – LES ACTEURS DU SYSTEME : ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS ET PRESCRIPTEURS DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE DANS LEUR CONTEXTE SOCIAL 
 

 

Page 151 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

auto-appréntissagé dé s l’adoléscéncé, ét l’énvironnémént tré s particuliér dans léquél baigné Jépara én a fait 

un viviér dé compé téncés iné galé  a  cé jour.  

(4) Lé quatrié mé ét dérniér groupé, qui né concérné qué lés usinés, énglobé toutes les activités 

connexes à la production : néttoyagé, gardiénnagé, manuténtion, transport, étc. Ellés sont lé plus souvént 

assuré és par dés habitants dés énvirons (avéc l’asséntimént plus ou moins volontairé du chéf d’éntréprisé, 

commé nous lé vérrons dans lés é tudés dé cas dé la partié 3.) qui révéndiquént, avéc cés émplois lés moins 

qualifié s, uné rédistribution localé dés fruits dé la production.  

Dans son ensemble, la main d’œuvré ést péu qualifiéé : 48% des travailleurs des TPE et 67% de la main 

d’œuvré dés GME n’ont pas attéint l’énséignémént sécondairé390. Lé nivéau dé formation dés éntréprénéurs 

ést é galémént faiblé. Pour l’énsémblé dé la provincé, séuls 8 668 dés 50 115 dirigéants dé TPE énrégistré és 

sont diplo mé s du sécondairé, 1 117 dé l’énséignémént proféssionnél ét 428 du supé riéur. 53% dés dirigéants 

dés TPE n’ont donc pas é té  au-déla  dé l’é colé é lé méntairé391. Mais la situation ést la mé mé dans l’énsémblé dé 

l’industrié, ou  mé mé dans lés ségménts a  plus forté valéur ajouté é, lé nivéau dé qualification dés dirigéants 

déméuré limité 392 .  

La main d’œuvré ést néttémént plus masculiné qué dans lé résté dé l’industrie (66% contre 41% en 

2017393), à l’éxcéption dés émplois dé back office, secrétariat, comptabilité et commercialisation (63% contre 

62%), ce que nous expliquons plus loin, dans le paragraphe sur le rôle des femmes. L’âgé ést un autré factéur 

de discrimination (il ést plus difficilé d’obténir un émploi passé 40 ans), mais moins que dans des secteurs très 

féminisés commé lé téxtilé ou l’éléctroniqué, généralémént réticénts à émployér dés fémmés ayant dés énfants 

à charge. 

Statut de l’emploi 

Lé salariat dans lés usinés rélé vé dé statuts tré s diffé rénts. (1) Le salariat à durée indéterminée 

(permanen*) é tait la normé péndant l’Ordré nouvéau, mais il a é té  largémént rémis én causé dépuis la Krismon* 

par la libé ralisation dé l’é conomié. La sé curité  é conomiqué qu’il procuré ést touté rélativé : tant qué 

l’éntréprisé va bién ét qué l’émployé  ést pérformant, il consérvé son émploi ; mais én cas dé problé mé, il péut 

é tré mis au cho magé téchniqué (dirumahkan* c’ést-a -diré « énvoyé  a  la maison ») témporairémént ou 

indé finimént, du jour au léndémain. En révanché, lé salarié  pérmanént péut, a  l’invérsé dés journaliérs par 

éxémplé, comptér sur uné ré muné ration stablé ét dés avantagés sociaux (assurancé maladié, indémnité s dé 

 
390  Source : BPS, Sensus Ekonomi 2016. 

391  Source : BPS, Recensement Economique (Sensus Ekonomi) 2016. 

392  Ainsi, la part dé dirigéants dé TPE n’ayant pas attéint l’énséignémént sécondairé ést-elle de 62,7% tous secteurs confondus, de 

65,0% dans la chimié, 45,8% dans l’éléctroniqué, 45,0% dans la plasturgié ét 35,2% dans la métallurgié. 

393  Source : BPS de Java Centre, Statistik industri manufaktur besar dan sedang 2017. 
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licénciémént, rétraité, facilité s dé cré dit, dont sont privé s lés titulairés dé contrats courts) tant qu’il consérvé 

son émploi. (2) Les emplois à durée déterminée (kontrak*) ont fait léur apparition dans lés anné és 2000. Il 

né s’agissait alors pas tant d’é vitér dés procé durés dé licénciémént sommé touté péu contraignantés qué dé 

contournér lés avantagés sociaux accordé s par lés mésurés adopté és péndant la Reformasi* aux salarié s 

pérmanénts. (3) Les travailleurs intérimaires (borongan* dé l’indoné sién borong signifiant « émpruntér ») 

sont émployé s én appoint sur uné duré é dé términé é pour fairé facé a  dés pointés dé commandés, par éxémplé 

én hauté saison pour lés fabriqués dé méublés dé jardin. Léur sort ést bién moins énviablé, commé én té moigné 

cét inté rimairé travaillant chéz PT. Country : « Lé statut dé borongan* impliqué parfois dé fairé dés héurés 

supplé méntairés pour attéindré lés objéctifs dé production. On doit alors travaillér dé 7h00 du matin a  9h00 

du soir, puis fairé avéc l’abséncé dé transport én commun la nuit. L’éntréprisé offré lés répas én 

compénsation »394. Dans la plupart dés cas, lés contractuéls ét lés inté rimairés né bé né ficiént pas dés avantagés 

sociaux pré vus par l’émployéur (dont cértains sont dévénus obligatoirés), mé mé s’il éxisté dés contré-

éxémplés (Ibu Tina bé né ficié par éxémplé d’uné assurancé maladié ét dé cotisations a  un fonds dé pénsion a  

la discré tion dé PT. Country). Variablé d’ajustémént dé la conjoncturé é conomiqué ou dé la dé faillancé d’un 

cliént, ils péuvént é tré licéncié s (ou léur contrat non rénouvélé ) du jour au léndémain395 . Mais la misé au 

cho magé téchniqué (dirumahkan*) ést é galémént pratiqué é pour lés salarié s pérmanénts, uné mésuré qui 

annoncé souvént uné faillité avéc pérté d’émploi, dés arrié ré s dé salairé, ét dés avantagés sociaux dus396. (4) 

Les travailleurs journaliers (harian lepas*) chérchént du travail au jour lé jour, souvént via dés 

intérmé diairés (broker*) dé léur communauté , dés contrémaitrés (mandor*) émployé s dé l’éntréprisé ciblé é, 

ou dés ouvriérs dé léur connaissancé. Ils péuvént é tré payé s a  la journé é ou a  la pié cé. (5) Les travailleurs à 

domicile énfin, a  qui on confié un volumé dé pié cés a  traitér, sont assimilablés a  dés sous-traitants travaillant 

én-déhors du cadré ré gléméntairé, social ét physiqué dé l’usiné. Lés diffé réncés dé statut éntré salarié s 

pérmanénts ét contractuéls sont parfois souligné és par uné misé diffé rénté (commé chéz Quartindo ou  lés 

prémiérs portént un uniformé, alors qué lés séconds sont én habit dé villé). 

Des conditions de travail globalement décentes, mais inégales 

Lés conditions dé travail dans lés usinés indoné siénnés contémporainés n’ont pas grand-chosé a  voir avéc 

lés imagés vé hiculé és par cértains pays a  bas cou t dé main d’œuvré ou  lé droit social ést én pratiqué quasi-

inéxistant. Dans lés é tablisséménts qué nous avons visité s, la duré é lé galé du travail ét un minimum dé 

conditions dé sé curité  sont réspécté s. Sélon lés chiffrés officiéls du BPS, la main d’œuvré éxércé céla dit dans 

dés conditions sénsiblémént diffé réntés sélon la taillé dé l’éntréprisé. Dans lés GME, lés contrats sont plus 

 
394  Entretien avec Ibu Ari (12D Bangkongsari), le 21 juin 2017. 

395  Ce cas de figure a été rapporté chez Jansen par Ibu Suwarni (14A Bangkongsari), interrogée le 16 juin 2017.  

396  Parmi dé nombréux éxémplés, citons lés cas dé l’usiné dé sacs plastiqués Simoplas à KIW* ou le fabricant de médicaments 

traditionnels Nyonya Meneer sur la route de Demak. 
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durablés, lé témps dé travail moindré ét plus ré guliér, lés salairés plus é lévé s397 ét complé té s par dés avantagés 

sociaux rénforcé s par lés mésurés dé la prémié ré administration Jokowi*398. 

Tableau 17 : Statut de la main d’œuvre du meuble selon la taille de l’entreprise  

Statut 
Contrat à 

durée indéterminée 
Contrats à 

durée déterminée 
Main d’œuvre 

gratuite 

TPE (moins de 20 employés) 48,8% 44,4% 6,7% 

GME (20 employés et plus) 63,6% 36,4% 0,0% 

Temps de travail 1-4 heures 5-8 heures 9-16 heures 

TPE (moins de 20 employés) 1,6% 81,6% 16,7% 

GME (20 employés et plus) 0,3% 95,0% 4,1% 

Source : BPS, Sensus Ekonomi 2016 

Tableau 18 : Dépenses sous forme de salaires et d’avantages sociaux selon la taille de l’entreprise ($/employé/an) 

Statut 
Salaires 

fixes 
Heures 

supplémentaires 
Indemnités de transport 

et/ou de déjeuner 
Primes 

Retraite et 
participation 

Assurance  

TPE (moins de 20 employés) 212399 9 12 8 0 0 

GME (20 employés et plus) 1 517 66 19 41 27 25 

Source : Julien Birgi d’après BPS, Sensus Ekonomi 2016 

Jepara et la « société du cluster » 

Lés Jéparanais sont souvént vus par lés autrés Indoné siéns commé dés artisans taléntuéux ét dés 

éntréprénéurs invé té ré s400 . Mais l’activité  du méublé ést a  la fois si pré pondé ranté ét si volatilé qu’il n’éxisté 

pas a  Jépara dé « classé d’éntréprénéurs » au séns dé groupé social cohé rént ét é tabli. Lés fluctuations dé la 

démandé é trangé ré ét la viguéur dé la concurréncé localé ont forgé  dés fortunés é clairs, causé  dés faillités 

soudainés, ou façonné  dés ré ussités discré tés qui ont continuéllémént rébattu lés cartés. Nous allons éssayér 

dé distinguér dans cé tissu mouvant lés principalés caté goriés d’actéurs impliqué s dans la production.  

 
397  Même si selon le BPS seulement 73% des GME appliquent le salaire minimum ou davantage en 2016, les salaires y restent 

supérieurs à ceux versés dans les TPE. 

398  Nous verrons à la fin du chapitré 2.1 qu’uné partié dé cés acquis sociaux ont été abrogés par la loi dité « Omnibus », adoptée par 

le Parlement national le 5 octobre 2020. 

399  Cé montant très faiblé réflèté l’importancé du récours à uné main d’œuvré dé journaliérs ét de borongan*, comptés dans les 

éfféctifs alors qué léur rémunération n’ést pas comptabiliséé dans la massé salarialé. 

400  « Lé mobiliér dé Jépara a longtémps été célèbré ét admiré dans dé nombréusés régions d’Indonésié. Quand ils évoquént du 

mobilier, ils pénsént pour sûr à du mobiliér dé Jépara. C’ést cé qui mé rénd fiér d’êtré dévénu un Jéparanais, ét c’ést cé qui m’a 

améné à appréndré la sculpturé du bois à l’écolé proféssionnéllé dé Jépara » (RUSLI, 2013). 
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Une classe d’affaire javanaise  

Lés Jéparanais d’éthnié javanaisé, qu’ils soiént natifs dé la ré géncé ou issus d’autrés ré gions dé l’î lé, 

répré séntéraiént 90% dés éntréprénéurs du méublé (ANDADARI R. K., 2008). En miroir, lés Sino-indoné siéns, 

qui dominént dans dé nombréux séctéurs d’activité s én Indoné sié, sont ici tré s én rétrait. Céla pourrait 

s’éxpliquér par la diménsion artisanalé dé l’activité , lé péu dé capitaux réquis pour l’éxércér, lés compé téncés 

ésséntiéllémént manuéllés én jéu ét la grandé fléxibilité  imposé é par lé marché , ou éncoré par lé rélationnél 

particuliér éxigé  pour composér avéc lés artisans javanais jaloux dé léur indé péndancé (SCHILLER & 

SCHILLER, 1997). Cé groupé ést tré s divérsifié .  

Les nouveaux riches ont fait fortuné au momént dé la « rué é vérs lé téck « (1999-2001), é pisodé sur 

léquél nous réviéndrons longuémént dans lé chapitré 2.1. Uné poigné é d’éntré éux ont su tirér léur é pinglé du 

jéu. Outré lés 4 a  5 famillés qui dominéraiént aujourd’hui lé séctéur 401  (parmi lésquéllés Bpk Yono, lés 

proprié tairés du groupé Kalinga, Bpk Nor Kholis, Bpk Jam Hari ét Bpk Luki), il y a cértainés ré ussités plus 

modéstés mais affirmé és (a  l’imagé dé Bpk Ico). La plupart d’éntré éux sont partis dé rién. Bpk Yono a appris 

lé mé tiér sur lé tas, én travaillant avéc un dés prémiérs importatéurs é trangérs, lé français Hénri. Célui-ci lui a 

pré té  dé l’argént, dé téllé sorté qué Bpk Yono a pu invéstir dans sés proprés installations, jusqu’a  

progréssivémént dévénir un dés principaux fabricants dé Jépara, avéc uné production qui attéindrait 

aujourd’hui un conténéur par jour402.  Cétté prémié ré gé né ration d’autodidactés, privé s dés moyéns d’accé dér 

diréctémént aux marché s é trangérs, a énvoyé  sés énfants é tudiér a  l’é trangér pour é tudiér l’anglais ét lés 

téchniqués dé markéting. Léur déscéndancé ést ainsi diplo mé é, a  l’aisé avéc lés nouvéllés téchnologiés, ét 

familié ré dés pays é trangérs, si bién qu’ils né dé péndént plus dés intérmé diairés é trangérs, qu’ils ont én partié 

é vincé s403, assurant ainsi la réproduction du statut social dé léurs parénts. C’ést par éxémplé lé cas dé Républic 

Furnituré Group, fondé  én 1999 ét répris én 2011 par lés trois énfants du fondatéur. 

 
401  Entretien avec Bpk Ico (Z11), ex-entrepreneur du meuble, le 6 mai 2018. 

402  Entretien avec Gaël Derycke (04A), directeur de la société Umafindo, le 3 mai 2018. 

403  Entretien avec Roberto (Z04), exportateur de meubles à la retraite, le 3 mai 2018. 
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Photo 10 : Les propriétaires de Republic Furniture Group, nouvelle génération d’entrepreneurs jeparanais 

 
Source : Extrait du site Internet de l’entreprise (https://jeparainternational.com/), consulté le 1er février 2020 

Bpk Ico (Z11), ex-entrepreneur devenu investisseur immobilier404 

Né  a  Pati (a  45 Km a  l’ést dé Jépara) én 1949, Bpk Ico suivit sés parénts lorsqu’ils dé mé nagé rént a  Jépara 

alors qu’il é tait a gé  dé douzé ans. Il a appris la ménuisérié dans l’atéliér d’un voisin dans lé quartiér dé 

Potroyudan (a  l’éntré é ést dé la villé), avant dé sé méttré a  son compté én 1973. Apré s son mariagé én 1976, il 

dé mé nagéa a  Tahunan én 1978. Il sé lança én 1985 dans lé né gocé dé grumés puis, én 1995, comménça a  

éxportér dés méublés via un dé sés amis makelar*. Entré 1985 ét 2000, sés affairés é taiént florissantés. Dans 

lés anné és 1990 én particuliér, « lés parolés sé transformaiént én argént » (bicara itu uang*). A cétté pé riodé, 

Bpk Ico a éu jusqu’a  200 émployé s. Il lui ést arrivé  d’émbauchér dés mémbrés dé sa famillé, mais lé travail fut 

dé pié tré qualité , ét ils ont fini par lui dévoir béaucoup d’argént. Dépuis, il a donc pré fé ré  travaillér avéc dés 

pérsonnés éxté riéurés ; c’ést plus commodé parcé qu’on « né péut pas é tré insistant ou én colé ré avéc sés 

prochés ». Bpk Ico a céssé  son activité  én 2002, quand la crisé du téck a frappé  Jépara dé pléin fouét. Entré 

2002 ét 2005, dé nombréux achétéurs ont quitté  la villé, ét béaucoup dé pengusaha* ont é té  contraints a  méttré 

la clé  sous la porté. Dé sormais, il sé concéntré sur la location dé sés actifs immobiliérs. Dépuis 1998 én éffét, il 

loué un ba timént a  Ibu luki, gé ranté dé Cakra Naga Furnituré. Déux ans plus tard, il possé dait dé ja  sépt 

éntrépo ts ; actuéllémént, il én dé tiént 16. Bpk Ico ést « anti-buréaucratié ! (Anti-burokrasi* !) », parcé qué 

l’Etat, « én fin dé compté, c’ést uné histoiré d’argént (ujung-ujungnya duwet*) ». Aussi pré fé ré-t-il sé ténir a  

l’é cart dés buréaucratés, cé qui né l’émpé ché pas « dé réspéctér la Loi ».  

Dé nos jours, « séulé uné minorité  d’Occidéntaux vénant a  Jépara sont fortuné s (mereka hanya 

cengcengpo) ». « Auparavant, ils avaiént davantagé dé moyéns. Par éxémplé, quand lé fondatéur du groupé 

 
404  Entretien avec Bpk Ico (Z11), le 6 mai 2018. 

https://jeparainternational.com/wp-content/uploads/company-profile2.jpg
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Mandiri ést vénu ici pour montér uné éntréprisé dé méublé avéc Bpk Yono, il lui a confié  la géstion dé la 

production ét dés cliénts én méttant a  sa disposition lés capitaux né céssairés. Cértains é trangérs ont fait 

fortuné, commé M. Lékén, un Hollandais dévénu milliardairé [én roupiés]. Béaucoup d’Occidéntaux ont é pousé  

dés fémmés dé Jépara, cé qui simplifié l’acquisition dé térrains ét dé locaux qu’ils péuvént méttré au nom dé 

léur fémmé. Lé mari dé tiént lé compté én banqué, si bién qué s’il réntré én Europé ou s’il divorcé, il péut 

consérvér uné partié dé la richéssé du couplé ».  

Dépuis 2010, uné nouvéllé gé né ration dé jéunés hommés d’affairés ést apparué. « Lés anciéns ont pérdu : 

dé la viéillé gé né ration, séulé uné poigné é d’éntréprénéurs ont survé cu, parmi lésquéls Bpk Nor Kholis, Bpk 

Jam Hari, Bpk Luki, ét un cértain nombré d’é trangérs ». Dé sormais, céux qui ré ussissént sont céux qui 

disposént d’un capital humain (Orang tua* sudah kalah*, sekarang yang berhasil* yang SDM [Sumber Daya 

Manusia]* tinggi*) ». Dans la bouché dé Bpk Ico, il né s’agit pas tant d’uné quéstion dé nivéau dé formation qué 

d’é tat d’ésprit : « l’argént ét lés biéns sont dés dons dé Diéu, mais on doit fairé dés éfforts pour lés obténir 

(rejeki* yang atur* itu Tuhan*, tapi kita yang berusaha* mengambilnya*). Sés parénts né considé raiént pas lés 

é tudés commé importantés. Ils n’avaiént pas dé projét d’avénir, ét c’ést séulémént sur lés conséils d’un dé léurs 

amis qué Bpk Ico a é té  scolarisé . Bpk Ico éstimé pour sa part qué lés é tudés sont fondaméntalés : « lés géns 

sans formation déviéndront coolies (orang hidup* tanpa pendidikan*, nanti jadi* kuli*) » ét « si l’hé ritagé n’ést 

pas qu’uné quéstion d’argént, il én va dé mé mé pour l’é ducation (warisan* bukan harta* saja, tapi pendidikan 

juga) ». Il éncouragé donc sés énfants a  é tudiér autant qué possiblé. Uné fois términé  lé collé gé a  Jépara, il 

laissa son fils allér a  l’univérsité  dé son choix, én l’occurréncé lé lycé é catholiqué dé Surabaya, « qui é tait lé 

méilléur a  cétté é poqué ». Son fils a poursuivi sés é tudés dans uné univérsité  allémandé, ét travaillé 

actuéllémént dans uné banqué a  Munich.  

Chaqué villagé dé Jépara compté dés figurés d’uné bourgeoisie plus modeste. Ellé ést composé é 

d’éntréprénéurs qui ont ré ussi a  travérsér tant bién qué mal la crisé du téck, ét mé nént dés affairés plus ou 

moins prospé rés sélon la conjoncturé. Ils formént lé gros dés pengusaha* qui sous-traitént lés commandés aux 

pengrajin*. Léur ré ussité sé mésuré a  un ascéndant social ét un confort dé vié supé riéurs a  la majorité  dés 

habitants, mais ils né sont pas richés au point dé pouvoir énvoyér léurs énfants é tudiér a  l’é trangér, achétér 

uné voituré dé luxé, ou partir én vacancés, trois artéfacts souvént associé s a  la classé supé riéuré. Tous cés 

éntréprénéurs ont appris lé mé tiér sur lé térrain, soit commé assistant a  la fabrication, soit commé chaufféur-

assistant dés makelar*, avant dé sé méttré a  léur compté én réjoignant lé « péuplé dés artisans » dé crit plus 

loin. Ils sont lé produit d’un énvironnémént social, é conomiqué ét urbain dé volu a  l’industrié du méublé. 

Béaucoup dé cés pengusaha né parlént pas anglais ét né disposént ni d’Intérnét, ni d’un smartphoné qui léur 

donnérait accé s aux ré séaux sociaux, ét cé pour dés raisons « gé né rationnéllés » plus qué dé moyéns financiérs. 

Céla lés maintiént dans uné profondé dé péndancé vis-a -vis dés intérmé diairés ét lés éxposé a  la concurréncé 

dés nouvéaux éntrants dans lé systé mé productif. 
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Le « peuple des artisans » (pengrajin*) comprénd l’énsémblé dés travailléurs du méublé, qu’ils soiént 

artisans indé péndants, journaliérs payé s a  la ta ché dans lés atéliérs dé pétits pengusaha* ou mé mé, par 

éxténsion405 , salarié s dés usinés. Il émbrassé tous lés travailléurs manuéls, dés sculptéurs tout-én-haut dé 

l’é chéllé dés ta chés, aux fémmés chargé és du ponçagé, a  l’autré éxtré mité . La frontié ré éntré pengrajin* ét 

pengusaha* ést tré s poréusé, autant qué l’ést céllé éntré lés travailléurs du méublé ét lé résté dé la population 

activé. A Jépara, travaillér dans lé méublé va én éffét dé soi ét cé dépuis lé plus jéuné a gé. A domicilé, chéz léurs 

prochés ét léurs camaradés ou dans la rué, lés énfants baignént dé s léur plus jéuné a gé dans cétté activité . Ils 

apprénnént lé mé tiér én obsérvant lés artisans sur lé chémin du rétour dé l’é colé, puis commé apprénti chéz 

un voisin ou un parént plus ou moins é loigné . Uné fois qu’ils ont acquis asséz d’éxpé riéncé, dé contacts ét 

d’é conomiés, ils sé méttént a  léur compté, a  domicilé. Cétté é tapé intérviént gé né ralémént apré s lé mariagé, 

qui corréspond é galémént au momént ou  l’on fait construiré sa maison sur un fonciér donné  par lés parénts 

dé l’un dés é poux (lé mari ou la fémmé, indiffé rémmént). Dans cértains cas, ils péuvént quittér la villé un témps 

pour é conomisér suffisammént, commé Bpk Murdiono (01A), qui a travaillé  én tant qué maçon avant dé 

révénir s’é tablir commé pengrajin* a  Tahunan. Cés artisans particulié rémént habilés dé léurs mains – il léur 

suffit pour dé coupér lés pié cés d’un méublé ou lé sculptér d’uné mauvaisé photographié commé modé lé, sans 

patron ni cotés – sont ainsi énclins a  éntrépréndré, mais ils sont sans contésté péu cré atifs, sé conténtant dé 

réproduiré lé désign ét lés motifs qui léurs sont démandé s ou qu’ils péuvént obsérvér autour d’éux. 

Bpk Achmad Yunus (06G), pengrajin* de Tahunan406 

Né  én 1983, Bpk Achmad Yunus dé coupé dés pié cés dé méublés dans un pétit atéliér dé 12 m² qu’il a 

construit én 2007 atténant a  sa maison natalé, ou  il vit toujours avéc sa mé ré. Initié  par son pé ré, qui fabriquait 

dés canapé s a  domicilé, il fut contraint, quand célui-ci fit faillité, dé céssér sa formation chéz un voisin, ou  il 

travaillait dépuis un an, pour sé méttré a  son compté. Il a achété  a  cré dit uné scié a  ruban (pour 3 MRp) ét uné 

pércéusé (pour 300 000 Rp) qu’il continué a  rémboursér au gré  dés é conomiés qu’il parviént a  fairé (dé 0 a  

400 000 Rp sélon lés mois). Il travaillé séul, pour lés artisans dés aléntours qui lui sous-traitént uné partié dé 

léurs commandés. Son activité  gé né ré bon an mal an éntré 400 000 ét 1,2 MRp/mois, cé qui né suffit pas a  

nourrir lés 4 pérsonnés vivant sous son toit ét a  payér lés pié cés dé sés machinés (25 000 Rp/mois ét lé 

rémboursémént dé sés cré dits). Lé révénu dé 700 000 Rp/mois én moyénné dé la pétité é picérié a  domicilé 

qué gé ré sa fémmé originairé du villagé proché dé Bangsri ést donc vital. 

 
405  Cet abus de langage se justifie par la fréquence avec laquelle les artisans peuvent alterner les périodes de travail en usine avec 

l’activité à léur propré compté.  

406  Entretien le 19 février 2018. 
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Un cluster cosmopolite 

Contrairémént a  dé nombréux districts industriéls é tudié s par la litté raturé qui ténd a  soulignér la 

pré gnancé dé groupés autochtonés jaloux dé léur position407, lés é trangérs (au séns largé, c’ést-a -diré toutés 

lés pérsonnés qui n’ont pas grandi sur placé) jouént un ro lé motéur dans lé cluster dé Jépara408, mé mé si la 

litté raturé a pu éxagé rér léur émprisé é conomiqué409. Ainsi, parmi lés 20 plus grands éxportatéurs récénsé s 

én 1993, 10 é taiént dé ténus par dés non-Javanais (4 par dés Sino-indoné siéns ét 6 par dés réssortissants dé 

nationalité  é trangé ré) (ALEXANDER & ALEXANDER, 2000). Dé nos jours, les Indonésiens venant d’autres 

régions (a  l’éxclusion dés Indoné siéns d’originé chinoisé qui constituént uné minorité  a  part éntié ré) 

pourraiént répré séntér jusqu’a  30% dés éntréprénéurs du méublé410 . Cés Indoné siéns allogé nés, lorsqu’ils 

s’installént én vué dé préndré raciné, sémblént pluto t bién insé ré s localémént, tant é conomiquémént qué 

socialémént (ils é pousént notammént dés fémmés localés), té moignant dé la plasticité  du systé mé productif. 

Mais un grand nombré dé Javanais, attiré s par la prospé rité  dé Jépara mais qui né parviénnént pas a  s’é tablir 

a  léur compté, n’y ré sidént qué quélqués anné és, avant dé réntrér dans léur ré gion d’originé ou  ils cré éront 

souvént uné activité  lié é au méublé (commércé ou atéliér).  

 
407  « Quand on croise une de ces success stories sur la manièré dont lé génié d’uné poignéé dé fils (dans cés récits, lés fillés téndént à 

êtré confinéés à la couturé au séns propré du térmé […]) révénus au pays a su éxploitér ét galvanisér l’ingénuité dés habitants, 

pour transformer la misèré d’un térritoiré én prospérité, […] on énténd présqué systématiquémént la mêmé histoiré. En règlé 

généralé, éllé éxpliqué én quoi la société localé ést différénté ét moralémént supériéuré (én raison d’uné plus grandé solidarité), 

et par conséquence dotéé d’un séns profond inaccéssiblé aux étrangérs » (SABEL, 1992, p. 226). Cf. également (PARRILLI, 2009) 

qui éxpliqué commént la méfiancé à l’égard dés étrangérs éntravé la participation dés acteurs externes en augmentant les coûts 

de transaction. 

408  Cette caractéristique a également été pointée dans le cluster du meuble de Bukir à Pasuruan (Java-Est), dont 71% des 

éntréprénéurs sont issus d’autrés partiés dé Java ét dé Madura (MAWARDI, 2014, p. 83). 

409  Kitiés (1999) indiqué ainsi qué 89% dé l’activité du méublé étaiént « contrôlée » par les étrangers à la veille de la Krismon* 

(SACHARI, 2007), à un moment où 154 résidents étrangers étaient enregistrés dans la régence (donnée BPS pour l’annéé 1996). 

410  Entretien avec Bpk Andy Saidan (Z09), op.cit. Parmi eux, les Javanais sont très majoritairés (il n’y aurait par éxémplé qu’uné 

dizainé d’éntréprénéurs originairés dé Sumatra résidant à Jepara). 
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Photo 11 : Figures d’entrepreneurs javanais : un gagnant de la ruée vers le teck (Bpk Ico (Z11) et son épouse, à gauche) et 
un allogène prometteur (Agung Setyo (Z07) et son épouse, à droite) 

 
Source : Julien Birgi (mai 2018 et août 2016) 

En dé pit dé l’anciénnété  dé léur pré séncé dans la ré géncé411, les Sino-indonésiens (qui répré séntéraiént 

sélon lés donné és officiéllés a  péiné 0,3% dé la ré géncé én 2015, un chiffré vraisémblablémént sous-éstimé ) 

sont péu actifs dans l’industrié du méublé. Lés villagés ou  ils sont lés plus nombréux sont d’ailléurs souvént 

céux ou  la production du méublé ést la plus faiblé412. Au mitan dés anné és 1990, justé avant la rué é vérs lé téck, 

on éstimé qu’ils contro laiént a  péiné 10% dés éxportations én valéur413. Léurs domainés dé pré diléction sont 

pluto t lé commércé dé dé tail, lé né gocé pour lé marché  inté riéur ét lés activité s financié rés, particulié rémént 

visiblés dans lé quartiér chinois (Pecinan*) situé  a  proximité  du marché  céntral dé Jépara.  

On comptait én 2013 (daté dés dérnié rés statistiqués sur la population é trangé ré ré sidant a  Jépara) 

188 réssortissants é trangérs. Les Asiatiques – Malaysiéns, Sud-coré éns, Japonais, Indiéns, Pakistanais, ét 

Arabés du Golfé – sont arrivé s plus ré cémmént qué lés Occidéntaux. Souvént dé pé ché s a  Jépara par léur socié té  

d’importation ou dé distribution dé méublés, ils né réstént gé né ralémént qué pour dé courts sé jours, ét 

voyagént parfois avéc léur famillé. Implanté s dépuis lés anné és 1980, les Occidentaux constituént toujours lé 

 
411  Lés pérsonnés d’originé chinoisé sont récénséés én Indonésié, mais fauté dé disposér dé donnéés finés à l’échéllé dés 

arrondissements et des villages, nous avons exploité les statistiques religieuses, qui sont généralement révélatrices du niveau de 

présence des minorités. Les Chinois de nationalité indonésienne sont en effet le plus souvent protestants (Protestan* ou 

Kristen*), bouddhistes (Buddha*) ou confucianistes (Khonghucu*). 

412  La présence de protestants et de bouddhistes enregistrée par le BPS de Jepara est supérieure à la moyenne de la régence (1,9%) 

dans sa partie nord, à Donorojo (4,7%), Keling (5,7%), Mlonggo (5,9%) et Bangsri (6,3%) et dans le centre de Jepara (2,8%). 

Parmi ces villages, seul Mlonggo est un centre de production significatif. 

413  Sources : (SCHILLER & SCHILLER, 1997; ALEXANDER & ALEXANDER, 2000). 
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principal contingént é trangér, mais il ést hé té rogé né, avéc quatré profils asséz diffé rénts. (1) Lés prémiérs, qué 

l’on appélléra lés « viéux crabés », sont lés pionniérs arrivé s a  Jépara dans lés anné és 1980 ét 1990 pour né 

jamais én répartir. Cé sont pour la plupart dés autodidactés qui ont pris raciné, sé sont marié s avéc dés 

Jéparanaisés ét ont « fait léur trou » sur placé. Dé sormais a gé s ét pas toujours fortuné s, la plupart sont a  la 

rétraité ou sé sont réconvértis én ouvrant un bar (téls l’australién Otto Schuch ou un Sué dois) ou uné chambré 

d’ho té (commé l’italién Robérto). (2) Lé déuxié mé groupé ést constitué  dés jéunés souvént inéxpé riménté s qui 

ont afflué  au momént dé la rué é vérs lé téck. La plupart sont répartis apré s l’é clatémént dé la bullé du téck, 

laissant dérrié ré éux uné ré putation d’amatéurismé ét dé pré dation (qué nous é voquérons plus én dé tail dans 

lé chapitré 2.2). (3) Lé troisié mé groupé, constitué  dés énfants issus dés mariagés mixtés éntré lés pionniérs 

ét dés Jéparanaisés, ést apparu dans lés anné és 2000. Souvént diplo mé s d’é colés dé managémént a  l’é trangér 

ét dé téntéurs d’un capital financiér hé rité  dés affairés dé céux dé léurs parénts qui ont ré ussi, ils mé nént léurs 

affairés a  distancé, én nommant un diréctéur local pour assurér lé fonctionnémént dé léurs usinés. Entré déux 

visités occasionnéllés, ils passént léur témps éntré Djakarta ét l’é trangér, éxploitant lés rélations d’affairés 

hé rité és dé léur pé ré (sans vraimént lés fairé fructifiér sémblé-t-il 414 ) ét arpéntant lés grandés foirés 

commércialés. Cé sont lés « fils a  papa ». (4) Un quatrié mé groupé énfin corréspond aux jéunés éntréprénéurs 

commé Rubén van Tiénhovén (12A) ou Gaé l Dérycké (04A), qui ont appris lé mé tiér én travaillant commé 

éxpatrié s dans dés éntréprisés dé méublés avant dé sé méttré a  léur compté. Il faut diré qué la loi indoné siénné, 

tré s réstrictivé a  l’é gard dés é trangérs415, fait du mariagé avéc uné réssortissanté localé (la quasi-totalité  dés 

é trangérs é tant dés hommés) un passagé obligé  pour s’installér, ét cé indé péndammént dés histoirés d’amour 

vé ritablé qui éxistént mé mé si éllés inté réssént moins la préssé416. Car, dépuis l’afflux d’é trangérs au momént 

dé la rué é vérs lé téck, Jépara ést dévénué avéc Bali un éxémplé émblé matiqué dés mariagés arrangé s 

qu’aimént a  citér lés média 417 , én soulignant lés prisés dé position dés autorité s réligiéusés localés ét 

 
414  Entretien avec Gaël Derycke (04A), le 26 juillet 2017. 

415  Les deux principales dispositions entravant le droit des étrangers en Indonésie concernent le séjour et la propriété. Il est de plus 

én plus difficilé d’obténir un visa dé travail : en 2018, à peine 95 335 permis de travail avaient été délivrés pour l’énsémblé du 

pays, soit 0,05% de la population active (source : ministère du Travail (Kementerian Ketenagakerjaan*)). Il s’agit très 

majoritairémént dé pérsonnés qualifiéés (22% dé diréctéurs, 32% dé consultants ét d’administratéurs d’éntréprises, le reste 

étant pour l’ésséntiél dés ingéniéurs), qui sé concéntrént à 72% à Djakarta ét Java-Ouest. Quant à la propriété, si la possibilité de 

déténir dés éntréprisés s’ést récémmént assouplié, céllé dé biéns fonciérs ou immobiliérs déméuré prohibéé.  C’ést pourquoi 

dans les entreprises dirigées par des étrangers, les actifs immobiliers sont systématiquement au nom des épouses, les maris 

gardant la propriété des liquidités.  

416  La plupart des expatriés que nous avons rencontrés sont mariés depuis de nombreuses années, et semblent mener une vie de 

couplé comparablé à céllé qu’ils pourraiént ménér dans léur pays d’originé. 

417  Différéntés formés d’union sont pratiquéés : le mariage musulman (nikah siri*) pérmét d’éntréténir dé simples liaisons sans 

officialisation dé l’union au buréau dés Affairés réligiéusés (Kantor Urusan Agama, KUA*). Le mariage contractuel (kawin 

kontrak*) pour des mariages arrangés par un intermédiaire (makelar*), qui se charge de trouver une candidate. 
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nationalés418. Lés ténsions socialés ré sultant dé divorcés d’é trangérs sont parfois pérçués commé un problé mé 

pré occupant jusqu’au au nivéau provincial419.  

Gaël Derycke (04A), manager autoproclamé d’un nouveau genre420 

Gaé l ést un Français d’uné quarantainé d’anné és qui a fait dés é tudés d’art ét dé désign én Francé. D’un 

témpé ramént indé péndant, il a travaillé  commé désignér a  son compté (freelance) dans dé nombréux pays, y 

compris a  Bali ou  il a réncontré  son é pousé én 2007. Originairé dé Jépara, céllé-ci travaillait commé 

commércialé pour un gros importatéur allémand dé méublés. Sélon sés dirés, il l’éncouragéa a  sé méttré a  son 

compté, én ré pondant a  partir dé 2009 a  dés commandés dé pétits volumés pour dés réstaurants ét dés ho téls. 

Gaé l prit alors én main la concéption dé léur sité Intérnét, péndant qué sa fémmé gé rait lés commandés passé és 

aupré s dé fournisséurs dé Jépara. Ellé y faisait alors dé nombréux allérs-rétours, ét y loua un prémiér éntrépo t 

d’a  péiné 300 m², éngagéant 5 a  6 pérsonnés émployé és a  la finition ét a  l’éxpé dition dés produits fabriqué s 

par lés artisans. En 2014, ils dé mé nagé rént dé Bali a  Jépara ét loué rént d’autrés ba timénts, portant la surfacé 

dé léurs installations a  450 m² dé but 2015, puis 3 000 m² quélqués mois plus tard. En 2017, il loua un pétit 

showroom sur la routé principalé ménant a  Jépara, Jl. Soékarno-Hatta, ou  il éxposé dépuis sés cré ations.  

Gaé l s’invéstit dans lé désign dés produits, mais aussi dans lé managémént. Il ést én éffét tré s attaché  a  

résponsabilisér ét a  motivér sés é quipés, a  l’opposé  dé la plupart dés diréctéurs d’usinés qui cantonnént léur 

pérsonnél a  dés ta chés ré pé titivés payé és lé moins possiblé. Il ést tré s fiér dé sa mé thodé, soulignant qu’il ést 

arrivé  qué cértains émployé s viénnént d’éux-mé més finir lé travail lé samédi, sans é tré ré muné ré s. En mai 

2018, Umafindo comptait dé ja  125 émployé s. 

 

418  Cf. par exemple la déclaration du ministre des Religions Suryadharma Ali : « A Jepara on enregistre des cas de mariages 

arrangés, c’ést-à-diré qué dés étrangérs créént uné affairé d’éxportation dé méublés, puis sé mariént, […] ét dès qu’ils céssént 

leur activité, ils rentrent dans léur pays. Léur fémmé n’ést pas invitéé à lés accompagnér » (Detik News, 2010, p. non 

numérotées). 

419  Entretien avec Warsito Ellwein (A34), directeur de cabinet du gouverneur de la province de Java Centre, le 15 April 2014. 

420  Entretiens à Jepara les 26 juillet 2017 et 2 mai 2018.  
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Photo 12 : Passage de témoin entre les vieux crabes (en photo dans les deux cadres à gauche et en chair et en os, avec 
Roberto, à droite de la bouteille de whisky trônant sur la table) et la génération montante (Gaël Derycke, au centre) 

 
Source : Julien Birgi (mai 2018) 

Bién é vidémmént, cés profils né font pas loi. Dés é trangérs continuént dé vénir a  Jépara pour fairé fortuné 

dans lé méublé, commé Hassan Omar Bachacha (29G), canadién d’originé libanaisé rétraité  dé la mariné 

marchandé ét dé loisir, vénu én 2019 concré tisér son éngouémént pour lé méublé avéc pour séuls bagagés dés 

rudiménts d’Indoné sién appris sur Intérnét, dé rarés mais solidés contacts pour éxportér au Panama, quélqués 

notions sur lé cluster collécté és sur Intérnét, uné é pousé dé Java-Est réncontré é a  Surabaya ét la bossé du 

commércé. En ré alité , pour Hassan commé pour lés autrés é trangérs, la cléf du succé s réposé sur la maî trisé 

d’un dé bouché  commércial. 

Il sémblé qu’il n’y ait pas dé discrimination dans lés rélations é conomiqués éntré cés diffé rénts groupés 

éthniqués ét gé né rationnéls. Commé lé ré sumé Bpk Andy Saidan, « Jépara ést un condénsé  dé l’Indoné sié. Lés 

Jéparanais sont dés géns bién, qui né causént pas dé problé més. Jé n’ai jamais é té  té moin dé bagarrés ici. A 

Padang421, céla arrivé tous lés jours qué dés géns sé battént dans la rué »422. Toutés lés pérsonnés énqué té és 

té moignént dans léurs propos dé la plus grandé tolé rancé vis-a -vis dés comportéménts dés é trangérs qui, 

suscitéraiént probablémént dé la ré probation dans d’autrés pétités villés (commé lé fait dé sortir, dé 

consommér dé l’alcool ou d’avoir dés liaisons) ét mé mé vis-a -vis dé cértains comportéménts dé viants au 

régard dés normés socialés ét dé la loi indoné siénnés (ivréssé, prostitution) mais aussi occidéntalés 

 
421  Padang est la capitale de la province de Sumatra-Ouest. 

422  Entretien avec Bpk Andy Saidan (Z09), op.cit. 
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(toxicomanié, prostitution avéc dés minéurs423 ). Pour autant, mé mé si éllés coéxistént pacifiquémént, lés 

diffé réntés communauté s né sé fré quéntént gué ré én-déhors du travail. L’aristocratié du méublé vit réplié é sur 

sés basés, souvént én-déhors dé la villé. Lés éntréprénéurs plus modéstés ét lés artisans sont arrimé s a  léur 

villagé, insé ré s dans un ré séau dé sociabilité s fondé és sur lé sang ét lé voisinagé, typiqué dés clans javanais. 

Lés jéunés Jéparanais sortént rélativémént péu, passant lé plus clair dé léur témps én famillé. Uné minorité  

d’énfants ét d’adoléscénts pratiqué lés infrastructurés sportivés dé la ré géncé, qui disposé d’uné pisciné ét 

d’un compléxé pour lés arts martiaux (lé Gédung Wanita). Lés plus grands prisént lés sallés dé football én sallé 

(futsal), lés rassémbléménts nocturnés aux principaux carréfours dé la pétité villé, ou  l’on bavardé a  mé mé lé 

sol, mais prisént aussi lés café s branché s qui ont fléuri cés dérnié rés anné és424, climatisé s ét doté s d’un accé s 

Wi-Fi425. Il péut léur arrivér d’y co toyér dés é trangérs, qui fré quéntént é galémént lés bars dés ho téls du bord 

dé mér, plus chérs mais ou  l’on péut consommér dé l’alcool426 . Pour lés Occidéntaux notammént, la vié 

mondainé ést moins inténsé ét structuré é qu’au séin dé la communauté  dés éxpatrié s a  Sémarang. Cé 

cosmopolitismé dans l’énsémblé harmoniéux contrasté avéc lés clusters plus conflictuéls éntré viéillé gardé ét 

nouvéaux éntrants, commé a  Kartarpur én Indé (DE BERCEGOL & GOWDA, 2017). La philosophié tolé ranté du 

NU*, qui dominé lé paysagé réligiéux ét politiqué, a pu jouér un ro lé dé témpé rancé dés rapports sociaux ét dé 

promotion d’uné biénvéillancé a  l’é gard dés ré sidénts issus d’autrés ré gions, groupés éthniqués ét réligions427.  

Le rôle des femmes à Jepara, entre mythe féministe et réalité 

Jépara cultivé uné ré putation incontésté é dé capitalé nationalé du fé minismé, incarné é par lés trois 

figurés historiqués qué sont Ratu Shima (princéssé dé l’émpiré sumatranais dé Srivijaya dé cé dé é én 732 apré s 

avoir ré gné  sur lé royaumé dé Kalinga, dont lé sié gé sé situait dans l’actuél villagé dé Kéling, au nord dé la 

ré géncé), Ratu Kalinyamat (qui fonda lé Sultanat dé Jépara én 1549, apré s avoir véngé  dé sés proprés mains 

 
423  Ces comportements ont notamment été dénoncés par deux entrepreneurs établis de longue date à Semarang, Peder Nielsen et 

Franck Miraux. 

424  J&J (ouvert au début des années 2010) et Anglo café Jl. Cokroaminoto (ouvert en 2017), Djago café Jl. Dr. Sutomo (ouvert en 

2017), ou encore Sriya, Jl. Kusumo Utoyo. 

425  Image révélatrice du cosmopolitisme de Jepara : le 25 juillet 2019 au soir, le Djago café accueille 7 clients : un Japonais, un 

Indien, un Arabe, trois Indonésiens, et moi-même. 

426  Jépara Marina, Océan’s Viéw, ét Yam Yam figurant dans le peloton de têté dés liéux én vogué au momént dé l’énquêté. En 

revanche, les hôtels du centre où se négociaient les affaires dans les années 1990 et 2000 (Elim, Kencana, Nusantara, Asia, 

Sailendra, etc.) ont perdu de leur importance.  

427  « Alors que dans certaines régions du pays – comme Sampang, Bogor et Lombok – les chiites ont été la cible de violences et de 

l’hostilité dés sunnités, lés déux groupés réligiéux ont éntréténu dé bonnés rélations à Jépara […]. On trouvé dés témoignagés de 

dialogue inter-religieux entre chrétiens et musulmans dans les villages de Pekoso et de Tempur par exemple, où ils ont travaillé 

dé concért dans dés activités civiqués mais aussi réligiéusés commé lés fêtés dé Noël ou dé l’Aïd (Eid al-Fitr) » (AL QURTUBY, 

2014, p. non numérotée). 
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l’assassinat dé son mari lors dé la guérré dé succéssion au Sultan Tréngganu dé Démak), ét Radén Kartini (fillé 

du ré gént dé Jépara cé lé bré é dans tout lé pays pour son ro lé dans l’é ducation ét l’é mancipation dés fémmés). 

Léur mé moiré ést toujours vivé dans la culturé populairé. On y fait ré gulié rémént ré fé réncé pour éxpliquér lés 

caracté rés distinctifs supposé s dés Jéparanaisés, qu’éllés soiént lé gé rés (voiré lubriqués) dans lé nord dé la 

ré géncé (a  téllé énséigné qué lés fémmés issués dé cés villagés auraiént l’habitudé dé tairé léurs originés) 428, 

vé nalés (materialis*), rudés én affairés, ét dé manié ré gé né ralé, indé péndantés. Ellé ést cultivé é avéc soin lors 

dé fé tés populairés (commé la fé té dé Baratan* qui cé lé bré la véngéancé dé Ratu Kalinyamat, lé 15é mé jour du 

mois dé Ruwah* dans lé caléndriér javanais) ou plus institutionnéllés (lé jour dé Kartini (Hari Kartini*) é tant 

uné fé té nationalé), ét par lés monuménts implanté s aux éndroits lés plus passants (commé lé Tiga Tokoh 

Pejuang Wanita*, statué dé 15 m dé hautéur dans lé stylé pompiér caracté ristiqué du pays, qui cou ta 

2,5 milliards dé Rp, ou lé musé é dé Kartini dans lé céntré dé Jépara). 

Photo 13 : Défilé pour la fête de Baratan en 2018 à Jepara, dans une voiture plaquée de teck (à gauche) et Monument des 
trois femmes combattantes (Tugu tiga puteri Jepara*) sur la route principale Demak-Jepara (à droite) 

   
Source : comptes Instagram d’habitants de Jepara, 2018 

Cés histoirés sont réprisés avéc gourmandisé par lés allogé nés (qu’ils soiént dé nationalité  é trangé ré ou 

issus d’autrés ré gions d’Indoné sié), sans douté sé duits par cét éndroit a  part, ou  lés fémmés séraiént d’uné 

cértainé manié ré aussi é mancipé és qu’én Occidént (ét par contrasté, lés hommés faiblés ét impuissants).  Il 

sérait dé « tradition a  Jépara qué lés hommés sont dés losers ét lés fémmés fortés […]. Jépara ést la villé du girl 

 
428  La femme de Roberto (Z04), originaire de Java-Est, relate ainsi que « les gens de Jepara disent que “les filles du nord sont belles”, 

ce qui signifie en réalité qu’éllés sont légèrés (nakal*). J’ai énténdu diré qué dans lé villagé dé Mongo, lés fémmés mariéés 

vendent leur corps (cari uang dengan orang*). Parfois, léur mari s’éclipsé à désséin én émpruntant la moto du visitéur soi-disant 

« pour acheter des cigarettes (Kadang-kadang, suaminya yang pinjam motor tamu untuk beli rokok*) » (entretien à Jepara, le 25 

juillet 2019).  
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power ; béaucoup d’hommés né sont pas éntréprénéurs » affirmé ainsi Gaé l Dérycké, én citant l’éxémplé dé sa 

béllé-sœur, « si lassé dé l’incapacité  ét dé la fainé antisé dé son mari qu’éllé a fini par lui achétér un garagé afin 

qu’il s’occupé én lavant lés voiturés »429, avant dé finalémént divorcér.  

Mais la ré alité  constaté é sur lé térrain dé mént cétté vision é dulcoré é430. Bién qu’il soit arrivé  péndant 

notré énqué té qué dés fémmés, a  Jépara plus qu’a  Sémarang ou  céla résté éxcéptionnél, tiénnént té té dévant a  

léur mari voiré prénnént én main l’éntrétién, cés cas sont anécdotiqués. « Lés fémmés ont gé né ralémént péu 

dé contro lé sur lés réssourcés, la prisé dé dé cision ét lés inputs dé la production, ét sont particulié rémént 

vulné rablés aux fluctuations dé l’offré ét dé la démandé, ét dés autrés disruptions qui intérviénnént sur lé 

marché  local » souligné l’éxpért du Céntré dé réchérché intérnational sur l’agroforéstérié (Center for 

International Forestry Research, CIFOR) H. Purnomo (RAMSAY, 2017, p. non numé roté é). Il éxisté cértés uné 

minorité  dé fémmés éntréprénéurs, fé dé ré és au séin dé l’Association dés fémmés éntréprénéurs dé Jépara 

(Jepara Women Entrepreneur association, JWE), mais éllés sont moins nombréusés qué dans d’autrés clusters 

commé célui dé Bukir a  Java-Est431. Il s’agit souvént dé pérsonnés qui y sont contraintés par lé sort, apré s un 

divorcé, uné maladié chroniqué ou lé dé cé s dé léur conjoint, téllé Ibu Diyah (00B).  

La dé construction dé cés mythés, qui participént d’uné idéntité  localé forté sur laquéllé lé cluster fondé 

uné partié dé sa ré putation, né doit pas occultér lé ro lé, moins hé roî qué mais né anmoins ésséntiél, qué jouént 

lés fémmés dans l’industrié du méublé. Pour la grandé majorité  d’éntré éllés, il consisté a  fournir uné main 

d’œuvré docilé, ultrafléxiblé ét tré s bon marché  a  un apparéil productif qui fondé sa compé titivité  sur lé prix. 

C’ést dans lé ré sérvoir illimité  dé fémmés au foyér – adoléscéntés, mé rés n’ayant plus la chargé d’énfants én 

bas a gé, paysannés éntré déux pics d’activité  dans lés champs – issués dés miliéux lés plus pauvrés (lés fémmés 

dés mé nagés plus aisé s né travaillant gé né ralémént pas) qué récrutént a  la journé é dés intérmé diairés 

sillonnant lés villagés avéc léur pick-up, pour dés ta chés dé finition (a  l’éxclusion dé céllés impliquant dés 

machinés, commé lés chambrés dé péinturé) payé és autour dé 35 000 Rp/jour432. Lés travailléurs du méublé 

(éntréprénéurs ét artisans, hommés commé fémmés) éxpliquént l’allocation dé cés ta chés aux fémmés par uné 

réchérché d’éfficiéncé – lés ta chés réqué rant dé la forcé physiqué ou uné prisé dé risqué é tant supposé mént 

miéux adapté és aux hommés, céllés né céssitant patiéncé ét minutié convénant miéux aux fémmés. Mbak 

 
429  Entretien avec Gaël Derycke, op.cit. 

430  Cértainés pérsonnés contéstént d’ailléurs l’éxisténcé d’un féminisme historique propre à Jepara : « il est faux de dire que les 

fémmés dé Jépara sont plus fortés. Cétté réputation viént dé Kartini. Mais il y a d’autrés éxémplés dé fémmés commé Kartini 

[dans d’autrés régions d’Indonésié] à Bandung ou à Acéh » (éntrétién avéc l’épousé dé Robérto (Z04), op.cit.). 

431  Sur un échantillon de 35 entrepreneurs enquêtés par Mawardi en 2014, 23% étaient des femmes. Cela sans compter le travail 

occasionnél qu’éllés fournissént én appui à léur mari : « Quand je dois faire quelque chose dehors, ma femme prend ma place 

pour contrôlér lé travail dans l’atéliér ou traitér avéc lés achétéurs » (MAWARDI, 2014, p. 115). 

432  Ce montant qui est la norme dans les ateliers enquêtés en 2017 et 2018 est confirmé par la littérature la plus récente (RAMSAY, 

2017). 
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Triana, gé ranté dé la partié administrativé d’uné pétité éntréprisé, souligné ainsi qué lés « fémmés sont plus 

atténtivés quand éllés poncént : éllés maî trisént la téchniqué ét n’abî mént pas lés pié cés » (RAMSAY, 2017). 

Cét argumént ést cépéndant contéstablé, la dé coupé ét la sculpturé pourtant dé volués aux hommés né céssitant 

tout autant dé soin. En ré alité , lés raisons ont sans douté davantagé a  voir avéc lé cou t dé réviént tré s infé riéur 

dé la main d’œuvré fé mininé (lés salairés consacré s a  cés ta chés dé finition é tant souvént infé riéurs dé moitié  

a  céux payé s pour la dé coupé, la sculpturé ét l’assémblagé433) ainsi qu’a  dés factéurs culturéls puissant (la 

transformation du bois é tant, én Indoné sié commé dans la plupart dés socié té s, uné activité  tré s génré é434). Il 

éxisté uné autré discrimination dé génré fondaméntalé : contrairémént aux hommés qui éxércént volontiérs a  

domicilé, lés travailléusés du méublé éxércént toujours én-déhors dé la sphé ré doméstiqué, dans dés dé po ts 

dé grumés, dés atéliérs ou dés usinés. Lé sort dés émployé és a  dés ta chés administrativés ést néttémént plus 

énviablé. Salarié és, éllés jouissént d’uné plus grandé sé curité  d’émploi ét d’un salairé supé riéur a  célui dés 

ouvriérs masculins, a  la hautéur dé léurs résponsabilité s. La  éncoré, léur ré putation d’application ét dé fiabilité  

léur pérmét dé sé voir confiér par lés dirigéants présqué éxclusivémént masculins la comptabilité , lés 

réssourcés humainés, ét lé suivi dés véntés. Il n’ést pas d’usagé én révanché qué lés fémmés mé nént lés 

discussions commércialés. 

Cétté discrimination du travail par lé génré au séin du cluster ést réproduité dans lés atéliérs ét lés usinés 

dé ténués par dés é trangérs : lés fémmés y sont majoritairés dans lés activité s dé finition, dé géstion 

administrativé, dé logistiqué ét dé né gocé, lés hommés dans lés autrés activité s dé production (HARINI 

IRAWATI & PURNOMO, 2012). Ellé ést asséz fidé lé a  l’organisation dé la socié té  javanaisé qué dé crivait Sullivan 

(SULLIVAN, 1992) : n’én dé plaisé aux hé roî nés du passé , Jépara n’é chappé pas a  la ré glé. 

Semarang et ses usines : peut-on parler de société industrielle ? 

Bién qué distant d’a  péiné 100 Km, la sociologié du systé mé productif a  Sémarang diffé ré béaucoup dé la 

socié té  du clustér dé Jépara. Ellé sé fondé sur uné organisation béaucoup plus homogé né dé la production, 

 
433  D’après notré énquêté, lés tâchés dé finition (qui incombént aux fémmés) sont rétribuéés à Jépara én 2019 éntré 30 000 et 

40 000 Rp/jour. Les hommes gagnent 1,5 à 3 fois plus sélon lés tâchés qu’ils éxércént. 

434  Dé manièré généralé, l’émploi industriél féminin ést souvént éxpliqué par « leur humilité, leur passivité et leur obéissance » dans 

la sphère publique combinée avec « léur jéunéssé ét léur manqué d’éxpériéncé » (JOEKES, 1985, pp. 189-190). Mais en réalité, 

lés critèrés culturéls jouént souvént un rôlé détérminant. Dans l’industrié touristiqué (hôtellerie par exemple), c’ést la projéction 

de la répartition des rôles domestiques dans la sphère économique qui est à l’œuvré (BENNETT, 2008). Dans le textile, 

l’émbauché prioritairé dé fémmés sous couvért dé plus grandé minutié sérait én réalité la conséquéncé d’un nivéau dé 

rémunération arbitrairement faible, du fait la similarité des tâches avec celles enseignées aux jeunes filles au foyer (ELSON & 

PEARSON, 1981). Dans lés sociétés d’Asié du Sud-Est, l’usagé dés outils én métal ét la transformation dé la matièré a été 

l’apanagé dés hommés dépuis dés sièclés  (REID, 1990, p. 163). Dans le cas précis du travail du bois, cette distinction 

cosmogoniqué a été rélévéé dans d’autrés contéxtés culturéls commé à Jalalabad, Afghanistan (HERMAND, 2019).  
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assuré é par dés usinés dé taillé moyénné péu inténsivés én capital. Lés actéurs du méublé y sont é galémént 

moins nombréux, ét dilué s dans uné grandé agglomé ration aux activité s divérsifié és. 

Propriétaires et dirigeants d’usines 

L’apparéil productif dé Sémarang sé ré sumant a  quélqués dizainés d’usinés d’asséz grandé taillé, la 

communauté  dés éntréprénéurs ét dés dirigéants du méublé ést un microcosmé. D’apré s cértains, un tiérs 

d’éntré éux séraiént dés Occidéntaux435, chiffré confirmé  par notré énqué té (cf. tabléau ci-déssous). Lés usinés 

lés plus importantés sont aux mains dé Chinois continéntaux, spé cialisé s dans la production dé massé, quand 

lés Europé éns privilé giént lés pétités sé riés, pour l’ho téllérié-réstauration notammént. Uné tréntainé dé 

Né érlandais formént lé principal contingént d’Occidéntaux, suivis par lés francophonés (uné dizainé dé Bélgés 

ét dé Français ét quélqués Qué bé cois) ét uné poigné é dé Scandinavés.   

Tableau 19 : Nationalité des dirigeants d'usines de meubles à Semarang en 2017-2018 

Nationalité Indonésiens Etats-Unis Européens 
Autres 

Occidentaux 
Taiwan, 

Singapour 
Chine 

Populaire 
Autres 

Asiatiques 
Autres Inconnue Total 

Nombre 7 1 9 0 4 3 1 0 6 36 

Source : enquête terrain 2016-2018 

Dans lés usinés dé Sémarang, la production ést plus structuré é, plus « proféssionnéllé »436 qué dans lés 

atéliérs ét lés usinés dé Jépara. Lés usinés comptént dés postés d’éncadrémént spé cialisé s, confié s a  du 

pérsonnél qualifié , gra cé a  dés salairés plus é lévé s qu’a  Jépara. Les étrangers dé barquént gé né ralémént a  

Sémarang én qualité  d’émployé s éxpatrié s dé grands groupés dé distribution dé mobiliér basé s a  l’é trangér, 

pour gé rér uné usiné dé ténué én propré ou suivré dé pré s lés fournisséurs locaux. Au bout dé quélqués anné és, 

céux qui appré ciént l’éndroit cré ént souvént léur propré socié té . Par la forcé dés chosés, ils é pousént uné 

fémmé indoné siénné, commé a  Jépara, a  la diffé réncé pré s qu’éllé n’ést gé né ralémént pas issué dé l’univérs du 

méublé (sauf si éllé ést jéparanaisé) ét viént souvént d’un miliéu favorisé . L’éntréprisé ét lés actifs immobiliérs 

é tant a  son nom, l’é pousé prénd souvént én main lé volét administratif qu’éllé ést miéux a  mé mé dé traitér dé 

par son statut ét sa maî trisé dé la langué. Lés é trangérs installé s a  Sémarang tirént pluto t bién léur é pinglé du 

jéu, jouissant d’uné vié confortablé sélon lés standards indoné siéns. Bpk Jo (bélgé, 125 émployé s a  Ungaran, 

dans la ré géncé dé Sémarang), Pédér (danois, 170 émployé s a  Sémarang), ou Oliviér (canadién, indé péndant) 

disposént d’uné voituré néuvé, habitént dés quartiérs huppé s, scolarisént léurs énfants dans lés méilléurés 

é colés ét sortént ré gulié rémént. Mais ils n’ont pas pour autant fait fortuné commé cértains dés « viéux crabés » 

dé Jépara : léurs révénus né léur pérméttént pas d’é conomisér suffisammént pour énvisagér uné rétraité 

 
435  Entretien avec Bpk Yakob Firdaus (A16), ex-propriétaire de la société Sylvia Furniture (désormais liquidée), le 1er août 2017. En 

2011, Semarang comptait en tout et pour tout 869 résidents étrangers (sur une population totale de 1,5 million d’habitants), 

dont 336 déténtéurs d’un pérmis dé travail (sourcé : BPS Semarang, 2015). 

436  Entretien avec Olivier Guiguère (A24), agent commercial et consultant pour la société Ethnicraft, le 5 août 2017. 
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confortablé au pays, ou  ils ont pérdu rélations ét répé rés. Cés Occidéntaux ont cultivé  uné connaissancé plus 

ou moins finé du pays dans un régistré ésséntiéllémént pratiqué (la langué, lés ré glés dé politéssé, lés 

comportéménts au travail). Péu nombréux, attaché s a  léur qualité  dé vié ét confronté s a  la difficulté  

é conomiqué d’un rétour, ils sé séntént ménacé s par la monté é du radicalismé islamiqué ét du discours 

populisté anti-é trangér sur la scé né publiqué437. Parmi lés autrés é trangérs, on compté un nombré croissant 

dé Chinois, d’Indiéns ét dé Pakistanais. Ils viénnént gé né ralémént avéc léur famillé, si bién qu’ils fré quéntént 

tré s péu lés Indoné siéns. Lés Coré éns sont é galémént nombréux a  Sémarang, mais ils travaillént pour 

l’ésséntiél dans lé téxtilé ét l’é léctroniqué.  

Deux expatriés aux profils contrastés : Olivier et Peder438 

Olivier ést un Canadién francophoné d’uné quarantainé d’anné és, installé  én Indoné sié dépuis uné 

vingtainé d’anné és. Il s’apparénté a  l’arché typé dé l’éxpatrié  occidéntal dans un pays pauvré. Divorcé  dé sa 

fémmé qui ré sidé au Canada avéc sés énfants, il aimé par-déssus tout « préndré du bon témps » ét régrétté « la 

bonné é poqué dé Surabaya avant qué la mairé né bannissé la prostitution ». En mé nagé dépuis déux ans avéc 

uné jéuné infirmié ré dé Sémarang, Oliviér ést riché au régard dés standards locaux : il vit dans lés béaux 

quartiérs sur lés hautéurs dé Sémarang, conduit uné bérliné (d’éntré é dé gammé, cértés, mais néuvé) ét passé 

son témps libré avéc la communauté  du Hash (cf. éncadré  ci-apré s) a  courir ét a  boiré avéc lés autrés éxpatrié s. 

Mais il né péut s’offrir plus d’un allér-rétour annuél au Canada, ét un é véntuél rétour én Occidént sérait sans 

douté synonymé dé dé classémént social brutal.  

Peder ést un Danois vénu a  Sémarang én 1994 pour contro lér lés éxpé ditions dé méublés pour lé compté 

d’un importatéur amé ricain. Apré s quélqués anné és, il y a é pousé  uné Javanaisé chré tiénné ét s’ést mis a  son 

compté. A sés dé buts, il s’approvisionnait aupré s d’éntréprénéurs dé Jépara, Surakarta, ét Klatén (Java-Céntré), 

ou  la qualité  ést d’apré s lui « éncoré piré qu’a  Jépara », dont il assurait l’assémblagé ét la finition dans un pétit 

atéliér én bambou qu’il louait én villé, non loin dé son domicilé. Parti d’uné vingtainé d’émployé s, il dé mé nagéa 

pour un éntrépo t dé 5 000 m² dans la zoné industriéllé dé Térboyo, puis un ba timént dé 13 000 m² dans la 

zoné dé Kawasan Industri Tambak Aji (KITA)* ou  il émploié dé sormais 170 pérsonnés. Pédér sémblé é tré un 

fin connaisséur du marché  local, mais il n’éntrétiént aucuné rélation ni avéc lés organisations proféssionnéllés, 

ni avéc lés autorité s qu’il mé prisé pour léur inéfficacité  ét léur « péu dé cas dé l’inté ré t gé né ral ». Commé 

 
437  La défaite électorale puis la condamnation le 9 mai 2017 à deux ans de prison ferme pour blasphème du gouverneur chrétien 

d’originé chinoisé dé la Région capitale de Djakarta (Daerah Khusus Istimewa Jakarta, DKI), Basuki Tjahaja (surnommé Ahok), 

figure emblématique du PDI-P* poussée à la démission par de gigantesques manifestations animées par les partis religieux 

radicaux alliés dé circonstancé à l’éxtrêmé droité, a été pérçu comme une sérieuse alerte. A Semarang, beaucoup se remémorent 

en ce printemps 2017 les pogroms antichinois du printemps 1998 pendant la Krismon* et rappellent la précarité de leur 

situation dans un pays potentiellement hostile, où ils estiment que ni les autorités ni le droit les protègeront.  

438  Entretiens entre autres les 5 août 2017 et 21 juillet 2016. 
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béaucoup d’Occidéntaux réncontré s a  Sémarang, il brossé lé tabléau d’uné Jépara dé cadénté, ou  lés 

Occidéntaux commé lés Indoné siéns « sé sont mal comporté s » ét ont abusé , y compris dé stupé fiants ét 

d’énfants. Il considé ré qué l’é poqué dé la production dé méublés y ést ré volué, avéc un volumé « d’a  péiné 10% 

dé cé qu’il a é té  », té moignant dé la rivalité  téinté é dé profond mé pris qué nourrit la grandé villé pour lé 

villagé rustré qué sérait Jépara. Pédér ést uné dés piérrés angulairés dé la communauté  dés éxpatrié s a  

Sémarang, dont il animé la communauté  dé joggéurs du Hash. Mais a  l’invérsé dé la plupart dé sés homologués 

qui téndént a  bru lér la chandéllé par lés déux bouts, il sé tiént a  distancé dés éxcé s ét dé la vié facilé. Il appré cié 

dé sortir avéc sés amis mais sans abus ét én privilé giant sa famillé. Dépuis son dé mé nagémént én 2017 a  

Salatiga (45 Km au sud dé Sémarang par l’autorouté) ou  sés fillés sont scolarisé és dans un é tablissémént 

conféssionnél ré puté , il sé dit un péu nostalgiqué dé l’ouvérturé d’ésprit dé Sémarang, qui contrasté avéc la 

radicalité  dés nombréux protéstants pré sénts dans la pétité villé ou  il ré sidé dé sormais. 

Aussi pétités soiént-éllés, lés communauté s d’éxpatrié s né sé mé langént gué ré. Occidéntaux, Taiwanais, 

Chinois ét Indiéns né sé fré quéntént pas én-déhors dés rassémbléménts du Hash, ou  ils cohabitént plus qu’ils 

n’é changént. Au séin dé chacuné d’éntré éllés, lés sociabilité s sont d’inténsité  variablé. Lés Occidéntaux parlént 

péu d’affairés, ou alors dé manié ré anécdotiqué. Mais ils sé montrént tré s solidairés pour toutés lés quéstions 

rélativés a  la vié pratiqué, é changéant quotidiénnémént dés informations sur lés opportunité s d’achat, dé 

vénté ou dé location dé maisons, la qualité  dés é tablisséménts dé santé  ou dé nouvéaux éndroits ou  sortir. On 

véillé é galémént a  préndré ré gulié rémént dés nouvéllés ét a  sé pré tér assistancé én cas dé problé mé dé santé  

ou dé difficulté  administrativé. Lés réssortissants d’autrés continénts sont moins nombréux, ét né sémblént 

pas préndré raciné, si bién qu’il né sémblé pas éxistér dé communauté  éxpatrié é én tant qué téllé autré qué lés 

Occidéntaux. Il faut cépéndant é voquér lé cas d’uné pétité communauté  dé Japonais, dont lé pé rimé tré s’é ténd 

au-déla  dé Sémarang, a  l’é chéllé nationalé, au séin dé laquéllé sé pratiquént dés é changés é conomiqués, 

commé lé montré l’éxémplé dé l’éntréprisé japonaisé PT. Séméru Karya Buana (SKB) qui distribué sés produits 

aux réssortissants japonais ré sidant én Indoné sié, qu’il s’agissé dé particuliérs ou d’éntréprisés (commé la 

fabriqué dé pianos situé é dans la zoné dé Wijayakusuma)439. 

Les Sino-indonésiens sont plus pré sénts dans l’industrié du méublé a  Sémarang, ou  ils pé sént autant 

qué lés Indoné siéns javanais, qu’a  Jépara440. Ils ont fait partié dés prémiérs a  y ouvrir dés usinés au dé but dés 

anné és 1990, a  uné é poqué ou  lés tycoons sino-indoné siéns prochés du clan dé Suharto contro laiént lés 

concéssions foréstié rés. Parmi céux-ci, lé cé lé bré Bob Hasan441  possé dait PT. Sand, la plus grandé usiné dé 

méublés dé la villé a  la fin dé la dé cénnié, sur un fonciér dé 4 ha situé  dans la zoné industriéllé dé Térboyo 

 
439  Entretien avec Bpk Yudi Iswahyudi, directeur de la société PT. SKB, le 27 avril 2017. 

440  Leur poids démographique dans la population totale y est également très supérieur : 4,3% contre 0,3% en 2015, selon le BPS. 

441  Entretien avec Bpk Paminto Adi, directeur opérationnel de PT. Terboyo Megah, aménageur de la zone industrielle éponyme, le 

18 octobre 2018. 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.2 – LES ACTEURS DU SYSTEME : ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS ET PRESCRIPTEURS DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE DANS LEUR CONTEXTE SOCIAL 
 

 

Page 170 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Mégah (Kawasan Industri Térboyo Mégah, KITM). Dépuis la chuté dé l’Ordré nouvéau, léur position dans lé 

séctéur s’ést considé rablémént affaiblié. « Lés patrons d’originé chinoisé qué l’on trouvé a  Sémarang né parlént 

plus mandarin ét ont pérdu léurs ré séaux avéc lés communauté s chinoisés d’Asié du Sud-Est. Ils sont asséz 

réplié s sur léur communauté , au séin dé laquéllé ils sé mariént. Léur principal avantagé sur lés Javanais ést lé 

capital qu’ils ont pu accumulér dépuis l’é poqué colonialé ; lés Javanais éux, n’ont pas d’argént »442  

Les Indonésiens d’ethnie javanaise ét lés quélqués mé tis (Indo*) sont proprié tairés d’é tablisséménts 

dé taillé variablé, mais gé né ralémént plus pétits qué céux dés é trangérs. Alors qué lés proprié tairés d’usiné 

sont péu nombréux, on trouvé dé nombréux Javanais aux postés dé diréction. Diréctéurs d’usiné ét dés 

réssourcés humainés sont récruté s par annoncés dans la préssé sur la basé dé léur diplo mé ét dé léur 

éxpé riéncé proféssionnéllé (contrairémént a  Jépara ou  c’ést tré s fré quént, nous n’avons pas idéntifié  un séul 

autodidacté dans lé top management dés usinés dé Sémarang). Lé parcours-typé comméncé par uné prémié ré 

éxpé riéncé opé rationnéllé (souvént dans uné agéncé gouvérnéméntalé ou uné fondation œuvrant dans lé 

champ dé la coopé ration téchniqué) au cours dé laquéllé ils acquié rént lés fondaméntaux, avant dé réjoindré 

uné éntréprisé a  un posté d'éncadrémént, pour finir par cré ér léur propré socié té , quand lés pérspéctivés dé 

promotion sont gélé és ét qué la conjoncturé lé pérmét. 

Pak Yakob Firdaus (A16), ex-propriétaire de Sylva Furniture (désormais liquidée) à Mranggen443 

Lé cas dé Pak Yakob illustré la manié ré dont lés Javanais dé pourvus dé capital parviénnént a  gravir lés 

é chélons dans l’industrié du méublé. Diplo mé  én 1990 dé l’Institut d’agriculturé dé Bogor, a  Java Ouést (Institut 

Pertanian Bogor, IPB*), univérsité  tré s ré puté é pour l’agroforéstérié, il dé buta sa vié proféssionnéllé én 

travaillant jusqué 1994 pour uné fondation allémandé dans lé cadré d’un programmé dé monté é én 

compé téncés dés PME fabriquant dés objéts én bois, gé ré é én parténariat avéc la Chambré dé commércé ét 

d’industrié indoné siénné (Kamar Dagang dan Industri, Kadin*) ét lé ministé ré dé l’Industrié. Cétté éxpé riéncé 

lui sérvit dé trémplin pour é tré émbauché  dans la division Méublés dé Dwima Group, un conglomé rat 

indoné sién pré sént dans l’éxploitation foréstié ré, la fabrication dé contréplaqué , ét d’autrés activité s dé 

transformation du bois. Il fut nommé  numé ro déux dé l’usiné dé Sémarang (120 émployé s), qui produisait du 

mobiliér dé jardin pour lé marché  allémand.  

Mais Dwima Group, qui a sélon Pak Yakob grossi trop vité, fut conduit a  la faillité én 1998 par la Krismon*. 

Au cho magé, Pak Yakob cré a son éntréprisé l’anné é suivanté. Il comménça par travaillér én qualité  d’agént 

commércial én mobilisant lés contacts qu’il avait é tablis én Europé, pour qui il achétait dés produits dans la 

provincé. En 2002, il dé cida d’éxportér pour son propré compté. Il loua alors un éntrépo t dans 

l’arrondissémént dé Sayung (ré géncé dé Démak) pour maî trisér la qualité  dé la finition ét éxposér sés produits 

 
442  Entretien avec Peder Nielsen (A10), op.cit. 

443  Entretien avec Peder Nielsen (A10), op.cit. 
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aux cliénts qui lui réndaiént visité. Il avait au dé but uné vingtainé d’émployé s a  la finition, ét a récruté  jusqu’a  

105 d’ouvriérs. Mais son affairé ést dévénué trop importanté pour qu’il puissé affrontér lés difficulté s 

commércialés, ét dé sé riéux problé més dé qualité  ont éu raison dé son éntréprisé én 2012.  

Dépuis sa faillité, Pak Yakob travaillé commé consultant pour lé Disperindag* dé Java-Céntré, ét a  nouvéau, 

commé agént pour dés importatéurs dé méublés. Il ést tré s actif dans lé miliéu dés éntréprénéurs indoné siéns 

du séctéur, ét a é té  pré sidént dé la séction dé Java-Céntré dé l’Association indoné siénné dé l’industrié du 

méublé ét dé l’artisanat (Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Asmindo*).  

Des sociabilités distinctes selon les communautés d’affaires : rituel du Hash et réseau d’alumni 

Lé Hash ést uné coursé d’oriéntation cré é é én 1938 par dés Britanniqués éxpatrié s én Malaisié ét 

pratiqué é dépuis dans dé nombréusés villés d’Asié. Il s’agit d’un réndéz-vous ré guliér ouvért a  tous moyénnant 

uné modésté cotisation444  ét dont la fré quéncé ét l’affluéncé sont asséz variablés d’un éndroit a  l’autré. A 

Sémarang, ou  lé concépt a é té  importé  par un Sino-indoné sién, cétté maniféstation attéint dés récords dé 

popularité  avéc déux a  trois occurréncés par sémainé qui ré unissént chacuné dé 30 a  100 participants (lé pic 

d’affluéncé é tant lé samédi), ré partis a  parts é galés éntré Occidéntaux (lés plus proactifs), Sino-indoné siéns ét 

Javanais. La plupart sont dés hommés ét dés fémmés d’affairés (parfois accompagné s dé léur famillé), mais on 

trouvé aussi quélqués é tudiants ét dés coopé rants. En dé pit dés éfforts éntrépris pour forgér l’apparténancé a  

uné communauté  fé dé ré é par lé sport445, lés trois communauté s intéragissént péu péndant lés déux a  trois 

héurés qué duré la coursé. Uné fois lé dé part donné , chacun chéminé avéc lés siéns ét lés contacts sont 

cordiaux, mais souvént ré duits a  quélqués sourirés ét uné main téndué pour gravir un raidillon. Lés rituéls (car 

c’ést bién lé térmé approprié ) d’ouvérturé ét dé clo turé dans lésquéls lés Occidéntaux sont tré s invéstis né 

suscitént pas lé mé mé énthousiasmé parmi lés Sino-indoné siéns ét lés Javanais, qui jamais né sé joignént non 

plus aux agapés qui suivént, dans lé pub qui sért dé point dé ralliémént aux é trangérs. 

 
444  20 000 Rp/pérsonné à Sémarang, soit lé prix d’un paquét dé cigaréttés ou dé trois cannéttés dé soda dans un supérmarché.  

445  La course débute à 16h00 par un rite initiatique pour les primo-participants, consistant à entonner une comptine et à boire de la 

bière (ou un palliatif pour ceux qui ne consomment pas d’alcool) dans sa chaussuré de sport. Déux parcours (l’un dé 5 à 6 Km 

pour les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants et les moins sportifs privilégiant la marché, l’autré dé 9 à 12 Km 

pour les plus sportifs qui doivent courir à un rythme soutenu pour arriver avant la tombée de la nuit) sont ouverts par un 

éclaireur qui jalonne le chemin de morceaux de papier. Certains carrefours ne sont pas signalés, si bien que les hashers doivent 

s’éngagér dans uné diréction qui n’ést pas nécéssairémént la bonné, quitté à dévoir fairé démi-tour s’ils né trouvént pas d’indicé. 

Cétté règlé du jéu ést propicé à l’émulation ét à l’éntraidé éntré lés participants. Pendant la course, on profère des cris de 

ralliement (« On on ! », d’après lé nom du pub où sé rétrouvént lés hashers amateurs de bière après la course), on demande des 

nouvelles des absents et on se remémore les péripéties des éditions passées. La manifestation se clôt une fois tous les 

participants arrivés (sous les vivats ou les quolibets) par une série de gages mêlant boisson, chants cultivant les clichés sur les 

différentes nationalités et projections de liquides dont sont aspergés tour à tour les héros heureux et malheureux du jour. 
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Lés pratiqués socialés dés éntréprénéurs javanais du méublé sont toutés autrés. Sauf obligation 

commércialé, ils né sortént pas lé soir, pré fé rant réstér chéz éux, én famillé. En révanché, contrairémént aux 

Occidéntaux, ils éntrétiénnént dés liéns é troits avéc lés autorité s localés (é changéant assidumént avéc lés 

répré séntants dés sérvicés téchniqués du gouvérnémént provincial, au prémiér rang désquéls lé Disperindag*), 

participént assidumént aux é vé néménts proféssionnéls (maniféstations commércialés, séssions dé formation, 

étc.), s’invéstissént dans lés associations proféssionnéllés ét maintiénnént un lién (accuéil d’appréntis, 

récrutémént prioritairé d’alumni, commandé dé préstations dé formation continué) avéc lé principal 

é tablissémént dé formation proféssionnéllé pour lé travail du bois, (Sekolah Menengah Kejuruan, SMK* Pika). 

Il faut cépéndant rélativisér l’é téndué dé cé ré séau, cértés inténsé mais ré duit a  uné poigné é d’éntréprénéurs 

particulié rémént invéstis, autant par vocation qué pour lés bé né ficés qu’ils én tirént446.  

La condition des ouvriers du meuble à Semarang : un sort plus enviable qu’à Jepara 

A l’éxcéption pré s dés adoléscénts én cours d’appréntissagé qué l’on réncontré dans cértains atéliérs dé 

Jépara, la sociologie des ouvriers du meuble est quasiment identique dans les deux villes, y compris pour 

la division séxuéllé dés ta chés, distincté dé céllé qui pré vaut dans lés autrés séctéurs inténsifs én main d’œuvré 

(commé lé téxtilé ou l’é léctroniqué qui ont massivémént récours a  dés jéunés fillés a  partir dé 15 ans avant 

léur mariagé447). Dans lé méublé, lés situations variént sélon lés ta chés (travail du bois vérsus finition) : aux 

déux éxtré més, Séméru Karya Buana, qui sé concéntré sur la finition dé méublés fabriqué s a  Jépara, émploié 

75% dé fémmés alors qué la main d’œuvré masculiné pré vaut dans la plupart dés autrés usinés (ou  éllé péut 

attéindré jusqu’a  95% dés éfféctifs). Commé a  Jépara, la comptabilité , la géstion dés réssourcés humainés, lé 

sécré tariat ét lés autrés activité s dé back officé sont dé volués aux fémmés, jugé és plus dignés dé confiancé qué 

léurs homologués masculins. Mé mé si la matérnité  – tré s fré quénté justé apré s lé mariagé – impliqué qué lés 

fémmés quittént léur émploi dans lés mois pré cé dant l’accouchémént ét lés prémié rés anné és ou  l’énfant ést 

én bas a gé448 , l’industrié du méublé né ré pugné pas a  éngagér dés fémmés plus a gé és, contrairémént a  

l’industrié téxtilé. 

 
446  Cés rétours sur invéstissémént péuvént préndré la formé d’uné séléction pour participér à uné foiré commércialé 

subventionnée, des informations sur une évolution du contexte économique ou réglementaire, ou encore des missions de conseil 

ou de formation financées par les autorités locales (cf. exemple de Bpk Yakob Firdaus (A16) dans l’éncadré plus haut).  

447  La raison communément avancée pour le recrutement à cet âge est la docilité de ces post-adolescentes qui vivent encore chez 

leurs parents et sont de ce fait moins libres du choix de leur occupation que les femmes mariées. 

448  Pendant cette période, les femmes compensent souvent une partie de leur perte de revenu en ouvrant un point de vente dans 

uné piècé dé léur domicilé donnant sur la rué. Cé n’ést souvént qu’un pis-allér, si bién qu’éllés téndént à répréndré uné activité 

salariéé quand l’opportunité éxisté (sauf à cé qué lé revenu de leur mari leur permette de ne pas travailler). 
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Tableau 20 : Un exemple typique de pyramide des âges dans l'industrie du meuble : ventilation des effectifs de l’usine 
Semeru Karya Buana à Semarang 

Tranche d’âge 15-20 20-29 30-39 40-49 > 50 Total 

Nombre 0 29 104 51 5 189 

Part 0% 15% 55% 27% 3% 100% 

Source : Entretien avec Bpk Yudi Iswahyudi (A14), le 27 avril 2017 

Lé procéssus dé récrutémént ést éxtré mémént simplé, par bouché-a -oréillé ou dés affichés placardé és a  

l’éntré é dé l’usiné. Lés nouvéllés récrués sont formé és sur lé tas, én déux sémainés. Parmi lés usinés énqué té és, 

séul Mébél Intérnasional pratiqué uné longué pé riodé d’éssai dé 6 mois avant d’é tré considé ré  commé un 

émployé  pérmanént, cé qui éxpliqué sans douté lé turnover particulié rémént faiblé dés ouvriérs dans cétté 

éntréprisé. Quoiqué dans l’industrié du méublé, la rotation dé la main d’œuvré ést moindré qué dans lé téxtilé 

ou l’é léctroniqué : il n’ést pas raré dé trouvér dés émployé s qui travaillént dans la mé mé socié té  dépuis léur 

plus jéuné a gé jusqu’a  la cinquantainé, a gé a  partir duquél l’accé s a  l’émploi déviént difficilé.  

Tout au long dés trénté dérnié rés anné és, la main d’œuvré industriéllé a é té  fournié par lé ré sérvoir 

considé rablé dé population vivant d’émplois informéls – agricolés ou tértiairés – a  Sémarang ét dans sa proché 

pé riphé rié. On péut éstimér qué dans un rayon dé 20 Km, soit uné démi-héuré a  trois-quarts d’héuré dé trajét 

a  moto (uné distancé-témps communé pour lés dé placéménts péndulairés dans lés villés sécondairés én 

Indoné sié), on trouvait én 2015 pré s dé 2,0 millions d’actifs, dont 1,5 million né disposant pas d’un révénu 

stablé (paysans, pétits commérçants, journaliérs, étc.) ét 110 000 démandéurs d’émploi449 . En régard dés 

195 000 ouvriérs récénsé s én 2016 dans lés usinés (tous séctéurs d’activité  confondus) pré séntés dans la 

municipalité  dé Sémarang, on mésuré la capacité  du térritoiré mé tropolitain a  pourvoir aux bésoins dé 

l’industrié dé la villé sans transfért dé population. Cé caracté ré péndulairé dé la main d’œuvré (pekerja ulang 

ajik*), lié  a  la dénsité  dé population dés campagnés pé riurbainés, distingué lé cas javanais d’autrés contéxtés 

commé céux dés grandés mé tropolés (y compris Djakarta) ou dés grandés concéntrations industriéllés 

(commé l’î lé dé Batam, facé a  Singapour (FAU, 2018)) qui impliquént l’éxodé rural d’uné main d’œuvré qu’il 

conviént dé logér sur placé. Dans lés faits, on constaté trois cas dé figuré pour lés ouvriérs du méublé dé 

Sémarang. (1) Uné minorité  vit a  proximité  dirécté dé l’usiné, notammént quand il s’agit d’implantations 

diffusés (par opposition aux zonés industriéllés dont uné moindré part dés actifs viénnént du voisinagé). (2) 

La plupart sont dés migrants péndulairés qui sé dé placént a  moto. Emménér un collé gué lorsqu’il ést un voisin 

ést asséz courant, notammént dans lés villagés lés plus é loigné s ou  lé taux dé motorisation ést moindré qu’én 

villé ét infé riéur aux bésoins dés diffé rénts mémbrés du mé nagé. L’organisation d’un sérvicé dé transport par 

l’émployéur ou affré té  a  l’initiativé dés ouvriérs issus d’un mé mé villagé concérné pluto t lés séctéurs qui 

récrutént én massé (notammént lé téxtilé) qué l’industrié du méublé, ou  lés bésoins plus ré duits né né céssitént 

pas cé pré alablé pour é tré satisfaits (contrairémént a  Jépara ou  lés usinés ét lés atéliérs péinént parfois a  

 
449  Ces chiffres extraits du recensement 2015 du BPS comprennent la population de la municipalité de Semarang et la moitié de 

celle des régences alentours (Kendal, Semarang, Grobogan et Demak).   



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.2 – LES ACTEURS DU SYSTEME : ENTREPRENEURS, TRAVAILLEURS ET PRESCRIPTEURS DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE DANS LEUR CONTEXTE SOCIAL 
 

 

Page 174 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

récrutér). (3) Uné dérnié ré minorité  ést constitué é dés sculptéurs – souvént issus dé Jépara – récruté s a  duré é 

dé términé é pour ré pondré a  dés commandés ponctuéllés né céssitant un savoir-fairé éxcéptionnél. Ils sont 

alors logé s sur placé pour la duré é dé léur contrat, souvént dans lés murs dé l’usiné.  

Tableau 21 : Proportion de travailleurs pendulaires au lieu de résidence rapportés à la population employée450 à Jepara, 
Semarang et dans les territoires de comparaison en 2018 

Régence de Jepara 3,1% 

Commune de Semarang 4,6% 

Régence de Demak 13,3% 

Régence de Semarang 11,3% 

Régence de Kendal 10,4% 

Régence de Grobogan 5,3% 

Province de Java-Centre 6,6% 

Source : Exploitation des données du BPS Java-Centre, Sakernas* 

A Sémarang, l’é crasanté majorité  dés ouvriérs sont issus dé famillés paysannés ou éllés-mé més ouvrié rés. 

Nos énqué tés montrént qué l’abséncé dé ré éllés possibilité s d’é volution au séin dés usinés inténsivés én main 

d’œuvré (ou  lés postés d’éncadrémént sont rarés) placé dé fait lés énfants dés ouvriérs dans uné situation 

similairé a  céllé dé léurs parénts facé au marché  dé l’émploi, mé mé si la dé mocratisation dé l’énséignémént 

supé riéur au cours dés dérnié rés anné és pérmét a  uné pétité minorité  d’éntré éux d’énvisagér un accé s a  dés 

fonctions intérmé diairés. Pour cés privilé gié s, l’é ducation sé substitué au capital social fondé  sur lés rélations 

claniqués ét dé voisinagé, dont réstént tributairé la majorité  dés jéunés pour qui lé travail a  l’usiné déméuré 

un dés principaux moyéns dé ré unir lés conditions financié rés pour fondér un foyér. Lé rapport dé forcé sur lé 

marché  dé l’émploi néttémént favorablé aux émployéurs ét lé péu d’invéstissémént qué céux-ci conséntént 

dans lés réssourcés humainés rénvoié l’amé lioration dé la condition dés ouvriérs aux mésurés socialés 

gouvérnéméntalés, qu’il s’agissé dés ré glés nationalés én matié ré d’avantagés sociaux ou du salairé minimum 

local (Upah Minimum Kota/Kabupaten, UMK*) fixé  par lés ré géncés ét lés municipalité s. Nous réviéndrons dans 

la partié 4. sur cés conditions dé travail ét dé ré muné ration.  

Travailleurs « indistincts » ou classe ouvrière constituée ?  

La notion dé classé socialé péut sé dé finir commé un « groupé d'individus ayant uné placé historiquémént 

dé términé é au séin dé la socié té  ét sé distinguant par son modé dé vié (habitat, é ducation, travail, étc.), son 

idé ologié ét, pour lés marxistés, par sa placé dans lé procéssus dé production, a  la fois ré éllé ét vé cué commé 

 
450  Ces chiffres portent sur le lieu de résidence et non le lieu de travail. Aussi, les taux de travailleurs pendulaires très faibles 

enregistrés à Jepara (3,1%) et dans la commune de Semarang (4,6%) par rapport à ceux des régences industrialisées alentour 

(entre 10 et 14%) témoignent de la capacité de la régence et de la grande ville à « fixer » léur population activé qui n’a pas 

bésoin dé chérchér dé travail à l’éxtériéur. Mais ils né disént rién du recours de leur appareil productif à une main d’œuvré 

pendulaire extérieure. 
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téllé par céux qui la composént (consciéncé dé classé) »451. D’un point dé vué quantitatif, lés ouvriérs sont 

toujours minoritairés dans la population activé, mé mé dans lés partiés dé Sémarang lés plus lié és aux usinés. 

Ils cohabitént én éffét avéc d’autrés proféssions ré pandués : agricultéurs (proprié tairés-éxploitants ou 

ouvriérs agricolés), fonctionnairés ét assimilé s, pétits commérçants ét travailléurs manuéls. L’é conomié dé la 

capitalé provincialé ést én éffét béaucoup plus divérsifié é qu’a  Jépara (ou  quasimént tous lés mé nagés sont 

virtuéllémént impliqué s dé pré s ou dé loin dans la fabrication dé méublés) ét qué dans lés imménsés zonés 

industriéllés qué l’on trouvé dans la pé riphé rié dés grandés mé tropolés ou dans lés zonés é conomiqués 

spé cialés dés grands pays é mérgénts. Cétté mixité  proféssionnéllé sé doublé d’uné divérsité  dés 

parcours individuéls dés ouvriérs du méublé : au cours dé léur carrié ré, ils ont souvént éxércé  dé nombréux 

mé tiérs (souvént dans la construction, lé né gocé ou lé commércé informél), si bién qué léur horizon 

proféssionnél né sé ré duit pas a  l’usiné.  

La notion dé classé ouvrié ré ést é galémént battué én bré ché par la faibléssé dés liéns sociaux éntré lés 

travailléurs du méublé : au cours dé nos énqué tés, nous avons pu rélévér qué lés collé gués sont tré s rarémént 

considé ré s commé dés prochés ; on né lés rétrouvé pas apré s lé travail ; on né participé pas non plus a  dés 

activité s ré cré ativés ou militantés qui séraiént caracté ristiqués dé la population ouvrié ré. Quant aux syndicats, 

ils sont quasi inéxistants, dans un séctéur d’activité  ou  lés é tablisséménts sont dé taillé bién plus modésté qué 

dans lé téxtilé ou l’é léctroniqué. Lés rélations éntré collé gués éxistént bién, mais éllés révé tént lé plus souvént 

uné diménsion utilitairé (autour dé la diffusion dés opportunité s d’émploi ou l’émprunt dé pétités sommés 

d’argént452  par éxémplé) ét né ré sistént pas a  l’é préuvé du témps. Nous n’avons pas non plus idéntifié  dé 

valéurs particulié rés qui caracté riséraiént lés ouvriérs (a  tout lé moins céux travaillant dans lé méublé, sur 

lésquéls nous nous sommés concéntré s) par rapport aux autrés actifs. Bién qué nombré d’éntré éux éxércént 

dépuis dé nombréusés anné és lé mé mé mé tiér, léur modé dé vié ou lés idé aux dont ils sé ré clamént né lés 

distinguént pas vraimént dé léurs voisins, a  la diffé réncé d’autrés proféssions, commé lés paysans ou lés 

fonctionnairés. Dans lés villagés ét lés quartiérs pourvoyéurs dé main d’œuvré industriéllé, l’originé 

gé ographiqué, l’a gé, lé génré, lé statut familial ou lé nivéau dé richéssé sont bién plus diffé rénciants dans lés 

rapports sociaux qué lé statut proféssionnél.  Pour toutés cés raisons, nous pouvons affirmér qué nous né 

sommés pas én pré séncé d’uné classé ouvrié ré a  proprémént parlér : sur cé térritoiré, l’industrialisation 

apporté uné activité  ét un révénu, mais né rébat pas lés cartés socialés dans lés mé més proportions qué dans 

lés contéxtés d’industrialisation massivé, én Asié ou én Occidént.  

Plusiéurs raisons péuvént é tré avancé és pour éxpliquér cétté situation dans dés contéxtés ou  lé poids dé 

l’activité  industriéllé ést pourtant considé rablé. La volatilité  dé l’activité  ét la pré carité  dé l’émploi impliquént 

 
451  Source : Encyclopédie Larousse. 

452  La plupart des ouvriers sondés dans le cadre de notre enquête-térrain sé séntént plus à l’aisé pour sollicitér un collègué qué 

leurs voisins ou leur famille. 
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dés parcours proféssionnéls haché s par lés changéménts d’éntréprisé ét éntrécoupé s dé nombréusés pé riodés 

d’inactivité , au cours désquéls il ést difficilé dé tissér dés liéns durablés sur lé liéu dé travail. En contrépoint, 

l’ancragé ré sidéntiél ét familial pérmis par la proximité  éntré po lés d’émplois ét bassins dé main d’œuvré (a  

l’invérsé d’autrés grandés ré gions industriéllés ou  la main d’œuvré proviént dé ré gions é loigné és) ést a  la fois 

plus solidé ét fiablé, commé én té moigné lé fait qué la notion dé capital social (modal sosial*) sé ré fé ré én 

Indoné sié au ré séau dé sociabilité s au séin du clan (SULLIVAN, 1992). L’adhé sion au syndicalismé ést 

rélativémént ré cénté 453  ét né s’ést pas imposé é commé un véctéur d’é mancipation cré diblé pour lés 

ouvriérs 454 , a  tout lé moins localémént, lés né gociations intérvénant ésséntiéllémént au nivéau national 

(KUSUMASTUTI, 2002)455. 

 
453  Cé n’ést qu’én 2000, après la chuté dé l’Ordré nouvéau ét la ratification dé la convéntion n°87 dé l’OIT, qué la libérté syndicalé a 

été autorisée par la loi n°21-2000. Auparavant, les quelques syndicats alternatifs à la Fédération des ouvriers de toute 

l’Indonésié (Federasi Buruh Seluruh Indonesia, FBSI*) inféodéé au régimé dé Suharto, n’avaiént pas droit dé cité dans lés 

entreprises (FORD, 2009; FORD, 2008). Le bourgeonnement syndical depuis – 24 syndicats nationaux et 10 000 syndicats 

d’éntréprisés dès août 2000 ; 61 fédérations, 1 confédération et 150 syndicats nationaux en 2002 ; 86 fédérations et 

3 confédérations en 2005 ; 91 fédérations en 2009 pour 3,34 millions dé syndiqués, issus dé tous lés séctéurs d’activités 

(source : diréction dé la Main d’œuvré, citéé par Ford (2009)) – a longtemps fragmenté la représentation des intérêts des 

salariés. La représentation syndicale est en outre nettement plus faible dans une industrie du meuble, dominée par des unités de 

production relativement petites et moyénnés, qué dans d’autrés séctéurs. Dans la régéncé dé Jépara par éxémplé, on né comptait 

en 2007 que 11 695 syndiqués pour 240 485 ouvriers et 538 251 actifs (source : BPS Java-Centre).  

454  Parmi les raisons invoquées pour expliquer la faiblesse du mouvement syndical au niveau local, Ford (2008, 2009) souligne la 

difficulté à se financer auprès des ouvriers peu enclins à cotiser compte-tenu de leurs salaires bas. Cette réticence est aggravée 

par le prélèvement opéré sur les cotisations par les instances provinciales et centrales (dont l’apparéil, à l’éxcéption dé quélqués 

fédérations qui ont rompu lé systèmé établi, ést én partié hérité dé l’Ordré nouvéau) qui réduisént lés moyéns d’action localé à la 

portion congrue.  

455  Le constat de Kusumastuti, qui remonte aux premières années de la période de Reformasi*, est confirmé par une enquête citée 

par Ford (2009) sélon laquéllé moins d’un tiérs dés établisséménts où un syndicat ést présént ont adopté un accord plus 

favorable que les dispositions dé la loi. Si l’on prénd én compté l’énsémblé dés établisséménts, cétté proportion déviént très 

faiblé, voiré marginalé dans lé cas dé l’industrié du méublé où lés syndicats sont très péu présénts. 
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Chapitre 1.3 - Les territoires de l’industrie du meuble : 
Jepara et Semarang comme centres de production 

Apré s cé panorama rapidé dé l’industrié du méublé ét dé sés actéurs, nous allons mainténant nous 

inté réssér aux térritoirés dans lésquéls éllé s’ést dé véloppé é, ét plus particulié rémént a  la manié ré dont ils 

sont organisé s456. La structuré dé l’urbanisation dé Java-Céntré ést atypiqué én régard d’autrés pays ét ré gions 

én dé véloppémént. Alors qué la provincé fut jusqu’a  l’Indé péndancé un dés principaux foyérs d’urbanisation 

dé l’archipél ét d’Asié du Sud-Est ét compté aujourd’hui plusiéurs grandés villés457, la population y résté éncoré 

pour plus dé la moitié  ruralé. L’armaturé urbainé, fondé é sur un trianglé dé villés dé rayonnémént globalémént 

comparablé ét aux fonctions asséz complé méntairés (Sémarang, capitalé administrativé dé la provincé, 

Yogyakarta, villé univérsitairé ét touristiqué ét Surakarta, plus industriéllé) ét d’un ré séau dé chéfs-liéux dé 

ré géncés innérvant dés campagnés tré s péuplé és, a miéux ré parti lés fruits dé la croissancé éntré villés ét 

campagnés. La diffusion (au séns dé distribution é galé) du fait urbain ét lés éfféts durablés dé la ré volution 

vérté sur lé dé véloppémént dés campagnés ont fait qué l’attraction éxércé é par lé « pharé urbain » dé la 

capitalé provincialé ést sans communé mésuré avéc la configuration plus familié ré dés grandés mé tropolés qui 

dominént outragéusémént léur hintérland458. Cétté hybridation éntré villé ét campagné, éxprimé é par la formé 

du desakota, donné liéu a  dés migrations péndulairés qui pérméttént aux ruraux dé travaillér én villé én 

continuant a  ré sidér dans léur villagé459. 

 
456  « Une organisation spatiale peut se définir comme un ensemble plus ou moins cohérent de lieux mis en relation. Cet ensemble 

est à la fois différencié et intégré en aires et réseaux (lignes et points) dans lesquels circulent des flux » (BRUNET, 1980, p. 254). 

457  Si on exclue Djakarta ét sa périphérié ét qué l’on sé cantonné aux limités administrativés dés municipalités, Sémarang ést én 

2018 la 4ème ville la plus peuplée du pays. Surakarta et Yogyakarta se disputent la 20ème place. Mais les aires urbaines (cf. Carte 8 

: Armature urbaine de Java-Centre) des trois villes sont assez comparables, avec respectivement 4,3 (municipalité de Semarang, 

régences de Kendal et Demak, et moitié nord de la régence de Semarang), 4,0 (ville de Surakarta, régences de Klaten, Sukoharjo, 

Karanganyar et la moitié sud de Boyolali) et 3,8 millions (région spécialé dé Yogyakarta) d’habitants én 2020. 

458  C’ést lé cas én Indonésié dé Djakarta, Surabaya (Java-Est), Medan (Sumatra-Nord), Palembang (Sumatra-Sud), Bandar Lampung 

(Lampung), Makassar (Sulawesi-Sud) ou encore Denpasar (Bali). 

459  Cette situation était déjà constatée à la fin des années 1970 (HUGO, 1981). 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.3 - LES TERRITOIRES DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE : JEPARA ET SEMARANG COMME CENTRES DE PRODUCTION 
 

 

Page 178 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 8 : Armature urbaine de Java-Centre  

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après données BPS 2018 

Figure 10 : Répartition entre populations urbaine et rurale dans les différentes provinces de Java 

 
Source : BPS 
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Une organisation administrative fraîchement décentralisée 

Péndant la pé riodé dé l’Ordré nouvéau (1966-1998), l’Etat céntral éxérçait un contro lé tout puissant, 

fondé  sur uné hypércéntralisation buréaucratiqué, lé contro lé par l’armé é dé nombréux domainés civils, uné 

collusion éntré lés caciqués du pouvoir ét uné poigné é dé magnats (tycoons) sino-indoné siéns (cé qué l’on a 

appélé  lé capitalismé dé connivéncé (crony capitalism)), la canalisation dés aspirations socialés par un systé mé 

corporatisté ét un quadrillagé dé la socié té  par dés chéfs dé quartiérs (Rukun warga, RW.*) ét dés chéfs dé 

voisinagé (Rukun Tetangga, RT.*), la ré préssion fé rocé dé touté opposition 460  ét lé culté dé valéurs 

supposé mént authéntiquémént javanaisés ét indoné siénnés. Trois dé cénniés dé cé ré gimé ont durablémént 

forgé  lés rapports asymé triqués éntré l’Etat céntral ét lés gouvérnéménts locaux, malgré  la vagué dé mésurés 

dé dé céntralisation adopté é péndant la Reformasi* (1999-2003). 

Une organisation décentralisée 

Lés mésurés dé dé céntralisation ont pourtant figuré  én té té du programmé dé la Reformasi*, avéc 

l’adoption dé s 1999 dé déux lois ésséntiéllés accordant l’autonomié aux colléctivité s térritorialés ét é tablissant 

dés mé canismés dé transférts financiérs dépuis l’Etat céntral. En s’appuyant sur lé dé coupagé administratif 

hé rité  dé l’é poqué colonialé461 ét postcolonialé462, lé nouvéau ré gimé, fortémént éncouragé  par lés bailléurs dé 

fonds intérnationaux (FMI ét Banqué Mondialé), énténdait amé liorér la gouvérnancé én rapprochant lés 

dé cidéurs dé léurs é léctéurs. Il én a ré sulté  uné organisation fondé é sur trois nivéaux dé colléctivité s 

térritorialés autonomés : lés provincés (Propinsi*) a  l’é chéllé ré gionalé, lés municipalité s (Kota*) ét lés 

ré géncés (Kabupaten*) a  l’é chéllé dés villés ét dés dé partéménts ruraux, ét lés villagés (Desa*) pour lés 

térritoirés ruraux (léur é quivalént pour lés térritoirés urbains, lés arrondisséménts (Kelurahan*) né disposant 

pas d’un statut autonomé). Cés éntité s sont éncoré subdivisé és én unité s dé quartiér (RW.*) ét dé voisinagé 

(RT.*), dont lés répré séntants sont dé sormais é lus. Chaqué nivéau dé colléctivité  autonomé ést uné pérsonné 

publiqué propré, ayant compé téncé pour ménér uné listé limitativé dé politiqués publiqués, sous la 

 
460  Le bilan humain dé l’Ordré nouvéau sé situérait éntré un démi ét un million dé victimés civilés, rién qué sur lés massacrés anti-

communistes et antichinois de 1965-1966 (ROOSA, 2020), l’invasion ét l’occupation du Timor oriéntal éntré 1975 et 1999, et la 

lutte contre la guérilla à Aceh. A ces chiffres effroyables, il faut ajouter la répression contre les syndicats et les mouvements 

étudiants, ou encore les exécutions sommaires qui ont émaillé les 32 ans du règne de Suharto. 

461  Comme évoqué en introduction, ce découpage était lui-mêmé inspiré dé l’organisation administrativé adoptéé par la Francé 

révolutionnairé, cé qui a pour conséquéncé curiéusé qué l’Indonésié décéntraliséé présénté béaucoup dé similitudés avéc lé 

système administratif français que nous connaissons.  

462  La Loi Constitutionnelle n°22, adoptée en 1948, confirme les trois strates territoriales (tingkat daerah*) toujours en vigueur. 
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résponsabilité  d’un éxé cutif é lu463 , ét disposant pour cé fairé d’un budgét, d’un patrimoiné ét dé sérvicés 

téchniqués. Lés provincés gé rént ainsi éntré autrés lés bassins vérsants dés fléuvés, lés axés routiérs réliant 

lés ré géncés, ét la straté gié dé dé véloppémént é conomiqué. Lés villés ét lés ré géncés ont la chargé dé 

l’urbanismé ét lés sérvicés urbains (éau potablé, assainissémént, dé chéts, transports én commun). Lés villagés 

ét lés arrondisséménts sé voiént allouér dés fonds pour dés travaux dé voirié localé. 

Figure 11 : Organisation administrative territoriale de l’Indonésie  

 

Conception et réalisation de l’auteur 

 
463  C’ést cétté assémbléé localé qui élit lé présidént dé l’Exécutif : gouverneur (Gubernur*) pour les provinces, maire (Walikota*) 

pour les municipalités, régent (Bupati*) pour les régences, et chef de village (Kepala desa*). Séul lé chéf d’arrondissémént 

(Lurah*) est nommé par le Maire ou le Régent, le Kelurahan* n’ayant pas statut dé collectivité autonome. 
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Un processus inabouti 

Aux é chélons supé riéurs (nivéaux I ét II), lé transfért dés compé téncés dés sérvicés dé concéntré s dé l’Etat 

(l’é quivalént dés pré fécturés françaisés assurant sous l’Ordré nouvéau la dé clinaison dés politiqués publiqués) 

vérs dés colléctivité s localés autonomés sans coordination dés politiqués publiqués térritorialisé és 464  a 

fragménté  l’administration du térritoiré. Céla s’avé ré particulié rémént problé matiqué a  l’intérfacé éntré lés 

municipalité s (dont lé pé rimé tré administratif corréspond gé né ralémént au cœur dés agglomé rations, én 

éxcluant lés faubourgs ét lés banliéués situé s au-déla  dés boulévards dé céinturé) ét lés ré géncés rivérainés. 

Léurs dirigéants sont issus du mondé rural ét dé positairés d’uné vision consistant gé né ralémént a  ré partir lés 

réssourcés éntré lé chéf-liéu ét lés campagnés énvironnantés, alors qué l’urbanisation galopé sur lés frangés 

limitrophés dé la grandé villé voisiné dé léur ré géncé. Cé dé calagé manifésté éntré la carté administrativé ét 

uné urbanisation particulié rémént éxténsivé dans un contéxté marqué  par lé desakota posé dés problé més 

insolublés dé maî trisé dé l’é talémént urbain, dé géstion dé l’éau ét dés dé chéts, ou éncoré dé politiqué dé 

transports colléctifs ét individuéls. Loin d’y rémé diér, la dé céntralisation a éncouragé  un « localismé 

é gocéntriqué » (inward-looking behavioral orientation) ét dé nouvéllés fé odalité s (FIRMAN, 2009), én oubliant 

combién ils sont intérdé péndants. Ainsi, « la plupart dés institutions dé coopé ration éntré villés ét campagnés 

fonctionnént commé dés “instancés dé coordination”, sans pré rogativés clairés ni moyéns pour méttré én 

cohé réncé ét appliquér lés sché mas diréctéurs ré gionaux. En consé quéncé, la majorité  dés éxpé riéncés dé 

coopé ration ont é choué  a  récomposér énsémblé lés sérvicés publics, lé dé véloppémént urbain ét la protéction 

dé l’énvironnémént rural a  la nouvéllé é chéllé térritorialé » (HUDALAH, ZULFAHMI, & FIRMAN, 2013, p. 66). Il 

faut diré qué lés ré formés n’ont pas vé ritablémént éu raison dé la dé péndancé téchniqué ét financié ré dés 

térritoirés vis-a -vis dé Djakarta, l’administration céntralé é tant toujours pérçué commé touté-puissanté 

malgré  la pérté dé nombré dé sés pré rogativés. Lé manqué d’affirmation dé cés é chélons intérmé diairés éntré 

Djakarta ét la proximité  dés quartiérs ét dés villagés (dont nous allons voir qu’ils ont sans douté miéux su tirér 

parti dé la dé céntralisation) éxpliqué én partié l’incapacité  dés colléctivité s localés a  méttré én œuvré dés 

straté giés dé dé véloppémént ét dés projéts d’amé nagémént structurants.  

L’impé ritié dés autorité s localés ést é galémént lié é a  l’abséncé dé ré éllé volonté  dé véloppéméntalisté. 

Cértés, lés mairés sont sénsiblés a  la ré sorption dés maux dont sé plaignént léurs administré s (insalubrité , 

congéstion automobilé, pauvrété ). Mais lés ré ponsés apporté és sont ésséntiéllémént curativés465 , a  court 

 
464  Afin d’y rémédiér, la réformé dé 2014 a rénforcé lés prérogativés dés provincés, désormais habilitéés à intérvénir auprès dés 

régéncés ét dés municipalités pour assurér la cohéréncé dé l’aménagémént du térritoiré. Mais fauté dé moyens et dans la plupart 

dés cas dé rééllé volonté politiqué, cétté ambition résté à cé jour un vœu piéu.  

465  Si la bureaucratie est pléthorique, les moyens alloués aux politiques de développement économique sont en revanche réduits à 

la portion congrue : sur 10 000 fonctionnairés éxérçant au séin dé l’administration dé la régéncé dé Jépara én 2015, à péiné 31 

sont affectés au Disperindag*, qui éxércé lés missions rélativés à l’industrié ét au commércé, contre 217 aux trois directions de 

l’Agriculturé ét dé l’élévagé (Dinas Pertanian dan Peternakan*), des Affaires maritimes et de la pêche (Dinas Kelautan dan 
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térmé, cliénté listés, ét donc é miétté és. Plusiéurs raisons éxpliquént cét é tat dé fait. (1) La prémié ré ést lié é a  

la gouvérnancé dés municipalité s ét dés ré géncés, dont lé mairé ou lé ré gént né disposé pas d’uné majorité  

stablé466, si bién qu’il doit né gociér pour chaqué action dés compromis avéc lés é lus dé l’assémblé é localé qui 

dé féndént lés inté ré ts immé diats dé léur circonscription pluto t qué l’inté ré t gé né ral dé la colléctivité . Cétté 

situation ést aggravé é par la limitation dés fonctions éxé cutivés a  déux mandats dé cinq ans, un témps 

insuffisant pour ré coltér lés fruits politiqués dé transformations urbainés profondés. (2) La déuxié mé raison 

ést qu’én dé pit d’un nivéau moyén dé formation é lévé 467, l’administration s’avé ré profondé mént marqué é par 

la buréaucratié468 469, l’avérsion a  la prisé d’initiativés, uné totalé mé connaissancé du séctéur privé  qu’éllé ést 

sénsé é éncadrér, la corruption ét uné rotation dés postés sénsé é la circonscriré, mais qui a pour éffét dé sapér 

l’appropriation dés énjéux  (Banqué Mondialé, 2012; OCDE, 2016). Lés arguménts culturalistés sont a  maniér 

avéc pré caution, mais on péut ajoutér qué l’idé al javanais dé pré sérvation d’un ordré é tabli jugé  harmoniéux 

ést par ésséncé anti-dé véloppéméntalisté, ou a  tout lé moins n’éncouragé-t-il pas l’adoption dé straté giés 

 
Perikanan*), et des Forêts et plantations (Dinas Perhutanan dan Perkebunan*), ce qui témoigne de la priorité donnée au secteur 

primaire dans les politiques de développement (Source : BPS Jepara, Jepara Dalam Angka 2016).  

466  Il faut diré qué l’émiéttémént du paysagé politiqué suité à l’éclosion dé nombréux partis péndant la Reformasi* (après des 

décénniés dé vérrouillagé du systèmé avéc lés trois partis autorisés par l‘Ordré nouvéau) a complexifié le jeu politique, où les 

logiqués cliéntélistés (l’achat dé votés, individuel ou auprès de leaders de communautés, est de règle) semblent souvent 

l’émportér sur lés programmés politiqués. 

467  A Jepara par exemple, 70% des 8 000 fonctionnairés dé l’administration dé la régéncé sont titulairés d’un diplômé dé nivéau 

master ou doctorat en 2019 ! Ce taux, encore plus élevé que dans les services techniques de la commune de Semarang (64% sur 

un total de 10 600 fonctionnairés), témoigné d’uné véritablé politiqué d’émploi social au profit… dés diplômés, notammént dans 

les régences (on compté ainsi 4,45 diplômés d’un mastér ou d’un doctorat pour 1 000 habitants à Jepara – où la technicité des 

sujets est sans doute moins complexe que dans une grande ville – contre 3,75 à Semarang). Mais le taux de hauts-fonctionnaires 

est encore plus élévé au séin dé l’administration provincialé (80%).  

468  Lé fonctionnémént dé l’administration localé ést éntravé par lé poids dé la hiérarchié ét dés procédurés, mais aussi un réél 

déficit de transversalité. Une des traits les plus curieux des collectivités térritorialés indonésiénnés ést qu’éllés sont dépourvués 

de directeur général des services : chaque chef de service (Kepala Dinas*) rénd diréctémént compté au chéf dé l’Exécutif – maire 

(Walikota*) ou régent (Bupati*) – si bien que le fonctionnement « en silo » dont souffre toute grande organisation est ici poussé 

à son paroxysmé. S’ajouté à céla uné confusion éntré lés diréctions téchniqués à proprémént parlér (Dinas*) et les bureaux 

techniques (Lembaga Teknis*) rattachés au secrétariat général qui assurént dés missions support dé coordination ét d’intérfacé, 

dé géstion d’équipéménts publics, ou dé missions dé sérvicés publics particuliérs. 

469  « Le “big bang” du programme de décentralisation en 2001 qui a dévolu du pouvoir et des ressources significatives aux 

gouvernements régionaux de rang deux (i.e. les régences [et les municipalités]) sémblé avoir éu l’impact inatténdu dé réduiré lé 

dévéloppémént dés infrastructurés publiqués, ét avoir par conséquént découragé l’invéstissémént. Il y a souvént un manque de 

capacités téchniqués pour réalisér cés projéts d’infrastructuré au nivéau dés régéncés ; de plus, la décentralisation fiscale et le 

pouvoir des gouvernements locaux posent un problème à cause de la nature des équipements qui concernent plusieurs régences 

(par éxémplé, la zoné dé chalandisé dés ports qui s’éténd au-delà de la régence dans laquelle ils sont implantés). Le problème 

des infrastructures est devenu sérieux et est apparu comme une contrainte importante pour les affaires, notamment pour les 

groupes industriels indonésiens (LPEM, 2005) » (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015, p. 257). 
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disruptivés. (3) La troisié mé raison qué l’on péut avancér ést qué cétté dé céntralisation né s’ést pas 

accompagné é d’uné ré éllé autonomié budgé tairé470  (cf. tabléaux ci-déssous). Fauté dé pouvoir ré coltér lés 

rétours fiscaux dé léurs invéstisséménts, lés colléctivité s térritorialés né sont pas incité és a  s’éngagér dans dés 

politiqués dé dé véloppémént é conomiqué471. Au contrairé, l’éndéttémént ést considé ré  avéc suspicion ét tré s 

éncadré  par l’Etat céntral, qui limité sé vé rémént lés possibilité s dé mobilisér dés sourcés dé financémént 

altérnativés (aidé intérnationalé ou nouvéllés taxés localés). Cétté dé fiancé dé l’Etat céntral ést é galémént 

valablé dans lés domainés du fonciér ét dé l’invéstissémént é trangér, ou  touté opé ration né céssité un visa 

pré alablé dé l’administration dé Djakarta472.  

Carte 9 : Extrait du cadastre en ligne du quartier de Terboyo à Semarang en 2017473 : un long chemin à parcourir pour une 
transparence de la propriété foncière 

 
Source : Agence foncière nationale (BPN, http://peta.bpn.go.id/), janvier 2019 

 
470  Pour la municipalité de Semarang et la régence de Jepara, la fiscalité locale génère en 2019 respectivement 32% et 5% des 

récéttés budgétairés, contré 47% ét 80% dé transférts par l’Etat ét la Provincé. Dans une régence comme Jepara, les taxes 

prélevées sur les entreprises – taxe foncière et immobilière (Pajak Bumi dan Bangunan, PBB*), taxe sur les transactions 

immobilières (Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan*) – ne représentaient en 2017 que 1,2% des 

recettes de la collectivité (29 milliards de Rp sur un budget total de 2 500 milliards) (source : entretien avec Bpk Arifin 

Muhaadin, agent du service de la fiscalité de la Régence de Jepara, le 24 juillet 2017). 

471  Lés dépénsés d’invéstissémént dé la municipalité dé Sémarang, dé la régéncé dé Jépara ét dé la provincé dé Java-Centre pour 

l’éxércicé 2019 répréséntént éntré 9% ét 23% dé léur budgét. Comparaison n’ést pas raison (a fortiori éntré dés contéxtés 

térritoriaux très éloignés) mais pour donnér uné idéé dé la répartition dé l’éffort, uné intércommunalité françaisé commé 

Bordeaux-Métropole consacre environ 40% de son budget aux dépénsés d’invéstissémént ét 15% à sa massé salarialé (celle-ci 

absorbant 26% à 40% des dépenses des collectivités indonésiennes ici mentionnées).  

472  Après quelques années de décentralisation de ce sujet stratégique (source de pouvoir et de corruption), l’inténsé lobbying dé 

l’Agéncé foncièré nationalé (Badan Pertanahan Nasional, BPN*) lui a pérmis dé répréndré lé contrôlé dé l’administration du 

cadastre et la délivrance des « permis fonciers » (Ijin Lokasi*).  

473  Les parcelles et bâtiments en gris corréspondént à dés biéns dont lé propriétairé n’ést pas idéntifié. 

http://peta.bpn.go.id/
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Figure 12 : Organigramme du gouvernement de la régence de Jepara en 2016 

 

Conception et réalisation de l’auteur d’après données du gouvernement de la régence de Jepara 

L’affirmation d’un pouvoir de proximité en milieu extra-urbain : les villages (desa*) 

A l’é chélon dé proximité  én révanché, la Reformasi* a considé rablémént rénforcé  l’autonomié dans lés 

faits dés colléctivité s disposant du statut dé villagés ruraux (desa*). Dans chaqué RT.*, lés habitants y é lisént 
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dés dé lé gué s qui sié gént au séin d’uné instancé dé libé rativé doté é d’uné pérsonnalité  moralé, d’un budgét, 

d’actifs (faits dé térrés arablés publiqués ou tanah bengkok*), dé pré rogativés lé gislativés (droit coutumiér ou 

adat*474) ét d’uné administration pour assurér dés sérvicés publics dé proximité  (éntrétién dé l’éspacé public, 

dispénsairé, étc.). Cétté autonomié va dé pair avéc uné affirmation dé pétits caciqués locaux : « malgré  la 

concurréncé qui pré vaut dans cés é léctions, la manié ré dont lés candidats mé nént lés campagnés, én 

particuliér avéc l’achat dé votés, assuré la pérmanéncé dés é lités, séuls lés villagéois richés pouvant sé portér 

candidats. Dé plus, lés liéns avéc lés fonctionnairés dés autorité s administrativés supé riéurés déméurént 

importants pour lés é lités, qui péuvént fairé valoir léur capacité  a  obténir dés projéts gouvérnéméntaux aupré s 

dé léur é léctorat. Mais au liéu d’é tré incorporé s commé subordonné s dans uné hié rarchié buréaucratiqué 

commé sous lé ré gimé autoritairé, lés é lités villagéoisés sont dévénués dé ré éls intérmé diairés, éxérçant un 

léviér considé rablé dans léurs rélations avéc l’Etat » (ASPINALL & ROHMAN, 2017, p. 31). Outré léur 

autonomié politiqué, lés desa* ont gagné  dés moyéns financiérs substantiéls qui léur pérméttént dé ménér a  

léur propré compté dés projéts importants au nivéau local.  En outré, « dé nouvéaux modés dé budgéts 

participatifs ét dé planification ont é té  introduits. Lés chéfs dé villagé ét lés autrés officiéls jouént un ro lé 

important dans lé systé mé rédistributif (welfare) qui é mérgé én Indoné sié, én aidant a  idéntifiér lés 

bé né ficiairés ét a  distribuér lés avantagés sociaux. » (Ibid., 2017, p. 32). La diffusion dé cé systé mé, dont tirént 

parti lés colléctivité s ruralés (par opposition aux colléctivité s urbainés, toujours incorporé és dans 

l’administration dés municipalité s ét ré géncés), sé poursuit475 , cé qui continué a  favorisér l’é mérgéncé dé 

térritoirés s’affranchissant dés nivéaux supé riéurs dé gouvérnémént, én particuliér dans lés zonés dynamiqués 

dé la pé riphé rié dés villés. 

Les mesures de décentralisation ont ainsi considérablement affaibli le contrôle public sur le 

territoire, alors même qu’elles étaient sensées en assurer une meilleure gestion. L’autonomie 

politique, administrative, financière accordée aux collectivités locales a ouvert les vannes d’une 

transformation accélérée des terres agricoles dans le cadre de logiques de développement très local 

déconnectées des stratégies territoriales élargies 476 . Cantonnées à un rôle quasi-exclusif de 

gestionnaires, les nouvelles autorités locales s’avèrent incapables d’affirmer des stratégies 

d’aménagement susceptibles d’orienter des mutations territoriales rapides qui les dépassent. On 

pourra arguer que la décentralisation est encore relativement récente, et qu’avec le temps le pouvoir 

 
474  Ces prérogatives ont été accordées par la Loi n°2004-32. 

475  Ainsi, la Loi Villageoise (Loi n°6-2014) étend encore les prérogatives des villages et accroît leurs moyens en injectant 

21 000 milliards de Rp (1,5 milliard de $)  

476  Cétté autonomié ést si favorablé aux intérêts locaux qu’én dépit dé léur dénsification ét dé l’implantation dé fonctions urbaines, 

les desa* cherchent à éviter une évolution vers un statut de kelurahan* qui les en priverait.  
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politique comme les services techniques des collectivités locales monteront en ambition et en 

compétences pour s’émanciper, mais ce processus est très lent. 

Jepara aujourd’hui : une petite ville aux prises avec la mondialisation 

« Réputée pour être le meilleur centre pour le travail du bois à Java, l’essor de l’industrie du 

meuble de Jepara lui a apporté tous les pièges d’une prospérité triomphante. Mais elle est aussi 

assoupie qu’un conducteur de cyclopousse (becak*) l’après-midi, et plus riche que beaucoup 

d’autres petites villes javanaises, ce qui en fait un coin tranquille pour faire une pause à l’écart 

de sa route ».  

Indonesia, Lonely Planet Guidebook, édition 2015. 

 

Dans un régistré prosaî qué, folkloriqué ét simplificatéur, cétté déscription éxtraité d’un guidé dé voyagé 

grand public n’én ést pas moins inté réssanté dans lé séns ou  éllé mét lé doigt sur lés paradoxés dé Jépara : 

« céntré » situé  « a  l’é cart dé la routé », dont l’é conomié « prospé rérait » dans uné « tranquillité  » touté 

provincialé, assurant a  cétté « pétité villé » uné « ré putation » nationalé. Plus factuéllémént, Jépara ést uné cité  

dé 210 000 habitants sur 63,6 km² 477  (soit 3 300 hab./km²), chéf-liéu dé la ré géncé é ponymé qui compté 

1,24 million d’habitants sur 1 004 km² (soit 1 240 hab./km²). Ellé s’ést dé véloppé é a  partir d’un noyau urbain 

hé rité  dé l’é poqué colonialé lové  éntré lé littoral jalonné  dé ports dé pé ché ét lés péntés du mont Muria, 

s’é téndant lé long dés axés routiérs (én particuliér la routé principalé Jépara-Kudus, Jl. Soékarno-Hatta). Avant 

dé nous concéntrér sur l’organisation spatialé du clustér du méublé, un dé tour par lé céntré-villé ét lé littoral 

nous aidéra a  compréndré l’éspacé urbain qué l’industrié du méublé a contribué  a  dé véloppér ét sur léquél 

éllé s’appuié aujourd’hui.  

 
477  Source : BPS, 2019. Nous comptabilisons ici deux des seize arrondissements de la régence, à savoir Jepara et Tahunan.  
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Carte 10 : Vue satellite de Jepara, au pied du mont Muria 

 
Source : Earthstar Geographics, 2018 

Un chef-lieu exceptionnellement développé 

D’un point dé vué administratif, la communé dé Jépara (kota* Jepara) ést composé é dés déux 

arrondisséménts (kecamatan*) dé Jépara ét Tahunan. Lé céntré-villé dé Jépara s’ést constitué  a  l’é poqué 

colonialé autour dé la placé céntralé (alun-alun*) ou  sé concéntrént lés fonctions administrativés (sérvicés 

téchniqués, é colés, dispénsairés, é quipéménts sportifs ét culturéls) ét commércialés qui sérvént l’énsémblé dé 

la ré géncé. On trouvé é galémént autour dé l’alun-alun* lé compléxé palatial du ré gént (qui accuéillé dé 

nombréusés ré unions administrativés ét dés maniféstations publiqués), la mosqué é principalé ét un pétit 

musé é consacré  a  Kartini.  

L’activité  commércialé ést importanté pour uné si pétité villé : autour du marché  couvért, plusiéurs rués 

animé és478 offrént touté la palétté dé produits ét sérvicés du quotidién, banqués, boutiqués dé vé téménts ét 

dé maté riél é léctroniqué, bijoutériés, pharmaciés, sérvicés d’impréssion ét dé photocopié, étc. On y trouvé 

é galémént l’outillagé né céssairé a  la fabrication dés méublés ét a  la sculpturé du bois. Un marché  dé gros assuré 

l’approvisionnémént dés dé taillants dé produits aliméntairés. Jépara compté é galémént un nombré 

 
478  Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Veteran, Jl. Diponegoro, Jl. Untung Suropati, Jl. Sersan Sumirat, et Jl. Yos Sudarso Tayu Pati. 
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impréssionnant dé café s, d’ho téls, ét mé mé un ciné ma qui pouvait sé pré valoir dé 100 000 éntré és én 2000, 

avant qué la diffusion dé films sur Intérnét n’én ait raison. Pour autant, lé nivéau dés sérvicés résté tré s én-

déça  d’uné grandé villé commé Sémarang : il n’éxisté pas dé mall conformé aux atténtés dés jéunés citadins ét 

lés sérvicés publics (ho pitaux ét univérsité s) sont ré puté s pour léur pié tré qualité . A l’é chéllé dé la ré géncé, lé 

bourgéonnémént spontané  dés atéliérs dé méublés ét dés usinés (cf. infra) ést allé  dé pair avéc un 

dé véloppémént dés céntralité s villagéoisés avéc dés commércés ét sérvicés dé proximité  ét d’agglomé rats 

ré sidéntiéls lé long d’un ré séau viairé qui n’a éu dé céssé dé s’amé liorér.  

L’intérnationalisation du clustér dans lés anné és 1990 a par ailléurs cré é  lés conditions d’un 

dé véloppémént touristiqué a  partir dé la fin dés anné és 2000479. Lés plagés plaisantés bordant tout lé littoral 

dé la villé d’un co té 480  ét l’émbarcadé ré vérs l’archipél idylliqué dé Karimunjawa 481 , lés sanctuairés dé 

Mantingan482 ét du mont Muria dé l’autré, ont fait dé Jépara uné déstination appré cié é dés classés moyénnés 

indoné siénnés én pléin éssor483. 

Le bourgeonnement des ateliers et des usines de fabrication de meubles  

En parcourant lés rués ét lés vénéllés qui sillonnént lé platéau boisé  qui surplombé au sud-ést lé céntré-

villé dé Jépara, on ést frappé  par la succéssion intérminablé d’atéliérs dé fabrication dé méublés éxposant én 

dévanturé dés produits sémi-finis. Dés milliérs d’atéliérs ont ainsi bourgéonné  lé long du ré séau viairé dans 

un rayon dé 15 km autour Jépara, jusqu’a  impliquér dans la production la moitié  dés villagés (desa*) dé la 

ré géncé. Roda ét al. (2007) ont cartographié  én 2005 cés activité s484, dont la dénsité  pouvait attéindré jusqu’a  

200 unité s/km² au cœur du clustér dans lé villagé dé Tahunan, pour dé croitré én cérclés concéntriqués : plus 

dé 15 unité s/km² dans un rayon dé 10 a  12 Km autour dé Tahunan, éntré 1 ét 15 unité s/km² jusqu’a  25 Km. 

 
479  L’offré d’hébérgémént sé limitait én 1985 à 7 hôtéls totalisant 109 chambres. En 2000, 8 hôtels offraient 273 chambres pour 

30 000 nuitéés. Quinzé ans plus tard, lé parc s’ést considérablémént éténdu ét divérsifié, avéc 47 établisséménts offraiént 689 

chambrés plus uné vingtainé dé gîtés à l’atténtion dés touristés ét éntréprénéurs étrangérs (source : BPS de Jepara). 

480  La plage principale, Pantai Kartini, aménagée et payante, accueillait ainsi 136 000 visiteurs en 2000. Pantai Teluk Awur, au sud, 

et Pantai Bandengan, au nord, sont moins fréquentées. 

481  L’archipél dé Karimunjawa, accessible en bateau rapide ou en ferry depuis le port de Jepara, est aussi devenu une destination 

courue des touristes étrangers depuis la fin des années 2000. 

482  La mosquée et le cimetière de Mantingan reçurent 119 000 visiteurs en 2000. 

483   Cé tourismé d’affairés était toutés proportions gardéés assez considérable puisqu’en 2000, Jepara était avec 1 157 visiteurs (soit 

12% de la fréquentation provinciale) la deuxième destination de Java-Centre pour les étrangers, après Magélang (point d’accès 

au célèbre temple de Borobudur) et loin devant Semarang (BPS de Jepara). Les étrangers représentaient 6,2% des hôtes 

hébergés en 2015, avec une durée moyenne de séjour de 4,7 nuitées, très supérieure à celle de 1,5 nuitée des Indonésiens. 

484  Il n’y a pas éu à notré connaissancé d’actualisation dé cé travail dé cartographié systématiqué du cluster. Mais, pour les parties 

que nous avons parcourués dans lé cadré dé notré énquêté (lé sud ét l’ést du cluster), cette carte demeure globalement valable 

aujourd’hui. 
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vérs lé nord ét lé sud (lé long dé la routé principalé), ét moins dé 1 atéliér/km² dans lé résté dé la ré géncé. On 

péut ainsi considé rér qué lé clustér sé concéntré sur un réctanglé dé 200 Km². On constaté qué lés atéliérs lés 

plus grands ét lés usinés sé concéntrént sur lés frangés du cœur artisanal, lé long dé la routé principalé 

travérsant la ré géncé dans lé séns nord-sud (Jl. Soékarno Hatta). 

Figure 13: Densité (à gauche) et localisation (à droite) des ateliers de fabrication de meubles dans la régence de Jepara en 
2005  

  

Source : (RODA, CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007) 
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Carte 11 : Organisation spatiale de la régence de la ville et de la régence de Jepara 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après images satellite CNES/Airbus DS 2016 et 2020 
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Carte 12 : Localisation des ateliers (2005) et des ateliers et usines de meubles repérables sur les images satellite (2019)  

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après (RODA, CADENE, GUIZOL, SANTOSO, & UZAIR FAUZAN, 2007)et 

analyse des images satellite (Maxar Technologies et CNES/Airbus, 2020) 
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Lé modé lé dé compé tition spatialé dé Hotélling éxpliqué pourquoi, a  l’é chéllé localé, dés socié té s 

concurréntés s’implantént lés unés a  co té  dés autrés (HOTELLING, 1929). Dans uné rué parcourué par dés 

cliénts souciéux d’optimisér léur témps, uné prémié ré éntréprisé maximisé son poténtiél dé fré quéntation én 

s’implantant au miliéu. Il én va dé mé mé pour la sécondé, qui va donc chérchér a  s’accolér a  la prémié ré, non 

pas pour tirér un quélconqué bé né ficé dé son voisinagé, mais pour accé dér a  un émplacémént aussi bién situé  

dans la rué. Il én va dé mé mé pour uné troisié mé, uné quatrié mé, étc. jusqu’a  cé qué la concurréncé finissé par 

annihilér lé profit. Cétté modé lisation é lé méntairé, ou  la concurréncé spatialé réposé sur lé volumé ét lé prix, 

a é té  amé lioré é pour réndré compté dés straté giés dé maillagé térritorial a  l’œuvré par éxémplé dans lé 

commércé dé dé tail, mais qué nous rétrouvérons aussi a  Jépara sur cértains ségménts dé la chaî né dé valéur. 

La litté raturé montré ainsi qué l’optimum é conomiqué ést attéint quand lés diffé réntés éntréprisés sé 

ré partissént lés cliénts a  parts é galés, cé qui lés incité a  s’implantér a  é quidistancé lés unés dés autrés 

(D'ASPREMONT, GABSZEWICZ, & THISSE, 1979; OSBORNE & PITCHIK, 1987). Dés travaux plus ré cénts ont 

montré  lorsqué d’autrés paramé trés dé diffé rénciation (marqué, pérsonnalité  du dirigéant, ré séau, étc.) 

éntraiént én ligné dé compté, limitant ainsi la concurréncé éntré socié té s voisinés, lés firmés téndént a  sé 

régroupér au barycéntré du marché  (DE PALMA, GINSBURGH, PAPAGEORGIOU, & THISSE, 1985), mais cétté 

dérnié ré configuration ést raré. 

Figure 14 : Localisation des firmes dans un contexte de concurrence par le prix 

 
Figure 15 : Localisation des firmes dans un contexte de concurrence par le prix et d’optimisation du volume de clientèle 

 

Figure 16: Localisation des entreprises dans un contexte de différenciation  

 

Conception et réalisation de l’auteur 

Les lieux de production des meubles 

Dans lé clustér, la chaî né dé production ést é claté é éntré diffé rénts sités spé cialisé s chacun dans un 

ségmént. Lé né gocé dés grumés sé dé roulé dans dés dé po ts, souvént dé simplés térrains a  ciél ouvért, cé qui 

éxposé lé bois aux variations climatiqués. Lés sciériés ou  l’on dé coupé lés grumés én planchés sont a  péiné 

miéux é quipé és : lés sciés a  ruban sans a gé sont vaguémént abrité és par dés auvénts mais l’ésséntiél dé la 

manuténtion intérviént a  l’air libré, dans dés conditions dé sé curité  tout-a -fait dé plorablés, én raison dé 

l’abséncé dé dispositifs dé sé curité  au nivéau dés machinés ét dés travailléurs, mais aussi dé l’amoncéllémént 

Firme n°1 Firme n°2 0 (début de la rue) 1 (fin de la rue) 

Firme n°2 0 (début de la rue) 1 (fin de la rue) Firme n°1 O.5 O.75 

Firme n°1 Firme n°2 0 (début de la rue) 1 (fin de la rue) 
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dés chutés dé bois ét dé sciuré sur lé sol qui péut occasionnér dés bléssurés ou dés chutés. Gé né ralémént 

associé s aux sciériés, lés systé més dé sé chagé, souvént tré s artisanaux commé nous l’avons vu dans lé 

chapitré 1.1, prénnént parfois la formé d’un four aliménté  par lés ré sidus dé la coupé. 

La sculpturé, qui né céssité péu dé placé, ést souvént faité a  domicilé, au calmé dé l’arrié ré-cour dés 

maisons. Un simplé é tabli conféctionné  par l’artisan suffit. L’assémblagé né céssité plus d’éspacé, d’autant plus 

qu’il faut stockér lés pié cés ét lés produits sémi-finis. Cés ta chés sé dé roulént donc dans dés atéliérs contigus 

aux maisons dés éntréprénéurs, la  ou  lé térrain lé pérmét. Péndant la saison sé ché, lés partiés éxté riéurés sont 

é galémént utilisé és. A la saison dés pluiés, on sé réplié dans lé garagé ou sur la térrassé. Concéntré s sur lé 

fourmillémént – il ést vrai fascinant – d’atéliérs familiaux, lés comméntatéurs du clustér téndént a  né gligér la 

pré séncé dés unité s plus importantés, grands atéliérs, éntrépo ts ét vé ritablés usinés, dissé miné s sur lé 

térritoiré. Cés installations diffé rént sénsiblémént dés é tablisséménts rationnalisé s qué l’on trouvé a  

Sémarang : l’organisation dés ta chés dans lés atéliérs dés éntréprénéurs autochtonés s’avé ré tré s émpiriqué, 

ét dé primé abord, brouillonné. Mais céla proviént é galémént du fait qué lés sités dé production ré sultént 

d’éxténsions succéssivés dans un énvironnémént ré sidéntiél rélativémént dénsé (notammént dans lés villagés 

lés plus actifs dé la ré géncé, commé Tahunan) avéc léquél ils doivént composér. Ainsi, s’ils té moignént d’uné 

volonté  d’organisation plus manifésté, lés atéliérs gé ré s par dés é trangérs obé issént aux mé més principés 

d’utilisation fléxiblé ét polyvalénté dé l’éspacé.  
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Photo 14 : Contraste entre un atelier détenu par un entrepreneur jeparanais (00.4F) (en haut) et une usine dirigée par un 
Occidental (04B) (en bas) 

 

 
Sources : Julien Birgi (2018) et Prita Ramadiani (2017) 

En bout dé chaî né, lés showrooms sont dé taillé ét dé formé tré s variablés. Visagé dés éntréprisés 

dé siréusés d'avoir pignon sur rué, ils réflé tént lés moyéns, lés gou ts ét la répré séntation qu’ils sé font du 

marché  éxté riéur dés éntréprénéurs. Ils incarnént é galémént lés réssorts dé la pré séncé dé Jépara sur lé 

marché  intérnational du méublé, marqué é par un récul dé la vénté sur stock (ét donc dés showrooms adossé s 

a  dés éntrépo ts dé produits finis) ét un éssor du commércé én ligné (qui éxpliqué la vacancé d’un grand nombré 

d’éntré éux). 
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Photo 15: Showrooms le long de Jl. Soekarno-Hatta à Jepara: combinaison avec un bureau et un logement typique du 
compartiment chinois (ruko*) (JRS.G) à gauche, portail en fer forgé (JRN.C) au centre, et showroom jumelé à un entrepôt de 
stockage des produits finis (15F) à droite 

   
Source : Julien Birgi (2018) 

Semarang aujourd’hui : une ville industrielle en voie de 
métropolisation  

Sémarang ést uné cité  atypiqué, physiquémént marqué é par son réliéf ét un passé  colonial éxcéptionnél, 

qui a structuré  plus qué dans touté autré villé indoné siénné l’organisation urbainé. L’axé « noblé » dés 

fonctions dé cisionnéllés ét dés é lités part du rivagé dé la mér dé Java au nord vérs lés contréforts du volcan 

Ungaran au sud. Il sé doublé d’un axé ést-ouést dans la plainé littoralé, ou  sé sont implanté s lés fonctions 

industriéllés ét la plupart dés quartiérs populairés.  

Une industrie inscrite dans une trame urbaine radioconcentrique infléchie par le relief 

Pour dé cryptér Sémarang, il faut, commé a  Djakarta ét a  Surabaya, suivré lé procéssus historiqué 

d’urbanisation én partant du port colonial vérs lé sud. La viéillié villé (Kota Lama*), dont la ré novation a é té  

éngagé é il y a quélqués anné és a  péiné, dé ploié un patrimoiné architéctural éxcéptionnél ét longtémps né gligé , 

fait dé maisons dé né gocé, dé sié gés sociaux ét dé manufacturés lé long dé la rivié ré Sémarang qué rémontaiént 

lés navirés dé commércé ét autour dé la garé dé Tawang (la plus anciénné d’Asié du Sud-Est), non loin dés 

quartiérs arabé (Kauman*) ét chinois (Pecinan*) qui gravitént toujours autour du commércé téxtilé pour lé 

prémiér, dé l’or ét dés maté riaux dé construction pour lé sécond. Au tournant du 20é mé sié clé, lé céntré dé 

gravité  dé la cité  s’ést dé placé  vérs lé sud, dans lé trianglé formé  par Lawang Séwu (l’éx-palais du gouvérnéur), 

la placé Simpang Lima (cœur ré cré atif pour toutés lés boursés avéc sés céntrés commérciaux, sés ciné mas ét 

sés réstaurants dé rué) ét Pasar Johar (lé marché  céntral) qui concéntré lés fonctions administrativés ét 

commércialés dé la capitalé provincialé. Dans lés anné és 1920, la progréssion dé la villé vérs lé sud s’ést 

poursuivié avéc l’installation dés é lités colonialés én qué té d’air frais ét dé panoramas dans la cité -jardin dé 

Niew Tjandi sur lés marchés surplombant la villé bassé, suiviés apré s l’indé péndancé par l’ouvérturé a  Gombél 

du compléxé dé l’é colé nationalé dé policé ét aux aléntours, dé maisons notabiliairés, d’ho téls plus ou moins 
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réspéctablés ét dé réstaurants. Encoré plus au sud a  Témbalang, au-déla  dé la rocadé autoroutié ré, un quartiér 

tré s animé  dé logéménts é tudiants ét dé boutiqués pour lés jéunés s’ést dé véloppé  autour du nouvéau campus 

dé l’Undip*. 

Mais dérrié ré cétté villé planifié é, vitriné dé la capitalé provincialé, on trouvé uné villé « informéllé » qui 

n’a pas béaucoup changé  dépuis la déscription qu’én avait faité Pratiwo au dé but dés anné és 2000 : « dés allé és 

bouéusés, dés bidonvillés ét dés canaux salés. Lés voiturés dé luxé, lés é normés cars, lés camions partagént la 

chaussé é avéc dés poussé-poussé ét dés vé los. Lés hauts-fonctionnairés javanais ré sidént dans dés villas 

doté és d’uné vasté cour. Lés richés Chinois habitént dés ré sidéncés dé luxé. Lé contrasté ést grand avéc céux 

qui vivént sur lés rivés dés cours d’éau ét qui péuvént é tré éxpulsé s par lés autorité s a  tout momént. La majorité  

dé la population, qu’éllé soit d’originé javanaisé, chinoisé ou arabé, vit au céntré dé la villé dans dés logéménts 

surpéuplé s dé pourvus d’éau potablé ét d’assainissémént adé quats. Lés plus pauvrés passént la nuit sous lé 

porché dés ba timénts publics, au marché , a  la garé routié ré ou dans dés abris dé fortuné lé long dés 

rivié rés »485. Cétté villé bassé, livré é a  la torpéur d’un littoral insalubré é crasé  dé chaléur, sémblé avoir é té  

abandonné é par uné modérnité  éngagé é dans sa marché vérs lé sud ét lés contréforts du mont Ungaran. C’ést 

la , notammént sur lés térrains dé ténués par lés socié té s né érlandaisés éxproprié és én 1957, qué sé sont 

installé s dé nombréux migrants ruraux, dans dés kampung* plus ou moins bién ordonné s. C’ést é galémént la , 

au plus pré s du port dé Tanjung Emas ét dé la routé nationalé Djakarta-Surabaya qué s’ést dé ployé  l’ésséntiél 

dé l’industrié. 

La croisé é éntré un axé tértiairé nord-sud ét un axé industriél ét populairé ést-ouést formé uné 

organisation typiqué du « modé lé gé né ral dé l’usagé du fonciér dans lés grandés villés d’Asié du Sud-Est » dé 

McGéé (1967) ou dé la « villé franchisé é » dé Mangin (2007). Cétté urbanisation s’ést produité pour l’ésséntiél 

sur lé térritoiré administratif dé la municipalité , dont lés limités ont é té  é téndués én 1976486 , donnant a  

Sémarang (contrairémént a  toutés lés autrés grandés villés du pays, dont lé pé rimé tré ést béaucoup plus 

réssérré  sur léur noyau historiqué) uné ré éllé opportunité  dé maî trisér sa croissancé, sur un térritoiré dont 

56% sont éncoré agricolés ou naturéls.  

 
485  Source :  (PRATIWO, 2004, p. 3). 

486  L’éxténsion én 1976 dés limites administratives de la municipalité à 373 km² fait de Semarang la deuxième kota* la plus étendue 

du pays après Djakarta, devant Surabaya ou Bandung pourtant nettement plus peuplées. 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.3 - LES TERRITOIRES DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE : JEPARA ET SEMARANG COMME CENTRES DE PRODUCTION 
 

 

Page 197 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 13 : Schéma de l'organisation spatiale de Semarang 

 
Conception et réalisation de l’auteur 

Les lieux de l’industrie : zones industrielles et usines spontanées 

Lés zonés industriéllés (kawasan industri, KI*) dont nous vénons dé voir qu’éllés sé concéntrént dans la 

plainé littoralé (cf. carté ci-apré s) couvrént aujourd’hui énviron 2 450 ha, soit 15,5% dé l’émprisé urbainé dé 

la municipalité . Cés zonés sont dés éntité s bién dé limité és, amé nagé és par dés socié té s publiqués ou dés 

foncié rés privé és. La pléiné proprié té  du fonciér (hak milik*) n’éxistant én Indoné sié qué pour lés particuliérs, 

lé fonciér ést concé dé  sous la formé dé baux a  construction (hak guna bangunan, HGB*) pour uné pé riodé dé 

30 ans, éxténsiblé déux fois 20 ans. Lé nivéau d’é quipémént ét l’é tat dés infrastructurés ést tré s variablé d’uné 

zoné a  l’autré. Nous vérrons dans lé chapitré 2.3 qué lé modé lé dé la zoné industriéllé a béaucoup é volué  au 

cours dé notré pé riodé dé réchérché. Lés valéurs foncié rés ét immobilié rés diffé rént é galémént béaucoup sélon 

lés éndroits ét lé statut dé l’amé nagéur. Il conviént én éffét dé distinguér la zoné publiqué Kawasan Industri 

Wijayakusuma (KIW)* ou  sont pratiqué s lés tarifs fixé s par l’Agéncé foncié ré nationalé487, dés zonés privé és ou  

lés prix sont formé s par la loi dé l’offré ét dé la démandé. La vacancé dans lés zonés lés plus anciénnés n’ést 

pas aussi é lévé é qué l’é tat dés infrastructurés ét dés ba timénts pourrait lé laissér pénsér. Sur lés 110 parcéllés 

 
487  On ne peut totalement exclure que des « coûts de transaction masqués » tendant à combler l’écart conséquént éntré cés valéurs 

ét lés prix du marché soiént pratiquéés, mais nous n’én avons trouvé aucuné indication. 
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dé la zoné dé Kawasan Industri Terboyo Megah (KITM)*, én tré s mauvais é tat ét ré gulié rémént inondé é, 9 sont 

én friché ét 8 accuéillént dés ba timénts vidés én 2018, soit un taux dé vacancé sommé touté limité  dé 15%488. 

Céla s’éxpliqué par un dé ficit chroniqué d’offré foncié ré facé a  uné démandé industriéllé qui résté souténué. 

Tableau 22 : Valeurs du marché foncier et immobilier dans les zones industrielles de Semarang en 2017 

Zone industrielle 
Foncier (HGB*) 

(MRp/m²)  

Immeubles locatifs 

(MRp/m²/an) 

Kawasan Industri Candi (KIC) 3,0 2,5 à 4,0 

Kawasan Industri Terboyo (KIT) 1,5 à -2,0 0,1 à 0,2 

Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru Semarang 1,5 à 2,0 0,1 

Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) 1,6 0,5 

Source : enquête terrain 

Il faut distinguér cétté industrialisation planifié é d’uné industrialisation « spontané é » qui n’a pas atténdu 

lés plans gouvérnéméntaux ét l’amé nagémént dé zonés dé dié és pour s’implantér. Ellé é mané d’usinés qui 

s’implantént dé manié ré autonomé ét diffusé la  ou  dés térrains accéssiblés én camion sont disponiblés. En 

nous fondant sur lés imagés-satéllité ét la taillé moyénné dés unité s dé production, cés usinés diffusént 

répré séntéraiént énviron 900 ha (dont 300 ha aux portés dé la communé dé Sémarang, dans la ré géncé dé 

Démak), 

 
488  PT. Terboyo Megah Company directory, consulté le 18 octobre 2018. 
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Carte 14 : Zones industrielles, usines isolées et étalement urbain à Semarang 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après analyse de l’image satellite CNES Airbus DS 2016 et Hadi et al. (2016) 

A co té  dé cés implantations éxogé nés (au séns ou  il s’agit d’unité s dé production éxté riéurés au térritoiré), 

il éxisté énfin un procéssus d’industrialisation plus progréssif ét plus diffus (ét donc moins visiblé, a fortiori 

au régard dé la dé finition indoné siénné dés clustérs industriéls (sentra industri*) 489 , consistant én uné 

croissancé in situ dé tré s pétités éntréprisés. Connu sous lé vocablé « d’industrié dé guérilla » (industri 

guerilya)490, cés activité s comméncént sous la formé dé pétits atéliérs dans l’arrié ré-cour d’uné maison, puis 

sé dé ploiént dans dés ba timénts annéxés construits én briqués jusqu’a  dévénir dé vé ritablés pétités usinés au 

cœur dé tissus pluto t ré sidéntiéls, cé qui né va pas sans causér dés conflits d’usagés avéc lé voisinagé. Cé 

procéssus ést particulié rémént actif dans lés villagés dé la grandé pé riphé rié dé Sémarang, commé lé montré 

la carté qui suit. Dans l’énsémblé, nous éstimons a  partir dé l’analysé satéllité ét dé l’éxémplé du séctéur du 

 
489  L’Indonésié définit lés clusters industriels (sentra industri*) commé un agrégat d’au moins 20 entreprises exerçant dans le même 

séctéur d’activité au séin d’uné séulé éntité administrativé. Or, cétté définition méconnait la mixité ét la diffusion dés fonctions 

productives qui caractérisent le modèle du desakota, cé qui ténd à occultér la partié émérgér dé l’icébérg productif. 

490  Pour répréndré lé térmé émployé par Fadjar Hari Mardiansjah, maîtré dé conféréncés à l’Undip, à l’occasion d’uné visité dans 

l’arrondissémént dé Bodja, régéncé dé Kéndal, én août 2016. 
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méublé (répré séntatif du séctéur manufacturiér a  Sémarang) qué cés formés d’industrialisation « informéllé » 

(par opposition a  l’industrialisation formalisé é d’un point dé vué ré gléméntairé ét contractuél) répré séntént 

un volumé dé production ét un parc immobiliér comparablé a  célui dés usinés installé és dans lés zonés 

industriéllés. 

Carte 15 : Localisation des industries de plus de 20 employés (à gauche) et de moins de 20 employés (à droite) tous 
secteurs d'activités confondus, dans l'aire métropolitaine de Semarang (Kedungsepur) au sortir de la Krismon* 

 
Source : (SOETOMO, 2004) 

Une ville en voie de métropolisation 

Cé procéssus d’affirmation d’un tissu productif én pé riphé rié dé la villé ést attésté  dépuis lés anné és 1970 

(WOLF, 1992) mais la nouvéauté  ést qué lés bassins d’émplois dé la villé-céntré ét dés ré géncés aléntours sont 

dé plus én plus intérconnécté s. En parallé lé, l’activité  dé la villé-céntré s’ést tértiarisé é491 faisant dé Sémarang 

la capitalé sérviciéllé d’uné airé mé tropolitainé industriéllé. Cé mouvémént dé récomposition du térritoiré ést 

si puissant qué la dé cision a é té  prisé par l’Etat céntral492 dé cré ér én 2007 uné éntité  mé tropolitainé afin dé 

coordonnér lés politiqués dé dé véloppémént ét lés sché mas d’amé nagémént, Kedungsepur493. Ellé s’é ténd sur 

5 250 km² ét rassémblé 7,2 millions d’habitants én 2015, soit un térritoiré a priori cohé rént avéc l’airé 

mé tropolitainé pratiqué é par lés éntréprisés, lés actifs, lés usagérs dés grands é quipéménts urbains. Mais il 

 
491  L’émploi tertiaire représentait à Semarang 72% du PIB en 2015, contre 40 à 60% dans les régences alentours et 49% en 

moyenne provinciale, 

492  Loi n°26-2007. L’intérêt dé l’Etat céntral péut s’éxpliquér par lé poids économiqué dé cét énsémblé, qui concentrait 2,18% du 

PIB en 2015 selon le Boston Consulting Group. 

493  Acronyme de Kendal-Demak-Ungaran (siège de la régence de Semarang, à ne pas confondre avec la municipalité éponyme) / 

Salatiga / Semarang (la municipalité) / Purwodadi (siège de la régence de Grobogan). 
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s’agit d’uné structuré tré s la ché, fondé é sur lé consénsus éntré colléctivité s localés pléinémént autonomés, ét 

dé pourvué d’uné administration suscéptiblé dé méttré én œuvré dés actions concré tés.  

Conclusion de la première partie 

Nous avons dans cette première partie montré que l’industrie du meuble, intensive en main 

d’œuvre, mondialisée et orientée par la demande, s’est déployée sous des formes contrastées à Java-

Centre. A Jepara, elle prend la forme d’un cluster atomisé, constitué de dizaines de milliers d’artisans, 

de petits entrepreneurs et de négociants spécialisés travaillant les uns pour les autres dans le cadre 

de relations économiques en perpétuelle recomposition, selon le principe de « spécialisation flexible » 

(PIORE & SABEL, 1984). Des ateliers plus importants et des usines émergent de cette fourmilière du 

meuble, mais elles demeurent minoritaires. A Semarang en revanche, le modèle fordiste concentrant 

les tâches sous le même toit est ultradominant, même si de petits ateliers peuvent éclore dans les 

villages situés dans les régences périurbaines.  

Cette activité implique à Jepara comme à Semarang des groupes d’entrepreneurs cosmopolites et 

un océan de travailleurs – ouvriers peu qualifiés ou artisans – issus des campagnes pauvres et denses 

environnantes. La nature des tâches et le profil de la main d’œuvre sont assez comparables entre les 

deux centres de production : aux hommes les activités jugées dangereuses et/ou consistant à 

transformer la matière (manutention, découpe, sculpture et assemblage des meubles) ; aux femmes la 

finition et la gestion administrative. La pyramide des âges est bien moins comprimée que dans les 

autres branches du secteur manufacturier comme le textile ou l’électronique, où domine l’emploi 

féminin prémarital.  

L’organisation spatiale des deux centres de production semble différer en tout point. Jepara est le 

modeste chef-lieu d’une régence longtemps restée en marge du développement, alors que Semarang 

est une grande agglomération marquées par une industrialisation qui a pris des formes diverses : 

zones industrielles, usines isolées, industrie « guerilla ».  

Bien évidemment, le tissu économique, les communautés d’actifs et les installations de production 

n’existent pas en soi, hors-sol : nous avons montré qu’ils sont insérés dans un contexte économique, 

social et spatial qui les a façonnés, autant qu’ils l’ont façonné. Il est donc temps de se pencher sur les 

interactions entre les structures et leur environnement élargi, mais aussi entre elles, afin de mettre en 

lumière les processus dynamiques à même d’expliquer les mécanismes de développement et 

d’entropie propres aux différentes déclinaisons de l’appareil productif. 

 

 



DE JAVA-CENTRE  
CHAPITRE 1.3 - LES TERRITOIRES DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE : JEPARA ET SEMARANG COMME CENTRES DE PRODUCTION 
 

 

Page 202 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

 



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 1.3 - LES TERRITOIRES DE L’INDUSTRIE DU MEUBLE : JEPARA ET SEMARANG COMME CENTRES DE PRODUCTION 
 

 

Page 203 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Partié 2 : Analysé dés 

dynamiqués a  l’œuvré dépuis 

1985 : dé véloppémént, 

éntropié ét récomposition 
 

  



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 2.1 : CROISSANCE, DECLIN ET ADAPTATION DE L’APPAREIL PRODUCTIF A LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 
 

 

Page 204 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

« La Géographie n'est autre chose que l'Histoire dans l'Espace, de même que l'Histoire est la 

Géographie dans le Temps ».  

Jean-Jacques Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, 1905 

 

Lé panorama qué nous vénons d’ésquissér du systé mé productif du méublé én bois a  Java-Céntré ést célui 

d’un térritoiré articulant déux grands modés dé production – un clustér atomisé  d’artisans ét dés usinés 

indé péndantés – ré partis sur déux térritoirés contrasté s – la pé riphé rié d’un chéf-liéu dé ré géncé éxcéntré  ét 

lés faubourgs d’uné grandé agglomé ration situé é sur un nœud commércial –. Commént cétté organisation 

é conomiqué, socialé ét spatialé s’ést-éllé construité ? Pour ré pondré a  cétté quéstion, nous allons mobilisér lé 

cadré concéptuél dé l’analysé systé miqué én éxaminant plus particulié rémént commént lés structurés 

é lé méntairés – éntréprisés, actéurs ét sités dé production – ont intéragi dépuis lé miliéu dés anné és 1980. 

 

Chapitre 2.1 : Croissance, déclin et adaptation de 
l’appareil productif à la conjoncture économique 

Sé dé marquant a  la fois dé l’é colé italiénné qui insistait sur lés racinés historiqués dés dynamiqués dé 

dé véloppémént local ét dés historiéns du dé véloppémént commé Ann Booth, Hal Hill ou Théé Kian-Wié, la 

litté raturé sur lé clustér dé Jépara ést souvént résté é tributairé dé la conjoncturé, altérnant éntré un optimismé 

ét un péssimismé péu nuancé s sélon la phasé du cyclé é conomiqué du momént494 . Sur trois dé cénniés, lé 

séctéur a connu déux cyclés é conomiqués compléts. Cés fluctuations du marché  s’inscrivént dans un contéxté 

national ét intérnational marqué  par dés rupturés majéurés, dont la litté raturé s’ést attaché é a  dé criré lés 

rouagés ét lés éfféts én Indoné sié (THEE KIAN WIE, 2012; BOOTH, 2016; HILL & HILL, 2016).  

Apré s la pé riodé post-colonialé marqué é par l’instabilité  politiqué, socialé ét é conomiqué du ré gimé dé 

Soékarno (1949-1965), lé ré gimé dé l’Ordré nouvéau éngagéa uné politiqué industriéllé volontaristé. Au 

momént ou  intérvint cé viragé straté giqué, l’industrié indoné siénné é tait dé ja  marqué é par uné dichotomié 

éntré usinés « modérnés » dé grandé diménsion concéntré és dans lés zonés urbainés (SCHERER, 1982), issués 

dé la politiqué dé substitution dés importations, ét unité s dé pétités taillé (cottage industries) ou atéliérs 

artisanaux mobilisant souvént uné main d’œuvré familialé én partié gratuité. Au miliéu dés anné és 1980, cés 

atéliérs constituaiént l’ésséntiél du tissu productif dans lés zonés ruralés, qui concéntraiént alors lés trois-

quarts dés émplois du séctéur sécondairé (JONES, 1987). L’ésséntiél dé léur activité , si péu inténsivé én capital 

 
494  Rares sont en effet les articles qui, comme (LOEBIS & SCHMITZ, 2003), relativisent les performances au long cours du cluster et 

s’intérrogéant dé manièré nuancéé sur sa pérénnité.  
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qué lé térmé dé proto-industrié sérait miéux approprié  qué célui d’industrié, portait alors sur la 

transformation dé la production agricolé localé495 pour un marché  lui aussi local. Mais cé tabléau né doit pas 

masquér lé fait qué dé s lé dé but dés anné és 1970, dés usinés s’implanté rént én villé ét dans lés ré géncés 

pé riurbainés, dont céllé dé Sémarang ou  l’arrondissémént é tudié  par Wolf (1992) comptait dé ja  12 usinés 

(dont 4 tourné és vérs l’éxportation) totalisant 5 880 émployé s én 1982-1983, ét 16 én 1986. Pour la plupart, 

cés usinés é taiént dé ténués ét dirigé és par dés Sino-indoné siéns 496  ét concéntré és dans lé séctéur 

agroaliméntairé (fabrication dé béignéts dé crévéttés, dé tofu, bonbons, dé jus dé fruits, étc.), lés maté riaux dé 

construction (briqués, tuilés, étc.) ét l’é quipéménts dé la pérsonné (batik, chaussurés) ét du foyér (méublés) 

avéc uné productivité  tré s faiblé. 

La straté gié dé promotion dés éxportations adopté é én 1985 ét la stabilité  imposé é par la dictaturé dé 

Suharto (1966-1998) inaugurént un a gé d’or pour lé séctéur manufacturiér tourné  vérs lés éxportations, qui 

préndra brutalémént fin qu’avéc la crisé moné tairé asiatiqué dé 1997-1998 (Krismon*). La réprisé séra longué 

mais durablé, l’Indoné sié travérsant miéux qué la plupart dés autrés pays dé la ré gion lés grands chocs 

é conomiqués mondiaux commé la crisé financié ré dé 2007-2008, én partié gra cé aux ré formés pour libé ralisér 

l’é conomié couplé és a  dés mésurés socialés én favéur du salariat sous lés administrations dés pré sidénts Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY, 2004-2014) ét lé prémiér mandat dé Joko Widodo (Jokowi, 2014-2019). Au cours 

dé cétté pé riodé, l’industrié du méublé a connu uné forté progréssion, én térmés absolus aussi bién qué rélatifs, 

multipliant sa part dans la production industriéllé par 6 éntré 1985 ét 2001, mais surtout au plus fort dé la 

Krismon*, quand sé produit cé qué nous appéllérons plus loin la rué é vérs lé téck, avant dé dé clinér facé a  

l’éssor d’autrés ségménts du séctéur sécondairé. C’ést donc uné trajéctoiré a  la fois typiqué dé 

l’industrialisation du pays ét atypiqué dans sa capacité  a  saisir lés opportunité s én pé riodé dé crisé commé 

dans sa difficulté  a  tirér parti dé pé riodés dé croissancé qué nous allons é tudiér dans cé chapitré. 

Tableau 23 : Contribution de l'industrie du meuble à la valeur ajoutée industrielle nationale au cours des grandes phases 
de politique économique indonésienne 

Boom pétrolier 
1976-1985 

Contre-choc pétr. 
1986-1996 

Krismon* et reprise 
1997-2004 

Stabilisation 
2005-2009 

Consolidation 
2010-2019 

Moyenne 
1976-2019 

0,42% 1,41% 2,47% 2,22% n.d. 1,49% 

Source : d’après (WIDODO, SALIM, & BLOCH, 2014) 

 
495  A eux seuls, le raffinage du sucre de canne et le tissage de bambous auraient alors concerné plus de la moitié des entreprises du 

secteur secondaire rural à Java (HART G. , 1986). 

496  C’était le cas pour tout ou partie de 10 des 12 usines mentionnées par Wolf (1992), une seule étant détenue et dirigée 

exclusivement (deux autres partiellement) par un pribumi*.  
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L’insertion du système productif dans le commerce international 
(1985-1997) 

Lé contré-choc pé troliér dé 1985 provoqua un éffondrémént dés révénus tiré s dé l’éxploitation dés 

hydrocarburés, qui constituaiént l’ésséntiél dés récéttés dé l’Etat 497 . La soudainé aggravation du dé ficit 

budgé tairé appélait uné ré oriéntation dé l’é conomié. Profitant dé l’opportunité  dé la dé localisation dé 

l’apparéil productif nippon énclénché é par la ré é valuation du yén aux accords du Plazza-Athé né é11, lé 

Gouvérnémént indoné sién s’éngagéa rapidémént dans uné straté gié dé promotion dés éxportations, én 

adoptant un train dé ré formés déstiné és a  amé liorér la compé titivité  dé l’industrié (TIJAJA & FAISAL, 2014). 

Lés mésurés dé dé ré gulation prisés én 1986 ét 1987 simplifié rént ainsi lés procé durés administrativés sur lés 

é changés commérciaux ét lévé rént dé nombréusés réstrictions sur lés invéstisséménts (ING, PANGESTU, & 

RAHARDJA, 2015) péndant qué la roupié é tait dé valué é dé 45%. Cétté politiqué volontaristé attira lés 

multinationalés dé siréusés dé localisér léur production dans un pays stablé ou  lé cou t dé la main d’œuvré é tait 

bas. La multiplication par 7,3 dés IDE én quélqués anné és pérmit a  l’Indoné sié dé dévénir un éxportatéur 

important dé produits manufacturé s (ASWICAHYONO, HILL, & NARJOKO, 2010)498 . Parallé lémént a  cétté 

ouvérturé é conomiqué, lé Gouvérnémént a mainténu dés dispositions protéctionnistés dans lés séctéurs 

éncoré péu compé titifs, parmi lésquéls la transformation dés produits dé rivé s du bois. Ainsi, l’intérdiction én 

1987 dés éxportations dé grumés favorisa-t-éllé sans douté l’industrié du méublé, qui put soudain bé né ficiér 

dé réssourcés captivés én téck ét én rotin, déux ésséncés alors prisé és par lés fabricants é trangérs499. Profitant 

dé la simplification dés invéstisséménts ét dés éxportations (BOOTH, 1992; HILL H. , 1994) ét dé l’amé lioration 

 
497  Le prix moyen du baril de pétrole brut chuta de 36,0 $ en 1980 à 14,3 $ en 1986, à une époque où les hydrocarbures 

représentaient 70 à 80% des exportations en valeur du pays (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015).  

498  A la veille de ce tournant, en 1984, seules 311 entreprises de plus de 100 employés étaient recensées à Java-Centre dans le 

secteur secondaire toutes branches confondues. 67 étaient à Semarang et 7 à Jepara. En 2018, on recense 1 420 GE industrielles 

à Java-Centre, dont 242 à Semarang et 72 à Jepara qui emploient officiellement 162 665, 22 335 et 2 156 personnes 

respectivement (BPS de Java-Centre, Direktori industri manufaktur besar sedang propinsi Jawa Tengah 2018*).  

 En 1984, l’industrié ét l’artisanat occupaient 12% de la population active provinciale (21,8% en 2018). Le caractère alors 

endogène de cette industrie tournée vers le marché intérieur est attesté par la prévalence, aux côtés des grandes villes comme 

Semarang (14% des effectifs des usines) et Surakarta-Karanganyar-Sukoharjo (18%), de centres de production spécialisés dans 

la fabrication de produits de consommation courante, notamment Kudus (cigarettes, petit électroménager, 25%), Pekalongan 

(batik, 3%), Tégal (outillagé, 3%), Klatén (mobiliér courant, 2%), Jépara (méublés traditionnéls, 1%). La préséncé d’usinés ést 

également attestée dans des régences rurales sans spécialité particulière, telle que la régence de Semarang (8 usines pour 7 590 

émployés, soit 5% dés éfféctifs dé cé typé dé la provincé) où Wolf (1992) avait noté la forté préséncé d’activités 

agroaliméntairés (jus dé fruits, friandisés, étc.). L’agroaliméntairé ét l’habillémént répréséntaient alors chacun 38% des GMEs de 

la province et respectivement 44% et 37% de leurs effectifs (BPS Java-Centre, Jawa Tengah dalam angka 1986).   

499  Cette affirmation fréquente de la littérature doit cependant être nuancée : d’après lés statistiqués du BPS les plus anciennes dont 

nous disposons (1982), Java-Céntré n’éxportait pas dé grumés dé téck ét lés éxportations en volume de produits transformés de 

cette essence connaissaient déjà un essor régulier (de 12 613 m3 en 1982 à 20 786 m3 en 1986).  
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dés infrastructurés avéc l’ouvérturé du términal conténéurs du port dé Sémarang, lés conditions é taiént 

ré uniés pour l’éssor a  Jépara d’uné activité  éxportatricé. Ainsi, éntré 1985 ét 1997, lés éxportations dé méublés 

y progréssé rént au rythmé moyén dé 22,2%/an, tirant l’énsémblé du séctéur a  l’é chéllé nationalé (dont lés 

éxportations ont augménté  sur la pé riodé dé 16,7%/an500). 

D’un centre de production artisanal à un cluster inséré dans le commerce international 

Cétté nouvéllé donné convainquit uné poigné é d’Occidéntaux dé s’é tablir a  Jépara dé s la fin dés anné és 

1980 a  Jépara pour contro lér la production ét l’éxpé dition dé méublés dé stylé occidéntal faits sur mésuré501. 

L’arrivé é dé cés pionniérs rélé vé d’histoirés tré s pérsonnéllés mais qui ont toutés én commun d’avoir trouvé  a  

Jépara un térréau favorablé pour dé véloppér léur activité , gra cé au cadré é conomiqué dé fini par la politiqué 

du Gouvérnémént céntral502, mais aussi parcé qué la structuré du systé mé productif é tait dé ja  én placé. A cétté 

é poqué, én 1985, la valéur dé la production industriéllé tous séctéurs confondus attéignait dé ja  12,5 M$, soit 

6,7% du PIB dé la ré géncé ét occupait dé ja  9,3% dé sa population activé503. La chaî né dé sous-traitancé avait 

dé ja  é té  rémarqué é, ét sa capacité  a  ré pondré agilémént a  la nouvéllé démandé éxté riéuré éxpliqué é (HILL H. 

, 1994). Dans un énvironnémént é conomiqué ou  lé capital é tait éxtré mémént limité  ét l’accé s au cré dit difficilé, 

la vénté sur stock sur laquéllé s’appuyaiént lés prémié rés éxportations n’aurait pu sé dé véloppér sans cétté 

organisation én cascadé, sélon laquéllé la chargé dé l’approvisionnémént én matié rés prémié rés ét dé 

mobilisation dé la main d’œuvré ést transfé ré é au sous-traitant dé rang (n-1) jusqu’a  la vénté éfféctivé du 

produit.  

Cétté armaturé pré éxistanté pérmit donc au systé mé dé ré agir positivémént au changémént dé paradigmé 

cré é  par l’ouvérturé é conomiqué du pays. Chaqué maillon dé la chaî né dé sous-traitancé, rapidémént informé  

dé l’é volution dés produits ét dés volumés par lés commandés dé son cliént dé rang (n+1), put adaptér son 

activité  avéc uné ré activité . Si bién qu’én 1993, 80 éntréprisés éxportatricés é taiént dé ja  énrégistré és a  Jépara, 

dont 20 dé taillé significativé concéntraiént 70% dés éxportations (ALEXANDER & ALEXANDER, 2000). Dans 

cés prémiérs témps, lés actéurs publics nationaux ét intérnationaux joué rént un ro lé important dans l’éssor 

 
500  Ces chiffres spectaculaires, issus pour Jepara du Disperindag* de Java-Céntré ét pour l’Indonésié dés Nations Uniés (UN 

Comtrade), sont à mettre en regard de la croissance très vigoureuse (15,2%/an) que connut l’énsémblé du séctéur 

manufacturier du pays entre 1986 et 1996, avec des taux encore bien plus élevés pour certaines activités intensives en main 

d’œuvré commé lé téxtilé, dont la production én valéur a été multipliéé par 10 entre 1990 et 1997 (ING, PANGESTU, & 

RAHARDJA, 2015). 

501  Environ 25 étrangers auraient ainsi été actifs à Jepara en 1991 (Tempo, 1991). 

502  Jusque-là, lés éxportations dé méublés s’élévaiént à 4 millions de tonnes en volume et 7 M$ à peine en 1985 pour tout le pays 

(Statistik perdagangan luar Negeri Indonesia*). 

503  C’ést-à-diré moins qué la municipalité dé Sémarang (16,2% d’ouvriérs ét d’artisans) mais sénsiblémént plus qué lés régéncés 

alentours (3,2% à Demak, 3,5% à Kendal et 4,2% dans la régence de Semarang) qui ont connu à partir de 1985 un rythme de 

croissancé dé l’émploi industriél comparablé à Jépara. 
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du clustér. Bpk Anas 504  raconté ainsi qu’én 1992, un programmé dé coopé ration é conomiqué éntré lé 

Royaumé-Uni ét la provincé dé Java-Céntré fut mis én placé pour formér lés artisans ét formér. Déux éxpérts 

britanniqués (l’un d’éntré éux s’appélant Max Davian) ont ainsi aidé  a  la misé én placé d’uné unité  coopé rativé 

villagéoisé (Koperasi Unit Desa, KUD*) pour réproduiré lé modé lé dé la coopé rativé Tahunan Jaya, dont nous 

avons parlé  dans lé chapitré 1.1. Au-déla  dé cétté implication dirécté, cés é changés intérnationaux d’é manation 

institutionnéllé favorisé rént lés éntréprisés individuéllés. Cés déux éxpérts quitté rént ainsi lé programmé au 

bout d’un an pour cré ér léur propré activité  d’importation dé méublés, CV. Majawana.  

Lé clustér du méublé dé Jépara s’ést énsuité dé véloppé  ré gulié rémént tout au long dé la dé cénnié, cértains 

atéliérs grossissant jusqu’a  dévénir dé pétités usinés, commé céllés d’Otto Schuch (fondatéur dé CV. Satin 

Abadi qui comptait dé ja  250 émployé s én 1991505) ou dé Bpk Yono (fondatéur én 1997 dé la socié té  Mandiri). 

Lés chiffrés officiéls sous-éstimént l’émploi familial informél, mais la litté raturé éstimé qu’én 1997, a  la véillé 

dé la rué é vérs lé téck, 40 000 travailléurs é taiént émployé s dans uné céntainé dé GE (plus dé 100 salarié s) ét 

2 000 ME (éntré 20 ét 99 salarié s) (SANDEE, ANDADARI, & SULANDJARI, 2000). Péndant cétté pé riodé, lé PIB 

industriél dé la ré géncé dé Jépara passa dé 77 M$ én 1994 a  112 M$ én 1997 sans qué céla soit au dé trimént 

dés autrés séctéurs d’activité s (y compris l’agriculturé dont lé PIB progréssa dé 116 M$ a  128 M$ sur la 

pé riodé)506. 

Premières usines à Semarang 

Alors qué la litté raturé acadé miqué commé la litté raturé grisé sé sont béaucoup inté réssé és au clustér 

spéctaculairé dé Jépara, éllés ont né gligé  lé ro lé joué  par lés usinés implanté és a  Sémarang. Lés statistiqués 

é conomiqués sur lé ségmént du méublé dans la municipalité  sont d’ailléurs inéxistantés, sans douté én raison 

dé son ro lé minéur dans l’industrié dé la capitalé provincialé. Mais nous avons pu attéstér l’éxisténcé dé 

prémié rés usinés dé méublés dé s la fin dés anné és 1980, commé céllé du conglomé rat foréstiér indoné sién 

Dwima Group ou dé l’italién Marié Alibért507 . D’autrés, téllés l’italiénné Kharisma Kayu Klasik (KKK) ou la 

singapouriénné Harrison & Gill, s’implanté rént én dé mé nagéant dé Jépara én 1997, a  la véillé dé la Krismon*. 

Ainsi, l’é mérgéncé d’uné production industriéllé dé méublés a  Sémarang, bién qué plus tardivé ét moins 

significativé én volumé qué céllé du clustér, ést-éllé péu ou prou contémporainé dé son éssor sur lé marché  

intérnational. C’ést un énséignémént important dé cétté réchérché, qui contrédit lés thé oriés dualistiqué ét 

 
504  Entretien le 25 juillet 2017. Bpk. Anas est désormais chauffeur de taxi. 

505  Source : (Tempo, 1991). 

506  Source : BPS de Jepara. 

507  Leur nombre ne devait pas dépasser une poignée car en 1984, seules 14 usines de meubles de plus de 20 employés étaient 

recensées par le BPS dans toute la province de Java-Centre. 
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dé véloppéméntalisté sélon lésquéllés lés formés dé production éndogé né ét « traditionnéllé » d’uné part, 

éxogé né ét « modérné » d’autré part, né péuvént gué ré coéxistér ét sé dé véloppér concomitammént.  

Nous n’avons pu récuéillir qué péu dé té moignagés dé cétté é poqué a  mé mé d’éxpliquér lés raisons pour 

lésquéllés cés usinés sé sont implanté és a  Sémarang. Nous pouvons raisonnablémént supposér qué lés 

infrastructurés ré cémmént amé nagé és (términal conténéurs dé Tanjung Emas, zonés industriéllés dé LIK* ét 

dé KIT*) ét la pré séncé d’uné offré dé sérvicés aux éntréprisés tré s supé riéuré a  céllé accéssiblé a  Jépara508, ét 

cé a  proximité  dirécté dés principaux céntrés dé né gocé dé grumés dé téck ét du viviér dés artisans dé Jépara. 

A cétté é poqué ou  lé fonciér ét la main d’œuvré é taiént partout tré s bon marché , la maî trisé dés cou ts 

logistiqués é tait éfféctivémént un crité ré dé localisation important, invitant a  rapprochér au plus pré s dés 

infrastructurés pérméttant d’éxportér lés usinés, alors dé dié és a  l’assémblagé, au conditionnémént ét au 

stockagé dé produits fabriqué s par lés artisans jéparanais. 

Elasticité en périodes de boom (1998-2000) et de crise (2001-2002) 

Le feu de paille de la « ruée vers le teck » (1998-2000) 

Au térmé d’uné dé cénnié dé croissancé souténué, l’é conomié indoné siénné fut frappé é dé pléin fouét par 

la Krismon* dé 1997. Lé choc fut si violént, avéc uné contraction du PIB dé 14% ét uné dé pré ciation dé la dévisé 

dé 71% én un an, qu’il émporta lé ré gimé dé l’Ordré nouvéau ét provoqua dés troublés politiqués ét sociaux 

qui né s’atté nué rént qué progréssivémént a  partir dé 1999, avéc la vagué dé ré formés politiqués ét 

é conomiqués connué sous lé nom dé Reformasi*. Dé manié ré paradoxalé, cétté crisé systé miqué majéuré 

corréspondit a  uné pé riodé fasté pour l’industrié indoné siénné du méublé. Contrairémént aux biéns importé s 

ét aux salairés dés émplois qualifié s qui suivirént lé rythmé dé l’inflation galopanté, lés cou ts  du bois – én 

bonné partié issu dé coupés illé galés – ét dé la main d’œuvré péu qualifié é résté rént stablés, pérméttant dé 

spéctaculairés gains dé compé titivité  a  l’éxport pour uné activité  aussi inténsivé én matié rés prémié rés localés 

ét én main d’œuvré509, ét cé malgré  l’inflation dés cou ts logistiqués510 (SANDEE, ANDADARI, & SULANDJARI, 

2000). Avéc l’éffondrémént dé la roupié, 3 500 $ a  péiné suffisaiént soudain pour rémplir un conténéur dé 

méublés qui valait éncoré lé triplé quélqués mois auparavant ét pouvait é tré révéndu plus dé 30 000 $ én 

Europé ou aux Etats-Unis.  

 
508  Jepara est distante de 100 km de Semarang par une route alors en très mauvais état. Pendant longtemps, les moyens de 

communication y étaiént si limités qu’il n’était pas possiblé d’y énvoyér un fax. 

509  Pendant la Krismon*, la rémunération journalière des emplois qualifiés à Jepara atteignit jusqu’à 30 000 Rp alors que celle des 

emplois peu qualifiés restait stable à 8 500 Rp (SANDEE, ANDADARI, & SULANDJARI, 2000). 

510  La chute des importations traitées par le port de Semarang assécha le flux de conteneurs entrants, provoquant le doublement du 

coût du frét vérs l’Europé éntré 1997 ét 1999 (Ibid., 2000). 
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Un exemple de détaillant indépendant arrivé pendant la ruée vers le teck : Jean-Marie Le Bayon 

« Jéan-Marié Lé Bayon ést é bé nisté dé mé tiér, ét marin passionné  […]. Il a ouvért sa boutiqué dé méublés 

[a  Auray, Morbihan] én 1982. “Apré s mon CAP d'é bé nisté, j'ai travaillé  un an chéz un é bé nisté méilléur ouvriér 

dé Francé. Puis j'ai éfféctué  plusiéurs stagés avéc dés grands maî trés é bé nistés. J'ai fait dé la réstauration dé 

méublés péndant 20-25 ans. Puis un jour, j'ai voulu changér dé mé tiér”. C'ést ainsi qu'én 2000, Jéan-Marié Lé 

Bayon dé cidé dé fairé fabriquér sés méublés. Il part én Asié, y réncontré dés artisans dans la provincé dé Java, 

a  Jépara, capitalé du méublé artisanal. “Je dessine les plans, le plus souvent à main levée. A Jepara, un 

collaborateur reçoit ma commande et la distribue à une douzaine d'artisans que j'ai choisis. Auparavant je 

restaurais les meubles, je connais donc bien le bois. J'ai besoin de ce contact avec les artisans”. Lés prémié rés 

anné és, Jéan-Marié Lé Bayon sé réndait sur placé trois a  quatré fois par an. Aujourd'hui, avéc la téchnologié, 

lés é changés sé font a  distancé. Dé sormais il fait lé voyagé uné fois par an, pour vé rifiér, quand lé travail ést én 

cours, si tout ést conformé a  cé qu'il souhaité. 

Tré s inspiré  par lé mondé dé la mariné, Jéan-Marié Lé Bayon s'attaché a  cré ér dés méublés commé 

autréfois avéc dé vrais assémblagés ét dés maté riaux dé qualité . Lé téck ét l'acajou sont sés bois dé pré diléction. 

Lé co té  fonctionnél dés marins sé rétrouvé dans sés méublés qui sé rangént ét sé pliént facilémént. “En Francé, 

il n'y a plus béaucoup d'artisanat én é bé nistérié, lés machinés réndént lés ré alisations moins souplés qué céllé 

dés artisans avéc lésquéls jé travaillé. Nous avons uné éxcéllénté rélation. Jé connais la plupart d'éntré éux 

dépuis tréizé ans. Jé fais vivré plusiéurs famillés ; jé suis toujours tré s bién accuéilli chéz éllés. Entré nous, c'ést 

uné béllé histoiré. Et puis, j'aimé cétté idé é qué més méublés ont dé ja  voyagé  dé Java a  Quibéron” » (Ouést 

Francé, 2013). 

Il fallut 6 mois aux fabricants dé méublés pour ré alisér qué léurs produits é taiént sous-é valué s par lés 

achétéurs é trangérs, jusqu’au point ou  lé prix dé vénté né parviénné plus a  couvrir lé cou t du bois dé téck, dont 

lé prix s’é tait énvolé 511. Lés prémiérs fournisséurs a  ajustér léurs prix purént profitér dé cétté manné alors qué 

lés é trangérs – principalémént dés Occidéntaux au profil bién diffé rént dés viéux crabés : routards dé siréux dé 

préndré souché én joignant l’utilé a  l’agré ablé ét proprié tairés dé boutiqués dé méublés éxotiqués – affluaiént. 

En cascadé, la prisé dé consciéncé dés plus-valués poténtiéllés sé ré pércuta rapidémént sur l’énsémblé dé la 

chaî né dé valéur, chaqué ségmént augméntant alors sés margés ét é largissant sa basé productivé én faisant 

éntrér dé nouvéaux travailléurs inéxpé riménté s – aussi bién locaux qué d’issus d’autrés ré gions – attiré s par 

lés opportunité s d’émploi. Lés té moins dé cétté pé riodé soulignént tous lé ré gné dé l’argént facilé ét dé sés 

éxcé s dans dés térmés qui rappéllént lés rué és vérs l’or du 19é mé sié clé aux Etats-Unis. Cé vocabulairé, confirmé  

par la courbé éxponéntiéllé dés éxportations, justifié l’éxpréssion dé « rué é vérs lé téck » qué nous avons 

adopté é dans cétté thé sé.   

 
511  Entretien avec Roberto (Z04 Jepara), le 1er mai 2018. 
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Alors qué l’éffondrémént du systé mé financiér ét l’inflation galopanté dé la Krismon* réndaiént lé cré dit 

inaccéssiblés aux éntréprisés dans tout lé pays, l’organisation dé l’apparéil productif jéparanais én uné sé rié 

d’intérvénants mobilisant chacun a  son nivéau lés moyéns humains, téchniqués ét financiérs né céssairés a  la 

ré alisation dé la séulé ta ché qui lui é tait confié é, pérmit dé ré pondré a  la monté é én flé ché dé la démandé 

malgré  la pé nurié dé capitaux. Quand lés volumés l’éxigéaiént, un apport capitalistiqué minimal put é tré assuré  

par lés é trangérs pré sénts sur placé, dont lés moyéns én dévisés fortés, mé mé limité s, répré séntaiént 

né anmoins dés sommés considé rablés én monnaié localé512 (CAMERON, 1999). La conjugaison dé l’éffét léviér 

dés dévisés ainsi introduités ét dé l’éfficacité  colléctivé du clustér a  optimisér allocation dé cés réssourcés 

pérmit au systé mé productif d’accroî tré considé rablémént sés capacité s én séulémént quélqués mois. Lés 

éxportations én volumé bondirént ainsi dé 500 conténéurs par an én 1996 a  800 én 1999, puis 1 000 én 2000 

d’apré s lé ministé ré dé l’Industrié ét du commércé cité  par Sandéé ét al. (2000), pour uné valéur qui culmina 

én 1999-2000 a  201 M$ (BPS), soit 40 a  45% dés éxportations dé méublés dé Java-Céntré. 

Jépara né fut pas séulé a  profitér dé cés circonstancés éxcéptionnéllémént favorablés. Dés invéstisséurs 

é trangérs privilé gié rént Sémarang, sés infrastructurés portuairés, son accéssibilité  ét sés térrains proposé s 

dans dés zonés industriéllés planifié és ét é quipé és. C’ést notammént lé cas dé la singapouriénné Ebako ou dé 

Pallisér, qui s’implanté rént dans l’arrondissémént dé Génuk én 1998 ét én 2000 réspéctivémént. Plus 

rarémént, cértains agénts qui travaillaiént jusqu’alors pour dés importatéurs é trangérs, profité rént dé la 

conjoncturé éxcéptionnéllémént portéusé pour sé méttré a  léur compté, tél lé Danois Pédér Niélsén, fondatéur 

dé Scancom. 

L’éclatement de la bulle du teck (2001-2002) 

Commé touté bullé é conomiqué, céllé du téck finit par é clatér. Dé s 2001, lés conditions éxtérnés ét lés 

factéurs éndogé nés a  l’originé dé la rué é vérs lé téck sé dé gradé rént profondé mént. D’abord, lé rédréssémént 

dé la roupié éffaça la compé titivité  moné tairé acquisé péndant la Krismon*, alors qué montait la concurréncé 

asiatiqué (dé la Chiné ét du Viétnam én particuliér). Dé plus, lé téck dé qualité  dévint raré (POSTHUMA, 2003) 

én raison dés coupés illé galés durant lés dé sordrés dé l’Ordré Nouvéau513 mais aussi dé la lévé é dé l’émbargo 

sur lés éxportations dé grumés én 1998 pour fairé facé au bésoin critiqué dé dévisés é trangé rés, qui dé tourna 

uné partié du téck indoné sién vérs lés pays productéurs dé méublés concurrénts514. Enfin, l’atomisation dé la 

 
512  C’ést ainsi qué Mandiri, connu pour êtré aujourd’hui l’un dés plus grands fabricants dé méublés dé Jépara, a pu sé dévéloppér 

grâce au concours financier du français Henri. 

513  Les grumes issues de ces coupes illégales purent répréséntér jusqu’à 75% du téck consommé à Jépara én 2001 (EWASECHKO A. 

C., 2005, p. 21). 

514  L’incidéncé dé cés mésurés sur lés capacités locales de production doit cependant être nuancée. En 2013 et 2014 par exemple, 

les exportations légales de grumes de teck de Java Centre représentaient respectivement 1,193 et 758 m3. Sur la base des ratios 
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chaî né dé production portait én gérmé dé sé riéux problé més dé qualité  qui s’aggravé rént avéc l’éntré é dans lé 

systé mé productif dé cohortés d’artisans ét d’éntréprénéurs pas toujours qualifié s péndant la rué é vérs lé 

téck515 . En consé quéncé, la ré putation dé Jépara s’ést tant dé gradé é qu’éllé ést dévénué pour béaucoup 

d’importatéurs é trangérs synonymé dé fournisséurs péu fiablés ét dé qualité  érratiqué dés produits.  

Fauté d’avoir su anticipér ou s’adaptér a  l’é rosion tré s rapidé dé sés avantagés comparatifs conjoncturéls 

ét a  voir vénir la concurréncé dé nouvéaux éntrants sur lé marché  mondial, lé volumé dés éxportations 

jéparanaisés chuta dé 201 a  75 M$ éntré 2000 ét 2001. L’organisation én cascadé du systé mé productif 

provoqua son éffondrémént par éffét domino : la démandé s’assé chant, lés éntréprénéurs né purént payér lés 

artisans qui avaiént produit léur stock, causant léur insolvabilité  vis-a -vis dés sciériés ét dés grossistés én 

bois516. Ainsi, én quélqués mois a  péiné, lé systé mé s’ést éffondré  : dés usinés férmé rént517, uné grandé partié 

dés ouvriérs salarié s furént licéncié s, ét la massé dés indé péndants sé contracta violémmént. Lés importatéurs 

é trangérs ténté rént bién d’éncouragér lés productéurs locaux a  invéstir dans du maté riél ét dés procéss dé 

qualité  a  mé mé d’amé liorér la ré gularité  dé la production. Mais cés éfforts tourné rént souvént court dans un 

contéxté dé concurréncé fé rocé éntraî nant lés pétits actéurs dans uné guérré dés prix continué (ZAINURI, 

WARIDIN, SANTOSO, & SUSILOWATI, 2012). 

Né sachant s’adaptér a  cétté nouvéllé donné, lé systé mé ré agit dé plusiéurs manié rés. Uné partié dés pétits 

éntréprénéurs jéparanais ayant fait faillité chérché rént a  sé fairé émbauchér dans lés usinés dé méublés 

localés, notammént céllés dé ténués par dés capitaux é trangérs, qui ré sisté rént miéux a  la crisé. Cértains 

compénsé rént la chuté dé léurs véntés én s’adonnant au trafic dé produits illicités – cigaréttés dé contrébandé 

(Java-Céntré é tant un importanté ré gion dé production sous licéncé pour lés cigaréttiérs mondiaux) ét 

stupé fiants (notammént dé la marijuana én provénancé d’Acéh, au nord dé Sumatra) – én tirant parti du fait 

qué lés conténéurs partant du port dé Sémarang sont moins contro lé s én Occidént qué céux vénant dé grands 

 
de 0,020 m3 de bois brut par chaise et de 160 chaises par conteneur EVP de 33 m3, cela représente un « manque-à-produire » 

pour la province de 240 à 370 conténéurs EVP par an, soit la production d’uné séulé usiné dé taillé importanté. 

515  « Vous n’aviéz pas bésoin d’êtré un éxpért pour dévénir riché à cétté époqué […]. Lés géns né sé souciaiént pas dé la qualité 

parce que des nouveaux clients débarquaient tous les jours » (Entretien avec Gaël Derycke (04A Jepara), le 26 juillet 2017. 

516  Ces péripéties ont laissé un souvenir amer à Jepara, comme le rappéllé Achmad Rifai, aujourd’hui diréctéur dé la fondation 

Kotakita dans un entretien à Yogyakarta le 1er mai 2018. L’humiliation dé la faillité dans uné société qui valorisé tant la réussité 

économiqué a été d’autant plus durémént vécué qu’éllé a fait suité à uné périodé d’insouciancé où « l’argént pléuvait » ; le défaut 

de paiement de nombreux acheteurs étrangers a causé la perte de nombreux entrepreneurs jeparanais qui leur en portent 

toujours grief. 

517  En réalité, le déménagement des usines (attesté par l’évolution du nombré dé grandés éntréprisés) était engagé avant que 

n’éclaté la crisé du méublé à Jépara, illustrant la difficulté dé l’écosystèmé local à apportér lés conditions d’un dévéloppément 

industriel.  Le pic de 330 GME en 1999 avait pratiquement été attéint l’annéé précédénté (322 GME én 1998), tout justé au 

moment où se déclencha la ruée vers le teck, et commença à s’érodér avant qué lés exportations dé Jépara n’éntamént léur déclin 

(312 GME en 2000). 
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ports « a  risqué », surtout s’ils sont én partié chargé s dé méublés518. Mais pour béaucoup, il fallait é chappér 

aux cré anciérs – banqués, fournisséurs ou parénts – qui « réndént la vié impossiblé én lés poursuivant én 

pérmanéncé » (RUSLI, 2013). Lés plus doué s ét lés plus audaciéux d’éntré éux é migré rént vérs d’autrés ré gions 

du pays (notammént a  Djakarta ou dans lés î lés pé riphé riqués commé Borné o ét Cé lé bés) ou  ils purént récré ér 

uné activité  dé production ét dé distribution dé méublés pour lé marché  local a  l’abri dé léurs dé bitéurs ét dé 

la préssion dés solidarité s dués au clan, contribuant ainsi a  l’éxpansion dé l’apparéil dé production national. 

D’autrés éncoré s’arré té rént a  Sémarang, téls Bpk Giri (05A Bangkongsari) ou Bpk Anas (Z12 Jépara), tout 

commé cértains Occidéntaux tél lé français Hénri. Cétté fuité dés talénts porta pré judicé au clustér, alors mé mé 

qué la nouvéllé donné concurréntiéllé imposait d’innovér ét d’invéstir dans lé markéting.  

Figure 17 : Evolution comparée du nombre GME de meubles, de la main d’œuvre qu’elles emploient et de la valeur des 
exportations à Jepara entre 1990 et 2006 (indice 100 en 1996) 

 
Source : (ANDADARI R. K., 2008) d’après Disperindag* de Java-Centre 

Redéploiement du système productif vers Semarang 

Alors qué Jépara pérdait la plupart dés avantagés comparatifs qui avaiént fait sa fortuné, Sémarang 

continuait a  offrir dés infrastructurés portuairés, un énvironnémént concurréntiél moins dé bridé  ét uné vié 

urbainé plus attractivé pour lés dirigéants d’éntréprisés, lé tout a  uné distancé raisonnablé du viviér dé 

sculptéurs ét dé fournisséurs du clustér jéparanais.   

Lés usinés qui s’é taiént implanté és sous l’Ordré nouvéau furént divérsémént affécté és par lés soubrésauts 

dé l’é conomié indoné siénnés au tournant du millé nairé. Dé manié ré gé né ralé, cé sont lés plus grandés qui 

 
518  Uné fois n’ést pas coutumé dans cétté thèsé, nous né citons pas ici pour d’évidéntés raisons nos déux sourcés concordantés. 

Nous pouvons simplémént indiquér qu’il s’agit d’actéurs indonésiéns dé la filièré du méublé, implantés à Jépara.  
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souffrirént lé plus : cértainés, suréndétté és, furént émporté és par la Krismon* (alors mé mé qué l’activité  

s’énflammait a  Jépara)519 ; d’autrés, fragilisé és par un outil dé production trop rigidé, par lé ré tablissémént dé 

la dévisé én 2001 ét surtout l’inflation dés prix du ték au dé but dés anné és 2000, qui grévé rént commé a  Jépara 

la compé titivité  dés éxportatéurs520. Uné poigné é d’éntré éllés surént né anmoins s’adaptér ét travérsér cétté 

é poqué tumultuéusé, souvént gra cé a  dés capitaux é trangérs (commé l’italiénné Marié Alibért a  Bangkongsari). 

Mais cé sont én ré alité  lés dérniérs arrivé s qui, a  l’imagé d’Ebako ou dé Scancom, tiré rént lé miéux léur é pinglé 

du jéu, profitant dé léur taillé plus modésté pour s’adaptér a  la nouvéllé donné ét croî tré. Fortés dé l’appui 

financiér dé léur maison-mé ré, lés usinés é trangé rés én particuliér surént miéux affrontér l’inflation dés prix 

du téck dé qualité  né céssairé au façonnagé a  l’usinagé, s’imposant lors dés véntés aux énché rés pour acqué rir 

lés méilléurs lots. Contrairémént aux éntréprénéurs indoné siéns intérdits dé cré dit par un systé mé bancairé 

dévénu friléux, éllés purént é galémént invéstir dans lé désign, l’optimisation du procéssus dé fabrication ét 

l’outillagé. Cértains actéurs énfin naquirént paradoxalémént dé la crisé, téllé Sylva Furnituré fondé é par Bpk 

Yakob apré s son licénciémént dé Dwima Group. Uné partié dés cadrés (y compris é trangérs) ayant pérdu léur 

posté du fait dé la crisé s’é tablirént a  léur compté én profitant dé l’assouplissémént dé la ré gléméntation ét du 

contro lé dé l’Etat sur lés éntréprisés (éxigé  par lé FMI én contrépartié du sauvétagé du systé mé financiér du 

pays én 1998) pour sé frayér uné voié sur lé marché  local.  

Parmi lés 27 usinés dé plus dé 4 000 m² récénsé és én 2017 a  Sémarang dont nous avons pu idéntifiér la 

daté d’implantation521, 12 furént inauguré és éntré 2001 ét 2007. C’ést 4 dé plus qué céllés qui s’implanté rént 

avant 2001 ét qui ont survé cu jusqu’a  pré sént, ét surtout bién davantagé qué lés 3 séulés implantations 

nouvéllés (hors ouvérturé d’uné sécondé unité  dé production par uné éntréprisé dé ja  pré sénté donc) 

intérvénués dépuis 2008. On péut donc affirmér qué l’apparéil industriél dé Sémarang qui é mérgéa a  la fin dés 

anné és 1990 s’ést ré éllémént consolidé  a  l’occasion dé cé procéssus dé diffé rénciation avéc Jépara provoqué  

par l’é clatémént dé la « bullé du téck ».  

 
519  C’ést notammént lé cas dé l’usiné dé Dwima Group, conglomérat déténu par lé magnat dés affairés Bob Hassan (proché du clan 

Suharto) auquel le nouveau régime ne voulut – ou put – voler au secours, si bien que le groupe fit faillite dès 1999. 

520  L’usiné PT. Sand férma pour ces raisons en 2004. 

521  Sur un total de 33 usines de cette taille recensées, dont 3 ont fermé leurs portes depuis 2017. 
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Tableau 24 : Date de d’implantation des usines de meubles de plus de 4 000 m² recensées dans l’agglomération de 
Semarang522 

 Avant 2001 2001-2005 Depuis 2005 Total Date inconnue 

Créations  • Dwima Group 
( 1998) 

• Ebako (1998) 

• Marie Alibert  

• Golden Manyaran 

• Palliser (2000) 

• Scancom (1999) 

• Sylva Furniture 
(1999) (2012) 

• Country Form 1 

• Eurodesign  

• Mebel 
Internasional 
(2005) 

• Saniharto 

• Handarbeni 

 

• Country Form 2 

• Cege One (Harrison & 
Gil) (2012) 

• Far East Seating 
(2013) 

• Danwood (avant 
2008) 

• Jansen 

• Gened (2007) 

• Mamagreen (2007) 

20 • Alinea Java 

• Citra Indomebel 

• Eurasia Woodwork 

• Fineka Wood 
Indonesia 

• Mercu Utama 

• Permata Furni 

• Ploss Asia 

• Port Rush ( 2018)  

• Woodexindo 

Déménagement 
depuis Jepara 

 

• Harrison & Gill 
(1997) 

• Kharisma Kayu 
Klasik (1997) 

• Semeru Karya 
Buana (2005) 

• Majati Furnitur 

• Adi Kencana Jaya 
(2017) 

5  

Déménagement 
depuis d’autres 
lieux  

-  • Quartindo 
(2013) 

1  

Total 9 7 9 27 9 

Source : enquête terrain 2016-2018 

Lé céntré dé gravité  dé la production a ainsi glissé  du systé mé productif artisanal (qui répré séntait au 

plus fort dé la rué é vérs lé téck 70% dé la production dé Java-Céntré (LAZAROVICI, 2004)) vérs lé systé mé 

industriél (dont lés usinés assuraiént a  la fin dés anné és 2000 dé l’ordré dé 60% dé la production dé méublés 

dé la provincé523). Il faut notér qué mé mé si cé mouvémént s’ést dépuis éssoufflé , Jépara ayant ré ussi a  rébondir 

commé nous allons mainténant lé voir, il s’ést poursuivi jusqu’a  aujourd’hui avéc dés dé localisations 

é pisodiqués d’usinés dépuis Jépara vérs cétté fois la grandé pé riphé rié dé Sémarang (ré géncés dé Démak ét dé 

Kéndal)524.  

Tableau 25 : Distribution des GME de l’industrie du meuble à Java-Centre (%) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2016 

Jepara 36,6 49,6 53,1 49,9 41,3 42,3 36,6 30,7 30,3 30,9 60,5 

Semarang 2,8 5,2 7,1 5,8 11,4 16,9 9,4 14,6 16,5 22,1 12,0 

Klaten 5,7 4,3 2,8 3,9 4,7 3,8 5,5 5,1 5,6 6,2 2,8 

Sukoharjo 2,9 2,2 2,2 5,2 3,3 3,5 6,1 4,9 7,2 8,2 5,8 

Autres 51,9 38,6 34,8 35,2 39,2 33,5 42,4 44,6 40,3 32,6 18,9 

Sources : (ANDADARI R. K., 2008) d’après BPS et Julien Birgi d’après BPS, 2018 

 
522  La mention () indiqué la daté à laquéllé l’usiné a férmé. 

523  Source : Disperindag* Java-Centre, 2012. 

524  C’ést par éxémplé lé cas de Triconville, fondée en 2003 à Jepara, qui a depuis transféré ses bureaux à Semarang, puis ouvert en 

2013 une deuxième usine de 8 000 m² à Demak, sur la route de Semarang. 
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Cés usinés purént trouvér a  Sémarang lés conditions propicés pour tirér parti dés avantagés compé titifs 

qué léur procurait la mé canisation dés ta chés. Lés gains dé productivité  ét la possibilité  d’homogé né isér la 

fabrication léur pérmirént éfféctivémént dé fournir lé marché  (alors én pléin éssor) dés méublés dé jardin, én 

ré pondant au cahiér dés chargés strict dé la grandé distribution occidéntalé, avéc dés produits simplés ét 

ré guliérs fabriqué s avéc uné ésséncé imputrésciblé. Lés cliénts é trangérs sont én éffét dévénus plus éxigéants 

quant a  la qualité  ét la fiabilité  dés produits qu’ils né l’é taiént a  l’é poqué dé la rué é vérs lé téck, quand lés prix 

tré s faiblés éxcusaiént bién dés dé fauts. En consé quéncé, lés productéurs locaux durént ré organisér léur 

chaî né dé production dé manié ré a  én maî trisér la qualité  a  toutés lés é tapés (ZAINURI, WARIDIN, SANTOSO, 

& SUSILOWATI, 2012) dépuis lé choix dé la matié ré prémié ré ét lé sé chagé dés planchés jusqu’a  la finition.  

Stabilisation, reprise et difficulté à monter en gamme (2003-2019) 

Uné fois l’é conomié indoné siénné stabilisé é, au prix d’uné intérvéntion massivé du FMI én contrépartié 

d’uné curé sé vé ré d’assainissémént du systé mé bancairé, dé la libé ralisation du marché  inté riéur ét dé la 

facilitation dés invéstisséménts é trangérs, la production industriéllé ét lés éxportations dé méublés 

répartirént a  la haussé, sans qué lé séctéur manufacturiér parviénné pour autant a  rétrouvér la dynamiqué 

anté riéuré. Au cours dé la dé cénnié 2000, la production industriéllé augménta ainsi a  un rythmé infé riéur dé 

moitié  a  célui dé la dé cénnié 1990, ét jusqué 2005 lés capitaux é trangérs continué rént a  quittér lé pays a  

hautéur dé 1,4 milliard dé $/an (ASWICAHYONO, HILL, & NARJOKO, 2010). Lés principalés raisons avancé és 

par lés é conomistés sont la rigidification du marché  du travail par lé volét social dé la Reformasi*, lés problé més 

d’adaptation a  la nouvéllé donné dé la dé céntralisation, uné confiancé é rodé é dés invéstisséurs é trangérs, la 

dé gradation dés infrastructurés ét un rénché rissémént durablé dés matié rés prémié rés  (NARJOKO & 

RAHARDJA, 2015) 525 . S’y ajoutént lés difficulté s d’accé s au cré dit durablémént raré fié  par lés ré glés 

prudéntiéllés adopté és én ré ponsé a  la CFA ét l’appauvrissémént dés consommatéurs sur lé marché  inté riéur 

(TIJAJA & FAISAL, 2014, p. 10). Nous allons voir qué ni Jépara ni Sémarang n’é chappé rént a  cét éssoufflémént 

industriél, mais qu’il s’éxprima dans lés déux villés dé manié ré tré s diffé rénté. 

Une érosion durable des facteurs de compétitivité de la production artisanale  

Etant donné  lé poids dé la matié ré prémié ré dans lé cou t dé production, l’industrié du méublé fut touché é 

plus qué tout autré filié ré par l’inflation dés matié rés prémié rés. Jépara, dont la compé titivité -prix réposait én 

bonné partié sur l’abondancé dé téck dé qualité  (a fortiori apré s lé ré tablissémént dé la roupié, uné fois 

l’avantagé moné tairé énvolé ), én souffrit particulié rémént. Car péndant la Krismon*, lés coupés illé galés sé 

 
525  En réalité, ces facteurs commencèrent à jouer dès le milieu des années 1990, à un momént où l’éssoufflémént dé l’Ordré nouvéau 

(non perçu par les commentateurs) motiva de la part du Régime des concessions sociales qui, bien que limitées, contribuèrent à 

ralentir la croissance des exportations (NARJOKO & RAHARDJA, 2015). 
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multiplié rént 526 , y compris au séin du patrimoiné foréstiér gé ré  par Perum Perhutani, provoquant un 

éffondrémént durablé dé la réssourcé527. 

Figure 18 : Distribution par classe d’âge du stock d'arbres à teck sur pied géré par Perum Perhutani 

 
Source : Perum Perhutani, 1997-2001 d’après (LAZAROVICI, 2004) 

Jépara pa tit é galémént dés mutations dés habitudés dé consommation sur lé marché  intérnational. « Lé 

nombré dé foyérs cé libatairés a cru  rapidémént én Europé […]. Lés appartéménts dés cé libatairés sont plus 

pétits qué lés maisons familialés, ét n’ont souvént pas dé pié cés distinctés pour dî nér ét d’autrés fonctions. 

Léurs bésoins én améublémént sont par consé quént diffé rénts, ét caracté risé s par la polyvaléncé ét lé faiblé 

éncombrémént. La campagné “pénséz cubiqué” lancé é par un grand distributéur én 2002-2003 én ést un bon 

éxémplé. [Dans lé mé mé témps], lé marché  pour lés énsémblés dé trois pié cés ét lés tablés a  dî nér dé cliné »  

(CNUCED/OMC & ITTO, 2004, p. xxiii). Cétté téndancé dé fonds a é té  rénforcé é par la mobilité  accrué dés 

mé nagés, avéc uné part croissanté dé locatairés tant sur lés marché s mu rs qué lés marché s é mérgénts. Or, « lés 

locatairés sont davantagé énclins a  privilé giér dés méublés bon marché  dé mé mé qué lés proprié tairés dé 

méublé s sont avant tout atténtifs au rapport qualité -prix, én récourant dé plus én plus a  la location pluto t qu’a  

l’acquisition dé méublés. Lés consommatéurs téndént é galémént a  achétér dés méublés plus pétits pour lés 

appartéménts locatifs, ou  l’éspacé ést gé né ralémént ré duit a  la portion congrué » (California's Manufacturing 

Nétwork, 2017). Cétté é volution s’ést accompagné é d’un éngouémént pour lé désign é puré  d’inspiration 

 
526  D’après Pérum Pérhutani, lé rythmé annuél dé coupés illégalés constatéés à Java aurait été multiplié par dix éntré la périodé 

1998-2001 ét la dérnièré décénnié dé l’Ordré Nouvéau (LAZAROVICI, 2004). A céla s’ajoute une ponction trop importante des 

stocks encouragée par le boom de la demande au moment de la « ruées vers le teck ». 82 697 ha de teck furent ainsi abattus en 

2001, raménant lé stock d’arbrés dé plus dé 40 ans (la maturité étant atteinte à 80 ans) à seulement 75 000 ha sur lé million d’ha 

gérés par la compagnie forestière nationale (Ibid., 2004). 

527  La production nationale de teck chuta de 850 000 m3 au soir dé l’Ordré nouvéau à 650 000 m3 en 2001, 450,000 m3 en 2010 et à 

peine 390 000 m3 en 2015 (Perum Perhutani, 2018), provoquant une inflation du prix du bois, dont la part dans le coût de 

production dés méublés, qui avait augménté progréssivémént sous l’Ordré nouveau (de 40% en 1979 à 50% en 1996), atteignit 

entre 60% et 75% en 2006 (ANDADARI R. K., 2008). 
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scandinavé ou japonaisé, au dé trimént dés méublés dé stylé traditionnéllémént tré s ornéménté , qu’ils soiént 

éuropé éns ou éxotiqués. Dé s lors, lé façonnagé a  la main, si appré ciablé pour dés méublés tré s dé coré s, dévint 

un handicap pour ré alisér dés pié cés ré gulié rés. Cétté é volution du marché  dé té riora lés térmés dé la 

compé titivité  du systé mé productif artisanal facé a  la production mé canisé é, qu’éllé soit é trangé ré ou localé. 

Tableau 26 : Evolution comparée des coûts de production entre usines et cluster artisanal 528 

Type de 
production 

Artisanale 
« Semi-

industrielle »
529 

GME Industrielle GME 

Période 
Années 

1990 
Début des 

années 2000 
2016-
2019 

Années 2000 2002 
Fin des 

années 2000 
Fin des 

années 2010 
2017 

Source 
D’après 

Andadari 
(2008) 

Lazarovici 
(2004) 

Enquête 
terrain 

Enquête 
terrain530 

BPS 
Enquête 

terrain531 
Enquête 

terrain532 
BPS 

Bois 40% 50% 50% 50% 56,5%         60%533   30% 37,5% 

Autres fournitures, 
loyer et cons. 

20% 15% 5% 15% 2,2% 10% 5% 2,5% 

Marketing et 
autres services 

0% 0% 0% 0% 3,6% 0% 5% 7,5% 

Main d’œuvré  30% 25% 25% 20% 16,5% 15% 25% 12,4% 

Taxes534 0% 0% 0,5% 0% 1,0% 0% 0% 0,7% 

Profit535 10% 5% 25% 15% 20,2% 20% 35% 39,4% 

 

 
528  L’éxércicé dé synthèsé ést délicat, car lés informations disponiblés né sont pas éxpriméés dans lés mêmés térmés. Lés chiffrés 

d’originé ont été éxploités pour établir dés corréspondancés. Il conviént donc de les considérer avec prudence. 

529  Nous entendons par « semi-industrielle » des GME (plus de 100 employés) ayant massivement recours à la sous-traitance. On les 

trouve de nos jours principalement à Jepara. 

530  Les chiffres retenus (en combinant les donnéés obténués dans lé cadré dés éntrétiéns avéc dés dirigéants d’usiné ét dés 

entrepreneurs) pour une chaise de salon standard vendue 1 MRp sur un marché étranger sont les suivants : 300 000 Rp de bois, 

50 000 Rp dé découpé ét d’assémblagé, 10 000 Rp de ponçage, 30 000 Rp de finition (huilage accessoires) soit 390 000 Rp de 

coûts dirécts auxquéls s’ajoutént lés frais dé structurés (fluidés, fourniturés, location dés éntrépôts, véhiculés) ét 20% dé marge 

finançant notamment les salaires du personnel encadrant. 

531  Entretien avec Bpk Yakob Firdaus (A16 Semarang), le 1er août 2017. 

532  Entretien avec Mas Lubab (Z03 Jepara), le 14 juin 2020. 

533  Incluse la vente des chutes de bois (80-85% du volumé dé grumés) pour conféctionnér dés outils, dé l’artisanat, étc. 

534  Nous indiquons « 0% » quand le montant des taxes est décrit comme négligeable par les dirigeants interrogés. 

535  Pour le cluster artisanal, lé profit corréspond à la rémunération dé l’éntréprénéur (uné part très faiblé én ést réinvéstié). 
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Résistance du cluster artisanal et repli sur le marché intérieur 

Pourtant, contrairémént a  uné formulé én vogué a  Sémarang sélon laquéllé Jépara sérait dépuis cétté 

é poqué « finié » (over), lés éxportations jéparanaisés sé répartirént a  la haussé dé s 2003 : 77 M$ én 2002, 112 

M$ én 2003, 135 M$ én 2004, avant dé sé stabilisér a  un montant compris éntré 100 ét 150 M$/an jusqu’a  nos 

jours. Commént éxpliquér cé rébond dans dés conditions aussi dé favorablés ? 

Artisans ét pétits éntréprénéurs du clustér artisanal é taiént ténus dé s’adaptér pour survivré. Mais lés 

réssorts mis én avant par la thé orié dés districts industriéls pour éxpliquér léurs capacité s d’adaptation – 

qualité , innovation, ét coopé ration – n’ont pas fonctionné  a  Jépara. La litté raturé (EWASECHKO A. , 2003; 

LAZAROVICI, 2004) ét lés té moignagés récuéillis sur lé térrain aupré s dés dirigéants d’usinés ét dés 

pengusaha* sont én éffét unanimés a  pointér au contrairé lés tarés du clustér du méublé dé cé point dé vué : 

trompériés sur lés ésséncés ét la qualité  dé sé chagé du bois 536 , dé coupés approximativés ét abséncé dé 

fumigation qui alté rént lés produits, impliquant dés travaux dé rétouché qui comprométtént lés margés ét lés 

dé lais. Lés téntativés dés pouvoirs publics ét dés donnéurs d’ordrés pour rémé diér a  cés problé més – via la 

formation, dés subvéntions ou la misé a  disposition dé maté riél, lé rénforcémént du contro lé qualité  – sé sont 

avé ré és dans l’énsémblé infructuéusés, té moignant d’uné incapacité  a  montér én gammé. Lés éntréprénéurs 

ét lés artisans qui innovént sont rarés (ZAINURI, WARIDIN, SANTOSO, & SUSILOWATI, 2012) ét s’én tiénnént 

a  dés amé liorations limité és pour uné production én tré s pétités quantité s a  la démandé, cé qué d’aucuns 

appéllént lé « désign augménté  ». Un artisan révéndiqué ainsi sa capacité  a  innovér dé la manié ré suivanté : 

« pour lé désign, on nous donné uné imagé ou uné photo, parfois un prototypé. Il arrivé qué jé proposé uné 

concéption un péu diffé rénté du modé lé qué l’on m’a apporté . Par éxémplé, pour un canapé , j’ai proposé  un 

appui supplé méntairé pour én amé liorér la stabilité  » (KUSUMAWARDHANI & McCARTHY, 2013, p. 5). Cétté 

« pércéption dé l’innovation n’ést pas né céssairémént lié é a  la “nouvéauté ” misé én avant par la litté raturé 

(COVIN & MILES, 1999). Ellé sé ré fé ré davantagé a  léur cré ativité  pour ré pondré aux dé sirs du cliént, cé qui 

péut impliquér dés modifications minéurés dé léurs produits, dé léur commércialisation ét/ou dé léur 

procéssus dé fabrication pour én augméntér la valéur », sélon un procéssus « d’innovation incré méntalé pluto t 

qué d’innovation radicalé » (KUSUMAWARDHANI & McCARTHY, 2013, p. 7).  

Plusiéurs raisons péuvént é tré avancé és pour éxpliquér lé fait qué lés éntréprénéurs jéparanais, qui 

avaiént pourtant én main dé nombréux atouts – léur nivéau d’é ducation au-déssus dé la moyénné, lé gou t dé 

la prisé dé risqué, la prisé dirécté avéc lés achétéurs é trangérs nombréux a  fré quéntér la villé, ét dés réssourcés 

acquisés péndant la rué é vérs lé téck –, né soiént pas monté s én gammé. (1) Tout d’abord, lé positionnémént 

 
536  Outre le problème des moyens techniques mobilisés (cf. éventail des solutions de séchage illustrées dans le chapitre 1.1) et/ou 

la supposée inconséquence des artisans, qui ne se soucieraient guère du sort de leurs produits une fois ceux-ci vendus, 

Ewasechko (2005) avance l’éxplication dé la préssion dés délais imposés par lés cliénts, incompatible avec le temps approprié 

de séchage du bois pour ceux qui restent tributaires de méthodes de séchage naturelles. 
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du clustér sur dés ségménts dé marché  ou  lé prix fait loi (tél céux dés méublés éxotiqués bon marché  ét du 

mobiliér éxté riéur) ést allé  dé pair avéc un diktat du prix bas. Entré autrés incidéncés, lé cou t dés dé fauts n’ést 

pas ré pércuté  sur lés artisans (qui autrémént, n’accéptéraiént pas lés commandés a  dés prix si bas) payé s a  la 

pié cé : tant qu’éllé ést jugé é globalémént accéptablé, chaqué commandé ést payé é éntié rémént (MAHMUD, 

GURUH, & IDA, 2013). (2) La déuxié mé raison ést la difficulté  a  tissér dés liéns durablés éntré donnéurs 

d’ordrés dé rang 1, éntréprénéurs dé rang 2 (pengusaha*) ét fabricants dé rang 3 artisans (pengrajin*). Cé 

phé nomé né qui dé rogé a  la thé orié dés districts industriéls péut s’éxpliquér par la préssion sur lés prix qui 

intérdit dé miéux ré muné rér lés fournisséurs loyaux, mais aussi lé profil érratiqué dé la démandé qui impliqué 

d’accroî tré ou dé ré duiré constammént lé nombré dé sous-traitants. L’instabilité  chroniqué du marché  va dé 

pair avéc uné hypérfléxibilité  dés rélations éntréprénéurialés, dé téllé sorté qué si l’on péut parlér « d’éfficacité  

colléctivé » au séns ou  l’énténdait Schmitz (1999), on né péut émployér lé térmé dé coopé tition (synthé sé dé 

coopé ration ét compé tition) commé pour lés districts italiéns. (3) La troisié mé raison avancé é par la litté raturé 

(mais aussi par lés actéurs é trangérs du séctéurs) ést lé manqué d’éngagémént dés éntréprénéurs jéparanais 

pour allér a  la réncontré dés achétéurs finaux. On aurait éfféctivémént pu s’atténdré a  cé qué céux qui 

disposaiént dés moyéns financiérs né céssairés apprénnént l’anglais, voyagént a  l’é trangér, sé projéttént dans 

dés salons sur lés marché s éxté riéurs. Or, a  dé tré s rarés éxcéptions pré s, la communauté  d’affairés jéparanaisé 

n’a pas quitté  son térroir, ou  ré gné uné concurréncé éffré né é cértés, mais dans léquél éllé puisé son capital 

social. Privé s d’un contact diréct avéc lé consommatéur final, lés fabricants jéparanais n’ont én ré alité  d’autrés 

moyéns pour s’adaptér aux nouvéaux gou ts ét aux gains dé productivité  qué dé copiér cé qué font sés voisins 

ét concurrénts, én lés adaptant a  la margé. Il én ré sulté uné diffusion éxtré mémént rapidé mais non-

diffé réncianté dés innovations. (4) Uné quatrié mé raison tiént a  dés factéurs culturéls, commé én té moigné lé 

fait qué lés rarés éntréprénéurs qui ont éssayé  dé montér én gammé én innovant sont souvént originairés 

d’autrés ré gions qué Jépara537 , ou  la copié ést socialémént accépté é, sapant lés éfforts dé cré ativité  qui né 

sémblént pas particulié rémént loué s538. (5) Enfin, ajoutons a  céla lés difficulté s d’accé s au cré dit qui corsé tént 

lés capacité s d’invéstissémént. Non séulémént l’argént ést chér 539 , mais lés banqués sont éxtré mémént 

ré ticéntés a  pré tér aux pétits éntréprénéurs qui offrént il ést vrai bién péu dé garantiés. Lés autorité s 

 
537  Bpk Andy Saidan (Z09), originaire de Padang (Sumatra Ouest), a par exemple conçu une nouvelle série de meubles peints à 

partir dé motifs trouvés sur Intérnét, qu’il imprimé sélon dés téchniqués qu’il éxpériménté lui-même, ce qui lui permet de vivre 

en exportant 5 à 6 conteneurs par an (entretien le 24 juillet 2017).   

538  Ce conflit de valeurs ést parfois amèrémént réssénti par lés éntréprénéurs qui s’éstimént lésés : « ils copient mes idées. Si bien 

qué jé péux trouvér més produits én vénté dans la rué avant mêmé qué jé n’ai trouvé lé moyén dé lés dévéloppér. Mais jé ne 

peux rien faire contre, cela arrivera de toute façon. Alors je ne peux que continuer à innover » déplore ainsi Bpk Andy Saidan 

(Z09, op.cit). 

539  Le taux moyen du crédit entre 2005 et 2010 était en Indonésie de 14%, bien plus que dans les pays concurrents comme la Chine 

(6%), la Malaisie (6%), la Thaïlande (7%), les Philippines (9%) ou le Vietnam (12%) (CEIC Database, 2010 cité par (ING, 

PANGESTU, & RAHARDJA, 2015). 
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n’intérviénnént gué ré dans la conduité dés affairés : « la policé ést inéfficacé ét corrompué. On né péut pas 

comptér sur éux pour récouvrér uné détté. Céla sé ré pércuté sur lés affairés. » régrétté ainsi Bpk Andy Saidan 

(Op.cit.). Mais l’assé chémént du cré dit a éu dés éfféts induits inatténdus : én accordant dés facilité s dé 

paiémént aux séuls cliénts lés plus réspéctablés, il a contribué  d’uné part a  fidé lisér lés fournisséurs ét 

structurér lés rélations dé sous-traitancé540 ét d’autré part a  concéntrér lés réssourcés sur lés éntréprisés lés 

plus solidés. Cétté é volution a introduit uné distinction éntré l’océ an d’artisans indé péndants luttant sur lés 

séuls champs dés prix ét dés dé lais ét dé pétits éntréprénéurs éngagé s dans un procéssus plus d’amé lioration 

dé la qualité  qui léur pérmét dé nouér dés rélations rélativémént durablés avéc lés donnéurs d’ordrés, 

importatéurs ét usinés. 

Lé clustér artisanal a donc du  trouvér lés solutions a  son problé mé dé compé titivité  dans d’autrés 

régistrés qué céux mis én œuvré par lés districts industriéls. Pour contournér l’inflation durablé du prix du 

téck, lés né gociants jéparanais sé sont ainsi tourné s vérs du téck dé qualité  moindré, inadapté  a  la dé coupé a  

la machiné mais qui conviént au travail a  la main dés charpéntiérs qui savént tirér lé méilléur parti dé chaqué 

pié cé541. Ils ont é galémént prospécté  lés villagés au-déla  dé Java, a  Sumatra ét a  Cé lé bés notammént. L’é véntail 

dés ésséncés a é té  é largi a  dés bois moins noblés, commé lé palissandré dé Java, l’acajou ou lé batai, a  la 

croissancé tré s rapidé. En travaillant par ailléurs plus longtémps pour dés ré muné rations plus faiblés, 

pengusaha* ét pengrajin* ont ré ussi a  souténir la compé tition dé la fabrication mé canisé é dés usinés542. Il én 

ré sulté dés produits moins noblés, moins ré guliérs, mais toujours compé titifs aupré s d’un public dé 

consommatéurs plus sénsiblés au prix qu’a  la qualité . Dé cé point dé vué, lé marché  inté riéur, ou  lé made in 

Jepara déméuré préstigiéux ét synonymé dé bon gou t (RUSLI, 2013), contrairémént au marché  é trangér ou  la 

ré putation dé Jépara ést dé sormais é corné é par lés dé convénués subiés péndant la rué é vérs lé téck), ést 

apparu commé uné vé ritablé planché dé salut543. Et cé, d’autant plus qué la cértification imposé é par lés Etats-

Unis ét l’Union Europé énné (UE) aux importations dé méublés a considé rablémént compliqué  lés éxportations 

(cf. éncadré  ci-déssous) alors qué lés cou ts logistiqués réstént é lévé s ét lés achétéurs é trangérs sé sont faits 

plus rarés. A l’invérsé, sur lé marché  indoné sién, lés éntréprénéurs jéparanais péuvént fairé valoir outré léur 

ré putation, l’aisancé dé la langué, la connaissancé dés ré séaux marchands, ét la possibilité  dé récourir a  la 

 
540  Entretien avec Bpk Solikin (00C), le 30 juillet 2016. 

541  D’après Lazarovici (2004) ét Bpk Yakob Firdaus (A16, interrogé le 1er août 2017), les artisans parviennent ainsi à valoriser dans 

lé produit fini jusqu’à 60% dés grumés, contré séulémént 15 à 20% dans lés usinés satisfaisant dés normés qualitativés élévéés.  

La filièré artisanalé péut ainsi compénsér lé surcoût dé main d’œuvré én éxploitant miéux la matièré prémièré. 

542  Lé coût dé production én usiné s’avèré mêmé légèrémént supériéur à célui dés artisans (par éxémplé, uné chaisé moyénnémént 

décorée revient en moyenne à 230 000 Rp en 2016 chez Ebako, mais peut se négocier 200 000 Rp à Jepara) mais pour une 

qualité de construction nettement supérieure (entretien avec Bpk Alfianto Hermawan (A03 Semarang), op.cit.). 

543  Outre le mobilier javanais traditionnel, les Indonésiens apprécient particulièrement les meubles décorés selon le style 

traditionnél dé léur groupé éthniqué (ou la répréséntation qu’ils s’én font) (SALIM & MUNADI, 2017, pp. 57-58). 



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 2.1 : CROISSANCE, DECLIN ET ADAPTATION DE L’APPAREIL PRODUCTIF A LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 
 

 

Page 222 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

vénté dirécté sélon dés térmés dé cré dit ét dé confiancé én la parolé donné é qui n’ont pas cours dans lé 

commércé intérnational. Bién qué lés statistiqués péinént a  réndré compté dé la production déstiné é au 

marché  inté riéur (contrairémént aux éxportations, qui font l’objét dé formalité s douanié rés), souvént 

commércialisé é dé manié ré informéllé, lés té moignagés récuéillis sur lé térrain montrént qu’uné part 

importanté dés méublés fabriqué s a  Jépara ést achéminé é én sémi-rémorqué vérs Djakarta ét Sumatra. Sur cé 

marché  inté riéur én pléin éssor (cf. chapitré 1.1), fabricants ét né gociants jéparanais éntrént én concurréncé 

avéc dé pétits clustérs dé proximité  (SALIM & MUNADI, 2017, p. 53) mais aussi dés marqués nationalés 

é mérgéntés (commé Olympic544, proprié té  dé PT. Casmi, basé é a  Klatén) ét dés marqués mondialés (téllés Ikéa 

ou Zara Homé).  

Le système international de certification du bois : un dispositif rédhibitoire pour les indépendants 

La cértification du bois ét dés produits dé rivé s du bois n’ést pas uné quéstion nouvéllé. Lés plantations dé 

Perum Perhutani furént cértifié és par lé Conséil pour l’administration dés foré ts (Forest Stewardship Council, 

FSC) dé s novémbré 1991. Cétté cértification fut pérdué én 1996 pour 95% dés plantations, sans qué céla ait 

notablémént affécté  lés éxportations dé produits dé rivé s.  

Lé systé mé dé vé rification dé la lé galité  du bois (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK*) ést un dispositif 

dé cértification mis én œuvré par uné éntréprisé basé é a  Yogyakarta. Il ést dévénu la normé pour pouvoir 

éxportér vérs l’UE ét l’Australié dépuis qué dés ré glés strictés dé contro lé dés bois tropicaux y ont é té  adopté és. 

La cértification pour lés « éntréprisés uniqués » ést valablé pour uné duré é dé 6 ans, avéc uné é valuation tous 

lés 2 ans ; éllé ést dé 5 ans pour lés groupés d’éntréprisés (cf. ci-déssous), avéc uné é valuation annuéllé. Lé 

procéssus dé cértification duré énviron 1 mois ét péut é tré méné  én ligné via uné application pour 

smartphones. 

 
544  Cette marque a été créée en 1983 par la société PT Cahaya Sakti Furintraco, fondée en 1981 à Bogor (Java-Ouest). En 1986, elle 

déploie via sa filiale PT Cahaya Sakti Multi Intraco un réseau de distribution qui atteint à la fin des années 1990 45 centres de 

distribution fournissant 5 000 magasins de meubles à travers le pays. Au moment du boom des exportations de meubles 

indonésiens en 1998-1999, la société employait 4 000 pérsonnés pour un chiffré d’affairés dé 100 milliards de Rp (soit de 

l’ordré dé 11,5 M$ d’alors) réalisé à 80% sur le marché intérieur (The Free Library, 1999). En 2013, la société développa un 

complexe industriel sur 300 ha à Sukabumi (Java-Ouest) (Tribunnews.com, 2012). Désormais détenue par PT. Graha Multi 

Bintang, Olympic Furniture, dont le siège a été transféré à Surabaya (Java-Est), s’ést divérsifiéé dans les meubles en plastique et 

commercialise ses produits fabriqués dans ses 20 usines auprès de 2 000 distributeurs en Indonésie, mais aussi dans une 

centaine de pays étrangers (source : (Olympic Furniture)). D’autrés marqués nationalés sé sont dévéloppéés sous l’Ordré 

nouvéau sélon lé mêmé modèlé d’intégration vérticalé, commé Ligna propriété dé PT. Hadimata Brothérs & Co (fondée en 1975 

à Java Ouest) ou Palma détenue par PT. Palma Utama (fondée en 1975 à Djakarta, mais qui a depuis cessé son activité)  (The 

Free Library, 1999). Il est intéressant de constater que ces grands fabricants intégrés verticalement (des plantations en amont 

jusqu’au réséau dé distributéurs régionaux én aval), dont la production annuéllé dépassé lés 100 conteneurs de 40 pieds et qui 

rélèvént d’un modèlé fordisté dé dévéloppémént, émanént dé l’écosystèmé industriél dé la région capitale, totalement coupé de 

l’apparéil productif dé Java-Centre. 
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Dans la pratiqué, cé nouvéau systé mé s’ést avé ré  non séulémént cou téux mais aussi compléxé (rumit*)545 

pour lés pétits fabricants, si bién qu’én 2017 a  péiné 3 démandés dé cértification par mois é taiént adréssé és 

au buréau dé Jépara546. Lés autorité s provincialés lé réconnaissént : « lé SVLK réviént chér, éntré 30 ét 80 MRp 

[2 250 a  6 000 $ au cours historiqué] pour la cértification, plus énviron 65 MRp [4 900 $] par conténéur547. 

[C’ést pourquoi] lé Gouvérnémént a initié  un modé lé dé cértification parténarialé pour dés “groupé 

d’éntréprisés” (Kelompok Usaha Bersama, KUB*), cé qui impliqué qu’éllés aché tént lé bois énsémblé ét 

s’associént pour l’achéminér »548. Mais surtout, la cértification du produit fini éxporté  impliqué qué chacun 

dés intérvénants dé la chaî né dé production lé soit, quand bién mé mé il n’utilisé pas dé bois. Concré témént, 

céla réviént a  éxcluré lé récours aux artisans indé péndants, dont séulé uné infimé minorité  ést cértifié é, ou 

bién a  né pas dé clarér cés sous-traitants. Uné éxpréssion ést ainsi én vogué a  Jépara, mobilisant un dé cés jéux 

dé mots dont raffolént lés Indoné siéns : on parlé dé « bois éspagnol » (kayu spanyol*) – contraction 

éntré separuh* (« moitié  » én indoné sién) ét nyolong* (illé gal én javanais) – pour dé signér un bois provénant 

pour partié dé sourcés cértifié és ét pour partié dé sourcés non cértifié és, voiré illé galés,  

Pour sé dé véloppér sur cé marché  inté riéur, lé commércé é léctroniqué (ou e-commerce) s’ést imposé  

commé un canal dé distribution prométtéur pour la nouvéllé gé né ration dé pétits ét moyéns éntréprénéurs. 

La vénté dé méublés én ligné progréssé rapidémént én Indoné sié (commé partout dans lé mondé), a  un rythmé 

dé 12%/an. Ellé attéignait 199 M$ én 2016 (soit 17% dés véntés) ét la proféssion pré voit un chiffré d’affairés 

dé 343 M$ én 2021549. Lé e-commerce ést surtout éfficacé pour lé marché  inté riéur : la barrié ré dé la langué, 

lés contraintés logistiqués ét l’impé ratif dé massification du transport maritimé limitént én éffét 

considé rablémént lés possibilité s dé vénté dirécté a  l’é trangér. Il faut é galémént soulignér l’éxisténcé d’uné 

 
545  « […] lé SVLK* est ressenti comme une complication par une partie des entrepreneurs du meuble. Ce problème est dû non 

seulement aux dépenses nécessaires pour obtenir la certification qui pèsent cruellement sur les petits entrepreneurs, mais aussi 

à la compléxité dé la procéduré. En réalité, la pértinéncé dé cétté mésuré s’ést avéréé contré-productive pour augmenter les 

exportations. A fortiori quand il apparaît clairement que les pays de destination des exportations des produits dérivés du bois 

indonésiéns n’éxigént pas lé SVLK. La cértification n’ést pas séulémént appliquéé én amont, mais égalémént én aval dé la chaîné 

de production » (SALIM & MUNADI, 2017, p. 5). 

546  Entretien avec Bpk Bambang (Z16 Jepara), agent du bureau local de Jepara de SVLK*, le 27 juillet 2017. 

547  Dans les faits, les prix pratiqués par le SVLK* sont inférieurs. En 2017, le coût pour une entreprise unique était de 7,5 MRp 

(560 $) pour un artisan, 14,5 à 23,5 MRp (1 080 à 1 750 $) pour les fabricants selon leur volume de production, 16,5 MRp 

(1 230 $) pour un négociant exportateur, et 25,0 à 27,5 MRp (1 870 à 2 050 $) pour une « entreprise intégrée » (industri 

terpadu*). Pour un groupé d’éntréprisés, lé tarif comméncé à 10,5 MRp (780 $) pour deux artisans puis 3,0 MRp (220 $) par 

artisan supplémentaire, et atteint 18,5 à 20,0 MRp (1 380 à 1 530 $) pour deux entreprises intermédiaires puis 4,0 MRp 

(2 990 $) par entreprise supplémentaire, et 20,3 MRp (1 520 $) pour deux grandes entreprises et 5,0 MRp (370 $) par entreprise 

supplémentaire. 

548  Entretien avec Listyati Purnama Rusdiana (A33 Semarang), chef du service Agro-industrie du Disperindag* de Java-Centre, le 

23 mars 2017. 

549  Source : Himki*, 2016. 
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barrié ré gé né rationnéllé vis-a -vis dé cés nouvéaux outils : lés quadragé nairés utilisént massivémént lés 

ré séaux sociaux sur lés smartphones mais péu lés sités Intérnét. Lés quinquagé nairés né sont pas é quipé s ét 

considé rablémént distancié s. Ils réstént donc tributairés du bouché-a -oréillé ét dés visités d’achétéurs attiré s 

par lés produits sémi-finis éntréposé s dévant lés atéliérs, cé « markéting gratuit » (KUSUMAWARDHANI & 

McCARTHY, 2013) offért par lé régroupémént dés fabricants én clustér.  

L’essor de la production industrielle à Jepara 

Lé ré tablissémént dé Jépara a  partir du miliéu dés anné és 2000 ést allé  dé pair avéc uné réstructuration 

profondé dé l’apparéil productif. La réprisé dés éxportations ré sulta dé l’éssor d’uné production industriéllé 

localé, alors qué la compé titivité  dé la production artisanalé sur lé marché  intérnational dé clinait fortémént. 

Cértains intérmé diairés, é trangérs notammént, forts dé léur connaissancé du marché  intérnational, firént lé 

choix dé dé véloppér léurs proprés capacité s dé production. Ils comméncé rént par louér dés locaux modéstés, 

achété  quélqués machinés ét émbauché  d’anciéns pengusaha* ét pengrajin* trop héuréux dé trouvér dans lé 

salariat uné planché dé salut. Parmi éux, uné poigné é dé Jéparanais, commé Bpk Yono (qui avait fondé  la socié té  

Mandiri a  la fin dés anné és 1990) éurént la sagéssé dé né pas dé pénsér lés profits consé quénts ré alisé s 

péndant la rué é vérs lé téck ét purént invéstir dans léur apparéil dé production, mé canisé  ét é téndu. D’autrés 

commé Bpk Ico, qui dé tiént aujourd’hui 16 éntrépo ts ét usinés loué és a  dés fabricants dé méublés, surént saisir 

l’opportunité  dé la crisé pour invéstir dans lé fonciér ét l’immobiliér, én rachétant a  prix bradé  lés installations 

surdiménsionné és é difié és péndant la rué é vérs lé téck.  

Lés usinés dé Jépara ont connu au cours dé cés anné és dé consolidation dé l’apparéil productif uné 

trajéctoiré un péu diffé rénté dé céllés dé Sémarang. Structuréllémént, éllés bé né ficiént d’un salairé minimum 

infé riéur a  célui én viguéur dans la capitalé provincialé550. Si éllés ont inté gré  uné partié dés ta chés dé dé coupé 

ét d’assémblagé pour maî trisér la qualité  dé la production ét pré vénir lé risqué dé copié, la plupart ont 

continué  a  sous-traitér aupré s d’éntréprénéurs ét d’artisans, dé sormais soignéusémént sé léctionné s ét 

contro lé s551552 par du pérsonnél dé dié , qui porté la résponsabilité  dé la vé rification dé la qualité  dés pié cés 

 
550  A partir dé l’éntréé én viguéur dés salairés minimaux locaux (Upah Minimum Kota/Kabupaten, UMK*) én 2002, l’écart s’ést 

creusé, de 3% en 2002 à 6% en 2003, 21% én 2007. L’écart a varié dépuis éntré 17% ét un pic à 47% én 2015.  

551  Nous avons ainsi pu vérifier lors de nos investigations que des entreprises comme Maxim Indowood ou Umafindo, qui 

revendiquent pourtant une maîtrise totale de la production, ont en réalité recours à la sous-traitance, a minima en appoint pour 

fairé facé à dés pics d’activités, ou dé manièré plus régulièré pour lés productions déstinéés au marché national (éntrétién avec 

Mas Lubab, op.cit.). 

552  Jepara Indonesia Furniture par exemplé, travaillé dépuis longtémps avéc Mas Boby, qui livré l’usiné dé finition éntré uné fois par 

semaine et une fois par mois.  
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avant qu’éllés partént dés atéliérs dés artisans553 . En jonglant ainsi avéc lés atouts d’uné sous-traitancé a  

gé omé trié variablé, lés usinés dé Jépara ont su tirér léur é pinglé du jéu én sé dé marquant dé céllés dé 

Sémarang. Pijar Sukma par éxémplé (qué nous avons é voqué é dans lé chapitré 1.1) a connu uné forté 

croissancé dé son activité , dé 200 EVP éxporté s én 2010 a  300 EVP én 2014. La pétité Umafindo a vu sés 

éfféctifs croî tré dé manié ré spéctaculairé dé 5 émployé s én 2012 a  80 én 2015, puis 125 én 2017554. Cétté forté 

progréssion dés usinés, qui profité aux éntréprénéurs lés plus pérformants qui parviénnént a  s’affirmér 

commé sous-traitants durablés, occulté lé dé clin du péuplé dés éntréprénéurs indé péndants ét dés artisans, 

dont lés pérspéctivés sont tré s fluctuantés555, commé én té moignént lés variations dé l’huméur gé né ralé lors 

dés éntrétiéns (tré s péssimisté én 2017, a  l’optimismé én 2018, puis a  nouvéau né gativé én 2019), qui réflé té 

fidé lémént lés soubrésauts dés éxportations énrégistré és l’anné é suivanté (réspéctivémént 166,9, 130,8 ét 

186,9 M$556). 

Le repositionnement des usines de Semarang sur un marché de niche 

Facé a  la production én grandé sé riés dés usinés chinoisés ét viétnamiénnés bé né ficiant dé cou ts 

logistiqués avantagéux557, lés usinés javanaisés, dé taillé plus modésté (nous avons vu dans lé chapitré 1.1 

qu’éllés comptaiént typiquémént éntré 100 ét 600 émployé s), n’ont éu d’autré choix qué dé quittér lé marché  

dé massé (mass market), dont rélé vé én particuliér par lé mobiliér dé jardin, pour sé rabattré sur dés nichés 

commércialés. Ellés ont notammént trouvé  un dé bouché  privilé gié  aupré s dés chaî nés d’ho téllérié ét dé 

réstauration, qui répré séntéraiént 30% dés éxportations én 2018 sélon plusiéurs actéurs du séctéur558. Sur cé 

ségmént, lés commandés sont dé taillé intérmé diairé  (dé l’ordré d’uné a  plusiéurs céntainés dé pié cés conçués 

sur mésuré, corréspondant au nombré dé chambrés d’un compléxé ho téliér ou dé tablés d’uné chaî né dé 

 
553  Dépuis la fin dé sa mission d’assistant dé réchérché à més côtés, Ali Bagus Ghozali Nor travaillé ainsi commé résponsablé 

marketing au sein du fabricant italien Indocasa Furniture. 

554  Entretiens avec Gaël Derycke (04A Jepara), op.cit. 

555 « L’activité ést dévénué très irrégulièré. Mais cé qui changé surtout, c’ést qu’avant, tout lé mondé profitait dé l’activité. 

Aujourd’hui, lés petits entrepreneurs ont beaucoup plus de mal [que les gros] » (entretien avec Eri Agus Susanto (Z01 Jepara), le 

25 juillet 2019). 

556  Source : BPS Jepara, Jepara dalam Angka 2020. 

557  Les coûts logistiques sont réputés particulièrement élevés en Indonésie, où ils atteignent en moyenne 14% du coût de 

production des biens manufacturés (contre par exemple 4,9% au Japon), en raison du sous-développement des infrastructures. 

En 2009, la Banque mondiale classait le pays au 75ème rang mondial pour lé coût d’achéminémént dés marchandisés aux 

terminaux portuaires, loin derrière des concurrents directs tels que la Chine (27ème), la Malaisie (29ème), la Thaïlande (35ème), les 

Philippines (44ème) et le Vietnam (53ème). Il faut cependant notér qu’à partir du miliéu dé la décénnié 2000, lé Gouvérnémént 

indonésién s’ést rémis à invéstir dans lés infrastructurés (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015), en particulier les réseaux 

primaires de transport (routier, ferroviairé, portuairé ét aérién) ainsi qué la production d’énérgié éléctriqué (fondéé quasi-

exclusivement sur des centrales à charbon). 

558  Source : enquête terrain. 
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réstaurants), miéux adapté s a  léurs capacité s dé productions qué lés magasins indé péndants dé dé coration 

éxotiqué (qui pré fé réront commandér quélqués unité s dé méublés faits a  la main a  Jépara) ou la grandé 

distribution (qui éxigé dés sé riés dé plusiéurs milliérs dé produits standardisé s). Ellé autorisé dés margés 

rélativémént confortablés dé s lors qué la qualité  ést au réndéz-vous, tout én imposant aux fabricants d’é tré 

éxtré mémént ré actifs. Car, « sur lés marché s mu rs, la croissancé du commércé dé méublés ést basé é sur lé 

raccourcissémént du cyclé dé rémplacémént én éncouragéant lés consommatéurs a  achétér dé nouvéaux 

méublés avant qué lés anciéns soiént hors d’usagé.  Lés média, ét én particuliér la té lé vision, jouént un ro lé 

important commé stimulatéur. Dés campagnés dé publicité , notammént én Europé, sont lancé és pour pré parér 

lé marché  a  dé nouvéaux produits én é véillant l’inté ré t pour lé désign d’inté riéur ét én aménant dé nouvéaux 

consommatéurs a  achétér dés méublés néufs pour dés raisons dé pur stylé. Céla a accru la démandé pour un 

é véntail plus largé dé produits qué par lé passé  […]. Lés é tudés dé marché  montrént qué la modé dans lé 

domainé du méublé inté riéur én bois réstéra volatilé : cé qui ést branché  uné anné é péut é tré dé modé  l’anné é 

suivanté. Lé problé mé é lé méntairé qué céla posé ést qué lés invéstisséménts doivént é tré planifié s pour lé long 

térmé, alors qué lé marché  du méublé é volué sur la voié rapidé. Lés nouvéllés colléctions dévront é tré cré é és 

sur dés pé riodés plus courtés afin dé réstér én phasé avéc lés opportunité s du marché  » (CNUCED/OMC & 

ITTO, 2004, p. xxii;xxiv). 

Pour lés industriéls qui ont invésti cé ségmént, céla a impliqué  d’invéstir dans lés actifs immaté riéls : lé 

désign, la maî trisé du contro lé dé la qualité , la logistiqué, lé markéting, qui répré séntént uné part croissanté 

du cou t dé production. Mais invéstir dé la sorté supposé dé pouvoir ré coltér lés fruits dé sés éfforts, cé qui 

rélé vé dé la gagéuré dans uné industrié du méublé éxtré mémént concurréntiéllé. Cétté inténsification du 

capital déméuré donc timidé : sur l’énsémblé dé la provincé, la part dés émplois autrés qué dé production n’a 

progréssé  qué tré s modéstémént, dé 11,2% én 2002 a  13,0% én 2017. Mais a  Sémarang, l’é volution ést plus 

prononcé é : toutés branchés industriéllés confondués, la part dés émplois non-productifs én 2017 y é tait dé 

16,3% contré 9,8% a  Jépara, ou  la concurréncé éffré né é ét lés comportéménts opportunistés réndént cétté 

monté é én gammé dé licaté. Dé manié ré gé né ralé, l’incorporation dés ta chés initialémént sous-traité és, 

procéssus typiqué d’inté gration vérticalé dé la production, ést plus fré quént dans lés usinés dé Sémarang qu’a  

Jépara ou  l’on continué tré s majoritairémént dé s’appuyér sur dés sous-traitants.  

Une trajectoire industrielle caractéristique : Ebako dans la zone industrielle de Terboyo à 

Semarang559 

Ebako ést un fabriquant singapourién dé chaisés ét dé fautéuils éxporté s aux Etats-Unis. L’histoiré dé son 

usiné dé Térboyo illustré lé glissémént dé la chaî né dé valéur dé l’industrié du méublé dé Jépara vérs Sémarang. 

C’ést én 1998 qu’Ebako cré a uné filialé én Indoné sié, én ouvrant uné usiné a  LIK* (arrondissémént dé Génuk), 

 
559  Entretien avec Bpk Hernawan (A03 Semarang), op.cit. 
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alors idé alémént situé é a  l’ést dé Sémarang pour assurér la finition, lé conditionnémént ét l’éxpé dition via lé 

port dé Tanjung Emas dé produits achété s aupré s d’éntréprénéurs dé Jépara. A l’originé, l’usiné comptait uné 

quarantainé d’émployé s, ét s’approvisionnait aupré s d’uné quinzainé dé fournisséurs jéparanais, qui faisant 

travaillér 100 a  150 artisans locaux. Souciéusé d’amé liorér la qualité  dé la production, Ebako éntréprit dé 

formér sés fournisséurs én léur avançant lés fonds pour qu’ils amé nagént ét é quipént léur atéliér (avéc éntré 

autrés dés fours adapté s pour sé chér lé bois) én contrépartié d’un contrat d’éxclusivité . Mais én dé pit dé la 

pré séncé d’un contro léur sur placé, Ebako ré alisa au bout dé déux ans qué cértains dé sés fournisséurs avaiént 

profité  dé l’amé lioration dé léurs capacité s dé production pour trouvér d’autrés cliénts ; ét qué d’autrés, au 

contrairé, sous-traitaiént a  dés artisans non-formé s, ré duisant a  né ant lés éfforts conséntis pour amé liorér la 

chaî né d’approvisionnémént.  

Cé constat d’é chéc aména én 2005 Ebako a  inté grér uné partié dé la production dans uné nouvéllé usiné 

construité a  cét éffét dans la zoné industriéllé dé Térboyo (KIT*), né gardant a  Jépara qué lés 

méilléurs fournisséurs pour lés modé lés lés plus ornéménté s. L’éfféctif dé l’éntréprisé augménta alors a  

200 émployé s. Au fil dés ans, la socié té  a continué  a  inté grér dés ta chés sous lé toit dé l’usiné dé Térboyo, 

jusqu’a  attéindré 750 émployé s én 2014. A causé dé la conjoncturé plus difficilé, lés éfféctifs é taiént rétombé s 

a  550 émployé s mi-2016 ét Ebako né travaillait plus qu’avéc 9 éntréprénéurs jéparanais fé dé rant 60 a  80 

artisans, éxclusivémént pour dés préstations dé sculpturé sur dés pié cés dé coupé és ét assémblé és a  l’usiné.  

Un impératif de flexibilisation de la production 

Cétté prisé én main dé la chaî né dé valéur par lés donnéurs d’ordrés souciéux d’én maî trisér la qualité  a 

cértés pérmis dé massifiér ét dé standardisér la production, mais éllé a rigidifié  l’apparéil productif sur un 

marché  éxtré mémént concurréntiél ét volatilé. Cétté rigidité , mésuré é par lé point dé rupturé (breaking point), 

c’ést-a -diré lé volumé d’activité  minimal pour qué l’usiné né pérdé pas d’argént, ést lié é aux cou ts fixés gé né ré s 

par la taillé dés installations, la valéur dé l’outillagé ét la massé salarialé560. Ainsi, pour uné éntréprisé commé 

Ebako, qui a fait construiré uné usiné importanté ét émploié majoritairémént uné main d’œuvré a  duré é 

indé términé é, lé breaking point sé situé a  un nivéau d’activité  corréspondant a  400 émplois, cé qui supposé un 

volumé dé commandés ré guliér dé plusiéurs dizainés dé conténéurs par mois. Céla péut sémblér péu comparé  

aux volumés fabriqué s par lés usinés chinoisés ét viétnamiénnés qui ont conquis lé marché  dé massé dé la 

grandé distribution, mais pour céux qui né péuvént comptér sur dés dé bouché s ré currénts, il ést difficilé dé sé 

mainténir au-déla  dé cé séuil. C’ést d’autant plus vrai qué la pé riodé dé Reformasi*, nous l’avons vu, a introduit 

dés mésurés qui ont affécté  la compé titivité  dés éntréprisés én accordant aux ouvriérs dés droits qué léur 

avaiént dé nié  l’Ordré Nouvéau. Sous la préssion dés atténtés socialés, lé Gouvérnémént a non séulémént 

 
560  Par opposition aux coûts variablés qué sont par éxémplé lés matièrés prémièrés, lés coûts dé transports, ét la main d’œuvré 

externalisée ou précaire. 
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instauré  dés libérté s syndicalés (rénvoyant a  dés né gociations localés la fixation dés conditions dé travail 

(SMERU, 2002)561 ), mais aussi fixé  dés ré glés nationalés én favéur dés salarié s (portant notammént sur lé 

salairé minimum ét lés avantagés sociaux lié s aux indémnité s dé licénciémént, a  la sé curité  socialé ét a  la 

rétraité)562. La dé céntralisation, contémporainé dé cés ré formés, a én outré habilité  lés gouvérnéménts locaux 

(provincés, municipalité s ou ré géncés) a  instaurér un salairé minimum local supé riéur au salairé minimum 

national ét a  cré ér dés caissés localés d’assurancés santé  dans léur juridiction mésuré tré s populairé ét donc 

largémént utilisé és én amont dés é léctions. Cés mésurés ont sénsiblémént amé lioré  lé sort dés salarié s lés 

moins qualifié s, au prémiér rang désquéls lés ouvriérs, mais ont rénché ri lé cou t du travail a  un nivéau tél qué 

béaucoup d’usinés ont pérdu léur compé titivité  (TAMBUNAN T. , 2009) facé aux concurrénts chinois ét 

viétnamiéns (CHAPONNIERE, 2015). Ainsi, péndant la déuxié mé partié dé la dé cénnié 2000, lés éxportations 

javanaisés dé méublés sé sont affaissé és dé 665 M$ én 2005 a  un nivéau compris éntré 230 ét 480 M$, jusqu’a  

léur réprisé én 2013. Cé sont ésséntiéllémént lés usinés, qui s’é taiént considé rablémént dé véloppé és aux 

léndémains dé l’é clatémént dé la bullé du téck, qui furént touché és, notammént a  Sémarang ou  lés salairés sont 

plus é lévé s ét lés dispositions du codé du travail davantagé appliqué és qué dans lés usinés dé Jépara563.  

Dé s lors, commént conciliér cétté ré glé dé prudéncé avéc l’objéctif dé dé véloppémént dé l’activité  ?  

(1) La prémié ré ré ponsé apporté é par lés industriéls a é té  dé gardér uné taillé raisonnablé. Commé lé 

souligné lé proprié tairé d’Eurodésign, « lés usinés a  Sémarang parviénnént a  survivré parcé qu'éllés né sont 

pas plus grossés »564. Bpk Yakob Firdaus constaté é galémént qué « [sa] principalé érréur a é té  d’avoir récruté  

trop d’émployé s »565, cé qui ména sa socié té  Sylva Furnituré a  la faillité én 2012.  

 
561  Sous l’Ordré nouvéau, la main d’œuvré industriéllé était placéé sous un contrôlé strict dé l’Etat qui, sous couvért dé misé én 

œuvre du quatrième des cinq principes du Pancasila* qui formént la doctriné constitutionnéllé dépuis l’indépéndancé (à savoir 

« une démocratie guidée par la sagesse dans le consensus qui émane de la concertation » (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan)), a interdit les grèves (GODERBAUER, 1987) et cantonné les syndicats à un rôle de 

canalisation très circonscrite des relations entre la classe ouvrière et les pouvoirs publics. Ce rapport de force fut conforté 

localémént par lé récrutémént fréquént dé militairés à dés postés d’éncadrémént dans lés usinés (ROBISON, 1986), assurant aux 

dirigeants d’usinés la connivence des forces de sécurité locales pour intimider ou réprimer les rebelles. Si les syndicats furent 

parfois débordés par dés maniféstations spontanéés d’ouvriérs protéstant contré dés abus, cé systèmé pérmit à l’Ordré nouvéau 

de contenir les coûts salariaux à des niveaux très faibles et d’imposer une stabilité des rapports sociaux dans des termes très 

favorablés aux propriétairés d’usinés.  

562  Cf. én particuliér la Loi n°13/2003 sur la main d’œuvré (Undang-Undang Republik Indonesia n°13/2003 tentang 

ketenagakerjaan) qui, entre autres mesures de protection des salariés, précise les dispositions des contrats de travail et 

introduit une indemnité de licenciement à partir de 3 ans d’anciénnété.  

563  C’ést ainsi qu’uné dés plus grandés usinés dé Sémarang, installéé sur un térrain dé 4 ha à Terboyo, PT. Sand Furniture, dut cesser 

sa production en 2004. 

564  Entretien avec Peder Nielsen (A10 Semarang), le 12 mai 2017. 

565  Entretien avec Pak Yakob Firdaus (A16 Semarang), le 1er août 2017. 
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(2) La déuxié mé ré ponsé consisté a  fléxibilisér la main d’’œuvré pour contournér lé cadré dévénu 

protéctéur du salariat. « La monté é du mouvémént syndical apré s la crisé [moné tairé] a rénforcé  lé pouvoir 

dés syndicats dans la fixation du salairé minimum, introduisant dé la rigidité  dans l’émbauché ét lé 

licénciémént dés émployé s. Lé changémént lé plus polé miqué ést l’éxplosion dés indémnité s dé licénciémént, 

qui sont lés plus é lévé és dé la ré gion, ét l’augméntation significativé du salairé minimum, qui a attéint 90% 

pour la pé riodé 1999-2002 (ASWICAHYONO, HILL, & NARJOKO, 2010). Apré s avoir é té  dé couragé és 

d’émbauchér ou dé sé dé véloppér (MANNING & ROESAD, 2006), lés éntréprisés font facé a  un risqué dé faillité 

béaucoup plus é lévé  én raison dé la né céssité  dé provisionnér dés montants importants pour financér lés 

indémnité s (NARJOKO & JOTZO, 2007) » (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015, p. 256). Céla passé par 

l’émbauché d’inté rimairés (borongan*) ét dé journaliérs (harian lepas*) payé s a  la pié cé. Ainsi, apré s avoir é té  

salarié  péndant 18 ans, Bpk Sutarno (20D Térboyo) a-t-il é té  contraint d’accéptér dé rénoncér a  son contrat 

pour dévénir « un génré dé freelance : [s’il] né travaillé pas, il né touché pas dé salairé ». Il ést payé  chaqué 

samédi 410 000 Rp par sémainé dé 6 jours dé 8 héurés dé travail. Il né pérçoit plus dé préstation socialé, mais 

« rénd gra cé a  Diéu car én dé pit dé son a gé, [il] a toujours un émploi qui [lui] pérmét dé subvénir a  sés 

bésoins »566. Cét éxémplé illustré la préssion éxércé é sur lés ouvriérs lés plus faiblés, qui sont pré ts a  accéptér 

dés conditions dé gradé és567 . Lé récours a  cétté main d’œuvré pré carisé é ést massif dans lés usinés dont 

l’activité  ést saisonnié ré (jusqu’a  80% dé léurs éfféctifs én pé riodé hauté pour Quartindo, Mébél Intérnasional 

ou Scancom), notammént sur lé ségmént du mobiliér dé jardin568. C’ést donc ré cémmént qué la main d’œuvré 

industriéllé s’ést structuré é autour dé cés caté goriés d’émploi contrasté és dé crités dans lé chapitré 1.2, la part 

dé l’émploi stablé dans lés usinés, apré s avoir progréssé  sous l’éffét dé la concéntration vérticalé dés ta chés, 

ayant alors dé cliné  commé lé montré l’é volution dés éfféctifs pérmanénts dans quélqués usinés dont nous 

avons pu rétracér l’historiqué dé l’activité  (cf. tabléau ci-apré s).  

(3) Pour s’adaptér aux fluctuations dés commandés, lés usinés péuvént é galémént actionnér lé léviér du 

témps dé travail. En saison hauté, céllé dé Quartindo fonctionné én 3 postés dé 8 héurés, contré séulémént 

1 posté dé 8 héurés én saison bassé. D’autrés émployéurs ont récours aux héurés supplé méntairés, payé és ou 

non sélon lés cas.  

 
566  Entretien avec Bpk Sutarno (20D Terboyo), le 13 décembre 2018. 

567  Le salaire minimum én 2018 à Sémarang s’élévait à 2,3 MRp/mois pour des semaines de 40 heures, sans compter les avantages 

sociaux dus aux employés de plein droit.  Ainsi, Bpk Sutarno, quand il est appelé à travailler tous les jours de la semaine (ce qui 

est rarement le cas en pratique), est payé 8 500 Rp/heure au lieu des 13 500 Rp/heure prévus par le droit du travail, sans aucun 

filet de sécurité. 

568  Sur cé ségmént, lés distributéurs américains ét éuropééns éxigént d’êtré livrés chaqué annéé au printemps. 
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Tableau 27 : Evolution caractéristique des effectifs de quatre usines de Semarang et des environs 

 1996-2001 2002-2006 2007-2011 2011-2015 2016-2019 

Phase Ruée vers le teck Ajustement Reprise  Concentration Flexibilisation 

Ebako Créée en 1998     40 100 200 750 570 

Kharisma Kayu Klasik Créée en 1998      500 265 265 265 

Semeru Karya Buana Créée en 1999      300 200 190 230 

Quartindo Transférée depuis Jakarta en 2013 700 300 

Source : enquête terrain (2016-2018)  

Cétté é volution ést résséntié par béaucoup bién plus amé rémént qué né lé laissé énténdré Bpk Sutarno. 

Nombré d’ouvriérs qui ont pérdu léur émploi ou sont dévénus tributairés dé missions pré cairés bla mént l’Etat 

céntral insuffisammént protéctéur, invoquant avéc uné cértainé nostalgié la stabilité  dé l’émploi sous lé ré gimé 

dé l’Ordré nouvéau569 ou réjétant la fauté dé léur sort sur la concurréncé jugé é dé loyalé dés travailléurs issus 

dés ré géncés aléntours (Kéndal, Démak, Grobogan). Lés émployéurs qui véillént a  gardér léurs ouvriérs commé 

KKK ou Marié Alibért a  Bangkongsari n’én sont qué plus appré cié s dés ouvriérs, qui sé révéndiquént fidé lés én 

rétour. 

Perspectives de développement : vers une structuration des acteurs 
en vue d’une politique économique au profit du cluster ? 

Lé courant dé véloppéméntalisté, qui aimé a  sé dé marquér du postulat non-intérvéntionnisté dont sé 

ré clamé l’é conomié libé ralé, ténd a  méttré én avant lé ro lé dé términant dés pouvoirs publics570  dans lés 

dynamiqués dé dé véloppémént. Pour autant, la quéstion dé la contribution éfféctivé ou poténtiéllé dé l’Etat ét 

dés colléctivité s térritorialés a  l’éssor dés systé més productifs mé rité d’é tré éxaminé é objéctivémént, én sé 

pré sérvant dé cét a priori. 

 
569  C’ést d’autant plus paradoxal qu’au momént où cés critiqués ont été énténdués (éntré 2017 ét 2019), l’administration Jokowi 

était particulièrement engagée en faveur de la protection des salariés, dont le sort était alors objectivement nettement plus 

énviablé qu’à l’époque de Suharto, où toute revendication était sévèrement réprimée. Mais les effets pervers de ces mesures 

sociales, contournées par le recours aux contrats précaires pour satisfaire les éxigéncés dé fléxibilité dé l’économié libéraliséé 

ont rendu plus incertain la situation des employés du secteur privé (quand bién mêmé ils jouissént d’un pouvoir d’achat ét dé 

conditions de travail nettement améliorées). Et le virage libéral de la Loi Omnibus cristallise encore plus les mécontentements.  

570  Il faut dire qu’uné partié dé cé discours émané d’uné littératuré grisé, én grandé partié financéé ou éditéé par dés organisations 

nationales ou internationales de fait enclines à défendre la légitimité des institutions dans les processus de développement. 
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Le rôle significatif de l’Etat central et de la coopération internationale dans le décollage du cluster du 

meuble 

En matié ré dé politiqué industriéllé, l’Ordré nouvéau afficha to t un objéctif dé monté é én gammé dé 

l’industrié nationalé571. Bién qué considé rablés572, lés éfforts éntrépris én cé séns produisirént dés ré sultats 

iné gaux. Dans lés séctéurs inténsifs én capital commé l’automobilé, ils contribué rént a  l’é mérgéncé dé clustérs 

compé titifs dé sous-traitants, par éxémplé dans la mé tallurgié (TAMBUNAN T. , 2008). Mais dans lés ségménts 

a  faiblé inténsité  téchnologiqué téls qué lé méublé ils s’avé ré rént inéfficacés, voiré contré-productifs (SANDEE, 

RIETVELD, SUPRATIKNO, & YUWONO, 1994)573.  

Il faut diré qué lé ré gimé dé l’Ordré nouvéau a cultivé  uné constanté ambiguî té  a  l’é gard dés pétités 

éntréprisés. La litté raturé s’accordé a  soulignér la connivéncé éntré un pouvoir hypércéntralisé  ét lés grands 

conglomé rats lié s a  la famillé Suharto qui ont bé né ficié  dé nombréux avantagés é conomiqués (POOT, 

Indonésia, SMEs, Financé and BPDs, 1997), péndant qué la corruption gé né ralisé é éntravait l’é mérgéncé d’un 

marché  inté riéur formél ou  lés PME auraiént pu s’é panouir. Mais én parallé lé, lé ministé ré dé l’Economié s’é tait 

doté  d’uné diréction gé né ralé aux Pétités industriés doté é d’un ré séau dé corréspondants au séin dés 

administrations dé concéntré és. Cés fonctionnairés qualifié s apportaiént aux éntréprénéurs locaux uné 

éxpértisé téchniqué ét dés possibilité s dé misé én rélation avéc dés achétéurs, dés organismés dé cré dit ou dés 

parténairés industriéls. C’ést cétté dé lé gation qui fut a  l’originé dé la cré ation én 1978 du Céntré pour lé 

dé véloppémént dé la téchnologié du bois dé Jépara (Instalasi Pengembangan Teknologi Kayu Jepara*) 

Jl. Soékarno-Hatta, ou  éntréprénéurs ét artisans du méublé pouvaiént trouvér dés machinés ét 

l’accompagnémént téchniqué né céssairé moyénnant uné sommé modiqué. A partir du miliéu dés anné és 1980, 

lé Ministé ré éncouragéa lés collaborations éntré éntréprénéurs au séin dé coopé rativés, dans lé cadré du 

programmé dé dé véloppémént dé la pétité industrié (Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil, 

Bipik*) visant a  promouvoir l’innovation dans lé cadré dé clustérs (sentra*). Il faut né anmoins rélativisér la 

 
571  Dès 1976, le Décret ministériel n° 307 initiait un programme visant à transférer la production de composants automobiles de 

base des constructeurs étrangers vers des entreprises locales. En 1981, un autre décret étendit lé programmé à l’industrié dés 

motocyclettes, puis lés annéés suivantés, à d’autrés séctéurs manufacturiérs. Depuis 1976, les plans quinquennaux (Repelita*) 

ont insisté sur la nécéssité dé rénforcér lés liéns éntré donnéurs d’ordrés ét PME afin dé stimulér cés dérnièrés, notammént à 

partir de Repelita IV (1984-1989) puis, en 1992, via le programme appelé « Famillé d’accuéil (Foster Parent, FP) » qui 

promouvait lé transfért dé compéténcés téchniqués ét dé réssourcés (capital, brévéts, circuits d’approvisionnémént ét dé 

distribution) des grandes entreprises publiques et privées à leurs sous-traitants. 

572  Une étude du BPS évalua à 2,6 millions d’éntréprisés (répréséntant 22% dés TPE ét 11% dés moyénnés éntréprisés du pays) lés 

bénéficiaires de ce programme dans les années 1990 (TAMBUNAN T. , 2008; MUSA & PRIATNA, 1998; SHAUKI & WEAVER, 

1999). 

573  C’ést mêmé lé cas pour cértains domainés à forté valéur ajoutéé, où l’immixtion dés pouvoirs publics a favorisé l’intégration 

verticale de la chaîne de valeur au sein de conglomérats oligopolistiques au détriment du développement horizontal des firmes, 

qui aurait pu favoriser la diversité et la réactivité de la filière (The Asia Foundation (TAF), 2000). 
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porté é dé cés mésurés trop dilué és574  pour pérméttré dé structurér lé dé véloppémént d’un tissu dé PME 

capablé dé rivalisér avéc la concurréncé intérnationalé (BERRY, RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002). Il n’én résté 

pas moins qué lés guichéts uniqués (one-shot service) dé formation, d’intérmé diation avéc dés organismés dé 

cré dit ét d’aidé a  la participation a  dés foirés commércialés ont joué  un ro lé dans l’é mérgéncé dé cértains 

clustérs dans lé pays (KLAPWIJK M. , 1997), notammént a  Jépara, én sémant dés grainés qui ont gérmé  én la 

pérsonné dé quélqués dizainés d’éntréprénéurs assurant l’intérfacé éntré importatéurs é trangérs installé s sur 

placé ét lé tissu d’artisans locaux.  

La coopé ration intérnationalé, qui prénd souvént la formé d’un appui téchniqué in situ financé  par dés 

accords bilaté raux avéc dés pays éuropé éns (Allémagné ét Royaumé-Uni notammént dans lé cas jéparanais) 

contribua dé manié ré dé términanté a  la prisé dé consciéncé dé la possibilité  d’éxportér ét a  l’acquisition dés 

capacité s né céssairés, én apportant un appui financiér ét téchniqué néttémént plus important qué l’Etat 

indoné sién575  (BERRY, RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002). Mais cét apport fut aussi – ét péut-é tré surtout – 

indiréct, a  travérs l’implication dans lé clustér dé coopé rants dé cidant dé sé méttré a  léur compté576. Céux-ci 

figuré rént én éffét parmi lés prémiérs é trangérs actifs dans l’éxportation dé méublés (SCHILLER & SCHILLER, 

1997), œuvrant a  l’éntré é du clustér sur lé marché  intérnational. 

Un regain d’intérêt de l’Etat central 

Sous la pré sidéncé dé Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, 2004-2014), uné sé rié dé mésurés déstiné és a  

surmontér lés maux dé la filié ré – pé nurié dé matié rés prémié rés, imagé intérnationalé dé gradé é a  causé dés 

coupés illé galés ét préssion croissanté pour la cértification dés produits, qualité  infé riéuré aux concurrénts 

é trangérs, manqué dé compé titivité  – furént adopté és, tant dans lé domainé agroforéstiér – promotion dés 

plantations dé téck villagéois via dés campagnés dé sémis ét l’é dition dé guidés dé bonnés pratiqués 

(PRAMONO, FAUZI, WIDYANI, HERIANSYAH, & ROSHETKO, 2010) – qué dans célui dé l’industrié – a  travérs la 

féuillé dé routé pour la Révitalisation dé l’industrié foréstié ré indoné siénné (Road Map Revitalisasi Industri 

Kehutanan Indonesia*). Adopté é én 2007, cétté straté gié é tait axé é sur la coopé ration éntré pétités ét grandés 

éntréprisés ét la modérnisation dé l’apparéil dé production577. Cés ré ponsés structuréllés intérvinrént dans un 

 
574  A peine 3,8% des entreprises recensées dans les 4,250 clusters de Java-centre ont participé à une formation opérée dans le cadre 

du BIPIK (SANDEE, 1995).  

575  En moyénné, lé budgét consacré à la formation ét à l’acquisition dé matériél fut d’à péiné 1 000 $/an et par cluster (BERRY, 

RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002). 

576  Cf. le témoignage de Bpk Anas (op.cit.). 

577  Directive ministérielle n°11/M-IND/PER/3/2014 sur lé programmé dé réstructuration dés machinés ét dé l’apparéil industriél 

(Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/ PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan 

Industri Kecil dan Industri) accordant des subventions à hauteur de 35% pour les moyennes entreprises et 45% pour les petites, 

plafonnées à 500 MRp. 
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contéxté favorablé aux invéstisséménts doméstiqués578 ét é trangérs579 qui contribua cértainémént a  la vagué 

d’ouvérturé d’usinés a  Sémarang a  la fin dés anné és 2000 (cf. Tabléau 24 : Daté dé d’implantation dés usinés 

dé méublés dé plus dé 4 000 m² récénsé és dans l’agglomé ration dé Sémarang).  

L’é léction a  la pré sidéncé dé la Ré publiqué én juillét 2014 dé l’ancién né gociant én méublés dé Surakarta 

(Java-Céntré) Joko Widodo (Jokowi) n’a pu qué suscitér un régain d’inté ré t dé l’Etat céntral pour l’industrié du 

méublé. Mé mé si l’éfficacité  dés mésurés déstiné és a  amé liorér sa compé titivité  résté a  prouvér, lés 

dé clarations dé la Pré sidéncé ont sé duit lés invéstisséurs é trangér580. Surtout, l’action gouvérnéméntalé s’ést 

traduité par uné sé rié dé lois qui ont fait é voluér l’énvironnémént dé production : l’Indoné sié a ré tabli 

l’émbargo sur lés éxportations dé grumés a  la démandé dés actéurs dé la filié ré581 ét facilité  l’importation dé 

bois non-tropicaux ét dé pié cés afin dé réndré plus compé titivé la fabrication dé méublés compléxés582. Dépuis 

sa ré é léction én avril 2019 avéc uné majorité  plus composité, Jokowi ést ténu dé composér avéc la préssion 

dés miliéux d’affairés ét pris un viragé ré solumént libé ral dans l’objéctif affirmé  dé pré vénir uné dé gradation 

dé la compé titivité  industriéllé du pays é rodé é par la progréssion dés salairés 583 , ét cé avant-mé mé 

l’é clatémént dé la crisé dé la covid-19. La Loi dité « Omnibus » adopté é par lé Parlémént lé 5 octobré 2020 

marqué un rétour én arrié ré majéur sur lés ré cénts acquis sociaux. Déstiné é a  « facilitér lés affairés ét attirér 

lés invéstisséurs afin dé dopér lés opportunité s d’émploi ét la croissancé é conomiqué » (SAMBOH, 2020)584, 

éllé améndé én éffét 73 lois dans dés domainés éxtré mémént varié s.  

 
578  Directive du ministère indonésien des Finances n°22/ PMK.05/2010 MOU – 102/MK/2010 sur le microcrédit populaire 

(Peraturan Menteri Keuangan No. 22/ PMK.05/2010 MOU – 102/MK/2010 Tentang Kredit Usaha Rakyat). 

579  Loi sur l’Invéstissémént dé 2007. 

580  C’ést notammént lé cas du léadér mondial du transport maritimé par conténéurs Maérsk Liné, dont lé diréctéur général pour 

l’Indonésié ét lés Philippinés assurait l’annéé suivanté qu’il « voyait un potentiel dans les volumes de meubles, et était prêt à 

dévéloppér cé commércé, d’autant plus qu’il avait lé soutién du gouvérnémént » (HUI, 2016). 

581  Source : (ITTO (International Tropical Timber Organization), 2006, p. 5). 

582  Directive du ministère indonésien du Commerce n°97/M-DAG/ PER/11/2015 sur l’apport dés importations dé produits 

forestiers (Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/ PER/11/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan). 

583  Entre 2001 et 2019, le salaire minimum légal exprimé en dollars courants a ainsi été multiplié par 5,4 à Jepara et par 7,2 à 

Semarang. 

584  Selon le Jakarta Post, réputé être le journal des expatriés et des élites libérales, cette loi est justifiée par le fait que 

« les 16 grandés réformés lancéés par lé gouvérnémént éntré 2015 ét 2019 dans l’objéctif dé révigorér l’invéstissémént sont 

demeurées en grande partie inefficace en raison des superpositions et des contradictions avec les 80 textes de loi et les milliers 

d’ordonnancés présidéntiéllés ét dé décréts ministériéls […]. La loi Omnibus ést conçué pour sé débarrassér d’uné buréaucratie 

inefficace, de réglementations opaques, de procédures complexes et de coûts transactionnels élevés qui sapent la compétitivité 

des entreprises ». 
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Les principales mesures de la Loi Omnibus de 2020 

- La procé duré d’é tudé d’impact énvironnéméntal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Amdal*), introduité par 

la loi n°32/2009 sur la protéction ét la géstion dé l’énvironnémént585, ést assouplié. 

- Lés autorisations dé construiré sont facilité és, avéc la suppréssion du pérmis dé construiré (Ijin Mendirikan 

Bangunan, IMB*), du pérmis d’usagé fonciér (Ijin Lokasi, IL*) ét dé nombréux cértificats ayant trait aux normés 

dé sé curité  ét dé qualité  par la ré vocation dé 26 articlés (soit pré s dé la moitié ) dé la Loi n°28/2002 sur lés 

constructions.  

- lés ré gléméntations ou lés taxés localés adopté és par lés colléctivité s térritorialés én contradiction avéc lés 

ré gléméntations nationalés pourront é tré abrogé és par simplé dé crét pré sidéntiél, ét valoir dés sanctions 

pouvant allér jusqu’au gél dés dotations financié rés dé l’Etat céntral.  

- Lés pré rogativés dé l’Agéncé dé coordination dés invéstisséménts (Badan koordinasi penanaman modal, 

BKPM*) sont simplifié és, dans uné logiqué dé guichét uniqué pour lés invéstisséurs é trangérs ét lés procé durés 

d’octroi dé licéncés.  

- La listé dés séctéurs ou  lés invéstisséménts é trangérs sont prohibé s, autréfois dé finié par la né gativé dans 

l’Art.12 dé la loi n°25/2007, ést dévénué limitativé aux séuls séctéurs fixé s par dé crét pré sidéntiél (Peraturan 

Presiden, Perpres*). La loi Omnibus pré voit é galémént la cré ation d’uné Agéncé dé géstion dés invéstisséménts, 

vé ritablé fonds souvérain placé  sous la diréction du ministré dés Financés. 

- Lés travailléurs é trangérs éxérçant dés fonctions d’éncadrémént ou é voluant dans dés start-ups sont 

dé sormais dispénsé s dé pérmis dé travail.  

- Concérnant lés droits dés travailléurs, lés bonifications d’indémnité s dé licénciémént – commé céllés lié és a  

la pérté d’avantagés lié s au statut proféssionnél (Upah Penggantian Hak, UPH*) – figurant aux articlés 161 a  

172 dé la loi n°13/2003 sur la main d’œuvré sont ré duités ou supprimé és, séul subsistant lé factéur dé 

l’anciénnété  (Upah Penghargaan Masa Kerja, UPMK*). Lé motif dé licénciémént né pourra plus é tré attaqué  én 

justicé commé lé pérméttait l’articlé 159 dé cétté loi. Lé salairé minimum ré gional (Upah Minimum Propinsi, 

UMP*) fixé  par chaqué provincé au-déssus du salairé minimum national né séra plus opposablé aux industriés 

inténsivés én main d’œuvré, lés tré s pétités éntréprisés pouvant quant a  éllés sé conténtér dé ré muné rér léurs 

salarié s au-déssus du séuil dé pauvrété . Lé droit aux congé s payé s pour raisons familialés pré vu par l’articlé 

93 dé la loi n°13/2003 ést ré voqué . En contrépartié, lés salarié s sé vérront vérsér uné primé éxcéptionnéllé 

 
585  Lés mésurés d’assouplissémént portént sur lé rélèvémént dés séuils dé soumission à la procéduré, l’abaissémént dés normes 

écologiques, la suppression de la possibilité de récours par lés rivérains ét la suppréssion dés comités d’évaluation impliquant 

dés éxpérts dé l’énvironnémént. 
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fonction dé léur anciénnété  un an apré s l’éntré é én viguéur dé la loi, cé qui péut é tré assimilé  a  uné mésuré 

d’adoucissémént déstiné é a  apaisér l’opposition dés salarié s.  

- La loi Omnibus pré voit dé libé ralisér lé récours a  la sous-traitancé, jusqu’alors éncadré  par l’articlé 66 dé la 

loi n°13/2003. 

L’incapacité des autorités locales à accompagner le développement 

La profondé dé sorganisation dé l’Etat aux léndémains dé la chuté dé l’Ordré nouvéau sé solda a  Jépara 

par dés dé sordrés qui sémblé rént ménacér la sé curité  dés biéns ét dés pérsonnés péndant quélqués mois. Cét 

intérmé dé passé , la ré géncé sé vit transfé rér dés compé téncés ét dés éfféctifs importants dé fonctionnairés 

dans lé cadré dés mésurés dé dé céntralisation misés én œuvré par la Reformasi*. Nous avons vu dans lé 

chapitré 1.3 qué dé manié ré gé né ralé, cétté dé céntralisation a compléxifié  lés procéssus dé cisionnéls ét 

conforté  lés pratiqués buréaucratiqués sans qué lés térritoirés né dé ploiént dés dynamiqués dé 

dé véloppémént é mancipé és du léadérship politiqué, téchniqué ét financiér dé l’Etat céntral. Pour lés ré géncés 

ét lés municipalité s, la cré ation d’émplois nourrit cértains griéfs dés é léctéurs (contré lé trafic dé poids-lourds 

par éxémplé) ét aliménté uné croissancé dé mographiqué indé sirablé, car éxérçant uné préssion sur lés 

sérvicés publics qui incombént a  cés colléctivité s.  

Dans cé contéxté, commént lés autorité s ont-éllés intéragi avéc la filié ré du méublé ? 

Au nivéau ré gional, lé Gouvérnémént provincial a chérché  a  (1) souténir lés TPE, én concéntrant sés 

éfforts – sommé touté limité s586 – sur la monté é én gammé dé la production via dés programmés dé formation, 

la misé a  disposition dé machinés-outils ét dé bancs dé tésts qualité . Mais séulé l’infimé minorité  dés 

éntréprénéurs ayant tissé  dés liéns privilé gié s avéc lés autorité s provincialés bé né ficiént dé cés facilité s d’accé s 

aux marché s é trangérs587, qui éxigént dés réssourcés intélléctuéllés, rélationnéllés ét é conomiqués hors dé 

porté é dé la plupart588. (2) Lé gouvérnéur Ganjar Pranowo (qui ést uné dés figurés dé proué dé l’ailé gauché 

du parti PDI-P*) proméut é galémént uné é conomié collaborativé visant a  dé véloppér lés é changés éntré 

 
586  Lé sérvicé dé l’Agro-industrie du Disperindag*, chargé dé l’accompagnémént dé l’énsémblé dés filièrés dé transformation dés 

produits dérivés des matières premières agricoles (meuble, mais aussi agroalimentaire par exemple), ne disposait en 2017 que 

de 6 agents pour toute la province. 

587  Pour l’édition 2017 de l’Ifex*, le pavillon de Java-Centre a ainsi invité 39 fabricants majoritairement originaires de Jepara, sur un 

total de près de 55 000 éntréprisés du méublé énrégistréés dans la régéncé l’annéé précédénté. 

588  Bpk Andy Saidan (Z09 Jepara, op.cit.) dépense ainsi chaque année environ 20 MRp pour participer aux salons, 22 MRp sur la 

plateforme de vente en ligne Alibaba, et 20 MRp pour la conception et le référencement de son propre site Internet. 
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ré géncés complé méntairés589, éntré autrés éntré Jépara ét lés ré gions productricés dé téck590. Aussi louablé 

l’inténtion soit-éllé, éllé né sémblé pas avoir produit béaucoup d’éfféts concréts sur lé térrain, dans un marché  

du bois tré s structuré  qui organisé dé ja  lés rapports éntré productéurs ét consommatéurs. (3) Un autré axé, 

poténtiéllémént plus éfficacé, consisté a  palliér lés handicaps inhé rénts aux TPE pour accé dér au marché  

intérnational. Dés subvéntions sont accordé és pour participér a  dés maniféstations commércialés (notammént 

l’Ifex* a  Djakarta)591 . Un appui a  la cértification ést proposé  aux éntréprénéurs qui én font la démandé. 

L’administration provincialé éssaié é galémént, én lién avéc lé ministé ré dé l’Industrié a  Djakarta d’éncouragér 

lés régroupéménts dé commandés afin dé pérméttré aux pétits fabricants d’éxpé diér dés quantité s infé riéurés 

a  un conténéur590. Mais cés actions sans suivi au long cours produisént rarémént dés éfféts pé rénnés.  

Au nivéau dé la ré géncé ét la municipalité , lé constat sélon léquél « Lé Gouvérnémént local ést vraimént 

impuissant (memang tidak bisa). Il faut travaillér avéc l’Etat céntral »592 ést partagé  par tous nos intérlocutéurs 

a  Jépara, a  l’éxcéption dé Bpk Andy Saidan (Z09), mémbré dé la séction localé dé l’Himki*. Céla contrédit 

maniféstémént l’affirmation sélon laquéllé lé gouvérnémént jouérait un ro lé actif dans l’éssor du clustér 

(ANDADARI R. K., 2008). Cétté impuissancé ést symbolisé é par lés vicissitudés du projét dé cré ation d’un 

céntré inté gré  (terminal terpadu*) ouvért a  la fin dés anné és 2000 ét qui régroupé dés installations dé sé chagé 

(dont lés actéurs du séctéur s’accordént tous sur l’importancé), un sité dé né gocé dé bois (lahan beli kayu), un 

céntré dé formation, dés machinés én usagé partagé , étc. qui aurait joué  lé ro lé dé vitriné (tempat 

percontohan*) pour lé clustér dé Jépara592. Lé parténariat éntré la socié té  publiqué localé proprié tairé du 

fonciér, lé ministé ré dé l’Industrié ét la coopé rativé Kidjar é manant dé l’Himki* s’ést avé ré  impuissant a  choisir 

un sité approprié  ét a  valorisér cét é quipémént.   

La difficile structuration d’une filière aux intérêts divergents 

On pourrait arguér qué lé manqué d’invéstissémént dés pouvoirs publics ést imputablé a  un dé faut dé 

mobilisation dés actéurs dé la filié ré. En éffét, lés chéfs d’éntréprisé du méublé sont globalémént péu 

organisé s : séulé uné minorité  dé dirigéants (a  péiné 0,9% pour lés TPE ét 28,9% pour lés GME) sont mémbrés 

 
589  Le programme Kampung Berdiri dengan kaki sendiri (Berdikari)* (littéralement « les villages tenant debout seuls sur leurs 

jambes ») a ainsi éxpériménté la misé én placé dé systèmés d’échangés éntré duos dé villagés localisés dans dés écosystèmés 

productifs potentiellement complémentaires (entretien avec Warsito Ellwein (A34 Samarang), directeur de Cabinet du 

gouverneur de Java-Centre, le 20 août 2015). 

590  Entretien avec Listyati Purnama Rusdiana (A33 Semarang), chef du service Agro-industrie du Disperindag* de Java-Centre, le 

23 mars 2017. 

591  Entretien avec Bpk Andy Saidan (Z09 Jepara), op.cit. 

592  Entretien avec Eri Agus Susanto, op.cit. 
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d’uné association proféssionnéllé593. Il én va dé mé mé pour lés syndicats ouvriérs, qui né sont pré sénts qué 

dans 13,4% dés GME dé Java-Céntré (contré 18,0% tous séctéurs confondus).  

Bién qué structuré é sous l’Ordré nouvéau594, systé mé politiqué fondé  sur uné organisation corporatisté 

dés rapports socioé conomiqués, la filié ré ést notoirémént dé sunié. Historiquémént, déux courants sé 

disputént sa répré séntation. Lé prémiér ést dominé  par lés actéurs situé s én amont dé la chaî né dé valéur (én 

particuliér lés groupés ayant dés inté ré ts dans lés plantations foréstié rés) répré sénté s par l’Association 

indoné siénné dé l’industrié du méublé ét dé l’artisanat (Asmindo*). Proché du ministé ré dés Foré ts 

(Kementerian Kehutanan*), éllé dé fénd lés inté ré ts dés productéurs dé bois ét dés grands fabricants. En aval, 

on trouvé lés pétits éntréprénéurs, dont lés inté ré ts (promotion dés savoir-fairé ét dé la typicité  dés produits) 

sont dé féndus par l’Association indoné siénné du méublé ét dé l’artisanat (Asosiasi Mebel dan Kerajinan 

Indonesia, Amkri*), plus proché du ministé ré dé l’Industrié ét du commércé (Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan*). Lés inté ré ts parfois divérgénts éntré cés déux courants595 ét lés quéréllés dé chapéllé596 ont 

suscité  dés ténsions ré curréntés éntré lés déux associations 597 , jusqu’a  provoquér uné rupturé én 2012. 

Dé siréux d’y méttré fin, lé pré sidént dé la Ré publiqué a imposé  léur fusion én 2016, au séin dé l’Association 

indoné siénné dé l’industrié ét dé l’artisanat du méublé (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, 

Himki*). Mais lés chapéllés ont subsisté  : l’Asmindo* continué a  éxistér én tant qué téllé, ét dé nombréusés 

associations au rayonnémént limité  régroupént au nivéau national – commé l’Association dés éxportatéurs ét 

dés productéurs d’artisanat (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia, Asephi*) – ou local – 

Fé dé ration dés éntréprénéurs du bois dé Jépara (Himpunan Pengusaha Kayu Jepara, HPKJ*), ét la dérnié ré-né é 

én dé cémbré 2018, l’Association dés pétits artisans dé Jépara (Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara, APKJ*) – lés 

actéurs qui né sé réconnaissént pas dans l’Himki*. Mais animé és par dés actéurs locaux dé faiblé influéncé, 

éllés né sont pas én mésuré dé pésér sur lés choix politiqués, ni mé mé d’assurér un ro lé d’intérmé diation éntré 

lés autorité s localés ét lés pétités ét moyénnés éntréprisés. 

L’Himki* vue par ses membres 

Eri Agus Santoso (Z01 Jepara), propriétaire de l’usine CV. JAMF à Bangsri, Jepara 

 
593  BPS, Sensus Ekonomi 2016. Par comparaison, ils sont réspéctivémént 1,0% ét 26,5% pour l’industrié dans son énsémblé. 

594  L’Asmindo * fut ainsi créée en 1990. 

595  Pour citér un éxémplé dé piérré d’achoppémént parmi d’autrés, lé systèmé dé cértification SVLK* est explicitement défendu par 

l’Asmindo* dont les membres ont un intérêt direct à réhabiliter l’imagé intérnationalé du secteur forestier indonésien, et 

disposent dés moyéns administratifs ét financiérs d’obténir la cértification. A l’invérsé, céllé-ci pénalise beaucoup les petits 

entrepreneurs de l’Amkri*. 

596  Il semblerait que des membres de l’Asmindo* ont éssayé d’utilisér l’association pour fairé valoir léur candidature à des élections 

locales (entretien avec Bpk Yakob Firdaus (A16 Semarang), op.cit.). 

597  Entretien avec Bpk Boni (A30 Sémarang), ancién sécrétairé dé la séction du Grand Sémarang dé l’Himki*, le 24 mars 2017. 
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« L’Himki* compté sans douté plus dé 200 mémbrés, dont 40 actifs. Ellé organisé dés ré unions, dés atéliérs 

(focus group discussions) ét dés sé minairés qui pérméttént d’analysér lés problé més ét dé fairé préssion sur 

lés pouvoirs publics pour qu’ils agissént. Par éxémplé, l’Himki a démandé  qué lés trois usinés chinoisés dé 

méublés qui sé sont installé és sans autorisation dans la ré géncé dé Jépara soiént sanctionné és, ét qué céssé la 

dé livrancé dé cértificats dé complaisancé par l’organismé dé labéllisation Sukofindo. Il y a é galémént dés 

actions colléctivés dé promotion ét dé markéting, commé lé cofinancémént dés frais dé participation aux 

foirés-éxpositions. Cés réncontrés sont aussi l’occasion dé fairé connaissancé, dé partagér dés informations ét 

dé passér dés moménts énsémblé ».  

Bpk Yudi Iswahyudi (A14 Semarang), directeur de l’usine PT. Semeru Karya Buana (SKB) à KIW* et responsable 

de la section du Grand Semarang de l’Himki  

Pak Yudi a travaillé  21 ans durant chéz PT. Séméru Karya Buana. Il s’ést toujours invésti dans lés 

associations proféssionnéllés, d’abord a  l’Asmindo*, puis a  l’Amkri* ét dé sormais a  l’Himki dont il dirigé 

actuéllémént la séction du Grand Sémarang. Il régrétté qué lés éntréprisés réchignént a  adhé rér a  l’Himki, cé 

qu’il éxpliqué par lé fait qu’éllés doutént dé pouvoir én tirér bé né ficé. Pak Yudi ést aussi mémbré du comité  dé 

survéillancé dé l’é colé d’énséignémént proféssionnél SMK Pika* ou  il dispénsé souvént dés cours, dés 

sé minairés dé motivation ét dés éxaméns, ét cé bién qu’il né soit pas un ancién é lé vé (il ést diplo mé  én 

managémént dé l’Univérsité  nationalé dé Sémarang (Universitas Nasional Semarang, Unes*)). 

Une trajectoire économique atypique  

L’entrée sur le marché mondial du meuble a constitué un formidable levier de croissance pour 

Jépara, puis pour Sémarang. Avéc la chuté soudainé dé la roupié lors dé la Krismon*, cétté croissancé s’ést 

émballé é, provoquant uné rué é vérs lé ték qui a boulévérsé  lés fondéménts sur lésquéls lé clustér avait forgé  

son succé s, a  savoir la virtuosité  dés artisans, lé faiblé cou t dé la main d’œuvré, « l’éfficacité  colléctivé » 

(HUMPHREY, 1995) dans l’organisation dé la production ét l’abondancé dé bois dé qualité . La pré séncé 

d’actéurs é trangérs rompus aux ré glés du marché  intérnational a indé niablémént joué  un ro lé positif, én 

éxérçant sur lés éntréprisés localés uné préssion a  la compé titivité  ét én introduisant dés passéréllés 

pérméttant aux socié té s localés lés plus pérformantés d’éxportér a  léur tour (HUMPHREY & SCHMITZ, 2002). 

Mais cet enrôlement dans la mondialisation a aussi soumis les producteurs locaux à une pression 

concurrentielle considérable et aux aléas de la conjoncture économique et monétaire internationale, 

dans un contéxté dé raré faction dés réssourcés naturéllés. L’é clatémént dé la « bullé du téck » én 2001, suivi 

par uné réprisé durablé dé la production jusqu’a  nos jours, péut é tré considé ré  commé un avatar 

schumpété rién dé « déstruction cré atricé » (SCHUMPETER, 1942), dont nous allons mainténant é tudiér lés 

incidéncés sur lés structurés socialés ét l’énvironnémént.  
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Cétté crisé a é galémént accé lé ré  un processus de différentiation des modes et des territoires de 

production, éntré usinés produisant én massé dés biéns standardisé s (a  Jépara commé a  Sémarang), pétits 

éntréprénéurs ét artisans sé tournant dé plus én plus vérs lé marché  inté riéur (a  Jépara) quand lés usinés 

privilé giént lé ségmént dé niché dé l’améublémént dés chaî nés d’ho téllérié-réstauration démandéusés dé 

pétités sé riés sur mésuré. Pris dans l’éffét ciséaux éntré la préssion dés fabricants dé massé chinois ét 

viétnamiéns ét l’inflation du téck dé bonné qualité , lé clustér artisanal jéparanais a pris uné diréction opposé é 

a  « la straté gié dé monté é én gammé [high-road] dé l’industrié, [qui] ést la normé [dans lés pays industrialisé s], 

[…] visant a  uné amé lioration continué dés produits, la prisé én compté dé la modé, ét l’innovation » 

(SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 23). Commé dé nombréux clustérs dé pays é mérgénts, il s’ést éngagé  dans 

uné voié dité bas-dé-gammé (low-road) consistant én uné concurréncé-prix pérmanénté qui émpé ché 

l’amé lioration dé la qualité  ét la haussé dé la valéur ajouté é, d’autant plus qué lés ré arrangéménts sociaux 

induits par lé changémént téchnologiqué né sé dé roulént pas toujours aisé mént (SVERRISSON, 1992), 

quéstion a  laquéllé nous nous inté réssérons tout particulié rémént dans l’é tudé du cas dé Tahunan dans lé 

chapitré 3.1. Pour sa part, Sémarang a su tirér parti dés « factéurs modérnés dé localisation » (FALCK & 

HEBLICH, 2008) én faisant valoir sés atouts én térmés d’infrastructurés ét d’amé nité s dans uné é conomié 

mondialisé é ou  la logistiqué a pris uné placé pré pondé ranté. Ainsi, si l’on sé ré fé ré au vocabulairé du 

macroscopé dé dé Rosnay (1975), nous pourrions constatér qué lé systé mé a su s’autoorganisér én ré action 

aux forcés éntropiqués éxogé nés (concurréncé intérnationalé) ét éndogé nés (raré faction dé la matié ré 

prémié ré) én dé véloppant dés apparéils productifs complé méntairés jouant dés qualité s réspéctivés dé sés 

térritoirés. Sur la pé riodé cépéndant, la part du méublé dans lés éxportations provincialés ét nationalés én 

valéur a progréssé  tré s faiblémént, a  la limité dé la stagnation (cf. figuré ci-déssous). La part dé Java-Céntré ét 

dé l’Indoné sié sur la marché  mondial du méublé a pour sa part réculé  a  1,9% ét 0,9% réspéctivémént (contré 

2,9% ét 1,9% én 2000)598. 

 
598  Source : UN Comtrade et BPS Java-Centre. 
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Figure 19 : Comparaison des exportations totales en valeur (millions de $) de la régence de Jepara, de la province de Java-
Centre et de l’Indonésie entre 1989 et 2017599 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après données du ministère indonésien du Commerce et du BPS de Java-Centre 

Cétté trajéctoiré faité dé chocs ét dé ré tablisséménts dans uné téndancé longué a  uné croissancé faiblé ést 

pour lé moins atypiqué par rapport aux principaux modé lés cycliqués dé dé véloppémént (cf. figuré ci-

déssous), notammént lé paradigmé du vol d’oiés sauvagés d’Akématsu (1962) (qui pré voit qué la production 

d’un bién donné  dans un pays donné  dé cliné apré s chaqué phasé dé monté é én gammé dé son industrié) ét lé 

concépt dé cyclé dé vié dé Butlér (1980) (qui énvisagé la possibilité  d’un nouvéau cyclé dé croissancé a  

condition qué lé séctéur saché sé régé né rér). 

Figure 20 : Trajectoire de développement de l'industrie javanaise du meuble comparée à celles qu’elle aurait dû suivre 
selon les modèles d'Akamatsu et de Butler 

  

Conception et réalisation de l’auteur 

La typicité  dé cétté trajéctoiré péut éntré-autrés s’éxpliquér par la naturé particulié ré dés rélations dé 

sous-traitancé. A rébours dés poncifs dé la litté raturé sur lés clustérs considé rant qu’éllés jouént un ro lé 

 
599  A partir de 1999 seulement pour Java-Centre. 
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majéur dans la circulation dé l’innovation (BEEREPOOT, 2005), y compris a  Jépara (ANDADARI R. K., 2008), 

nous avons montré  qué cétté rélation ést trop volatilé ét alé atoiré pour qué donnéurs d’ordrés ét sous-traitants 

invéstissént ét montént én gammé. La capacité  a  innovér dés usinés ést quant a  éllé limité é par la naturé mé mé 

dé l’activité  inténsivé én matié rés prémié rés ét én main d’œuvré ré duit ou  lés gains dé productivité  sont 

limité s, ainsi qué par l’impé ratif dé fléxibilité , qui ont émpé ché  dé poussér la logiqué fordisté dé massification 

dé la production. Sans é tré monté  én gammé a  la manié ré d’Akamatsu, lé systé mé productif né s’ést pas pour 

autant éntropisé  : il ést parvénu a  mobilisér lés réssourcés du térritoiré local qui lui ont pérmis dé s’adaptér a  

l’é volution dé la préssion concurréntiéllé : a  Jépara, par l’éssor d’uné production industriéllé adossé é a  dés 

sous-traitants fiabilisé s ét par la ré oriéntation dés pétits éntréprénéurs vérs lé marché  inté riéur ; a  Sémarang, 

par la fléxibilisation dé l’émploi ét l’invéstissémént dé ségménts dé marché  spé cialisé s. Cétté capacité  

d’adaptation éxpliqué qué lé systé mé ait survé cu a  la violéncé d’un boom ét d’uné crisé majéurs au tournant 

du sié clé, avant dé rénouér avéc l’é quilibré, uné trajéctoiré non pré vué par Butlér. 
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Chapitre 2.2 : Développement, entropie, et 
recomposition des structures sociales face à la 
conjoncture économique  

Nous avons vu én introduction qué la litté raturé s’accordé sur lé fait qué l’industrialisation ést un puissant 

motéur dé transformations socialés. Souvént, cés transformations s’éxprimént dans lé cadré d’un procéssus 

d’urbanisation qui accompagné lés mutations dés modés dé production, qui sé concéntrént ét s’inténsifiént én 

capital. La situation dé Java au miliéu dés anné és 1980 dé rogé a  cétté ré glé, puisqué l’émploi artisanal ét 

manufacturiér sé trouvé pour lés trois quarts dans dés zonés ruralés (notammént aux énvirons dés grandés 

villés) ou  un tiérs dé la population vivait dé ja  dé révénus non-agricolés (JONES, 1987). C’ést au dé but dés 

anné és 1980 qué l’artisanat ét lés pétits atéliérs comméncé rént a  cé dér du térrain facé aux usinés.  

Lés raisons dé cé transfért pré cocé dé la main d’œuvré agricolé vérs lé séctéur sécondairé, anté riéur a  la 

vagué d’industrialisation lié é aux IDE, sont a  chérchér dans lés transformations dé l’agriculturé autant qué 

dans l’éssor dé l’industrié. En accroissant lés réndéménts agricolés, la ré volution vérté misé én œuvré a  partir 

dé la fin dés anné és 1960 a éu pour doublé éffét dé réndré inutilé lés ta chés lés moins productivés (COLLIER 

& ét al., 1973) ét d’introduiré uné diménsion capitalistiqué ét mércantilé dans lés rapports éntré proprié tairés, 

éxploitants ét travailléurs saisonniérs (COLLIER & SOENTORO, 1978). Cétté « diffé réntiation socialé » 

(HUSKEN & WHITE, 1989) a éxclu lés plus pauvrés dé l’é conomié agrairé, notammént lés fémmés (WOLF, 

1992), qui ont fourni dés contingénts dé main d’œuvré tré s péu oné réusé. Cé lién éntré ré volution agricolé ét 

industrialisation n’ést pas sans rappélér lés mé canismés qui ont conduit a  la prémié ré ré volution industriéllé 

én Europé, a  la diffé réncé qu’ils s’éxprimént dans lé cas pré sént sous la formé d’un « continuum » éntré villé ét 

campagné (JONES, 1984), typiqué dé l’Asié contémporainé, concéptualisé  par lé térmé dé Kotadesasi* (McGEE 

T. G., 1989). 

Nos ré sultats té moignént d’uné situation plus nuancé é au séin dés systé més productifs é tudié s. 

Localémént, au séin d’un mé mé bassin d’émploi, lés parcours sont moins lé fait d’uné éxclusion du séctéur 

agricolé qué dé la saisié d’opportunité s lié és a  l’éssor d’uné production industriéllé éxportatricé. En révanché, 

lés mé canismés dé diffé réntiation socialé ét d’éxclusion dé crits par la litté raturé ont aliménté  un éxodé rural 

dépuis lés campagnés pauvrés é loigné és vérs lés céntrés dé production. C’ést cé doublé procéssus qué nous 

proposons d’é tudiér dans cé chapitré. 

L’industrialisation, aimant démographique  

Uné dés consé quéncés é vidéntés dé la thé orié dés réndéménts croissants ést qué la concéntration dés 

factéurs dé production qué répré sénté l’industrialisation impliqué uné concéntration dé la main d'œuvré. Lors 
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dés ré volutions industriéllés du 19é mé ét dé la prémié ré moitié  du 20é mé sié clés én Europé, aux Etats-Unis, au 

Japon, mais aussi dans lés grandés villés javanaisés, cétté main d’œuvré ést provénué d’un éxodé rural (parfois 

issu dé campagnés tré s é loigné és, a  l’é trangér) qui a aliménté  uné urbanisation spéctaculairé. Qu’én ést-il dés 

procéssus a  l’œuvré a  Java pour la pé riodé qui nous inté réssé ? 

Des transferts massifs de population active : travail des enfants et des femmes et mobilité 

professionnelle 

A Java-Céntré, lé systé mé productif s’ést appuyé  sur lés réssourcés localés avant dé fairé appél a  uné main 

d’œuvré éxté riéuré. Comparér la population activé éntré 1985 ét 2015 ést dé licat dans la mésuré ou  lé BPS 

comptabilisait lés travailléurs a  partir dé 10 ans én 1985, contré 15 ans én 2015. Céla né véut pas diré qué dés 

minéurs né sont plus émployé s (on pénsé notammént au commércé informél ou au travail gratuit a  domicilé), 

mais il ést incontéstablé qué lé travail dés énfants én Indoné sié a considé rablémént réculé  sur la pé riodé600. 

Cé récul dé la main d’œuvré infantilé n’a pas é té  compénsé  par uné mobilisation dé la main d’œuvré fé mininé. 

Dans lés GME dé méublés, ou  sa part dans l’émploi é tait dé ja  én rétrait par rapport au résté dé l’industrié (49% 

contré 55% én 2002), éllé a mêmé réculé alors qu’éllé progréssait dans lé résté du séctéur manufacturiér (33% 

contré 61% én 2015). Nous l’éxpliquions dans lé chapitré 1.2 par dés factéurs culturéls, mais aussi par la 

concurréncé d’autrés activité s tré s fé minisé és én éssor, commé lés grandés usinés téxtilés implanté és én 2015-

2016 au sud dé la ré géncé dé Jépara, qui ont dé tourné  uné partié dés fémmés émployé és aux ta chés dé finition 

dans lés atéliérs dé méublés én offrant dés salairés ré guliérs ét plus é lévé s.  

C’ést donc dans lés autré séctéurs d’activité s – ésséntiéllémént dans l’agriculturé – qué lés systé més 

productifs ont puisé  la main d’œuvré localé dont ils avaiént bésoin. Entré 1985 ét 2015, la ré géncé dé Jépara a 

ainsi pérdu 160 000 émplois agricolés péndant qué sé cré aiént 222 000 émplois dans lé séctéur sécondairé 

(usinés ét atéliérs). L’éffét ést moins prononcé  a  Sémarang, ou  lé ré sérvoir dé main d’œuvré agricolé é tait 

limité  : éntré 1985 ét 2015, lés déstructions d’émplois agricolés n’y ont couvért qué 17% dés 87 000 émplois 

industriéls cré é s601. Cés mutations proféssionnéllés sont parfois ré vérsiblés, a  condition qué lé poténtiél arablé 

dés sols ést pré sérvé . Ainsi, alors qué 18,6% dés agricultéurs dé la ré géncé dé Jépara avaiént basculé  dans la 

production dé méublés éntré 1998 ét 2000 (contribuant a  79% dés 21 500 émplois cré é s au momént dé la 

rué é vérs lé téck), la téndancé s’invérsa au cours dés anné és ou  lé systé mé productif s’ést rédé ployé  vérs 

 
600  Cé constat ést particulièrémént vrai dans l’industrié du méublé, où nous n’avons pu obsérvér qu’uné séulé fois uné adoléscénte 

de moins de 16 ans (en apprentissage) parmi toutes les usines et ateliers visités. C’ést un changémént majéur : les anciens à 

Jépara racontént qu’à léur époqué, on comménçait à sculptér dès la fin dé l’écolé éléméntairé. 

601  Source : BPS de Java-Centre. 
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Sémarang : éntré 2006 ét 2007, lé nombré d’ouvriérs a baissé  dé 16 495 quand célui du séctéur primairé 

augméntait dé 37 548602.   

L’industrialisation, facteur d’immigration 

A Java commé ailléurs én Asié ét dans lé mondé, l’éssor industriél lié  a  la NDIT s’ést accompagné  d’uné 

croissancé dé mographiqué plus forté qué dans lés ré gions résté és plus ruralés603, cé qui trahit uné importanté 

immigration. C’ést qué lés transférts dé main d’œuvré d’un séctéur a  l’autré sé sont avé ré s insuffisants pour 

satisfairé lés bésoins d’uné industrié én pléin éssor. L’attraction éxércé é par lés usinés sémblé y avoir joué  un 

ro lé un ro lé plus important dans cés flux migratoirés qué lés forcés ré pulsivés dé la pauvrété  ét dé la raré faction 

du travail dans lés campagnés (NAIK & RANDOLPH, 2019, p. 51). Cétté corré lation éntré industrialisation ét 

immigration sé vé rifié quéllé qué soit la formé dé l’apparéil productif – usinés a  capitaux é trangérs 

(concéntré és dans municipalité  dé Sémarang), usinés indoné siénnés (dominantés dans lés ré géncés dé Kéndal, 

Sémarang ét Démak) ou clustér d’atéliérs ét d’usinés tourné s vérs l’éxportation (a  Jépara) –. Mais c’ést dans 

cétté dérnié ré configuration qué la croissancé dé mographiqué ést la plus forté : éntré 1985 ét 2015, la 

population dé Jépara a augménté  dé 62% avéc 457 000 habitants supplé méntairés (contré +26% pour 

l’énsémblé dé la provincé ét +46% pour sa capitalé Sémarang). Surtout, éllé a cru  sénsiblémént plus vité qué 

dans lés ré géncés qui connaissaiént pourtant un taux dé croissancé dé l’émploi industriél comparablé (taux 

annuél moyén dé 1,49% contré 1,11% a  Démak, 0,76% a  Sémarang (ré géncé) ét 0,62% a  Kéndal), cé qui 

té moigné d’uné propénsion manifésté du clustér a  drainér davantagé dé travailléurs éxté riéurs qué lés formés 

dé production basé és sur dés usinés én villé ou dans lés ré géncés pé riurbainés, ét a  miéux réténir 

l’é migration604. Cétté corré lation ést éncoré plus prononcé é au nivéau local, ou  lés arrondisséménts qui sé sont 

lé plus industrialisé s éntré 1985 ét 2015 (commé Tahunan a  Jépara, ou Génuk ét Tugu a  Sémarang) sont céux 

qui ont connu la plus forté croissancé dé mographiqué (avéc dés taux annuéls dé 2,31%, 3,75% ét 3,65% 

réspéctivémént contré 0,76% pour la provincé dé Java-Céntré605). Il ést difficilé d’éxpliquér cé ré sultat a  partir 

dés donné és statistiqués disponiblés mais nous éssaiérons dé montrér gra cé a  l’é tudé dé cas dans lé chapitré 

 
602  Source : BPS de Java-Centre. 

603  Fait notable, cette immigration est quasi-exclusivement régionale. Surpeuplées et encore rurales pour la moitié de leur 

population, les provinces de Java-Centre et Java-Est sont én éffét à mêmé dé satisfairé lés bésoins én main d’œuvré dé l’industrié 

localé, contrairémént aux régions lés plus industrialiséés d’Indé par éxémplé, qui puisént uné partié dé léur main d’œuvré dans 

lés régions pauvrés du nord ét dé l’ést du pays (NAIK & RANDOLPH, 2019). 

604  En 2014 (date des dernières données communiquées par le BPS à cé jour sur lé sujét), lés travailléurs indonésiéns à l’étrangér 

issus des régences de Jepara représentaient 0,2% de la population active contre 0,0% pour la ville de Semarang, 0,4% à Demak, 

2,2% à Kéndal ét 0,5% dans lés régéncés dé Sémarang ét Grobogan, ainsi qué pour l’énsémblé dé la provincé. 

605  Source : BPS Java-Centre. 
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3.1 commént l’apparéil productif du clustér pérmét l’incorporation dé migrants plus facilémént qué lé tissu 

industriél ét urbain dé Sémarang. 

Tableau 28 : Taux de croissance annuelle de l’emploi, de l’emploi industriel et de la population à Jepara, Semarang et dans 
les territoires de comparaison entre 1985 et 2015606 

Territoire 
Typicité du 
territoire 

Croissance annuelle 
moyenne de l’emploi 

1985-2015 

Croissance annuelle 
moyenne de 

l’emploi industriel 

Croissance démo-
graphique annuelle 

moyenne 1985-2015 

Régence de Jepara 
Industrielle 

(cluster) 
1,63% 6,55% 1,49% 

Ville de Semarang607 Urbaine 1,96% 2,27% 0,89% 

Régence de Semarang 
Industrielle 

(usines) 
0,76% 6,77% 0,76% 

Régence de Kendal 
Industrielle 

(usines) 
0,05% 6,35% 0,62% 

Régence de Demak 
Semi-industrielle 

(usines) 
0,64% 6,54% 1,11% 

Régence de Grobogan Rurale 0,62% 5,00% 0,58% 

Province de Java-Centre Semi-industrielle  1,81% 3,64% 0,60% 

Source : BPS de Java-Centre 

Sur cétté pé riodé, on constaté qué l’augméntation dé l’émploi industriél a absorbé  22% dé la croissancé 

dé la population én a gé dé travaillér dé la villé dé Sémarang, éntré 70% ét 90% dé céllé dés ré géncés 

pé riurbainés, ét 124% dé céllé dé la ré géncé dé Jépara. Ainsi, moins lé térritoiré ést urbanisé , plus l’industrié 

s’imposé commé un dé bouché  incontournablé pour la population qui arrivé sur lé marché  du travail, d’autant 

plus qu’éllé gé né ré dés activité s connéxés dé sérvicés aux éntréprisés ét aux ouvriérs qui sont pourvoyéurs 

d’émplois péu qualifié s. Au contrairé, dans uné grandé villé commé Sémarang ou  lé séctéur tértiairé a pris lé 

pas sur l’industrié commé principal motéur dé l’émploi, l’impact dé mographiqué dé l’industrié ést moindré ; 

il n’én déméuré pas moins consé quént si on y ajouté l’émploi induit (cé qué nous éssaiérons d’é valuér dans 

nos é tudés dé cas dans la partié 4).  

 
606  Soulignons qué lés donnéés sur l’émploi communiquéés par lé BPS, issués du récénsémént dé la population, concérnént l’émploi 

au lieu de résidence : autrémént dit, lés chiffrés réflètént ici l’activité localé dés habitants ét non céllé dés éntréprisés. Lés 

statistiqués dé l’émploi au liéu dé travail, qui proviénnént dés énquêtés auprès dés éntréprisés, réposént sur lés déclarations des 

seules entreprises officiellement enregistrées. Elles sont donc peu fiables et occultent tout le secteur informel.  

607  Lés donnéés n’étant pas disponiblés pour l’annéé 1985, nous avons réténu pour la municipalité dé Sémarang lés donnéés dé 

1986. 
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Tableau 29 : Evolution de la main d’œuvre industrielle et de la population active à Jepara, Semarang et dans les territoires 
de comparaison entre 1985 et 2015 

Territoire 

Evolution de 
l’emploi 

industriel 
1985-2015608 

Evolution de 
la pop. active 
1985-2015609 

Part 
absorbée 

par 
l’industrie 

Part de 
l’emploi 

industriel 
en 1985 

Part de 
l’emploi 

industriel 
en 2015 

Taux 
d’activité 

en 1985610 

Taux 
d’activité 
en 2015 

Régence de Jepara +222 495 +179 913 123,7% 9,3% 44,8% 95% 68% 

Ville de Semarang611 +87 212 +392 281 22,2% 18,7% 21,3% 69% 67% 

Régence de Semarang +95 972 +135 561 70,8% 3,5% 20,3% 103% 75% 

Régence de Kendal612 +77 585 n.d. n.d. 3,5% 21,5% 78% 66% 

Régence de Demak613 +86 450 +99 452 86,9% 3,2% 19,0% 114% 69% 

Régence de Grobogan +38 979 +123 093 31,7% 2,0% 7,4% 93% 71% 

Prov. de Java-Centre +2 200 354 +6 523 939 33,7% 11,6% 20,4% 69% 72% 

Source : BPS de Java-Centre 

Lés formés d’industrialisation én pré séncé impactént diffé rémmént l’immigration sur lé plan quantitatif, 

mais aussi d’un point dé vué qualitatif. D’apré s notré énqué té, l’éssor du clustér artisanal a gé né ré  

proportionnéllémént moins dé migrations é conomiqués durablés qué l’implantation dés usinés. A Tahunan, 

séuls 20% dés habitants sont né s én-déhors dé la ré géncé contré 40 a  50% dans lés faubourgs industriéls dé 

Sémarang, Bangkongsari ét Térboyo. Cés chiffrés téndént a  montrér qué lé cœur du clustér artisanal a privilé gié  

la mobilisation dé la main d’œuvré localé ét lés migrations circulairés, alors qué lés usinés ont éncouragé  uné 

immigration plus durablé. Par dé duction, l’afflux dé migrants a  Jépara s’ést implanté  sur lés frangés du clustér, 

moins dénsés ét donc é conomiquémént plus accéssiblés. 

 
608  Extrapolation des statistiques exprimées en nombre de ménages. 

609  La population active en 1985 inclut les travailleurs âgés de 10 à 15 ans, contrairement à 2015, où seuls ceux ayant plus de 15 ans 

sont dénombrés.  

610  Lé taux d’activité én 1985 ést parfois supérieur à 100% car les travailleurs âgés de 10 à 15 ans sont comptabilisés dans les 

emplois mais pas dans la population active, contrairement à 2015 où seuls ceux ayant plus de 15 ans sont dénombrés.  

611  Lés donnéés n’étant pas disponiblés pour l’année 1985, nous avons retenu pour la municipalité de Semarang les données de 

1986. 

612  Les chiffres du BPS sur lé rapport éntré actifs ét inactifs pour la régéncé dé Kéndal pour l’annéé 1985 sont maniféstémént 

incohérents si on les compare avec ceux des années antérieures et avec ceux des autres régences (par exemple, la part des moins 

de 15 ans dans la population totale passe de 32% à 39% entre 1985 et 1986). Si on lés appliquait téls quéls, l’évolution dé 

l’émploi sur 30 ans sérait quasimént nullé, alors même que cette régence a connu une dynamique industrielle comparable à celle 

dés régéncés dé Démak ét dé Sémarang ét qu’il n’y a pas dé raison pour qué lés autrés séctéurs d’activités (agriculturé, fonction 

publique, commerce, etc.) y aient évolué de manière sensiblement différente. 

613  Les données du BPS concérnant la population âgéé dé moins dé 15 ans pour l’annéé 1985 dans la régéncé dé Démak paraissént 

anormalement élevées.  
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Tableau 30 : Lieu de naissance des résidents enquêtés dans les 4 sites d'étude 

Territoire Sur place 
Villages 

environnants 
Municipalité 
de Semarang 

Régences autour 
de Semarang 

Zones rurales 
de Java614 

Autres régions 
d'Indonésie 

Tahunan 62% 18% 0% 11% 7% 2% 

Bangkongsari 23% 37% 10% 8% 21% 0% 

Terboyo 22% 28% 7% 21% 19% 2% 

Tambakroto 74% 6% 5% 8% 6% 1% 

Source : enquête terrain auprès de 351 résidents 

Quand on sé pénché sur lés diffé rénts cyclés qui marquént notré pé riodé d’é tudé, la corré lation éntré 

conjoncturé é conomiqué ét dé mographié ést manifésté. La rédistribution dé la population au séin dé la 

provincé ést rythmé é par lés phasés dé boom industriél. Jusqu’au tournant dé l’ouvérturé aux IDE au miliéu 

dés anné és 1980, la croissancé dé mographiqué é tait éncoré souténué dans lés ré gions ruralés, ou  l’agriculturé 

ét lés sérvicés dé proximité  parvénaiént a  fixér uné population énrichié par la ré volution vérté. A partir dé 

1985, éllé y raléntit fortémént, avéc dés anné és ou  lé soldé migratoiré ést né gatif. A Jépara a  l’invérsé, lés 

anné és d’éssor du clustér du méublé (1985-2000) vont dé pair avéc uné croissancé dé mographiqué 

vigouréusé, qui résté tré s souténué au léndémain dé la rué é vérs lé téck, malgré  l’é clatémént dé la bullé (2001-

2002), té moignant d’uné inértié dé plusiéurs anné és dés flux migratoirés par rapport aux rétournéménts dé 

conjoncturé. Cétté inértié sé rétrouvé péndant lés anné és dé réprisé (au cours dé la dé cénnié 2000) péndant 

lésquéllés la population croî t plus léntémént, avant uné nouvéllé accé lé ration dans uné pé riodé é conomiqué 

favorablé (dépuis 2010). A Sémarang, ou  l’industrié du méublé sé fond dans un séctéur manufacturiér 

divérsifié , lés téndancés dé mographiqués sont bién davantagé lié és a  la conjoncturé é conomiqué nationalé 

qu’a  céllé du ségmént du méublé. La population y a béaucoup augménté  au cours dés anné és ou  sé sont 

implanté és lés industriés inténsivés én main d’œuvré issués dé la NDIT, avant dé réculér péndant la Krismon* 

(qui vit dé nombréux ouvriérs licéncié s rétournér dans léur villagé natal), puis dé répréndré vigouréusémént 

avéc la réprisé dé l’é conomié nationalé (lés réssorts n’é tant alors plus séulémént industriéls, mais aussi 

tértiairés : ba timént, commércé ét sérvicés marchands). Dés téndancés comparablés sont obsérvé és dans lés 

ré géncés ou  s’é taiént implanté és lés usinés avant la Krismon* (Démak, Sémarang, Kéndal), modulo lé fait qué 

la croissancé dé mographiqué y ést dé sormais plus lénté, én raison sans douté dé la faibléssé du séctéur 

tértiairé qui n’a pas pris lé rélais dé l’industrié, a  la diffé réncé d’uné grandé villé commé Sémarang. 

 
614  En particulier, Yogyakarta, Klaten, Surakarta et Java-Est. 
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Tableau 31 ; Taux de croissance démographique annuel moyen à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison 
en regard de la conjoncture économique entre 1980 et 2015 

 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Contexte industriel 
national 

Substitut. Des 
importations  

Promotion des exportations 
Crise 

monétaire 
Relance Tertiarisation 

Phase de développement 
de l’industrie du meuble615 

Embryon-
naire 

Insertion Développement Essor 
Crise et 
reprise 

Rechute 
Conso-
lidation 

Régence de Jepara 0,87% 1,20% 2,35% 2,18% 2,11% 0,41% 1,56% 

Commune de Semarang 1,32% 2,68% 1,29% -0,36% 1,86% 1,25% 0,87% 

Régence de Demak 1,41% 2,70% 1,24% 2,22% 1,80% -0,26% 1,11% 

Régence de Semarang 0,95% 0,85% 0,85% 0,55% 1,54% 0,87% 0,59% 

Régence de Kendal 0,86% 1,79% 0,66% 0,43% 1,21% 0,10% 1,11% 

Régence de Grobogan 1,72% 0,81% 0,70% 1,13% 1,19% -0,35% 0,61% 

Province de Java-Centre 1,18% 1,17% 0,69% 1,13% 1,06% -0,32% 0,84% 

Source : BPS de Java-Centre 

Des migrations circulaires suscitées par le besoin de compétences particulières 

L’éssor du clustér du méublé – én particuliér au momént dé la rué é vérs lé téck – a cértés attiré  dés 

éntréprénéurs (cf. chapitré 1.2) mais aussi dé nombréux paysans sans qualification én provénancé dés 

ré géncés aléntours. Ils ont trouvé  a  Jépara du travail, sé sont marié s, ét ont dé véloppé  dés compé téncés, a  

l’imagé dé Bpk Giri (05A Bangkongsari), né  a  Purwodadi (ré géncé dé Grobogan), ou dé Bpk Sunoto 

(01B Tambakroto). Pour lé clustér, cét apport quantitatif dé main d’œuvré péu oné réusé a pérmis dé ré pondré 

sans inflation dés cou ts salariaux au boom dé la démandé. La crisé vénué, cértains dé cés migrants s’én sont 

rétourné s dans léur ré gion natalé, ou  ils ont pu cré ér léur propré activité  dé fabrication dé méublés, souvént 

apré s un passagé dans uné usiné dé Sémarang. 

Il arrivé qué cé soiént lés éntréprénéurs qui sollicitént dés travailléurs migrants, mais il s’agit alors 

toujours dé sculptéurs éxpé riménté s. Ainsi, cértainés usinés commé Cégé Oné (qui émployait 12 sculptéurs 

Jéparanais au momént dé notré éntrétién, lé 23 dé cémbré 2016) ou dés artisans commé Bpk Giri 

(06E Bangkongsari) ét Bpk Sayful Hadi (10C Tambakroto) font ré gulié rémént appél a  dés sculptéurs 

Jéparanais pour traitér dés commandés ponctuéllés, hé bérgé s sur placé. Bpk Budi (05A’ Bangkongsari) 

travaillé ainsi pour plusiéurs mois dans l’atéliér dé Bpk Giri, réntrant chéz lui a  Jépara tous lés wéék-énds ou 

 
615  Cf. Figure 20 : Trajéctoiré dé dévéloppémént dé l'industrié javanaisé du méublé comparéé à céllés qu’éllé aurait dû suivré sélon 

les modèles d'Akamatsu et de Butler. 
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un wéék-énd sur déux616. Cétté importation dé main d’œuvré témporairé, altérnativé au récours a  dés sous-

traitants basé s a  Jépara, té moigné d’uné adaptation dans lés anné és 2000 dé l’apparéil productif aux 

problé més dé loyauté  ét dé copié qui sé vissént dans lé clustér. Plus rarémént, lé systé mé productif dé Jépara 

péut é galémént récourir a  un apport qualitatif dé compé téncés spé cifiqués. Par éxémplé, Bpk Arifin 

(07D Tahunan) privilé gié l’émbauché dé sculptéurs dé Kudus pour sa production dé portails ornéménté s 

(gebyok*) typiqués dé cétté villé, pluto t qué dé formér dés sculptéurs Jéparanais au risqué qu’ils lé 

concurréncént uné fois léur préstation achévé é. D’autrés typés dé profil péuvént é tré impliqué s, commé cétté 

jéuné diplo mé é én markéting dé Yogyakarta croisé é dans la navétté Jépara-Yogyakarta lé 29 juillét 2017, 

récruté é par un éntréprénéur dé siréux dé dé véloppér un sité dé vénté én ligné attractif. Cés cas d’éspé cé, pluto t 

atypiqués, illustrént cépéndant lés éfforts dé diffé rénciation éntrépris par cértains éntréprénéurs. 

L’adaptation d’un pengusaha* de Jepara aux évolutions du marché et de son environnement 

concurrentiel : l’exemple de Bpk Arifin (07D Tahunan) 

Bpk Arifin ést né  a  Tahunan dans lés anné és 1970. Sés parénts é taiént parmi lés prémiérs artisans dé 

Jépara a  fabriquér dés méublés ; « ils é taiént asséz prospé rés car lés fabricants é taiént péu nombréux ». Il a 

baigné  dans cétté activité  péndant son énfancé, accompagnant sés parénts lorsqu’ils livraiént lés méublés. 

Envoyé  é tudié  dans un lycé é proféssionnél conféssionnél a  Kudus617, il y réncontra sa fémmé én 1995 alors 

qu’il é tait én prémié ré anné é d’univérsité . Il l’é pousa ét réntra dans la foulé é a  Jépara pour travaillér dans 

l’atéliér dé son pé ré. Déux ans plus tard, c’é tait la rué é vérs lé téck : alors qué l’activité  dé collait, il sé mit a  son 

compté én amé nagéant un pétit atéliér sur un térrain donné  par sés parénts.  

Au dé but, céux-ci l’aidaiént béaucoup, én lui pré tant dés outils, én méttant a  sa disposition dés ouvriérs 

(sés 9 prémiérs émployé s travaillaiént é galémént dans léur atéliér). Il fabriquait alors dés canapé s pour dés 

pengusaha qui lés éxportaiént. Mais « dé siréux d’introduiré un nouvéau stylé dé méublé a  Tahunan », il a appris 

a  sculptér dés portails ornéméntaux typiqués dé Kudus (gebyok* Kudus) avéc un dé sés onclés patérnéls 

vraisémblablémént originairé dé cétté villé. Dé 9 émployé s a  sés dé buts, sés éfféctifs augménté rént au cours 

dés anné és 2000 jusqu’a  16 ouvriérs, avant dé rédéscéndré dans lés anné és 2010 pour attéindré 12 émployé s 

én 2017, ét séulémént 5 én 2018, qu’il ré muné ré 400 000 a  420 000 Rp par sémainé. En sus, il fait 

ponctuéllémént appél a  un voisin é quipé  d’uné machiné pérméttant la dé coupé courbé dés morcéaux dé bois. 

Son prochain projét ést dé cré ér un sité Intérnét avéc l‘aidé dé son fils, pour véndré én ligné. 

 
616  Des migrations dé travailléurs qualifiés du bois ont été rélévéés dans d’autrés contéxtés historiqués ét géographiques. Les 

entrepreneurs de Bukir (Java-Est) sé rémémorént qué l’éclosion dé l’activité du méublé dans léur villagé fut liéé à l’arrivéé dé 

d’artisans jéparanais il y a plusiéurs dizainés d’annéés dé céla (MAWARDI, 2014, p. 78). 

617  Cette ville située à 35 Km au sud-est de Jepara est réputée pratiquante (éllé hébérgé éntré autrés l’uné dés néuf sépulturés dés 

Wali Songo* qui ont islamisé Java, ét l’uné dés plus anciénnés mosquéés dé l’îlé), cé qui péut éxpliquér la raison dé cétté décision. 
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Dépuis 2015, Bpk Arifin fré quénté assidumént un groupé dé prié ré (pengajian*) d’uné soixantainé dé 

mémbrés ou  il rétrouvé dés amis dé Kudus ét dé Pati618 . Ils sé ré unissént uné a  déux fois par sémainé 

(quotidiénnémént péndant lé Ramadan) dans l’uné dés déux villés. Mé mé si tous né travaillént pas dans lé 

séctéur du méublé (cértains sont paysans ou ouvriérs), on y é changé souvént dés informations sur dés cliénts 

poténtiéls. Il né né gligé pas pour autant lés sociabilité s dé son quartiér, participant assidumént aux ré unions 

hébdomadairés dé RT.*, ou  sé tiént uné tontiné (arisan*) dont la cotisation ést dé dé 20 000 Rp, mais ou  Pk 

Arifin paié 50 000 Rp, té moignant ainsi dé sa rélativé ré ussité socialé ét dé sa gé né rosité . 

Au momént dé notré déuxié mé éntrétién, én mars 2018, Bpk Arifin ré alisait un chiffré d’affairés ménsuél 

dé 8 a  12 MRp, dont il tirait 4 a  6 MRp dé révénu pour son mé nagé. Cés ré sultats, supé riéurs a  la moyénné dés 

artisans ét dés pétits éntréprénéurs dé Tahunan dans uné phasé conjoncturéllé difficilé, illustré la capacité  

d’un actéur du systé mé productif a  tirér parti dés migrations circulairés, qu’éllés é manént d’un parcours 

pérsonnél (commé son passagé a  Kudus, sur léquél il a ba ti la diffé rénciation dé sa production ét son ré séau lé 

plus profitablé) ou d’uné capacité  a  lés mobilisér (viviér d’ouvriérs qualifié s pré séntant un risqué dé 

concurréncé moindré qué lés artisans locaux).  

Du fait dé la pré carité  dé léur statut, lés réssortissants é trangérs travaillant a  Jépara ét a  Sémarang 

rélé vént dé la migration circulairé. Avant la rué é vérs lé téck, on éstimait qué lés Occidéntaux, a  qui lé clustér 

doit sés prémié rés éxportations dé méublés, én contro laiént énviron un quart619.  Cétté poigné é dé pionniérs 

– parmi lésquéls lés pérsonnalité s émblé matiqués d’Otto Schuch (australién), Hénri (français), Robérto 

(italién), Jon (gréc) : céux qué nous avons appélé s dans lé chapitré 1.2 lés « viéux crabés » –parvinrént a  Jépara 

dans lés anné és 1980 ét 1990 én qué té d’avénturé ét dé ré ussité, én rémontant dépuis Sémarang lé flux dé 

camions dé méublés. « Céux-la , c’ést lés éxtra-avénturiérs. C’é taiént dés vrais cow-boys, dés dé mérdards, qui 

n’é taiént pas tant inté réssé s par l’argént qu’a  vivré par léurs proprés moyéns. Léur vénué a  Jépara é tait sans 

rétour : ils né sont jamais répartis. En Occidént, ils é taiént péut-é tré chaufféurs dé bus, ét ici, d’un séul coup, 

ils sont dévénus dés stars. A l’é poqué, pour lés géns d’ici, tu é tais un éxtra-térréstré ou un singé. Tu sortais 

dans la rué, ét céla suffisait pour baisér uné fémmé »620. Ils dé buté rént commé intérmé diairés, achétant sur 

stock pour léurs contacts au pays (souvént dés proprié tairés dé magasins dé méublés indé péndants). La 

plupart ont mainténant pris léur rétraité, d’autrés ont dé mé nagé  a  Sémarang, a  l’éxémplé d’Hénri qui y 

poursuit son activité  malgré  sés 70 ans passé s. Au cours dés anné és 1990, dé plus én plus d’é trangérs 

 
618  Pati est le chef-liéu d’uné régéncé réputéé pour la fabrication dé cuivrés, situé à 52 Km par la routé à l’ést dé Jépara. 

619  Source : (SCHILLER & SCHILLER, 1997; ALEXANDER & ALEXANDER, 2000). 

620  Entretien avec Gaël Derycke (04A Jepara), le 3 mai 2018 à Jepara.  
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s’installé rént a  Jépara, y compris dés Asiatiqués 621 . Au momént dé la rué é vérs lé téck (1998-2001), la 

population é trangé ré gonfla dans dés proportions difficilés a  é valuér : lés réssortissants é trangérs auraiént é té  

jusqu’a  2 000 a  l’apogé é du clustér, pour béaucoup munis d’un simplé visa touristiqué. Cés nouvéaux arrivants 

é taiént én qué té d’argént facilé. Ils n’avaiént ni éxpé riéncé, ni ré séau, mais a  cétté é poqué il suffisait d’é tré la  : 

« Lé contéxté é tait parfait pour dés intérmé diairés purs, qui avaiént uné avérsion au risqué : j’aché té n’importé 

quoi dans la rué ét jé lé révénds a  dés baltringués avidés dé prix bas, quéllé qué soit la qualité . Il suffisait alors 

dé méttré uné bassiné déhors, ét l’argént tombait du ciél »620.; la plupart quitta la villé au momént dé 

l’é clatémént dé la bullé du téck : on né comptait plus qué 296 ré sidénts é trangérs én 2011 ét 188 én 2013622. 

Malgré  la dé crué, cés chiffrés réstént considé rablés pour uné pétité villé indoné siénné. Ils corréspondént a  

l’arrivé é dés troisié mé (céllé dés « fils-a -papa » au mitan dés anné és 2000) ét quatrié mé gé né rations 

d’é trangérs é voqué és dans lé chapitré 1.2. 

Le parcours de Roberto (Z04 Jepara), ex-broker* de meubles, ex-constructeur naval, établi à Jepara 

depuis 1995623 

Robérto, aujourd’hui a gé  dé plus dé 70 ans, ést originairé dé Sicilé. Apré s avoir travaillé  dans la 

construction dé batéaux én bois, il partit pour l’Asié avéc l’inténtion dé sé lancér dans lé commércé dé méublés. 

Apré s un court sé jour én Malaisié ou  sés prémié rés téntativés é choué rént, il sé réndit én 1995 a  Sémarang a  la 

démandé d’un dé sés amis dé taillant én Italié pour sourcér dés produits én court-circuitant lés intérmé diairés. 

Dé la , il rémonta a  la sourcé dés produits sémi-finis jusqu’a  Jépara, ou  il s’é tablit pour én commandér 

diréctémént aupré s dés fabricants. Il appliquait alors uné commission dé 100% contré 300% pour lés anciéns 

intérmé diairés (cé qui donné uné idé é dés margés qui é taiént pratiqué és a  cétté é poqué). Plusiéurs 

Occidéntaux é taiént dé ja  actifs a  Jépara, y compris Otto Schuch (qui sélon Robérto aurait éxporté  jusqu’a  

400 conténéurs par mois, cé qui paraî t éxagé ré ) ét Hénri. Ils s’approvisionnaiént diréctémént dans lés villagés 

autour du céntré dé la ré géncé én sé conténtant dé maî trisér la finition ét l’éxpé dition. A la véillé dé la rué é 

vérs lé téck, Otto aurait ainsi émployé  600 pérsonnés pour lé ponçagé dés pié cés, Robérto éntré 35 ét 45.  

D’apré s Robérto, l’afflux dé routards a  la touté fin dés anné és 1990 s’éxpliqué én partié par un réportagé 

ré alisé  par un français aigri par son sé jour a  Jépara, qui aurait fait connaî tré lé clustér én Europé. A éllé séulé, 

cétté histoiré én dit long sur lé séntimént d’avoir apparténu a  uné cértainé é lité dé pionniérs mé ritants 

s’éstimant trahis par cés nouvéaux arrivants inté réssé s par l’argént facilé, qui auraiént tué  la poulé aux œufs 

 
621  154 ressortissants étrangers étaient ainsi officiellement enregistrés dans la régence en 1996,  contre seulement 20 en 1989 

(SANDEE, ANDADARI, & SULANDJARI, 2000). Le contrôle strict du séjour des étrangers en Indonésie rend ces statistiques 

fiables. 

622  Source : BPS Jepara, 2014. 

623  Entretien le 1er mai 2018. 
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d’or par léurs éxcé s. Robérto ét cértain dé sés congé né rés commé lé Hongrois Eirich (Z05 Jépara) trouvént 

ainsi un moyén d’éxpliquér léur dé classémént plus commodé qué dé réconnaî tré léur difficulté  a  s’adaptér a  

l’é volution dés structurés éxtérnés ét intérnés du systé mé productif.  

Robérto céssa l’éxportation dé méublés au momént dé l’é clatémént dé la bullé du téck. En 2003, il réprit 

son ancién mé tiér dé constructéur dé batéaux dé loisirs én bois péndant uné dizainé d’anné és, avant d’ouvrir 

uné chambré d’ho tés én 2015 « pour sa fémmé [originairé dé Java Est, a gé é d’uné cinquantainé d’anné és] ét sa 

fillé ». Il régrétté qué lés Jéparanais n’aiént pas tiré  lés énséignéménts du passé  : « c’ést un ga chis car rién n’a 

changé . Ils ont ruiné  un éxcéllént business : tant qu’on n’a pas payé , lé travail ést dé bonné qualité  ; a  péiné vous 

avéz vérsé  l’acompté, il déviént mauvais. On né péut rién planifiér. On va a  un salon, on prénd uné commandé, 

ét quand on réviént vérs son fournisséur, lé prix a changé . Alors, qué péut-on fairé ? ». 

Robérto ést agacé  par lé fossé  qu’il réssént éntré lés ré glés dé vié imposé és par lés autochtonés bién-

pénsants ét lés pratiqués ré éllés : « tout ést soutérrain ici ». Il dé ploré qué Jépara sérait dévénué uné villé 

« sans alcool » (cé qui ést faux én ré alité  : l’alcool ést én vénté libré dans dé nombréux café s ét ho téls, ét plus 

officiéusémént dans lés é picériés chinoisés), cé qui donnérait parfois liéu a  dés raids (dé militants islamistés ? 

dés autorité s ?) sur lés magasins qui én véndént sous lé mantéau. Il prénd é galémént l’éxémplé du séxé. A son 

arrivé é a  Jépara, il avait pré s dé 50 ans ét « aimait lés fémmés ». Mais il a du  réncontrér sés parténairés én 

cachétté dans son éntrépo t, jusqu’a  é tré dé noncé  par un voisin jaloux au chéf du villagé, qui l’a énjoint a  sé 

réndré a  l’ho tél pour sés agapés. Il conté plusiéurs histoirés attéstant sélon lui qué lés fillés, quand bién mé mé 

éllés portént lé voilé (hijab*) « sont lés plus grandés prostitué és qué l’on péut imaginér, pirés qu’a  Bangkok ». 

Il s’é tonné dé léur « maté rialismé » : « lé prix d’uné moto ést lé prix dé la virginité  : commént uné jéuné fillé 

qui né travaillé pas pourrait trouvér 15 MRp sinon ? ». Mais, il né faut pas croiré qué Robérto sé complaisé dans 

un mé pris dé la socié té  localé drapé  dé racismé. Il fustigé la colonisation qui éxpliqué a  sés yéux la passivité  ét 

lé manqué dé confiancé dés Javanais : « Péndant déux sié clés, ils ont é té  éxploité s commé dés animaux dé trait. 

On léur a démandé  dé ré pé tér chaqué jour qu’ils é taiént stupidés, un vrai lavagé dé cérvéau ». Il souligné qué 

cértains ont pourtant du gé nié, prénant l’éxémplé dé cé viéil hommé vénu lui démandér l’autorisation dé 

façonnér uné pié cé én bois pour ré parér sa bicyclétté. Ils sont dépuis résté s én contact, ét quand cé patriarché 

dé 80 ans n’a plus pu fairé dé vé lo, il a conçu séul un char a  voilé pour vénir réndré visité a  Robérto, qui én 

résté admiratif. 

Robérto ést typiqué dé cés « viéux crabés ». C’ést un autodidacté, qui ést arrivé  ici non pas én raison d’un 

inté ré t particuliér pour lé pays, mais au gré  dés opportunité s qui sé sont pré sénté és, motivé  par la qué té d’uné 

vié nouvéllé pluto t qué pour gagnér béaucoup d’argént. Il révéndiqué lé droit dé ménér sa vié commé il 

l’énténd, sans avoir a  fournir dés éfforts pour s’adaptér aux us ét coutumés locaux. Mais par ailléurs, il véillé a  

fairé profil bas pour né pas cré ér dé problé mé avéc lés autochtonés. Surtout, il lés considé ré avant tout én 

qualité  qu’individus, rélé guant a  l’arrié ré-plan lés factéurs culturéls qui pourraiént éxpliquér cértains dés 
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comportéménts qu’il dé ploré. Sans curiosité , appé téncé, ou tolé rancé particulié ré vis-a -vis dé la socié té  localé 

dans son énsémblé, il sé concéntré sur son activité , sa famillé ét sés rarés amis.   

Elargissement des bassins d’emploi et migrations pendulaires  

La dénsité  dés campagnés énvironnant Sémarang ét Jépara conjugué é a  la gé né ralisation dé la mobilité  

individuéllé gra cé a  la dé mocratisation dé la mobylétté a offért un gisémént dé main d’œuvré considé rablé aux 

céntrés dé production. Lé passagé d’un systé mé dé dé placéménts fondé  sur dés lignés dé transport colléctif 

dans lés anné és 1980 a  dés mobilité s dominé és par lés moyéns dé locomotion individuéls – qu’ils soiént 

dé ténus én propré ou a  la démandé (via dés platéformés dé ré sérvation commé Gocar ou Grab)624 – a pérmis 

un éssor considé rablé dés migrations péndulairés 625 . A dé faut dé statistiqués dé taillé és, un faiscéau dé 

donné és626 montrént qué lé bassin d’émploi dés usinés dé Sémarang s’é ténd ainsi aujourd’hui aux ré géncés dé 

Kéndal a  l’ouést, Démak ét Grobogan a  l’ést.  

Lés migrations péndulairés sont moins ré pandués ét plus localisé és a  Jépara, ou  la main d’œuvré proviént 

pour l’ésséntiél du voisinagé. Dans un villagé commé Tahunan, la tradition artisanalé impliqué qué 

virtuéllémént tous lés habitants sont dés récrués poténtiéllés, si bién qu’il n’ést bésoin dé fairé appél a  dés 

travailléurs plus é loigné s qué pour lés ta chés lés moins bién ré muné ré és, qué dé clinént lés travailléurs locaux, 

souvént qualifié s ét éxpé riménté s. Ainsi, la main d’œuvré péndulairé concérné ésséntiéllémént dés fémmés dé 

paysans récruté és a  la journé é pour dés ta chés dé ponçagé dans lés villagés du sud dé la ré géncé. N’ayant pas 

lés moyéns dé disposér d’uné mobylétté, éllés sont ramassé és par dés pick-up conduits par dés intérmé diairés 

qui savént ou  trouvér dés candidatés inté réssé és. 

 
624  On comptait en 1985 à Java-Centre 197 lignes de bus mobilisant 9 844 véhicules, 2 080 minibus et cars opérant sur des lignes 

non régulières, 76 645 voitures individuelles, 86 272 camionnettes et camions, et 614 700 motos. En 2019, les chiffres étaient 

respectivement de 7 538 bus réguliers (x 0,8 par rapport à 1985), 22 974 cars et minibus affrétés à la demande (x 11,0), 

529 445 camions et camionnettes (x 6,1), 908 305 voitures individuelles (x 11,9) et 10 013 993 motos (x 16,3).  

625  Dans les années 1970 les migrations circulaires étaient plus répandues à Java (HUGO G. J., 1983). 

626  Parmi lésquéllés l’analysé d’univérsitairés commé Fadjar Hari Mardiansjah ou Asnami Manaf dé l’Undip, les témoignages des 

dirigeants et dés ouvriérs intérrogés dans lé cadré dé l’énquêté térrain, ou éncoré dés indicés pércéptiblés sur lé térrain commé 

la densité du flux de deux-roues entrant et sortant des usines aux heures de pointe du matin et du soir. Autre indicateur, 

nombreux sont les résidents de Bangkongsari et de Terboyo à se plaindre de la concurrence des ouvriers de Kendal et de Demak 

pour accédér à l’émploi. Cette situation est attestée par la proportion significativé (16,7%) d’actifs dé Tambakroto (villagé situé 

dans la régence de Demak) qui travaillent dans les usines de Semarang. 
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Photo 16 : Parking d’ouvriers d’une usine de Semarang (à gauche) et pick-up ramenant des travailleuses journalières dans 
leur village à la sortie d’un atelier de Tahunan (à droite) 

   
 Source : J. Birgi (mai 2017) Source : J. Birgi (juillet 2018) 

L’industrialisation, accélérateur de recompositions sociales ? 

En cré ant dé nouvéllés opportunité s d’émploi, lé systé mé productif du méublé a donc modifié  l’activité  

d’uné grandé partié dé la population localé, mais aussi attiré  sur lé térritoiré dé nouvéaux travailléurs, a  titré 

pérmanént, provisoiré ou péndulairé. Il va dé soi qué cés é volutions ont dés incidéncés sur lés structurés 

socialés pré éxistantés.  

Le fait générationnel : l’individu face à la famille nucléaire et au clan 

En émbauchant massivémént dés jéunés actifs jusqu’alors tributairés du capital physiqué (térré, atéliér, 

vé hiculé) ét social (ré séau dé connaissancés, cliénté lé, étc.) dé léurs parénts, l’industrié cré é uné situation 

iné dité dans laquéllé un révénu moné tairé ést gé né ré  par la nouvéllé gé né ration. La situation dé péinté par 

Wolf (1992) aux pré micés dé l’industrialisation, quand lé salairé dés jéunés fémmés, tré s én-déça  du séuil dé 

subsistancé, é tait assimilé  a  un complé mént dé révénu pour lé foyér, a béaucoup changé . Lé salairé ouvriér, qui 

a dépuis béaucoup progréssé , ést dé nos jours néttémént supé riéur énviablé au révénu dé la plupart dés 

travailléurs dé l’é conomié informéllé.  

Qué font lés jéunés ouvriérs dé cé révénu ? Lés ré sultats dé notré énqué té dé méntént la mutualisation dés 

révénus avéc lé foyér paréntal dé crité par Wolf il y a trénté ans. En éffét, la quasi-totalité  dés 43 ouvriérs 

salarié s intérrogé s ont indiqué  (ét cé sans distinction dé génré) consérvér léur salairé pour é conomisér dé 

quoi s’é tablir avéc léur conjoint ou é lévér léur famillé. Lé soutién financiér accordé  aux parénts ést 

éxcéptionnél, ré sérvé  aux cas ou  lés parénts souffrént dé handicap ou dé maladié chroniqué, ou aux travailléurs 

éncoré cé libatairés vivant toujours au domicilé paréntal. La tradition javanaisé sélon laquéllé, 

indé péndammént du séxé, lés aî né s laissént lé soin au bénjamin dé s’occupér dés parénts én contrépartié dé 

son hé bérgémént a  léur domicilé (dont il hé ritéra), pérduré. Bién qué vivant a  proximité  dirécté, dans uné 
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maison gé né ralémént é difié é sur un lot dé taché  dé la parcéllé ou  ést ba tié la maison dés parénts, lés aî né s uné 

fois marié s partagént péu d’activité s au quotidién éntré éux ét avéc léurs parénts : on cuisiné, on mangé ét on 

lavé lé lingé sé paré mént ét lé budgét dé chaqué mé nagé ést gé ré  dé manié ré indé péndanté ; lés séulés chargés 

communés sont l’abonnémént a  l’é léctricité  ét a  l’éau (notammént pour é conomisér la posé dé comptéurs 

individuéls). Lé témps passé  énsémblé rélé vé plus dé rélations d’un voisinagé éntréténu par la proximité  

spatialé ré sultant du procéssus dé lotissémént du fonciér paréntal qué d’uné inténsité  particulié ré dés liéns 

du sang, sauf pour la survéillancé dés énfants én bas a gé quand la mé ré travaillé (auquél cas uné contrépartié 

financié ré péut éntrér én jéu). Dé cé point dé vué, l’industrialisation, én offrant uné altérnativé salarié é a  dés 

jéunés sans qualification qui auraiént autrémént é té  dé péndants dé la situation dé léurs parénts, léur pérmét 

dé s’é mancipér plus to t dé la famillé nuclé airé ét dé fondér léur propré foyér. C’ést uné consé quéncé socialé 

majéuré, qui n’ést pas propré a  l’industrialisation (un émploi salarié  dans un magasin ou commé mototaxi a  la 

démandé péuvént avoir lés mé més éfféts) mais a  laquéllé éllé contribué grandémént compté-ténu dé son poids 

é conomiqué dans lés ré gions considé ré és. 

Lés incidéncés sur lé procéssus dé dé cohabitation (c’ést-a -diré la diminution du nombré dé pérsonnés 

vivant au séin d’un mé mé foyér) mé ritént donc uné atténtion particulié ré. Contrairémént a  cé qué l’on pourrait 

pénsér au prémiér abord compté-ténu du poids dé l’activité  dans la ré géncé, si la taillé dés mé nagés diminué 

partout, la baissé ést néttémént plus lénté a  Jépara qué dans lé résté dé la provincé. On noté é galémént qué la 

taillé dés mé nagés déméuré rélativémént importanté én villé, puisqu’éllé dé passé a  Sémarang céllé dé 

ré géncés pé riurbainés commé Démak ét Sémarang, ét ruralé commé Grobogan. Car éllé dé pénd cértés dé la 

baissé dé la fértilité  (ét donc du nombré d’énfants par foyér) ét dé l’aspiration dés jéunés a  quittér lé domicilé 

familial mais aussi dé la préssion dé mographiqué sur lé parc ré sidéntiél. La taillé dés mé nagés ést ainsi 

invérsémént proportionnéllé au cou t du logémént, qui imposé aux jéunés dé réstér vivré au domicilé dé léurs 

parénts jusqu’a  cé qu’ils aiént lés moyéns d’acqué rir ou dé fairé construiré. C’ést cé qui éxpliqué qu’éllé soit 

moindré dans lés arrondisséménts dé Sémarang ou  sé concéntré l’industrialisation, qui corréspondént a  dés 

partiés dé la villé longtémps résté és én margé dé la préssion ré sidéntiéllé. Notré énqué té térrain montré qu’a  

l’invérsé, dans un villagé pé riurbain commé Tambakroto, l’abondancé dé fonciér disponiblé ét la participation 

du clan aux travaux dé gros œuvré (posé dé la toituré) pérméttént aux jéunés dé s’installér plus to t ét a  moindré 

cou t. Lé cas dé Jépara ést un péu diffé rént puisqué l’installation impliqué souvént la cré ation dé son éntréprisé 

ét dés éspacés dé production qui vont dé pair, dans lé contéxté d’un marché  fonciér ou  lés prix sont plus é lévé s 

qué dans lés ré géncés ruralés : céla cré é un éffét dé séuil qui contribué a  éxpliquér l’a gé plus tardif du dé part 

du domicilé paréntal. Nous réviéndrons sur cé point important dans lé chapitré 2.3 qui suit pour é voquér lés 

incidéncés dé cé paramé tré sur l’é talémént urbain. 
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Tableau 32 : Evolution du nombre de ménages à Jepara entre 1985 et 2019 et à Semarang entre 1986 et 2019 
 

Taille des ménages en 
1985/1986 

Taille des ménages en 
2019 

Evolution 1985-2019 

Régence de Jepara 4,3 3,8 -0,5 

  Arrondissements de Jepara et Tahunan733 4,8 4,0 -0,8 

Municipalité de Semarang 4,9 3,8 -1,1 

  Ancien arrondissement de Tugu627 5,3 3,2 -2,1 

  Ancien arrondissement de Genuk733 4,5 3,3 -1,2 

Régence de Demak 4,6 3,8 -0,8 

  Village de Tambakroto n.d. 3,3 n.d. 

Régence de Semarang 4,8 3,7 -1,1 

Régence de Kendal 4,4 3,7 -0,7 

Régence de Grobogan 4,5 3,5 -1,0 

Province de Java-Centre 4,8 3,7 -1,1 

Sources : BPS de Java-Centre, BPS de Jepara et BPS de Semarang 

Au nivéau dé la famillé nuclé airé, on sé marié plus tard ét on fait moins d’énfants én villé qué dans lés 

ré géncés lés plus ruralés commé Grobogan. Lés ré géncés marqué és par l’industrialisation té moignént dé 

comportéménts intérmé diairés, Jépara ét Kéndal é tant plus prochés du profil rural qué lés ré géncés dé Démak 

ét dé Sémarang. Il ést difficilé d’én tirér dés conclusions, si cé n’ést qué l’industrialisation né sémblé pas 

influéncér significativémént cés comportéménts – moins én tout cas qué l’urbanisation – cé qui va a  l’éncontré 

d’uné idé é ré pandué (y compris localémént628) sélon laquéllé l’émploi massif dé jéunés fémmés chérchant a  

fairé facé aux bésoins financiérs croissants dés jéunés mé nagés aurait dés éfféts sur lés couplés, avéc dés 

mariagés plus tardifs ét uné augméntation du nombré dé divorcés. Cé ré sultat contré-intuitif péut s’éxpliquér 

par plusiéurs caracté ristiqués du systé mé productif javanais. La prémié ré ést qu’il s’appuié ésséntiéllémént 

sur uné main d’œuvré localé qui péut travaillér tout én sé mariant ét én ayant dés énfants, contrairémént aux 

zonés é conomiqués spé cialés aliménté és par dés massés dé travailléurs migrants a  duré é dé términé é, dont lé 

parcours familial ést « suspéndu » touté la duré é dé léur contrat. La sécondé ést qu’il offré a  tout un chacun 

uné opportunité  dé révénu sans éxigéncé dé qualification particulié ré, cé qui pérmét aux jéunés dé ré unir la 

sommé né céssairé a  léur installation plus rapidémént qué s’ils dévaiént travaillér dans lés champs. Enfin, il 

dé multiplié – gra cé a  l’achat d’uné moto qui va souvént dé pair avéc lé travail én usiné – l’horizon rélationnél 

dés jéunés ruraux, facilitant lés réncontrés ét lés sortiés au-déla  dé l’univérs villagéois. On rélé vé cépéndant 

 
627  Le périmètre des arrondissements (Kecamatan*) a été modifié par l’ordonnancé gouvérnéméntalé n°50/1992 (Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah - 3 - Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89), 

qui a notammént créé l’arrondissémént dé Tahunan (détaché dé l’arrondissémént dé Jépara) ét lés arrondisséménts dé Ngalyan 

(à partir de villages détachés de ceux de Tugu et Mijen) et de Pedurungan (à partir de villages de celui de Genuk).  Pour 

comparér lés donnéés d’uné périodé à l’autré, nous avons réténu lé périmètré régroupant lés déux arrondisséménts. 

628  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01 Jepara), op.cit. 
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uné diffé réncé notablé éntré lés ré géncés ou  pré valént lés usinés ét lé clustér artisanal. Si lé taux dé divorcé 

ést péu ou prou lé mé mé dans toutés lés ré géncés, on constaté én éffét a  Jépara uné forté pré valéncé dés motifs 

é conomiqués (54%) dé sé paration, alors qu’én villé ét dans lés ré géncés aléntour, cé sont lés problé més 

d’énténté qui dominént. Cét é lé mént, qué l’on rétrouvé é galémént a  Grobogan, ést dé notré point dé vué un 

indicatéur d’insé curité  é conomiqué, la sé paration é tant vué commé lé dérniér récours én cas d’insolvabilité  du 

mé nagé. 

Tableau 33 : Transformations sociales à l’œuvre à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison entre 1985 et 2019 

 Taux de natalité 
Statut marital des femmes 
de plus de 10 ans en 2019 

Motifs des divorces 
prononcés en 2018 

 1985 2015 Célibat. Mariées Divor. Veuves Eco. Disputes Abandon Autres 

Régence de Jepara 16,69‰      20,64‰629 24,4% 59,5% 3,0% 13,1% 54% 41% 5% 0% 

Commune de Semarang 16,15‰ 14,28‰ 32,9% 53,5% 3,0% 12,3% 17% 58% 22% 3% 

Régence de Demak 19,65‰ 13,07‰ 26,9% 59,6% 2,0% 11,5% 32% 44% 23% 1% 

Régence de Semarang 15,59‰ 11,01‰ 23,7% 61,9% 3,2% 11,2% 25% 46% 26% 3% 

Régence de Kendal 20,61‰ 22,21‰ 24,0% 60,4% 2,5% 13,1% 15% 59% 25% 1% 

Régence de Grobogan 22,23‰ 27,85‰ 20,1% 64,8% 2,6% 12,5% 71% 13% 14% 3% 

Province de Java-Centre 17,72‰ 16,49‰ 23,6% 61,6% 2,6% 12,2% 31% 40% 28% 1% 

Source : BPS de Java-Centre 

Les tensions communautaires, une légende urbaine ? 

L’afflux d’é trangérs a  Jépara commé a  Sémarang ést tré s rélatif én nombré mais particulié rémént visiblé. 

Lés éntréprénéurs vénus fairé fortuné dans lé méublé né sont pas né céssairémént tous richés, mais ils 

appartiénnént a  uné é lité dont lé nivéau dé vié ét lé pouvoir dans lés affairés sont maniféstés. A céla s’ajouté lé 

fait qué lés microcommunauté s dé crités dans lé chapitré 1.2 cultivént un modé dé vié ré solumént distinct dés 

us ét coutumés locaux, a  l’éxcéption dé quélqués cas isolé s pré fé rant la solitudé dé léur foyér a  la compagnié 

dé léurs compatriotés. Dans un pays ou  lés discours nationalisté ét/ou islamisté sont ré gulié rémént ravivé s 

par lés autorité s ét lés corps intérmé diairés (MADINIER, 2019) ét sé ré pércutént dans un droit du sé jour qui 

déméuré tré s réstrictif630, lés é trangérs constituént uné ciblé poténtiéllé dé pré diléction. Cé né sont pas lés 

anglés d’attaqué qui manquént én éffét : concurréncé dés éntréprisés localés, accaparémént dés richéssés, 

comportéménts dé rogéant aux normés socialés localés, mariagés d’inté ré t, étc. sont autant dé griéfs 

suscéptiblés dé trouvér un é cho local. Nous avons donc béaucoup invésti cétté quéstion tré s péu abordé é par 

la litté raturé sur lé clustér dans nos énqué tés sur lé térrain ét dans l’analysé dés archivés dé la préssé localé. Il 

én réssort un contrasté frappant éntré lé discours dés comméntatéurs éxté riéurs (journalistés, dé cidéurs 

politiqués, actéurs d’autrés filié rés) qui téndént a  y voir un problé mé dé socié té , ét lé vé cu qué rélatént lés 

inté réssé s vivant sur placé (qu’ils soiént é trangérs ou indoné siéns).  

 
629  Donnée 2016. 

630  Cf. note 415 p. 177. 
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A Jépara, lés é trangérs sont longtémps apparus commé uné opportunité  dé dé bouché  pour la production 

localé, dans laquéllé ils n’intérvénaiént gué ré jusqu’a  l’é clatémént dé la bullé du téck, sé conténtant pour la 

plupart d’un ro lé d’intérmé diairé avéc lés importatéurs domicilié s dans lés pays dé déstination. Au momént 

dé la rué é vérs lé téck, l’afflux d’achétéurs novicés ayant fait affairé avéc dés fabricants tout aussi 

inéxpé riménté s qui sé sont improvisé s pengusaha* pour profitér dé la manné dés éxportations a suscité  dés 

ténsions avéc lés éxportatéurs traditionnéls, dont cértains dé ploré rént qué lés ré glés dé l’art n’aiént plus é té  

réspécté és631, jusqu’a  s’én plaindré parfois aupré s dés autorité s localés (SANDEE, ANDADARI, & SULANDJARI, 

2000). Apré s l’é clatémént dé la bullé, lé dé part d’un cértain nombré d’é trangérs én laissant dérrié ré éux dés 

commandés achévé és impayé és a contribué  a  l’éffondrémént d’uné partié dé l’apparéil productif. Cértés, lés 

dé fauts dé paiémént né furént pas léur apanagé, mais la disparition soudainé dé cértains dé cés nouvéaux 

vénus a é té  moins bién accépté é qué lés dé faillancés dés géns du pays. Et aujourd’hui éncoré, lés éntréprisés 

suspécté és d’énfréindré lés ré glés sont davantagé vilipéndé és qué lés socié té s localés, a  l’imagé dé cés trois 

usinés chinoisés « qui sé sont implanté és a  Jépara sans autorisation ét qui bé né ficiént dé cértificats dé 

complaisancé dé la part dé l’organismé Sukofindo » dé noncé és par l’Himki*632. Il faut diré qué lés ré pércussions 

é conomiqués du dé part dés é trangérs sé doublént dé ré pércussions socialés, nombré d’é pousés indoné siénnés 

é tant résté és sur placé. Lés ténsions socialés lié és aux divorcés dé couplés mixtés sont considé ré és commé un 

problé mé pré occupant jusqu’au nivéau du gouvérnémént provincial633 634. Conjugué é aux éxcé s auxquéls invité 

l’argént facilé, cétté attéinté aux é quilibrés socioé conomiqués traditionnéls a contribué  a  vé hiculér l’imagé 

dans lés média grand public d’uné Jépara lé disputant a  Bali dans l’incarnation dé la pérté dés valéurs ét du 

vicé, incarné  par la prolifé ration dés mariagés arrangé s dé noncé s par lés autorité s réligiéusés635.  

 

631  L’éxpréssion « Bule kaki lima* », dont l’usagé ést rapporté par la préssé (Ketika "Zina" Dilegalkan, 2006), est de ce point de vue 

éloquente. Bule est un terme du registre informel pour désigner un Occidental ; kaki lima (cinq pieds) correspond aux 

commerces informels ambulants (la tradition orale prétend que cela se réfère aux deux jambes du vendeur, aux deux roues et à 

la béquille de son stand de vente ambulante ; mais il sé pourrait qué l’éxpréssion viénné dés 5 pieds (1,50 m environ) de linéaire 

de trottoir concédé par lés autorités colonialés à cé typé d’activités). 

632  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01 Jepara), propriétairé dé l’usiné CV. JAMF, le 25 juillet 2019.  

633  Entretien avec Warsito Ellwein (A34 Semarang), directeur de cabinet du gouverneur de la province de Java Centre, le 15 avril 

2014. 

634  Il arrive que les rôles soient inversés, la conjointe jeparanaise disparaissant avec armes et bagages, laissant derrière elle un 

cœur brisé ét un portéféuillé vidé (cf. la mésavénturé dé F., jéuné français « rincé » qui noyait son chagrin et ses désillusions au 

bar Yam Yam le 23 juillet 2017).  

635  Cf. la déclaration du ministre des Religions Suryadharma Ali : « A Jépara on énrégistré dés cas dé mariagés arrangés, c’ést-à-dire 

que des étrangers créent une affairé d’éxportation dé méublés, puis sé mariént, […] ét dès qu’ils céssént léur activité, ils réntrént 

dans léur pays. Léur fémmé n’ést pas invitéé à lés accompagnér »  (Detik News, 2010). 
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Pour autant, Jépara ést résté é accuéillanté pour lés é trangérs, qu’ils viénnént dé pays lointains636  ou 

d’autrés ré gions d’Indoné sié. Cé qué nous avons par contré pu constatér sur lé térrain ést la difficulté  voiré 

l’impossibilité  pour lés é pousés jéparanaisés dé conciliér léur nouvéllé vié dé fémmé d’é trangér proprié tairé 

d’uné éntréprisé (lés déux allant dé pair) ét lés rélations avéc léur famillé d’originé. Souvént issués dé miliéux 

tré s pauvrés, il léur ést béaucoup plus difficilé dé surmontér l’é cart considé rablé dé nivéau dé vié ét dé valéurs 

qué pour uné jéuné fémmé urbainé é duqué é ét plus ou moins familié ré d’un modé dé vié « a  l’occidéntalé ». 

Lés fémmés dés trois couplés mixtés qué nous avons pu intérrogér – Robérto, Gaé l ét Eirich – éntrétiénnént 

toutés dés liéns ré duits a  la portion congrué avéc léur famillé, qui ést parfois misé a  distancé a  grand rénfort 

dé pré jugé s. L’é pousé d’Eirich, « inspiré é par l’éxpé riéncé dé sa sœur » qui avait é pousé  un occidéntal, 

considé ré sa famillé dé pétits sculptéurs commé « tré s primitivé » : ils sé conténtént « dé suivré lés ré glés » ét 

« n’ont jamais voyagé  ». Cétté acculturation trahié par l’appropriation dés pré jugé s dé l’autré (én l’occurréncé, 

céux dé son mari) ou par lé stylé véstiméntairé (maquillagé osténtatoiré) té moigné dé la rupturé dans la 

pratiqué mais aussi symboliqué dés liéns familiaux pour céllé qui émbrassé uné autré communauté 637. Dé cé 

point dé vué, l’ouvérturé intérnationalé dé Jépara n’a pas é té  synonymé dé créusét intérculturél commé dans 

lés grandés villés industriéusés, « condénsatéur social, dans léquél toutés lés formés, toutés lés éthniés, toutés 

lés culturés péuvént sé réfairé ét sé réconstruiré » (METALSI, 2020). 

A Sémarang, ou  proprié tairés d’usinés ét pérsonnél éncadrant ont souvént fait léurs armés dans dés 

éntréprisés é trangé rés (dont ils consérvént – a  tout lé moins pour tous céux qué nous avons réncontré s – un 

souvénir pluto t positif), lés ténsions s’éxprimént surtout au nivéau dés ouvriérs, éntré ré sidénts dés énvirons 

ét migrants péndulairés taxé s dé concurréncé illé gitimé. Il faut diré qu’a  l’originé, dés accords informéls 

avaiént é té  passé s éntré industriéls ét communauté s localés par l’éntrémisé d’intérmé diairés locaux qui 

avaiént œuvré  pour l’implantation dés usinés. En contrépartié d’uné confortablé commission sur 

l’invéstissémént initial ét sur la suité dés opé rations qu’il continué a  orchéstrér (lés récrutéménts notammént), 

l’intérmé diairé ést sénsé  dé féndré lés inté ré ts dé la communauté , én prémiér liéu uné garantié d’accé s a  

l’émploi. Mais, qué cé soit dans la ré géncé dé Sémarang au dé but dés anné és 1980 (WOLF, 1992) ou a  

Bangkongsari dans lés anné és 2000, forcé ést dé constatér qué cé contrat tacité s’é rodé avéc lé témps, si bién 

qué lés rivérains finissént par pérdré léurs avantagés. L’amé lioration dé la mobilité  individuéllé aidant, lés 

 
636  En 2013, la régence recensait 188 ressortissants étrangers, soit 0,16‰ de la population contré 0,13‰ à Java-Centre (donnée 

2019). En 2019, lé Buréau dé l’immigration dé Java-Centre recensait 5 156 ressortissants étrangers, répartis comme suit : 

4 070 déténtéurs d’un pérmis dé séjour témporaire (Izin Tinggal Terbatas, Itas*), 374 visiteurs (Izin Tinggal Kunjungan, ITK*), 

423 résidents permanents (Izin Tinggal Tetap, Itap*), 179 bénéficiaires du groupement familial (Warga Binaan 

Permasyarakatan, WBP*) et 110 immigrés en situation irrégulière détenus en centres de rétention administrative (Rumah 

Detensi Imigrasi, Rudenim*).  

637  Il n’ést pas lé propré dés étrangérs : Bpk Sayful Hadi (10C Tambakroto)  a lui aussi fini par quitter Jepara avec son épouse pour 

échapper à sa belle-famille, avéc laquéllé il considérait qu’il était impossiblé dé vivré. Mais c’ést moins fréquént : nous avons pu 

relever plusieurs exemples de non-Jeparanais vivant avec leur épouse auprès de leur belle-famille. 
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actifs dés ré géncés voisinés, ou  lé salairé minimum ést dé 15 a  20% infé riéur a  célui én viguéur dans la 

municipalité  dé Sémarang, sont apparus commé un gisémént dé main d’œuvré plus mallé ablé pour lés usinés. 

Des hiérarchies sociales plus contestées à Jepara qu’à Semarang 

L’industrié du méublé a rébattu cértainés cartés au séin dé la socié té  localé, notammént a  Jépara. 

L’anciénné corporation d’artisans qui faisait la ré putation dé la villé a profité  dé l’éssor dés éxportations dans 

lés anné és 1980 ét 1990. C’ést a  cétté é poqué ou  lé clustér s’insé rait tré s léntémént dans la mondialisation, 

qué lés famillés é tabliés dé sculptéurs dé Tahunan virént léur révénu progréssér gra cé aux véntés aux 

achétéurs é trangérs, ét é téndirént léur émprisé sur lés villagés énvironnant Jépara ét Tahunan. La rué é vérs lé 

téck a rémis én causé cétté situation privilé gié é. Dé bordé s par l’afflux d’achétéurs pré ts a  sé fournir aupré s dé 

n’importé qui, lés anciéns artisans sé sont vus concurréncé s par l’énvolé é dés vocations, tout un chacun 

pouvant s’improvisér artisan ou éntréprénéur. Lé téck é tait alors si abondant ét lé cours dé la roupié si bas qué 

lé moindré contact avéc un é trangér (dans un cybércafé , dévant un ho tél, ou én é tant son chaufféur) pouvait 

suffiré a  dévénir son agént ét son fournisséur. Cértés, l’anciénné aristocratié du méublé a aussi profité  dé cé 

boom dés éxportations mais éllé n’én avait plus l’apanagé. Dés fortunés sé firént én quélqués mois péndant cés 

3 ans ou  l’argént « tombait du ciél ». Béaucoup furént dilapidé és én dé pénsés osténtatoirés (maisons 

richémént dé coré és, voiturés dé luxé, showrooms imposants) avant qué lés faillités n’émportént lés éntréprisés 

lés plus fragilés au momént dé l’é clatémént dé la bullé. Cét é pisodé traumatiqué, qui causa la ruiné dé la plupart 

dés arrivistés mais aussi dé quélqués anciéns aristocratés du méublé638 a laissé  un souvénir amér, éncoré tré s 

pré sént dans lés mé moirés ét lé paysagé urbain. Lés constructions a  l’abandon ou sous éxploité és – showrooms 

imposants, éntrépo ts surdiménsionné s ou maisons accumulant lés ornéméntations kitsch – disént l’é chéc 

d’uné gé né ration é phé mé ré dé nouvéaux richés dont cértains ont du  fuir léurs cré anciérs, mais cé sont lés 

té moignagés émprunts dé nostalgié dés anciénnés é lités qui éxprimént lé miéux lé régrét d’un a gé d’or auquél 

lés éxcé s la rué é vérs lé téck mirént dé finitivémént fin639. Léur dé classémént ést d’autant plus mal vé cu qué 

cértains ont su tirér léur é pinglé du jéu – notammént la poigné é dé grandés famillés qui dominént actuéllémént 

lé marché , partiés dé rién pour la plupart –, invérsant l’ordré social qui pré éxistait. 

 
638  Entretien avec Bpk Ico (Z11), op.cit. 

639  Voir notammént l’éntrétién avéc Bpk Susilo (00Q), lé 29 juillet 2019. 
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Photo 17 : maisons d’entrepreneurs ayant réussi à Tahunan 

 
Source : Julien Birgi (mai 2018) 

A Sémarang ét dans sés énvirons, l’éssor dés usinés a offért un dé bouché  tant aux ouvriérs péu qualifié s 

issus du prolé tariat urbain (commérçants dé rué, manœuvrés, ouvriérs du ba timént, étc.) ou rural (travailléurs 

agricolés non-proprié tairés) qu’aux jéunés diplo mé s issus dés classés moyénnés. Dé cé fait, lés iné galité s sont 

d’abord intérgé né rationnéllés. Ellés sont criantés, commé én té moigné l’é cart dé confort éntré lés masurés dés 

parénts (anciénnémént) paysans ét lés énfants salarié s. Mais si l’industrialisation a éu téndancé a  promouvoir 

lés énfants vis-a -vis dé léurs parénts tous miliéux confondus, la frontié ré infranchissablé éntré émplois péu 

qualifié s ét fonctions d’éncadrémént a figé  lés hié rarchiés socialés au nivéau dé chaqué gé né ration, tant a  

l’inté riéur dés usinés (ou  pré vaut un plafond dé vérré éntré lés ta chés manuéllés ét lés fonctions 

d’éncadrémént) qu’a  l’éxté riéur, ou  lés é lités localés ont conforté  léur position én orchéstrant sur lé térritoiré 

qu’ils contro laiént « l’attérrissagé » dés invéstisséménts ét lé récrutémént dé la main d’œuvré localé, valorisant 

au passagé léur capital physiqué, financiér ét social (commé Bpk Sugéng (Z09 Bangkongsari) dont nous 

é tudiérons én dé tail lé ro lé dans l’é tudé dé cas sur Bangkongsari, ou lé chéf dé villagé dé Tambakroto)640 

péndant qué lés pauvrés réstaiént cantonné s aux émplois lés moins qualifié s dans lés usinés ét a  un statut 

d’obligé  au villagé.  

Nous n’avons pas rélévé  dé ténsion lié é aux iné galité s dé richéssé ré sultant dé cétté réproduction socialé, 

sans douté parcé qué la majorité  dé la population activé a vu sés conditions dé vié s’amé liorér significativémént 

au cours dés trénté dérnié rés anné és, sauf lors dés é pisodés dé crisé industriéllé (au momént dé la Krismon*) 

ou la  ou  dés ténsions localés sur lé marché  dé l’émploi sont apparués (commé a  Térboyo), auquél cas lé 

mé conténtémént dés ouvriérs licéncié s péut s’éxprimér dans la rué.  

 
640  Le modus operandi est toujours le même : une figure locale influente (Tokoh masyarakyat*) emploie son pouvoir politique 

(quand il s’agit du chéf dé villagé ou du Lurah*), son entregent avec les autorités (la municipalité ou la régence), sa force de 

persuasion liée à sa fonction (leader religieux traditionnel (Kyai*) ou énséignant, par éxémplé) ou à sés capacités d’intimidation 

(délinquant local (preman*) comme Bpk Sugeng à Bangkongsari), ou encore (mais pas nécessairement) ses moyens financiers et 

sés actifs fonciérs, pour assurér l’intérmédiation éntré l’invéstisséur ét lés différénts actéurs dont l’asséntimént ést nécéssaire 

(autorités locales, propriétaires fonciers, riverains). 
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Photo 18 : Maison de l’ancien chef de village de Tambakroto qui a organisé l’implantation de l’usine textile Delta jouxtant 
une maison typique du village 

 
Source : Julien Birgi (août 2018) 

L’industrialisation, véhicule de « modernité » ? 

Nous avons fait ré fé réncé én introduction aux pé rés fondatéurs dé la sociologié, contémporains dé la 

ré volution industriéllé éuropé énné. Céllé-ci a structuré  léur ré fléxion sur lé passagé d’uné socié té  

traditionnéllé fondé é sur dés liéns organiqués a  uné socié té  modérné basé é sur dés liéns mércantilés, c’ést-a -

diré ré gis par un marché  anonymé. La  ou  nous avons énqué té , l’é volution dés valéurs sé manifésté dans lés 

diffé réncés dé comportéménts d’uné gé né ration a  l’autré, lés mutations dé la naturé ét du rythmé dés activité s 

socialés, ou éncoré l’apparition dans lés sités marqué s par l’industrié d’uné nouvéllé offré commércialé. Mis 

bout a  bout, cét énsémblé dé signés ésquissé un tabléau impréssionnisté du changémént social a  l’œuvré dans 

lés térritoirés touché s par l’industrialisation. 

Une rupture avec le mode de vie « traditionnel » ? 

Sé ré fé rant a  Thompson (1963), Wolf (1992) comparé lé boulévérsémént subi par lé rythmé dé vié dés 

villagés javanais avéc célui intérvénu dans lés campagnés éuropé énnés au momént dés Trénté Gloriéusés. Dans 

lés déux cas, l’industrialisation a abrogé  uné témporalité  ré gié par lé rythmé dé la naturé, pour lui substituér 

un témps moné tarisé  qui « péut soudain, commé l’argént, é tré é pargné , dé pénsé  ou gaspillé  » (WOLF, 1992, p. 

110). Pour autant, il sérait érroné  dé concévoir l’industrié commé un univérs én rupturé totalé avéc lés 

structurés socio-é conomiqués d’ou  proviénnént lés ouvriérs, provoquant né céssairémént « un traumatismé » 

lié  a  « uné pérté d’humanité  ét d’autonomié dans lé travail » (ONG, 1987, pp. 7-8). Cétté vision dualisté é mané 

lé plus souvént dé chérchéurs occidéntaux dont lé rapport a  l’industrié ést sujét a  cértains biais cognitifs qui 
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téndént a  projétér sur dés contéxtés diffé rénts l’éxpé riéncé industriéllé occidéntalé641. Car si l’on éssaié dé sé 

placér du point dé vué dé l’ouvriér(é) javanais, la pérspéctivé ést asséz diffé rénté. En éffét, lé travail én usiné 

apparaî t par bién dés aspécts commé un prolongémént dés ta chés ét dés hié rarchiés qui ont 

traditionnéllémént cours a  la maison ét dans lé villagé (desa*) ou lé quartiér traditionnél (kampung*). 

« L’émploi dés fémmés tombé ainsi gé né ralémént dans la caté gorié dés “ta chés fé mininés” – c’ést-a -diré qui 

sont én phasé avéc cé qué la socié té  considé ré commé révénant “naturéllémént” aux fémmés. Céla comprénd 

lé travail dans lé séctéur téxtilé […] ou  “dés doigts agilés” sont pré réquis […] » (NAIK & RANDOLPH, 2019, p. 

7). Et « la division séxuéllé dés ta chés éntré ét a  l’inté riéur dés usinés réflé té lés notions dé génré qui rélé guént 

lés fémmés aux ta chés lés plus doméstiqués (menial) ét lés moins bién payé és dé la chaî né dé valéur. Sur lé 

térritoiré dé réchérché, lés fémmés pré dominaiént dans lé téxtilé, lés filaturés ét l’agroaliméntairé » (WOLF, 

1992, p. 122). L’industrié du méublé, nous l’avons vu, n’é chappé pas a  la ré glé : la transformation du bois ést 

l’apanagé dés hommés, ét la finition dés méublés ou la comptabilité  célui dés fémmés, a  l’atéliér commé a  

domicilé.  

L’usiné apparaî t é galémént commé uné éxténsion dé la sphé ré doméstiqué du point dé vué dés rapports 

sociaux. Quand Warouw (2008) dé noncé lé corpus dé ré glés auxquéllés sont soumisés lés ouvrié rés dés usinés 

téxtilés dé Djakarta, il omét dé rappélér qué lés ta chés, lés mouvéménts, l’éxpréssion sont tout aussi éntravé s 

a  la maison, ou  uné obé issancé totalé ést atténdué dés jéunés fillés vis-a -vis dé léur pé ré, dé léur mé ré ét dé 

léurs aî né s dans l’accomplissémént dés ta chés doméstiqués, lé travail aux champs ét mé mé la manié ré 

d’occupér son témps libré. « Lés managérs masculins, forts dé léurs diffé réncés d’a gé, dé séxé ét dé pouvoir 

vis-a -vis dés jéunés ouvrié rés, s’appuiént sur lés dé péndancés traditionnéllés pré capitalistés, éncouragéant 

lés rélations patron-cliént (Bapak-anak buah*) avéc lés travailléurs. Cés diffé réncés d’a gé, dé séxé ét dé pouvoir 

ont én éffét é galémént cours dans la rélation éntré uné fillé ét son pé ré, a  laquéllé lés managérs sé ré fé rént 

dans léurs rapports avéc lés ouvrié rés […]. Quand lé pé ré prénd uné dé cision, sa fillé obé it (harus ikut* Bapak), 

un comportémént docilé qué lés managérs téntént dé cultivér. Ils affirmént a  léur pérsonnél qu’én tant qué 

patrons-pé rés, ils sont dé léur co té , faisant tout léur possiblé pour lés ouvriérs […]. Dé guisér lés inté ré ts dé 

l’éntréprisé sous la formé d’un patérnalismé biénvéillant ét familial a é té  ét continué a  é tré utilé aux 

capitalistés du mondé éntiér, dé Ford aux éntréprisés japonaisés (FANTASIA, 1988; WEIX, 1990) » (WOLF, 

1992, pp. 123-124). Lés mésurés prisés pour imposér uné discipliné colléctivé péuvént é galémént é tré vués 

commé lé réflét d’uné socié té  qui cultivé lés organisations dans un stylé paramilitairé plus ou moins affirmé  

 
641  Il est frappant dé constatér combién, mêmé dans lé champ académiqué, lés discours sur l’industrialisation sont émprunts dé 

références à un rapport personnel – le plus souvent inconscient – au fait industriel, rapport façonné par un ensemble 

d’influéncés, parmi lésquéllés on pourrait évoquér l’héritagé mémoriél du traumatismé dé l’éxodé rural dés Trénté Gloriéusés, 

lés thèsés dualistés à l’originé du dévéloppéméntalismé à l’époqué postcolonialé, ou, plus près dé nous, lés imagés dés 

conditions de travail inhumaines brandiés par lés pourféndéurs d’uné mondialisation (à laquéllé il ést paradoxalémént réproché 

d’avoir détruit l’industrié nationalé). 
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(cf. chapitré 1.2). Lé port dé l’uniformé par éxémplé, parfois facturé  aux ouvriérs, rappéllé l’uniformé qué 

chaqué é coliér, chaqué mémbré d’uné organisation dé jéunéssé, chaqué fonctionnairé aché té sur sés déniérs. 

Lé récours a  dés militairés pour gé rér lé pérsonnél incarné a  l’usiné « plusiéurs rapports [sociaux] réproduits 

ét réconstruits : hommé-fémmé, pé ré-fillé, patron-cliént. Il é voqué aussi lé pouvoir puissant ét violént dés 

militairés ét dé l’Etat » (Ibid., 1992, p. 130). 

Bién énténdu, cétté rélativé continuité  éntré conditions socialés au villagé ét a  l’usiné a é volué  au gré  dés 

transformations dé la socié té . Lés anciéns militairés n’inspirént plus la mé mé crainté aux jéunés travailléurs 

qui n’ont pas connu la dictaturé dé l’Ordré nouvéau ét lé réspéct dé la hié rarchié n’ést cértainémént plus aussi 

strict qu’il l’é tait avant la diffusion dé la moto, du smartphone ét dés ré séaux sociaux, qui sont autant dé 

véctéurs d’é mancipation individuéllé. Ellé varié é galémént sélon lés séctéurs d’activité s. Dans lé téxtilé par 

éxémplé, lés éfféctifs attéignént souvént plusiéurs milliérs d’ouvrié rés, souvént tré s jéunés ; lés activité s sont 

planifié és ét automatisé és a  l’éxtré mé, én application stricté dés principés tayloristés dé division minuté é dés 

ta chés. Lé réspéct dés procé durés déviént alors dé shumanisant jusqu’a  parfois provoquér dés mé canismés dé 

réjét. Ainsi, lés ouvrié rés a gé és d’uné tréntainé a  quarantainé d’anné és qui travaillaiént a  la finition chéz 

Bpk Andy Saidan (Z09) quand nous l’avons intérrogé  avaiént-éllés quitté  léur travail dans lés usinés téxtilés 

dé Mayong, pourtant miéux ré muné ré  ét stablé, pré fé rant la convivialité  dé l’atéliér : « ici nous pouvons 

bavardér (di sini bisa ngobrol*) »642. Cés mé canismés dé réjét sont plus fré quénts chéz lés fémmés plus a gé és 

(commé dans l’éxémplé qui pré cé dé), qui disposént a  la maison ét au séin du quartiér d’éspacés dé pouvoir ét 

d’autonomié643, ét chéz lés hommés, qui contrairémént aux jéunés fémmés sé rétrouvént confronté s a  l’usiné 

a  dés rapports dé pouvoir auxquéls ils né sont pas toujours habitué s. Lés hommés javanais sont cértés 

assujéttis a  dé nombréusés obligations dans la sphé ré publiqué, imposé és par lés rélations dé cliénté lé d’uné 

socié té  tré s hié rarchisé é. Mais il ést inhabituél dé dévoir réndré dés comptés a  dés fémmés (comptablés ou 

assistantés dé diréction) dans lé champ proféssionnél. Surtout, c’ést l’impossibilité  dé pouvoir éxércér son 

travail commé bon léur sémblé qui sémblé pésér sur lés ouvriérs masculins, dont béaucoup ont éxpliqué  au 

cours dé nos éntrétiéns avoir quitté  léur émploi dans lés usinés dé méublés parcé qu’ils y manquaiént dé 

libérté  pour ménér léur barqué644.  

La transformation des valeurs : l’idéal entrepreneurial face à la sécurité du salariat 

A Jépara pré vaut toujours « l’imagé dé soi commé possiblé émployéur ou éntréprénéur » qué l’on trouvé 

dans tous lés districts industriéls ét lés clustérs (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 21). Mais au cours dés trois 

 
642  Entretien le 24 juillet 2017. 

643  Les résultats de Wolf (1992), Warouw (2008) et Naik & Randolph (2019) doivent être considérés au prisme du profil particulier 

dé la main d’œuvré qu’ils ont étudiéé, dont lé portrait-typé ést célui d’uné fillé issué d’un miliéu rural pauvré, jéuné, péu 

éduquée, rarement mariée, pas encore mère et vivant toujours au domicile parental. 

644  Cf. l’éntrétién avéc Bpk Sayful Hadi (10C Tambakroto), op.cit. 
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dé cénniés qui ont marqué  l’énro lémént dé Jépara dans lé marché  intérnational du méublé, lés valéurs 

associé és a  cétté notion ont béaucoup é volué . Lé glissémént du positionnémént d’uné production haut-dé-

gammé déstiné é a  dés é lités localés vérs un apparéil productif ré pondant aux éxigéncés dé volumés, dé prix ét 

dé fléxibilité  du mass market mondial ést allé  dé pair avéc uné é rosion dés valéurs d’éxcélléncé attaché és a  un 

savoir-fairé qui révéndiquait uné tradition multisé culairé aux originés quasi divinés (souvénons-nous du 

mythé fondatéur du gé nié jéparanais é voqué  dans lé chapitré 1.3) au profit dé l’éntréprénariat ét dé la 

fléxibilité . La réconnaissancé socialé dé la ré ussité é conomiqué a ainsi pris lé pas sur lé réspéct qu’inspirait la 

virtuosité  dé l’artisan.  

Avéc la crisé qui a suivi la rué é vérs lé téck ét lés soubrésauts conjoncturéls dé la démandé, lé risqué dé 

dé classémént associé  a  l’auto-éntréprénariat lui a porté  un coup supplé méntairé, qué ré sumé lé fré ré aî né  dé 

Divia Liantina, dévénu chaufféur routiér : « avéc lé méublé, on péut gagnér mais on péut aussi pérdré dé 

l’argént (dengan mebel, bisa rugi juga*) »645. Lés ré ticéncés dé la jéuné gé né ration a  é tudiér la sculpturé dans 

léur énvironnémént familial ét ré sidéntiél sont é vidéntés ét inquié tént lés analystés qui rédoutént qué Jépara 

pérdé un dés atouts-clé s dé diffé rénciation dés usinés, a  savoir la fabrication dé méublés ornéménté s (toujours 

prisé s par lés marché s é mérgénts d’Amé riqué du Sud ét d’Asié). En éffét, lé travail én usiné ést dévénu uné 

opportunité  sé duisanté pour la jéuné gé né ration : il offré uné altérnativé énviablé par rapport au travail dés 

champs, physiquémént é prouvant ét pérçu commé salé ét archaî qué, d’autant plus qué lé révénu ést moné tairé 

ét (lé plus souvént) fixé, cé qui pérmét d’accé dér a  la socié té  dé consommation. Dans dés contéxtés pé riurbains 

commé Tambakroto qui bé né ficiént a  la fois d’uné dynamiqué positivé dé l’émploi industriél tout én 

mainténant dés altérnativés vivrié rés ou tértiairés, la nouvéllé gé né ration péut sé pré valoir dé ré éls choix. Lé 

salairé ouvriér offré aux jéunés vivant éncoré chéz léurs parénts la possibilité  d’achétér uné moto (souvént a  

cré dit) ét dé ré unir l’argént né céssairé a  léur installation én couplé ou a  l’ouvérturé d’un pétit commércé. Lé 

travail én usiné ést alors un moyén d’é mancipation socioé conomiqué mobilisé  témporairémént avant dé lé 

quittér volontairémént pour uné activité  jugé é plus é panouissanté. Mais lé mouvémént ést ré vérsiblé. La 

pré carisation dé l’émploi industriél ét la concurréncé dé la main d’œuvré péuvént incitér lés ouvriérs licéncié s 

a  sé rabattré sur uné activité  dé subsistancé, commércé ambulant, point dé vénté amé nagé  au domicilé, 

pénsion dé famillé (kos*)646, voiré a  répréndré uné activité  agricolé ou piscicolé. Cépéndant, céla supposé qué 

l’industrié n’ait pas phagocyté  lés térrés ét lés mangrovés, commé a  Térboyo.  

 
645  Entretien le 1er octobre 2016. 

646  A Bangkongsari, on compté autant d’ouvriérs dévénus commérçants (20% dé l’échantillon énquêté) que de pourvoyeurs de 

services informels. Il en va de même à Terboyo à la différéncé près qu’il né s’agit pas là-bas de commerçants sédentaires mais de 

vendeurs ambulants (source : enquête terrain auprès de respectivement 135 et 141 actifs, entre 2016 et 2018). 
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L’emploi industriel : effet de la modernité ou passeport pour la modernité ? 

L’émploi industriél va souvént dé pair avéc un modé dé vié – a  tout lé moins un dé sir dé modé dé vié – 

plus urbain (WAROUW, 2008). Cé phé nomé né sémblé particulié rémént prononcé  chéz lés fémmés, dont 

l’éngagémént dans lés fonctions dé nivéau intérmé diairé (éntré lé pérsonnél dé diréction ét lés ouvriérs) a 

béaucoup progréssé  dépuis lés anné és 1980. A Sémarang commé dans lés autrés grandés villés d’Indoné sié, 

« la proportion croissanté dé fémmés qui parviénnént a  términér léurs é tudés sécondairés ét sont, dans lés 

faits, capablés d’accé dér a  dés postés qualifié s commé la comptabilité  ou lé sécré tariat, a un impact sur léur 

ré céptivité  au discours modérné, qui én rétour, façonné la “prisé dé consciéncé dé léur ro lé dans lé mondé 

urbain” » (HULL, 1994, p. 5) » (WAROUW, 2008, p. 111). Péut-on méttré én é vidéncé pour autant uné rélation 

dé causalité  ? Et si oui, dans quél séns ? 

Lés parcours mis én lumié ré dans nos énqué tés nous invitént a  nuancér lé rapport éntré l’éxposition a  la 

culturé globalé du fait dé « l’urbanisation dés campagnés » (YOUNG, 1994), particulié rémént manifésté a  Java 

dépuis lés anné és 2000 (cf. paragraphé sur la progréssion dé la socié té  dé consommation dans lé chapitré 1.2), 

ét lé fait dé postulér un émploi dans uné usiné commé un passéport pour la « modérnité  (modern style) » 

(WOLF, 1992). En éffét, lé passagé par l’émploi industriél y apparaî t commé la ré sultanté dés circonstancés 

dé favorablés (commé l’é rosion dés révénus agricolés dans lé cas dés habitants dé Tambakroto ou l’é clatémént 

dé la bullé du téck a  Tahunan) ou favorablés (l’opportunité  dé l’implantation d’usinés a  Bangkongsari ét 

Térboyo) pluto t qué d’un choix dé vié planifié  pour accé dér a  un modé dé vié urbain caracté risé  par uné plus 

grandé propénsion a  consommér, a  sé dé placér, ét a  é tré plus libré dé sés choix. Notré constat réjoint dé cé 

point dé vué l’analysé sélon laquéllé lé « comportémént éxté riéur [dés ouvrié rés]647 traduisait pluto t lés éfféts 

du travail a  l’usiné qu’il n’én é tait la causé » (WOLF, 1992, p. 162). 

Mais cétté propénsion dé l’industrié a  fairé é voluér lés modés dé vié n’ést pas son apanagé. La 

modérnisation dé la socié té , téllé qué péuvént la caracté risér l’é volution dés modés dé vié (habitat, 

consommation, loisirs, étc.) ét dés comportéménts sociaux (vis-a -vis dé la famillé par éxémplé) apparaî t plus 

gé né ralémént commé la ré sultanté dé l’allongémént dé la duré é dés é tudés ét la diffusion du salariat 

indé péndammént dé la naturé dé l’activité  (industriéllé ou tértiairé) 648. La ré gularité  ét la sé curité  du révénu 

 
647  « […] lés ouvrièrés sémblaiént bién miéux s’éxprimér ét plus extraverties que les jeunes villageoises qui ne travaillaient pas dans 

lés usinés. La facilité dés ouvrièrés ét léur énvié dé s’éxprimér én indonésién (plutôt qu’én javanais) m’a fait croiré qu’élles 

étaient plus sophistiquées et mieux éduquées que leurs congénères. Elles portaient des jupes, des blouses et des robes plutôt 

que des habits javanais traditionnels tels que le kebaya et le sarong. Leurs amitiés les plus proches étaient entre elles plus 

qu’avéc dés fémmés travaillant dans d’autrés domainés. Leurs manières plus extraverties et le style plus occidental de leur mise 

– y compris le maquillage – lés distinguaiént dés autrés villagéoisés. Ellés étaiént béaucoup plus à l’aisé qué léurs pairés qui né 

travaillaiént pas à l’usiné avéc lés pérsonnés éxtérieures, y compris les étrangers » (WOLF, 1992, pp. 161-162). 

648  Prénons ainsi l’éxémplé dé « Nana » Agrina Viky Utami, aînéé d’uné famillé éxtrêmémént pauvré du villagé dé Lor Pasar (régéncé 

de Karanganyar, à l’ést dé Surakarta) : après dés étudés dé français à l’Universitas Negeri Semarang (Unnes) financées en 
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pérméttént aux ouvriérs, mais aussi aux véndéurs émployé s dans lés chaî nés dé magasins, aux émployé s dé 

buréau ét aux fonctionnairés bé né ficiant dé contrats dé travail fixés d’émpruntér, d’achétér uné moto ét uné 

maison, ét dé consacrér léurs é conomiés a  la consommation, aux loisirs ou au financémént dés é tudés dé léurs 

énfants gra cé a  la couvérturé santé  ét aux rétraités misés én placé péndant la pé riodé dé Reformasi*. Dé cé 

point dé vué, lé salariat proposé  par lés usinés péut é tré pérçu commé « un moyén dé mé diation dé la rélation 

avéc la modérnité  », cé qui né signifié pas né céssairémént qué « céla réflé té la libérté  dés fémmés a  fairé léurs 

proprés intérpré tations dé léur mobilité  ét dé léur capacité  a  transformér léurs viés » (WAROUW, 2008, p. 105). 

Mais pas davantagé voiré pluto t moins qué l’émploi dans lé séctéur dés sérvicés.  

Industrialisation et consommation 

La consé quéncé dé cés procéssus ést qué la  ou  l’industrialisation s’ést dé véloppé é principalémént sous la 

formé du salariat (commé a  Sémarang ou dans lés ré géncés aléntours) la consommation a cru  béaucoup plus 

rapidémént qué la  ou  l’artisanat déméurait pré pondé rant (commé a  Jépara). Ainsi, a  Jépara, lés dé pénsés non-

aliméntairés s’é lévaiént én 2018 a  séulémént 25,9 $/hab./mois (soit 63% dé moins qu’a  Sémarang ét 20 a  35% 

dé moins qué dans lés ré géncés aléntour), té moignant d’un profil dé consommation plus proché d’uné ré géncé 

éncoré majoritairémént agrairé commé Grobogan qué dés ré géncés industrialisé és ou sémi-industrialisé és. 

Céla s’éxpliqué par la pérsistancé d’un révénu disponiblé faiblé ét irré guliér malgré  la pé né tration dé 

l’industrié mais aussi – causé ou consé quéncé dé cé révénu ? – par la pé rénnité  dé modés dé consommation 

traditionnéls, dé typé villagéois. Lés é carts dé révénu disponiblé sont moindrés én révanché (é cart dé 2% avéc 

Démak ét 11% avéc Kéndal) pour la frangé dés 20% lés plus aisé s én raison dé l’é mérgéncé a  Jépara d’uné 

classé d’éntréprénéurs ayant ré ussi, avéc pour consé quéncé un créusémént dés iné galité s plus profond 

qu’ailléurs éntré cés é lités ét lé résté dé la population. 

 
travaillant dans l’imprimérié dé sa tanté puis dans un café branché du centre-ville, elle postula en 2017 à un emploi de cadre 

administratif intérmédiairé dans l’usiné coréénné Pungkook Indonésia Oné, dans l’arrondissémént dé Tanjungréjo, (à 18 Km. à 

l’ést dé Purwodadi dans la régence de Grobogan). L’éloignémént dé Sémarang, l’imagé d’uné région pérçué commé « déserte et 

chaude (sepi dan panas*) » où sévissént dés coupurés d’éau, lés conditions d’hébérgémént considéréés indignés (« il n’y a pas dé 

kos propre : les gens habitent avec leurs animaux !! ») eurent raison dé sa motivation initialé d’obténir un travail bién payé dans 

l’industrié (3,5 MRp/mois quand le salaire minimum à Grobogan était de 1,8 MRp), qui lui « pérmétté d’avancér ». Et cé d’autant 

plus qué la périodé dé trois mois dé formation sans contrat dé travail imposéé par l’éntréprisé préséntait lé risqué d’êtré piégée 

loin des altérnativés qu’offré la grandé villé dé Sémarang. Ellé préféra donc patienter en donnant quelques cours de français 

dans une école privée de Semarang, avant de partir en 2017 pour Bali, où elle travaille depuis dans une agence de voyage franco-

balinaise (entretien téléphonique avec Agrina Viky Utami le 5 juillet 2020). 
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Tableau 34 : Dépenses mensuelles des ménages en 2018 (en $/habitant) à Jepara, Semarang et dans les territoires de 
comparaison 

 Alimen-
taires 

Non-ali. 

Logement 
et équipe-
ment du 

foyer 

Autres 
biens 

durables 

Equipe-
ment de la 
personne 

Loisirs et 
vie sociale 

Assurances 
et taxes 

Autres Total 

Régence de Jepara 28,1 25,9 11,7 4,9 1,7 1,0 1,1 5,6 54,0 

Commune de Semarang649 45,9 70,5 32,4 8,0 3,0 3,2 4,2 19,8 116,5 

Régence de Kendal 33,1 33,0 14,2 4,5 2,1 1,2 1,6 9,3 66,1 

Régence de Semarang 35,3 40,3 16,2 7,5 2,4 2,0 2,6 9,5 75,5 

Régence de Demak 35,6 32,0 14,0 4,1 1,7 1,9 2,2 8,1 67,6 

Régence de Grobogan 22,8 29,6 9,5 3,7 1,3 1,0 1,6 12,4 52,4 

Province de Java-Centre649 33,2 34,4 15,1 4,6 1,9 1,7 2,1 9,0 67,6 

Source : BPS Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat* 

Tableau 35 : Dépenses mensuelles des 20% des ménages les plus aisés en 2018 (en $/habitant) à Jepara, Semarang et dans 
les territoires de comparaison 

 Alimen-
taires 

Non-ali. 

Logement 
et équipe-
ment du 

foyer 

Autres 
biens 

durables 

Equipe-
ment de la 
personne 

Loisirs et 
vie sociale 

Assurances 
et taxes 

Autres Total 

Régence de Jepara 46,3 72,6 26,0 20,7 4,1 3,9 3,3 14,7 118,9 

Commune de Semarang650 72,2 189,5 71,9 30,1 7,4 13,2 10,5 56,4 261,7 

Régence de Kendal 54,6 80,5 28,8 16,2 4,6 3,5 3,8 23,7 135,1 

Régence de Semarang 58,3 101,3 34,4 28,8 5,1 2,0 2,6 28,4 159,6 

Régence de Demak 54,7 73,9 27,5 14,2 3,3 6,5 4,2 18,1 128,6 

Régence de Grobogan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Province de Java-Centre649 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sources : BPS Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat* 

Déux postés dé dé pénsés én particuliér livrént dé pré ciéusés indications sur l’é volution dés modés dé vié. 

Lé logémént tout d’abord, qui répré sénté pour lés mé nagés javanais a  la fois un passagé obligé  pour fondér 

uné famillé ét lé séul actif sur léquél ils péuvént comptér én cas dé coup dur dans un systé mé ou  la sé curité  dé 

l’émploi ét la sé curité  socialé déméurént limité és. On rémarqué la dichotomié éntré la grandé villé, ou  pré s dé 

32% dés occupants né sont pas proprié tairés (a  la fois én raison dé la plus grandé mobilité  socio-

proféssionnéllé dé la population, qui comprénd un nombré important d’é tudiants ét dé travailléurs a  duré é 

dé términé é, mais aussi dé la chérté  du logémént qui éxclut dé la pléiné proprié té  un nombré important dé 

mé nagés) ét lés autrés ré géncés ou  lés jéunés couplés qui s’installént péuvént gé né ralémént construiré sur dés 

térrains donné s par léurs parénts, mé mé si uné part non-né gligéablé dé la population – ouvriérs migrants – y 

ést hé bérgé é a  titré graciéux jusqu’a  cé qué léur situation é conomiqué sé stabilisé. S’agissant dé l’é tat dés 

logéménts, lés maisons én dur pré valént a  Jépara dans dés proportions comparablés a  la ré géncé dé Sémarang 

 
649  Données 2019. 

650  Données 2019. 
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(ou  lé révénu disponiblé par té té ést pourtant supé riéur dé 40%) ét a  la villé é ponymé, ét tré s au-déla  du parc 

immobiliér dés autrés ré géncés. Céla té moigné d’un éffort particuliér d’invéstissémént dés Jéparanais dans 

léur logis qué né laissaiént pas augurér lés statistiqués dé dé pénsés dés mé nagés é voqué és plus haut. 

Tableau 36 : Etat et statut du logement à Jepara, Semarang et dans les régences de comparaison en 2019 

 Etat du logement Statut de l’occupant 

 Mur en dur Toit en dur Propriétaire Locataire Gracieux Autres651  

Régence de Jepara 87,8% 97,8% 91,7% 0,8% 7,1% 0,3% 

Commune de Semarang 95,4% 75,0% 68,2% 14,8% 15,0% 2,1% 

Régence Demak 63,9% 91,1% 94,2% 1,2% 3,9% 0,7% 

Régence Semarang 84,3% 91,5% 91,3% 2,9% 5,6% 0,3% 

Régence Kendal 68,3% 96,0% 92,1% 1,5% 6,1% 0,4% 

Régence Grobogan 22,5% 98,9% 95,9% 0,4% 3,3% 0,4% 

Province de Java-Centre 81,4% 88,5% 89,0% 2,9% 7,6% 0,4% 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat* 

L’autré posté dé dé pénsé mé ritant uné atténtion particulié ré ést célui dé la mobilité , dans un contéxté ou  

l’abséncé dé politiqué publiqué dé transports én commun digné dé cé nom rénd quasimént incontournablé 

l’acquisition d’uné moto ét/ou d’uné voituré pour qui doit sé dé placér. Lés statistiqués d’immatriculation dés 

vé hiculés sont malhéuréusémént incomplé tés ét incohé réntés652 ét lés énséignéménts qué l’on péut én tirér 

par consé quént fragilés. Ils téndraiént a  montrér qu’au séin dés ré géncés pé riurbainés commé a  Jépara, lés 

arrondisséménts lés plus industrialisé s pré séntént un taux d’é quipémént én voituré individuéllé supé riéur, cé 

qui laissérait a  pénsér qu’uné partié du pouvoir d’achat a é té  invésti dans lés attributs statutairés dé la mobilité  

(la voituré individuéllé sé dé marquant dé cé point dé vué du scootér, purémént fonctionnél). A Sémarang, lé 

taux d’é quipémént ést plus é lévé  éncoré dans lés arrondisséménts industrialisé s dé la villé bassé, mais pas 

autant qué la moyénné dé la villé ou  la mobilité  individuéllé a considé rablémént progréssé  au séin dé la classé 

moyénné supé riéuré issué du séctéur tértiairé public ét privé , qui ré sidé sur lés hautéurs. Globalémént, la 

voituré déméuré cépéndant un fait tré s minoritairé (moins d’un foyér sur dix én ést doté  a  Sémarang, a  péiné 

un sur cinquanté én ordré dé grandéur ailléurs) ét la moto résté lé moyén dé locomotion individuél lé plus 

accéssiblé. Gra cé au cré dit ét a  la fabrication sur én Indoné sié dés grandés marqués japonaisés ét taiwanaisés 

(cé qui a baissé  lé prix dé machinés, autréfois importé és ét plus lourdémént taxé és), éllé s’ést 

considé rablémént dé mocratisé é, y compris dans uné ré géncé ruralé commé Grobogan. Dés taux d’é quipémént 

plus faiblés (par éxémplé a  Démak) né s’éxpliquént donc pas tant par un manqué dé pouvoir d’achat qué par 

dés bésoins dé dé placéménts plus limité s dé la population. A Sémarang on péut é galémént avancér commé 

éxplication l’éxisténcé d’uné offré dé transports colléctifs (cértés asséz marginalé) ét individuéls (sérvicés dé 

 
651  Dont logements de fonction et hébergement temporaire. 

652  Entre autres anomalies statistiques, lé taux moyén d’équipémént à l’échéllé dé la provincé ést par exemple plus élevé que celui 

des municipalités et régences qui la composent. 
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moto a  la démandé opé ré s par lés socié té s Grab ét Gojék). En cré ant a  la fois l’opportunité  d’émploi a  uné 

cértainé distancé dé chéz soi ét lés moyéns dé sé dotér d’uné moto (via lé salariat donnant accé s au cré dit a  la 

consommation), l’industrié forméllé a donc indé niablémént joué  un ro lé important dans la diffusion 

spéctaculairé dé la mobilité  individuéllé par lés déux-roués dans l’agglomé ration dé Sémarang ét sa pé riphé rié. 

Tableau 37 : Changements dans la consommation entre 1985 et 2015 à Jepara, Semarang et dans les régences alentour : 
équipement en deux-roues motorisés et en automobiles des ménages 

 

Nombre de motos 
pour 100 foyers 

Nombre de voitures particulières 
pour 100 foyers 

 1985 2015 1985 2015 

Régence de Jepara 6,0 50,4 0,2 1,4 

  Village de Tahunan n.d. n.d. n.d. 2,2 

Commune de Semarang 13,8 43,4 3,4 7,6 

  Village de Tugurejo n.d. n.d. n.d. 3,5 

  Quartiers de Terboyo-Wetan et Trimulyo n.d. n.d. n.d. 3,0 

Régence Demak 2,0 24,0 0,1 1,0 

  Village de Tambakroto n.d. 27,0 n.d. 1,7 

Régence Semarang 3,0 n.d. n.d. n.d. 

Régence Kendal 3,9 n.d. 0,2 n.d. 

Régence Grobogan 3,1 83,8 0,1 2,1 

Province de Java-Centre 11,0 136,3 2,8 10,6 

Source : BPS de Java-Centre 
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Chapitre 2.3 : Expansion, contraction et ajustement des 
territoires à la pression économique et démographique 

Commé tous lés pays é mérgénts l’Indoné sié a connu un éxodé massif dés campagnés vérs lés villés, dont 

la population totalé ést passé é dé 30,5 millions (22,3% dé la population totalé) én 1980 a  129,2 millions 

(53,3%) én 2015. Java-Céntré n’a pas dé rogé  a  cétté téndancé dé fond, sa population urbainé ayant bondi dé 

4,8 millions (18,7%) a  16,3 millions (48,4%) sur la mé mé pé riodé. Cétté urbanisation s’ést faité par éxténsion 

dés villés hé rité és du maillagé urbain colonial plus qué par dénsification, lés actéurs publics ét privé s né 

parvénant qué tré s ponctuéllémént a  maî trisér lé fonciér occupé  pour lé ré invéstir653. Sur la pé riodé qui nous 

inté réssé, éllé s’ést dé ployé é sélon déux procéssus complé méntairés : a  partir dés anné és 1980, par agré gat dé 

nouvéaux dé véloppéménts én majorité  « forméls » (zonés industriéllés ou lotisséménts ré sidéntiéls) ; puis 

dépuis lés anné és 2000, par dénsification ét inténsification dés fonctions urbainés dans lés villagés 

pé riurbains. La plupart dés arrondisséménts énvironnant lés grandés villés ét lés villés moyénnés (HARI 

MARDIANSJAH, 2013) travérsé s par lés axés routiérs intérurbains ont ainsi connu uné croissancé 

dé mographiqué bién plus vigouréusé qué lés céntrés-villés ét lés municipalité s dé taillé moyénné (céllés dont 

la population ést comprisé éntré 100 000 ét un million d’habitants) (FIRMAN, 2017). A Java-Céntré, cé 

procéssus n’a pas (éncoré) conduit a  l’é mérgéncé d’uné « mé ga ré gion urbainé » ni d’uné « ré gion 

mé tropolitainé é téndué » au séns ou  l’énténd McGéé (1991) du fait dé l’abséncé dé mé tropolé dominanté 

commé a  Java-Ouést (avéc Djakarta) ou a  Java-Est (avéc Surabaya). Ellé a pluto t produit un continuum urbain 

sur léquél s’ést gréffé é l’activité  industriéllé accompagné é dé fonctions sérviciéllés ét ré sidéntiéllés connéxés. 

Nous allons voir qué cétté urbanisation ré sulté dé forcés é conomiqués qui ont béaucoup é volué  au cours dés 

trois dérnié rés dé cénniés, én particuliér s’agissant du ro lé dé l’industrialisation (FIRMAN, 1992; FIRMAN, 

2000; FIRMAN, 2017).  

Les racines d’un territoire productif ancré dans le temps long 

Avant dé nous concéntrér sur lés transformations spatialés induités par l’é volution dés structurés 

é conomiqués ét socialés dés systé més productifs, rémontons lé témps commé nous y invité l’é colé italiénné 

dés districts én montrant combién lé légs historiqué péut s’avé rér dé términant dans l’é closion dé systé més 

 
653  A l’éxcéption dé la région urbainé dé Djakarta où la préssion immobilièré ét lés moyéns dé l’Etat sont sans communé mésuré 

avec le reste du territoire, les opérations immobilières en milieu urbain sont généralement confinées à des projets hôteliers ou 

commerciaux ponctuels menés sur un nombre réduit de parcelles. Les villes indonésiennes restent basses, ultra dominées par de 

l’habitat individuél, ét lés grandés opérations industrielles ou résidentielles privées se font par défaut en périphérie. 
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productifs654.  Efféctivémént, la concéntration dé la production dé méublés én bois dans lé nord dé Java-Céntré 

ré sulté d’uné situation gé ographiqué qui a favorisé  dépuis plusiéurs sié clés lés é changés intérnationaux, y 

compris dé matié rés prémié rés transformé és sur placé. Tré s to t, avant mé mé qué la colonisation dé l’î lé soit 

achévé é, déux céntrés dé production rivaux sé sont affirmé s, l’un indigé né ét pluto t rural, l’autré colonial ét 

urbain. Façadé dé Java sur la « Mé ditérrané é dé l’Asié du Sud-Est » (LOMBARD, 1990), lé littoral du Pasisir* a 

vu au 14é mé sié clé l’é closion dé sultanats co tiérs ét dé comptoirs marchands qui contro laiént un arrié ré-pays 

plus ou moins é téndu dans léquél ils puisaiént lés réssourcés né céssairés a  la logistiqué du commércé maritimé 

au long cours. Parmi céux-ci, Jépara ét Sémarang sé sont affirmé és commé déux cité s rivalés incarnant chacuné 

un modé lé urbain typiqué dés villés d’Asié du Sud-Est.  

Jepara apparaît en effet comme l’archétype de la cité marchande maritime. Lés archivés impé rialés 

chinoisés font é tat dé l’éxisténcé aux 6é mé ét 7é mé sié clés du royaumé bouddhisté dé Kalingga sur la co té nord 

dé Java, dont la capitalé aurait pu sé situér dans lé nord dé l’actuéllé ré géncé dé Jépara. L’historiographié ést 

béaucoup plus pré cisé sur l’é mérgéncé au miliéu du 14é mé d’uné cité  activé dans lé grand commércé maritimé 

asiatiqué (RUTZ, 1987). Quand lé tout puissant sultan Trénggana (1483-1546) dé Démak maria sa fillé avéc 

Pangéran Hadiri655, vassal é tabli a  Kalinyamat, Jépara é tait dé ja  un port si important656 657 qué la capitalé du 

sultanat dé Démak y fut transfé ré é én 1536 (Yayasan Obor Indonésia, 2006). L’avé némént dé Ratu Kalinyamat 

(morté én 1579) lé 10 avril 1549 marqua lé dé but d’un a gé d’or pour Jépara, qui conquit rapidémént uné part 

notablé dans lé commércé insulindién. Lés jonqués dé sés marchands éxporté rént lés dénré és658  dé son 

hintérland fértilé vérs la pé ninsulé malaisé, Sumatra ét Borné o (ou  sé trouvaiént dés comptoirs vassaux), lés 

 
654  Cétté approché ést égalémént influéncéé par l’œuvré dé Lombard (LOMBARD, 1990), lui-mêmé héritiér dé l’écolé dés Annalés, 

qui propose une lecture convaincante de la société javanaise des années 1980. Celle-ci émanerait de la sédimentation 

d’influéncés succéssivés hindo-bouddhiste, islamique et occidentale sur un substrat animiste. 

655  Les sources divergent quant aux origines de ce Pangeran Hadiri. Certainés préténdént qu’il sérait originairé d’Acéh, au nord dé 

Sumatra ; d’autrés qu’il s’agirait d’un commérçant chinois échoué sur lé rivagé dé Jépara.  Mais éllés s’accordént sur lé fait qu’il 

fut le fondateur du village de Kalinyamat, situé dans la circonscription dé Kalinyamatan, 15 km au sud dé l’actuéllé villé dé 

Jepara, sur la route de Demak. 

656  Au tournant du 16ème siècle, les Portugais estimaient ainsi que 50 à 60 jonques chargées de riz faisaient chaque année le trajet de 

Malacca (DE ARAUJO, 1510). L’éxploratéur portugais Tomé Pirés rapporté qué Jépara comptait à cétté époqué éntré 8 000 à 

10 000 féux ét qu’uné flotté dé 40 jonques mouillait dans son port (PIRES, 1944).  

657  Pour êtré parfaitémént éxact, il faudrait plutôt parlér dés ports dé Jépara. En éffét, lé mont Muria ést jusqu’én 1657 (daté à 

laquelle l’énsablémént dé la rivièré Sérang comblé lé détroit (SUNARTO, 2006) une île séparée de Demak par un étroit canal 

maritimé. Lés déux ports principaux étaiént situés au sud dé l’îlé facé à Démak (au nivéau dé l’actuél villagé dé Welahan) et sur 

la côté ouést, à l’émplacémént dé la villé actuéllé dé Jépara. 

658  Non seulement du riz, mais aussi du sucre (LODEWYCKSZ, 1598) et du bétail. Pour donner une idée des marges considérables 

que ce commerce pouvait générér, nous savons qu’én 1596 un bufflé valait à Jépara lé doublé dé son prix à l’intériéur dé Java 

(VERHAEL, 1597). En 1615, Jepara fournit environ 2 000 tonnes de riz à la VOC (VAN DEN BROECKE, 1634) qui venait de fonder 

Batavia én 1610 mais dévait s’approvisionnér à l’éxtériéur pour sés opérations maritimés. 



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 2.3 : EXPANSION, CONTRACTION ET AJUSTEMENT DES TERRITOIRES A LA PRESSION ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 
 

 

Page 273 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Moluqués, ét plus tard au 17é mé sié clé, Bantén ét Batavia (REID, 1990, p. 24)659 malgré  l’annéxion dé la cité  par 

lé royaumé agrairé dé Mataram én 1604, qui n’alté ra pas sa vocation dé nœud commércial intérnational660. Au 

18é mé sié clé, la rivié ré Sérang qui sé parait lé mont Muria dé Démak é tait éncoré émprunté é par dés navirés dé 

commércé (DE GRAAF & PIGEAUD, 1984) sous l’impulsion notammént d’uné communauté  chinoisé én éssor, 

avant qué l’activité  commércialé dé Jépara né s’é rodé graduéllémént.  

Si nous prénons ici lé témps dé cé rappél historiqué, c’ést qué cétté vocation dé carréfour commércial a 

sans douté favorisé  l’é mérgéncé pré cocé d’un po lé dé compé téncés autour dés mé tiérs du bois, ré gulié rémént 

approvisionné  én matié rés prémié rés. Ellé a é galémént façonné  uné cité  dont cértains principés né sont pas 

sans rappélér lé fonctionnémént dé la Jépara contémporainé : insértion dans lé commércé intérnational, 

cosmopolitismé lié  a  la pré séncé dé nombréusés communauté s dé marchands é trangérs, coéxisténcé éntré 

rayonnémént é conomiqué ét réligiéux 661 , é mérgéncé dé fonctions administrativés 662 . S’il n’y a bién 

é vidémmént pas dé filiation dirécté éntré la cité  pré colonialé ét la villé actuéllé, forcé ést dé constatér la 

ré surgéncé én un mé mé liéu dé factéurs d’insértion é conomiqué dé cé térritoiré dans un éspacé gé ographiqué 

é largi, té moignant d’uné profondéur historiqué ché ré a  l’é colé italiénné dés districts industriéls. 

 
659  Cé rayonnémént commércial sé doublait d’uné puissancé politiqué ét militairé dont témoignént lés déux éxpéditions navalés 

coalisées lancées par Jepara contre les Portugais établis à Malacca : en 1551 avec le sultan sumatranais de Palembang (le 

contingent jeparanais comptant 40 jonques et 4 000 soldats) ét én 1574 avéc lé sultan malais dé Johor. L’organisation dé téllés 

coalitions pour porter le fer à 1 600 Km dé sés basés témoigné dé l’inténsité dés rélations diplomatiqués, dé la maîtrisé dés 

téchniqués dé navigation ét dé considérablés capacités d’organisation logistiqué. 

660  Lés Portugais y furént actifs dès 1600, puis s’y établirént dé manière continue avec leur propre église et un fort édifié en 1632 à 

Kembang (sur la rive nord du mont Muria) (GUILLOT, 1989). Ils furent suivis par les Britanniques en 1611 et les Hollandais en 

1614 (BORSCHBERG, 2015), la VOC décidant én 1651 d’établir lé siègé dé sés opérations dans l’archipél à Ujung Batu (justé au 

nord dé l’actuél céntré-villé dé Jépara) à l’abri d’un fort rélativémént imposant, bién avant sés autrés comptoirs sur lé littoral dé 

Java-Centre (Rembang en 1671, Tegal en 1677, Demak en 1677) et plus tard encore à Java-Est (Surabaya en 1678). 

661  Jépara sé prévaut d’accuéillir la tombé d’un dés néuf saints qui ont islamisé Java (lés Wali Songo*), Sunan Murya, enterré au 

milieu du 15ème sièclé sur lés péntés du volcan éponymé. Il s’agit éncoré aujourd’hui d’un liéu dé pèlérinagé important pour lés 

Musulmans javanais, tout comme la mosquée et le mausolée des sultans de Jepara édifié en 1559 dans le village de Mantingan 

par un architécté d’origine chinoise, Mo Han Liem Babah, visités en 2015 par 119 000 pèlerins (BPS Jepara). 

662  En dépit de l'annéxion dé 1604, l’ancién sultanat put mainténir d’importantés fonctions politiqués ét administrativés. Commé 

pour la plupart des autres fiefs conquis par Mataram, « la préséncé d’un gouvérnéur, d’un colléctéur d’impôts, ét d’un 

résponsablé dés douanés n’ont pas nécéssairémént conduit à l’émérgence de caractéristiques urbaines, mais au cours du 

17ème sièclé, la croissancé dé cés céntrés administratifs a constitué la basé d’uné straté dé céntralités qui ont progréssivémént 

acquis dés prérogativés urbainés, si bién qué la majorité d’éntré éllés sont devenues des villes au 19ème siècle » (RUTZ, 1987, p. 

48). 
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Semarang quant à elle incarne le modèle du port colonial, mé mé si un modésté villagé dé pé chéurs 

éxistait dans l’ombré dé Démak663 avant qué la VOC s’y é tablissé664. Entré 1687 ét 1708, lés Hollandais ba tirént 

un puissant fort665  au piéd duquél fut amé nagé é uné placé céntralé (alun-alun*) sur lé modé lé dés villés 

javanaisés. Uné importanté communauté  dé marchands originairés du Fujian s’é tablit tré s to t au piéd dés 

rémparts sur lés rivés dé la rivié ré Sémarang dans cé qui ést aujourd’hui lé quartiér chinois (Pecinan*), commé 

én té moigné uné carté anonymé dé 1695. Lé transfért par la VOC du sié gé dé sés opé rations én Insulindé 

(jusqu’alors basé  a  Jépara) marqua la passation dé pouvoir éntré lés déux villés, ét amorça l’éssor d’uné cité  

cosmopolité dont uné sé rié dé cartés pérmét dé suivré l’éssor666. Apré s la banquérouté dé la VOC én 1799 ét 

lés guérrés napolé oniénnés, la Couronné dés Pays-Bas prit lé contro lé dés anciénnés posséssions dé la 

Compagnié. Lé Systé mé dés cuturés (Cultuurstelsel) instauré  dé 1830 a  1870 rénforça la position dé Sémarang, 

dé bouché  dés produits tropicaux cultivé s dans lés plainés dé Java-Céntré. La dé céntralisation dé 

l’administration colonialé sous la Politiqué é thiqué (Ethical Policy, 1901-1942)667 favorisa éncoré la villé qui 

bé né ficia dé grandés infrastructurés alors én pointé pour l’Asié : nouvéaux ports (1854 ét 1924), chémins dé 

fér (1867) ét routés jété rént lés basés d’uné cité  modérné, a  l’intérfacé éntré l’hintérland productif dé Java-

Céntré ét lé marché  mondial, ou  l’on pouvait obsérvér lés pré micés d’uné industrialisation supportant l’activité  

commércialé (ré paration navalé, maté riél férroviairé, étc.).  

 
663  Johan Knops cité par Lombard (1989) narré ainsi l’histoiré dé « Sambo-Toe-A-Long » (Sam Poo Kong én javanais), qui n’ést autré 

que le célèbre amiral Zeng He. Cét éunuqué musulman au sérvicé dé l’émpéréur dé Chiné s’établit un temps à Semarang au début 

du 15ème sièclé, à l’émplacémént du témplé qui porté aujourd’hui son nom. Le souvenir de cette histoire est toujours très vif, 

comme en témoigne la célébration annuelle qui rassemble les habitants de Semarang dans un défilé bruyant et coloré entre le 

temple de Sam-Poo-Kong, rénové à grands frais par des membres de la communauté chinoise locale, et la vieille ville. 

664  En 1678, le roi Amangkurat de Mataram céda à la VOC le Pasisir* (y compris le port de Jepara) en retour de son soutien militaire 

pendant la guerre de succession qui lui avait permis de recouvrer son trône. 

665  Ce fort entouré de douves était plus important qué célui dé Batavia d’après lé révérénd François Valentijn lors de sa visite à 

Semarang au début du 18ème siècle (VALENTIJN, 1726). 

666  Cf. notamment les cartes anonymes de 1695, 1741 et 1787 et le « plan non daté de Semarang et de ses environs du début du 

19ème siècle » (Plan of plattegrond van Semarang, met dies environs. Kopie naar de kaart van de Militaire school en in een kleiner 

bestek overgebracht door) conservés aux Archives nationales des Pays-Bas à La Haye. En 1741, un quartier européen était déjà 

édifié et le réséau dé rués vérs lé sud qui structuré éncoré aujourd’hui la villé bassé amorcé. Au cours dés décénniés qui 

suivirent, les quartiers européen et chinois se développèrent à l’intériéur dés 38 ha dé l’éncéinté péndant qué dés villagés 

(kampung*) javanais ét dé groupés marchands vénus dé tout l’archipél sé constituaiént ét qué dés Néérlandais fortunés faisaiént 

bâtir dés déméurés dans la campagné énvironnanté, réliéé par dé grandés alléés cavalièrés plantéés d’arbrés. A la fin dé la 

période de la VOC, la carte de J.G. Doppert de 1808 et la description de Johan Knops de 1812, analysées par (LOMBARD, 1989), 

révèlent une cité cosmopolite de plus de 20 000 habitants. 

667  La création des municipalités (Stadsgemeenten) en 1903 et la de la province de Java-Centre en 1928 permit en particulier aux 

villes les plus importantes, et plus encore à la nouvelle capitale provinciale, de tirer pleinement parti de la modernisation des 

infrastructures et du développement économique. 
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Un territoire façonné par une industrialisation planifiée (1966-
1998), puis difficilement accompagnée par les pouvoirs publics 
(1999-2015) 

Pour compréndré la manié ré dont atéliérs ét usinés sé sont dé ployé és sur lé térritoiré au cours dés trénté 

dérnié rés anné és, il faut comméncér par pré séntér lé cadré institutionnél dans léquél ont é té  conçués lés 

politiqués d’amé nagémént du térritoiré, boulévérsé és par la Reformasi*.   

L’Ordre nouveau : un âge d’or de la planification industrielle (1985-1998) 

Aux dé buts dé l’Ordré nouvéau, alors qué la straté gié dé nationalé privilé giait lés industriés lourdés afin 

dé ré duiré lés importations, Java-Céntré ést résté  én margé dés dé véloppéménts lés plus importants : a  

l’éxcéption du port dé Cilacap sur la co té sud ou  un compléxé pé trochimiqué a é té  dé véloppé  a  partir dé 1969, 

la provincé né disposait alors ni dés infrastructurés ni dé la massé critiqué suffisantés pour réténir l’atténtion 

dés planificatéurs dé Djakarta 668  669 . C’ést a  partir du tournant dé 1985 én favéur dé la promotion dés 

éxportations qué lés villés sécondairés puis lés villés dé troisié mé rang sé doté rént dé zonés industriéllés pour 

y accuéillir dés activité s manufacturié rés én qué té dé fonciér ét dé main d’œuvré bon marché , parmi lésquéllés 

la fabrication dé méublés (mais aussi lé téxtilé, l’é léctroniqué ét l’agroaliméntairé). La stabilité  politiqué ét la 

confiancé dé la part dés bailléurs dé fonds intérnationaux dont jouissait lé pays donné rént a  l’Etat céntral lés 

moyéns d’uné politiqué volontaristé én favéur dé l’industrié, considé ré é commé lé principal léviér dé 

dé véloppémént suité au tarissémént dés révénus tiré s dés activité s éxtractivés a  partir du contré-choc dés 

matié rés prémié rés dé 1985. Dans cé contéxté, l’industrialisation s’ést imposé é aux térritoirés via dés plans 

quinquénnaux (Rencana Pembangunan Lima Tahun, Repelita*) conçus a  Djakarta, vis-a -vis désquéls lés actéurs 

locaux n’avaiént pas voix au chapitré (cé qui n’émpé chait pas cértains dé tirér léur é pinglé du jéu én trouvant 

dés arrangéménts avéc dés proprié tairés fonciérs ét dés officiéls influénts670). Lés objéctifs straté giqués dé 

dé véloppémént fixé s dans lés anné és 1980 (cf. carté ci-déssous) ont é té  én bonné partié attéints, commé én 

 
668  Les premières zones industrielles du pays furent ainsi créées à Djakarta dès 1970 (Jakarta Industrial Estate à Pulogadung), puis 

à Surabaya et Bandung. La zone industrielle inaugurée dans la petite ville de Cilacap (Java-Céntré) én 1969 ést l’éxcéption qui 

confirme la règle : il s’agissait dé dévéloppér lés industriés dé transformation dés hydrocarburés transitant par cé port pétroliér 

dans un contéxté où l’Etat privilégiait l’industrié lourdé pour réduiré lés importations. 

669  L’abséncé d’offré foncièré adaptéé dans la villé dé Sémarang qui én résulta éxpliquérait l’implantation dé nombréusés usinés 

dans lés régéncés énvironnant la municipalité dé Sémarang, commé la régéncé dé Sémarang où jusqu’au mitan dé la décénnié 

1980, « les limites imposées par les règles de zonage au développement des usines à Semarang a poussé les industriels dans les 

zones rurales » (WOLF, 1992, p. 81). 

670  Wolf (1992, p. 110) éxpliqué ainsi la préséncé dé nombréusés d’usinés dans l’arrondissémént dé la régéncé dé Sémarang qu’éllé 

étudié par l’éntrégént d’un puissant Lurah* qui aurait su convaincre les autorités de la régence et de la province de privilégier 

son territoire pour accueillir des investissements industriels aux dépens de la ville de Semarang. 
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té moigné l’industrialisation du trianglé Sémarang-Jépara-Kudus ét du bassin Cilacap-Purwokérto ainsi qué 

l’éssor touristiqué dé la ré gion dé Magélang. En révanché, lé dé véloppémént du corridor Yogyakarta-Klatén-

Surakarta n’avait pas é té  anticipé , pas plus qué lé dé véloppémént dé l’axé Sémarang-Salatiga. 

Carte 16 : « Priorités régionales de développement » pour la province Java-Centre sous l’Ordre Nouveau 

 
Source : reproduction à l’identique par l’auteur d’une carte (non datée et non légendée) élaborée par le, BAPPEDA de Java-Centre 

Cétté industrialisation par l’amé nagémént dé zonés industriéllés adossé és a  dés infrastructurés 

portuairés ou routié rés a favorisé  lés plus grandés villés. Pour cé fairé, la planification urbainé (ou urbanismé 

ré gléméntairé) apparué dans lé pays a  la fin dés anné és 1970, a é té  rénforcé é dans lés anné és 1980 par uné 

sé rié dé lois qui doté rént lés autorité s localés dé pré rogativés én matié ré d’urbanismé671. On péut d’ailléurs 

considé rér qué c’ést l’objéctif d’industrialisation qui motiva l’adoption dés prémiérs téxtés dé loi sur l’usagé 

dés sols, marquant un tournant dé la planification straté giqué vérs la planification spatialé (MOELIONO, 

 
671  L’Ordonnancé ministériéllé n°4/1980 sur l’articulation de la planification urbaine (Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang 

Penyusunan Rencana Kota*) a introduit les plans locaux d’urbanismé. Décret n°640/KPTS/1986 du ministère des Travaux 

publics sur la planification urbaine (Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota*). Citons également 

l’Ordonnancé n°2/1987 du ministère dé l’Intérieur sur les modalités de la planification urbaine (Permendagri No. 2 Tahun 1987 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota*). Loi n°24/1992 sur l’urbanismé (UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*). 
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2011)672. D’autrés ré formés ouvrirént la cré ation dé zonés industriéllés aux capitaux privé s673 én léur donnant 

lés moyéns juridiqués dé ménér dés opé rations d’amé nagémént674. Car si l’Etat a pu un témps comptér sur dé 

confortablés révénus issus dés hydrocarburés pour amé nagér lui-mé mé, lé contré-choc dé 1985 lé contraignit 

a  fairé appél au séctéur privé . L’amé nagémént dés zonés industriéllés fut d’ailléurs lé soclé sur léquél sé sont 

é difié s lés principaux groupés immobiliérs indoné siéns, dépuis divérsifié s dans l’immobiliér commércial 

(céntrés commérciaux), ho téliér ou ré sidéntiél (condominiums ou perumahan*) (LEAF, 1994). « Lé 

dé véloppémént dé zonés industriéllés par dés socié té s privé és a comméncé  a  fléurir dans la pé riodé 1989-

2009, a  partir dé la publication du Dé crét pré sidéntiél n°53/1989 sur lés zonés industriéllés, qui donné au 

séctéur privé  l’opportunité  dé dé véloppér dés parcs industriéls » (NANTI & BEEKELAR, 2016). Lés 

conglomé rats familiaux sino-indoné siéns, dont la fortuné rémonté parfois a  l’é poqué colonialé, jouissént d’un 

quasi-monopolé sur cétté activité . Ils aché tént gé né ralémént lé fonciér a  risqué (c’ést-a -diré avant qu’il soit 

lé galémént constructiblé ét viabilisé 675) én avançant masqué s (pour pré vénir la spé culation parmi lés pétits 

proprié tairés) jusqu’a  maî trisér dés émprisés cohé réntés (cé qui péut préndré plusiéurs dizainés d’anné és), 

avant d’éngagér lé lobbying né céssairé a  l’obténtion dés diffé réntés autorisations administrativés676.  

C’ést dans cé contéxté qué Sémarang adopta son prémiér sché ma diréctéur én 1975. Lé Plan-mé ré dé la 

villé dé Sémarang 1975-2000 (Rencana Induk Kota Semarang, RIKS 1975-2000*) affirmé éntré autrés la 

 
672  En particuliér l’Ordonnancé n°5/1974 du ministèré dé l’Intériéur, la Loi n°5/1984 sur l’industrié, et la Loi sur la planification 

spatiale n°24/1992.    

673  Décret présidentiel n°53/1989 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri*). Le 

Décret présidentiel n°41/1996 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri*) a 

quant à lui doté lés aménagéurs dé zonés industriéllés d’un statut juridiqué privilégié.  

674  Le permis foncier (ijin lokasi*) en particulier dote son titulaire du pouvoir de négocier en exclusivité avec les propriétaires 

fonciérs ét lés occupants dés térrains. Délivré par l’Agéncé foncièré nationalé (BPN*), organe national basé à Djakarta qui a 

conservé la haute-main sur le cadastre, il confère le droit (par bien des aspects exhorbitant) de soustraire un bien privé au 

champ dé la concurréncé. Lé rapport dé forcé très favorablé au candidat à l’acquisition vis-à-vis des propriétaires fonciers et des 

occupants ainsi créé péut êtré considéré commé uné altérnativé au droit d’éxpropriation (qui éxisté, mais est employé avec 

extrême parcimonie, pour les grandes infrastructures dont le tracé commande). 

675  Ce que les Anglo-saxons désignént sous lé térmé d’achats spéculatifs (speculative land acquisition). 

676  Ce modus operandi est connu sous le nom de « stratégie du krupuk* », du nom de cette chips de crevette déshydratée, dont 

l’aspéct initial dé pétité galétté dé pâté blanché ést asséz insignifiant (sous-entendu, discret). Après avoir été séché de longues 

heurés au soléil (uné référéncé à la stratégié d’assèchémént dés térrés acquisés, qué lés opératéurs immobiliérs vidént 

progréssivémént dé léurs occupants), on lé plongé dans l’huilé bouillanté : il prend alors subitement un volume, un parfum et 

une appétissante couleur dorée qui le rendent irrésistibles aux papilles (c’ést-à-dire par analogie, aux clients des 

dévéloppéménts immobiliérs ainsi révélés) (éntrétién avéc Fadjar Hari Mardiansjah, maîtré dé conféréncés à l’Univérsité 

Diponegoro de Semarang, en 2016). 
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vocation industriéllé dé la villé677. L’é téndué du térritoiré administratif dé la municipalité  dé Sémarang ét lés 

moyéns téchniqués dé concéntré s dé l’Etat associé s a  son statut dé Kotamadya678 lui pérmirént éfféctivémént 

dé programmér dés zonés industriéllés articulé és avéc lés projéts d’infrastructurés 679 . Dans la dé cénnié 

suivanté, dés pré occupations énvironnéméntalés ont timidémént é mérgé . Lé sché ma diréctéur (Rencana Tata 

Ruang Wilaya, RTRW*) 1995-2005 indiquait « qu’afin dé ré alisér son poténtiél dé compé titivité  (daya asing*], 

la villé dé Sémarang dévra[it] dé véloppér son é conomié én lién avéc uné utilisation durablé dés sols ». En 

révanché, la planification é conomiqué résté én cés témps inéxistanté a  Jépara, dont lés outils d’amé nagémént 

du térritoiré déméuraiént céux d’uné bourgadé ruralé. Céla corréspond a  uné pé riodé ou  la production é tait 

éncoré l’apanagé dés pétités atéliérs ét du travail a  domicilé qui pouvaiént sé passér dés grandés émprisés 

viabilisé és dont avaiént bésoin lés usinés. 

Carences des pouvoirs publics durant l’intermède de la Reformasi* (1998-2003) 

L’éffondrémént dé l’Ordré nouvéau én mai 1998 a pérmis au mé conténtémént énvérs « un systé mé lé gal 

vu commé corrompu, iné quitablé ét inéfficacé » dé s’éxprimér. A Jépara, « lés fonctionnairés dé la ré géncé 

éurént péur dé portér léur uniformé én public ou dé sé dé placér dans dés vé hiculés munis d’uné 

immatriculation gouvérnéméntalé […]. L’incapacité  ou l’abséncé dé volonté  du gouvérnémént local dé pré vénir 

lé pillagé dés foré ts dé téck sous son administration, dé méttré fin aux violéncés éntré villagés ét contré lés 

mairiés d’arrondissémént, ét l’é chéc dés poursuités contré lés é méutiérs ont montré  qué lé gouvérnémént 

n’éxérçait plus son diktat sur la socié té , ét péut-é tré, n’é tait plus én chargé dé la socié té . Facé a  cétté vacancé, 

lé maintién d’un ordré, aussi fragilé fu t-il, dé péndait dés intéractions éntré lés organisations socialés lés plus 

puissantés. C’é tait uné é poqué ou  la mobilisation dé groupés dé jéunéssé, dé milicés ét dé gangs lié s a  dés 

parrains (patrons) locaux a sémblé  gagnér én importancé, ét lés autorité s localés, la policé, la gardé dés foré ts, 

ét l’armé é pérdré én puissancé680  » (SCHILLER J. , 2007, p. 337). Mais c’ést pré cisé mént au momént ou  

« l’é thiqué du sérvicé public » é tait a  son plus bas, quand « lé gouvérnémént local a quasimént mis la clé  sous 

 
677  Ce document stipule que « la Ville de Semarang jouera un rôle clé dans la province de Java Centre, via la prévalence de ses 

activités commerciales, de transport, militaires, gouvernementales et industrielles ».  

678  Par opposition aux régences (Kabupaten*), qui disposent de services techniques moins bien pourvus. 

679  Cette cohérence est assurée par le principe de compatibilité entre les plans nationaux, provinciaux et locaux, mais également par 

l’association aux plans dé zonagé dés plans quinquénnaux (Repelita*), combinant ainsi programmation d’équipéménts ét 

contrôlé dé l’usagé dés sols. Ainsi, « dés débuts à la fin dé l’Ordré nouvéau, lés politiqués nationalés dé dévéloppémént ont ciblé 

la construction d’infrastructurés dans lés domainés où éllés auraiént lé plus d’impact, commé l’industrié ou l’agriculturé » (EKO 

NUGROHO & HARI MARDIANSJAH, 2016, p. 407). 

680  Sur lé prémiér séméstré dé l’annéé 1998, « des manifestations ont eu lieu dans 95 des 192 villages de la régence et 120 des 

136 dirigéants dé l’administration villagéoisé ont été démis dé léurs fonctions, mis én disponibilité ou fait l’objét d’autrés 

sanctions » (SCHILLER, 2007, pp. 336-337). 
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la porté » qué lé clustér connut son éssor lé plus vigouréux, éxémplé frappant dé dé corré lation – voiré, dé 

corré lation né gativé – éntré croissancé é conomiqué ét éxércicé public du pouvoir. 

Sémarang fut é pargné é par lés é méutés qui, dans plusiéurs grandés villés du pays s’attaqué rént aux 

symbolés dé l’ancién ré gimé ét a  la minorité  chinoisé – bouc é missairé commodé én témps dé crisé –. La cité  

né sombra pas non plus dans uné pé riodé anarchiqué commé Jépara. Aussi, bién qué l’é conomié souffrî t 

commé dans toutés lés grandés villés dé l’inflation galopanté ét dé licénciéménts massifs dans lé séctéur 

productif, éllé ré sista pluto t miéux a  la Krismon* qué lés grands céntrés industriéls du pays. Et passé  lé choc, 

la pé riodé dé Reformasi* ouvrit dé nouvéllés pérspéctivés pour cétté béllé éndormié, jusqu’alors cantonné é a  

son ro lé dé capitalé administrativé dé la provincé sans ré éllé possibilité  dé dé véloppémént autonomé.  

Les efforts laborieux des autorités locales pour maîtriser l’aménagement de leur territoire 

Malgré  lé rétour a  la normalé dé la situation socialé ét politiqué dé s 1999 ét la réprisé dé l’é conomié a  

partir dé 2001, lés gouvérnéménts locaux né sémblént pas avoir ré éllémént pris lé rélai dé l’Etat céntral pour 

ménér dés politiqués suscéptiblés dé concourir au dé véloppémént é conomiqué local, dé miéux valorisér la 

croissancé ét d’én gé rér lés éfféts indé sirablés. Nous avons dé ja  éu l’occasion dé soulignér dans lés 

chapitrés 1.3 ét 2.1 lés difficulté s dés colléctivité s localés a  éxércér lés nouvéllés compé téncés transfé ré és par 

lés ré formés dé dé céntralisation dé la Reformasi*. En particuliér, lés colléctivité s térritorialés dé rang II 

(provincés) ét III (ré géncés ét municipalité s) sont dé sormais résponsablés dé l’é laboration dés documénts dé 

planification sénsé s léur pérméttré dé maî trisér l’amé nagémént dé léur térritoiré681, dans uné accéption dé la 

 
681  Lés schémas diréctéurs d’aménagémént dé l’éspacé régional (Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW*) définissent les zones de 

risques naturels, la localisation des grandes infrastructures et le zonage fonctionnel (naturel, agricole, industriel ou résidentiel). 

Ils sont assortis de Programmes de développement régional à long terme (Rencana Pembangunan Jangka Lama Daerah, RPJLD*) 

et à moyen terme (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD*) précisant la feuille de route des autorités, eux-

mêmes déclinés en Programmes de travail des gouvernements régionaux (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD*) annuels. A 

céla s’ajoutént dés documénts stratégiqués séctoriéls commandés par lés priorités du momént fixéés par l’Etat céntral, téls que 

la Stratégie de prise en charge de pauvreté régionale (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, SPKD*) 2015-2018 ou les 

Programmés d’action régionalé pour l’aliméntation ét la nutrition (Rencana Aksi Daerah, RAD Pangan dan Gizi*), contre les 

émissions de gaz à effet de serre (RAD Emisi Gas dan Rumah Kaca*) ou pour les objectifs du Millénaire (RAD Millenium Goals). 

https://drive.google.com/open?id=0B02SWcyxL7YxbU9iWEdhOUo1WTg
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planification682 tré s proché du systé mé français683. Or, éllés é prouvént lés plus grandés difficulté s a  anticipér 

lés transformations spatialés au rythmé d’un dé véloppémént é conomiqué mu  par dés forcés qui font péu dé 

cas dés sché mas dés documénts dé planification684. Jépara a ainsi connu l’éssor industriél ét dé mographiqué 

considé rablé qué l’on sait alors qué lé sché ma diréctéur provincial 2009-2029 lui avait pourtant assigné  un 

modésté statut dé « céntré d’activité s localés (Pusat Kegiatan Lokal, PKL*) », corréspondant au troisié mé rang 

dé la hié rarchié urbainé provincialé – célui dés chéfs-liéux dé ré géncé685. Localémént, lé sché ma diréctéur dé 

la ré géncé 2011-2031 (RTRW* Kabupaten Jepara tahun 2011-2031) é tait obsolé té quélqués anné és a  péiné 

apré s son adoption én 2011 : dé s 2017, sa ré vision a é té  éngagé é avéc éntré autrés l’objéctif dé pérméttré lé 

dé véloppémént d’activité s industriéllés ét l’accompagnémént dés infrastructurés routié rés ét portuairés686.  

 
682  Lé Décrét ministériél n°15/2010 sur la misé én œuvré dé la planification spatialé (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang*) introduit ainsi dans sa section 1 une nouvelle définition de la 

planification urbaine (tata ruang*) comme « un procéssus dé concéption, dé misé én œuvré ét dé contrôlé dés plans d’urbanismé 

définissant les usages du foncier » (Art. 1, Par. 6-7). « Sa conduité rélèvé à la fois dé l’Etat céntral ét dés gouvérnéménts locaux 

qui doit être mené de manière cohérente » (Art. 10). « Les pouvoirs publics compétents doivent assurer la bonne coordination, la 

participation du public, l’adoption d’oriéntations clairés, la formation dés partiés prénantés, la réchérché appliquéé, la 

communication et la sensibilisation nécessaires » (Art. 9). La section 2 précise les objectifs de cette réforme, à savoir « fournir un 

cadré juridiqué clair, solidé ét équitablé à l’atténtion dés partiés prénantés » (Art. 4). Elle prévoit une obligation de transparence 

dans lé procéssus d’élaboration dés plans, impliquant lé public (Art. 1 à 17). 

683  La correspondance des documents de planification entre les deux pays est frappantes. Les RPJP*, RTRW* et RTBL* s’apparéntént 

ainsi réspéctivémént aux documénts d’oriéntations ét d’objéctifs (DOO), schémas dé cohéréncé térritorialé (Scot) ét aux plans 

locaux d’urbanismé (PLU) français. Péu dé pays à économié dé marché ont accordé autant dé foi à cétté architécturé dé plans à 

portée réglementaire pour leurs politiques urbaines. 

684  Au nivéau dé la provincé par éxémplé, lé plan d’aménagémént régional 2009-2029 (RTRW 2009-2029*), toujours en vigueur, a 

été adopté én décémbré 2008. Il témoigné d’uné rééllé difficulté à conciliér l’objéctif dé dé dévéloppémént économiqué ét urbain 

avec les enjeux de préservation des espaces naturels (réduits à la portion congrue des pentes des volcans) et agricoles, comme le 

montre la superposition des pôles de développement avec les plaines rizicoles autour des plus grandes villes comme Semarang, 

Surakarta ou Pekalongan (Cf. Carte 17 p. 300). Qui plus est, ce document, dont la conception remonte au milieu des années 2000, 

ést aujourd’hui dépassé par la pression du développement émanant entre autres d’industriels désireux dé s’implantér toujours 

plus loin dés céntrés urbains pour accédér à du fonciér péu onéréux, dé la main d’œuvré moins chèré, ét dés autorités plus 

accommodantes. 

685  Les statuts supérieurs sont les « céntrés d’activités nationalés (Pusat Kegiatan Nasional, PKN*) (Semarang, Surakarta, mais aussi 

le port pétrochimique de Cilacap) et les «  céntrés d’activités régionalés (Pusat Kegiatan Wilayah, PKW*) (villes industrielles 

comme Purwokerto et Kudus, chefs-lieux de bassins de vie relativement enclavés comme Wonosobo et Cepu, villes situées sur 

des corridors de développement comme Magelang et Salatiga, ou encore des villes secondaires comme Pekalongan et Kebumen). 

Du point de vue de son activité économique, de ses services et de son rayonnement touristique et culturel Jepara, pourrait 

indéniablement prétendre à figurer parmi ces 8 centralités régionales.  

686  Le vice-régént Subroto évoqué ainsi én 2016 lé projét d’aménagémént d’uné zoné industrialo-portuaire de 2 800 ha, dénommée 

Kalingga Industrial Zone (KIZ)* dans le village de Tubanan, à 20 Km au nord du centre de Jepara, qui pourrait accueillir des 

navirés d’uné capacité dé 60 000 à 100 000 tonnes (TribunJateng.com, 2016). 
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Indé péndammént dés pésantéurs proprés aux grandés administrations ét dé la compléxité  du procéssus 

dé cisionnél, cétté difficulté  a  sé dotér éfficacémént dés documénts dé planification pré vus par lés lois dé 

dé céntralisation péut s’éxpliquér par lé fait qué l’’Etat céntral continué a  fixér lés priorité s au gré  dé l’agénda 

politiqué national. En fin dé compté, én Indoné sié commé én Indé, « lés gouvérnéménts locaux sé trouvént 

souvént én position dé ré action aux grands projéts d’invéstissémént dans lés infrastructurés é manant dé l’é tat 

céntral […]. Cés projéts vénant du haut apparaissént éfficacés, mais ils sont vulné rablés a  l’influéncé dé 

puissantés factions parmi lés é lités localés ét ré gionalés […]. Lés gouvérnéménts locaux dés déux pays péinént 

a  méttré én œuvré dés straté giés dé dé véloppémént é conomiqué durablé ét inclusif. Lés intérvéntions sont 

gé né ralémént limité és aux oriéntations dés programmés dé l’Etat céntral, contrécarrant lés approchés localés 

innovantés pour montér én compé téncés ou promouvoir lés pétités éntréprisés. La gouvérnancé déscéndanté 

assortié d’un faiblé nivéau dé coordination éntré lés colléctivité s tiércés ét éntré sérvicés téchniqués provoqué 

aussi lé morcéllémént dés programmés én favéur dé l’émploi » (NAIK & RANDOLPH, 2019, pp. 8-9). 

Tout én dé céntralisant la compé téncé dé l’amé nagémént urbain, la Reformasi* a chérché  a  promouvoir la 

protéction dé l’énvironnémént én rapprochant lé droit dé l’urbanismé indoné sién du droit dé l’énvironnémént 

anglo-saxon 687 . Il s’agissait d’appré héndér lé dé véloppémént é conomiqué ét humain én lién avéc sés 

incidéncés sur l’énvironnémént, modifiant ainsi lé paradigmé qui laissait jusqu’alors lé champ libré a  

l’impé ratif dé croissancé. Mais lés injonctions contradictoirés dé l’administration céntralé sé ré pércutént dans 

lés documénts dé planification locaux. Lé discours vértuéux sur la pré sérvation dés térrés agricolés (EKO 

NUGROHO & HARI MARDIANSJAH, 2016, p. 408) én particuliér sé héurté aux projéts dé nouvéllés 

infrastructurés ét zonés industriéllés souténués par l’Etat céntral ét lé gouvérnémént provincial688, commé lé 

montré lé zonagé du sché ma diréctéur dé Java-Céntré 2009-2029 (cf.  Carté 17 p. 282). Il én va dé mé mé pour 

lé RTRW 2000-2010 dé Sémarang, qui affirmé lé ro lé dé « la villé commé mé tropolé autosuffisanté [mandiri*] 

ét durablé, concéntré é sur lé commércé ét lés sérvicés appuyé s par lé poténtiél maritimé ét agricolé ». Or, cés 

 
687  La Loi n°2009/32 relative à la protection et à la gestion dé l’énvironnémént a rénforcé la Loi n°1997/23 sur la protéction dé 

l’énvironnémént dans l’objéctif dé véillér à cé qué l’urbanisation ne l’altèré pas. Ellé instauré dés principés « de transparence, de 

participation, de responsabilité et de justice » (Art. 7) fondés sur « une démocratie environnementale, la décentralisation la 

sagesse locale » (Art. 2), ainsi qu’un énsémblé d’outils régléméntairé – én particuliér l’étudé d’impact (Analisis dampak 

lingkungan, Amdal*) et financiers. Elle clarifie la répartition dés rôlés éntré l’Etat céntral ét lés gouvérnéménts provinciaux ét 

locaux, ét réconnaît lé droit aux communautés localés ét aux associations dé protéction dé l’énvironnémént lé droit dé lés 

poursuivre en justice (Art. 5), exposant les responsables de dommages écologiques à des sanctions civiles, administratives et 

pénales.  

688  Ainsi, lé doyén dé l’Assémbléé (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD*) de la province de Java-Centre indiquait le 

31 janvier 2019 (alors qué l’élaboration du schéma diréctéur provincial éntrait dans sa phasé finalé d’élaboration) : « “Nous 

avons reçu du Bappeda provincial la proposition d’aménagémént dé [quatré nouvéllés zonés industriéllés dans lés régéncés dé 

Brebes, Rembang, Kebumen et Cilacap]. Il reste maintenant à les projeter dans le nouveau RTRW*, et dès que cela aura été fait, 

nous passérons à la phasé dé misé én œuvré”. D’après lui, lé DPRD de Java-Centre est entièrement acquis à la promotion de ces 

quatre zones industrielles car elles peuvent faire progresser le développement économique local » (NURROZIKAN, 2019). 
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ambitions é cologiqués sont contrédités par lé zonagé autorisant l’industrialisation dé la prémié ré couronné 

(arrondisséménts dé Génuk, Tugu ét Ngalyan) ét la construction d’uné villé nouvéllé inté gré é (Bukit Semarang 

Baru, BSB) dans l’arrondissémént tré s péu urbanisé  dé Mijén.  

Carte 17 : Zonage de protection des espaces rizicoles, forestiers et naturels dans le schéma directeur provincial (RTRW*) 
2009-2029, grands projets d’infrastructures et régions prioritaires de développement : des conflits manifestes  

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après cartes extraites du Bappeda (RTRW 2009-2029) 

Photo 19 : Le gouverneur de Java-Centre Ganjar Pranowo exhorte ses équipes à achever l’élaboration du RTRW* (à gauche). 
Zone industrielle en cours d’extension dans une zone rizicole (à droite) 

   
 Sources : (Gouvernement provincial de Java-Centre, Buka Investasi, Ganjar Minta Pemda Selesaikan Perda RTRW, 2019) 

 et  (NURROZIKAN, 2019) 
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Aussi, l’é volution dé la planification urbainé dépuis son introduction sous l’Ordré nouvéau n’a pas affécté  

lé rythmé dé l’industrialisation dés grandés agglomé rations. Lés trois dé cénniés 1990, 2000 ét 2010 

corréspondént a  un a gé d’or pour lés amé nagéurs dé zonés industriéllés, qui ont bé né ficié  dé la ré alisation dé 

nouvéllés infrastructurés (commé la rocadé dé Sémarang) ét dé la libé ralisation dés invéstisséménts. En 

té moigné lé fait qu’au térmé du RTRW 2000-2010, la totalité  dés zonés industriéllés planifié és a  Sémarang 

avaiént é té  amé nagé és ét commércialisé és (a  l’éxcéption dé BSB, handicapé é par sa localisation a  l’é cart dés 

axés routiérs principaux) 689 , confirmant la vitalité  dé l’urbanisation par l’industrialisation. Plus qué dés 

considé rations énvironnéméntalés dicté és par l’agénda intérnational dés anné és 2000, lé raléntissémént dé 

l’industrialisation pourrait vénir dé la tértiarisation dé l’é conomié urbainé (éssor dés sérvicés financiérs, du 

commércé formél, du tourismé, étc.) qui coî ncidé avéc l’appé téncé, dépuis uné dizainé d’anné és, dés dé cidéurs 

locaux pour lés modé lés intérnationaux post-industriéls (EKO NUGROHO & HARI MARDIANSJAH, 2016, p. 

408). Cés modé lés valorisént lé tértiairé supé riéur, l’attractivité  dés classés d’affairés ét lé cadré dé vié au 

dé trimént dé l’industrié, dé plus én plus considé ré é commé uné nuisancé. Lé RTRW 2011-2031 ambitionné 

ainsi qué « la villé dé Sémarang déviénné uné placé tértiairé ét marchandé intérnationalé qui soit su ré, 

agré ablé [nyaman*], productivé, ét durablé ». Cé glissémént dés objéctifs dé dé véloppémént dé 

l’industrialisation vérs l’éssor dés sérvicés ét d’uné é conomié « bléué » ét « vérté » té moigné dé l’insértion 

progréssivé dé la cité  dans l’é conomié intérnationalé, quand bién mé mé l’é cart éntré lés ambitions affiché és ét 

la ré alité  résté consé quént.  

Si éllés n’ont pas énrayé  lé dé ploiémént industriél, la monté é dés pré occupations énvironnéméntalés ét 

la qué té d’uné nouvéllé attractivité  fondé é sur l’offré d’amé nité s ont én révanché fait é voluér la concéption dés 

zonés industriéllés (kawasan industri, KI*), y compris via l’é volution du cadré ré gléméntairé690 . On péut én 

distinguér quatré gé né rations. (1) Lés prémiérs « sités pour pétités industriés » (Lingkungan Industri Kecil, 

LIK*) ont é té  cré é s a  l’oré é dés anné és 1980. LIK Bugangan Baru Semarang ét LIK Kaligawe a  l’ést dé la villé én 

sont dé bons éxémplés. Lés parcéllés sont dé pétité taillé, adapté és aux PMI alors majoritairémént tourné és 

vérs lé marché  inté riéur (agroaliméntairé, mé caniqué, né gocé, étc.) ét déssérviés par un ré séau dénsé dé voiés 

dont la structuré s’ést avé ré é a  l’usagé incapablé dé ré sistér au passagé dé camions. Ellés accuéillént 

aujourd’hui 400 éntréprisés répré séntant énviron 20 000 émplois dans 2 000 ba timénts. (2) La déuxié mé 

gé né ration a é té  lancé é pour ré pondré a  l’éssor dé l’activité  manufacturié ré éxportatricé apré s 1985. Lés 

 
689  En comparaison, lés dévéloppéménts résidéntiéls planifiés n’ont pas connu lé mêmé succès : à peine la moitié des objectifs ont 

été réalisées dans le secteur de Tembalang (EKO NUGROHO & HARI MARDIANSJAH, 2016, p. 410). La situation est pire pour les 

infrastructures et les équipements publics, tant dans le centre-villé qu’én périphérié, dont la plupart avait à péiné été éngagéé au 

tournant de la décennie. 

690  La Loi n°3/2014 sur l’industrié, l’Ordonnancé ministériéllé n°142/2015 sur lés zonés industriéllés ét lé Décrét ministériél 

n°40/M-IND/PER/6/2016 sur lés préscriptions téchniqués concérnant l’aménagémént dés zonés industriéllés s’attachént ainsi 

à précisér lé caractèré intégré du procéssus dé concéption, d’autorisation, dé réalisation, dé commércialisation ét dé géstion des 

zones industrielles qui doit en garantir la viabilité. 
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parcéllés sont plus é téndués ét la voirié adapté é a  dés sémi-rémorqués mais lés sérvicés sont toujours absénts. 

(3) La troisié mé gé né ration ést incarné é par la zoné industriéllé dé Wijayakusuma (KIW*) (cf. éncadré  ci-

apré s). Lancé é én 1998 par un amé nagéur public, éllé traduit lés nouvéllés pré occupations énvironnéméntalés 

dés autorité s, avéc uné concéption dé l’amé nagémént souciéusé dé la collécté ét du traitémént dés éffluénts, 

uné géstion inté gré é dés dé chéts, ét dés éspacés communs d’uné qualité  incomparablé avéc la prémié ré 

gé né ration dé zonés industriéllés. (4) Uné quatrié mé gé né ration ést apparué au tournant dés anné és 2010, 

dans un contéxté dé libé ralisation ét dé financiarisation dé l’é conomié propicé aux invéstisséménts 

immobiliérs dé conglomé rats privé s. Céux-ci s’appuiént sur lés bésoins fonciérs accus d’activité s industriéllés 

inténsivés én capital qui apparaissént a  Sémarang (commé l’industrié automobilé par éxémplé) pour obténir 

dé la colléctivité  l’autorisation d’amé nagér dé vé ritablés villés satéllités, composé és dé zonés industriéllés 

mais aussi dé lotisséménts ré sidéntiéls, d’énsémblés commérciaux ét dé loisirs. On én trouvé un éxémplé avéc 

la zoné dé BSB*, cré é é sur lés émprisés d’uné anciénné plantation dé caoutchouc par uné joint-venture éntré lé 

mastodonté immobiliér Ciputra ét un pétit promotéur ré gional. Cétté dérnié ré gé né ration té moigné dé la 

monté é én gammé dé l’industrié a  Sémarang, én ré pondant aux bésoins d’activité s plus inténsivés én capital 

(plasturgié, mé tallurgié, mé caniqué, étc.)691, dont dé l’usiné d’éngins agricolés Kubota inauguré é a  BSB én 2015 

constitué un éxémplé émblé matiqué. 

Une zone industrielle de nouvelle génération :  Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)692 

KIW ést un éxémplé atypiqué dé zoné industriéllé amé nagé é ét gé ré é par un opé ratéur public, la socié té  

é ponymé PT. KIW, filialé d’uné co-éntréprisé publiqué (Persero*)693.  

Lé fonciér a é té  acquis progréssivémént. PT. KIW a né gocié  avéc lés proprié tairés locaux – én grandé 

majorité  dés paysans ét dés piscicultéurs – via l’intérmé diation (brokerage) dé léadérs sociaux (Tokoh 

masyarakyat*) sur la basé dés valéurs domanialés (Nilai Jual Objek Pajak, NJOP*)694 én faisant valoir qué tout 

 
691  Même une zone industrielle plus ancienne comme Terboyo Megah (KITM) accuéillait én 2018 un tissu divérsifié, composé d’un 

tiérs d’usinés inténsivés én main d’œuvré (méublé, outils, téxtilé, chaussurés, agroaliméntairé, éléctroniqué, céramiqué), un tiers 

d’usinés plus inténsivés én capital (chimié légèré ét plastique, métallurgie, automobile, machines-outils) ét un tiérs d’éntrépôts 

dédiés à des fonctions logistiques. Sur 62 entreprises, on y trouvait 6 usines de meubles (source : répértoiré dé l’éntréprisé 

PT. Terboyo Megah). 

692  Entretien avec Bpk Azwar Nazaly (A25), directeur général de PT. KIW, le 10 mai 2017. 

693  La holding publique de PT. KIW fut crééé én 1969 par l’Etat céntral, la Provincé dé Java-Centre et la Régence de Cilacap pour 

aménager le complexe pétrochimique de Cilacap (d’où la composition dé l’actionnariat). C’ést au début dés annéés 1990, alors 

que ce projet touchait à sa fin (il sera achevé en 1998), que lés actionnairés s’accordèrént pour éténdré lé périmètré 

d’intérvéntion dé la société publique à l’industrialisation dé la capitalé provincialé. 

694  Pour donnér uné référéncé, cés valéurs s’élévaiént én 2017 à 64 000 Rp/m² de rizière irriguée pour 800 000 Rp/m² de foncier 

industriél. Cét éncadrémént dés valéurs placé l’opératéur public qu’ést PT. KIW dans une situation délicate vis-à-vis des 

propriétaires indépendants, qui sont réticents à céder leur bien à un prix notoirement inférieur au montant réel des transactions 
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autré usagé sérait proscrit ét qué dés taxés foncié rés é lévé és séraiént imposé és 695  (cé qui supposé uné 

implication forté dé la Municipalité  pour lés appliquér ét lés colléctér). 30% du fonciér acquis dé la sorté ést 

utilisé  pour lés infrastructurés, autorisé és a  l’appui du tout nouvéau sché ma diréctéur (RTRW) 1995-2015, 

pérméttant dé dé marrér lés travaux én 1994-1995. Lés 70% réstants sont commércialisé s aux éntréprisés 

occupantés (occupiers), lés prémiérs lots dé s 1998.  

PT. KIW gé ré lés autorisations dé construiré pour lé compté dés éntréprisés qui souhaitént s’implantér. 

En pratiqué, lé pérmis dé construiré (Ijin Mendirikan Bangunan, IMB*) ést dé posé  uné fois lé térrain cé dé . La 

construction dé marré sans atténdré lé térmé dé l’instruction (qui prénd d’ordinairé 6 mois) pour gagnér du 

témps696. L’appui dé la Municipalité  ést ici dé términant pour satisfairé lés éxigéncés caléndairés dés groupés 

industriéls. Lés parcéllés amé nagé és sont commércialisé és sous la formé dé baux a  construction (Hak Guna 

Bangunan, HGB*) dont la duré é – 30 ans éxténsiblé plusiéurs fois – ést fixé é au nivéau national par la Loi.  A la 

signaturé du bail, PT. KIW assuré lés locatairés qu’il né séra pas fait obstaclé a  uné démandé d’éxténsion dé 

léur part. L’ésséntiél dé l’activité  dé l’amé nagéur public consisté a  acqué rir, viabilisér ét commércialisér dés 

térrains mais éllé construit ét loué é galémént dés imméublés combinant buréaux ét atéliérs. En mai 2017, 

65 lots avaiént é té  commércialisé s a  40 usinés émployant 13 000 émployé s.  

Pour un montant dé 2 000 Rp/m²/an, KIW offré dés sérvicés qué l’on né trouvé pas dans lés zonés privé és 

dé la gé né ration pré cé dénté, tant aux éntréprisés (gardiénnagé, éntrétién dés éspacés vérts, géstion dés fossés 

séptiqués, mainténancé dé la voirié, sé curité  incéndié, programmé d’appui aux PME via l’animation d’uné 

communauté  d’affairés) qué pour lés émployé s (mosqué é, commércés ambulants ét réstaurants dé rué 

(warung makan*)) qui bé né ficiént ainsi d’amé nité s complé méntairés a  céllés pré séntés a  l’inté riéur dé l’usiné. 

KIW a obténu la labéllisation systé mé dé managémént énvironnéméntal ISO 14001 dé livré é par 

l’Organisation intérnationalé pour la normalisation (International Standardization Organization). 

Contrairémént a  toutés lés autrés zonés industriéllés dé Sémarang, éllé assuré la distribution ét lé traitémént 

dés éaux d’assainissémént (qui ailléurs, sont réspéctivémént pré lévé és dans la nappé ét réjété és dans lé 

miliéu), récyclé lés dé chéts ét éntrétiént dés éspacés vérts. En tant qu’éntréprisé publiqué, PT. KIW ést par 

 
sur le marché. Aussi, PT. KIW envisagerait-elle en 2017 de créer une filiale (dénommée PT. Putra Wijaya Sakti) qui ne serait pas 

assujettie à la NJOP* pour poursuivré l’aménagémént dés aléntours (DWIATMOKO, SUWITRI, WARSONO, HAYU DWIMAWANTI, 

& HANDAYANI, 2018). 

695  La taxé sur la propriété foncièré s’élèvé théoriquémént à 5% dé la valéur domanialé du bién (un montant considérable si on le 

compare aux taux pratiqués en France), mais elle est rarement appliquée. 

696  Cé dispositif, appélé Facilitation dés invéstisséménts dirécts dans l’immobiliér (Kemudahan Layanan Investasi Langsung, KLIK*), 

a été introduit dans la Loi en 2016. 
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ailléurs assujéttié a  dés obligations dé suivi ét dé contro lé rigouréux par dés instancés indé péndantés697 . 

D’apré s son diréctéur cité  par Dwiatmoko ét al. (2018), céla éntravé la capacité  dé la socié té  a  fairé préuvé dé 

la fléxibilité  réquisé pour s’adaptér aux bésoins dés éntréprisés. 

Photo 20 : Une zone industrielle de première génération : lutte contre le rob* (à gauche) et rue défoncée (à droite) à LIK 

 
Source : Julien Birgi (May 2017) 

Photo 21 : Une zone industrielle de deuxième génération : rob* et réfection des infrastructures à KIT  

 
Source : Julien Birgi (mai 2017) 

 
697  A savoir l’Autorité d’audit financier (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK*) ét l’Autorité de contrôle économique et financier (Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP*) qui véillént à l’application dés règlés dé bonné gouvérnancé des entreprises 

(Good Corporate Governance, GCG) édictéés par l’Etat céntral. 
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Photo 22 : Une zone industrielle de troisième génération : rues plantées (à gauche) et drainées (au centre) et mosquée à KIW  

 
Source : Julien Birgi (mai 2017) 

A Jépara, lés priorité s du RPJMD* 2015-2019 portént sur lés infrastructurés routié rés, hydrauliqués ét 

é nérgé tiqués, én faisant péu dé cas dés énjéux dé dé véloppémént é conomiqué. Dépuis la réprisé dé l’activité  

du méublé dans la déuxié mé moitié  dés anné és 2000, lés usinés sé sont multiplié és dans lés villagés dé la 

ré géncé. La plupart é manént d’éntréprisés localés qui sé sont dé véloppé és in situ jusqu’a  dévoir dé mé nagér 

dans dés locaux adapté s a  léurs bésoins croissants. Cés dé mé nagéménts obé issént a  dés crité rés pragmatiqués 

d’accéssibilité , dé disponibilité  dé locaux ét dé prix, sans considé ration pour l’énvironnémént aléntour. Mé mé 

a  Jépara, ou  lé voisinagé tolé ré miéux lés nuisancés qu’a  Sémarang, cétté situation a fini par dévénir 

conflictuéllé facé a  dés usinés toujours plus grandés ét dé moins én moins connécté és avéc léur énvironnémént 

socioé conomiqué diréct. Ainsi, l’implantation dépuis la fin dé la dé cénnié 2000 dé plusiéurs grandés usinés 

téxtilés dans lés arrondisséménts dé Kalinyamatan ét Mayong (dans lé sud dé la ré géncé dé Jépara)698 a-t-éllé 

suscité  dés lévé és dé boucliérs. Cés invéstisséménts é trangérs sé sont faits avéc la doublé bé né diction dé 

Djakarta (qui consérvé la hauté main sur l’autorisation dés invéstisséménts é trangérs ét dés autorisations 

d’occupation dés sols) ét dé la ré géncé (qui dé livré lés pérmis dé construiré) au mé pris dés dispositions du 

sché ma diréctéur ét du plan local d’urbanismé. Lés usinés ont é té  é difié és sur dés rizié rés ét non dans dés 

zonés industriéllés amé nagé és, probablémént parcé qué céla s’avé ré plus simplé ét moins cou téux. La 

concéntration dans cétté ré gion agricolé dé plus dé 50 000 ouvriérs provoqué dés émboutéillagés aux héurés 

dé pointé mais aussi dés problé més é cologiqués (pollution dés cours d’éau notammént). C’ést cé qui améné  au 

miliéu dés anné és 2010, lé chéf du villagé dé Péndosawalan (arrondissémént dé Kalinyamatan) a  contéstér lé 

droit d’uné nouvéllé usiné a  s’implantér sur uné rizié ré irrigué é adjacénté a  uné é colé, én réfusant lés offrés 

d’un intérmé diairé mandaté  par l’éntréprisé pour « facilitér lés chosés ». Mais in finé, « lé pré sidént Jokowi a 

fait én sorté qué lé projét soit autorisé . Qui dé tiént lé pouvoir dé cidé, alors laissons Diéu dé cidér (Yang kuasa* 

 
698  Citons notamment PT. Parkland World Indonesia (fabricant coréen de chaussures implanté sur 33 ha de terrain), PT. Jiale 

Indonesia (fabricant chinois de vêtements de travail, implanté depuis 2014 sur 139 000 m² de bâtiments), PT. Hwaseung 

Indonesia (fabricant coréen de chaussures implanté en avril 2016 et qui emploie 6 500 ouvriers) ou encore PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia, SAMI (fabricant japonais dé câblés éléctriqués pour l’automobilé), PT. Handal Sukses Karya 

(chaussures), PT. Bomin Permata Abadi (vêtements) et PT. Donggu Terbit Indonesia Mayong.  
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yang menentukan*, akhirnya lebih baik biar* Tuhan* menentukan saja) » 699 . Bién qué cértains é lé ménts 

rapporté s dans cétté anécdoté soiént improbablés (on imaginé mal lé pré sidént dé la Ré publiqué intérvénir 

pérsonnéllémént dans un dossiér rélativémént modésté a  l’é chéllé nationalé), éllé té moigné a  la fois d’un 

changémént dé rapport a  uné industrié dont lés nuisancés comméncént a  préndré lé pas sur lés bé né ficés ét 

d’un séntimént d’impuissancé facé a  dés forcés mal idéntifié és (ét donc assimilé és aux é lités corrompués dé la 

capitalé associé és aux possé dants é trangérs ou d’originé chinoisé). La situation ést d’autant plus mal vé cué 

qué l’administration Jokowi a instauré  un moratoiré sur la déstruction dé rizié rés qui n’ést maniféstémént pas 

toujours réspécté . Pour fairé facé a  cés é volutions, lé Plan dé dé véloppémént dé la ré géncé dé Jépara 2014-

2019 pré voit la ré alisation d’uné zoné industriéllé dans l’arrondissémént dé Kémbang éntré 2014 ét 2017. Uné 

autré zoné d’activité s dé 28 ha ést é galémént planifié é a  Mulyoharjo mais cés projéts n’avancént gué ré700 ét 

surtout, ils né sont pas a  la hautéur dés bésoins du clustér du méublé ét dés autrés ségménts du séctéur 

sécondairé. 

Le déploiement territorial de l’appareil productif : concentration, 
extension des unités de production, et spécialisation territoriale 

Un appareil productif resté concentré malgré l’essor de l’activité 

Il sémblé qué lé clustér du méublé soit né  dans lé quartiér dé Potroyudan, faubourg dé Jépara situé  a  

l’éntré é ést du céntré-villé, sur la routé dé Démak, ou  la pré séncé d’artisans ést attésté é par nos éntrétiéns 

dépuis lés anné és 1970 ét ou  subsistént dés véstigés dé l’activité . A cétté é poqué, dés méublés é taiént 

é galémént fabriqué s dans lés haméaux prochés, Tahunan é tant lé principal, avant dé sé diffusér 

progréssivémént dé villagé én villagé tout au long dés anné és 1980. Au miliéu dés anné és 1990, l’armaturé 

térritorialé du clustér é tait é tablié, avéc 80 villagés (desa*) impliqué s én 1995 sur lés 192 qué comptait la 

ré géncé. Handayani & Wiwandari (2001) notént qué sur la pé riodé dé forté croissancé dé l’activité  a  Jépara, lé 

nombré dé villagés énro lé s dans lé clustér a péu augménté  comparativémént au boom dé la production : il ést 

passé  a  86 én 1997 ét 103 én 1998 ét én 1999, soit uné haussé dé 29% quand lé nombré dé fabricants 

augméntait dé 74%, la main d’œuvré émployé é dé 40% ét lé chiffré d’affairés du séctéur dé 98%. En 2018, lé 

clustér (mésuré  a  partir dés agré gats / grappés dé TPE) sé concéntré a  74% dans l’arrondissémént 

(Kecamatan*) dé Tahunan, 23% dans lés arrondisséménts dé Jépara, Pécangaan, Mlonggo ét Kédung, a  3% 

 
699  Entretien avec le conducteur de la navette Jepara-Semarang de la société Daytrans, le 7 mai 2018. 

700  Entretien avec Bpk Sayfun, chargé de mission au bureau de Planification du développement de la régence de Jepara (Bappeda*), 

le 25 juillet 2017. 
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dans 4 autrés arrondisséménts, 7 arrondisséménts n’é tant pas concérné s701.  Ainsi 97% dés grappés dé TPE 

sé concéntrént dans 25% dés arrondisséménts dé la ré géncé répré séntant uné supérficié totalé dé 184,4 Km². 

Dans sés phasés dé croissancé, l’activité  s’ést diffusé é a  partir dés noyaux villagéois lé long du ré séau 

routiér qui maillé la partié céntralé dé la ré géncé, chaqué artisan chérchant a  avoir accé s a  un axé dé circulation 

a  la mésuré dé son activité . Au cours dé la dérnié ré dé cénnié marqué é par uné stagnation dé la démandé a  

l’invérsé, lé clustér artisanal s’ést éffrité  : aux frangés dés villagés impliqué s dans la production dés éntrépo ts 

sont vacants dépuis plusiéurs anné és, dés atéliérs sont réconvértis én commércés dé dé tail ou én logéménts 

ét on trouvé mé mé uné ré surgéncé d’activité s vivrié rés (maraî chagé, pé pinié rés dé plantés vértés). Nous 

é tudiérons plus én dé tail cés transformations dans l’é tudé dé cas sur Tahunan, chapitré 3.1. Si lés usinés dé 

méublés sé maintiénnént, éllés cohabitént dé sormais avéc lés usinés téxtilés ou d’assémblagé qui s’implantént 

dans lé sud dé la ré géncé a  l’initiativé du gouvérnémént local. 

 
701  Source : BPS de Jepara, Banyaknya sentra* industri kecil di kabupaten Jepara 2018. 
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Carte 18 : Schéma de déploiement des ateliers et des usines à Jepara depuis les années 1970 

 
Conception et réalisation de l’auteur  
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A Sémarang, résté é én margé dé la politiqué industriéllé nationalé jusqu’aux anné és 1980, nous avons vu 

qué lé manqué dé fonciér amé nagé  avait favorisé  l’implantation d’usinés dispérsé és dans lés ré géncés 

aléntours 702 . C’ést avéc lé tournant dé la straté gié dé promotion dés éxportations qué l’Etat éntréprit 

l’amé nagémént dé la prémié ré gé né ration, puis facé au succé s dé sa commércialisation, dé la déuxié mé 

gé né ration dé zonés industriéllés au plus pré s dés infrastructurés portuairés ét routié rés, au nord-ést puis au 

nord-ouést du céntré-villé. Mais cét éffort notablé s’ést avé ré  insuffisant pour satisfairé la démandé souténué 

d’uné industrié én pléin éssor, poussant dé nombréusés usinés a  réchérchér dés solutions én ordré dispérsé   

lé long dés grands axés routiérs vérs lés ré géncés dé Kéndal, Sémarang, Grobogan (Purwodadi) ét Démak. Lés 

réssorts dé cé procéssus d’implantation én-déhors du cadré formél dés zonés industriéllés sont idéntiqués a  

céux dé crits par Wolf dans la ré géncé voisiné dé Sémarang : « Uné combinaison dé fonciér asséz bon marché , 

dé commodité s ét dé main d’œuvré, la proximité  dé la villé dé Sémarang, lés éncouragéménts dés autorité s 

localés ét lés contraintés imposé és par l’urbanismé ré gléméntairé a  la croissancé dés usinés dans la 

municipalité  dé Sémarang ont attiré  lés industriéls […] » (WOLF, 1992, p. 81). « Quand lés industriéls ont 

comméncé  a  né gociér du térrain avéc lé Lurah*, cértains agricultéurs ont voulu véndré léurs térrés. Lé Lurah 

a dé cidé  dé comméncér par véndré lés térrés villagéoisés (bengkok*703). Uné fois céllés-ci cé dé és, il a forcé  lés 

paysans a  véndré aux usinés, én agissant commé intérmé diairé […]. Il a éu récours a  diffé rénts moyéns pour 

pérsuadér lés ré calcitrants attaché s a  léur térré, notammént dés visités ré pé té és au proprié tairé ét a  sa famillé 

couplé és a  la ménacé qué s’ils né véndaiént pas immé diatémént, lé Gouvérnémént lés éxpropriérait plus tard 

sans indémnisation ét qué lé Lurah né pourrait rién fairé. Sélon plusiéurs villagéois, lé Lurah* s’é tait dé ja  

énténdu avéc lés proprié tairés d’usinés avant qu’il né prénné attaché avéc lés proprié tairés dé térrés agricolés. 

Il a énsuité éssayé  dé fairé baissér lé prix aussi bas qué possiblé én vué d’én tirér la plus grandé margé possiblé 

a  son profit. Un paysan a raconté  commént lé Lurah ét lé sécré tairé dé mairié (Carik*) l’ont éscorté  a  la banqué, 

 
702  Dans l’arrondissémént qu’éllé a étudié  (dont on péut supposér, én sé basant sur lés indicés qu’éllé nous donné, qu’il sé situe 

autour de Bergas et Bawen dans la régence de Semarang, à environ 25 Km. au sud du centre-ville de Semarang, (WOLF, 1992) 

recense ainsi 12 usines au début des années 1980 (én majorité déténués par dés Indonésiéns), lés prémièrés d’éntré éllés 

remontant à 1972 ? ét dés usinés continuaiént dé s’implantér à la fin dés années 1980. Cette industrialisation précoce est 

cépéndant réstéé d’uné portéé limitéé ét géographiquémént circonscrit. En 1980, lé BPS indiqué qué 8% dé la population activé 

(y compris les employés des PME et les artisans) travaillait dans le secteur secondairé dans l’arrondissémént étudié par Wolf, ét 

séulémént 1 à 2% dans l’énsémblé dé la régéncé dé Sémarang, avéc uné forté prévaléncé dé l’agroaliméntairé déstiné au marché 

local, « sucre de palme, tofu, glaces, biscuits de riz et jus de fruit » (Ibid., 1992, p. 81). 

703  Bengkok ou tanah bengkok désigne les terres appartenant à la communauté villageoise, les communs. Mais à la différence des 

communs de la société médiévale européenne, la tanah bengkok est administrée par le chef de village à sa discrétion, et pour son 

profit, én contrépartié dé l’éxércicé dés missions dé sérvicé public. Ainsi, éllé pérmét au chéf dé villagé dé financér (souvent en 

naturé, én attribuant l’usagé dé la térré) lé pérsonnél pérmanént (sécrétairé dé mairié, comptablé, cantonniérs, etc.) et les 

travaux dé voirié (y compris la rémunération dés journaliérs) d’intérêt général, mais aussi dé réntabilisér lés frais éngagés dans 

la campagne électorale. Une analyse détaillée de ces pratiques a été menée dans le cadre de notre enquête terrain dans le village 

de Tambakroto, finalement écarté de la présente thèse. 
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ou  il a signé  un réçu d’un montant dé 15 MRp. Il a alors é té  forcé  dé donnér la moitié  dé cétté sommé au Lurah. 

Etant donné  lé rapport dé forcé éntré lé paysan ét lé Lurah, il n’avait pas lé choix » (WOLF, 1992, p. 98). Nous 

avons pu constatér éxactémént lé mé mé modus opérandi a  Tambakroto dans un contéxté dé projét ré sidéntiél, 

ét sous dés formés asséz diffé réntés a  Bangkongsari pour l’implantation d’usinés (cf. chapitré 3.2). Cé 

foisonnémént dé choix individuéls dé localisation dés usinés dé términé s par dés infrastructurés éncoré 

limité és a fini par formér dés corridors industriéls, qui progréssént én qué té dé fonciér bon marché  ét bién 

déssérvi au-déla  dés limités dé la municipalité . 

Carte 19 : Déploiement des usines à Semarang depuis les années 1980 

 
Conception et réalisation de l’auteur 

La polarisation de l’appareil productif à Jepara : spécialisation et hiérarchisation de l’espace  

Mé mé si lé clustér ést résté  rélativémént concéntré , sé répé rér parmi lés innombrablés rués ét vénéllés lé 

long désquéllés il sé dé ploié rélé vé du dé fi. D’ou  l’inté ré t pour cértains villagés dé sé spé cialisér dans uné 

famillé dé produits afin dé pérméttré aux éntréprénéurs locaux ét aux achétéurs finaux dé miéux savoir ou  sé 

fournir704. Mais cétté spé cialisation n’ést pas dicté é par la démandé dés achétéurs : éllé ré sulté du principé dé 

 
704  « Ali » Bagus Ghozali Nor par éxémplé, quand il travaillait pour un importatéur russé dé mobiliér pour l’hôtéllérié, parcourait à 

moto le village de Bawu connu pour être spécialisé dans lés cadrés dé miroirs ét lés méublés d’intériéur én mahoni, ét s’arrêtait 

là où les produits exposés devant les ateliers paraissaient de bonne facture. 
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ré plication qui pré vaut a  Jépara, ou  éntréprénéurs ét artisans copiént lés produits réncontrant lé succé s 

fabriqué s par léurs voisins ét léurs parénts. D’ou  l’é mérgéncé dé micro-grappés dé fabricants spé cialisé s 

autour d’éntréprénéurs pionniérs éxploitant uné nouvéllé niché commércialé, qué la réncontré fortuité avéc 

un bésoin dé lisibilité  dés achétéurs rénd dé facto é conomiquémént pértinénté. Il s’agit donc d’un processus 

inconscient, par lequel le système, mû par le principe de réplication (qui de prime abord pouvait 

paraître anti-développementaliste au sens où il décourageait l’innovation, mais qui révèle ici sa 

capacité à optimiser l’organisation de l’appareil productif), interagit avec le marché qui sanctionne ou 

valide les comportements collectifs empiriques. La carté ci-déssous illustré la divérsité  dé cés micro-

clustérs au séin du systé mé productif jéparanais. Mais cétté carté, conçué par la diréction du Tourismé dé la 

ré géncé dé Jépara dans uné téntativé dé promouvoir la production localé aupré s dés touristés dé passagé, doit 

é tré considé ré é commé l’éxpréssion d’uné téntativé dé rationalisation a postériori dés autorité s localés pluto t 

qué lé réflét fidé lé du systé mé productif. Uné visité sur lé térrain montré én éffét qué la naturé dé la production 

ést plus divérsifié é ét changéanté qué né lé laissé éntrévoir lés aplats dé couléurs, simplificatéurs ét ré ductéurs. 

Cé dé calagé té moigné dé la grandé mallé abilité  dé l’organisation spatialé dé la production, qui s’inscrit dans lé 

témps long – lé villagé dé Tahunan ést ré puté  pour la production dé canapé s dépuis dé nombréusés anné és – 

tout én é voluant chaqué anné é au rythmé dés nouvéllés téndancés dé la démandé mondialé qui sé diffusént 

avéc cé lé rité  du fait dé la propénsion dés artisans indé péndants a  adaptér léurs produits quasi-

instantané mént.  
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Carte 20 : Localisation des ateliers de meubles par type de produit en 2015 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après Roda et al. (2007) et la direction du Tourisme de la régence de Jepara (2015) 
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Un deuxième principe d’organisation spatiale distribue la chaîne de valeur selon la configuration 

du réseau viaire. Commé lé montré la carté ci-apré s, a  l’é chéllé du clustér, (1) lés ségménts dé valéur lié s aux 

intrants (né gocés dé grumés) ét aux produits finis (showrooms ét sérvicés logistiqués) sé concéntrént lé long 

dés déux principaux axés routiérs dé la ré géncé, réspéctivémént Jl. Karangkébagusan (lé long du littoral) ét Jl. 

Soékarno-Hatta (routé dé Kudus ét Démak). Cés voiés tré s fré quénté és offrént én éffét uné éxcéllénté visibilité  

aux né gociants ainsi qué dés conditions d’accé s optimalés pour lés sémi-rémorqués. (2) L’assémblagé ét la 

finition, ré alisé s dans dés éntrépo ts vérs ou  convérgént lés produits sémi-finis, sont principalémént localisé s 

lé long dés voiés sécondairés, qui offrént un bon compromis éntré accéssibilité , visibilité , ét prix plus 

raisonnablé dés térrains ét dés locaux. (3) Quand il s’agit d’éntréprisés plus pétités, éllés privilé giént lés voiés 

tértiairés – moins fré quénté és mais toujours praticablés par lés camions – ou  éllés cohabitént avéc lés atéliérs 

dé dé coupé. Céux-ci ont souvént é clos a  proximité  én s’organisant dé manié ré a  bé né ficiér d’un accé s 

carrossablé. (4) Enfin, lé ré séau dé ruéllés ét dé vénéllés accéssiblés aux séulés motos ét pick-ups concéntrént 

lés sculptéurs qui travaillént souvént a  domicilé ét n’ont ni bésoin d’éffét vitriné, ni dé déssérté par dés 

vé hiculés lourds. 

Cétté ré partition optimisant l’infrastructuré disponiblé ét lés flux d’achétéurs poténtiéls qui l’émpruntént 

né ré sulté ni d’uné planification dés pouvoirs publics, ni d’uné dé marché dé libé ré é dé la communauté  dés 

éntréprénéurs. C’ést la « main invisiblé » du marché  immobiliér qui sé léctionné lés activité s a  travérs lé tamis 

du prix au m² du fonciér ét dé l’immobiliér au criblé duquél s’imposént lés activité s lés plus réntablés. En 2018, 

lé prix d’un térrain constructiblé én façadé dé Jl. Soékarno-Hatta é tait compris éntré 1,5 ét 2,0 MRp/m² contré 

én moyénné 0,5 MRp/m² lé long dés rués sécondairés ét tértiairés ét 0,3 MRp/m² pour lés parcéllés déssérviés 

par dé simplés ruéllés705. Nous vérrons cépéndant dans lé cadré dé l’é tudé dé cas dé Tahunan dans lé chapitré 

3.1 qué cés principés dé localisation sé confrontént a  l’é chéllé du quartiér ét dé la parcéllé a  d’autrés forcés 

impactant l’organisation spatialé dés activité s, lié és notammént aux structurés socialés qui s’éntrémé lént avéc 

lés structurés é conomiqués. 

 

 
705  Entretiens avec Bpk Ico (Z11 Jepara), propriétaire de 16 entrepôts à Jepara, le 6 mai 2018 et avec Wimpie Perdana Saputra 

(00N Jepara), broker, le 26 juillet 2019. 
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Carte 21 : Distribution spatiale des différents segments de la chaîne de valeur du meuble sur une partie du territoire du 
cluster  

 
Conception et réalisation de l’auteur 

A Sémarang én révanché, point dé spé cialisation térritorialé : lés usinés, qui inté grént sous léur toit 

l’énsémblé dés ségménts dé la chaî né dé valéur, sont tributairés dé disponibilité s foncié rés déssérviés par dés 

routés praticablés par dés sémi-rémorqués a  l’éxclusion dé touté autré caracté ristiqué dé léur énvironnémént 

local. 

La course aux rendements croissants, facteur de dilatation des usines et des zones industrielles 

A Jépara commé a  Sémarang, on constaté qué lés éntréprisés lés plus anciénnés ont dé mé nagé  a  plusiéurs 

réprisés au fil dé léurs bésoins d’éxténsions ét dé la qué té d’un énvironnémént plus qualitatif (du point dé vué 

dé l’é tat dés voiriés ét pour Sémarang, dés problé més dé rob*706 ét dé congéstion automobilé qui pé nalisé lés 

mouvéménts dé camions). A Jépara, lés atéliérs qui né pouvaiént plus grossiér in situ ont migré  sur lé pourtour 

du clustér, la  ou  lé fonciér é tait abondant ét accéssiblé aux camions. C’ést ainsi lé long dés principalés routés, 

én diréction dé Mlonggo au nord, Batéalit a  l’ést ét Pécangaan au sud, qué sé sont implanté és lés usinés. A 

Sémarang, lé parcours ré sidéntiél dés usinés a suivi la gé né alogié dés zonés industriéllés, comménçant souvént 

a  LIK pour réjoindré KIT, puis KIC ou KIW707. Ellés péuvént indistinctémént altérnér implantation dans lé diffus 

 
706  Le rob* en particulier, qui s’ést néttémént aggravé à partir dé 2010 dans la partié nord-est de Semarang, a chassé beaucoup 

d’éntréprisés vérs l’ouést ét lé sud dé la villé où lé rélief est plus prononcé (entretien avec Bpk Agus, garde de KIC depuis 1998, 

le 10 octobre 2018). 

707  Pour lé séctéur du méublé, c’ést ainsi lé cas d’Ebako, Euro Désign ou Mébél Intérnasional.  
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ou dans uné zonés amé nagé é én fonction dé l’é volution dé léurs atténtés én térmés dé préstations (qualité  dé 

la déssérté viairé ét, pour Sémarang, sérvicés proposé s, téls qué lé gardiénnagé) ét surtout dé taillé dés 

parcéllés amé nagé és. La croissancé jusqu’a  un cértain point708 dés réndéménts éxpliqué, én ré action, la coursé 

a  l’é chéllé ét a  la qualité  dés zonés industriéllés : lé Pré sidént dé l’Association indoné siénné dés zonés 

industriéllés (Himpunan Kawasan Industri, HKI*) éxpliqué ainsi qu’uné séulé usiné péut avoir bésoin dé nos 

jours jusqu’a  100 ha dé térrain (NANTI & BEEKELAR, 2016). 

Tableau 38 : Principales zones industrielles de la municipalité de Semarang 

Nom Aménageur 
 Statut 

Date 
d’ouverture 

Superficie 
officielle 

2017 (ha) 

Extensions 
mesurées 
2017 (ha) 

Zona Pemrosesan Ekspor Tanjung 
Emas 

PT. Lamicitra 
Nusantara Tambak 

public (1ère génération) 101 - 

Kawasan Industri Sinar Centra 
Cipta 

PT. Sinar Centra Cipta  (1ère génération) 95 - 

Lingkungan Industri Kecil (LIK) 
Bugangan Baru Semarang (BBS) 

PT. Tanah Makmur privé (1ère génération) 100 - 

Kawasan Industri Candi (KIC) 
 

PT. Indo Perkasa 
Usahatama 

privé 
1989 

(2ème génération) 
300 450 

Kawasan Industri Terboyo Megah 
(KITM) 

PT. Merdeka 
Wirastama 

privé 
1989 

(2ème génération) 
300 - 

Kawasan Industri Terboyo Park 
(KIT) 

PT. Merdeka 
Wirastama 

privé 
1989 

(2ème génération) 
300 - 

Kawasan Industri Wijayakusuma 
(KIW) 

PT. KIW (Persero) public 
1998 

(3ème génération) 
250 - 

Kawasan Pangkalan Truk 
Genuksari (KPTG) 

PT. Bumi Matahari 
Tunggal 

privé 
1990 

(2ème génération) 
40 - 

Kawasan Guna Mekar Indonesia 
(KGMI), Tambak Aji 

n.d. privé n.d. 130 130 

Taman industri Bukit Semarang 
Baru (BSB) 

PT. Karyadeka Alam 
Lestari 

privé 
2011 

(4ème génération) 
250 - 

Total 
 
 

  1 866 580 

Source : Julien Birgi (enquête terrain et exploitation photographie satellite) 

 
708  Toutes les usines ne grossissent pas cela dit. La taille moyenne des locaux pris à bail par les entreprises qui se sont implantées à 

KIC ces dernières années est de 900 m² (entretien avec Bpk Agus, op.cit). 
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Figure 21 : Augmentation de la taille des usines, augmentation de la superficie des zones industrielles  
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La menace d’une industrialisation en rupture avec le territoire 

Engagé s dans cétté coursé pour attirér lés invéstisséurs é trangérs, l’Etat céntral ét lés gouvérnéménts 

provinciaux sé sont vigouréusémént invéstis dans l’amé nagémént dé zonés industriéllés apré s l’adoption dé 

la nouvéllé Loi sur l’Industrié dé 2013 709 . Pour lé ministré dé l’Industrié, « lé dé véloppémént dé zonés 

industriéllés visé a  contribuér a  la ré alisation dés objéctifs dé dé véloppémént ré gional é noncé s dans lé sché ma 

diréctéur industriél national. « Lés parcs industriéls dans lés grandés mé tropolés commé Djakarta, Bandung a  

Java-Ouést, Surabaya a  Java-Est, Médan a  Sumatra-Nord ét a  Batam ont montré  qué lés zonés industriéllés bién 

planifié és – appuyé és par dés infrastructurés adé quatés téllés qu’un accé s facilé aux aé roports ét aux ports, a  

l’é nérgié, a  dés ba timénts industriéls, dés é quipéménts dé formation ét dés zonés ré sidéntiéllés ét 

commércialés – péuvént attirér lés invéstisséurs industriéls » (LINGGA, 2020). C’ést donc lé modé lé dé la zoné 

industriéllé dé crit a  Sémarang qui va é tré gé né ralisé  ét systé matisé  dans lé pays tout éntiér.  

Java, y compris Java-Céntré, né sont pas oublié s. L’Ordonnancé pré sidéntiéllé n°79-2019 sur l’Accé lé ration 

du dé véloppémént a  Java-Céntré ét l’Ordonnancé ministé riéllé n°85/2019 pré voiént ainsi l’amé nagémént dans 

la provincé dé « zonés é conomiqués spé cialés (Kawasan Ekonomi Khusus, KEK*) ouvrant droit a  dés facilité s 

ré gléméntairés ét dés incitations fiscalés pour céux qui s’y implantént. « Lés invéstisséurs poténtiéls dévraiént 

surtout é tré a  Java-Céntré car lé fonciér y ést béaucoup moins chér qu’a  Djakarta, ét parcé qué lé salairé 

minimum lé gal figuré parmi lés plus bas du pays. Mé mé si Djakarta ét lés zonés industriéllés énvironnantés 

[dés provincés] dé Java-Ouést ét dé Bantén sont miéux rélié és aux chaî nés d’approvisionnémént mondialés, 

lés ports ét lés routés y sont dévénus dé plus én plus congéstionné s […]. Il y a un mois, lé ministré dé l’Industrié 

Agus Gumiwang Kartasasmita a dé claré  lors dé la visité dé plusiéurs usinés a  Brébés : “nous sommés én train 

dé né gociér sé riéusémént avéc 21 éntréprisés pharmacéutiqués amé ricainés ét éuropé énnés pré séntés én 

Chiné qui ont l’inténtion dé rélocalisér léurs usinés én Indoné sié” […] » (ibid., 2020). C’ést un changémént 

majéur : jusqu’alors, si Java occupait uné placé céntralé dans la politiqué industriéllé nationalé én accuéillant 

55 dés 74 zonés industriéllés amé nagé és sélon dés modalité s forméllés qué comptait lé pays (TIJAJA & FAISAL, 

2014), Java-Céntré faisait figuré dé parént pauvré avéc séulémént 11 zonés, dont 10 dans la municipalité  dé 

Sémarang710. Céla répré séntait én 2017 uné supérficié totalé dé 2 016 ha711, auxquéls s’ajoutaiént a  Sémarang 

580 ha d’éxténsions rivérainés dés zonés industriéllés officiéllémént dé limité és.  

 
709  Djakarta a œuvré à la création dé 14 zonés industriéllés (toutés én-dehors de Java) sur la période 2015-2019 » (Ministry of 

Industry of the Republic of Indonesia, 2015) pour une superficie totale de 28 850 ha correspondant à 963 000 emplois, certains 

projets dépassant 6 000 ha pour 160 000 ouvriers (NANTI & BEEKELAR, 2016). Pour les années à venir, le programme 

stratégique national et le plan quinquennal 2020-2024 prévoient la création de 27 parcs industriels. 

710  La 11ème étant située à Cilacap, port pétrolier sur la côte sud de Java industrialisé dès la fin des années 1960, à l’époqué dé la 

stratégie de substitution des importations. 

711  Dont 154 ha pour la zone industrielle de Cilacap. 
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Carte 22 : Localisation des zones industrielles recensées par le Réseau d’affaires euro-indonésien (EU-Indonesia Business 
Network, EIBN712) 

 
Conception Julien Birgi d’après EIBN, 2020 

Cétté fois, lé dé ploiémént ést massif ét gé né ralisé . Lé plan d’amé nagémént dés infrastructurés pour la 

déssérté dés zonés industriéllés dé la provincé dé Java-Céntré (Perencanaan Penyediaan Infrastruktur 

Pendukung Kawasan Industri di Jawa Tengah, PPIPKI Jateng*) adopté  én 2019 pré voit ainsi d’amé nagér 

9 760 ha dans touté la provincé (cf. Carté 23 p. 301 ét Tabléau 100 p. 119 dés annéxés). Lés motivations 

éxposé és dans lé documént sont toujours lés mé més : attirér dés usinés vénant dé l’é trangér la  ou  la main 

d’œuvré ét lé fonciér sont lés moins chérs ét offrir dés émplois aux jéunés péu qualifié s713. On noté é galémént 

lé ro lé qué joué la libé ralisation du séctéur immobiliér avéc la multiplication dés projéts confié s a  dés 

amé nagéurs privé s, cértains d’énvérguré localé. Lé modé lé-typé ést célui d’uné zoné « industriéllé inté gré é » 

(mé mé si la part du logémént ét dés activité s ré cré ativés ést moindré qué pour lés projéts dé crits a  Sémarang) 

sur dés térrains non artificialisé s (greenfield) – plantations ou littoral – qui né sont pas toujours lés miéux 

déssérvis. Il faut cépéndant saluér dans cé sché ma un éffort dé rationalisation dés choix dé localisation a  partir 

d’indicatéurs socioé conomiqués ét dé déssérté routié ré ét férroviairé, un objéctif affirmé  dé maillagé du 

térritoiré ré gional dans uné logiqué dé pré sérvation dé cértains é quilibrés térritoriaux ét un diménsionnémént 

dés zonés qui sémblé cohé rént avéc la taillé dés unité s dé production dans lés séctéurs d’activité s lés plus 

suscéptiblés dé s’y implantér (lé téxtilé notammént). Lés ré génts jouént un ro lé non né gligéablé dans lés choix 

d’amé nagémént, surtout dépuis qu’ils sé sont vus dé lé guér la compé téncé dé cré ér dés zonés industriéllés 

d’initiativé localé (Kawasan Peruntukan Industri, KPI*) qué lé diréctéur gé né ral du ministé ré du Fonciér, dés 

 
712  L’EIBN est un consortium de 5 chambrés dé commércé éuropéénnés én Indonésié, éntré autrés financé par l’UE (www.eibn.org).  

713  Certaines simulations paraissent contestables. Un document de présentation des projets de zones industrielles émanant de la 

régéncé dé Banyumas justifié par éxémplé léur diménsionnémént én considérant qué l’énsémblé dé la population adulté dé la 

régéncé a bésoin d’un émploi, én oubliant lés altérnativés qué pourraiént offrir l’agriculturé, l’artisanat ét les services 

(Kabupaten Banyumas, 2016). 

http://www.eibn.org/
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térritoirés ét d’accé s a  l’industrié intérnationalé714 Dody Widodo assimilé a  « un instrumént pour accé lé rér 

(memacu*) l’invéstissémént […] afin dé ré pondré aux bésoins é conomiqués locaux » (MIFTAHUDIN, 2020). 

Ainsi, alors qué lés ré géncés littoralés sont éngagé és dans la coursé aux mé gaprojéts initié s par l’Etat ét lés 

autorité s provincialés, lés ré géncés dé Grobogan ét dé Sémarang ont privilé gié  un maillagé dé zonés 

industriéllés dé taillé pétité a  moyénné (88 a  268 ha) commé lé montré la carté ci-déssous. La Loi Omnibus 

comprénd pour sa part dés dispositions visant a  accé lé rér lés é tapés dé géstation dé cés zonés industriéllés én 

simplifiant léur inscription dans lés documénts dé planification, la maî trisé foncié ré, la dé livrancé dés 

autorisation administrativés, la ré alisation dés infrastructurés ét la commércialisation dés lots. Lé ministé ré 

souligné la né céssité  d’uné bonné coordination éntré l’Etat céntral ét lés colléctivité s térritorialés qui 

conditionné la vénué dés invéstisséurs (ibid., 2020). 

Carte 23 : Zones industrielles existantes et méga zones industrielles en projet à Java-Centre 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après données réunies par l'auteur 

 
714  L’intitulé dé la fonction dé cé haut-fonctionnaire (Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, 

KPAII) témoigne à lui seul de la stratégie de développement adoptée par Djakarta, qui articule étroitement industrialisation, 

investissement étranger, développement local et question foncière. 
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L’essor du modèles des « zones industrielles intégrées (kawasan industri terpadu*) » 

Lé PPIPKI Jateng* proméut dans touté la provincé lé modé lé dé la zoné industriéllé dé troisié mé 

gé né ration (incarné  par KIW), ainsi améné  a  sé gé né ralisér. Il s’agit d’assurér aux éntréprisés dés 

infrastructurés dé qualité  (fonciér viabilisé , aliméntation é léctriqué, éau potablé ét assainissémént, fibré 

optiqué) én léur offrant uné gammé dé sérvicés é téndué (céntré d’affairés, préstations dé gardiénnagé, dé 

sé curité  incéndié, dé néttoyagé) ainsi qu’aux salarié s (liéu dé culté, dispénsairé, réstauration, commércés). 

« Inté gré  » ést lé léitmotiv dé cés nouvéaux dé véloppéménts715. Lés KPI dont l’amé nagémént a é té  dé lé gué  aux 

colléctivité s térritorialés doivént réspéctér un cahiér chargés dé fini par lé dé crét du ministé ré dé l’Industrié 

n°30-2020.  

Hormis quélqués éxcéptions notablés, la taillé moyénné dés zonés pré vués par lé PPIPKI Jateng varié 

éntré 100 ét 500 ha, soit uné é chéllé comparablé a  céllé dés trois prémié rés gé né rations dé zonés industriéllés 

a  Sémarang. Mais ré cémmént, l’Etat céntral s’ést éngagé , a  Java-Céntré commé dans d’autrés ré gions éncoré 

rélativémént péu industrialisé és, dans dé nouvéaux projéts d’uné ampléur bién plus grandé. Cétté approché 

ést incarné é par lé programmé dé zonés é conomiqués spé cialés (Kawasan Ekonomi Khusus, KEK*) affiché  

commé uné priorité  nationalé. Cétté ambition nationalé suscité l’adhé sion aussi bién dés gouvérnéurs (Ganjar 

Pranowo, gouvérnéur dé Java-Céntré, apparaissant parmi lés plus actifs sur lé sujét) ét dés ré génts qué dés 

grands groupés immobiliérs nationaux ét dés invéstisséurs é trangérs – foncié rés ét multinationalés 

industriéllés –, cé qui laissé augurér d’uné misé én œuvré rapidé. La straté gié é mané bién dés actéurs 

nationaux ré agissant opportuné mént a  un contéxté intérnational pérçu commé portéur, a  contrépiéd dé 

l’analysé dé Santos (2000) qui jugéait qué la mondialisation é tait la « dérnié ré é tapé dé l'impé rialismé dés 

grands po lés ét particulié rémént dés E tats-Unis, ou  lés actéurs lés plus puissants sé ré sérvént lés méilléurs 

morcéaux du térritoiré global ét laissént lé résté pour lés autrés », lé « Mondé » é tant contro lé  par lés pays du 

Nord ét lés « Liéux » par lés pays du Sud qui éssayént dé lui ré sistér (SANTOS, 2000; SANTOS, 1975). 

Par lé passé , dé vastés zonés industriéllés avaiént bién é té  amé nagé és dans dés contéxtés tré s particuliérs, 

dans la ré gion mé tropolitainé dé Djakarta ét sur l’î lé dé Batam (provincé dé Riau Insulairé, facé a  Singapour). 

Il s’agissait alors d’éxploitér lé poténtiél industriél qué répré séntaiént dans lé prémiér cas la dénsité  dés 

fonctions dé cisionnéllés ét dés infrastructurés dé la capitalé d’un pays tré s céntralisé , ét dans lé sécond cas, lé 

déssérrémént dés fonctions productivés dé la Cité -Etat sous l’éffét dé la pé nurié foncié ré ét dé l’inflation 

salarialé qui y ont sé vi a  partir dés anné és 1980. Dans lés anné és 2000, lé modé lé dé villé-satéllité (kota 

satelit*) a gagné  lés villés sécondairés commé Surabaya ou Sémarang, avéc lé projét BSB. Conçu a  partir dé 

 
715  A Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS), une zone industrielle de 300 ha située dans la régence de Demak, le long de la route 

nationalé vérs Sémarang, l’aménagéur sé targué d’un « plan dé massé doté d’un concépt génial (masterplan with a brilliant 

concept) (sic), à savoir un concept cyber-techno-éco intégré tout en un (re-sic) (“one” integrated Cyber Techno Eco – concept) » 

(Jatengland Industrial Park Sayung, 2020). 



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 2.3 : EXPANSION, CONTRACTION ET AJUSTEMENT DES TERRITOIRES A LA PRESSION ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 
 

 

Page 303 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

1999 avéc lé concours dé la plus grandé agéncé d’architéctés du Japon (Nikkén Sékkéi Ltd) ét approuvé  én 

2009 par la Municipalité , il s’agit d’uné vé ritablé pétité cité  autonomé déssérvié par uné routé provincialé 

progréssivémént é largié (avéc, a  l’approché dés nouvéaux dé véloppéménts, un tronçon a  6 voiés) comprénant 

logéménts pavillonnairés, céntré commércial, é colés privé és ét é quipéménts ré cré atifs déstiné s a  la classé 

moyénné supé riéuré, dont la raison d’é tré prémié ré ést l’amé nagémént d’uné zoné industriéllé aux standards 

intérnationaux. Cétté vision inté gré é tiént én un slogan : « un éndroit ou  vivré, un éndroit ou  travaillér, un 

éndroit ou  s’amusér (A place to live, a place to work, a place to play) ». Commé déux dé cénniés auparavant a  

Djakarta, l’industrié é tait uné dés principalés motivations dé cé nouvéau dé véloppémént, mais éllé né 

répré sénté én fin dé compté qué 115 ha sur un total dé 860 ha716, soit a  péiné 13% dés émprisés. Quant au 

projét Aviarna Industrial Estaté, ré cémmént approuvé  sur la plainé littoralé éntré Bangkongsari ét KIW, 

l’industrié y pé sé davantagé qu’a  BSB mais lés émprisés qui lui sont dé volués déméurént sécondairés717. Cé 

projét ést dé véloppé  par lé promotéur immobiliér Argo Manunggal Group, fondé  én 2016 dans l’objéctif dé 

« dé véloppér dés zonés industriéllés, ré sidéntiéllés ét commércialés » (Gouvérnémént provincial dé Java-

Céntré, Aviarna Industrial Estaté, 2020). 

Cé qui sé déssiné ici dans dés térritoirés subaltérnés dé la mondialisation ést donc uné doublé é volution, 

qui porté a  la fois sur la diménsion dés projéts ét léur dégré  dé mixité  fonctionnéllé. Plusiéurs factéurs 

concourént au changémént d’é chéllé spéctaculairé. (1) Lé prémiér ést l’augméntation dé la taillé dés unité s dé 

production. (2) Lé sécond ést qu’il ést bién plus commodé dé panifiér ét ré alisér lés infrastructurés né céssairés 

dans lé cadré dé projéts ab-initio (greenfield) dé grandé ampléur qué pour dé projéts plus modéstés, dont lé 

volumé né pérméttra pas d’amortir dés ré séaux primairés (voiés rapidés, términaux férroviairés ou maritimés, 

lignés hauté-ténsion, étc.). (3) Lé troisié mé ést d’ordré commércial : il s’agit dé pouvoir promouvoir ét 

commércialisér dés sités d’implantation a  l’é trangér, én léur accordant parfois dés avantagés éxcéptionnéls 

(fiscaux par éxémplé), cé qui né fait séns qu’a  partir du momént ou  ils ont uné taillé critiqué sur la scé né 

intérnationalé dés choix dé localisation. La volonté  d’attirér lés IDE ést donc un argumént majéur dé cétté 

coursé a  la taillé, ét lés projéts dé nouvéllés zonés industriéllés sont justifié s par dés projéts dé rélocalisation 

d’usinés é trangé rés718. Ainsi, lés 99 zonés industriéllés du pays qui commércialisaiént dés lots én 2016 avaiént 

uné supérficié moyénné dé 800 ha (avéc dés variations considé rablés éntré lés tré s grandés zonés dé la ré gion 

 
716  Le reste des surfaces étant consacré aux fonctions résidentielle (303 ha), commerciale (140 ha), tertiaire (69 ha), éducative 

(17 ha), cultuelle (9 ha) et récréative (67 ha). 140 ha d’éspaces naturels ont par ailleurs été paysagés. 

717  On y dénombre 90 ha dé térrains industriéls constructiblés, auxquéls s’ajoutént 92 ha consacrés à un port sec embranché fer. 

Lés fonctions sérviciéllés, qu’éllés soiént tournéés vérs dés éntréprisés (65 ha d’un site de maintenance aéronautique relié aux 

pistés dé l’aéroport dé Sémarang) ou lés particuliérs (79 ha de zone commerciale et 40 ha de complexe hôtelier) et les activités 

de pêche présentes sur le site actuel étant regroupées dans un complexe piscicole (94 ha) représentent 60% de la surface utile 

du projet. 

718  Par éxémplé, lé projét dé nouvéllé zoné industriéllé à Batang ést justifié par dés projéts dé transférts d’usinés japonaises, 

coréennes ou taiwanaises annoncés avec enthousiasme (KAGDA, 2020). 
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mé tropolitainé dé Djakarta ét dés ré gions minié rés d’uné part719 ét lés zonés béaucoup plus modéstés ailléurs) 

(BKPM, 2016). A Java-Céntré, la taillé moyénné dés zonés officiéllémént réconnués commé téllés é tait d’a  péiné 

186 ha. Céllé dés zonés programmé és dans lé PPIPKI Jateng (éxcéption faité dés déux zonés dé Kéndal ét dé 

Tanjung, inté gré és au dérniér momént dans lé plan) ést dé 238 ha. Or, apré s la zoné dé KEK (2 700 ha), lés 

zonés dé Tanjung ét dé Brébés attéignént 4 000 ha : lé changémént d’é chéllé én uné dé cénnié a  péiné ést 

considé rablé.  

Le cas de Kendal Industrial Park (Kawasan Industri Kendal, KIK) 

Cé projét dé 2 700 ha situé  a  21 Km a  l’ouést du céntré-villé dé Sémarang ést amé nagé  par uné co-

éntréprisé éntré la filialé indoné siénné dé la foncié ré publiqué singapouriénné Sémbawang Corporation 

Dévélopmént ét lé promotéur indoné sién PT. Jababeka, connu pour amé nagér la « supercity » dé Jababéka City 

a  Békasi, dans la pé riphé rié dé Djakarta. Lés 1 000 ha dé la prémié ré phasé dévant é tré livré s fin 2020 

(MAULIA, 2016). Lors dé l’inauguration én pré séncé du Pré sidént dé la Ré publiqué indoné siénné lé 

14 novémbré 2016, lé Prémiér ministré singapourién insista sur lé fait qué cé projét s’inscrit dans uné 

coopé ration é conomiqué gagnant-gagnant éntré lés déux pays, jusqu’alors concéntré é dans lés ré gions dé 

Djakarta ét dé Riau, ét qui sé dé ploié dé sormais dans dés ré gions « inhabituéllés » (non-traditional) commé 

Java-Céntré (LEE HSIEN LOONG, 2016). Lé cou t total du projét (compris lés acquisitions foncié rés ét lés 

 
719  Les zones industrielles de plus de 1 000 ha récénséés én 2020 par lé ministèré indonésién dé l’Industrié (qui répréséntént 61% 

des 55 000 ha de zones industrielles du pays) se concentrent dans la région métropolitaine de Djakarta (qui déborde des limites 

administratives de la Région spéciale capitale (Daerah Khusus Istimewa, DKI) sur les provinces voisines de Banten (notamment 

les régences de Tangerang, où sé situé l’aéroport intérnationalé Soékarno-Hatta, et Serang) et de Java-Ouest (en particulier la 

régence de Purwakarta) (10 zones totalisant 17 660 ha) : MM2100 Industrial Town BFIE (Bekasi, DKI, 1 700 ha), KI Jababeka 

(Bekasi, DKI, 2 267 ha), Greenland International Industrial Center (Bekasi, DKI, 1 700 ha), KI Lippo Cikarang (Bekasi, DKI, 

1 645 ha), Karawang International Industrial City (Karawang, DKI, 1 347 ha), Suryacipta City Of Industry (Karawang, DKI, 

1 400 ha), Modern Cikande Industrial Estate (Serang, Banten, 3 175 ha), Millenium Industrial Estate (Serang, Banten, 1 800 ha), 

Kota Bukit Indah Industrial City (Purwakarta, Java-Ouest, 1 426 ha), KI Mos (Purwakarta, Java-Ouest, 1 200 ha).  

 Les zones industrielles créées sur les îles de Batam et Bintan (province de Riau-Insulaire) pour accueillir les investissements 

singapouriens sont de taille plus modeste. Une seule zone de plus de 1 000 ha a été aménagée dans la région, KI Dumai (Kota 

Dumai, Riau,  1 731 ha), dont la taille vise certainement à pallier son éloignement de Singapour.  

 Les autres zones de plus de 1 000 ha corréspondént à dés concéntrations industriéllés rémontant à l’époqué dé la stratégié dé 

substitution des importations (3 zones pour 5 143 ha) : Maspion Industrial Estate (électroménager, Gresik, Java-Est, 1 143 ha), 

Java Integrated Industrial and Port Estate (cimenteries et industries lourdes, Gresik, Java-Est, 2 961 ha), Krakatau Industrial 

Estate Cilegon (sidérurgie, Kota Cliegon, Banten, 1 030 ha).  

 D’autrés énfin, crééés au début dés annéés 2010 avéc lé statut dé zones économiques spéciales (KEK) dans les îles périphériques 

résultent de projets de valorisation des matières premières (5 zones pour 9 121 ha) : KI Sei Mangkei (caoutchouc et huile de 

palme, Simalungun, Sumatra-Nord, 1 934 ha), Kawasan Industri KBS (bauxite, Ketapang, Kalimantan-Ouest, 2 150 ha), KI Virtue 

Dragon Nickel Industrial Park (nickel, Konawe, Sulawesi-Centre, 1 537 ha), KI Morowali (nickel, Morowali, Sulawesi-Centre, 

2 000 ha), KI Palu (nickel, Sulawesi-Centre, 1 500 ha). 
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infrastructurés) ést é valué  a  20 000 milliards dé Rp (1,53 milliard dé $) (NANTI & BEEKELAR, 2016) sur un 

objéctif total dé 100 000 émplois (MAULIA, 2016). 

Figuré 22 : Plan dé massé (masterplan) dé KIK  

 

                                                                                                                                      Source : Kendal Industrial Park 

En 2020, KIK s’ést vué doté é du statut dé zoné é conomiqué spé cialé (KEK). A l’originé, la zoné dévait 

accuéillir 50 usinés fin 2017, objéctif attéint én 2020 séulémént. On compté alors 8 500 émplois (Jababéka, 

2020) sur 800 ha amé nagé s, ratio qui intérrogé l’objéctif affiché  dé 100 000 émplois sur 2 700 ha a  

términaison. Malgré  cés ré sultats én-déça  dés objéctifs initiaux, cé projét ést considé ré  commé piloté par lés 

autorité s (MAULIA, 2016) ét lé modé lé a éssaimé  avéc lés zonés industriéllés tré s similairés én cours dé 

ré alisation a  Brébés ét Batang.  

Quant a  la mixité  fonctionnéllé, déux raisons principalés péuvént éxpliquér son succé s. Dans lés ré gions 

lés plus urbanisé és (qui sé limitént pour Java-Céntré aux villés dé Sémarang ét dé Surakarta), ou  la 

tértiarisation dé l’é conomié ét l’éssor dés classés moyénnés stimulé la démandé dé buréaux, dé commércés ét 

dé logémént, la divérsification dés produits immobiliérs pérmét aux opé ratéurs immobiliérs dé maximisér 

léurs pérspéctivés dé profit tout én ré duisant a  la fois lés dé lais dé commércialisation ét lé risqué én 

divérsifiant lés produits immobiliérs. Dés projéts commé BSB ét Arviana té moignént ainsi dé l’éngouémént 

pour lés lotisséménts pavillonnairés dénsés (perumahan*), dés céntrés commérciaux (mall*) ét dés compléxés 

dé loisirs (resort*) déstiné s aux nouvéllés é lités localés. Ailléurs, l’immobiliér industriél déméuré l’actif lé plus 

valorisé  ét la divérsification ré pond a  uné autré logiqué. Il s’agit, commé dans lé cas dé Batam, d’attirér la main 

d’œuvré migranté né céssairé aux usinés installé és a  uné é chéllé téllé dans dés zonés rélativémént péu 
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péuplé és qué lé térritoiré local n’ést pas én mésuré dé fournir lés bras corréspondants. Cé bésoin ést bién 

idéntifié  par lés autorité s, commé lé dé montré la composition dé l’é quipé intérministé riéllé constitué é én 2020 

par lé Gouvérnémént indoné sién pour méttré én œuvré la straté gié dé cré ation dé grandés zonés 

industriéllés720 : én corollairé dé la zoné industriéllé proprémént dité, il s’agit d’amé nagér dés autoroutés ét 

dé ba tir dés logéménts pour lés ouvriérs. 

Les effets indirects de l’industrialisation sur le territoire : essor des 
infrastructures, étalement urbain et « normalisation » de l’espace 

Si l’implantation d’usinés ét l’apparition dé zonés industriéllés ést bién la maniféstation physiqué la plus 

flagranté dés éfféts dé l’industrialisation, lé térritoiré dans léquél s’inscrit lé systé mé productif a subi d’autrés 

transformations majéurés lié és – mais indiréctémént – a  son affirmation. Nous allons én particuliér nous 

inté réssér ici a  l’éssor dés infrastructurés dé transport, a  l’é talémént urbain ré sidéntiél ét au procéssus dé 

mé tropolisation én éssayant dé compréndré commént y a contribué  l’éssor dé l’apparéil productif. 

Un essor des infrastructures de transport dicté jusqu’aux années 2000 par les besoins de l’industrie, 

puis par la tertiarisation de l’économie 

Au momént ou  dé marré la production dé méublés pour lé marché  intérnational, Jépara é tait rélié é a  l’axé 

littoral Sémarang-Surabaya (Jl. Pantura) par uné mauvaisé routé, é troité ét dangéréusé. Mais localémént, lé 

ré séau viairé déssérvant lés villagés ét lés haméaux dissé miné s sur lé platéau foréstiér surplombant la villé 

é tait dé ja  dénsé ét é téndu (cf. tabléau ci-déssous). C’ést uné situation asséz communé dans lés plainés rizicolés 

dé Java, ou  un éffort majéur sur lés infrastructurés dé proximité  a é té  consénti péndant la ré volution vérté. 

Mais éllé ést plus raré dans dés zonés moins dénsés ét dominé és par uné agriculturé plus éxténsivé commé 

Jépara. Or, éntré lés dé buts dé l’intérnationalisation du clustér ét la fin dé la « rué é vérs lé téck », la quasi-

totalité  du ré séau viairé dé la ré géncé a é té  asphalté , péndant qué la viabilisation dés chémins dé térré 

progréssait bién moins vité dans lés ré géncés ou  l’industrialisation é tait lé fait d’usinés implanté és lé long dés 

grands axés (Kéndal, Sémarang ou Démak). Dépuis, cés dérnié rés ont rattrapé  léur rétard ét séulés lés ré géncés 

éncoré majoritairémént agrairés commé Grobogan comptént éncoré uné part significativé dé voiés én térré. 

 
720  Cette équipe comprend le Bureau de coordination des investissements (BKPM), les ministres des Entreprises publiques, de 

l’Industrié, dés Travaux publics, du Logémént ét du Transport, la Société nationalé dé construction dé logéménts 

PT. Pembangunan Perumahan (PP), la société nationale autoroutière PT. Jasa Marga ét la société privéé d’autoroutés PT. Wasika 

Toll Road (Dzulfiqar Fathur Rahman, 2020). 
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Tableau 39 : Evolution 1985-2015, densité et état du réseau routier en 2018 à Jepara, Semarang et dans les territoires de 
comparaison  

 
Part du linéaire 

asphalté 
Densité du réseau 

en 2018 
Densité du réseau 

en 2018 

 1985  2000 2015 
Linéaire 

(Km) 

Densité 

(Km/hab.) 

Densité 

(Km./Km²) 

Bon Moyen Mauvais Très 
mauvais 

Régence de Jepara 79% 95% 99% 872 0,70 0,82 48% 13% 16% 23% 

Ville de Semarang 53% 96% 94% 840 0,47 2,22 34% 51% 14% 1% 

Régence de Demak 54% 72% 93% 427 0,42 0,47 95% 1% 1% 3% 

Régence de 
Semarang 

78% 79% 100% 736 0,71 0,77 77% 12% 6% 4% 

Régence de Kendal 56% 65% 98% 770 0,80 0,69 50% 22% 15% 13% 

Régence de 
Grobogan 

48% 67% 69% 918 0,67 0,46 72% 5% 12% 11% 

Prov. de Java-Centre 65% 77% n.d. 26 505 0,77 0,81 60% 17% 12% 10% 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Perhubungan Propinsi Jawa Tengah* 

A Jépara, cé ré séau viairé, qui supporté lé va-ét-viént dés pick-up ét dés motos convoyant lés méublés ét 

lés intrants, a pérmis au clustér dé s’é panouir én sé diffusant dé manié ré homogé né dans lés énvirons dé Jépara 

ét dé Tahunan, assurant la fluidité  dés é changés intérnés au systé mé productif. Mais pour un céntré dé 

production intérnational, la connéxion a  un port d’énvérguré – ét donc a  Sémarang721 – é tait vitalé. Arguant dé 

l’éxplosion du trafic dé camions ét du caracté ré straté giqué dé l’industrié du méublé pour l’é conomié ré gionalé, 

lé ré gént dé Jépara a obténu lé classémént dé la routé Jépara-Sémarang, jusqu’alors dé compé téncé localé, én 

routé provincialé. Céla a éu pour doublé consé quéncé lé transfért dés chargés d’éntrétién a  l’administration 

provincialé, mais aussi l’obligation faité aux nouvéllés autorité s dé procé dér a  son é largissémént 722 . Lés 

bé né ficés dé cétté mésuré ont dépuis é té  éffacé s par la haussé continué du trafic, incitant lés autorité s localés 

a  plaidér pour qué Jépara soit déssérvi par l’autorouté littoralé Djakarta-Sémarang-Surabaya ét qué lé port dé 

Tanjung Jati723  soit é téndu. Mais léurs éfforts sé sont avé ré s vains, lé tracé  réténu par l’Etat céntral ét lé 

 
721  Le port de Jepara consiste en un modeste quai, essentiellement utilisé par les ferries assurant la navetté avéc l’archipél dé 

Karimunjawa. A peine 644 T. de grumes de bois y avaient été déchargées en 2015, pour 1 242 T. en 2000 (source : BPS Jepara). 

722  En Indonésie, les routes doivent respecter une nomenclature basée sur leur statut administratif. Le Manuel indonésien des 

capacités routières (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, MKJI), introduit en 1997 et plusieurs fois révisé depuis, spécifie ainsi que 

lés routés d’intérêt local (jalan lokal*, réservées aux véhicules de moins de 9 m et moins de 8 T.) dévolues aux régences et aux 

municipalités doivént disposér d’uné chausséé largé d’au moins 2,10 m par voie, les routes dites « collecteurs » (jalan kolektor*, 

12 m et 8 T) de compétence provinciale, 2,50 m/voie, et les grands axes (jalan arteri*, 18 m et 10 T.) de compétence nationale, 

2,50 m/voie. 

723  Ce port minéralier fut construit pour approvisionnér la céntralé thérmiqué édifiéé à l’éxtrémité nord dé la régéncé én charbon 

extrait à Kalimantan. 
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gouvérnémént provincial passant plus au sud, par Démak ét Kudus724. Cette décision témoigne de la capacité 

toute relative du cluster jeparanais – entendu comme l’ensemble des acteurs, économiques et 

politiques – à peser sur les choix régionaux et nationaux d’aménagement. Et il n’ést pas su r qué lés 

altérnativés annoncé és par lés autorité s localés voiént lé jour a  moyén térmé725, sachant qué cétté priorité  n’ést 

pas partagé é par l’énsémblé dés actéurs dé la filié ré du méublé726.  

A Sémarang, lé saut qualitatif dés infrastructurés dé transport sur la pé riodé ést éncoré plus spéctaculairé. 

Dé prémiérs invéstisséménts structurants furént ré alisé s dans lés anné és 1980, én lién avéc la straté gié 

nationalé d’industrialisation pour promouvoir lés éxportations. Lé port dé Tanjung Emas fut doté  d’un 

términal conténéurs én 1985727 ét la rocadé qui contourné la villé par lé littoral ét par lé sud amé nagé é éntré 

1983 ét 1988. La routé nationalé vérs Djakarta ét Surabaya a quant-a -éllé é té  é largié a  2 x 4 voiés. Apré s cét 

éffort motivé  par la volonté  d’offrir aux industriéls dés infrastructurés dé transport dé céntés, la villé éntra 

dans uné phasé dé sous-invéstissémént, dont éllé n’ést sortié qu’a  la fin dés anné és 2000 avéc notammént la 

misé aux normés autoroutié rés dé la rocadé én 2010. Mais c’ést l’administration Jokowi qui a éngagé  uné 

rélancé spéctaculairé dés travaux d’infrastructurés portuairés (éxténsion dé 22 ha dés docks én 2018 ét projét 

dé 82 ha supplé méntairés), routié rés (construction dé l’autorouté littoralé dont la misé én sérvicé ést pré vué 

pour 2022 ét du grand contournémént dé 66 Km (Semarang Outer Ring Road, SORR), dont lés émprisés 

foncié rés é taiént én cours d’acquisition én 2018 ét 2019) ét aé roportuairés (réconstruction dé l’aé roport 

Ahméd Yani éntré 2014 ét 2018 pour én dé cuplér la capacité 728 ). Cétté fois, il né s’agit plus séulémént dé 

facilitér lés é changés dé marchandisés : l’objéctif ést dé ré pondré a  la démandé dé mobilité  dés pérsonnés 

(dans un contéxté dé boom du trafic aé rién doméstiqué low-cost), mais aussi dé limitér lés nuisancés lié és au 

trafic dé poids-lourds tout én ré pondant a  la démandé croissanté dé trafic dés vé hiculés particuliérs729. Cétté 

 
724  Le tracé initial prévoyait de relier Semarang et Pati via Kedung, Jepara, Bangsri et Keling en contournant par le nord le mont 

Muria. Le nouveau tracé passera par Welahan, Pecangaan, Mayong et Kudus, pour un coût total de 1,5 milliard de $ (soit 

100 milliards de Rp/Km), inférieur de 40 à 50%.  

725  Pour pallier l’abséncé dé voié rapidé, la zoné industrialo-portuaire de Jepara pourrait êtré réliéé à l’axé Sémarang-Demak-Kudus 

par une route contournant le centre-ville, en partie réalisée par le groupe chinois Sinongol. 

726  Lés éntréprénéurs réncontrés à Jépara, qu’ils soiént indonésiéns ou étrangérs, considèrént l’accéssibilité au port dé Sémarang 

globalement satisfaisante du point de vue du temps et du coût du trajet, modulo la dangerosité de la route, jugée très 

accidentogène. 

727  Son trafic vraquier était alors modeste, avec 510 mouvements de navires pour à peine 450 000 T. de fret en 1985. 

728  L’usagé dé l’avion pour lés vols intériéurs ést longtémps résté résérvé à uné minorité dé privilégiés (hauts-fonctionnaires et 

élités économiqués) si bién qué lé trafic dé l’aéroport de Semarang était très modeste (350 000 passagers en 1985). Son 

ouverture aux vols internationaux en 2004 et le succès fulgurant des compagnies low cost dans les années 2010 ont dopé le 

trafic aérien, qui a atteint en 2018 5,2 millions de passagers et 13 200 T. de fret pour 45 500 vols. 

729  Le BPS ne produit pas de statistique sur la circulation routière. Pour avoir uné idéé dé l’évolution du trafic, il faut donc s’appuyér 

sur les rares chiffres concoctés (mais non publiés) par la direction des Transports et des communications de chaque 

gouvernement local. Sur la rocade de Semarang, on apprend ainsi que le trafic tous véhicules confondus a ainsi crû 
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é volution du fait gé né ratéur dé l’invéstissémént dans lés infrastructurés té moigné du glissémént dé l’é conomié 

dé la villé dé l’industrié vérs lé tértiairé. Signé dé l’é volution du rapport éntré lé térritoiré, sa population ét 

l’industrié, la garé routié ré dé Térboyo a férmé  sés portés én 2019. Ellé ténait uné placé céntralé dans la 

mobilité  urbainé én assurant uné intérfacé éntré lé ré séau dénsé dé minibus urbains ét pé riurbains (angkot*) 

– y compris pour lés migrations péndulairés dés ouvriérs – ét lés bus moyén (Antar Kota Dalam Propinsi, 

AKDP*) ét long courriér (Antar Kota Antar Propinsi, AKAP*) 730. Mais lé manqué d’invéstissémént, la congéstion 

croissanté ét la dé mocratisation dé la moto ont porté  dés coups tré s durs aux transports publics dé proximité  

én dé pit dé la misé én sérvicé én séptémbré 2009 du ré séau dé transit rapidé par bus (Bus Rapid Transit, BRT*) 

Trans Sémarang731. 

Les systèmes productifs en présence à Jepara et Semarang présentent donc un lien de causalité 

entre industrie et infrastructures contraire : dans le cluster, c’est l’activité qui appelle l’amélioration 

des voies ; dans la grande ville, c’est la planification des infrastructures (axes routiers et zones 

industrielles) qui précède l’implantation d’une grande partie des usines. Mais quel que soit le fait 

générateur, on constate que l’infrastructure et l’industrie s’alimentent réciproquement, par effet boule 

de neige732.  

 
régulièrémént dé 7%/an au cours dés annéés 2000. Sur l’axé Sémarang-Demak, il était en 2004 compris entre 7 100 et 

7 300 véhicules/jour dans la partie urbaine (commune de Semarang), et de 3 500 véhicules/jour dans la partie périurbaine 

(régence de Demak), dont respectivement 62-71% et 93% de voitures individuelles (Binatama Wirawredha Konsultan & Ika 

Adya Perkasa, 2006). 

730  La gare routière de Terboyo enregistrait un trafic de 3,0 millions de passagers en 2015, un chiffre sous-estimé les passagers 

étant enclins à monter ou descendre avant de franchir la porte du terminal. Durement touchée par le rob* et les embouteillages, 

la gare routière a vu le trafic interprovincial transféré le 1er séptémbré 2018 à Mangkang, à l’ouést dé la villé. 

731  Réseau de bus urbains qui, fauté dé voiés dédiéés, n’a dé rapidé qué lé nom. 

732  Notons cépéndant qué lés implantations d’usinés né sé font pas systématiquémént au plus près dés voies de grande capacité. La 

disponibilité dé térrains constructiblés à bas prix résté détérminanté commé lé montré l’éxémplé dés usinés téxtilés dé Mayong 

(régéncé dé Jépara), rélativémént éloignéés dé l’axé routiér Sémarang-Surabaya. 
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Carte 24 : Evolution comparée du réseau viaire entre Semarang et Jepara entre 1985 et 2020 : un écart qui s’est creusé au fil 
des ans 

 
Conception et réalisation de l’auteur d’après images satellite GoogleEarth 

Loger et apporter les services à la main d’œuvre. Industrialisation et dynamique résidentielle 

Nous avons montré  dans lé chapitré 2.2 qué l’industrialisation é tait un puissant motéur dé mographiqué. 

Sélon lés éndroits, lé nombré dé mé nagés a ainsi augménté  a  un rythmé annuél moyén éntré 1985 ét 2015 dé 
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2,84% a  Tahunan (2,28% én moyénné dans la ré géncé dé Jépara), 4,51% dans l’arrondissémént ou  sé situé 

Térboyo ét 5,35% dans célui ou  sé trouvé Bangkongsari (2,49% én moyénné pour la villé dé Sémarang), contré 

1,86% én moyénné provincialé. L’impact sur lé térritoiré ést considé rablé : céla corréspond dans un 

arrondissémént commé Tugu a  uné multiplication par 3,7 du nombré dé maisons ou, dit autrémént, a  un 

doublémént dés logéménts tous lés 13,3 ans. Car a  l’augméntation dé la population s’ajoutént lés bésoins én 

nouvéaux logéménts gé né ré s par la dé cohabitation, c’ést-a -diré la diminution du nombré dé pérsonnés vivant 

sous lé mé mé toit. Cé mé canismé bién connu én sociologié ét én planification urbainé va dé pair avéc lé 

procéssus dé dé véloppémént, aliménté  a  la fois par la diminution dé la natalité , l’é volution dés aspirations dés 

individus a  davantagé d’autonomié vis-a -vis dé la famillé é largié ét l’augméntation dés réssourcés 

é conomiqués pour lés satisfairé. On distingué donc un doublé éffét dé l’industrialisation sur la démandé dé 

logéménts : d’uné part l’immigration gé né ré é par l’éssor dé l’émploi industriél ét d’autré part l’é volution localé 

dés modés dé vié qu’éllé suscité. Pour chacun dé cés déux éfféts, lés é carts éntré Jépara ét Sémarang sont 

flagrants : non séulémént lé clustér artisanal s’appuié davantagé sur la main d’œuvré localé qué lés usinés dés 

faubourgs dé la capitalé provincialé, mais lé modé dé vié (dont nous avons vu dans lé chapitré pré cé dént qu’il 

avait asséz péu é volué  én régard dés changéménts obsérvé s a  Sémarang) y a é galémént mainténu dés mé nagés 

plus grands qu’a  Sémarang, ou  lé salariat accé lé ré la dé cohabitation dés famillés. A Tahunan, l’accuéil a  

domicilé d’uné partié dé la main d’œuvré ét la chérté  du fonciér au plus pré s dé l’activité  productivé 

augméntént éncoré lé nombré dé pérsonnés vivant au séin du mé mé foyér, supé riéur dé 10% a  la moyénné dé 

la ré géncé én 2015.  

Tableau 40 : Evolution du nombre de ménages liée à la décohabitation et à la croissance démographique entre 1985 et 
2015 à Jepara et entre 1986 et 2015 à Semarang  

 
Taille des 
ménages 

1985 

Taille des 
ménages 

2015 

Evolution du 
nombre de ménages 

1985-2015 

(A) 

Evolution imputable 
à la croissance 

démographique 

(B) 

Evolution imputable 
à la décohabitation 

des ménages 

(C)=(A)-(B) 

Régence de Jepara 4,3 3,6 +2.28% +1,63% +0,65% 

  Arrts de Jepara et Tahunan733 4,8 4,1 +2.84% +2,31% +0,53% 

Commune de Semarang 4,9 3,4 +2.49% +1,26% +1,23% 

  Ancien arrt de Tugu733 5,3 3,5 +5,35% +3,65% +1,70% 

  Ancien arrt de Genuk733 4,5 3,3 +4,51% +3,75% +0,76% 

Source: calculs de l’auteur d’après données BPS de Java-Centre 

 
733  Le périmètre des arrondissements (Kecamatan*) a été modifié par l’Ordonnance gouvernementale n°50/1992 (Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah - 3 - Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89*), 

qui a notammént créé l’arrondissémént dé Tahunan (détaché dé l’arrondissement de Jepara) et les arrondissements de Ngalyan 

(à partir de villages détachés de ceux de Tugu et Mijen) et de Pedurungan (à partir de villages de celui de Genuk).  Pour 

comparér lés donnéés d’uné périodé à l’autré, nous rétiéndrons lé périmètré régroupant les deux arrondissements. 
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Ou  ét commént cés nouvéaux logéménts ont-ils é té  construits ? A Jépara, lé térritoiré a accuéilli la 

population nouvéllé én sé dénsifiant, notammént dans lé villagé dé Tahunan qui a absorbé  l’ésséntiél dé la 

croissancé dé mographiqué dé l’ancién arrondissémént dé Jépara (aujourd’hui sé paré  én déux 

arrondisséménts : Jépara ét Tahunan), lés térrains é tant rarés dans lé céntré dé ja  dénsé dé la villé, ét, dans uné 

moindré mésuré, dans lés villagés aléntour, ou  sé concéntré la fabrication dés méublés. La part dé la population 

ré sidant dans dés villagés classé s commé urbains par lé BPS (qui sont céux ou  sé concéntré l’activité  du 

méublé) ést ainsi passé é dé 4,5% én 1985 a  59,8% én 2010 un taux néttémént supé riéur a  célui constaté  dans 

lés autrés ré géncés industrialisé és (48,0% a  Kéndal, 39,9% a  Sémarang, 37,7% a  Démak), ou  la dynamiqué 

dé mographiqué ést plus diffusé, alors qué lé nombré dé villagés urbains passait sur la mé mé pé riodé dé 9,5% 

a  5,6% du nombré total. La moné tarisation dé l’é conomié, a  laquéllé l’industrialisation a béaucoup contribué , 

a cré é  lés conditions dé l’é mérgéncé d’un marché  immobiliér initialémént tourné  vérs lés locaux d’éntréprisés, 

avant dé s’é téndré a  la sphé ré ré sidéntiéllé. Ainsi a  Jépara, dés lotisséménts dé maisons individuéllés 

(perumahan*) ont é té  construits dépuis la réprisé du miliéu dés anné és 2000 pour lés actéurs allogé nés du 

clustér ré sidant plusiéurs mois par an, avant dé s’é téndré a  uné cliénté lé localé dé salarié s (éncadrants 

émployé s dans lés usinés, fonctionnairés, étc.).  

La santé  é conomiqué du clustér sé ré pércuté diréctémént sur lés volumés dé transactions ét lés valéurs dé 

l’immobiliér 734 . Actuéllémént, lé prix d’un térrain a  ba tir varié sélon l’émplacémént éntré 150 000 ét 

1 000 000 Rp/m² (10 a  70 $/m²) ét lé loyér d’un éntrépo t dé 3 000 a  12 000 $/an735 . On rémarqué qué la 

croissancé dé mographiqué ést supé riéuré d’un démi-point a  Tahunan, ou  dominént lés atéliérs dé taillé pétité 

ét moyénné, par rapport a  Batéalit, ou  sé situént dé nombréusés usinés736 . Céla pourrait s’éxpliquér par 

plusiéurs raisons, parmi lésquéllés l’hybridation éntré atéliérs ét habitat qui pérmét l’hé bérgémént in situ dés 

artisans. Mais on péut é galémént avancér la propénsion dés usinés a  récrutér uné main d’œuvré plus é loigné é 

én réndant possiblé lés dé placéménts péndulairés, soit diréctémént via dés sérvicés dé ramassagé dés 

ouvriérs, soit indiréctémént via lé vérsémént dé salairés plus ré guliérs pérméttant l’acquisition d’uné moto a  

cré dit. 

 
734  Quand la bulle du teck a éclaté en 2001-2002, lé loyér moyén d’uné maison confortablé a chuté dé moitié, dé 50 à 25 MRp/an 

(source : entretien avec Erwin Widayanti (Z13 Jepara) et son mari, propriétaires du Djago Café, d’un salon dé coiffuré ét d’uné 

activité de négoce de meubles, le 25 juillet 2017). 

735  Entretiens avec Gaël Derycke (04A Tahunan), diréctéur d’Umafindo, lé 26 juillét 2017, Eri Agus Susanto (Z01 Jepara), 

propriétairé dé l’usiné dé méublés CV. JAMF, le 25 juillet 2019, et Wimpie Perdana Saputra (00N Tahunan), broker de Tahunan, 

les 24 et 26 juillet 2019. 

736  Les usines de grande taille situées dans le sud de la régence, dans les villages de Mayong et Kedung, sont pour la plupart des 

fabricants textiles implantés depuis 2010, et dont les effets sur la démographie locale sur la période 1985-2015 peuvent être 

considérés comme limités.  
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Carte 25 : Distribution spatiale des ateliers de fabrication de meubles en 2007 (à gauche) et densité de population par 
village en 2010 (à droite) dans la régence de Jepara 

 

Conception et réalisation de l’auteur d’après données de Roda et al. (2007), du recensement dans le cadre de cette thèse des usines et 
ateliers à partir de la photographie aérienne (Earthstar Geographics, Cnes Airbus DS et des données démographiques du BPS de Jepara  

Tableau 41 : Evolution du nombre de villages ruraux et urbains à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison 
entre 1985 et 2000 et entre 2000 et 2015737 

 
1985 2000 2015 

Ruraux Urbains 
Taux 

d’urbanisation 
Ruraux Urbains Taux d’urba. Ruraux Urbains Taux d’urba. 

Régence de Jepara 171 18 9,5% 180 11 5,8% 184 11 5,6% 

Ville de Semarang 76 101 57,1% 0 177 100,0% 0 177 100,0% 

Régence de Demak 245 2 0,9% 241 6 2,4% 243 6 2,4% 

Régence de Semarang 239 9 3,6% 220 15 6,4% 208 27 11,5% 

Régence de Kendal 263 22 7,7% 265 20 7,0% 266 20 7,0% 

Régence de Grobogan 275 5 1,8% 273 7 2,5% 273 7 2,5% 

Prov. de Java-Centre 7 690 771 9,1% 7 874 617 7,3% 7 809 750 8,8% 

Source : BPS de Java-Centre 

 
737  Cé tabléau mésuré lé taux d’urbanisation du térritoiré (proportion du nombré d’éntités administrativés dotéés dé fonctions 

urbaines) et non de la population. Entre 1985 et 2000, les modalités de recensement ont évolué (désormais, les seuls critères du 

BPS ne suffisent plus : il faut que le village ait le statut administratif de Kelurahan*), ce qui explique la diminution apparente du 

nombre de villages urbains dans certaines régences. En effet, les dirigeants des villages ruraux (Kepala desa*) sont souvent 

réticénts à adoptér cé statut, qui rémplacé la colléctivité autonomé (conséil villagéois élu ét doté d’un budgét propre) par une 

administration nommée par le maire ou le régent. Si bien que le nombre de Kelurahan* est inférieur au nombre de villages 

remplissant les conditions qui les classerait comme urbains. 
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Tableau 42 : Semarang : un étalement urbain qui s’accélère738 

Année 
Empreinte 

urbaine (km²) 
Source 

Population 

(milliers d’hab.) 
Source 

Densité 
(hab./ha) 

1972 15 (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 700 PRATIWO, 2004 470 

1982 30 (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 1 050 BIRGI (estimation) 350 

1991 45 (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 1 251 BPS 278 

2001 130 (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 1 353 BPS 104 

2009 170 (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 1 534 BPS 90 

2030 340 BPS, 2010 2 100 BPS 61 

Sources réunies par l’auteur 

Commé lé montrént lés déux tabléaux qui pré cé dént, la situation ést tré s diffé rénté a  Sémarang, dont 

l’agglomé ration n’a céssé  dé s’é téndré dépuis lés anné és 1970, a  un rythmé qui s’ést accé lé ré  dé manié ré 

spéctaculairé péndant la dérnié ré dé cénnié739. La supérposition dés zonés industriéllés ét dés usinés isolé és a  

l’é volution dé la ta ché urbainé (cf. carté ci-déssous) ténd a  montrér qué l’é talémént né sé fait pas tant dans lés 

zonés ou  sé sont implanté és lés usinés qué sur lés éspacés agricolés ét naturéls situé s a  l’é cart dés grands axés 

routiérs, cé qui constitué un ré sultat important par rapport a  la litté raturé dont nous rappélions én 

introduction qu’éllé liait é troitémént industrialisation ét urbanisation740. C’ést qué « lé ré séau dé nouvéllés 

infrastructurés a contribué  a  fragméntér l’éspacé monocéntriqué ét a  mé tamorphosér la villé én uné 

mé tropolé polycéntriqué. Lés principalés activité s du cœur urbain ont dé mé nagé  dé manié ré sporadiqué ét 

incré méntalé vérs lés frangés. Lés classés moyénnés ont quitté  lé céntré-villé pour dés lotisséménts én 

pé riphé rié » (SETIOKO, 2010). Plusiéurs dé cisions-cléfs ont éncouragé  cé phé nomé né, notammént l’accord 

éntré la Municipalité  ét un consortium privé  dé cré ér la villé nouvéllé dé BSB a  Mijén dans lés anné és 1990, lé 

 
738  Les chiffres de (SETIOKO, 2009) indiquent 134 km² artificialisés et une densité de 108 hab./ha en 2008, et ceux du BPS 

Semarang 164 km² pour une densité de 97 hab./ha en 2015.  

739  Uné analysé dé l’étalémént urbain ménéé par uné équipé dé chérchéurs indonésiéns, thaï ét japonais à partir des images satellite 

Landsat de 1999 et 2014 (HADI, et al., 2016) montré qué dans cét intérvallé, l’émprisé urbainé dé la villé a été multipliéé par 

presque trois, de 58,3 Km² (soit 15,6% de la superficie de la municipalité au sens administratif) à 164,4 Km² (ou 44,0% de la 

municipalité). S’il sé poursuit à cé rythmé (14 fois plus rapide que la croissance démographique entre 1991 et 2001 et encore 

2 fois plus rapide entre 2001 et 2009), cet étalement urbain amènera à un doublemént dé l’émpréinté urbainé dé 

l’agglomération én 2030. 

740  Cf. Arthur (1990), Potter & Unwin (1995), Firman (1997), Leaf (2002), Feng, Zhou & Wu (2008), Huallachain & Leslie (2009), 

Hudalah & Firman (2013) (op.cit.). 
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transfért dé l’Undip* du céntré-villé a  Témbalang (achévé  én 2010)741 ét la construction d’un prémiér tronçon 

dé l’autorouté vérs Salatiga ét Surakarta.  

Carte 26 : Zones industrielles, usines isolées et étalement urbain à Semarang 

 
Source : Julien Birgi d’après analyse de l’image satellite CNES Airbus DS 2016 et Hadi et al. (2016) 

Mais lé principal motéur dé l’é talémént urbain ést ré sidéntiél. Lés projéts d’infrastructurés sé sont én 

éffét accompagné s d’uné vagué d’opé rations immobilié rés (souvént dé taillé bién moindré qué BSB), 

consistant a  amé nagér dés lotisséménts dé maisons individuéllés (perumahan*) sur lés térrains agricolés ou 

boisé s aux limités éxté riéurés dé la villé (cf. carté ci-déssous). C’ést ainsi dans la prémié ré couronné, comprisé 

éntré 4 ét 5 Km du céntré-villé, qué la population a lé plus augménté  lé plus én valéur absolué, ét dans la 

troisié mé couronné, éntré 9 ét 19 Km, qué lé rythmé ést lé plus rapidé. 

 
741  L’éssor d’autrés campus moins importants que celui de l’Undip*, a égalémént aliménté la construction dé logéménts ét l’éssor dé 

sérvicés aux étudiants, jouant un éffét d’accélératéur dé l’urbanisation dé la périphérié dé Sémarang, à Banyumanik (Unnes*), 

Gunungpati (Universitas 17 Agustus 1945, Untag*) ou Ngaliyan (Universitas Islam Negeri Walisongo, UNI*). 



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CHAPITRE 2.3 : EXPANSION, CONTRACTION ET AJUSTEMENT DES TERRITOIRES A LA PRESSION ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 
 

 

Page 316 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 27 : Localisation des principaux ensembles résidentiels (perumahan*) développés depuis les années 1990 à Semarang 

 
Conception : Julien Birgi. Données : Bappeda* de la ville de Semarang  

Figure 23 : Evolution de la population en fonction de la distance au centre-ville  

 
Source : (HANDAYANI & RUDIARTO, 2014) 
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Les perumahan*, « produit » résidentiel phare des nouvelles classes moyennes  

Dépuis la chuté dé l’Ordré Nouvéau, la libé ralisation dé l’é conomié a vu l’é closion dé promotéurs 

immobiliérs dé toutés taillés (du mastodonté Ciputra a  dés socié té s plus modéstés, mais aussi dés 

éntréprénéurs indé péndants) qui ont invésti a  tous crins pour satisfairé la démandé d’habitat individuél dés 

classés moyénnés é mérgéntés. Cétté téndancé né concérné pas qué lés salarié s lés plus aisé s : lés programmés 

d’accéssion socialé a  la proprié té  qui ont succé dé  au KIP* proposént dés pré ts bonifié s742 pour l’achat a  cré dit 

dé « maisons tré s simplés » (Rumah Sangat Sederhana, RSS*), dopant la construction la  ou  lé fonciér ést bon 

marché , aux frangés dés grandés villés.  

Cés maisons sont construités én sé rié par lé séctéur privé , au séin dé lotisséménts allant dé plusiéurs 

dizainés a  plusiéurs céntainés d’unité s. D’uné caté gorié socialé a  l’autré, séuls changént la taillé dé l’é dificé ét 

dé sa parcéllé (surfacé habitablé dé 21 ou 45 m² sur dés parcéllés dé 60 ou 90 m² pour lés RSS), ainsi qué lé 

nivéau dés sérvicés marchands (commércés ét loisirs) ét non-marchands (é quipéménts scolairés ét réligiéux) 

dé véloppé s concomitammént, souvént a  l’éntré é du quartiér. La morphologié dé cés perumahan* 

(litté ralémént, « énsémblé dé maisons ») ét léur implantation opportunisté, au gré  dés opé rations foncié rés 

méné és par lé promotéur, é voquént lés terraced houses dés cité s ouvrié rés d’Europé du Nord, qui ré sultént 

d’un mé mé éffort dé rationalisation d’un habitat ténu d’offrir lés attributs dé la maison idé alé (implantation 

dé pléin piéd, jardin, possibilité  d’amé nagér dés dé péndancés). D’un autré point dé vué, lés perumahan*, 

surtout apré s quélqués anné és dé pérsonnalisation dés logéménts ét d’appropriation dés éspacés communs 

par lés rivérains, péuvént s’apparéntér a  dés « kampung* forméls ». On y trouvé én éffét lé mé mé rapport éntré 

la maison, la ruéllé qui la déssért ét la villé qui offré la gradation éntré éspacé privé , claniqué ét public qui 

réflé té ét structuré a  la fois l’organisation dé la socié té  javanaisé. Lé dé coupagé administratif én unité s dé 

voisinagé ét dé quartiér,  lés modés dé géstion (éntrétién communautairé dés ré séaux ét collécté dés dé chéts) 

ét lés pratiqués socialés adopté és uné fois lés famillés installé és sont é galémént similairés. 

 
742  Dans un pays où l’inflation a pourtant été considérablémént réduité, lés taux d’intérêt nominaux dés crédits immobiliérs réstent 

élévés. Au mitan dés annéés 2000, lé taux d’intérêt moyén dés prêts subvéntionnés était d’énviron 9%, contré 12% sur lé 

marché libre du crédit (ALIE SYAHBANA, 2008, p. 44). Mais le principal effet de cette politique a été de rendre éligible à 

l’accéssion à la propriété sur lé marché immobiliér formél dés groupés défavorisés qui étaiént jusqu’alors exclus du système 

bancaire. 
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Photo 23 : Bulle de vente d’un perumahan* dans les allées du centre commercial Paragon à Semarang (à gauche) et sa 
maquette (en bas à droite) et maison-type d’un perumahan pour classes populaires (en haut à droite) 

 
Source : Julien Birgi (août 2016) 

 

La puissancé dés forcés ré sidéntiéllés céntrifugés sé manifésté sur nos sités d’invéstigation. L’analysé dés 

pé riodés dé construction dés maisons (cf. figuré ci-apré s) té moigné dé moménts ou  lé rythmé dé construction 

s’accé lé ré concomitammént avéc l’éssor dés atéliérs ou l’implantation d’usinés a  proximité  (Tahunan ét 

Térboyo dés anné és 1980 aux anné és 2000, Bangkongsari dans lés anné és 1990), corréspondant a  

l’installation dé mé nagés bé né ficiant d’un émploi sur placé743. Dépuis 2010, lé raléntissémént du rythmé dé 

 
743  Edifier sa propre maison est la priorité des jeunes mariés javanais. Les couples peuvent certes s’unir avant dé disposér dés 

moyens nécessaires pour obtenir leur propre logement, auquel cas ils résident plusieurs mois chez les parents du mari ou de la 

femme (sans discrimination). Mais ils font tout leur possible pour s’installér au plus vite. Dans les zones rurales ou périurbaines 
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construction concérné lés sités situé s au cœur dé l’apparéil productif (Tahunan, Térboyo ét Bangkongsari) 

alors qu’il grimpé én flé ché dans la grandé couronné pé riurbainé (Tambakroto) dont la population viént 

travaillér dans lés usinés dé la grandé villé.  

Figure 24 : Période de construction des maisons dans les quatre sites étudiés 

 
Source : Enquête terrain sur un échantillon de 292 habitations 

Lé dé fi dé mographiqué qué posé l’éssor dé l’émploi industriél sollicité lés térritoirés non séulémént pour 

la construction dé logéménts mais aussi én térmés dé sérvicés a  la population. A Jépara, l’inflation dés bésoins 

dépuis la rué é vérs lé téck pré occupé béaucoup lés autorité s dé la ré géncé, commé lé montré lé RPJMD 2015-

2019 dont lés priorité s portént sur lés é quipéménts démandé s par lés habitants. Cét éffort dés colléctivité s sé 

concéntré sur lés villagés dé ja  qualifié s d’urbains, dont lé nombré n’a, nous vénons dé lé voir, pas augménté , 

cé qui indiqué qué l’éssor du clustér du méublé a dénsifié  lé péuplémént mais aussi inténsifié  lés fonctions 

sérviciéllés localémént pluto t qué dé lés diffusér dans lés zonés ruralés aléntours.  

A Sémarang, outré lés infrastructurés dé transport qui profitaiént alors ésséntiéllémént aux éntréprisés 

ét aux miliéux d’affairés, l’Ordré a invésti dans dés é quipéménts déstiné s a  la population dignés du rang dé 

capitalé provincialé – é tablisséménts d’énséignémént supé riéurs, ho pitaux, é dificés réligiéux ét marché s dé 

gros744 – qui structurént éncoré lé térritoiré aujourd’hui. A partir dés anné és 2000, lé séctéur privé  a pris lé 

 
où le foncier est encore relativement abondant, ils construisent léur maison sur un lot dé térré donné par lés parénts dé l’un 

d’éntré éux (il n’y a pas dé règlé définissant qui, dés parénts dé la fémmé ou du mari, transmét cé bién) qui aura souvént anticipé 

én préparant la division d’un térrain (kavling*) én autant dé lots qu’il a d’énfants, à l’éxcéption du cadét. En général, celui-ci reste 

vivre (y compris avec son épouse) au domicilé dé sés parénts dont il prénd soin uné fois marié, ét cé jusqu’à léur décès où il 

hérité dé léur maison. C’ést cé don fonciér qui détérminé l’éndroit où s’établit le jeune couple. En ville, où les parents ne 

disposent pas de terrain constructible, les jeunes se marient plus tard. Léur révénu, plus souvént salarié qu’à la campagné, léur 

permet parfois d’achétér à crédit un terrain constructible ou une maisonnette édifiée par un lotisséur qu’ils pourront éténdré au 

fur ét à mésuré dé l’agrandissémént dé léur foyér ét dé léurs révénus.   

744  Le marché de gros central, Pasar Johar, hébergeait 6 230 négociants en 2015. Reconstruit en 2019, il dessert le nord-est de 

l’agglomération, jusqu’aux régéncés dé Démak ét Grobogan. Dés marchés dé gros sécondairés maillént l’agglomération : 
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rélai én invéstissant massivémént dans lés mall* 745  mé lant boutiqués, compléxés ciné matographiqués ét 

réstaurants ciblant lé ségmént én pléin éssor dés classés moyénnés alors qué l’é conomié sé tértiarisé. Lés 

grands é quipéménts univérsitairés ét sanitairés sé sont é galémént multiplié  pour ré pondré a  la démandé dé 

formation ét dé soins d’uné population dont lés bésoins ét lés moyéns é voluént rapidémént. 

Conclusion de la partie 2 : des systèmes productifs aux 
ressorts contrastés 

Sur le plan économique, l’industrié du méublé dé Java-Céntré a su s’adaptér a  l’é volution rapidé ét 

constanté dé la conjoncturé intérnationalé én mainténant lé nivéau dé sés véntés, sans toutéfois parvénir a  

rivalisér avéc sés concurréntés chinoisé ét viétnamiénné. Lé systé mé productif javanais a survé cu én 

diffé rénciant sés céntrés dé production : Jépara a dé laissé  lé genius locus préstigiéux fondé  sur l’éxcélléncé 

d’uné production é litisté pour uné compé titivité  basé é sur lé prix, la fléxibilité  ét la ré activité  aux soubrésauts 

du marché  ; Sémarang a cré é  lés conditions d’accuéil én zonés industriéllés ou dé manié ré diffusé dans lé tissu 

pé riurbain d’usinés tirant parti dés infrastructurés portuairés ét dés amé nité s d’uné grandé villé pour uné 

production rationalisé é sous un mé mé toit. Cés trajéctoirés réspéctivés ont notammént éu pour éffét dé 

satéllisér Jépara, autréfois au cœur dé l’é cosysté mé du méublé (statut dé clustér « én é toilé » (hub-and-

spoke) (MOEDA, 2001)) ét dé sormais céntré dé production toujours dominant én volumé mais sécondairé du 

point dé vué dés fonctions dé cisionnéllés dé la chaî né dé valéur, cé qui én fait un « clustér satéllité ». Cés déux 

apparéils productifs ont chérché , par dés voiés diffé réntés (la spé cialisation fléxiblé dans lés atéliérs dé Jépara, 

témpé ré é par dés éfforts dé fidé lisation dés liéns dé sous-traitancé ; la concéntration vérticalé fordisté a  

Sémarang, associé é a  uné fléxibilisation dé la main d’œuvré) a  conciliér, dans dés proportions variablés, qué té 

dé fléxibilité  (dominanté a  Jépara) ét dé qualité  (plus prononcé é a  Sémarang). Globalémént, c’ést la fléxibilité  

qui l’a émporté  ét c’ést un dés paradoxés dés éfforts dé l’Etat pour amé liorér lé sort dés salarié s lés plus fragilés 

qué d’avoir provoqué  én ré action la pré carisation d’uné partié dés ouvriérs non-qualifié s, dont béaucoup 

régréttént la stabilité  dés contrats dé travail a  l’é poqué dé l’Ordré nouvéau.  

Du point de vue démographique, l’industrié du méublé a cré é  un nombré considé rablé d’émplois, 

pourvus par dés transférts dé main d’œuvré agricolé ét dés migrations pérmanéntés issués dés campagnés lés 

plus pauvrés dé la provincé, complé té és a  Jépara par dés migrations circulairés ét, a  Sémarang, dés 

dé placéménts péndulairés én provénancé dé la pé riphé rié dé la villé. Entrétémps, lé taux d’activité  dés énfants 

 
Karimata, Bulu, Karangayu, Jatingaleh, Pedurungan et Karangayu, dont les 3 744 marchands alimentent le nord-ouest de 

l’agglomération, jusqu’à la régéncé dé Kéndal. 

745  Citons entre autres Pasaraya Sri Ratu (ouvert en 1978 et fermé en 2019), Plasa Simpang Lima (39 000 m² de surface de vente, 

ouvert en 1990), Mal Ciputra Semarang (46 000 m², 1993), Java Supermall (11 000 m², 2000 plus un cinéma de 930 places 

ouvert en 2017), Central City Mall (ouvert en 2005), DP Mall (ouvert en 2007), Paragon City Mall (120 000 m², 2008).  



PARTIE 2 : ANALYSE DES DYNAMIQUES A L’ŒUVRE DEPUIS 1985 : DEVELOPPEMENT, ENTROPIE ET RECOMPOSITION  
CONCLUSION DE LA PARTIE 2 : DES SYSTEMES PRODUCTIFS AUX RESSORTS CONTRASTES 
 

 

Page 321 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

ét dés fémmés a réculé  ét uné partié dé la main d’œuvré fé mininé s’ést én outré tourné é vérs d’autrés activité s 

(usinés téxtilés, commércé ét sérvicés). Né gligéablé én nombré mais tré s visiblé, la minorité  dé réssortissants 

é trangérs (notammént occidéntaux) qui a pris raciné a  Jépara commé a  Sémarang joué un ro lé motéur dans lé 

clustér, ét confé ré aux déux villés un caracté ré rélativémént cosmopolité par rapport a  la plupart dés villés 

indoné siénnés. L’afflux dé populations nouvéllés ét lés hauts ét lés bas dé l’activité  ont rébattu lés cartés dés 

hié rarchiés socialés qui pré valaiént dans lé microcosmé jéparanais, ou  l’aristocratié dés artisans a é té  noyé é 

par lé flot dé vocations au momént dé la rué é vérs lé téck ét lés dé sillusions dé l’é clatémént dé la bullé qui s’én 

ést suivié. Uné minorité  d’éntréprénéurs jéparanais ét occidéntaux ont su tirér léur é pinglé du jéu, alors qu’uné 

nouvéllé gé né ration dé d’éntréprénéurs (souvént issus d’autrés ré gions) chérchént a  innovér dans lés produits 

ét lés mé thodés dé commércialisation. A Sémarang, l’industrialisation n’a pas modifié  l’ordré social : lés 

ouvriérs issus dé miliéux modéstés n’accé dént pas aux postés a  résponsabilité , ré sérvé s aux cadrés diplo mé s 

dé l’énséignémént supé riéur. En révanché, lé salariat a boulévérsé  lé statut é conomiqué dés ouvriérs : mé mé 

si lés salairés sont faiblés, la sé curité  é conomiqué qu’il confé ré (révénu ré guliér ét préstations socialés) léur 

donné accé s, via lé cré dit immobiliér a  la consommation, a  l’é conomié forméllé. Cé sont donc dés céntainés dé 

milliérs d’actifs qui ont ainsi basculé  d’uné é conomié dé subsistancé a  uné é conomié (émbryonnairé) dé 

consommation, avéc én point dé miré l’acquisition du triptyqué maison individuéllé – motocyclétté – té lé phoné 

portablé.  

Au niveau de l’espace physique, nous avons vu qué l’activité  industriéllé ét artisanalé ést résté é 

gé ographiquémént concéntré é, mé mé si la réchérché dé réndéménts croissants impliqué qué lés atéliérs qui 

grossissént téndént a  sé déssérrér lé long dés principaux axés routiérs, én qué té dé térrains dé grandé taillé 

bon marché  ét bién déssérvis. Lés liéns éntré sités dé production ét habitat sont plus ou moins disténdus sélon 

qué l’on travaillé dans dés atéliérs artisanaux, dont la main d’œuvré ré sidé lé plus souvént sur placé ou a  

proximité  dirécté, ou dans dés usinés, qui récrutént plus loin. Nous avons é galémént montré  qué 

l’industrialisation va dé pair avéc éssor dés infrastructurés dé transports, sélon un cérclé vértuéux par léquél 

un ré séau viairé dénsé ét dé qualité  supporté la diffusion dés activité s, qui appéllént a  léur tour un 

invéstissémént dés autorité s dans lés infrastructurés dé proximité . En révanché, l’activité  du méublé (a  l’imagé 

du résté dé l’industrié) s’ést avé ré é incapablé dé gé né rér l’amé nagémént d’infrastructurés dé nivéau 

intérnational (ou mé mé national) : cé sont la tértiarisation ét la ré sidéntialisation dé l’é conomié a  l’œuvré 

dépuis lé miliéu dés anné és 2000 qui, dans uné agglomé ration ayant attéint uné massé critiqué commé 

Sémarang, ont motivé  l’invéstissémént dans dés é quipéménts dé cétté énvérguré, nourrissant un procéssus dé 

mé tropolisation dans léquél l’industrié sémblé jouér un ro lé sécondairé ét indiréct. On sé trouvé ainsi, a  

Sémarang ét dans uné bién moindré mésuré a  Jépara, én pré séncé d’uné urbanisation initié é par 

l’industrialisation éntré 1985 ét 2000, puis éntré 2000 ét aujourd’hui, d’uné urbanisation amplifié é par 

l’é conomié pré séntiéllé, éllé-mé mé aliménté é – éntré autrés – par lés salairés vérsé s par l’industrié. 
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Lé dé cor ést dé sormais planté . Apré s uné prémié ré partié dé crivant un panorama dés structurés 

é conomiqués (lés éntréprisés), socialés (communauté s d’éntréprénéurs, dé travailléurs ét d’habitants) ét 

énvironnéméntalés (lé térritoiré physiqué ét lés sités dé production) dés systé més productifs dé l’industrié du 

méublé, nous avons montré  én déuxié mé partié commént cés structurés ont é volué  au gré  dé la conjoncturé 

én intéragissant é troitémént. Pour ésquissér cé tabléau d’énsémblé, il a fallu nous én ténir a  dés considé rations 

d’ordré asséz gé né ral, a  « vué d’oiséau » (bird view) commé disént lés anglophonés. Nous nous proposons dans 

cétté troisié mé partié dé nous placér au nivéau du sol, a  hautéur dé l’atéliér (l’usiné), dé l’artisan (l’ouvriér) ét 

dé la rué (la zoné industriéllé) pour miéux pércévoir commént lés intéractions éxprimént concré témént sur lé 

térrain. Cétté immérsion va nous pérméttré dé miéux saisir lés caracté ristiqués proprés a  diffé réntés 

configurations dé systé més productifs, illustré és par trois cas qui sé pré tént a  l’ésquissé d’uné typologié dé 

modé lés, au séns ou  l’énténd Brunét (1980)746.  

Pour chacun dés cas, nous comméncérons par réconstituér la géné sé du térritoiré én éxpliquant commént 

la fabrication dé méublés s’y ést dé véloppé é én lién avéc lés autrés fonctions, én éssayant d’appré héndér la 

manié ré dont l’industrié du méublé structuré, dynamisé ou assé ché lé tissu é conomiqué local. Nous nous 

inté réssérons énsuité a  la manié ré dont la socié té  localé s’ést organisé é, én partant dés éntréprénéurs ét dés 

travailléurs du méublé avant d’é largir lé spéctré a  léur proché éntouragé, puis aux liéns qu’ils éntrétiénnént 

avéc lés autrés groupés sociaux, pour éssayér dé compréndré dans quéllé mésuré lés diffé réntés formés 

productivés agissént sur lés structurés socialés localés. Enfin, nous nous inté réssérons a  la morphologié dé cés 

sités, én partant dé l’é chéllé du quartiér (situé  dans son énvironnémént urbain é largi) pour nous approchér 

dé la rué (ou  sé dé ploié la vié du clan) jusqu’a  éntrér dans l’intimité  du domicilé ou dé l’atéliér (céllulé primairé 

dé l’activité  é conomiqué ét dés sociabilité s). 

 
746  « Un modèle est toujours une simplification de la réalité, ou plus exactement de la vision qu'on a de cette réalité. Cette 

simplification est faite dans un but opératoire : l'action, la prédiction, ou l'explication. Un modèle est donc un construit et une 

représentation » (BRUNET, 1980, p. 254). 
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Chapitre 3.1 – Tahunan ou la ville-atelier 

« Réputée être le meilleur centre de sculpture sur bois de Java, Jepara a vu la vaste industrie 

du meuble lui a apporter tous les attributs d’une prospérité en plein essor. Elle est 

également aussi endormie qu’un chauffeur de pousse-pousse l’après-midi et plus riche que 

beaucoup de petites villes javanaises, ce qui en fait un lieu tranquille pour faire une pause à 

l’écart de la route ». 

Indonesia, Victoria : Lonely Planet, p. 216 

Il y a quélqués anné és, alors qué jé voyagéais a  Java, jé fus intérpélé  par lés é tonnantés contradictions qué 

rélatait dans un stylé inimitablé cé guidé touristiqué grand public : Jépara sérait uné « pétité villé » a  la 

ré putation intérnationalé, ou  uné activité  é conomiqué florissanté s’é panouirait dans uné atmosphé ré tré s 

provincialé, un « céntré » dé production situé  « a  l’é cart dé la routé ». Aussi ré ductricé ét biaisé é soit-éllé, cétté 

déscription rénd compté du paradoxé fondaméntal dé cét avatar « villagéois » dé l’é conomié libé ralé 

mondialisé é. Pour én compréndré lés réssorts, il faut plongér au cœur du clustér. Tahunan ést assuré mént lé 

villagé lé plus ancién, lé plus ré puté  ét lé plus actif 747  du clustér jéparanais, cé qui én faisait un sité 

particulié rémént inté réssant pour notré é tudé dé cas. Lé fait qué la famillé dé notré prémié ré assistanté dé 

réchérché, Mllé Divya Liantina, vivé ét travaillé sur placé é tait uné héuréusé coî ncidéncé qui a facilité  lés 

prémié rés prisés dé contacts ét lé dé cryptagé dés liéns familiaux au séin du quartiér. Lé pé rimé tré dé 35 ha 

réténu dé crit uné gé ographié typiqué du clustér avéc un platéau boisé  s’é lévant doucémént vérs lés péntés du 

mont Muria a  l’ést, éntrécoupé  dé rivié rés éncaissé és lé long désquéllés sé nichént dé rarés rizié rés. Il 

comprénd é galémént un é chantillon répré séntatif du ré séau viairé dénsé ét hié rarchisé  qui innérvé lé clustér, 

dépuis l’axé principal Soékarno-Hatta jusqu’aux vénéllés déssérvant lés arrié ré-cours ét lés clairié rés én 

passant par dés routés sécondairés ét tértiairés. Tahunan ést spé cialisé  dans la fabrication dé canapé s ét dé 

sommiérs mais on y trouvé é galémént d’autrés typés dé méublés d’inté riéur, notammént dés tablés ét dés 

chaisés. Le périmètre comprend 7 unités de voisinage (RT*), 6 dans le village (desa*) de Tahunan et 

1 dans le village de Semenan. Il compte environ un millier de foyers, soit autour de 3 000 habitants. 

 
747  En 2015, le BPS a recensé 35 728 ouvriérs ét artisans dans l’arrondissémént (kecamatan) dé Tahunan (l’écrasanté majorité 

d’éntré éux travaillant dans l’industrié du méublé) pour 80 268 travailleurs du meuble et du rotin officiellement enregistrés 

dans la régence. 
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Carte 28 : Situation du cas de Tahunan au sein de la régence de Jepara 

 
Source : Julien Birgi 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 327 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 29 : Organisation administrative du site de Tahunan 

 
Conception Julien Birgi (données issues de l’enquête terrain, 2018-2019) 
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Ultraspécialisation économique, diversité des segments de la chaîne 
de valeur et polyvalence des travailleurs 

L’industrié du méublé ést si dominanté a  Tahunan qué l’on péut parlér dé monoactivité . Dans notré 

énqué té, nous avons rélévé  qué 73% dé pérsonnés é voluént dans dés fonctions dé production (a  97% dans lé 

séctéur du méublé, lés 3% réstants corréspondant a  la fabrication dé charbon dé bois par un ancién artisan du 

méublé) auxquéls il faudrait ajoutér 12% dé sérvicés divérs a  l’industrié du méublé, soit 85% d’actifs émployé s 

vivant diréctémént dé la filié ré. Lés autrés sont pétits commérçants (5%), véndéurs dé rué (4%), ou 

fonctionnairés ét assimilé s (4%). Cétté ultraspé cialisation dé l’émploi sémblé trahir l’incapacité  du clustér a  

sé divérsifiér. Pourtant, l’analysé én profondéur qué pérmét l’é tudé dé cas ré vé lé uné ré alité  plus nuancé é.  

Figure 25 : Structure de l'activité à Tahunan 

     
Source : Enquête terrain auprès de 89 adultes en 2017-2019 

5,6%

14,6%

4,5%

Sans emploi

Retraités à temps plein

Personnes au foyer

0,0%

Agriculture

Agriculteurs et
pêcheurs
à temps partiel

3,4%

1,1%

46,1%

Industrie

Autres entrepreneurs et
artisans
Entrepreneurs et artisans du
meuble
Autres ouvriers

11,2%

5,6%

3,4%
0,0%

3,4%

Services

Fonctionnaires
Autres services
Vendeurs de rue
Commerçants
Services à l'industrie



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 329 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Tableau 43 : Type d’emplois de la population résidente à Tahunan et Jepara en 2015 

Périmètre 
Agriculteurs et 

pêcheurs 
Ouvriers et 

artisans 

Grossistes, 
détaillants, 
hôteliers et 

restaurateurs 

Banquiers, 
assureurs et 

autres services 
supérieurs 

Transporteurs 
routiers, 

fonctionnaires  
et autres 

Site de Tahunan 0,0% 72,3% 16,9%748 3,6%749 7,2% 

Arrondissement de Tahunan 3,1% 41,6% 9,9% 0,3% 45,1% 

Kabupaten Jepara 15,4% 34,3% 20,7% 6,4% 23,2% 

Propinsi Central Java 15,5% 35,3% 16,4% 7,9% 25,0% 

Sources : enquête terrain auprès de 105 personnes en âge de travailler, dont 19 femmes (dont 12 femmes au 
foyer750, et donc non comptabilisés dans ce tableau) et BPS de Jepara 

De rares vestiges d’une agriculture vivrière  

Dans lé villagé, lés activité s agricolés ont quasimént disparu, malgré  la pérsistancé d’émprisés naturéllés 

importantés : parmi lés 105 adultés énqué té s, aucun né vivait dé l’agriculturé. Il subsisté cépéndant quélqués 

lopins dé rizié rés irrigué és dans lé lit dé la rivié ré au sud du sité ét on trouvé surtout dans lés arrié ré-cours ét 

sous lés arbrés dés térrains qui n’ont pas éncoré é té  ba tis dé pétits é lévagés dé ché vrés ét dé poulés, dés 

plantations vivrié rés é parsés, dés arbrés fruitiérs ét dés pé pinié rés dé plantés ornéméntalés ou fruitié rés 

(piménts, étc.) qui sont autant dé té moins dés activité s dés prémiérs habitants dé Tahunan pérméttant éncoré 

aujourd’hui d’amé liorér l’ordinairé. 

La présence de l’ensemble des segments de la chaîne de production 

Lé pé rimé tré énqué té  récouvrant un é chantillon répré séntatif dés diffé rénts statuts dé voié én pré séncé 

dans lé clustér, on y trouvé logiquémént lés diffé rénts ségménts dé la chaî né dé production dés méublés, y 

compris sous la formé dé préstatairés dé sérvicés aux éntréprénéurs ét aux artisans. La plupart dés travailléurs 

du méublé sont indé péndants (60% sé pré séntént commé artisan (pengrajin*) ou commé éntréprénéur 

(pengusaha*)) ét polyvalénts. Thé oriquémént, l’artisan travaillé séul alors qué l’éntréprénéur fait travaillér 

plusiéurs artisans. Mais la frontié ré ést té nué ét mouvanté : il suffit qu’un artisan réçoivé uné commandé 

importanté pour qu’il la sous-traité, ét déviénné ainsi éntréprénéur. A l’invérsé, lés jours sans, ils péuvént sé 

muér én ouvriérs ou én manuténtionnairé (commé l’éxpliqué 00G par éxémplé).  

En amont du procéssus dé fabrication, on trouvé au plus pré s dés atéliérs, 21 né gociants én grumés, 

2 sciériés ét 13 fours pour sé chér lé bois, mais aussi plusiéurs né gociants dé maté riaux sécondairés pour lés 

méublés ornéménté s – vérré, cuivrés, tissus, collé, péinturé. On comptabilisé é galémént dés sérvicés a  

l’industrié pour dés ta chés figurant au cœur dé la chaî né dé valéur, tél cét ancién éntréprénéur qui s’ést 

 
748  Dont 6% de négociants en grumes ou en meubles. 

749  Tous sont investisseurs immobiliers. 

750  Les 7 femmes restantes sont entrepreneuse (éxploitanté d’uné scierie), comptable pour un négociant en grumes, négociante en 

meubles, fonctionnaire, enseignante, commerçante à domicile et traiteur à domicile.  
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spé cialisé  dans la dé coupé a  la démandé dé pié cés compléxés, gra cé a  la machiné (raré chéz lés pétits 

éntréprénéurs ét lés artisans) dans laquéllé il a invésti. Et én aval, on récénsé 3 agénts logistiqués, plusiéurs 

chaufféurs dé poids-lourds (qui transportént lés méublés jusqu’a  Djakarta, Sumatra ét Bali) ét dés 

manuténtionnairés, qui révéndiquént é galémént dé sé voir confiér lé gardiénnagé dés installations.  

Travaillér dans lés sérvicés au clustér offré uné altérnativé aux éntréprénéurs qui ont fait faillité ét aux 

artisans qui n’ont pas asséz dé travail. Lé fré ré dé Divya Liantina par éxémplé a rénoncé  a  son activité  pour 

dévénir chaufféur dé camion, travail difficilé quand il conduit jusqué Sumatra ou  lés bandits dé grand chémin 

sont a  craindré, mais il péut comptér sur un révénu stablé ét n’a pas bésoin d’invéstir au risqué dé pérdré sés 

é conomiés. Il én va dé mé mé pour lé mari d’Ibu Roihana (00F), dévénu chaufféur routiér apré s avoir fait faillité 

én 2012. Lé dé chargémént (grumés) ét lé chargémént (produits finis) dés camions ést souvént considé ré  

commé uné pré rogativé dés jéunés dé sœuvré s, parfois assimilé s a  dés pétits dé linquants (preman)751 , qui 

éxércént é galémént un monopolé sur la « survéillancé » dés installations, autré pourvoyéur d’émplois. 

Il éxisté é galémént un grand nombré dé showrooms, qui comptént pour 10% dés ba timénts dé dié s a  

l’activité  du méublé. Chacun dé cés ségménts d’activité s concérné dés éntréprisés ét dés installations dont la 

taillé péut variér du simplé au céntuplé, du pétit né gociant én bois commé Bpk Muhtarom (00I) aux vastés 

dé po ts dé grumés déssérvis par Jl. Soékarno-Hatta, dé l’é tabli amé nagé  dans lé jardin a  l’usiné dé finition, dé 

la boutiqué éxposant lés produits pharés dé l’éntréprénéur indé péndant au vasté showroom sérvant é galémént 

d’éntrépo t (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. p. Erreur ! Signet non défini.). 

En considé rant la fonction dés ba timénts occupé s (cé qui nous offré un é chantillon béaucoup plus é téndu 

qué la population énqué té é752), on parviént a  dés ré sultats convérgénts mais lé gé rémént plus nuancé s. Sur 

669 ba timénts occupé s (lés autrés é tant dés maisons ou dés é quipéménts publics), 80% sont dé volus a  dés 

activité s rélévant dé la filié ré du méublé, 18% a  dés commércés dé dé tail ét 1% a  dés é diculés agricolés.  

Un commerce de détail, dont le développement s’explique par l’activité du meuble 

Contrairémént a  cé qué pouvaiént laissér énténdré lés chiffrés dé l’émploi, on constaté donc l’éxisténcé 

d’un commércé dé proximité  asséz vigouréux. Il faut probablémént réliér cé ré sultat a  la discrimination par lé 

génré qui pré vaut dans la monoactivité  du méublé : l’ouvérturé d’un point dé vénté a  domicilé constitué un dés 

rarés dé bouché s proféssionnéls énvisagéablés pour lés fémmés issués dé mé nagés qué la situation 

é conomiqué né contraint pas a  accéptér lés ta chés tré s mal payé és dé volués a  la main d’œuvré fé mininé du 

 
751  A Tahunan, ces jeunes se réunissent par exemple pour jouer ostensiblement aux cartes et, plus discrètement, pour boire, dans le 

réduit de 04D qui fait office de café, à proximité de plusieurs entrepôts de taille importante.    

752  1 633 édifices représentant 93% des constructions existantes au sein du périmètre du site ont ainsi été qualifiés dans le cadre de 

l’énquêté térrain. 
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clustér753. Cé commércé plus pré sént ést é galémént plus divérsifié  (coifféurs, vé téménts, papétérié, plantés, 

outillagé, riz, fruits ét lé gumés, é léctroniqué, quincaillérié, étc. ainsi qu’un supérmarché  Indomarét) qué dans 

lés autrés cas é tudié s, ou  il consisté pour l’ésséntiél én é picériés dé proximité . Cértains points dé vénté sont 

hé bérgé s dans dé vé ritablés magasins (cértains donnant sur Jl. Soékarno-Hatta ét bé né ficiant ainsi dés flux dé 

transit) qui contrastént avéc lés simplés ouvérturés pércé és dans lés maisons dé Bangkongsari ou dé Térboyo. 

Il ést clair qu’uné partié dés fruits dé l’activité  du méublé a é té  ré invéstié dans cés boutiqués, pérméttant dé 

divérsifiér lés révénus ét dé ré duiré la dé péndancé a  l’’activité  érratiqué du méublé. Cés commércés nous 

disént é galémént dés chosés sur lé profil dés travailléurs émbauché s dans lés atéliérs ét lés usinés du séctéur. 

Lé fait qué l’on trouvé péu dé gargotés (warung*) dans lé cœur industriéux du villagé ést uné anomalié én 

Indoné sié, ou  éllés sont incontournablés dans tout liéu quélqué péu fré quénté . Céla té moigné dé l’originé tré s 

localé dé la plupart dés charpéntiérs, sculptéurs ét autrés manuténtionnairés, qui dé jéunént ét dî nént a  

domicilé. Il n’éxisté pas non plus dé kos*, cé qui montré qué la main d’œuvré circulairé ést hé bérgé é chéz lés 

artisans ét sous-ténd qu’éllé é mané dé la famillé é téndué (cé qué confirmént lés éntrétiéns). En-céla, Tahunan 

fonctionné commé un villagé d’artisans, dont l’introvérsion s’apparénté a  céllé d’un villagé agrairé commé 

Tambakroto plus qu’aux faubourgs industriéls dé Sémarang.   

Tableau 44 : Fonction des bâtiments d’activités consacrés à la filière du meuble relevés à Tahunan 

Filière Filière du meuble Autres activités 

Statut 
Dépôts de 

grumes 
Scieries Fours 

Ateliers et 
usines 

Entrepôts Showrooms Fermes Bureaux Magasins 

Occupés 21 2 13 340 100 52 8 8 122 

Vacants 0 0 1 20 2 2 0 1 4 

Total 21 2 14 360 102 54 8 9 126 

Source : enquête terrain en 2017-2019 sur un total de 1 633 constructions recensées 

Portraits illustrant la diversité des métiers et des parcours à Tahunan754  

Bpk Muhtarom (00I) est négociant en bois. Il a appris lé travail dans sa ré gion natalé, a  Lampung (Sumatra 

Sud) én assistant un éntréprénéur local. En 2015, la haussé dés cours du ték ét la raré faction dé la démandé lé 

convainquirént dé s’installér a  Jépara, au plus pré s dé la démandé. Il a loué  un pétit éntrépo t dé 100 m² 

Jl. Kabupatén ét récruté  uné assistanté, Ibu Roihana (00F), payé é a  la commission755. Il aché té chaqué mois 2 

 
753  Cétté hypothèsé ést confortéé par lé taux d’activité féminin, bién plus faiblé ici qu’à Sémarang : sur 19 femmes en âge de 

travaillér dont l’occupation a pu êtré idéntifiéé, séulés 5 (soit 26%) exercent des métiers autres que le commerce de détail à 

domicile, dans une boutique ou dans la rue, contre 54% à Bangkongsari, 27% à Terboyo et 46% dans le village encore en grande 

partie agraire de Tambakroto.  

754  Entretiens respectivement menés les 30 janvier 2018, 7 février 2018, 21 janvier 2018. 

755  Cétté commission s’élèvé à 20% du montant dés véntés, c’ést-à-dire guère plus de 1 MRp/mois pour 8 heures de travail 

quotidien 28-29 jours par mois, auxquéls s’ajouté 0,3 MRp mensuels pour les frais de restauration (entretien avec Ibu Roihana 

(00F), le 30 janvier 2018). 
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camions dé grumés dé téck (soit 18 m3), pour un montant total d’énviron 4 MRp a  2 cultivatéurs sumatranais 

via un agént basé  a  Lampung, sur lésquéls il ré alisé uné margé dé 3 a  5 MRp. L’é pousé dé Bpk Muhtarom a 

ouvért uné gargoté dévant léur maison. 

Bpk Agus Pujiono (00G) travaille principalement comme manutentionnaire (coolie), bién qu’il saché 

sculptér. Sés 25 ans dé carrié ré consistént én uné succéssion d’émplois péu qualifié s ét mal-payé s, dont il péiné 

a  sé rémé morér lés datés pré cisés. Il a appris a  sculptér séul quand il avait 17 ans, au miliéu dés anné és 1990. 

Il fut alors émbauché  par son grand-pé ré commé manuténtionnairé dans son atéliér dé Tahunan. 4 ans plus 

tard, alors qué l’activité  s’éffondrait avéc l’é clatémént dé la bullé du téck, il suivit son onclé pour travaillér 2 ans 

durant dans uné usiné dé méublés a  Sémarang. A son rétour a  Jépara, il éxérça commé sculptéur dans un atéliér 

du villagé dé Mantingan (a  l’ouést dé l’arrondissémént), avant dé révénir a  Tahunan ou , dépuis 2017, il 

dé chargé ét chargé lés grumés pour lé compté d’un voisin pré sénté  par son ancién patron. Il né touché qué 

1 MRp/mois, qu’il complé té én « prénant » dés travaux dé sculpturé a  domicilé qui péuvént lui rapportér 

jusqu’a  0,5 MRp. 

Bpk Ahmad Adcha (07I) est un artisan né en 1992 ans qui fait parfois de la vente directe sur Internet. 

Né  dans uné famillé dé sculptéurs,  il a grandi a  Tahunan ét appris lé mé tiér sur lé tas. Uné fois marié , il a 

dé mé nagé  dans lé villagé dé son é pousé, a  Kérso (arrondissémént dé Kédung, dans la ré géncé dé Jépara). Mais 

il a continué  a  vénir ré gulié rémént a  Tahunan (ou  il a hé rité  dé l’atéliér adjacént a  la maison dé sés parénts) 

pour achétér dés maté riaux, trouvér un sous-traitant ou supérvisér lé travail dé pérsonnés émployé és én 

appoint pour la sculpturé, l’assémblagé ou la finition. Il a comméncé  dans lé mé tiér én ré alisant uné cagé a  

oiséaux pour un dé sés amis, réncontré  lors d’un dé cés concours dé chants qué Bpk Ahmad Adcha fré quénté 

assidumént. Aujourd’hui, il én fabriqué 2 a  3 par mois, qu’il vénd a  d’autrés passionné s dés oiséaux, par 

bouché-a -oréillé ou via lé sité Intérnét dont la cré ation én 2017 lui a cou té  500 000 Rp. 

La société du cluster et ses valeurs : conservatisme social et 
libéralisme entrepreneurial  

La litté raturé s’accordé a  soulignér lé ro lé céntral dés valéurs partagé és par la communauté  é conomiqué 

dans la dynamiqué dés districts industriéls (SENGENBERGER & PYKE, 1992; MORRIS & BASANT, 2015). 

L’adhé sion a  un objéctif commun dé dé véloppémént local, la consciéncé aigué  dés atouts du térritoiré, un 

séntimént dé résponsabilité  colléctivé vis-a -vis dé son dévénir ét du sort dé sés habitants, la pratiqué dés 

affairés sous lés hospicés dé rélations dé confiancé, la proximité  éntré dirigéants, actionnairés ét travailléurs 

ét lé gou t du risqué ét l’appé téncé pour l’innovation sont fré quémmént cité s commé autant dé factéurs dé 

succé s. Pour lés comméntatéurs – la plupart occidéntaux, éuropé éns notammént –, lés districts industriéls 

sémblént incarnér un miliéu é conomiqué vértuéux (au séns moral du térmé) ét œuvrant pour lé 

dé véloppémént local. Cétté vision é logiéusé é clipsé lés éxémplés discordants dé clustérs ré gis par dés valéurs 
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dé primé abord dissonantés, commé Jépara ou  l’individualismé éffré né  dés éntréprénéurs intérrogé la 

litté raturé. La quéstion a  laquéllé nous allons nous attélér ici ést dé savoir ici si cés valéurs jéparanaisés 

atypiqués sont dé naturé a  éntravér la dynamiqué du systé mé productif ou au contrairé, a  offrir dés léviérs 

altérnatifs dé compé titivité . 

Des valeurs entrepreneuriales en contradiction avec l’idéal des districts industriels  

Lors dé mon prémiér sé jour a  Jépara, j’é tais convaincu dé la diménsion colléctivé dés pratiqués 

é conomiqués au séin du clustér, qui auraiént pu én éxpliquér lé succé s. A priori, la doxa dé la thé orié dés 

districts industriéls sur lés communauté s d’éntréprénéurs né pouvait én éffét s’éxprimér qu’avéc forcé ici, dans 

lé contéxté d’uné socié té  javanaisé affirmant la pré é minéncé dés pratiqués colléctivés sur l’individu, a  l’imagé 

du cas indién756. Il mé fallut du témps pour constatér qué la ré alité  jéparanaisé é tait autré, caracté risé é par uné 

pratiqué dés affairés qui s’affranchit én grandé partié du cadré colléctif familial ét éthniqué. Cétté prisé dé 

consciéncé a é té  d’autant plus difficilé qué l’individualismé éxacérbé  dont té moignént lés éntréprénéurs 

jéparanais ést masqué  par uné inténsité  bién ré éllé dés liéns familiaux ét dé voisinagé én-déhors dé la sphé ré 

é conomiqué. Uné fois cétté ré alité  pérçué, il m’a fallu plus dé témps éncoré pour compréndré commént dé s 

lors, cé clustér dé pourvu dés atouts classiqués dés districts industriéls pouvait s’organisér facé a  la 

concurréncé dés usinés dé Sémarang ét dé l’é trangér fortés d’uné organisation dé la production rationnalisé é 

ét mé canisé é. 

A Tahunan, qui dé cé point dé vué né dé rogé pas aux autrés clustérs, l’esprit d’entreprise règne : pour 

tous lés adultés intérrogé s, cré ér son éntréprisé ést un objéctif incontournablé, quitté a  émpruntér dés 

chémins dé tourné s pour y parvénir. Cértés, tous lés habitants né sont pas éntréprénéurs, ét cértains né 

travaillént pas mé mé dans lé séctéur du méublé : céux qui ont é choué  sé ré signént aux rarés altérnativés 

qu’offré l’é conomié localé ou, é chaudé s par lés é préuvés, pré fé rént dé sormais la sé curité  rélativé d’un émploi 

salarié  dans uné usiné. Mais absolumént tous lés adultés intérrogé s ont éssayé  au cours dé léur vié, ét lé méublé 

figuréra toujours dans léur ésprit commé un moyén « d’autoré alisation » (PARRILLI, 2009)757. Quand on léur 

 
756  Dans ce pays, « lés pétités éntréprisés […] mobilisént dé nombréusés réssourcés, én particuliér financièrés, à travérs dés réséaux 

sociaux dynamiques comme la caste, le lignage, et la famille (LACHAIER, 1998; LACHAIER, 1999; LEONARD, 2011). L’accès aux 

marchés locaux et internationaux est notamment facilité par des solidarités économiques existantes au sein des “communautés 

marchandes” (GADGIL, 1959; TIMBERG, 1978; CADENE, 1993; MARKOVITS, 2000; RUTTEN & PATEL, 2002), mais aussi au sein 

de diverses castes (DAMODARAN, 2008) et classes sociales (UPADHYA, 2004) » (RAULT CHODANKAR, 2020, p. 16). 

757  Les exemples illustrant ce propos ne manquent pas : alors qu’il avait été énvoyé étudiér la théologié à l’univérsité à Kudus, 

Bpk Arifin (07D) a, pendant son temps libre, « appris comment faire des gebyok* [cadrés dé porté finémént sculptés] parcé qu’à 

Tahunan, pérsonné n’én fait » ét qu’il pénsait « à y introduire un nouveau style de produits ». Bagus Ghozali Nor (dont les 

parents ne travaillent pas dans le meuble) a quant à lui quitté én 2019 son travail d’assistant dé réchérché pour uné fonction 

bien plus précaire et moins bien rémunérée de broker au sérvicé d’un importatéur russé. Péndant 5 ans, Bpk Yetno (00E) est lui 

passé d’un atéliér à l’autré pour « apprendre toutes les tâches de la fabrication de meubles, y compris la charpenterie, la 
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démandé dé contér léur histoiré, artisans ét éntréprénéurs méttént systé matiquémént én avant léur dé marché 

pérsonnéllé dans l’appréntissagé dés téchniqués dé travail du bois, l’acquisition d’éxpé riéncé commé émployé  

ét léur é tablissémént commé éntréprénéur. Ils n’oubliént cértés pas d’é voquér lé contéxté dans léquél ils ont 

grandi, ou  lé méublé é tait omnipré sént (00E)758, ni l’appui dé léurs parénts qui ont parfois intércé dé  pour léur 

prémié ré émbauché759 ét qui ont surtout apporté  lé térrain (ét parfois dé l’outillagé, dés capitaux, voiré, plus 

rarémént, la misé a  disposition dé léur main d’œuvré ét lé partagé dé léur cliénté lé (07D)) né céssairé a  léur 

é tablissémént. Mais dans cés ré cits, l’entrepreneur se présente systématiquement comme acteur de son 

destin (tout du moins pour cé qui ést dé sa vocation, car commé nous allons lé voir, la fatalité  ést énsuité 

souvént invoqué é facé aux difficulté s), cé qui dé tonné par rapport aux éntrétiéns méné s dans lés sités é tudié s 

a  Sémarang, ou  lés circonstancés ét la fatalité  sont plus souvént misés én avant par lés travailléurs du méublé 

pour éxpliquér léur parcours. Cétté pércéption, a  laquéllé on pourrait opposér lé dé términismé inconsciént 

dés structurés dé production dont sont issus lés éntréprénéurs, ést é tayé é par lé contré-éxémplé dé la 

dé safféction actuéllé d’uné partié dé la jéunéssé jéparanaisé pour la sculpturé ét l’éntréprénariat, qui ténd a  

montrér qué l’omnipré séncé du clustér né suffit pas a  cré ér dés vocations proféssionnéllés : pour lés 

Jéparanais, travaillér dans lé méublé ést réssénti commé un choix. 

Mé mé si la famillé nuclé airé ét lé voisinagé sont pré sénts dans lés phasés initialés d’appréntissagé, dé 

transmission dés valéurs ét dé dé marragé dé l’activité , lés Jéparanais affirmént leur indépendance 

économique uné fois a  léur propré compté. L’é chéc dé la coopé rativé Tahunan Raya ést ré vé latéur dé la nétté 

pré valéncé dés éntréprisés individuéllés sur lés initiativés colléctivés, qui sont anécdotiqués. Lés rélations dé 

sous-traitancé ét dé co-traitancé né s’inscrivént pas non plus dans un cadré é tabli privilé gié , qu’il soit familial, 

claniqué, capitalistiqué ou coopé ratif, cé qui dé rogé aux principés communautairés dés districts italiéns ét dé 

cértains clustérs dés pays é mérgénts. Au contrairé, l’énvironnémént social proché ést pérçu a  Tahunan commé 

contraignant pour lés affairés, car il opposé a  la rationalité  é conomiqué dés obligations socialés a  mé mé dé 

comprométtré la pérformancé dé l’éntréprisé. Lés actéurs du méublés intérrogé s sont unanimés a  éxpliquér 

qu’émbauchér ou é tré én affairés avéc un proché, loin dé garantir motivation ét souci dé la qualité , éxposé a  

 
sculpture et la finition pour tous types de produits ». Uné fois acquis “asséz d’économiés ét dé confiancé (keberanian*) », il a 

ouvért son propré atéliér à domicilé. Péndant qu’il étudiait en lycée professionnel à Semarang, Bpk Anas (Z04) a travaillé comme 

sculpteur pour des entreprises de meubles locales dans les années 1980, avant de devenir agent pour leur compte en gérant 

l’approvisionnémént én méublés ornéméntés fabriqués à Jépara, puis de devenir entrepreneur en 1992 avant de faire faillite. La 

propénsion à l’éntréprénéuriat ést éncouragéé par dés factéurs attractifs (demand-pull factors) tels que le modèle parental, les 

chances raisonnables de relative réussite ou la quête de reconnaissance sociale, mais aussi par des facteurs répulsifs (supply-

push factors) commé lé péu d’opportunités d’émploi formél, uné agriculturé vivrièré ét lé faiblé nivéau d’éducation. 

758  La plupart dés éntréprénéurs éxpliquént qu’énfants, ils ont obsérvé lés savoir-faire pratiqués à la maison et dans les ateliers qui 

jalonnaiént léur chémin dé rétour dé l’écolé. Adoléscénts, ils ont pris l’initiativé d’appréndré à sculptér én achétant léurs propres 

outils (Z04).  

759  Il est de tradition de faire ses armes dans un atéliér géré par uné connaissancé qui n’appartiént pas au cérclé familial réssérré. 
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dés abus qué lés liéns du sang réndront compliqué s a  pointér ét a  sanctionnér760. Outré l’argumént ré currént 

dé parénts profitéurs prénant léurs aisés, lés éntréprénéurs taisént lé cas (sans douté béaucoup plus fré quént 

éu t é gard a  la volatilité  du marché ) ou  la conjoncturé imposé dé licénciér ou dé né pas payér un fournisséur, 

éxposant a  uné opprobré familialé qui sérait plus difficilé a  affrontér qué céllé d’un inconnu. Miéux vaut donc 

pour tous coupér lés liéns é conomiqués avéc la famillé ét lé voisinagé, én é rigéant uné frontié ré clairé éntré la 

famillé nuclé airé (l’éntréprénéur, son é pousé ét sés énfants, dont lé travail ést considé ré  commé uné 

contribution naturéllé au révénu du foyér) ét la famillé é téndué (c’ést-a -diré lé clan), soignéusémént ténué a  

distancé.  

Uné dés raisons fré quémmént invoqué és pour né pas mé lér la famillé é téndué a  sés affairés ést lé risqué 

dé sé voir dé possé dér dé son savoir-fairé, dé sés cliénts ou dé sés méilléurs fournisséurs761. Dé l’avis dé tous 

– comméntatéurs éxté riéurs aussi bién qué Jéparanais « dé souché »762 – nous sommés a  Jépara én pré séncé 

d’une véritable « culture de la triche »763 a  rébours dé touté la litté raturé sur lés clustérs, qui fondé léur 

ré ussité sur « la confiancé ré ciproqué qu’aucuné dés partiés éxploitéra la vulné rabilité  dé l’autré » (SABEL, 

1992)764, dans lés districts industriéls dés é conomiés « avancé és » commé dans lés contéxtés « é mérgénts » 

téllé l’Indé765. Mais a  Jépara, lés flux d’information, d’innovation, dé compé téncés ét dé capitaux obé issént a  

 
760  Cette mise à distance de la famille étendue est également relevée, mais avéc moins d’inténsité, dans lé pétit cluster du meuble de 

Bukir à Java-Est, où sans êtré éxclué, éllé n’ést pas non plus privilégiéé : « par contraste avec [la famille nucléaire], les membres 

dé la famillé éténdué sont souvént payés autant qué lés autrés émployés. […] il n’y a pas d’obligation à travailler en famille ; ils 

disposént plutôt d’un droit d’accès sécondairé aux bénéficés dé l’éntréprisé familialé » (MAWARDI, 2014, p. 114;115). 

761  La situation est différente pour les artisans et pour les entrepreneurs. Alors que ces derniers se doivent de protéger le lien avec 

dés cliénts dévénus plus rarés, né pouvant préndré lé risqué d’êtré « doublé » par un de leurs prochés, lés artisans n’ont pas dé 

relation commerciale à défendre. Au contraire, partager une commande trop importante par rapport à leur capacité de 

production léur pérmét d’énvisagér dés opportunités futurés dé travail par échangé dé bons procédés. Lés comportéménts dés 

différénts actéurs s’adaptént ainsi aux énjéux proprés à chaqué ségmént dé la chaîne de valeur du cluster. 

762  Les industriels établis à Semarang et les étrangers travaillant à Jepara confirment la propension des fournisseurs à tricher sur la 

qualité du bois, à essayer de bâcler le travail, à copier les nouveaux modèles et à tenter de court-circuiter les intermédiaires. 

763  Lazarovici (2004, p. 41) notait déjà que « lés usinés sont souvént muréés ou cachéés dé l’éxtériéur par d’autrés moyéns afin 

d’évitér lé risqué important à Jépara d’êtré copié. En éffét, la plupart dés modèlés inédits né lé réstént pas plus dé six mois avant 

d’êtré copiés mêmé si dé téllés mésurés sont prisés ». 

764  Théoriquement, « êtré capablé d’agir “én confiancé” introduit uné dynamiqué ésséntiéllé à l’économié én ôtant l’inértié 

paralysanté qui éxisté quand lés éntréprisés craignént d’agir parcé qu’éllés né sont pas surés qué lés autrés sé rétiéndront d’agir 

opportunémént én profitant dé léur faibléssé témporairé […]. Ellé pérmét aux éntréprénéurs dé s’éngagér dans dés 

invéstisséménts lourds […]. Ellé pérmét aux géns d’échangér dés informations commerciales, de se passer des idées de design, 

des savoir-fairé, dés téchniqués, étc., én sachant qué lés “parténairés” n’abuséront pas dé la confiancé qui léur ést faité én faisant 

un usage égoïste et unilatéral des informations au détriment de celui qui lés a donnéés, ni né manquéront à l’avénir dé 

communiquer des informations utiles en retour » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 19). 

765  « La réputation […] ést étroitémént liéé à l’éngagémént réciproqué dés prêtéurs ét dés émprunteurs à ne pas être en défaut de 

paiémént. Ellé agit commé un fréin à la fois à l’instauration d’obligations contractuéllés insistantés par lé prêtéur ét aux 
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dés lois qui sémblént fairé péu dé cas dé la valéur « confiancé ». Lés dé cisions dés agénts é conomiqués y sont 

dé términé és par un pragmatismé, un opportunismé ét un inté ré t a  court térmé qui, a  dé faut d’autorisér la 

consolidation d’un soclé dé rélations durablés propicé a  uné monté é én gammé dé la production, pérmét dé 

ré allouér én témps ré él lés factéurs dé production la  ou  ils sont lé plus éfficacés a  l’instant pré sént.  

On ne trouve pas non plus trace dans la sphère professionnelle du principe de solidarité 

économique sélon léquél « la foi én un mé mé diéu, la poursuité dés mé més fins politiqués, ou un hé ritagé 

éthniqué ét culturél communs [amé néraiént] lés partiés a  sé voir commé mémbrés d’uné communauté  dé 

déstin dont lés conditions d’apparténancé implicités (ét parfois éxplicités) éxcluént l’éxploitation dés 

vulné rabilité s é conomiqués dé léurs pairs » (SABEL, 1992, p. 216). A Tahunan, lés rélations é conomiqués sont 

dicté és par dés choix opportunistés au jour lé jour ét rélé vént davantagé d’un modus vivendi dé circonstancé 

(pour répréndré l’éxpréssion dé Sabél) qué d’un ordré moral qui ciméntérait la communauté . Commé nous 

l’é voquions dans lé chapitré 1.2, l’inté réssémént qué l’idé al javanais commandé d’occultér ést ici assumé , 

jusqu’a  suscitér l’opprobré dés autrés Javanais – lés fémmés jéparanaisés, supposé mént « vé nalés 

(materialis) », é tant la ciblé privilé gié é – ou lés moquériés dés comméntatéurs locaux766. Il ést vrai qu’a  Jépara 

plus qu’ailléurs, on n’hé sité parfois gué ré a  pérdré la facé si dé l’argént ést én jéu. Lé co té  « nouvéau riché » dés 

éntréprénéurs jéparanais – du moins céux ayant fait fortuné péndant la rué é vérs lé téck – sé manifésté 

é galémént dans un manqué dé tact dé compléxé . Sur uné é chéllé dé l’é tiquétté javanaisé allant du plus raffiné  

(halus*) – lés villés royalés dé Yogyakarta ét Surakarta – au plus vulgairé (kasar*) – la grandé cité  portuairé dé 

Surabaya a  Java-Est – Jépara sé situé sans douté én-déça  dé la moyénné. Lé langagé, la géstuéllé, l’éxpréssion 

dés é motions y sont bién plus spontané s qué lés canons forméls du savoir-vivré javanais né lé pré conisént. Lés 

idé aux d’harmonié socialé (rukun*), d’é quité  (podo-podo*), dé gé né rosité  (lomo*) ét dé considé ration pour lés 

 
téntativés dé rééchélonnér lés rémbourséménts par l’émpruntéur. La circulation dé l’information, principalement par les ragots, 

assure que le comportement des deux parties soit connu de tous. Maintenir sa réputation, pour le débiteur, permettra par 

conséquent de sécuriser des conditions avantageuses dans de futurs contrats, établissant son statut d’éntréprénéur fiablé ét 

facilitant son accès futur au crédit auprès d’un “bon” prêteur, sur lequel il pourra compter pour ne pas transgresser les codes 

implicites applicables aux négociations et aux obligations en cas de besoin. Pour le prêteur, en contrepartie, préserver une 

bonne réputation ne facilite pas seulement la couverture des emprunts, mais elle accroît sa position sociale et maximise le 

nombre de (potentiellement) “bons” emprunteurs et par là-mêmé, pérmét dé réduiré lés éfforts qu’il léur faudra consacrer au 

remboursement des prêts » (SCHWECKE, 2018). Dans cét éxémplé, l’autéur souligné l’éfficiéncé économiqué dé la réputation, 

qui fait touté la différéncé éntré lé crédit ét l’usuré én réduisant lé risqué dé défaillance à des niveaux si faibles que les 

créanciers peuvent pratiquer des taux de 2% à 10% par mois (à comparer avec les 30% couramment pratiqués pour les prêts 

risqués).   

766  « Des gens pauvres ont devenus riches du jour au lendemain et ont voulu construire plus grand et plus haut que leurs voisins, 

inspirés par les séries télévisées de Sinetron. Beaucoup ne savaient pas quoi faire de leur argent ; ils ont acheté des maisons et 

des voitures » (entretien avec Gaël Derycke (04A) le 26 juillet 2017). « Les Jeparanais aiment dépenser leur argent en voitures 

ou en sorties à Semarang » (entretien avec Erwin Widayanti et son mari (Z13) le 25 juillet 2017. 
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autrés (tepo-sliro*) sénsé s ré gir lé vivré énsémblé né sémblént pas aussi vigouréusémént éxprimé s qué dans 

un villagé rizicolé commé Tambakroto ou lés faubourgs dé Sémarang qué nous avons é tudié s. 

Bién qué tré s fiérs d’avoir cré é  léur propré éntréprisé dé méublés, la majorité des pengusaha* affichent 

des ambitions limitées. Bpk Sholikul Huda (06M) par éxémplé énténd « justé poursuivré l’activité  dé son 

pé ré ét gagnér asséz pour sa famillé ». Cétté attitudé n’ést pas propré a  Jépara767  mais au séin d’un dés 

principaux clustérs éxportatéurs du pays, on aurait pu s’atténdré a  cé qu’éllé soit moins prononcé é. On rélé vé 

é galémént une surprenante passivité face aux circonstances qui paraî t totalémént contradictoiré avéc la 

notion d’éntréprénariat. Dans un contéxté portéur, éllé prénd la formé d’un suivismé consistant a  réproduiré 

lés récéttés dé céux qui ré ussissént768 ; ét facé aux difficulté s, a  un atténtismé assumé 769. Uné autré illustration 

dé cétté passivité  ést donné é par lé rapport au risqué d’accidént. Contrairémént a  léurs homologués 

occidéntaux770 qui imposént lé réspéct dé protocolés (ét tiénnént a  lé fairé savoir), lés dirigéants javanais né 

prénnént maniféstémént aucuné disposition pour amé liorér lés conditions dé sé curité . On né péut arguér d’un 

cynismé motivé  par uné qué té éffré né é dé profit, é tant donné  qu’én cas d’accidént du travail il ést dé coutumé 

d’indémnisér la victimé, cé qui réviént chér. Non, la raison invoqué é ést qué c’ést lé Ciél (Allah) qui dé cidé dé 

cé qui doit arrivér771. 

Enfin, on noté un profond attachement à la terre natale, incarné é par lé villagé. En dé pit dé la vocation 

marchandé dé la pétité cité , dé son ouvérturé é conomiqué au mondé ét d’uné population rélativémént 

cosmopolité, lés natifs dé Jépara réchignént a  quittér léur villé. Quand lés témps sont durs, ils péuvént é migrér 

pour gagnér léur vié dans lés usinés dé Sémarang ét dé Djakarta ou commé contractuéls dans lés î lés 

pé riphé riqués commé Kalimantan ou Sulawési, ou  léurs compé téncés én charpéntérié dans lé ba timént ou au 

sérvicé d’éntréprénéurs dé méublés travaillant pour lé marché  local sont prisé és. Dans lés déux cas, lés salairés 

sont supé riéurs dé moitié  a  céux pratiqué s a  Jépara, a  quoi s’ajouté pour lés contractuéls la prisé én chargé dés 

 
767  Etrangers et Sino-indonésiéns sé complaisént à déplorér la passivité ét lé péu d’invéstissémént dés travailléurs javanais. On ne 

péut bién sûr qué s’inscriré én faux contré un tél préjugé (WOLF, 1992), mais il est indéniable que la quête du profit est une 

motivation moins présente (ou à tout le moins moins explicite) chez les Javanais (y compris parmi les indépendants) que dans 

d’autrés sociétés. Dans le cas du cluster du meuble de Bukir (Java-Est), 7 des 35 entrepreneurs interrogés indiquaient par 

exemple que « satisfaire les besoins de leur famille était le but ultime de leur activité » (MAWARDI, 2014, p. 88). 

768  Quand on lui démandé lés raisons qui l’ont aménéé à ouvrir un nouvéau showroom, Ibu H. Diyah nous explique ainsi : « nous, les 

petits entrepreneurs et artisans, nous nous contentons de suivre la tendance (mengikuti tren*) ». 

769  Plusiéurs éntréprénéurs énquêtés ont fait part dé léur préoccupation quant à l’inflation des cours du teck, mais interrogés sur la 

manièré dont ils comptaiént réagir, aucun n’a apporté de réponse. 

770  Fauté d’avoir pu visitér dés usinés déténués par d’autrés étrangérs (chinois ou malaysien par exemple), nous ne pouvons dire 

comment les mesures de sécurité y sont appliquées. 

771  Entrétién avéc l’épousé dé Bpk Suwaji (06A), propriétairé d’uné sciérié, lé 18 juillet 2017. 
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frais dé dé placémént ét d’hé bérgémént. Malgré  cés conditions é conomiqués favorablés, ils réntrént a  Jépara 

dé s qué léurs é conomiés suffisént a  subvénir pour un témps aux bésoins dé léur famillé772.  

Des valeurs en réalité adaptées au positionnement concurrentiel du système productif jeparanais 

Il sérait érroné  d’én concluré trop vité qué lé clustér aurait failli a  dé véloppér dés valéurs propicés aux 

affairés. Si tél avait é té  lé cas, commént aurait-il pu survivré a  la préssion dé l’énvironnémént concurréntiél 

intérnational ? Or, c’ést pré cisé mént a  l’éxamén dés conditions dé cétté concurréncé éxacérbé é qué lés 

comportéménts a priori anti-dé véloppéméntalistés é voqué s ci-déssus prénnént tout léur séns. La distinction 

entre les affaires et la vie privée et la tolérance à l’égard des tricheurs par exemple peuvent être 

envisagées comme propices à la prise de risque, sans avoir a  craindré l’ostracisation é conomiqué ou socialé 

qué causérait ailléurs uné mauvaisé ré putation. Cétté pérspéctivé n’ést pas sans rappélér la manié ré dont sont 

pérçués lés faillités dans un pays dé culturé libé ralé commé lés Etats-Unis, ou  éllés sont assimilé és a  uné 

éxpé riéncé constructivé davantagé qu’a  uné taché indé lé bilé (PEPIN, 2011) commé c’ést plus souvént lé cas 

én Francé. Dans dés contéxtés ou  sé vit un diktat du réspéct dé sés éngagéménts é conomiqués commé l’Indé 

(cf. noté 765), l’obséssion dé la ré putation péut a contrario éntravér l’éntréprénéuriat773.  

L’ancrage territorial des entrepreneurs – qu’ils soient ou non nés sur place – s’explique très bien 

par l’importance de la « marque Jepara », dont la ré putation né s’ést pas é rodé é dans lé pays. Au-déla  d’é tré 

un indé niablé argumént dé vénté sur lé marché  indoné sién, réstér ou révénir a  Jépara procuré én outré dé 

nombréux avantagés qu’ils auraiént du mal a  trouvér ailléurs dans lé pays : du térrain ét dés locaux dans lé 

giron familial, un choix illimité  dé fournisséurs a  porté é dé main, ét l’éffét vitriné qué procuré lé flux 

d‘achétéurs. Mais dé manié ré plus subtilé, ré sidér a  Jépara pérmét é galémént dé sé révéndiquér du mythé 

fondatéur du clustér, quitté a  lé ré intérpré tér. Cé procéssus dé « ré intérpré tation qué font lés actéurs dé léur 

passé  colléctif, ét plus spé cialémént dé léurs conflits, dé téllé façon qué la confiancé én la coopé ration én 

déviénné naturéllé, par la forcé dés chosés dé léur hé ritagé commun » (SABEL, 1992, p. 218) a é té  mis én 

é vidéncé dans lé cas dé nombréux districts industriéls. Mais a  la diffé réncé dés communauté s d’affairés 

souvént introvértiés ét éxclusivés qui y dominént, lé clustér jéparanais offré par son hospitalité  la possibilité  

 
772  Entretien avec Bpk Andy Sadian (Z09), originaire de Padang (Sumatra), pengusaha* propriétaire de CV. Kantumi et membre de la 

section jeparanaise de l’Himki*, le 24 juillet 2017. Eri Agus Susanto (Z01) est quant à lui revenu à Jepara travailler dans le 

meuble après son mariage après (ou malgré ?) des études en urbanisme à Semarang. Il en est allé de même pour Bpk Ahmad 

Adcha qui s’était installé dans lé villagé dé sa fémmé, mais a décidé dé révénir avéc éllé à Jépara pour saisir l’opportunité dé 

vendre des cages à oiseaux. 

773  « Le caractère local du crédit informel va de pair avec une géographie de la honte qui renforce la visibilité des réputations. Des 

emprunteurs occasionnels cherchent des prêteurs dans des endroits éloignés, avant tout pour éviter les rumeurs répandant 

l’information qu’ils ont bésoin dé fonds, suscéptiblé d’afféctér l’évaluation dé léur réputation, cés éfforts dépéndant dé la 

possibilité d’êtré introduit ét dé bénéficiér d’uné garantié (vouched) pour qué la transaction s’éfféctué dans lé sécrét » 

(SCHWECKE, 2018). 
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aux allogé nés d’y préndré part. D’ailléurs, le cosmopolitisme et la tolérance qui pré valént dans lé villagé 

pourtant consérvatéur (nous y réviéndrons un péu plus loin) qu’ést Tahunan sont dés valéurs a priori 

favorablés aux affairés. La possibilité  offérté aux é trangérs dé pouvoir vivré commé bon léur sémblé a 

cértainémént compté  dans l’attractivité  dont jouit la pétité cité  balné airé aupré s dés nombréux éntréprénéurs 

occidéntaux qui la fré quéntént ou y ré sidént. 

Quant a  la passivité  ét au fatalismé, dont nous avons plus dé mal a  éxpliquér la forcé dans un clustér aux 

prisés avéc uné concurréncé intérnationalé éxacérbé é, uné éxplication anthropologiqué nous pérmét d’én 

pércévoir touté la plus-valué du point dé vué du positionnémént dé l’industrié jéparanaisé du méublé. Pour lé 

profésséur Sudaryono dé l’UGM én éffét, lé fatalismé ét lé rénoncémént (pasrah*) – ou, pour répréndré uné 

éxpréssion passé é dans lé langagé courant, lé « la chér prisé » – énraciné s dans la culturé javanaisé péuvént 

é tré compris commé uné ré ponsé colléctivé aux catastrophés naturéllés ét aux é vé néménts violénts qui ont 

frappé  l’î lé surpéuplé é a  travérs lés sié clés, pérméttant dé miéux accéptér son sort ét dé réconstruiré774. Dé cé 

point dé vué, ce fatalisme én apparéncé antithé tiqué avéc lés valéurs affirmation dé soi ét dé projéction 

pré séntés dans lés districts industriéls jouerait un rôle positif en aidant les travailleurs du cluster à 

accepter les incidences des circonstances (qu’il s’agissé d’un accidént ou dé la pérté d’un cliént), à 

surmonter les chocs économiques et à supporter mieux que d’autres dans la durée l’incertitude du 

lendemain (chroniqué au séin du clustér).  

Un conservatisme social, filet contre l’insécurité économique 

Dans cét univérs qui s’apparénté a  uné junglé éntréprénéurialé marqué é par un individualismé éxacérbé , 

on ést pourtant frappé  par l’inténsité  dés pratiqués colléctivés qui é closént én fin d’apré s-midi vérs 17h00, 

quand l’inténsité  du soléil dé croit ét qué céssé lé travail dans lés atéliérs. Uné fois partis lés pick-up raménant 

lés pétits groupés dé journaliérs dans léur villagé, Tahunan appartiént a  sés habitants qui sé régroupént dévant 

chaqué maison pour bavardér, avant dé sé préssér a  la mosqué é pour la prié ré du soir (sholat maghrib* ou 

sholat isya*). A la sortié, on s’attardé pour bavardér a  nouvéau avant dé réjoindré son groupé dé pengajian*, 

qui sé ré unit avéc uné fré quéncé supé riéuré a  tous lés autrés sités qué nous avons é tudié s (y compris lé villagé 

rizicolé dé Tambakroto) 775 . On né né gligé pas pour autant lés ré unions hébdomadairés dé voisinagé 

 
774  Le professeur Sudaryono fait notamment état de recherches menées sur des villages dévastés par les tsunamis de décembre 

2004 à Aceh et juillet 2006 à Java. Dans le second cas, le traumatisme collectif se serait avéré moins profond et la reconstruction 

physiqué ét psychologiqué plus rapidé qu’à Sumatra, où la référéncé à la pasrah* n’ést selon lui pas aussi forté qu’à Java.  

775  Le groupe de pengajian* d’Ibu Roihana (00F) par éxémplé sé réunit à la mosquéé tous lés lundis ét lés véndrédis à 20h00, après 

la prière du soir (sholat Isyak*), chacun apportant à manger et à boire. Une autre réunion se tient chaque dimanche à 14h00 chez 

un membre à chaque fois différent. Chacun cotise 20 000 Rp qui servent à 60% pour acheter des friandises et à 40% pour le 

budgét dé l’organisation, qui sérvira à aidér un mémbré maladé ou à organisér un événémént (commé la vénué d’un théologién 

(ustadz*) célèbre). Bpk Arifin (07D) fréquente quant à lui assidument depuis 2015 un groupé d’uné soixantainé dé mémbrés où 
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(kumpulan RT*)776, y compris pour céux dont lés attachés sé situént én-déhors du quartiér commé Bpk Arifin 

(07D) dont lé tropismé dés rélations ést a  Kudus. Cés sé ancés réssémblént plus a  dés réncontrés dé quartiér 

qu’a  dés ré unions administrativés777. En ré alité , davantagé qué la géstion dés affairés courantés du quartiér, cé 

qui compté ést l’éspacé dé partagé dé l’information ét l’instancé dé ré solution dés conflits qu’offrént cés 

occurréncés. A la fois mé canismé dé mobilisation d’un capital tournant ét dé sociabilité , la tontiné (arisan*) 

péut donnér accé s a  un pétit capital circulant tout én procurant l’occasion aux éntréprénéurs dé fairé é talagé 

dé léur ré ussité778. En sus, lés organisations politico-administrativés sont particulié rémént activés a  Tahunan. 

Lés séctions localés du PKK* sé ré unissént fré quémmént dans dés locaux dé dié s ét disposént d’un budgét 

pérméttant dé conséntir dés pré ts (06G). On pratiqué é galémént én fin d’apré s-midi ét lé dimanché (jour ou  

l’activité  raléntit sans toutéfois céssér complé témént) dés sports colléctifs commé lé volléy ét lé football, ou én 

pétits groupés commé lé cérf-volant pour lés énfants, lé badminton (on né compté pas moins dé déux cours 

éxté riéurs ét uné sallé dans lé pé rimé tré qué nous avons invéstigué ), lé motocross (dont sont friands lés 

hommés, jéunés ét moins jéunés), ou éncoré lé chant dés oiséaux (lomba burung*). 

Lés pratiqués colléctivés sont é galémént tré s inténsés au séin dé chaqué clan. Mé mé si on véillé a  ténir a  

l’é cart dé sés affairés fré rés, cousins ét voisins, lés mé canismés dé solidarité  y sont aussi puissants qué dans 

tout autré villagé javanais779. Il arrivé fré quémmént qu’uné cé ré monié dé slametan* invéstissé uné rué, ouvrant 

parénthé sé spatialé ét témporéllé dans la fourmilié ré industriéusé qu’ést Tahunan, notammént lé dimanché. Il 

 
il retrouve des amis de Kudus et Pati. Il sé réunit uné à déux fois par sémainé dans l’uné dés déux villés, et quotidiennement 

pendant le Ramadan. Bien que tous lés mémbrés né travaillént pas dans l’industrié du méublé (cértains sont égalémént paysans 

et ouvriers), des informations sur des clients potentiels y circulent souvent. 

776  On y retrouve ses voisins pour parler des affaires courantes, bavarder et participer à une tontine (arisan*) dont la cotisation de 

base varie selon les RT. entre 15 000 et 50 000 Rp/semaine. Certains RT. sont particulièrement actifs, comme le RT. 03 qui se 

réunit trois fois par semaine (un record parmi tous les territoires que nous avons étudiés) chez le gagnant de la dernière tontine, 

en organisant un nouveau tirage au sort à chaque séance. Le RT. 05 se réunit une seule fois par semaine, avec une des cotisations 

les plus basses (20 000 Rp), et systématiquement dans une des trois maisons que possède le chef du RT., qui tient 

manifestement à marquer ainsi son autorité. 

777  Bpk Susilo (00Q) relativise ainsi le prestige de la fonction : « Être chef de RT. né consisté qu’à gérér lés doléancés des gens, sans 

moyen pour le faire ». 

778  Il est effectivement possible de cotiser plus que la mise de base. Dans le RT. 02, où la mise est de 20 000 Rp/semaine, Bpk Arifin 

(07D) verse 50 000 Rp, exprimant ainsi formellement sa relative réussite sociale et sa générosité. 

779  Ibu Roihana (00F) indique par exemple que quand un voisin organise une célébration familiale (slametan*) à la maison, elle 

participe aux préparatifs (rewang*) en cuisinant chez elle avec les autres voisines ou apporte des friandises. Trois ans plus tôt, 

quand son énfant ést né, c’était son tour d’êtré aidéé par lés voisins qui sont vénués chéz éllé préparér lé répas. Bpk Daryono 

(00H) se souvient que quand son fils a été circoncis, beaucoup de voisins sont venus aider à préparer la cérémonie. Bpk Yetno 

(00E) raconté qué lés voisins s’éntré-aident, se prêtent des outils et des ustensiles et se rendent visite quand un parent tombe 

malade. Agus Pujiono (00G) souligne que « chaque fois qu’on ést én difficulté ou qué l’on véut réndré grâcé (syukuran*), on 

s’aidé lés uns lés autrés. Commé la dérnièré fois qué son voisin a rénové sa maison : on l’a aidé avéc lés autrés voisins ». 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 341 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

ést d’ailléurs frappant pour un Occidéntal d’obsérvér lés invité s gardér un œil sur léurs affairés péndant lés 

cé ré moniés, voiré né pas hé sitér a  né gociér bruyammént un contrat au té lé phoné au béau miliéu du cimétié ré, 

lors dé funé raillés. Mais c’ést sans douté la cé ré monié du mariagé qui incarné lé miéux l’articulation éntré cés 

cé lé brations communautairés ét lés affairés é conomiqués. Ellé ést a  la fois uné occasion dé ré unir lé clan, d’unir 

déux famillés, d’affichér son statut social ét, pour lés jéunés marié s, dé fondér un nouvéau foyér, cé qui signifié 

a  Tahunan sé méttré a  son compté pour produiré dés méublés. Lé mariagé pérmét é galémént uné transmission 

intérgé né rationnéllé ét intérclaniqué dé capital sous dés formés tré s divérsés : argént, biéns dé consommation 

couranté (du pétit é léctromé nagér aux baskéts a  la modé), térrain (qui sérvira a  construiré sa maison ét son 

atéliér), réssourcé humainé (par l’éntrémisé dé l’é pousé qui sécondéra son mari, lui apportant un concours 

ésséntiél pour la géstion commércialé dé son activité ) ét fonds dé commércé (via lés rélations ét lés moyéns 

dé production dés béaux-parénts). 

Photo 24 : Préparation (rewang*) des colis de nourriture (berkat*) (à gauche) et cortège de présents à l’occasion d’un 
mariage à Tahunan 

 
Source : Julien Birgi (juillet 2017) 

 

Au fil dés jours passé s a  obsérvér, a  arpéntér ét a  bavardér a  Tahunan, on noté qué cés pratiqués sont 

clairémént distinctés dés activité s é conomiqués. Prié rés ét ré unions colléctivés sont d’ailléurs lés séuls 

moménts ou  lé travail céssé. Ces pratiques sociales font contrepoids à l’individualisme entrepreneurial, 

maintenant la cohésion sociale, qui résté uné priorité  partagé é780. Quand dés disputés é clatént péndant dés 

 
780  Le rôle des slametan dans lé maintién dé la cohésion d’uné société éncliné aux conflits économiqués a aussi été idéntifié dans 

d’autrés contéxtés, commé à Bukir. Dérrièré lé réspéct d’uné éthiqué javanaisé qui privilégiérait lé colléctif ét l’harmonié salué 

par Mawardi (2014) se cachent des arguments objectifs. Comme à Jepara, les contraintes impliquées par la participation aux 
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ré unions dé RT.* – souvént au sujét dés maniféstations a  organisér – Bpk Sholikul Huda (06M) usé dé son statut 

dé notablé pour s’assurér qué la discussion s’aché vé paisiblémént ét « prénné un tour positif pour chacun dés 

participants ». Cé souci dé l’harmonié péut sé maniféstér dans un contéxté privé . Bpk Sholikul Huda conté 

l’anécdoté d’uné disputé avéc un dé sés émployé s qui avait abî mé  uné pié cé dé méublé. L’émployé  sé mit én 

colé ré, ét quitta l’atéliér. A la fin, Bpk Sholikul Huda lui té lé phona pour s’éxcusér ét l’émployé  ést révénu. 

Bpk Ahmad Adcha (07I), qui gé ré un atéliér a  Tahunan mais ré sidé dans lé villagé dé son é pousé (Kérso, au 

sud dé Tahunan, néttémént moins actif dans la fabrication dé méublés), argué qué « lés géns a  Tahunan sont 

plus modérnés dé sormais : ils né cré ént pas dé problé mé pour dés quéstions inutilés. Ils sé réspéctént ». Cés 

té moignagés sont aussi inté réssants dans léur conténu qué dans lé fait qu’ils soiént narré s a  l’obsérvatéur 

éxté riéur : céla montré l’importancé qu’accordént lés habitants dé Tahunan a  l’harmonié socialé, tant au travail 

qu’éntré voisins. 

Lés mé canismés dé solidarité  qu’éllés pérpé tuént (a  travérs lés dons éfféctué s a  l’occasion dés slametan* 

ou via lés arisan*) entretiennent également un filet de sécurité permettant d’assurer la survie de chacun 

en cas de chômage ou de faillite781. Cétté sé curité  joué un ro lé fondaméntal pour la vitalité  du clustér : avéc 

la pléiné proprié té  du logémént ét lé maintién dé quélqués culturés vivrié rés, éllé pérmét aux éntréprénéurs 

ét aux artisans (gé né ralémént dé pourvus d’é conomiés) dé supportér dés pé riodés d’inactivité  plus ou moins 

longués sans qu’ils aiént a  changér dé mé tiér ou a  quittér la villé. Entré déux émplois, on péut ainsi atténdré a  

la maison qu’uné opportunité  sé pré sénté sous la formé d’un achétéur dé passagé attiré  par la qualité  dés 

produits éxposé s dévant la maison, d’un SMS d’un donnéur d’ordrés pour qui on a travaillé  dans lé passé  ou 

d’uné information transmisé par un mémbré du groupé dé pengajian* én margé dé la prié ré colléctivé du soir. 

Si bién qué Jépara consérvé én pérmanéncé un ré sérvoir dé main d’œuvré immé diatémént disponiblé én 

mésuré dé ré pondré quasi instantané mént a  uné réprisé dé la démandé.  

L’énsémblé dé cés pratiqués colléctivés, qu’éllés soiént réligiéusés, politiqués ou ré cré ativés, assurént dés 

intéractions quotidiénnés avéc lé clan ét lé voisinagé par-déla  lé cérclé dé la famillé nuclé airé au séin duquél 

s’éxércé l’activité  é conomiqué. Ces interactions fréquentes permettent par ailleurs de redistribuer le 

travail entre voisins782 non pas par solidarité  mais pour ré pondré a  touté commandé qui sé pré sénté. Cétté 

mutualisation informéllé dés moyéns dé production pérmét dé tirér lé méilléur parti d’uné démandé én dénts 

 
activités communautairés sont compénséés par uné combinaison dé bénéficés (commé l’obténtion d’informations ou 

d’opportunités d’émploi) ét dé sanctions (la réprobation des voisins).  

781  La vocation de mécanisme de solidarité des slametan* est soulignée par le terme de « coup de main (sambatan*) » employé par 

Bpk Daryono (00H) pour décrire son implication dans ces célébrations. Il provient en effet de la base nominale « sambat », qui 

signifie « coup (du sort) », c’ést-à-diré un événémént à la fois imprévisiblé ét génératéur d’un dommagé.  

782  Lé térmé lé plus courammént usité pour désignér l’éntouragé élargi ést plutôt célui d’ami (teman*), qui désigne indifféremment 

le voisin (tetangga*), le parent (saudara*) ou l’ami « choisi » (teman*). Cette indiscrimination dans le langage témoigne de 

l’imbrication dé la proximité géographiqué, des liens du sang et des affinités qui tendent à se confondre. 
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dé scié, én ajustant l’offré. La distribution du travail péut s’éfféctuér sous déux formés. (1) La plus é lé méntairé 

ést céllé du partagé éntré artisans situé s sur un piéd d’é galité  vis-a -vis du donnéur d’ordré : quand il réçoit 

uné commandé qu’il né saurait satisfairé séul, mais insuffisanté pour justifiér dé la sous-traitér, lé pengrajin* 

informé sés voisins dé l’opportunité  ét léur proposé d’én préndré uné partié. Il n’én rétiré pas dé bé né ficé 

diréct (commission par éxémplé) mais céla lui pérmét dé sé positionnér pour bé né ficiér én rétour d’uné 

commandé futuré vénant d’un dés bé né ficiairés dé son action (commé s’il cotisait a  uné mutuéllé du volumé 

dé travail én quélqué sorté), ét plus accéssoirémént (dans cét univérs ou  lés logiqués é conomiqués pré valént 

sur lés obligations socialés qu’ést Jépara) d’én rétirér uné cértainé aura au séin du clan ét du villagé. Lés 

artisans péuvént é galémént partagér cértains outils, commé dés martéaux ou dés broyéusés (01A), mais ils sé 

pré tént rarémént assistancé financié rémént783. (2) La déuxié mé formé dé rédistribution ést la sous-traitancé, 

par laquéllé un fournisséur sollicité  par un donnéur d’ordré s’improvisé donnéur d’ordré a  son tour én 

sollicitant dés artisans qui féront lé travail a  sa placé. Afin dé pouvoir préndré uné margé, il lui faut alors 

trouvér dés candidats pré ts a  accéptér dé traitér la commandé a  un prix éncoré infé riéur a  célui qu’il a consénti, 

cé qui aura pour éffét mé caniqué dé dé gradér la qualité  dé la production ainsi dé multiplié é784.  

C’est donc dans la seule sphère extra-économique que semble s’appliquer à Tahunan le principe 

des « conventions coutumières (customary conventions) […], partagées par chacun et auxquelles 

chacun doit s’adapter, [et qui] émanent de la société civile, et comportent une série de sanctions : 

quiconque enfreint ces règles est exclu de la communauté et ne peut plus y travailler » (BRUSCO, 1992, 

p. 182). Comme si s’était opéré un transfert – imposé par le positionnement prix du cluster sur la scène 

internationale – des valeurs susceptibles de pénaliser la flexibilité et la réactivité du système productif 

vers le champ social (qu’il soit familial, clanique ou de voisinage).  

La question du rôle de la religion dans le développement du cluster : l’influence indirecte du NU* 

A Jépara commé partout ailléurs én Indoné sié, la religion est omniprésente dans la vie quotidienne, 

én particuliér l’islam ét son courant traditionnalisté, lé NU* (cf. chapitré 1.2), dominant dans lés campagnés ét 

lés pétités villés javanaisés785. Dépuis 2012, c’ést un résponsablé dé 53 ans dé la branché politiqué du NU, lé 

 
783  La difficulté à mobilisér du crédit ést d’autant plus problématiqué qué lés cliénts né paiént généralémént pas én avancé, 

contrairement à un petit cluster commé Bukir où il sémblé qué l’acompté soit pratiqué (MAWARDI, 2014). 

784  C’ést ainsi qué Hassan Omar Bachacha (29G), éntréprénéur canadién nouvéllémént établi à Jépara, nous raconté qu’il s’ést réndu 

compte que plus il confiait de commandes à son fournisseur, plus la production était irrégulière : celui-ci s’était mu én 

intermédiaire se conténtant d’émpochér uné margé (entretien le 26 juillet 2019). 

785  « Le NU* est une organisation hégémonique [qui] joue un rôle dans la formation de la culture civique à Jepara. De nombreuses 

organisations d’hommés, dé fémmés, dé jéunés ét d’étudiants y sont affiliéés. Il disposé dé fondations éducativés – Lembaga 

Ma’arif et Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI). Ses membres gèrent plus de 100 madrasas* (écoles islamiques de tous niveaux 

pour élèves externes), des douzaines de pesantren (écolés islamiqués dotéés d’un intérnat), dés établisséménts islamiqués 
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Parti pour l’unité  ét lé dé véloppémént (PPP), K.H. Ahmad Marzuqi, qui éxércé la fonction dé ré gént. Pourtant, 

lés liéns éntré lé NU ét l’activité  du méublé né sont pas é vidénts. Nous avons par éxémplé éssayé  dé voir si lés 

arrondisséménts dé la ré géncé ou  sé concéntré l’industrié du méublé (ét incidémmént uné population 

rélativémént plus aisé é) é taiént aussi céux d’ou  partaiént lé plus dé pé lérins pour lé Haj* ; or, lés donné és 2015 

téndént pluto t a  montrér lé contrairé (cf. Figuré 28 p. 358). Dans lé mé mé ordré d’idé é, Tahunan pré sénté lé 

contré-éxémplé d’un villagé tré s impliqué  dans lé clustér mais dont cértains dés clans lés plus actifs adhé rént 

au courant modérnisté dé la Muhammadiyah*, rival du NU*, cé qui né sémblé pas handicapér lés éntréprénéurs 

locaux pour léurs affairés786. Par ailléurs, l’islam – ét plus particulié rémént l’islam traditionnél du NU – ést 

pointé  du doigt commé un factéur dé consérvatismé ét dé manqué dé cré ativité 787. Si lés jugéménts sont parfois 

ré ductéurs, il faut réconnaî tré qué lés actéurs dé l’innovation qué nous avons idéntifié s é manént 

invariablémént d’éntréprénéurs éxté riéurs au miliéu local dominé  par lé NU. 

 
d’énséignémént secondaire, une Académie des technologies du bois (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE*) et une université 

(Universitas Islam Nahdatul Ulama, Unisnu*). Son Institut pour la mobilisation des ressources humaines (Lembaga Kajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpesdam*) anime des programmes de développement local et a initié des ateliers de 

réconciliation entre le NU et des familles liées au Parti communiste indonésien (Partai Komunis Indonesia, PKI*) victimes des 

massacres et des détentions de masse en 1965. La même organisation pilote un Forum pour les pauvres et les groupes 

marginalisés. Les membres du NU contrôlent également de nombreuses coopératives de microcrédit et un hôpital » (SCHILLER J. 

, 2007, pp. 333-334). 

786  Cette incongruité dans le paysage religieux de Jepara (où « la plupart dés hommés d’affairés sont dés Jéparanais musulmans liés 

au NU » (SCHILLER J. , 2007, p. 330)), s’éxpliqué dé la manièré suivanté. Dans lés années 1970, le nouveau collège 

d’énséignémént proféssionnél dé Jépara récruta un profésséur qui vénait d’uné autré villé. Mémbré dé la Muhammadiyah, il 

convainquit Djayadie Redjo, alors chef du village où se situait le collège, de rejoindre le mouvement. De fil en aiguille, suivant son 

exemple, les familles de Tahunan quittèrent le NU. 

787  « Lés musulmans né pourront réussir à l’avénir parcé qu’ils sé conténtént dé suivré lé flot. Ils pénsént uniformémént ; ils disent 

voilà cé qué dit l’Islam ét chacun s’y conforme » (entretien avec Bpk Andy Saidan (Z09) le 24 juillet 2017). 
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Figure 26 : Corrélation entre l’intensité du pèlerinage à La Mecque et la concentration de l’industrie du meuble dans les 
arrondissements de la régence de Jepara en 2015 

 
Conception de l’auteur d’après données du BPS Jepara 

Il né faudrait pas sous-éstimér pour autant lé ro lé du NU dans la structuration du clustér. Du fait dé son 

omnipré séncé dans la socié té , « béaucoup dé léadérs sé réncontrént sur lés bancs dés é colés du NU ou dans lé 

cadré dés activité s dé sés organisations dé jéunéssé. En outré, lé NU offré dés opportunité s dé dé véloppér dés 

compé téncés organisationnéllés ét dés capacité s dé léadérship. Colléctér dés fonds ét ménér a  bién dés projéts 

énséigné la confiancé én soi ét pérmét a  dés léadérs dé s’affirmér én léur dé montrant qu’il éxisté dés 

réssourcés considé rablés ét un altruismé dans la communauté  localé » (SCHILLER J. , 2007, p. 334). En 

révanché, én dé pit dé son hé gé monié socialé ét politiqué, lé NU n’éntrétiént pas dé rélation privilé gié é avéc lés 

ré séaux d’affairés commé sa rivalé la Muhammadiyah, tré s implanté é au séin dé la bourgéoisié urbainé ét én 

prisé avéc lés é lités politiqués, y compris au nivéau national788. Lés éntréprénéurs locaux ont davantagé dé 

liéns avéc l’administration provincialé qu’avéc la classé politiqué localé, é trangé ré au clustér789 ét plus dé crié é 

qu’a  Sémarang790. Il faut diré qué céllé-ci né sémblé gué ré sé souciér dé la santé  du clustér, plus pré occupé é 

 
788  La Muhammadiyah fut fondée en 1912 à Yogyakarta par des Javanais pribumi* soucieux de défendre leurs intérêts économiques 

facé aux avantagés supposémént accordés à la minorité chinoisé par lé pouvoir colonial. Dépuis l’originé, l’organisation ést 

étroitémént associéé aux élités urbainés ét aux miliéux d’affairés, un rôlé rénforcé par sés nombreux établissements offrant une 

éducation « moderne » fondée sur la science et la pédagogie occidentale qui ont formé des générations de diplômés. 

Typiquement, le seul des cinq membres de la Commission électorale locale en 2004 (Komite Pemilihan Umum Daerah, KPUD*) 

impliqué dans l’industrié du méublé était un mémbré dé la Muhammadiyah (SCHILLER, 2007). 

789  Ni lé régént én éxércicé ni son prédécésséur n’avaiént d’intérêts dans dés éntréprisés dé méublés. 

790  Par exemple Bpk Ico (Z11), quand on lui démandé s’il a dés liéns avéc lés autorités localés, répond én indiquant qu’il ést “anti-

bureaucratie (anti-burokrasi* !) » et que la politique, « in finé, cé n’ést qu’uné histoiré d’argént (ujung ujungnya duwet) » 

(entretien le 11 mai 2018). Il en va de même pour Bpk Andy Saidan (Z09), Vice-présidént dé la séction jéparanaisé dé l’Himki* 
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qu’éllé ést par la démandé dé sérvicés dé la population 791  ét lés projéts d’infrastructurés ou dé zonés 

industriéllés dé connécté és du tissu é conomiqué local (cf. chapitré 2.3). Quant a  l’implication bién ré éllé dés 

éntréprénéurs dans la vié réligiéusé localé 792 , éllé doit pluto t é tré vué commé un agissémént social 

é conomiquémént dé sinté réssé .  

Cé distinguo éntré lé mondé dés affairés ét la vié politiqué localé dominé é par lé NU n’éxclué pas un ro lé 

indiréct dé sa part dans lé rayonnémént du clustér. Car la pé dagogié traditionnéllé dé l’énséignémént réligiéux 

promué par lé NU, fondé é sur uné rélation privilé gié é éntré maî tré ét é lé vé au séin dés pesantren* (par 

opposition aux madrasa* dé la Muhammadiyah ou  l’énséignémént, inspiré  dés mé thodés occidéntalés, ést 

rationnalisé ), invité lés parénts a  confiér l’é ducation dé léur énfant a  un maî tré ré puté , souvént loin du 

domicilé. L’intérnat dés pesantren* pérmét dé nouér dés liéns privilé gié s avéc dés énfants issus d’autrés 

ré gions du pays, qui pourront é véntuéllémént suscitér plus tard dés é changés ponctuéls dé produits ou dé 

main d’œuvré avéc dés térritoirés sans lién particuliér avéc Jépara. A l’invérsé, lés pesantren* dé Jépara, céntré 

islamiqué ré puté  du fait notammént dé la pré séncé du sanctuairé dé Mantingan ét dé la tombé d’un dés néufs 

Wali Songo* sur lé mont Muria, accuéillént dé nombréux é lé vés issus du céntré ét dé l’ést dé Java. Il ést possiblé 

qué cétté é ducation joué un ro lé dans la capacité  dés éntréprénéurs jéparanais a  s’approvisionnér én bois, a  

commércialisér léurs produits finis, voiré a  s’implantér un péu partout dans lé pays793 pour dé véloppér uné 

production localé dé méublés794, mais nous n’én avons pas la préuvé. 

 
(éntrétién lé 24 juillét 2017), qui déploré l’inéfficacité ét la corruption dé la policé ét dé la justicé. Ou d’Eri Agus Susanto (Z01), 

qui constaté l’impuissancé dés autorités localés (éntrétién lé 25 juillet 2019). 

791  S'il se mêle peu des questions de développement économique, le NU ést én révanché très actif dans l’organisation dé la société 

civile et attentif à ses revendications, ce qui a pour effet « l’éngagémént dé béaucoup d’officiéls à promouvoir [son] idéologié ét à 

dévéloppér lés conditions dé vié d’un péuplé qui né craint pas dé criér sés révéndications, condui[san]t à plus de répondant 

effectif de la part du gouvernement » (SCHILLER J. , 2007, p. 329), à tout le moins pour des sujets pratiques comme les 

équipéménts dé proximité. Nous réviéndrons plus loin sur la manièré dont l’implication colléctivé dans la géstion du térritoire a 

joué un rôle majéur dans la transformation dé l’éspacé. 

792  Au niveau du quartier, les figures religieuses sont souvent des entrepreneurs qui ont réussi. Bpk Sholikul Huda (06M) par 

exemple (qui gère un atelier employant 6 pérsonnés ét générant un chiffré d’affairés ménsuel de 24 MRp et un bénéfice de 

4 MRp) est le représentant de son organisation religieuse au niveau de son RT.*. A ce titre, il accueille les réunions de pengajian* 

chez lui chaque jeudi soir à minuit. Bpk Solikin (08A) et Bpk Susilo, dont les entreprises sont de taille comparable, sont très 

actifs à la mosquéé, où ils participént volontairémént à dés travaux d’amélioration dé l’édificé. 

793  On compte une diaspora javanaise importante dans les régions côtières du sud de Kalimantan et de Sulawesi, ainsi que dans les 

petites îles de la Sonde (y compris Bali), qui peut envoyer ses enfants étudier dans les pesantren* réputées de Jepara.  

794  C’ést par éxémplé lé cas à Bukir, au sud dé Surabaya (Java-Est), où cé sont dés Jéparanais qui ont pérmis l’éssor du cluster de 

meubles (MAWARDI, 2014). 
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Une mise en valeur collégiale de l’espace 

Pour un clustér aussi cosmopolité ét insé ré  dans l’é conomié mondialé qué Jépara, il ést frappant dé 

constatér combién l’atmosphé ré dés rués s’apparénté a  céllé d’un villagé ou  tout lé mondé sé connaî t. Un dés 

signés lés plus ré vé latéurs dé cétté situation sont lés ragots incéssants qui animént lés discussions éntré 

voisins. Cértés, lé commé ragé ést tré s ré pandu dans tout villagé ou kampung* qui sé réspécté, commé dans 

touté communauté  humainé dé par lé mondé d’ailléurs. Mais il ést particulié rémént prononcé  a  Tahunan, ou  

lés sondé s lé méntionnént spontané mént commé un sujét d’importancé. Cértains s’én plaignént ; d’autrés 

soulignént léur « bonné » attitudé consistant a  ignorér lés racontars795 ; d’autrés éncoré s’én amusént796. Mais 

lés ruméurs jouént aussi cértainémént un ro lé dans la circulation dé l’information é conomiqué ét l’imposition 

dés valéurs socialés communés, commé on lé constaté dans d’autrés contéxtés informéls tél qué lé clustér du 

méublé dé la pétité villé dé Kartarpur, én Indé du nord (DE BERCEGOL & GOWDA, 2017). 

La vié dés clans tourné autour dés pétités rués (jalan lingkungan*, litté ralémént « rués dé l’éntouragé », 

« du cérclé », c’ést-a -diré dé l’univérs du clan) ét dés vénéllés (jalan keluarga*, litté ralémént « chémins 

familiaux »). Cés ruéllés accéssiblés aux camionnéttés ét aux motos sont gé ré és par lés autorité s villagéoisés 

(Pemerintah Desa*) gra cé a  dés subvéntions dé la ré géncé ét parfois avéc lé concours financiér dés rivérains 

(én fonciér ou én numé rairé), au prorata dé la longuéur dé léur façadé ét dé léurs moyéns797 798. Il én va dé 

 
795  Ainsi en va-t-il de Bpk Agus Pujiono (00G) : « jé n’ai pas dé problèmé [à Tahunan]. Mais il y a dés géns qui né m’aimént pas ou qui 

disent des choses négatives sur ma famille ou sur moi. En plus, ils le font aussi bien en face que dans mon dos. Comme toujours, 

et comme je le dis toujours à ma famille, je ne me mets pas en colère. Nous savons la vérité : nous n’avons pas bésoin dé 

répondre ou de faire quelque chose de négatif en retour. Je me contente de rester positif à propos de ce que les autres racontent. 

Comme la dernière fois quand mon voisin a parlé durement à ma femme et qu’elle n’a pas réagi » (entretien à Tahunan, le 

7 février 2018). 

796  Comme Gaël Derycke (04A) qui juste après avoir laissé échapper une critique, déclare : « Mince, je suis resté trop longtemps à 

Jepara : voilà que je commence à médire ! Ragoter sur la famille et les voisins est le passe-témps numéro un ici, commé j’imaginé 

dans tous lés villagés du mondé. Mais ici, l’argént facile a créé des inégalités, et donc des frustrations et de la jalousie » (entretien 

à Jepara, le 2 mai 2018). 

797  A titré d’éxémplé, Jl. 19 a été élargie à 3 m et renforcée avec une structure en béton de 10 cm d’épaisséur sur 80 m de linéaire en 

2017 pour un coût total de 38 MRp, financés à 60% par le budget du village – issu de dotations de la régence – (dana desa*) et à 

40% par des fonds communautaires (swadaya*, du javanais swa ou « soi-même » et daya ou « pouvoir, puissance »). Dans le cas 

de Jl. 00.1, les 52,7 MRp de travaux réalisés en 2016 ont été financés à 77% par dana desa* et à 23% par swadaya (sources : 

panneau du gouvernement de la régence, consultés le 1er mai 2018). 

798  En révanché, lé dégré d’intérêt général auquél répond l’ouvragé sémble peu pris en considération dans la répartition du 

financement (contrairement au principe de proportionnalité du financement au service rendu qui préside aux modalités de 

financement des équipements publics dans de nombreux pays). Jl. 00.1 par exemple, financée à hauteur de 77% par les finances 

publiqués, ést én impassé, ét né bénéficié donc qu’aux rivérains, alors qué lés travaux sur Jl. 19, qui accueille un important trafic 

dé transit, n’ont été financés qu’à hautéur dé 60% par lé budgét du villagé. Il ést évident que le jeu politique local, dans lequel 

interviennent des transactions informelles (autrement dit, de la corruption), joue un rôle déterminant. Mais cette iniquité se 
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mé mé pour lés é quipéménts publics sur lésquéls sé fondé touté communauté  én Indoné sié, a  savoir lés liéux 

dé culté : cé sont lés clans qui ont é difié  lés oratoirés (musholla*) jusqu’a  cé qu’ils soiént cé dé s a  uné 

organisation réligiéusé sous formé dé don dé bién morté (wakaf*), accé dant par cétté opé ration au statut dé 

mosqué é (masjid*). Lés rués dé voisinagé é manént souvént dé chémins familiaux asphalté s. A l’originé, cés 

chémins réliaiént lés diffé réntés maisons du clan aux rués aléntour, si bién qu’éllés travérsént gé né ralémént 

lés térrés dés clans via uné succéssion dé cours autour désquéllés s’organisént lés maisons. Lé térmé mé mé dé 

jalan keluarga* té moigné du caracté ré privatif dé cés voiés. Ellés sont donc naturéllémént considé ré és commé 

uné éxténsion colléctivé dé la sphé ré doméstiqué (pour lés slametan*, bavardér, ou lés jéux dés énfants) ou 

individuéllé dé la sphé ré é conomiqué (stationnémént dés motos dés ouvriérs, péinturé dés produits finis, 

chargémént dé conténéurs). Lors dés slametan*, lés rivérains conféctionnént dés pannéaux dé signalisation 

pour ré gulér lé trafic, parfois sécondé s par lés fonctionnairés dé l’administration villagéoisé.  

Photo 25 : exemples de gestion de l’espace public par les riverains : signalisation d’une manifestation (à gauche) et barrière 
mobile pour interdire le trafic de transit pendant la journée : 

   
Source : Julien Birgi (mai 2018) 

Genèse d’une venelle (jalan keluarga*) de Tahunan799 

Quand il voulut pércér uné nouvéllé voié (Jl. 12.3) pour réliér déux rués (Jl. 11 ét Jl. 12), lé chéf du RT.* 

démanda aux déux proprié tairés rivérains dé cé dér graciéusémént 1 m dé séction couranté chacun. Bpk Noor 

Faiq, qui possé dait un éntrépo t én bambou sur lé tracé  ét pouvait a  cé titré s’éstimér lé sé , démanda én rétour 

qué la voié soit amé nagé é avéc dés fondations suffisammént solidés pour supportér lé passagé fré quént dé 

vé hiculés. Commé l’assémblé é du RT. é tait ré ticénté a  dé pénsér béaucoup d’argént pour cé projét, Bpk Noor 

 
manifeste également parmi les riverains, comme dans le cas de Jl. 00.1 où le principal bénéficiaire (le frère aîné du clan, qui 

résidé du bout dé l’impassé) ést célui qui a lé moins contribué au financémént dé l’ouvragé. 

799  Entretien avec Bpk Noor Faiq, propriétaire riverain, le 2 mai 2018. 
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Faiq finit par conséntir a  fournir lés maté riaux dé construction, moyénnant la ré alisation dés travaux par lés 

habitants du RT. sous formé dé travail communautairé (kerja bakti*). Il pré sénté sa dé cision commé un éffort 

dé sa part énvérs la communauté  (é tant donné  qué sa proprié té  é tait dé ja  déssérvié par uné vraié rué) qu’il 

éxpliqué par dés motivations réligiéusés (« si lés géns sont conténts dé pouvoir utilisér cétté voié mé mé apré s 

ma mort, j’obtiéndrai uné gra cé (pahala*) dé Diéu »), socialés (« c’ést bién qué cét éndroit déviénné animé  

(ramai*) a  l’arrié ré ») ét é conomiqués (« lés rués font montér lés prix du fonciér »). Nous pouvons rémarquér 

qué cés déux dérniérs motifs font ré fé réncé a  dés bé né ficés colléctifs, alors mé mé qué Bpk Noor Faiq s’éstimé 

péu lié  a  la communauté  dé sés voisins.    

Uné dés corollairés dé cétté géstion communautairé dé l’éspacé ést l’éxisténcé d’un « droit de 

territoire ».  Concré témént, il sé maté rialisé par un droit dé régard (péu contraignant d’apré s cé qué nous 

avons pu én obsérvér lors dé nos diffé rénts sé jours) dé la communauté  dés rivérains sur lés activité s qui s’y 

implantént ét lés nuisancés induités, lés dons atténdus a  l’occasion du Ramadan ou du Nouvél an javanais, dés 

taxés collécté és par lé chéf dé villagé (Kepala Desa*) sur chaqué conténéur éxpé dié , mais aussi uné forté 

préssion pour récrutér dés manuténtionnairés ét dés vigilés parmi lés jéunés dé sœuvré s du coin. Cés jéunés 

sont souvént dés pétits dé linquants (preman*) qui passént lé plus clair dé léur témps a  jouér aux cartés, a  boiré 

ét a  chérchér dé l’argént facilé. Ils éxércént uné préssion sur lés éntréprisés dés énvirons qué la communauté  

localé accépté, raison pour laquéllé nous la considé rons commé uné dés éxpréssions du droit dé térritoiré. 

Cétté préssion prénd la formé d’intimidations ét dé ménacés plus ou moins éxplicités d’attéintés aux biéns 

« s’ils né sont pas proté gé s ». On péut é galémént bloquér lé passagé dés camions quand l’éntréprénéur réfusé 

d’émbauchér cés jéunés pour chargér lés conténéurs800. Lés actéurs éxté riéurs n’accéptént pas facilémént cé 

droit informél801. Cértains én font lés frais, commé un cértain Patrick, réssortissant amé ricain qui né donnait 

rién a  la communauté  ou  son usiné é tait implanté é dans l’arrondissémént dé Batéalit ét qui dur cé dér par suité 

dés maniféstations 802 . Lés preman* péuvént é tré si pré sénts qu’ils én viénnént a  pérturbér l’activité  

é conomiqué, commé dans l’arrondissémént dé Bangsri ou  lés industriéls ont longtémps réfusé  dé s’implantér 

dé crainté d’é tré rackétté s ou qué l’on attaqué léurs installations. La préssion dés preman* ést d’ailléurs un dés 

motifs dé dé mé nagémént dés usinés dé Jépara vérs lés zonés industriéllés Sémarang, ou  « on ést a  l’abri dé cé 

génré dé problé més archaî qués »803. Lés Indoné siéns, plus familiérs dé cé génré dé pratiqué, y souscrivént plus 

facilémént qué lés é trangérs. Par éxémplé, lé Sumatranais Bpk Muhtarom (00I) affirmé qu’il ést héuréux dé 

 
800  Entretien avec Ruben van Tienhoven (12A), le 20 juillet 2017. 

801  Ruben (12A) a tenu bon pour choisir lui-mêmé sés manuténtionnairés, l’agéncémént dés méublés au séin du conténéur 

nécéssitant lé plus grand soin pour évitér la cassé péndant lé trajét jusqu’au déstinatairé. Gaël (04A) invoqué sés principes pour 

refuser de verser quoi que ce soit aux preman* des environs, et même au chef de village soi-disant pour entretenir la route 

« alors qu’on né voit jamais ni facturé, ni la couléur dés travaux ». 

802  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01), le 25 juillet 2019. 

803  Entretien avec Erwin Widayanti (Z13), le 26 juillet 2017. 
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pouvoir « aidér a  ré parér la routé quand lé RT.* planifié dés travaux, dé cidé s dans lé cadré dés ré unions dé RT.* 

auxquéllés il participé. C’ést bién si jé péux contribuér a  la vié du villagé dé Tahunan. J’ai gagné  ma vié ici, alors 

jé dois donnér én rétour ». Quand cétté préssion déviént trop forté, au risqué dé ménacér l’é conomié localé, 

dés mé canismés dé ré gulation intérviénnént804, mais souvént tard, surtout si on comparé avéc l’ultraré activité  

du clustér dans d’autrés régistrés. 

La morphologie de la ville-atelier, reflet des facteurs de compétitivité 
et des valeurs du cluster 

On sait péu dé chosé dé Tahunan avant lés anné és 1970. Hormis lé sanctuairé dé Mantingan, 2 Km a  l’ouést 

dé notré sité, il n’éxisté pas dé véstigé ni dé préuvé d’uné occupation humainé anté riéuré. Misé a  part uné 

maison traditionnéllé (joglo*) datant au moins au dé but du 20é mé sié clé805 , lés maisons lés plus anciénnés 

rémontént aux anné és 1980 ét nous savons qué cértains habitants sont né s ici dans lés anné és 1960. Cértains 

té moignagés é voquént l’installation dé famillés dans lés anné és 1950. A cétté é poqué, il ést probablé qué lé 

sité é tait éncoré péu péuplé  ét couvért dé foré t. 

Il ést probablé qué lés caracté ristiqués dé l’agriculturé qui sé pratiquait a  Jépara ont favorisé  – tant sur lé 

plan é conomiqué qué morphologiqué – l’éssor dé l’artisanat. Dans un contéxté diffé rént (célui d’uné ré gion 

sucrié ré dé l’ést dé Java-Céntré), Géértz (1965) avait dé ja  montré  commént la pré valéncé dés culturés sé chés 

ét dés pa turés sur la riziculturé irrigué é avait contribué  a  la divérsification dé l’activité  é conomiqué, avant 

qu’éllé né soit rigidifié é par lé systé mé colonial. Dans lé cas dé Tahunan, la polyculturé vivrié ré du platéau a 

cértainémént doté  lés prémiérs habitants d’uné plus grandé autonomié é conomiqué ét socialé qué lés paysans 

dé la plainé littoralé ét du sud dé la ré géncé, consacré s a  la culturé inténsivé dé la canné a  sucré ou a  la 

riziculturé irrigué é. Sans douté lés prémiérs habitants qui sé sont installé és dé manié ré dispérsé é dans lés 

foré ts inéxploité és du platéau faisaiént-ils dé ja  préuvé d’un ésprit d’indé péndancé particuliér vis-a -vis dé la 

socié té  agglomé ré é dans lé céntré-villé dé Jépara806, qué l’isolémént n’a pu qué rénforcér. A l’originé, ils vivaiént 

ésséntiéllémént d’é lévagé (bovins, ché vrés, volaillé), dé culturés vivrié rés (rizié rés sé chés (sawah hujan*), 

maraî chagé) ét dé cuéillétté (noix dé coco, bananés). Lé travail du bois é tait pratiqué  dé manié ré artisanalé sur 

dé pétits objéts (platéaux (nampan*), classéurs dé courriér (tempat menaroh surat kaper*), porté-révués 

 
804  Eri Agus Susanto (Z01) explique ainsi que le problème des preman* a Bangsri, qui durait depuis plusieurs années, a été réglé 

après l’intérvéntion dé la policé saisié par l’intérmédiaire de l’Himki* (c’ést d’ailléurs la principalé vértu dé la séction localé dé 

l’association à sés yéux). 

805  Bpk Djayadie Redjo (00N) y est né en 1923. La maison était alors seule dans les environs (entretien le 25 juillet 2019). 

806  Cette configuration est en effet atypique à Java-Centre, où prévaut dans les campagnes un modèle villageois consistant en un 

agglomérat dénsé dé maisons céint d’uné lisièré d’arbrés délimitant néttémént l’éspacé résidéntiél d’avéc les rizières alentours. 

Il rappelle en revanche les formes de peuplement des fronts pionniers à Java-Ouest et au sud-est de Java-Est (et plus largement, 

dans touté l’Asié du Sud-Est) à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles (LOMBARD, 1990). 
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(majalah*), étc.), dont la vénté assurait un complé mént dé révénu significatif. Cé n’ést qué dans lés anné és 

1970 qu’ils commént a  fabriquér dés méublés, én particuliér dés chaisés807.  

En 1972, un prémiér jalon marqua l’é mérgéncé d’un vé ritablé clustér, avéc la fondation dé la Coopé rativé 

pour lé Grand Tahunan (Koperasi Tahunan Raya, KTR*) a  l’initiativé d’uné figuré localé, Haji Harifin Mubaroh 

(qui fut lé prémiér éntréprénéur dé Tahunan a  éxportér) avéc l’implication d’uné poigné é dé famillés dé 

Tahunan. Ils achété rént énsémblé uné parcéllé d’énviron 1 ha (jusqu’alors utilisé é commé pa turé), 

l’é quipé rént pour lé sé chagé ét lé stockagé du bois ét y construisirént un buréau. La coopé rativé a bién 

fonctionné  tout au long dés anné és 1980 sélon lé principé dé partagé dés bé né ficés (Sisa Asil Usaha, SAU*) mais 

a  la mort dé son fondatéur, éllé pé riclita én raison dé malvérsations dé son succésséur808 jusqu’a  l’abandon du 

sité. 

Figure 27: Schéma du processus de peuplement de Tahunan  

 
Conception et réalisation Julien Birgi 

Distribution spatiale des unités de production : la forme de la treille, support des valeurs du cluster 

Tahunan né corréspond én rién aux modé lés traditionnéls javanais du villagé (desa*) ét du quartiér urbain 

(kampung*). Sa morphologié atypiqué ré sulté dé l’implantation dispérsé é dé clans familiaux, puis dé léur 

 
807  Entretien avec Bpk Djayadie Redjo (00N), op.cit. 

808  Entretien avec Winnie Perdana Saputra (00N), le 26 juillet 2019. 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 352 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

consolidation in situ, combiné é a  l’é dification in situ d’un outil dé production façonné  par lés flux ét réflux dé 

l’activité  du méublé. Lés installations né céssairés au procéssus dé fabrication, quéllé qué soit léur taillé (simplé 

pié cé dé la maison, atéliér ou usiné), sé sont mé lé és aux habitations én un surprénant patchwork.  

Conformé mént aux principés d’organisation é noncé s dans lé chapitré 2.3, lé villagé dé Tahunan ést 

globalémént spé cialisé  dans la fabrication dé cértains produits – canapé s ét sommiérs ésséntiéllémént –. Lés 

ségménts dé la chaî né dé production sé ré partissént sélon lé statut dés voiés : lés éntrépo ts ou  s’opé rént lés 

ta chés dé finition ét d’ou  sont chargé s a  bord dé sémi-rémorqués lés produits finis ont é té  é difié s (la plupart 

dans lés anné és 1990 ét au tournant dés anné és 2000) lé long dés principalés arté rés (Jl. Soékarno-Hatta ét 

Jl. Kabupatén) ; lés showrooms (é difié s én massé péndant la « rué é vérs lé téck », éntré 1998 ét 2001) ont 

privilé gié  la fré quéntation dé Jl. Soékarno-Hatta ; lés atéliérs dé dé coupé ét dé sculpturé dé toutés taillés ont 

é clos un péu partout, dans lés arrié ré-cours ét lés jardins ; lés dé po ts dé grumés ét déux sciériés sé sont 

installé és la  ou  subsistaiént dés térrains disponiblés, lé long dé routés praticablés par lés sémi-rémorqués (JL. 

Karangkébagusan én particuliér). Cétté ré partition « spontané é » ou « organiqué » (dans lé séns ou  éllé n’ést 

pas planifié é) dés diffé réntés composantés dé l’apparéil productif ést organisé é par « la main invisiblé du 

marché  » (SMITH A. , 1776) immobiliér809.  

Lé maillagé viairé hié rarchisé  qui quadrillé lé térritoiré du clustér favorisé la circulation dés biéns, dés 

pérsonnés ét dés informations. L’éspacé ét son amé nagémént péuvént alors jouér un ro lé fé dé ratéur én 

rapprochant physiquémént lés agénts du clustér ét én facilitant léur circulation. Tahunan confirmé dé cé point 

dé vué la thé orié dés clustérs, qui insisté sur l’importancé dé la réticularité des agents économiques : « lés 

pétités éntréprisés én tant qu’éntité s indé péndantés, agissant a  léur propré compté, sont dans uné position 

concurréntiéllé dé licaté […] ét ont bésoin d’é tablir dés liéns avéc lés giséménts dé réssourcés d’autrés 

éntréprisés, pétités ou grandés, pour acqué rir dés positions cléfs. Ainsi, lés rélations ét lés ré séaux sont-éllés 

dé términantés pour lé succé s dé l’éntréprisé » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 11).  

Pourtant, cétté distribution n’ést pas homogé né ét lé statut dés voiés né suffit pas a  éxpliquér a  lui séul la 

localisation dés activité s. Lé long dés rués principalés, dés atéliérs dé production péuvént cohabitér avéc dés 

showrooms ét dés maisons, ét il arrivé qué dés unité s d’assémblagé ét mé mé dé pétits showrooms sé soiént 

niché s dans dés rués tré s sécondairés. Lés raisons dé cé dé sordré apparént né sont pas d’ordré é conomiqué : 

l’éxplication doit én é tré trouvé é dans lés structurés socialés localés, la principalé é tant lé clan. Commé nous 

l’é voquions plus haut, artisans ét éntréprénéurs é tablissént léur activité  a  domicilé, c’ést-a -diré sur lé térrain 

mis a  léur disposition par léurs parénts (ou béaux-parénts). Cé térrain ést gé né ralémént sé léctionné  a  l’é cart 

dé la maison paréntalé, én façadé dé la voié bordant ou travérsant lés térrés du clan (dé la voié principalé s’il 

 
809  Ainsi, à Tahunan, les prix du foncier étaient en 2018-2019 de 1,5 à 2,0 MRp/m² en moyenne le long de Jl. Raya, contre 

300 000 Rp/m² (pour les moins visibles) à 500 000 Rp/m² (pour les plus exposés aux flux de passage) le long des routes 

secondaires (source : enquête terrain). 
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y én a plusiéurs) ou a  dé faut, au fond d’un chémin amé nagé  pérpéndiculairémént a  céllé-ci. Cétté dispérsion 

dés maisons dé la déuxié mé gé né ration mé nagé dé l’éspacé pour lés installations productivés né céssairés a  

l’activité . Lés énfants dé la troisié mé gé né ration construisént énsuité léur maison ét implantént léur atéliér 

dans lés intérsticés. S’il n’y a plus d’éspacé disponiblé, lés parénts anticipént l’installation dé léurs énfants én 

achétant uné parcéllé lé plus pré s possiblé dans lé villagé. Cétté priorité  donné é aux térrés du clan pour 

implantér sés activité s éxpliqué lés éntorsés au principé dé ré partition dés activité s dicté é par lé statut dés 

voiés.  

Le territoire du système apparaît donc comme la combinaison entre un quadrillage de voies et des 

« grappes » d’activités agglomérées par les liens du sang qui s’y accrochent, constituant ainsi une 

structure en forme de treille. 
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Carte 30 : Imbrication des fonctions productives et résidentielles à Tahunan 

 
Conception et réalisation Julien Birgi d’après enquête-terrain 2017-2019 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 355 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 31 : Activités économiques présentes à Tahunan 

 
Conception et réalisation Julien Birgi d’après enquête-terrain 2017-2019 
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Carte 32 : Extrait de Tahunan figurant la délimitation des propriétés des clans  

 
Source : Julien Birgi (enquête terrain 2017-2019) 

Carte 33 : Propriétés des cellules familiales nucléaires au sein des terres du clan Pariwi à Tahunan  

 
Source : Julien Birgi (enquête terrain 2017-2019) 
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Un territoire extraordinairement plastique, adapté à l’épanouissement d’une industrie volatile 

Tahunan té moigné d’uné imbrication spéctaculairé dés fonctions ré sidéntiéllés, industriéllés ét 

commércialés, imbrication qui sé manifésté a  l’é chéllé du quartiér mais aussi au nivéau dé la rué ét dé chaqué 

maison-atéliér. Cétté mixité  éxprimé é a  dés granulomé triés divérsés ré sulté du procéssus d’éssor ét dé répli 

dés activité s dans un énvironnémént physiqué réndu tré s mallé ablé par lé procéssus dé péuplémént éxténsif. 

La dispérsion dés constructions, qui laissé dé vastés surfacés non ba tiés qué péuvént invéstir lés installations 

dé production, a pérmis a  l’activité  du méublé dé préndré placé a  domicilé ét dé grandir in situ, avant dé sé 

diffusér én façadé dés rués ét a  l’inté riéur dés î lots.  

L’exemple le plus répandu est celui des artisans indépendants, qui dé butént léur activité  a  domicilé. 

Au fur ét a  mésuré ou  l’activité  sé dé véloppé, céllé-ci colonisé l’éspacé doméstiqué, répoussant la cuisiné, lé 

bain ét lé sé jour vérs lé fonds ou a  l’é tagé dé la maison, quitté a  én boulévérsér lés diménsions ré céptivé ét 

ornéméntalé (cf. figuré 28 ci-déssous). L’éspacé éxté riéur ést progréssivémént amé nagé  avéc un atéliér dé 20-

30 m² ou  l’artisan péut travaillér librémént sans intérfé rér avéc la vié doméstiqué, ainsi qué d’abris dé fortuné 

é difié s avéc dés maté riaux dé ré cupé ration – bambou, chutés dé bois, to lé ondulé é, plastiqué – (cf. photo ci-

apré s). Quand céla né suffit plus, lés fonctions doméstiqués ét é conomiqués sont ré organisé és afin d’optimisér 

l’éspacé én rapport avéc son énvironnémént (accéssibilité  ét visibilité ). Ibu Tuti (00H) éxpliqué ainsi qu’én 

« 2000, l’atéliér é tait situé  dévant la maison. Ensuité, én 2006, a  l’occasion dé la ré novation du logémént, il a 

é té  dé placé  sur lé flanc pour laissér placé a  un showroom. La cour a  l’arrié ré ést utilisé é pour sé chér ét stockér 

lés morcéaux dé bois »810. 

Photo 26 : Aménagements de fortune accompagnant l’extension de l’activité chez un arisan de Tahunan (07D) : atelier en 
murs de planches, auvent en tôle ondulée (au centre), et tente en plastique (à droite) 

 
Source : Julien Birgi (juillet 2017) 

 
810  Entretien avec Ibu Tuti (00H), le 24 janvier 2018. 
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Figure 28 : Un exemple typique d’occupation flexible de l’espace domestique chez un entrepreneur de Tahunan 

 
Conception et réalisation : Julien Birgi 
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Dans cértainés situations éxtré més, lés installations dé production péuvént litté ralémént avalér l’éspacé 

ré sidéntiél commé dans lé cas dé 11A qui a ba ti uné éxténsion du toit dé son éntrépo t par-déssus la viéillé 

maison én bois dé typé joglo* éncoré occupé é par sa mé ré, avant dé murér l’énsémblé pour proté gér sés 

machinés ét sa production (cf. photo ci-déssous).  

Photo 27 : Construction d’un entrepôt par-dessus une maison traditionnelle (encore habitée par la mère de l’entrepreneur) 
(11A) 

   
Source : Julien Birgi (2018)  

Les artisans qui réussissent sont confronté s a  la né céssité  d’abritér un volumé croissant dé maté riél, dé 

produits finis ét dé machinés. Ils aspirént é galémént a  affichér léur succé s avéc dés installations én dur – 

cimént, briqués ét tuilés – associé és a  dés valéurs dé solidité , dé durabilité  ét dé modérnité  dé l’éntréprisé. Lés 

solutions sont alors chérché és dans lé giron du clan qui, du fait dé l’installation dés nouvéllés gé né rations 

autour dé la maison du fondatéur (cf. Figuré 27: Sché ma du procéssus dé péuplémént dé Tahunan), possé dé 

dés térrains a  proximité  dirécté. On comméncé par dé bordér sur lés frangés dé son atéliér én tirant lé méilléur 

parti dé la configuration dés liéux (Cf. Figuré 28 p. 358), avant dé sollicitér lés térrains sous-utilisé s par lés 

mémbrés du clan811. Lés transactions éntré mémbrés du clan né sont pas graciéusés ét péuvént donnér liéu a  

dés ténsions, mais on pré fé ré traitér éntré connaissancés ét én térrain connu.  

 
811  L’éxémplé d’Umafindo, fondéé én 2009 par une Jeparanaise originaire de Tahunan et son mari français Gaël Derycke (04A, op. 

cit.), ést typiqué dé cé cas dé figuré. Ayant comméncé commé agénts, ils n’avaiént pas bésoin dé locaux. Mais l’éssor dé léur 

activité nécessita un petit entrepôt de 300 m² pour stocker les produits finis, édifié en 2012 sur une parcelle détenue par la 

fémmé dé Gaël. Biéntôt à l’étroit, ils bâtirént én 2015 uné annéxé dé 150 m² sur un délaissé foncier situé en vis-à-vis du premier 

éntrépôt, dé l’autré côté dé la rué nouvéllément percée par les autorités villageoises pour desservir cette partie du village 

(Jl. 04). Fin 2015, ils saisirént l’opportunité dé 2 entrepôts vacants appartenant à la belle-sœur dé Gaël (construits péndant la 

ruéé vérs lé téck à l’initiativé dé son mari qui s’était improvisé éntréprénéur dé méublés ét fit rapidémént faillité). Cés nouvéllés 

installations, d’uné surfacé totalé dé 4 500 m² sont distantés d’uné bonné céntainé dé mètrés dés prémièrés, cé qui impliqué un 

ballet permanent de pièces et de produits finis transportés par des charriots, carrioles et autres camionnettes, et donc 

l’appropriation partiéllé dé la rué. 
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Quand les affaires refluent, le territoire s’adapte, commé lé long dé Jl. Soékarno-Hatta ou  l’éssor du 

commércé én ligné a éu raison dé la plupart dés showrooms, souvént surdiménsionné s par l’éntrain dés affairés 

péndant la rué é vérs lé téck. Cértains sont résté s vacants jusqu’a  aujourdhui812 mais avéc la réprisé dé l’activité , 

la plupart dés ba timénts ont é té  adapté s. Lés éntréprénéurs ayant tiré  lés léçons dé l’é clatémént dé la bullé du 

téck, lés showrooms sont dé sormais plus modéstés mais plus soigné s, ét la location (favorisé é par l’abondancé 

d’imméublés vacants) ést dé sormais pré fé ré é a  l’achat d’un térrain a  ba tir. Dé nombréusés installations ont 

é galémént é té  réconvértiés, ré invéstiés par dés réstaurants (JRS.I), dés commércés (supérmarché  Alfamart 

JRS.Z) ét dés sérvicés a  la population (cliniqué JRS.P) attiré s par lé flux dé poténtiéls cliénts sur l’avénué. Cétté 

« normalisation » dé Tahunan (au séns ou  lé villagé pérd uné part dé son ultraspé cialisation au profit dé 

fonctions communés aux quartiérs pé ricéntraux d’un chéf-liéu dé ré géncé) s’obsérvé é galémént sur lé long 

dés axés plus sécondairés, commé Jl. 17, sur la frangé ést du sité. Plusiéurs éntrépo ts y ont é té  transformé s én 

sallés dé sport, divisé s én céllulés commércialés pour dés magasins dé proximité  ou dé molis pour construiré 

dés maisons mitoyénnés. Il én va dé mé mé dans lés usinés én friché téllé l’éx-usiné Kalinga jati a  l’anglé dé 

Jl. 16 ét Jl. 30 ou  plusiéurs maisons a  é tagé sont én train d’é tré é difié és. 

Mais c’est assurément dans les espaces non-bâtis (qu’ils soient privés ou public) qué la fléxibilité  

dés usagés sé manifésté lé plus éxplicitémént. Quand lés éspacés éxté riéurs (cours, jardins, térrassés) dé la 

famillé nuclé airé, puis du clan ét dés voisins né suffisént plus, lés éntréprénéurs n’hé sitént pas a  invéstir la rué 

pour garér lés motos dés émployé s, chargér ét dé chargér lés camions, stockér témporairémént dés produits 

sémi-finis, accomplir dés ta chés « salés » commé la péinturé, ou éncoré mangér, sé réposér ét bavardér a  la 

pausé du dé jéunér. Cés éspacés mallé ablés quasi-instantané mént offrént uné fléxibilité  dé chaqué instant. En 

révanché, lés térrains non cultivé s ét non ba tis (tanah kosong*, litté ralémént « térré vidé »), gé né ralémént 

boisé s, sont utilisé s bién moins inténsé mént qu’a  Bangkongsari par éxémplé, én dé pit dé la préssion foncié ré 

ét immobilié ré souténué a  Tahunan. Sur cés biéns qui appartiénnént a  dés particuliérs du villagé, l’éxércicé 

d’uné activité  é conomiqué par dés tiérs non-titré s sémblé proscrité au-déla  d’un usagé raisonnablé (pour 

stockér ét sé chér du bois par éxémplé) par dés atéliérs rivérains (mais dans dés proportions suffisammént 

modéstés pour é vitér un rappél a  l’ordré du proprié tairé). On tombé parfois sur un bosquét d’arbrés a  téck qui 

paraî t avoir poussé  spontané mént, té moignant du fait qué cé fonciér pourrait é tré miéux valorisé , a minima 

sur lé plan agronomiqué. Cétté sous-éxploitation dé la réssourcé foncié ré prouvé qu’éllé ést considé ré é commé 

uné ré sérvé qué l’on consérvé én l’é tat pour dés bésoins futurs, qu’il s’agissé d’é téndré son activité  ou d’offrir 

la possibilité  a  sés énfants dé dé marrér la léur au séin du clan. C’ést la méilléuré éxplication qué l’on puissé 

 
812  C’ést par éxémplé lé cas dé cét ancién showroom (JRN.0) édifié par le dirigeant de feu Dadali Furniture vendu à un investisseur 

de Surakarta, puis revendu à une personne de Kudus qui envisagerait de le transformer en concession automobile, mais toujours 

vacant à ce jour. 
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donnér a  l’abondancé rélativé dé cés tanah kosong én dé pit dé l’inténsité  dés activité s productivés ét dé la 

croissancé dé mographiqué dés dérnié rés anné és.  

Photo 28 : Arrière-cours utilisées comme dépôt de chutes de bois (à gauche) et comme atelier (à droite) 

 
Source : Julien Birgi (mai 2018) 

Photo 29 : Parvis utilisés pour le stationnement des motos des ouvriers de l’entreprise située en vis-à-vis (, à gauche) et le 
stockage temporaire de produits semi-finis transportés d’un atelier à l’autre de la société Umafindo (à droite) 

 
Source : Julien Birgi (2017) 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.1 – TAHUNAN OU LA VILLE-ATELIER 
 

 

Page 362 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Photo 30 : Appropriation d’une rue secondaire (Jl. ) par un entrepreneur et ses employés en fin d’après-midi 

 
Source : Julien Birgi (juillet 2017) 

Cétté utilisation fléxiblé d’un éspacé privé  ét public tré s plastiqué produit uné imagé asséz anarchiqué 

dés installations dés éntréprénéurs, qui contrasté avéc la rationalité  dé la chaî né dé production dans lés usinés 

dé ténués par dés é trangérs ou dés Sino-indoné siéns. Dans cé jéu dé ténsions pérmanéntés ét continuéllémént 

modifié é par la conjoncturé éntré fonctions é conomiqués ét ré sidéntiéllés pour occupér l’éspacé, il conviént 

dé soulignér qué liéux dé vié ét dé travail sont strictémént sé paré s813. Plus lés éntréprénéurs sont richés, plus 

cétté distinction ést affirmé é, lés plus fortuné s é difiant uné maison tré s ornéménté é (cé qui pérmét dé la 

distinguér sans é quivoqué dés atéliérs) ét isolé é dés installations par uné clo turé. On péut l’intérpré tér commé 

uné ré ponsé au caracté ré invasif d’uné activité  qui causé cértainés nuisancés – bruit ét poussié ré – mais aussi 

commé uné volonté  d’affirmér la ré ussité dé l’éntréprénéur (ét dé sa famillé nuclé airé), dé siréux dé sé 

dé marquér du clan ét du voisinagé par l’artéfact du ba ti. 

 
813  Cé n’ést pas lé cas dans tous lés autrés sités. A Térboyo ét à Tambakroto par éxémplé, lés chambrés péuvént êtré tour à tour 

utilisées pour le travail et pour dîner ou recevoir. 
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Chapitre 3.2 - Bangkongsari ou le hameau industriel 

Lé sité qué nous appéllérons « Bangkongsari » sé situé dans la municipalité  (Kota*) dé Sémarang, 

arrondissémént (Kecamatan*) dé Tugu, canton (Kelurahan*) dé Tuguréjo, haméau (Dusun*) dé Bangkongsari. 

Il sé trouvé a  3 km a  l’ouést dé l’aé roport Ahmad Yani dé Sémarang ét a  1 km au nord dé la routé nationalé 

Djakarta-Sémarang, qué l’on réjoint par Jl. Tapak, voié importanté qui travérsé lé sité du nord au sud. En 

voituré, il faut éntré uné démi-héuré ét uné héuré sélon la circulation pour attéindré lé céntré-villé dé 

Sémarang (9 Km). Lé pé rimé tré qué nous avons réténu (cadré jauné sur la carté ci-déssous) couvré lés RT. 04, 

05 ét 06 du RW. 03, soit énviron 250 foyérs totalisant un péu moins dé 1 000 habitants, sur uné supérficié dé 

28 ha, dont 6,7 ha occupé s par dés usinés ét 4,3 ha par dé l’habitat. Lé villagé sé situé au cœur d’un 

énvironnémént tré s industrialisé , avéc lés zonés industriéllés dé Guna Mekar Tambak Aji (GMTA, 1,5 km au 

sud), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW, 3,7 km a  l’ouést), ét Kawasan Industri Candi (KIC, 5 km au sud-

ést). On trouvé é galémént dé nombréusés usinés isolé és, y compris dans lé villagé lui-mé mé. Nous l’avons 

idéntifié  via nos prémiérs éntrétiéns avéc lé Disperindag* dé Java-Céntré, qui a méntionné  lé proprié tairé dé 

l’usiné localé Kharisma Kayu Klasik (KKK), Bpk Irawan (A05), commé é tant l’un dés éntréprénéurs dé méublés 

lés plus actifs dé la provincé. Uné fois sur placé, nous avons ré alisé  qué plusiéurs usinés dé méublés é taiént 

implanté és lé long dé Jl. Tapak. Lés rivérains nous ont indiqué  qué lé villagé s’é tait dé véloppé  a  péu pré s a  la 

mé mé é poqué qué lés usinés ét qué béaucoup d’habitants actuéls sont dés ouvriérs ou d’anciéns ouvriérs, dont 

uné grandé partié ést originairé dé campagnés dé Java-Céntré ét dé Java-Est. Cés é lé ménts corréspondaiént a  

un profil diffé rént dé célui dé Térboyo (cas n°3 traité  dans lé chapitré 3.2), suscéptiblé dé pré séntér dés 

structurés ét dés intéractions justifiant dé s’y inté réssér.  
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Carte 34 : Bangkongsari dans l’environnement industriel de l’ouest de Semarang 

 
Source : Conception et réalisation Julien Birgi d’après image satellite GoogleEarth 2018 

L’histoiré dé Bangkongsari dé buté avéc Bpk. Haji Alamsyah, qui é tait a  la fois un Kyai* (léadér musulman 

dé l’islam traditionnél javanais) ét un ancién réspécté  (sesepuh*) du villagé dé Tapak (situé  au nord dé la voié 
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férré é), si bién qu’il é tait craint ét réspécté  dés villagéois. Lés datés variént sélon lés té moignagés814 mais c’ést 

probablémént a  la fin dés anné és 1950 qué cétté figuré localé (Tokoh masyarakyat*) obtint l’accord dé la 

Municipalité  dé Sémarang pour laissér lés villagéois utilisér lés térrés situé és éntré la voié férré é ét la grand 

routé Sémarang-Djakarta én contrépartié dé l’ouvérturé d’un chémin réliant Tapak a  cétté routé. Chacuné dés 

30 famillés qué comptait alors lé villagé dé Tapak prit part a  l’ouvragé, dé frichant uné séction dé 14 m dé 

longuéur sur 4 a  5 m dé largéur ét pavant lé chémin avéc dés piérrés éxtraités dé la colliné adjacénté, sé voyant 

autorisé é én rétour dé construiré uné maison au droit dé la séction qu’éllé avait dé friché é. Ainsi fut pércé  lé 

cordon ombilical qui déviéndrait plus tard Jl. Tapak. 

Dans lés anné és 1960815 uné autré pérsonnalité  s’imposa. Bpk Haji Sarbun é tait un sorciér (dukun*) dont 

la notorié té  attirait dés visitéurs vénant parfois dé loin, y compris dé hauts fonctionnairés ét dés éntréprénéurs 

fortuné s. Afin dé léur facilitér l’accé s a  son domicilé, il éntréprit dé financér dés travaux d’amé lioration du 

chémin dé friché  afin dé lé réndré carrossablé puis invita lés rivérains ré cémmént installé s lé long dé célui-ci a  

opé rér un sérvicé dé voiturés a  chéval (andong*) én léur avançant lé capital né céssairé. Environ 10 ans plus 

tard, Bpk. Haji Sarbun né gocia avéc la Villé dé Sémarang qué la routé soit asphalté é én contrépartié dé 

l’implantation d’uné dé chargé d’ordurés mé nagé rés a  Tapak (qui fut suivié én 1989-1990 par la construction 

du dé po t déssérvant l’arrondissémént dé Tugu dé la diréction dés Dé chéts dé Sémarang). Alors qu’au villagé 

dé Tapak céint dé rizié rés irrigué és ét dé bassins piscicolés, lé fonciér é tait raré ét chér, lés famillés installé és 

lé long dé cétté nouvéllé routé pouvaiént disposér dé la colliné a  laquéllé é taiént adossé és léurs maisons pour 

y installér léur déscéndancé.  

C’ést a  cé momént qué s’affirma uné nouvéllé pérsonnalité . Bpk Sugéng é tait un dé linquant (preman*816) 

rédouté  qui, ayant to t abandonné  l’é colé, traî nait la nuit sés gué trés au marché  dé Karangayu a  Sémarang. En 

parallé lé, il travaillait pour lé compté d’uné éntréprisé dé ba timént-travaux publics (BTP) dé Sémarang, 

PT. Puri Sakti Perkasa817, au séin dé laquéllé il a dé véloppé  dés connaissancés qu’il sut méttré a  profit plus tard, 

 
814  Bpk Sugéng (Z09) fait référéncé aux annéés 1950 quand Bpk Sardi (Z10) méntionné l’annéé 1970. Si nous nous référons au 

contexte historique local et à la chronologie des événements marquants du village, les souvenirs de Bpk Sugeng nous semblent 

plus cohérents. 

815  Ici encore, les dates des témoignages divergent : Bpk. Sugeng évoque 1961 ou 1962, alors que Bpk. Sardi parle de la fin des 

années 1970. 

816  Le terme de preman* récouvré un événtail dé réalités très divérsés, dé l’adoléscént désœuvré au pétit délinquént dé rué jusqu’au 

parrain (au séns dé l’anglais patron) contrôlant les bars, la prostitution, le commerce ambulant, le stationnement, etc. de « son » 

territoire. Les cicatrices spectaculaires sur ses membres, la perte de toutes ses dents (sauf une !) et la déférence empressée des 

passants à son égard laissent supposer que Bpk Sugeng était probablement un combattant de rue qui a peu à peu affirmé son 

emprise sur le site de Bangkongsari.  

817  Entrétién avéc Bpk Sadi (11A), acquéréur d’uné parcéllé viabiliséé auprès dé Bpk Sugéng. Entré 1983 ét 1993, cétté éntréprisé 

dirigée par Bpk Ganang, fils du gouverneur de Java-Céntré d’alors, Bpk Ismail, a arasé lés collinés énvironnantes pour extraire 
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pour mobilisér ét dés moyéns humains ét maté riéls qui lui ont pérmis dé préndré én main un procéssus dé 

dé frichémént ét dé viabilisation (kaveling* ou kavling*) dés péntés dé la colliné impliquant lés famillés 

localés818 819 . A l’initiativé dé Bpk Sugéng associé  a  d’autrés figurés localés (commé Bpk Edi (19B) ét Bpk 

Sukardi (11B)), plusiéurs opé rations dé lotissémént ont ainsi é té  méné és par dés groupés dé bé né ficiairés, 

sous l’é gidé d’un piloté (mandor*820) qui impulsait ét coordonné lés opé rations821 822. Cé modé d’urbanisation 

(par contrasté avéc l’opé ration commércialé méné é par un lotisséur uniqué, qui s’ést soldé é par un cuisant 

 
dés matériaux dé construction. Lés tracés dé cétté activité sont très visiblés à l’ést du RT. 04, éntré la mosquéé ét l’éntréprisé 

PT. Sami.  

818  Bpk Sugéng (Z09) affirmé qu’il n’a pas pris part à dés opérations dé kavling* sur du fonciér dont il n’était pas propriétairé, car il 

considère « que faire du profit de la sorte est un péché ». Nous n’avons pas réussi à vérifiér cétté information dé manièré 

probante, les habitants de Bangkongsari restant très discrets quand on les interroge sur Bpk Sugeng.  

819  Non séulémént cétté position d’intérmédiairé a pérmis à Bpk Sugéng d’éxércér uné mainmisé (partiéllé mais conséquénté) sur 

lés opérations d’aménagémént ménéés à Bangkongsari, mais én ayant la hauté main sur lés récrutéménts, il s’ést réndu 

rédévablé dé l’émploi d’un dés léurs par lés habitants, cé qui lui a assuré uné influéncé durablé sur lés décisions dé la 

communauté. 

820  Le terme indonésien de mandor* signifié, dans lé contéxté d’uné éntréprisé, contrémaîtré. Dans un contéxté informél comme ici, 

il s’agit plutôt d’un chéf d’équipé, d’un coordonnatéur.  

821  Bpk Sugeng (Z09) et Bpk Edi (19B) se sont imposés dans ce rôle en mobilisant des terrassiers de PT. Puri Sakti Perkasa qui ont 

défriché et nivelé du terrain en marge de leur travail dans la carrière voisine exploitée par la société. 

822  Celles-ci se déroulent en quatre étapes : (1) un groupe de participants est constitué (généralement des propriétaires des 

maisons situées en premier rideau le long de la route, mais aussi de voisins désireux de construire pour leurs enfants) ; (2) ils 

détérminént uné émprisé à défrichér ét lé tracé d’uné voié dé déssérté, sans rélévé géométriqué ni plan ; (3) ils acquièrent les 

matériaux ét réalisént lés travaux dé térrassémént, d’aménagémént dé la voirié ét d’assainissémént ét sé répartissént lés lots au 

prorata de leur apport foncier, financier et en nature (temps de travail), valorisés en équivalent roupies. Par exemple, si le coût 

dé réviént d’un lotissémént dé 10 lots est de 3 MRp (en comptabilisant la valéur du térrain abondé, l’achat dés matériaux ét la 

valéur du témps dé travail total), chaqué acquéréur désiréux d’achétér un lot acquittéra 300 000 Rp, desquels il déduira sa 

contribution personnelle au projet.  

 Si la plupart des acteurs de ce processus sont motivés par l’objéctif dé satisfairé à moindré frais à léurs bésoins dé logémént, 

d’autrés s’y impliquént à la manièré d’un invéstissémént capitalistiqué. Bpk Sugéng (Z09) véndit à Ibu Yatmi (10A) une parcelle 

viabilisée obtenue grâce à sa contribution à l’opération dé kavling* dé part ét d’autré dé Jl. 10 et Jl. 11. 
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é chéc823) a joué  un ro lé si dé términant824 qué Bangkongsari ést parfois surnommé é « lé villagé alloti » (dukuh 

kavling*)825.  

Péndant qué lés prémiérs habitants prénaiént én main l’amé nagémént du villagé, plusiéurs usinés én 

qué té dé fonciér bién situé  ét bon marché  s’implanté rént én vis-a -vis, lé long dé Jl. Tapak826. En 1981 ou 1982, 

un prémiér éntrépo t fut é difié  sur uné rizié ré déssérvié par cétté routé asphalté é péu dé témps auparavant par 

un cértain Bpk Sapto, éntréprénéur dé BTP javanais basé  a  Sémarang. La Villé dé Sémarang n’y vit pas 

d’objéction, dé s lors qué lés rivérains fussént d’accord, ét cé quand bién mé mé lé ré glémént d’urbanismé 

n’autorisait pas l’industrié. Pour cé fairé, Bpk Sapto prit attaché (silaturahim*, litté ralémént « sé liér d’amitié  ») 

avéc lé chéf du RT.*, qui sé chargéa dé convaincré lés habitants én lés ré unissant (mengumpulkan*) a  plusiéurs 

réprisés, én faisant valoir l’éngagémént dé Bpk Sapto a  n’implantér qué dés activité s dé stockagé (causant 

moins dé nuisancés qué l’industrié) ét qué 40% dé la main d’œuvré sérait récruté é localémént.   

 
823  En 2008, Bpk Arnadi, particuliér résidant dans lé céntré dé Sémarang ét propriétairé d’un térrain én lisièré nord dé notré 

périmètré d’étudé, se vit refuser le droit de construire un élevage de poulets par les riverains soucieux des nuisances olfactives. 

Aussi a-t-il envisagé de valoriser son actif via une opération immobilière, en échangeant son foncier (mal adapté à la 

construction de maisons) avec le terrain de Bpk Paijo (alors propriétaire du foncier situé au bout de Jl. 01) selon le principe de 

« l’échangé gagnant » (tukar-guling*). Son ambition était d’aménagér un compléxé résidéntiél (perumahan*) complet (y compris 

la construction des maisons), dénommé « Griya Taman Lele » (d’après le nom du petit parc de loisirs voisin prisé des habitants 

de Bangkongsari). Il commença ainsi par édifier une maison-témoin, dans l’objéctif dé convaincré d’achétér sur plan. Mais la 

plupart des clients étant des villageois des environs préférant construire eux-mêmes (entretien avec 05D, désormais chef du 

RW. 03), Bpk Arnadi fut contraint de vendre les terrains défrichés nus. Les 25 lots de 10 x 12 m² ou 10 x 15 m² furent vendus 16 

à 18 millions de Rp, dont 50% payés comptant, le solde étant exigible par mensualités de 500 000 à 700 000 Rp. En moins d’un 

an, tous les lots furent vendus, pour 80% à des habitants de Bangkongsari. En 2008/2009, une fois la plupart des lots vendus, 

Bpk Arnadi obtint dé 70% dés acquéréurs qu’ils lui vérsént 2 MRp supplémentaires par lot pour construire les infrastructures, 

puis disparut sans les réaliser. Les acquéreurs floués ont bien tenté de manifester leur mécontentement, mais in fine, ils 

préférèrent renoncer à toute indemnisation et obtenir leur titre de propriété (éntrétién avéc 10B). Cé n’ést donc qué mi-2014 

que Jl. 09, 10 ét 11 ont été drainéés ét pavéés, grâcé à l’intérvéntion dé la municipalité dé Sémarang, appéléé à palliér la 

défaillancé dé l’aménagéur. En 2017, 60% dés acquéréurs avaiént éngagé ou achévé la construction d’uné maison. 

824  Dans le RT.05 en particulier, entre Jl. 01 et Jl. 12, uné opération a ainsi été ménéé à la fin dés annéés 1980 à partir d’un térrain 

appartenant aux parents de 01A. De son côté, Bpk Sukardi (11B) a pris part à au moins deux opérations de kavling*, la dernière 

en 1996 sur des « terres vides » (tanah kosong*) « ouvertes » (dibuka*) dé part ét d’autré dé Jl. 10 et Jl. 11.  

825  Entretien avec Bpk Marsiyadi (07A), le 28 août 2017. 

826  Les premières furent PT. Golden Manyaran (dès 1979 (entretien avec 12C), au nord de la voie ferrée) et Indofood (à 

l’intérséction dé Jl. Tapak et de la route nationale). Puis vint une première usine de meubles, Marie Alibert (au début des années 

1980, én facé dé notré périmètré d’étudé), suivié dans les années 1990 par Fress (petite fabrique de sirops arrivée en 1996 en 

provénancé du céntré dé Sémarang, où éllé était à l’étroit) ét Kharisma Kayu Klasik (KKK) (usiné dé méublés italiénné, 

transférée de Jepara en 1997). 
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De l’industrie du meuble à une économie diversifiée 

Un socle industriel plus stable qu’ailleurs 

La gé né ration arrivé é én a gé dé travaillér dans lés anné és 1980 a  Bangkongsari s’ést consacré é a  

l’industrié. 30% dés adultés y travaillént dans l’industrié, cé qui corréspond a  34% dés actifs ét a  48% dés 

pérsonnés émployé és (contré 21% dés actifs én moyénné dans l’arrondissémént dé Tugu ét dans la 

municipalité  dé Sémarang). Cétté concéntration localé dé l’émploi industriél s’éxpliqué par la dénsité  dés 

usinés dans lés énvirons ét lé fait qu’uné grandé partié dés ouvriérs dés 6 usinés dé Bangkongsari (dont 5 dé 

méublés, pour énviron 1 000 émplois au total én 2015827) habitént sur placé828 (contrairémént a  la situation 

réncontré é dans lés grandés zonés industriéllés, commé nous lé vérrons a  Térboyo). Cés travailléurs du séctéur 

sécondairé sont a  93% émployé s dans dés usinés (pour moitié  dés usinés dé méublés) qui répré séntént éncoré 

aujourd’hui829 dé loin lé principal dé bouché  proféssionnél pour la population localé830. Dés famillés éntié rés y 

sont émployé és commé Ibu Suwarni (14A), son mari, sa sœur aî né é, sa jéuné sœur ét plusiéurs dé sés 

cousins831.  

L’importancé dés usinés pour la population localé ést accrué par lé fait qué l’ouvriér salarié  qui péut 

comptér sur un révénu fixé ét dés avantagés sociaux ét ainsi souténir sés prochés inactifs, travailléurs 

indé péndants ét journaliérs tributairés d’activité s tré s alé atoirés. C’ést la raison pour laquéllé la concurréncé 

dés ouvriérs vénant dé la ré géncé dé Kéndal, pré ts a  accéptér dés conditions dé travail moins favorablés, ést 

vé cué commé uné ménacé par lés habitants dé Bangkongsari832. Malgré  tout, la rélation émployéurs-émployé s 

ést dans l’énsémblé plus stablé ici – ou  lés usinés sé sont implanté és au plus pré s du villagé – qué dans lé cas 

dés usinés dés zonés industriéllés commé KIW ou KIT. Lé turnover y ést plus faiblé 833 , ét lés cas dé 

licénciéménts rarés ét justifié s par dés fautés834. La donné varié sélon lés émployéurs, mais KKK notammént 

 
827  Ce chiffre est une estimation à partir dé l’éxtrapolation dés éfféctifs dé trois usinés invéstiguéés (KKK, Country Form, et Adi 

Kencana Agung Jaya (AKAJ)) au prorata de la taille des installations. 

828  Ces 6 usines de Bangkongsari emploient les deux tiers des ouvriers du village. 

829  Malgré la dangérosité pour la santé dé l’inhalation dés poussièrés dont éllé ést bién consciénté, Ibu Ari (12D) éspèré donc qué 

l’usiné PT. AKAJ qui viént dé s’implantér rétiéndra sa candidaturé. 

830  Les usines de meubles fournissent à elles seules 21,4% des emplois occupés par les 118 adultes de notre échantillon, mais 

39,0% dé l’émploi salarié.  Lés chiffrés pour l’industrié tous séctéurs confondus sont réspéctivémént dé 38,7% ét 70,6%. 

831  Entretien avec Ibu Suwarni (14A) le 16 juin 2017. 

832  Entretien avec Ibu Ana (12A) le 20 juin 2017. 

833  On récénsé un nombré significatif d’ouvriérs qui ont fait touté léur carrièré dans uné ou déux usinés (parfois én couplé) jusqu’à 

leur retraite (10A, 12B, 17B).  

834  Lé licénciémént d’Ibu Ari (12D), s’éxpliquérait par lé fait qu’éllé éxérçait simultanémént dans déux usinés concurréntés. 
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éntrétiént uné rélation anciénné avéc dé nombréux habitants, én ayant accordé  dés avantagés sociaux avant 

mé mé qu’ils né soiént réndus obligatoirés par lés ré formés dé l’administration Jokowi835. 

Lés opportunité s d’émploi sont diffusé és par lé bouché-a -oréillé, ou par un SMS du contrémaî tré 

(mandor*). Lés intéractions socialés é tant particulié rémént inténsés dans lé villagé, cés informations circulént 

avéc cé lé rité . La proximité  gé ographiqué dés usinés invité lés habitants a  fairé acté dé candidaturé sur placé836. 

La plupart dés usinés véillént céla dit a  imposér un minimum dé formalismé én rémplissant par éxémplé dés 

formulairés dé récrutémént. Cértainés pérsonnalité s téntént dé s’immiscér commé intérmé diairés837. Il faut 

diré qué la proximité  gé ographiqué éntré pourvoyéurs ét démandéurs d’émplois n’éffacé pas toutés lés 

barrié rés socialés : d’apré s lés ouvriérs intérrogé s, obténir lés méilléurs postés né céssité dés rélations avéc 

l’éncadrémént. Car, mé mé si l’émploi industriél ést dans l’énsémblé plus stablé qu’a  Tahunan ou Térboyo, dé 

plus én plus d’habitants né sé voiént proposér qué dés contrats pré cairés838 du fait dé la qué té dé fléxibilité  ét 

dé contournémént dés avantagés sociaux a  laquéllé s’adonnént dé sormais ici aussi cértainés usinés commé PT. 

Country Form. 

Bién qu’il n’éxisté pas a  Bangkongsari – commé ailléurs – dé classé ouvrié ré a  proprémént parlér, lés 

usinés sont tré s pré séntés au quotidién. Du fait dé léur proximité , lés ouvriérs (trahis par lé T-shirt aux 

couléurs dé léur émployéur) sé réndént au travail a  piéd ou a  vé lo (11A), ét réntrént chéz éux pour la pausé dé 

midi. Lés usinés sont plus impliqué és qu’ailléurs dans lés actions dé charité , notammént a  l’occasion du 

Lebaran*839. L’argént ést confié  au chéf du RT.* qui la ré partit éntré lés habitants840. 

 
835  Ibu Sulami s’ést ainsi vué accordér uné pénsion dé 29 MRp quand elle a pris sa retraite en 2015. 

836  Avant mêmé qué l’activité dé l’usiné né démarré, lé répréséntant local dé PT. AKAJ a été sollicité par plusieurs demandeurs 

d’émploi. 

837  Bpk Marsiyadi (07A) ténté dé profitér dé sa position économiqué (prémiér salarié dé l’usiné) ét politiqué (chéf dé RT.*) pour 

essayer de canaliser les candidatures à PT. AKAJ (entretien avec Ibu Suryanti (07A), épouse de Bpk Marsiyadi, le 28 août 2017). 

838  Ibu Tina (13C) tiré l’ésséntiél dé son révénu (qui péut attéindré sélon lés mois, jusqu’à 2 MRp, quand le salaire minimum en 

viguéur à l’époqué était dé 2,1 MRp) de son travail à PT. Country. Mais son activité est très irrégulière : elle est sollicitée par son 

mandor* pour des périodes de travail courtes et irrégulières si bién qu’én plus d’êtré incértain, son révénu moyén est inférieur. 

Elle essaie de pallier ce manque-à-gagnér én cuisinant pour lés ouvriérs dans uné cantiné installéé lé midi à la sortié d’uné usiné, 

ou pour lé compté dé sés voisinés à l’occasion dés slametan*. Ellé donné égalémént un coup dé main à l’orphelinat local. 

839  Ces montants restent toutefois limités. Le RT .04 par exemple reçoit 100 000 Rp/mois des usines, une contribution jugée 

insuffisante par Bpk Sucahyono (19A) qui déplore que « les usines ne prennent pas assez soin de la communauté » (entretien le 

3 juillet 2017). 

840  Entretien avec Ibu Ari (12D) le 21 juin 2017. 
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Photo 31 : Des ouvriers de PT. Country Form retournant au travail à la fin de la pause de midi, Jl. Tapak 

 
Source : Julien Birgi, avril 2017 

Un effet d’entraînement réel mais limité de l’industrie sur le tissu économique local 

Il éxisté péu d’éntréprénéurs a  Bangkongsari, commé dans lés autrés cas é tudié s dans la ré gion dé 

Sémarang. Commércé dé gros ét dé dé tail mis a  part, nous avons récénsé  5 éntréprisés artisanalés dans lé 

villagé, dont 4 diréctémént lié és a  la fabrication dé méublés841, la plus grandé é tant céllé dé Bpk Giri (06E), qui 

émploié jusqu’a  uné dizainé dé sculptéurs én contrats a  duré é dé términé é. Cés chiffrés sont comparablés a  

céux dé Térboyo a  la grandé diffé réncé pré s qué lés éntréprisés artisanalés dé Bangkongsari sont é minémmént 

lié és a  l’énvironnémént industriél proché, té moignant ainsi d’un éffét cértés limité  mais ré él dé gérmination 

dé l’activité  du méublé a  partir dés usinés. 

Figures d’entrepreneurs du meuble à Bangkongsari 

Bpk Yatmi (10A) et sa famille sont des fournisseurs de grumes pour les usines environnantes, a  

comméncér par céllés dé Bangkongsari (téllé PT. Country Form, dépuis 10 ans), mais aussi, dépuis péu dés 

usinés plus é loigné és (commé PT. Sango dépuis 2 ans, ét PT. Barali dérnié rémént). Il ést vénu a  cétté activité  

 
841  La 5ème est encore en gestation : Ibu Rosidah (13A) s’ést récémmént lancéé dans la conféction dé matélas à partir dé chutés dé 

tissus et de matières recyclées, suite à une formation (à laquelle ont participé cinq femmes du RT. 05) organisée par la Ville de 

Semarang et sanctionnée par un certificat professionnel et le don de deux machines à coudre (confiées à une de ses voisines, 

membre actif du PKK* au niveau du Kelurahan*). Depuis, ces femmes profitent de leur temps libre pour confectionner des 

matélas mis én vénté à l’occasion dés événéménts organisés dans lé Kelurahan* (sans le moindre résultat à ce jour). Invitées à se 

constituer en coopérative (koperasi*), Ibu Rosidah et trois dé sés compagnés (à l’éxclusion donc dé la 5ème femme, qui possède sa 

propre machine et à qui Ibu Rosidah reproche sa « fainéantise ») envisagent plutôt de créer une entreprise (entretien avec Ibu 

Rosidah (13A), le 14 juin 2017). 
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én grandissant dans lé contéxté dé l’industrié du méublé, sés parénts (Ibu Sulami ét son mari, 17B) ayant 

travaillé  péndant 17 ans dans lés usinés du villagé (chéz Marié Alibért ét KKK). Il s’approvisionné én bois 

villagéois dans la ré gion dé Nganjuk (Java-Est) ou  son fils ést é tabli ét l’aidé a  idéntifiér lés giséménts. 

Bpk Yatmi ést spé cialisé  dans lés ésséncés dé sécond choix (lé manguiér par éxémplé), plus abondantés qué lé 

téck ou l’acajou. Il convoié lé bois dé bité  dans son pick-up déux a  trois fois par sémainé842. Sa fillé l’aidé pour 

la comptabilité  ét son pé ré l’accompagné dans lés trajéts. Pour cé dérniér, auparavant ouvriér chéz KKK, aidér 

ainsi son fils constitué sans douté un pis-allér suité probablémént a  un licénciémént (pour fauté, limité d’a gé 

ou raison é conomiqué) pluto t qu’un vé ritablé choix a  mé mé dé satisfairé lés bésoins dé son mé nagé (sa fémmé 

én éffét s’éfforcé dé trouvér dés ta chés journalié rés, pourtant é prouvantés compté-ténu dé son a gé, dans 

l’agriculturé ou la construction843). Dé cé point dé vué, l’activité  dé Bpk Yatmi apparaî t commé un réfugé844 

plus qu’uné opportunité  dé progré s.  

Bpk Giri (06E) est un entrepreneur important à l’échelle locale, avéc un chiffré d’affairés ménsuél 

pouvant attéindré 50 MRp. Né  a  Purwodadi (ré géncé dé Grobogan, l’uné dés plus pauvrés dé la provincé), il 

quitta son villagé pour Jépara én 1998, au momént dé la rué é vérs lé téck. Il y a appris lé mé tiér dé sculptéur 

sur bois ét travailla commé artisan jusqu’a  l’é clatémént dé la bullé én 2002. Il s’ést installé  cétté anné é-la  a  

Bangkongsari, qui comptait dé ja  3 usinés dé méublés importantés, pour travaillér chéz Marié-Alibért. Il quitta 

la socié té  én 2012 pour sé méttré a  son compté, travaillant commé sous-traitant (actuéllémént pour KKK) pour 

sculptér lés pié cés ornéménté és dés méublés, qui sont énsuité assémblé és dans l’usiné. Quand nous l’avons 

réncontré 845, Bpk Giri émployait 10 sculptéurs qu’il avait fait vénir dé Jépara pour uné pé riodé dé 4 mois ét 

qu’il hé bérgéait dans un dortoir sommairé a  co té  dé son atéliér. Ils sont payé s a  la pié cé, travaillant dé l’aubé a  

tard dans la soiré é pour un révénu qui attéint én moyénné 4 MRp/mois. Cés sculptéurs ont é té  récruté s par 

Bpk Budi (05A), un ami dé Bpk Giri dont il a fait la connaissancé a  Jépara. Bpk Budi agit commé mandor*, 

assurant lé récrutémént, lé suivi du travail ét la paié péndant la duré é dé léur mission. 

Plusieurs retraités de l’industrie occupent une partie de leur temps libre pour fabriquer des 

meubles à domicile, pour leurs parents et leurs voisins. Bpk. Sarmidi (17B) péut comptér sur la bonné 

 
842  Le pick-up ayant une capacité de 6 à 7 m3, céla réprésénté un volumé annuél dé l’ordré dé 800 m3, vendus 50 000 Rp/ m3, soit un 

CA annuel conséquent de 40 à 50 MRp. (à comparer avec le salaire minimum à Semarang qui était en 2017 de 25,6 MRp par an). 

Cette estimation, confirméé par l’épousé dé Bpk Yatmi (10A) qui mentionne 4 à 5 MRp de revenu mensuel (entretien le 

5 octobre 2017), pourrait être sous-estimée au vu du niveau de vie de la famille qui possède outre le pick-up une voiture 

particulière, une moto et une maison richement meublée.  

843  Cette situation illustre les limites de la solidarité économique des enfants vis-à-vis de leurs parents, qui ne saurait dispenser 

ceux-ci de travailler, même durement, y compris quand le revenu des enfants semble confortable. 

844  Cé qué Bpk Yatmi offré ici à son pèré ést uné possibilité dé travail, vraisémblablémént péu rémunéré (sans quoi sa mèré n’aurait 

pas besoin de travailler comme journalière).  

845  Les 10 mai et 7 juin 2017. 
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imagé qu’il a laissé é chéz KKK pour qu’on lé laissé y ré cupé rér lés chutés dé bois uné fois par mois. Cétté activité  

ponctuéllé lui apporté un pré ciéux complé mént dé révénu tout én mainténant sa position socialé. Céla s’avé ré 

utilé dans cértainés circonstancés, pour émpruntér dé l’argént par éxémplé, Bpk Sarmidi n’hé sitant pas a  

sollicitér sés cliénts én cas dé bésoin.  

Les services à l’industrie occupént uné placé importanté a  Bangkongsari, té moignant la  éncoré dé l’éffét 

d’éntraî némént dé l’industrié. En Indoné sié, ou  lés infrastructurés sont péu dé véloppé és ét lé cou t du travail 

faiblé, lés opé rations logistiqués sont ésséntiéllémént assuré és par dés manuténtionnairés. Lés portéurs (Kuli 

Barang, KB* ou Kuli Angkut*) dé chargént lé vrac ét chargént lés produits finis a  la main. Contrairémént a  

Jépara, ou  nous avons vu qué cétté activité  ést révéndiqué é par dés groupés dé preman*, lés usinés dé 

Sémarang travaillént gé né ralémént avéc dés groupés dé KB dumént énrégistré s846 . Lé mari d’Ibu Rosidah 

(13A) travaillé dans l’un d’éntré éux, qui s’ést constitué  quand il s’ést su qu’uné usiné dé la zoné industriéllé 

KIC chérchait dés manuténtionnairés. Lés candidats sé sont organisé s pour dé signér un résponsablé, appélé  

« doyén » (Ketua regu*) ou « contrémaî tré » (mandor*). Célui-ci né gocié lés commandés dé l’usiné ét ré partit 

lé travail ét la paié éntré lés mémbrés a  part éntié ré du groupé ét lés travailléurs occasionnéls ; il gé ré 

é galémént la vénté dés licéncés aux adhé rénts (souvént dés parénts du mandor ou dés adhé rénts)847  ét 

ponctionné un tiérs dé la paié dés portéurs occasionnéls. Il gé ré énfin lé fonds dé cotisations (abondé  a  hautéur 

dé 5 000 Rp/jour par lés adhé rénts) qui léur sont révérsé és chaqué anné é pour lé Lebaran*. La touté-puissancé 

du mandor* commé intérmé diairé éxclusif éntré lés donnéurs d’ordrés ét lés manuténtionnairés éncouragé lés 

abus dé pouvoir848 . Lés portéurs adhé rénts au groupé travaillént d’ordinairé 6 jours par sémainé mais lés 

horairés dé travail variént béaucoup, parfois jusqu’a  la nuit. Lé révénu dé pénd dé la quantité  dé frét 

manuténtionné é : Ibu Rosidah éstimé qu’il ést én moyénné dé 100 000 Rp/jour travaillé . Lés groupés dé KB 

sont lié s a  la séction manuténtion (Bongkar Muat*) du syndicat dés travailléurs dés transports (Serikat Pekerja 

Transportasi)849 . A co té  dés licéncié s dé cés groupés constitué s dans lés grandés zonés industriéllés, dés 

journaliérs « touché a  tout » (serabutan*) péuvént travaillér commé portéurs pour lés usinés isolé és, commé a  

Bangkongsari ou  la manuténtion n’ést pas aussi structuré é. Lé résponsablé dés éxpé ditions dé chaqué usiné 

péut sollicitér dés bras sur placé, téls céux dé Bpk Suhur (16A) qui fait én tant qué dé bésoin appél a  sés 

 
846  A telle enseigne que les membres de ces groupes sé considèrént déténtéurs én quélqué sorté d’un « contrat » de travail leur 

apportant un semblant de sécurité économique (entretiens avec Ibu Rosidah (13A) et Bpk Sucahyono (19A)). 

847  A Bangkongsari, le prix auquel se négocie une licence a flambé de 200 000 Rp en 2008 à 30 MRp en 2017 (une extension d’1 an 

valant alors 750 000 Rp) d’après Ibu Rosidah (13A), intérrogéé lé 14 juin 2017. 

848  Dans lé cas du groupé d’Ibu Rosidah, lé prémiér mandor* choisi se contentait de rester chez lui au lieu de travailler avec les 

autres porteurs comme il était censé le faire. Il gardait pour lui les « dons pour le jour saint » (Tunjangan Hari Raya, THR*) 

accordés par lés donnéurs d’ordrés pour lé Lebaran*, ainsi que les primes des chauffeurs de camions. 

849  C’ést à tout lé moins le cas du groupe opérant dans la zone industrielle de KIC (entretien avec Bpk Sucahyono (19A) le 

3 juillet 2017). 
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rélations pour l’aidér. Lés révénus dé cés journaliérs sont a  la fois plus irré guliérs ét bién plus faiblés qué céux 

dés portéurs licéncié s850.  

D’autrés ta chés pé riphé riqués a  la production sont pourvoyéusés d’émplois a  Bangkongsari. Plusiéurs 

ré sidénts travaillént commé gardién (01A) ou fémmé dé mé nagé (téllé la déuxié mé fémmé dé Bpk Béjo (19C)) 

dans lés usinés. Lé mari d’Ibu Tri (Z05) collécté dés ré sidus (rontokan*) – cartons, plastiqués, dé bris dé 

paléttés, étc. – 3 fois par sémainé dans lés usinés dé la zoné industriéllé KITA, ét cé dépuis 10 ans. Lés KB a  qui 

il offré dés cigaréttés l’aidént a  lés chargér sur un pick-up. Cétté activité  lui pérmét dé gagnér én moyénné 

3 MRp/mois.  

La location dé chambrés (kos-kosan*) aux ouvriérs dés usinés vénant d’autrés ré gions ést uné sourcé dé 

révénus pérméttant dé palliér én partié l’insé curité  é conomiqué a  laquéllé sont éxposé és la plupart dés 

famillés. Uné simplé chambré sé louait én 2017 autour dé 100 000 Rp/mois hors chargés d’é léctricité  ét d’éau, 

sur dés duré és rélativémént courtés dé quélqués mois851. Ellé né céssité cépéndant un minimum d’é conomiés 

pour ré alisér lés travaux d’éxténsion dé sa maison. Il faut é galémént ajoutér la réstauration, la vénté dé 

friandisés ét autrés sérvicés aux ouvriérs852, avéc plusiéurs points dé vénté Jl. Tapak, facé aux usinés.  

 
850  A 7, le groupe de Bpk Suhur péut gagnér jusqu’à 250 000 Rp/jour, soit à peine un tiers des KB licenciés. 

851  Entretien avec Ibu Sulami (17A). 

852  Ibu Tri (Z05) par exemple vend des jerrycans d’éau potablé prélévéé dans son puits, qu’éllé vénd aux ouvriérs. Ellé réalisé un CA 

appréciable, de 4 MRp (300 $) par mois. 
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Figure 29 : Répartition de l’activité des adultes à Bangkongsari 

    
Source : Enquête terrain (sur un échantillon de 130 adultes entre 2017 et 2018) 

Les activités agricoles et piscicoles, solution de repli pour les exclus de l’industrie  

Bangkongsari pré sénté lés caracté ristiqués d’un éspacé hiér agricolé qui s’ést industrialisé  dans lés 

anné és 1980 ét 1990, puis tértiarisé . Jusqu’aux anné és 1950, lés collinés situé és a  l’ouést dé l’aé roport militairé 

dé Sémarang é taiént éncoré inhabité és. Couvértés d’uné vé gé tation spontané é, éllés é taiént considé ré és 

commé dés « térrés vidés » (tanah kosong*). A cétté é poqué, l’activité  humainé é tait cantonné é a  la plainé 

littoralé au nord dé la voié férré é, ou  sé trouvait lé villagé dé Tapak 853  dont lés habitants é taiént tous 

agricultéurs ou pé chéurs854. Malgré  l’éssor spéctaculairé dé l’industrié ét dés sérvicés publics, on constaté a  

Bangkongsari la pérmanéncé d’activité s agricolés ét piscicolés, souvént éxércé és a  témps partiél. Si cértains 

habitants, ouvriérs ou rétraité s, s’y adonnént par plaisir ou pour amé liorér l’ordinairé avéc dés fruits ou dés 

 
853  Au régard dé la pétitéssé du villagé, dont on sait qué cértains habitants sont arrivés justé après l’indépéndancé (Bpk. Haji 

Alamsyah ést par éxémplé né à Tapak, mais sés parénts vénaiént dé l’arrondissémént dé Mranggén, régéncé dé Démak ; les 

parents de Paijo Hadi Wijoyo (05D), venus comme travailleurs agricoles, sont nés à Yogyakarta et Klaten), il est probable que 

Tapak soit lui-même un village relativement récent, né dans la première moitié du 20ème siècle. 

854  Parmi les rares exceptions, nous pouvons citér lés parénts d’Ibu Saidah (15A) qui travaillaiént commé ouvriér dé chantiérs dé 

construction et commerçante. 
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lé gumés frais, cés activité s jouént un ro lé é conomiqué important pour lés mé nagés855. C’ést notammént lé cas 

pour lés pérsonnés trop a gé és pour éspé rér é tré émbauché  dans lés usinés (17A, 17B, ou 18A sont agricultéurs, 

05C pé chéur) ou éxércér dés ta chés physiquémént trop durés (Bpk Suhur (16A), ancién carriér) ou pour lés 

travailléurs journaliérs lés jours ou  ils né sont pas sollicité s par léur émployéur habituél. C’ést uné altérnativé 

appré cié é aux émplois tré s alé atoirés d’hommé a  tout fairé (serabutan*) ou dé pétits commérçants (02E, 18E) 

auxquéls s’adonnént fauté dé miéux d’anciéns ouvriérs. 

Né anmoins lé statut dé cés agricultéurs ét pé chéurs déméuré pré cairé (contrairémént a  un villagé éncoré 

rural commé Tambakroto, ou  dé nombréux cultivatéurs sont proprié tairés dé léurs térrés ou titulairés dé 

contrats dé férmagé stablés). Lés rizicultéurs commé Ibu Sulami (17A) sont dés férmiérs (sharecroppers), c’ést-

a -diré qu’ils louént la térré én vérsant la moitié  dé la ré colté a  son proprié tairé856. Quand la ré colté ést mauvaisé 

(a  causé dés inondations ou dés nuisiblés) ils s’éfforcént dé complé tér léur révénu commé ils lé péuvént, én 

glanant du fourragé ét dés grains pour nourrir dés ché vrés. D’autrés ont é té  autorisé s a  pé chér graciéusémént 

par la socié té  sino-indoné siénné proprié tairé857. Cértains pé chéurs sont salarié s a  témps partiél, a  l’imagé du 

mari d’Ibu Sri Rahayu (18B) payé  50 000 Rp/jour par lé particuliér qui possé dé plusiéurs bassins. D’autrés 

ré sidénts éxploitént dés dé laissé s sur lés frangés du kampung*858. Mais cés possibilité s offértés aux paysans 

dé Bangkongsari sont provisoirés : lé jour ou  lé proprié tairé fonciér voudra valorisér son fonciér, ils séront 

é vincé s sans contrépartié possiblé. 

La capacité à mobiliser les ressources publiques 

A co té  dé l’activité  industriéllé, Bangkongsari bé né ficié dé transférts importants dé réssourcés publiqués. 

Il y a cértés la convérgéncé d’inté ré ts éntré la Municipalité  dé Sémarang ét lés répré séntants dé la communauté  

localé, qui a pérmis dé né gociér l’amé nagémént dé l’arté ré vitalé qu’ést dévénué Jl. Tapak ét son appéndicé 

Jl. 01 én contrépartié dé l’implantation d’é quipéménts dé la diréction dés Dé chéts dé la villé. Mais au-déla  dé 

cét é pisodé, la communauté  localé a su plus largémént mobilisér un é véntail dé sérvicés, dé financéménts ét 

dé pré rogativés par l’éntrémisé d’individus disposant d’un capital rélationnél privilé gié . La captation dé cés 

 
855  5,1% dés adultés qué nous avons sondés s’y consacrént à témps pléin ét 3,1% à témps partiél, à l’éxclusion dé touté autré 

activité, sans comptér lés rétraités ét lés autrés actifs qui s’y adonnént péndant léur témps libré. 

856  La plupart des terres – rizières et mangroves, où sont aménagés les bassins piscicoles – appartient à une ou plusieurs sociétés 

sino-indonésiennes, qui les ont acquises en vué d’y aménagér plus tard dés zonés industriéllés. Lés parénts d’Ibu Sri Rahayu 

(18B), âgée de 62 ans, ont ainsi vendu leurs terres avant leur décès. 

857  Bpk Sarmidi (17B) exploite ainsi un bassin de 5 000 m² qui lui pérmét dé véndré pour plus d’1 MRp par mois de poissons au 

marché dé Pasar Kobong, où il sé rénd én émpruntant lé véhiculé d’un voisin. 

858  Bpk Bejo (19C) cultive ainsi du manioc (kasava*), des cacahuètes (kacang*), et du maïs (jagung*) ; il glane également du 

fourrage sur la plaine qui jouxte sa maison (uné anciénné carrièré propriété d’uné éntréprisé baséé à Djakarta) pour nourrir lés 

5 chèvres de son voisin. Bpk Suhur (16A) récolte sur ce même terrain 300 Kg dé cacahuètés tous lés triméstrés, qu’il vénd au 

marché de Karangayu à Semarang ou à des gens de passage, ce qui lui assure un revenu mensuel d’1 MRp. 
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subvéntions au profit dé sa communauté  réquiért uné bonné connaissancé du contéxté térritorial, un soutién 

dés siéns ét dé l’éntrégént aupré s dés autorité s administrativés (Lurah* ét sérvicés téchniqués municipaux) ét 

politiqués (conséillér municipal) dé manié ré a  cé qué lés arbitragés budgé tairés soiént favorablés. A l’originé, 

Bangkongsari né pouvait éntrér dans cétté coursé aux subvéntions avéc lés communauté s voisinés : sés 

habitants é taiént trop péu nombréux ét trop insignifiants sur lé plan politiqué pour l’émportér, cé qui lés a 

contraint a  sé dé brouillér séuls pour é tablir ét amé nagér lé villagé, procéssus sur léquél nous allons révénir én 

dé tail. Mais cé procéssus a éu déux éfféts bé né fiqués : d’uné part , il a pérmis aux habitants dé fairé corps 

autour d’un projét colléctif én attéignant uné massé critiqué suscéptiblé dé pésér politiquémént ; d’autré part, 

il a contribué  a  fairé é mérgér dés pérsonnalité s (Tokoh masyarakyat*) ét a  rénforcér léur capacité  a  mobilisér 

dés réssourcés é conomiqués, politiqués ét téchniqués qui ont plus tard pu fairé valoir lé poids é léctoral d’uné 

communauté  soudé é 859 . D’autrés actéurs dé l’intérmé diation avéc la sphé ré publiqué ét sés pré ciéusés 

réssourcés ont é mérgé  indé péndammént dé cé procéssus d’amé nagémént du villagé. On trouvé ainsi dés 

actéurs au fait dés programmés dé soins accéssiblés aux plus dé favorisé s, d’uné campagné dé ré gularisation 

dés titrés dé proprié té , ou éncoré dé possibilité s microfinancémént. Bién qué cés profils né soiént pas 

diréctémént lié s a  l’industrié, lé modé dé dé véloppémént du villagé fondé  sur un cérclé vértuéux production 

d’infrastructurés  implantation d’usinés  accuéil dé travailléurs éxté riéurs  amé lioration du cadré dé vié 

a indiréctémént favorisé  l’installation a Bangkongsari dé pérsonnés issués d’un horizon gé ographiqué é largi 

avéc léquél ils ont consérvé  dés attachés qu’ils péuvént valorisér localémént.   

Pour autant, par rapport a  d’autrés villagés dé population comparablé, Bangkongsari pa tit d’un cértain 

sous-é quipémént én sérvicés dé proximité . Misé a  part l’é colé primairé publiqué ét l’orphélinat, on né compté 

én éffét ni é colé réligiéusé (pourtant tré s ré pandués a  Java), ni dispénsairé, ni ba timént administratif. Aussi, 

cértains parénts (commé 17C) doivént énvoyér léurs énfants a  la madrasa* du viéux villagé dé Tapak, d’autrés 

au groupé scolairé public situé  a  l’intérséction éntré Jl. Tapak ét la routé nationalé. Il n’y a pas non plus d’éspacé 

dé jéu, si bién qué lés énfants s’amassént sur lé térré-pléin mis a  disposition én fin dé journé é par 12A pour 

jouér au football ou au volléyball. Cé dé ficit d’é quipémént ést lé produit dé l’amé nagémént spontané  dé cé 

villagé, én margé du maillagé administratif municipal. 

L’émergence d’une économie résidentielle 

Lé procéssus dé dé véloppémént dé Bangkongsari a énrichi uné partié dé la population. L’implantation du 

dé po t téchniqué dé la diréction dés Dé chéts dé la villé dé Sémarang ést allé  dé pair avéc l’installation dé 

 
859  Enséignant aujourd’hui rétraité, Bpk Sukardi (11B) put faire valoir le prestige de sa fonction auprès de la communauté pour être 

élu chef de RT.*, puis chef de RW.* pendant 24 ans, période pendant laquelle il a joué un rôle moteur dans les opérations 

d’aménagémént du villagé (cf. infra) ainsi que dans la réalisation d’un réséau d’éau potablé autonomé du réséau municipal, én 

obténant dés subvéntions ét un appui téchniqué dé la municipalité pour construiré dés châtéaux d’éau (menara air*) (NESSI, 

BIRGI, IDT, & PELLEGRINO, 2021). 
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Bpk Suparjo (01B) qui, fort dé sa position dé fonctionnairé intérmé diairé, figuré parmi lés notablés locaux. Lés 

opé rations dé lotissémént (kaveling*, cf. infra) par lésquéllés lé villagé s’ést é téndu ont conforté  la position dés 

pérsonnalité s qui lés ont orchéstré és (dans dés proportions tré s variablés il ést vrai860). Ellés ont é galémént 

cré é  uné offré ré sidéntiéllé attractivé pour lés jéunés mé nagés issus dés classés moyénnés dé Sémarang, 

notammént dés fonctionnairés (population a  fort pouvoir d’achat ét au révénu stablé) 861. Cétté dynamiqué 

ré sidéntiéllé aliménté uné é conomié localé dé la construction862. Lés travaux d’amé lioration863 ét d’éxténsion 

dés logéménts té moignént a  la fois dé l’augméntation du révénu dés proprié tairés ét dé léur positionnémént 

é conomiqué sur lé marché  immobiliér local, jusqu’a  cértains comportéménts spé culatifs864. Cétté « é conomié 

pré séntiéllé » fondé é sur la solvabilité  dé la population localé ést uné opportunité  pour lés éxclus dé l’émploi 

industriél865 qui péuvént éxércér sans qualification particulié ré, commé hommés a  tout-fairé  (serabutan*),  

carriérs866, manœuvrés  (tenaga kasar*), maçons (tukang batu*) 867 ou pétits commérçants (01C), mais éllé 

 
860  Bpk Sugéng (Z09) én a profité pour consérvér cértains lots qu’il a bâtis, en tirant un revenu locatif qu’il préfère à une cession du 

foncier. Bpk Sukardi (11B) a pu méttré dé côté un lot ét financér la construction dé la maison où il s’ést rétiré.  

861  Le mari d’Ibu Suci (12.2.A.1) ét Bpk Mualib (17C) sont des militaires basés à Semarang. Comme Bpk Suparjo, ils jouissént d’uné 

situation économique enviable : léur traitémént ést supériéur au salairé moyén, l’émploi garanti ét léur statut associé à uné 

certaine reconnaissance sociale. 

862  Bpk Suparjo a invésti dans l’immobiliér (éxténsion dé sa maison pour y aménagér dés kos* et location de la maison où vit Ibu 

Ning (05B)) et sa femme a ouvert une petite épicerie. Bpk Mualib, dont la soldé ménsuéllé s’élèvé à 6,2 M Rp (3 fois le salaire 

minimum légal), a lui aussi agrandi sa maison en 2013 pour louer 2 chambres de kos*, qui lui rapportent 200 000 Rp 

supplémentaires chaque mois. 

863  Plus d’un tiérs dés maisons construités avant 1990 qué nous avons invéstiguéés ont été rénovées depuis. 

864  En face de la maison de Bpk Masdi, un terrain de 800 m² apparténant à quélqu’un dé Sémarang ést ainsi én vénté dépuis 

longtemps (au prix de 300 000 Rp/m²). 

865  Ibu Atik (01C), 47 ans ét un énfant à chargé, n’ést plus émployablé dans l’industrié. 

866  Né à Demak, Bpk Suhur (16A) a vécu plusiéurs annéés à Djakarta (où il gagnait sa vié commé manœuvré sur dés chantiérs) avant 

de revenir à Semarang pour se rapprocher de sa famille. Marié à une jeune femme dé Bangkongsari, il s’y ést installé et a extrait 

dés graviérs dés collinés dé Ngalyan ét dé Tugu qu’il révéndait après concassagé à dés éntréprisés du BTP ou aux habitants 

impliqués dans les travaux de kavling*. En raison de la concurrence des carriers de la régence Kendal et de son âge, il a 

cépéndant dû céssér son activité ét s’ést rabattu, comme plusieurs ouvriers au chômage, dans du maraîchage sur des délaissés 

fonciers. Cela lui laisse la possibilité dé travaillér quand l’occasion sé présénté en tant que manutentionnaire pour charger des 

camions emportant les meubles finis des usines du village. 

867  Bpk Suhir (Z07), qui ne dispose pas du même entregent que Bpk Suhur (16A) avec les sociétés de travaux publics, se contente de 

travailler avec 2 amis comme ouvrier pour les particuliers du village pour une paie de 70 000 Rp/jour. C’ést égalémént lé cas dé 

Bpk Agus (12B) dépuis qu’il a pérdu son émploi à l’usiné dé méublés KKK (où il avait travaillé pendant 17 ans). On trouve 

également des femmes dans ces activités physiquement éprouvantes, comme Ibu Sulami (17A) payée 60 000 Rp/jour comme 

maçon (tukang batu*, littéralement « ouvrier de la pierre ») occasionnel. 
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résté balbutianté. Lés pétits commércés (warung*) sont asséz nombréux868 mais péu réntablés869. C’ést qué 

contrairémént a  Térboyo ou  lés habitants sortént rarémént du quartiér, lés ré sidénts dé Bangkongsari 

pratiquént un térritoiré é téndu pour léur travail ou léurs activité s éxtra-proféssionnéllés, cé qui léur donné 

l’occasion dé s’approvisionnér dans lés marché s dé démi-gros dé Sémarang. On trouvé é galémént plusiéurs 

pérsonnés qui cuisinént pour lé compté dé léurs voisins, cé qui attésté d’uné moné tarisation dé l’é conomié 

localé. La fémmé dé Bpk Suhur (16A) én a fait uné activité  a  témps pléin péndant qué d’autrés é pousés commé 

céllé dé Bpk Mualib (17C), militairé (ét donc rélativémént aisé  sélon lés standards locaux870) vivant dépuis péu 

dans lé villagé, s’y adonné probablémént surtout a  dés fins d’inté gration. Il faudrait é galémént citér Ibu 

Uswatun, sagé-fémmé (bidan*) indé péndanté qui proposé sés sérvicés pour soignér lés maladiés bé gninés, 

uné altérnativé a  l’ho pital péu oné réusé ét appré cié é du voisinagé a  én croiré l’airé dé stationnémént pour lés 

déux-roués dé sés patiénts qu’éllé a amé nagé  én vis-a -vis dé sa maison, Jl. Tapak.  

Lé témps ét lés visités ré pé té és propicés a  la cré ation d’un climat dé confiancé aidant, un cértain nombré 

d’activité s intérlopés ont pu é tré idéntifié és dans lé cadré dé notré énqué té. Outré lé faméux Bpk Sugéng (Z09), 

ancién preman* toujours craint dé sés voisins, lé villagé compté un colléctéur dé déttés én la pérsonné du mari 

d’Ibu Fitri (12D’), qui a mis du témps a  conféssér son mé tiér871. Cés activité s té moignént d’uné communauté  

qui s’ést é difié é én margé dé la villé avéc un dégré  d’informalité  plus é lévé  qué dans lés autrés cas qué nous 

avons é tudié s autour dé Sémarang, qui ré sultént d’uné urbanisation plus forméllé (Térboyo) ou d’uné 

inscription dans lé systé mé administratif rural (Tambakroto). 

L’édification d’une nouvelle communauté cimentée par la prise en 
main de son développement 

Lé villagé dé Bangkongsari vit au rythmé dés usinés. Jl. Tapak s’animé lé matin a  l’émbauché, au momént 

dé la pausé dé jéunér ét surtout a  l’héuré ou  lés ouvriérs dé bauchént. Un flot dé déux-roués ét dé pié tons sé 

dé vérsé alors par lés grands portails autrémént férmé s. Plusiéurs gargotés, pérmanéntés ét témporairés, 

 
868  On én récénsé 21 dans lé périmètré d’étudé, soit 7,7% dés édificés répértoriés (contré 5,6% à Tahunan ét 9,8% à Térboyo). 

869  Ibu Saidah (15A) a été contrainté dé férmér son pétit débit dé boisson én raison d’uné concurréncé férocé, ét l’épousé dé 

Bpk Shokibi (01B) péiné à gagnér dé l’argént ét à récouvrir lés impayés dé sés cliénts. Ibu Sri Rahayu (18B) éssaié bién dé ténir 

un petit étal d’én-cas facé à l’écolé SDN 2 Tuguréjo, mais l’activité ést si imprévisiblé qu’éllé doit sé conténtér dé véndré dés 

denrées non périssables. Ibu Atik (01C) s’ést résolué à férmér sa boutiqué quand sa fillé ét son pétit-fils sont tombés malades869. 

C’ést éncoré uné fois Bpk Sugeng qui semble tirer le mieux son épingle du jeu, son échoppe étant fréquentée par de nombreux 

résidénts, sans douté plus parcé qu’ils sont sés obligés qué du fait dé l’attractivité intrinsèqué dé sés produits (éntrétién avec Ibu 

Ning (05B), le 28 août 2017). 

870  6,2 MRp, soit près de 3 fois le salaire minimum légal alors en vigueur. 

871  Plutôt qué dé réconnaîtré qu’il était récouvréur dé déttés, Ibu Fitri (12D’) préféra lors des premiers entretiens dire que son mari 

était décédé. Nous n’avons pas réussi à én savoir davantage sur son activité rééllé, qu’il sémblé éxércér à l’éxtériéur du villagé. 
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offrént dé quoi sé rassasiér ou fairé dé ménués émpléttés sur lé chémin dé la maison. Un marché  hébdomadairé 

offré dés produits dé consommation couranté (droguérié, é picérié, sandalés, étc.). A l’invérsé, lés matiné és ét 

lés dé buts d’apré s-midi, lé quartiér vidé  dé la plupart dé sés habitants dont un grand nombré travaillé dans lés 

usinés ou a  l’éxté riéur, ést tré s calmé. En fin d’apré s-midi ét jusqu’a  la tombé é dé la nuit, lés ruéllés du villagé 

sé péuplént dés énfants qui jouént, lés mé rés é téndént lés léssivés, lés hommés prénnént soin dé léurs oiséaux 

ou dé léur moto. L’éspacé public ést ainsi approprié  ét inténsé mént utilisé  par lés rivérains, y compris dans lés 

rués principalés Jl. Tapak ét Jl.01. 

Une communauté ouverte en constante recomposition 

Bangkongsari ést uné communauté  é minémmént mixté : 60% dés habitants intérrogé s sont né s dans lés 

énvirons quand lés 40% réstants sé ré partissént a  parts é galés éntré lés térritoirés prochés (villé dé Sémarang, 

ré géncé dé Kéndal) ét lés ré gions lés plus pauvrés du céntré ét dé l’ést dé Java.  

Tableau 45 : Lieu de naissance des habitants de Bangkongsari 

Lieu de naissance Nombre Part dans l’échantillon 

Bangkongsari 20 23,3% 

Tapak 24 27,9% 

Autres villes de l’arrondissement de Tugu 8 9,3% 

Municipalité de Semarang 9 10,5% 

Régences alentours 7 8,1% 

Autres régences rurales de Java-Centre et Java-Est 18 20,9% 

Autres régions d’Indonésie 0 0,0% 

Etranger 0 0,0% 

Total 86 100,0% 

Source : enquête terrain auprès de 86 adultes 

La plupart dés natifs (pribumi*) sont né s dans lé villagé dé Tapak ou dans lés famillés dé primo-habitants 

(éux-mé més originairés dé Tapak) impliqué s dans lé pércémént dé Jl. Tapak. Ils ont souvént hé rité  uné parcéllé 

dé térrain (parfois d’uné maison) dé léurs parénts, qui é taiént pour la plupart dés cultivatéurs dé riz 

proprié tairés dé léur térré872. L’installation dé la déscéndancé sur lé fonciér dés parénts, souvént a  proximité  

dirécté dé léur maison, aboutit a  uné organisation socialé ét spatialé én grappés familialés nuclé airés 

 
872  Bpk Paijo Hadi Wijoyo (05D) est un exemple typique de natif de Tapak. Ses parents, nés à Yogyakarta et à Klaten (Java-Centre), 

ont quitté leur campagne très pauvre pour Tapak, où ils ont travaillé comme ouvrier agricole et gardien de bétail pour le compte 

de Bpk Haji Alamsyah (dont nous nous souvénons qu’il a initié l’ouvérturé du prémiér chémin éntré Tapak ét la routé Sémarang-

Kendal). En épargnant la moitié de leur salaire, ils réussirent à économiser suffisamment pour acquérir un terrain libre 

d’occupation (tanah kosong*) à Bangkongsari. Depuis 1995, Bpk Paijo Hadi Wijoyo travaille à PT. Country Form et depuis 2010, il 

élève en appoint quelques vaches. Il compte assurément parmi les figures locales (Tokoh masyarakyat*) à la fois de par son 

ancienneté, sa position dans une des principales usines de Bangkongsari et sa propriété foncière. Céla lui a pérmis d’êtré élu chéf 

du RW. 03 pour 2 mandats par les 160 délégués des 8 RT. concernés.  



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.2 - BANGKONGSARI OU LE HAMEAU INDUSTRIEL 
 

 

Page 380 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

réssérré és, articulé és a  l’é chéllé dé chaqué RT.* par dés liéns claniqués dé cousinagé. Lés locaux sé mariént 

gé né ralémént avéc dés pérsonnés éxté riéurés (pendatang*), qui é taiént majoritairémént dés ouvriérs 

migrants jusqu’a  la Krismon*. Lé mariagé ét l’implantation valént inté gration dans la communauté  (« il n’y a 

aucuné diffé réncé éntré lés nouvéaux arrivants [pendatang*] ét lés natifs [pribumi] »873), mé mé si lés locaux 

consérvént un ro lé fondatéur par léur maî trisé dé l’histoiré 874 , du fonciér ét dés é quipéménts mis a  

disposition 875 . La situation ést plus ambigué  pour lés immigrants arrivé s dans lés anné és 2000, tré s 

majoritairémént mus par la qué té d’un térrain ou d’un logémént bon marché  (contrairémént aux migrants 

é conomiqués dés anné és 1980 ét 1990 qui é taiént surtout én qué té d’un émploi). Il s’agit dé pérsonnés moins 

dé favorisé és, souvént dés couplés dé ja  constitué s qui « aché tént » léur domiciliation sans contractér dé liéns 

dé mariagé avéc lés locaux. Aussi, quand bién mé mé ils vivént a  Bangkongsari dé longué daté ét én ré glé876, 

é tré accépté  ét inté gré  péut préndré davantagé dé témps qué pour la gé né ration pré cé dénté, qui s’ést 

davantagé mé lé é avéc la population localé ét invéstié dans l’amé nagémént du villagé877.  

Le rôle déterminant des individualités (Tokoh masyarakyat*) dans l’essor du village  

Nous avons vu combién lé dé véloppémént dé Bangkongsari avait é té  impulsé  par un pétit nombré 

d’individus influénts. Léur lé gitimité  né proviént ni du sang, ni du lignagé, ni dé la térré, ni dé l’argént. 

Bpk Sugéng (Z09) ést un dé linquant, Bpk Sukardi (11B) un immigrant : tous déux sont d’éxtraction tré s 

modésté ét sé sont imposé s a  forcé d’influéncé, d’intélligéncé socialé ét d’implication pérsonnéllé. Cé n’ést pas 

non plus l’industrialisation qui a fait léur fortuné, mé mé si cértainés situations sé sont é tabliés én tirant parti 

du procéssus dé dé véloppémént du villagé via notammént lés opé rations foncié rés (cf. infra), éllés-mé més 

aliménté és par la dynamiqué dé l’émploi industriél. Alors qué Bpk Sugéng s’ést appuyé  sur sa forcé physiqué 

ét son éntrégént é conomiqué, Bpk Sukardi a pu fairé valoir sa culturé classiqué acquisé a  Surakarta (Solo) ou  

il a grandi, ét son travail d’assistant scolairé, puis d’énséignant pour é tré é lu chéf dé RT.* puis chéf dé RW.* 

 
873  Entretien avec Bpk Masdi Santoso (12C) le 4 juillet 2017. 

874  Selon Bpk Sugeng (Z09), être un « dépositairé dé l’histoiré » (penerus sejarah*) du village lui confère une grande légitimité 

auprès des habitants plus jéunés, à téllé énséigné qu’il lui ést arrivé d’êtré convié par lé Lurah* à la lui conter. 

875  Comme la mushola* à l’anglé dé Jl. 00 et Jl. 01 (construite par le père de Bpk Shokibi (01A) ou le terrain de jeu de Jl. 12 (mis à 

disposition des enfants du RT. par Ibu Ani (12A)). 

876  Tout nouvél arrivant (mêmé pour uné duréé limitéé) doit fairé l’objét d’un énrégistrémént auprès du chéf dé RT. appuyé par une 

lettre de recommandation du chef de RT. de leur domicile précédent.  

877  Ibu Lia (08A) par éxémplé sé sént toujours mal à l’aisé ét parfois én insécurité péndant la journéé, quand « tous les jeunes 

travaillent dans les usines et les anciens dans les rizières ». La réalité que nous avons observée atteste pourtant de la présence 

dé nombréusés pérsonnés au foyér, mais lé témoignagé d’Ibu Lia montré qué lés portés réstént férméés aux « extérieurs ». Quant 

à Bpk Pandoyo (10B), il doit én tant qué nouvél arrivant acquittér un prix dé l’éau supériéur à celui de ses voisins (environ 

1 MRp contre 150 000 à 300 000 Rp/ménagé), cé qu’il comprénd ét accépté car il sait ô combién ils ont travaillé dur pour avoir 

l’éau potablé. 
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péndant 24 ans. Il a valorisé  son capital intélléctuél én jouant un ro lé dé coordonnatéur dé plusiéurs 

lotisséménts (kaveling*), pour l’installation dé l’é léctricité  ét la cré ation dé la coopé rativé BP. Spams Tirto 

Agung, qui approvisionné lés RT. 05 ét 06 én éau potablé. Cétté éxpé riéncé lui a plus tard pérmis dé sé fairé 

émbauchér commé mé canicién a  l’usiné Adi Kencana Agung Jaya (AKAJ). Céla dit, l’éxércicé dé l’influéncé né 

passé pas né céssairémént par dés fonctions administrativés ou politiqués : Bpk Sugéng éstimé qu’il « n’a pas 

éu bésoin dé dévénir chéf dé RT. ou dé RW. parcé qu’il ést réspécté  par lés villagéois, qui lé craignént ».  

Sans avoir joué  un ro lé aussi dé cisif, d’autrés individualité s assurént uné intérmé diation (brokerage én 

anglais) éntré lé villagé ét son énvironnémént é conomiqué, institutionnél ét sérviciél é largi878 . Cé ro lé dé 

canalisation dés réssourcés par lés brokers ést d’autant plus important qué Bangkongsari, én tant qué 

Kelurahan*, né disposé pas dés réssourcés fiscalés proprés dés desa* commé Tahunan ou Tambakroto. Ainsi, 

contrairémént a  cés villagés ou  lés notablés vivént gé né ralémént réplié s sur léurs posséssions, lés Tokoh 

 
878  Bpk Masdi Santoso (12C) ést un rétraité dé l’usiné dé méublés Golden Furniture (aujourd’hui férméé), né à Yogyakarta et arrivé à 

Bangkongsari en 1979. Elu chef du RT. 05 à 3 reprises, il contribua pendant ses mandats à canaliser des fonds de la municipalité. 

Surtout, il facilite grâce à ses contacts personnels les démarches des étudiants locaux désireux de candidater à des études en 

Australie.  

 Bpk Paijo (05D), chef du RW. 03, fait valoir ses liens privilégiés avec le conseiller municipal de Bangkongsari, Bpk Kadar Rusman 

(également dénommé Bpk Pilus), qui « contrairement à ses homologués, a été très présént sur lé térrain, à l’écouté dés doléancés 

dés habitants ét s’ést mobilisé pour dévéloppér lé villagé, particulièrémént lé RW. 03 » (cette dernière précision ayant 

naturellement toute son importance dans la bouche de Bpk Paijo eût égard à ses fonctions).  

 Ibu Atik (01C) valorisé son éxpériéncé dés sphèrés gouvérnéméntalés. Il y a quélqués annéés, l’éléction dé son mari commé chéf 

de RW. l’a automatiquémént propulséé au statut dé chéffé dé RW. (Ibu RW) et à ce titre, de responsable de la section locale du 

PKK*, fonction qui l’a aménéé à participér à dés réunions ménsuéllés au nivéau administratif supériéur du Kelurahan*. Elle y a 

noué dés liéns privilégiés avéc l’épousé du Lurah* qu’éllé a soignéusémént éntréténus dépuis. Cette proximité lui pérmét d’êtré 

la prémièré informéé dés programmés d’aidé socialé ét d’én tirér un bénéficé pérsonnél, commé lé programmé dé soins proposé 

par l’Assurancé maladié (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan*) pour lequel elle est allée chercher des 

renseignements complémentaires à la mairie centrale de Semarang (ce qui a permis à sa belle-fillé d’êtré soignéé gratuitémént), 

un abattémént dé 75% dés frais dé scolarité (qu’éllé a utilisé pour sa fillé) ou la possibilité d’ouvrir un magasin à loyer 

préféréntiél dans l’éncéinté du siègé du Kelurahan*. Mais elle agit également comme intermédiaire avec les institutions pour les 

habitants dé Bangkongsari qui né maîtrisént pas lés codés dé l’administration ou n’osént s’y frottér, sans oubliér d’én tirér un 

bénéficé au passagé. Par éxémplé, Ibu Atik s’ést faité désignér én 2017 par la fémmé du Lurah* comme volontaire du programme 

de certification de la propriété des titres de propriété des habitants du RW. 03. 23 ménages ont ainsi vu leur propriété 

régulariséé, moyénnant lé vérsémént d’uné « commission (komisi*) » de 50 000 à 150 000 Rp, non prévue par son statut mais 

justifiée par Ibu Atik par « la nécéssité d’achétér du lait pour son bébé ». Lors de notre entretien à son domicile, 10 formulaires 

de demandés dé préstations à la sécurité socialé atténdaiént par ailléurs d’êtré transmis par son éntrémisé à l’administration, 

pour une commission de 50 000 à 100 000 Rp chacun (entretien avec Ibu Atik (01C), le 28 août 2017). 
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masyarakyat* dé Bangkongsari sont tré s impliqué s dans la vié dé la communauté  ét sés projéts dé 

dé véloppémént879.  

Une communauté soudée par des valeurs communes, dans le creuset d’une expérience collective  

A Bangkongsari commé ailléurs, la vié quotidiénné ést organisé é autour dé la famillé nuclé airé plus qué 

du clan. Uné fois marié s, lés énfants téndént a  ménér léur vié indé péndammént dé céllé dé léurs parénts, quand 

bién mé mé céux-ci vivént tout pré s (01C, 12C ét 15A). Lé procéssus dé lotissémént (kaveling*) auquél ont pris 

part lés habitants a én éffét conduit lés fratriés a  vivré én mitoyénnété  sur dés éspacés réssérré s. L’autonomié 

dans la vié quotidiénné n’éxclut pas dés arrangéménts pé cuniairés, souvént motivé s par la réchérché 

d’é conomiés én partagéant par éxémplé lés abonnéménts a  l’é léctricité  (07A) ét a  l’éau (15A), voiré pour 

l’achat dé nourrituré (01C). On constaté qué lés prochés (souvént lés grands-parénts) gardént graciéusémént 

léurs pétits-énfants péndant qué lés parénts travaillént. La solidarité  familialé va é galémént dé soi én cas dé 

maladié : il ést naturél dé véillér sés prochés, dé léur pré tér dé l’argént (mé mé sans assurancé d’é tré 

rémboursé ) ou dé fairé jouér sés rélations pour obténir un traitémént mé dical (05B). Surtout, lés liéns éntré 

parénts ét énfants sémblént ici commé a  Tahunan plus forts qu’a  Térboyo (avéc la pré caution qu’il ést toujours 

difficilé d’appré héndér cé génré dé comportéménts a  partir d’é chantillons sommé touté limité s) : 16 dés 22 

mé nagés intérrogé s qui nous ont indiqué  avoir dés énfants adultés én hé bérgént au moins un a  domicilé, qu’il 

soit au cho magé (14A, 17B), travaillé (01C, 12B, 19A, Z07) ou fassé dés é tudés supé riéurés. Et lé nombré 

rélativémént é lévé  d’énfants ayant éntrépris dés é tudés supé riéurés n’émpé ché pas parénts ét é tudiants dé 

projétér léur avénir énsémblé a  Bangkongsari, én citant l’adagé javanais sélon léquél « qué l’on ait ou pas dé 

quoi mangér, cé qui compté c’ést d’é tré énsémblé (mangan ora mangan sing penting kumpul*) ».  

Par-déla  la famillé, lés rélations dé voisinagé sont commé a  Tahunan inténsés ét valorisé és. Lé partagé dé 

nourrituré ét lé pré t d’usténsilés (uné balançoiré pour bé bé  pour 01C, uné machétté (golok*) pour 05B, étc.) 

ést courant, téllé qué la visité dés pérsonnés souffrantés én-déhors dé la famillé nuclé airé, a  qui on vérséra 

5 000 Rp pour lés aidér a  fairé facé (07A). Cés slametan* sont fré quéntés ét prisé és. Ellés sont considé ré és 

commé « un bon moyén dé réncontrér sés voisins ét dé nouér dés liéns ». Pour cé fairé, on n’hé sité pas « a  

émpruntér ou a  louér dés outils (ré chauds, bouilloirés, chapitéaux (tratak*) a  l’occasion d’un é vé némént » 880. 

Lé don dé chaqué participant, dé nommé  « argént dans la main », financé l’achat dé friandisés ét lés frais 

d’organisation. On sé doit dé justifiér lé fait dé né pas participér a  cés cé lé brations, mé mé vis-a -vis d’é trangérs 

 
879  Bpk Sugeng par exemple, qui loue deux de ses maisons 400 000 Rp/mois, affirme que ce loyer est généreux pour les locataires 

puisqu’il né suffirait pas à couvrir lés frais dé rénovation, cé qui lui conviént car il « aime aider la communauté ». Bien entendu, 

uné téllé affirmation n’ést pas à prendre à la lettre : les actifs de Bpk Sugeng lui permettent de peser dans la vie quotidienne du 

quartier en créant des obligés (entre autres sés locatairés) ou én vérifiant l’allégéancé dé sés anciéns obligés (son épicérié 

notamment, est pratiquée avec assiduité par certains habitants vivant pourtant assez loin). 

880  Entretien avec Ibu Ani (12A) le 20 juin 2017. 
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au villagé881 Sinon, on ést sanctionné  par la communauté , « pas financié rémént, céla sérait inapplicablé », mais 

socialémént, én né vénant pas réndré visité lé jour ou  lé fautif tombé maladé ou én lui réfusant touté aidé. « Lés 

géns é vitént la confrontation dirécté mais ils sé véngéront plus tard »882. Cértains né s’émbarrassént pas dé 

téllés pré cautions ét dé noncént én public dés cas d’absénté ismé883.  

Cértains habitants constatént malgré  tout qué lés cé lé brations sont moins fré quéntés ét moins qué 

féstivés qu’autréfois. Pour la fé té nationalé (17-an*), on organisait il y a quélqués anné és éncoré béaucoup 

d’activité s, y compris du panjat pinang*884, dés matchés dé football, proménadés (jalan santai*)885 qui sont 

dé sormais ré sérvé és aux énfants886 ét du dangdut*887. Contrairémént au protocolé dé crit par Sullivan (1992) a  

Yogyakarta, lés fémmés dé Bangkongsari cuisinént pluto t chéz éllés qué chéz l’ho té dés slametan* a  qui éllés 

apportént dés plats dé ja  cuisiné s888. Ellés péuvént é galémént optér pour payér uné cuisinié ré (téllé la fémmé 

dé Bpk Shokibi (01A) ou la véuvé qui tiént un dés warung* Jl. Tapak) choisié én-déhors du groupé dé convivés. 

Pour la fé té nationalé, lés participants péuvént é galémént achétér dés plats pré paré s ét conditionné s dans dés 

boî tés én carton dé corativés, uné formé dé moné tarisation du don dé ja  rélévé é par Sullivan dans lés anné és 

1980. Alors qué lé répas cé ré moniél sé dé roulé a  Yogyakarta chéz l’ho té dé l’é vé némént, on pré fé ré pour lés 

grands é vé néménts – 17-an*, Nouvél an javanais (Suroan*) ét Tirakatan* – mangér a  Bangkongsari dans la rué 

ou dans lés ba timénts dé l’é colé primairé du RT. 04. Cétté éxtérnalisation du slametan* dé la sphé ré privé é vérs 

l’éspacé public, qué l’on rétrouvé avéc lé rangémént dé maté riéls – constituant dés communs – dans un local 

atténant au pos kamling* Jl. 16, ést atypiqué. On péut supposér qué céla té moigné d’uné placé rélativé plus 

 
881  Ibu Atik (01C) lors de notre entretien, tint à justifiér son abséntéismé par lé fait qu’éllé doivé s’occupér d’uné parénté maladé. 

882  Entretien avec Bpk Mualib (17C) le 12 octobre 2017. 

883  C’ést én particuliér lé cas dé la famillé d’Ibu Jaénah (02A) (qui comprénd égalémént sés 2 frères Bpk Ngaimain et Bpk Dasuki, 

son fils Bpk Dul Prayitno et sa fille Ibu Sunarti (Z04)), ostracisés par le résté dé la communauté qu’ils accusént d’êtré si 

« arrogante » (éntrétién avéc Ibu Sunarti (Z04), lé 28 août 2017) qu’ils préfèrént né pas lés fréquéntér. Léurs voisins léur én font 

grief, jugeant asocial ce comportement et leur attitude conflictuelle (entretien avec Suryanti (07A) le 28 août 2017). 

884  Cétté épréuvé d’acrobatié traditionnéllé qui réssémblé béaucoup au mât dé cocagné, ést éncoré très populairé à Java : un mât en 

bambou haut dé plusiéurs mètrés ést installé au céntré d’uné placé ét énduit d’huile de palme. On accroche à son sommet des 

lots (jouéts, vêtéménts, étc.) qué lés adoléscénts s’éfforcént dé décrochér én l’éscaladant. 

885  A Java, la promenade est rarement spontanée et solitaire : on la pratique le plus souvent en groupe, à des occasions bien précises 

(jour férié ou fête populaire) et en suivant un itinéraire prédéterminé.   

886  Entretien avec Ibu Ning (05B) le 28 août 2017. 

887  Le dangdut ést uné musiqué populairé mêlant mélopéés d’influéncé indiénné, parolés suavés ou nostalgiqués, ét chanteuses 

court-vêtues (pour na pas dire vulgaires). Il rythme en fonds sonore les étals des marchés et les minibus en ville comme à la 

campagné, mais il ést égalémént chanté dans dés sallés dé concért plus ou moins bién fréquéntéés commé à l’occasion dé 

festivités familiales. 

888  Entretiens avec Ibu Suryanti (07A) le 28 août 2017 et avec Ibu Sri Rahayu (18B) le 21 juin 2017. 
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importanté dés communs, la sphé ré colléctivé é tant comparativémént plus invéstié ét approprié é qué dans lés 

autrés cas qué nous avons é tudié s. 

Lés activité s fondé és sur l’organisation administrativé du villagé sont éllés aussi suiviés avéc assiduité . 

Lés hommés dé chaqué RT.* sé ré unissént uné fois par mois. Lé chéf du RT., qui sié gé dé droit a  l’assémblé é du 

RW.* ét péut é tré é lu pour sié gér a  l’assémblé é du Kelurahan*, informé chacun dés nouvéllés qu’il y a récuéilliés. 

On discuté énsuité dés problé més dé proximité  du quotidién, commé la proprété  dés rués889 . Alors qu’a  

Tahunan ét a  Térboyo, lés RT.* sont dé pourvus dé patrimoiné, lés postés dé gardé (pos (sis)kamling*) dé 

Bangkongsari sont méublé s (chaisés, tapis, té lé vision ét mé mé, pour célui dé Jl. Tapak, un billard) ét é quipé s 

(usténsilés dé cuisiné, étc.) gra cé aux dons dés habitants. Lés « rondés dé nuit » (ronda malam*) sont 

organisé és mé ticuléusémént, avéc un programmé strict dé rotations dés « volontairés » qui sont éncouragé s 

par uné cotisation dé 200 Rp par habitant ét par nuit. Lé PKK* sé ré unit ménsuéllémént au nivéau dé chaqué 

RT. Lés activité s portént commé toujours sur lés activité s doméstiqués ét l’é ducation dés énfants, cé qui 

inté réssé surtout lés jéunés mé rés890, mais aussi sur dés programmés sanitairés891 qui concérnént toutés lés 

fémmés, considé ré és résponsablés dé la bonné ténué du foyér. Chaqué participanté vérsé 7 000 Rp a  uné caissé 

communé (kas*)892, plus pour céllés qui lé souhaitént893. Lés sé ancés du PKK a  l’é chéllé dé l’arrondissémént 

organisé és ménsuéllémént au sié gé du Kelurahan* sont moins fré quénté és. Il faut diré qué lés fémmés 

participént é galémént aux ré unions dé léur unité  dé proximité  (Dasa Wisma*894) uné fois par mois. Lés tontinés 

sé tiénnént sur uné basé ménsuéllé, sauf dans lé RT. 04 éncoré uné fois. Dans lé RT. 06, qui ést la partié la plus 

anciénné du villagé, 35 dés 59 foyérs y participént pour uné misé totalé attéignant 530 000 Rp. Lés 24 chéfs 

dé famillé qui n’y participént pas sont soit trop a gé s soit trop pauvrés pour acquittér la participation dé 

16 000 Rp. Mais cértains sé joignént aux réncontrés én sé conténtant dé vérsér lés 7 000 Rp qui pérméttént dé 

payér lés én-cas (sans participér a  la tontiné proprémént dité donc). Concérnant cétté gouvérnancé politiqué 

localé, on constaté qué lés factéurs dé cohé sion sur lésquéls s’ést fondé é la communauté  – l’inté ré t commun a  

 
889  Entretien avec Bpk Mualib (17C) le 12 octobre 2017. 

890  Entretien avec Ibu Lia (08A) le 28 août 2017. 

891  En particulier les programmes 3M (pour Menguras (« drainer »), Menutup (« fermer »), Mengubur (« enterrer »)) et Jumantik 

(Juru pemantau jentik (« expert en surveillance des larves »)) visant à promouvoir la prévention de la prolifération des 

moustiques porteurs de la fièvre dengue (Demam Berdarah Dengue, DBD). Le programme Jumantik ést mis én œuvré par la 

municipalité de Semarang qui missionne des agents pour inspecter les maisons et verbaliser les résidents chez qui des larves 

sont trouvées à plus de 4 réprisés (l’améndé prohibitivé de 50 MRp (3 740 $) n’ést dans lés faits jamais appliquéé, commé lé 

reconnaît Ibu Fera Marini, fonctionnaire de la direction de la Santé de la ville interrogée à Bangkongsari le 21 août 2017). 

892  Entretien avec Ibu Atik (01C) le 21 novembre 2017. 

893  Toutes ne participent pas à la arisan : Ibu Atik (op.cit.) par éxémplé éxpliqué qu’éllé craint qué céla impliqué qu’éllé doivé un 

jour accuéillir l’assémbléé du PKK* chez elle, ce qui semble la gêner (par crainte que son domicile ne soit pas à la hauteur ?). 

894  Les Dasa Wisma* sont des groupes constitués de 10 foyers, ce qui apporte un maillage complémentaire à celui des RT.* quand ils 

sont particulièrement peuplés (ce qui est le cas à Bangkongsari). 
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agir colléctivémént ét la crainté ou lé réspéct inspiré s par cértainés Tokoh masyarakyat* – sé sont é rodé s pour 

laissér placé a  un fonctionnémént én voié dé « normalisation » dont té moigné lé rénouvéllémént dés chéfs dé 

RT.* ét dé RW.* lors dés dérnié rés é léctions, cé qui n’émpé ché pas lé séntimént d’injusticé vis-a -vis dé la 

manié ré dont sont rédistribué s lés dons dés éntréprisés a  l’occasion du Lebaran*. On s’aidé aussi éntré voisins 

quand dés bras sont ponctuéllémént né céssairés pour dés travaux importants, én particuliér lorsqu’il s’agit dé 

posér la toituré (traditionnéllémént pré fabriqué é au sol) dés nouvéllés maisons. C’ést particulié rémént vrai 

dans lés partiés lés plus anciénnés du villagé (RT. 05 ét RT. 06).  

Photo 32 : Exemples de pos kamling* à Bangkongsari (dont certains dotés d’un coffre où sont rangés les biens du RT.*) 

 
Source : Julien Birgi, septembre 2017 

Lés pratiqués réligiéusés sont moins inténsés ét moins polarisé és qué dans tous lés autrés cas qué nous 

avons é tudié s. Ni lé NU* ni la Muhammadiyah* ét léurs nombréusés é manations (fondations socialés ét 

é ducativés) né sont visiblés dans lé villagé ét lés fidé lés sé réndént a  la « mosqué é gé né ralé »895 , térmé 

rénvoyant a  uné néutralité  dogmatiqué. Céla péut s’éxpliquér par lé péuplémént ré cént dé Bangkongsari par 

uné population divérsifié é (éncoré qué la situation né soit pas tré s diffé rénté a  Térboyo, ou  pré éxistait par 

contré dés liéux dé culté gé ré s par lé NU). Sélon Bpk Masdi Santoso (12C), ancién chéf du RT. 05, « la mosqué é 

 
895  Entretien avec Bpk Sarmidi (17B) le 18 juin 2017. 
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ét lés mushola* rassémblént dés géns vénant dé courants réligiéux (Mzahab*) diffé rénts. Lés natifs dé Tapak 

sont plus prochés du NU, lés migrants dé la Muhammadiyah ét d’autrés courants, mais ils priént tous 

énsémblé »896. Il faut diré qué lés liéux dé culté dans lé villagé sont rarés : on né compté dans lé pé rimé tré 

qu’uné séulé mushola* a  l’anglé dé Jl. Tapak ét dé Jl. 01.  C’ést péu, pour l’Indoné sié ét béaucoup moins par 

éxémplé qu’a  Térboyo, ou  on récénsé 3 mosqué és ét 2 mushola pour 2 fois plus d’habitants. En révanché, lés 

prié rés colléctivés (pengajian*) sont tré s courantés 897  , té moignant d’uné pratiqué réligiéusé plus 

communautairé qu’institutionnéllé.  

L’affirmation identitaire par la culture 

Lés signés dé la culturé javanaisé, classiqué aussi bién qué populairé, sont tré s pré sénts a  Bangkongsari. 

Lés chaî nés hi-fi impréssionnantés éxposé és dans lé salon dé nombréusés maisons té moigné dé l’éngouémént 

pour la musiqué, qué l’on énténd touté la journé é dans lés ruéllés du villagé, qu’il s’agissé dés pércussions 

traditionnéllés (gamelan*) ét dés chansons dé cours (lagu Kraton*) qué prisé lé rétraité  Bpk Sukardi (11B) ou 

dé dangdut* pour lés adultés éntré déux a gés. Lés habitants vouént un vé ritablé culté aux oiséaux – art dé vivré 

javanais par éxcélléncé – dont lés cagés sont suspéndués au porché dés maisons : on én prénd soin, on lés 

admiré, on é couté léurs chants sur sa térrassé, au vu dés rivérains ét dés passants. Bpk Marsiyadi (07A) én fait 

mé mé l’é lévagé898. La langué javanaisé ést fré quémmént utilisé é a  domicilé, y compris par lés énfants, mais 

aussi pour bavardér éntré voisins ét mé mé lés é trangérs899 , sauf s’ils né parlént qu’indoné sién. Lés séulés 

éxcéptions sont dés jéunés fémmés issués dé ré gions lointainés ét ré cémmént installé és, commé Ibu Ning 

(05B) ét Ibu Nias (08A). 

Il né s’ést pas passé  uné sémainé sur placé sans uné maniféstation individuéllé ou colléctivé dé culturé 

javanaisé, classiqué ou plus populairé. Céla péut surpréndré pour un villagé ré cént ét péuplé  pour pré s dé la 

moitié  par dés migrants. A moins qué céla né soit au contrairé un point dé ralliémént concourant a  la formation 

d’uné idéntité  communé. Lés tokoh masyarakyat* jouént un ro lé important dans la diffusion dé cétté culturé. 

Plusiéurs d’éntré éux sont issus dés cité s royalés du céntré dé Java (Surakarta pour Bpk Sukardi, Yogyakarta 

pour Bpk Masdi Santoso) ou dé l’inté riéur dés térrés dé Java-Est (pour Bpk Marsiyadi) considé ré és commé dés 

sanctuairés dés traditions javanaisés. Bpk Sukardi énséigné lés arts classiqués – chant, thé a tré, dansé – aux 

énfants ; Bpk Marsiyadi lé pencak silat* dé stylé Setia Hati Terate (issu dé Java-Est ét ré puté  pour son 

mysticismé) a  l’é colé SMA Hasanuddin tous lés 15 jours ; Bpk Shokibi (01A), dé sormais a  la rétraité, a quant a  

 
896  Entretien avec Bpk Masdi Santoso (12C), le 4 juillet 2017.  

897  Ibu Yatmi (10A) et Ibu Ani (12A) prient ainsi tous les lundis soir, chez un voisin différent à chaque fois. Elles acquittent une 

participation pour cuisiner un repas qui sera partagé entre les pengaji*. 

898  Quand nous l’avons intérrogé, én août 2017, il possédait 4 oiséaux, qu’il pénsé pouvoir véndré 300 000 à 400 000 Rp chacun. 

899  Voir par exemple Ibu Atik (01C), qui a intérrompu notré échangé én indonésién pour s’adréssér au grossisté vénu livrér sa 

boutique en javanais, lors de son entretien le 28 août 2017. 
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lui énséigné  lé stylé Merpati Putih (issu dé Yogyakarta ét connu pour sa diménsion é nérgé tiqué). La nouvéllé 

gé né ration ést plus ré tivé céla dit, ét Bpk. Masdi Santoso (12C) régrétté qué lés jéux vidé o a  domicilé é rodént 

lé lién social. 

D’apré s notré énqué té, lés habitants dé Bangkongsari téndént a  sé comportér dé manié ré plus forméllé 

sélon lés crité rés dé l’é tiquétté javanaisé qué dans lés autrés cas é tudié s. Plusiéurs intérlocutéurs ont insisté  

pour discutér a  l’inté riéur, autour d’uné boisson ét dé friandisés (alors qu’a  Térboyo par éxémplé, séul un chéf 

dé RT.* nous a réçu chéz lui, commé lé commandé sa fonction – d’autrés intérlocutéurs nous ont proposé  a  

boiré, mais a  l’éxté riéur – ét qué dans lés villagés dé Tambakroto ét dé Tahunan, pérsonné né nous a rién 

proposé ). Nous avons é galémént é té  convié s a  uné cé ré monié dé circoncision. A Térboyo ét a  Tambakroto, 

plusiéurs habitants nous ont démandé  dé l’argént, un comportémént asséz inhabituél a  Java, qui n’a pas liéu a  

Bangkongsari.  

Lés modés dé consommation réstént majoritairémént traditionnéls : lés vé téménts usuéls, lés chaussurés 

ét lés biéns dé consommation couranté sont achété s au marché  Kharisma qui sé tiént déux fois par mois dévant 

l’usiné é ponymé. On cuisiné a  domicilé, y compris pour lés ouvriérs vivant sur placé qui réntrént chéz éux pour 

lé dé jéunér. La production localé dé riz, dé poisson, dé volaillé ét dé lé gumés aliménté én bonné partié lés 

consommatéurs locaux. Cés pratiqués dé consommation localé dé produits traditionnéls sont intérrogé és par 

lés nouvéaux vénus, plus aisé s ét moins lié s au térroir local. C’ést notammént uné dé cés pérsonnés, Ibu Nias 

(08A), qui a privilé gié  l’achat dé lait én poudré pour lés bé bé s, qui pé sé pourtant lourd sur lé budgét900. Mais 

lés é volutions é manént é galémént dés jéunés né s ici, plus familiérs dé Sémarang qué léurs homologués dé 

Térboyo, qui pratiquént la villé pour léurs loisirs. Contrairémént a  léurs aî né s qui né vont én villé qué s’ils y 

sont contraints, Ibu Lia ét Ibu Ning, dans léur vingtainé, appré ciént lé lé ché-vitrinés dans lés quartiérs qui 

s’animént lé soir pour lé plus grand plaisir dés jéunés péu fortuné s, téls qué Pasar Johar ét Simpang Lima. Dé 

manié ré gé né ralé, lés habitants dé Bangkongsari consacrént plus dé témps ét d’argént én loisirs901 qué céux 

dés autrés cas é tudié s. Nous pouvons éssayér d’éxpliquér cé comportémént én partié par lés liéns familiaux 

éntréténus par lés migrants avéc léur ré gion natalé, par uné méilléuré appropriation dé l’éspacé ét dé sés 

réssourcés (y compris ré cré ativés) commé lés liéux dé sortié populairés dé Sémarang, mais aussi par éxémplé, 

Taman Lélé, un parc dé loisirs familial ou  lés énfants péuvént pé chér. Lés mé nagés dé pénsént é galémént qué 

partout ailléurs én argént dé poché ét én friandisés pour léurs énfants 902 , un comportémént difficilé a  

intérpré tér, si cé n’ést péut-é tré par un nivéau dé vié plus confortablé ét uné plus grandé confiancé dans sa 

situation é conomiqué. 

 
900  120 000 Rp/mois dans lé cas d’Ibu Nias (08A), soit plus dé 5% du salairé minimum. 

901  Il est commun pour un ménage de dépenser sur ce poste 300 000 à 400 000 Rp (soit 15 à 20% du salaire minimum). 

902  Souvent 300 000 à 400 000 Rp par mois (soit 15 à 20% du salaire minimum). 
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Une identité interpelée par la dynamique résidentielle à l’œuvre depuis les années 2000 

Lé RT. 04, majoritairémént péuplé  dé famillés ré cémmént arrivé és ét né disposant pas d’attaché localé, 

dé rogé a  cé tabléau. Bpk Sucahyono (19A), qui a longtémps é té  lé méntor (pengurus*) du RT.*, éxpliqué 

qu’aucuné rondé dé nuit n’y ait é té  organisé é dépuis 5 ans a  la fois par lé travail dés hommés loin du villagé, 

un manqué d’implication du nouvéau chéf du RT. ét lé fait qu’a  l’invérsé du RT. 05 par éxémplé, « lés habitants 

sont indiscipliné s parcé qu’ils vivént ici dépuis péu ét n’ont pas la méntalité  (kolot*) traditionnéllé » ét sé 

conténtént d’é tré passifs903. Pour Bpk Mualib (17C), la population du RT. 04 a cru  trop rapidémént, réndant 

difficilé la coordination avéc 90 foyérs. Lé quartiér é tant d’apré s lui tré s su r, lés habitants né résséntént pas lé 

bésoin dé méttré én placé uné rondé dé nuit904 (dont on sait pourtant bién qué cétté pratiqué té moigné d’uné 

inténsité  dés liéns sociaux pluto t qué d’un nivéau é lévé  dé dé linquancé). L’éntraidé éntré voisins ést é galémént 

moins ré pandué qué dans lés autrés RT. C’ést éncoré plus vrai pour lés locatairés dés kos* qui sé tiénnént én 

rétrait dés activité s communautairés ét dés rélations dé voisinagé905. Lé pengajian* a liéu lé dimanché pour lés 

fémmés. Mais cé n’ést pas uné obligation : Ibu Tri Astuti (18C) éxpliqué qu’éllé né participé pas aux pengajian 

« parcé qu’éllé doit fairé lé mé nagé, sé réposér ou s’adonnér a  d’autrés activité s »906. 

Lors dé nos éntrétiéns, cés nouvéaux arrivé s (tél 00A) ont spontané mént ténu a  nous indiquér s’é tré 

signalé  au chéf du RT. ét du RW. quand ils ont émmé nagé , uné dé marché qu’ils éstimént né céssairé ét suffisanté 

pour s’inscriré dans la communauté . Plus aisé s ét pour béaucoup occupé s a  témps pléin én-déhors du villagé, 

cés nouvéaux arrivants sont davantagé énclins a  payér lés sérvicés urbains qu’a  lés assurér éux-mé més. Cértés, 

on trouvé dans lé RT. 04 cértainés pratiqués colléctivés, mais lés activité s dé kerja bakti* sé ré duisént au 

néttoyagé dés rués uné fois par mois. En ré alité , la géstion colléctivé dés éspacés publics amé nagé s par lés 

prémiérs habitants dé Bangkongsari, assimilablés a  dés « communs » au séns d’un patrimoiné dé ténu ét gé ré  

én commun (OSTROM, 1990), laissé ici placé a  uné logiqué dé sérvicé public qué l’on paié gra cé a  un salairé 

fixé.  

Ancrage local et inscription dans l’espace métropolitain 

L’appropriation dé l’éspacé public – ruéllés, dé laissé s fonciérs mais aussi la rué principalé Jl. Tapak – par 

lés rivérains té moigné d’uné ré éllé confiancé dans l’énvironnémént ét d’uné capacité  colléctivé a  lé gé rér én 

« commun ». Cé térmé sé ré fé ré a  dés biéns qui, indé péndammént dé léur proprié té  (privé é ou publiqué), sont 

utilisé s par uné communauté  d’usagérs, cé qui passé par dés actions colléctivés (JAGLIN, 2012) ét la 

 
903  Entretien avec Bpk Sucahyono (19A) le 3 juillet 2017. Curieusement, le terme kolot* signifie « démodé », « suranné ». Mais il est 

ici employé dans le sens positif de « la tradition ». 

904  Entretien avec Ibu Sri Rahayu (18B) le 21 juin 2017. 

905  Entrétién avéc Ibu Fitri (12D’) le 5 janvier 2018. 

906  Entretien avec Ibu Tri Astuti (18C) le 21 juin 2017. 
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constitution dés bé né ficiairés én organisations én chargé dé léur bonné géstion (LAVAL, SAUVETRE, & TAYLAN, 

2019; OSTROM, 1990). Contrairémént aux autrés cas é tudié s, on y garé sa moto, on accroché dé s lé matin sés 

pré ciéusés cagés a  oiséaux pour qu’ils profitént d’uné méilléuré éxposition qué sur sa térrassé, on n’hé sité pas 

a  éntréposér dés maté riaux ou dés animaux dé bassé-cour907 quand bién mé mé ils pourraiént é tré volé s la 

nuit. Cés communs sont dé coré s, ornéménté s dé platés-bandés (Jl.12) ét mis én valéur par dés portés 

(gapura*), dont il a é té  dé cidé  én mai 2017 lé rénouvéllémént pour lés uniformisér. L’usagé dé cés communs 

ést ré gi par dés ré glés tacités dé modé ration (l’appropriation ést toujours circonscrité aux abords dirécts du 

domicilé sans jamais utilisér la totalité  dé l’éspacé « libré »). Lors dés éntrétiéns, lés usagérs prénnént 

systé matiquémént lé soin dé pré cisér spontané mént qué la térré né léur appartiént pas ét qu’ils quittéront lés 

liéux quand lé proprié tairé én aura bésoin. 

Photo 33 : Signes de confiance dans l’espace public à Bangkongsari : cages à oiseaux et linge (à gauche) ; deux-roues et chai-
ses (au centre-gauche) ; lessive de peluches (au centre-droit) ; plantes vertes, matériel de bricolage et matelas (à droite) : 

      

Source : J. Birgi (août 2017) 

L’attachémént au villagé ést manifésté ét la communauté  y sémblé tré s ancré é, commé lé montré la 

volonté  dé la quasi-totalité  dés jéunés intérrogé s – y compris lés é tudiants a  l’univérsité  – dé réstér vivré sur 

placé. Mais céla n’émpé ché pas lés habitants dé Bangkongsari d’é tré dans léurs pratiqués davantagé lié s au 

« mondé éxté riéur » qué céux dé Tahunan ét dé Térboyo. Agricultéurs ét pé chéurs véndént léurs produits dans 

lés marché s dé gros dé l’ouést dé la villé ou  s’approvisionnént lés é piciérs du villagé. Mé mé si béaucoup 

d’ouvriérs travaillént dans lés usinés aléntour, ils n’hé sitént pas a  chérchér du travail dans toutés lés zonés 

industriéllés dé l’ouést ét du nord dé Sémarang. Plus mobilés, ils mobilisént ainsi lés réssourcés dé l’éspacé 

mé tropolitain. C’ést d’autant plus vrai pour lés habitants né s ét grandis én-déhors du villagé, cé qui souligné 

lé ro lé dé términant dés migrations dans l’insértion dés communauté s au séin d’un systé mé térritorial é largi 

ou  mé nagés, usinés ét atéliérs péuvént intéragir a  uné é chéllé dé choix plus vasté. Céux qui né disposént pas 

dé moto péuvént sé réndré a  Sémarang par lés nombréux bus ét minibus urbains (Angkutan kota, Angkot*) au 

tarif modiqué qui passént sur la routé nationalé Djakarta-Sémarang, mais il faut comptér 10 000 Rp pour s’y 

 
907  Bpk Mualib (17C) possède ainsi un poulailler avec 20 animaux sur Jl. Tapak. 
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fairé dé posér par un mototaxi (ojek*). Ibu Atik fait dés é conomiés én éssayant dé montér a  bord dés camions 

dé dé chéts qui quittént lé dé po t municipal lé matin a  8h00. 

Une dynamique de développement conjuguant industries « de 
poche » et « autoaménagement » résidentiel 

Un fonctionnalisme à l’échelle locale 

La morphologié dé Bangkongsari té moigné d’uné ré partition spatialé stricté éntré lés activité s 

industriéllés (a  l’ouést dé Jl. Tapak), lés é quipéménts publics (lé long dé Jl. Tapak) ét lés fonctions ré sidéntiéllés 

(a  l’ést). Cétté organisation autour dé l’é piné dorsalé qu’ést la routé pérmét d’optimisér la déssérté dés usinés 

ét dés é quipéménts publics én minimisant lés nuisancés lié és au trafic pour lés habitants (a  tout lé moins la 

tré s grandé majorité  d’éntré éux, qui vivént én rétrait dé la voié). Ellé ést émprunté é par lés camions livrant 

lés grumés dé bois ét céux émportant lés produits finis dés 5 usinés dé méublés du villagé (Marié Alibért, KKK, 

Matahari Terbit Elok, Barali, AKAJ)908 én plus du frét gé né ré  par l’usiné dé cé ramiqué ét céllé dé travaux publics 

(Paton Buana Semesta). Jl. Tapak drainé é galémént dés flots d’ouvriérs a  piéd ou a  moto sélon qu’ils vivént a  

Bangkongsari ou dans lés villagés énvironnants. Ellé constitué aussi l’axé vital sur léquél sé gréffént lés 

é quipéménts publics : é colé SDN 02 Tuguréjo ét orphélinat Panti Asuhan Al Jannah909 dont lés é coliérs sont 

scolarisé s ét jouént énsémblé, mushola*. C’ést é galémént la  qué l’on trouvé lé marché  Pasar Kharisma autour 

duquél s’agré gént lés jours dé marché  lés cantinés ambulantés commé céllés d’Ibu Suwarni (14A) ét d’Ibu Sémi 

(14B) ét lés commércés lés plus importants, lé tissu ré sidéntiél n’é tant maillé  qué par un ré séau dé points dé 

vénté tré s sécondairés offrant uné gammé réstréinté dé produits dé consommation quotidiénné (friandisés, 

produits d’hygié né ét d’éntrétién véndus par dosés individuéllés, étc.). Léur distribution obé it a  un compromis 

subtil éntré visibilité  ét sur la rué ét optimisation dé la zoné dé chalandisé, cé qui éxpliqué léur pré séncé én 

façadé dés maisons ou dans uné gué rité construité a  l’avant du jardin lé long dés rués Jl. 01, 12, 13 ét 18. Cétté 

distribution dés fonctions a é té  énté riné é dans lé documént d’urbanismé : lé RTRW* 2010-2020 dé Sémarang 

a classé  tous lés térrains situé s a  l’ouést dé Jl. Tapak én zonagé industriél ét tous céux situé s a  l’ést én zonagé 

ré sidéntiél, ét cé dé la routé nationalé quasimént jusqu’au littoral. 

 
908  Pour lés séulés usinés dé méublés, on péut éstimér qu’1 à 2 conteneurs sont expédiés chaque jour. 

909  Cét orphélinat, fondé én 2007 par Bpk Drs. H. Bisri Sofwan, ancién institutéur aujourd’hui à la rétraité, accuéillé 30 enfants de 

6 à 18 ans venant des campagnes autour de Semarang et emploie 5 personnes (toutes résidant à Bangkongsari). 
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Carte 35 : Distribution des fonctions urbaines à Bangkongsari 

 
Conception et réalisation Julien Birgi (données issues de l’enquête terrain, 2018-2019) 

Malgré  cétté ré partition dés fonctions, l’activité  industriéllé n’ést pas né céssairémént bién accépté é par 

lés rivérains dé Jl. Tapak qui sé sont to t plaints dés nuisancés causé és par lé bruit, lés rotations dé poids-lourds 
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éndommagéant la routé, la poussié ré ét la pollution dé l’éau. Et cé d’autant plus qué l’éffort dé récrutémént 

local s’ést éstompé , tombant sous lé séuil dés 40% né gocié  au momént dé léur implantation. Bpk Sugéng (Z09) 

souligné la zoné grisé dans laquéllé s’ést faité cétté industrialisation : « én ré alité , la loi indoné siénné ést bién 

faité, mais il y a cés “typés” (sic) qui aimént jouér avéc lés ré glés. L’Indoné sié ést bién connué pour l’ampléur 

dé la collusion (« sebenarya aturan* negara* Indonesia sudah benar*, namun oknum*-oknumya yang suka* 

mempermainkan* aturan. Makanya Indonesia terkenal* kolusi* besar »). Par éxémplé, lé diréctéur dé Marié 

Alibért, M. Thomas, n’a pas dé pérmis pour fairé tournér uné usiné, mais il continué a  lé fairé910. Pourquoi ni lé 

Kelurahan*, ni lé Kecamatan*, ni la Municipalité  né l’ont férmé é, alors qu’il énfréint la loi indoné siénné ? 911» 

912.  

Une dynamique de « front pionnier » qui ménage les possibles  

La colonné vérté bralé dé Jl. Tapak pérmét é galémént tant aux usinés qu’aux quartiérs ré sidéntiéls dé 

s’é téndré sur lés térrés agricolés ou boisé és situé és a  l’arrié ré. Lé modé dé dé véloppémént industriél (par 

implantations opportunistés sur dé grands té néménts fonciérs déssérvis par la routé) ét ré sidéntiél (par 

opé rations dé kavling*) incré méntal (c’ést-a -diré, par agré gats, au fur ét a  mésuré dés bésoins ét dés 

opportunité s, dé dé véloppéménts) dé Bangkongsari fait qué lés usinés d’uné part, l’habitat d’autré part, sont 

én contact avéc dés éspacés naturéls. A l’avant sur Jl. Tapak, lés limités physiqués sont éxplicités ét (co té  usinés 

du moins) hérmé tiqués. A l’arrié ré én révanché, lés térrés én friché (tanah kosong*) péuvént é tré cultivé és par 

lés rivérains pour dé multiplés usagés, incluant l’é lévagé éxténsif dé poulés ou dé ché vrés, lé maraî chagé, lé 

stockagé dé maté riéls divérs, ou la dé ténté913. Cés tanah kosong* éntourant lé villagé jouént ainsi lé ro lé d’uné 

zoné tampon avéc l’énvironnémént éxté riéur – poténtiéllémént agréssif : carrié ré, usinés, aé roport – d’un 

éspacé fléxiblé pour dés activité s d’appoint ét dé ré sérvé foncié ré pour dé futurés éxténsions.  

 
910  A l’invérsé, nous avons pu vérifiér qué KKK s’ést vué délivrér én 1998 un pérmis d’invéstir (Ijin Investasi, II*) par le Bureau de 

coordination des investissements (BKPM), instance nationale autorisant les investissements étrangers. 

911  Bpk Sugeng (Z09) ne met pas en cause le maire de Semarang, qui « ne verse pas dans ce genre de choses ». Mais il soupçonne 

l’intérvéntion d’un « émissaire haut-placé du gouvernement central (Duta besar* negara*) ». 

912  Entretien le 28 avril 2018. 

913  La parcelle en friche Jl. 11 dans le RT. 05 est un exemple typique d’appropriation dé cé génré d’espace (détenu par un 

propriétaire ne résidant pas sur place) : Bpk Masdi Santoso (12C) y avait aménagé un terrain de volley-ball quand il était chef du 

RT. Bien que cet équipement ait dépuis disparu, lé liéu ést toujours fréquénté par lés voisins qui aimént s’y rétrouvér pour 

bavarder, assis sur un banc ; ils se servent à loisirs en bananes et certains cultivent des piments ou du manioc ou y laissent 

gambader leurs poules. 
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Photo 34 : Tanah kosong* Jl. 11 dans le RT. 05 

 
Source : Julien Birgi, septembre 2017 

Commé lés lotisséménts, lés usinés sé sont dé véloppé és dé manié ré incré méntalé par éxténsions 

succéssivés dans un éspacé contraint par la routé (a  l’ést) ét lés parcéllés mitoyénnés. Léur taillé né diffé ré 

gué ré dé céllé dés usinés dé méublés qué l’on trouvé dans lés zonés industriéllés, mais la pléiné proprié té  du 

sol (par opposition aux zonés industriéllés ou  lés usinés né sont titulairés qué dé baux a  construction) invité a  

trouvér dés solutions sur placé pluto t qu’a  énvisagér un dé mé nagémént cou téux. Lés éxténsions sé sont donc 

faités vérs l’arrié ré ou in situ, sur lé moindré éspacé disponiblé. A la margé, il ést possiblé dé né gociér dés 

arrangéménts avéc lés voisins ou lé réliéf (qué l’on n’hé sité pas a  éxcavér) mais cés solutions oné réusés sont 

mobilisé és én dérniér réssort. Vu du ciél, cé modé dé dé véloppémént émpiriqué a produit un patchwork dé 

grands hangars ét dé pétités annéxés énchévé tré s qui émbrassént lés limités physiqué (routé, rivié ré) ét dé 

proprié té  dans dés formés ba tiés parfois tré s atypiqués pour dés implantations industriéllés (éntrépo ts 

biséauté s, adossémént au réliéf, étc.). Céla contraint l’éxploitation, dans un systé mé productif ou  la chaî né dé 

production doit é tré rationnalisé é ; mais céla pérmét d’optimisér lé fonciér ét donc uné pré ciéusé é conomié 

dés térrés a  l’é chéllé du villagé. On rétrouvé cétté plasticité  dé l’éspacé au cœur dé la partié ré sidéntiéllé du 

villagé, ou  la placé ést pourtant raré ét contrainté par la pénté, cé qui n’émpé ché pas dés atéliérs dé sé 

dé véloppér tél célui dé Bpk Giri (06E). 
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Photo 35 : Enchevêtrement des bâtiments industriels et de leurs extensions à Bangkongsari (à gauche) et atelier de 
meubles de Bpk Giri (06E) (à droite) 

  
 Source : CNES/Airbus, 2017 Source : Prita Ramadiani, 2017 

Cétté fléxibilité  dé l’éspacé joué é galémént pour l’implantation dé sérvicés municipaux, qui sé sont 

installé s au gré  dés opportunité s foncié rés. Lé villagé offré éncoré dés possibilité s dévénués rarés a  Sémarang 

pour dés sérvicés gourmands én éspacé ét gé né ratéurs dé cértainés nuisancés, cé qui éxpliqué l’implantation 

du dé po t téchniqué dé la diréction dés Dé chéts dé la villé, dé la tour dé radiodiffusion dé la diréction dés 

Té lé communications ét a  partir dé 2020, d’uné anténné du sérvicé dés Travaux publics. La mallé abilité  d’un 

éspacé éxténsiblé moyénnant dé frichémént ét térrassémént confé ré ainsi a  Bangkongsari uné attractivité  
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pérméttant a  la communauté  localé dé transigér avéc la municipalité  pour qu’éllé prénné én chargé dés travaux 

dé voirié. 

Photo 36 : Transition entre Jl. 01 (viabilisée et désormais entretenue par la Ville de Semarang) et feu le lotissement Griya 
Taman Lele (Jl. 09 sur la droite et lot restant à bâtir à l’angle) : 

 
Source : Julien Birgi, mai 2017 

Sur lé plan ré sidéntiél, lé procéssus dé kaveling* a pérmis dé ré pondré, avéc un nivéau d’invéstissémént a  

la porté é dés moyéns limité s dés prémiérs habitants, a  la démandé dé logéménts é manant dés ouvriérs dés 

usinés localés (qu’ils soiént natifs du villagé ou issus d’autrés ré gions dé Java) ét ainsi ancrér in situ la main 

d’œuvré dés usinés. Par la mé mé occasion, cé procéssus a cré é  dé la valéur (sous diffé réntés formés : 

transmission d’un capital fonciér aux énfants si lé térrain ést consérvé , constitution d’un pé culé s’il ést véndu914 

ou d’uné rénté immobilié ré si uné maison y ést é difié é én vué dé la louér aux ouvriérs migrants915) au profit 

dé mé nagés autochtonés qui ont ainsi pu miéux supportér lés alé as dé l’émploi industriél. Mais cétté 

implication dans un procéssus d’autoamé nagémént au long cours a é galémént structuré  dans la duré é uné 

communauté  én constanté é volution du fait dé l’arrivé é massivé dé migrants é conomiqués, puis ré sidéntiéls916, 

point sur léquél nous aurons l’occasion dé révénir dans la partié 4. Uné fois lés possibilité s d’éxténsion 

é puisé és, lés habitants sont contraints dé trouvér dés solutions altérnativés pour logér léurs énfants qui 

tiénnént a  vivré sur placé. La suré lé vation (meningkati* rumah*) pérmét d’ajoutér dés chambrés ét uné sallé 

d’éau pour lés mémbrés dé la famillé nuclé airé, voiré du cérclé é largi, plus rarémént pour accuéillir un locatairé 

témporairé (kos-kosan*)917. Céla réviént péu ou prou aussi chér qué dé construiré sur uné parcéllé dé friché é 

 
914  A la différence de Jepara ou des villages de la grande périphérie de Semarang, Bangkongsari compte une part importante de 

ménages qui ont acheté le terrain nu (45,0%) ou la maison (7,5%) dans laquelle ils vivent. 

915  Sur un échantillon de 40 ménages, 5% louaient au moins une chambre à une personne extérieure au clan. 

916  Environ 1 adulte sur 2 à Bangkongsari ést né à l’éxtériéur du villagé. 

917  16 maisons sur les 224 répertoriées ont été surélevées à ce jour, essentiellement dans le RT. 04, qui compte désormais 

90 familles (contre 15 à 30 pour un RT. moyen à Java (SULLIVAN, 1992)). 
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mais avéc l’avantagé important pour lés famillés dé Bangkongsari dé pouvoir réstér au plus pré s dé sés parénts 

ét dé son clan.  

Un processus d’aménagement de plus en plus formalisé 

La morphologié du tissu ré sidéntiél a é volué  au fur ét a  mésuré qué lés actéurs dés opé rations dé kaveling* 

gagnaiént én éxpé riéncé. (1) Lé dé véloppémént lé plus ancién (qué nous appélons « viéux Bangkongsari ») sé 

situé au nord dé notré pé rimé tré, sur lés péntés dé la colliné qué contourné Jl. Tapak par l’ouést ét qué bordé 

Jl. 01 co té  sud. Il s’agit dé maisons é triqué és déssérviés par un ré séau dé ruéllés (gang*) pércé és dans lé séns 

dé la pénté ét dé séntés pérpéndiculairés, qui suivént lés lignés dé nivéau. Il rémonté aux anné és 1970, a  uné 

é poqué ou  la voituré é tait si péu ré pandué qu’il suffisait qué lés ruéllés soiént accéssiblés aux motocycléttés. 

(2) La déuxié mé gé né ration dé lotisséménts (lé « Bangkongsari ré cént ») a é té  amé nagé é a  l’ést dé Jl. Tapak én 

vis-a -vis dés usinés, dés anné és 1980 jusqu’aux anné és 1990. Lés maisons sont plus vastés ét béaucoup plus 

confortablés mais toujours tré s sérré és. Lés ruéllés sont plus largés ét miéux amé nagé és mais réstént 

inaccéssiblés aux vé hiculés a  quatré roués. (3) La troisié mé ét dérnié ré gé né ration (lé « nouvéau 

Bangkongsari ») sur lés péntés dé la colliné au nord-ést du villagé, daté dé la fin dés anné és 2000918. Ellé sé 

distingué par dés rués carrossablés ét dés maisons indé péndantés sé paré és lés unés dés autrés par dé la 

vé gé tation. Lé « viéux Bangkongsari » n’a gué ré changé  dépuis sa construction, contrairémént au 

« Bangkongsari ré cént » qui s’ést considé rablémént dénsifié  par construction dé maisons mitoyénnés 

déstiné és aux énfants sur la parcéllé d’originé dés parénts, ét plus ré cémmént quand céla n’é tait plus possiblé, 

par éxténsion vérticalé. La morphologié propré a  chaqué quartiér va dé pair avéc uné sociologié particulié ré. 

Lé « viéux Bangkongsari » hé bérgé éncoré dé nombréux pé chéurs ét rizicultéurs né s a  Tapak, alors qué lé 

« Bangkongsari ré cént » compté ésséntiéllémént dés famillés dé la gé né ration suivanté, composé és dé couplés 

mixtés natifs/migrants travaillant majoritairémént dans lés usinés. Quant au « nouvéau Bangkongsari », on y 

trouvé uné majorité  dé famillés sans attaché localé, travaillant plus souvént én-déhors du villagé. Lé nivéau dé 

sociabilité  y ést bién moins prononcé  qu’ailléurs ét lés famillés davantagé réplié és sur léur univérs doméstiqué. 

Cés trois configurations morphologiqués ét sociologiqués sont asséz typiqués, réspéctivémént, dés kampung* 

historiqués qué l’on trouvé au céntré dés grandés villés, dés kampung* plus ré cénts tré s pré sénts dans la partié 

céntralé dés agglomé rations ét dés perumahan* qui sé dé véloppént dans léur pé riphé rié. Mais d’ordinairé, 

éllés sont dissocié és, tant physiquémént qué socialémént, ét non commé ici agré gé és sélon un continuum 

spatial ét témporél qui s’éxprimé dans la taillé ét lé nivéau dé confort dés maisons (minimal ► modésté ► 

confortablé), la capacité  du ré séau viairé a  accuéillir lés modés dé locomotion du momént (marché ► moto ► 

voituré), la sociologié (natifs ► mixtés ► éxté riéurs), l’activité  (agriculturé ► industrié ► sérvicés forméls) ét 

 
918  Si Jl. 11 fut percée dès 1996, la plupart dés lots du lotissémént Griya Taman Lélé n’ont été forméllémént cédés qu’à la touté fin 

des années 2000 et Jl. 09 et 10 viabilisées mi-2014 (entretien avec 10B le 7 juillet 2017). 
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l’inténsité  dés pratiqués colléctivés (inténsé ► inténsé ► limité ). Bangkongsari té moigné ainsi d’uné tré s 

grandé plasticité  aux é volutions structuréllés dé son énvironnémént socioé conomiqué é largi. 

Figure 30 : Organisation spatiale des fonctions à Bangkongsari (à gauche) et localisation des développements résidentiels 
selon leur ancienneté (à droite) 

 
Conception : Julien Birgi (2018) 

Avéc lé témps, lés modalité s dé géstion dés infrastructurés ét dés sérvicés ont éllés aussi é volué . Jusqu’a  

l’implantation du dé po t dé la diréction dés Dé chéts, Jl. 01 é tait uné rué én térré battué dé 5 m. dé largé pércé é 

ét éntréténué par lés rivérains dans lés anné és 1980 par travail communautairé (gotong-royong warga*) lé 

wéék-énd. Il én allait dé mé mé pour la voirié dé déssérté dés lotisséménts succéssifs. Lés infrastructurés d’éau 

potablé quant a  éllés, ont é té  dé ployé és a  l’initiativé du chéf du RW., Bpk Sukardi (11B), qui avait énténdu parlér 

du Programmé populairé pour l’accé s a  l’éau (Penampungan* Air Masyarakat, Pamsimas) dans lé buréau du 

Lurah*, par léquél il a obténu 275 millions dé Rp dé la Villé dé Sémarang. Cétté sommé, vérsé é par viréménts 

hébdomadairés ou ménsuéls, a pérmis dé financér én 2014 déux cha téaux d’éau919 ét dés puits arté siéns, ainsi 

qu’un programmé dé « sénsibilisation au bon usagé dé l’éau » (Penyuluhan Penggunaan Air*) animé  par dés 

fonctionnairés municipaux 920 . Gra cé a  cétté initiativé, lés habitants d’uné moitié  du RW. 03, ré unis én 

coopé rativé, gé rént éux-mé més l’approvisionnémént én éau dés foyérs, y compris la mainténancé dés 

infrastructurés ét la géstion dés abonnéménts, cé qui léur pérmét d’avoir accé s a  uné réssourcé dé qualité  a  

 
919  La configuration de ces infrastructures définit le contour de « communautés d’intérêt » pour répréndré l’éxpréssion dé 

(MOENCH & GYAWALI, 2008) : lé châtéau d’éau érigé au bout dé la rué 01 déssért lés RT. 04, 05 et 06 et celui situé à côté de la 

maison du chef du RW. dessert le village de Tapak ; les puits artésiens desservent des grappes de familles à cheval sur plusieurs 

RT.*. 

920  Entretien avec Bpk Paijo Hadi Wijoyo, doyen du RW. 03, le 10 novembre 2018. 
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dés conditions avantagéusés921. L’é léctricité , fournié par la compagnié nationalé, s’avé ré ché ré922. Lés usagérs 

ont donc dé rivé  lé prémiér branchémént pour déssérvir avéc un séul abonnémént lés maisons dés parénts ét 

dés énfants (souvént voisinés, mais parfois distantés cé qui né céssité alors dé tirér un ca blé, commé éntré la 

maison d’Ibu Suwarni (14A) ét céllé dé sés parénts situé é én facé dé l’usiné KKK).   

L’opportunité  dés projéts d’implantation dé sérvicés téchniqués dé la municipalité  dé Sémarang a donné  

l’occasion aux villagéois dé né gociér dés contrépartiés. La cré ation du dé po t téchniqué dé la diréction dés 

Dé chéts én 1990 s’ést faité moyénnant la prisé par la municipalité  du pavagé dé la rué ét dé son éntrétién ainsi 

qué dé travaux d’assainissémént pluvial au motif qué lés camions-bénnés lé réqué raiént923. Plus tard, én 2010-

2011, Jl. 01 a é té  prolongé é vérs l’ést par la compagnié dé té lé com én contrépartié dé l’é dification d’uné tour 

rélais a  l’éxtré mité . Un autré éxémplé nous ést donné  par l’abandon én 2015 du projét dé cimétié ré porté  par 

la diréction du Logémént ét dés é tablisséménts ré sidéntiéls (Disperkim), dont lé budgét, au térmé d’uné longué 

ét subtilé né gociation éntré lé chéf du RW. 03, lé Lurah* ét lés fonctionnairés dé la villé, a é té  ré alloué  a  dés 

travaux dé voirié.  

Cés transactions ont cértainémént influé  sur lés atténtés dés habitants quant aux modalité s dé géstion dé 

l’énsémblé du ré séau viairé924. Lé glissémént vérs uné institutionnalisation dé la géstion dés infrastructurés a 

é té  progréssif ét parfois contrarié  par lés caréncés dé l’administration municipalé 925 . Déux canaux dé 

financémént sont possiblés : (1) lés séntés ét lés ruéllés sont gé né ralémént ré paré és avéc lé fonds dé 

Concértation pour lé dé véloppémént (Musyawarah Pengembangan, Musrimbang*), uné dotation annuéllé dé 

la municipalité  dont l’utilisation ést laissé é a  la discré tion du RW.* qui arbitré lés démandés dés chéfs dé RT.* ; 

(2) lés travaux plus importants sont financé s par lés cré dits dés Aspirations dé l’Assémblé é (Aspirasi Dewan*), 

c’ést-a -diré lé budgét mis a  la disposition dé chaqué conséillér municipal qui « a la sagéssé réquisé pour 

 
921  Chaque famille paie 150 000 Rp pour le branchement au réseau puis 1 500 Rp/m3.  Cé tarif dé l’éau autogéréé, qui impliqué uné 

facturé ménsuéllé d’énviron 30 000 Rp par foyér, ést compétitif par rapport au prix dé l’éau municipalé à Sémarang. 

922  Les factures varient entre 70 000 et 250 000 Rp par famille et par mois. 

923  Ainsi, la rue a été réparée deux fois, la dérnièré én 2016, à l’appui dé fonds dénommés Aspirasi Dewan* alloués par le Conseil 

municipal (entretien avec Bpk Sardi (11A), le 19 novembre 2018). 

924  C’ést un groupé d’habitants qui viabilisa én 1989 Jl. 02, 04 et 05 (alors de simples sentes serpentant entre les maisons), en y 

travaillant ensemble le week-énd. En 1995, ils rénforcèrént la chausséé avéc du béton én créant dés voléés d’éscaliérs 

(permettant de gérér la forté pénté dé manièré plus confortablé) dé part ét d’autré d’un axé médian lissé (afin dé poussér 

bicyclettes et motocyclettes) grâce à un cofinancement entre fonds villageois et une subvention municipale (Swadaya 

Masyarakyat*). En revanche, en 2010, c’ést la villé dé Sémarang qui ciménta l’énsémblé dés ouvragés, sans intérvéntion cétté fois 

des habitants (entretien avec Bpk Sadi (02E), le 28 avril 2018). 

925  Bien que la ville en soit désormais officiellement responsable, il faut exercer des pressions pour obtenir des interventions 

(commé pour la rénovation du réséau én 2014, réndué possiblé par l’intércéssion d’un conséillér municipal én quêté dé votés à 

l’occasion dés prochainés éléctions (éntrétiéns avéc Bpk Masdi Santoso (12C) le 4 juillet 2017 et avec Ibu Semi (14B) le 20 juin 

2017). 
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dé véloppér l’arrondissémént ét lés villagés dé son choix »926 (cétté formulé convénué cachant én ré alité  dés 

mé canismés dé rapport dé forcé ét dé cliénté lismé méntionné s par lés simplés citoyéns). Mais céla s’avé ré 

insuffisant, si bién qué lés habitants sont éncoré mis a  contribution commé lors dé cétté ré novation dé 2014 

ou  la municipalité  s’ést conténté é dé fournir lés maté riaux pour ré alisér lés rigolés dé drainagé (talud*)927.  

L’industrialisation ét l’éssor dé la construction dé logéménts ont suscité  l’é mérgéncé dans lés anné és 

2000 d’un marché  immobiliér ré sidéntiél. Dé nombréux habitants sont ainsi arrivé s a  Bangkongsari dépuis, 

attiré s par lé prix attractif du fonciér (06D1, 11.1A) ou du logémént (05B, 08A), plus marginalémént par la 

proximité  du liéu dé travail928, té moignant d’uné invérsion dés factéurs dé localisation, lé crité ré ré sidéntiél 

prénant lé déssus sur lé crité ré proféssionnél. Il ést é tonnant dé voir a  quél point l’offré ré sidéntiéllé ést 

divérsifié é pour un si pétit villagé. Outré lés térrains a  ba tir mis sur lé marché  par lés opé rations dé kavling*, 

cértains ré sidénts parmi lés plus aisé s ont invésti dans uné maison qu’ils proposént a  la location929, cré ant uné 

offré attractivé pour dés famillés dont la situation proféssionnéllé n’ést pas éncoré stabilisé é. Quant aux 

éxténsions dé maisons ré alisé és au fur ét a  mésuré dés moyéns disponiblés ét én anticipation dés bésoins dé 

léurs énfants, éllés proposént dés kos* pratiqués ét bon marché  aux ouvriérs migrants cé libatairés ré cémmént 

récruté s par lés usinés du villagé. Cétté offré divérsifié é pérmét aux nouvéaux arrivants dé ré alisér un parcours 

ré sidéntiél complét dans lé villagé (a  l’imagé dé 11A), ét dé s’ancrér au séin dé la communauté . 

Des perspectives incertaines face au risque de « surindustrialisation » 

Bangkongsari sé situé dans un énvironnémént térritorial soumis a  dé fortés préssions dé mographiqués 

(attractivité  du sité pour lés classés moyénnés urbainés), téchniqués (nombréux projéts d’implantation dé 

sérvicés municipaux) ét é conomiqués (démandé foncié ré dés usinés, dont cértainés é vincé és dés zonés 

industriéllés dé Sémarang par lé rob*) qui ménacént lé dé licat é quilibré éntré fonctions industriéllés, 

dé véloppéménts ré sidéntiéls ét térrés naturéllés ét agricolés. Lés mésurés énvironnéméntalés adopté és par 

lés autorité s localés930 n’ont pas énrayé  la spé culation foncié ré dé groupés immobiliérs éxté riéurs au térritoiré 

 
926  Entretien avec Bpk Paijo (05D), chef du RW.03, le 10 novembre 2017. 

927  Entretien avec Bpk Pandoyo (10B) le 7 juillet 2017. 

928  Parmi les 13 ménagés dont aucun dés mémbrés du couplé n’ést né sur placé qué nous avons interrogés, 11 ont cité le coût du 

logement pour éxpliquér léur choix dé s’installér à Bangkongsari et 2 le coût du logement combiné à la proximité du lieu de 

travail. 

929  En 2017, une maison de taille et de confort moyens se louait à Bangkongsari 2,5 à 3,0 MRp. 

930  En 2009, le site de Tapak a été sélectionné comme un des trois sites pilotes du programme « Resilient Semarang » mené par la 

Municipalité, l’Univérsité Diponégoro, l’ONG Mercycorps et la fondation Rockefeller. Cela a débouché en 2012-2013 sur une 

première série d'actions impliquant les habitants dans la gestion de la mangrove, la prévention des catastrophes naturelles, la 

lutté contré la déngué ét l’organisation dé visités pédagogiqués én barqué à l’atténtion entre autres des scolaires. Même si le 

« Parc écotouristique de Tapak » demeure assez confidentiel et ses retombées économiques locales limitées, ces actions ont 
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qui ont acquis la quasi-totalité  dés rizié rés ét dés bassins piscicolés situé s au nord dé la voié férré é931. Cétté 

straté gié foncié ré a assuré mént é té  éncouragé é par lé projét dé nouvéllé routé littoralé réliant au nord dé 

Tapak, la zoné industriéllé KIW a  l’aé roport ét au port dé Sémarang, inscrité dans lé sché ma diréctéur (RTRW*) 

2010-2020. Ellé ést vé cué avéc amértumé par lés usagérs dé cés éspacés, notammént lés pé chéurs qui vivént 

dés mangrovés éxistantés ou lés pratiquént pour léurs loisirs932.  

De ce point de vue, les équilibres socioéconomiques qui ont accompagné le développement de 

Bangkongsari pourraient être mis en cause par une industrialisation de plus grande ampleur et plus 

rapide, qui emporterait l’essentiel des terres arables et des bassins piscicoles si utiles aux exclus de 

l’industrie, provoquerait un afflux d’ouvriers allogènes et dégraderait le cadre de vie en portant 

préjudice à l’attractivité résidentielle du village. Contrairement à ce qui s’était passé lors de 

l’implantation des usines, le village dont les structures politiques, le gisement de main d’œuvre et le 

potentiel foncier seront cette fois sans commune mesure avec l’échelle de l’industrialisation, aura du 

mal à faire valoir ses intérêts et à tirer parti des événements. Cette industrialisation subie est 

précisément le processus qui s’est déroulé dans le cas de Terboyo sur lequel nous allons maintenant 

nous pencher. 

 
débouché en 2015 sur le classement en zone naturelle inconstructible des mangroves et des bassins piscicoles au nord du village 

par la Ville de Semarang. 

931  Entretiens avec Bpk Suparjo (01B) le 10 mai 2017, qui emploie le terme de « Chinois » (Orang Cina*) pour les désigner, et avec 

Bpk Muhammad Luthfi (A36), chef de la section de Recherche et développémént sur lés infrastructurés ét l’énvironnémént dé la 

ville de Semarang, le 22 juillet 2017. 

932  Cétté contradiction éntré objéctifs écologiqués ét dévéloppémént dés infrastructurés ét dé l’industrié a donné liéu à l’inscription 

de ce territoire comme sité piloté pour déclinér la nouvéllé stratégié d’aménagémént dé la villé dé Sémarang, « Cascading 

Semarang », qui vise à ce que les projets urbains intègrent davantage les problématiques de gestion durable des eaux de pluie, 

de nappe et les effluents. On péut cépéndant s’intérrogér sur la capacité dé cé projét à influér dans les faits les développements 

immobiliers. 
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Chapitre 3.3 – Terboyo et la zone industrielle : le 
développement formel en question  

Lé sité qué nous appéllérons Térboyo ést un quartiér a  l’éntré é ést dé la communé dé Sémarang sur la 

routé nationalé Sémarang-Surabaya, a  l’éxté riéur dé la rocadé qui céinturé lé céntré-villé. Situé  éntré lé port 

dé Tanjung Emas d’ou  sont éxpé dié s lés conténéurs dé méublés ét Jépara ét éntouré  dé zonés industriéllés933 

qui hé bérgént 16 dés 37 usinés dés usinés dé méublés invéntorié és a  Sémarang, il s’agissait d’un sité 

incontournablé pour notré réchérché. Uné visité sur placé én dé cémbré 2016 a montré  qué béaucoup 

d’habitants travaillaiént ou avaiént travaillé  dans lés usinés dés énvirons, y compris un grand nombré dé 

locatairés dé kos*.  

L’habitat sé concéntré dans un réctanglé dé 380 m du nord au sud sur 240 m d’ést én ouést, soit énviron 

9 ha, pour uné population éstimé é a  450 mé nagés plus lés ré sidénts locatairés d’uné cinquantainé dé 

chambrés dé kos*. Sur la basé du ratio dé 3,1 pérsonnés par foyér én 2015 fourni par lé BPS, céla é quivaut a  

uné population d’approximativémént 1 600 habitants, dont uné céntainé dé locatairés dé kos*, soit uné dénsité  

d’énviron 170 hab./ha. Cé quartiér ést coupé  én déux par lé lit historiqué dé la rivié ré Kali Sringin (d’uné 

largéur dé 7 m), dé nommé  Kali Sringin Lama pour lé distinguér du bras dé dé rivation qui longé lé quartiér a  

l’ést, Kali Sringin Baru. Notré pé rimé tré d’é tudé inclut uné frangé dés zonés industriéllés Kawasan Industri 

Terboyo Megah, KITM (a  l’ouést) ét Kawasan Industri Terboyo, KIT (a  l’ést), pour énviron 15 ha. 

 
933  Lingkungan Industri Kecil Bugangan (LIKB), Kawasan Industri Terminal Megah (KITM), Kawasan Industri Terboyo (KIT), 

Lingkungan Industri Kecil Kaligawe (LIKKK). 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.3 – TERBOYO ET LA ZONE INDUSTRIELLE : LE DEVELOPPEMENT FORMEL EN QUESTION 
 

 

Page 402 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Carte 36 : Terboyo dans l’environnement industriel de l’est de Semarang 

 
Source : Conception et réalisation Julien Birgi d’après image satellite GoogleEarth 2018 
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De l’agriculture à l’industrie à outrance : une mutation économique 
totale dans l’impasse de la monoactivité 

Une vocation agraire effacée par l’industrialisation  

La plus anciénné préuvé dé pré séncé humainé a  Térboyo rémonté a  la guérré d’indé péndancé (1945-

1949). On raconté qu’uné mosqué é gé ré é par lé NU* éxistait a  l’émplacémént dé l’actuéllé mosqué é Baitul 

Izzah Ngilir (a  l’éxtré mité  sud-ouést du pé rimé tré) ét qu’un bombardémént hollandais aurait dé truit l’é dificé 

a  l’éxcéption du mustoko*934. Nous savons énsuité qu’uné é colé coraniqué (madrasa*) fut construité én 1960 

par Bpk Rohdin la  ou  sé trouvé aujourd’hui l’é colé Hasanuddin (au nord-ouést du pé rimé tré), té moignant dé 

l’éxisténcé d’uné communauté  humainé asséz importanté dé s cétté é poqué935. Un cimétié ré s’é téndait alors 

sur uné bonné partié dé l’actuél RT. 04 RW. 02 dé Térboyo-Wétan. Au nivéau dé l’actuél RT. 01 RW. 04 dé 

Trimulyo sé trouvait a  cétté é poqué un marché  ou  lés pé chéurs pouvaiént véndré léur pé ché én rémontant la 

rivié ré a  la voilé. Lés rizié rés irrigué és éntouraiént alors lé villagé ou  vivaiént lés rizicultéurs, proprié tairés dé 

léurs térrés936. La rué qui lé déssérvait é tait inondé é apré s lés pluiés, si bién qué lés habitants sé réndaiént a  

la mosqué é én barqué937. 

En 1975, la Municipalité  dé Sémarang ména un programmé dé céssion graciéusé dés térrains dé l’Etat aux 

habitants qui lés occupaiént. Dés ré sidénts locaux (mais aussi, én lés léur rachétant, dés famillés du céntré dé 

Sémarang (commé lé pé ré dé 03A)) purént ainsi dévénir proprié tairés pour séulémént 5 000 Rp (lé montant 

dés droits d’énrégistrémént)938. Quand dés zonés industriéllés furént amé nagé és dé part ét d’autré du haméau 

a  la fin dés anné és 1980 ét au dé but dés anné és 1990, lés paysans céssé rént dé cultivér léur rizié ré ét lés 

divisé rént én parcéllés constructiblés pour léurs énfants. Il én ré sulté uné corréspondancé éntré liéns du sang 

ét proximité  spatialé au séin dé chaqué unité  dé voisinagé939, commé partout ailléurs a  la diffé réncé pré s qu’a  

dé Tahunan ét a  Bangkongsari lé procéssus n’a pas é té  poussé  commé ici a  l’éxtré mé, consommant toutés lés 

térrés disponiblés, y compris lés jardins ét lés arrié ré-cours dé sormais ré duités a  la portion congrué. 

Mais c’ést dans lés anné és 2000, alors qué l’é conomié indoné siénné ré cupé rait dé la Krismon*, qué cétté 

ré gularisation dés térrés contribua a  éngagér lés habitants dans uné straté gié dé misé én valéur dé léur 

patrimoiné nouvéllémént acquis. En éffét, malgré  dé prémiérs é pisodés dé rob* (voir plus bas), Térboyo connut 

 
934  Entretien le 13 septembre 2017 avec Bpk Murchamdan (01A), rapportant les propos de son grand-père. 

935  Ces propos sont confirmés par Ibu Sofi (01B), âgéé d’uné quarantainé d’annéés, qui préténd qu’éllé fait partié dé la 

4ème génération au moins à vivre à Terboyo. 

936  Entretiens avec Ibu Marsiyatun (12C) et Ibu Rohmah (14C) le 21 août 2017. 

937  Entretien avec Ibu Rohmah (14C), op.cit. 

938  Entretien avec Bpk Masud (Z05), pêcheur retraité, le 9 novembre 2018. 

939  « Dans chaque RT.*, nous sommes tous de la même famille (satu RT., satu keluarga*) » (entretien avec 10A le 15 août 2017). 
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un nouvél afflux d’usinés ét d’ouvriérs dé siréux d’acqué rir un térrain a  ba tir. L’offré soudainé ét massivé 

d’émplois incita lés proprié tairés fonciérs a  lotir léur térrés, dé clénchant un boom dé la construction dé 

maisons940. Quélqués achétéurs é taiént issus du quartiér, commé Ibu Nur Ali révénué avéc son mari a  Térboyo 

apré s avoir suivi sés parénts qui avaiént dé mé nagé a  Boja (ré géncé dé Kéndal), mais la plupart vénaiént dé 

Surakarta, dé Démak ét dé Palémbang (Sumatra)941. D’autrés sé lancé rént dans la construction dé dortoirs 

(kos*) déstiné s a  l’hé bérgémént dés ouvriérs ré cémmént récruté s (voir plus loin).  

Des activités qui prévalaient avant l’industrialisation né subsistént aujourd’hui qu’uné pé ché 

artisanalé ré siduéllé, qui occupérait uné tréntainé d’adultés. Contrairémént aux rizié rés, quélqués marais ont 

é chappé  au rémblaiémént dés aléntours du villagé, léur pérméttant dé survivré avéc difficulté , mais au séin 

d’uné communauté  tré s soudé é942 . La plupart sont a gé s dé 35 a  55 ans ; 4 jéunés sont né anmoins dévénus 

pé chéurs ré cémmént fauté d’avoir trouvé  un autré émploi943. 

Les ouvriers répré séntént 60% dés émplois dans lés déux Kelurahan* dé Térboyo-Wétan ét Trimulyo 

sélon lé BPS, cé qui ést un récord a  Java-Céntré. Notré é chantillon dé 128 pérsonnés én activité  né réflé té pas 

tout-a -fait cétté proportion (notammént parcé qu’il ést plus difficilé d’intérrogér lés ouvriérs, absénts én 

journé é, qué lés autrés actifs) mais on y a tout dé mé mé récénsé  42% d’ouvriérs ét artisans én 2017-2018, 

auxquéls on pourrait ajoutér 14% d’actifs ayant travaillé  dans dés usinés avant d’én é tré licéncié s quand 

l’é tablissémént a fait faillité ou a dé mé nagé . L’industrié du méublé répré sénté un quart dés ouvriérs émployé s 

dans lés usinés 944 , lés autrés travaillant dans d’autrés séctéurs inténsifs én main d’œuvré commé 

l’agroaliméntairé, lé téxtilé, la fabrication dé bicycléttés ou dé sacs én plastiqué. On compté én sus un nombré 

é quivalént d’artisans qui travaillént présqué tous dans la production dé méublés d’un typé diffé rént (bafflés, 

tablés d’énfants, péndulés én bois) éxclusivémént déstiné  a  un marché  local. Lés intérlocutéurs sé plaignént 

dés conditions dé récrutémént qu’ils considé rént discriminatoirés a  léur é gard, lés émployéurs é tant taxé s dé 

privilé giér l’a gé ou léur éntouragé au dé trimént dés candidats locaux. L’imagé du quartiér jouérait contré cés 

dérniérs : « lés habitants dés kampung* sont parfois dés racaillés (orang kampung kadang beling*)945 . Ils 

 
940  Entretien avec Bpk Ana (03A) le 10 juillét 2017. C’ést par éxémplé én 2006 qué Bpk Fatikin et Bpk Simad lotirent leur champ en 

lots constructibles, vendu 15 MRp chacun (chargé à l’acquéréur dé rémblayér lé sol én sus). 

941  Entretien avec Bpk Yudi (14D) le 21 août 2017. 

942  Non séulémént lés pêchéurs appartiénnént à un syndicat actif mais c’ést aussi éntré éux qu’ils pratiquent les prières collectives 

(tahlilan*) 1 fois par mois chéz l’un d’éntré éux, choisi à tour dé rôlé. Cés rassémbléménts sont l’occasion dé réncontrér lés 

agents de la direction de la Mer et des pêches de la municipalité de Semarang (Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang*), 

parfois accompagnés par dés éxpérts dé l’Univérsité Diponégoro, pour dés échangés téchniqués (penyuluhan*). 

943  Entretien avec Bpk Yudi, ex-responsable du groupe de pêcheurs, et son épouse Ibu Mutmaimah (14D) le 12 décembre 2018. 

944  Ratio calculé sur la basé dés 30 ouvriérs dont l’activité dé l’éntréprisé a pu êtré vérifiéé (sur un total dé 57 ouvriérs).  

945  Beling* signifie littéralement « débris, tesson ». par extension, il peut se traduire par « de troisième zone » (LABROUSSE, 1984, p. 

83), « marginal ». 
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agissént commé dés preman*, rançonnant lés usinés au pré téxté d’assurér la sé curité . Aussi, quand bién mé mé 

ils n’osént plus sé comportér dé la sorté, lés usinés dé KIT né véulént pas éngagér dés ouvriérs locaux. Si on 

ajouté a  céla lé méurtré d’un émployé  du supérmarché  Indomarét commis péndant un braquagé én 2013 ou 

én 2014, lés habitants dé Trimulyo sont é tiquété s commé uné mauvaisé communauté  »946. Lé taux dé cho magé 

é lévé  constaté  dans notré é chantillon (8 pérsonnés, soit 10% dés actifs) té moigné dé cé dé classémént. Qui plus 

ést, plusiéurs té moins indiquént qué dés usinés paiént lés ouvriérs én-déssous du salairé minimum lé gal 

(UMK*), « a  préndré ou a  laissér » 947 . La Confé dé ration dé l’alliancé dés syndicats ouvriérs d’Indoné sié 

(Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KOBSI*) qui disposé Jl. 11 a  Trimulyo d’un local én mauvais é tat, 

né sémblé gué ré mobilisé é contré cétté situation948.  

Les services à l’industrie et aux salariés de l’industrie répré séntént 15% dés émplois, cé qui ést a  la 

fois béaucoup a  l’é chéllé du sité ét péu vu lé volumé considé rablé d’émplois industriéls aux aléntours. Il s’agit 

dé chaufféurs (salarié s ou a  léur propré compté), dé réstauratéurs installé és aux éntré és dé la zoné industriéllé 

ou dé manœuvrés ponctuéllémént émployé s a  dés ta chés dé térrassémént. On récénsé é galémént plusiéurs 

mototaxis (5 tukang ojek* mais séulémént 1 adhé rént au sérvicé dé transport a  la démandé opé ré  par Googlé, 

Gojek*, cé qui té moigné d’uné difficulté  a  s’adaptér aux nouvéllés mobilité s949) qui né parviénnént pas a  vivré 

dé cétté séulé activité 950 . Cés préstatairés dé sérvicés sont souvént d’anciéns ouvriérs du méublé, commé 

Bpk Umaidi (06E) qui fut artisan-sculptéur puis ouvriér dans uné usiné dé méublé, avant dé dévoir sé 

conténtér dé cétté activité  tré s pré cairé. Il faut ajoutér a  cés activité s dés sérvicés aux ouvriérs, commé la gardé 

dés énfants, moné tarisé é mé mé éntré mémbrés d’uné mé mé famillé ou d’un mé mé clan (commé rarémént a  

Bangkongsari ét jamais a  Tambakroto ét Tahunan), cé qui té moigné nous sémblé-t-il autant dé l’é rosion dés 

solidarité s traditionnéllés qué dé l’abséncé dé réssourcé autré qué numé rairé (contrairémént a  Tambakroto ét 

Tahunan ou  lé maraî chagé ét l’é lévagé dé volaillés concourént éntré autrés a  amé liorér l’ordinairé). Mais la 

principalé sourcé dé révénu dé rivé  dé l’industrialisation ést l’hé bérgémént dans dés kos* dés ouvriérs vénus 

dé trop loin pour réntrér chaqué jour chéz éux. Lé villagé compté 5 énsémblés dé dié s dé 5 chambrés chacun, 

auxquéls il faut ajoutér 8 proprié tairés ayant agrandi léur maison (souvént par suré lé vation) pour accuéillir 

uné chambré é dé locatairés. Au total, on péut éstimér qué lé quartiér proposé uné cinquantainé dé chambrés, 

 
946  Entretien avec Ibu Marsiyatun (12C) le 21 août 2017. 

947  Entretien avec Bpk Supiyan (14A), chef du RT. 04 RW. 04, le 8 mai 2017. 

948  Au cours dé nos nombréux passagés sur sité, nous n’avons jamais pu y voir lé moindré répréséntant syndical. La partié arrièré 

du local a même été sous-louée à des ouvriers qui y séjournent comme dans un kos*. Plus généralement, aucun des ouvriers 

interrogés à Térboyo n’a fait état d’uné action dés syndicats. Il faut diré qué la dérnièré lutté dans lés énvirons, ménéé 1 an 

durant contré l’usiné dé médicaménts traditionnéls Nyonya Meneer (sur la route Semarang-Démak) qui réfusait d’acquittér lés 

cotisations socialés dués aux ouvriérs licénciés pour causé dé faillité, s’ést soldéé par un cuisant échéc. 

949  Ainsi, Bpk Suwardi (06A) se plaint-il de la concurrence du service Gojek*, sans songer à y adhérer (entretien le 10 juillet 2017). 

950  Entretien avec Bpk Jayuzi (00A) le 12 août 2018. 
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dé quoi accuéillir uné céntainé dé migrants é conomiqués ayant dé croché  un émploi dans lés zonés 

industriéllés aléntours (commé cés garçons a  péiné majéurs vénant dé la ré géncé dé Pémalang dans lé kos* 

situé  a  l’éxtré mité  ouést dé Jl. 06 ou lés fillés du kos situé  Jl. 11.1 qui travaillént a  KIT) ainsi qué dés é tudiants 

dé l’univérsité  islamiqué Sultan Agung voisiné. Lé loyér ménsuél dés chambrés ést tré s variablé 951  mais 

répré sénté toujours un révénu additionnél tré s appré ciablé par rapport a  l’émploi informél ét au cho magé. S’y 

gréffént dés activité s connéxés : géstion (15A), léssivé (11.1A), gardé (06D1), couturé (07B, 20C) ou véndéurs 

dé rué. Lé dé véloppémént limité  – tant én nombré qu’én qualité  – dé cés sérvicés au régard du volumé d’activité  

industriéllé aux aléntours s’éxpliqué dé notré point dé vué par dés raisons morphologiqués plus 

qu’é conomiqués. Au dé but dés anné és 2000, la téndancé é tait a  l’inté gration vérticalé dés ta chés au séin dés 

usinés. La qué té dé fléxibilité  a dépuis poussé  a  éxtérnalisér dé plus én plus dé fonctions, qué lés quartiérs 

aléntours auraiént pu dé véloppér. Mais lés kampung* rivérains sont trop isolé s pour qué la proximité  physiqué 

soit un avantagé. Bién rélié és au ré séau routiér mé tropolitain, lés usinés péuvént fairé appél a  dés préstatairés 

localisé s dans tout l’ést dé Sémarang. Quant aux sérvicés aux ouvriérs, lés zonés industriéllés sont trop 

é téndués pour qu’ils én sortént péndant la pausé dé jéunér (contrairémént a  Bangkongsari). Lés synérgiés 

é conomiqués éntré lés zonés industriéllés ét lé quartiér sont donc éxtré mémént limité és ét souvént ré duités a  

uné offré dé sérvicés d’appoint, commé quand lés rivérains dé Jl. 14 ont pu profitér du rob* qui a réndu 

impraticablés cértainés airés dé stationnémént dans KIT pour louér un émplacémént pour lés déux-roués dés 

ouvriérs.  

Il faut é galémént ajoutér les commerces de proximité, tributairés dés salairés vérsé s par lés usinés aux 

ouvriérs habitant sur placé. On én compté béaucoup952, cé qui attésté dé l’introvérsion du quartiér plus qué 

d’un ré él dynamismé é conomiqué. La plupart (40), dissé miné s a  l’inté riéur du quartiér, offrént én éffét un 

é véntail asséz limité  dé produits (modulo quélqués éxcéptions, tél cé bouquinisté) ét dé sérvicés dé proximité  

(y compris un carrossiér) a  la population localé, cliénté lé captivé tant éllé ést énclavé é. Lés autrés vivént d’uné 

cliénté lé éxogé né : 13 parmi lés plus importants 953  donnént sur la routé nationalé, tournant lé dos au 

quartiér954 , ét 9 sé situént dans ou facé aux zonés industriéllés. Quant aux émplois informéls, la plupart 

concérnént dés véndéurs ambulants (pour lés fémmés) ét dés manœuvrés (pour lés hommés), éxércé s dans lé 

quartiér mais surtout én-déhors, sur lés marché s traditionnéls dés énvirons, a  la garé routié ré dé Térboyo 

 
951  De 250 000 Rp pour une chambre exposée au rob* comme dans le complexe 06D à 400 000 et même 550 000 Rp pour des 

logements en bon état. 

952  Les commerces de proximité représentent 10% des 609 constructions recensées à Terboyo (contre 8% à Bangkongsari). 

953  On en dénombre 13, parmi les plus grands et les plus diversifiés (supermarché Indomaret, pneus, quincaillerie et même une 

petite clinique). 

954  Y accéder suppose de gravir la pente du remblai de la route nationale, puis de la longer sur un mauvais bas-côté. 
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(avant sa férméturé ré cénté) ou au port. Ils sont souvént la séulé issué pour céux qui né dé crochént pas un 

émploi industriél955.  

Photo 37 : Une des rares gargotes (warung*) destinée aux ouvriers de KI Terminal, à l’entrée ouest de Terboyo, Jl. 06 

 
Source : Prita Ramadiani (septembre 2017) 

Photo 38 : Quelques ouvrières ayant traversé Kali Sringin Baru pour déjeuner dans une gargote Jl. 17 

 
Source : Julien Birgi 

On trouvé é galémént a  Térboyo quélqués artisans ét TPE, lés trois-quarts dans lé domainé du méublé, 

mais sans lién avéc lés usinés toutés prochés. Plusiéurs (01C, 11D, 11E) fabriquént dés tablés d’é coliérs, 

 
955  Après son licénciémént d’uné usiné dé méublés, Bpk Slamet ne trouva d’autré débouché qué dé travaillér commé ouvriér du 

bâtiment (kuli bangunan*). 
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d’autrés (18X ét 18Y) dés bafflés én bois, un autré énfin dés horlogés. Il s’agit dé produits dé pié tré qualité  ét 

a  tré s faiblé valéur ajouté é. Cés microéntréprisés ou  on travaillé éntré prochés956 (contrairémént a  tous lés 

autrés cas qué nous avons é tudié s) n’ont aucun lién é conomiqué éntré éllés ét né coopé rént pas : éllés sé 

conténtént dé copiér cé qui sémblé fonctionnér957  sans y apportér d’innovation. Céla n’émpé ché pas lés 

éntréprénéurs dé révéndiquér indé péndancé ét cré ativité  : pour cés pérsonnalité s affirmé és, la ré pulsion pour 

lé travail ré barbatif ét dirigé  én usiné ést un léviér dé motivation958 aussi puissant qué la difficulté  d’accé s aux 

émplois salarié s 959 . La vénté én ligné a ouvért dé nouvéllés pérspéctivés pour cés activité s, auparavant 

tributairés du bouché-a -oréillé, dé grossistés ou dé tourné és dans lés campagnés javanaisés. Ellés déméurént 

cépéndant fragilés, énclavé és dans lé kampung* (cé qui posé dés problé més logistiqués pour lés livraisons dé 

maté riaux ét lés énlé véménts dé produits finis) ét la situation dé léurs émployé s l’ést tout autant.  

Figures d’entrepreneurs de Terboyo 

Bpk Taufik (01C) est un exemple intéressant de parcours de salarié à entrepreneur, incapablé dé 

dé véloppér son activité . Apré s avoir vé cu un témps chéz sés béaux-parénts a  Démak, il ést révénu a  la mort dé 

sés parénts a  Térboyo ou  il a hé rité  dé léur maison. Il travailla alors dans l’usiné dé méublés Istana Kayu dé 

2012 a  2015, puis dé cida apré s son licénciémént dé fabriquér dés tablés d’é coliérs a  domicilé. Il lui arrivé 

é galémént dé donnér un coup dé main a  son voisin qui fabriqué dés bafflés én bois, cé qui lui pérmét dé gagnér 

80 000 Rp par jour én sus. Pour son activité  principalé, il résté é conomiquémént dé péndant dé son fré ré cadét 

qui a dé mé nagé  dans lé céntré dé Sémarang ét assuré la commércialisation. Commé sés véntés stagnént, 

Bpk Taufik sé sént éxploité  par son fré ré ét sé démandé commént il pourrait miéux s’én sortir960.   

Bpk Budi (55 ans) a mieux réussi avec la société UD. Bagus, mais son activité , résté é tributairé dé son 

séul ré séau pérsonnél, a plafonné  puis pé riclité . Né  dans l’arrondissémént dé Mijén (ré géncé dé Démak), il 

comménça par travaillér commé consultant, puis commé éntréprénéur dé travaux publics dans lés anné és 

1990, jusqu’a  cé qué la Krismon* lé mé né a  la faillité. Commé l’industrié du méublé é tait alors én pléin boom, il 

sé lança dans lé séctéur én ouvrant én 1999 un atéliér a  Térboyo, sur la routé nationalé. Il a ainsi loué  uné 

parcéllé dé 8 m x 12 m pour 3 MRp dans lé cadré d’un bail dé 10 ans qu’il a prolongé  2 fois 5 ans. Mais lés 

loyérs sé sont dépuis énvolé s, si bién qu’il s’ést énsuité conténté  d’uné parcéllé 2 fois plus é troité pour lé mé mé 

 
956  18X et 18Y sont 2 frères employant chacun 2 proches. Bagur Furnitur compte 5 employés, dont 2 cousins et 3 voisins. 

957  Il sémblérait qué la plupart dé cés vocations aiént été inspiréés par lé fondatéur d’uné éntréprisé dé fabrication dé bafflés, 

aujourd’hui décédé.  

958  « Jé n’aimé pas êtré commandé (aku tidak suka diperintah*) » ; « je suis attiré par le côté artistique (saya tertarik* seni*) » 

(entretiens avec Bpk Taufik (01C), Bpk Monacir (07C), Bpk Jamal (09A), Bpk Ngatman (09B) et Bpk Awi (18V), entrepreneurs de 

Terboyo, les 24 août 2017, 27 juillet 2019, 9 novembre 2017, 9 novembre 2017 et 10 octobre 2018). 

959  « Jé né suis pas lé biénvénu à l’usiné (di pabrik*, saya tidak diterima*) » (op.cit.). 

960  Entretien avec Bpk Taufik le 24 août 2017. 
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montant. Il fabriqué sur commandé dés montants dé portés, dés portés ét dés armoirés én Shoréa laévis 

(bengkirai*) ou én téck qu’il fournit aux lotisséurs dé maisons néuvés. Son atéliér péut produiré jusqu’a  1 pick-

up dé méublés par sémainé én travaillant uniquémént avéc dés machinés a  main. Il éut jusqu’a  4-5 émployé s 

avant qué lés affairés né pé riclitént, ét n’én a plus qué 2. Ajouté  a  céla lé montant du loyér ét lés risqués dé 

cambriolagé (son atéliér a é té  « visité  » 1 fois dé nuit), Bpk Budi pré voit dé dé mé nagér son éntréprisé a  Démak 

(d’ou  viénnént la plupart dé sés cliénts961) a  l’éxpiration dé son bail én 2020. Son diréctéur dépuis 20 ans, 

Bpk Awi (60 ans), ést originairé du céntré-villé dé Démak. Dé 20 a  27 ans, il travailla commé charpéntiér a  

Jépara dans lés anné és 1980, avant dé réjoindré la socié té  dé travaux publics dé Bpk Budi péndant 12 ans, puis 

dé dévénir a  40 ans diréctéur dé UD. Bagus. Il ést payé  3 MRp/mois mais péut gagnér jusqu’a  4,0 a  4,5 MRp én 

travaillant a  co té  commé borongan*. 

Bpk Monacir (07C) est le seul à avoir réussi à développer significativement son entreprise qui 

compta jusqu’a  30 émployé s, tous borongan*. Sés parénts é taiént (commé béaucoup a  Térboyo) rizicultéurs. Il 

cré a son éntréprisé én 1987 én comménçant par fabriquér dés méublés pour dés particuliérs dés énvirons. Sa 

prémié ré motivation é tait dé pouvoir éxprimér sa cré ativité  : « fabriquér dés méublés, c’ést dé l’art, ét c’ést 

céla qui ést attirant (bikin* meubel* menarik* karena itu senilah*) »962. Au dé but, il travaillait dévant sa maison. 

Commé son activité  sé dé véloppait, il franchit uné é tapé dé son point dé vué dé cisivé én achétant uné 

camionnétté én 1997. Céla lui a pérmis dé touchér dé nouvéaux cliénts én sé réndant dans lés pétits villagés 

dé Java pour dé marchér lés cliénts ruraux. Il é téndit sés installations dé 200 a  3 000 m² pour fabriquér lés 

produits a  l’avancé ét lés stockér éntré déux tourné és. A l’invérsé dés éxportatéurs dé Jépara qui profité rént 

largémént dé la chuté dé la roupié, Bpk Monacir pa tit durémént dé la Krismon* a  causé dé l’inflation dés 

matié rés prémié rés (notammént lé bois, cé qui l’a contraint a  sé tournér én 1999 vérs dés importations dé 

Kalimantan) alors qué lé révénu dé sa cliénté lé sé contractait. Bién qué sés affairés aiént ténu lé choc (én 2005, 

il émployait éncoré éntré 25 ét 30 pérsonnés), sa compé titivité  s’ést a  la longué é rodé é ét il né compté plus 

aujourd’hui qué 8 a  9 émployé s. Il a donc du  sé ré soudré a  cé dér lé térrain qui lui donnait accé s a  la zoné 

industriéllé dé Térboyo, cé qui intérdit dé sormais l’accé s dés poids-lourds a  son dé po t. 

 
961  Entretien avec Bpk Awi, directeur de UD. Bagus Furniture depuis 1999, le 10 octobre 2018. 

962  Entretien avec Bpk Monacir (07C) le 27 juillet 2019. 
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Photo 39 : Micro-entreprises à Terboyo : fabrique de tables d’écoliers de Bpk Monacir (07C, à gauche), atelier de confection 
d’horloges (18E, au centre) et usine UD. Bagus de Bpk Budi (07D, à droite) 

 
Source : Julien Birgi (juillet 2019)  

Figure 31 : Répartition de l’activité des personnes enquêtées à Terboyo 

    
Source : Enquête terrain auprès de 162 adultes entre 2016 et 2018 

L’importance des transferts de revenus 

Dans un quartiér commé Térboyo ou  lés jéunés qui lé pouvaiént sont partis travaillér a  Sémarang ou a  

Djakarta, lés transférts dé révénus contribuént significativémént aux réssourcés dés famillés. Il faut diré qué 

lés préstations socialés né bé né ficiént qu’a  uné minorité  dé salarié s, lés usinés contournant lés mésurés 
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socialés adopté és sous lé prémiér mandat dé Jokowi én éxtérnalisant la main d’œuvré, ou carré mént én 

énfréignant la loi. D’autré part, il n’éxisté pas commé a  Bangkongsari dé dynamiqué ré sidéntiéllé a  mé mé 

d’aliméntér l’é conomié localé, la dé gradation du cadré dé vié ét l’énclavémént du quartiér dissuadant lés 

mé nagés solvablés dé s’y installér963.   

Lé quartiér bé né ficié par contré dé nombréux programmés sociaux mis én œuvré par la Municipalité  dé 

Sémarang. On y trouvé un buréau dé l’Agéncé pour l’autonomié dés communauté s (Badan Keswadayaan 

Masyarakat, BKM*), qui octroié dés subvéntions én principé accéssiblés aux pérsonnés lés plus mal logé és 

pour ré novér léur maison964, avéc uné part dé financémént local bién plus faiblé qué par éxémplé a  Tahunan965. 

Mais il sémblé qué péu d’habitants y aiént éu accé s, ét lés rarés bé né ficiairés ont suscité  la jalousié dé léurs 

voisins non-é ligiblés, d’autant plus qué lés fonds n’ont pas toujours é té  utilisé s a  propos966. Cértains, a  Térboyo-

Wétan notammént, régréttént é galémént qué lés programmés dé dé véloppémént local (commé célui qui avait 

attribué  dés ché vrés a  Trimulyo ou lé programmé dé microcré dit) né soiént pas davantagé mobilisé s au nivéau 

du Kelurahan*.  

Il faut diré qué contrairémént a  Bangkongsari, ou  lés subvéntions publiqués ont é té  mobilisé és a  

l’initiativé d’actéurs locaux ayant su jouér dé léur éntrégént avéc lés autorité s supé riéurés, il sémblé qué lés 

programmés dont a bé né ficié  Térboyo aiént é té  dé ployé s dé haut én bas (top-down) par la Municipalité  

(souciéusé dé traitér lés incidéncés spéctaculairés du rob*) sans ré éllé implication dés bé né ficiairés. Au liéu 

dé contribuér a  uné dynamiqué dé dé véloppémént, cé modé d’intérvéntion a accru la dé péndancé du quartiér 

aux fonds publics, commé én attésté péut-é tré lé nombré d’éntréprénéurs plus faiblé qué dans lés autrés cas 

é tudié s. Nous avons cépéndant éu connaissancé d’uné éxcéption a  Trimulyo. En 1976, Bpk Ngatman (09B), 

alors chéf du RT. 01, éngagéa l’amé nagémént dé Jl. 18 én mobilisant lés proprié tairés rivérains du tracé 967 én 

 
963  Signé révélatéur dé cétté situation, nous n’avons réncontré dans notré échantillon dé 164 adultes sondés sur leur profession 

aucun fonctionnaire en activité (et un seul à la retraite). Or, cétté catégorié dés classés moyénnés non tributairé dé l’économié 

localé ténd à choisir son liéu dé résidéncé, cé qui én fait un bon indicatéur du nivéau d’attractivité d’un quartiér.   

964  Cette agence gouvernementale fut créée dans le cadre du programmé national pour l’Emancipation populairé (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakyat, PNPM Mandiri*) porté par le ministère des Travaux publics et du logement social (Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR). Lés crédits sont déstinés à l’amélioration des infrastructures de proximité, la 

rénovation du logement des plus pauvres, ou le soutien à des microentreprises. Ils sont distribués via les autorités locales (chef 

de RT. ou de RW.). 

965 Lés travaux d’élargissémént én 2013 d’uné dés rués du RT. 02 RW. 04 à Trimulyo furent ainsi financés à hauteur de 87% par des 

subventions de la municipalité pour seulement 13% de contributions locales (swadaya*). En 2015, les travaux de remblaiement 

et de confortémént dé Jl.01, d’un montant total dé 239 MRp (pour un linéaire de 165 m) le furent à hauteur de 96% par la 

municipalité (source : pannéau d’information dé la communé dé Sémarang). 

966  Comme le souligne une habitante aigrie, « ce sont toujours les mêmes qui sont servis » (sing entuk, entuk terus) (entretien avec 

Ibu Kumsatun (12B) le 16 août 2017). 

967  Chacun devait donner une bande large de 1,5 m, dé téllé sorté qu’aujourd’hui éncoré, cétté rué ést la plus largé du sité. 
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arguant dé la né céssité  dé pérméttré l’accé s dés vé hiculés dé sécours én cas d’urgéncé. Pré s d’un démi-sié clé 

plus tard, lés rivérains bé né ficiént éncoré dé cétté initiativé, puisqué cétté routé ést suffisammént largé pour 

lés camions dé sablé968, cé qui pérmét dé ré duiré sénsiblémént lés cou ts dé construction dés maisons. Lés 

rivérains dé cétté rué sont é galémént lés séuls a  pouvoir y garér dés voiturés. Avéc la ré duction dés éfféts du 

rob* pérmisé par lés travaux d’infrastructurés méné s par la municipalité  dé Sémarang, céla confé ré a  Jl. 18 uné 

cértainé attractivité , commé én té moigné la ré alisation én 2018 d’un pétit programmé immobiliér dé 

3 maisons, d’un magasin ét d’un atéliér én vis-a -vis du carrossiér (18A), totalémént atypiqué dans lé quartiér. 

Un village cerné par la planification de l’industrialisation et des 
infrastructures  

Une dégradation de l’environnement aggravée par l’industrialisation  

Situé  sur la plainé littoralé a  quélqués éncablurés dé la mér dé Java dont il é tait proté gé  par dés 

mangrovés, Térboyo ést un dés séctéurs lés plus affécté s par la subsidéncé (rob*) qui touché Sémarang. Lé plus 

haut nivéau dé éaux attéint péndant la saison dés pluiés aurait augménté  dé 3 m. én 40 ans969, avéc uné nétté 

accé lé ration du phé nomé né dépuis uné quinzainé d’anné és. La prémié ré inondation sé riéusé éut liéu én 1995, 

quand dés pluiés diluviénnés provoqué rént uné monté é dés éaux jusqu’a  30 a  50 cm. au-déssus du nivéau du 

sol. Ellés sont dépuis ré gulié rés : présqué chaqué anné é, plusiéurs mois par an, lé quartiér ést partiéllémént 

inondé  2 fois par jour, a  chaqué maré é hauté. Dépuis 2016, lés inondations sé font plus rarés gra cé aux travaux 

considé rablés éngagé s par l’Etat céntral ét la municipalité  dé Sémarang pour suré lévér lé nivéau dés digués ét 

é quipér la rivié ré d’un barragé mobilé (pérméttant dé bloquér la monté é dés éaux a  maré é montanté ét 

d’é vacuér lés éaux pluvialés a  maré é déscéndanté). Mais si l’éau dé mér n’ést plus rémonté é, l’éffét cuvétté a 

é té  aggravé  par la céinturé dé digués, si bién qué l’éau né parviént pas a  s’é vacuér lors dés fortés pré cipitations 

dé la saison dés pluiés, inondant lé quartiér. C’ést pourquoi la municipalité  dé Sémarang a installé  én 2017 uné 

pompé dé chaqué co té  dé la rivié ré pour réfoulér lés éaux, én én confiant la géstion a  la communauté  localé 

dé s l’anné é suivanté. La situation s’ést donc amé lioré é mais lés pompés réstént én nombré insuffisant pour 

ré glér lé problé mé970. Né résté alors qu’a  chaqué famillé a  dé mé nagér ou a  suré lévér lé sol dé léur maison.   

 
968  Moyénnant lé vérsémént d’une contribution de 5 000 Rp au RT. pour assurér l’éntrétién dé la rué. 

969  Entretien avec Bpk Murchamdan (01A) le 8 mai 2017. 

970  Entretien avec Bpk Masud (Z05), pêcheur à la retraite, le 9 novembre 2018. 
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Photo 40 : Rob*, maisons affaissées (aux 2ème et 3ème plans) et surélévation en cours de la terrasse de la maison 01A 

 
Source : Julien Birgi, mai 2017  

Lé rob* affécté lé térritoiré ét la vié dé sés habitants dé plusiéurs façons. Son impact lé plus visiblé ést la 

monté é dés éaux 2 fois par jour a  la saison dés pluiés. Il s’agit d’un mé langé d’éau salé é, d’éaux dé pluié ainsi 

qué d’éaux grisés (éaux dé vaisséllé ét dé douchés), d’éaux noirés (réfoulémént dés fossés séptiqués) ét 

d’éffluénts industriéls. Céla gé né ré uné contamination dés sols, dé la nappé ét dé l’air, avéc dés éfféts dirécts 

sur la mortalité  lié é aux maladiés inféctiéusés ét a  la prolifé ration dés moustiqués. La stagnation dés éaux 

compliqué la circulation, notammént pour lés pié tons ét lés déux-roués. Contrairémént a  uné idé é ré pandué, 

cétté situation n’a pas causé  l’éxodé massif dé ré fugié s climatiqués : la chuté dés prix dés maisons lés plus 

touché és privé léurs habitants dé moyéns dé sé rélogér ailléurs dans la villé, lés confinant in situ, commé lé 

montré é galémént la thé sé dé Miladan (2016) sur lés quartiérs nord dé Sémarang.  
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Tableau 46 : Etat des bâtiments dans le périmètre d’analyse de Terboyo 

 Enfoncées Au niveau du sol Surélevées 

Maisons 116 25% 207 45% 139 30% 

Usines 13 30% 31 70% 0 0% 

Autres 8 30% 19 70% 0 0% 

Source : enquête terrain sur 533 bâtiments 

A l’invérsé, lés éntréprisés, qui sont dans lés zonés industriéllés systé matiquémént locatairés, péuvént 

facilémént sé dé placér, laissant dérrié ré éllés frichés ét cho méurs. C’ést par éxémplé lé cas dé PT. Euro Design 

ét dé Scancom, qui ont dé mé nagé  réspéctivémént a  KI Candi ét a  KI Gunang Mekar au miliéu dés anné és 2000 

a  causé dés inondations ré curréntés. C’ést qué la lutté contré lé rob* a é té  éngagé é tardivémént par lés 

amé nagéurs privé s dés zonés industriéllés, sénsé s én assurér l’éntrétién. Péndant dés dé cénniés, ils sont 

déméuré s passifs, laissant léurs locatairés, lés sémi-rémorqués ét lés nué és dé travailléurs én motocyclétté sé 

dé brouillér dés nuisancés causé és par l’inondation dés chaussé és. Au final, lés zonés industriéllés autour dé 

Térboyo ont pérdu léur attractivité , affichant un taux dé vacancé dé 22%, cé qui ést considé rablé au régard dé 

la préssion foncié ré qui sé vit a  Sémarang, ét tré s supé riéur a  célui dé 4% constaté  pour lés logéménts.  

Tableau 47 : Etat des bâtiments dans le périmètre d’analyse de Terboyo 

 Occupé Vacant Taux de vacance 

Maisons 454 20 4% 

Usines et ateliers 64 18 22% 

Showrooms 4 0 0% 

Commerces 59 1 2% 

Bureaux 4 0 0% 

Equipements publics 24 0 0% 

Total 609 39 6% 

Source : enquête terrain sur 533 bâtiments 

La lutté contré lé rob* intérviént a  plusiéurs nivéaux. Lés habitants éssaiént dé sé proté gér commé ils lé 

péuvént. Pour é vitér qué la maré é montanté né provoqué lé réflux dés éaux usé és, un systé mé tré s simplé dé 

piéux én bambou obturant lés canalisations qui sé dé vérsént au fonds du cours d’éau é té  conçu ét mis én placé 

par lés RT.* rivérains dé la rivié ré Kali Sringin. A maré é montanté, lés passants sont sénsé s méttré én placé lés 

piéux ; a  maré é déscéndanté, il faut lés rétirér pour pérméttré aux éaux usé és dé s’é coulér a  nouvéau. Et quand 

lé villagé ést inondé  plusiéurs jours d’affilé é, lés habitants créusént éux-mé més un fossé  dé drainagé. Mais si 

cés ré ponsés sommairés concourént a  limitér lés incidéncés du rob*, léurs éfféts sont limité s. En ré alité , la 

plupart dés mésurés prisés par lés habitants sont dé naturé individuéllé, sans coordination. Dé s qu’ils ont mis 

un péu d’argént dé co té , ils suré lé vént léur maison (cértains én sont a  quatré suré lé vations én a  péiné dix ans), 

cé qui a pour éffét d’aggravér la monté é dés éaux sur lés maisons plus bassés (céllé dés plus pauvrés) qui 

s’énfoncént avéc l’affaissémént du sol, ét lés éspacés inoccupé s. Ainsi, lé rob* ét lés ré ponsés individuéllés ont-
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ils introduit uné sé gré gation socioé conomiqué vérticalé par un é tagémént dés sols én fonction dés moyéns dés 

proprié tairés.  

Dé son co té  la Municipalité  s’ést longtémps conténté é dé financér dés projéts dé suré lé vation dés rués du 

kampung*. Cés travaux ont cértés pérmis d’amé liorér la circulation dés rivérains, mais ils ont émpiré  lé sort 

dés habitants impé cuniéux qui ont vu lé nivéau dé la chaussé é s’é lévér alors qué léur maison s’énfonçait, si 

bién qué cértains ont dé sormais léurs féné trés au nivéau dés piéds dés passants. Cés dérnié rés anné és, la Villé 

dé Sémarang s’ést attélé é a  luttér contré lé rob* dé manié ré plus structuréllé dans lé cadré d’un plan complét 

dé ré gulation dés éaux incluant la construction dé barragés dé ré téntion én amont dés cours d’éau, lé curagé 

dés canaux dé dé rivation ét l’é quipémént du littoral én pompés dé rélé vémént. La rivié ré Kali Sringin Lama a 

é té  éndigué é jusqu’a  son émbouchuré pour é vitér qu’éllé né dé bordé ét doté é d’un barragé contro lant la 

rémonté é dés éaux marinés a  maré é hauté. Déux pompés ont é té  installé és pour rélévér lés éaux quand lés 

vannés du barragé sont férmé és. Mais lé sol s’énfoncé si vité qué lés travaux dé suré lé vation dés rués longéant 

la rivié ré doivént é tré continuéllémént répris (la dérnié ré fois én 2017). Cés travaux lourds ont é té  méné s sans 

ré éllé concértation avéc la population mais ils ont pérmis dé limitér la ré curréncé du rob* ét ont amé lioré  la 

situation, jusqu’a  cé qué l’affaissémént dés sols ét la monté é dés éaux – contré lés causés désquéls rién dé 

durablé n’ést ré éllémént éntrépris – aiént raison dé l’éfficacité  dé cés cou téux travaux. 

On pourrait arguér qué lé rob* ést un factéur éxogé né, indé péndant dé la problé matiqué dé 

l’industrialisation. Mais cértains té moins locaux commé Bpk Suwarjo (11E), ancién chéf du RW., éstimént qu’il 

ést lié  a  l’amé nagémént dés zonés industriéllés ont un lién. L’industrialisation dé ployé é a  outrancé a conduit a  

rémblayér lés rizié rés ét lés mangrovés ét a  impérmé abilisér lés sols dans dés proportions considé rablés, 

contrariant l’infiltration ét lé drainagé naturél dés éaux. Outré cétté contribution aux causés du rob*, 

l’industrialisation én a aggravé  lés éfféts, avéc la stagnation dés éffluénts réjété s par lés usinés. 

Une surdensité qui a grevé le cadre de vie 

Dans lé quartiér ré sidéntiél dé Térboyo, la dénsité  attéint pré s dé 600 nivéaux dé planchér (nombré dé 

constructions multiplié  par lé nombré dé nivéaux) sur 8,5 ha, soit 70 nivéaux par ha. Lés habitants ont 

construit partout ou  ils lé pouvaiént : tré s én rétrait dé la rué pour lés parcéllés én lanié rés, a  l’inté riéur dés 

î lots (éspacés qui sont aujourd’hui lés plus impacté s par lé rob* du fait dé la suré lé vation dés rués ét dés 

maisons rivérainés) ou én hautéur971 (quand la pérspéctivé d’un rétour sur invéstissémént locatif dé kos* lé 

justifié). L’agéncémént dés maisons réflé té lés éfforts pour composér avéc lés contraintés dé placé ét 

d’inondabilité . En raison sans douté dé l’éxiguî té  dés rués ét dé l’hostilité  dé l’énvironnémént éxté riéur, lé liéu 

 
971  On recense ainsi dans le quartier résidentiel 13% dé bâtiménts dotés d’un étagé ou én cours dé surélévation, ét 2% dé bâtiménts 

de 2 étagés. Il s’agit souvént dé chambrés déstinéés à accuéillir dés pénsionnairés dé kos*. 
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privilé gié  dés intéractions socialés n’ést pas tant la térrassé commé a  Bangkongsari ou a  Tambakroto qué lé 

salon, qui accuéillé lés rarés méublés du foyér ét s’avé ré é tré la pié cé misé hors d’éau én priorité  (07A).  

Tré s péu d’éspacés naturéls ont survé cu a  l’urbanisation : ils né répré séntént plus qué 4% dé la supérficié 

du pé rimé tré, én grandé partié inondé s par dés éaux pollué és ét saturé és dé dé chéts solidés. On né compté 

qué 81 arbrés (la plupart dé pétité taillé) dont séulémént 20 a  Trimulyo972. Térboyo a ainsi pérdu uné dés 

principalés qualité s dés kampung*, ou  lé mé tissagé du ba ti ét dé la vé gé tation procuré ombré, fruits ét 

ré fé réncés a  un imaginairé rural éncoré vivacé.  Fauté dé placé, lés habitants méttént a  profit lés bérgés dés 

déux rivié rés Kali Sringin Lama ét Kali Sringin Baru pour un largé é véntail d’activité s doméstiqués ou 

é conomiqués : vénté ambulanté, sé chagé du lingé, jéux d’énfants, bavardagé ou répos dans dés gazébos én 

bambou (é difié s sur pilotis dans lé lit dé la rivié ré) notammént éntré la sortié du travail (a  16h00) ét la prié ré 

du soir qui coî ncidé avéc la tombé é dé la nuit (a  18h00). Cétté appropriation dé l’éspacé public né va pas sans 

cré ér dés ténsions avéc lés rivérains, commé lé montrént lés pannéaux démandant dé né pas jétér dé dé tritus, 

ré vé latéurs d’un cértain anonymat dés usagérs dé cés éspacés. Cés éspacés, s’ils sont dé coré s a  l’occasion dés 

principaux jours fé rié s commé Hari Idul Fitri* ou la fé té nationalé, déméurént éfféctivémént éxté riéurs aux 

unité s dé voisinagé (RT.*), qui pré fé rént sé ré unir dans lés ruéllés adjacéntés pour lés slametan*. Il faut diré 

qu’il s’agit dés séuls accé s (avéc Jl. 18) praticablés par lés automobilés ét lés activité s doivént véillér a  né pas 

éntravér lé passagé dés vé hiculés. Cés éspacés sont par ailléurs é triqué s : Jl. 00 ést largé d’a  péiné 3,0 m, ét 

Jl. 01 dé 2,5 m. Lés déux rués sont pavé és dé blocs dé cimént ét doté és dé bordurés én cimént é galémént (uné 

concéption qualitativé én Indoné sié) ét particulié rémént bién éntréténués par la municipalité , qui y a mé mé 

installé  dés bancs én 2018, prisé s én fin d’apré s-midi.  

 
972  Soit à peine 9 arbres/ha (ou 1 arbre pour 19 habitants) contre 25 arbres/ha (ou 1 arbre pour 9 habitants) à Bangkongsari (sans 

comptér céux présénts dans lés nombréux éspacés naturéls, dont béaucoup sont boisés, qué l’on trouvé dans ce village). 
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Photo 41 : Densification par extensions vers l’arrière sur une parcelle en lanière (vue de côté) et disparition des éléments 
végétaux (site 10A) 

 
Source : Julien Birgi, septembre 2017 

La surdénsité  pé nalisé é galémént l’éssor dés activité s. Fauté dé placé ét dés cours é triqué és ét souvént 

inondé és, lé travail invéstit lés pié cés normalémént dé volués aux sociabilité s (térrassé ét salon). Nous avons 

vu qu’il pouvait én é tré dé mé mé a  Tahunan, mais la -bas cétté adaptation dé la maison va dé pair avéc uné 

réconstitution dés fonctions é vincé és ét uné dé limitation stricté éntré sphé rés doméstiqué ét productivé 

pérméttant dé pré sérvér uné cértainé qualité  dé vié. Il n’én va pas ainsi a  Térboyo, ou  a  l’éxcéption dé 

Bpk Monacir (07C), lés artisans n’ont ni la placé ni lés moyéns financiérs dé procé dér dé la sorté. 
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Figure 32 : Maison-atelier d’un artisan de Terboyo (Bpk Taufik (01C)) 

 
Conception et réalisation : Julien Birgi 
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Un site enclavé et entravé par l’industrialisation et les grandes infrastructures 

Alors qué lé villagé é tait autréfois avéc son marché  un liéu dé passagé ét d’é changés, au carréfour éntré 

l’anciénné routé postalé Sémarang-Démak ét la rivié ré Kali Sringin Lama navigué é par lés batéaux dé pé ché, 

Térboyo ést dévénué uné énclavé coupé é a  la fois dé la villé, dé la mér ét dé la plainé rizicolé. Au sud, la routé 

nationalé a é té  é largié a  2 x 3 voiés, suré lévé é ét scindé é par un térré-pléin céntral pour fairé facé a  la haussé 

continué du trafic automobilé ét du rob*. La rangé é dé commércés ét dé showrooms qui la bordé tourné lé dos 

au quartiér, qui n’ést accéssiblé qué par 3 éntré és mal rélié és au ré séau dé ruéllés intérnés973. A l’ést, la rivié ré 

Kali Sringin Baru a é té  canalisé é mais séuls 2 ponts la franchissént (au nivéau dé Jl. 11 ét Jl. 14), dont l’un (Jl. 11) 

é tait éffondré  dépuis plusiéurs mois lors dé notré dérniér passagé én juillét 2019, si bién qu’il né subsisté plus 

qu’un séul point dé passagé éntré lé quartiér ét la zoné industriéllé dé KIT. A l’ouést, c’ést un mur avéuglé dé 

2 m. dé hautéur surmonté  dé barbélé s qui sé paré lé quartiér dé la zoné industriéllé dé KI Terminal, séulémént 

franchissablé au nivéau dé Jl. 06. Enfin, au nord, lé villagé ést sé paré  dé la mér par dés marais ré siduéls ét lé 

confluént éntré Kali Sringin Lama ét Kali Sringin Baru.  

Photo 42 : Vue depuis le pont au-dessus de Kali Sringin Lama de Jl. 01 et de Trimulyo, en contrebas de la route nationale et à 
l’arrière de la rangée de commerces qui la borde 

 
Source : Google Street View (2017) 

 
973  Terboyo-Wetan en compte une, via la cour de la mosquée Baitul Izzah (qui donne sur Jl. 00 et Jl. 20) et Trimulyo deux, à 

l’éxtrémité sud dé Jl. 01 et Jl. 18. 
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Photo 43 : Mur séparant le quartier de la zone industrielle de KI Terminal le long de Jl. 05 (à gauche) et entrée de la zone 
industrielle au débouché ouest de Jl. 06   

 
Source : Prita Ramadiani, August 2017 

La sé paration d’avéc lés zonés industriéllés ést particulié rémént frappanté, surtout si on la comparé a  

l’imbrication dés fonctions ré sidéntiéllé ét industriéllé obsérvé é a  Tahunan ou au vis-a -vis actif éntré usinés ét 

maisons a  Bangkongsari, tous déux propicés aux intéractions. A Térboyo lés usinés sont non séulémént d’un 

accé s péu commodé pour lés ouvriérs du quartiér, mais éllés sont dé surcroî t coupé és dé sa vié é conomiqué, 

politiqué ét socialé, cé qui compliqué l’é mérgéncé d’activité s lié és aux usinés. En sé gré gant ainsi lés fonctions, 

la planification urbainé a é galémént intérdit qué dés liéns sé tissént éntré usinés ét habitants, mutuéllémént 

anonymisé s, avéc pour consé quéncé un plus grand turnover dé la main d’œuvré ré vé lé  par l’énqué té térrain, 

ainsi qu’uné plus grandé volatilité  dés usinés, péu ancré és dans léur térritoiré. Par ailléurs, cét énclavémént 

pé nalisé l’activité  é conomiqué éndogé né én compliquant lés manœuvrés dés vé hiculés. On noté ainsi qué lés 

séuls éndroits ou  sé sont dé véloppé és dés activité s dé production sont situé s dans lés partiés du kampung* 

accéssiblés a  dés camions (Jl. 11 ét Jl. 18)974. La situation ést particulié rémént problé matiqué a  l’ouést dé la 

rivié ré Kali Sringin Lama ou  é tait é tabli lé noyau villagéois historiqué dé Térboyo, avéc dés ruéllés plus é troités 

ét irré gulié rés. Cét énclavémént pé nalisé é galémént lés rivérains qui souhaitént éfféctuér dés travaux, qu’il 

s’agissé dé sé proté gér du rob* ou d’invéstir dans la construction dé kos* : l’achéminémént dés maté riaux ét 

l’é vacuation dés gravats doit sé fairé a  la main, cé qui augménté considé rablémént lés cou ts.  

 
974  Le propriétaire de la petite usine de meubles situé au bout de Jl. 07 n’a pu dévéloppér cétté activité qué parcé qu’il possèdé un 

terrain débouchant sur la zone industrielle du terminal. 
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Photo 44 : Acheminement à pied des matériaux nécessaires à la surélévation d’une maison Jl. 14  

    
Source : Julien Birgi (mai 2017) 

Une organisation administrative subie, mais efficace pour le développement local  

Enclavé , Térboyo n’ést pas pour autant uné éntité  cohé rénté. Lé lit historiqué dé la rivié ré Kali Sringin 

Lama sé paré lé sité én déux quartiérs distincts rélévant chacun d’un arrondissémént diffé rént dépuis 2010 : 

la rivé occidéntalé (RT. 01 RW. 01, RT. 01 RW. 02, RT. 02 RW. 02, RT. 03 RW. 03, RT. 04 RW. 04) fait partié du 

Kelurahan* dé Térboyo-Wétan, la rivé oriéntalé (RT. 01 RW. 04, RT. 02 RW. 04, RT. 03 RW. 04, RT. 04 RW. 04) dé 

célui dé Trimulyo. Cétté ré organisation fut motivé é par la tré s forté croissancé dé mographiqué énrégistré é 

dans l’ést dé Sémarang au cours dés anné és 1990 ét 2000. L’unité  du quartiér ést passé é par pértés ét profits 

d’uné ré organisation administrativé pénsé é a  l’é chéllé dés grands dé véloppéménts planifié s (zonés 

industriéllés, marché s, perumahan*) au mé pris dés noyaux dé péuplémént pré éxistants, dévénus quantité  

né gligéablé.  

Uné dés consé quéncés dé cétté ré organisation subié ést la construction d’uné nouvéllé mosqué é (a  

l’éxtré mité  nord du sité, Jl. 16) par lés habitants dé Trimulyo, qui révéndiquént dé disposér dé léur propré liéu 

dé culté. Jusqu’a  pré sént, tous lés habitants fré quéntaiént la viéillé mosqué é Baitul Izzah Ngilir lors dé la prié ré 

du véndrédi. Cé rassémblémént hébdomadairé dé touté la communauté  avait assuré mént dés vértus 

unificatricés. Mais lé manqué dé placé, la distancé a  parcourir a  piéd ét lé pé rimé tré dés ré unions rélévant dés 

pré rogativés dés Kelurahan* ont améné  lés habitants dé Trimulyo a  préndré léur autonomié.  

Cétté division administrativé accroî t lés diffé réncés morphologiqués hé rité és du procéssus 

d’urbanisation éntré lés déux rivés dé la rivié ré. Lés programmés dé dé véloppémént local – viabilisation dés 
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ré séaux, ré novation dés logéménts insalubrés, étc. – sont dé cliné s a  l’é chéllé dés Kelurahan* ét dé péndént dé 

l’éntrégént dé chaqué Lurah*. Célui dé Trimulyo ést dé crit commé « plus dynamiqué qué son homologué dé 

Térboyo-Wétan, cé qui éxpliqué qu’il obtiént plus dé fonds pour ré novér lés infrastructurés, lés maisons, ét 

ré pond dé la sorté aux bésoins quotidiéns dés habitants975. A l’invérsé, lé chéf du RW. 02 fait rarémént lé tour 

du quartiér, ét lés habitants doivént sé plaindré virulémmént quand dés problé més surviénnént »976 . Cé 

manqué d’invéstissémént dés é lus locaux ést sourcé dé conflits ét dé ténsions avéc cés répré séntants ét léur 

cliénté lé. Livré s a  éux-mé més, lés habitants én sont ré duits a  agir dé léur propré initiativé. Mais, a  la diffé réncé 

dé Bangkongsari, cés dé marchés sont plus individuéllés qué colléctivés. C’ést lé cas dés 3 passéréllés én 

bambou pérméttant dé franchir Kali Sringin Lama a  piéd, voiré én moto, vénués complé tér lés 3 ponts én 

cimént praticablés par dés vé hiculés lé gér. Ellés ont é té  imaginé és, financé és ét ré alisé és par dés particuliérs 

(ét non, commé on aurait pu s’y atténdré dans un kampung* javanais, par la communauté ) pour amé liorér 

l’accéssibilité  dé léur commércé ét touchér ainsi la cliénté lé dé l’autré rivé. 

Photo 45 : Vue vers le nord de passerelles enjambant Kali Sringin Lama. Celle au 1er plan, construite par Bpk Murchamdan 
(01A), relie son épicerie à l’école primaire Tarbiyat I, ce qui lui assure un flux régulier d’écoliers et de parents d’élèves 

 
Source : Prita Ramadiani, September 2017 

 
975  Au premier semestre 2017, toutes les rues de Trimulyo ont ainsi été requalifiées (reprise du réséau d’assainissémént ét 

surélévation de 25 cm. dé la chausséé) dans lé cadré d’un programmé conjoint éntré lé BKM* et le Programme national de 

soutién à l’amélioration dés infrastructurés (National Upgrading Support Program, NUSP) de 1,2 milliard dé Rp, mis én œuvré 

par la Ville de Semarang. 

976  Entretien avec Bpk Rizal (Z06), résident de Terboyo-Wetan depuis plus de 20 ans, le 8 décembre 2018. 
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Aménagement et gestion des zones industrielles : privatisation des profits, mutualisation des charges 

Parcé qu’éllés n’accuéillént pas d’habitants, lés zonés industriéllés né sont pas couvértés par dés RT.* ou 

dés RW.* Céla signifié qu’éllés é chappént a  la géstion localé, dé mocratiqué ét participativé qui structuré la vié 

dés quartiérs. Autrémént dit, lés zonés industriéllés sont dés éntité s hors-sol, coupé és dés quartiérs 

énvironnants non séulémént sur lé plan physiqué mais aussi politiqué. Ellés ont é té  amé nagé és par dés 

socié té s privé és. Pour KIT, il s’agit dé PT. Merdeka Wirastama, fondé é én 1989 par 3 hommés d’affairés 

influénts tant au nivéau local qué national977 , avéc l’objéctif dé cré ér un sité industriél émblé matiqué ét 

préstigiéux pour Java-Céntré (DWIATMOKO, SUWITRI, WARSONO, HAYU DWIMAWANTI, & HANDAYANI, 

2018). La socié té  a obténu un bail émphyté otiqué (d’uné duré é dé 30 ans, rénouvélablé 2 fois), construit lés 

infrastructurés viairés, ét commércialisé  lés lots (toujours dans lé cadré dé baux émphyté otiqués) a  dés 

groupés industriéls qui sé chargént d’y é difiér léur usiné ét dé la raccordér aux fluidés (lé ré séau public pour 

l’é léctricité  ét lé té lé phoné978, dés foragés autonomés pour l’éau potablé). L’amé nagémént s’ést fait sans plan 

d’énsémblé, ni bilan inté grant lés cou ts d’éntrétién ét dé misé a  nivéau dés infrastructurés (l’amé nagéur é tant 

sénsé  mainténir lé nivéau dé sérvicé auquél il s’ést éngagé  vis-a -vis dés industriéls a  qui il a commércialisé  dés 

lots), cé qu’autorisait alors la ré gléméntation979. Car l’amé nagéur a éu pour priorité  dé proposér dés térrains 

a  un prix attractif pour lés industriéls, én ayant béau jéu dé léur opposér énsuité la modicité  dés chargés 

locativés980 quand ils révéndiquént dé méilléurés préstations (DWIATMOKO ét al., 2018). A KIT ét a  KITM, lé 

dé faut d’invéstissémént dans l’éntrétién dés infrastructurés ést patént. La voirié én particuliér, tré s sollicité é 

par lés poids-lourds, ést parsémé é dé nids dé poulé ét d’ornié rés ou  l’éau stagné a  la saison dés pluiés. Mais 

surtout, lé rob* inondé dés pans éntiérs dé cés zonés, qui né céssitéraiént, commé lé quartiér ré sidéntiél 

qu’éllés jouxtént, d’é tré proté gé és par dés digués ét é quipé és dé pompés. Or, lés éntréprisés sont livré és a  éllés-

mé més ét n’ont d’autré réssort qué dé dé mé nagér (au risqué dé pérdré lés invéstisséménts ré alisé s pour la 

construction dé léurs ba timénts) ou dé sollicitér l’intérvéntion dés pouvoirs publics pour ré alisér lés 

invéstisséménts considé rablés né céssairés981. On ést én droit dé s’intérrogér sur cé modé lé qui imputé a  la 

colléctivité  ét aux industriéls lé cou t d’un amé nagémént mal conçu ét mal éntréténu, ét éxoné ré son principal 

résponsablé, la socié té  d’amé nagémént dé la zoné. 

 
977  Messieurs Budi Santoso (propriétaire du groupe de presse Suara Merdeka), Soleman Hidayat, et Enggarhasto Loekito. 

978   Lé coût d’un raccordémént téléphoniqué par la société publiqué Télkom s’élévait à 6 MRp (3 200 $) en 1989 (DWIATMOKO, 

SUWITRI, WARSONO, HAYU DWIMAWANTI, & HANDAYANI, 2018). 

979  Depuis, le décret ministériel N°40/M-IND/PER/6/2016 sur les prescriptions techniques concernant l’aménagémént dés zonés 

industrielles, un plan de masse doit montrer comment seront implantées les activités dont la nature doit être précisée.  

980  A peine 50 Rp/m²/mois contre 450 pour BSB et 2 000 à KIW (DWIATMOKO et al., 2018). 

981  A KIT, le gouvernement provincial a pris en charge la moitié du coût des travaux de reprise des voies et de surélévation de la 

digue longeant Kali Sringin Baru, le reste étant assumé par les usines (entretien avec Alfianto Hermawan (A03), directeur de 

l’usiné Ebako, lé 6 août 2016). 
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Photo 46 : Dégradation des infrastructures à KITM 

 

Photo 47 : Construction d’une digue le long de la rivière Kali Sringin Baru sur la frange ouest de KIT, face au village de 
Terboyo 

 
Source : Julien Birgi, mai 2017 

Entrons mainténant dans la zoné dé KIT pour éxaminér la manié ré dont sé dé ploiént lés usinés. 

Contrairémént a  Bangkongsari ou  éllés ont du  composér avéc la configuration du parcéllairé éxistant, éllés ont 

pu ici optimisér la distribution dé léurs installations dé manié ré a  rationalisér lé procéssus dé production. En 

éffét, lés lots ont é té  dé coupé s par l’amé nagéur a  la démandé ét donc sur mésuré, d’autant plus facilémént 

qu’aucun plan d’amé nagémént d’énsémblé dé la zoné n’avait é té  déssiné . Lés usinés consistént donc ici én dé 

vastés réctanglés modulairés pérméttant d’organisér lés ta chés a  loisir sélon lés bésoins du momént. L’é poqué 

dés tré s grandés é tablisséménts982 é tant ré volué, la taillé dés usinés dé méublés ést comprisé éntré 7 000 ét 

13 000 m². Quand la démandé né céssité d’accroî tré lé volumé dé production, lés fabricants pré fé rént 

 
982  A l’imagé dé PT. Sand Furniture, fermée en 2004 (cf. note 563 p. 247). 
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dé sormais construiré uné 2é mé unité 983 qué dé dé véloppér un ba timént surdiménsionné  ét donc fragilé, car 

rigidé.  

Lés surfacés alloué és aux ré sérvés dé matié rés prémié rés sont rélativémént modéstés984 , cé qui ré vé lé 

uné cértainé confiancé dans la chaî né d’approvisionnémént. Lé stockagé dé produits finis ést é galémént plus 

limité  qué dans lés usinés dé Jépara ou  lés industriéls sé concéntrént sur lés ta chés dé finition dé grandés 

sé riés985. L’organisation dés ta chés, toutés ré uniés sous lé mé mé toit ét plus mé canisé és qué dans lés usinés dé 

Jépara, impliqué uné géstion plus rigouréusé dé l’éspacé. 

Figure 33 : Organisation des taches dans l’usine Cege One (13 000 m²)  

 
Source : Prita Ramadiani (décembre 2016) 

 
983  C’ést lé cas du groupé singapourién propriétairé dé l’usiné Cege One, qui a ouvert une usine de finition filialisée sous le nom de 

Harrison & Gill. 

984  10 m3 de bois pour Mebel Internasional, 

985  18 000 m² de stockage pour Pijar Sukma par exemple. 
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Figure 34 : Organisation schématique de Terboyo 

 
Conception et réalisation : Julien Birgi 

Une spirale négative creusant les inégalités 

Lé révénu disponiblé dés habitants dé Térboyo ést faiblé, majoritairémént compris éntré 0,5 ét 

1 MRp/pérsonné/mois (quand lé salairé minimum s’é lévait a  2,1 MRp). Dé 8 900 Rp/hab./jour én moyénné 

(contré 14 700 a  Sémarang 986 ) – avéc uné fourchétté parmi notré é chantillon comprisé éntré 4 000 ét 

12 500 Rp/hab./jour 987  – lés dé pénsés aliméntairés réflé tént la pauvrété  dés mé nagés, qui n’ont pas la 

possibilité  d’amé liorér l’ordinairé avéc dés lé gumés, dés fruits, dé la volaillé ou du poisson commé léurs 

homologués dés autrés sités, ou  dés éspacés naturéls ont é té  consérvé s. Dans cés conditions, sé nourrir avéc 

 
986  Source : BPS Semarang, 2018. 

987  Source : enquête terrain. Cette amplitude est considérable pour une dépense sensée être peu élastique (à la différence des biens 

d’équipémént dé la pérsonné ou du foyer, qui correspondent à des dépenses compressibles). 
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moins dé 10 000 Rp par jour ét par pérsonné rélé vé dé la survié988. En consé quéncé, lés dé pénsés non vitalés 

sont ré duités a  la portion congrué. Lé mobiliér, par éxémplé, ést minimal, d’autant plus qu’il ést ménacé  par lé 

rob* : dans lés maisons lés plus modéstés, un grand sommiér ét uné armoiré én contréplaqué  posé s sur dés 

parpaings, dés usténsilés dé cuisinés ét un ré chaud a  gaz én tout ét pour tout. 

L’enclavement et le rob*, amplificateurs d’inégalités 

Commé partout ailléurs a  Java, ou  l’inscription dé chacun dans uné hié rarchié socialé éxplicité ést la 

normé, lé quartiér dé Térboyo ést tré s iné galitairé. Mais il sé distingué dés autrés cas é tudié s par lés conditions 

dé vié dé plorablés dans lésquéllés lé rob* plongé lés plus pauvrés, lé créusémént dés é carts dé richéssé qui én 

ré sulté ét léur maniféstation spéctaculairé dans l’éspacé public. Nous avons vu plus haut qué lés habitants 

invéstissént prioritairémént dans la suré lé vation dés maisons pour é chappér aux inondations, si bién qué lé 

nivéau d’é lé vation ést un indicatéur diréct dés moyéns dont disposé chaqué mé nagé. Cétté corré lation dirécté 

éntré révénu, hautéur du sol ét confort dé vié qui én ré sulté té moigné dé manié ré abrupté dés iné galité s 

socialés989. Lés pérsonnés jouissant dé la situation la moins inconfortablé sont commérçants ou éntréprénéurs. 

Ils disposént dé maisons proté gé és dés inondations, ont accé s a  l’é conomié forméllé (au systé mé bancairé 

notammént) ét uné poigné é d’éntré éux possé dént uné automobilé. La plupart vivént réplié s sur léur univérs 

doméstiqué, a  l’abri dés grillés ét dés féné trés opaqués dé léurs maisons suré lévé és. Léurs é pousés téntént 

d’affirmér léur position socialé via lés activité s méné és dans lé cadré du PKK*, sans suscitér l’adhé sion dé léurs 

voisinés (cf. infra). Ainsi, lés figurés dé la bourgéoisié localé né s’imposént pas commé dés figurés tuté lairés dé 

léur quartiér, commé a  Bangkongsari ou a  Tahunan. Séuls lés résponsablés réligiéux ét lés rarés individus én 

position dé jouér un ro lé d’intérmé diation (brokerage) avéc lés programmés sociaux ét d’infrastructurés dé la 

Municipalité  jouissént d’un cértain pouvoir, mais l’usagé qu’il én font au profit dé léur cliénté lé ést dé noncé  

par cértains habitants intérrogé s990.  

 
988  En 2017, moment où ont été menés les entretiens à Terboyo, 1 Kg de riz valait 13 000 Rp (source : Indonesia Rice Retail Price 

Index, CEIC global economic data and indicators). 

989  Les plus pauvres doivent littéralement lévér lés yéux vérs lés piéds dés plus richés qui sé coupént dé la communauté én s’élévant 

au-dessus du niveau de la rue. Il faut imaginer la personne habitant une maison enfoncée, assise sur un siège de fortune 50 cm. 

au-dessous du nivéau dé la rué voir défilér lés passants, l’auvént dé sa maison arrivant à la hautéur dé léur hanché, pour 

comprendre la violence sociale indirectement générée par le rob* ét l’abséncé d’altérnativé éx-situ du fait dé l’éncérclémént du 

quartier par les zones industrielles. 

990  Nous n’affirmons pas pour autant qué lés intérmédiairés à Tahunan ét à Bangkongsari séraiént d’un naturél plus vértuéux. En 

révanché, il sémblé qué léur comportémént né donné pas liéu à autant dé contéstations éxplicités qu’à Térboyo. 
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Photo 48 : Elévation d’une maison par un propriétaire-occupant relativement aisé (au centre) jouxtant la maison enfoncée 
encore occupée d’un indigent (sur la gauche) 

 
Source : Julien Birgi (Mai 2017) 

La classé intérmé diairé ést composé é dés ouvriérs ét dés actéurs dé l’é conomié informéllé, mais cé groupé 

ést tré s hé té rogé né. Lés émployé s a  duré é indé términé é dés usinés qui réspéctént la ré gléméntation én 

matié ré dé salairé minimum ét d’avantagés sociaux sont dés privilé gié s. Céla dit, léur sort péut basculér a  

l’occasion d’un raléntissémént dés commandés dé léur éntréprisé qui péut aussi dé mé nagér sans coup fé rir 

pour é chappér au rob*. Puis viénnént lés nombréux ouvriérs pré cairés ét payé s én-déça  du salairé minimum, 

qui doivént composér avéc dés pé riodés dé cho magé plus ou moins longués ét d’uné duré é toujours incértainé. 

Léur sort n’ést gué ré plus énviablé qué célui dés véndéurs ambulants ét dés pétits mé tiérs. Péu ont pu attéindré 

uné cértainé autonomié én véndant a  l’éxté riéur du quartiér, surtout dépuis la férméturé dé la garé routié ré dé 

Térboyo, dont lé flux dé voyagéurs é tait uné aubainé pour lés véndéurs ambulants ét lés portéurs du quartiér. 

Dépuis, la plupart dé cés serabutan* sont tributairés dés achats ou dés émplois proposé s par lés plus richés. 

On trouvé énfin a  Térboyo un groupé éxtré mémént pauvré, sans é quivalént dans lés autrés cas é tudié s. La 

dé gradation du cadré dé vié a occasionné  lé dé part dés habitants lés plus aisé s, én particuliér lés jéunés ayant 

fait dés é tudés991. La population a dé cru, laissant vidés lés maisons lés plus éxposé és aux inondations. L’é rosion 

dé la préssion foncié ré sur cés térrains a cré é  un éffét d’aubainé pour dés populations éncoré plus pauvrés qué 

lés habitants résté s. Dés migrants ruraux sé sont ainsi installé s dans dés maisons dé fortuné lé long dé la rivié ré 

 
991  Aucun dés énfants dés pérsonnés qué nous avons intérrogéés ayant fait dés étudés supériéurés né résidé à Térboyo, à l’invérsé 

dé cé qué l’on a constaté dans lés trois autrés cas étudiés. 
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(Jl. 17), au nord dé notré pé rimé tré surtout992, ainsi qué dans lés kos* lés plus dé gradé s, au nord-ouést du sité. 

Cés dérniérs sé journént la duré é dé léur contrat au térmé duquél ils régagnéront léur villagé natal, ou 

dé mé nagéront pour un nouvéau kos au plus pré s d’un nouvél émploi. Si léur émploi sé pé rénnisé ét qu’ils 

fondént uné famillé, ils quittéront vraisémblablémént lé quartiér pour trouvér un lopin dé térré hors d’éau ou  

construiré léur maison. 

Une population introvertie  

La moitié  dés habitants dé Térboyo sont né s sur placé, dé parénts rizicultéurs ou pé chéurs gé né ralémént 

proprié tairés dé léurs térrés. 43% dés pérsonnés qué nous avons sondé és sont dés migrants é conomiqués, 

issus tré s majoritairémént dés zonés ruralés dés ré géncés voisinés dé Démak ét Grobogan, dont nous avons 

dit qu’ils avaiént é té  attiré s par l’éxpansion industriéllé dés anné és 1990 puis dés anné és 2000, ét l’offré dé 

térrains constructiblés issus dés opé rations dé lotissémént méné és par lés proprié tairés fonciérs locaux. Cés 

nouvéaux vénus sé sont marié s avéc dés natifs ou ont dé mé nagé  avéc léur famillé (20C). Uné minorité  dé 

migrants proviént d’autrés quartiérs dé la villé dé Sémarang. Ils ont pu trouvér ici un térrain méilléur marché  

qu’én villé pour y construiré léur maison, a  l’imagé dé Bpk Sujarwo (11B), fonctionnairé a  la rétraité, dont lés 

ménués é conomiés né lui pérméttaiént pas d’énvisagér un méilléur quartiér. Enfin, lés migrants installé s dans 

lés logis dé fortuné sont dés ruraux éxtré mémént pauvrés issus dés ré géncés lés plus réculé és dé Java-Céntré 

(Pémalang, Blora, étc.).  

Tableau 48 : Lieu de naissance des habitants de Terboyo  

 Sur place Dans le village 
Municipalité 
de Semarang 

Régences 
voisines 

Régence de 
Jepara 

Ailleurs à Java 
Centre et Est 

Ailleurs en 
Indonésie 

Nombre 21 27 7 16 4 18 2 

Proportion 22% 28% 7% 17% 4% 19% 2% 

Source : enquête terrain auprès de 95 adultes résidant à Terboyo 

Bién qué d’originés aussi divérsés qu’a  Bangkongsari, lés habitants dé Térboyo sont davantagé énclins a  

vouloir éxércér un contro lé social sur léur quartiér : « lés é trangérs doivént s’adaptér a  la communauté  »993. 

Lés maigrés réssourcés qu’offré lé térritoiré, mé mé informéllés, sont attribué és én contrépartié d’uné adhé sion 

aux pratiqués colléctivés994 . La sanction socialé ést souligné é par un chéf dé RT.* qui nous dit qué « lés 

pérsonnés – uné ou déux – qui né participént pas sont l’objét dé mé disancés dé la part dés autrés »995 . 

 
992  Ces emprises classées dans le domaine public de la ville ne sont pas constructibles et leur occupation de ce fait illégale. 

993  Entretien avec Ibu Satinah (03C) le 12 juillet 2017.  

994  Bpk Budi Setiawan (17A), migrant installé illégalement sur les terrains municipaux Jl. 17, témoigne ainsi : « J’ai obténu lé droit 

d’utilisér cé térrain auprès du RT.*. Aussi, si je ne participe pas aux activités collectives, je serai expulsé de la communauté » 

(entretien le 24 août 2017).  

995  Entretien avec Bpk Murchamdan (01A) le 13 septembre 2017. 
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Cépéndant, cés véllé ité s sont contrarié és : déux autrés chéf dé RT.* (11C pour lé RT. 02 ét 20C pour lé RT. 03) 

né s a  Térboyo dé plorént qué lés locatairés dés kos* né sé pré séntént jamais pour léur réméttré uné copié dé 

léur carté d’idéntité  ét dé léur léttré dé récommandation (surat pindah*). Il faut diré qué la céntainé dé jéunés 

logé s dans lés kos* né voiént gué ré l’inté ré t dé s’impliquér dans la vié colléctivé du quartiér, d’autant moins 

qu’ils né sémblént pas subir dé sanction socialé996.  

Ré ciproquémént, lés habitants dé Térboyo sortént rarémént du quartiér, sauf pour lé travail. La 

congéstion pérmanénté dé la routé nationalé, lés inondations fré quéntés ét lés obstaclés physiqués a  

contournér pour accé dér au céntré-villé ou aux quartiérs énvironnants (la routé nationalé é tant suré lévé é ét 

sé paré é par un térré-pléin céntral infranchissablé) sont il ést vrai dissuasifs. Ils s’approvisionnént localémént, 

au marché  traditionnél dé Génuk pour lés produits frais ou dans lés é picériés du quartiér pour lés achats 

quotidiéns. A part la mosqué é ét lés ruéllés é troités du kampung*, lé principal liéu ou  sé rétrouvént lés jéunés 

ést la térrassé du supérmarché  Indomaret situé  au sud-ouést du pé rimé tré. En dé rarés occasions, il péut léur 

arrivér dé s’avénturér au marché  dé Pasar Johar pour dé pénsér léurs é conomiés én vé téménts ét produits 

é léctroniqués bon marché , ou a  Simpang Lima pour dî nér dans la rué. Mais cés sortiés « én villé » sur dés 

mobyléttés rutilantés sont l’apanagé dés jéunés : lés adultés plus a gé s sé conténtént dé bavardér éntré voisins 

(nongkrong*) ou dé régardér la té lé vision. Lés séuls a  qui il arrivé dé sortir én famillé sont dé nouvéaux vénus 

commé Ibu Indri (06D1), qui émmé né parfois sés énfants pé chér dés carpés dans un pétit parc d’attractions 

(Taman lele*). 

Cétté introvérsion ést attésté é par lé traitémént dés éntré és du quartiér. En Indoné sié én éffét, lés 

kampung*, muré s ou clos par lés façadés dés maisons donnant sur lés avénués éxté riéurés, sont doté s dé portés 

(gapura*) qui marquént lé point dé passagé éntré l’univérs familiér dé la communauté  ét lé mondé éxté riéur 

poténtiéllémént hostilé (SULLIVAN, 1992). Ellés prénnént gé né ralémént la formé dé déux piliérs disposé s dé 

part ét d’autré dé la rué, souvént rélié s par un fronton ét doté s d’uné barrié ré qué lés habitants dé sérvicé dé 

ronda malam* férmént a  la nuit tombé é997. Or, fait raré én zoné urbainé a  Java, lés points d’accé s sont a  Térboyo 

dé pourvus dé gapura, a  l’éxcéption dé l’éntré é Jl. 18 ou  éllé ést ré duité a  sa plus simplé éxpréssion. C’ést 

d’autant plus symptomatiqué qué l’énvironnémént poténtiéllémént hostilé qué constituént la routé a  grand 

passagé, la garé routié ré ét lés zonés industriéllés, avéc léur corté gé dé nuisancés ét d’inconnus possiblémént 

malvéillants auraiént pu motivér la construction dé portés marquant éxplicitémént lés limités protéctricés du 

quartiér. Or, malgré  l’insé curité  dont font é tat plusiéurs té moins, lé quartiér résté ouvért dé jour commé dé 

 
996  Entrétién avéc Bpk Purmanto (11C) lé 15 août 2017, qui réconnaît cépéndant qu’hormis cétté éntorsé aux règlés, aucun conflit 

avec les locataires de kos* n’ést à déplorér.  

997  Ces gapura* sont toujours décorés avéc dés motifs ét un stylé corréspondant à l’image que la communauté résidant dans le 

kampung* énténd donnér d’éllé. Ellé pourra ainsi méttré én avant son idéntité éthniqué, sa férvéur patriotiqué ou sa piété. La 

taillé, lé nivéau d’ornéméntation ét l’état d’éntrétién dés gapura* sont en général un bon indicateur de la cohésion de la 

communauté ét dé la consciéncé qu’éllé a dé son rapport avéc son énvironnémént urbain. 
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nuit, sans contro lé d’accé s physiqué ni humain puisqu’il n’éxisté plus dé rondé dé nuit. Si l’on sé ré fé ré a  la 

diménsion symboliqué du gapura*, céla trahit a  la fois un manqué dé cohé sion intérné a  la communauté  ét uné 

difficulté  a  pénsér colléctivémént lé mondé éxté riéur, il ést vrai profondé mént boulévérsé  par 

l’industrialisation. 

Photo 49 : L’unique gapura* marquant la séparation entre Terboyo et l’environnement urbain, à l’extrémité sud de Jl. 18  

 
Source : Google Earth 2018 

Une érosion des valeurs traditionnelles et des mécanismes de solidarité 

On aurait pu s’atténdré a  cé qu’un tél isolémént aillé dé pair avéc uné affirmation dé valéurs éndogé nés 

au quartiér facé au mondé éxté riéur. A Térboyo, la langué privilé gié é ést lé javanais, y compris par lés énfants 

(l’indoné sién é tant limité  aux é changés avéc lés é trangérs), signé a  la fois dé l’introvérsion dé la communauté  

ét possiblémént d’un cértain manqué dé confiancé én soi998. En révanché, lés ré fé réncé aux arts traditionnéls 

javanais (musiqué, dansé, art martial, étc.) sont rarés ; nous n’avons pas vu lés cagés a  oiséaux (loisir ré pandu 

s’il én ést a  Java) ; il n’éxisté pas dé térrain ou  pourraiént sé pratiquér lés habituéls sports populairés (football, 

volléyball, badminton). Lés jéunés sémblént invéstir l’ésséntiél dé léurs é conomiés dans la moto, vé ritablé 

objét dé culté. C’ést souvént lé cas dans lés quartiérs populairés, én villé commé a  la campagné, mais 

l’éngouémént sémblé particulié rémént prononcé  ici. Il s’agit du prémiér posté dé dé pénsé non-aliméntairé, 

loin dévant l’é quipémént du foyér ét il arrivé qué dés famillés rélativémént aisé és (commé céllé dé Bpk Yudi, 

14C) én possé dé 2 ou 3. Lés déux-roués sont soignéusémént dé coré s dé motifs bariolé s, astiqué s chaqué 

dimanché ét fié rémént éxposé s dans lés rués du kampung*. Cé rapport intérpéllé compté ténu dé la pauvrété  

 
998  Bpk Yudi (14D) par éxémplé qui parlé pourtant indonésién sé sént plus à l’aisé pour s’éxprimér én javanais, mêmé dans lés 

réunions officielles auxquelles il participait en tant que délégué syndical des pêcheurs. 
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dé la population, dé l’éxisténcé dé transports colléctifs rélativémént éfficacés (bus TransSemarang ét minibus 

urbains) ét dé la faiblé mobilité  dés habitants, dont péu ont a  fairé a  l’éxté riéur du quartiér. Commé si cé signé 

éxté riéur dé motricité  symbolé dé libérté  individuéllé ré pondait a  un bésoin d’é mancipation (ou pluto t, 

d’affichagé dé sés capacité s d’é mancipation) du quartiér plus important ici qu’ailléurs. 

Photo 50 : Loisirs et sociabilités à Terboyo : Adolescents posant devant leurs scooters Jl. 11 (à gauche), femmes bavardant 
sur une terrasse Jl. 14 (au milieu) et enfant jouant avec des échasses utilisées pendant les crues Jl. 15 (à droite)  

    
Source : Julien Birgi mai 2017) 

Lé fait qué la population dé Térboyo passé lé plus clair dé son témps sur placé n’impliqué pas pour autant 

qué lés pratiqués socialés y soiént plus inténsés qu’ailléurs. Contrairémént aux autrés sités é tudié s, lés 

activité s communautairés sont asséz rarés a  Térboyo (a  l’éxcéption dés activité s réligiéusés, commé nous lé 

vérrons plus loin). Céllés du PKK* sont circonscrités a  la sphé ré doméstiqué ét né traitént pas lés problé més 

concréts du quartiér. Lés ré unions (qui n’ont pourtant liéu qu’uné fois par mois) sont considé ré és commé 

énnuyéusés. Péu d’habitantés accéptént dé dé pénsér 10 000 Rp én ayant lé séntimént d’y pérdré léur témps999. 

Il n’y a pas d’autré organisation socialé activé dans lé quartiér. Lés slametan* né sont pas aussi ré pandus 

qu’ailléurs, mé mé si lés habitants méttént un point d’honnéur a  cé lé brér lés déux moménts incontournablés 

qué sont lé jour dé l’indé péndancé (17-an*), a  l’occasion duquél lé quartiér ést éntié rémént pavoisé , ét lé jour 

dé l’An du caléndriér javanais (Malam Satu Suro* ou Satu Muharam*). Cés féstivité s sont organisé és au nivéau 

dé chaqué RT.* ou rué par rué pour lés plus péuplé s d’éntré éux1000. Mais én-déhors dé cés déux témps forts dé 

 
999  Entretien avec la femme de Bpk Purmanto (11C), le 15 août 2017. 

1000  Commé l’éxpliqué Ibu Sofi (01B), « les femmes cuisinent ensemble », parfois sous la surveillance de femmes plus âgées, comme 

nous avons pu lé constatér péndant l’éntrétién avéc 12A. Dans son RT.* (le RT. 03 RW. 04), « chacun des 25 000 ménages 

s’invéstit ét donné 25 000 Rp, utilisés pour acheter des drapeaux et des hampes en bambou, et 1 Kg. de riz pour le repas. Ceux 

qui ont chez eux des ustensiles de cuisine adaptés (grosses marmites, réchauds, poêles) les prêtent. Les personnes chargées de 

cuisiner viennent alternativement de Jl. 12 et Jl. 13. Ce sont les femmes les plus jeunes, supervisées par une voisine plus âgée. 

Fauté d’éspacé, tous lés habitants mangént énsémblé dans la rué ». Péndant qué lés fémmés s’affairént à cuisinér, lés hommés 



PARTIE 3 : TYPOLOGIE DE SYSTEMES PRODUCTIFS : PAR-DELA LA DICHOTOMIE ENTRE MODELE FORDISTE ET DISTRICT INDUSTRIEL  
CHAPITRE 3.3 – TERBOYO ET LA ZONE INDUSTRIELLE : LE DEVELOPPEMENT FORMEL EN QUESTION 
 

 

Page 433 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

l’anné é, lés maniféstations dé solidarité  sont plus rarés qu’ailléurs. Lés tontinés sont plus éspacé és ét lés 

montants plus modéstés1001 . Ibu Warsiyan (05A1) régrétté lé réla chémént dés activité s colléctivés, qu’éllé 

éxpliqué par lé fait qué cértainés famillés n’ont pas lés moyéns dé payér lés contributions atténdués1002. Dé 

manié ré gé né ralé, lés pérsonnés énqué té és sémblént plus calculatricés qu’ailléurs vis-a -vis dés gains 

individuéls qu’ils péuvént éspé rér dés activité s colléctivés ét éxprimént uné cértainé dé fiancé a  léur é gard, a  

rébours dé l’idé al communautairé promu par l’Etat. Ibu Kumsatun (12B) réproché ainsi au chéf dé son RT.* ét 

a  son é pousé (dé fait résponsablé én cétté qualité  dé la séction du PKK pour lé RT.) dé né potismé 1003 . 

Bpk Murchamdan (01A) réconnaî t qué dépuis qu’il a é té  é lu chéf dé son RT., son « é pousé dévrait sé rapprochér 

davantagé dés voisins ét é tré activé dans dés activité s socialés, y compris via lé PKK, mais aussi tout 

simplémént pour partagér dés moménts avéc lés géns »1004. Il én va dé mé mé pour lé travail communautairé 

(kerja bakti*). Un té moin nous a dit qué lés habitants s’impliquaiént dans lés travaux d’amé nagémént méné s 

par la municipalité  dé Sémarang, mais nous n’avons pas pu lé vé rifiér : séuls dés ouvriérs ré muné ré s 

travaillaiént lors dé nos passagés sur sité. Fait raré dans un kampung*, qui plus ést dans un séctéur dé la villé 

ré puté  confronté  a  dé l’insé curité , il n’éxisté pas dé sérvicé dé rondé dé nuit (siskamling* ou ronda malam*) 

co té  Térboyo-Wétan, soi-disant parcé qué lés hommés travaillént ét né péuvént sé mobilisér la nuit1005. Cértains 

individus indiquént pré tér main forté1006  ou récévoir dé l’aidé1007  dés voisins (qui sont souvént aussi dés 

parénts prochés, é tant donné  lé procéssus d’installation dés fratriés sur lé térrain dés parénts) a  l’occasion dé 

travaux dé ré novation dé maisons. Mais lé manqué dé solidarité  ést éxpréssé mént régrétté  par plusiéurs 

té moins – cé qui dé tonné dans un contéxté javanais dont lés convéntions invitént a  dé montrér l’harmonié 

supposé é ré gnér dans sa communauté  – ét cé y compris au séin dés clans1008.  

 
décorent les rues du RT. en groupe (secara gotong-royong*). Le repas cérémoniel est ouvert par le chef du RT. ou, le cas échéant, 

par une personnalité locale, comme un Haji* (personne ayant accompli le pèlerinage à La Mecque). 

1001  Dans le RT.* où vit Bpk Purmanto (11C) par exemple, le gagnant du tirage au sort empoche 300 000 Rp (qu’il a pour sa part 

consacré à l’achat dé matériaux de construction pour sa maison). 

1002  Uné dés fémmés intérrogéés (qui a souhaité consérvér l’anonymat sur cé point) éxpliqué qu’éllé rédouté dé né pouvoir acquittér 

chaque mois la participation de 20 000 Rp pour les 3 tontines organisées chaque mois (au niveau des femmes de son RT., au 

niveau des hommes du RT., et au niveau du RW.). 

1003  Ellé émploié l’éxpréssion pilih-kasih*, qui signifie « choisir à qui on donne », ét sé plaint par ailléurs dé l’iniquité dés 

contributions qui lui sont imposées : « lors dé la fêté dé l’indépéndancé, j’ai dû payér la contribution éntièré pour mon mari, la 

famille de mon fils et moi (soit 50 000 Rp et 1 Kg dé riz) alors qué nous n’avons pas pu participér à la cérémonié parcé qué mon 

mari était malade » (entretien avec Ibu Kumsatun (12B) le 16 août 2017). 

1004  Entretien avec Bpk Muchramdan (01A) le 13 septembre 2017. 

1005  Une ronda malam* est par contre organisée à Trimulyo, indemnisée par une contribution de 300 Rp/nuit/famille. 

1006  Par exemple 20C, mais lé fait qu’il soit égalémént chéf dé son RT.* én fait un cas à part, ténu dé montrér l’éxémplé. 

1007  Ibu Ana (13A) par exemple, qui a offert en retour boissons et cigarettes (entretien le 16 août 2017). 

1008  Ainsi, bien que veuve avec 2 enfants à charge, Ibu Warsiyan (05A1) les élève sans aide de ses proches. Il en va de même pour Ibu 

Suyati (15A), qui cuisiné séparémént dé sa fillé alors mêmé qu’éllés vivént sous lé mêmé toit. 
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C’ést dans la géstion dés dé chéts qué sé manifésté lé plus clairémént la faiblé mobilisation colléctivé dés 

habitants. Gé né ralémént, lés kampung* frappént par léur proprété  ét lé soin apporté  a  l’éntrétién dés rués. 

Céla s’éxpliqué par la géstion communautairé dés dé chéts mé nagérs, dont la collécté én porté-a -porté ést 

assuré é par dés chiffonniérs ét, pour lés dé chéts non valorisablés, par un é bouéur payé  par lés cotisations dés 

habitants RT.* par RT.  Pas a  Térboyo ou  lés dé chéts sont jété s dans la rué ét obstruént lés canalisations, 

aggravant lé problé mé d’é coulémént dés éaux usé és, ou sont jété s én cachétté la nuit dans lés térrains 

maré cagéux1009  ou  ils s’accumulént. Céla contribuér a  avivér lés ténsions dé voisinagé sur arrié ré-plan dé 

fortés iné galité s socialés, commé lorsqué Ibu Kiswanti (06B), par ailléurs pauvré, réchigné a  ramassér lés 

dé chéts dévant chéz éllé, provoquant lés ré primandés colé riqués (comportémént atypiqué a  Java) d’Ibu Yanti 

(06C), néttémént plus aisé é1010. Cé n’ést qué quand lé problé mé déviént trop critiqué qué lés habitants finissént 

par cotisér 5 000 Rp chacun pour payér un é bouéur. 

Photo 51 : Déchets stagnant dans le caniveau Jl. 07, au niveau de la maison 07A (à gauche) et panneau interdisant le dépôt 
d’ordures posé par un riverain Jl. 01 (à droite) 

  
Source : Prita Ramadiani, September 2017 

La consé quéncé dé cés ténsions socialés ést qué lés individus sé répliént sur la famillé nuclé airé, qui prénd 

néttémént lé pas sur lé clan. Contrairémént a  Bangkongsari ét Tambakroto, lés habitants dé Térboyo citént plus 

spontané mént léurs parénts, léurs énfants ét léur fratrié qué lés « amis » (teman*) (au séns é largi dé prochés, 

dé mémbrés du clan), qui sont rarémént méntionné s (ét séulémént par dés pérsonnés pluto t aisé és, commé 

11.1A ét 11B). L’inténsité  dés liéns intrafamiliaux ést facilité é par lé procéssus dé lotissémént dés térrains 

 
1009  Entretiens avec Bpk Murchamdan (01A) le 8 mai 2017 et Ibu Kumsatun (12B) le 16 août 2017. 

1010  Les récriminations de certains ne les empêchent pas de se livrer aux mêmes comportéménts, à l’imagé d’Ibu Kumsatun (12B) qui 

sé plaint dés dépôts sauvagés alors qué nous l’avions surprisé la véillé én train dé jétér dés déchéts dans le marécage en face de 

sa maison. 
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familiaux, qué l’on rétrouvé cértés a  Tahunan, a  Bangkongsari ét a  Tambakroto, mais dans un énvironnémént 

moins hostilé ét moins dénsé. Au séin dé cés famillés, lés fémmés partagént lés ta chés doméstiqués, y compris 

d’uné gé né ration a  l’autré (cé qui n’ést pas si fré quént ailléurs). Si l’on sé ré fé ré a  l’éffort financiér consacré  én 

argént dé poché par lés mé nagés majoritairémént pauvrés dé Térboyo, lés énfants y sémblént particulié rémént 

choyé s. Lés voiré quittér lé quartiér uné fois adultés pré occupé lés parénts qui, a  dé tré s rarés éxcéptions 

pré s1011 ,  tiénnént a  cé qu’ils réstént pré s d’éux1012  malgré  lés conditions dé vié tré s difficilés ét lé péu dé 

pérspéctivés qu’offré lé quartiér. 

Cétté socié té  én panné dé pérspéctivés, iné galitairé ét plus individualisté qu’ailléurs ést propicé aux 

ténsions. Entré autrés éxémplés, Bpk Murchamdan (01A) éspé ré qué la dé linquancé qui sé vit aux énvirons1013 

né va pas afféctér l’imagé dé touté la communauté . Bpk Sujarwo (11B) qui, souvénons-nous, s’ést installé  ici 

én 1992 én invéstissant toutés sés é conomiés dans sa maison, considé ré qué « Térboyo ést un bidonvillé 

(slum*) ou  la nouvéllé gé né ration n’ést pas “é volué é”, tant du point dé vué dé l’é ducation qué du travail », si 

bién qu’il émpé ché sés énfants dé fré quéntér lés jéunés du coin. 

La religion comme planche de salut 

La vié réligiéusé localé ést animé é par la NU* qui gé ré dé nombréux é quipéménts. La mosqué é Baitul Izzah 

(implanté é avant l’indé péndancé) ést lé céntré spirituél ét social du quartiér. On compté é galémént uné 

mosqué é au nord du sité (achévé é én 2017), 2 oratoirés, 1 orphélinat accuéillant 60 énfants, 1 é colé matérnéllé 

privé é1014, 1 énsémblé é colé primairé-collé gé coraniqués1015 qui accuéillé 170 é lé vés pour lés cours lé matin 

(dé 7h00 a  13h00) ét 150 pour la lécturé du coran l’apré s-midi (dé 15h00 a  17h00), ét uné é colé coraniqué dé 

 
1011  Bpk Sujarwo (11B) éssaié d’émpêchér sés énfants dé nouér dés liéns trop étroits avéc lés énfants locaux dans l’objéctif dé lés 

encourager à quitter le quartier pour chercher plus tard de meilleures opportunités. Il s’agit cependant du profil atypiqué d’un 

fonctionnaire à la retraite qui a emménagé ici pour des raisons économiques. Totalement coupé de la communauté, il est un des 

rares habitants dont toutes les sociabilités (professionnelles, familiales, amicales) se situent en-dehors du quartier. 

1012  « Que l’on ait ou non dé quoi mangér, l’important, c’ést d’êtré énsémblé » (makan rak makan sing penting kumpul*) (entretien 

avec Bpk Anwari, 11A, le 15 August 2017). Quant à Ibu Mutmainah (14D), elle interdit à ses deux adolescents de sortir.  

1013  Une donnée confirmée par Ibu Eny (A39), officier de la police nationale qui a longtemps exercé au commissariat de Genuk. 

1014  Cette école maternelle (Transitional Kindergarten, TK) Tarbiyatul, de type madrasa* (école de jour), est gérée par la fondation 

Yayasan Pendidikan Muslimat*, dans la mouvance du NU. Ellé viént d’êtré rénovéé dans lé cadré du programmé Kota Kita* 

(« notre ville ») conjoint entre le ministère indonésien des Travaux publics et du logement social et la Ville de Semarang. 

1015  L’écolé primairé (SD), ouverte en 2001, et le collège (SMP*) Hasanuddin, de type madrasa* également, sont gérés depuis la fin 

des années 2000 par une fondation créée ad-hoc, Yayasan Miftahul Ulum (YMU) qui émane elle aussi du NU. 14 des 18 

énséignants n’habitént pas dans lé quartiér ét un séul (Bpk. Shobirin) ést né à Térboyo. Lé fonctionnémént dé l’écolé ést financé 

par l’Aidé gouvérnéméntalé au fonctionnémént dés écolés (Bantuan Operasional Sekolah, BOS*) et des dons « préférés à des frais 

de scolarité qui pénaliseraient les familles les plus pauvres » (source : entretien avec Bpk Zam, vice-diréctéur dé l’écolé primairé 

Hasanuddin et du collège éponyme, le 13 mai 2017). 
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typé pesantren*1016 accuéillant 70 pénsionnairés. Cétté offré é ducativé pourtant é toffé é péiné a  satisfairé la 

démandé1017, ét cé malgré  la pauvrété  du quartiér1018, si bién qué cés é tablisséménts ont du  é tré agrandis1019. 

Cés projéts ont é té  fé dé ratéurs pour mobilisér la communauté 1020, contrairémént aux travaux dé voirié ou dé 

néttoyagé dés rués. La mosqué é Baitul Izzah éllé-mé mé a é té  ré nové é én 2001 gra cé a  dés dons qui ont pu 

attéindré la sommé considé rablé dé 5 millions dé Rp par sémainé1021. La communauté  assuré é galémént la 

protéction dés liéux dé culté contré lé rob* ét l’éntrétién dés musholla* (é difié és sur du fonciér donné  dé main 

morté (wakaf*))1022. Cés liéux dé culté ét d’énséignémént sont lés vé ritablés po lés d’animation du quartiér. La 

 
1016  Le pondok pesantren* Miftahul Ulum fut ouvért én 1986 dans la maison d’un couplé dé déscéndants dé léadérs réligiéux 

respectés. Bpk K.H. Nur Badri viént dé la villé sainté dé Kudus ét son épousé Ibu Nyai la fillé d’un Kyai* du Kauman* (le vieux 

quartier arabe, près de la mosquée) de Semarang. Un dortoir a été édifié à côté de leur maison pour accueillir les premières 

élèves, puis 100 m. plus loin, un dortoir pour lés garçons. Lé dortoir dés fillés ayant sombré sous l’éffét du rob*, le rez-de-

chaussée a été transformé en bassin piscicole. 60 filles sont encore hébergées aux 1er et au 2ème étages (dont seulement 10 

viénnént dé l’arrondissémént dé Génuk ét 25 dé la régéncé dé Démak). Le dortoir est gardé par un concierge. Celui des garçons 

accueille 12 élèvés. L’admission ést gratuité : chaque élève doit simplement venir avec ses effets personnels, le riz pour sa 

pitancé ét un péu d’argént pour lés dépénsés courantés (50 Rp/jour pour l’éléctricité, 15 Rp pour le gaz, 2 000 Rp pour un savon, 

de quoi acheter des épices, etc.). Ils rentrent chez eux 4 fois par an, notamment pour le premier jour du Lebaran* (Hari Idul 

Fitri*).  

1017  Lé succès dé l’écolé primairé ét du collègé Hasanuddin s’éxpliqué d’abord par la proximité dé l’établissémént, très appréciéé par 

lés parénts dont l’activité né pérmét pas dé conduiré léurs énfants à l’écolé à l’éxtériéur du quartiér (entretien avec Bpk Budi 

Setiawan (17A) le 15 juin 2017). Lés parénts d’élèvés sé réconnaissént égalémént dans cétté écolé qu’ils ont contribué à édifiér 

(entretien avec Bpk Yudi (14D) le 21 août 2018). « Bién qu’émpréint dé l’idéologié traditionnalisté du NU* » (formulation qui 

dénoté l’imagé archaïqué dont pâtit lé mouvémént par rapport au courant de la Muhammadiyah*), l’énséignémént qui y ést 

dispensé est réputé « d’uné qualité équivalénté à céllé dés autrés établisséménts » (entretien avec Bpk Murchamdan (01A) le 

13 septembre 2017). 

1018  Effectivement, quand bien même les frais d’inscription sont à la discrétion dés parénts d’élèvés, la scolarisation dans cét 

établissémént privé péut s’avérér plus coûtéusé qué dans l’énséignémént public pour lés famillés lés plus pauvrés. 

1019  Par la municipalité de Semarang pour TK* Tarbiyatul et grâcé à dés dons, én 2006, pour l’écolé ét lé collègé Hasanuddin. 

1020  La section jeunesse de la fondation YMU a collecté 100 000 Rp/mois auprès dés famillés (avéc dés possibilités d’échélonnémént 

dés paiéménts) ét jusqu’à 3 Kg de poisson auprès des pêcheurs du village, complétés par les dons faits dans les troncs 

(jimpitan*). La construction a été assurée par du travail communautaire (kerja bakti*). Cette mobilisation a permis de construire 

10 classes supplémentaires et 1 bureau en à peine plus de 2 ans. A l’issué dés travaux, uné fondation (Yayasan*) fut créée pour 

gérér l’établissémént, si bién qué lés habitants né sont plus appélés à intérvénir dans son fonctionnémént. Mais cétté histoire 

montre combien ils se sont investis à moment donné pour permettre à léurs énfants d’êtré scolarisés. 

1021  Entretien avec Bpk Murchamdan (01A) le 13 septembre 2017. 

1022  En 2007, une mosquée imposante de style arabe a été édifiée par la fondation Thoriqoh Shiddiqiyyah (un mouvement différent 

du NU) à l’ést du sité, én vis-à-vis dé l’éntréé dé la zoné industriéllé KIT. Selon Bpk Murchamdan (01A), « les habitants des 

quartiers de Terboyo-Wétan ét Trimulyo n’y vont jamais, hormis Pak Agus Zaénal, lé doyén du RW. 04 Trimulyo, qui est 

l’administratéur dé la mosquéé » (et dont on peut imaginér qu’il a joué un rôlé dans l’implantation dans son RW.). Bien que 

convié à y prier, Bpk Murchamdan explique que « les principes y diffèrent des leurs [fait-il référence à sa famille, à son clan, ou à 

tous les habitants du quartier ?], si bién qu’[il] n’ést pas résté jusqu’à la fin dé la célébration ». Il souligne le caractère hors-sol de 
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mosqué é Baitul Izzah ést fré quénté é par un milliér dé fidé lés pour la prié ré du véndrédi. Situé é én son cœur, 

lé long dé Jl.00, TK* Tarbiyatul voit convérgér mé rés d’é lé vés, véndéusés ambulantés dé friandisés ét énfants. 

Mé mé s’ils passént lé plus clair dé léur témps a  liré lé Coran, n’é tant autorisé s a  sortir qué pour fairé quélqués 

émpléttés dans lés é picériés voisinés, lés é lé vés du pondok pesantren* s’impliquént dans la vié spirituéllé du 

quartiér. Tous lés dimanchés, ils participént ainsi a  la prié ré colléctivé (pengajian*) chéz Bpk H. Kholid, ainsi 

qu’aux cé lé brations réligiéusés organisé és dans lé quartiér, a  l’occasion d’un dé cé s par éxémplé. Lé déuxié mé 

jour du Lebaran*, ils véillént a  sérrér la main dé chaqué habitant dé Térboyo (halal bi hlal*). Quant a  la mushola* 

situé é dans lé dortoir dés fillés, éllé ést accéssiblé aux fémmés du quartiér péndant lé Lebaran* pour priér 

(Sholat Tarawih*). 

Lés prié rés colléctivés (pengajian*) sont plus fré quéntés a  Térboyo qué dans lés autrés sités ét 

rassémblént tré s au-déla  du quartiér1023. Dés sé ancés dé pengajian sé dé roulént par ailléurs lé samédi soir au 

nivéau dé chaqué RT.*, auxquéllés participént la plupart dés rivérains (soit uné tréntainé dé pérsonnés chaqué 

sémainé). On prié é galémént a  la fin dés ré unions dé RT. ét dés séssions dé arisan*. Et céla sans comptér lés 

prié rés (Yasin*) qué ré citént lés prochés – parénts ét voisins – quand surviént un dé cé s. Cés pengajian 

(davantagé qué lés arisan ét lés ré unions du PKK, moins fré quénté s) sont considé ré és commé dés moyéns 

d’inté gration dés nouvéaux vénus. Lés fidé lés font dés dons a  la hautéur dé léurs maigrés moyéns (5 000 Rp a  

chaqué sé ancé. On donné é galémént pour lés orphélins aux grandés occasions (10 Muharam*, fé té dé 

l’indé péndancé, Ramadan). Invérsémént, lés organisations réligiéusés viénnént én aidé aux plus pauvrés. A 

l’occasion dé Iedul Adha*, la séction Thoriqoh Siddiqqiyah dé Sémarang donné ainsi dé l’argént a  dés pauvrés 

du quartiér, qu’éllé sé léctionné a  sa discré tion. La réligion apparaî t ainsi aux habitants commé uné altérnativé 

pour affirmér léur dignité  ét accé dér a  uné réspéctabilité  autré qué par la ré ussité é conomiqué, lés activité s 

communautairés ou lé cadré dé vié. Cé qué ré sumé Ibu Solikkah (07A) én affirmant qué « Térboyo ést uné 

bonné communauté , réligiéusé »1024.  

 
cette mosquée : « beaucoup de fidèles garent leur voiture devant la mosquée. Un habitant de Trimulyo a été engagé comme 

garde. Quelques événements sont organisés pour les habitants des environs, et ils font des dons pour seulement 10 orphelins 

qu’ils séléctionnént (pilih-pilih*) systématiquement » (entretien le 13 septembre 2017). 

1023  Celles qui se tiennent 2 fois par semaine à la mosquée de Baitul Izzah (les mardis, vendredis, et certains dimanches (Minggu 

Legi*)) attirent des fidèles de tout le Kelurahan* de Trimulyo. Quant à celles dirigées par Hi Fadila du mouvement Muslimat NU, 

éllés rassémblént jusqu’à 200 pérsonnés lé Jéudi soir. Dés pengajian* réunissant les fémmés à l’échéllé du Kelurahan* de 

Terboyo-Wetan ont également lieu chaque dimanche après-midi. On y récite le Yasin*, (rituel consistent à énoncer le nom des 

morts typique du soufisme javanais pratiqué par le NU), la 36ème sourate du coran et le Tahlil* (prièré récitéé én l’honnéur dés 

défunts 7 jours, 40 jours et 100 jours après leur décès).  

1024  Entretien le 12 juillet 2017. 
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Un futur en impasse ? 

En dé pit ou a  causé dés conditions éxtré mémént durés imposé és par lé rob*, la plupart dés habitants dé 

Térboyo é prouvént dé grandés difficulté s a  sé projétér. La ménacé du rob placé lés habitants ét lés 

éntréprénéurs dans uné situation dé constanté insé curité , péu propicé a  l’é chafaudagé dé projéts1025 : touté 

l’atténtion ést concéntré é sur la priorité  d’é chappér a  l’inondation én suré lévant sa maison, cé qui pérmét dans 

lé méilléur dés cas d’én profitér pour én tirér dés révénus via la location dé kos*. Lé taux dé scolarisation dans 

l’énséignémént supé riéur, plus faiblé ici qu’a  Bangkongsari, ést ré vé latéur d’un manqué dé confiancé dans 

l’avénir ét la capacité  a  progréssér dans l’é chéllé socialé autant qué dé la pauvrété  dés habitants s’én trouvé 

considé rablémént ré duité1026. Uné fois diplo mé s du sécondairé, lés adoléscénts s’émpréssént dé dé crochér un 

émploi qui séra dé fait péu qualifié , d’autant plus qué léur horizon dé réchérché ést tré s local, limité  au quartiér 

ét aux zonés industriéllés énvironnantés. Cét horizon ré tré ci ést uné dés principalés diffé réncés avéc lés 

villagés pé riurbains commé Tambakroto ou , si l’émploi « aliméntairé » péu qualifié  ést é galémént la normé 

pour lés jéunés, ils n’hé sitént pas a  lé trouvér dans uné airé gé ographiqué bién plus é téndué. 

Terboyo incarne ainsi la trajectoire en impasse d’un village submergé par une industrialisation à 

outrance et le développement des infrastructures de transport de la grande ville. Le mode de 

développement, planifié dans « les règles de l’art » et fondé sur un partenariat public-privé formalisé, 

a abouti par un zoning monofonctionnel à grande échelle à enclaver un village autrefois agricole 

jusqu’à l’étouffement, brisant la dynamique positive d’intégration économique des autochtones et des 

migrants qui avait prévalu aux débuts du processus. De ce point de vue, ce cas apparaît comme un 

contre-exemple où les effets pervers de l’industrialisation formelle finissent par l’emporter sur les 

bénéfices socioéconomiques espérés. 

 
1025  Bién qué né ici, Bpk Taufik (01C) aspiré à déménagér, cé qui éxpliqué qu’il né chérché pas à éténdre sa maison pour mieux 

concilier son activité de fabrication de meubles avec sa vie privée. 

1026  Modulo l’appoint dés modéstés activités vivrièrés éncoré possiblés grâcé à la présérvation d’un soclé naturél qui a disparu à 

Terboyo, le revenu des habitants dé Bangkongsari travaillant dans l’industrié ou l’économié informéllé n’ést pas plus élévé qu’à 

Terboyo.  
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Synthèse de la partie 3 : 3 systèmes productifs distincts 

Cétté immérsion au cœur dés liéux ou  sont produits lés méublés nous a pérmis dé ré vé lér la pluralité  dés 

trajéctoirés dés communauté s nourriés par l’industrialisation. Lés structurés socialés pré éxistantés, la 

manié ré dont l’éspacé a é té  invésti, lés modalité s d’implantation dés unité s dé production nourris par lés 

actions dé cértains individus ont œuvré  pour façonnér dés systé més productifs contrasté s a  partir d’uné mé mé 

activité . 

Tahunan offré un éxémplé spéctaculairé dé cluster inténsif én main d’œuvré éxposé  aux soubrésauts du 

marché  mondial. Lés ré glés socialés commandant la conduité dés affairés y ont é té  ré duités a  l’éxtré mé, 

gé né rant un éspacé ultralibé ral au séin duquél lés factéurs dé production – matié rés prémié rés, main d’œuvré, 

produits sémi-finis, design, cliénts, fonciér ét immobiliér, capitaux, étc. – péuvént é tré continuéllémént 

ré affécté s par la ré allocation constanté dés rélations contractuéllés, dé manié ré a  optimisér la cré ation dé 

valéur a  court térmé. Cétté junglé é conomiqué s’appuié sur un soclé dé valéurs traditionnéllés ré gissant la vié 

socialé én-déhors du travail, qui apporté la stabilité  réquisé pour pré sérvér lé vivré-énsémblé ét assurér lés 

solidarité s né céssairés pour fairé facé aux chocs é conomiqués ; il constitué uné éxpréssion originalé du 

« contrat social réquis pour lubrifiér la fléxibilité  » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 6). L’alliancé dé cé 

libé ralismé éntréprénéurial atypiqué a  Java ét d’un consérvatismé social typiqué dé l’univérs villagéois 

javanais paraî t parfaitémént adapté  a  l’é conomié mondialisé é. Cétté « flexisécurité à l’indonésienne » 

concilié én éffét ré activité  ét compé titivité  fondé é sur lé prix d’uné part ét uné stabilité  socialé indispénsablé 

a  la conduité dés affairés dans la duré é d’autré part. La morphologié du térritoiré mis a  contribution par la 

production réflé té cét alliagé atypiqué qui s’éxprimé dans la formé dé la tréillé, cé maillagé viairé hié rarchisé  

sur léquél sé gréffént lés céllulés socialés dés clans. Cétté formé tré s particulié ré optimisé l’infrastructuré au 

sérvicé dé la ciné tiqué dés maté riaux, dé l’information ét dé la main d’œuvré, assuré la misé én scé né dés 

produits ét dés compé téncés, avéc touté la fléxibilité  dont a bésoin uné activité  volatilé ; mais éllé pérmét 

é galémént dé mainténir la cohé sion familialé ét socialé dé clans ancré s dans léur villagé. En cé séns, lé térritoiré 

physiqué (dé manié ré gé né ralé tré s péu é tudié  par la litté raturé sur lés districts ét lés clusters, rappélons-lé) 

apparaî t commé un léviér complé méntairé a  l’histoiré ét aux sociabilité s a  l’œuvré dans lés systé més productifs 

locaux. 

Bangkongsari ést un villagé frontié ré, né  du mariagé éntré uné population localé d’agricultéurs dé siréux 

dé construiré léur maison ét dé migrants é conomiqués én qué té d’émplois industriéls. Uné communauté  

hybridé s’ést forgé é dans lé désséin commun d’un autoamé nagémént orchéstré  par uné poigné é dé 

pérsonnalité s charismatiqués. L’industrialisation a a  la fois profité  ét contribué  a  cétté dynamiqué én tirant 

parti dés infrastructurés amé nagé és ét én cré ant dés émplois. La prisé én main dé son dé véloppémént a 

indé niablémént pérmis a  la communauté  villagéoisé d’acqué rir dés compé téncés ét dés connaissancés qui 

l’aidént aujourd’hui a  pratiquér l’éspacé mé tropolitain dé Sémarang pour én mobilisér lés réssourcés. Au fil du 
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témps ét dé l’énrichissémént dés habitants, l’informalité  a progréssivémént cé dé  du térrain a  uné 

« normalisation » dé l’usagé dé la térré (é mérgéncé d’un marché  immobiliér), dé la géstion dés infrastructurés 

(transfé ré é a  la municipalité ) ét dés modés dé vié (éffritémént dés pratiqués colléctivés au profit d’uné 

consommation individuéllé). Cé procéssus a é té  accé lé ré  par la ré sidéntialisation dé l’é conomié, qui a pris lé 

rélai dé l’industrialisation. Il s’agit d’un procéssus dé « formalisation » (én ré fé réncé a  la notion d’é conomié 

informéllé) dé l’é conomié par léquél l’agriculturé ét lés prémiérs émplois industriéls laissént la placé au 

salariat ouvriér ou tértiairé, l’autoproduction dé térrains viabilisé s au marché  immobiliér ét la géstion 

communautairé dés communs aux sérvicés publics municipaux. Aujourd’hui éncoré, l’é quilibré éntré poténtiél 

vivriér offért par lés térrés pré sérvé és, émploi industriél ét é conomié dé sérvicés offré uné qualité  dé vié 

néttémént supé riéuré a  céllé dé Térboyo, alors qué lés révénus nominaux dés habitants sont tré s comparablés : 

quoiqué massivé ét soudainé, l’industrialisation n’a pas gommé  lés structurés spatialés pré éxistantés. Mais lés 

dynamiqués industriéllé ét ré sidéntiéllé continués ét la ré alisation d’infrastructurés d’énvérguré 

mé tropolitainé autour du villagé éxércént uné préssion téllé sur lés réssourcés foncié rés ét lé capital social 

commun dés habitants comprométtént lés fondaméntaux qui ont pérmis lé dé véloppémént du villagé. 

Bangkongsari ést aujourd’hui éxposé  au risqué d’uné trajéctoiré « a  la Térboyo »1027. 

Terboyo ést lé sité qui a é té  impacté  lé plus to t ét lé plus én profondéur par l’industrialisation. En a  péiné 

uné gé né ration, la structuré dé l’émploi a é té  boulévérsé é, lés paysans ét lés pé chéurs laissant placé aux 

ouvriérs qui répré séntént plus dé la moitié  dés émplois. A la diffé réncé dés autrés cas, lés usinés sé sont 

implanté és dans dé grandés zonés industriéllés qui ont litté ralémént énclavé  lé villagé éxistant, imposant uné 

croissancé intra-muros jusqu’a  éffacér tout véstigé dés activité s passé és. La dénsification y attéint dés 

récords1028, consé quéncé logiqué d’un rapport éntré la quantité  d’éspacé pré éxistant a  l’industrialisation ét lé 

nombré d’émplois cré é s par cétté dérnié ré, sénsiblémént plus faiblé qu’a  Tahunan ou a  Bangkongsari. Apré s 

uné prémié ré phasé dé croissancé aliménté é par lés opportunité s d’émplois ét la disponibilité  dé térrains pour 

l’implantation dé migrants é conomiqués (au cours dé laquéllé Térboyo a suivi uné trajéctoiré asséz 

comparablé a  céllé constaté é a  Bangkongsari), lé villagé a stagné , puis dé cliné . Lés principalés raisons sont a 

priori éxogé nés : lé rob* a chassé  béaucoup d’usinés qui n’ont pas é té  rémplacé és ; la concurréncé dés migrants 

péndulairés dé Démak a éxclu dé nombréux habitants du marché  local dé l’émploi ; l’énclavémént a limité  lés 

altérnativés vivrié rés ou tértiairés, dans un horizon gé ographiqué é triqué  qui né va gué ré au-déla  dés zonés 

industriéllés aléntours ; lés inondations ont émpé ché  lé quartiér d’éntrér dans uné dynamiqué ré sidéntiéllé 

commé a  Bangkongsari. Pourtant, a  y régardér dé pré s, cés factéurs ont é té  amplifié s par la formé qu’a prisé 

l’industrialisation : lés grandés zonés ét lés infrastructurés issués d’uné planification urbainé ét d’un 

amé nagémént formél ont plaqué  dé vastés éspacés monofonctionnéls intérdisant la polyactivité , lé tissagé dé 

 
1027  Modulo le facteur (il est vrai assez déterminant) du rob*. 

1028  La pression foncière est telle que des maisons ont été construites y compris sur le cimétièré qui jouxtait l’écolé coraniqué 

(actuellement site 03C). 
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liéns é conomiqués avéc dé pétités éntréprisés, ou la réconvérsion dés usinés obsolé tés ; la rigidification dé 

l’éspacé pé nalisé plus éncoré lé viéux villagé dé Térboyo, éngoncé  dans son ré séau dé ruéllés irré gulié rés péu 

praticablés qui compliqué lés éfforts dé réconvérsion ; cés zonés dé grandé diménsion ont é té  amé nagé és sur 

dés éspacés naturéls, séuls a  mé mé d’offrir la supérficié réquisé, aggravant lés inondations ét la pollution ét, 

par suité, aliméntant la spiralé né gativé. Facé a  cétté donné, ét contrairémént a  uné cértainé litté raturé 

indoné siénné faisant l’é logé dés supposé és capacité s dé ré siliéncé dés Indoné siéns (MILADAN, 2016), lés 

habitants adoptént dés straté giés majoritairémént individuéllés : céux qui lé péuvént é migrént, lés autrés sé 

répliént sur léurs séuls actifs (famillé nuclé airé ét logis). Lés liéns sociaux s’é rodént ét séulé la réligion sémblé 

é mérgér commé support dé sociabilité s. C’ést qué la rélativé sé curité  qu’ést sénsé é apportér lé statut d’ouvriér 

salarié  ést souvént contourné é par dés usinés qui font péu dé cas dés rélations avéc lés communauté s voisinés. 

Il résté a  voir si, dans lés anné és a  vénir, lés travaux dé lutté contré lés inondations méné s par la municipalité  

dé Sémarang séront dé naturé a  invérsér la donné. On péut én doutér, éu é gard a  l’ampléur dé la ta ché qui 

concérné non séulémént lé quartiér mais aussi lés zonés industriéllés aléntours. Mais mé mé si lés travaux 

parviénnént a  préndré dé vitéssé l’affaissémént dés sols ét la monté é dés éaux, on pourra s’intérrogér sur lé 

cou t dé cétté industrialisation supporté  par la colléctivité  30 ans apré s son implantation. 
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Apré s avoir brossé  lé tabléau é conomiqué, socié tal ét physiqué dans léquél s’inscrit l’industrié du méublé 

du nord dé Java-Céntré (partié 1), puis analysé  lés intéractions au fil du témps éntré lés structurés constitutivés 

dés systé més productifs (partié 2), nous vénons dé nous pénchér sur 3 cas plus contrasté s qué n’auraiént pu 

lé laissér augurér uné mé mé activité  dans uné mé mé ré gion. Céla posé la quéstion dé l’é valuation dé cés 

configurations par rapport a  l’objéctif dé dé véloppémént durablé local é noncé  dans l’hypothé sé dé dé part. 

Autrémént dit, dans quéllés conditions lés formés d’organisation dé la production én apparéncé moins 

pérformantés qué lés modé lés industriéls lés plus ré pandus, façonnént-éllés uné villé plus sobré, plus durablé 

ét miéux a  mé mé dé s’adaptér aux chocs, ét ainsi s’avé rér in finé plus bé né fiqués au térritoiré ét aux 

populations. 

Essayér dé ré pondré a  cétté quéstion supposé au pré alablé dé dé finir lés crité rés dé « pérformancé » dés 

systé més productifs, cé qui va nous aménér a  discutér dés concépts dé térritorialité  (chapitré 4.1), 

d‘éxtérnalité s pour lé dé véloppémént humain (chapitré 4.2), dé durabilité  (chapitré 4.3) ét dé ré siliéncé 

(chapitré 4.4). 

 

Chapitre 4.1 : Performance des systèmes productifs à 
l’aune de la territorialité de la création de valeur 

L’é conomié spatialé montré qué la cré ation dé valéur ést globalémént plus iné galémént ré partié qué la 

population ét l’émploi. Ellé dé montré é galémént qu’il éxisté dés é carts poténtiéllémént importants éntré la 

production dé richéssé ét lé révénu issu dé cétté richéssé disponiblé sur un térritoiré donné . Or, c’ést cé dérniér 

indicatéur qui nous inté réssé in finé pour é valuér la dynamiqué dé croissancé dés térritoirés é tudié s. Cé 

chapitré proposé par consé quént dé partir dé la valéur gé né ré é par l’industrié du méublé dans lé nord dé Java-

Céntré pour, d’uné part én distinguér lés diffé rénts bé né ficiairés, ét d’autré part idéntifiér parmi cés 

bé né ficiairés céux qui appartiénnént au térritoiré local.  

Comment mesurer la création de valeur ? 

Du chiffre d’affaires (CA) à la valeur ajoutée du système productif (VASP) 

Pour idéntifiér lés bé né ficiairés dé l’industrialisation, lé plus simplé ést dé sé ré fé rér a  la chaî né dé valéur 

dé la production (cf. Figuré 35 ci-déssous). La cré ation dé valéur par lé systé mé productif ést én éffét é galé a  

la sommé dés valéurs ajouté és dé l’énsémblé dés éntréprisés qui lé composént, c’ést-a -diré a  « la richéssé 

produité lors du procéssus dé production », qui « traduit lé supplé mént dé valéur donné  par l'éntréprisé par 

son activité  (lé travail) aux biéns ét aux sérvicés én provénancé dés tiérs. Ellé sé ré partit énsuité éntré révénus 
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du travail, révénus du capital, ét pré lé véménts par l’E tat »1029 . Il faudrait donc pouvoir mésurér la valéur 

ajouté é cré é é par tous lés intérvénants dé la filié ré, non séulémént lés éntréprisés donnéurs d’ordré mais aussi 

lés fournisséurs dé biéns ét dé sérvicés dé toutés taillés avéc lésquéls éllés travaillént. Un tél éxércicé ést 

clairémént impossiblé dans lé contéxté d’un pays é mérgént commé l’Indoné sié, ou  il sé héurté a  la pié tré 

qualité  dé la statistiqué ét au poids dé l’é conomié informéllé, a fortiori dans lé cas d’un cluster aussi atomisé  

qué Jépara. Aussi, nous proposons dé réténir un concépt simplé a  partir dé la structuré dé cou t dés éntréprisés 

situé és én bout dé chaî né. Nous éstimérons ainsi la valeur ajoutée du système productif (VASP) én 

rétranchant lé cou t dés matié rés prémié rés (bois ét é nérgié) du chiffré d’affairés gé né ré  par lés donnéurs 

d’ordrés1030 1031.  

Figure 35 : Le partage de la valeur (chiffre d’affaires) du point de vue des entreprises  

 
Conception : Julien Birgi (2019) 

Figure 36 : Le partage de la valeur du point de vue de la filière : distinction entre chiffre d’affaires (CA), valeur ajoutée (VA) 
et « valeur ajoutée du système productif (VASP) » 

 
Conception : Julien Birgi (2019) 

 
1029  Source : ministèré français dé l’Economié, dés financés ét dé la rélancé (2020). 

1030  Cétté approché supposé qué l’énsémblé dés achats intérmédiairés (à l’éxcéption dés matièrés prémièrés, donc) soient eux-

mêmés produits par lé systèmé productif. C’ést tout-à-fait vrai dans le cas de Jepara, où l’industrié du méublé importe très peu 

d’intrants. Céla l’ést un péu moins pour Sémarang, où certaines usines peuvent faire appel à des sous-traitants jeparanais, mais 

dans des proportions somme toute assez marginales.  

1031  Pour faciliter la comparaison entre le cluster artisanal et les autres systèmes productifs, nous assimilerons le revenu des artisans 

et des entrepreneurs indépendants qui fournissent lés donnéurs d’ordrés finaux én produits sémi-finis à dé la main d’œuvré 

plutôt qu’à dés fournisséurs. 
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Formule 1 : Ventilation de la valeur générée par la filière 

 

VASP = F + R + T + K 

ou  VASP dé signé la valéur gé né ré é par la filié ré, 

 F la valéur dé volué aux fournisséurs, 

 R lé révénu dés ouvriérs ét artisans, 

 T lés taxés pérçués par l’Etat ét lés colléctivité s localés, 

 K lés révénus du capital (inté ré ts bancairés, dividéndés ét bé né ficés ré invéstis dans l’éntréprisé). 

 

Pour notré propos, il ést né céssairé dé rénséignér la formulé. Uné pré caution s’imposé avant d’éngagér 

cét éxércicé dé quantification : lés donné és dont nous disposons, qu’éllés soiént issués dé la statistiqué 

publiqué, dé la litté raturé ou dé notré énqué té, sont insuffisantés ét trop imparfaités pour tirér dés conclusions 

numé riqués. Aussi, lés chiffrés qué nous émployons dans cé chapitré ont pour séulé fonction d’illustrér la 

mé thodé qué nous proposons pour appré héndér dés éfféts caché s dé l’industrialisation. Il conviént dé né pas 

léur donnér davantagé dé porté é. Cétté pré caution prisé, éssayons d’é valuér la véntilation dé la valéur ajouté é 

dans l’industrié ét la ré gion qui nous inté réssé1032. 

 
1032 Afin dé simplifiér l’éxércicé, nous allons préndré lés hypothèsés suivantés, établiés à l’appui dé l’analysé dé l’évolution des 

structures économiques menée dans le chapitre 2.1 : 

- Concernant les formes de production, nous considérons que le cluster artisanal de Jepara était constitué exclusivement 

d’unités dé production artisanalés jusqu’à l’éclatémént dé la bullé du téck, puis pour moitié (én térmés dé valeur de 

production) d’unités artisanalés ét pour moitié d’unités sémi-industrielles. Pour Semarang, nous partirons du principe que 

le tissu productif était « semi-industriel » (c’ést-à-dire avec une part importante de sous-traitance à des artisans) jusqu’à 

l’éclatémént dé la bullé du téck, puis « industriel » avéc lé mouvémént d’intégration dés tâchés dé la chaîné dé valéur. 

- Concernant le poids relatif de chaque système productif, nous considérons que la production en valeur se répartit à parts 

égales entre Jepara et Semarang, où usines isolées et zones industrielles se partagent là encore le marché à parts égales 

(Cf. Figure 202 p. 59). 
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Tableau 49 : Evaluation par la littérature, la statistique et l’enquête terrain de la ventilation des coûts de production selon 
l’époque et la forme de la production  

Type de 
production 

Artisanale 
« Semi-

ind. »1033 
GME Industrielle GME 

Période 
Années 

1990 
Début des 

années 2000 
  Fin des 

années 2000 
Années 

2000 
2002 

Fin des 
années 2000 

Fin des 
années 2010 

2017 

Source 
D’après 

Andadari 
(2008) 

Lazarovici 
(2004) 

Enquête 
terrain 

Enquête 
terrain1034 

BPS 
Enquête 

terrain1035 
Enquête 

terrain1036 
BPS 

Bois 40% 50% 50% 50% 56,5%         60%1037   30% 37,5% 

Autres fournitures, 
loyer et cons. 

20% 15% 5% 15% 2,2% 10% 5% 2,5% 

Marketing et autres 
services 

0% 0% 0% 0% 3,6% 0% 5% 7,5% 

Main d’œuvré 30% 25% 25% 20% 16,5% 15% 25% 12,4% 

Taxes1038 0% 0% 0,4% 0% 1,0% 0% 0% 0,7% 

Profit1039 10% 5% 25% 15% 20,2% 20% 35% 39,4% 

 

 
1033  Nous entendons par « semi-industrielle » des unités de production de taille conséquente (plus de 100 employés) ayant 

massivement recours à la sous-traitance. On les trouve de nos jours principalement à Jepara. 

1034  Les chiffres retenus pour une chaise de salon standard vendue 1 million de Rp sur un marché étranger sont les suivants : 

300 000 Rp de bois, 50 000 Rp dé découpé ét d’assémblagé, 10 000 Rp de ponçage, 30 000 Rp de finition (huilage accessoires) 

soit 390 000 Rp dé coûts dirécts auxquéls s’ajoutént lés frais dé structurés (fluidés, fourniturés, location dés éntrépôts, 

véhicules) et 20% de marge finançant notamment les salaires du personnel encadrant. 

1035  Entretien avec Bpk Yakob Firdaus (A16), ancien propriétaire de Sylva Furniture, le 1er août 2017. 

1036  Entretien avec Mas Lubab (Z03), ancien responsable administratif et achats de Kotajati Furindo jusque 2016, le 14 juin 2020. 

1037  Incluse la vente des chutes de bois (80-85% du volumé dé grumés) pour conféctionnér dés outils, dé l’artisanat, étc. 

1038  Nous indiquons « 0% » quand le montant des taxes est décrit négligeable par les dirigeants interrogés. 

1039  Pour le cluster artisanal, lé profit corréspond péu ou prou à la rémunération dé l’éntréprénéur (uné part très faiblé én ést 

réinvestie). 



PARTIE 4. QUALITES DES SYSTEMES PRODUCTIFS A L’AULNE DE PARAMETRES DE TERRITORIALITE, DE DURABILITE ET DE « RESILIENCE »  
CHAPITRE 4.1 : PERFORMANCE DES SYSTEMES PRODUCTIFS A L’AUNE DE LA TERRITORIALITE DE LA CREATION DE VALEUR 
 

 

Page 447 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Cés hypothé sés nous pérméttént dé construiré lé tabléau simplifié  ci-apré s1040.  

Tableau 50 : Evaluation de la distribution de la valeur ajoutée des différents systèmes productifs toutes formes de 
production (usines et artisanat)  

Système 

productif 

Village industriel 

(artisanat + semi-industriel) 
Hameau industriel Zone industrielle 

Période 
Pré-bulle 

1985-1997 

Bulle du teck 

(1998-2001) 

Aujourd’hui 

2016-2019 

Années 

2000 

Aujourd’hui 

2016-2019 

Années 

2000 

Fin des années 
2010 

Matières 
premières 

40% 50% 50% 60% 35% 60% 35% 

F 30% 15% 10% 5% 10% 6% 10% 

R 30% 25% 25% 15% 25% 15% 20% 

T 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

K 10% 5% 20% 20% 35% 20% 35% 

Conception et calculs de l’auteur 

De la valeur ajoutée du système productif (VASP) à la part captée par le territoire local (VALnSP) 

Uné fois éstimé é la VASP rapporté é au chiffré d’affairés ét é tablié sa distribution éntré lés diffé rénts 

factéurs dé production, la déuxié mé é tapé consisté a  é valuér la part dé la valéur capté é par lé térritoiré. En 

é conomié ouvérté, la macroé conomié ténd én éffét a  raisonnér dans l’absolu, én occultant la véntilation 

gé ographiqué dés rétombé és. Lés é conomistés du dé véloppémént ét lés gé ographés ont donc introduit la 

notion dé dé véloppémént local, pré occupé s qu’ils é taiént par « la disjonction fonctionnéllé éntré térritoiré ét 

éntréprisés implanté és sur cés térritoirés » (PECQUEUR & TERNAUX, 2005, p. 317)1041, réprisé par lés grands 

bailléurs dé fonds téls qué l’UE qui l’assimilé a  un dé véloppémént éndogé né (c’ést-a -diré conduit par dés 

actéurs locaux), inté gré  (impliquant un largé é véntail d’actéurs) ét térritorialisé  (au séns ou  il sé fondé sur dés 

caracté ristiqués historiqués, socialés, culturéllés ét énvironnéméntalés particulié rés) (CISILINO, MARANGON, 

& TROIANO, 2010). Cétté approché, parfois biaisé é par uné vision pittorésqué, suréstimé sans douté 

 
1040  Les différences entre hameau industriel et zone industrielle, qui concernent essentiellement les contributions locales à la 

collectivité (T) et les charges liées à la zone industrielle (F), portent sur des montants trop faibles pour apparaître dans ces 

ordres de grandeur. 

1041  Pour ces géographes, la crise du modèle fordiste dans les années 1980 marqué à cét égard un tournant. « […] on péut considérér 

qué dépuis lé dévéloppémént dé l’industrié fordisté commé motéur dé la croissancé, la préséncé d’uné éntréprisé dé production 

industrielle impliquait mécaniquement une création sur place de richesses sous formé d’émplois mais aussi dé dépénsé dé 

révénu, d’équipéménts étc. En bréf, là où s’implanté l’activité productivé, là ést la richéssé. Dans cé contéxté, lé térritoiré n’éxisté 

pas, il s’agit simplémént d’uné éténdué d’éspacé physiqué plus ou moins bien doté en facteurs génériques : présence de matière 

prémièré, marché du travail combinant salairés modérés ét bonné productivité, éxisténcé d’un capital én infrastructuré, 

localisation côtièré ou fluvialé, étc. […]. Cé qui ést obsérvé aujourd’hui, én particulier avec les délocalisations parfois 

spéctaculairés, c’ést l’éloignémént dé plus én plus important éntré uné population ét uné économié ét dé firmés nomadés pour 

laquelle les centres de décisions sont ailleurs et lointains » (PECQUEUR & TERNAUX, 2005, pp. 317-318). 
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l’importancé du ro lé ét dé la né céssité  d’un genius locus pré sérvé  d’influéncés éxté riéurés, mais éllé a lé mé rité 

dé soulignér qué « tout procéssus dé dé véloppémént sé dé roulé dans un contéxté spé cifiqué, doté  d’uné 

combinaison uniqué dé factéurs énvironnéméntaux, historiqués, é conomiqués, sociaux ét institutionnéls » 

(OCDE, 2006). Il conviént par ailléurs dé préndré én compté lés cou ts caché s du systé mé qui péuvént ré sultér 

d’invéstisséménts indirécts né céssairés a  la production ou d’éfféts indé sirablés dé céllés-ci.  

Ainsi, nous retiendrons pour ce chapitre la notion de valeur ajoutée locale nette du système 

productif (VALnSP), définie comme la différence entre la part de la valeur ajoutée produite par le 

système qui est distribuée localement (en salaires, dividendes, sous-traitance, fiscalité) et les coûts 

externes acquittés pour produire cette VA (infrastructures, coût de la vie pour la main d’œuvre). Ellé 

inté gré la cré ation dé valéur par l’activité  considé ré é (mésuré é par lé PIB), mais aussi dés mé canismés 

indirécts dé cré ation ét dé déstruction dé valéur (dé signé s par lés térmés d’éxtérnalité s ou dé 

« dé sé conomiés » (BLACK, 2002)) qui péuvént adréssér diffé réntés naturés dé valéur (é conomiqué bién su r, 

mais aussi socialé ou énvironnéméntalé). 

Les retombées des systèmes productifs pour les travailleurs du 
meuble  

Comménçons cétté analysé dé la VALnSP par l’é valuation dé la ré muné ration dés travailléurs du méublé, 

dont nous avons vu qué lé statut diffé ré sénsiblémént d’un systé mé productif a  l’autré. 

Rémunération du travail et évolution du niveau de vie des travailleurs du meuble : progrès industriel 

et involution artisanale  

Avant lé tournant dé l’ouvérturé aux IDE au miliéu dés anné és 1980, lés salairés dés ouvriérs indoné siéns 

é taiént parmi lés plus faiblés d’Asié, notammént pour lés fémmés qui constituaiént alors lé gros dé la main 

d’œuvré péu qualifié é 1042 . Il éxistait bién alors un salairé minimum, é tabli a  l’é chéllé provincialé, sans 

distinction éntré villé ét campagné ét variant sélon lé séctéur d’activité s. Or, fauté dé récours possiblé aux 

syndicats (infé odé s aux autorité s dé l’Ordré nouvéau), il n’é tait pas toujours réspécté , én particuliér pour lés 

 
1042 Wolf (1992) montré ainsi qu’én 1981, lé salairé moyén dés ouvrièrés dés usinés dé la régéncé dé Sémarang était d’à péiné 

0,96 $/jour contre 2,40 $ au Sri Lanka et aux Philippines, 2,60 $ en Malaisie et 3,40 $ én Thaïlandé, un écart loin d’êtré compénsé 

par le différentiel de coût de la vie. Il fallait alors à ces niveaux de rémunération 4 heures de travail pour acheter 1 Kg. de riz 

dans la régence de Semarang, contre respectivement 2h41 au Sri Lanka, 1h10 aux Philippines, 1h15 en Malaisie et 0h55 en 

Thaïlande (Balai Asian Journal, 1981).  
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fémmés, dont on considé rait alors qu’éllés pouvaiént comptér sur léur famillé pour subvénir a  léurs bésoins, 

léur salairé répré séntant un simplé complé mént dé révénu pour lé foyér1043 (WOLF, 1992, p. 119).  

Dépuis, la part dé la main d’œuvré dans lé chiffré d’affairés a dé cru dé 16,5% a  12,4%, cé qui dé noté uné 

contraction du poids rélatif dé la ré muné ration du travail alors mé mé qué la productivité  dés éntréprisés (a  

tout lé mois lés grandés ét moyénnés) augméntait. Et, plus la taillé dés éntréprisés augménté, plus faiblé ést la 

part dé la main d’œuvré dans lé CA1044. Lés salairés dans lés usinés sé situént a  péiné au nivéau du salairé 

minimum lé gal1045 avéc dés avantagés sociaux qui répré séntént én moyénné 12% du traitémént (BPS, 2015). 

Lés émployéurs maintiénnént la préssion salarialé én récrutant uné main d’œuvré péndulairé vénant dés 

ré géncés aléntours ou  lé salairé minimum ést plus faiblé, n’hé sitant pas a  vérsér dés salairés infé riéurs dé 10% 

au minimum lé gal1046 . C’ést particulié rémént vrai dans lés zonés industriéllés, ou  lés liéns é tablis éntré 

émployéurs ét émployé s vivant aux aléntours sont plus la chés qué dans lés haméaux industriéls commé 

Bangkongsari ou  sé sont noué s dés liéns particuliérs, cé qui ténd a  infirmér l’idé é réçué sélon laquéllé un 

dé véloppémént formél dé l’industrié (dans dés zonés amé nagé és én bonné ét dué formé) va dé pair avéc dés 

conditions d’émploi réspéctuéusés dé la lé galité .  

Cé constat né signifié pas pour autant qué lé sort dés ouvriérs s’ést dé gradé . Bién qué lé partagé dé la 

valéur ajouté é sé soit é rodé  au dé trimént dé la main d’œuvré (ét dans uné moindré mésuré, dés pré lé véménts 

du séctéur public) : la ré muné ration én térmés absolus dés ouvriérs a cru  dans dés proportions considé rablés. 

Entré 2002 ét 2017, lé salairé én dollars a ainsi é té  multiplié  par 4,0 pour lés émplois dé production ét par 3,5 

pour lés autrés émplois (soit lé gé rémént plus qué la moyénné du séctéur sécondairé). Dans lé mé mé témps, 

l’indicé dés prix a  la consommation éxprimé s én dollars a é té  multiplié  par 1,91047. In finé, lé pouvoir d’achat 

dés ouvriérs dés GME a donc én moyénné doublé  au cours dés 15 dérnié rés anné és.  

 
1043  La moyenne des salaires des ouvrières des usines étudiées par Wolf (1992) se situait ainsi 36% en-deçà du seuil de subsistance 

calculé par la direction du Travail de la régence de Semarang. 

1044  Elle est ainsi en 2015 de 14,5% dans les PME mais seulement 10,4% dans les GME (source : BPS, Sensus Ekonomi*).  

1045  120 000 Rp/jour à Semarang et 90 000 Rp/jour à Jepara en 2019. 

1046  Voir en particuliér l’éntrétién avéc Bpk Supiyan (14A Terboyo) le 8 mai 2017. 

1047  Ce chiffre résulte du calcul suivant : évolution dé l’indicé dés prix à la consommation (éxprimé én roupiés) divisé par lé taux dé 

dépréciation de la devise face au dollar. 
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Tableau 51 : Evolution de la rémunération annuelle moyenne (en $) dans les GME de Semarang entre 2002 et 2017 

 2002 2017 

 Totale Part variable Totale Part variable 

Industrie du meuble     

  Emplois de production 504 7% 2 019 10% 

  Autres emplois 951 12% 3 333 12% 

  Moyenne 554 8% 2 191 10% 

Tous secteurs confondus     

  Emplois de production 658 13% 2 317 16% 

  Autres emplois 1 378 16% 3 905 25% 

  Moyenne 754 14% 2 508 18% 

Source : ministère indonésien de l’Industrie, Statistik industri manufaktur besar dan sedang* 

La situation ést néttémént moins énviablé dans lés TPE, ou  lés salairés é taiént officiéllémént infé riéurs 

dé plus dé 60% a  céux pratiqué s dans lés GME én 20161048 . Lés é carts dé ré muné ration par jour travaillé  

constaté s dans nos énqué tés né sont pas aussi spéctaculairés mais ils occultént la pérté dé révénu lés jours 

sans activité 1049 . Notons cépéndant qué l’éssor du cluster du méublé a modifié  lé rapport aux éntréprisés 

familialés én faisant réculér lé travail graciéux au profit du travail ré muné ré 1050. Dé s lors, l’émploi industriél 

(én particuliér dans lé séctéur du méublé, plus ré muné ratéur qué la moyénné dés autrés activité s 

manufacturié rés, commé lé montré lé tabléau ci-déssous) répré sénté uné manné par rapport aux altérnativés 

ré sérvé és a  la main d’œuvré péu qualifié é ét dé pourvué dé capital – travaux agricolés, commércé informél ou 

appui a  l’activité  familialé –, contrédisant ainsi uné cértainé litté raturé « antilibé ralé » qui pré ténd qué 

l’industrialisation, ét plus particulié rémént céllé a  capitaux é trangérs, ténd a  aggravér lés conditions dé vié dés 

classés populairés sélon un principé « d’accumulation par dé posséssion » (HARVEY, 2004; SWAPNA, 2010). Au 

nivéau national, la part dé la valéur ajouté é vérsé é én salairés dans l’industrié du méublé ést globalémént faiblé 

mais supé riéuré a  céllé dés séctéurs inténsifs én main d’œuvré tourné s vérs lé marché  doméstiqué 

(agroaliméntairé notammént). Il faut ajoutér a  cé constat qué l’industrialisation a pérmis l’é mérgéncé d’uné 

minorité  dé cadrés intérmé diairés ét supé riéurs dont lés salairés péuvént attéindré 2 a  3 fois lé salairé 

minimum sans comptér lés avantagés én naturé (qui péuvént incluré un vé hiculé dé fonction ét dés primés), 

contribuant a  l’é mérgéncé dé la classé moyénné urbainé1051.  

 
1048  866 $ contre 2 199 $ (source : BPS de Java-Centre, Sensus ekonomi 2016). 

1049  Nous avons éssayé d’intérrogér lés artisans ét pétits éntréprénéurs du méublé sur léur révénu ménsuél moyén, mais lés 

réponses de ces acteurs évoluant dans une économie informelle – sans revenu fixe ni dépense régulière, sans comptabilité et 

avec des opérations bancaires peu fréquentes – se sont avérées fantaisistes, y compris de la part des femmes, qui gèrent le 

budget du foyer. 

1050  Le BPS récénsait ainsi 16,6% d’émployés non rémunérés dans l’industrié du méublé dé la provincé én 2016 contré 39% pour 

l’énsémblé du séctéur sécondairé, tous ségménts confondus. 

1051  Ce bilan doit être nuancé par le fait que, pour les ouvriers comme pour les cadres, la rémunération de la performance est limitée. 

Si le versement de primes semblait répandu au début des années 1980 (WOLF, 1992), la pratiqué s’ést raréfiéé. Séulés lés 
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Tableau 52 : Revenu moyen des travailleurs du secteur secondaire à Semarang, Jepara et dans les territoires de 
comparaison en 2019 

 Minimum Formel 
Ecart par rapport au 

salaire minimum légal 
Informel 

Ecart par rapport au 

salaire minimum légal 

Ville de Semarang 2 498 588 2 985 800 +19,5% 1 782 345 -28,7% 

Régence de Jepara 1 879 031 1 751 941 -6,8% 1 635 768 -12,9% 

Régence de Semarang 2 055 000 2 344 857 +14,1% 1 517 542 -26,2% 

Régence de Kendal 2 084 393 2 219 296 +6,5% 1 920 876 -7,8% 

Régence de Demak 2 240 000 2 246 984 +3,1% 2 259 070 +0,9% 

Régence de Grobogan 1 685 500 2 546 774 +51,1% 2 109 719 +25,2% 

Province de Java Centre - 2 016 249 - 1 568 641 - 

Source : BPS de Java-Centre, Sakernas 2019 

Tableau 53 : Rémunération mensuelle des salariés des grandes et moyennes entreprises de fabrication de meubles 
comparée au reste de l'industrie en 2015 en Indonésie 

 Industrie du meuble 

($/mois) 

Autres secteurs de l’industrie 

($/mois) 

Emplois de production 140 127 

Salaire 120 109 

Avantages sociaux 19 19 

Emplois autres (encadrement, gestion, etc.) 218 212 

Salaire 193 175 

Avantages sociaux 25 37 

Source : BPS, Survey Industri Besar Sedang Tahunan 

La situation dés travailléurs ést du point dé vué dés salairés bién moins énviablé dans lés atéliérs ét lés 

usinés qui mobilisént a  Jépara uné main d’œuvré dé journaliérs. Cértés, la rué é vérs lé téck a provoqué  uné 

inflation dés salairés éntré 1997 ét 2002, éstimé é par lé Diréctéur du Sérvicé dé l’Industrié dé Jépara a  10 a  

15%/an én térmés ré éls (LOEBIS & SCHMITZ, 2003, p. 6). Cétté augméntation du révénu s’ést traduité par uné 

amé lioration notablé du nivéau dé vié mésuré  par dés indicatéurs maté riéls simplés tél qué lé taux 

d’é quipémént én mobyléttés (qui a cru  dé 54% éntré 1998 ét 2001). Mais én 2005, uné é tudé dé l’OIT montrait 

qué lés salairés dés ouvriérs a  Sémarang é taiént 40% supé riéurs a  céux pratiqué s a  Jépara, avéc uné disparité  

salarialé éntré hommés ét fémmés béaucoup moins prononcé é1052 (EWASECHKO A. C., 2005). A Jépara én éffét, 

la ré muné ration dé la main d’œuvré fé mininé, cantonné é aux ta chés dé finition (qui sont lés moins valorisé és 

dé la chaî né dé valéur), sé situé aujourd’hui éncoré a  la limité dé la survié (a  péiné 30 000 Rp/jour ét jamais 

plus dé 50 000 Rp/jour én 2019), a  dés nivéaux éncoré infé riéurs a  la ré muné ration journalié ré dés travaux 

 
entreprises attachant une attention particulière à la gestion des ressources humaines (comme Ebako à Semarang ou Umafindo à 

Jépara) vérsént dés bonus liés au nivéau dé pérformancé dé l’ouvriér ou dé son équipé.  

1052  Dé l’ordré 15 à 30% à Sémarang contré jusqu’à 50% à Jépara (EWASECHKO A. C., 2005). Ces disparités entre les deux centres de 

production, qui d’après notré énquêté réstént globalémént vérifiés aujourd’hui, s’éxpliquént én partié par lé fait qué lé profil de 

l’émploi dans lés usinés dé Sémarang ést plus homogèné (où lés hommés sont pour la plupart dé simplés opératéurs dé 

machinés) qu’à Jépara, où lés métiérs plus qualifiés qui sont l’apanagé dés hommés (charpéntiérs ét sculptéurs). 
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agricolés ou dé construction par éxémplé. On constaté qué l’émploi gé né ré  par lé cluster du méublé n’a pas éu 

d’éffét particuliér sur lé nivéau du salairé minimum, qui a suivi la progréssion moyénné dé la provincé 

(cf. Figuré 37 p. 452). La  éncoré, on rétrouvé dés mé canismés qui s’apparéntént au phé nomé né 

d’involution dé crit par Géértz : én pérméttant l’accuéil d’uné population éxté riéuré considé rablé, lés 

structurés spatialés ét socialés du systé mé productif jéparanais ont offért dés opportunité s d’émploi a  un tré s 

grand nombré dé migrants é conomiqués, au prix cépéndant d’un maintién au plus bas du révénu dés émployé s, 

dés artisans ét dés pétits éntréprénéurs. Le cluster fonctionne ainsi comme une pompe aspirant la 

pauvreté assortie d’un mitigeur qui répartit la valeur de manière plutôt égalitaire parmi le plus grand 

nombre. Cé caracté ré inclusif ést plus prononcé  dans lé pan artisanal du systé mé productif (ou  l’a gé 

notammént n’ést pas un obstaclé au travail) qué dans sés usinés, ou  il déviént difficilé dé sé fairé éngagér 

passé é la quarantainé1053 . Aussi, la réstructuration dé l’apparéil productif javanais du méublé a  la suité dé 

l’é clatémént dé la bullé du téck (avéc uné intérnalisation croissanté dés ta chés), én transfé rant un volumé dé 

main d’œuvré consé quént du clustér artisanal vérs dés usinés, a-t-éllé répré sénté  uné amé lioration du révénu 

pour cés travailléurs1054. 

Figure 37 : Evolution comparée du salaire mensuel minimum dans la municipalité de Semarang et dans la régence de 
Jepara entre 2000 et 2019 (en dollars courants) 

 
Sources : Régence de Jepara, Municipalité de 

Semarang et calcul de l’auteur à partir des données des régences et municipalités de Java-Centre.  

 
1053  Notons cépéndant qué l’industrié du méublé éxclut moins qué d’autrés activités d’assémblagé commé lé téxtilé ou l’éléctronique, 

où seuls les jéunés (ét én particuliér lés jéunés fémmés pas éncoré mariéés) ont accès à l’émploi. 

1054  Cé transfért ést révélé par l’analysé dé l’évolution dé la répartition dé la valéur ajoutéé dans le secteur (cf. Tableau 26 p. 237), 

qui témoigné d’uné nétté diminution dé la part dés achats d’intrants dans lé chiffré d’affairés dés GME éntré 2002 et 2017, alors 

même que le coût du bois augmentait fortement : cela corréspond à un glissémént dé l’achat dé produits sémi-finis à 

l’acquisition dé grumés dé bois). 
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Dans tous lés cas rélévé s dans notré é chantillon, lés salairés a  Jépara sont plus é lévé s dans lés atéliérs ét 

lés usinés dirigé s par dés é trangérs, qui téndént a  considé rér qu’uné méilléuré ré muné ration ést un gagé dé 

travail dé qualité  ét dé fidé lité  a  l’éntréprisé. Cétté approché produit dés ré sultats mitigé s, lé léviér salarial 

n’opé rant pas dé la mé mé manié ré dans lé contéxté opportunisté dé la villé-atéliér, ou  l’amé lioration du révénu 

péut éncouragér dés choix contrairés a  céux éspé ré s. M. Hassan Omar Bachacha (29G) a ainsi constaté  qué lés 

gagés dé sé curité  qu’il accordait a  son principal fournisséur allaiént systé matiquémént dé pair avéc uné 

dé gradation dé la qualité , l’artisan profitant dé sa situation privilé gié é pour sous-traitér ét ainsi changér dé 

statut dans l’é chéllé du clustér. Quant a  Gabriél Dérycké (04A), il ést parvénu a  fidé lisér un groupé dé cadrés 

intérmé diairés én résponsabilisant sés méilléurs é lé ménts plus qué par la révalorisation dé léur salairé. 

Surtout, mé mé dans lés PME officiéllémént énrégistré és, la pré carité  déméuré la ré glé plus éncoré qué dans 

lés usinés malgré  la fléxibilisation dé léur massé salarialé. Ainsi, lés léviérs traditionnéls pour amé liorér la 

qualité  dé la production – condition ét corollairé dé l’amé lioration dé la productivité  ét dés salairés – né 

sémblént gué ré opé rants dans lé contéxté du clustér jéparanais, dont lés rouagés privilé giént la plasticité  aux 

dé péns dé la monté é én gammé. 

Tableau 54 : Salaires et avantages sociaux selon le statut de l’emploi dans les grandes et moyennes industries du meuble à 
Java Centre en 2016 

Type d’entreprise 
Salaires des 

employés 
permanents 

Salaires des 
employés 

temporaires 

Coût de la main 
d’œuvre 

externalisée 

Main d’œuvre 
étrangère 

TPE (moins de 20 employés) 27% 73% 0% 0% 

GME (20 employés et plus) 77% 20% 1% 2% 

Source : BPS, Sensus Ekonomi 2016 

Pour illustrér lé propos, nous proposons d’introduiré l’é quation ci-apré s, ét dé l’illustrér par lé tabléau 

qui suit. Il conviént dé né pas préndré lés chiffrés qui y figurént a  la léttré, la donné é – issué du BPS ét dé notré 

énqué té – n’é tant pas suffisammént fiablé (voiré inéxistanté pour l’anné é 1985). Mais ils donnént a  voir lé 

caracté ré inclusif du dé véloppémént.   

Formule 2 : Mesure de la progression du revenu de l'ensemble de la main d'œuvre 

 

R = (P1–P0) x (w1–w0)  

ou  R dé signé lé révénu gé né ré , 

 P0 la population travaillant dans l’industrié au dé but du procéssus, 

 P1 la population travaillant dans l’industrié au térmé du procéssus, 

 w0 lé révénu individuél au dé but du procéssus (én valéur constanté1055), 

 w1 lé révénu dés migrants au térmé du procéssus (én valéur constanté). 

 
1055  La valéur constanté dé la dévisé corréspond à la valéur couranté (ou nominalé) dont on déduit l’inflation. Ellé pérmét dé miéux 

appréhéndér l’évolution du pouvoir d’achat én térmés rééls. 
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Tableau 55 : Progression de revenu réel total des travailleurs du meuble entre 1985 et 2015 

 Régence de Jepara Municipalité de Semarang 

 1985 2015 1985 2015 

Actifs dans l’industrie 38 900 261 400 90 700 178 000 

Part du meuble dans l’emploi des GME 56%1056 56% 5%1057 10% 

Actifs dans l’industrie du meuble P0 = 21 800 P1 = 146 400 P0 = 4 500 P1 = 17 800 

Revenu nominal annuel (Rp)  18 000 0001058 311 0001059 24 208 000 

Inflation (indice 100 en 1985) 100 1 510 100 1 510 

Revenu réel annuel (Rp équivalent 2015) w0 = ?  w1 = 1 192 000 w0 = 4 696 000 w1 = 24 208 000 

Progression du revenu réel de l’ensemble 
de la main d’œuvre (Rp équivalent 2015) 

R = ? R = + 259 509 M Rp/an 

Progression du revenu réel de l’ensemble 
de la main d’œuvre ($ équivalent 2015) 

R = ? R = + 19,4 M$/an 

Sources : BPS de Java-Centre (pour la population active et l’inflation) et enquête terrain (pour les salaires) et calcules de l’auteur 

L’effort consenti pour gagner sa vie dans l’industrie : des conditions de travail plus enviables dans les 

ateliers que dans les usines ? 

Lé tabléau qué dréssé Wolf (1992) dés conditions dé travail dans lés usinés dé la ré géncé dé Sémarang au 

miliéu dés anné és 1980 ést fidé lé aux imagés qué l’on sé fait dé l’industrié manufacturié ré dans lés pays 

é mérgénts. Mé pris dé la ré gléméntation sur lé travail, dangérosité  dés ta chés – pouvant cértés donnér liéu én 

cas dé dé cé s accidéntél au vérsémént d’uné indémnité  a  la famillé –, abséncé dé prisé én chargé du transport 

dés ouvriérs y compris pour céux travaillant dé nuit, corruption gé né ralisé é dés autorité s localés sénsé és fairé 

réspéctér lé droit du travail sémblént alors pré valoir. 30 ans plus tard, lé constat ést plus mitigé . Lés ré sultats 

mis én avant par Naik & Randolph (2019) sur lés usinés (majoritairémént téxtilés) dé la mé mé ré géncé laissént 

énténdré qué la sort dés ouvriérs né s’ést gué ré amé lioré 1060.  

 
1056  Fauté dé donnéé, nous prénons ici commé hypothèsé qué cé ratio n’a pas évolué dépuis 1985. 

1057  A défaut dé donnéé précisé, nous prénons cétté hypothèsé pour réflétér la faiblé préséncé dé l’industrié du méublé à Sémarang 

en 1985. 

1058  Hypothèsé d’un révénu ménsuél dé 1,5 MRp/mois, établié à partir dé l’énquêté térrain. 

1059  Soit le salaire de 1 $/jour évoqué par Wolf (1992). 

1060  47% des ouvriers sondés ont fait état de blessures ou de maladies liées à leur emploi. 
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Dans lé cadré dé notré énqué té, lés usinés qué nous avons pu visitér ét lés té moignagés dés ouvriérs qué 

nous avons récuéillis 1061  convérgént sur l’éxisténcé dé mesures de sécurité (distribution dé masqués, 

affichagé dé consignés, pré séncé d’éxtractéurs d’air, étc.), dont l’application ést par contré tré s variablé sélon 

qué l’usiné soit dirigé é par dés éntréprénéurs locaux ou é trangérs. Pour cés dérniérs, l’accidéntologié ést 

spontané mént é voqué é commé uné dés principalés pré occupations1062 ét on sént dans léur té moignagé uné 

cértainé impuissancé a  suscitér l’adhé sion dé léurs émployé s au réspéct dés consignés dé sé curité  (port du 

masqué ét réspéct dés procé durés d’utilisation dés machinés). Dé manié ré flagranté, léur application ést 

béaucoup moins rigouréusé dans lés usinés dé ténués ét gé ré és par dés Indoné siéns, sans qué l’on puissé én 

concluré qué céla ré sulté d’uné volonté  dé libé ré é dé rognér sur lés cou ts au dé trimént dé la sé curité  én 

contradiction avéc lés atténtés dés ouvriérs : imputér la résponsabilité  dé cétté situation a  dé sombrés désséins 

dé l’éncadrémént ést uné éxplication commodé mais qui sérait abusivé a  l’auné dé cé qué nous avons pu 

obsérvér1063. Mé mé tré s imparfaités, lés conditions ré éllés dé sé curité  dans lés usinés sont bién méilléurés qué 

dans lés atéliérs. Lés ta chés incombant aux hommés (manuténtion, dé coupé, sculpturé) sont par ésséncé 

accidéntogé nés. Lés grumés dé bois sont dé chargé és dés sémi-rémorqués a  la main, sans casqué ni chaussurés 

dé sé curité . Lés sciés a  ruban ét lés sciés circulairés sont gé né ralémént bricolé és a  partir d’uné lamé a  la formé 

irré gulié ré monté é sur un platéau dé bois lui aussi irré guliér ét sans buté é, si bién qu’il suffit d’uné sécondé 

d’inatténtion quand on glissé uné pié cé dé bois pour qué la main soit tranché é. Plus gravé éncoré, cés machinés 

sont éntouré és dé chutés dé bois ét dé dé bris divérs sur lésquéls lés ouvriérs é voluént én sandalés, souvént 

uné cigarétté a  la bouché, s’éxposant a  uné chuté sur un morcéau dé bois tranchant ou  uné lamé én 

fonctionnémént. Lés fémmés né sont pas én résté, éxposé és a  dés risqués sanitairés sur lé témps long 

(poussié rés ét COV). La  éncoré, on né péut parlér d’imposition dé libé ré é dé conditions dé travail dangéréusés ; 

pluto t d’un dé faut manifésté d’implication dés émployéurs commé dés travailléurs. On pourra arguér qu’il 

appartiént aux prémiérs d’y véillér, mais cét argumént mobilisé uné concéption dé la résponsabilité  dé la 

pérsonné physiqué (lé dirigéant) ét dé la pérsonné moralé (l‘éntréprisé) qui n’ont pas né céssairémént cours a  

Java, nonobstant lés téxtés adopté s par l’Indoné sié én matié ré dé droit du travail.  

 
1061  Précisons qué cés ouvriérs ont été séléctionnés par nos soins sans intérvéntion dé l’émployéur ét intérrogés à léur domicilé, 

s’éxprimant ainsi « librement » (cé qui n’éxclut pas dé possiblés biais liés à uné cértainé appréhénsion vis-à-vis d’un 

interlocuteur inconnu). 

1062  Entretiens avec Ruben van Tienhoven (12A), propriétaire de Coloured Cabinet, le 20 juillet 2017, et avec Peder Nielsen (A10), 

propriétaire de PT. Euro Design, les 20 août 2015 et 21 juillet 2016. 

1063  Un bon exemple en est donné par le port du masque et la ventilation dans une usine comme CV. JAMF à Jepara. Les ouvriers, dont 

cértains portént lé masqué, travaillént à l’éxtériéur ou près d’uné sourcé dé véntilation, sémblént librés dé s’organisér ét 

d’appliquér ou non lés consignés. Cértés, la résponsabilité dé l’émployéur ést éngagéé dans la mésuré où il né sémblé pas fairé 

d’éfforts particuliérs pour imposér lés consignés. Cependant, il s’agit dé négligéncé ét non d’uné volonté délibéréé, étant donné 

qu’il n’émpêché pas non plus lés ouvriérs dé lés pratiquér.   
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Le temps de travail én Indoné sié ést éncadré  par la Loi n°13/2003 sur la main d’œuvré (Undang-undang* 

Republik Indonesia n°13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*)1064 qui dé finit uné duré é lé galé hébdomadairé 

dé 40 héurés sur 5 ou 6 jours. D’apré s nos éntrétiéns avéc lés émployéurs ét lés ouvriérs ét l’obsérvation dés 

rotations dés é quipés, la duré é éfféctivé ést én moyénné dé 7 héurés quotidiénnés 6 jours par sémainé dans 

lés usinés dé méublés (soit lé gé rémént én-déça  dé la moyénné nationalé dans lé séctéur manufacturiér, dé 

45 h./sémainé sélon lé BPS). C’ést é galémént vrai pour lés salarié s dés pétits atéliérs (moins pour lés 

journaliérs a  qui on démandéra plus facilémént dé fairé dés héurés supplé méntairés én cas dé pic d’activité ) 

sauf én cas dé commandé urgénté impliquant l’émbauché ét l’hé bérgémént sur sité dé contractuéls pouvant 

vénir dé villagés é loigné s. En révanché, lés artisans indé péndants travaillént davantagé (dé l’ordré dé 1h30 dé 

plus par jour sélon Ewaséchko (2005)) ét dé manié ré béaucoup plus irré gulié ré. Mais pour béaucoup1065, la 

possibilité  dé travaillér a  domicilé (qui pérmét dé réstér én lién avéc sés prochés ét dé véillér sur lés pérsonnés 

a  chargé) ét la libérté  d’é tré a  son compté (qui autorisé dés activité s connéxés commé un pétit commércé ou 

dés préstations dé transport a  la démandé) compénsént cét éffort ét palliént dés salairés horairés tré s 

infé riéurs a  céux qu’ils pourraiént obténir dans lés usinés aléntours. Pour lés salarié s, lé récours aux héurés 

supplé méntairés ést limité  a  14 héurés par sémainé, a  un salairé horairé doublé du salairé dé basé, uné 

disposition rarémént réspécté é d’apré s notré énqué té. Lés salarié s bé né ficiént dé 10 jours dé congé s payé s én 

plus dés jours fé rié s (tanggal merah*). Lé congé  matérnité  dé 3 mois ést gé né ralémént réspécté , mais én 

pratiqué, la plupart dés fémmés dé missionnént pour s’occupér dé léurs énfants én bas a gé.  

Les avantages sociaux sont ré sérvé s aux salarié s a  duré é indé términé é dés plus grands é tablisséménts. 

Autréfois facultativé, la cotisation au systé mé d’assurancé-cho magé, a  uné caissé dé rétraité ét a  la sé curité  

socialé ést dévénué obligatoiré sous la prémié ré administration Jokowi. Cés ré formés n’ont pas toujours é té  

bién accépté és par lés salarié s é galémént ténus dé cotisér, quand bién mé mé léur participation né répré sénté 

qué 20% du montant dés cotisations (lé soldé é tant a  la chargé dé l’émployéur). Contrairémént a  cértainés 

pratiqués én viguéur dans d’autrés pays dé la ré gion (on pénsé notammént au systé mé patérnalisté qui fut la 

ré glé au Japon ét én Coré é du Sud), lés éntréprisés du méublé né conséntént pas dé pré t a  léurs émployé s1066. 

Quélqués usinés financént dés sérvicés dé transport (commé l’imposé én thé orié la ré gléméntation), plus 

fré quémmént a  Jépara ou  la ré muné ration dés ta chés dé finition ést si faiblé ét irré gulié ré qu’éllé né pérmét 

pas aux fémmés qui lés assurént (souvént issués dé villagés é loigné s dés principaux sités dé production dé la 

ré géncé) d’acqué rir un déux-roués. A Sémarang én révanché, nous n’avons pas constaté  dé sérvicé dé cé typé.  

Lés usinés né facilitént pas non plus l’accé s a  la proprié té  immobilié ré pas plus qu’éllés né proposént dé 

 
1064  Cette loi marqua une avancée sociale considérable par rapport à la précédente réforme significative du droit de travail, la Loi de 

1983, qui avait rélévé l’âgé minimum légal du travail én usiné de 15 à 17 ou 18 ans selon les secteurs. 

1065  Nous avons vu én éffét qué cétté quêté d’indépéndancé n’ést plus aussi prononcéé pour la dérnièré génération. 

1066  Nous n’avons rélévé qu’uné séulé éxcéption, à savoir l’usiné dé boissons Caprison à Bangkongsari (aujourd’hui disparué), qui 

consentit un prêt de 2 MRp pour 1 an à un de ses employés (entretien avec Ibu Marsiyatun (12C) le 21 août 2017). 
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solutions d’hé bérgémént, ni aux ouvriérs ni aux cadrés. Céla s’éxpliqué par l’abondancé dé main d’œuvré dans 

un rayon qué parcourént aisé mént lés ouvriérs disposant d’un déux-roués ét par la dé mocratisation 

spéctaculairé du cré dit qui pérmét aux salarié s d’émpruntér dé s qu’ils péuvént justifiér d’un révénu ré guliér. 

Quant aux primo-éntrants dans l’industrié – souvént dés jéunés issus dé ré gions ruralés dé Java-Céntré –, ils 

louént dés chambrés chéz l’habitant (kos*). 

Les retombées directes pour les autres parties prenantes : 
fournisseurs, collectivités locales et actionnaires 

Lés révénus alloué s par lé systé mé productif aux travailléurs – émployé s ét artisans – né répré séntént 

qu’uné fraction dé la valéur cré é é par l’activité . Nous allons ici nous inté réssér a  la part dé la valéur capté é par 

lés autrés factéurs dé production. 

L’effet d’entraînement sur l’économie locale 

L’activité  industriéllé consommé dés réssourcés ét produit dés richéssés qui contribuént a  dynamisér 

l’é conomié localé, dans dés proportions variablés, par éffét d’induction (d’ou  la notion d’émplois « induits » 

par lés émplois industriéls).  

Nous né réviéndrons pas ici sur l’éxtérnalisation dé la production – ésséntiéllémént a  Jépara – puisqué 

nous avons assimilé  dans lé chapitré pré cé dént lés artisans travaillant pour lé compté d’usinés ét 

d’éntréprénéurs indé péndants a  dé la main d’œuvré1031. Hormis cétté sous-traitancé dirécté, l’industrié du 

méublé fait appél a  dés fournisseurs de matériel (outillagé, collé, papiér dé vérré, péinturé, huilé, étc.) ét 

d’accéssoirés ornéméntaux (tissus, cuivrés, vérré, mé tal). A Jépara, lés fabricants s’approvisionnént localémént 

chéz dés grossistés implanté s au cœur du cluster, lé long dé Jl. Soékarno-Hatta ou autour du marché  céntral, 

ou bién aupré s dé céntrés dé fabrication voisins, commé Pati pour lés ornéménts én cuivré. Lés usinés profitént 

par contré dé léur taillé pour procé dér a  dés achats dé fourniturés én grandés quantité s, diréctémént aupré s 

d’importatéurs ou dé grands distributéurs, avéc un impact sur l’é conomié localé dé cé fait plus limité . 

Aux fourniturés s’ajoutént lés prestations indirectes de services aux éntréprisés ét aux ouvriérs. Trois 

activité s dé rivé és dé l’industrié du méublé sont particulié rémént répré sénté és dans lés térrains qué nous 

avons énqué té s : lés sérvicés a  l’industrié (opé ratéurs immobiliérs, chaufféurs routiérs, vigilés, férrailléurs, 

manuténtionnairés, térrassiérs), lés sérvicés dé proximité  aux ouvriérs ét a  léurs famillés (réstauration, 

véndéurs ambulants, mototaxis, hé bérgémént, gardé d’énfants) ét la construction. D’un sité a  l’autré, l’éffét 

d’éntraî némént varié sénsiblémént (cf. tabléau ci-déssous). Dans lé cluster du méublé, la pré valéncé dé la sous-

traitancé dans la chaî né dé valéur éxpliqué un éssor dés sérvicés a  l’industrié sénsiblémént plus é lévé  qu’a  

Sémarang ou  cés fonctions sont davantagé inté gré és. L’é cart éntré Bangkongsari ét Térboyo s’agissant dé cés 

sérvicés s’éxpliqué dé notré point dé vué par l’altérnativé qué répré séntént lés activité s vivrié rés pour lé 
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prémiér (13% dés actifs occupé s contré 1% a  Térboyo) autant qué par la concéntration dé l’industrié aux 

abords dirécts dé Térboyo.  

A l’invérsé, l’éffét d’éntraî némént dé l’industrié sur les services aux ouvriers et à leurs familles ést nul 

a  Tahunan, faiblé a  Bangkongsari ét fort a  Térboyo. Céla réflé té fidé lémént l’originé gé ographiqué dé la main 

d’œuvré travaillant dans lés énvirons (localé a  Tahunan ét Bangkongsari, plus éxtravértié a  Térboyo ou  lés kos* 

pé sént pour plus dé la moitié  dé cés sérvicés ét lés mototaxis pré s d’un quart) ainsi qué lé dégré  dé 

marchandisation dés é changés (avéc a  Térboyo pré s d’un quart dé cés émplois corréspondant a  dés baby-

sitters proféssionnéllés). Céla réjoint lés ré sultats dé Naik & Randolph qui constataiént qué « dés grappés 

d’activité s informéllés é mérgént autour dés grossés usinés – avéc dé pétités éntréprisés offrant dé 

l’hé bérgémént (kos*), dés sérvicés dé lavérié, dé la réstauration rapidé (warung*), du stationnémént gardiénné  

ét dé la ré paration dé motos » (NAIK & RANDOLPH, 2019, p. 5). On péut assimilér cés activité s a  uné rétombé é 

dé l’industrié ou commé la ré ponsé a  dés bésoins gé né ré s par cértainés formés d’émploi industriél – usinés 

isolé és ét surtout zonés industriéllés – ét donc, a  un cou t induit dé l’industrialisation. Nous réviéndrons sur cé 

point plus loin, dans lé passagé sur lés éxtérnalité s né gativés. 

Tableau 56 : Activités liées à l’industrie dans chacun des sites d’études 

 Tahunan Bangkongsari Terboyo 

 Nombre 
Ratio par rapport à 
l’emploi industriel 

Nombre 
Ratio par rapport à 
l’emploi industriel 

Nombre 
Ratio par rapport 

A l’emploi industriel 

Salariés du secteur secondaire 5 - 38 - 47 - 

Artisans du secteur secondaire 14 - 2 - 7 - 

Entrepreneurs du secteur industriel 41 - 1 - 1 - 

Total emploi industriel  60 - 41 - 55 - 

Services formels à l’industrie 
(chauffeurs routiers, vigiles, 
investisseurs immobiliers) 

5 0,08 0 0,00 2 0,04 

Services informels à l’industrie 
(ferrailleurs, manutentionnaires, 
terrassiers) 

5 0,08 4 0,05 4 0,07 

Commerces et hébergement tournés 
vers l’industrie (restaurant, épiceries, 
kos-kosan, babysitting, mototaxis) 

0 0,00 1 0,01 13 0,24 

Total services à l’industrie et aux 
ouvriers 

10 0,17 5 0,06 19 0,35 

Autres personnes ayant une activité 13 - 42 - 48 - 

Total actifs employés 83 - 88 - 122 - 

Inactifs et chômeurs 22 - 28 - 30 - 

Source : Enquête terrain auprès de 373 personnes entre 2016 et 2018  

Rémunération des collectivités locales, formelles et informelles 

Jusqu’a  tré s ré cémmént, la taxation éfféctivé dé l’activité  é conomiqué ét dés mé nagés é taiént 

éxtré mémént faiblés én Indoné sié. Lé systé mé fiscal instauré  sous l’Ordré nouvéau, ré formé  trop 
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tardivémént 1067  pour pré vénir ét conténir la Krismon*, é tait én particuliér aisé mént contourné  par lés 

éntréprisés. Wolf (1992) rélaté ainsi la pratiqué communé d’uné doublé-comptabilité  par lés usinés dé la 

ré géncé dé Sémarang péndant lés anné és 1980, qui pérméttait a  la fois dé payér moins d’impo ts ét dé paraî tré 

én conformité  avéc la loi sur lé salairé minimum. L’Etat tirait alors sés révénus dé l’éxploitation dés réssourcés 

naturéllés (via l’octroi dé concéssions donnant liéu au paiémént dé royalties), dé la taxation dés importations, 

dé l’aidé intérnationalé ét dé l’éndéttémént.  

Facé a  l’é rosion dés révénus issus dés réssourcés naturéllés, suréxploité és, la prémié ré administration 

Jokowi a éntrépris uné importanté ré formé fiscalé visant a  asséoir lé budgét dé l’Etat sur dés révénus plus 

pé rénnés. Parmi lés trois grands typés d’impo ts én viguéur dans lé pays1068 , l’impôt sur le revenu a é té  

systé matisé  a  l’appui dé vigouréusés campagnés d’amnistié fiscalé én 2016-20171069 ét un contro lé strict dé 

l’ouvérturé dé comptés bancairés1070. Lé nombré dé contribuablés ést ainsi passé  dé 2,9 millions én 2006 a  

23,5 millions én 2016 (cé qui né répré sénté éncoré qué 20% dé la population activé émployé é), mais lé nivéau 

dés pré lé véménts déméuré faiblé, passant sur la pé riodé dé 1,96 a  séulémént 2,54% du PIB1071, y compris sur 

lés révénus du capital1072 . L’imposition des entreprises1073  a éllé aussi péu progréssé . La taxation de la 

 
1067  On pense aux trains de taxes introduites en 1994 et 1997. 

1068 A savoir, l’imposition dé la richéssé (impôts sur lé bénéficé dés éntréprisés, impôt sur lé révénu dés ménagés, prélèvémént sur 

les salaires et prélèvement sur les fournisseurs), la taxation de la consommation (taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les 

produits de luxe) et la fiscalité locale (taxe foncière notamment). 

1069  L’amnistié fiscalé votéé par lé Parlémént lé 28 juin 2016 offrait notamment aux contribuables (entreprises et particuliers) une 

imposition forfaitaire à 2% des fonds rapatriés sous 3 mois, avec une progression du taux en fonction de la date de rapatriement, 

jusqu’au 31 mars 2017.  

1070  En 2019, une « taxe numérique » (imposant lés éntréprisés dé l’Intérnét – les géants américains et chinois étant 

particulièrement visés – sur lé chiffré d’affairés réalisé dans lé pays) ést vénu complétér lé nouvél arsénal fiscal, illustrant lé 

volontarisme du Gouvernement en matière de politique budgétaire. 

1071  Source : OCDE, 2017. Lé barèmé dé l’impôt sur lé révénu est progressif, de 5% (revenu annuel inférieur à 50 MRp (3 500 $)) à 

30% (revenu annuel supérieur à 500 MRp (35 000 $)). Les ménages gagnant moins de 24,3 MRp (1 718 $) par travailleur et par 

an étant exonérés. Des abattements selon le nombre de personnes à charge et le montant des frais professionnels, et sur les 

revenus issus de prestations sociales sont prévus (Deloitte, 2019; PriceWaterhouseCooper Indonesia, 2019). 

1072  Taxe de sur les dividendes (10% en 2019) et taxe sur les revenus financiers (entre 10 et 20% en 2019).  

1073 L’impôt sur lés sociétés s’élèvé én 2020 à 22% dés bénéficés bruts, avéc un abattémént jusqu’à 50% pour lés éntréprisés 

indonésiennes réalisant un chiffré d’affairés infériéur à 50 milliards Rp (3,5 M$ au cours de 2019), les TPE réalisant un chiffre 

d’affairés infériéur à 4,8 milliards Rp (0,34 M$ au cours de 2019) étant par ailleurs imposés à un taux forfaitaire de 0,5% sur 

l’énsémblé dé léurs révénus professionnels. Des exonérations (20 ans pour un investissement de 500 milliards Rp (35 M$)) sont 

également accordées aux « entreprises pionnières », « définiés par léur nivéau d’intéraction (linkage) avéc d’autrés activités, léur 

propension à générer de la valeur ajoutée et des retombées importantes, le développement de nouvelles technologies, et un 

caractèré stratégiqué pour l’économié nationalé » (Deloitte, 2019, p. 21). Cet impôt est renforcé par la taxation des transferts de 

capitaux, consistant à taxer les revenus qui sont « remontés » par des entreprises faiblement imposables à des actionnaires qui 

le sont davantage. 
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consommation 1074  pa tit du poids dés transactions informéllés 1075 . Si bién qué malgré  lés ré formés 

éntréprisés, « lé systé mé fiscal résté parasité  par dé nombréux problé més […]. Lé ratio dé récéttés fiscalés par 

rapport au PIB ést éxtraordinairémént faiblé én régard dés normés intérnationalés 1076 , dés bésoins dé 

dé véloppémént du pays ét dé son dé ficit budgé tairé souténablé » (ALM, 2019, p. 2). La progréssion dés récéttés 

fiscalés a dé passé  lé rythmé dé la croissancé é conomiqué a  un rythmé tré s insuffisant pour rattrapér lé rétard 

pris1077. Lé viragé libé ral voulu par la déuxié mé administration Jokowi, incarné  par la faméusé Loi Omnibus, 

vivémént dé battué tout au long dé l’anné é 2020 ét promulgué é lé 3 novémbré, s’é tait dé ja  traduit par uné 

baissé dé l’impo t sur lés socié té s dé 25% én 2019 a  22% én 2020. Arguant dé la crisé é conomiqué dué a  la 

covid-19, lé Gouvérnémént pré voit dé lé ré duiré éncoré a  20% én 2022 pour sé rapprochér dés pays voisins, 

sans qué lés autrés impo ts pérméttént dé compénsér lé manqué-a -gagnér (AKHLAS, 2020). Du fait dés 

éxoné rations ét dé la part d’activité  qui é chappé a  l’administration fiscalé (y compris dans lés usinés), lé taux 

d’imposition ré él s’avé ré tré s én-déça  dé cés chiffrés1078 : d’apré s lé BPS, lés GME du méublé a  Java-Céntré 

acquittént én 2017 un montant é quivalént a  séulémént 0,7% dé léur CA (c’ést-a -diré 1,2% dé la valéur ajouté é). 

Entré 2008 ét 2015, lés GME dé méublés n’ont acquitté  én moyénné qué 21 M$/an au nivéau national, montant 

qué l’on péut qualifiér dé né gligéablé1079. 

La part de ces impôts revenant aux collectivités locales ést éxtré mémént faiblé, séulé la taxé foncié ré 

é tant pérçué par lés municipalité s ét lés ré géncés. Non séulémént lé poténtiél fiscal ést tré s faiblé mais én 

primé lé taux dé récouvrémént ést dé risoiré dans uné ré géncé commé Jépara, ou  l’é crasanté majorité  dés 

constructions n’ont pas fait l’objét d’un pérmis dé construiré. Pour lés pétits éntréprénéurs qui l’acquittént, 

 
1074  Lé taux dé la taxé sur la valéur ajoutéé (TVA) s’élèvé à 10% én 2019, sauf pour lés éxportations dé biens et services, les matières 

premières minières ou agricoles, les produits de première nécessité, les prestations sociales (publiques ou privées), les 

transports et les télécommunications, qui en sont exonérés. Il existe en sus une taxe sur les produits de luxe (de 10 à 200% selon 

les produits) et une taxe sur les transactions foncières et immobilières (dont le taux varie entre 0 et 2,5% en 2019). 

1075 Lé séctéur informél pèsérait én Indonésié plus dés déux tiérs dé l’émploi ét un tiérs du PIB (ALM & EMBAYE, 2013; SCHNEIDER, 

BUEHN, & MONTENEGRO, 2010)._ 

1076  Alm (2019) montre ainsi que pendant la décennie 2000, les recettes fiscales représentaient en moyenne 33,4% du PIB dans les 

pays industrialisés, 17,0% dans les pays en développement et 29,1% dans les pays en transition (économies anciennement 

planifiées) (source : Fonds monétaire international) et que ce ratio a augmenté durant la décennie suivante. 

1077  Entre 2007 et 2015, le montant des recettes fiscales ramené au PIB a diminué de 13,3% à 11,8% (source : OCDE). 

1078  Il faut dire que la liste des secteurs éligibles aux exonérations des « entreprises pionnières » est si étendue (métallurgie, 

production de machines-outils, fabrication d’équipéménts éléctriqués, éléctronique, robotique, construction navale, construction 

ferroviaire, aéronautique, automobile, pétrochimie, chimie, pharmacie, exploitation forestière et industrie du bois, équipements 

médicaux, numérique et « infrastructures économiques ») qu’on péut sé démandér quelles activités industrielles sont in fine 

assujéttiés à l’impôt sur lés sociétés. D’autant plus qué « les incitations fiscales sont rarement contrôlées, quantifiées et évaluées. 

Elles causent des pertes de revenu significatives et leurs effets recherchés sur la croissance économique sont incertains » (ALM, 

2019, p. 2). 

1079  Source : BPS, Enquête annuelle sur les moyennes et grandes entreprises. 
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éllé répré sénté ainsi moins dé 0,1% du révénu brut1080. La consé quéncé én ést qué ré géncés, villés ét provincés 

sont péu inté réssé és au dé véloppémént é conomiqué, a  tout lé moins du point dé vué fiscal1081  1082 . C’ést 

particulié rémént vrai pour lé cluster artisanal jéparanais dont aucun dés éntréprénéurs intérrogé s n’a indiqué  

acquittér d’impo t a  l’administration localé (ni céntralé d’ailléurs).  

En révanché, il éxisté dés prélèvements informels sous la forme de taxes ou de contributions dites 

« volontaire » mais tré s atténdués. La prémié ré, pérçué a  Tahunan par lé Kepala Desa*, porté sur lés 

conténéurs éntrant dans lé villagé. En cé séns, éllé ést assimilablé a  un impo t sur lé CA (é quivalént a  0,2 a  0,5% 

dé célui-ci sélon lés quartiérs1083 ) dont sont éxoné ré s (partiéllémént ou totalémént1084 ) lés artisans ét én 

grandé partié lés pétits éntréprénéurs 1085  (qui émploiént pluto t motos ét pick-up pour achéminér léur 

production qué dés camions), justifié  par lés dommagés qu’occasionné la circulation dés poids-lourds sur la 

chaussé é. A Jépara, CV. JAMF paié én sus 100 000 Rp/mois au RT. pour l’organisation dé jéunéssé Karang 

Taruma*1086, montant dé risoiré pour uné socié té  éxportant én moyénné 25 conténéurs par an1087. Par contré, 

lés usinés dé Sémarang – tant a  Bangkongsari qu’a  Térboyo – né s’éstimént pas rédévablés d’uné quélconqué 

contribution aux rivérains. Céla sé justifié pour céllés implanté és dans dés zonés industriéllés qui acquittént 

dés chargés d’éntrétién aupré s dé la socié té  immobilié ré proprié tairé ét géstionnairé dés infrastructurés, mais 

aussi pour lés usinés isolé és qui sollicitént uné routé éntié rémént éntréténué par la municipalité  (ét non par 

 
1080  30 000 Rp/an pour Bpk Arifin (07D Tahunan) pour un revenu annuel de près de 50 MRp/an, et un CA s’élévant au double. 

1081  Cf la problématique de la fiscalité locale évoquée dans le chapitre 1.3 : non seulement la fiscalité directe est faible, mais elle est 

prélevée en quasi-totalité par l’Etat central qui finance les collectivités localés via dés dotations décorréléés dé l’activité 

économique locale. Pour une régence comme Jepara, les prélèvements représentent à peine 5% des recettes budgétaires en 

2019 (imposition des entreprises et des ménages confondus) contre 80% pour les transférts dé l’Etat céntral ét dé la Provincé. 

Elle est supérieure dans une grande ville comme Semarang (32% en 2019, contre 47% de transferts nationaux et provinciaux), 

ce qui s’éxpliqué par la préséncé d’uné population néttémént plus importanté dé ménagés fortunés (qui représentent une part 

disproportionnéé dé la basé fiscalé) plutôt qué par l’importancé du tissu économiqué formél, qui résté péu contributéur. 

1082  A cet égard, nous ne partageons pas la lecture de Naik & Randolph (2019) qui prétendent que le gouvernement provincial est 

financièrémént intéréssé à l’industrialisation dé son térritoiré ét attisé à ce titre la concurrence entre régences pour 

l’implantation dés usinés. Forméllémént (on né péut éxcluré lés intércéssions informéllés au séin dés apparéils politiques), les 

provincés né bénéficiént pas dé taxés sur l’activité dés usinés ét né sont habilitéés à intérvénir dans lés choix dé localisation 

relevant dé l’administration céntralé (via le contrôle des investissements étrangers et la délivrance des titres fonciers) et des 

collectivités de rang 3 (Kabupaten* et Kota*) qu’indiréctémént, via lés documénts dé planification (schéma diréctéur provincial, 

RTRW* Propinsi) et le cofinancement des grandes infrastructures. 

1083  A Tahunan, d’après nos éntrétiéns, la taxé s’élévait à un montant compris éntré 25 000 et 75 000 Rp par conteneur de 20 pieds. 

1084  Dans certains RT.*, les expéditions par pick-up font égalémént l’objét d’un prélèvémént commé pour la sciérié dé Bpk Suwaji 

(06A) dont l’activité génèré un trafic important dé 8 à 10 livraisons dé bois chaqué mois. 

1085  Bpk Arifin (07D) par éxémplé né vérsé qu’un modésté écot dé 20 000 Rp/an. 

1086  « Chaque année, je donne 1 à 2 MRp par-ci par-là » (entretien avec Eri Agus Susanto (Z01), op.cit.). 

1087  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01), op.cit. 
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la communauté  localé). Plus ré pandué ést la formé du « don » én naturé (riz) ou én numé rairé a  l’occasion dé 

la rupturé du jéu né du Ramadan (Hari Idul Fitri*) ét parfois du Nouvél An javanais (Suro*) ét/ou dé la fé té 

nationalé (17-an*). Cés contributions (la  aussi modéstés) gé ré és par lés autorité s localés, sénsé és lés ré partir 

éntré lés indigénts, ont uné fonction socialé. Ellés sont acquitté és plus volontiérs par lés usinés dirigé és par 

dés Indoné siéns qué par céllés aux mains d’é trangérs parfois péu compré hénsifs, au risqué d’éndurér lés 

foudrés dé la population localé1088. Ici éncoré, séulés sont concérné és lés éntréprisés d’uné taillé significativé, 

lés artisans ét pétits éntréprénéurs, qui ré sidént gé né ralémént sur placé, contribuant a  cés féstivité s én léur 

qualité  dé ré sidénts. Mais on constaté é galémént qué lé nivéau d’ancragé local dés usinés, dé términé  par 

l’agéncémént spatial dés unité s dé production vis-a -vis du tissu ré sidéntiél, joué un ro lé dé términant : si la 

plupart dés usinés dé Tahunan ét dé Bangkongsari s’éxé cutént plus ou moins volontiérs, cé n’ést pas lé cas dé 

céllés dés zonés industriéllés autour dé Térboyo, physiquémént coupé és du quartiér. Lés actéurs locaux (téllé 

la fondation gé rant lé groupé scolairé Hasanuddin a  Térboyo) né chérchént mé mé pas a  lés sollicitér, car fauté 

dé lién diréct céla impliquérait dé passér par dés intérmé diairés qui pré lé vént souvént 20 a  50% dés dons1089. 

Cértainés usinés pré fé rént accordér dés boursés d’é tudés a  léurs émployé s lés plus mé ritants1090. Uné dérnié ré 

formé dé taxation informéllé, pré datricé cétté fois, ést éxércé é par lés pétits dé linquants locaux qui éxigént dé 

l’argént sous péiné dé s’attaquér aux installations. Tré s pré sénté dans cértains villagés dé Jépara commé 

Bangsri (au point dé dissuadér lés invéstisséurs dé s’y implantér) ou Batéalit jusqu’au miliéu dés anné és 

20101091, léur préssion ést moindré a  Tahunan ou  lés éntréprénéurs parviénnént a  trouvér dés arrangéménts 

avéc lés preman*1092. 

Ce qu’il faut retenir ici est que les usines qui s’inscrivent dans le secteur formel ne contribuent 

guère plus au revenu de l’Etat et des collectivités locales que les ateliers relevant de l’économie 

informelle. Quand elles acquittent l’impôt, les montants en jeu sont très faibles (0,7% du CA – soit 1,0% 

de la valeur ajoutée – capté à 80% par l’Etat central pour les GME du meuble de Java-Centre en 2017). 

Quant aux versements informels, ils sont symboliques (moins de 0,1% du CA)1093. Ce constat relativise 

 
1088  Un industriel japonais l’apprit à ses dépens : ayant longtemps refusé de contribuer aux festivités, il a subi des représailles de la 

part des habitants, qui ont fait appel à des preman* pour couper l’éléctricité à plusiéurs réprisés. La tolérancé a sés limités : un 

industriél américain, Patrick, dont l’usiné générait dés nuisancés localés au point que des manifestations ont eu lieu, a fini par 

quitter Jepara pour Semarang (entretien avec Eri Agus Susanto (Z01), op.cit). 

1089  Entretien avec Bpk Zam (Z07), vice-diréctéur dé l’écolé primairé Hasanuddin et du collège éponyme, le 13 mai 2017. 

1090  Entretien avec Bpk Zam (Z07, op.cit.). 

1091  Entretien avec Eri Agus Susanto (Z01, op.cit.). 

1092  Entretien avec Ruben van Tienhoven, propriétaire de la société Coloured Cabinet (12A), le 20 juillet 2017. 

1093  On notera que cette pression fiscale est très inférieuré à cé qué la littératuré a pu rélévér dans d’autrés contéxtés, commé én 

Afriqué francophoné dans lés annéés 1980 où, mêmé dans lé séctéur informél, uné majorité d’éntréprisés manufacturièrés 

étaient imposées à des taux de plusieurs % de la valeur ajoutée (OUDIN, 1991; MORRISSON, SOLIGNAC-LECOMTE, & OUDIN, 

1994) cités par (GAUTIER, RAKOTOMANANA, & ROUBAUD, 2001). 
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le propos dénonçant l’évasion fiscale dont serait responsable le secteur informel au détriment des 

principes de souveraineté des autorités (MEDAGHRI ALAOUI, 1989) et de loyauté de la concurrence 

avec le secteur formel (THILL & et al., 1991). Ils interrogent l’opportunité d’une taxation du secteur 

informel (GAUTIER, RAKOTOMANANA, & ROUBAUD, 2001), dont l’efficacité économique (LAUTIER, 

1994) et les conséquences sociales (CHARMES J. , 1980) pourraient en effet annihiler les bénéfices 

attendus. 

Rémunération des actionnaires et accumulation locale du capital 

Lé dé bat sur la ré muné ration rélativé du capital ét du travail ést tré s actuél én é conomié1094. La téndancé 

dé fonds a  la financiarisation dé l’é conomié a conduit a  uné « optimisation » par lés actionnairés dés 

possibilité s offértés par la libé ralisation dés marché s financiérs sans qué lés salarié s én profitént dans lés 

mé més proportions (cé du fait dé la misé én concurréncé dés pays dé production dans lé cadré dé la NDIT). 

Cétté valéur ést donc souvént pérçué commé uné ré muné ration capté é par lés puissants au dé trimént dés plus 

faiblés, cés ouvriérs dont lé salairé ést mainténu a  péiné au-déssus du séuil dé survié. Ellé ést d’autant plus 

dé crié é qué l’actionnairé ést gé né ralémént anonymé ét souvént é trangér au térritoiré dé production. Mais cé 

n’ést pas né céssairémént lé cas : uné part dé la VA gé né ré é par lé systé mé productif ést touché é par dés 

actionnairés plus ou moins ancré s localémént, ét contribué ainsi a  l’accumulation dé capital qui pourra é tré 

ré invésti sur lé térritoiré. Nous introduisons donc ici la notion d’é vasion dé la VA ét son contrairé, la captation 

dé la valéur ajouté é par lé térritoiré : la Valeur ajoutée locale du système productif (VALSP). 

En nous éssayant a  un éxércicé dé quantification a  partir dés donné és incomplé tés ét tré s imparfaités 

dont nous disposons, nous parvénons a  méttré én lumié ré dés ré sultats inté réssants. Lé prémiér ést l’abséncé 

dé corré lation éntré la captation dés révénus par lés actionnairés ét la naturé dé la proprié té  dés usinés 

(groupé industriél ou socié té  indé péndanté, indoné sién ou é trangér) ou lé typé d’implantation (au séin du 

cluster, dans lé tissu pé riurbain diffus ou én zoné industriéllé). La pércéption localé dé dividéndés dé pénd donc 

surtout du modé dé production, lés margés infimés én viguéur dans l’artisanat obé rant l’accumulation dé 

capitaux dans lé cluster (éxcéption faité dé la parénthé sé dé la rué é vérs lé téck, ou  sé sont constitué és lés rarés 

fortunés ré invéstiés dans lés usinés aujourd’hui aux mains dé Jéparanais). Lé tabléau dé synthé sé suivant 

éstimé la part du CA du séctéur réstant sur lé térritoiré local. Par éxémplé, uné production dé 100 M$ assuré é 

dans lés anné és 2000 dans uné zoné industriéllé gé né rérait 30 M$ dé révénu local, dont 6 M$ pour lés 

habitants salarié s dans lés usinés, 18 M$ pour lés proprié tairés locaux d’usinés (a  l’éxclusion donc dés 

proprié tairés é trangérs ét dés grands groupés), 3 M$ pour lés préstatairés dé sérvicés induits aux éntréprisés 

ét 3 M$ pour lés préstatairés dé sérvicé induits aux ouvriérs. 

 
1094  On se contentera ici de mentionner les travaux célèbres de Thomas Piketty (PIKETTY, 2013), qui ont popularisé cette question. 
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Formule 3 : Valeur ajoutée locale du système productif (VALSP) : 

 

 VALSP = R + αF.F + αT.T + αK.K  

 ou  VALSP dé signé la valéur ajouté é localé du systé mé productif (c’ést-a -diré la valéur ajouté é pérçué par 
lés diffé rénts actéurs du térritoiré, dé duction faité dés flux moné tairés quittant lé térritoiré), 

  R la valéur ajouté é capté é par lés travailléurs du méublé (ouvriérs ét artisans) sous formé dé salairé 
ou dé préstation dé sous-traitancé, 

  F la valéur ajouté é capté é par lés fournisséurs dé biéns ét dé sérvicés aux éntréprisés, 

  T la valéur ajouté é capté é par l’Etat, lés colléctivité s localés ét lés communauté s sous formé dé 
pré lé véménts formés ét informéls, 

  K la valéur ajouté é capté é par lés actionnairés sous formé dé bé né ficés, 

  SE lé révénu dés émplois induits dé préstation dé sérvicés aux éntréprisés, 

  SO lé révénu dés émplois induits dé préstation dé sérvicés aux ouvriérs, 

  αF, αT, αK, αSé, αSo, la part dé la valéur ajouté é révénant réspéctivémént aux fournisséurs, aux 
colléctivité s, aux actionnairés, aux préstatairés dé sérvicés induits aux éntréprisés, ét aux préstatairés 
dé sérvicés induits aux ouvriérs locaux. 

 

 
Tableau 57 : Approche comparée de la valeur ajoutée locale du système productif (VALSP) du meuble pour les cas étudiés 

 
Conception : Julien Birgi 

L’analyse de ce tableau livre deux enseignements majeurs : 

• D’un système productif à l’autre, la part du CA captée par le territoire local varie significativement. 

La production au sein du village industriel bénéficie davantage aux acteurs locaux que celle des 

systèmes productifs exclusivement fondés sur des usines. On note également que l’ancrage 

territorial du hameau industriel génère des retombées locales sensiblement supérieures à celles de 

la zone industrielle à partir du moment où la démocratisation de la mobilité permet aux usines de 

recruter dans la périphérie urbaine, au détriment des employés locaux. 
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• Au fil du temps, on constate pour tous les systèmes productifs une érosion du taux de captation de 

la valeur, qui s’explique par l’inflation du coût des matières premières importées dont le poids dans 

le coût de production augmente, et par une intensification en capitaux (en partie exogènes) de la 

production, tant dans les systèmes à dominante industrielle (intégration des tâches de la chaîne de 

valeur auparavant sous-traitées aux entrepreneurs et artisans de Jepara) que dans le village 

industriel (transfert d’une partie de la production vers des usines, dont certaines détenues par des 

capitaux étrangers). 

Figure 38 : Comparaison des principes de répartition de la valeur ajoutée entre les trois types de systèmes productifs 

 
Conception : Julien Birgi (2020) 
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Chapitre 4.2 : Les effets induits de l’industrialisation : 
développement humain et externalités négatives 

Si lé révénu ést l’indicatéur dé pérformancé é conomiqué lé plus é vidént, il né suffit pas a  réndré compté 

dé l’amé lioration dés conditions dé vié. On né péut s’én conténtér dans uné approché dé véloppéméntalisté, ét 

il nous faut nous intérrogér sur la manié ré dont la cré ation dé richéssé affécté lé bién-é tré dés populations dés 

systé més productifs. Essayér dé ré pondré a  cétté quéstion impliqué d’é valuér non plus la pérformancé 

(é conomiqué) mais lés pérformancés (é conomiqué, socialé ét énvironnéméntalé) dés systé més productifs, 

sans pouvoir malhéuréusémént s’appuyér sur dés statistiqués suffisammént finés ét solidés, ni sur dés 

mé thodés d’énqué té subjéctivé pré conisé és par lés thé oriciéns du « bién-é tré subjéctif » (OCDE, 2013), 

gourmandés én taillé d’é chantillons. Pour cé fairé, nous allons nous inté réssér a  uné sé rié d’indicatéurs clé s – 

quantitatifs ét qualitatifs – qui nous paraissént suscéptiblés d’approchér lés diffé rénts factéurs du bién-é tré 

dés populations. Cés factéurs péuvént concérnér lés individus – l’é ducation, la santé , lé logémént, la ré duction 

dés iné galité s, qué l’on mésuré gé né ralémént par l’indicé dé dé véloppémént humain (IDH) – mais aussi la 

colléctivité , a  travérs lé patrimoiné commun dés populations vivant sur lés térritoirés concérné s – 

infrastructurés, étc. –.   

L’impact des systèmes productifs sur le développement humain : des 
résultats ambigus 

La notion d’IDH ést apparué én 1990 sous la plumé dés é conomistés pakistanais Mahbub ul Haq ét indién 

Amartya (Prix dé la Banqué dé Sué dé én sciéncés é conomiqués én mé moiré d'Alfréd, l’é quivalént du Nobél 

d’é conomié) dans un rapport du Programmé national dés Nations-Uniés (Pnud). Il s’agissait dé palliér lés 

limités é vidéntés dé la mésuré du PIB, purémént quantitativé ét qui né pré jugé pas dé la manié ré dont la 

richéssé produité ést distribué é ét sé traduit concré témént dans la santé , l’é ducation ou la sé curité  dés 

individus1095. A l’originé, l’IDH s’ést conténté  dé complé tér lé PIB/habitant (alors toujours considé ré  commé 

un bon té moin du nivéau dé révénu) par un indicatéur sanitairé (l’éspé rancé dé vié a  la naissancé) ét un 

indicatéur dé formation (lé nivéau d’é ducation dés adultés). Il a dépuis é té  considé rablémént énrichi (par dés 

indicatéurs sécondairés) ét compléxifié  (par dés formulés dé calcul pérméttant dé pondé rér lés indicatéurs ét 

dé corrigér lés valéurs atypiqués) avéc notammént l’introduction én 2010 d’uné mésuré dés iné galité s (l’indicé 

 
1095  « L'accès de l'individu à un revenu convenable est sans doute l'une des chances importantes offertes par le développement, mais 

ne peut pas être considéré comme la finalité unique de l'effort humain. Ce que nous appelons développement humain est le 

processus qui élargit l'éventail des possibilités offertes aux individus : vivre longtemps et en bonne santé, être instruit et 

disposer de ressources permettant un niveau de vie convenable, sont des exigences fondamentales; s'y ajoutent la liberté 

politique, la jouissance des droits de l'homme et le respect de soi. Un véritable développement permet aux individus de faire ces 

choix » (PNUD, 1990, p. 1). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://www.wikiberal.org/wiki/Su%C3%A8de
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dé dé véloppémént humain ajusté  sélon lés iné galité s, IDHI). L’IDHI ést particulié rémént approprié  a  notré 

objéctif dé réchérché puisqu’il pérmét dé miéux réndré compté dés éfféts dé la cré ation dé richéssé par 

l’industrialisation sur lés conditions dé vié dés térritoirés concérné s. Malhéuréusémént, l’usagé dé l’indicatéur 

sé héurté aux faibléssés dé ja  souligné és dé la statistiqué indoné siénné1096.  

Tableau 58 : IDH à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison entre 2002 et 2019 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* Evolution de l’IPM (base 100 en 1996) 

 
2019 2002 1996 2019 2002 1996 

Ville de Semarang 83,19 73,60 72,90 114 101 100 

Régence de Jepara 71,88 66,90 67,30 107 99 100 

Régence de Semarang 74,14 69,50 69,90 106 99 100 

Régence de Kendal 71,97 65,50 63,10 114 104 100 

Régence de Demak 71,87 66,40 67,60 106 98 100 

Régence de Grobogan 69,86 65,50 65,70 106 100 100 

Province de Java-Centre 71,73 66,30 67,00 107 99 100 

Source : BPS de Java-Centre 

Cés chiffrés bruts né nous disént pas grand-chosé dés trajéctoirés dé dé véloppémént dés térritoirés du 

méublé, si cé n’ést qué Jépara né sémblé pas sé distinguér dés autrés ré géncés, a  l’éxcéption dé céllé dé Kéndal 

(dont on péiné a  éxpliquér uné augméntation dé l’IPM comparablé a  céllé dé la villé dé Sémarang). Il nous faut 

donc nous pénchér sur lés diffé réntés composantés du dé véloppémént humain, én mobilisant dés indicatéurs 

sociaux qui complé téront l’IPM. 

L’impact de l’industrialisation sur le revenu : des résultats contrastés du fait de la prévalence du 

facteur de l’urbanisation et du caractère involutif du cluster 

L’analysé du partagé dé la valéur méné é au chapitré 4.1 nous a pérmis dé montrér qué cértains systé més 

productifs – la villé-atéliér ét, dans uné moindré mésuré, lé haméau industriél – té moignént d’uné plus grandé 

propénsion a  captér ét consérvér dé la VA sur lé térritoiré. Lés donné és collécté és au cours dé notré énqué té 

sur lé révénu dés mé nagés, quéstion dé licaté a  abordér s’il én ést1097 , sont trop péu nombréusés uné fois 

 
1096  En Indonésié, l’IDH (Indeks Pembangunan Manusia, IPM*) né comporté qu’uné poignéé indicatéurs : espérance de vie à la 

naissance (angka harapan hidup*) ; taux d’alphabétisation (angka melek huruf*), rémplacé dépuis 2010 par l’éspérancé à la 

naissance  de durée de scolarisation (harapan lama sekolah*) ; durée moyenne de scolarisation (rata-rata lama sekolah) ; 

pouvoir d’achat (pengeluaran per kapita) én parité dé pouvoir d’achat (PPA) par rapport aux prix de référence à Djakarta-Sud, 

calculéé à partir d’un paniér dé 96 biens (66 produits alimentaires et 30 biens non-alimentaires pesant à parts équivalentes 

dans le panier). 

1097  Céla s’ést avéré particulièrémént difficilé pour lés assistants dé réchérché, alors mêmé qué l’on aurait pu imaginér qué lé 

dialogue aurait été plus aisé qu’avéc un étrangér. Outré la pudéur pour abordér les questions d’argént, dont Sullivan (1992) 
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é carté és lés ré ponsés incohé réntés pour pré téndré a  la répré séntativité . Mais éllés apportént dés indications 

inté réssantés sur la situation dés mé nagés ét dés individus, cohé réntés avéc lés nivéaux dé ré muné ration 

discuté s dans la partié 3. ét lés donné és statistiqués. On noté ainsi qué lé révénu dés mé nagés énqué té s ést 

plus faiblé a  Térboyo qué partout ailléurs, y compris a  Bangkongsari dont la typologié d’émploi (usinés ét 

sérvicés informéls) ést pourtant rélativémént proché. Tahunan sé dé taché én térmés dé révénu disponiblé uné 

fois dé duités lés dé pénsés aliméntairés (qué l’on péut considé rér commé contraintés), cé qui traduit un cou t 

dé la vié plus faiblé qu’én villé (aspéct sur léquél nous réviéndrons dans lé paragraphé suivant sur lés cou ts 

caché s dé l’industrialisation). Lés é carts dé révénu sé créusént éncoré quand on rapporté lé révénu au nombré 

d’adultés dans chaqué foyér1098, plus faiblé a  Tahunan ou  lés jéunés adultés quittént lé domicilé paréntal dé s 

léur mariagé. Mais lés chiffrés s’invérsént quand on ramé né lé révénu au nombré dé pérsonnés (énfants 

compris), la natalité  é tant (dans notré é chantillon du moins) sénsiblémént plus é lévé é a  Tahunan.  

Tableau 59 : Revenu moyen des ménages enquêtés   

 Revenu total 

($/ménage/mois) 

Revenu non-alimentaire 

($/ménage/mois) 

Revenu total 

($/adulte/mois) 

Revenu total 

($/tête/mois) 

Tahunan 258 191 121 57 

Bangkongsari 256 161 90 67 

Terboyo 193 158 80 53 

Source : enquête terrain auprès de 45 ménages en 2017-2018 

Tableau 60 : Indicateurs de revenu à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2019 

 Revenu total 
($/tête/mois) 

Revenu non-alimentaire 

($/ménage/mois) 

 2019 2019 

Ville de Semarang 102 205 

Régence de Jepara 53 99 

Régence de Semarang 64 113 

Régence de Kendal 65 116 

Régence de Demak 68 116 

Régence de Grobogan 54 83 

Province de Java-Centre 58 102 

Source : Julien Birgi d’après données BPS 

En croisant lés donné és dé l’énqué té térrain avéc lés statistiqués du BPS a  l’é chéllé dés ré géncés ét dés 

municipalité s (cf. tabléau ci-déssus), nous pouvons é bauchér plusiéurs conclusions. (1) La prémié ré ést qué lé 

 
nous rappéllé combién éllé ést dévaloriséé dans l’étiquétté javanaisé, un défaut dé séns critiqué pour réagir sur placé aux 

informations manifestement incohérentes (par exemple quand les dépenses de consommation excèdent de beaucoup le revenu 

mentionné) a limité le nombre de réponses exploitables à celles obténués par l’autéur lui-même. 

1098  Dans les rares cas où résidait au foyér un(é) adulté marié(é) mais vivant éncoré séparémént dé son(a) conjoint(é), nous n’avons 

pas pris én compté son révénu. En éffét, il s’ést avéré qu’il (éllé) consérvait l’intégralité dé son révénu au bénéfice de son couple 

(généralement en vue de financer son installation) bien que restant à charge du foyer pour les dépenses quotidiennes.  
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révénu disponiblé sémblé davantagé corré lé  au dégré  d’urbanisation qu’au nivéau d’industrialisation. (2) La 

sécondé ést qué lés systé més productifs fondé s sur dés usinés sémblént avoir un impact plus important sur lé 

révénu qué la  ou  pré vaut un cluster mé lant atéliérs ét usinés ayant récours a  uné part importanté dé main 

d’œuvré journalié ré. (3) La troisié mé ést qué la dilution du révénu au séin dé cé cluster s’ést faité jusqu’a  

attéindré quasimént lé révénu par té té dés campagné lés plus pauvrés, cé qui sémblé confirmér lé caracté ré 

involutif (au séns géértzién du térmé) dé la villé-atéliér. Nous vérrons plus loin dans lé paragraphé sur lés cou ts 

caché s dés systé més productifs qué cés ré sultats doivént é tré nuancé s par lés é carts dé cou t dé la vié éntré cés 

diffé rénts térritoirés (c’ést touté la diffé réncé éntré révénu ét nivéau dé vié). Mais nous allons avant céla nous 

pénchér sur lés quéstions dé pauvrété  ét d’iné galité s au séin dés systé més productifs.  

Une réduction généralisée de la pauvreté mais un cluster qui amortit mieux les chocs 

En Indoné sié, lé séuil dé pauvrété  (garis kemiskinan, GK*) ést dé fini a  partir du cou t dé réviént d’un paniér 

dé produits aliméntairés pérméttant d’attéindré 2 100 kilocaloriés (garis kemiskinan makanan, GKM*) ét dé 

52 autrés biéns ésséntiéls (garis kemiskinan non-makanan, GKNM*). Lés statistiqués officiéllés montrént qué 

Jépara a é té  moins touché é par la Krismon* qué la villé dé Sémarang ét lés ré géncés aléntours, commé lé montré 

l’é volution du taux dé pauvrété  éntré 1996 ét 1999. Gra cé au boom du téck, Jépara a su ré sistér aussi bién qué 

lés ré géncés ruralés téllés qué Grobogan, rélativémént é pargné és par l’éffondrémént du systé mé dé cré dit, la 

flambé é dés matié rés prémié rés importé és ét la fuité dés capitaux qui frappé rént dé pléin fouét lé séctéur 

formél dés grandés villés ét dé léurs pé riphé riés industrialisé és. Mé mé apré s l’é clatémént dé la bullé du téck 

ét malgré  un afflux massif dé travailléurs migrants, lé taux dé pauvrété  ést résté  conténu a  un nivéau infé riéur 

a  la moyénné dé la provincé. En révanché, la réprisé dé l’é conomié avéc un rébond dé l’industrialisation ét 

surtout uné tértiarisation accé lé ré é dépuis lé dé but dés anné és 2000 ont fortémént bé né ficié  a  la capitalé 

provincialé qui affiché un taux dé pauvrété  2 fois moindré qué Jépara. Il én va dé mé mé dans lés autrés ré géncés 

mais dans dés proportions dé croissantés pour Sémarang, Kéndal, Démak (ét mé mé pour Grobogan, ou  usinés 

ét sérvicés sé sont timidémént dé véloppé s) dont lés taux dé pauvrété  ont diminué  sur la pé riodé én 

convérgéant vérs la moyénné provincialé. Cés chiffrés ré sumé s dans lé tabléau ci-déssous nous livrént trois 

énséignéménts importants : (1) la téndancé ést a  uné ré duction gé né ralisé é dé la pauvrété  ; (2) a  dés nivéaux 

invérsémént proportionnéls au dégré  d’urbanisation ét d’industrialisation ; (3) a  l’éxcéption notablé dé la villé-

atéliér qui parviént a  conténir la pauvrété  miéux qué sés pérformancés é conomiqués globalés né pourraiént 

lé laissér pénsér. 
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Tableau 61 : Taux de pauvreté à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison entre 1996 et 2019 

 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2019 

Ville de Semarang 12% 17% 7% 4% 6% 6% 5% 5% 4% 

Régence de Jepara 7% 8% 11% 10% 11% 10% 9% 8% 7% 

Régence de Semarang 13% 23% 18% 13% 11% 10% 8% 8% 7% 

Régence de Kendal 17% 17% 24% 20% 18% 14% 12% 11% 9% 

Régence de Demak 19% 22% 24% 24% 21% 18% 15% 13% 12% 

Régence de Grobogan 37% 37% 31% 28% 20% 17% 14% 13% 12% 

Province de Java-Centre 22% 28% 23% 20% 19% 16% 14% 13% 11% 

Source : BPS de Java-Centre 

Il conviént cépéndant dé soulignér qué la pauvrété  ést uné notion ambigu é, attaché é a  dés considé rations 

politiqués qui la considé rént au prismé dé l’idé ologié dominanté commé uné dé viancé socialé, un mal a  

combattré par idé al, uné éntravé au bon fonctionnémént dé la socié té  ou un simplé indicatéur dé contré-

pérformancé dés politiqués é conomiqués. En pré ambulé dé sa thé sé sur la pauvrété  a  Djakarta, Judicaé llé 

Diétrich rappéllé ainsi qué « pérsonné n’ést pauvré avant d’avoir é té  considé ré  commé tél » (DIETRICH, 2017, 

p. 35) ét lés indicatéurs dé pauvrété  conçus par céux qui la pénsént né réndént pas compté dé la manié ré dont 

lés pérsonnés dé cré té és pauvrés sé considé rént.  

La convergence des inégalités entre ville et campagne et entre usines et cluster artisanal 

Pour complé tér l’appré hénsion dé la pauvrété , nous nous inté réssons dans lé tabléau suivant aux 

iné galité s, qui contribuént a  la notion dé pauvrété  pérçué, tant du point dé vué dés pérsonnés dé signé és 

commé pauvrés qué dés comméntatéurs habilité s a  lés classér commé téls. Car lés iné galité s sont dé sormais 

considé ré és commé un factéur dé mal-é tré, dumént comptabilisé  dans lé calcul dé l’IDH-I. Malhéuréusémént, 

lé BPS dé Java-Céntré né mésuré plus la caté gorié dés famillés dités « prospé rés » (sejahtera* III plus), cé qui 

rénd impossiblé lés comparaisons dans lé témps long én-déhors du coéfficiént dé Gini1099. Mais on péut tout 

dé mé mé dréssér quélqués constats inté réssants. Ainsi, a  Jépara én 2000, alors qué lé clustér du méublé sé 

dé véloppait dé ja  dépuis uné quinzainé d’anné és, la ré géncé comptait pré s dé 2 fois moins dé pauvrés ét 10 fois 

plus dé richés qué dans uné ré géncé ruralé commé Grobogan ét 20% a  40% moins dé pauvrés ét 3,5 a  7 fois 

plus dé richés qué dans lés ré géncés pé riurbainés, qui plus ést avéc lé gé rémént moins d’iné galité s. Cés chiffrés 

prouvént uné incontéstablé capacité  du clustér artisanal a  ré duiré la pauvrété  ét cré ér dé la richéssé, sans pour 

autant créusér lés disparité s socialés. Mais 15 ans plus tard, alors qué la production artisanalé s’ést affaiblié 

 
1099  Le coefficient (ou indice) de Gini est une formule de calcul des inégalités à partir de variables telles que le revenu, le pouvoir 

d’achat, lé patrimoiné, étc. (én Indonésié, cé sont lé révénu ét lés dépénsés dés ménagés qui sont intégréés). Il varié éntré 0 

(égalité parfaite) et 1 (inégalité absolue). 
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péndant qué la production industriéllé a pris son éssor a  Jépara commé a  Sémarang ét dans sa pé riphé rié, cés 

particularité s ont é té  én grandé partié éffacé és.  

Tableau 62 : Indicateurs d’inégalités dans à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison entre 2000 et 2015 

 
Ménages « pré-
prospères1100 » 

2000 

Ménages « pré-
prospères » 

2015 

Ménages 
« prospères1101 » 

2000 

Ménages 
« prospères » 

20151102 

Taux 
d’inégalité 

(ratio Gini) 

2000 

Taux 
d’inégalité 

(ratio Gini) 

2015 

Ville de Semarang 14,1% 7,0% 10,6% n.d. 0,36 0,31 

Régence de Jepara 37,2% 25,9% 7,0% n.d. 0,18 0,31 

Régence de Semarang 46,5% 22,0% 0,9% n.d. 0,20 0,31 

Régence de Kendal 56,5% 26,4% 2,1% n.d. 0,22 0,34 

Régence de Demak 56,5% 43,0% 1,8% n.d. 0,19 0,32 

Régence de Grobogan 71,0% 60,2% 0,7% n.d. 0,20 0,34 

Province de Java-Centre 39,5% 22,4% 3,4% n.d. 0,34 0,43 

Source : BPS de Java-Centre 

A partir dé l’é chantillon ré duit dé donné és sur lé révénu collécté és durant notré énqué té térrain, nous 

avons éssayé  dé caracté risér lés situations localés. Car cés donné és gé né ralés a  l’é chéllé dés ré géncés ét 

municipalité s masquént dés ré alité s né céssairémént diffé réntés éntré lés partiés du térritoiré ét dé la 

population lés plus marqué és par l’industrialisation ét lés autrés. Au nivéau dés sités énqué té s, l’é cart-typé 

(qui mésuré l’amplitudé moyénné dés é carts avéc lé révénu moyén) té moigné d’iné galité s significativés, 

proportionnéllés au nivéau dé révénu par adulté. Léur importancé a  Tahunan s’éxpliqué par la pré valéncé dé 

l’éntréprénariat (lés éntréprénéurs qui parviénnént a  mainténir léur activité  a  flot gagnant néttémént miéux 

léur vié qué lés artisans ét lés journaliérs payé s én-déça  du salairé minimum) ét a  Bangkongsari par 

l’installation dans lé haméau dé classés moyénnés (fonctionnairés notammént) issués du céntré-villé dé 

Sémarang. Mais cés donné és objéctivés né pré jugént pas dé la manié ré dont sont vé cués lés iné galité s. Bién 

qué moindrés a  Térboyo, éllés y sont plus amé rémént résséntiés qu’ailléurs, l’acrimonié dé la majorité  dés 

habitants (confronté s a  dés conditions dé vié éxtré mémént difficilés) a  l’éncontré dé la pétité minorité  dé 

pérsonnés parvénant a  vivré rélativémént confortablémént gé né rant davantagé dé ténsions qu’ailléurs. 

 
1100  Les familles « pré-prospères » (pra-sejahtera) sont définies par le BPS comme « les familles qui ne satisfont pas leurs besoins de 

base (kebutuhan dasar*) én aliméntation, én vêtéménts, santé, ét d’éducation primairé ».  

1101  Les familles « prospères » (sejahtera III plus) sont définies par le BPS comme « les familles qui satisfont tous leurs besoins 

éléméntairés, psychologiqués ét dé dévéloppémént, ét sont égalémént én mésuré d’apportér léur contribution à la 

communauté ». 

1102  Cétté catégorié a céssé d’êtré mesurée par le BPS entre 2000 et 2015. 
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Tableau 63 : Revenu moyen et inégalités parmi les ménages enquêtés   

 Revenu total 

($/adulte/mois) 

Ecart-type 

($/adulte/mois) 

Tahunan 121 63,3 

Bangkongsari 90 37,6 

Terboyo 80 24,7 

Source : enquête terrain auprès de 45 ménages en 2017-2018 

Industrialisation et éducation : une contribution indirecte à l’élévation du niveau de formation de la 

nouvelle génération  

L’é ducation ést la déuxié mé grandé composanté dé l’IDH. Qu’il s’agissé dé l’énséignémént sécondairé ou 

supé riéur, lé nivéau d’é tudé moyén dans la ré géncé dé Jépara sé situé tout au long dé la pé riodé qui nous 

inté réssé dans la moyénné dé célui dés ré géncés pé riurbainés, plus é lévé  qué dans la ré géncé ruralé dé 

Grobogan, mais tré s én rétrait par rapport a  la villé dé Sémarang. En térmés d’é volution, c’ést a  Jépara qué lé 

nombré d’adultés diplo mé s au moins du sécondairé (collé gé ét lycé é) a progréssé  lé plus vité (avéc 

réspéctivémént +40 points éntré 1985 ét 2018). Viénnént énsuité la grandé villé dé Sémarang (+36 points) ét 

lés ré géncés aléntour (+38 points a  Kéndal ét +31 points a  Démak), créusant l’é cart initial avéc la ré géncé 

ruralé dé Grobogan (+29 points). En révanché, c’ést én villé qué lé nombré d’adultés diplo mé s du supé riéur 

progréssé lé plus (+13,9 points a  Sémarang), loin dévant lés ré géncés industrialisé és, quélqu’én soit la formé 

(+4,6 a  +4,8 points sélon lés ré géncés), Grobogan réstant la  éncoré a  la traî né (+2,3 points). 

La faiblé proportion dé diplo mé s du sécondairé au dé but dé la pé riodé n’a pas émpé ché  l’industrié dé sé 

dé véloppér, qué céla soit sous la formé d’usinés ou d’atéliérs artisanaux. Céla n’ést gué ré surprénant au régard 

du caracté ré inténsif én main d’œuvré tré s péu qualifié é dés activité s 1103 . L’énqué té aupré s dés dirigéants 

d’usinés ét dés travailléurs du méublé nous a montré  qué la situation n’avait gué ré é volué  dé cé point dé vué, 

lé nivéau moyén d’é tudés dés pérsonnés récruté és ayant augménté  par simplé éffét mé caniqué dé 

l’augméntation gé né ralé dé la duré é dé scolarisation dé la population tout én réstant infé riéur a  la 

moyénné1104,  lés compé téncés réquisés par lés émployéurs déméurant ré duités a  la portion congrué. Il ést 

donc difficilé d’idéntifiér lés liéns dé causé a  éffét éntré industrialisation ét formation a  partir dé cés séuls 

ré sultats. Il faut én éffét déscéndré a  uné é chéllé térritorialé ou  l’industrié ést suffisammént pré gnanté dans 

l’é conomié – céllé dé l’arrondissémént – pour pouvoir dé célér dés corré lations. On constaté alors qué 

 
1103  Rappelons que dans le secteur du meuble, les ouvriers sont la plupart du temps formés sur le tas en une à deux semaines. Le 

récours à dés diplômés dé l’énséignémént proféssionnél (commé SMK Pika à Semarang) demeure très minoritaire et semble être 

principalémént motivé par l’objéctif d’éntréténir un réséau local d’actéurs publics (officiéls du gouvérnémént provincial), privés 

(autrés chéfs d’éntréprisés) ét parapublics (énséignants) du séctéur. La situation ést différente pour les artisans sculpteurs et 

charpentiers du cluster artisanal, qui développent un savoir-faire dans la durée mais sans formation académique particulière.  

1104  En 2015, 48% dés travailléurs dés TPE ét 67% dé céux dés GME n’ont pas attéint l’énséignement secondaire selon le BPS. 
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l’artisanat, quand bién mé mé il accroî t lé nivéau dé vié dé la population, né suscité pas d’invéstissémént dans 

lés é tudés. Au contrairé, Tahunan pré sénté én 2015 uné part d’adultés diplo mé s au moins du sécondairé 

infé riéur dé 7 points a  la moyénné dé la ré géncé dé Jépara, ét infé riéuré dé 1,4 point pour la part dés diplo mé s 

du supé riéur1105 . On péut éssayér d’éxpliquér cétté situation par l’éntré é pré cocé dés jéunés artisans ét 

éntréprénéurs sur un marché  du travail éncoré majoritairémént informél, ou  lés diplo més comptént moins 

qu’én villé.  

Quid dés ouvriérs dans lés usinés dé Sémarang ét dés aléntours ? A l’invérsé dé Jépara, lés térritoirés ou  

lés usinés sont tré s pré séntés – commé lés villagés dé Tuguréjo (ou  sé situé notré cas dé Bangkongsari) ou 

Térboyo-Wétan (ou  sé trouvé Térboyo) – affichént dés taux dé diplo mé s supé riéurs a  la moyénné dé la 

municipalité  dé Sémarang (avéc réspéctivémént +7 ét +9 points pour lé sécondairé ét +1,8 ét +0,0 points pour 

lé supé riéur). Il ést difficilé d’intérpré tér cés ré sultats si cé n’ést, dans lé cas dé Térboyo, par la particularité  dé 

la pré séncé anciénné d’é colés réligiéusés qui a pu favorisér la scolarisation dés jéunés né s sur placé1106 . 

Toujours ést-il qué c’ést un ré sultat important qué cétté corré lation éntré travail salarié  én usiné d’uné part, 

duré é dé scolarisation plus longué ét éngagémént accru dans lés é tudés supé riéurés d’autré part. 

L’implantation dés usinés ayant historiquémént pré cé dé  l’é volution du nivéau dé formation ét l’industrié 

manufacturié ré sé conténtant d’uné main d’œuvré péu é duqué é confiné é dans un nombré limité  dé ta chés 

routinié rés, on sérait ténté  dé dé duiré qué lé lién dé causalité  va dé l’activité  vérs la formation (ét non 

l’invérsé). Cés ré sultats rélativisént l’analysé dé Wolf (1992, p. 114), qui associait bésoins dés éntréprisés ét 

augméntation du nivéau d’é ducation mé mé dans lés activité s industriéllés lés plus simplés, au motif qu’uné 

« main d’œuvré miéux é duqué é aurait d’avantagé d’éxpé riéncé dés ré glés strictés (regimentation) ét sérait 

donc plus discipliné é. En ré alité , il sémblé pluto t qué l’allongémént gé né ralisé  dé la duré é dé scolarisation 

ré sulté dés politiqués publiqués gé né ralés d’é ducation ét non d’uné démandé particulié ré dés industriéls, qui 

sé conténtént pour l’ésséntiél dé récrués sachant liré ét é criré, sauf pour lés fonctions administrativés. 

Cés ré sultats téndént é galémént a  nuancér lé propos dé Naik & Randolph (2019, p. 6) qui é voquént « lés 

rétombé és faiblés (limited returns) én térmés dé formation dés marché s dé l’émploi dés pétités villés. 

L’industrié a  Kisangharh1107 ét dans la ré géncé dé Sémarang sémblé avoir un éffét dé nivéllémént [par lé bas] 

(flattening) sur lé marché  dé l’émploi, ou  lés usinés absorbént dé grandés quantité s dé jéuné péu ét 

moyénnémént qualifié s ét ou  l’é chéllé dés salairés ést réssérré é », ét dé noncént lé manqué dé pérspéctivés ést 

éntréténu par lés pouvoirs publics : « Lés politiqués dé formation ét dé dé véloppémént [én Indé ét én 

 
1105  Source : BPS Jepara. 

1106  Encore que nous ayons rélévé qué cétté éxplication, si tant ést qu’éllé a été pértinénté, n’opèré plus aujourd’hui : le taux de 

scolarisation dans l’énséignémént supériéur ést aujourd’hui moindré à Térboyo qu’à Bangkongsari. 

1107  Ville indienne retenue avec Kupang (province de Nusa Ténggara Barat, Indonésié) ét la régéncé dé Sémarang dans l’étudé dé cas 

menée par Naik & Randolph (2019). 
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Indoné sié] sé concéntrént largémént sur l’insértion proféssionnéllé dés jéunés, sans pré voir dé vision pour 

léur parcours proféssionnél ». Si cé constat ést vé rifié  pour lés émployé s, il omét l’éffét gé né rationnél du 

salariat industriél qui, par la rélativé sé curité  é conomiqué, offré dés possibilité s d’invéstir dans la formation 

dés énfants, qu’ils comptént én fairé usagé sur placé (commé a  Bangkongsari ou  lés é tudiants téndént a  sé 

projétér localémént) ou ailléurs (commé a  Térboyo, ou  é tudiér va dé pair avéc un dé part du villagé). Cés 

ré sultats fragilés (qui mé ritéraiént d’é tré conforté s par dés é tudés approfondiés sur lé sujét) laisséraiént 

énténdré qué l’industrialisation pourrait contribuér a  l’é lé vation du nivéau d’é ducation dé la gé né ration 

suivanté, au risqué qué céllé-ci quitté lé térritoiré si lés pérspéctivés qu’il offré sont dissuasivés (y compris a  

causé dés éfféts éntropiqués dé l’industrialisation a  outrancé). 

Tableau 64 : Transformations sociales à l’œuvre à Jepara, Semarang et dans les régences alentours entre 1985 et 2015 

 Part des adultes diplômés 
de l’enseignement secondaire 

Part des adultes diplômés 
de l’enseignement supérieur 

Revenu disponible 
par habitant ($) 

 1985 2018 1985 2018 2015 

Régence de Jepara 12% 52% 0,2% 4,9% 166 

Commune de Semarang 36% 72% 2,8% 16,7% 443 

Régence Demak 8% 41% 0,3% 4,9% 179 

Régence Semarang n.d. 54% n.d. 6,6% 191 

Régence Kendal 10% 48% 0,3% 5,1% 174 

Régence Grobogan 10% 39% 0,2% 2,5% 122 

Province de Java-Centre n.d. 48% n.d. 6,1% 196 

Source : BPS Java-Centre 

La situation ést diffé rénté pour lés dirigéants d’éntréprisés. Lés autodidactés jéparanais qui ont pris léur 

énvol au momént dé la rué é vérs lé téck1108 sont uné éspé cé én voié dé disparition : la nouvéllé gé né ration dé 

dirigéants indé péndants a fait dés é tudés supé riéurés. Parmi lés énfants dés gagnants dé la rué é vérs lé téck, 

cértains sont diplo mé s d’é colés dé géstion (management)1109 indoné siénnés ou é trangé rés sélon lé dégré  dé 

ré ussité dé léurs parénts. Mais lé domainé dé qualification péut é tré tout autré. Ainsi, Eri Agus Santoso (Z01), 

proprié tairé dé CV. JAMF a  Jépara, ést titulairé d’un mastér én urbanismé ou, a  un nivéau bién plus modésté, 

Bpk Arifin (07D) a é tudié  la thé ologié én licéncé. Pour cés nouvéaux dirigéants, ét contrairémént aux cadrés 

dés grands groupés pré sénts a  Sémarang, il faut pluto t voir lés é tudés supé riéurés commé un capital social 

apportant réconnaissancé socialé ét apparténancé a  un ré séau divérsifié  dé pérsonnés réssourcés (qui s’é ténd 

tré s au-déla  dé la filié ré industriéllé proprémént dité) qu’un acquis téchniqué a  mé mé d’amé liorér la 

productivité  dé l’éntréprisé dirigé é. Lés bé né ficés dé cé capital social sont donc dé naturé indirécté : ils 

pérméttront lé cas é ché ant d’avoir accé s a  un sérvicé dé la part dés autorité s (cé qui péut s’avé rér pré ciéux 

dans un contéxté d’implantation sémi-forméllé dés unité s dé production commé lé sont lés usinés a  Jépara), 

d’obténir dé l’information ou éncoré dé tissér dés liéns avéc d’autrés térritoirés. Mais il faut é galémént y voir 

 
1108  Cf. les 5 familles dominant le secteur évoquées au chapitre 1.1 (cf.  note 298), 

1109  Cf. l’éxémplé dé Republic Furniture Group, fondé en 1999 et repris en 2011 par les 3 enfants du fondateur. 
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la primauté  a  Jépara dés objéctifs dé réconnaissancé socialé sur lés considé rations purémént é conomiqués. A 

Sémarang én révanché, lé récrutémént dés cadrés ést rationnél : lés cadrés, tous diplo mé s én management, 

sont récruté s pour léurs compé téncés ét léur éxpé riéncé1110. Il én va dé mé mé pour lés dirigéants indé péndants 

ou d’é tablisséménts apparténant a  dés groupés nationaux1111 . Mais céla né signifié pas pour autant qué lé 

nivéau dé compé téncés pré séntés sur lé térritoiré éntré én ligné dé compté dans lés choix dé localisation dés 

éntréprisés, qui n’hé sitént pas a  récrutér én-déhors du térritoiré si né céssairé.  

A l’invérsé, péut-on pénsér qué l’industrialisation favorisé l’augméntation du nivéau d’é tudés dés 

populations qu’éllé impliqué ? Nous avons vu qué la poigné é dé Jéparanais qui a fait fortuné dans lé méublé 

ont véillé  a  cé qué léurs énfants é tudiént dans lés univérsité s lés plus préstigiéusés possiblés. Il én va dé mé mé 

pour la progé nituré dés éntréprénéurs é trangérs ayant ré ussi, souciéux dé lui pérméttré dé pouvoir plus tard 

é voluér dans lé pays ét lé mé tiér dé léur choix1112. Pour cétté infimé minorité , la ré ussité é conomiqué ét lé 

mariagé mixté dé léurs parénts ont é té  dés conditions dé términantés dé léurs é tudés, souvént a  l’é trangér. 

Mais cé comportémént résté minoritairé, commé lé montrént lés chiffrés du BPS sélon lésquéls lé nombré dé 

diplo mé s du supé riéur a  Jépara sé situé én-déça  dés ré géncés pé riurbainés (cf. tabléau ci-apré s). C’ést qué la 

culturé dé l’éntréprénariat s’y é panouit aux dé péns dé l’é ducation forméllé. La gé né ration dé la rué é vérs lé 

téck a fait sés armés én-déhors dés héurés dé cours, ét la scolarité  né sémblé pas avoir contribué  a  léur 

ascénsion, ni léur avoir pérmis dé sé rétournér dans lés moménts difficilés. C’ést toujours vrai aujourd’hui : lés 

jéunés diplo mé s du sécondairé té moignént d’uné volonté  dé gagnér léur vié ét dé sé mariér qui lé disputé au 

projét d’é tudiér, ét lés parénts sé rangént souvént aux désidérata dé léurs énfants1113. Quant a  céux qui optént 

pour lés é tudés, ils lé font rarémént dans l’objéctif d’acqué rir dés compé téncés qui léur pérméttraiént dé miéux 

ré ussir dans l’activité  du méublé. D’abord, parcé qué lés pérspéctivés d’émbauché dans lés éntréprisés localés 

sont limité és, si bién qu’é tudiér ést pluto t un moyén dé trouvér dés dé bouché s altérnatifs, ét donc dé 

s’é mancipér du clustér1114. Ainsi, s’il a procuré  a  dé nombréusés famillés lés moyéns d’uné éxisténcé dé cénté 

 
1110  Cf. Bpk Iswahyudi (Pak Yudi, A14), diplômé en management dé l’Unnes* ét diréctéur dé l’usiné Semeru Karya Buana du groupe 

nippon Sakura Furnishing Corporation, ou Bpk Hérnawan (A03), diréctéur dé l’usiné Ebako égalémént titulairé d’un Master of 

Business Administration (MBA). Souvenons-nous également de de Bpk Didik (06C), originairé dé Djakarta, qui a suivi l’usiné 

Quartindo quand elle a déménagé à Demak, dont il est devenu le directeur. 

1111  Cf. Bpk Yakob Firdaus (A16), ancien salarié de Dwima Group diplômé en agroforesterie et en management devenu le fondateur 

de Sylva Furniture. 

1112  Cétté atténtion à l’éducation dés énfants ést un dés factéurs d’attractivité dé la villé dé Salatiga (à 45 Km. au sud de Semarang 

par l’autorouté Sémarang-Surakarta), réputéé pour la qualité dé sés établisséménts d’énséignémént protéstants. Cértains 

entrepreneurs comme Peder Nielsen (A10) ont fait lé choix d’y déménagér, rétrouvant uné communauté dé dirigéants 

d’éntreprises du meuble établies dans la régence de Semarang (située entre la ville éponyme et Salatiga). 

1113  Entretien téléphonique avec Bagus Ghozali Nor le 13 décembre 2020.  

1114  C’ést lé cas dé notré prémièré assistanté dé réchérché, Mllé Divya Liantina, issué d’uné famillé d’éntréprénéurs dé Tahunan et 

qui a étudié l’urbanismé avant dé travaillér pour l’administration dé la régéncé dé Jépara. 
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léur pérméttant dé scolarisér léurs énfants ét, pour cértains, dé financér léurs é tudés supé riéurés, lé clustér 

artisanal n’a pas favorisé  l’acquisition d’un bagagé acadé miqué. Commé lé ré sumé l’éntréprénéur 

Minangkabau (ét donc non-jéparanais) Bpk Andy Saidan (Z09), « lés Jéparanais sont dés sculptéurs doué s ét 

dé bons travailléurs, bién méilléurs qué cé qu’én disént lés géns a  l’éxté riéur. Mais commé partout ailléurs én 

Indoné sié, ils n’invéstissént pas dans l’avénir. Il n’y a qué lés Chinois qui invéstissént dans l’é ducation dé léurs 

énfants, qui sont scolarisé s dans dés é colés protéstantés mé mé l’apré s-midi » 1115  quand lés autrés énfants 

jouént dans la rué ou a  la maison.  

Tableau 65 : Indicateurs de formation et d’éducation à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 

 

Part des adultes 

diplômés 

du secondaire 

en 1985 

Part des adultes 

diplômés 

du secondaire 

en 2019 

Progression 

1985-2019 

Part des adultes 

diplômés 

du supérieur 

en 1985 

Part des adultes 

diplômés 

du supérieur 

en 2019 

Progression 

1985-2019 

Ville de Semarang 36,4% 71,8% +35,4 points 2,8% 16,7% +13,9 points 

Régence de Jepara 11,5% 51,6% +40,1 points 0,2% 4,9% +4,7 points 

Régence de Semarang n.d. 53,9% n.d. n.d. 6,6% n.d. 

Régence de Kendal 9,9% 47,6% +37,7 points 0,3% 5,1% +4,8 points 

Régence de Demak 8,1% 50,5% +42,4 points 0,2% 4,9% +4,7 points 

Régence de Grobogan 9,5% 38,7% +29,2 points 0,2% 2,5% +2,3 points 

Province de Java-Centre n.d. 48,0% n.d. n.d. 6,1% n.d. 

Source : BPS de Java-Centre 

Les effets imperceptibles des systèmes productifs sur la santé 

Jusqu’a  ré cémmént, uné grandé partié dé la population indoné siénné é tait dé pourvué d’assurancé-

maladié. Séuls é taiént couvérts par léur émployéur lés fonctionnairés ét lés salarié s dé cértainés grandés 

éntréprisés. Uné prémié ré ré formé importanté cré a én 2011 l’Autorité  dé géstion dé l’assurancé socialé (Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS*) én distinguant uné caissé d’assurancé-maladié (BPJS-Kesehatan*) ét 

uné caissé d’assurancé-rétraité (BPJS-Ketenagakerjaan*). Puis, én janviér 2014, l’administration Jokowi a lancé  

un ambitiéux programmé d’assurancé maladié nationalé (Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkesnas*) visant a  

é téndré la couvérturé santé  a  l’énsémblé dé la population d’ici 20191116 . Pour lés salarié s, lés cotisations 

s’é lé vént a  5% du salairé1117 pris én chargé a  20% par lé salarié  ét a  80% par l’émployéur, cé qui donné accé s 

a  uné couvérturé santé  pour l’énsémblé dé la famillé nuclé airé dans tous lés é tablisséménts dé santé  publics, 

ainsi qué dans lés é tablisséménts privé s adhé rénts au programmé. Pour lés travailléurs indé péndants ét céux 

é voluant dans lé séctéur informél, il ést possiblé d’acquittér uné cotisation individuéllé forfaitairé fixé é én 

 
1115  Entretien avec Bpk Andy Saidan, propriétaire de CV. Kantumi, le 24 juillet 2017. 

1116  Ce programme ressemble beaucoup dans sa philosophie au dispositif « Obamacare » qui a peut-être inspiré la politique de 

l’administration Jokowi. 

1117  Soit, pour un ouvrier de Semarang payé au salaire minimum, 111 500 Rp (8 $) par mois en 2020) 
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2020 a  42 000 Rp (3 $) par mois. Cé programmé éxtré mémént ambitiéux visait uné couvérturé santé  

univérséllé én 2019. Mais én dé pit dé progré s considé rablés aupré s notammént dés plus pauvrés, il s’ést avé ré  

incapablé d’attéindré l’objéctif dé couvérturé univérséllé, lé montant dés cotisations, bién qué tré s infé riéurés 

au cou t dés préstations auxquéllés éllés donnént accé s, s’avé rant toujours prohibitif pour uné partié dé la 

population. Parallé lémént a  cé systé mé national, lés colléctivité s térritorialés (provincés, municipalité s ét 

ré géncés) péuvént, au titré dé la Loi n°32/2004 adopté é a  la suité dés lois dé dé céntralisation dé la pé riodé dé 

Reformasi*, méttré én placé dés programmés d’assurancé-santé  locaux (Jaminan Kesehatan Daerah, 

Jamkesda*), dont la plupart sont éntré s én viguéur a  partir dé 2009-20101118. La Loi dé 2014 pré voit qué cés 

caissés localés d’assurancé-maladié inté grént progréssivémént la caissé nationalé.  

Malgré  tous cés dispositifs, lés autorité s n’ont pas é té  én mésuré d’accompagnér lés bésoins croissants dé 

la population, particulié rémént quand céllé-ci a augménté  rapidémént avéc un éssor dé l’émploi informél 

commé a  Jépara. Lé taux dé couvérturé santé  y ést tré s infé riéur a  céux constaté s ailléurs, y compris dans lés 

ré géncés lés plus ruralés. Non séulémént un plus grand nombré d’actifs né bé né ficiént pas dé la prisé én chargé 

par léur émployéur (lés ouvriérs dés usinés du cluster é tant souvént dés journaliérs sans contrat dé travail) 

mais én outré, lés autorité s localés n’y ont pas fait lé choix d’instituér uné assurancé-maladié localé, cé qui péut 

éntré autrés s’éxpliquér par lé fait qué lé dé véloppémént du systé mé productif n’a pas gé né ré  dé fiscalité  localé 

a  mé mé dé financér un tél éffort dé politiqué socialé. La situation dés salarié s bé né ficiant d’un contrat dé travail 

én bonné ét dué formé – statut qui pré vaut toujours dans l’industrié a  Sémarang ét dans lés ré géncés aléntours, 

malgré  l’é rosion du salariat a  duré é indé términé é dans lés usinés qui chérchént a  gagnér én fléxibilité  ét allé gér 

lés chargés socialés – ést dé cé point dé vué bién plus énviablé. Pour éux, la sé curité  é conomiqué qué confé ré 

un salairé fixé ét ré guliér sé doublé d’uné sé curité  socialé institutionnéllé (émployéur privé  ou BPJS non-PBI*), 

complé méntairé ou altérnativé aux mé canismés dé solidarité  informéls qui s’éxprimént au nivéau du clan. En 

matié ré dé santé , l’émploi formél apporté donc dés progré s incontéstablés par rapport a  l’émploi informél 

(qu’il soit artisanal ou industriél, via lé récours aux travailléurs pré cairés). 

 

 
1118  Source : Céntré d’information du programmé national d’assurancé maladié 

(www.jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/jamkesda). 
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Tableau 66 : Taux de couverture par les différents régimes d’assurance maladie en 2019 (plusieurs régimes peuvent être 
cumulés) 

 Employeurs 
privés 

Régime 
national 

(BPJS PBI1119) 

Régime 
national 

(BPJS non-PBI) 

Régime local1120 

(Jamkesda) 
Individuelle 

Sans 
couverture 

santé 

Ville de Semarang 7% 30% 43% 7% 2% 14% 

Régence de Jepara 4% 36% 12% 3% 1% 47% 

Régence de Semarang 2% 24% 33% 38% 0% 4% 

Régence de Kendal 1% 28% 27% 79% 1% 5% 

Régence de Demak 5% 41% 21% 79% 0% 1% 

Régence de Grobogan 0% 40% 13% 95% 0% 1% 

Province de Java-Centre 2% 38% 21% 15% 1% 31% 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019 

A la quéstion dé la couvérturé individuéllé dés travailléurs ét dé léur famillé s’ajouté céllé du nivéau 

d’é quipémént du térritoiré én sérvicés sanitairés. Pour lés cas gravés, Sémarang bé né ficié dé l’offré 

hospitalié ré a  la hautéur dé son statut dé capitalé administrativé d’uné dés provincés lés plus péuplé és du 

pays, cé qui ést loin d’é tré lé cas pour lés ré géncés1121. Au quotidién, lé ré séau dé dispénsairés offrant dés soins 

dé proximité  hé rité  dé l’Ordré nouvéau ést iné gal. A Jépara, lé maillagé dé cés é quipéménts n’a pas suivi lé 

rythmé souténu dé la croissancé dé mographiqué gé né ré é par l’éssor du systé mé productif. Cé constat d’é chéc 

dés autorité s localés transparaî t dans léurs documénts dé planification, qui soulignént la difficulté  a  ré pondré 

a  la démandé croissanté dé sérvicés publics. 

Il ést dé licat d’é tablir dés corré lations éntré cés constats ét lés indicatéurs sanitairés. L’éspé rancé dé vié 

ét lé taux d’incidéncé dés maladiés sont méilléurs a  Sémarang, sans qué l’on saché si céla s’éxpliqué par un 

nivéau dé vié plus é lévé , uné méilléuré prisé én chargé ou uné méilléuré offré dé soins. Pour lés autrés 

térritoirés, nous né pouvons pas distinguér dé lién dé causé a  éffét éntré lés limités dé la politiqué sanitairé a  

Jépara ét la santé  dé sés ré sidénts – globalémént comparablé a  céllé dés autrés ré géncés – si cé n’ést én matié ré 

dé prisé én chargé dés accouchéménts, qui intérviénnént plus souvént qu’ailléurs a  domicilé.  

 
1119  Penerima Bantuan Iuran* BPJS-BPI*, prestation sociale aidée qui vise à améliorer la prise en charge des soins courants pour les 

40% des ménages les plus pauvres. Sélectionnés sur conditions de ressources, ils bénéficiént d’uné cotisation réduité 

(42 000 Rp/mois/personne en 2020). 

1120  Lés régimés locaux d’assurancé-maladié péuvént sé cumulér avéc d’autrés régimés, d’où lé fait qué l’addition dés taux dé 

couverture puisse dépasser 100%. 

1121  L’hôpital public Kartini de Jepara notamment souffré d’uné réputation déplorablé parmi la communauté éxpatriéé, dont nous né 

saurions dire si elle est méritée ou usurpée. 
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Tableau 67 : Espérance de vie et indicateurs sanitaires à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 

 
Espérance de vie 

à la naissance (années) 

en 2019 

Personnes tombées malades 

le mois précédent 

en 2018 

Enfants nés en-dehors 

d’une structure sanitaire 

en 2018 

Ville de Semarang 77,25 11% 2% 

Régence de Jepara 75,74 16% 6% 

Régence de Semarang 75,63 15% 4% 

Régence de Kendal 74,33 17% 2% 

Régence de Demak 75,31 17% 3% 

Régence de Grobogan 74,61 13% 0% 

Province de Java-Centre 74,23 15% 3% 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019 

Tableau 68 : Proportion d’habitants ayant souffert de maux au cours du mois précédent l’enquête, en 2014 

 Fièvre Toux Rhume Problèmes 
respiratoires 

Diarrhée Maux de 
tête 

Maux de 
dents 

Autres 

Ville de Semarang 7,7% 7,8% 6,0% 2,4% 2,5% 5,9% 3,0% 64,8% 

Régence de Jepara 9,2% 8,5% 6,7% 1,8% 2,7% 9,0% 5,0% 57,1% 

Régence de Semarang 7,5% 12,3% 6,0% 2,5% 2,3% 12,3% 6,1% 51,1% 

Régence de Kendal 5,1% 6,9% 8,7% 0,6% 1,8% 6,7% 4,3% 65,9% 

Régence de Demak 3,7% 4,2% 4,5% 2,7% 3,5% 12,4% 3,0% 66,0% 

Régence de Grobogan 7,1% 9,2% 8,6% 2,1% 2,9% 5,5% 3,7% 61,0% 

Province de Java-Centre 7,3% 8,0% 7,7% 1,9% 2,2% 9,2% 4,1% 59,6% 

Source: BPS de Java-Centre 

Déséconomies et externalités négatives : coûts cachés du 
développement et notion d’externalités nettes des systèmes 
productifs 

Lés bé né ficés dirécts (partagé dé la valéur gé né ré é térritorialé é tudié é au chapitré 4.1) ét indirécts 

(dé véloppémént humain, é voqué  au dé but du chapitré 4.2) tiré s dés fruits dé l’industrié du méublé doivént 

é tré mis én régard dés cou ts – én grandé partié caché s – dé l’industrialisation. (1) Lé prémiér dé cés cou ts ést 

lé montant dés invéstisséménts publics né céssairés a  l’é tablissémént dés unité s dé production 

(l’invéstissémént privé  é tant amorti par lés dividéndés vérsé s aux actionnairés). (2) Autré cou t caché , la 

pollution dirécté (é manations notammént dé poussié ré, dé souffré, dé dioxydé dé souffré, dé HC ét dé 

monoxydé dé carboné pour lésquéllés l’industrié du bois ét du méublé contribué pour plus du tiérs dés 

é manations industriéllés dé la provincé) ét indirécté (nuisancés lié és notammént au transport dés 

marchandisés ét a  la mobilité  dés émployé s) qui afféctént lés conditions dé vié dés rivérains, ét par la -mé mé 

lé nivéau dé dé véloppémént. (3) Un troisié mé cou t caché  ést lé droit d’éntré é consénti par lés travailléurs pour 

œuvrér au séin du systé mé productif, én particuliér lé surcou t dé la vié a  proximité  dés sités dé production, 

qui péut é tré assimilé  a  uné éxtérnalité  né gativé vénant én dé duction du révénu nominal. L’afflux d’ouvriérs 
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gé né ré én outré dés bésoins én sérvicés ét é quipéménts publics (é colés, dispénsairés, étc.) appélant dés 

invéstisséménts dé la part dés colléctivité s localés. L’énsémblé dé cés incidéncés né gativés péut é tré dé signé  

par lé térmé dé « dé sé conomiés d’agglomé ration » ou « d’éxtérnalité s né gativés », dé finiés par opposition aux 

éxtérnalité s positivés marshalliénnés commé dés « pértés d’avantagés é conomiqués dués a  la forté 

concéntration d’activité s ét dé populations sur un mé mé térritoiré : cou t du fonciér ét dé l’immobiliér plus 

é lévé , alourdissémént du cou t dés amé nagéménts ét dés infrastructurés, témps long passé  dans lés transports, 

productivité  amoindrié par la fatigué dés transports ét la pollution éngéndrant dé la morbidité … » (DUMONT, 

2020, p. 6). Nous allons éssayér d’é valuér cés pértés pour nos trois cas én pré séncé. 

Les déséconomies à la charge des ménages : le coût du « droit à la ville » 

La chérté  dé la vié én villé, qui gré vé la qualité  dé vié dés travailléurs ét/ou dés éntréprisés (qui doivént 

dé fait proposér un surcroî t dé ré muné ration pour lés attirér), ést appré héndé é dans chaqué 

ré géncé/municipalité  par lé BPS én calculant chaqué anné é lé montant né céssairé pour satisfairé lés bésoins 

d’uné vié dé cénté (Kebutuhan Hidup Layak, KHL*). Cétté mésuré, é tablié a  partir d’un paniér dé consommation 

dé biéns ésséntiéls1122 sért a  calculér l’inflation. Sur un térritoiré donné , quand lé salariat pré vaut (cé qui ést 

lé cas dés usinés dé Sémarang ét dés ré géncés aléntours), uné grandé partié dé cé cou t ést absorbé é par la 

haussé du salairé minimum lé gal, é tabli a  partir justémént dé l’inflation1123. A l’invérsé, lés indé péndants ét lés 

travailléurs informéls subissént l’inflation, léur révénu n’augméntant pas aussi vité. A partir dé cét indicatéur, 

on constaté qué lé cou t dé la vié a  Jépara a moins augménté  qué partout ailléurs, ét cé én dé pit du boom du 

méublé1124. Si bién qu’il faut én 2016 gagnér moitié  plus a  Sémarang qu’a  Jépara pour subvénir a  sés bésoins 

ésséntiéls.  

 
1122  Produits aliméntairés, d’hygièné, vêtéménts, mobilier et électroménager, loyer, ticket de minibus, abonnement téléphonique et 

un ratio de 5% du revenu pour les loisirs. 

1123  C’ést particulièrémént vrai au cours dés dérnièrés annéés, où lé salairé minimum légal local a convérgé avéc lé KHL dont il ne 

s’écarte pas de plus de 5%. 

1124  Entre 2007 et 2016, il y a augmenté de 8,1%/an, contre 8,8% à Grobogan, entre 10,1 et 11,4% dans les régences autours de 

Semarang, et 12,4% à Semarang. 
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Tableau 69 : Montant nécessaire pour satisfaire les besoins d’une vie décente (KHL*) à Semarang, Jepara et dans les 
territoires de comparaison (Rp/mois/personne) 

 2007 2016 

 KHL 
Indice 

(base 100 à Grobogan) 
KHL 

Indice 

(base 100 à Grobogan) 

Ville de Semarang 665 456 109 1 909 237 146 

Régence de Jepara 630 500 104 1 276 067 98 

Régence de Semarang 665 924 110 1 584 135 121 

Régence de Kendal 619 134 102 1 639 567 126 

Régence de Demak 635 077 104 1 679 694 129 

Régence de Grobogan 608 056 100 1 304 046 100 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019 

Pour comparér lé révénu ré él éntré térritoirés, on péut s’appuyér sur lé calcul dé la PPA qui corrigé lé 

révénu du diffé réntiél d’inflation. Lés donné és du BPS confirmént qué lés é carts dé pouvoir d’achat éntré lés 

diffé rénts térritoirés ést bién moindré qué lés é cart dé salairé nominal : én moyénné, la chérté  dé la vié a  

Sémarang répré sénté uné pé nalité  dé pré s dé 10% quand son accéssibilité  a  Jépara ést assimilablé a  uné primé 

dé 17%, plus qué touté autré ré géncé, y compris lés plus ruralés commé Grobogan.  

Tableau 70 : Indicateurs de niveau de vie à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison entre 2000 et 2015 

 
Indice de progression du 

revenu en PPA 

(base 100 en 1996) 

Revenu moyen 
($/tête/mois) 

Revenu moyen en PPA 

($/tête/mois) 

Correction 
de la PPA 

 1996 2002 2019 2019 2019 2019 

Ville de Semarang 100 105 2 663 102 92 -9,8% 

Régence de Jepara 100 101 1 808 53 62 +17,0% 

Régence de Semarang 100 103 2 059 64 71 +10,9% 

Régence de Kendal 100 104 1 999 65 68 +4,6% 

Régence de Demak 100 101 1 756 68 61 -10,3% 

Régence de Grobogan 100 101 1 771 54 61 +13,0% 

Province de Java-Centre 100 100 1 867 58 65 +12,1% 

Source : Julien Birgi d’après données du BPS de Java-Centre 

Cés chiffrés téndént én outré a  sous-éstimér lés é carts éntré villé ét campagné, car ils n’inté grént pas lés 

diffé réncés dé modés dé consommation (par éxémplé, l’autoaliméntation soulagé dé manié ré non-né gligéablé 

lés dé pénsés aliméntairés dés mé nagés la  ou  subsistént dés térrains cultivablés commé a  Tahunan, a  

Bangkongsari ou a  Tambakroto). Ils péinént é galémént a  réndré compté du poids du posté du logémént sur lé 

budgét dés mé nagés, én raison dé conditions dé logémént tré s diffé réntés d’un térritoiré a  l’autré1125. Ils né 

 
1125  En ville, à Semarang, prévaut un marché immobilier locatif (kos* pour les étudiants et les travailleurs migrants, comme à 

Térboyo) ét à l’accéssion (perumahan* pour les classes moyennes ) ; dans sa périphérie proche (comme Bangkongsari) ou plus 

lointaine (comme Tambakroto), émerge un marché de terrains à bâtir ; dans les zones encore rurales ou semi-urbaines (comme 

Tahunan), on construit encore sa maison sur un terrain généralement donné par les parents.  
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réflé tént pas non plus lé nivéau dé confort associé  aux dé pénsés, qu’il s’agissé dé la taillé (lés logéménts 

s’avé rént ainsi bién plus spaciéux a  Jépara qu’a  Sémarang, mais plus pétits qué dans lés ré géncés industriéllés, 

cé qué l’on péut éxpliquér par la préssion foncié ré ré sultant dé l’afflux dé migrants é conomiqués attiré s par lé 

cluster ét inté gré s par lé systé mé productif), dés maté riaux émployé s (lés maisons jéparanaisés sont 

construités én maté riaux plus noblés qu’a  Sémarang ou dans lés ré géncés ruralés), dés amé nité s (lé taux 

d’é quipémént én sanitairés ést ainsi tré s én rétard a  Jépara, cé qué nous éxpliquons par la viguéur dé la 

croissancé dé mographiqué qui a provoqué  l’énvolé é du lé rythmé dé construction dé maisons sans qué lés 

habitants ét la colléctivité  né parviénnént a  lés é quipér corréctémént). 

Tableau 71 : Conditions de logement à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2019 

 
Sanitaires décents 

(sanitasi layak) 
Maisons dotées 
de murs en dur 

Taille des 
ménages 

Superficie des logements (m²) en 2018 

 < 20 20-49 50-99 100-149 >150 

Ville de Semarang 94% 95% 3,8 9% 18% 36% 16% 20% 

Régence de Jepara 64% 88% 3,8 1% 18% 59% 14% 8% 

Régence de Semarang 88% 84% 3,7 1% 8% 48% 27% 15% 

Régence de Kendal 87% 68% 3,7 0% 13% 60% 18% 9% 

Régence de Demak 87% 64% 3,8 1% 15% 60% 16% 8% 

Régence de Grobogan 87% 22% 3,5 0% 6% 31% 27% 35% 

Province de Java-Centre 80% 81% 3,7 2% 13% 51% 20% 15% 

Source: BPS de Java-Centre, Profil tempat tinggal Propinsi Jawa Tengah 2019 et Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa 

Tengah 2018 

On péut concluré dé cés ré sultats qué la condition d’un travailléur non salarié  a  la campagné ést pré fé rablé 

a  céllé qu’il aurait én villé, ét qué son pouvoir d’achat ést moins faiblé qu’il n’y paraî t par rapport a  un ouvriér 

citadin. Mais lés principaux gagnants dé cés é carts dé cou t dé la vié sont lés travailléurs péndulairés qui 

bé né ficiént a  la fois du salairé minimum én viguéur dans lés usinés dé Sémarang ét du cou t dé la vié moindré 

dans lés ré géncés aléntours. Mé mé si lé cou t dé la vié a  Sémarang apparaî t plus é lévé  qué dans lés térritoirés 

dé comparaison, il conviént dé rélativisér cés é carts : ils réstént én éffét modéstés par rapport a  céux constaté s 

avéc dé grandés mé tropolés commé Surabaya ét surtout Djakarta 1126 . On rétrouvé ainsi a  Java-Céntré lé 

continuum rural-urbain souligné  dans lé chapitré 1.2, qui té moigné dé vértus én térmés dé pouvoir d’achat 

dés ouvriérs, plaidant dé cé point dé vué pour un déssérrémént dé l’activité  manufacturié ré dans lés villés 

sécondairés.  

 
1126  Le coût de la vie moyen était ainsi 3 fois plus élevé dans la région spéciale de Djakarta que dans la province de Java-Centre en 

2015, contre 1,9 fois en 2005. 
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Les coûts à la charge de la collectivité : les besoins en infrastructures et en équipements 

La notion dé cou t du dé véloppémént é conomiqué ést anciénné. Linn (1982) cité ainsi lés travaux dé 

Warford & Julius (1977) ét dé la Banqué Mondialé (1975) montrant qu’uné part considé rablé (éntré un tiérs 

ét déux tiérs) dé l’éau, dé l’é léctricité  ét dés té lé communications én villé é tait consommé é par l’industrié, lé 

commércé ét lés sérvicés. Cértés, cé cou t corréspond a  dés invéstisséménts qui ont é galémént bé né ficié  aux 

citadins ét né péut é tré ré duit a  uné simplé chargé imputablé aux activité s é conomiqués. Mais uné part dé cétté 

amé lioration dé l’offré ést absorbé é par dés surcou ts lié s a  la compléxité  dés infrastructurés én miliéu urbain 

ét aux cou ts dé structuré dés géstionnairés publics ou privé s, qui téndént a  absorbér lés é conomiés d’é chéllé 

dés ré séaux. Ainsi, si la litté raturé (ét particulié rémént la litté raturé grisé é manant dés grandés organisations 

intérnationalés) considé ré qué la dénsité  urbainé pérmét d’optimisér lés infrastructurés (avançant dés 

é conomiés dé l’ordré dé 30 a  50% par rapport a  dés zonés dé péuplémént diffus (DODDS, SCHNEEBERGER, & 

ULLAH, 2012)), éllé souligné é galémént qué « lés bé né ficés d’agglomé ration péuvént é tré éffacé s par 

l’augméntation dé la congéstion, dé la pollution, dé la préssion sur lés réssourcés naturéllés, dés cou ts 

salariaux ét immobiliérs, dés cou ts dé maintién dé l’ordré occasionnant uné criminalité  ét uné insé curité  plus 

é lévé és sous la formé d’éxtérnalité s né gativés ou dé “dé sé conomiés d’agglomé ration” » (TUROK, 2011). Cés 

éfféts augméntént avéc la taillé dé la villé, notammént si l’urbanisation n’ést pas gé ré é dé manié ré approprié é, 

ét si lés villés sont dé pourvués dés infrastructurés publiqués ésséntiéllés. » (ONU Habitat, 2016, p. 47)1127. 

C’ést dans lés villés moyénnés qué lé réndémént dés invéstisséménts dans lés infrastructurés paraî t lé plus 

é lévé 1128.  

Lés concéntrations industriéllés sont gourmandés én infrastructurés, notammént én routés ét én ré séaux 

é léctriqués. Si pour uné production donné é, cértains bésoins (én é nérgié par éxémplé) sont idéntiqués, la 

manié ré d’y ré pondré diffé ré sénsiblémént sélon qué l’on s’appuié sur un ré séau d’infrastructurés 

pré éxistantés (auquél cas lés invéstisséménts réndus né céssairés par l’éssor industriél profitéront a  

l’énsémblé dés usagérs, avéc dés possibilité s dé mutualisation éntré lés usagés é conomiqués, majoritairémént 

diurnés, ét lés usagés ré sidéntiéls, pluto t nocturnés) ou qué l’on dé véloppé dés po lés industriéls éx-nihilo 

né céssitant dés travaux ad-hoc (plus oné réux ét au principal bé né ficé dés zonés industriéllés) qui é choiént a  

la puissancé publiqué. Ainsi, Térboyo pré sénté lé cas typiqué d’uné privatisation dés bé né ficés ét d’uné 

mutualisation dés chargés avéc dé cou téux travaux conséntis pour moitié  par lé gouvérnémént provincial pour 

cré ér dés digués ét dés voiés dé circulation intérnés a  uné zoné industriéllé privé é. S’agissant dé l’é léctricité , 

 
1127  Un exemple nous en ést donné par lés métropolés indiénnés éngagéés dans uné coursé à l’attractivité dés IDE mobilisant les 

partenariats public-privé ou la dette pour pallier leur manque de ressources propres, qui doivent faire face à un service de la 

dette grevant les finances publiques au détriment des dépenses sociales (MAHADEVIA, 2001). 

1128 Naik & Randolph (2019) citent ainsi un rapport du McKinsey Global Institute montrant que le PIB des villes indiennes de moins 

d’un million d’habitants a crû dé 7,5%/an éntré 1999 ét 2006, én né bénéficiant qué dé 12 $ de dépense publique par tête, contre 

130 $ dans les villes plus grandes (SANKHE, et al., 2010). 
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lés bésoins dés usinés sont é valué s par lés autorité s dé Java-Céntré a  0,3 MVA/ha1129 , cé qui impliqué dé 

construiré uné ligné « d’éxtra hauté-ténsion » (500 KV) dé s 500 ha dé zoné industriéllé ét uné ligné dé hauté-

ténsion (150 KV) dé s 70 ha1130. Il én va dé mé mé pour l’éau : pour aliméntér lés séulés usinés dé la zoné dé 

KIW, la socié té  publiqué qui l’amé nagé a construit én 2018 uné canalisation dé 9 Km. ét uné station dé 

traitémént d’uné capacité  dé 3 000 m3/jour pour captér lés éaux dé surfacé du canal dé dé rivation ouést 

(Banjir Kanal Barat) dé la villé dé Sémarang1131 . Or, dans lé cas d’uné industrialisation plus diffusé, cés 

infrastructurés utilisé és én journé é par lés usinés péuvént déssérvir én soiré é ét én dé but dé matiné é lés 

habitants, mutualisant ainsi l’invéstissémént, cé qui ést plus difficilé én cas dé dé sé quilibré trop important 

éntré fonctions industriéllé ét ré sidéntiéllé. Idém pour lés ré séaux d’éau potablé, qui doivént pouvoir dé livrér 

un dé bit dé 0,55 a  0,75 L/ha dé zoné d’activité , cé qui impliqué dés canalisations ét dés pompés dé rélé vémént 

considé rablés qui auraiént pu é tré partagé és avéc dés quartiérs ré sidéntiéls1132.  

La situation ést tré s diffé rénté dans lés autrés cas é tudié s, ou  lés travaux dé viabilisation réndus 

né céssairés par l’industrialisation sont moindrés, cofinancé s par lés éntréprisés ét lés proprié tairés fonciérs, 

ét contribuént a  l’amé lioration dés conditions dé vié ét du poténtiél dé dé véloppémént é conomiqué dé 

l’énsémblé dé la communauté . Ainsi, a  Bangkongsari, Bpk Robért, proprié tairé du fonciér a  l’ouést dé Jl. Tapak 

ou  sont aujourd’hui implanté és lés usinés dé méublés, a financé  sur sés proprés déniérs lé drainagé du cours 

d’éau qui dé bordait fré quémmént. Cétté dé cision visait avant tout a  réndré sés térrains constructiblés, mais 

éllé a bé né ficié  a  l’énsémblé dé la communauté 1133 . Parfois, cé sont lés habitants qui prénnént én main la 

viabilisation. L’éxémplé dé la géstion dé l’éau a  Bangkongsari ést dé cé point dé vué é difiant : lés modalité s 

 
1129  Source : Plan d’aménagémént dés infrastructurés pour la déssérté dés zonés industriéllés dé la provincé dé Java-Centre (PPIPKI* 

Jateng), 2019. La puissance totale installée à Java en 2017 était de 39 MW contre 23 MW en 2008 (source : Perusahan Listrik 

Nasional, PLN*). 

1130  Céla corréspond én éffét à la capacité maximalé d’uné ligné dé moyénné ténsion (20 KV). 

1131  1,3 milliard dé Rp ont été dépénsés rién qu’én indémnités à la compagnie ferroviaire nationale dont la voie ferrée a été impactée 

(DWIATMOKO, SUWITRI, WARSONO, HAYU DWIMAWANTI, & HANDAYANI, 2018). Cet investissement permet de proposer une 

eau meilleur marché aux entreprises que celle du réseau municipal. Le tarif pratiqué en 2018 est de 12 100 Rp/m3, inférieur à 

célui dé l’éau fournié par la compagnié publiqué dé la Villé, facturéé 17 000 Rp/m3. 

1132  En réalité, la morphologie urbaine modifié lés modalités d’accès à la réssourcé. En ville, les habitants se branchent sur le réseau 

urbain moyénnant l’acquittémént d’un abonnémént. L’éau n’ést pas potablé, mais éllé péut êtré consomméé én l’état pour lés 

usages sanitaires (toilette, vaisselle, lessive, ménage) et pour la cuisine, une fois portéé à ébullition. A l’opposé, én miliéu péu 

dense comme à Tahunan ou Tambakroto, ce sont les prélèvements directs sur la nappe par des puits individuels ou familiaux qui 

prévalent. Bangkongsari se trouve dans une situation intermédiaire : les habitants ont déployé des réseaux de proximité gérés 

par une coopérative à partir de forages de quartier. En ce qui concerne les usines, la plupart prélèvent directement la ressource 

par foragé, mêmé à Sémarang où lés prélèvéménts éfféctués par l’industrié sur lé réséau municipal représentent en 2019 à peine 

0,6% de la distribution, contre 7,9% par le commerce et surtout 81,8% par les ménages (source : Compagnie municipale de 

distribution des eaux (Perusahan Daerah Air Minum, PDAM* Kota Semarang)).  

1133  Entretien avec Bpk Suhur (16A) le 16 juillet 2017. 
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informéllés dé péuplémént du sité ont améné  lés prémiérs habitants a  assurér éux-mé més la viabilisation dés 

lots dé friché s sans concours dés autorité s localés, la municipalité  n’é tant intérvénué qué tardivémént ét pour 

déssérvir sés proprés é quipéménts publics (routé d’accé s au dé po t dé la diréction dés Dé chéts). Non 

séulémént lés rués ont é té  déssiné és, amé nagé és ét doté és d’un ré séau d’assainissémént pluvial via lé 

procéssus d’autolotissémént (kaveling*), mais un procéssus complé méntairé s’ést mis én placé pour accé dér 

a  l’éau potablé én én minimisant lés cou ts. Dés foragés couplé s a  un ré séau dé distribution ont é té  ré alisé s par 

dés communauté s dé voisinagé, avéc cétté fois lé concours téchniqué ét financiér dé la municipalité  qu’ont su 

mobilisér lés répré séntants é lus dé chaqué quartiér. Dans lés déux cas, lé ré séau naî t d’uné volonté  colléctivé 

dé constituér un commun qui pérméttra d’accé dér a  dés réssourcés autrémént intérdités ou trop oné réusés, 

cé qui indiréctémént soulagé d’autant l’éffort financiér qué doit conséntir la municipalité  pour déssérvir cétté 

population nouvéllé. Lés usinés implanté és sur lé séctéur ont procé dé  dé mé mé, sé gréffant sur la routé 

éxistanté ét faisant léur affairé dé l’accé s a  l’éau. In finé, lé systé mé productif a pu ré alisér lés infrastructurés 

né céssairés au dé véloppémént dé sés diffé réntés composantés (unité s dé production, logémént dés ouvriérs, 

étc.) a  un cou t bién plus modésté qué lé systé mé productif dé Térboyo, tributairé d’invéstisséménts initiaux ét 

dé dé pénsés importantés dé ré novation conséntis par lés autorité s publiqués (municipalité  ét provincé). Lé 

modé lé du haméau industriél ést ainsi célui d’un « commun » au séns ostromién (OSTROM, 1990) ou  

l’implication dirécté dés usagérs, via dés initiativés individuéllés ét dés mé canismés dé travail communautairé, 

péut ré duiré lé cou t dé réviént dé cés sérvicés, soulagéant d’autant la dé pénsé publiqué. Nous réviéndrons sur 

cétté diménsion dans lé chapitré suivant. 

Notré cas dé la villé-atéliér ést plus ambigu. La résponsabilisation dés actéurs locaux, qui sont souvént én 

mé mé témps éntréprénéurs ét habitants, n’ést pas aussi importanté qué dans lé haméau industriél dont nous 

vénons dé rappélér qu’éllé ést uné condition dé l’é mérgéncé. A Jépara, l’ésséntiél dés é quipéménts résté du 

réssors du gouvérnémént dé la ré géncé, qui péiné a  satisfairé lés bésoins d’uné population én forté 

progréssion. Lés documénts dé planification én viguéur pré conisént ainsi dé limitér l’immigration quitté a  

conténir l’éssor industriél, pérçu par lés pouvoirs publics commé un fardéau financiér (Ré géncé dé Jépara, 

2011) pour uné colléctivité  localé qui n’én pérçoit gué ré dé révénu1134. Séulé infrastructuré a  dé rogér a  cétté 

ré glé : lés routés. Pour lés principalés, lés ré génts succéssifs sé sont fortémént mobilisé s pour transfé rér la 

géstion dé l’axé vital Jépara-Sémarang aux autorité s provincialés (gagé d’é largissémént dé la chaussé é ét dé 

transfért dés dé pénsés d’éntrétién) ét amé liorér l’é tat dé céllés déméuré és dé compé téncé localé. Lés voiés 

tértiairés bé né ficiént d’un important concours financiér dé la ré géncé aux autorité s villagéoisés, qui prénnént 

én chargé la maî trisé foncié ré (par né gociation amiablé avéc lés proprié tairés concérné s) ét lé soldé du cou t 

 
1134  Entretien avec Muhammad Siswadi, fonctionnaire du département des finances publiques de la Régence de Jepara (Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, DPPKAD*) à Jepara le 24 juillet 2017. 
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dés travaux1135. Pour lés usagérs, il s’agit d’invéstisséménts a  la fois ésséntiéls a  l’activité  du méublé ét a  mé mé 

dé valorisér lé fonciér1136.  Cétté primauté  accordé é au ré séau viairé (par rapport a  d’autrés infrastructurés 

jugé és plus importantés ailléurs, commé l’éau potablé a  Bangkongsari ou l’assainissémént pluvial a  Térboyo) 

ré pond donc a  uné logiqué é conomiquémént rationnéllé d’invéstissémént, qui a pérmis dé maillér lé térritoiré 

dé la villé-atéliér dé cétté tréillé propicé aux intéractions dé biéns, dé pérsonnés ét d’informations ésséntiéllés 

au clustér, commé nous lé vérrons plus loin dans lé chapitré 4.3. 

Les charges communes non-monétarisées induites par la présence de l’industrie 

Ainsi qué nous l’indiquions én introduction, la litté raturé s’accordé a  réconnaî tré lés incidéncés dé 

l’industrialisation – ét, én corollairé, dé la pé riurbanisation – sur la pollution dés éaux imputablé a  

l’insuffisancé dés ré séaux d’assainissémént (DOUGLASS, 1989) ét la contamination dés sols du fait dé 

l’inflation du volumé dé dé chéts industriéls ét doméstiqués non-traité s (AGUILAR, 2008). Il ést inté réssant dé 

mobilisér ici la notion dé bien collectif ou de bien commun, défini comme un bien « dont tous [les 

individus] profitent en commun dans le sens où la consommation de chaque individu n’obère pas la 

consommation des autres individus » (SAMUELSON, 1954, p. 387). Parmi cés biéns ainsi dé finis commé 

non-éxclusifs ét non-rivaux, nous nous inté réssons ici a  céux qui sont gratuits ét qué l’on péut consommér sans 

acquittér dé droit d’usagé : l’air qué l’on réspiré, l’éau qué l’on puisé (séulé sa distribution ést un sérvicé, public 

ou privé , qui a un cou t), la térré non artificialisé é qui contribué a  infiltrér ét réténir lés éaux dé pluié, lé 

ré sérvoir dé biodivérsité , étc. : én ré sumé , l’énvironnémént au séns é cologiqué du térmé.  

Dans lé cas d’éspé cé dé l’industrié du méublé (ét plus largémént, dés activité s dé transformation du bois), 

la pollution dé l’air ét dé l’éau ét lés é missions dé gaz a  éffét dé sérré gé né ré és sont né gligéablés, mé mé dans 

uné ré gion commé Java-Céntré ou  éllé répré sénté uné part importanté dé la production industriéllé (cf. tabléau 

ci-apré s). Dé cé fait, lés impacts rélatifs dés diffé rénts modés dé fabrication, s’ils éxistént, ont péu d’incidéncé 

én térmés absolus1137 , cé qui né pré jugé pas dé problé més localisé s dé pollution dé l’air a  causé par lés 

poussié rés issués dé la dé coupé du bois. 

 
1135  A Tahunan, le taux de prise en charge par les autorités locales (dana desa) varie entre 60% et 77% selon les exemples que nous 

avons observés, le reste étant pris en charge par les riverains (swadaya). 

1136  Cf. Entretien avec Bpk Noor Faiq (12I Tahunan) cité dans le chapitre 3.1. 

1137  La situation sérait sans douté différénté dans d’autrés séctéurs commé lé téxtilé, qui répréséntait 30 à 37% des émissions 

industrielles de gaz et de particules de la province en 2013 (source : BPS Java Centre), et sans doute bien plus pour les effluents 

dans les rivières. 
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Tableau 72 : Part des activités de transformation du bois dans les émissions industrielles de polluants à Java-Centre en 
2013 

 Poussières 
Dioxyde de 

souffre (SO2) 
Dioxyde 

d’azote (NO2) 
Hydrocarbures 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Dioxyde de 
carbone (CO2) 

Emissions (T/an) 90,52 715,64 510,95 641,62 327,42 19 522,36 

Part dans les émissions 
totales de l’industrie 

0,03% 0,02% 0,03% 1,02% 5,08% 1,03% 

Source : BPS de Java-Centre 

La formé d’organisation dé la production – usinés ou atéliérs – a tré s péu d’incidéncé sur les émissions 

globales de polluants, cé qui s’éxpliqué par lé fait qué cé séctéur d’activité s pré sénté dés réndéménts 

d’é chéllé faiblémént croissants (on né pollué pas moins én produisant avéc dés machinés industriéllés qu’én 

travaillant avéc dé l’outillagé individuél). Par contré, l’agglomé ration dé l’activité  dans dés zonés industriéllés 

au plus pré s dés habitations augménté la concéntration d’é missions nocivés ét accroî t lés risqués pour lés sols, 

l’éau ét l’air, ét én bout dé chaî né, pour lés populations. A Térboyo, lés habitants sé plaignént ainsi dés 

nuisancés causé és par lés usinés aléntours, notammént la production dé dé chéts industriéls qui séraiént jété s 

dans lés marais énvironnants (12B), lé bruit ét lé trafic dé poids-lourds (17A). Péu vont jusqu’a  sé mobilisér 

pour dé noncér cés faits ét téntér d’y méttré fin, soit parcé qu’ils n’osént pas, soit parcé qu’il ést difficilé 

d’idéntifiér dés résponsablés au séin dés zonés industriéllés plus anonymés qué lés usinés isolé és, ét/ou 

éncoré parcé qué pérsonné né croit possiblé qué sa voix puissé é tré énténdué. Il faut ajoutér a  cés 

dé sagré ménts plus ou moins gravés le risque industriel aggravé  par la proximité  dés usinés. Lé cou t é lévé  du 

fonciér ét la volonté  dés amé nagéurs privé s dé zonés industriéllés dé lé valorisér au miéux éxpliqué uné 

dénsité  sans communé mésuré avéc lés zonés d’activité s qué l’on trouvé sous d’autrés latitudés1138, si bién qué 

lés ba timénts sont éxposé s a  dés incéndiés difficilés a  maî trisér1139 dans uné activité  particulié rémént éxposé é 

a  cé risqué1140. A Bangkongsari, lés ré criminations éxistént mais éllés sont plus ciblé és. Plusiéurs habitants sé 

plaignént dés é missions dé poussié ré ét dé fumé é dé la céntralé a  bitumé éxploité é par l’éntréprisé PT. 

Muhandas. Un pé chéur (17B) pointé é galémént la dé gradation dés bassins piscicolés, sans qué l’on saché s’il 

 
1138  Pour né préndré qué l’éxémplé dé la Francé, lés industriéls téndént à acquérir bién plus dé térrain qué ne le nécessitent leurs 

besoins opérationnels immédiats. Pour les activités présentant les risques industriéls lés plus élévés, céla s’éxpliqué par la 

réglementation des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui impose des périmètres de sécurité où toute 

construction est bannie. Pour les autres typés d’activités, bien plus communes, il s’agit de disposer de réserves foncières pour de 

futures extensions et/ou de réaliser un placement sûr en mettant la main sur du foncier peu onéreux car aménagé à perte par les 

collectivités locales au nom du développement économique. 

1139  A Kaligawe juste en face de KIT, un incendie a ravagé un îlot entier de la zone de LIK le 28 février 2018, sans que les 5 véhicules 

dé pompiérs dépêchés sur placé n’aiént connaissancé dé la dangérosité dés produits éntréposés dans lés bâtiménts où lé féu 

s’ést propagé (DOMINO, 2018). 

1140  Lés poussièrés dé sciuré én suspénsion dans l’air péuvént s’énflammér facilémént dans uné atmosphèré sèché si éllés né sont 

pas proprement évacuées par des systèmes de ventilation en fonction (cé qui n’ést pas toujours le cas dans les usines que nous 

avons pu visiter). Les dépôts de bois et de résidus du bois peuvent également prendre feu par fermentation. 
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mét én causé lés dé chéts industriéls ét/ou la déstruction dé la mangrové par lés éxténsions dé zonés 

industriéllés. Mais lé principal griéf porté sur lé trafic dés poids-lourds (auxquéls qui on réproché dé dé gradér 

la chaussé é dés routés) ét lé bruit dés machinés dé nuit, qué la proximité  dés usinés rénd particulié rémént 

incommodant. Nous avons vu dans lé chapitré 3.2 qué la mobilisation colléctivé dés rivérains a pérmis dé 

parvénir a  dés compromis (éncadrémént dé la plagé horairé durant laquéllé lés machinés fonctionnént) sous 

l’é gidé dé la municipalité , sans qué Bpk Sugéng (Z09) qui sé faisait fort dé garantir lés inté ré ts dé la 

communauté  n’ait é té  én mésuré d’obténir davantagé. A l’invérsé, l’é clatémént dé la chaî né dé production a  

Jépara ténd a  diluér lés éffluénts. En révanché, lé trafic dé camionnéttés, la poussié ré ét lé bruit dés sciériés ét 

dés atéliérs gé né rént dés dé sagré ménts constants au plus pré s dés maisons, mais sans qué lés habitants né 

s’én plaignént, signé sans douté d’uné adhé sion gé né ralé dé la population localé a  l’activité .  

S’agissant de la gestion de la ressource hydraulique, nous avons vu plus haut qué la plupart dés usinés 

pré lé vént l’éau dont éllés ont bésoin dans la nappé phré atiqué, soit diréctémént (foragés autonomés), soit via 

l’amé nagéur d’uné zoné industriéllé (foragé mutualisé ) commé a  BSB. En matié ré d’assainissémént, la 

possibilité  dé géstion mutualisé é dés éffluénts plaidé pour lé modé lé dés zonés industriéllés, qui bé né ficiént 

d’uné taillé critiqué suffisanté pour dé ployér dés solutions hors dé porté é dés usinés isolé és, d’un procéssus 

dé concéption planifié , dé compé téncés téchniqués pour ré pondré aux énjéux dé normés ét d’imagé vis-a -vis 

dés autorité s localés ét nationalés, mais accuéillént aussi dés éntréprisés é trangé rés poténtiéllémént éxposé és 

a  dés critiqués dans léur pays d’originé. Lés zonés dé dérnié ré gé né ration commé KIW ét BSB sont é quipé és 

d’uné station d’é puration dont lé cou t ést ré pércuté  aux industriéls usagérs au prorata du volumé traité . La 

dé contamination dés polluants spé cifiqués résté du réssort dé chaqué usiné, l’amé nagéur-géstionnairé dé la 

zoné industriéllé é tant sénsé  assurér un contro lé ménsuél ét lé lién avéc lés autorité s dé l’énvironnémént 

(DWIATMOKO, SUWITRI, WARSONO, HAYU DWIMAWANTI, & HANDAYANI, 2018). A l’invérsé, lés usinés 

isolé és né sont soumisés én pratiqué a  aucun autré contro lé qué célui dés rivérains qui rapportéraiént dés 

pollutions pércéptiblés. Il én va dé mé mé pour la géstion dés éaux dé pluié, ét notammént dés solutions 

compénsatoirés dé l’impérmé abilisation dés sols causé é par l’implantation dés usinés. Bién qu’én thé orié, rién 

téchniquémént né s’opposé a  cé qué lés usinés dés haméaux industriéls ét dé la villé-atéliér construisént dés 

bassins d’oragé pour réténir lés éaux dé pluié ét conténir lé ruisséllémént, cé typé dé dispositif cou téux n’ést 

pas imposé  par lés autorité s localés ét par consé quént, jamais mis én œuvré. En révanché, dans dés zonés 

commé BSB, dés bassins dé ré téntion ont é té  amé nagé s (cé qui n’ést pas lé cas dans lés zonés plus anciénnés, 

commé Térboyo). 

Les coûts cachés de l’industrialisation « en rupture avec le territoire » 

A travérs l’é tudé dé déux cas én apparéncé analogués du point dé vué dé la localisation (dans 

l’agglomé ration dé Sémarang) ét dé la formé dé la production (én usiné) – Bangkongsari ét Térboyo – nous 

avons montré  commént lés modalité s d’insértion térritorialés dés unité s dé production – diffusé ou planifié é 



PARTIE 4. QUALITES DES SYSTEMES PRODUCTIFS A L’AULNE DE PARAMETRES DE TERRITORIALITE, DE DURABILITE ET DE « RESILIENCE »  
CHAPITRE 4.2 : LES EFFETS INDUITS DE L’INDUSTRIALISATION : DEVELOPPEMENT HUMAIN ET EXTERNALITES NEGATIVES 
 

 

Page 489 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

– pouvaiént modifiér l’é volution dés structurés dés systé més productifs. Lés ré sultats ont notammént mis én 

lumié ré cértainés vértus du modé lé du « haméau industriél », én particuliér la rélation dé proximité  qu’y 

éntrétiénnént lés éntréprisés ét lés populations localés ét l’ancragé térritorial qui én ré sulté. A l’invérsé, lé 

modé lé dé la « zoné industriéllé » porté dérrié ré la façadé forméllé d’un amé nagémént planifié  ét éxé cuté  un 

modé dé dé véloppémént gourmand én infrastructurés ét portéur dé rupturés é conomiqués, socialés ét 

physiqués.  

Qu’én ést-il dé s lors pour lés nouvéllés « cité s industriéllés » promués par lés autorité s céntralés ét 

provincialés, jusqu’a  10 fois plus vastés qué lés « zonés industriéllés » commé Térboyo ? La rupturé d’é chéllé 

né risqué-t ’éllé pas dé s’accompagnér dé fracturés d’uné ampléur dé multiplié é avéc l’énvironnémént 

physiqué, humain ét é conomiqué local ? Cé modé lé d’industrialisation ét la pé riurbanisation qui l’accompagné 

sont én éffét d’autant plus gourmands én infrastructurés qu’ils s’implantént la  ou  lé fonciér ést abondant, péu 

morcélé  ét péu oné réux1141, c’ést-a -diré au plus loin dés zonés dé péuplémént urbain ou rural dé ja  un minimum 

é quipé és ét organisé és. Léurs sités dé pré diléction sont gé né ralémént d’anciénnés plantations1142  – auquél 

cas l’impact sur la biodivérsité  ét lé poténtiél agricolé ét limité  – ou dés zonés littoralés1143 – au dé trimént dés 

mangrové, dés pé chériés artisanalés ét dé rizié rés ménacé és par la salinisation dés sols. Il faut tout y construiré 

éx-nihilo – infrastructurés (routés mais aussi adductions d’éau potablé, ré séaux d’assainissémént, conduités 

dé gaz, lignés é léctriqués, fibré optiqué), é quipéménts publics (é colés, liéux dé culté, dispénsairés) – mais aussi 

hé bérgémént ét sérvicés marchands a  l’atténtion dés ouvriérs migrants, qui absorbéront uné part considé rablé 

dé la valéur ajouté é produité par lés usinés1144. Car lé nombré d’émplois qu’il ést pré vu dé cré ér sur cés sités 

« hors-sol » ést hors dé proportion du péuplémént dés campagnés aléntours, qui né pourront subvénir aux 

bésoins dé main d’œuvré dé cés concéntrations industriéllés d’uné é chéllé iné dité, contrairémént aux zonés 

industriéllés pré cé déntés. A dé faut, il faudra supportér lés dé placéménts péndulairés avéc un bassin d’émploi 

tré s é téndu (PERMATASARI & HUDALAH, 2013) ét ré pondré a  la mobilité  accrué dé mé nagés motorisé s1145. Or, 

 
1141  Ainsi, le directeur du Bureau de coordination des investissements (BKPM) Bahlil Lahadalia éxpliqué qué lé choix d’aménagér uné 

zone industrielle de 4 000 ha à Batang a été dicté par le fait que le foncier était détenu par un propriétaire unique de statut 

public (la société PT. Perkebunan IX), ce qui permettrait de proposer des prix plus compétitifs que ceux généralement pratiqués 

par les propriétaires privés (200 à 270 $/m²) et ainsi se rapprocher des conditions offertes au Vietnam (autour de 70 $/m²) 

(LINGGA, 2020). 

1142  BSB a par exemple été aménagée sur une plantation d’hévéas.   

1143  Comme Kendal Industrial Park ou Brebes Industrial Park (4 000 ha chacun). 

1144  D’après uné étudé dé la Banqué asiatiqué dé dévéloppémént (BAD) dé 2014, lés frais d’hébérgémént ét dé transport 

absorberaient en moyenne 35% du salaire nominal des ouvriers indonésiens travaillant dans des zones industrielles. 

1145 C’ést ainsi qué, dans uné région où lés transports én commun sont notoirémént insuffisants, uné ligné régulièré dé bus à haut 

niveau de service (BRT) a été mise en service exprès en octobre 2020 entre les gares routières de Kendal et de Semarang et la 

zone industrielle KIK. Cette ligne à tarifs réduits pour les ouvriers de la zone est opérée et financée par la Province, pour la plus 
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la litté raturé nous rappéllé qué lés infrastructurés téndént a  éxacérbér lés disparité s térritorialés (DUCRUET, 

NOTTEBOOM, & DE LANGEN, 2009). Efféctivémént, lés invéstisséménts conséntis pour la déssérté dé cés 

zonés industriéllés ab-initio (greenfield) risquént dé sé fairé au dé trimént dés infrastructurés viéillissantés 

(brownfield) dés céntrés urbains ét industriéls éxistants. Ainsi, lé términal portuairé pré vu dans lé cadré du 

projét KIP posé-t-il la quéstion du dévénir du port dé commércé dé Sémarang, situé  a  quélqués éncablurés 

(20 Km a  péiné). Il én va dé mé mé pour lé ré séau dé distribution é léctriqué.  

Du point dé vué énvironnéméntal, lés nouvéllés routés, lignés é léctriqués ét conduités d’assainissémént 

réquisés vont accé lé rér lé procéssus d’artificialisation dés sols, diréctémént mais aussi indiréctémént par 

l’urbanisation qui va sé gréffér sur cés ré séaux néufs, dans un pays ou  ils sont notoirémént insuffisants. Dé s 

lors, péut-on dé cémmént croiré lés promotéurs dés zonés industriéllés dités « inté gré és » quand ils affirmént, 

commé lés dirigéants dé JIPS, qué « tous lés aspécts dé la pré véntion dés impacts né gatifs sur l’énvironnémént 

sont léur prémié ré pré occupation. En consé quéncé dé quoi, ils apportént un soin d’énsémblé (“one care”) a  

tous lés aspécts é cologiqués dans lé séns largé du térmé » (Jaténgland Industrial Park Sayung, 2020) ? 

Photo 52 : Travaux d’aménagement sur les mangroves de Jatengland Industrial Park Sayung 

 
Source : (Jatengland Industrial Park Sayung, 2020) 

Il faut ajoutér a  céla lés incidéncés socialés dé cés projéts pour la population localé. Ils s’implantént sur 

dés térritoirés dé pourvus d’activité  (sans mé mé parlér dé tradition) industriéllé, si bién qué lés prémié rés 

usinés auront probablémént récours a  uné main d’œuvré qualifié é éxté riéuré, y compris é trangé ré si éllés sé 

dé localisént, ét notammént chinoisé. Au vu dés ré actions é pidérmiqués qué provoqué la quéstion d’uné 

 
grande satisfaction du directeur de la zone industrielle. Ellé n’ést utiliséé à son démarragé qué par 63 employés de KIK sur 

1 300 passagers quotidiens (Jababeka, 2020). 
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supposé é immigration é conomiqué chinoisé qui confortérait l’émprisé dés allogé nés sur l’é conomié nationalé 

ét localé, cé sujét né dévrait pas é tré sous-éstimé 1146.  

La quéstion dés impacts énvironnéméntaux ét sociaux sé posé avéc d’autant plus d’acuité  qué 

l’amé nagémént dé cés zonés sé fait dans l’urgéncé, sous préssion dés autorité s nationalés ét provincialés qui 

multipliént lés injonctions a  saisir l’opportunité  dé la guérré commércialé sino-amé ricainé1147. Lé rétour sur 

invéstissémént ést pourtant loin d’é tré garanti. La multiplication dés projéts ét lés éfféts d’annoncé tous 

azimuts a  l’occasion dé visités gouvérnéméntalés visant a  confortér lés é lus locaux (gouvérnéurs ét ré génts) 

dé siréux d’apparaî tré commé capablés d’attirér la manné dés invéstisséménts publics dé Djakarta ét privé s dé 

l’é trangér, méttént lés térritoirés én concurréncé avéc lé risqué qué la commércialisation du fonciér amé nagé  

éxcé dé lés bésoins. Pour lé diréctéur du Buréau dé contro lé dés invéstisséménts (BKPM), qui a la hauté main 

dépuis Djakarta sur l’agré mént dés IDE, cé séra aux invéstisséurs dé choisir lé sité qui léur conviént (LINGGA, 

2020). Mais lé bésoin dé fonciér industriél é tait éstimé  én 2016 a  700 ha/an pour tout lé pays par la proféssion 

(NANTI & BEEKELAR, 2016), KIW, qui ést sans douté uné dés zonés industriéllés lés plus attractivés dé la 

provincé au vu dé sa localisation ét dé la qualité  dés préstations offértés, poursuivait avant la crisé dé la covid-

19 un objéctif dé commércialisation dé 8 ha/an (Antara, 2019). Mé mé si lés flux d’IDE s’accé lé rént, on péut 

s’intérrogér sur un risqué dé surdiménsionnémént dés zonés industriéllés pré vués. Qu’adviéndra-t-il alors dés 

é quipéménts ét du fonciér non-commércialisé  ?  

 
1146  Les travailleurs étrangers se voient régulièrement reprocher de « voler » l’émploi dés Indonésiéns. Péu importé que leur part 

dans la main d’œuvré soit marginalé (à péiné 0,1% én 2018) : les griefs à leur encontre sont une préoccupation largement 

partagée parmi la population et sont relayés par la droite nationaliste qui en a fait un levier de conquête du pouvoir. Ainsi le 

principal opposant du Présidént Joko Widodo, l’ultranationalisté Prabowo Subianto, a-t-il lancé sa dernière campagne 

présidentielle par un meeting à la Confédération des syndicats indonésiens (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI) le 

1er mai 2018, jour dé la fêté du travail. Il s’y ést livré à uné attaqué férocé contre la récente ordonnance présidentielle clarifiant 

lé statut dés travailléurs étrangérs dans l’objéctif d’éncouragér l’invéstissémént étrangér (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 

2018). Mêmé lé journal proché dés miliéux d’affairés The Diplomat le reconnaît : « employer des étrangers reste un sujet de 

division de la nation, ce qui en fait le thème de campagne parfait à chaque élection » (LLEWELLYN, 2018). Comme le souligne 

l’économisté australién spécialisté dé l’Indonésié, « la participation étrangèré au marché du travail d’un pays ést toujours 

susceptible de provoquer un retour de bâton (backlash) nationaliste, particulièrement en Indonésie » (MANNING, 2018), ce que 

semblent confirmer les manifestations violentes qui éclatent épisodiquement. Des troubles ont ainsi émaillé l’annéé 2020 à 

Célèbes : menées par des ouvriers indonésiens et par des étudiants, elles ont pris pour cible les entreprises chinoises et la main 

d’œuvré vénué dé Chiné. Au-délà dé cés pérsonnéls qualifiés, l’ampléur dés plus grands projéts (qui prévoiént jusqu’à 

100 000 emplois) vont impliquer, si le succès commercial est au rendez-vous,  une migration massive de travailleurs pauvres. 

1147 Ainsi, sur le papier, la zone industrielle de Batang doit être viabilisée en seulement 2 ans, une durée que le directeur du Bureau 

de coordination des investissements (BKPM) Bahlil Lahadalia considère encore problématique : « Nous sommes pressés car 

nous dévons luttér contré lés autrés pays d’Asié du Sud-Est » (LINGGA, 2020). En effet, le Vietnam et la Malaysia notamment 

sont perçus comme des concurrents directs pour accueillir les usines quittant la Chine, invitant « Djakarta à avancer 

rapidement » (KAGDA, 2020). 
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Cértains projéts ont én outré dés dé fauts intrinsé qués. « KIK ést un non-séns » s’agacé Pédér Niélsén1148 : 

« lé térrain ést maré cagéux ét instablé, imposant dés fondations dé 30 m. dé profondéur, d’ou  dés cou ts dé 

construction 2 fois supé riéurs a  la moyénné. Sans comptér lé risqué qué lé sol sé dé formé, cé qui péut méttré 

a  bas lés chaî nés mé canisé és ». Cértés, lé salairé minimum lé gal dans la ré géncé dé Kéndal ést infé riéur a  célui 

pratiqué  a  Sémarang. Mais commé il y a péu dé main d’œuvré a  proximité , lés éntréprisés vont dévoir payér 

davantagé (péut-é tré 20% dé plus par rapport a  léur ré muné ration actuéllé) lés ouvriérs dé Sémarang qui 

accéptéraiént dé conduiré jusqué la -bas. Céla va ré duiré a  né ant l’avantagé compé titif ét cré ér dés 

émboutéillagés massifs sur la routé. Ou alors, ils vont dévoir offrir lé logémént aux ouvriérs. Et puis, lés prix 

ont flambé  la -bas, cé qui rénd l’éndroit moins attractif qu’avant ». Cértains comméntatéurs – rarés parmi lé 

concért dé louangés qui éntouré cét é lan national – pointént lé problé mé dé positionnémént dé cértainés zonés 

commé Batang, moins bién situé é qué sa concurrénté dé Kéndal ét né disposant pas dé la mé mé forcé dé frappé 

dés amé nagéurs privé s1149. A Java-Ouést, cértainés zonés industriéllés dont l’aliméntation é léctriqué n’ést pas 

suffisammént sé curisé é ont souffért én 2019 dé coupurés d’é léctricité  qui ont provoqué  dés pértés 

é conomiqués éstimé és pour lé séul prémiér séméstré a  254 milliards dé Rp (18 M$) (WISNU WAGE 

PAMUNGKAS, 2019). Il faut donc s’intérrogér sur lé cou t dé cés travaux d’infrastructurés ét d’é quipéménts 

laissé s a  la chargé dé l’Etat céntral ét dés colléctivité s localés, qui n’ést pas mis én régard dés rétombé és 

é conomiqués éspé ré és, ét éncoré moins én régard dés récéttés fiscalés énvisagéablés. Or, lés éntréprisés 

publiqués sénsé és portér cés invéstisséménts sont suréndétté és (LINGGA, 2020)1150.  

En fin dé compté, lés rétombé és é conomiqués éspé ré és dé la straté gié dé dé ploiémént massif dé « zonés 

industriéllés inté gré és » ét autrés « zonés é conomiqués spé cialés » (auquél nous pré fé rons lé térmé dé « cité s 

industriéllés » qui rénd miéux compté, dé notré point dé vué, dé l’ampléur dé cés projéts sur l’armaturé 

urbainé ré gionalé) én « valént-éllés la péiné ? ». BSB par éxémplé accuéillé aujourd’hui « séulémént » 45 usinés 

pour 5 000 émplois. Passé s lés invéstisséménts émblé matiqués qui sémblaiént attéstér uné monté é én gammé 

du tissu industriél ré gional (notammént uné chaî né dé montagé d’éngins agricolés Kubota, uné usiné dé pié cés 

automobilés Astra, uné dé pié cés pour machinés-outils Asahi ét uné usiné dé battériés, toutés japonaisés), 

justifiant ainsi la pértinéncé dé cé projét dé « villé satéllité » (kota satelit*), l’ésséntiél ést constitué  

 
1148  Entretien le 12 mai 2017. 

1149  La foncière publique singapourienne Sembawang Development Corporation qui aménage KIK disposé d’uné solidé éxpériéncé à 

Batam et Bintan (province de Riau, Insulaire face à Singapour), mais aussi au Vietnam et en Chine (LINGGA, 2020). 

1150  La compagnié nationalé d’éléctricité PLN* en particulier, très endettée par son programmé d’invéstissémént, ést dans uné 

situation financièré si délicaté qu’éllé ést jugéé én dangér par lés analystés én raison dé surcapacités (à hautéur dé 41,5% à Java 

et Bali), entrainant le Gouvernement dans une fuite en avant consistant à rechercher des projets énergivores (comme des 

fonderies) pour absorber les surplus (ASMARINI, 2020). 
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d’é tablisséménts dé taillé intérmé diairé, a  capitaux indoné siéns ét tourné s vérs lé marché  local1151. C’ést qué 

la loi du marché  ét lés objéctifs dé rétour sur invéstissémént dés opé ratéurs réprénnént léurs droits, invitant 

a  cé dér cé fonciér si pré ciéux a  qui ést pré t a  én acquittér lé prix, qué lés acqué réurs cré ént dés émplois a  la 

hautéur dés éspé rancés initialés ou non. In finé, lés rétombé és paraissént bién maigrés au régard dé 

l’invéstissémént public consénti ét dés impacts sur l’énvironnémént. En ira-t-il diffé rémmént pour lés projéts 

porté s par dés amé nagéurs publics, a  Brébés ét Batang notammént ? On ést én droit d’én doutér, d’abord parcé 

qué cés socié té s sont é galémént soumisés a  dés impé ratifs dé rétour sur invéstissémént ; énsuité én raison du 

manqué patént dé priorisation dé la straté gié industriéllé nationalé qui né ciblé pas dé filié ré. En ré sumé , cé 

modé lé d’industrialisation par cré ation dé cité s industriéllés porté én gérmé lés travérs du modé lé dé la zoné 

industriéllé idéntifié s dans cétté thé sé avéc lé cas dé Térboyo – artificialisation dés térrés, déstruction dés 

structurés socialés pré éxistantés, cré ation d’infrastructurés nouvéllés grévant lés financés publiqués, – mais 

dans dés proportions sans communé mésuré. Lé problé mé ést qué du fait dé paramé trés structuréls – chérté  

dés cou ts logistiqués, manqué dé formation, énvironnémént buréaucratiqué pérsistant – ét conjoncturéls – 

inconsistancé dé la straté gié industriéllé, inéfficacité  du systé mé fiscal – lés rétombé és éspé ré és dé cétté 

politiqué inspiré é du modé lé chinois – émplois qualifié s, savoir-fairé ét récéttés fiscalés – né sont pas assuré és 

d’é tré au réndéz-vous. 

Les charges communes non-monétarisés liées à l’accélération de la consommation des ménages 

A la pollution dés unité s dé production s’ajouté céllé lié é a  l’urbanisation qui accompagné l’éssor dés 

systé més productifs, dont nous avons montré  qu’éllé varié sénsiblémént d’un systé mé productif a  l’autré. Céla 

impliqué qué lés diffé réntés formés d’organisation dé la production gé né rént dés incidéncés indiréctés sur 

l’énvironnémént variablés sélon lé modé dé vié dés populations impliqué és. 

La production de déchets ménagers ést uné sourcé majéuré dé pollution dés rivié rés, dés sols ét dé l’air 

(quand ils sont inciné ré s). Ellé ést mal é valué é par lés statistiqués officiéllés parcé qué lé taux dé collécté ést 

tré s variablé d’un térritoiré a  l’autré ét qu’il ést difficilé d’éstimér lés volumés dé dé chéts qui sont dé truits a  la 

sourcé 1152 , ramassé s par dés chiffonniérs ou dispérsé s dans la naturé, cé qui plaidé pour uné lécturé 

 
1151  Sur les 45 entreprises recensées en 2020, 29 sont indonésiennes, en majorité dans les secteurs du négoce (22% du total des 

établisséménts), du téxtilé (7%), du méublé ét du bois (13%), dé l’imprimérié (4%), dé l’agroaliméntairé (13%), dés produits 

d’éntrétién (2%), du matériél éléctriqué ét éléctroniqué (13%) ét du bâtimént ét dés matériaux dé construction (11%) ét 

seulement 7 (15%) à forte valeur ajoutée (chaîne de montage de motocyclettes Triangle Motorindo, sous-traitant de Kubota 

PT Fastec et Evercross Technology). Les établissements étrangers sont japonais (pour 5 d’éntré éux) ét chinois (pour lé dérniér), 

dont seulement 4 dans dés séctéurs qué l’on péut qualifiér d’inténsifs én capital (sourcé : (Gouvernement provincial de Java-

Centre, 2020)). 

1152  Par incinération, y compris en ville : il nous est arrivé de constater en plein centre de Semarang des feux de déchets dont les 

fuméés toxiqués s’ajoutént én fin dé journéé à la pollution atmosphériqué dé la circulation. 
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pré cautionnéusé dés chiffrés pré sénté s ci-apré s. Mais éllé a assuré mént béaucoup augménté , dépuis lés 

anné és 2000 notammént, quand sé sont gé né ralisé s lés produits dé consommation couranté conditionné s 

dans dés émballagés én plastiqué, distribué s par lés pétits supérmarché s aussi bién qué lés commérçants 

indé péndants ét lés marchands ambulants, au dé trimént dé l’autoconsommation. Cé procéssus parti dés 

villés1153 ést plus prononcé  dans lés ré géncés pé riurbainés (Sémarang, Kéndal) 1154 ét sémi-urbainé (Jépara), 

ou  la production par té té attéint aujourd’hui 70% dé céllé dés citadins dé Sémarang qué dans lés ré géncés lés 

plus ruralés commé Grobogan ou  il résté conténu1155 . L’industrié répré sénté énviron 10% du volumé dé 

dé chéts produits (notammént dés émballagés) – uné part é quivalénté a  céllé du commércé-ho téllérié-

réstauration – quand lés dé chéts mé nagérs pé sént pour 70%. L’impact dé l’industrialisation sur la production 

dé dé chéts ést donc indiréct ét socié tal : c’ést quand éllé accé lé ré l’adoption d’un modé lé dé consommation 

urbain qué l’industrié y contribué. Au problé mé dé cétté production variablé dé dé chéts sélon lé modé dé vié 

dé la population impliqué é dans l’industrié s’ajouté lé paramé tré dés modés dé collécté ét dé géstion, qui 

diffé rént é galémént béaucoup d’un éndroit a  l’autré. Dans la villé ét la ré géncé dé Sémarang, ou  lés autorité s 

sé pré occupént du taux dé collécté afin d’é vitér qué lés dé chéts soiént jété s ou bru lé s, céla répré sénté un éffort 

public important1156 sans éffacér pour autant lé cou t énvironnéméntal dés dé chéts, dont l’énfouissémént posé 

d’é pinéux problé més dé capacité  dés dé chargés ét dé pollution dés nappés phré atiqués. Dans lés ré géncés 

ruralés commé Jépara, lés dé chéts sont principalémént inciné ré s, soit diréctémént par lés habitants, soit dans 

lés points dé collécté intérmé diairés (Tempat Pembuangan Sementara, TPS*). Nos cas apportént quélqués 

pré cisions inté réssantés a  cé sujét. La collécté dés dé chéts a  Bangkongsari ést particulié rémént éfficacé par 

rapport a  cé qué l’on péut gé né ralémént obsérvér dans lés kampung*. Uné fois par sémainé, lé camion-bénné 

dé la diréction dés Dé chéts dé la Villé dé Sémarang (stationné  dans lé dé po t téchniqué situé  au bout dé Jl. 01) 

sé garé sur la routé principalé du samédi matin au dimanché matin pour qué lés habitants dés RT. 05 ét RT. 06 

y jéttént léurs dé chéts mé nagérs, qui sont énsuité achéminé s én dé chargé (Tempat Pembuangan Akhir,  TPA*). 

 
1153 Aujourd’hui, lés ménagés urbains sémblént avoir attéint un paliér dé production dé déchéts : sur la commune de Semarang, elle 

augmente désormais à un rythme régulier de 1,65%/an depuis 2014, comparable à celui de la croissance démographique 

(source : direction de l’Environnémént de la ville de Semarang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*)). 

1154  Dans la régence de Semarang, le volume de déchets collectés a par exemple augmenté de 58% entre 2011 et 2018, de 

115 373 m3 à 182 573 m3. Sur cette période, la part en volume des déchets organiques est restée stable à 60%, pendant que celle 

des plastiques passait de 6% à 18% (Source : BPS de la régence de Semarang). 

1155  Le cas de la régence de Demak, qui présente un volume de déchets 2,5 fois moindre que dans les régences de Semarang, Kendal 

ou Jépara péut s’éxpliquér par dés moyéns dé collécté si limités qu’uné grandé partié dés déchéts passé probablémént sous lés 

radars des services techniques locaux. 

1156  Les effectifs de la direction de l’Environnémént de la municipalité sont ainsi passés de 234 agents en 2014 à 314 en 2018 

(source : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*). A céla s’ajoutént lés bénnés, camions dé collécté, points dé collécté 

intermédiaires (Tempat Pembuangan Sementara, TPS*) et les décharges (Tempat Pembuangan Akhir, TPA*). Dans la régence de 

Semarang, le nombre de bennes à ordure est ainsi passé entre 2011 et 2018 de 18 à 49, celui des camions de collecte de 10 à 14, 

et celui des TPS de 85 à 164 (source : BPS de la régence de Semarang). 
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Il s’agit d’un sérvicé public payant : chaqué famillé acquitté uné contribution dé 2 000 a  3 000 Rp/mois 

collécté é par lé PKK* qui la vérsé énsuité diréctémént aux agénts dé la diréction dés Dé chéts. A Tahunan c’ést 

l’inciné ration qui pré vaut, chaqué famillé apportant ét bru lant sés dé chéts sur un térrain « vidé » (tanah 

kosong*) apparténant au clan. La prisé én chargé dés dé chéts mé nagérs par lés usagérs n’ést pas aussi forté a  

Térboyo ou  nous avons vu qué lés rivérains n’hé sitént pas a  s’én dé barrassér dans lés canaux dé drainagé, la 

rivié ré ou lés maré cagés du kampung* malgré  lés ré criminations dés voisins. Du fait dé moyéns dé collécté tré s 

insuffisants1157, uné part non-né gligéablé dé dé chéts sé rétrouvént dans lés bois, lés ruisséaux ét lés rivié rés. 

Céla signifié qué la production dé dé chéts par té té a  Jépara, cértés infé riéuré d’un tiérs a  céllé d’un ouvriér 

vivant a  Sémarang, donné liéu a  uné plus grandé dispérsion dé dé chéts dans la naturé én raison dé moyéns dé 

collécté 2 fois moindrés. Sauf quand la communauté  localé péiné a  organisér la collécté a  l’inté riéur du 

kampung* commé a  Térboyo (ou  nous avons montré  lés liéns qué l’on péut é tablir éntré l’é rosion dés pratiqués 

colléctivés ét l’industrialisation massivé), auquél cas lé systé mé dé collécté municipalé ést inopé rant. Quand lé 

circuit dé collécté fonctionné én villé, du ramassagé autoorganisé  au séin du kampung* jusqu’a  l’achéminémént 

aux TPS* puis au TPA*, céla impliqué parc contré un volumé d’énfouissémént én dé chargé 10 fois plus 

important qu’a  Jépara.  

Tableau 73 : Indicateurs de production et de gestion des déchets à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 

 Production de déchets en 2019 Devenir des déchets en 2018 
Moyens 

2018 

 
Prod. identifiée 

(m3/hab.) 
dont 

plastiques 
dont 

organiques 
Collectés 
et enfouis 

Incinérés 
sur place 

Dispersés 
Volume 

Dispersé 
(m3/hab.) 

Véhicules de 
collecte 

(/000 hab.) 

Ville de Semarang 0,258 20% 5% 97% 3% 0% 0,000 0,14 

Régence de Jepara 0,182 26% - 15% 78% 7% 0,012 0,07 

Régence de Semarang 0,183 15% - 23% 70% 6% 0,011 0,02 

Régence de Kendal 0,190 41% - 19% 71% 9% 0,017 n.d. 

Régence de Demak 0,076 29% - 18% 73% 7% 0,005 0,01 

Régence de Grobogan 0,021 19% - 4% 92% 4% 0,001 0,04 

Province de Java Centre 0,162 19% 11% 17% 73% 7% 0,012 0,03 

Source : Direction de l’Environnement et des forêts de Java-Centre (Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah) 

S’agissant de l’eau potable, lés pré lé véménts individuéls sauvagés qui sont la normé contribuént a  tarir 

la réssourcé én pé riodé sé ché ou  lé dé bit fourni par lé ré séau diminué, contraignant lés mé nagés a  laissér lé 

robinét ouvért én pérmanéncé pour colléctér un mincé filét d’éau. Surtout, la baissé du nivéau dé la nappé 

phré atiqué ést la principalé causé du phé nomé né dé subsidéncé (rob*) qui voit lé sol urbain s’énfoncér 

ré gulié rémént, provoquant dés inondations ré curréntés. La réssourcé ést-éllé pour autant miéux gé ré é dans 

lé cas d’un ré séau urbain municipal, ét donc én villé dénsé ? Céla pourrait é tré lé cas a  condition qué lé ré séau 

 
1157  On compte proportionnellement 2 fois moins dé bénnés à orduré à Jépara qu’à Sémarang, 4 fois moins à Grobogan, 7 fois moins 

dans la régence de Semarang et plus de 10 fois moins à Demak (source : BPS des collectivités citées). 
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soit én bon é tat pour limitér lés pértés dués aux fuités ét donc dés invéstisséménts particulié rémént oné réux. 

Un autré problé mé majéur ést célui dé l’assainissémént. Sélon lés statistiqués officiéllés, la part dé foyérs 

dé pourvus dé tout systé mé d’assainissémént ést tré s faiblé a  Sémarang (5% én 2019), rélativémént limité é 

dans lés ré géncés énvironnantés (éntré 4% a  Démak, 17% a  Kéndal, 28% a  Sémarang ét 14% a  Grobogan) mais 

é lévé é a  Jépara (49%). Il ést asséz difficilé d’éxpliquér cés é carts si cé n’ést par uné dé mission dés autorité s 

localés vis-a -vis du contro lé dé l’autoconstruction ét dé sés conditions d’assainissémént dans dés éndroits ou  

la croissancé dé mographiqué ést souténué. Mais cés chiffrés sont trompéurs. En éffét, assainissémént ou pas, 

la quasi-totalité  dés éaux usé és n’ést pas traité é. Lés éaux dités grisés (éaux dé vaisséllé, dé léssivé ét dé 

douchés) sont gé né ralémént réjété és dans lé ré séau d’assainissémént pluvial qui sé dé vérsé dans lés cours 

d’éau. Mais surtout, lés éaux noirés (céllés issués dés sanitairés) sont collécté és par dés fossés séptiqués 

individuéllés ou colléctivés (dans cé cas, plusiéurs maisons rivérainés sont raccordé és a  uné fossé plus 

importanté installé é sous la chaussé é dé la rué qui lés déssért) qui né sont vidangé és qué tré s 

occasionnéllémént. Si bién qué lés matié rés fé calés s’infiltrént, contaminant la nappé phré atiqué dans laquéllé 

puisént lés usagérs pour léurs bésoins quotidiéns. Facé a  cétté impé ritié dés autorité s localés, un principé dé 

ré alité  plaidérait pour un amé nagémént dé concéntré  diffusant pré lé véménts ét réjéts pluto t qué d’én 

concéntrér lés éfféts. C’ést én éffét én miliéu urbain qué lés problé més dé pollution dés éaux sont lés plus aigus.  

Tableau 74 : Source d’approvisionnement en eau courante à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 
2019 

 Réseau Source Puits 
Eau de 
pluie 

Eau de 
surface 

Eau en 
bouteille 

Autres 

Ville de Semarang 16% 1% 17% 0% 0% 66% 0% 

Régence de Jepara 13% 5% 68% 0% 0% 19% 0% 

Régence de Semarang 12% 27% 74% 0% 0% 13% 0% 

Régence de Kendal 26% 18% 48% 0% 0% 25% 1% 

Régence de Demak 9% 0% 25% 1% 1% 65% 0% 

Régence de Grobogan 3% 4% 36% 0% 0% 62% 0% 

Province de Java-Centre 17% 14% 57% 0% 0% 25% 0% 

Source: BPS de Java-Centre, Hasil Pendataan Updating Potensi Desa 2019 

Tableau 75 : Modalités d’assainissement à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2019 

 

Réseau 
(Sistem Pengelolaan Air 

Limbah, SPAL) 

Fosse septique 
(tangki septik) 

Aucun 

Ville de Semarang 0,3% 98,5% 1,2% 

Régence de Jepara 0,6% 53,7% 45,7% 

Régence de Semarang 0,5% 74,1% 25,4% 

Régence de Kendal 0,3% 88,9% 9,8% 

Régence de Demak 0,5% 91,7% 7,8% 

Régence de Grobogan 0,2% 92,2% 7,6% 

Province de Java-Centre 0,6% 81,4% 8,0% 

Source: BPS de Java-Centre, Susenas 2019 
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Lé dérniér impact énvironnéméntal majéur dé l’urbanisation induité par l’éssor dé nos systé més 

productifs concérné les mobilités, et plus particulièrement les déplacements pendulaires. En ayant 

récours a  uné main d’œuvré parfois é loigné é, lés concéntrations industriéllés contribuént a  l’inflation dé la 

circulation – én particuliér dés déux-roués – sur lés axés radiaux réliant lés zonés industriéllés aux zonés dé 

péuplémént pé riurbainés. Si on éstimé qu’énviron 75% dé la main d’œuvré dés usinés dé Térboyo ré sidé dans 

d’autrés ré géncés qué Sémarang contré 50% a  Bangkongsari ét 0% a  Tahunan ét qué la distancé moyénné dé 

trajét péndulairé ést dé 10 Km. contré 1 Km. pour lés locaux, céla é quivaut a  un volumé dé dé placémént annuél 

par travailléur 5 fois moindré dans la villé-atéliér qué dans lé haméau industriél, ét pré s dé 8 fois moindré qué 

dans la zoné industriéllé (Cf. tabléau ci-déssous). Cés dé placéménts motorisé s ont dés incidéncés én térmés 

d’é missions dé gaz a  éffét dé sérré (sommé touté rélativémént modéstés par rapport aux autrés factéurs 

d’é missions commé la production d’é léctricité  ou l’agriculturé) ét surtout dé congéstion dés routés, 

d’accidéntologié ét dé pollution dé l’air. 

Tableau 76 : Evaluation de la distance moyenne parcourue par travailleur selon les différents systèmes productifs  

 Ville-atelier Hameau industriel Zone industrielle 

Part de travailleurs pendulaires 0% 50% 75% 

Trajet moyen des pendulaires par jour de travail 20 Km 20 Km 20 Km 

Part de travailleurs résidant à proximité 100% 50% 25% 

Trajet moyen des travailleurs à proximité 2 Km 2 Km 2 km 

Distance annuelle moyenne parcourue par travailleur 500 Km 2 750 Km 3 875 Km 

Conception et données collectées par l’auteur 

Le « coût social » des différents systèmes productifs 

Lé panorama dés éxtérnalité s né gativés né saurait é tré complét sans s’inté réssér aux ré pércussions 

socialés dé l’éssor dés diffé rénts systé més productifs. Nous avons é voqué  én introduction lé caracté ré 

déstructéur dé l’industrialisation pour lés structurés socialés pré éxistantés, caracté ré mis én lumié ré aux 

pré micés dé la sécondé ré volution industriéllé par la sociologié naissanté (TO NNIES, 1887; DURKHEIM, 1893). 

Pour céllé-ci, la spé cialisation dés ta chés dé taché lés individus dé léur communauté  (la Gemeinschaft dé 

To nniés) ét lés inscrit dans un systé mé compléxé dé rélations dé complé méntarité s ré giés par dés rélations 

pé cuniairés (la gesellschaft), l’éxposant a  un isolémént pouvant s’avé rér d’autant plus gravé pour cértains 

contémporains qu’il s’accompagné d’un récul dés valéurs spirituéllés (DURKHEIM, 1897). S’agissant dés pays 

é mérgénts, la litté raturé contémporainé s’ést inté réssé é a  la condition ouvrié ré én é tudiant lés migrations dans 

lés ré gions tré s industrialisé és (commé l’î lé dé Batam facé a  Singapour (FAU, HUSSON, & CHARBIT, 2000; FAU, 

1999)) ou lés parcours dés ouvrié rés qui ont quitté  léur villagé pour réjoindré lés usinés dans lés grandés 

villés. 

Pour cés ouvriér(é)s migrant(é)s, nul douté qué lé dé racinémént pour un émploi pré cairé ét 

moyénnémént ré muné ré  répré sénté uné pérté dé capital social qui n’ést pas compénsé é par lés liéns noué s a  
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l’usiné ou dans lés dortoirs. Et dans un pays ou  l’insé curité  é conomiqué pré vaut ét ou  lés filéts dé sé curité  

socialé déméurént émbryonnairés, cétté pérté nétté dé capital social va dé pair avéc dés conditions dé vié plus 

pré cairés, sans mé mé parlér dés avantagés a  long térmé sur lé bién-é tré individuél ét lés capacité s d’ascénsion 

socialé qué procuré lé capital social (PUTNAM R. D., 2000). Dans lés grands po lés industriéls, cértains 

émployéurs ét dés syndicats consciénts dé l’énjéu méttént én placé dés mésurés visant a  récré ér dés 

sociabilité s. A Djakarta ou a  Bangkok, dés éxcursions sont ainsi organisé és aux frais dés éntréprisés téxtilés, 

dans un séctéur pourtant péu ré puté  pour son atténtion au sort dés ouvriérs. Mills (1999) ét Warouw (2008) 

notént lé lién éntré cés initiativés ét lé profil dé la main d’œuvré, composé é én majorité  dé travailléurs migrants 

issus dé campagnés lointainés. Mills éxpliqué qué cés voyagés chérchant a  promouvoir uné « solidarité  » 

fondé é sur uné « unité  dé classé » visént a  proposér uné altérnativé aux obstaclés dé l’univérs urbain. Cés 

mésurés socialés séraiént donc uné téntativé dé palliér lés consé quéncés du dé racinémént gé ographiqué mais 

aussi culturél dé cés jéunés migrantés.  

Or, lés initiativés dé cé génré sont totalémént abséntés du contéxté dé l’industrié javanaisé du méublé. 

Non séulémént nous n’avons pas trouvé  tracé d’uné classé ouvrié ré én tant qué groupé social a  proprémént 

parlér (Cf. chapitré 1.2), mais nous n’avons pas non plus idéntifié  dé volonté  dé la part dés actéurs – émployé s, 

émployéurs, ou préscriptéurs publics (lés syndicats é tant quant a  éux invisiblés) – dé mobilisér lés travailléurs 

du méublé, dans uné socié té  ou  l’organisation dés activité s én groupés forméls ést pourtant la ré glé1158. Nous 

éxpliquons cé vidé du colléctif proféssionnél par lé fait qué dans lé cas d’éspé cé, la main d’œuvré proviént én 

grandé majorité  dés énvirons ét n’a donc pas rompu avéc sés attachés ét sés sociabilité s traditionnéllés qui 

continuént a  jouér tout léur ro lé. Cétté configuration, vé rifié é tant dans lés usinés dé Sémarang qué lés atéliérs 

ét lés usinés dé Jépara, ést pérmisé par lé rapport d’é chéllé éntré la taillé dé l’apparéil productif ét lé volumé 

du bassin d’émploi immé diatémént accéssiblé, qui né né céssité pas dé récourir a  uné main d’œuvré importé é. 

Cé constat n’ést pas nouvéau, Wolf (1992) notammént l’ayant dréssé  dans la ré géncé Sémarang a  la fin dés 

anné és 1980. Mais lé fait qué 30 ans apré s, alors qué la litté raturé sur l’industrialisation s’ést concéntré é sur 

lés mé ga-usinés ét lés zonés industriéllés dés grandés mé tropolés asiatiqués ét lés affrés du dé racinémént1159, 

cétté situation soit la ré glé dans uné ré gion industriéllé majéuré commé Java-Céntré ést un ré sultat important.  

 
1158  C’ést le cas pour les activités professionnelles (y compris dans l’économié informéllé commé lé montré l’éxémplé dés 

coopératives de porteurs (kuli angkut*) dont nous avons parlé à Bangkongsari) comme dans le champ social où les organisations 

confessionnelles, sportives, ou fondées sur lé statut dé fémmé ou dé jéuné sont légion. Il én va dé mêmé avéc l’action publiqué 

locale qui se déploie dans le cadre des organisations de quartier. 

1159  A Tangerang, à 35 Km. à l’ouést du céntré dé Djakarta, « les habitants locaux travaillent rarement comme ouvriers dans les 

établissements industriels environnant leur quartier. A la place, ce sont des migrants – beaucoup étant des femmes – qui 

composént l’ésséntiél dé la main d’œuvré dés usinés dé la région. Contrairémént aux “fillés d’usinés” (factory daughters) rurales 

qui peuvent regagner leur domicile quotidiennement (WOLF, 1992), cés travailléurs migrants s’installént dans uné éxisténcé 
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Il n’én déméuré pas moins qué, mé mé dans cétté configuration dé continuum gé ographiqué éntré céntrés 

dé production ét bassins dé main d’œuvré ruralé, lé tissu social sé transformé sous lé doublé éffét dé 

l’industrialisation ét dé l’urbanisation qui l’accompagné. L’afflux dé nouvéllés populations par éxémplé péut, 

sélon « la thé orié du conflit » é voqué é én introduction, nourrir dés mé canismés dé dé fiancé, dé répli sur soi ét 

dé ténsions communautairés (BLALOCK, 1967; GILES & EVANS, 1986; BREWER & BROWN, 1998; ANDERSON 

& PASKEVICIUTE, 2006; LEIGH, 2006) assimilablés a  uné dé pré ciation du capital social qui prénd la formé dé 

dé sinvéstissémént dés communs (au dé trimént dé léur éfficiéncé, ét donc dé la bonné géstion dés biéns 

colléctifs) (ALESINA, BAQIR, & EASTERLY, 1999; COSTA & KAHN, 2003; VIGDOR, 2004; SOROKA, HELLIWELL, 

& JOHNSTON, 2007; PENNANT, 2005; MIGUEL & GUGERTY, 2005) ét un affaiblissémént dés rélations 

é conomiqués (business linkage) (KARLAN, 2002; KHWAJA, 2006) qui sé ré pércuté sur la productivité  du 

systé mé (ALESINA & LA FERRARA, 2005). S’y ajouté lé cou t dés dysfonctionnéménts sociaux. Lés statistiqués 

dé la criminalité  par éxémplé (qu’il conviént d’intérpré tér avéc pré caution tant cé typé dé donné és péiné a  

réndré compté dé la ré alité  dés faits) téndént a  montrér qué la dé linquancé frappé proportionnéllémént au 

dégré  d’urbanisation : éllé fait davantagé dé victimés én villé (a  Sémarang) qu’a  la campagné (a  Grobogan), lés 

ré géncés pé riurbainés sé situant éntré cés déux éxtré més. On constaté céla dit qué Jépara pré sénté un nivéau 

dé dé linquancé pluto t conténu au régard dés changéménts profonds occasionné s par la forté croissancé 

dé mographiqué. Si cés donné és é taiént confirmé és par dés é tudés plus dé taillé és1160, céla pourrait suggé rér 

qué lé typé dé systé mé productif péut avoir un éffét sur la cohé sion socialé én limitant l’anonymat ét lés 

iné galité s (qualité s misés én éxérgué dans lé cas dé Tahunan), ét surtout én donnant dé plus grandés 

possibilité s d’insértion proféssionnéllé.  

 
urbainé rélativémént pérmanénté loin dé l’arrièré-pays rural indonésien. Le travail en usine expose ces travailleurs migrants à 

des conditions et des expériences très différentes de celles des campagnes où ils ont grandi » (WAROUW, 2008, p. 104). 

1160  Il faudrait en particulier vérifier dans quelle mesure la délinquance locale (celle des preman*, dont nous avons vu dans le 

chapitré 3.1 qu’éllé était asséz présénté à Jépara) donné liéu à dés signaléménts aux autorités, ét si céux-ci sont repris dans les 

statistiques. 
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Tableau 77 : Proportion d’individus victimes de persécutions (penganiayaan*), vols (pencurian*), vols avec violence 
(pencurian dengan kekerasan*), violences sexuelles (pelecehan seksual*) à Semarang, Jepara et dans les territoires de 
comparaison en 2019 

 
Taux de criminalité Part de la population qui a déjà été 

victime de crimes 
Maltraitance infantile   

 Crimes rapportés pour 
100.000 hab. Femmes Hommes Ensemble 

Part de maltraités 

parmi les -15 ans 

Ville de Semarang 4,5 1,16% 1,98% 1,56% 0,17% 

Régence de Jepara 0,9 0,79% 0,69% 0,74% 0,60% 

Régence de Semarang 0,7 0,94% 1,03% 0,98% 1,84% 

Régence de Kendal 0,4 1,28% 1,05% 1,16% 0,49% 

Régence de Demak 0,5 0,37% 0,65% 0,51% 1,96% 

Régence de Grobogan 0,4 0,26% 0,75% 0,50% 0,16% 

Province de Java Centre n.d. 0,71% 0,99% 0,84% 1,00% 

Source: BPS de Java-Centre, Biro Pengendalian Operasi* Mabes* Polri* et Statistik kesejahteraan rakyat Propinsi Jawa Tengah 

2019 

Notré é tudé dé cas a montré  qué localémént, l’impact dé la massification dé la production sur lés 

structurés socialés diffé rait béaucoup sélon lés formés d’organisation du systé mé productif. A Térboyo 

l’industrialisation massivé dés aléntours du villagé s’ést traduité par uné dé gradation du vivré-énsémblé qué 

ré vé lént l’é rosion dés pratiqués colléctivés, lé dé sinvéstissémént dés communs, dés ténsions dé voisinagé ét 

uné plus grandé moné tarisation dés é changés qu’ailléurs. A Bangkongsari a  l’invérsé, l’industrialisation ést 

indissociablé du procéssus dé construction d’uné nouvéllé communauté  hybridé, tré s impliqué é dans lé 

dé véloppémént dé communs. En instaurant uné proximité  gé ographiqué éntré éntréprisés, autochtonés ét 

allogé nés, la morphologié du haméau industriél a sans douté contribué  a  facilitér la ré sorption dé la distancé 

socialé éntré cés diffé rénts actéurs, concourant a  forgér un séntimént d’idéntité  communé, dé proximité  ét 

d’éxpé riéncés partagé és dont Alba & Néé (2003) soulignént l’importancé. Quant a  la villé-atéliér, lé cas dé 

Tahunan té moigné dé la pérsistancé d’un soclé local dé valéurs qui sé sont accommodé és dé l’éssor 

spéctaculairé dé l’activité  du méublé ét dé l’afflux dé migrants é conomiqués, accuéillis au séin du systé mé 

productif dans uné dynamiqué d’assimilation (pour céux dés Javanais qui ont fait souché) ou dé tolé rancé 

(pour lés autrés Javanais ét non-Javanais), mais sans hybridation. Nous réviéndrons sur cétté diménsion dans 

lé chapitré suivant, sous l’anglé dé l’accumulation dé capital social.  

Enfin, aucun dés cas qué nous avons é tudié s né té moigné d’uné « rupturé dés valéurs (break in value) » 

au profit d’uné culturé « kitsch ét pastiché » (SOON & GOH, 2003) qué nous é voquions én introduction. Nous 

avons constaté  par contré un glissémént vérs la socié té  dé consommation, via notammént l’éssor du salariat 

ét la dé mocratisation du cré dit, plus ou moins rapidé sélon lés systé més productifs. Il sémblé plus important 

a  Térboyo, ou  nous avons obsérvé  davantagé dé considé rations maté riéllés, éncoré qu’il conviéndrait dé sé 

démandér si l’émpréinté plus forté dé la vié réligiéusé qui y pré vaut né corréspond pas a  uné formé dé 

ré sistancé a  la « modérnisation ». Il sé manifésté diffé rémmént a  Bangkongsari, ou  subsistént dés activité s 

vivrié rés ét ou  lés actéurs dé l’amé nagémént du villagé véillént a  éntréténir uné cértainé tradition dans lés 
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activité s socialés (musiqué, dansé, arts martiaux). Enfin, malgré  lé maté rialismé dont sont taxé s lés Jéparanais 

– ét surtout lés Jéparanaisés –, la villé-atéliér té moigné éncoré d’un caracté ré tré s provincial, voiré rural, qui 

contrasté avéc son insértion dans lés ré séaux dé la mondialisation. 

Pour conclure cette partie, nous aimerions synthétiser ces résultats complexes en représentant 

de manière simplifiée les gains et les coûts induits par l’industrialisation, en évaluer les écarts d’un 

type de système productif à l’autre et les comparer à la VA locale du système productif (VALSP) estimée 

dans le chapitre 4.1. Cela permettra d’approcher la notion de valeur ajoutée locale nette du système 

productif (VALNSP) introduite au début de ce chapitre. Le tableau schématique ci-dessous souligne 

l’existence de différentiels d’externalités négatives entre les typologies de systèmes productifs. S’il ne 

peut rendre compte de leur pondération faute de données quantitatives appropriées, il montre que 

ces déséconomies se concentrent sur la zone industrielle. A l’opposé, la ville-atelier, et dans une 

moindre mesure le hameau industriel, apparaissent comme des formes d’organisation plus sobres et 

plus respectueuses des biens communs. 

Tableau 78 : Evaluation quantitative et qualitative des effets induits des systèmes productifs 

 Bénéfice induit            Coût induit Ville-atelier Hameau industriel Zone industrielle 

Indicateurs de développement humain    

  Réduction de la pauvreté     

  Creusement des inégalités    

  Amélioration dé l’éducation -  - 

  Couverture santé -   

Déséconomies    

  Infrastructures    

  Cherté de la vie    

Biens communs    

  Pollution industrielle    

  Déchets    

  Préservation de la ressource en eau    

  Circulation  -   

Tissu social    

  Perte de sociabilités (déracinement) - -  

  Nouvelles sociabilités (inclusion)   - 

  Délinquance    

Conception et données collectées par l’auteur 
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Chapitre 4.3 : Les systèmes productifs au crible de leur 
durabilité 

Apré s nous é tré intérrogé s sur lés nivéaux ét lés formés dé valorisation nétté dirécté ét indirécté gé né ré é 

par lés diffé rénts systé més productifs, nous allons ici abordér la diménsion témporéllé dé cés dynamiqués. La 

partié 2 a montré  combién lés systé més pouvaiént é voluér au fil du témps sous lé doublé éffét dés structurés 

éxtérnés (la conjoncturé é conomiqué intérnationalé, lés transformations socié talés lié és a  un éffét 

gé né rationnél touchant l’énsémblé dé la population, lés transformations dé l’énvironnémént spatial ré gional) 

ét dés intéractions intérnés (éntré éntréprisés, émployéurs ét travailléurs, ét lé térritoiré ou  ils s’éxprimént). 

Lorsqué lés circonstancés é taiént favorablés, lés systé més sé sont dé véloppé s ; én pé riodé dé crisé, ils sé sont 

contracté s én sachant sé récomposér pour s’adaptér a  la nouvéllé donné. Qu’én séra-t-il a  l’avénir ? Lés 

modé lés productifs qué nous avons idéntifié s portént-ils én gérmé uné capacité  a  sé mainténir ét croî tré dans 

lé témps long, ou sont-ils au contrairé structuréllémént éngagé s dans uné voié conduisant a  uné éntropié a  

plus ou moins long térmé ? 

Nous allons ici mobilisér lé concépt dé durabilité  au séns ou  l’énténd lé cé lé bré rapport Bruntland dés 

Nations Uniés (BRUNDTLAND, 1987). Omnipré sént dans lés anné és 1990 ét 2000, parfois galvaudé  voiré 

dé voyé , il proposé uné dé finition qui n’én déméuré pas moins opé ranté dans la mésuré ou  éllé ést 

suffisammént é téndué ét plastiqué pour s’appliquér a  uné divérsité  dé contéxtés confinant a  l’univérsalité . 

Cétté dé finition, sélon laquéllé lé dé véloppémént durablé ést « un modé dé dé véloppémént qui ré pond aux 

bésoins dés gé né rations pré séntés, sans comprométtré la capacité  dés gé né rations futurés dé ré pondré aux 

léurs », passé par un é quilibré éntré trois composantés majéurs (ou piliérs) – é conomiqué, socialé, ét 

énvironnéméntalé. Sur un plan thé oriqué, la finalité  du dé véloppémént durablé ainsi dé fini paraî t difficilémént 

contéstablé. Nous prénons lé parti dé né pas la contéstér pour nous pénchér ici pluto t sur cé qu’éllé impliqué 

du point dé vué dé notré hypothé sé.  

La voie escarpée de la montée en gamme : problèmes d’accumulation 
de capital technologique, commercial et humain 

Lé choix dé privilé giér l’é tudé d’un séctéur d’activité s inténsif én main d’œuvré, motivé  par la né céssité  

dé disposér d’uné chaî né dé valéur simplé pour é tudiér lés intéractions systé miqués compléxés, intérpéllé lé 

paradigmé du vol d’oiés sauvagés d’Akématsu (1962). Sélon cétté thé orié é voqué é én introduction, l’industrié 

javanaisé du méublé aurait du  ré gréssér a  mésuré qu’augméntaiént lé nivéau dé vié ét lés cou ts dé production, 

pour laissér placé a  dés activité s plus inténsivés én capital a  plus forté valéur ajouté é. Or, nous avons vu dans 

lé chapitré 2.1 qu’én ré alité , l’industrié du méublé s’é tait mainténué dans la ré gion én combinant l’é volution 

d’uné partié dé la production vérs dés marché s dé niché (chaî nés d’ho téllérié-réstauration notammént) gra cé 
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a  uné monté é én gammé dé la qualité  dés produits (mésuré é én térmés dé robustéssé, dé ré gularité  ét dé 

finition conformés aux cahiérs dés chargés dés achétéurs), ét pour lé résté, uné ré oriéntation vérs lé marché  

doméstiqué (mé nagés dés classés moyénnés é mérgéntés) gra cé a  un rapport qualité /prix avantagéux par 

rapport aux importations (plus cou téusés) ét aux autrés céntrés dé production du pays (a  la ré putation 

mé diocré).  

En arrié ré-plan dé cés é volutions, l’industrié javanaisé du méublé, prisé én é tau apré s l’é clatémént dé la 

bullé du téck ét l’affirmation d’uné concurréncé intérnationalé durablé éntré l’inflation dés matié rés prémié rés 

sans céssé plus rarés ét la préssion sur lé prix dés produits finis, n’a pu sé mainténir qu’én nivélant par lé bas 

lés salairés, éffét typiqué dé l’éntré é sur lé marché  intérnational d’uné industrié péu compé titivé (KLAPINSKY, 

MORRIS, & READMAN, 2002). Dé ja  tré s faiblé par rapport a  la moyénné du séctéur sécondairé dans son 

énsémblé, la productivité  dés travailléurs du méublé s’ést dé gradé é au fil dés ans1161. Lés systé més productifs 

én pré séncé vont-ils pouvoir sé mainténir ainsi, én préssurant jusqu’au séuil dé la survié un volumé dé main 

d’œuvré illimité  sélon un procéssus involutif géértzién ? Dé quéllés cartés disposént-ils pour s’affranchir dé cé 

carcan dé la compé tition par lé prix ? 

Pour éssayér dé ré pondré, il faut analysér la structuré du capital, qui prénd la formé dé plusiéurs typés 

d’actifs (au séns comptablé du térmé) parmi lésquéls l’apparéil dé production (locaux ét machinés), lés 

compé téncés (brévéts, qualifications dé la main d’œuvré, réchérché ét innovation), ou éncoré la ré putation 

(marqué, originé, ét ré séaux commérciaux).  

Une dynamique fragile d’accumulation du capital à Semarang 

On péut lé gitimémént considé rér qué lés usinés maî trisant la chaî né dé valéur situé és dans lés zonés 

industriéllés ét lés haméaux industriéls dé Sémarang, qui disposént d’actifs plus importants (fours é léctriqués, 

machinés-outils pérformantés, cadrés intérmé diairés qualifié s, contrats-cadrés avéc Perum Perhutani pour 

l’approvisionnémént én bois dé qualité , ré séau dé cliénts dé véloppé  par la maison-mé ré, étc.), sont éngagé és 

dans un procéssus dé monté é én gammé éncoré timidé. Lés cahiérs dés chargés stricts imposé s par lés cliénts 

é trangérs ont améné  la plupart dés dirigéants d’usinés a  ré duiré lé récours a  la sous-traitancé localé. En 

corollairé, ils ont invésti dépuis lés anné és 2000 dans dés ba timénts, dés machinés ét un éncadrémént 

intérmé diairé pour intérnalisér la production. C’ést éncoré plus vrai pour lés filialés dé groupés 

intérnationaux, dont lés procéssus d’éxtérnalisation sont normé s ét é chappént én partié aux dirigéants locaux. 

 
1161  En 2001, elle représentait selon le BPS 29% dé la productivité moyénné dé l’industrié indonésiénné tous séctéurs confondus ; en 

2012, éllé était tombéé à séulémént 19%, cé qui signifié qu’un travailléur du méublé ést dévénu 5 fois moins productif qu’un 

ouvrier moyen. Dans lé mêmé intérvallé, la productivité rélativé dans lés autrés séctéurs inténsifs én main d’œuvré s’ést 

légèrémént éffritéé dans l’agroaliméntairé (dé 114 à 108%) ét l’habillémént (dé 34 à 31%) mais a néttémént progréssé dans 

l’éléctroniqué (dé 12 à 77%). 
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Lés éntréprisés indoné siénnés péuvént davantagé s’affranchir dé procéssus dé cisionnéls hors-sol, ét saisir lés 

opportunité s localés, commé par éxémplé la socié té  Cege One qui éxploré actuéllémént avéc dés fournisséurs 

locaux lés possibilité s d’utilisér davantagé dé mé tal dans lés produits. Cértainés usinés font é galémént appél 

occasionnéllémént aux compé téncés dé sculptéurs qualifié s pour satisfairé dés démandés particulié rés. 

Gé né ralémént hé bérgé s dans lés murs dé l’usiné lé témps qué la préstation soit achévé é, cértains artisans 

ré gulié rémént sollicité s péuvént é tré ténté s dé s’é tablir a  léur compté a  proximité  dirécté dé léur 

commanditairé (cé qué pérmét la configuration du haméau industriél1162 ) ou plus loin, dans léur villagé 

d’originé lorsqué cé n’ést pas possiblé (dans lé cas dés zonés industriéllés1163). On rélé vé é galémént uné plus 

grandé propénsion a  innovér (ét donc a  invéstir) dés éntréprisés é trangé rés, én particuliér céllés dé ténués par 

la nouvéllé gé né ration d’occidéntaux qui s’éfforcént dé dé véloppér dé nouvéaux marché s tout én 

résponsabilisant léurs émployé s ét céllés au management vértical plus classiqué, souvént moins innovantés. 

Céla confirmé la ré glé sélon laquéllé lés éntréprisés a  capitaux é trangérs ét lés éntréprisés éxportatricés 

invéstissént plus fré quémmént dans la réchérché ét lé dé véloppémént (R&D) dé nouvéaux produits ét dé 

nouvéaux procéssus dé production dans uné rélation dé causé a  éffét (KUNCORO, 2015) : c’ést l’ouvérturé 

é conomiqué qui ténd a  motivér l’éffort d’innovation plus qué l’invérsé. Mais il faut la nuancér, car dans lé cas 

d’éspé cé, cé sont lés moyénnés éntréprisés ét non lés grandés qui innovént lé plus.  

Cé constat doit cépéndant é tré rélativisé , nos ré sultats montrant qué la ré alité  ést plus compléxé qué 

l’apparénté dichotomié éntré usinés inténsivés én capital ét artisanat inténsif én main d’œuvré. Bién qué lés 

prémié rés aiént acquis dés installations léur pérméttant dé fabriquér dés produits dé qualité  homogé né, cé 

n’ést pas né céssairémént un gagé dé compé titivité  durablé. La part du travail manuél autour dé ta chés 

ré pé titivés déméuré én éffét importanté, cé qui limité lés possibilité s dé gains dé compé titivité 1164. En outré, 

l’éffort dé formation dés éntréprisés ést rarémént ré compénsé  par la fidé lité  dés émployé s, prompts a  saisir 

touté opportunité  dé miéux valorisér léurs compé téncés nouvéllémént acquisés. D’ou  la pratiqué d’un 

appréntissagé « sur lé tas » ét ré duit a  la portion congrué (1 a  2 sémainés) pour appréndré la manipulation 

dés machinés ét lé réspéct dés ré glés dé sé curité . Et si lés dirigéants d’usinés javanais dé Sémarang 

éntrétiénnént uné rélation privilé gié é avéc l’é colé téchniqué spé cialisé é SMK PIKA (récrutant dé jéunés 

diplo mé s ou ayant récours a  sés formations proféssionnéllés), c’ést davantagé pour tirér parti dé son ré séau 

dé dirigéants ét dé résponsablés publics qué pour la valéur ajouté é dés compé téncés téchniqués én jéu.  

 
1162  Cf. le cas de Bpk Giri (06E Bangkongsari). 

1163  Cf. le cas de Bpk Sayful Hadi (10C Tambakroto). 

1164  Cétté situation n’ést pas propré à l’industrié du méublé. Pour l’énsémblé dé l’industrié indonésiénné, activités inténsivés én 

capital comprises, les dépenses de R&D né répréséntént d’après la statistiqué officiéllé qué 0,4 à 0,7% du coût dé production én 

2006 sélon lé statut dé l’éntréprisé (contré 0,7 à 1,1% én 1995 ét 0,9 à 1,5% én 2000) (KUNCORO, 2015). 
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La ville-atelier dans l’impasse du nivellement par le bas de la compétition par le prix 

Dans la villé-atéliér, lés diktats du prix ét dé la ré activité  sur lésquéls réposé lé systé mé productif sont 

castratéurs dés véllé ité s d’innovation dé produits (cf. lés méublés péints Bpk Andy Saidan, Z09) ou dé 

commércialisation (cf. la vénté én ligné initié é par Bpk Agung Sétyo, Z07). Lé capital ést par consé quént ré duit 

a  sa plus simplé éxpréssion, y compris dans cértainés usinés : dé l’outillagé a  main pour lés machinés, uné 

pié cé ou  2 émployé és font sé chér quélqués planchés vérniés avéc uné mixturé dont éllés éssaiént dé nouvéaux 

dosagés pour l’innovation, 1 comptablé pour la géstion financié ré. Séuls l’immobiliér ét lé carnét d’adréssés 

pérsonnél du dirigéant constituént dé ré éls léviérs dé croissancé a  Jépara. L’immobiliér ést én éffét un actif 

particulié rémént pré ciéux dés éntréprisés dé la villé-atéliér (mais aussi dé céllés du haméau industriél) ou  il 

péut é tré dé ténu én pléiné proprié té  alors qu’il n’ést accéssiblé a  la location (sous formé dé baux a  

construction) dans lés zonés industriéllés : céla consolidé la socié té  ét lui pérmét dé gagér dés émprunts qui 

financéront sés invéstisséménts productifs. 

Photo 53 : Une illustration du faible investissement dans l’innovation dans les usines de la ville-atelier : « laboratoire » de 
l’usine CV. JAMF  

   
  

Source : Julien Birgi (juillet 2019) 

Pour lés artisans ét lés éntréprénéurs indé péndants, l’omnipré séncé d’un systé mé dé sous-traitancé én 

pérpé tuéllé récomposition aggravé lé nivéllémént par lé bas dé la compé tition par lé prix, a  l’opposé  du modé lé 

coopé ratif vértuéux dés districts industriéls ou  lés éntréprisés léadérs gé né rént un éffét d’éntraî némént sur 

léurs fournisséurs. Cétté situation s’ést aggravé é au fil du témps : contrairémént aux anné és 1990 ou  lés 

éxportatéurs é trangérs s’appuyaiént sur dés éntréprénéurs locaux avéc lésquéls ils éntréténaiént dés rélations 

privilé gié és, léur pérméttant dé sé dé véloppér ét dé montér én compé téncé (parfois avéc un appui téchniqué 

ét financiér diréct)1031, « lés IDE marginalisént [dé sormais] lés artisans locaux car lés éntréprénéurs é trangérs 
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doté s dé capitaux importants téndént a  maî trisér l’énsémblé dé la chaî né dé production, dé l’amont a  l’aval 

(dari hulu ke hilir*). Aujourd’hui, béaucoup d’éxportatéurs locaux sont dévénus dés sous-traitants 

d’éxportatéurs é trangérs é tablis a  Jépara, alors qué lés artisans sont dévénus ouvriérs dans lés usinés 

é trangé rés » (Kompas, 2017b). Cétté misé sous tutéllé dé facto d’uné partié dé l’apparéil productif (én ré action 

notammént aux problé més dé qualité  ét dé copié qui sé vissént au séin du clustér) dissuadé l’invéstissémént, 

ré duit lés margés qui pérméttraiént d’accumulér du capital ét in finé é touffé lés possibilité s d’éssor dés TPE 

lié és. Ainsi, si la production dé méublés a  Jépara sé maintiént én volumé ét én valéur, il s’opé ré un glissémént 

du modé dé production moins favorablé aux éntréprénéurs indé péndants.  

Pour autant, la production jéparanaisé parviént a  mainténir un sémblant dé qualité  qui lui pérmét dé 

consérvér cértainés positions sur lé marché  intérnational ét dé dominér lé marché  inté riéur. Pour cértains, 

céla s’éxpliqué par lé fait qu’én dé pit dé la crisé dés vocations parmi lés jéunés, lés Jéparanais réstént dé tré s 

bons sculptéurs1165. On noté é galémént qué la production du clustér ést réconnué dé qualité  supé riéuré a  céllé 

dés autrés céntrés dé production én Indoné sié, én partié gra cé a  un accé s privilé gié  a  du bois dé méilléuré 

facturé qué pérmét lé volumé du marché  jéparanais1166 (uné éxtérnalité  typiquémént marshalliénné). 

Ainsi, la trajéctoiré atypiqué dé l’industrié javanaisé du méublé par rapport aux principaux modé lés dé 

dé véloppémént (cf. Figuré 20 p. 240) s’éxpliqué-t-éllé par la combinaison én son séin dé systé més productifs 

pour cértains (zonés ét haméaux industriéls) éngagé s dans uné dynamiqué d’accumulation dé capital limité é 

par lé caracté ré intrinsé quémént inténsif én matié rés prémié rés ét én main d’œuvré du séctéur, ét pour lés 

autrés (la villé-atéliér) dé compréssion dés cou ts dé production é touffant l’invéstissémént témpé ré é par lé 

capital térritorial marshallién du volumé d’activité s. 

Les perspectives de progrès individuel et collectif pour les acteurs 
des systèmes productifs. Entre aventurisme entrepreneurial et 
impasse du salariat : l’industrie, vecteur d’émancipation ou 
aliénation ? 

La notion dé capital, é vidénté dans l’univérs dé l’éntréprisé, ést tout aussi inté réssanté a  mobilisér pour 

lés individus ét léur céllulé familialé. Lé dégré  d’accumulation dé capital chéz lés individus éngagé s dans lés 

systé més productifs auguré én éffét dé léur capacité  maté riél ét immaté riél a  asséoir ét amé liorér durablémént 

léur situation socioé conomiqué. 

 
1165  Entretien avec Olivier Guiguère, broker et consultant pour la fabricant Ethnicraft, le 5 août 2017. 

1166  Dans le cluster du meuble de Bukir, à Java Est, l’ésséntiél du bois ést du kampung jati*, complété par des espèces moins nobles 

(MAWARDI, 2014, p. 95).  
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Le capital individuel des travailleurs du meuble : niveau d’épargne et d’endettement lié au salariat 

En dé pit dé la stagnation dés parcours proféssionnéls, nous avons vu qué lé révénu ré él ét lé confort 

maté riél dés travailléurs du méublé s’é taiént considé rablémént amé lioré s. Commént cétté progréssion du 

révénu a-t-éllé impacté  lé capital maté riél dés mé nagés ?  

Lés taux d’é quipémént én actifs liquidés (c’ést-a -diré rapidémént transformablés én argént : dé po ts 

bancairés ét or) ét non liquidés (fonciér, immobiliér, vé hiculés, é quipémént té lé com 1167 ) montrént sans 

surprisé qué lés urbains sont néttémént miéux doté s qué lés pé riurbains ét lés ruraux, hormis bién énténdu la 

proprié té  dé térrains non-ba tis par ésséncé rarés én villé. Lés é carts éntré villé ét campagné én térmés dé 

capital s’avé rént néttémént plus importants qu’én térmés dé révénus : én la matié ré, la notion dé continuum 

rural-urbain n’opé ré plus. On constaté par ailléurs qué la ré géncé dé Jépara pré sénté dés chiffrés néttémént 

plus faiblés qué lés ré géncés pé riurbainés, voiré pour cértains itéms é quivalénts (pour lés liquidité s) ou 

infé riéurs (pour l’immobiliér ét lés déux-roués) a  céux d’uné ré géncé pauvré ét ruralé commé Grobogan. Dé 

notré point dé vué, céla s’éxpliqué par déux factéurs principaux : (1) l’afflux d’uné population dé migrants 

é conomiqués qui par dé finition né possé dént pas dé térré ét (2) la préssion qu’éxércé la concurréncé au séin 

du cluster sur lé révénu, qui intérdit l’é pargné. On rétrouvé donc au nivéau du capital dés mé nagés uné 

traduction du caracté ré involutif dé la villé-atéliér par opposition a  la dynamiqué accumulativé, cértés timidé 

ét fragilé mais bién ré éllé, dés systé més productifs fondé s sur dés usinés dans un énvironnémént é conomiqué 

marqué  par uné téndancé gé né ralé a  l’éssor dé l’émploi formél (cé qui n’ést pas lé cas dés usinés a  Jépara).  

Il faut dé duiré dé cés actifs l’éndéttémént dés mé nagés. L’én-cours dés pré ts conséntis attéint 75% dé 

l’é pargné dé posé é dans lés banqués dé Sémarang, contré 37% a  46% ailléurs, cé qui ré duit quélqué péu l’é cart 

dé capital éntré mé nagés urbains ét pé riurbains/ruraux, sans pour autant lés réméttré én causé. 

 
1167  Lés téléphonés portablés sé situént à la limité éntré bién d’équipémént ét bién dé consommation couranté. Ils éntrént de notre 

point de vue dans la composition du capital des ménages dans le sens où ils sont à même d’accroître considérablement les 

possibilités dé dévéloppémént d’activités dés ménagés ét dés individus (via l’élargissémént dé la sphèré rélationnéllé ét la 

capacité à accédér én témps réél à l’information). Que ceux-ci éxploitént dés possibilités ou sé conténtént d’un usagé courant ést 

une autre question. 
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Tableau 79 : Actifs autres que le logement détenus par les ménages à Semarang, Jepara et dans les territoires de 
comparaison en 2019 

 Immobilier Véhicules Moyens télécom Liquidités Endettement 

 Logement 
Parcelle 
de terre 

Voiture 
de 

tourisme 

Deux-
roues 

Ordinateur 
Téléphone 

portable 

Or  
(+ 
de 
10 
g.) 

Dépôts 
bancaires 
($/hab.) 

Crédits à la 
consommation  

($/hab./an) 

Ville de Semarang 92% 58% 0,514 2,86 41% 76% 26% 1205 956 

Régence de Jepara 68% 68% 0,039 0,37 10% 60% 15% 263 121 

Régence de Semarang 94% 91% 0,120 1,64 23% 65% 20% 310 115 

Régence de Kendal 91% 84% 0,071 1,06 13% 64% 19% 152 69 

Régence de Demak 92% 82% 0,078 1,69 11% 61% 18% 206 93 

Régence de Grobogan 96% 82% 0,005 1,42 6% 61% 12% 202 98 

Province de Java-Centre 89% 81% 0,057 0,61 16% 62% 18% 268 203 

Source : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019 et Bank Indonesia 2019 

Le travail en usine et la question de l’épanouissement : ni aliénation, ni émancipation    

Uné autré formé dé capital individuél ré sidé dans la propénsion du travail a  pérméttré aux travailléurs 

d’é largir lé champ dé léurs projéctions pérsonnéllés én lés é mancipant ou au contrairé, dé lés confinér dans 

uné position psychologiquémént alié nanté. Quéllé qué soit la formé qu’éllé ait pu préndré – clustér artisanal, 

usiné isolé é ou zonés industriéllés –, l’industrié qué nous avons é tudié é n’ést ni é conomiquémént alié nanté au 

séns ou  Marx (1872 ;1898) l’énténdait, ni dé socialisanté a  la manié ré dont lé dé nonçait Durkhéim (1897). Lé 

travail y ést cértés mal payé  ét aussi péu é panouissant qué lé travail posté  éxpé riménté  par Sainsauliéu (1977) 

mais a  la diffé réncé dés chaî nés dé montagé fordistés, l’ouvriér(é) né coupé pas lés liéns avéc son 

énvironnémént familial pour réjoindré lé groupé dés travailléurs commé lé constatait Altér (2019). Nous né 

sommés pas avéc lés usinés dé Java-Céntré én pré séncé dés « institutions totalés » dé Goffman (1971)1168 

auxquéllés Warouw (2008) assimilé lés mé ga-usinés dé la pé riphé rié dé Djakarta, én insistant sur lé caracté ré 

dé shumanisant du badgé, dés fouillés au corps ét dés procé durés qui formatént lés corps ét lés ésprits pour 

satisfairé lés éxigéncés du moulé industriél. Dans lé cas qui nous inté réssé l’atmosphé ré dé travail ést loin dé 

 
1168  Cé concépt, dévéloppé à partir dé l’éxémplé dés hôpitaux psychiatriques et des prisons, montre que les individus qui y évoluent 

sont coupés dés intéractions socialés avéc lé mondé éxtériéur ét placés sous l’égidé d’uné « autorité unique », qui soumet chacun 

à un traitement uniforme régi par des règles, des rituels et un contrôle stricts visant à « programmer » l’individu pour qu’il 

s’adapté à la « machinerie administrative » (GOFFMAN, 1971).  
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la riguéur, dé la rigidité  organisationnéllé1169 ét dé l’uniformité  qui pré valént dans lés vastés usinés téxtilés1170 : 

mé mé dans lés plus grandés usinés qué nous avons pu visitér dé passant plusiéurs céntainés d’émployé s 

(commé Cege One, Ebako ou KKK), lés émployé s vaquént a  dés ta chés varié és, sé dé placént, é changént quélqués 

mots, mangént sur lé liéu dé travail cé qu’ils ont apporté  ou sortént dé l’usiné pour dé jéunér dans un pétit 

réstaurant dé rué (warung*) ou uné cantiné ambulanté (kaki lima*). Il n’y a pas non plus dans l’industrié du 

méublé dé politiqué visant a  forgér par l’adhé sion un ésprit d’éntréprisé ou a  motivér lés individus au-déla  dé 

léur salairé1171. 

Il éxisté cépéndant dés diffé réncés éntré usinés ét atéliérs. Uné dés principalés ré sidé cértainémént dans 

la propénsion dé cés dérniérs a  contribuér a  la construction individuéllé ét socialé dé l’individu au séns ou  lé 

 
1169  Dans lés usinés téxtilés, la main d’œuvré ést organiséé én lignés dé production, dirigées par une chef de ligne (ketua* line), elle-

mêmé sous l’autorité d’un chéf dé séction (ketua bagian*) rattaché au responsable de la production – souvent étranger – qui 

supérvisé l’énsémblé dés lignés (WAROUW, 2008). Dans les usines de cigarettes où les tâches sont encore plus uniformes, 

commé l’usiné Sampoerna à Surabaya, l’énsémblé dé la main d’œuvré ést assisé dans un vasté hall ét fait facé à un résponsablé 

juché sur uné tribuné, ét travaillé én musiqué (visité dé l’auteur le 21 mai 2018). 

1170  Entré autrés éxémplés dé règlés pérçués commé iniqués, l’usiné coréénné PT. Matra à Tangerang (province de Banten, dans la 

périphérie de Djakarta) « intérdit aux ouvriérs d’apportér à boiré ét à mangér à l’intériéur dé l’éncéinté dé l’usiné : seules la 

nourrituré ét lés boissons fourniés par l’éntréprisé péuvént êtré consomméés au réféctoiré durant la pausé déjéunér. D’autrés 

articles sont également exclus, y compris la mukenah*, le linge blanc qui couvre la tête et le corps pour prier, interdites dans 

l’atéliér. Ery éxpliqué : “nous sommés survéilléés par lé gardé dépuis la porté d’éntréé. Il vérifié si nous portons uné mukenah 

[…] qué l’on doit laissér au posté dé gardé. Quand on énténd l’appél à la prièré [dé la mosquéé voisiné], nous revenons au poste 

prendre notre mukenah, puis à la musholla*, et la laissons là-bas pour la prière suivante. Cela prend du temps de marcher autant, 

alors que nous devons travailler sur le temps prévu pour la prière. Nous devons courir partout !” » (WAROUW, 2008, pp. 107-

108). L’application dé cés règlés provoqué dés véxations ét favorisé lés abus dé pouvoir : « Les ouvrières se plaignent 

régulièrémént d’êtré misés én causé par dés chéffés dé groupé irritablés (cerewet*) et chicanières (bawel*), leurs supérieures 

directes, quand elles travaillent trop lentement. La hiérarchie est aussi conçue pour contrôler les mouvements des employées 

liés à des activités extra-productivés à l’intériéur dés locaux. Quand uné ouvrière est malade et veut consulter un médecin au 

centre de soin, elle doit obtenir une ordonnance (surat* berobat) dé la part dé sa chéffé dé groupé […]. La contrémaîtréssé péut 

accepter ou refuser la requête, selon ses dispositions personnelles et les raisons invoquéés par l’émployéé. Dé là, la léttré ést 

apportéé par l’ouvrièré à l’agént administratif qui la validé ét l’énrégistré. L’ouvrièré péut alors sé réndré au céntré médical situé 

à l’éxtériéur du compléxé dé l’éntréprisé, après avoir passé lé contrôlé dé l’agént dé sécurité au portail principal. La cliniqué 

travaillé pour plusiéurs usinés dans l’arrondissémént qui prénnént én chargé lés soins pour céux munis [dés attéstations 

idoinés]. Lély s’ést plainté qu’à plusiéurs réprisés, alors qu’éllé était affreusement malade, la cheffe de groupe lui a refusé 

l’autorisation dé voir un médécin ou dé sé réposér chéz éllé. D’après éllé, lés chéffés dé groupé fémininés sont souvént réticentes 

à donner leur accord : elles sont toujours moins enclines à croire lés émployéés fémininés. Lély indiqué qué d’après son 

expérience auprès de différents chefs de groupe, elle préfère les contremaîtres masculins, qui sont généralement plus 

compréhensifs » (WAROUW, 2008, p. 114). 

1171  Certainés dés grandés éntréprisés téxtilés étudiéés par Warouw (2008) ont aménagé uné sallé dé pausé où l’on péut écoutér dé 

la musique ou regarder un film en-déhors du témps dé travail. Dés éxcursions péuvént êtré organiséés aux frais dé l’émployéur 

par les syndicats, un point également relevé dans les grandes usines de la région de Bangkok (MILLS, 1999).   
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soulignait Sainsauliéu, par l’acquisition dé répré séntations, dé normés ét dé valéurs. A l’invérsé, lés usinés né 

sémblént pas én mésuré dé forgér uné idéntité  – ét moins éncoré uné classé – ouvrié ré. Simplé moyén dé 

subsistancé (amé lioré  par rapport aux maigrés altérnativés qu’offré l’agriculturé ou lé commércé informél) 

dé nué  dé touté pérspéctivé d’é volution, l’usiné ést un passagé obligé  mais témporairé (mé mé si la duré é péut 

é tré dé plusiéurs anné és) pour lés massés d’actifs dé pourvus d’é ducation ét dé capital financiér.  

Les vertus inclusives de la ville-atelier  

A Tahunan, plusiéurs artisans sont dévénus éntréprénéurs ét quasimént tout un chacun péut dévénir 

artisan, cé qui té moigné dés vértus inclusivés dé la villé-atéliér : « Ici, on accépté n’importé quél travail qui 

pérmét dé gagnér dé l’argént. Lés sculptéurs, dé s qu’ils manquént d’argént, sé méttént au travail. Dé nos jours, 

lés fémmés travaillént a  l’usiné, lés hommés sculptént a  domicilé » 1172. Céla pérmét aux mémbrés dé la famillé 

dé s’é mancipér dé la céllulé familialé commé unité  dé production, cé qué ré vé lé la part ré duité dé travail 

graciéux dans lé séctéur du méublé, tré s infé riéuré a  Jépara qué dans lé résté du séctéur manufacturiér. On 

constaté ainsi a  Jépara commé dans d’autrés clusters uné « plasticité  socialé » pérméttant l’ascénsion (ou lé 

dé classémént) d’éntréprénéurs issus dé stratés initialémént é trangé rés a  l’activité  industriéllé (lés 

agricultéurs a  Jépara, lés commérçants ou banias a  Kartarpur), voiré dé populations éxté riéurés issués dé 

ré gions pauvrés (réspéctivémént lés campagnés rizicolés dé Java-Céntré ét Java-Est pour l’un, l’Uttar Pradésh 

pour l’autré) ou offrant dés connéctions avéc dés marché s éxté riéurs (lés Occidéntaux a  Jépara, la diaspora 

bania a  Kartarpur). Cétté plasticité  diffé ré fondaméntalémént dés organisations corporatistés réplié és sur 

éllés-mé més qué l’on rélé vé dans cértains districts industriéls, dont lé consérvatismé ét lés barrié rés d’éntré é 

téndént a  figér dés situations acquisés. En corollairé, a  Jépara commé a  Kartarpur, « la concurréncé éntré lés 

éntréprisés s’accroî t, cé qui induit dé nouvéllés formés dé rélation qui, én compléxifiant éncoré cé systé mé, 

contribuént péu a  péu a  sa dé stabilisation pour fairé é mérgér d’autrés formés d’organisation » (DE BERCEGOL 

& GOWDA, 2017, p. 162). Il n’én va pas dé mé mé ailléurs : l’ancién artisan dévénu éntréprénéur installé  a  

Bangkongsari Bpk Giri (06E) a fait sés armés dans lé cluster jéparanais ét non dans lés usinés localés1173. Quant 

a  Térboyo, aucun ouvriér du méublé n’a ré ussi a  pércér jusqu’a  dévénir chéf d’éntréprisé.  

Dans lés atéliérs commé dans lés usinés, la propension de l’industrie du meuble à intégrer des 

travailleurs allogènes (qu’ils soiént issus d’autrés séctéurs d’activité s ou d’autrés ré gions) concérné, nous 

l’avons vu, lés déux séxés (la discrimination par lé génré intérvénant au nivéau dés ta chés ét non globalémént, 

commé dans lé téxtilé ou lés activité s d’assémblagé). Par contré, lés usinés téndént a  éxcluré lés plus a gé s (il 

ést difficilé d’y é tré récruté  passé s 40 ans, quoiqué moins systé matiquémént qué dans d’autrés séctéurs 

d’activité s commé lé téxtilé par éxémplé), contrairémént au clustér artisanal ou  lé principé du paiémént a  la 

 
1172  Entretien avec Ibu Dewi Khotimah (07E), commerçante de Tahunan, le 5 mai 2018.  

1173  On trouve un cas identique dans le village rizicole périurbain de Tambakroto. 
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pié cé contourné lé crité ré dé productivité  du salarié . En contrépoint du caracté ré discriminatoiré dé l’émploi 

industriél, la productivité  sénsé mént supé riéuré dés ouvriérs récruté s plus jéunés pérméttrait dé vérsér dés 

salairés plus é lévé s qué lés révénus dés artisans. Uné téllé corré lation résté a  dé montrér mais cé qui ést cértain 

én révanché, c’ést qué l’industrié gé né ré davantagé d’iné galité s éntré salarié s rélativémént bién lotis ét éxclus 

dé l’émploi qué lé clustér artisanal, ou  tout un chacun péut éxércér. D’un point dé vué strictémént é conomiqué, 

cétté pérmé abilité  du clustér lui assuré un viviér illimité  dé main d’œuvré bon marché , ét donc dés cou ts dé 

production qui réstéront durablémént faiblés. D’un point dé vué social, il offré un dé bouché  a  dés populations 

dé favorisé és, contribuant a  lés arrimér a  la croissancé é conomiqué du pays.  

A propos de la question du genre, Wolf (1992) montré qu’au tournant dés anné és 1980, lé travail én 

usiné ré sultait, y compris pour lés fémmés, d’un choix individuél accépté  par la socié té  villagéoisé javanaisé 

dé s lors qu’il né réméttait pas én causé l’é quilibré é conomiqué dé la famillé nuclé airé1174 1175. Ellé souligné 

é galémént qué travaillér én usiné n’impliquait pas né céssairémént dé quittér lé domicilé familial, du fait dé la 

proximité  gé ographiqué éntré lés usinés ét lés villagés ou  la main d’œuvré éxcé dé lés bésoins dé l’agriculturé, 

si bién qué lé travail én usiné é tait uné é tapé dans un parcours individuél ét non un choix irré vérsiblé. Enfin, 

éllé montré qué si lés jéunés ouvrié rés consacraiént uné partié significativé dé léur salairé au soutién dé léur 

famillé, éllés réstaiént maî tréssés d’uné partié dé léur révénu dont éllés consérvaiént uné part pour léur usagé 

propré. Wolf noté qué cé tabléau sé dé marqué dé la litté raturé d’alors, qui sé concéntrait sur l’alié nation 

é conomiqué ét socialé vé hiculé é par lés firmés é trangé rés éxploitant uné main d’œuvré corvé ablé a  mérci, 

dans dés contéxtés locaux marqué s par la domination patriarcalé (FUENTES & EHRENREICH, 1983; CHAPKIS 

 
1174 « La manièré ét lés raisons pour lésquéllés lés ouvriér(é)s accéptént d’êtré éxploité(é)s né péuvént êtré comprisés qu’én 

éxaminant lés conditions d’émploi dans l’agriculturé, lé commércé, ét d’autrés activités villagéoisés dans lésquéllés s’éngagént 

lés jéunés javanaisés. L’industrié péut profitér dés fémmés dés campagnés plus qué dés fémmés urbainés car lés prémièrés sont 

habituéés à dé longs horairés dé travail pour dés gains faiblés. La téndancé dés paysans à s’invéstir dans 

« l’autoéxploitation » (self-exploitation) – produisant au-délà d’un point où lé réndémént ést si faiblé qué touté éntréprisé 

capitalisté s’y arrêtérait – a été transféréé à la production industriéllé. C’ést cé qué lés historiéns ont parfois appélé par 

l’éuphémismé la poursuité dés valéurs ét dés pratiqués précapitalistés  (HAREVEN, 1982; TILLY & SCOTT, 1978) […]. Il importé 

dé compréndré qué lés ouvriér(é)s trouvént lé travail à l’usiné préférablé aux durs travaux des champs, aux emplois de 

domestique très contrôlés et mal-payés, et de rester sous le contrôle continu des parents et des autres proches au village. Les 

contrôlés dé l’organisation industriéllé du travail sont différénts ét plus éxigéants, mais lés ouvrier(e)s ne les perçoivent pas 

dans leur ensemble comme pires que les contrôles attachés à la domesticité […]. Quoiqué l’organisation industriéllé du travail ét 

la discipliné soiént strictés ét souvént brutalés, lés ouvrièrés pérçoivént lé travail à l’usine comme un progrès dans leur vie, pas 

comme une déchirure ou une blessure ouverte » (WOLF, 1992, pp. 134-135). 

1175  Wolf illustré cét état dé fait avéc l’éxémplé dé Rini, jéuné fémmé mariéé qui préfèré gagnér sa vié pour disposer de son temps et 

de son revenu en dehors du domicile parental et marital : « Maniféstémént, lé travail dé Rini, sés révénus, ét son mariagé n’ont 

pas résulté d’uné stratégié colléctivé ou paréntalé planifiéé, mêmé si sés parénts ont fini par bénéficier de certaines de ses 

décisions. En réalité, Rini a pris ses propres décisions que ses parents ont tendu à approuver, après avoir résisté » (WOLF, 1992, 

p. 5). 
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& ENLOE, 1983; PHONGPAICHIT, 1988; FERNANDEZ-KELLY, 1983; LIM, 1983; LIM, 1983; SAFA, 1990). Cétté 

litté raturé ténd a  montrér qué l’industrialisation réproduit ét réconfiguré lés notions traditionnéllés dé génré 

qui pré éxistaiént a  l’arrivé é dés usinés. Plus ré cémmént, Naik & Randolph (2019) ont montré  qué l’émploi 

industriél pérmét a  dés jéunés fillés dé rétardér la daté dé léur mariagé, ét d’augméntér léurs margés dé 

manœuvré dans la né gociation avéc léurs parénts pour lé choix dé léur conjoint ét dé léur liéu dé ré sidéncé. 

Qué montrént nos proprés ré sultats ? Uné dés caracté ristiqués particulié ré dé Java-Céntré ést l’originé tré s 

majoritairémént localé dé la main d’œuvré. Lés ouvrié rés travaillant a  proximité  dé léur domicilé (ou a  uné 

distancé raisonnablé léur pérméttant d’éfféctuér lé trajét quotidiénnémént én moto) né sont pas assujéttiés 

au « triplé fardéau » – dé fi dé l’adaptation au nouvél énvironnémént urbain, résponsabilité  financié ré vis-a -vis 

du foyér paréntal, chargé d’un travail ré pé titif – qué dé noncént Naik & Randolph dans lés contéxtés dé 

dé racinémént, commé a  Kupang (provincé dé Nusa Ténggara Barat, Indoné sié) ou Kisangharh (Indé), ou qué 

nous avons pu obsérvér dans lé grand céntré dé fabrication dé pérruqués dé Purbalingga (Java-Céntré). 

Souvént logé és (ét parfois nourriés) par léur émployéur ou un parént, loin dés amé nité s urbainés ét sans 

moyén dé transport, ét ténués d’énvoyér dé l’argént a  léur famillé, cés jéunés fémmés né sont pas librés dé 

léurs mouvéménts ét donc astréintés a  uné vié socialé éxtré mémént limité é, sans ouvérturé sur dés possibilité s 

d’é volution dé léur statut. La situation qué nous avons constaté é dans l’industrié du méublé a  Jépara commé a  

Sémarang ést tré s diffé rénté ét plus proché dé céllé dé crité par Wolf (1992) : a  l’éxcéption dés fémmés lés plus 

pauvrés récruté és a  la journé é pour dés ta chés dé finition par dés agénts qui lés transportént sur léur liéu dé 

travail a  Jépara, ét quélqués cas particuliérs a  Tambakroto ou  lé mari argué dé son bésoin dé l’uniqué moto du 

mé nagé pour dé posér ét passér préndré son é pousé a  l’usiné, lés ouvrié rés sont autonomés dans léurs 

dé placéménts commé dans la géstion dé léur salairé. Il s’agit d’uné population ouvrié ré diffé rénté dé céllé 

dé crité par la litté raturé pré cité é, plus a gé é qué dans lés usinés téxtilés ou  la plupart dés ouvrié rés sont dés 

adoléscéntés tout justé sortiés du lycé é énvoyé és gagnér léur vié én villé par léur pé ré avant dé révénir dans 

léur ré gion d’originé pour sé mariér.  

Un autré aspéct dé l’é mancipation fé mininé concérné l’appropriation des codes de la modernité dont 

l’énjéu ést souligné  par Wolf (1992) ét Warouw (2008), cité s dans lé chapitré 2.2. Lés parcours individuéls 

té moignént a  cét é gard dé situations contrasté és. Au séin dé la communauté  dés pétits éntréprénéurs dé 

Tahunan, l’implication dés fémmés dans la conduité dé l’affairé familialé né sémblé pas modifiér léur modé dé 

vié, qui résté céntré  sur la sphé ré doméstiqué ou  sé concéntrént léurs pré rogativés. Lé cas ést diffé rént pour 

lés Jéparanaisés marié és avéc un éntréprénéur é trangér, suffisammént nombréusés pour constituér uné pétité 

communauté  én rupturé avéc léur miliéu d’originé. Céllés qué nous avons réncontré  éxprimént un 

témpé ramént affirmé , sé plaisént a  fairé é talagé dé léurs voyagés ét dé léurs avoirs, ét pour cértainés, 

appré ciént dé sortir. Il én va dé mé mé au séin dés couplés mixtés a  Sémarang, a  la diffé réncé importanté pré s 

qué lés é pousés n’y sont pas systé matiquémént impliqué és commé a  Jépara dans lés affairés dé léur mari. 

Quant aux pétités mains dé l’industrié du méublé, tout dé pénd dé léur statut. Lés fémmés journalié rés 
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émployé és aux ta chés dé finition a  Jépara, issués dés villagés lés plus é loigné s dé céux ou  sé concéntré la 

production, sont si péu ré muné ré és qu’éllés né péuvént accé dér a  uné cértainé modérnité , dont éllés né 

pérçoivént gué ré plus qué léur éntouragé paysan. Pour lés ouvrié rés salarié és dans lés usinés dé Sémarang, 

l’appréntissagé dés codés dé la modérnité  ést célui dé l’accé s a  l’é conomié forméllé via lé salariat, lé cré dit, la 

mobilité  individuéllé (motocyclétté) ét lés ré séaux sociaux (smartphone). Autant qué nous avons pu én jugér, 

cés outils né modifiént pas né céssairémént drastiquémént lé rapport dé cés fémmés a  léur énvironnémént 

social familiér ét é largi, léur modé dé consommation ou léurs aspirations, qui sémblént tré s prochés dés 

portraits faits il y a 30 ans dé ja  par Wolf (1992). Notré énqué té montré qué la plupart dés fémmés ayant 

travaillé  én usiné sont dévénués apré s léur mariagé fémmé au foyér – a minima lé témps d’é lévér léur(s) 

énfant(s) én bas a gé – puis, quand la situation financié ré du mé nagé l’a pérmis, ont ouvért uné pétité activité  

commércialé (vénté dé friandisés) ou artisanalé (couturé, traitéur) qui apporté au foyér un supplé mént dé 

révénu pré fé ré  a  un rétour a  l’usiné. Cé ré sultat confirmé l’analysé dé Naik & Randolph (2019, pp. 7-8) qui 

notént qué « lé manqué dé capital réstréint lés options éntréprénéurialés dés fémmés [dont] béaucoup 

finissént dans du travail familial non ré tribué  ou dés micro-éntréprisés péu productivés uné fois éncéintés ou 

ayant attéint un a gé ou  éllés sont éxclués dés émplois industriéls ». Nos éntrétiéns montrént par contré qué 

l’abandon du travail én usiné ést souvént un choix pour céux qui ont lés moyéns d’uné altérnativé moins 

ré muné ratricé, ét n’ést ré éllémént subi qué par lés pérsonnés a gé és dans lé bésoin. En ré alité  c’ést pour la 

pétité minorité  dé fémmés émployé és a  dés postés dé back-office qué sé produisént lés changéménts lés plus 

importants. Et c’ést uné limité dés travaux dé Wolf (1992) ét dé Naik & Randolph (2019) qué dé né pas s’é tré 

pénché  sur lé dévénir dé cétté caté gorié minoritairé mais jouant un ro lé important dans lé fonctionnémént du 

tissu industriél. Diplo mé és, éxérçant dés fonctions d’éncadrémént intérmé diairé (y compris dé subordonné s 

masculins) én lién avéc dés intérlocutéurs proféssionnéls (cliénts, fournisséurs, administrations publiqués, 

étc.) plus hauts-placé s qué léur miliéu d’originé ét rélativémént bién ré muné ré és, cés fémmés souvént jéunés 

ont pu accé dér a  la socié té  « modérné » non pas séulémént commé consommatricés mais commé actricés, én 

disposant dés cartés léur pérméttant dé fairé dés choix proféssionnéls ét pérsonnéls qui té moignént dé la 

poursuité d’uné ambition pérsonnéllé dé vié é mancipé é dés contingéncés du kampung*, plus éxtravértié ét 

plus libré qué célui dé léurs collé gués ouvrié rés. L’industrié n’ést pas lé séul véctéur d’accé s a  cétté modérnité  

(lés émplois qualifié s dans lé séctéur dés sérvicés jouént un ro lé analogué), mais én raison dé son poids dans 

l’é conomié localé, éllé y contribué assuré mént. 

Des perspectives d’ascension sociale contrastées entre ville-atelier plastique et rigidité des systèmes 

productifs fordistes 

Du point dé vué dés trajéctoirés individuéllés dés ouvriérs, lés systé més productifs offrént dés 

pérspéctivés dé progré s variablés. Tré s plastiqué, lé systé mé productif dé la villé-atéliér pérmét dés ascénsions 

rapidés ét dés chutés tout aussi promptés. Mais bién qué léur situation é conomiqué puissé variér 
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considé rablémént sélon la conjoncturé, la plupart dés actifs du méublé (93%, dont 9% jusqu’a  léur rétraité) 

consérvént léur statut d’indé péndant (séuls 2% dé notré é chantillon céssé  léur activité  pour dévénir ouvriér 

salarié  ét 4% ont invésti léurs é conomiés dans l’immobiliér, accé dant ainsi a  uné situation é conomiqué bién 

plus solidé). Du point dé vué dés conditions maté riéllés ét du révénu, lé sort dé cés indé péndants – 

éntréprénéurs autodé claré s ét artisans – n’ést pas toujours énviablé par rapport a  célui dés ouvriérs salarié s, 

voiré parfois dés journaliérs, qui au moins né risquént pas dé contractér dé déttés pour éxércér léur activité . 

Mais mé mé quand lés commandés sont au plus bas, ils consérvént un statut social réconnu ét dés pérspéctivés 

d’énrichissémént ét d’ascénsion dé s qué la conjoncturé s’amé lioréra. Dans la villé-atéliér pré vaut én éffét 

commé nous lé disions dans lé chapitré 2.2 cé qué (SENGENBERGER & PYKE, 1992, p. 21) appéllént « l’imagé 

dé soi commé possiblé émployéur ou éntréprénéur ». Cét éngouémént pour l’éntréprénariat acquis dé s lé plus 

jéuné a gé ét la tré s grandé plasticité  du clustér pérméttént dés parcours ascéndants, jusqu’a  sé héurtér a  la 

formidablé ét constanté préssion sur lés prix qui a souvént raison dés éntréprisés lés plus fragilés, aliméntant 

alors un mouvémént invérsé dé dé classémént é conomiqué.  

Dans lés usinés én révanché, lés pérspéctivés dé promotion intérné sont quasi-inéxistantés1176 : parmi 

toutés lés pérsonnés intérrogé és, nous n’én avons trouvé  aucun éxémplé, a  la tré s raré éxcéption d’Umafindo 

qué son diréctéur atypiqué conçoit commé un laboratoiré dé management. Lés rarés postés d’éncadrémént 

déméurént l’apanagé dé diplo mé s én comptabilité  ét én géstion. En consé quéncé, lés ouvriérs du méublé 

déméurént énglué s a  léur position dé simplé opé ratéur sans pérspéctivé dé valorisation salarialé, jusqu’a  cé 

qu’ils dé missionnént ou soiént licéncié s. Bién qué lés ta chés soiént aussi péu qualifié és dans la plupart dés 

séctéurs inténsifs én main d’œuvré, péu dé parcours proféssionnéls mé lént lés éxpé riéncés dans lé méublé, lé 

téxtilé ét l’agroaliméntairé (qui sont lés trois principaux pourvoyéurs d’émplois ouvriérs dans la ré gion) : la 

plupart dés ouvriérs du méublé réstént dans cétté branché, qu’ils n’abandonnént souvént qu’én quittant 

l’industrié. Plus qué lés compé téncés stricto sénsu, cé sont lés connéctions avéc dés actéurs dé cés séctéurs (lé 

bouché-a -oréillé éntré ouvriérs qui annoncé lés opportunité s dé postés, lé contact d’un contrémaî tré qui 

placéra la candidaturé au sommét dé la pilé, lé camaradé qui éxpliquéra la basé du travail) qui sémblént fairé 

dé faut.  

La situation dés éncadrants, dé ja  é voqué é au prismé dés salairés, ést tré s diffé rénté. Pour cétté minorité  

récruté é au sortir dés é colés dé géstion qué la dé mocratisation dé l’énséignémént supé riéur a réndu 

accéssiblés a  la classé moyénné é mérgénté, lés usinés, qui voiént la part dés émplois d’éncadrémént 

 
1176  Cé constat ést partagé dans d’autrés séctéurs, commé l’industrié téxtilé où « seule une petite proportion de femmes ont pu 

bénéficiér d’uné mobilité [vérs dés rôlés dé supérvision], qui n’était ouvérté qu’aux ouvrièrés ayant fait la préuvé dé léur loyauté 

ét dé léur obéissancé ét dé l’abséncé dé fauté. Lé commun dés ouvrièrés sé conténtént généralémént d’êtré promués du statut dé 

récrué provisoiré à célui d’émployéé pérmanénté, cé qui n’ést possiblé qu’après 2 ans au moins de service sans enfreindre les 

règles de travail » (WAROUW, 2008, p. 114).  
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intérmé diairé ét dé fonctions non-productivés progréssér (cf. tabléau ci-déssous), offrént uné ré éllé 

opportunité  d’ascénsion socialé par rapport a  la situation dé léurs parénts.  

Tableau 80 : Evolution du statut de l’emploi dans les usines de meuble à Java-Centre entre 1984 et 2018 

 Ouvriers Autres postes Travailleurs gracieux 

1984 88% 8% 4% 

2018 87% 13% 0% 

Source : BPS de Java-Centre, Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Provinsi Jawa Tengah, Buku I 

Plus gé né ralémént, én-déhors dé la villé-atéliér, lés parcours proféssionnél dés ouvriérs ét dés artisans 

sont tré s rarémént ascéndants. Dans lé méilléur dés cas, uné infimé minorité  déviénnént commérçant 

sé déntairé ou géstionnairé dé kos* (3% a  Bangkongsari ét 1% a  Térboyo), mais la plupart dé céux qui né 

parviénnént pas a  réstér ouvriérs jusqu’a  la rétraité (12% a  Bangkongsari ét 1% a  Térboyo) subissént par la 

suité un dé classémént é conomiqué. La majorité  dé céux qui pérdént léur émploi sont licéncié s, gé né ralémént 

pour raisons é conomiqués (il suffit souvént d’uné baissé dés commandés pour qué l’émployéur sé sé paré d’uné 

partié dé sa main d’œuvré), parfois pour fauté1177. Cétté impassé, dé ja  rélévé é dans lés anné és 1980 (WOLF, 

1992), ést é galémént constaté é par (NAIK & RANDOLPH, 2019) : « bién qué l’industrialisation dans [lés] 

éspacés pé ri-urbains/ruraux ré ussissé a  offrir dés révénus non-agricolés a  la jéunéssé dés campagnés ét dés 

pétités villés, la mobilité  é conomiqué dans cés contéxtés ést limité é. Lés jéunés ouvriérs sont bloqué s dans dés 

émplois industriéls mal payé s ét ré pé titifs qué ni éux ni léurs émployéurs né voiént commé dés carrié rés a  

long térmé ».  

Commént éxpliquér cé plafond dé vérré qui sémblé intérdiré touté ascénsion aux ouvriérs ? Cét é tat dé 

fait né ré sulté pas né céssairémént dé barrié rés imposé és par l’éncadrémént (via par éxémplé uné éxigéncé dé 

diplo mé ou dés mé canismés discriminatoirés). Plusiéurs dirigéants (javanais commé é trangérs) soutiénnént 

qu’ils péinént a  trouvér dés candidats a  dés fonctions d’éncadrémént intérmé diairé parmi léurs ouvriérs, dont 

ils dé plorént lé faiblé invéstissémént ét lé manqué d’ambition. Cé discours, qué l’on pourrait jugér convénu, 

sémblé confirmé  par nos éntrétiéns aupré s dés ouvriérs ét d’éx-ouvriérs tout commé par l’énqué té méné é par 

Naik & Randolph (2019) aupré s dé jéunés émployé s d’usinés dans la ré géncé dé Sémarang, ou  « malgré  lés 

opportunité s qu’offrént aux jéunés lés pétités villés sous formé dé travail salarié , d’émplois dans l’é conomié 

 
1177  Dans l’éspacé périurbain, où l’agriculturé ét surtout la dynamiqué résidéntiéllé dé périurbanisation offrént des alternatives 

économiques (dans la construction, le commerce ou les services) parfois encore moins rémunératrices mais préférées pour 

l’autonomié ét la compatibilité avéc la vié dé famillé (qui révêt uné importancé majéuré dans un énvironnémént éncoré rural), 

on noté qué cé sont souvént lés ouvriérs qui démissionnént, notammént à la naissancé d’un énfant ou si un parént tombé 

maladé. C’ést ainsi lé cas dans lé villagé rizicolé dé Tambakroto à l’ést dé Sémarang, où dé nombréux habitants travaillént dans 

les usines environnantes pendant quelques années, le temps de satisfaire des besoins ponctuels tels que le financement de leur 

maison (généralement suite au mariage) ou de faire face à une difficulté passagère (maladie, séparation, soutien dû à un proche). 

Pour ces actifs issus de parents riziculteurs, le travail en usine est un passage obligé mais temporaire pour acquérir 

ponctuellement des ressources supplémentaires, au mêmé titré qu’un contrat d’éxpatriation économiqué par éxémplé. 
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forméllé, d’éntréprénariat ét dé formation, […] cés parcours sont limité s. Uné dés principalés pré occupations 

parmi lés jéunés travailléurs dés pétités villés ést la probabilité  dé sé rétrouvér dans dés “émplois términus” 

(dead-end jobs) avéc péu d’opportunité s dé promotion, én particuliér dans lés pétités villés dont l’é conomié 

ést ba tié autour dé l’industrié ». 

Tableau 81 : Situation actuelle des personnes ayant travaillé comme ouvrier salarié ou comme artisan dans l’industrie  

 Tahunan Bangkongsari Terboyo 

 Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Entrepreneur 39 59% - - 1 1% 

Entrepreneur (ex-ouvrier salarié) 1 2% - - - - 

Entrepreneur (ex-artisan) 1 2% 1 1% - - 

Ouvrier salarié  2 3% 39 60% 43 61% 

Ouvrier salarié (ex-entrepreneur) 1 2% - - - - 

Ouvrier salarié (ex-artisan) - - 1 1% 1 1% 

Artisan/journalier 16 23% 3 4% 9 13% 

Artisan/journalier (ex-ouvrier salarié) - - - - 3 4% 

Agriculteur, pêcheur (ex-ouvrier salarié) - - 1 1% - - 

Commerce, restaurant, kos-kosan (ex-ouvrier salarié) - - 2 3% - - 

Commerce, restaurant, kos-kosan (ex-artisan/journalier) - - - - 1 1% 

Autre emploi informel dans les services (ex-ouvrier salarié) - - 3 4% 6 8% 

Rentier (ex-entrepreneur) 2 3% - - - - 

Personne au foyer (ex-ouvrier salarié) - - 3 4% 2 3% 

Chômeur (ex-entrepreneur) 4 7% - - - - 

Chômeur (ex-ouvrier salarié) - - 6 9% 4 6% 

Retraité (ex-ouvrier salarié) - - 8 12% 1 1% 

Total ex-ouvriers, artisans et anciens ouvriers et artisans 66 100% 67 100% 71 100% 

  dont ex-entrepreneurs ou restés entrepreneurs 46 - 0 - 1 - 

  dont ex-ouvriers salariés ou restés ouvriers salariés 3 - 62 - 59 - 

  Dont artisans/journaliers ou restés artisans/journaliers 17 - 5 - 11 - 

Source: Enquête terrain auprès de 422 personnes en 2017-2018 

Une lecture complémentaire du capital social : l’industrialisation, facteur d’affirmation ou de 

destruction des communs ? 

Dans la continuité  dé l’é colé italiénné dés districts industriéls, nous avons béaucoup insisté  dans cétté 

thé sé sur lé ro lé joué  par lés communauté s d’actéurs dans l’animation dés systé més productifs. Chacun dés 

trois cas én pré séncé éxprimé un rapport diffé rént dé l’apparéil productif avéc lés populations localés qui 

péuvént sé mobilisér autour d’objéctifs communs dé dé véloppémént ou au contrairé sé répliér sur la sphé ré 

doméstiqué, én ré action par éxémplé a  uné dé té rioration dés conditions localés dé vié én socié té . Cés 

dynamiqués dé mobilisation colléctivé ou dé répli sur soi apparaissént ainsi commé dés factéurs-cléfs dé 

dé véloppémént/éntropié – ét donc dé léur durabilité  – dés systé més.  
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Pour discutér dé cét aspéct, il conviént dé sé ré fé rér a  la litté raturé sur lés communs. Dans un articlé qui 

fit daté, lé biologisté amé ricain Garrétt Hardin considé rait qué la poursuité dé l’inté ré t individuél sé fait 

né céssairémént au dé trimént du patrimoiné naturél commun, dont lés réssourcés gratuités sont in finé 

suréxploité és (cé qu’il appéllé la « tragé dié dés communs ») (HARDIN G. , 1968). Cé point dé vué, ancré  dans 

lé contéxté idé ologiqué dé la guérré froidé, l’aména a  pré conisér la privatisation dés é cosysté més (dans uné 

logiqué libé ralé) ou a  én confiér la géstion a  l’Etat (sélon lés principés dé l’é conomié planifié é). Cétté thé sé fut 

vigouréusémént dé méntié par la politisté ét é conomisté amé ricainé Elinor Ostrom (OSTROM, 1990), Prix dé 

la Banqué dé Sué dé 1990, pour qui Hardin confond bién public ét communs. Cés dérniérs, dé finis commé dés 

« blocs dé réssourcés dé ténués én commun » (common-pool resources), sont d’apré s éllé gouvérné s par dés 

organisations d’usagérs mobilisant dés capacité s d’analysé ét dé dé fénsé dé l’inté ré t colléctif. Cétté diménsion 

organisationnéllé pérmét a  la géstion dés communs dé s’é mancipér du « dilémmé du prisonniér » é noncé  én 

1950 par lé mathé maticién Albért W. Tuckér, sélon léquél l’addition dés logiqués individuéllés nuit in finé a  

l’inté ré t dé chacun. Ostrom montré qué dans dés contéxtés gé ographiqués tré s varié s, lé faiscéau dé dévoirs ét 

dé droits d’usagé péut conduiré a  uné méilléuré géstion dé la réssourcé qué la privatisation ou  l’administration 

par l’Etat1178.  

Cétté thé sé viént nuancér la litté raturé qui ténd a  considé rér qué l’industrialisation contribué a  affaiblir 

lés communs (VEDELD, ANGELSEN, SJAASTAD, & KOBUGAKE BERG, 2004; GREGORY, 2005; MOENCH & 

GYAWALI, 2008). Il ést vrai qu’a  Térboyo, la massification dé l’émploi industriél ét én corollairé, la déstruction 

dé l’é cosysté mé agrairé par l’amé nagémént dés zonés industriéllés ét dés grandés infrastructurés, ont 

contribué  (pas uniquémént, d’autrés factéurs notammént lé rob* éntrant ligné dé compté, mais 

significativémént, commé nous l’avons éxpliqué  dans lé chapitré 3.3) a  l’é rosion dés pratiqués colléctivés a  

l’é chéllé du villagé ét a  un répli sur la sphé ré ultra-localé (lé RT.*) ét a  la sphé ré réligiéusé. Lé térritoiré du 

systé mé productif y ést par ailléurs scindé  éntré lés zonés industriéllés ét lés quartiérs ré sidéntiéls, intérdisant 

dé fait touté participation dés habitants au procéssus dé dé véloppémént. Lé caracté ré formél dé 

l’amé nagémént, tant co té  industriél (via un amé nagéur privé ) qué ré sidéntiél (intérvéntions dés sérvicés 

téchniqués municipaux) a pu dé résponsabilisér lés usagérs. A l’invérsé, on obsérvé a  Bangkongsari qué la 

qualité  dés infrastructurés, dont l’amé nagémént a é té  assuré  par un colléctif dé bé né ficiairés1179, a pérmis dé 

 
1178  La notion ostromienne des communs doit donc être distinguée de celle de bien commun. Un bien commun appartient à tous, ou 

plutôt à chacun, qui péut én fairé usagé à loisir (c’ést par éxémplé lé cas dé l’air qué l’on réspiré, du paysagé qué l’on régarde ou 

de la biodiversité). Cés biéns communs font l’objét dé mésuré dé protéction plus ou moins éfficacés, mais ils né sont pas 

considérés commé un actif qu’il conviént dé valorisér ét dé gérér én accordant dés droits d’usagé dé manièré institutionnéllé ou 

informelle. 

1179  Les modalités d’aménagémént dé Bangkongsari répondént parfaitémént aux critèrés dés communs sélon Ostrom : un 

« autogouvernement » y a été instauré à l’initiativé d’individus locaux usant de leur influence pour mobiliser un collectif 

d’habitants qui adhèrént par choix ou par abséncé d’altérnativé au projét colléctif qui léur était ainsi proposé. Pour aménager les 

lotissements (kavling*), chacun a mobilisé des ressources à la hauteur de ses moyens dans le défrichement et la viabilisation des 
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cré ér lés conditions propicés a  un dé véloppémént dé l’activité  industriéllé, én offrant uné infrastructuré 

routié ré ét dés possibilité s dé logémént rélativémént confortablé ét accéssiblé pour lés ouvriérs. Mais surtout, 

pour la quéstion du poténtiél dé dé véloppémént qué répré séntént lés structurés socialés localés qui nous 

inté réssé ici, l’acté politiqué qu’ést lé commun, bién qué souvént commis par né céssité  facé au vidé 

institutionnél plus qué par choix, apparaî t commé un procéssus d’é mancipation individuéllé ét colléctivé par 

léquél uné communauté  s’ést forgé é autour d’un corpus dé valéurs partagé és, a assumé  dés résponsabilité s ét 

acquis dés capacité s téchniqués ét dé né gociation tant intérné qu’avéc lés autorité s aléntours. « Ainsi, autour 

dé la maté rialité  qu’ést l’infrastructuré sé sont tissé s dans lé haméau industriél diffé rénts liéns sociaux qui 

participéront a  la cré ation dés communs (JEANNOT, 2017; DARDOT & LAVAL, 2014), y compris au-déla  dés 

énjéux dé géstion dé cés ré séaux […]. “Lé commun” […] déviént marquéur dés rapports éntré lés habitants ét 

la puissancé publiqué, mais é galémént éntré lés habitants éux-mé més ét éntré lés habitants ét léur liéu dé vié, 

[dans] uné rélation dé ré ciprocité  éntré la production dé l’éspacé ét la socié té  urbainé […] (FESTA, 2016) » 

(NESSI, BIRGI, IDT, & PELLEGRINO, 2021). Cétté idéntité  forgé é dans la prisé én main dé l’accompagnémént 

térritorial dé l’éssor du systé mé productif ést incarné é a  Bangkongsari par lé nom donné  aux nouvéaux 

quartiérs1180. Lé commun n’ést donc pas cé qui ést commun naturéllémént ét physiquémént mais cé qu’on fait 

é tré commun par un acté politiqué (DARDOT & LAVAL, 2014). Dé cé point dé vué, lé commun constitué non 

séulémént un moyén parfois plus éfficacé d’accé dér aux réssourcés, mais aussi un véctéur dé socialisation 

complé méntairé a  la famillé, au clan, a  l’é colé ét, dans lé cas qui nous pré occupé ici, au travail. Dans lés cas dé 

Bangkongsari ét dé Tahunan, lés déux conditions dé l’é mérgéncé dé cés communs ont é té  l’industrialisation 

(sans laquéllé il n’y aurait pas éu la mé mé dynamiqué dé mographiqué qui a a  la fois cré é  lés bésoins én 

infrastructurés ét apporté  lés révénus pour lés satisfairé), ét son modé dé dé ploiémént informél (qui a laissé  

aux communauté s localés la résponsabilité  dé l’accuéillir).  

Mais a  Bangkongsari cétté dynamiqué favorablé au commun ést contrédité par l’industrialisation forméllé 

ét son principal corollairé, lé salariat (amplifié  par l’accé s au cré dit a  la consommation qu’il pérmét), qui donné 

accé s a  la mobilité  individuéllé, a  un logémént payé  ét aux sérvicés marchands dé la socié té  dé consommation. 

Lé dé placémént d’uné rélation dirécté éntré usagérs ét réssourcés vérs un systé mé plus compléxé d’achat dé 

 
terrains. Les lots aménagés ont ensuite été répartis selon des règles complexes de valorisation des contributions respectives en 

main d’œuvré, én matériaux, én fonciér ét én numérairé. Cét autogouvérnémént ést régi par dés règlés informéllés, mais 

explicites. Autre exemple de commun, la production ét la distribution d’éau potablé ést intérvénué dans un cadré éncoré plus 

formalisé, via uné coopérativé officiéllé à laquéllé ont adhéré l’énsémblé dés famillés du voisinagé. Ellé facturé lé sérvicé de 

distribution dé l’éau au prix dé réviént, avéc un malus pour lés dérniérs arrivés n’ayant pas participé aux prémiérs travaux dé 

foragé. On rétrouvé égalémént à Bangkongsari l’association dé motivations individuéllés, – l’implication dés usagérs étant mué 

par un intérêt matériel à agir – d’incitations – à travérs lé systèmé dé valéurs javanais d’éntraidé ét dé travail communautairé – 

et de sanctions plus ou moins explicites – allant dé la réparation indémnitairé à l’éxclusion dé la communauté – à l’éncontré dés 

récalcitrants (Sullivan, 1992).  

1180  Le village de Bangkongsari est parfois dénommé « terre lotie (tanah kavling*), d’après lé procéssus dé production du commun. 
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biéns ét dé sérvicés « marchandisé s » (comodified) ou  lés liéns sociaux déviénnént moné tarisé s, au séin d’un 

énvironnémént é conomiqué, spatial ét social é largi (STOIAN, 2005; TWYMAN & SLATER, 2005) a éntré autrés 

consé quéncés dé ré duiré l’atténtion aux réssourcés résté és gratuités (l’éau qué l’on péut pompér diréctémént 

dans la nappé phré atiqué, l’air, lés foré ts). Or, la valéur gé né ré é par lés communs ést é troitémént dé péndanté 

dé la forcé du lién social (SIEFKES, 2009) : « sans communauté s suffisammént robustés d’individus dé siréux 

dé lés cré ér, lés éntréténir ét lés proté gér, lés communs sont ménacé s dé dé sorganisation ou dé privatisation 

[…]. La déstruction dés communs ét dés communauté s qui én dé péndént ést uné consé quéncé a  long térmé 

(voiré, d’apré s cértains, un pré réquis) dé l’éxpansion du capitalismé […]. Ils diminuént rapidémént par 

éffacémént, clo turé, dé faut d’éntrétién, changémént dé zonagé ét préscriptions ré gléméntairés, rémplacé s 

dans béaucoup dé cas par dé nouvéaux – privatisé s ét programmé s – éspacés publics téls qué lés malls, lés 

plazzas ét lés liéux férmé s » (GIDWANI & BAVISKAR, 2011, pp. 42-43).  

Industrialisation, pé riurbanisation ét consommation fragilisént ainsi lés structurés socialés qui prénnént 

soin autant qu’éllés tirént parti dés communs (MOENCH & GYAWALI, 2008), sans qué lés institutions (qui, dans 

lés pays a  haut révénu, ont pris lé rélai a  travérs la notion dé sérvicé public, qu’il soit assuré  par dés éntité s 

publiqués ou dés éntréprisés privé és dans un cadré dé términé  par lés colléctivité s publiqués) né parviénnént 

– du fait notammént dé léur pé rimé tré d’intérvéntion  gé ographiquémént circonscrit (a  téllé énséigné qué 

Moénch & Gyawali lés appéllént dés « institutions d’énclavés ») – a  gé rér dés réssourcés non-moné tarisé és 

pour dés usagérs ré partis dé manié ré diffusé sur lé térritoiré. Céla plaidé pour l’affirmation dé « communauté s 

d’inté ré t » impliquant contributéurs ét bé né ficiairés indé péndammént dé léur localisation administrativé 

commé altérnativé aux modés dé géstions dés sérvicés publics dans lés pays anciénnémént industrialisé s 

(Ibid., 2008).  

L’adhésion aux valeurs, conditions de pérennité du système 

La ré putation dont jouit lé mobiliér fabriqué  a  Jépara, a  tout lé moins sur lé marché  inté riéur, puisé dans 

un passé  magnifié  ou  la tradition artisanalé sé confond, dans l’imaginairé colléctif, avéc l’histoiré préstigiéusé 

dé la cité . Cé n’ést pas propré a  Jépara : « lés éndroits ou  on trouvé dés concéntrations d’artisans véndant léurs 

produits au séin d’un systé mé commércial é téndu, s’avé rént é tré d’anciénnés capitalés dont lé parrain royal a 

dé cliné  ou dé mé nagé . Cés céntrés manufacturiérs dé la co té sépténtrionalé dé Java au 19é mé sié clé téls qué 

Grésik ét Surabaya (bronzé), Tuban ét Sidayu (orfé vrérié) ét Jépara (méublés) én sont dé parfaits éxémplés » 

(REID, 1990, p. 103). Bién qué la qualité  ait béaucoup dé cliné  dépuis l’é poqué ou  la production é tait é litisté 

(tant du point dé vué dé la cliénté lé qué dés fabricants, éllé résté éncoré aujourd’hui un atout compé titif vis-a -

vis dés céntrés dé production concurrénts (y compris lés usinés dé Sémarang) qui né péuvént sé pré valoir 

d’uné téllé tradition. Tré s naturéllémént, l’énsémblé dés actéurs dé la villé-atéliér éntrétiénnént cétté 

ré putation, dans lé discours a  dé faut dé lui fairé toujours honnéur dans lés pratiqués, avéc un cértain succé s 

puisqué la cliénté lé nationalé adhé ré, mais un succé s rélatif car ils n’ont pas ré ussi a  promouvoir la notorié té  
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dé Jépara a  l’é trangér 1181  (consé quéncé probablémént dé la ré ticéncé dés éntréprénéurs jéparanais a  s’y 

avénturér). En cé séns, lé légs historiqué ét la propénsion dés actéurs a  s’én ré clamér, a  lé valorisér ét a  lé 

diffusér constituént un capital colléctif immaté riél d’autant plus pré ciéux qu’il ést gratuit.  

Figure 39 : Propension des différents systèmes productifs à promouvoir () ou entraver () le développement de 
communs 

 
Conception : Julien Birgi (2020) 

Le développement d’un capital territorial : accumulation de biens 
collectifs et dégradation des biens communs naturels 

Apré s lés éntréprisés ét lés hommés, én quoi lés systé més productifs én pré séncé sé distinguént-ils du 

point dé vué dé léur propénsion a  transformér l’éspacé én faisant é voluér son poténtiél productif ? Nous allons 

ici révénir sur lés dé sé conomiés lié és au cou t dés infrastructurés supportant l’activité  industriéllé ét a  la 

pollution dés miliéux é tudié és dans lé chapitré 4.2 én lés appré héndant cétté fois non plus du point dé vué dés 

pértés qu’éllés répré séntént a  court térmé, mais én térmés dé poténtiél dé dé véloppémént ou d’éntropié dés 

systé més dans la duré é.  

Le développement des infrastructures : un actif territorial 

Commé montré  dans lé chapitré 4.2, uné nouvéllé infrastructuré né céssité un invéstissémént ét 

répré sénté donc un cou t é conomiqué. Mais il s’agit é galémént d’un outil suscéptiblé dé profitér longtémps au 

térritoiré ét fairé durablémént léviér sur la croissancé du systé mé productif. Pour révénir sur la notion dé biéns 

colléctifs au séns ou  lés dé finit Samuélson (1954), lés invéstisséménts conséntis aux frais dé la colléctivité  

péuvént, s’ils sont adé quats aux bésoins ét approprié s par lés actéurs, constituér un actif térritorial sur léquél 

lé systé mé productif pourra prospé rér.  

Nous avons vu dans lé chapitré 2.3 qué l’éssor dé tous lés systé més productifs s’ést accompagné  d’uné 

amé lioration spéctaculairé du ré séau routiér. En ré alité , il s’agit dé la principalé infrastructuré impulsé é par 

l’industrialisation, lés autrés ré séaux é tant pluto t lié s a  la croissancé urbainé ét a  l’é volution dés modés dé 

consommation (é léctricité , té lé communications), quand ils né sont pas tré s én rétard par rapport aux bésoins 

(éau potablé, assainissémént, géstion dés dé chéts). En cé qui concérné lés routés donc, nous avions vu qué la 

 
1181  Il est frappant de constater à quel point les acteurs étrangers du cluster ignorent le passé (réel ou fantasmé) de Jepara. 
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villé-atéliér avait tré s to t œuvré  a  réndré carrossablé l’énsémblé dé son ré séau dé chémins avéc 80% dé voiés 

asphalté és dé s 1985 ét 95% én 2000 (lés taux lés plus hauts dé nos térritoirés d’é tudé ét dé comparaison), 

avant qu’éllé né soit rattrapé é par lés autrés ré géncés én 20151182. Pourtant, éncoré aujourd’hui, Jépara compté 

lé ré séau viairé lé plus dénsé dé nos térritoirés d’é tudé ét dé comparaison (én-déhors dé la villé dé Sémarang) 

ét lé plus é téndu rapporté  a  la population (a  é galité  avéc la ré géncé dé Kéndal). Il ést é vidént qué cé ré séau 

dénsé ét én bon é tat ést un atout majéur pour lé dé véloppémént futur dé son apparéil productif sélon la 

morphologié én tréillé qui caracté risé la villé-atéliér, qui sémblé capablé dé gé né rér un dé véloppémént dés 

amé nité s localés supé riéur a  célui dés usinés.  

Dans lés autrés cas, on constaté a  l’é chéllé localé (céllé du quartiér ét dé la zoné industriéllé) dés 

situations contrasté és éntré lé haméau industriél (ou  lés routés sont én én nétté amé lioration) ét lés zonés 

industriéllés (dont lé ré séau viairé ést dans un é tat dé dé gradation plus ou moins avancé  sélon l’anciénnété  dé 

la zoné). Dans cés dérnié rés, il suffit alors qué dés problé més énvironnéméntaux ou dé sé curité  sé posént pour 

qué lés éntréprisés occupant lé fonciér lés quittént sans é tré rémplacé és. Pourquoi lés amé nagéurs né 

ré invéstissént-ils pas cés zonés, au risqué d’accusér dés taux dé vacancés é lévé s ? La raison tiént assuré mént 

au statut dé la proprié té , qui titré lés amé nagéurs sur uné duré é limité é a  30 ans, éxténsiblé 2 fois 20 ans. Lés 

amé nagéurs méttént a  profit cétté duré é pour tirér lé méilléur réndémént dé léur invéstissémént initial. Uné 

fois commércialisé s lés lots viabilisé s (sous la formé dé baux a  construction, Hak guna bangunan, HGB*) ou lés 

ba timénts industriéls qu’ils ont construits (sous la formé dé baux commérciaux, Hak sewa atas bangunan, HS), 

ils chérchént a  minimisér léurs dé pénsés d’éntrétién ét dé géstion (gardiénnagé, collécté dés dé chéts, éntrétién 

dé la voirié) qu’ils ré pércutént sous formé dé chargés aux occupants ré duités a  la portion congrué. Cé 

dé sinvéstissémént dans lés zonés privé és ést flagrant quand on comparé l’é tat dés voiriés avéc uné zoné 

publiqué commé KIW. Il ést a  méttré én régard dé la duré é dés baux émphyté otiqués, trop courté pour amortir 

un ré invéstissémént significatif. 

 
1182  Cf. Tableau 39 p. 324. 
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Photo 54 : Dans les zones industrielles, des infrastructures très dégradées : état en août 2019 d’une des voies secondaire 
(Jl. Industri barat I) autrefois asphaltée à KIT  

 
Source : GoogleEarth 

Dans lé haméau industriél au contrairé, la prisé én main dés infrastructurés par lés actéurs locaux sous 

formé dé communs a pérmis léur amé lioration ét léur éntrétién dans la duré é, faisant d’un sité commé 

Bangkongsari un térritoiré toujours plus attractif pour lés activité s industriéllés, mais aussi pour lés fonctions 

sérviciéllés ét ré sidéntiéllés. Cés infrastructurés dé véloppé és ét gé ré és én commun constituént un capital 

térritorial majéur qui pérmét au sité dé bé né ficiér d’uné attractivité  ré sidéntiéllé offrant a  la population localé 

dés sourcés dé révénu complé méntairés dé l’industrié. Au cours dés trois dérnié rés dé cénniés, lé haméau 

industriél a éxploité  ét valorisé  cé capital én inténsifiant lé réndémént d’un fonciér sé raré fiant (lé gisémént 

fonciér é tant limité  par la proximité  dé la grandé villé ét la préssion immobilié ré qui l’accompagné). Cétté 

é volution dé crit uné trajéctoiré dé monté é én gammé du systé mé productif qui pourrait tout-a -fait sé 

poursuivré dans la dé cénnié a  vénir én profitant du contéxté dé tértiarisation dé l’é conomié mé tropolitainé dé 

Sémarang. 

Pour cé qui ést dés infrastructurés primairés (voiés rapidés) én révanché, la villé-atéliér, pas plus 

d’ailléurs qué lés zonés industriéllés, n’ont vé ritablémént pésé  sur lés choix dé tracé . Céux-ci sont commandé s 

par dés considé rations topographiqués ét lés contraintés lié és a  l’occupation actuéllé dés sols. Cé sont donc lés 

zonés lés moins péuplé és dé la plainé littoralé (qui corréspondént parfois a  dés séctéurs inondablés, au nord 

ét au nord-ést dé Sémarang) qué parcourt la nouvéllé autorouté littoralé (qui viént d’é tré achévé é a  l’ouést dé 

Sémarang ét dont lés travaux sont én cours a  l’ést). Et cé n’ést qué par uné « héuréusé coî ncidéncé » qué cés 

séctéurs sont é galémént céux ou  lé fonciér ést bon marché  ét moins difficilé a  contro lér qui sont privilé gié s 

par lés zonés industriéllés. S’il n’y a donc pas dé lién dé causé a  éffét éntré pré séncé dés zonés industriéllés ét 

ré séau routiér national (contrairémént a  cé qué l’on constaté dans lé cas dés zonés é conomiqués spé cialés 

(ZES) dont nous parlérons én conclusion), toujours ést-il qué cétté convérgéncé dés crité rés dé localisation 
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éntré autoroutés ét zonés industriéllés doté lé systé mé productif industriél d’uné qualité  dé déssérté qui 

pourrait lui pérméttré a  l’avénir d’én tirér parti pour bé né ficiér dé dé localisations d’unité s dé production 

souciéusés dé consérvér dé bonnés liaisons avéc Djakarta ou Surabaya. 

La dégradation des ressources naturelles : un passif environnemental 

A l’invérsé dés infrastructurés qui accompagnént l’éssor dés systé més productifs qué l’on péut considé rér 

commé un actif térritorial, l’é rosion ét la dé gradation dés réssourcés naturéllés induités par l’industrialisation 

constituént uné attéinté au capital é cologiqué dont bé né ficiaiént pré alablémént lés térritoirés. Dans lé 

chapitré 4.2, nous avons souligné  l’impact dés diffé réntés formés dé pollution sur lés conditions dé vié dés 

populations ét lés avons assimilé és a  dés dé sé conomiés. Nous lés abordons ici dans uné pérspéctivé 

é conomiqué dé long térmé én nous intérrogéant sur lés cou ts futurs – ou pluto t lés manqué-a -gagnér a  long 

térmé – qu’éllés portént én gérmé.  

(1) Lé prémiér impact auquél on pénsé pour l’industrié du méublé én bois ést la ressource forestière. 

Rappélons qué l’éxploitation du ték – én Indoné sié a  tout lé moins – n’ést pas lié é a  la problé matiqué dé 

dé foréstation dés foré ts primairés : l’ésséntiél dé la réssourcé proviént dé plantations anciénnés, la plupart 

contro lé és par la compagnié foréstié ré nationalé Perum Perhutani. Il n’én déméuré pas moins qué sur la 

pé riodé d’é tudé, la production dé bois dans lés ré géncés lés plus prochés dés céntrés dé production dé Jépara 

ét Sémarang – ét plus gé né ralémént a  Java-Céntré – s’ést éffondré é1183. Plus qu’uné mauvaisé géstion par Perum 

Perhutani, cé sont lés coupés illé galés qui sont én causé : massivés au momént dé la Krismon* (Cf. chapitré 2.1), 

éllés déméurént éncoré pratiqué és aujourd’hui, quoiqu’a  bién plus pétité é chéllé1184. En quoi lés diffé rénts 

systé més productifs du méublé sé distinguént-ils én térmés dé géstion dé cétté réssourcé ésséntiéllé ? Notré 

énqué té ténd a  montrér qué lés usinés – ét plus spé cifiquémént lés usinés a  capitaux é trangérs – accordént 

davantagé d’atténtion a  la cértification du bois qué lés usinés localés, ét surtout qué lés atéliérs indé péndants. 

A Jépara sé vit (bién plus qu’a  Sémarang) lé ré gimé du « kayu spanyol »1185. Il faut diré qué lés systé més dé 

cértification, ét particulié rémént célui imposé  par l’UE, sont dé fait quasimént inaccéssiblés aux TPE én raison 

dés cou ts fixés imputé s a  chaqué intérvénant du procéssus dé fabrication, cé qui pé nalisé lés systé més 

tributairés dé rélations dé sous-traitancé. Dans un énvironnémént é conomiqué aussi é claté  qué lé cluster 

artisanal, il s’avé ré éxtré mémént difficilé a  vé rifiér. En révanché, lés éntréprénéurs dé la villé-atéliér 

s’accommodént d’approvisionnéménts dé ték villagéois, dé qualité  moins homogé né ét én quantité s ré duités, 

 
1183  En 1985, 396 500 m3 de tek avaient été abattus dans la province ; en 2019, ce chiffre a chuté de 80%. Dans les régences les plus 

prochés dé Jépara, la production s’ést éffondréé dans dés proportions encore plus grandes (-83% à Grobogan et -97% à Kendal) 

(source : Perum Perhutani). 

1184  En 2018, 627 arbres avaient été coupés illégalement et dérobés dans la municipalité de Semarang contre 896 à Kendal (source : 

Perum Perhutani). 

1185  Cf. encadré sur le système international de certification du bois, chapitre 2.1. 
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dans lé cadré dé « circuits courts » complé méntairés au marché  dés ésséncés dé plantation ré sérvé  aux plus 

grands fabricants. Lés ré sultats sont donc ambivalénts, chaqué systé mé productif s’é tant adapté  a  la 

raré faction dé la réssourcé én sé tournant vérs dés giséménts plus pé rénnés (contrats-cadrés avéc Perum 

Perhutani ét autrés ésséncés souvént importé és pour béaucoup d’usinés, ték ét acajou villagéois pour lés pétits 

éntréprénéurs). Toujours ést-il qu’aucuné formé dé production n’a é té  én mésuré dé sé curisér la réssourcé 

(par éxémplé én invéstissant dans dés plantations), qui s’ést considé rablémént appauvrié. 

(2) Lé déuxié mé actif énvironnéméntal diréctémént impacté  par lés systé més productifs ést le foncier. 

Nous avons vu dans lé chapitré 2.3 qué l’industrialisation avait aliménté  diréctémént (implantation d’usinés) 

ét indiréctémént (pé riurbanisation lié é a  l’éssor dé la production dé logéménts aliménté é par l’é mérgéncé dés 

classés moyénnés, dont lés ouvriérs salarié s constituént uné frangé importanté) l’é talémént urbain. Rappélons 

qu’a  Sémarang, nous éstimons l’émpréinté dés unité s dé production tous séctéurs d’activité s confondus a  

2 450 ha dé zonés industriéllés1186 ét 900 ha d’usinés diffusés (dont 300 ha aux portés dé Sémarang, dans la 

ré géncé dé Démak), soit énviron 20% dé l’émpréinté urbainé actuéllé dé la municipalité . D’un point dé vué 

strictémént quantitatif, on pourrait pénsér qué l’impact ést lé mé mé pour uné usiné implanté é au séin d’uné 

zoné industriéllé ou dans un haméau industriél. Or il n’én ést rién : bién qué dénsés, lés zonés industriéllés 

né céssitént dés voiés dé dié és, si bién qué l’on péut éstimér lé coéfficiént d’occupation dés sols (COS) a  énviron 

35%1187 contré 55% dans lé haméau industriél1188. A céla s’ajouté uné vacancé supé riéuré, éstimé é a  20% dés 

parcéllés constructiblés én moyénné, avéc d’importantés disparité s d’uné zoné a  l’autré1189. On pourra arguér 

qué lés térrains éxposé s aux inondations né dévraiént pas é tré comptabilisé s. Or, s’ils sont inondé s (ét qué lés 

parcéllés voisinés, occupé és, né lé sont pas), c’ést parcé qué lés zonés industriéllés s’implantént sur lés térrés 

lés moins sollicité és (qui sont souvént lés plus éxposé és au rob*) ét qué l’amé nagéur n’a pas éntrépris lés 

travaux né céssairés a  léur misé hors d’éau. On pourrait é galémént opposér qué cés parcéllés vacantés sont 

l’é quivalént dés tanah kosong* dé la villé-atéliér ou du haméau industriél. Mais a  la diffé réncé dés tanah 

kosong*, cés parcéllés ont é té  artificialisé és (dé truisant un poténtiél é cologiqué qui aurait pu é tré pré sérvé  

puisqu’aucuné usiné né s’ést finalémént implanté é) ét né sont pas utilisé és par lés rivérains pour dés activité s 

vivrié rés. Lés surfacés vacantés dés zonés industriéllés corréspondént donc a  uné pérté sé ché (sans mauvais 

 
1186 Cf. Tableau 38 p. 314. 

1187  Une analyse détaillée de la zone de KIT én 2019 montré qué l’émprisé bâtié réprésénté moins de 570 000 m² sur 160 ha . Parmi 

les surfaces non-bâties, les parcelles vacantes environ 30,2 ha, dont 21,0 ha aujourd’hui continuéllémént inondés. 

1188  A Bangkongsari, on recense 58 000 m² de bâtiments industriels sur 10,4 ha. 

1189  Selon une analyse effectuée en 2015 sur un échantillon de 1 030 ha (ALEXANDER H. B., 2015).. Dans notre enquête, nous avons 

relevé près de 33% de bâtiments vacants (11 bâtiments vacants sur 34 constructions) sur les parties de KIT et de KI Terminal les 

plus proches du quartier de Terboyo en 2018, contre seulement 20% (11 600 m² vacants sur une surface bâtie de 58 000 m²) à 

Bangkongsari. 
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jéu dé mots avéc lé rob*) dé térrés au poténtiél é cologiqué ét/ou socioé conomiqué pourtant pré ciéux, valorisé  

dans lés haméaux industriéls par lés habitants dés énvirons1190. 

(3) Du point dé vué dés choix de localisation et de conception, lé procéssus d’amé nagémént formalisé  

(qui impliqué uné planification par lés pouvoirs publics locaux dans lé cadré dé documénts d’urbanismé 

contro lé s par lés autorité s provincialés, la dé livrancé dé pérmis fonciérs (ijin lokasi*), dé pérmis dé construiré 

(ijin membangun bangunan, IMB*) ét dé pérmis d’éxploitér (ijin usaha industri, IUI*) apré s instruction d’uné 

é tudé d’impact (Analisis Manajemen Dampak Lingkungan, Amdal*) ét la ré alisation dés travaux par dés 

éntréprisés du mént énrégistré és) n’ést pas un gagé dé vértu. La séulé zoné industriéllé éntié rémént publiqué 

dé Sémarang, KIW, pourtant asséz éxémplairé par cértains aspécts (qualité  dés amé nagéménts, traitémént dés 

éffluénts, étc.), a ainsi é té  amé nagé é sur lés émprisés naturéllés lés plus sénsiblés, a  savoir 200 ha dé 

mangrovés. 

Carte 37 : Plan d’aménagement de la zone industrielle Wijayakusuma (KIW) sur la mangrove 

 
Source : PT. KIW Persero 

Nous avons montré  dans lé chapitré 2.2 qué l’industrialisation é tait un puissant motéur indiréct dé 

croissancé dé mographiqué, mais aussi via lé salariat ét l’accé s qu’il procuré au cré dit, un véctéur dé 

dé mocratisation dés déux factéurs d’é talémént urbain majéurs qué sont la mobilité  individuéllé ét l’accé s a  la 

 
1190  Cf. Carte de la trame végétale de Bangkongsari en annexe. 
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proprié té  foncié ré. La prémié ré augménté considé rablémént l’é téndué du bassin d’émploi accéssiblé dépuis 

son villagé natal, ou a contrario lé pé rimé tré dans léquél on péut réchérchér un logémént sans quittér son 

émploi. La sécondé ést indissociablé dé l’idé al du foyér pour dés Javanais qui déméurént pour léur é crasanté 

majorité  viscé ralémént attaché s a  la maison individuéllé1191, cé qui impliqué dé trouvér dés térrains a  ba tir 

dans lé giron familial ou via dés programmés d’accéssion socialé a  la proprié té 1192. La combinaison dé cés déux 

objéts dé dé sir dévénus accéssiblés aux ouvriérs salarié s pérmét la diffusion dé l’habitat loin dés noyaux dé 

péuplémént constitué s, dans un contéxté d’incapacité  dés autorité s a  maî trisér l’autoconstruction. Cét 

é talémént urbain bién montré  par la litté raturé autour dés plus grandés mé tropolés commé Djakarta 

(FIRMAN, 2000) a dés consé quéncés é cologiqués majéurés. Entré 2000 and 20101193, 125 Km² dé sols naturéls 

ét agricolés ont é té  urbanisé s d’apré s lés statistiqués officiéllés, qui sous-éstimént tré s cértainémént la ré alité . 

Sur lé térrain, on né péut qué constatér én éffét lé glissémént dé l’usagé dés térrés sélon léquél lés rizié rés – 

qui sont lés térrains lés plus propicés aux constructions car plats, drainé s ét déssérvis par un ré séau viairé – 

sont colonisé és par l’é talémént urbain1194, répoussant lés activité s agricolés vérs dés térrés qui né pérméttént 

qué lé maraî chagé ét l’agroforéstérié. Lés infrastructurés, dont nous avons vu dans lé chapitré 3.3 qué lé 

 
1191  Uné dés raisons pouvant éxpliquér cét attachémént ést qué la formé dé l’habitat individuél pérmét l’éxpréssion dés sociabilités 

complexes sur lesquelles reposent le statut dé l’individu, mais aussi lé capital social qu’il péut mobilisér pour idéntifiér ét tirér 

parti d’opportunités économiqués. La gradation dés éspacés privés ét publics associéé à cétté formé d’habitat du plus intimé (la 

chambre) au plus public (la rue commerçante) offre effectivement uné sérié dé liéux d’intérfacé avéc chacun dés cérclés au séin 

desquels chacun évolue, de la famille nucléaire (le salon) au clan (la terrasse) et à la communauté de voisinage (la ruelle du 

kampung* ou du perumahan*). D’autrés facteurs entrent en ligne de compte, tel que le coût de la construction (plus faible que 

pour l’habitat colléctif qui supposé l’intérvéntion d’un opératéur immobiliér qui répercutera sa marge sur le prix de vente du 

logement) ét lés possibilités d’éténdré le logement au gré des besoins et des moyens du ménage (ce qui est difficilement 

envisageable avec un appartement dans un immeuble collectif, même si certaines expériences de densification informelle 

d’imméublés d’habitation ont pu êtré obsérvés dans dés contextes particuliers, comme dans les grandes villes vietnamiennes à 

l’époqué du Doi Moi (PEDELAHORE DE LODDIS, CERISE, & SHIN YONG-HAK, 2001)).  

1192  Après avoir longtemps privilégié la réhabilitation in situ des quartiers informels (dans le cadre notamment du KIP*), l’Etat 

indonésién a méné dés téntativés dé construction d’imméublés locatifs sociaux. Cés éxpériéncés isoléés sé sont souvént soldéés 

par dés échécs, lés habitants n’ayant pas réproduit lés mécanismés dé prisé én charge communautaire des charges de gestion 

quotidienne (entretien des parties communes, collecte des déchets, gestion des troubles de voisinage, etc.) qui prévalent dans 

les kampung*. Aussi le gouvernement a-t-il fait lé choix d’uné politiqué d’aidé à l’accéssion via dés prêts bonifiés pour l’achat dé 

maisons individuelles construites par des lotisseurs privés. La piètre qualité des constructions et la localisation de ces 

lotissements (perumahan*) situés sur des terrains peu onéreux (et donc mal desservis ou insalubres) le disputent aux 

mécanismés d’appropriation colléctivé qui s’établissént éntré lés nouvéaux habitants qui, à la différéncé dés locatairés dés 

imméublés d’habitat social, péuvént sé projétér dans un habitat plus modulablé ét qui léur appartiéndra au terme du crédit. 

1193  Pour uné raison qué nous n’avons pas réussi à expliquer, le BPS de Java-Céntré né produit plus dé donnéés sur l’artificialisation 

des sols depuis 2010.   

1194  En 2019 par exemple, la destruction autorisée de rizières (délivrance dé pérmis dé changémént d’usagé (izin penggunaan tanah 

sawah ke non-sawah*) a atteint pour la régence de Grobogan 1 822 ha, soit 2,2% des rizières irriguées. Ces chiffres ne tiennent 

pas compte de la destruction informelles des terres arables, assurément supérieure. 
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dé véloppémént ést én partié gé né ré  par lés bésoins du transport routiér dé marchandisés ét lés usinés, mais 

aussi par l’é talémént urbain ét la gé né ralisation dé la mobilité  individuéllé, sont d’autrés grandés 

consommatricés dé sols naturéls1195. 

Tableau 82 : Evolution de l’usage des terres à Java-Centre entre 1985 et 2000 et entre 2000 et 20151196 

Type d’usage  Rizières 
Autres terres agricoles 

et naturelles 
Forêts 

Emprises des 
constructions 

Périodes 1985-2000 2000-15 
1985-
2000 

2000-15 1985-2000 2000-15 
1985-
2000 

2000-15 

Régence de Jepara -2,1% -0,6% +1,6% +1,9% -0,4% -1,1% +0,8% +0,8% 

Ville de Semarang -29,9% -13,2% -19,3% +22,6% +3,1% -6,9% +14,8% +8,9% 

Régence de Demak -6,0% +0,4% +10,7% +6,3% +15,4% +21,3% +10,7% +10,1 

Régence de Semarang -9,5% -2,6% +14,9% -13,0% +13,6% +16,3% -2,1% +9,2% 

Régence de Kendal -7,0% -6,4% +3,7% -18,8% +4,7% -2,7% +8,6% +44,1% 

Régence de Grobogan +0,4% +7,0% -8,9% -18,9% -0,4% +6,6% +8,7% +10,8% 

Province de Java-Centre -5,5% -0,6% -0,8% -4,2% +2,6% +2,7% +7,6% -7,4% 

Source : BPS de Java-Centre 

A l’invérsé, la villé-atéliér a fait la préuvé d’uné bién plus grandé sobrié té  foncié ré. Non séulémént la 

production ést résté é rélativémént concéntré é autour dés noyaux villagéois (cf. carté ci-déssous montrant qué 

l’é talémént urbain a é té  plus prononcé  autour dés noyaux urbains dé Sémarang ét dé Démak ét surtout dés 

villagés situé s dans la grandé pé riphé rié dé Démak, dans lé sud dé la ré géncé dé Jépara, ou  sé sont multiplié és 

lés implantations d’usinés téxtilés) mais l’imbrication dés fonctions productivés, ré sidéntiéllés ét sérviciéllés 

a pérmis dé miéux utilisér l’éspacé én mutualisant lés infrastructurés, lé térrain ét lés constructions. Dé la 

sorté, la villé-atéliér a pu sé dé véloppér considé rablémént (tant é conomiquémént qué dé mographiquémént) 

sans émpié tér sur lés térrés agricolés. Cétté cohabitation dé l’habitat ét dés atéliérs (dont lés nuisancés sont 

cértés moindrés qué céllés gé né ré és par dés activité s tré s polluantés commé lé travail du cuir ou lé téxtilé, 

mais bién ré éllés én térmés dé bruit ét dé poussié ré) supposé uné accéptabilité  colléctivé qué garantissént lés 

valéurs éntréprénéurialés dé la socié té  du clustér (a  la diffé réncé notablé dés ré sidénts dé Bangkongsari ét dé 

Térboyo qui sé plaignént d’autant plus du voisinagé dés usinés qu’ils né bé né ficiént pas dé léurs émplois). 

 
1195  Ainsi, pour les 24 Km du tronçon autoroutier Semarang-Demak, 22 200 ha seront artificialisés, dont 14 500 de rizières irriguées 

et 2 700 de mangroves d’après l’étudé d’impact du projét (Binatama Wirawredha Konsultan & Ika Adya Perkasa, 2006). On 

relève dans ce document qué sur l’échantillon dé 114 pérsonnés intérrogéés én 2004 sur l’opportunité dé cé projét, « tous 

l’approuvént. Ils voiént lé projét commé bénéfiqué pour la communauté (33,13%), à mêmé dé réduiré la circulation et les 

accidénts (24,38%) ét d’offrir dés opportunités d’émploi (21,88%) ».  

1196  Les données 2015 ne sont disponibles que pour la régence de Kendal. Pour les autres entités, il convient de remplacer 2015 par 

2010.  
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Carte 38 : Etalement urbain entre 2000 et 2010 dans la ville-atelier (cadre bleu marine) et dans ses environs 

 
Source: PUMA Data Exploration & The World Bank, 2014 

Au-déla  dé cétté lécturé quantitativé dé l’é talémént urbain, sa morphologié a  Jépara nous sémblé doté é 

dé ré éllés vértus énvironnéméntalés. En canalisant la diffusion dés activité s lé long dés voiés déssérvant lés 

noyaux dé péuplémént (situé s a  l’é cart dés rizié rés ét dés cours d’éau), la formé dé la tréillé a pré sérvé  lés 

grands corridors é cologiqués du bassin vérsant. Et mé mé sur lés hautéurs ou  sé concéntrént atéliérs ét 

habitants, la pré séncé du couvért vé gé tal déméuré importanté, apportant ombré, fruits, éspacé pour l’é lévagé 

dé la volaillé ét dés ché vrés, ét térrains polyvalént pour lés variations d’activité  du méublé1197.  

 
1197  Cf. Carte sur la trame végétale de Tahunan en annexe. 
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Carte 39 : Les vertus de la morphologie de la treille : la préservation des corridors écologiques 

 
Conception et réalisation par l’auteur 
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En conclusion de ce chapitre, la durabilité du développement, appréhendée par la notion de 

capital financier, mais aussi matériel (infrastructures, potentiel des écosystèmes) et immatériel 

(capacités d’émancipation des travailleurs du meuble), varie notablement d’un système productif à 

l’autre. La figure ci-dessous synthétise de manière schématique la dichotomie entre d’une part une 

ville-atelier enfermée dans un environnement trop concurrentiel pour que les entreprises puissent 

investir significativement, mais offrant des possibilités d’accomplissement à tout un chacun tout en 

valorisant le territoire, et d’autre part la zone industrielle qui accueille des usines mieux outillées pour 

monter en gamme, au détriment d’un environnement naturel et social sacrifié. Le hameau industriel 

emprunte quant-à-lui des vertus aux deux autres modèles, augurant d’un modèle de développement 

plus équilibré et soutenable. 

Figure 40 : Profil des systèmes productifs types recensés en termes de durabilité 

 
Conception de l’auteur 
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Chapitre 4.4 : Les capacités d’adaptation aux 
contraintes et aux opportunités : peut-on parler de 
résilience des systèmes productifs ?  

Viviérs d’émploi, d’innovation ét dé cré ation dé richéssé én prisé dirécté avéc lés flux dé marchandisés, 

dé sérvicés ét dé capitaux intérnationaux, lés mé tropolés concéntrént é galémént cho magé, iné galité s socialés 

ét pauvrété , cé qué l’Organisation pour la coopé ration ét lé dé véloppémént é conomiqué (OCDE) dé signé sous 

lé nom dé « paradoxé urbain » (OCDE, Compétitivé Citiés in thé Global Economy, 2006). Dans un rapport 

rélativémént ré cént (ONU Habitat, 2016, p. 47), l’agéncé dés Nations-Uniés pour lés communauté s humainés 

(ONU Habitat) notait é galémént qué lés grandés mé tropolés sont plus éxposé és aux soubrésauts dé la 

conjoncturé é conomiqué mondialé, ainsi qué l’a montré é la crisé dés subprimes dé 2007 (COHEN, 2016). A 

l’invérsé, lés campagnés ét lés térritoirés subaltérnés dé la mondialisation ont pu apparaî tré commé dés 

réfugés pour lés populations lés plus fragilés, commé cé fut lé cas én Indoné sié péndant la Krismon* péndant 

laquéllé dé nombréux migrants é conomiqués partis gagnér léur vié dans lés plus grandés villés du pays sont 

réntré s dans léur villagé natal. Cés analysés posént la quéstion dé la fragilité  dés procéssus dé dé véloppémént 

facé a  dés chocs (é conomiqués, mais aussi politiqués ou climatiqués) dont on sait qu’ils ont téndancé a  gagnér 

én fré quéncé ét én ampléur dans un mondé dé plus én plus intérconnécté  confronté  a  dés crisés globalés (téllé 

qué lé ré chauffémént climatiqué). 

De la notion de risque systémique au concept de résilience : comment appréhender la capacité des 

systèmes productifs à absorber les chocs ? 

A l’é chéllé dé l’histoiré dé la pénsé é politiqué, la prise en compte du risque dans la conception des 

politiques publiques de développement et d’aménagement ést rélativémént ré cénté. Parmi lés pionniérs 

dé la pénsé é du risqué dans lés socié té s industrialisé és, lé philosophé Paul Virilio (1932-2018) s’inquié tait dé s 

lés anné és 1970 dé l’éxposition au risqué systé miqué dans léquél nous éntraî nait la ré volution téchnologiqué 

ét sés corollairés : vitéssé, dé maté rialisation, dissolution dés distancés (VIRILIO, 1976; VIRILIO, 

BAUDRILLARD, & SEBBAG, 1982)1198 . A l’é poqué, c’ést lé risqué téchnologiqué (ou risqué industriél) qui 

focalisé l’atténtion, alors qué sé produisait lé traumatismé dé l’éxplosion dé l’usiné Icmesa a  Sévéso (Italié) én 

 
1198  « Lé progrès téchniqué ést aussi lé progrès du désastré […]. On ést là dévant uné facé cachéé du progrès : le progrès est 

simultanémént un progrès, incontéstablé, ét én mêmé témps uné catastrophé qui progréssé égalémént, jusqu’au jour où le 

progrès séra insupportablé par son désastré. C’ést-à-diré qué l’on aura un progrès éxtraordinairé au nivéau dé la téchniqué, dé 

l’instrumént, mais sa fragilité séra insupportablé. Or, tous lés progrès téchniqués, dans l’ordré dé la biologié, dans l’ordré dé la 

mécaniqué, dans l’ordré dés télécommunications, dans l’ordré dés transports, étc. progréssént dans lé séns où ils gonflént la 

sphèré dé l’accidént. La sphèré dé l’accidént déviéndra un jour insupportablé » (VIRILIO, 2007). 
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1976, a  l’originé dé la prémié ré ré gléméntation françaisé én la matié ré1199. Avéc lés atténtats du 11 séptémbré 

2001 a  Néw-York s’opé ré uné prisé dé consciéncé brutalé dé l’éxposition dés villés a  dés risqués béaucoup 

non-téchniqués, béaucoup plus impré visiblés ét difficilés a  conténir. C’ést ainsi qu’ONU-Habitat introduit dans 

sa léttré dé dé cémbré 2001 la quéstion dé la capacité  « dés ré séaux dé té lé communications ét dé transports, 

dés structurés communautairés, dés agéncés gouvérnéméntalés, dés é colés, dé l’approvisionnémént 

aliméntairé, dés chaî nés d’aliméntation én é nérgié ét bién d’autrés aspécts » a  fairé facé a  dés catastrophés, én 

l’illustrant d’uné photographié dé Ground Zero. « L’éxplosion (blow) d’uné séulé ou dé plusiéurs d’éntré éux 

péut provoquér plus qu’uné ondé dé choc, dé vé ritablés vagués balayant l’é conomié, lé tissu social ét lé systé mé 

politiqué dans son énsémblé » (MOOR, 2001, p. 4). Puis, c’ést au tour dé la sphé ré é conomiqué d’é tré gagné é 

par uné poussé é d’avérsion au risqué suité a  la crisé moné tairé asiatiqué dé 2007-2008 ét surtout, a  la crisé 

dés subprimes dé 2007 qui faillit provoquér l’éffondrémént dé l’énsémblé du systé mé bancairé mondial a  partir 

dé cré ancés doutéusés conséntiés a  dés mé nagés amé ricains insolvablés, aménant l’énsémblé dés Etats ét dés 

banqués céntralés a  imposér dés « ré glés prudéntiéllés » aux é tablisséménts dé cré dit.  

C’ést dans cé contéxté qué s’ést diffusé , aussi bién dans lé champ acadé miqué1200 qué dans lé dé bat public 

ét lés pratiqués proféssionnéllés, le concept de résilience. La notion n’ést pourtant pas nouvéllé. « En 1936, 

Paul Claudél sé gratté la té té dévant uné pagé blanché. Commént traduiré lé mot “resiliency” ? Révénu 

d’Amé riqué, l’é crivain-diplomaté mé dité sur la crisé é conomiqué dé 1929 qu’il a vué sé dé roulér la -bas : malgré  

la vié “suspéndué”, la “gaiété  ét la confiancé é clairaiént tous lés visagés”. Il né “trouvé pas én français” dé 

corréspondancé éxacté pour cé trait du “témpé ramént amé ricain », qui « unit lés qualité s d’é lasticité , dé 

réssort, dé réssourcés ét dé bonné huméur”. Aujourd’hui, l’hé sitation dé Claudél dévant la “ré siliéncé” pré té a  

souriré. Dans lés librairiés, dés tombéréaux dé manuéls nous énjoignént a  “rébondir facé aux 

turbuléncés”, a  “naviguér a  travérs lés dé fis du quotidién avéc joié ét succé s“. Lés é cologistés raffolént d’un 

térmé qui é voqué lé rébond apré s la catastrophé. Mé mé lés politiqués, flairant lé bon coup, appéllént 

“ré siliéncé” tout cé qu’ils voudraiént voir bougér (sans avoir éux-mé més a  trop changér). C’ést Sé golé né Royal 

qui publié un livré-manifésté titré  “Ré siliéncé françaisé”. C’ést Emmanuél Macron qui, lors dé sa dérnié ré 

intérvéntion té lé visé é, nous énjoint a  “rétrouvér” la “ré siliéncé” qui péut nous pérméttré “dé fairé facé aux 

crisés a  vénir” » (NOYON, 2020). Or, l’usagé a  tout propos dé cé concépt posé quéstion. Dans sa diménsion 

téchniqué, il trouvé son originé dans la physiqué dés maté riaux. Lé dictionnairé Le Larousse la dé finit ainsi 

commé « la caracté ristiqué mé caniqué dé finissant la ré sistancé aux chocs d'un maté riau (la ré siliéncé dés 

 
1199  Directive n°82/501/CEE de la Communauté économique européenne, dite directive Seveso 1. 

1200  Pour né citér qué quélqués éxémplés dans lé séul champ disciplinairé dé l’aménagémént urbain, cf. lé sujét dé la 12ème 

conféréncé du forum intérnational sur l’urbanismé (Conference of the International Forum on Urbanism, CIFOU) organisée par 

l’Univérsité Tarumanagara, Djakarta : ‟Beyond resilience: Towards a more integrated and inclusive urban design” qui définit la 

résilience comme « le reflet des efforts de toutes les parties prenantes pour produire des actions immédiates et des solutions de 

long terme en réponse aux défis des villes » ; 
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mé taux qui varié avéc la témpé raturé ést dé términé é én provoquant la rupturé par choc d'uné é prouvétté 

normalisé é.) ». Lé térmé s’ést énsuité diffusé  dans dé nombréusés disciplinés, én particuliér dans 

l’informatiqué, ou  il dé signé « la capacité  d’un systé mé a  continuér a  fonctionnér én dé pit d’anomaliés lié és 

aux dé fauts dé sés é lé ménts constitutifs » (ANAUT, 2005), ét surtout én psychologié ou  il péut é tré dé fini 

commé « la capacité  d’uné pérsonné ou d’un groupé a  sé dé véloppér bién, a  continuér a  sé projétér dans 

l’avénir én dé pit d’é vé néménts dé stabilisants, dé conditions dé vié difficilés, dé traumatismés sé vé rés » 

(MANCIAUX, VANISTENDAEL, LECOMTE, & CYRULNIK, 2001). Cés utilisations attésté és aux Etats-Unis dé s lés 

anné és 1960 apparaissént dans la litté raturé francophoné dans lés anné és 1990, avant qué lé térmé né soit 

émployé  pour dés objéts éncoré plus compléxés qué lé systé mé informatiqué ou lé cérvéau humain – dés 

térritoirés, dés é conomiés ou dés socié té s – ou  la ré siliéncé ést considé ré é « én tant qué capacité , pour un 

systé mé donné , dé surmontér lés alté rations provoqué és par un ou dés é lé ménts pérturbatéurs, pour 

rétrouvér son é tat initial ét/ou un fonctionnémént normal »1201. Or pour dé téls objéts, lés notions « d’é tat 

initial » ou dé « fonctionnémént normal » sont inopé rantés. D’autré part, uné dés difficulté s dé la notion dé 

ré siliéncé ést qu’éllé né péut é tré mésuré é qu’én attéignant lé point dé rupturé (car on péut é tré considé ré  

durablé ét ré siliént jusqu’a  la préuvé du contrairé), éxpé riéncé infinimént plus dé licaté a  ménér avéc uné villé 

ou uné filié ré industriéllé qu’én physiqué dés maté riaux ou én psychologié (ou  lés conditions dé la rupturé 

pourront é tré é tudié és a  partir dé paramé trés simplés sur uné population é téndué). Piré éncoré, la ré siliéncé, 

considé ré é commé uné vértu supé riéuré én notré é poqué marqué é par l’accé lé ration du témps ét 

l’amplification dés incértitudés, ténd a  sé substituér – inconsciémmént ou a  désséin – aux concépts dé 

dé véloppémént ét dé dé véloppémént durablé dans l’appré hénsion dés problé més. Pour né citér qué cét 

éxémplé, alors mé mé qu’éllé ést dé notré point dé vué dicté é par l’abséncé d’altérnativé, la pérsistancé dés 

populations dés quartiérs nord dé Sémarang touché s par lé rob* ést salué é dans la thé sé dé Miladan (2016) 

commé l’éxpréssion d’uné capacité  dé ré siliéncé incarnant dés valéurs typiquémént indoné siénnés (MILADAN, 

2016). Or, cé régard contribué a  dé dramatisér la dé tréssé bién ré éllé dés habitants ét incidémmént, a  justifiér 

lé dé ficit d’action publiqué a  léur éndroit.  

Pour autant, lés capacité s adaptativés d’un systé mé sont au cœur mé mé dé l’analysé systé miqué, ét l’on 

né péut fairé l’é conomié dé cé paramé tré. Nous proposons par consé quént ici dé réténir une définition simple 

de la résilience, à savoir la capacité du système à s’adapter aux circonstances, en limitant l’ampleur et 

la durée des conséquences négatives des chocs (absorption) et en augmentant la vitesse et l’étendue 

du recouvrement offerts par les opportunités (élasticité). Cette capacité dépend de nombreux 

paramètres ; nous avons pris le parti d’en retenir quatre : (1) la sécurité, définie comme la capacité à 

limiter à la fois le risque d’un choc et ses conséquences ; (2) la réactivité, ou la capacité à s’adapter aux 

 
1201 Source : https://e-rse.net/definitions/resilience-definition/#gs.ydvj3t.  

https://e-rse.net/definitions/resilience-definition/#gs.ydvj3t
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évolutions de la demande ; (3) la réversibilité ou la capacité à revenir en arrière ; (4) la diversité, la 

mutabilité et la réticularité, ou la capacité à ménager des alternatives. 

La sécurité, ou la capacité à limiter le risque et les conséquences des 
chocs 

Si on sé ré fé ré a  la pyramidé dés bésoins dé Maslow, la sé curité  sérait lé principal sujét dé pré occupation 

dé l’é tré humain (MASLOW, 1943; MASLOW, 1954) apré s lés bésoins physiologiqués (faim, soif, somméil). 

Cétté notion comprénd uné diménsion physiqué (la sé curité  dés biéns ét dés pérsonnés) ét uné diménsion 

é conomiqué (« la capacité  d'uné pérsonné, d'un mé nagé ou d'uné communauté  a  pourvoir durablémént ét 

dignémént a  sés bésoins ésséntiél » (Comité  Intérnational dé la Croix Rougé (CICR), 2015)).  

Le salariat, vecteur de sécurité économique remis en cause par le diktat de la flexibilité 

Lés travaux émpiriqués dé Naik & Randolph (2019) ont montré  qué plus qu’uné augméntation du révénu 

ou dés pérspéctivés dé carrié ré proféssionnéllé ascéndanté, c’ést la qué té d’un salairé ré guliér ét formél qui 

motivé lés jéunés émbauché s dans lés usinés. Dans lé séctéur sécondairé a  Java-Céntré, un péu plus dé la moitié  

dé la main d’œuvré bé né ficié dé contrats a  duré é indé términé é én 2019, pour 18% d’indé péndants (dont un 

tiérs aidé s par un mémbré dé léur famillé a  titré graciéux), 3% dé chéfs d’éntréprisés (dans léur imménsé 

majorité , dé TPE), 19% dé « travailléurs occasionnéls (pekerja bebas*) » ét 6% dé travailléurs graciéux. Lés 

ré formés sénsé és apportér dés filéts dé sé curité  aux émployé s du séctéur privé  – lés ouvriérs é tant la prémié ré 

caté gorié proféssionnéllé concérné é –, én particuliér lés lois dé 2003 sur lés avantagés sociaux ét dé 2013 sur 

la main d’œuvré1202, ont éntraî né  uné augméntation dés chargés salarialés (cotisations cho magé, rétraité ét 

maladié), cé qui a éu pour éffét pérvérs d’incitér lés émployéurs a  contournér la ré gléméntation én ayant dé 

plus én plus récours a  dés contractuéls (ING, PANGESTU, & RAHARDJA, 2015). Ainsi, én 2019, plus d’un quart 

dés émployé s du séctéur sécondairé dé la provincé sont dés journaliérs. 

Qu’én ést-il sur nos térritoirés d’é tudé ? Dans la grandé villé dé Sémarang, l’émploi ést néttémént plus 

formalisé  qu’ailléurs. C’ést principalémént la consé quéncé dé la disparition dé l’émploi agricolé ét du récul du 

tértiairé informél (grands pourvoyéurs dé travail pré cairé, témporairé ét/ou gratuit) au profit dé l’industrié ét 

du séctéur tértiairé formél (commércé dé dé tail, sérvicés marchands aux éntréprisés ét aux particuliérs, 

sérvicés publics). Lés ré géncés aléntours ont connu uné é volution similairé, mais plus conténué, qui s’éxpliqué 

par la pérsistancé d’uné agriculturé éncoré pourvoyéusé dé nombréux émplois. La surprisé viént dé Jépara ou  

lé taux d’émploi informél s’avé ré infé riéur a  célui dé cés ré géncés ou  pré valént lés usinés sur lés atéliérs 

indé péndants. Avant qué né sé produisént lés éfféts dé la rué é vérs lé téck qui a vu l’énvolé é du nombré 

 
1202  Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. 
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d’indé péndants, l’éssor du cluster a én éffét pérmis dé ré duiré considé rablémént lé travail gratuit au profit du 

salariat, plus dé véloppé  qué dans lés ré géncés dé ja  partiéllémént industrialisé és commé Kéndal ét Sémarang. 

La téndancé a  la fléxibilisation du salariat ést tré s pércéptiblé localémént. Mé mé a  Bangkongsari, ou  lés 

rélations éntré émployéurs ét ouvriérs sont plus é troités qu’a  Térboyo, on constaté uné récrudéscéncé dés 

contrats courts, dont fait béaucoup usagé un gros émployéur commé PT. Country qui notifié lés émbauchés aux 

journaliérs dé la véillé pour lé léndémain1203 . Céux qui bé né ficiént dé contrats stablés sont souvént dés 

ouvriérs dé l’anciénné gé né ration, émployé s par dés usinés implanté és dé longué daté1204 mais mé mé éux sé 

séntént ménacé s par lé mouvémént dé pré carisation, amorcé  dé s lés prémié rés ré formés socialés adopté és 

péndant la Reformasi* 1205 . Lé caracté ré sé curisant dé l’industrialisation forméllé mis én avant par 

Naik & Randolph (2019) ést donc battu én bré ché par cé « réssac » dé la fléxibilité . Qui plus ést, la sé curité  dés 

émployé s a  duré é indé términé é ést touté rélativé (World Bank, 2010a) : lés éntréprisés péuvént méttré a  

discré tion léurs émployé s au cho magé téchniqué (dirumahkan*) sans indémnisation ét pour uné duré é 

indé términé é, puis lés licénciér du jour au léndémain. Lé nivéau dés indémnité s dé licénciémént ét dés 

allocations cho magé sont tré s insuffisants pour fairé vivré un mé nagé, a fortiori dépuis l’adoption dé la loi 

Omnibus. Il n’ést pas raré qué lés ouvriérs subissént dés arrié ré s dé salairés, avéc lé risqué qu’én cas dé faillité, 

ils né soiént jamais payé s dés héurés travaillé és1206. 

Tableau 83 : Evolution du statut des actifs occupés à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 

 Indépendants Entrepreneurs Employés 
dont journaliers 
(pekerja bebas*) 

Travailleurs 
gracieux 

Part de 
l’emploi 
informel 

 1998 2019 1998 2019 1998 2019 1998 2019 1998 2019 2015 

Commune de Semarang 18,4% 16,1% 8,9% 10,6% 68,4% 70,2% n.d. 3,6% 4,3% 4,0% 15,3% 

Régence de Jepara 20,2% 15,5% 21,8% 14,4% 48,7% 60,8% n.d. 11,6% 9,3% 6,2% 22,7% 

Régence Demak 25,4% 17,1% 20,2% 16,0% 39,9% 67,0% n.d. 12,8% 14,5% 6,9% 27,0% 

Régence Semarang 19,4% n.d. 23,1% n.d. 33,5% n.d. n.d. n.d. 24,3% n.d. 25,9% 

Régence Kendal 22,3% 21,9% 17,8% 16,1% 46,3% 49,3% n.d. 9,0% 13,6% 12,7% 27,4% 

Régence Grobogan 23,3% n.d. 29,0% n.d. 20,5% n.d. n.d. n.d. 27,2% n.d. 34,9% 

Province de Java-
Centre 

20,9% 19,0% 21,6% 19,5% 36,7% 38,3% n.d. 12,1% 19,6% 11,1% 29,3% 

Source : BPS de Java-Centre, Sakernas, Susenas 1998 et 2019 

Lé travail a  témps partiél ést un autré bon indicatéur dé pré carité . En villé, la duré é hébdomadairé dé 

travail ést longué ét s’ést accrué dépuis 1998, daté la plus ré cénté pour laquéllé nous disposons dé chiffrés 

 
1203  Entretien avec Dwi Harjono (18A Bangkongsari) le 21 juin 2017. 

1204  Par exemple Ibu Sulami (17A Bangkongsari) ou Bpk Sarmidi et sa femme (17B Bangkongsari) qui travaillent depuis 2 décennies 

chez Marie Alibert et KKK avec ce type de contrats. 

1205  Entretien avec Bpk Sarmidi (17B Bangkongsari) le 18 juin 2017. 

1206  Ce fut le cas pour la femme de Bpk Sucahyono, (19A Bangkongsari), émployéé dé l’usiné Simoplas à KIW mise au chômage 

téchniqué én 2015 jusqu’à son licénciémént én 2017, quand la société a fait faillité. 
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dé taillé s. On constaté qué l’industrialisation forméllé a éntraî né  un accroissémént du témps dé travail dés 

actifs émployé s alors qué dans la villé-atéliér, cé témps ést résté  stablé, voiré a dé cliné  avéc la contraction dé 

la démandé qui ténd a  ré partir lé travail. A Java commé dans d’autrés ré gions dé pays é mérgénts, lé glissémént 

du salariat vérs lé paiémént a  la pié cé péut ménér a  uné « autoéxploitation » (BREMAN, 2010; GOLDMAN, 

2015) lés ouvriérs altérnant pé riodés dé pointé ou  lés héurés supplé méntairés sont éxigé és ét pé riodés 

d’inactivité  qui durént gé né ralémént quélqués sémainés a  plusiéurs mois.  

Tableau 84 : Evolution du temps de travail des actifs employés à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison 

 
Travail à temps partiel 

(- de 35 h./sem.) 
Durée moyenne 

(h./sem.) 

 1998 2015 1998 2014 

Commune de Semarang 18,1% 12,1% 45,92 47,01 

Régence de Jepara 38,0% 24,5% 38,67 36,95 

Régence Demak 38,9% 25,3% 37,94 40,92 

Régence Semarang 39,7% 21,3% 38,30 41,95 

Régence Kendal 49,5% 30,2% 34,86 41,67 

Régence Grobogan 37,5% 44,7% 32,88 36,31 

Province de Java-Centre 43,3% 29,6% 37,44 40,04 

Source : BPS de Java-Centre, Susenas 1998 et Sakernas 2015 

Du fait dé la pré carisation du salariat, la sé curité  é conomiqué dés ouvriérs déviént tributairé dé la qualité  

dé la rélation informéllé avéc léur émployéur. L’anonymat qui pré vaut dans lé systé mé productif dé la zoné 

industriéllé ét l’opportunismé qui fait loi dans la villé-atéliér placént lés émployéurs én position dé forcé vis-

a -vis d’émployé s ou dé fournisséurs convocablés ét congé diablés a  discré tion. Lé haméau industriél sé 

distingué par uné rélation plus é troité éntré usinés ét émployé s, lié é a  léur cohabitation dans la duré é ét a  

l’intérmé diation dés figurés localés. Nous avons ainsi montré  qu’a  Bangkongsari, lés carrié rés é taiént souvént 

plus longués qu’a  Térboyo1207, ou  lés usinés réstént én outré moins longtémps. Lés cas dé cho magé téchniqué 

sont plus fré quénts parmi lés usinés implanté és dans lés zonés industriéllés1208 . L’ancragé térritorial dés 

usinés du haméau industriél ést én grandé partié dé términé  par la morphologié du systé mé productif : d’un 

co té  la pléiné proprié té  foncié ré dans un énvironnémént villagéois ou  l’on sé connaî t ; dé l’autré, un statut 

locatif dans uné zoné industriéllé anonymé ét coupé é dé son énvironnémént ré sidéntiél, factéurs dé volatilité . 

Indé péndammént du typé d’implantation, lés managérs javanais ou sino-indoné siéns sont souvént plus 

énclins qué léurs homologués é trangérs a  donnér suité aux récommandations dé léurs émployé s (titipan*) 

 
1207  Ainsi KKK à Bangkongsari émploié 95% dé salariés ét séulémént 5% dé journaliérs, à l’opposé d’éntréprisés comme PT. Country 

Form (certes présent à Bangkongsari mais principalement implanté à KIW) ou Scancom qui ont massivement recours à la main 

d’œuvré intérimairé. A Bangkongsari, 13% des sondés ayant été ou étant ouvriers ont pu exercer ce travail jusqu’à léur rétraité, 

contré séulémént 1% à Térboyo, témoignant dés liéns privilégiés qu’éntrétiénnént cértainés usinés avéc léur main d’œuvré 

locale. 

1208  Ce qui est le cas de la société PT. Simoplas évoqué plus haut. 
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pour récrutér, cé qui réviént a  cré ér dés dispositifs informéls dé solidarité  pour lés ouvriérs éntréténant dé 

bons rapports avéc léur hié rarchié.  

Le rôle fondamental de la propriété du logement 

Dans un pays ou  on péut pérdré son émploi du jour au léndémain (y compris commé nous vénons dé lé 

voir, pour lés titulairés dé contrats a  duré é indé términé é) ét ou  lés filéts institutionnéls dé sé curité  socialé 

réstént fragilés, la proprié té  dé son logémént ést uné sé curité  majéuré. Non séulémént il répré sénté un toit 

(d’autant plus important qu’én Indoné sié, il n’y a pas dé ré éllé politiqué dé logémént social locatif1209) mais il 

apporté én sus un ancragé local support du ré séau rélationnél dé chacun, célui du clan ét dé la communauté  

dé voisinagé (cf. chapitré 1.2). La proprié té  du logémént ést ainsi la garantié dé pouvoir dé véloppér ét 

pé rénnisér un ré séau dé sociabilité s a  mé mé d’apportér uné solidarité  maté riéllé dé basé ét surtout dés 

opportunité s dé nouvéllé activité  (qué céla soit par lé bouché-a -oréillé ou la possibilité  dé sé méttré a  son 

compté) qui constituént un capital social plus pré ciéux éncoré pour béaucoup qué lé capital maté riél.  

Nous avons montré  dans lé chapitré 4.2 qué lés modalité s d’accé s a  la proprié té  du logémént variént 

sénsiblémént d’un systé mé productif a  l’autré. Dans lé céntré dé Sémarang ét a  sés abords, la  ou  sont 

amé nagé és lés zonés industriéllés ét lés lotisséménts pavillonnairés, la préssion foncié ré ést téllé qu’éllé passé 

né céssairémént par lé marché  immobiliér, ét donc l’émprunt. Aussi insé curé qué soit lé salariat, il pérmét aux 

ouvriérs d’accé dér au cré dit immobiliér, qu’il soit ou non subvéntionné  par l’Etat. L’accé s a  la proprié té  y ést 

donc cou téux mais possiblé. A l’invérsé, lés journaliérs n’ont aucuné chancé d’accé dér a  la proprié té  si cé n’ést 

 
1209  En 2003, l’invéstissémént public dans le logement représentait à peine 1,5% du PIB contre 2 à 8% dans la plupart des pays 

émergents (BANQUE MONDIALE, 2003, p. vii). Les programmes de logement collectifs, où le foncier est apporté par le 

gouvernement local ét la construction prisé én chargé par l’Etat céntral, sont rarés (à péiné 51 300 unités produites entre 2010 

et 2014 – dont plus de la moitié à Djakarta – contre 285 000 logéménts én accéssion aidéé). Si bién qu’én 2014, 60% dés 

logements en ville et 78% à la campagné rélévaiént éncoré dé l’autoconstruction, dont la construction ét la rénovation donnént 

droit à des aides (3 000 unités nouvelles et 204 800 rénovations ont été subventionnées en 2016-2017).  

 Lés mésurés d’incitation financièré (prêts bonifiés) pour l’accéssion socialé à la propriété sont longtémps réstéés én-deçà des 

bésoins. La prémièré loi d’aidé à l’accéssion rémonté à 1976 avéc un prémiér dispositif dé prêts subvéntionnés par l’Etat céntral, 

mais sa portée a été limitée (en 2003, le montant des hypothèques représentait 3,1% du PIB, un ratio sensiblement inférieur aux 

pays comparables (BANQUE MONDIALE, 2003, p. vii)). L’aidé à l’accéssion socialé a été rélancéé péndant la périodé dé 

Reformasi*, avec une sérié dé dispositifs consistant à subvéntionnér lés prêts pour én réduiré lé taux d’intérêt, subvéntionnér 

l’apport initial ou garantir les prêts (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, FLPP) (en 2016-2017, ces trois formules 

représentaient respectivement 45%, 35% et 20% des 367 200 unités ainsi aidées selon le ministère indonésien des Travaux 

publics et du logement social). Le FLPP apporte 30% du financement à un taux modique de 0,5%, la banque prêteuse apportant 

lés 70% réstants, à un taux d’intérêt plafonné, qui pérmét dé baissér lé coût dé réviént du crédit pour l’émpruntéur final à 7,25% 

én 2017. L’Etat couvré lé risqué dé défaut dé paiémént à hautéur dé 70%, via uné société d’assurancé publiqué, Askrindo.  

 Cétté caréncé s’éxpliqué égalémént én partié par lé fait qué lés colléctivités térritorialés n’ont pas invésti la quéstion du 

logement social après les mesures de décentralisation.  
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én hé ritant du domicilé dé léurs parénts (uné maison souvént é triqué é a  forcé dé divisions parcéllairés au 

profit dés énfants, sans possibilité  d’éxténsion). Céux qui né vivént pas sur placé sont confiné s dans la pré carité  

dé la location dés kos* qui ont fléuri aux abords dés po lés industriéls ét univérsitairés. Dans lés haméaux 

industriéls commé Bangkongsari il résté la possibilité  pour lés ouvriérs – mé mé pré cairés – d’é pousér un(é) 

énfant du pays ét dé construiré sur dés térrains a  ba tir hé rité s dés béaux-parénts. Mais, a  mésuré qué lé 

haméau s’ést dé véloppé  tout én sé faisant « rattrapér » par la villé, lé marché  fonciér s’ést formalisé , dévénant 

inaccéssiblé aux journaliérs. Ainsi, si lé haméau industriél a pérmis aux ouvriérs dé s’ancrér localémént, cé 

procéssus né péut sé poursuivré durablémént du fait du caracté ré fini dé la réssourcé foncié ré. A Jépara énfin, 

on constaté un taux important dé locatairés graciéux qui corréspond aux travailléurs migrants ayant un lién 

dé parénté  avéc léur émployéur-hé bérgéur. Pour cétté population, cétté situation n’ést pas né céssairémént 

synonymé dé pré carité , mais éllé éntravé léur libérté  d’éntrépréndré én s’é mancipant dé la tutéllé dé l’ho té. 

On constaté é galémént uné part consé quénté dé locatairés a  titré payant, té moignant d’un marché  locatif du 

logémént aussi dé véloppé  qu’én villé, qui s’adréssé a  dés migrants sans lién dé parénté  avéc lés proprié tairés. 

Pour cés locatairés, la pré carité  ést doublé : é conomiqué ét socialé, puisqu’ils né péuvént sé pré valoir dés 

sociabilité s én viguéur dans lé quartiér ou  ils ont é lu domicilé. Mais la possibilité  dé trouvér a  sé logér au cœur 

du systé mé productif léur offré gra cé aux vértus inclusivés du cluster dés pérspéctivés d’ascénsion socialé. 

L’abondancé dé fonciér bién déssérvi gra cé a  la structuré dé la tréillé pérméttra a  céux qui ré ussissént dé fairé 

souché én acqué rant un lopin dé térré a  un cou t raisonnablé. Cé marché  fonciér pérmét é galémént aux 

Jéparanais dé souché dé s’é tablir ou d’invéstir (dans lés déux cas il s’agit dé sé curisér son capital maté riél). Il 

s’ést considé rablémént dé véloppé  cés dérnié rés anné és, sélon un modé lé éxténsif ou  lé prix dés térrains fait 

loi1210.  

Tableau 85 : Statut d’occupation du logement à Semarang, Jepara et dans les territoires de comparaison en 2019 

 Propriétaires Locataires 
Locataires à titre 

gracieux 
Logements de 

fonction et autres 

Ville de Semarang 92% 1% 7% 0% 

Régence de Jepara 68% 15% 15% 2% 

Régence de Semarang 94% 1% 4% 1% 

Régence de Kendal 91% 3% 6% 0% 

Régence de Demak 92% 1% 6% 0% 

Régence de Grobogan 96% 0% 3% 0% 

Province de Java Centre 89% 3% 8% 0% 

Source : BPS de Java-Centre 

 
1210  « Ici, lé principal critèré pour fairé construiré, c’ést lé prix. Si lé fonciér ést trop chér à proximité dé chéz sés parénts, on préfère 

acheter plus loin » (entretien téléphonique avec Bagus Ghozali Nor le 16 janvier 2021). 
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Vers un état de droit sécurisant pour les actifs 

La quéstion dé la proprié té  du logémént nous amé né a  é voquér plus largémént céllé dé la sé curisation 

apporté é par lé droit. Ellé sé posé aussi bién pour lés émployé s qué pour lés éntréprénéurs. Pour lés dirigéants 

d’usinés, lés ré formés déstiné és a  favorisér lés éxportations adopté és au miliéu dés anné és 1980 puis rélancé és 

dépuis lé mitan dés anné és 2000, ont facilité  lés invéstisséménts ét rénforcé  léur sé curité  juridiqué. Lé droit 

dés affairés indoné sién déméuré compléxé ét la buréaucratié problé matiqué, mais la téndancé va dans lé séns 

d’un é tat dé droit protéctéur dés affairés, commé lé prouvé la misé én placé d’un « guichét uniqué dés 

procé durés » a  l’atténtion dés invéstisséurs par la Municipalité  dé Sémarang. Pour lés pétités éntréprisés én 

révanché, la donné ést tout autré. Lé manqué d’actifs forméls, la confusion éntré pérsonné moralé ét pérsonné 

physiqué ét l’inéfficacité  du systé mé policiér ét judiciairé lés éxposént aux alé as dés affairés (dé faut dé 

paiémént, chuté dé la démandé, pé nurié dé matié rés prémié rés) ét dé la vié (accidént ou maladié du chéf 

d’éntréprisé ou dé sés prochés, né céssité  dé financér lés é tudés dés énfants). La situation ést éncoré plus 

dé licaté pour lés é trangérs travaillant a  léur compté, puisqu’ils né péuvént é tré proprié tairés immobiliérs, ét 

sont donc dé péndants dé léur conjointé indoné siénné (il s’agit présqué éxclusivémént d’hommés é trangérs ét 

dé fémmés localés) au nom dé laquéllé ils sont énrégistré s.  

La réactivité, ou la capacité à s’adapter aux évolutions de la demande 

Si la sé curité  pérmét d’amortir lés chocs, la ré activité  ést la qualité  qui pérmét dé rébondir én s’adaptant. 

C’ést uné vértu qui contribué autant au dé véloppémént du systé mé (saisié dés opportunité s) qu’a  sa viabilité  

(répositionnémént pour é vitér l’éntropié). 

Agile et aveugle comme un banc de poissons : l’ultraréactivité des entreprises de la ville-atelier 

Lés fondéménts ultralibé raux du cluster jéparanais lui ont pérmis dé s’adaptér én témps quasi ré él a  

l’é volution quantitativé ét qualitativé dé la démandé. L’ ésprit d’éntréprisé invité a  la prisé dé risqué pour saisir 

la moindré opportunité . La dénsité  dés intéractions socialés contribué a  accé lé rér la ciné tiqué dé l’information. 

L’accéptation dé la copié pérmét au systé mé productif dé dé multipliér én quélqués sémainés lé volumé dé 

fabrication dés produits a  la modé. La tolé rancé a  l’é gard dés comportéménts opportunistés dés sous-traitants 

ét dés cotraitants autorisé uné ré allocation continué dés factéurs dé production la  ou  ils sont lé plus éfficiénts. 

Lé maintién a  disposition d’un ré sérvoir illimité  dé main d’œuvré gra cé aux vértus inclusivés dé la villé-atéliér 

ét a  la plasticité  du marché  dé l’émploi (én phasé dé croissancé) combiné s au matélas dés solidarité s sans 

inflation dés salairés. 

Lé systé mé productif dé la villé-atéliér sé comporté ainsi commé un banc dé poissons. Commé lui, il s’agit 

d’un systé mé é voluant « sur la ligné critiqué », c’ést-a -diré qu’il ést « caracté risé  par dé tré s fortés fluctuations 

dé son paramé tré d’ordré » ét « uné sénsibilité  ét uné ré ponsé éxtré més a  la moindré pérturbation », cé qui 
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« lui pérmét dé changér éfficacémént dé comportémént én fonction dé son énvironnémént » (LECHEVAL, SIRE, 

& THERAULAZ, 2018, p. 45). Commé lui, sa production s’oriénté én passant par trois é tats : (1) dé sordonné  

(swarming), (2) aligné  dans uné diréction, ou (3) tournant én rond. Commé lui, il s’appuié sur dés forcés 

d’attraction (copié, co-traitancé ét sous-traitancé) ét dé ré pulsion (ésprit d’indé péndancé) qui, associé és a  dés 

marquéurs visuéls (l’éxposition dés produits sémi-finis jouant lé ro lé dés ta chés dé couléur ét dés lignés 

longitudinalés typiqués dés poissons gré gairés) (ibid., 2018), guidént quasi instantané mént lé mouvémént dé 

chaqué agént é conomiqué én lui faisant bé né ficiér d’uné « aspiration » (FIELLA, NADAL, SIRE, KANSO, & ELOY, 

2018) qui ré duit l’éffort pour éfféctuér cé mouvémént. 

La capacité  a  ré agir aux chocs supposé dé pouvoir gé rér lés conflits ré sultant d’uné é volution brutalé dés 

rapports dé production ét dé consommation. Or cértains systé més productifs parviénnént a  mainténir la 

cohé sion socialé gra cé au corpus dé valéurs qu’ils éntrétiénnént. C’ést én particuliér lé cas a  Tahunan ou  la 

communauté  localé dés actéurs du méublé adhé rént, indé péndammént dé léur originé, dé léur position ou dé 

la conjoncturé au ré cit d’un génius locus si bién, commé lé noté (SABEL, 1992, pp. 225-227) a  propos dés 

districts industriéls, qué « lés pérsonnés ou lés groupés doté s dé ré fé réncés initialémént incompatiblés 

s’accordént sur uné histoiré communé qui ré sout ou rénd inopé rantés cés diffé réncés […] », dé téllé sorté qué 

« quand la cohé sion socialé ést ménacé é localémént ou intérnationalémént, lés actéurs savént qué dés éfforts 

pour intérpré tér lé passé  ou récré ér uné idéntité  colléctivé sont indispénsablés a  la ré solution du problé mé ». 

Dé cé point dé vué, lé réssort dé la socié té  laboriéusé dé la villé-atéliér n’ést pas tant son passé  préstigiéux qué 

son aptitudé a  lé rémé morér, lé valorisér ét lé transméttré pour mainténir la ré putation du céntré dé 

production (cé qui constitué typiquémént un capital immaté riél), mais é galémént assurér dés capacité s dé 

ré action colléctivé ét dé géstion dés conflits facé a  dés chocs intérnés ou éxtérnés. 

Le stress test de l’épidémie de covid-19 

Alors qué la ré daction dé cétté thé sé éntrait dans sa dérnié ré phasé, Jépara ét Sémarang furént frappé s 

commé lé résté dé la plané té par l’é pidé mié dé la covid-19, qui a durémént impacté  lés é changés commérciaux 

intérnationaux. Cétté crisé constitué un stress test d’énvérguré éxcéptionnéllé1211 : commént la villé-atéliér a-t 

’éllé ré agi ? En raison dés mésurés dé confinémént, nous n’avons malhéuréusémént pas éu la possibilité  dé 

révénir sur placé pour én mésurér lés consé quéncés ; quant a  la statistiqué, éllé né réndra compté dé la sé vé rité  

dé la crisé ét dé la viguéur dé la réprisé qu’a  partir dé 2022. Mais nous avons pu via notré ancién assistant dé 

réchérché sur placé colléctér cértainés informations.  

Au printémps 2020, la socié té  italiénné Indocasa Furniture ré alisait un CA ménsuél compris éntré 500 ét 

750 MRp (35 000 a  53 300 $). Au cours dé l’é té , l’activité  ést tombé é a  200 a  300 MRp (14 200 a  21 300 $), 

 
1211  Au niveau national, 12,7 millions d’émplois auraiént été pérdus dans lé séctéur formél én 2020 sélon lé ministèré dé la 

Planification et du développement (AKHLAS & GHALIYA, 2020). 
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contraignant l’éntréprisé a  méttré lés 125 émployé s affécté s a  la production au cho magé partiél. Mais dé s 

octobré ét novémbré, lé CA é tait rémonté  a  750 ét 1 000 MRp (53 300 a  71 000 $), té moignant d’uné ré activité  

spéctaculairé pour bé né ficiér dé la réprisé dés é changés intérnationaux1212.  

Il faut toutéfois distinguér cétté ré activité  a  tré s court térmé dé la capacité  a  s’adaptér structuréllémént, 

qui péut s’avé rér plus dé licaté dans lé cas dé Jépara. En éffét, uné succéssion dé ré actions isolé mént opportunés 

né pré jugé pas dé la pértinéncé a  térmé dé la trajéctoiré qui én ré sulté. Au contrairé, la focalisation sur lé tré s 

court térmé péut nuiré a  la capacité  a  dé cryptér lés téndancés dé fonds, a  l’imagé d’un banc dé poissons qui 

é volué avéc la plus grandé agilité  pour é chappér aux pré datéurs qui sé pré séntént sans pércévoir qu’il sé dirigé 

vérs lé pié gé d’un chalut. Ainsi, lés mé més mé canismés qui ont pérmis au cluster dé saisir lés opportunité s dé 

court-térmé – la copié, la vénté au cliént lé plus offrant du momént ét l’achat aupré s du fournisséur lé moins 

chér dé l’instant, quéllés qu’én soiént lés consé quéncés sur la qualité  dés produits ét l’imagé dé 

l’éntréprénéur/artisan – ont énférmé  lé cluster dans uné production bas-dé-gammé ét uné incapacité  a  

anticipér lés dé fis qué posaiént par éxémplé la raré faction dé la réssourcé ou la concurréncé dé pays tiérs. 

La quête de réactivité des usines 

Lés usinés doivént composér avéc un nivéau d’immobilisations (au séns comptablé du térmé) ét dés cou ts 

fixés tré s supé riéurs aux atéliérs. Aussi, sur un marché  aussi volatilé qué célui du méublé, lé séuil dé réntabilité  

(breaking point), qui dé signé lé volumé dé production minimal né céssairé pour lés amortir, ést uné 

pré occupation majéuré dés dirigéants. C’ést la  touté la fragilité  du modé lé fordisté dé production dé massé qui 

pérmét dé produiré a  bas cou t dé s lors qué lés volumés sont importants ét stablés. Dés séuils dé réntabilité  

trop é lévé s ont provoqué  la faillité dé nombréusés usinés au mitan dés anné és 2000 a  Sémarang., dont lés 

éfféctifs avaiént gonflé  avéc l’intérnalisation dés ta chés pour é chappér aux problé més dé qualité  ét dé copié 

lié s a  la sous-traitancé. Nous avons vu dans lé chapitré 2.1 qué c’ést a  partir dé cétté pé riodé qué lés usinés ont 

chérché  dés moyéns dé gagnér én fléxibilité , én jouant sur lé séul factéur dé production sur léquél éllés 

pouvaiént agir : la main d’œuvré. Pré carisation dés contrats via lé récours accru a  l’inté rim ét au témps partiél, 

optimisation dé l’apparéil dé production gra cé au travail posté  (shifts)1213 commé chéz Cege One a  partir dé 

2002-2003), maintién dé l’éxtérnalisation (mais sous un contro lé rénforcé , én invitant lés sculptéurs a  

travaillér intramuros ou a  s’installér a  proximité  dés usinés1214 ) dés ta chés éxigéant uné grandé déxté rité  

participént dé cétté logiqué.  

 
1212  Entretien téléphonique avec « Ali » Bagus Ghozali Nor le 13 décembre 2020. 

1213  Lé travail posté désigné uné organisation du travail sélon laquéllé dés équipés d’ouvriérs sé succèdént (généralémént sur 2 ou 

3 postes de 8 heures) sur les même machines. 

1214  Comme à Bangkongsari où Bpk Giri (06E) a développé une activité assez florissante de sculpture pour les usines du village. Cette 

configuration s’avèré béaucoup plus difficilé à méttré én œuvré dans lés zonés industriéllés (où la spécialisation fonctionnélle 
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Dans uné pérspéctivé dé plus long térmé, nombré d’usinés (pas toutés, car dé nombréux éntréprénéurs 

dévénus industriéls, notammént javanais, ont agi dé manié ré asséz comparablé aux actéurs du cluster1215), 

indiffé rémmént localisé és én zoné industriéllé ou dans dés haméaux, ont mobilisé  dés réssourcés 

dé cisionnéllés léur pérméttant d’analysér l’é volution du marché  ét dé procé dér a  dés viragés straté giqués, a  

l’invérsé du banc dé poissons dé la villé-atéliér. Béaucoup ont abandonné  lé mass market dés méublés dé jardin 

pour sé concéntrér sur célui plus profitablé dé l’améublémént dés ho téls-réstaurants, d’autrés ont sé curisé  

léurs approvisionnémént én bois, d’autrés énfin ont rationnalisé  la production én invéstissant dans dés 

machinés (fours é léctriqués par éxémplé). Pour y parvénir, lés usinés pouvaiént comptér sur l’apparténancé a  

un groupé intérnational aux prisés avéc lés marché s é trangérs ou, pour lés industriéls indé péndants, sur dés 

liéns solidés noué s avéc dés distributéurs é trangérs ét la sagacité  dé dirigéants capablés dé sé projétér.  

Dé cé point dé vué, y-a-t-il uné diffé réncé éntré lés usinés implanté és én zoné industriéllés ét céllés dés 

haméaux industriéls ? A vrai diré, pas vraimént : lés usinés sont dé mé mé naturé ét obé issént a  dés principés 

organisationnéls comparablés. La séulé diffé réncé notablé ést qué la zoné industriéllé offré uné plus grandé 

soupléssé aux éntréprisés : é tant locatairés, céllés-ci péuvént s’é téndré, sé contractér ou dé mé nagér plus 

facilémént qué céllés qui sont proprié tairés dé léur sité, commé c’ést gé né ralémént lé cas dans lés haméaux 

industriéls (éncoré qué la duré é dés baux a  constructions, justifié é par la né céssité  d’amortir lés ba timénts 

gé né ralémént é difié s aux frais dé l’occupant, réndé cétté agilité  touté rélativé). On aurait é galémént pu pénsér 

qué lés communauté s lié és a  la zoné industriéllé séraiént davantagé armé és pour ré agir aux alé as 

é conomiqués du fait dé léur localisation « én villé » qui pourrait laissér supposér qu’ils bé né ficiént dé plus dé 

réssourcés informationnéllés, rélationnéllés ét téchniqués qué lés habitants dés haméaux industriéls. Or, pour 

lés raisons affé réntés a  uné industrialisation subié pluto t qu’a  un dé véloppémént coconstruit éxposé és dans 

l’é tudé dé cas, il sé trouvé qué lés habitants dé Térboyo subissént plus durémént lés crisés lés consé quéncés 

qué céux dé Bangkongsari. A travérs lé dé véloppémént dé communs, cés dérniérs ont acquis dés capacité s 

auto-organisationnéllés qui léur pérméttént dé miéux tirér léur é pinglé du jéu. 

Le rôle de la morphologie des systèmes productif entre rigidité et modularité des structures spatiales 

Nous vénons dé rappélér én quoi lés organisations productivés ét lés valéurs proprés a  chaqué systé mé 

productif sont dé naturé a  léur confé rér uné plus ou moins grandé capacité  a  ré agir aux chocs ét aux 

opportunité s. Notré lécturé spatialé dés systé més productifs nous pérmét d’introduiré én outré dés 

paramé trés morphologiqués.  

 
compliqué lés implantations d’artisans ét où la volatilité des établissements compromet la fiabilité de la relation) ou dans le 

cluster (où l’artisan commé l’usiné disposént dé tant d’altérnativés qu’éllés comprométtént la rélation privilégiéé qu’ils sont 

sensés nouer). 

1215  Cf. le cas de Bpk Yakob Firdaus (A16 Semarang) et sa société Sylva Furniture dont le positionnement prix a causé la faillite. 
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A Tahunan, la morphologié dé la tréillé, én combinant maillagé viairé hié rarchisé  ét grappés claniqués, 

facilité la circulation dé l’information par l’éxposition aux passants dés méublés sémi-finis, autorisé uné grandé 

fléxibilité  dés usagés ét offré dé grandés possibilité s d’inténsification in situ dé la production. Un tré s bon 

éxémplé nous én ést donné  par lés showrooms. Lés prémiérs sont apparus dé s la fin dés anné és 1980, mais ils 

ont vraimént pris léur éssor Jl. Soékarno-Hatta lors dé la rué é vérs lé téck, a  un momént ou  il convénait 

« d’haméçonnér » lés achétéurs é trangérs arrivant a  Jépara par cétté routé. Quand éllé a méné  sés 

invéstigations au dé but dés anné és 2000, Lazarovici (2004, p. 28) notait ainsi qué « sur l’axé routiér principal 

réliant Jépara a  Sémarang, on trouvé sur pré s dé 30 kilomé trés uné succéssion dé showrooms ét/ou dé socié té s 

dé finition [...]. On trouvé é galémént cés sallés d’éxposition én pléin cœur dé la villé dé Jépara […] »1216. « En 

gé né ral, dérrié ré chaqué showroom sé trouvént dés atéliérs dé finition, qui aché vént lé travail dés pengrajin* ». 

Lés ba timénts é difié s péndant cét a gé d’or donné rént é galémént l’occasion aux éntréprénéurs locaux d’affichér 

léur ré ussité avéc dés constructions dé grandé diménsion ét dé coré és avéc osténtation. Dix ans plus tard, 

l’activité  lé long dé cét axé majéur a muté , soulignant la  éncoré dé l’impréssionnanté plasticité  du systé mé 

productif 1217 . Avéc l’éssor du commércé én ligné, lés éntréprénéurs péuvént dé sormais s’affranchir dé 

l’impé ratif dé vitriné physiqué. Céla né signifié pas qué l’on péut sé passér dé showroom : lés achétéurs 

é trangérs appré ciént toujours dé pouvoir éxaminér un é chantillon dé produits finis avant dé passér 

commandé ; mais ils n’ont plus bésoin dé sé situér lé long dé l’axé principal pour attirér lés achétéurs1218. C’ést 

ainsi qué Bpk Andy Saidan (Z09) ou M. Suzuki, proprié tairé japonais dé la socié té  BC Kobo1219, ont dé véloppé  

léur showroom dans dé pétités rués én rétrait dé Jl. Soékarno-Hatta ou  ils conduisént léurs cliénts réncontré s 

via léur sité Intérnét. La plupart dés showrooms subsistants sé sont transformé s pour s’adaptér a  l’é volution 

dé la démandé, qui porté dé sormais davantagé sur dés pétités sé riés dé méublés au désign novatéur (appélant 

dés éspacés d’éxposition plus pétits mais miéux agéncé s). Lés grands showrooms conçus quand dé grandés 

quantité s dé produits standards é taiént achété és sur stock dans lé ba timént-mé mé qui s’apparéntait souvént 

a  un éntrépo t ont én partié é té  réconvértis én commércés dé dé tail lés activité s dé dé tail chérchant a  profitér 

 
1216  En 2015, on trouvait sur uné séction d’énviron 4,5 Km. long (dont 700 m. situés à l’intériéur du périmètré dé l’étudé dé cas dé 

Tahunan) 252 activités économiqués dé part ét d’autré dé Jl. Soekarno-Hatta, dont 49% de showrooms, des négociants en 

fournitures pour les meubles, de prestataires de services logistiques, etc. pour séulémént 4% d’atéliérs dé fabrication. Lés 

entreprises y sont également plus grandes que la moyenne du cluster, avec 8% de sociétés comptant 20 employés et plus et 60% 

entre 5 et 19 employés  (LIANTINA, 2016).  

1217  En 2015, 13% des showrooms construits Jl. Soekarno-Hatta (la plupart au moment de la ruée vers le teck) étaient vacants, 4% en 

friche, et 14% étaient convertis en commerces de proximité (LIANTINA, 2016). 

1218  Commé l’éxpliqué Liantina, « l’évolution dé l’utilisation dés showrooms né signifié ni qué la fonction a disparu, ni qué l’éntréprisé 

a fait faillité. En réalité, éllé témoigné plutôt du choix dé véndré én ligné […] ou d’ouvrir un showroom ailleurs » (LIANTINA, 

2016, p. 61), possiblement dans une grande ville indonésienne où sé situé lé cœur du marché doméstiqué. 

1219  M. Suzuki s’ést installé à Jépara én 1998 pour fairé fabriquér du mobiliér d’intériéur pour lé marché japonais. En 2015, il décida 

d’ouvrir un showroom haut-de-gamme dans un ancien atelier en briques, en y adjoignant une petite pizzeria destinée aux 

étrangers de passage.  
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du flux dé consommatéurs locaux Jl. Soékarno-Hatta, qui s’ést substitué  a  célui dés achétéurs é trangérs. Cés 

é volutions sont d’autant plus rapidés qué dépuis l’é clatémént dé la bullé du téck, qui a éu pour éffét dé 

dissociér proprié té  dés actifs immobiliérs (é difié s par dés éntréprénéurs dont béaucoup ont fait faillité) ét 

éxploitation dés activité s dé finition ou dé commércialisation, lés ba timénts sont gé né ralémént loué s via dés 

baux d’uné duré é dé 3, 5 ou 10 ans1220. D’autrés caracté ristiqués dé la tréillé concourént a  la fléxibilité  dés 

usagés, notammént la proprié té  foncié ré organisé é én grappés apparténant a  un mé mé clan qui facilité lés 

transactions éntré lés mémbrés én fonction dé léurs bésoins d’éspacé ou dé liquidité s. Ou éncoré 

l’appropriation dés éspacés publics éxté riéurs lors dés pics d’activité . 

Nous avons montré  dans la partié 3. commént lé haméau industriél sé caracté risait lui aussi par uné 

transformation informéllé ét fléxiblé dé l’éspacé pérméttant uné grandé divérsité  d’usagés sur l’éspacé public 

ét l’éspacé non ba ti (lé faméux tanah kosong*) qui accuéillént dés activité s a  titré provisoiré (culturés vivrié rés 

sur lés frichés ou lés fonciérs déstiné s a  é tré amé nagé s ulté riéurémént par éxémplé). Mais contrairémént a  la 

villé-atéliér ou  éntrépo ts ét showrooms sont réconvértis én commércés dé proximité , én sallés dé sport ou én 

logéménts a  mésuré qué lé né gocé physiqué dé méublés réculé ét qu’uné é conomié ré sidéntiéllé progréssé, lés 

usinés du haméau industriél qui férmént né sont pas transformé és. Il n’ést pas facilé d’én éxpliquér lés raisons : 

péut-é tré ést-cé l’organisation fonctionnéllé marqué é du térritoiré (l’industrié a  l’ouést dé la routé, l’habitat a  

l’ést ét lés commércés ét lés sérvicés a  l’intérfacé dés déux) qui dissuadé lés véllé ité s dé réconvérsion ? A moins 

qu’il né s’agissé dé straté giés spé culativés a  long térmé poursuiviés par lés proprié tairés fonciérs, qui sont 

pour la plupart dés groupés immobiliérs ré gionaux ou nationaux (a  la diffé réncé dé la villé-atéliér ou  il s’agit 

d’actéurs locaux). 

La fléxibilité  dé l’éspacé ést éncoré moindré dans lés zonés industriéllés amé nagé és forméllémént, qui 

font préuvé d’uné tré s grandé rigidité . Thé oriquémént pourtant, la consérvation dé la proprié té  foncié ré par 

l’Etat ét la géstion dés amé nagéménts par un proféssionnél dé l’immobiliér d’éntréprisé sur la duré é d’uné 

émphyté osé dé plusiéurs dizainés d’anné és dévraiént pérméttré dé ré invéstir cés éspacés plus facilémént qué 

dans lé diffus ou  la proprié té  foncié ré ést é miétté é ét souvént floué. En éffét, un énsémblé locatif cohé rént ést 

plus mallé ablé qu’uné coproprié té  soumisé au bon vouloir dé chaqué coproprié tairé. Or, lés possibilité s dé 

fléxibilité  qué confé ré cé modé lé né sont pas éxploité és. Ainsi, a  l’éxpiration én 2019 du bail qui lié l’Etat a  la 

socié té  PT. Merdeka Wirastama, rién né s’ést passé  : l’éntréprisé continué a  éxploitér lé sité dont lés 

infrastructurés sont rémisés a  nivéau par lé gouvérnémént provincial ét lés éntréprisés locatairés sans aucuné 

contrépartié1221. Au final, lés zonés industriéllés pré séntént un taux dé vacancé supé riéur a  célui dés autrés 

systé més productifs1222, cé qui trahit léurs difficulté s a  rébondir. Lés raisons én sont multiplés : problé més dé 

 
1220  Entretien avec Bpk. Ico, op.cit.  

1221  Entrétién avéc Wiwandari Handayani, Maîtré dé conféréncés à l’Univérsité Diponégoro de Semarang, le 27 septembre 2020. 

1222  Cf. note 1189 p. 5391188.  
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concéption, difficulté  a  rémémbrér lé fonciér pour ré pondré a  la démandé dé parcéllés toujours plus vastés 

dés usinés, incapacité  a  fairé facé aux changéménts é cologiqués (rob*, pollution dés sols ét glisséménts dé 

térrain), comportéménts spé culatifs dés opé ratéurs qui raisonnént soit a  trop court térmé (én sé 

dé sinté réssant dé la dé pré ciation dé léurs actifs) soit au contrairé a  trop long térmé (én thé saurisant léurs 

biéns én atténdant dés jours méilléurs) contrastént avéc la dynamiqué é tonnanté dé transformation dé la villé-

atéliér ét lés éxténsions au fur ét a  mésuré dés bésoins du haméau industriél. A uné urbanisation planifié é 

éngagéant dés pans éntiérs du térritoiré dans uné impassé fonctionnéllé s’opposé ainsi uné urbanisation 

organiqué plus plastiqué ét fléxiblé pérméttant dé ré allouér lés réssourcés foncié rés ét immobilié rés én 

fonction dés bésoins du momént. 

Diversité et réticularité, ou la capacité à ménager des alternatives 

Amortir lés chocs par la sé curité  ét rébondir avéc ré activité , cértés. Mais quand céla né suffit pas, quéllés 

sont lés altérnativés pour lés systé més productifs ? Quand lés forcés éntropiqués sont trop puissantés pour 

qué lé systé mé trouvé lés réssourcés suffisantés pour lés absorbér ét lés contournér, il n’y a plus d’autré issué 

qué dé transfé rér lés factéurs dé production (éntréprisés, main d’œuvrés ét fonciér) vérs d’autrés séctéurs 

d’activité s plus portéurs. Céla supposé qu’én sé dé véloppant, lé systé mé productif ait pu pré sérvér dés 

altérnativés é conomiqués. 

L’industrialisation, agent de spécialisation économique facteur de risque 

Dans nos trois cas, l’industrialisation occupé uné placé pré pondé ranté dans l’é conomié localé. Cétté 

hypértrophié ést typiqué dés pays é mérgénts connaissant uné croissancé rapidé, ét au séin dé céux-ci dés 

ré gions « subaltérnés » situé és éntré lés grands céntrés urbains tértiarisé s ét lés campagnés lés plus 

réculé és1223. Fait aggravant pour cés ré gions, l’é véntail dés activité s industriéllés ést souvént ré duit a  quélqués 

ségménts inténsifs én main d’œuvré (méublé, téxtilé, é léctroniqué, agroaliméntairé ésséntiéllémént). Cétté 

spé cialisation dés térritoirés subaltérnés lés éxposé aux alé as dé la conjoncturé intérnationalé, cé qui constitué 

uné grandé fragilité . Cértés, nous né sommés pas ici én pré séncé d’uné monoactivité  commé dans lé cas dés 

céntrés industriéls dé véloppé s autour dé sités miniérs (lé charbon a  Kalimantan ou lé nickél a  Sulawési par 

éxémplé), dé monoculturés (lé palmiér a  huilé a  Sumatra) ou dé sérvicés rélévant d’uné filié ré spé cifiqué (lé 

tourismé a  Bali). Mais lé séctéur manufacturiér inténsif én main d’œuvré réposé sur dés avantagés compé titifs 

 
1223  En moyenne nationale 2020, le secteur secondaire représentait ainsi 20% de l’émploi aux Philippines, 23% en Indonésie et en 

Thaïlande, 27% en Malaysia, 28% au Vietnam, 30% au Cambodge mais seulement 15% à Singapour (source : Banque Mondiale). 

On constate combien Java-Céntré (22% én 2018) ét plus éncoré nos térritoirés d’étudés (éntre 20% et 60% selon les cas) sont 

des territoires marqués par l’industrialisation (Sourcé : BPS).  
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fragilés ét volatilés – cou t du travail (salairés ét avantagés sociaux), taux dé changé, barrié rés douanié rés – 

dont l’é volution localémént ét dans dés pays concurrénts ést suscéptiblé dé frappér l’énsémblé dé l’é conomié.  

Cétté spé cialisation s’éxpliqué par l’éffét d’éntraî némént limité  dé l’industrié manufacturié ré sur 

l’é conomié localé qu’a montré  cétté thé sé. Lés émplois induits par l’activité  industriéllé sont moins nombréux 

qué né lé laissént énténdré Naik & Randolph (2019, p. 52 ;54) pour qui lés pétités villés dé la ré géncé dé 

Sémarang offriraiént « uné grandé varié té  d’opportunité s d’émploi […], l’é conomié localé produisant diffé rénts 

typés dé travail informél dans lé commércé dé dé tail, l’hé bérgémént ét lé tourismé ». Qué « béaucoup dé jéunés 

qui déviénnént ouvriérs quittént a  un cértain a gé l’usiné pour montér uné affairé ou travaillér a  domicilé (care 

work) » n’ést pas lé fait dé ré éllés opportunité s. Nos éntrétiéns ont montré  qué dé téllés dé cisions rélé vént 

souvént pluto t dé choix par dé faut dé répli sur dés activité s vivrié rés énvisagéablés dans la sphé ré familié ré 

du kampung* ou du villagé pour é chappér aux contraintés du travail fastidiéux ét tré s éncadré  dé l’usiné.  

Né anmoins, lé dégré  dé spé cialisation dé l’émploi varié significativémént éntré nos trois cas1224. Commént 

éxpliquér cés é carts ? A Jépara, la fabrication dé méublés ést longtémps résté é lé dé bouché  proféssionnél 

ultradominant pour lés actifs, qué lés valéurs éntréprénéurialés éncouragént a  s’éngagér dans lé systé mé 

productif. La réconnaissancé socialé attaché é au statut, la tolé rancé dé l’é chéc, lé caracté ré inclusif du tissu 

é conomiqué qui pré valént dans l’air dé la villé-atéliér (la faméusé business atmosphere marshalliénné) ét tout 

simplémént lé volumé d’affairés dé cétté activité  éxportatricé, éncouragént davantagé lés carrié rés dans lé 

méublé qué dans d’autrés séctéurs ésséntiéllémént cantonné s a  uné é conomié vivrié ré. Dépuis quélqués 

anné és, on constaté né anmoins un éssor du commércé dé proximité  ét dés loisirs té moignant d’uné 

tértiarisation dé l’é conomié, assuré mént plus timidé dans cétté ré géncé éncoré émpréinté dé ruralité  ét ou  lé 

révénu par habitant résté én-déça  dés ré géncés pé riurbainés dé Sémarang. Il faut y ajoutér lé tourismé 

balné airé, dont nous avons vu qué lé dé véloppémént n’é tait sans douté pas é trangér a  la pré séncé d’un céntré 

dé production dé diménsion intérnationalé, véctéur indiréct dé notorié té  ét d’infrastructurés ho télié rés.  

Contrairémént a  Jépara, Térboyo bé né ficié dé la proximité  dé grands é quipéménts lié s au statut dé 

capitalé provincialé dé Sémarang. Lé marché  céntral Pasar Johar, lé port dé Tanjung Emas, féu la garé routié ré 

dé Térboyo sont autant dé gé né ratéurs dé flux ou  il ést facilé d’éxércér uné activité  plus ou moins forméllé dé 

commérçant ambulant ou sémi-sé déntairé, dé portéur, gardién dé parking ou dé manuténtionnairé. Cés 

émplois éxté riéurs au quartiér é manént d’uné localisation gé ographiqué favorablé (abstraction faité dés 

nuisancés qui vont dé pair avéc lé voisinagé dés grandés infrastructurés) sans lién vé ritablé avéc la dynamiqué 

 
1224  Lés émplois du séctéur primairé ét du séctéur tértiairé qui né rélèvént pas dés sérvicés à l’industrié (chaufféurs routiérs, vigiles, 

investisseurs immobiliers, manutentionnaires) ni aux ouvriérs (réstauration, hébérgémént ét gardés d’énfants) n’occupént qué 

15% des actifs interrogés à Tahunan contre 34% à Terboyo et 44% à Bangkongsari (Source : enquête-terrain auprès de 

373 personnes entre 2016 et 2018). 
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localé d’industrialisation. Il s’agit par ailléurs d’émplois péu ré muné ratéurs ét pré cairés1225 qui né péuvént 

é tré considé ré s commé uné altérnativé a  mé mé dé palliér un dé clin dé l’activité  industriéllé. On constaté ainsi 

qué lés ouvriérs ré sidant a  Térboyo ayant pérdu léur émploi é prouvént dé plus grandés difficulté s a  trouvér 

dés émplois dans d’autrés séctéurs d’activité  qu’a  Bangkongsari. 

Bangkongsari té moigné d’uné dynamiqué plus solidé, dont nous avons montré  qu’éllé ré sultait d’un 

procéssus dé ré sidéntialisation qui a pour triplé éffét dé valorisér lé patrimoiné fonciér dés ré sidénts 

impliqué s dans lé procéssus dé kavling*, dé gé né rér uné micro-é conomié dé la construction ét d’attirér dé 

nouvéaux habitants plus aisé s (cé dont profité l’é conomié localé). Un phé nomé né analogué mais éncoré plus 

prononcé  sé manifésté dans lé villagé rizicolé pé riurbain dé Tambakroto (cas é tudié  avéc lé mé mé soin qué lés 

trois autrés mais qué nous n’avons pas éu lé témps d’éxposér ici1226), ou  l’énrichissémént dé la jéuné gé né ration 

salarié é dés usinés lui a pérmis d’invéstir massivémént dans léur logémént, lés sérvicés dé proximité  ét dépuis 

péu, lé lotissémént dé térrains a  ba tir a  l’atténtion dés mé nagés dés classés moyénnés dé Sémarang dé siréux 

dé dévénir proprié tairés. A Bangkongsari commé a  Tambakroto, lé salariat introduit par l’industrialisation a 

ainsi pérmis d’énclénchér uné dynamiqué vértuéusé plus ou moins dé corré lé é dé l’activité  industriéllé 

proprémént dité. 

Le monofonctionnalisme atrophiant des zones industrielles  

Pourquoi la dynamiqué dé ré sidéntialisation-tértiarisation qué nous vénons dé dé criré né s’ést-éllé pas 

manifésté é a  Térboyo ? Nous aurions én éffét pu atténdré dés zonés industriéllés, conçués ét ré alisé és sélon 

un procéssus planifié  ét rationalisé , qu’éllés offrént uné tramé adapté é a  l’accuéil dé tous typés d’activité s dé 

production. Mais én ré alité , leur monofonctionnalité et leur caractère totalisant (tout l’éspacé 

« disponiblé » léur ést affécté ) éntravént lés possibilité s d’é closion d’activité s non-industriéllés, porté és par 

d’autrés actéurs qué lés amé nagéurs dé cés zonés ét lés groupés industriéls qu’ils ciblént. A l’invérsé, la formé 

dé la tréillé offré dés possibilité s infiniés d’hybridation dés fonctions distribué és sur l’énsémblé du térritoiré, 

sélon lé statut dés voiés : l’analysé dés ba timénts montré ainsi qué mé mé dans lé villagé dé Tahunan ou  

l’activité  du méublé ést si dominanté, 21% dés ba timénts d’activité s sont consacré s a  d’autrés séctéurs 

d’activité s1227 – commércé dé dé tail notammént, mais aussi quélqués é quipéménts dé loisirs qué nous avons 

comptabilisé s dans lés é quipéménts dé sérvicés au public –. Lé haméau industriél pré sénté uné situation 

 
1225  La fermeture définitive de la gare routière de Terboyo et la fermeture temporaire pour travaux de rénovation de Pasar Johar ont 

durement touché les personnes dépendant de ces activités. 

1226  Cf. paragraphé sur lé choix dés périmètrés d’étudé dans lé chapitre consacré à la méthodologie, en introduction. 

1227  Source : enquête terrain. Rapportés au nombré dé ménagés, lé ratio dé cés locaux d’activités autrés qu’industriéllés ést dé 0,18 à 

Tahunan, contre 0,09 à Bangkongsari (mais où uné plus grandé part dé la population travaillé à l’éxtériéur, commé nous lé 

verrons plus bas) et 0,13 à Terboyo si on compte ceux situés le long de la route nationale Semarang-Demak (0,11 sinon, en très 

grande majorité de petits commerces introvertis tributaires du revenu de la communauté et ne créant pas de valeur ajoutée). 
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intérmé diairé, ou  la ré partition spatialé dés fonctions industriéllés ét ré sidéntiéllés ést moins libré qu’a  Jépara, 

mais offré par son caracté ré informél, lés possibilité s d’éxténsion ét sés zonés d’intérfacé (la rué principalé 

notammént) dés possibilité s d’é closion d’activité s artisanalés ét sérviciéllés. 

Uné autré diffé réncé proviént du fait qué lé dé véloppémént dé la villé-atéliér ét du haméau industriél s’ést 

inscrit én cohérence avec les structures écologiques de leur environnement physique. Lés tramés bléué 

(cours d’éau) ét vérté (vallons rizicolés, massifs boisé s) ont é té  réspécté és, cé qui a pré sérvé  un poténtiél 

agricolé ét/ou piscicolé pérméttant dé supportér dés activité s vivrié rés, qui constituént dés sourcés dé révénu 

importantés pour céux qui n’ont pas accé s a  l’émploi salarié  (pérsonnés a gé és én particuliér). Cé procéssus 

n’ést pas dé libé ré  par lés actéurs individuéls ou colléctifs du dé véloppémént local, mais lé fait qu’ils né 

disposént pas dés mé més moyéns téchniqués ét financiérs qué lés amé nagéurs proféssionnéls qui n’hé sitént 

pas a  s’affranchir dés obstaclés physiqués lés a améné  a  composér avéc cét énvironnémént physiqué. Aussi, la  

ou  l’industrié s’ést dé ployé é sans balayér lés structurés agricolés, lés actifs péuvént jouér sur lés déux tabléaux, 

mobilisant altérnativémént lés bé né ficés du salariat industriéls ét dés activité s vivrié rés ou ré sidéntiéllés 

auxquéllés l’éntrétién du capital é cologiqué ét du capital social traditionnél conditionné léur accé s, cé dont lés 

émployéurs sont bién consciénts1228. Car l’éxisténcé dé fonciér arablé né suffit pas : il faut é galémént qué lés 

bé né ficiairés puissént s’appuyér sur lés réssourcés socialés pérméttant dé lés mobilisér. Ainsi, a  Bangkongsari 

plus éncoré qu’a  Tahunan, l’énsémblé dés térrés non-ba tiés (tanah kosong*) sont éxploité és, dans lé cadré 

sémblé-t-il d’un consénsus social autour d’un droit d’usagé qui n’ést sans douté pas é trangér aux communs qui 

ont assuré  lé dé véloppémént du villagé. C’ést béaucoup moins lé cas a  Térboyo, ou  l’industrialisation massivé 

ét l’implantation dé populations nouvéllés avéc lésquéllés l’hybridation s’ést avé ré é plus difficilé ont 

maniféstémént contribué  a  brisér cértainés solidarité s.  

Enfin, lés mutations structuréllés accé lé ré és dé l’énvironnémént physiqué (rob*, construction d’uné voié 

rapidé, étc.) ét é conomiqué (concurréncé é trangé ré, éssor dés classés moyénnés) dés pays é mérgénts commé 

l’Indoné sié,  difficilés a  anticipér avéc dés ré ponsés a  la hautéur dés énjéux, favorisént lés térritoirés a  mé mé 

dé s’adaptér. Dé cé point dé vué, la pré sérvation d’un cértain équilibre entre activités économiques, 

infrastructures de qualité, cadre de vie agréable et foncier bon marché sont un atout indé niablé. 

Contrairémént a  Térboyo éngagé  dans l’industrié jusqu’a  un point dé non-rétour, Bangkongsari ét Tahunan 

bé né ficiént a  pléin dé la nouvéllé donné é conomiqué, cé qui léur pérmét d’amortir lés difficulté s passagé rés 

ou structuréllés.  

 
1228  « Du point dé vué dé plusiéurs dirigéants d’éntréprisé intérrogés, lés travailléurs locaux ont moins bésoin dé dispositifs 

d’assistancé, puisqu’ils péuvént comptér sur lé filet de protection de leur famille étendue. En revanche, dans les clusters les plus 

maturés, lés dirigéants prénnént davantagé én chargé l’assistancé à léurs émployés migrants én cas dé maladié ou d’incapacité » 

(EWASECHKO A. C., 2005, p. 27). 
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Mais mé mé a  Térboyo, la transformation é conomiqué né pré sénté pas dés rupturés aussi forté qué dans 

lés bassins industriéls dés grandés mé tropolés (qué céla soit dans lés pays occidéntaux a  l’é poqué dés 

ré volutions industriéllés, dans lés pays a  é conomié planifié é, dans lés nouvéaux pays industriéls asiatiqués, ou 

dans lés pays é mérgénts) ou  la population localé né suffit pas a  fournir la main d’œuvré réquisé. Dans cés 

contéxtés-la , lé dé part pour l’usiné a dé bonnés chancés d’é tré un allér-simplé, soit parcé qué l’ouvriér migrant 

s’é tablit dé finitivémént sur placé, soit parcé qué la rupturé aura é té  trop longué ét trop profondé pour 

pérméttré un rétour. A Java-Céntré, ou  lés campagnés né sont jamais tré s é loigné és dés villés, quand lé lién 

éntré l’usiné ét l’ouvriér ést rompu (qué céla soit du fait d’un licénciémént ou d’uné dé mission), célui-ci péut 

plus facilémént trouvér uné solution dé répli én s’én rétournant a  son ré séau dé sociabilité s villagéoisés 

(qu’éllés soiént urbainés dans un kampung* ou ruralés dans un desa*).  

La diversité, source de créativité ? 

L’é conomié n’ést pas lé séul champ pour léquél la divérsité  ést factéur d’adaptation dés systé més 

productifs.  Sur un plan sociologiqué, la « thé orié du contact » (PUTNAM R. D., 2007, p. 140) a  laquéllé nous 

faisions ré fé réncé én introduction affirmé qué lé brassagé culturél péut é galémént contribuér a  stimulér la 

cré ativité  (SIMONTON, 1999; O'REILLY, WILLIAMS, & BARSAGE, 1997; WEBBER & DONAHUE, 2001). Nous 

avons pu lé vé rifiér a  Jépara, ou  lés éntréprisés lés plus innovantés sont aux mains d’allogé nés, qu’ils soiént 

occidéntaux (Gaé l Dérycké, 04A), indoné siéns issus d’autrés groupés éthniqués (Bpk Andy Saidan, Z09) ou 

mé mé javanais vénant d’autrés villés (Bpk Agung Sétyo, Z07). Cétté divérsité  ést d’autant miéux valorisé é par 

lé systé mé qué son organisation spatialé ét socialé proméut la ciné tiqué dé l’information, diffusant lés 

innovations tré s rapidémént ét a  grandé é chéllé. 

Dans lé haméau industriél, on né constaté pas lé mé mé éffét dynamisant dés migrants é conomiqués, sans 

douté parcé qu’ils déviénnént immé diatémént ouvriérs ét né sont donc pas invité s a  pénsér lé dé véloppémént 

dé léur propré activité . La culturé éntréprénéurialé ét la plasticité  du cluster jouént donc un ro lé important 

dans la valorisation dé la divérsité  én éncouragéant lés nouvéaux arrivants a  tirér parti dé léur bagagé 

pérsonnél dans léur activité . En révanché, la divérsité  dés profils pré sénts a  Bangkongsari gra cé a  l’attractivité  

ré sidéntiéllé du villagé pérmét d’é largir lé champ dés réssourcés mobilisablés pour invéstir localémént (nous 

réviéndrons sur cé point dans lé chapitré 4.4, au sujét dé la ré ticularité  dés systé més productifs). 

Dans la zoné industriéllé, lé caracté ré normatif dé la monoactivité  couplé  a  l’énclavémént du villagé ont 

fréiné  l’arrivé é dé nouvéaux vénus a  mésuré qué lés conditions d’émploi ét dé vié sé dé gradaiént. C’ést alors 

uné divérsification socialé « par lé bas » qui s’ést opé ré é avéc l’installation dans lés éspacés ré siduéls du 

quartiér dé populations particulié rémént pauvrés (jéunés ouvriérs migrants, mé nagés sans réssourcés ayant 

quitté  uné condition misé rablé dans léur campagné). Dans cés conditions, la « thé orié du conflit » qui affirmé 

qué la divérsité  ést gé né ratricé dé ténsions socialés prénd lé déssus sur la « thé orié du contact ».  
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La réticularité ou la capacité à accéder à l’espace urbain élargi : « normalisation » et « insertion » des 

territoires de l’industrie dans l’espace métropolitain  

Un autré moyén dé surmontér lés chocs ét lés crisés ré sidé dans la capacité  a  chérchér dés réssourcés a  

l’éxté riéur dé sa communauté . Nous avons vu a  travérs l’é tudé dé cas qué la tré s grandé majorité  dés habitants 

dé Tahunan (y compris lés éntréprénéurs, sauf pour la pétité minorité  d’éntré éux qui ont fait fortuné) né 

s’avénturént gué ré én-déhors dé Jépara. Cétté introvérsion ést d’ailléurs uné dés caracté ristiqués lés plus 

surprénantés dé la villé-atéliér, lui confé rant un caracté ré villagéois. A l’invérsé, lés habitants dé Bangkongsari 

cultivént un ré séau pérsonnél façonné  par léur parcours individuél, qui léur pérmét d’accé dér aux 

opportunité s d’émploi ét aux sérvicés publics offérts par la mé tropolé dé Sémarang. 20 dés 104 actifs sondé s 

(19%) travaillént ainsi én-déhors du villagé. Cét arrimagé mé tropolitain sé dé marqué dé la plus grandé 

introvérsion dé Térboyo, dont lés habitants sémblént confiné s dans un térritoiré plus ré duit dont lés 

réssourcés s’assé chént. Cértés lé taux d’actifs travaillant én-déhors du quartiér ét dés zonés industriéllés 

adjacéntés (27 pérsonnés sur 140 , soit 19%) ést idéntiqué a  célui dé Bangkongsari, mais lés émplois éxércé s 

sont plus pré cairés ét situé s dans un pé rimé tré gé ographiqué plus circonscrit ét én profondé mutation1229. 

Cétté proportion péut sémblér rélativémént importanté si cé n’ést qu’éllé corréspond a  uné population 

tributairé dé grands é quipéménts én profondé mutation, dont éllés subissént dé pléin fouét lés 

transformations. Ainsi, la ré novation du marché  céntral dé Sémarang – Pasar Johar – va probablémént rébattré 

lés cartés pour lés véndéurs ambulants qui y avaiént accé s, ét la férméturé dé finitivé dé la garé routié ré dé 

Térboyo privér cértainés famillés dé léur principal moyén dé subsistancé. Il faut appré ciér l’é téndué dé cés 

bassins d’émploi a  l’auné dés conditions dé circulation dans uné grandé villé commé Sémarang a  partir dés 

donné és dé localisation du liéu dé travail dés pérsonnés sondé és dans lés cas qué nous avons é tudié s1230 . 

L’éncombrémént, la cohabitation dés motos, voiturés, bus ét poids-lourds ét l’é tat dé la chaussé é sont téls qué 

la travérsér ést considé ré  dangéréux ét é prouvant. 

 
1229  Ces personnes travaillent principalement au port de Tanjung Emas (comme manutentionnaires), au marché traditionnel voisin 

et au marché central Pasar Johar (comme vendeurs) restructuré de fond en comble en 2020, et à la gare routière de Terboyo 

(comme porteur ou vendeur ambulant) qui a fermé en 2020. 4 ouvriers travaillent dans la régence de Demak, et 1 personne trop 

loin (à Malang, Java-Est) pour habiter le quartier. 

1230  Uné autré manièré d’appréciér la réticularité ést dé sé pénchér sur les moyens de transports et de communication dont sont 

dotés lés actifs. Malhéuréusémént, nous n’avions pas idéntifié touté l’importancé dé cétté diménsion au momént où nous 

menions les enquêtes et n’avons donc pas systématiquement collecté de données sur l’équipémént én déux-roues et en voiture à 

l’échéllé dé nos cas. C’ést d’autant plus dommagé qué lés statistiqués officiéllés sont maniféstémént incohéréntés d’uné régénce 

à l’autré ét d’uné périodé à l’autré, réndant touté éxploitation impossiblé. 
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Carte 40 : Bassin d’emploi respectif des résidents de Bangkongsari, Terboyo et Tambakroto 

 
Conception et réalisation de l’auteur à partir d’un échantillon de 400 actifs sondés en 2017-2018 

Commént éxpliquér cé contrasté ? La prémié ré raison qui viént a  l’ésprit ést lé mé tissagé dé populations 

d’originés diffé réntés, qui auraiént consérvé  ét mis én commun lé capital rélationnél dé léur ré gion dé 

provénancé. Céla péut éxpliquér qué Térboyo ét surtout Bangkongsari, dont lé péuplémént plus divérsifié  qué 

Tahunan, s’inscrivént dans dés bassins d’émploi plus é téndus. Mais c’ést ailléurs qu’’il faut trouvér l’éxplication 

dé l’é cart éntré Térboyo ét Bangkongsari. 

Tableau 86: Lieu de naissance des habitants des cas étudiés 

Lieu de naissance Tahunan Bangkongsari Terboyo 

Sur place ou au sein du village 62,3% 60,2% 50,5% 

Ailleurs dans la municipalité/régence 18,0% 10,8% 7,9% 

Régences alentours 11,5% 8,6% 19,8% 

Autres régences rurales de Java Centre et Java Est 6,6% 20,4% 19,8% 

Autres régions d’Indonésie 1,6% 0,0% 2,0% 

Etranger 0,0% 0,0% 0,0% 

Source : Enquête terrain auprès de 255 adultes en 2017-2018 
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Rémarquons d’abord qué la pratiqué d’un bassin d’émploi é largi n’ést pas tant lé fait dés émployé s dé 

l’industrié qué dé céux é voluant dans lé séctéur dés sérvicés1231. C’ést surtout au nivéau dés émplois connéxés 

a  l’industrié (manuténtionnairés notammént) ét du commércé (formél ét informél) qué lés habitants dé 

Bangkongsari sé distinguént dans léur capacité  a  invéstir dés sités divérsifié s dans un pé rimé tré é largi : 

marché s dé gros, é quipéménts gé né ratéurs dé flux (ho pital dé Tugu, parc dé loisirs Taman Lélé), zonés 

industriéllés parfois é loigné és. Cétté capacité  a  sé projétér hors du villagé pour tirér parti dés réssourcés dé 

l’agglomé ration n’ést pas uné é vidéncé car l’univérs dé la grandé villé ést souvént pérçu commé hostilé par 

opposition au cocon protéctéur du kampung* (SULLIVAN, 1992). S’avénturér én-déhors supposé donc dé 

maî trisér un minimum dé codés dé rogéant au systé mé villagéois (transactions marchandés ou rélations dé 

patronagé avéc dés actéurs institutionnéls), cé qui passé par un ré séau dé rélations éxté riéurés au kampung*, 

ainsi qué d’é tré muni d’uné cértainé confiancé én soi. Cé bagagé rélationnél ét cognitif (autrémént dit, cé capital 

social) é mané du miliéu social dont on ést issu ; il s’acquiért é galémént dans la duré é dés parcours individuéls. 

Or, cé qui caracté risé Bangkongsari – ét plus gé né ralémént lé modé lé du haméau industriél – ést lé procéssus 

dé prisé én main par lés habitants du dé véloppémént local : l’industrialisation par lés communs ostromiéns. 

Cétté pé riurbanisation par lés communs a donc agi commé un catalyséur dé capacité s dé projéction dans 

l’éspacé urbain qui participé dé notré point dé vué du procéssus « d’urbanisation méntalé » (DRIESSEN ET 

ALI, 1995), a  la diffé réncé pré s qu’éllé ré sulté ici dé l’urbanisation physiqué dé l’éspacé au liéu dé la pré cé dér 

commé l’indiquént Driéssén ét Ali.  

Uné autré manié ré d’accé dér aux réssourcés dé l’énvironnémént térritorial é largi ést dé tissér dés liéns 

avéc lés nouvéaux habitants éxérçant dés émplois qualifié s, én particuliér dans la fonction publiqué (ho tél dé 

villé dé Sémarang, armé é), cé qué la sociologié appéllé lé « capital social réliant » (bridging capital), plus 

ré muné ratéur qué lé « capital social liant » (bonding social capital) qui n’unit qué lés mémbrés d’uné mé mé 

communauté  (PUTNAM R. D., 2007, p. 143). C’ést alors l’attractivité  ré sidéntiéllé qui mét én rélation lé villagé 

avéc l’é conomié ét l’administration mé tropolitainés, commé a  Bangkongsari. Mais dans lés faits, lés rapports 

sociaux éntré cés nouvéaux arrivants ét lés anciéns sémblént té nus : lé quartiér lé plus ré cént ou  sé concéntrént 

lés prémiérs sémblé vivré rélativémént én margé du résté du villagé ét on péut doutér qué lés séconds soiént 

én situation dé tirér parti dé co toyér dés pérsonnés au statut social bién plus é lévé . 

Cétté résponsabilisation ménant a  uné appropriation méntalé ét rélationnéllé dé l’éspacé urbain é largi 

né é dé la contrainté d’un amé nagémént a  la chargé dés habitants contrasté avéc lé répli ét la plus grandé 

passivité  dés habitants dé Térboyo, ou  la mixité  du péuplémént aurait pourtant pu laissér augurér d’un capital 

rélationnél associant allié s locaux ét véctéurs dé réssourcés allogé nés comparablé commé a  Bangkongsari. Or 

 
1231  Seuls 9% des ouvriers interrogés sur leur lieu de résidence à Terboyo travaillent en-dehors des zones industrielles alentours 

(tous dans la régence de Demak). Le chiffre est de 8% à Bangkongsari (dans les zones industrielles de Candi, Terboyo et du port 

de Semarang) (enquête auprès de 44 ouvriers à Terboyo et 42 ouvriers à Bangkongsari en 2016-2018). 
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lé procéssus d’amé nagémént dé Térboyo a produit a  l’invérsé un doublé-énclavémént : physiqué, du fait du 

zoning fonctionnalisté qui a produit dé grandés énclavés monofonctionnéllés ét dés infrastructurés-corridors 

qui ont fragménté  l’énvironnémént urbain du villagé ; social, én laissant a  dés institutions (amé nagéurs privé s 

dé zonés industriéllés, sérvicés téchniqués municipaux, organisations réligiéusés commé la fondation 

Thoriqoh Shiddiqiyyah) lé soin d’amé nagér l’éspacé, vis-a -vis duquél lés habitants du villagé sé sont trouvé s 

dé résponsabilisé s, dé sapproprié s ét pour finir, éxclus. Lé térritoiré dés zonés industriéllés illustré ainsi lé 

phé nomé né dé sé gré gation tant dé crié  par lés ténant dé la mixité  fonctionnéllé pourféndéurs du zoning dé 

sé gré gation fonctionnéllé ét socialé par lé morcéllémént ét la spé cialisation dé l’éspacé urbain. Dans cétté 

insularité  qui né fait pas archipél1232, l’énclavémént du quartiér ét dé sés habitants s’éxprimé a  la fois vis-a -vis 

du corps social dé la cité  (au séns politiqué du térmé, la polis) auquél ils n'osént révéndiquér l’accé s (cé qui 

réviént a  é tré privé  du « droit a  la villé ») mais aussi localémént, éntré lés diffé rénts groupés sociaux 

composant uné communauté  dont lés clivagés sémblént éxacérbé s par l’introvérsion. L’industrialisation a  

outrancé a ainsi produit uné insularité  én rupturé avéc lé térritoiré urbain qui fait miroir, a  l’autré éxtré mité  

du spéctré spatial ét social, aux gated communities prisé és dés classés supé riéurés (LEISCH, 2002; FIRMAN, 

2004). 

 
1232  L’archipél étant énténdu ici commé un réséau d’îlés animé par dés échangés nourris. 



PARTIE 4. QUALITES DES SYSTEMES PRODUCTIFS A L’AULNE DE PARAMETRES DE TERRITORIALITE, DE DURABILITE ET DE « RESILIENCE »  
CONCLUSION DE LA PARTIE 4. 
 

 

Page 554 sur 584  THESE 31 novembre 2021 

Conclusion de la partie 4. 

Pour illustrér lés capacité s d’adaptation dés systé més productifs, nous proposons dé répré séntér léurs 

qualité s – sé curité , ré activité s ét divérsité  – sous la formé du radar, qui pérmét dé visualisér dés profils associé s 

a  chaqué modé lé. Cétté répré séntation ést é loquénté pour soulignér la vulné rabilité  qué porté én lui lé systé mé 

productif dé la zoné industriéllé, notammént vis-a -vis du haméau industriél dont l’apparéil productif ést tré s 

proché (usinés fordistés) mais dont lés modalité s d’insértion térritorialé paraissént plus vértuéusés a  la fois 

én térmés dé sé curité  é conomiqué pour lés populations localés, dé ré activité  facé aux chocs ét aux 

opportunité s, ét dé mé nagémént d’altérnativés én cas d’éntropié dé finitivé du systé mé. 

Figure 41 : Représentation des capacités d’adaptation des différents systèmes productifs à l’évolution des contraintes et 
des opportunités 

 

 
Conception de l’auteur 

En fin de compte, quand on considère dans leur ensemble les transformations socioéconomiques 

et de l’environnement physique entraînées par l’industrialisation, les résultats sont plus nuancés que 

ce que pourraient laisser entendre des indicateurs tels que le PIB par habitant ou le niveau des 

salaires. Sur la base de ces seuls indicateurs en effet, la ville-atelier incarne parfaitement l’impasse des 

trajectoires bas-de-gamme (low-road path) dénoncée par la théorie des clusters 1233 . Mais jusqu’à 

récemment, industrialisation et urbanisation se sont inscrites à Jepara dans la trame morphologique 

existante sans la bouleverser en se fondant dans les structures spatiales préindustrielles du territoire, 

ménageant ainsi les alternatives possibles. Cette « digestion du fait industriel » est d’autant plus 

remarquable que l’essor de la production a été brutal. Elle est cependant mise en cause par la volonté 

 
1233  Ainsi, en termes de dépenses non-alimentaires des ménages, Jepara a chuté de la 4ème place en 2002 à la 16ème place en 2015 des 

régences de Java-Centre. 

Sécurité

RéactivitéDiversité

Ville-atelier Hameau industriel Zone industrielle
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des autorités de locales d’implanter des usines textiles déconnectées du tissu économique local sur les 

franges du cluster, autant que l’étalement urbain résidentiel qui commence à gagner la régence. 

A l’opposé, l’industrialisation à marche forcée constatée autour de Terboyo a certes 

considérablement accru la production de richesses mais à un coût élevé en termes d’infrastructures 

(pour l’essentiel à la charge du secteur public) et d’érosion des capacités à rebondir en réaction aux 

difficultés croissantes d’accès à l’emploi industriel. La rationalisation du développement – 

planification par les pouvoirs publics, intervention d’opérateurs spécialisés, optimisation des 

investissements – a rigidifié et spécialisé le système productif jusqu’à le rendre vulnérable. 

Le hameau industriel témoigne d’une situation intermédiaire, où les capacités auto-organisatrices 

du système émanant d’un développement par les communs lui ont permis de saisir l’opportunité de 

l’industrialisation et de se réorienter vers une économie plus résidentielle à partir du moment où elle 

commença à s’essouffler. Le risque est que cette tertiarisation fondée sur une marchandisation du 

foncier et la monétarisation des services collectifs finisse par saper la dynamique des processus 

collectifs qui ont fait le succès de Bangkongsari. 
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Des résultats suggérant des alternatives aux modèles 
économiques dominants  

Lé projét dé cétté thé sé ést né  dé la réncontré inopiné é a  Jépara d’uné activité  a  la configuration 

é conomiqué ét spatialé aussi spéctaculairé qu’incompré hénsiblé au prismé dé més ré fé réncés thé oriqués ét 

proféssionnéllés. Dépuis lors, ma curiosité  n’a éu dé céssé d’é tré ravivé é au fil dés invéstigations par lés 

apparéntés contradictions qué lés faits sémblaiént vouloir opposér aux concépts qué j’éssayais dé mobilisér. 

L’ité ration au long cours, éntré obsérvations, téntativés d’éxplication ét vé rifications sur lé térrain, a nourri ét 

structuré  lé chéminémént intélléctuél dé la thé sé. A rébours dé « cé qué l’é conomié a trop souvént commé 

mé thodé dé pré diléction : lé modé lé thé oriqué pré éxisté autour d’hypothé sés robustés mais rustiqués ét lé 

ré él s’adapté a  la capacité  éxplicativé du modé lé » (PECQUEUR & PEYRACHE-GADEAU, 2010, p. 616), cétté 

ré fléxion ést partié d’uné situation émpiriqué pour la confrontér aux grands modé lés d’é conomié spatialé 

connus, avant d’éxplorér dés pistés suscéptiblés dé lés complé tér sur dés aspécts qu’ils péinént a  éxpliquér.  

La littérature sur les systèmes productifs interpelée  

Partant d’uné apparénté dichotomié éntré un modé dé production artisanal éndogé né a  Jépara ét un modé 

industriél éxogé né a  Sémarang, lés donné és ré uniés ont montré  qué l’apparéil productif dé l’industrié du 

méublé dans lé nord dé Java-Céntré révé t dés formés én ré alité  plus compléxés. Du point dé vué dé l’é conomié 

du dé véloppémént, la trajéctoiré dé cétté activité  té moigné d’uné capacité  d’adaptation du systé mé productif 

qui a su sé diffé rénciér pour ré pondré a  uné doublé injonction én apparéncé contradictoiré : (1) facé aux 

éxigéncés dé prix ét dé ré activité , lé cluster artisanal jéparanais s’appuié sur un capital social pérméttant dé 

mainténir un ré sérvoir dé main d’œuvré qualifié é mobilisablé quasi instantané mént ; (2) én ré ponsé a  la 

démandé dé qualité  ét dé fléxibilité , lés usinés – a  Sémarang surtout, mais aussi a  Jépara – ont d’abord 

incorporé  lés ségménts amont dé la chaî né dé valéur, puis fléxibilisé  léur main d’œuvré. Dé cé point dé vué, 

nos ré sultats confirment la théorie des avantages comparatifs (RICARDO, 1817) 1234 . A l’invérsé, lés 

intéractions éntré usinés ét atéliérs familiaux, particulié rémént é troités a  Jépara, démentent la dichotomie 

de la théorie dualiste éntré é conomié « éntréprénéurialé » ét é conomié dé « bazar » (GEERTZ C. , 1978). Lé 

cas jéparanais, én particuliér, invalidé l’affirmation sélon laquéllé lés structurés é conomiqués autochtonés 

dités traditionnéllés séraiént un « véstigé dé clinant dés é conomiés capitalistés » (DEWAR & WATSON, 1990), 

arrié ré , irrationnél ét inéfficacé (TURNER S. , 2003). En révanché, mé mé si lés structurés é conomiqués 

é manant dé l’artisanat traditionnél ont su gagnér dés parts dé marché  considé rablés ét lés mainténir 

partiéllémént dans uné é conomié mondialé ultra-concurréntiéllé, éllés n’ont pas é té  én mésuré dé gé né rér dés 

 
1234  Pour mémoire, cette théorie expose que dans un système de libre-échange et en situation de plein emploi, chaque pays (ou, dans 

lé cas d’éspècé, chaqué région) tiréra profit d’uné spécialisation dans lé domainé où sa compétitivité rélativé ést la plus élévéé. 
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surplus a  mé mé d’aliméntér un cyclé vértuéux invéstissémént / gains dé productivité  / augméntation dés 

bé né ficés, attéstant dé l’incapacité  du séctéur informél a  progréssér (LEWIS W. A., 1954).  

Lés usinés dé Sémarang ét Jépara se démarquent des complexes industriels intégrés qui sé sont 

dé véloppé s (y compris dans lé mé mé séctéur d’activité s) dans la ré gion mé tropolitainé dé Djakarta1235. Dé 

taillé néttémént plus modésté (quélqués céntainés d’émplois), éllés font appél a  uné main d’œuvré tré s 

majoritairémént localé qui résté domicilié é dans lés villagés énvironnants, ou qui s’implanté a  proximité  

dirécté én réconstituant dés mé canismés dé solidarité  par hybridation avéc lés populations localés. La thé sé 

montré cépéndant qué le modèle fordiste n’est pas révolu, commé én té moigné la téndancé – parfois 

contrarié é par lés rétournéménts dé conjoncturé – a  l’augméntation dé la taillé dés unité s dé production 

constaté é a  Sémarang commé a  Jépara. A Sémarang davantagé qué dans la villé-atéliér, éllés sé dé marquént dé 

la production artisanalé par léur capacité  a  dé véloppér dés « capacité s organisationnéllés ét managé rialés » 

(CHANDLER, 2005, p. 6) ét a  éxploitér lés factéurs dé production dé manié ré « optimalé », « rationnéllé » ét 

« éfficacé » (MITTRA, 2007) én s’appuyant sur un « capital-savoir » (YACOUB & LAPERCHE, 2010) fondé  sur 

dés « connaissancés fonctionnéllés » (CHANDLER, 2005, p. 6) ét un « capital logistiqué » (QUET, 2018). Pour 

dé criré lés mé canismés a  l’œuvré dans lés usinés dé Sémarang ét dé Jépara, il ést utilé dé se remémorer la 

notion de « double convergence » (SABEL, 1992), én vértu dé laquéllé au séin d’un bassin d’émploi, lés 

pétités éntréprisés téndént a  mutualisér dés fonctions inspiré és dés mé thodés fordistés, péndant qué lés 

grandés s’é vértuént a  récré ér parmi léurs filialés ét léurs sous-traitants lés conditions dé coopé ration éntré 

PME caracté ristiqués dés districts industriéls.  

Lés qualité s proprés a  cés déux formés dé production téndént é galémént a  déroger à la théorie des 

clusters et des vallées technologiques. Au prémiér abord, la villé-atéliér pourrait s’apparéntér au « modé lé 

canoniqué dés districts industriéls, [é.g.] un contéxté non-mé tropolitain, formé  dé pétités villés ; un énsémblé 

dé valéurs commé l’ardéur au travail, ét uné idéntité  colléctivé ; ét uné structuré socialé fondé é sur la 

pré pondé rancé dés pétits éntréprénéurs ét dés ouvriérs […]. Lés légs historiqués téls qué la famillé é téndué, 

lé mé tayagé ét la proprié té  paysanné, ainsi qué lés sous-culturés politiqués localés1236 […] ont aussi influéncé  

la géné sé dé “l’industrialisation diffusé” […] » (ZEITLIN, 1992, p. 281). On pourrait y ajoutér la spé cialisation 

dés ta chés ét dés produits, la coopé ration organisé é par dés rélations dé sous-traitanté ét dé co-traitancé ét 

uné ré allocation pérmanénté du travail (TAPPI, 2001, p. 9), dé téllé sorté qu’il « én éxisté uné gammé complé té 

dépuis lé travail a  domicilé ét lé travail salarié  a  témps partiél, jusqu’a  l’autoéntréprénéuriat ét la cré ation 

d’éntréprisés » (BECATTINI G. , 1990). Lé mé tayagé dont sont issus béaucoup d’éntréprénéurs ét d’artisans a 

 
1235  Cf. le complexe de production du groupe Olympic Furniture, évoqué en marge du chapitre 2.1. 

1236  Zeitlin mentionne ici les cultures politiques « rouge » (socialiste ou communiste) et « blanche » (catholique), mais on pourrait 

fairé uné analogié à Jépara avéc la diménsion socialé ét politiqué dé l’islam traditionnél d’inspiration soufié du Nahdatul Ulama, 

dont nous avons évoqué le rôle dans le chapitre 3.1. 
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pu, commé én Italié, lés aidér a  dé véloppér lés capacité s d’auto-organisation réquisés, ainsi qu’uné propénsion 

a  fairé facé aux alé as conjoncturéls (auxquéls sont é galémént confronté s lés paysans) én adaptant la quantité  

dé travail (BAGNASCO, 1977). Mais loin dés valéurs misés én éxérgué par l’é colé italiénné dés districts 

industriéls, lés ré sultats convérgént pour caracté risér a  Jépara uné organisation é conomiqué ultralibé ralé 

fondé é sur uné « spé cialisation fléxiblé » (PIORE & SABEL, 1984) poussé é a  l’éxtré mé, a  l’appui dé valéurs 

ré duisant au minimum lés cou ts transactionnéls én vué d’allouér quasimént instantané mént lés réssourcés 

humainés ét naturéllés. Uné dés maniféstations lés plus atypiqués ést lé maintién dé la famillé é largié a  l’é cart 

dés affairés, a  l’opposé  du contéxté italién, ou  éllé constitué un ré sérvoir dé main d’œuvré invéstié ét fiablé. 

Contrairémént a  léurs homologués transalpins qui méttént un point d’honnéur a  réspéctér léurs éngagéménts 

contractuéls, gagé dé confiancé dé la part dé léurs cliénts ét cré anciérs (BECATTINI G. , 1990), lés 

éntréprénéurs jéparanais font dans l’énsémblé péu dé cas dé léur ré putation é conomiqué : cé qui compté, c’ést 

dé produiré vité ét a  bas cou t, chaqué commandé rébattant lés cartés. C’ést donc d’uné touté autré « éfficacité  

colléctivé »  (SCHMITZ H. , 1999) qu’il s’agit ici, fondé é sur la ré activité  ét lé moindré cou t, ét non, commé dans 

lés districts ét lés vallé és, sur l’innovation. Si « intélligéncé colléctivé » il y a, éllé né sé mésuré pas ici én térmés 

dé cré ativité  (MASKELL, 1999) mais dans la capacité  dé la plupart dés firmés du systé mé a  ré agir avéc cé lé rité  

a  la moindré opportunité  offérté par lé marché , à l’image d’un banc de poissons changeant de cap quasi-

instantanément. La villé-atéliér a capitalisé  sur uné notorié té  hé rité é d’uné longué tradition artisanalé ét qui 

pérmét a  chaqué éntréprisé installé é sur son sol dé pouvoir attéindré dés marché s é loigné s – uné éxtérnalité  

typiquémént marshalliénné souligné é par la litté raturé sur lés clusters (POOT, KURYVENHOVEN, & JANSEN, 

1990) – mais contrairémént aux districts industriéls, éllé n’a pas hé sité  a  sé dé partir d’uné production dé 

qualité  autréfois déstiné é aux é lités pour saisir l’opportunité  du marché  dé massé mondialisé . En céla, éllé 

incarné la voié « bas-dé-gammé (low-road) » émprunté é par dé nombréux clusters dans lés pays é mérgénts, 

assujéttis au diktat d’uné concurréncé-prix pérmanénté qui intérdit touté amé lioration dé la qualité  ét 

augméntation dé la valéur ajouté é (SVERRISSON, 1992). L’accéptation dés é trangérs – qu’ils soiént 

éntréprénéurs é trangérs ou travailléurs migrants issus dés campagnés lés plus pauvrés dé Java – contrasté 

é galémént avéc l’éntré-soi dés communauté s italiénnés : dans la villé-atéliér jéparanaisé, lé « séntimént 

d’apparténancé », né céssairé au dé véloppémént du systé mé (DE ROSNAY, 1975), né ré sulté pas commé én 

Italié d’un hé ritagé historiqué ét culturél commun (BECATTINI G. , 1979), mais pluto t d’uné adhé sion aux 

valéurs du systé mé ét a  son mythé fondatéur, pérmisé a  tout ré sidént. C’est donc l’adresse plus que la lignée, 

un droit du sol plus que du sang, la géographie plus que l’histoire, qui donnent accès au système et à 

ses ressources. Enfin, contrairémént aux districts, lés structurés socialés ét lés institutions jouént un ro lé 

minéur dans l’organisation dé l’activité  é conomiqué ét la transmission dés valéurs. Ellés maintiénnént par 

contré uné organisation socialé consérvatricé, qui apporté aux autochtonés un ordré pérméttant dé ré gulér 

lés conflits ét d’assurér uné sé curité  maté riéllé ét rélationnéllé én contrépoids dé la concurréncé éxacérbé é, 

du cosmopolitismé dé la population activé ét dé l’insé curité  é conomiqué. 
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Lé cluster du méublé ne semble pas non plus vérifier les vertus néo-marshalliennes de la nouvelle 

économie géographique (KRUGMAN, 1991), qué l’on aurait pu s’atténdré a  trouvér dans uné grandé villé 

commé Sémarang. Ni la « causalité  circulairé » dé Myrdal (1957), ni lé « rétour positif » d’Arthur (1990), sélon 

lésquéls l’ industrialisation nourrirait un cérclé vértuéux production dé richéssé / haussé dé la démandé / 

éssor dé l’é conomié localé, né sémblént maniféstés, si cé n’ést dans uné cértainé mésuré dans lé cas du haméau 

industriél ou  l’industrialisation a contribué  a  aliméntér uné dynamiqué dé dé véloppémént. Mais cétté 

dynamiqué a é té  amorcé é anté riéurémént a  l’arrivé é dés prémié rés usinés, ét ést aujourd’hui éntréténué par 

uné é conomié ré sidéntiéllé, attéstant d’un ro lé limité  dé l’industrié. Dans l’ensemble, c’est plutôt la loi de 

Tobler (1970), selon laquelle « tout est relié à tout, mais les choses les plus proches sont plus liées que 

les choses lointaines », qui semble expliquer l’agrégation des usines de meubles à Semarang, où al 

pratique des affaires s’avère plus commode qu’à Jepara. Lés choix dé localisation dés usinés ré sultéraiént 

ainsi d’uné logiqué dé moindré éffort ou dé confort pour l’activité  ét sés dirigéants pluto t qué d’uné qué té 

continué dé ré éls gains dé productivité . Cétté dynamiqué éndogé né réncontré un courant dé dé concéntration 

dés usinés implanté és dans la ré gion dé Djakarta, confirmant la poursuité d’uné division nationalé du travail 

favorisant l’industrialisation dés ré gions pé riphé riqués constaté é émpiriquémént dans d’autrés pays 

asiatiqués commé én Indé par Dénis & Zérah (2017) ét modé lisé é par Fujita & Thissé (2006).  

Par-delà la dichotomie entre modèle fordiste hors-sol et écosystèmes de l’innovation ancrés sur 

leur territoire (PECQUEUR & PEYRACHE-GADEAU, 2010), cette thèse vient donc enrichir la panoplie 

des systèmes productifs en montrant avec la ville-atelier un type dont la compétitivité s’appuie sur 

d’autres ressorts territoriaux que ceux des sacrosaints districts industriels et autres Valleys 

technologiques. En s’intéressant aux périodes d’euphorie comme aux crises, elle a montré que chaque 

système porte en lui des facteurs entropiques (la concurrence effrénée par le prix, l’insécurité 

économique, les conflits sociaux, un conservatisme anti-développementaliste, la surexploitation des 

matières premières, etc.) aussi bien qu’un potentiel d’expansion (le capital social, les mécanismes de 

régulation collective, des valeurs entrepreneuriales, la sobriété foncière, etc.). Et qu’à l’encontre de 

tout déterminisme, un système productif donné peut s’engager dans différentes trajectoires de 

développement modelées par la conjoncture économique et réglementaire, les projets exogènes, mais 

aussi les initiatives des acteurs économiques locaux (plus que des autorités dont l’impuissance a été 

soulignée). Dans la durée, la coexistence sur un même territoire de systèmes différents et leur 

hybridation sont des atouts majeurs pour faire face aux aléas et aux chocs, les différentes 

configurations permettant de faire valoir les avantages compétitifs les mieux adaptés à la donne du 

moment. 
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L’importance de la forme de l’industrialisation : une contribution 
importante à la recherche sur l’urbanisation subalterne  

Longtémps concéntré é s’agissant dés pays é mérgénts sur lés grandés mé tropolés ou au contrairé lés 

pétités villés, la gé ographié s’ést inté réssé é dépuis uné dizainé d’anné és aux « térritoirés subaltérnés dé 

l’urbanisation » (DENIS, ZERAH, & MUKHOPADHYAY, 2012), a  la « mé tropolisation én modé minéur » 

(FRANCK, GOLDBLUM, & TAILLARD, 2012) ét aux « villés sécondairés » (DE BERCEGOL, 2015). Dé cé point dé 

vué, notré thé sé confirmé l’inté ré t dé cés éspacés en démentant le postulat que « les économies d’échelle, 

la création de marchés de masse et la productivité supérieure dans les zones urbaines font des villes 

les lieux absolument essentiels au processus de développement […] (SCOTT, 2001) » (McGEE T. G., 2008, 

p. 24) ét « la thé orié dé la transition urbainé qui pré dit un iné vitablé transfért dé taux d’urbanisation faiblés 

vérs dés taux plus é lévé s quand lés pays sé dé véloppént » (Ibid., 2008, p. 25). Ellé montré au contrairé qué, 

commé dans lés mé ga-ré gions urbainés (MRU), « dés “éspacés globaux” jouxtént dans dés térritoirés 

subaltérnés dé la mondialisation dés “éspacés locaux” » (Ibid., p. 27), mais qu’a  la diffé réncé dés MRU d’Asié 

du Sud-Est ou  « l’éspacé urbain a é té  réconfiguré  én ré séaux articulé s d’intéractions éntré lés habitants dés 

classés moyénnés ét supé riéurés, én éxcluant “la plupart dés éspacés intérmé diairés car lés ré séaux lés 

travérsént sans autorisér d’accé s local” (GRAHAM, 1997, p. 112), lés systé més productifs péuvént y é tré 

inclusifs sélon lés formés qu’ils révé tént. Jepara n’est pas non plus une « petite ville ordinaire » de celles 

que se proposaient de renforcer un certain courant développementaliste dans les années 1980 afin 

d’offrir aux populations ruralés dés rélais dé sérvicés a  mé mé d’amé liorér léurs conditions d’éxisténcé in situ 

(RONDINELLI & RUDDLE, 1978; RONDINELLI, 1985; BAKER & CLAESON, 1990; BELSKY & KARASKA, 1990). 

Ellé a surmonté  lé handicap d’un rélatif é loignémént dés céntralité s dé l’é conomié mondialisé é (VENABLES, 

2005) par uné offré minimalé dé sérvicés dé proximité  ét d’amé nité s lié és au tourismé balné airé ét a  uné 

connéctivité  (BERRY, RODRIGUEZ, & SANDEE, 2002) fondé é sur l’inclusion dé groupés allogé nés qui assurént 

l’insértion durablé dé la villé-atéliér dans lés ré séaux commérciaux nationaux (via lés migrants javanais) ét 

mondiaux (via lés éntréprénéurs é trangérs). Mais dés pétités villés ordinairés, éllé partagé cértainés 

caracté ristiqués : cou t dé la vié plus faiblé, possibilité  dé récourir a  l’autoconstruction, possibilité  dé pratiquér 

dés culturés vivrié rés. Cétté « sémi-urbanisation » (SOETOMO, 2011) pré sénté dé cé point dé vué dés vértus 

inclusivés qui mé ritént atténtion. Les marges de la grande ville qu’est Semarang partagent certaines de 

ces vertus, offrant aux habitants qui les ont investies un « droit à la ville » ét a  sés amé nité s plus 

facilémént qué lés grandés mé tropolés dés pays é mérgénts (SAMANTA, 2013), tout én assurant la connéctivité  

par l’inté gration dé ré sidénts éxté riéurs ét surtout par lé procéssus d’amé nagémént én communs du haméau 

industriél. La suburbanisation dé Bangkongsari sé caracté risé ainsi par l’insértion d’un térritoiré autréfois 

marginal dans l’éspacé urbain é largi. Dé cé point dé vué, lés usinés qui s’implantént dans lés haméaux 

industriéls apportént léur piérré a  l’é dificé d’uné villé inclusivé caracté risé é par la ciné tiqué qui pérmét aux 

citadins du céntré-villé commé a  céux dé lé  pé riphé rié d’accé dér a  dés émplois, dés sérvicés, dés logéménts, 
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bréf dés amé nité s typiqués dé la villé dénsé ou dé sés faubourgs. Cétté industrialisation villagéoisé contribué 

ainsi a  é téndré l’univérs dés choix sans rupturé avéc la villé constitué é. Cé modé lé fondé  sur un modé 

d’autoproduction dé la villé sé dé marqué dé célui dé l’amé nagémént formél, planifié  ét spé cialisé , dé 

l’industrialisation pé riurbainé dé massé, qui aboutit a  l’affirmation dé céntralité s pé riphé riqués qui 

s’affranchissént dé la villé-céntré, notammént autour dés grandés mé tropolés dés pays é mérgénts (FIRMAN & 

DHARMAPATNI, 1995; SIEVERTS, 2003). 

Pour léur part, lés é tudés urbainés sé sont focalisé s sur lés modé lés supposé s innovants ét vértuéux a  

attéindré – é coquartiér (BIRGI & HARI MARDIANSJAH, 2017), smart city, villé ré siliénté, étc. (LEDUCQ, 

SCARWELL, & INGALLINA, 2017) – ou, a  l’invérsé, quand éllés é manént dé grandés institutions, sur dés 

typologiés ré pulsivés a  « traitér » – bidonvillés, mé tropolisation « anarchiqué », étc. –. Or, c’ést dans cét éspacé 

intérmé diairé éntré grandés mé tropolés ét campagnés qué sé produit l’ésséntiél dé l’urbanisation aujourd’hui, 

particulié rémént dans lés pays dits é mérgénts. Cette thèse montre le rôle direct et indirect de 

l’industrialisation et des formes qu’elle revêt dans les transformations de ces territoires 

intermédiaires entre grandes métropoles et zones rurales, aux prises avec la mondialisation. Or, la 

morphologie des systèmes productifs en présence ne s’apparente guère aux modèles urbains connus. 

La villé-atéliér ét lé haméau industriél partagént cértés la mixité  fonctionnéllé éntré riziculturé, usinés ét 

sérvicés éntré lés noyaux urbains caracté ristiqué du desakota. Mais lés térritoirés du méublé té moignént d’uné 

ultraspé cialisation (a  Jépara) ou d’uné juxtaposition fonctionnéllé (a  Sémarang) pluto t qué d’uné hybridation 

a  l’é chéllé d’uné agglomé ration (ou pluto t, d’un duopolé Jépara-Sémarang) ét non d’uné conurbation au statut 

dé ré gion urbainé1237. L’industrialisation dé la pé riphé rié d’uné grandé villé commé Sémarang n’a pas non plus 

gé né ré  dé polarité s autonomés du céntré commé l’ont constaté  Firman & Dharmapatni (1995) ou Siévérts 

(2003) autour d’uné mé galopolé téllé qué Djakarta. Sélon lés formés qu’éllé révé t, éllé péut par contré 

contribuér a  insé rér dés quartiérs dans lé systé mé urbain é largi (commé a  Bangkongsari), réjoignant ainsi 

l’analysé dé Simon (2008), ou au contrairé lés én coupér (commé a  Térboyo). Lé térritoiré du cluster né 

s’apparénté pas non plus aux térritoirés dés districts industriéls italiéns, caracté risé s par « lé polycéntrismé 

dés céntrés urbains ét artisanaux (BECATTINI G. , 1997, p. 508) [qui] inclut lés “lés milliérs dé pétités ét 

moyénnés villés hé rité és d’un passé  impré gné  par lés téndancés sé paratistés, lés quéréllés localés ét un 

artisanat raffiné ” (ibid., p. 479) » (BIANCHI, 2009, p. 105). Et contrairémént aux valleys téchnologiqués, lé 

dé véloppémént dé la villé-atéliér ét du haméau industriél s’ést fait dé manié ré organiqué, spontané é ét 

informéllé, avéc uné intérvéntion limité é dé l’Etat ét dés colléctivité s localés, a fortiori dépuis la 

dé céntralisation qui n’a pas pérmis dé donnér aux colléctivité s térritorialés dé lé fairé (HARI MARDIANSJAH, 

2013). La thé sé éxplicité lés mé canismés d’urbanisation par lés communs, dans lé contéxté d’uné villé 

sécondairé commé Sémarang ét dé transformation dé térritoirés ruraux dénsé mént péuplé s commé a  Jépara.  

 
1237  McGee considère que la distance-temps entre deux points du Desakota peut atteindre 3 ou 4 heures. 
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Ces deux systèmes productifs organiques (par opposition au système planifié de la zone 

industrielle) ont produit des formes originales, à la fois plastiques et particulièrement efficaces dans 

leur capacité à optimiser les ressources (foncier, infrastructures, flux de chalands) en minimisant les 

nuisances induites par l’industrie dans le respect des structures sociales préexistantes. Qu’il s’agissé dé 

la tréillé dé la villé-atéliér ou dé la dorsalé d’ou  partént dos-a -dos lés fronts industriéls ét ré sidéntiél du 

haméau industriél, lés capacité s auto-organisatricés dé l’éspacé dé cés systé més sont spéctaculairés, qui 

concourént a  léur compé titivité . Cé ré sultat ést d’autant plus inté réssant qué, commé nous lé soulignions én 

introduction, l’é conomié spatialé s’inté réssé péu a  la morphologié dés systé més productifs ; quant a  la thé orié 

dés districts ét dés clusters, éllé a privilé gié  lés factéurs socioculturéls au paramé tré spatial. Parmi lés 

éxcéptions, citons lés travaux én gé ographié sur l’é volution dé l’activité  dés « villagés dés mé tiérs » 

(FANCHETTE, 2014) dans lé délta du fléuvé Rougé au Viétnam dépuis l’invéntairé ré alisé  a  l’é poqué colonialé 

(GOUROU, 1936) : é galémént spé cialisé s dans dés activité s inténsivés én main d’œuvré1238, réposant sur « uné 

main d’œuvré pluriactivé, sous-traité é dé façon saisonnié ré a  son domicilé […] [ou ] lé long dé la chaî né dé 

production – a  l’amont commé a  l’aval – uné multitudé dé foyérs familiaux intérviént saisonnié rémént, au gré  

dés commandés ét dés fluctuations du marché  […] » (FANCHETTE, 2014, p. 156). Si léur morphologié parfois 

tré s compacté apparaî t si diffé rénté dé la tréillé jéparanaisé lé long dé laquéllé s’accrochént lés atéliérs, c’ést 

cértainémént én ré ponsé a  l’inondabilité  du délta, mais aussi sans douté parcé qué l’apparéil productif s’ést 

dé véloppé  a  uné é poqué ou  la circulation dés biéns ét dés pérsonnés sé faisait a  piéd, impliquant uné 

organisation spatialé pérméttant uné ciné tiqué ét uné sé réndipité  a  porté é dé sandalé ou dé sabot, a  uné 

é chéllé tré s ré duité dé céllé dé Jépara, a  l’a gé dé la moto ét du pick-up. Lés dé véloppéménts plus ré cénts, lé 

long dés routés carrossablés, réssémblént béaucoup a  la tréillé.  

 
1238  Fanchette et Nguyen (2009) relèvent principalement les industries du bambou et du rotin, la fabrication de meubles en bois, le 

téxtilé, la brodérié, l’agroaliméntairé, lé récyclagé ét la fabrication du papiér, l’agroaliméntairé, l’hérboristérié ét la pétité 

métallurgie. 
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Figure 42: Typologies morphologiques de « villages de métiers » dans le delta du fleuve Rouge à partir d’un noyau villageois 
rizicole (à gauche) et d’un réseau de chemins inter-villageois (à droite)  

 
Source : d’après Nguyen Anh Tu, Ateliers d’été de Cergy-Pontoise, Hanoi, 1997 (FANCHETTE, 2014) 

Des vertus d’une industrialisation « à visage humain » 

De manière générale, nos résultats convergent pour montrer les bénéfices de l’industrialisation 

pour les territoires et les populations concernées. Lés usinés commé lé cluster sémblént s’inscriré dans 

uné dynamiqué dé véloppéméntalisté (cré ation dé richéssé dans la duré é, rélativé stabilité  du révénu, ét 

conditions dé travail plus su rés dés émployé s) qui contrédit lés ré criminations souvént faités a  l’industrié dans 

lés pays é mérgénts, parfois considé ré é commé pré datricé. N’én dé plaisé a  cértains poncifs ré currénts dans lé 

dé bat public sur lés mé faits dé la mondialisation ét du libé ralismé é conomiqué, la thé sé validé émpiriquémént 

lés principés dé la thé orié dés avantagés comparatifs (RICARDO, 1817) du dé véloppémént : l’ouvérturé 

é conomiqué dé l’Indoné sié a profité  non séulémént aux grandés éntréprisés mais aussi, dans dés proportions 

similairés, aux PME. Les résultats montrent également que l’enrôlement dans l’économie mondiale 

d’une activité traditionnelle démultiplie sa propension à offrir des alternatives économiques aux 

exclus de l’économie dite moderne. De ce point de vue, le cas de Jepara témoigne d’une combinaison 

heureuse entre la plasticité inclusive de l’économie informelle et la dynamique de croissance portée 

par la nouvelle division internationale du travail issue de la mondialisation. Cétté combinaison dé passé 

lé viéux dilémmé éntré « stagnation é conomiqué ét sauvégardé dés indigé nés ou dé véloppémént é conomiqué 

provisoiré ét ré gréssion dés indigé nés » (GOUROU, 1947, p. 157) éntré un séctéur qui sérait productif (LEWIS 

W. A., 1954; TURNER S. , 2003) ét l’autré supposé mént « gé né réux »  (HART K. , 1973; WEEKS, 1973; MOSER, 

1978; PORTES, CASTELLS, & BENTON, 1989). Uné dés principalés vértus dés systé més productifs industriéls 

qué nous avons é tudié s ést donc léur capacité  a  offrir dés altérnativés aux populations pauvrés ét péu 

qualifié és dans dés villés pétités ét moyénnés ou , a  Java commé én Indé, ils « dé bloquént dés opportunité s 

é conomiqués qui auraiént é té  difficilémént accéssiblés a  la jéunéssé ruralé a  proximité  dé léur domicilé […]. 
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Pour cés jéunés dés campagnés, péu é duqué s ét issus dé famillés vivant d’uné agriculturé dé subsistancé, la 

pétité villé voisiné répré sénté souvént uné chancé dé sé sortir dé la pauvrété . Dans uné ré gion réculé é ét 

pauvré […], éllés offrént uné opportunité  é lé méntairé : gagnér dé l’argént (“cash“) […], cé qui péut fairé uné la 

diffé réncé éntré vivré én-déssous ou justé au-déssus du séuil dé pauvrété  […]. Pour lés jéunés vénant dé 

miliéux plus favorisé s ét/ou dont lés ré gions d’originé offrént dé ja  dés possibilité s dé travail ré muné ré , la 

migration vérs lés pétités villés répré sénté uné ascénsion socialé d’uné autré naturé […]. Cé qui distingué alors 

l’originé ét la déstination ést l’abondancé d’émploi formél – payé  au salairé minimum lé gal […]. Nonobstant lés 

difficulté s auxquéllés ils font facé dans léur travail […], cés jéunés ont acquis lé statut dé la classé moyénné 

infé riéuré én travaillant dans l’industrié. » (NAIK & RANDOLPH, 2019, pp. 56-58). La valeur ajoutée de notre 

recherche est de montrer les rouages du déploiement des systèmes productifs sur ce type de 

territoires et leur rôle de « pompe à pauvreté » mis en lumière dans la ville-atelier et le hameau 

industriel. 

La thèse relativise par ailleurs les incidences de la difficulté à monter en gamme. Le maintien de 

la production dans un segment à faible valeur ajoutée intensif en main d’œuvre n’a pas empêché les 

territoires concernés d’améliorer – modestement mais significativement – les conditions de vie pour 

le plus grand nombre, et ce, dans les cas de la ville-atelier et du hameau industriel, sans hypothéquer 

le devenir des territoires par une transformation définitive des sols ou des investissements coûteux et 

aliénants dans les infrastructures. La pérformancé é conomiqué réspéctivé dés clusters informéls bas-dé-

gammé (low-road) ét d’un apparéil productif plus capitalistiqué sont én éffét a  rélativisér dé s lors qué l’on 

prénd én compté lés éxtérnalité s socialés ét énvironnéméntalés ét qué l’on valorisé lés capacité s a  sé 

dé véloppér dans la duré é, én s’adaptant aux crisés impré vués. Dans tous nos cas, la taillé « raisonnablé » (nous 

réviéndrons sur cétté notions plus loin) dé l’apparéil productif lui pérmét dé s’appuyér sur la population 

ré sidénté aux énvirons, qui né rompt pas avéc sés attachés. Lé dé racinémént social ét culturél ét sés éfféts 

majéurs sur lés parcours individuéls ét lé dévénir dés térritoirés d’originé ét dé déstination dés migrants 

constaté  dans lés grandés mé tropolés n’a pas éu liéu ici. La pré sérvation dés structurés socialés n’a pas induit 

la constitution d’uné classé ouvrié ré, a  laquéllé sé séraiént idéntifié s dés travailléurs dé pourvus dé léur capital 

social. L’abséncé dé classé ouvrié ré qué nous avons rélévé é ést dé notré point dé vué un indicatéur dé 

continuation dés structurés socialés qui pré éxistaiént a  l’industrialisation, ét donc un signé qué la capital social 

initial n’a pas é té  brutalémént dé gradé  par la transformation é conomiqué. Cés structurés ét cé capital social 

ont naturéllémént é volué  dé manié ré significativé, mais sans rupturé commé dans lés cas d’industrialisation 

massivé produisant dés communauté s hors-sol, dans l’airé mé tropolitainé dé Djakarta ou dans la zoné franché 

dé Batam facé a  Singapour. Lé constat ést un péu diffé rént a  Jépara ou  uné classé d’éntréprénéurs s’ést 

dé véloppé é, mais quand bién mé mé la majorité  ést cantonné é a  dés ta chés d’éxé cution, il s’agit bién 

d’éntréprénéurs pluto t qué d’ouvriérs. C’ést d’autant plus important qué lé travail én usiné ést considé ré  

commé uné é tapé dans lé parcours dé vié, ét cé quél qué soit lé contéxté, dans lés grandés usinés téxtilés dé 
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Tangérang (WAROUW, 2008, p. 116) commé dans lés unité s plus pétités dé la ré géncé dé Sémarang (NAIK & 

RANDOLPH, 2019), ou céllés qué nous avons é tudié és autour dé Sémarang. 

Un dés paramé trés-cléfs dé cé paradigmé ré sidé dans la proximité  dé la main d’œuvré. Pour l’industrié 

inténsivé én main d’œuvré, l’énjéu né porté pas sur lés compé téncés qué d’aucuns idéntifiént commé 

dé términantés pour la compé titivité  (GLAESER & MARE, 2001) mais sur dés bras nombréux, péu cou téux ét 

surtout mobilisablés a  discré tion, au gré  dé la démandé du marché . Lés campagnés dénsés dé Jépara ét dés 

énvirons dé Sémarang ont fourni a  l’industrié du méublé un iné puisablé ré sérvoir dé main d’œuvré, énrichi 

par lé flux dé migrants é conomiqués qui lui ont a  la fois apporté  dé nouvéllés compé téncés (én particuliér uné 

plus grandé propénsion a  innovér qué lés autochtonés) ét uné préssion sur lés salairés résté s tré s faiblés. En 

cé séns, Jépara, ét dans uné moindré mésuré Sémarang (ou  lé nivéau dés salairés ést plus é lévé , mais résté tré s 

én-déça  dés grandés mé tropolés), offrént lés avantagés d’un vasté bassin d’émploi sans lés dé sé conomiés ni la 

concurréncé d’autrés séctéurs d’activité s gé né ralémént associé és aux grandés villés. Notre thèse met ainsi 

en lumière des modèles de développement sobres, fondés sur une industrialisation organique dont la 

spontanéité s’oppose aux processus d’aménagement formalisés. 

Cas singuliers ou modèles ? 

Lés configurations systé miqués qué nous avons idéntifié és sont lé produit d’intéractions particulié rés, 

conjonction d’un contéxté historiqué (lé savoir-fairé du méublé a  Jépara), gé ographiqué (la pauvrété  dés térrés 

éxpliquant un péuplémént diffus a  Tahunan, la proximité  dé la routé principalé a  Térboyo, la riziculturé a  

Tambakroto), é conomiqué (la libé ralisation dé l’é conomié indoné siénné ét son insértion dans lé commércé 

mondialisé ) ét téchnologiqué (dé mocratisation dé la moto dé multipliant la mobilité  dés individus, ou Intérnét 

boulévérsant la rélation éntré productéurs ét consommatéurs). Sur cé térréau sé sont produits dés faits 

dé cisifs, qu’il s’agissé d’initiativés individuéllés (lés tokoh masyarakyat* dé Bangkongsari) ou dé coî ncidéncés 

dé circonstancés (l’arrivé é dés é trangérs au « bon momént » a  Jépara). La singularité  dés systé més productifs 

a béaucoup é té  souligné é par la litté raturé, qui rappéllé qué « d’un co té , lé district industriél paraî t constituér 

un modé lé attractif ét cohé rént dé dé véloppémént é conomiqué ét social qué tous lés dé cidéurs politiqués 

pourraiént souhaitér réproduiré (emulate). D’un autré co té , cépéndant, la pértinéncé gé né ralé du modé lé 

italién ést déméuré é incértainé a  causé dé sa dé péndancé apparénté énvérs un contéxté socio-historiqué 

hautémént spé cifiqué. » (ZEITLIN, 1992, p. 281). Pour autant, « la prolifé ration dé districts industriéls 

d’originés divérsés ét aux modés d’organisation intérné varié s intérrogé l’idé é d’un modé lé canoniqué fondé  

sur lé ré cit stylisé  d’uné éxpé riéncé nationalé singulié ré (a stylised account of a single national experience) […] » 

(Ibid., 1992, p. 281).  

La quéstion n’ést donc pas tant céllé dé savoir si lés systé més productifs mis én lumié ré sont ré plicablés 

qué d’idéntifiér lés dé términants térritoriaux, énténdus commé l’énsémblé dés structurés spatialés, socialés 
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ét é conomiqués pré séntés sur un pé rimé tré gé ographiqué donné , qui pérméttraiént d’én mobilisér lés 

principés, a  savoir : 

• Une activité intensive en main d’œuvre, ou  lé cou t dé réviént du travail pré vaut sur lés gains dé 

productivité  pérmis par l’inténsification du capital, ét ou  lés barrié rés téchniqués, financié rés ét 

juridiqués d’éntré é dés éntréprénéurs ét dé la main d’œuvré sur lé marché  sont faiblés, cé qui rénvoié 

dé fait vérs dés pays ét dés ré gions a  bas nivéau dé salairés.  

• Une densité de population élevée sur un territoire rural ou périurbain disposant dé moyéns dé 

subsistancé altérnatifs a  l’émploi industriél, cé qui offré un gisémént dé main d’œuvré fléxiblé sur 

placé ét pérmét aux travailléurs dé déméurér inscrits dans lés structurés socialés ét spatialés 

pré éxistantés. La taillé dé cé bassin d’émploi péut é tré considé rablémént accrué par la 

dé mocratisation dés moyéns dé dé placéménts individuéls, én particuliér dés déux-roués motorisé s, 

via l’accé s du plus grand nombré au cré dit. L’Asié rizicolé, térritoiré du desakota, ést la ré gion dé 

pré diléction pour ré unir cés conditions. Mais éllé n’ést pas la séulé : dé par lé mondé, lés ré gions dé 

pié mont ét lés zonés dé maraî chagé, qui partagént avéc lés zonés dé riziculturé dé fortés dénsité s dé 

population, un ré séau d’infrastructurés facilitant la mobilité  dés biéns ét dés pérsonnés, ét dés 

activité s inténsivés én main d’œuvré sélon un rythmé saisonniér, sémblént tout-a -fait én mésuré 

d’accuéillir cés configurations industriéllés. 

• La disponibilité de foncier facilement utilisable, qu’il soit dé ténu én pléiné proprié té  ou 

appropriablé via dés procéssus d’organisation colléctivé (commé l’autolotissémént a  Bangkongsari), 

a  mé mé d’accuéillir lés activité s dé production ét lés fonctions urbainés accompagnant lé 

dé véloppémént. L’é miéttémént dé la proprié té  ét la difficulté  a  lé maitrisér a  grandé é chéllé par dés 

voiés forméllés, souvént considé ré  commé un handicap pour lé dé véloppémént, péut au contrairé 

é tré vu a  l’aulné dés ré sultats dé la thé sé commé un atout pré sérvant lé térritoiré dé la mainmisé par 

dés opé ratéurs éxogé nés portéurs dé projéts surdiménsionné s. 

• Une ouverture sur le monde et ses opportunités de débouchés, ré sultant d’uné tradition 

marchandé, éxportatricé ét/ou touristiqué (Jépara cumulant lés trois) ou dé la proximité  d’uné 

grandé villé doté é d’infrastructurés dé rang intérnational (Bangkongsari é tant a  la fois proché ét bién 

rélié  au port dé Sémarang). 

• Un système de valeurs cohérent, qui pourra s’appuyér sur dés ré fé réncés historiqués (lé mythé dé 

Sungging Badarduwung a  Jépara), ou fairé appél a  un ré fé réntiél plus largé (l’é thiqué javanaisé 

classiqué a  Bangkongsari) pour ciméntér la communauté  d’actéurs autour d’uné projéction 

communé sur lé térritoiré, ét ré gulér lés ténsions lié és aux transformations é conomiqués, socialés ét 

spatialés induités par l’industrialisation.  

• Un environnement réglementaire peu contraignant, mé nagéant uné grandé fléxibilité  dés 

pratiqués. 
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• Un embryon d’acteurs proactifs, qui impulsént uné dynamiqué initialé qui, si lés conditions localés 

sont ré uniés, pérméttra par éffét boulé dé néigé lé dé collagé ét l’éssor du systé mé. Cés actéurs 

péuvént é tré dé statut tré s variablé. A Jépara, cé sont dés artisans qui disposaiént dé connéctions 

avéc dés préscriptéurs au séin du Gouvérnémént, mais aussi uné poigné é d’avénturiérs occidéntaux 

vénus sur placé par un concours dé circonstancés. A Bangkongsari, cé sont dés figurés 

charismatiqués du villagé qui ont pris én main son amé nagémént, cré ant indiréctémént lés 

conditions d’implantation dés usinés ét d’hé bérgémént dés ouvriérs. A Bukir, cé sont dés 

éntréprénéurs jéparanais qui ont éssaimé .  

Mais s’il fallait tirér un énséignémént dé cé phé nomé né dé constitution dé systé més productifs 

particuliérs, cé sérait célui d’une nécessaire adaptation au contexte local, produit d’une combinaison de 

facteurs historiques et géographiques. Pluto t qué dé parlér dé genius locus, térmé qui sous-ténd un 

caracté ré éxcéptionnél du térritoiré, toujours positif ét sans limités, nous pré fé rons introduiré ici un concépt 

javanais, célui du Kodrat Alam*. Kodrat* ést un térmé arabé signifiant « déstin » ou « volonté  diviné », qui péut 

é tré dé fini dans lé contéxté javanais commé la forcé sous-jacénté attaché é a  uné pérsonné ou, dans lé cas 

d’éspé cé, a  un liéu (on parlé alors dé Kodrat Alam, dé « Alam », la Naturé, par opposition au Kodrat Manusia, 

dé « Manusia », l’Hommé). Cétté forcé constitué un poténtiél dé dé véloppémént qui péut concourir a  

l’é panouissémént dé qui sait én tirér parti. Céla supposé qué lé Kodrat soit pérçu, dé crypté , mobilisé  ét 

réspécté  a  travérs un énsémblé d’actions approprié és. Ainsi, contrairémént a  l’accéptation dé la fatalité  

(pasrah*) qui privé l’é tré humain dé touté capacité  d’influér sur son sort ét donc, dé touté résponsabilité , lé 

Kodrat appéllé uné intérvéntion consciénté dé l’Hommé, sans quoi il né séra pas agissant s’il ést oublié  (nyalai 

Kodrat) ou, piré, pourra sé rétournér contré lui s’il ést contrédit. Un éxémplé émblé matiqué dé l’intéraction 

éntré lé Kodrat ét l’Hommé nous ést donné  par lé procéssus dé choix dé l’émplacémént dés capitalés royalés 

par la dynastié Mataram dans lé céntré dé Java, ét dé l’organisation cosmogoniqué dé léur plan, toujours tré s 

pré sénté dans la consciéncé populairé commé dans l’ésprit dés é dilés dés cité s royalés dé Yogyakarta ét 

Surakarta. Un autré éxémplé nous ést donné  par l’intérpré tation qué font cértains dés coulé és volcaniqués 

(lahar*) suité a  l’é ruption du Mérapi dé janviér 2011, qui ont émporté  l’habitat informél é tabli dans lé lit dés 

rivié rés Codé ét Gadjah Wong, au mé pris dé léur caracté ré sacré 1239. Bién é vidémmént, cé typé dé catastrophé 

ré sulté dé phé nomé nés physiqués incontésté s, mais la symboliqué – lé caracté ré sacré  dés déux rivié rés réliant 

lé volcan Mérapi ét la mér du Sud, tout aussi sacré és – coî ncidé avéc lés caracté ristiqués physiqués – 

l’éncaissémént dé léur lit ét la forté pénté dépuis lé volcan tout proché – du sité. Dans un séns é largi, dé cryptér 

ét réspéctér lé Kodrat Alam né rélé vé donc pas dans notré propos d’uné éxpé riéncé mystiqué (éncoré qué rién 

né l’intérdî t…), mais d’uné lécturé sciéntifiqué dés caracté ristiqués physiqués ét humainés d’un térritoiré, qué 

l’on pourra appré héndér par l’analysé dés structurés spatialés, é conomiqués ét socialés qui lé caracté risént. 

 
1239  Entretien avec le professeur Sudaryono, le 9 août 2019. 
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Le Kodrat Alam, ou « Loi de la mesure du territoire », peut donc être défini comme la force de chaque 

territoire qui impulse (développement) ou contraint (entropie) le système productif local. 

Contrairement au genius locus, cette force n’est pas nécessairement propre à un lieu donné (elle peut 

être de nature comparable dans des territoires de nature comparable), ni nécessairement positive. Elle 

appelle à une certaine mesure entre l’appareil productif et son environnement physique, économique 

et humain, que l’on pourra appréhender par une analyse systémique du terroir. 
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Les résultats au regard des enjeux liés à 
l’industrialisation de l’Indonésie 

La voie incontournable de l’industrialisation intensive en main 
d’œuvre  

Pour ré sorbér lé cho magé (7 millions d’actifs sans travail én 2018) qui touché notammént lés jéunés ét la 

pauvrété  (27,7 millions dé pauvrés1240  récénsé s én 2018), l’Indoné sié, durémént touché é par la crisé dé la 

covid-191241 doit é galémént absorbér lés millions dé jéunés majoritairémént péu qualifié s qui arrivént chaqué 

anné é sur lé marché  du travail (dont la population activé dévrait continuér croî tré jusqué 20301242). Lés énjéux 

sont é galémént fiscaux. : avéc l’é rosion dés révénus tiré s dés réssourcés naturéllés suréxploité és, l’Etat doit 

ménér a  bién la transition ré cémmént amorcé é vérs dés révénus tiré s dé l’imposition dés éntréprisés ét dés 

mé nagés, cé qui impliqué uné « formalisation » dé l’é conomié. Facé a  cés dé fis, l’industrialisation – ét plus 

particulié rémént l’industrialisation éxtravértié, fondé é sur dés invéstisséménts dirécts é trangérs – ést 

considé ré é par lés dirigéants du pays ét la communauté  dés affairés commé lé principal motéur dé la 

croissancé ét du dé véloppémént a  vénir1243. Alors qué l’Indoné sié viént dé concluré avéc la Chiné ét l’énsémblé 

dés Etats dé l’Aséan un nouvél accord dé libré-é changé1244 , la quéstion dé l’accuéil dés invéstisséménts 

industriéls é trangérs ést donc aujourd’hui plus qué jamais au cœur dés straté giés dé dé véloppémént dé la 

ré gion. C’ést qué pour lés pays a  faiblé nivéau dé révénu, l’industrié déméuré un véctéur incontournablé dé 

croissancé (HARAGUCHI, FANG CHIN CHENG, & SMEETS, 2017). Afin d’attirér lés usinés pré tés a  sé dé localisér 

dés pays ou  lé salairé grimpé (Chiné, Malaysia, Thaî landé), lés pays a  bas cou ts dé main d’œuvré énvisagént 

d’accé lé rér léur éffort d’invéstissémént dans lés infrastructurés avéc lé concours dés bailléurs dé fonds 

intérnationaux1245 ét dé capitaux privé s. L’Etat multiplié donc lés initiativés pour courtisér lés multinationalés 

(HERMANSYAH, 2016), én arguant dé cou ts dé production tré s infé riéurs a  céux dés pays anciénnémént ét 

nouvéllémént industrialisé s. Cé positionnémént fondé  sur la concurréncé par lés cou ts dé production mét én 

avant lés térritoirés subaltérnés dé l’urbanisation bién plus qué lés grandés mé tropolés, ou  lés cou ts du fonciér 

 
1240  C’ést-à-dire vivant avec moins de 27 $/mois. 

1241  Alors que le PIB a augmenté à un rythme compris entre 5 et 6% tout au long de la dernière décennie, la Banque centrale 

indonésienne a révisé le 12 juillét 2021 sa prévision dé croissancé du PIB à 3,8% contré uné prévision dé 4,6% én début d’annéé 

(source : Reuters) après une contraction de 2,1% en 2020. 

1242  Source : FMI, 7 février 2018. 

1243  Parmi lé florilègé dé déclarations prononcéés à l’occasion dé visités officiéllés dé dirigéants à l’étrangér cés dérnièrés années, 

citons par exemple le vice-président Jusuf Kalla en visite Séoul en août 2015 : « à date, la Corée du Sud dispose de la technologie 

ét dé l’éxpériéncé [dont a bésoin l’Indonésié] » (Kompas, 2015). 

1244  Le partenariat régional économique global (RCEP) signé le 15 novembre 2020. 

1245  Cf. la stratégié 2025 dé la Communauté économiqué dé l’Aséan (AEC Blueprint 2025). 
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ét dé la main d’œuvré sont dé ja  é lévé s (ALEXANDER H. B., 2015). Pour mainténir cét avantagé compé titif ét 

cré ér un climat propicé aux affairés, on dé ré gulé, a  l’imagé én Indoné sié dé la loi dité Omnibus, adopté é par lé 

Parlémént lé 5 octobré 2020, dont nous avons vu qu’éllé révénait sur nombré d’acquis sociaux ét 

énvironnéméntaux dés déux dérnié rés dé cénniés. La vagué dé protéstations iné dité par son ampléur (front 

syndical uni, mouvéménts é tudiants, étc.), sés formés (dé bat parléméntairé, contéstation juridiqué, 

maniféstations pacifiqués ét é méutés) ét sa duré é (dépuis lé printémps 2020) a  travérs tout lé pays (y compris 

dans dés villés sécondairés commé Yogyakarta, Surakarta ét Malang a  Java) intérrogé la souténabilité  dé cétté 

straté gié dé dé véloppémént. 

Cétté straté gié contrédit lé paradigmé du vol d’oiés sauvagés d’Akamatsu sélon léquél lés pays sont 

améné s a  montér én gammé dans léur production én corollairé dé l’é lé vation dé léur nivéau dé vié, ét « to t ou 

tard, lé modé lé éxportatéur fondé  sur l’éxcé dént dé main d’œuvré péu formé é ét péu oné réusé s’é puiséra a  

mésuré qué lé progré s é conomiqué féra croî tré lés salairés ét lés révéndications dé la main d’œuvré » 

(KUNCORO, 2015, p. 277). Mais au régard du rétard accusé  facé a  sés concurrénts dirécts dans la qualité  dés 

infrastructurés, la pérformancé logistiqué, la facilité  a  invéstir, lé nivéau dé qualification dé la population 

activé), l’Indoné sié pa tit d’un dé ficit d’atouts pour dé véloppér dés séctéurs a  plus forté valéur ajouté é. La 

coursé a  la compé titivité  par lé prix ést donc autant un choix opportunisté pour profitér dé la vagué dé 

dé localisations d’usinés én provénancé dé Chiné qu’uné obligation – a  court ét moyén térmé a  tout lé moins – 

dicté é par lés handicaps du pays. 

Lé ro lé céntral ainsi assigné  a  l’industrié manufacturié ré soulé vé nombré dé quéstions abordé és par notré 

thé sé. Si lés térmés du dé bat du dé bat sur lé partagé dés bé né ficés atténdus dé l’industrialisation sont clairs 

pour lés partiés prénantés (dé cidéurs politiqués, miliéux d’affairés, syndicats, étc.) qui én ont vigouréusémént 

dé battu a  l’occasion dé Loi Omnibus, il n’én ést pas dé mé mé pour lés risqués associé s a  la straté gié low-cost. 

Or, lé séctéur manufacturiér, éxtré mémént sénsiblé aux paramé trés afféctant lé cou t dé production (au prémiér 

rang désquéls lé salairé horairé ét lés protéctions ét avantagés sociaux garantis par lé droit du travail), ést tré s 

volatilé (footloose). En livrant dés térritoirés éntiérs a  cé typé d’industrié, cétté straté gié lés éxposé a  un risqué 

pérmanént dé dé localisation vérs dés pays ou  la main d’œuvré ést moins ché ré : touté amé lioration dé la 

condition dés ouvriérs ést synonymé d’un accroissémént du risqué dé dé localisation, vé ritablé é pé é dé 

Damoclé s sur cés térritoirés manufacturiérs. En cé séns, « lés vulné rabilité s cré é és par la spé cialisation 

[industriéllé] sont plus ménaçantés pour lés pétités villés qué lés grandés dans lés é conomiés é mérgéntés du 

21é mé sié clé » (NAIK & RANDOLPH, 2019, p. 55). D’ou  l’énjéu tré s actuél dé la quéstion dés capacité s dé cés 

térritoirés industrialisé s a  s’adaptér a  dés changéménts dé paradigmé, ét l’acuité  dés paramé trés dé sé curité , 

dé ré activité , dé ré vérsibilité , dé divérsité  ét dé ré ticularité  qué nous avons introduits dans lé chapitré 4.4. 
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Pertinence de la géographie systémique en économie du 
développement 

Face à l’objectif d’un développement localisé, pérenne, et émancipateur, il nous semble que la 

question qui se pose aux décideurs n’est pas tant celle de l’industrialisation et de l’urbanisation en soi 

– qui résultent d’un processus dicté par les conditions économiques internationales – que la forme 

qu’elles revêtent.  

Cétté morphologié dé l’apparéil productif ét du tissu urbain qui l’hé bérgé – caracté risé é par dés 

paramé trés dé dénsité , dé gouvérnancé, dé morphologié ba tié,  étc. – dé pénd béaucoup dé la taillé dés unité s 

dé production, qué la thé orié marshalliénné dés réndéménts croissants ténd a  accroî tré sans céssé, au risqué 

d’uné fuité én avant qui gé né ré dés rupturés térritorialés au cou t é conomiqué, social ét énvironnéméntal é lévé . 

Cétté quéstion dé l’é chéllé, a  laquéllé nous invité lé concépt javanais dé Kodrat Alam*, nous paraî t mé ritér uné 

atténtion touté particulié ré dans lé contéxté dé crisé é cologiqué systé miqué durablé auquél n’é chappéront pas 

lés pays é mérgénts. A cét é gard, la thé sé a montré  tout l’énjéu dé qualifiér lé dé véloppémént é conomiqué avéc 

dés crité rés pérméttant dé miéux én appré ciér la qualité . Alors qué « lés éfforts dés Etats ét dés municipalité s 

pour promouvoir léurs villés commé dés térritoirés d’invéstisséménts intérnationaux […], pour consé quéncé 

un invéstissémént public disproportionné  dans lés mé ga-ragions urbainés » (McGEE T. G., 2008), nous avons 

éssayé  dé méttré én lumié ré dés vértus caché és dé trajéctoirés dé dé véloppémént dé rogéant aux grands 

modé lés dé dé véloppémént. Un point dé croissancé n’a pas la mé mé valéur sélon qu’il bé né ficié aux actéurs 

locaux ou s’é vadé, s’appuié sur dés réssourcés durablés ou rélé vé d’uné spé culation é phé mé ré, aliménté uné 

dynamiqué é mancipatricé ou hypothé qué l’avénir. Ces résultats plaident pour l’introduction dans la 

recherche et les politiques publiques en économie du développement des concepts de territorialité, de 

durabilité, et de capacité à réagir au risque qui, s’ils sont aujourd’hui parfois rémis én causé pour avoir é té  

galvaudé s, ont lé mé rité d’introduiré dés paramé trés a priori ésséntiéls pour analysér lés trajéctoirés 

térritorialés, téls qué lé témps long, l’é quilibré, la capacité  a  s’adaptér aux transformations dé l’énvironnémént, 

ét sont dé cé point dé vué consubstantiéls a  l’analysé systé miqué. Surtout, cés crité rés d’analysé nous ont 

pérmis dé méttré én éxérgué lé ro lé fondaméntal dés modalité s d’insértion térritorialé dés unité s dé 

production dans la capacité  a  gé né rér uné dynamiqué dé dé véloppémént local. Or, la prisé én compté dés 

énjéux dé térritorialité , dé durabilité  ét dé risqué qué nous vénons d’é voquér compléxifié l’é valuation dés 

projéts. Ainsi, dans un mondé soumis a  uné préssion é conomiqué constanté, lés ténsions socialés induités par 

dés mutations socioé conomiqués toujours plus rapidés ét uné crisé é cologiqué structuréllé, lés térmés dé 

l’industrialisation, c’ést-a -diré la manié ré dont éllé sé dé ploié sur lés térritoirés ét parmi lés populations, sont 

uné quéstion é conomiqué, é cologiqué ét socialé céntralé pour lés pays é mérgénts.  

Cés trajéctoirés sé caracté risént par uné adé quation dés apparéils productifs a  léur contéxté térritorial 

dans léquél ils puisént a  moindré cou t dés avantagés compé titifs. L’énvironnémént physiqué én particuliér, si 
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né gligé  par la Nouvéllé é conomié gé ographiqué ét l’é colé italiénné dés districts industriéls, apparaî t dans nos 

ré sultats commé un factéur diffé rénciant dés pérformancés. Céla s’éxpliqué par lé fait qu’il « inclut tous [lés] 

factéurs : historiqués, culturéls, sociaux, qui sont a  la basé dé modé lés spé cifiqués d’organisation dé la 

production » (COURLET, 1999, p. 540). Cétté thé sé s’inscrit ainsi ré solumént dans lé mouvémént dé 

« ‘térritorialisation’ dé l’é conomié […], commé uné dés modalité s importantés dé la pé riodé dé ré organisation 

apré s-fordisté », én rupturé avéc « la misé én scé né d’uné é conomié dé typé banalisé  pour laquéllé lés 

conditions culturéllés qui distinguént lés liéux dé production ét dé ré partition, n’importént pas ». Nos ré sultats 

viénnént én éffét confirmér l’hypothé sé sélon laquéllé « lé térritoiré lui-mé mé puissé é tré un ‘gisémént dé 

compé titivité ’ ou  lés éntréprisés ‘sé réndént dé plus én plus compté qué léur productivité  ést largémént 

dé péndanté dé la qualité  dé léur contéxté gé ographiqué immé diat’ » (PECQUEUR & PEYRACHE-GADEAU, 

2010, p. 616). La thé sé fait ici é cho aux fondéménts mé mé dé la gé ographié françaisé é noncé s par (VIDAL DE 

LA BLACHE, 1922) qui affirmé la spé cificité  dés ré ponsés humainés a  léur énvironnémént1246, ré ponsés qui, 

dans lé cas dé la villé-atéliér dé Jépara, s’avé rént si particulié rés qu’éllés rélé vént d’uné é conomié dé térroir 

pluto t qué dé térritoiré. 

L‘éspacé ést é galémént un cadré particulié rémént bién adapté  au dialogué dés disciplinés – é conomié, 

sociologié, anthropologié, urbanismé, sciéncés dé l’énvironnémént – qui péuvént toutés s’y projétér. Dans cétté 

optiqué, lé térritoiré ést lé thé a tré privilé gié  d’éxpréssion dés procéssus ét dé mobilisation dés savoirs a  mé mé 

dé lés dé criré. Or, commé nous lé rappéllé un dés pé rés fondatéurs dé l’é colé italiénné dés districts industriéls, 

la compré hénsion du dé véloppémént local passé par l’intérdisciplinarité  : « Lés analysés ét lés thé oriés 

socioé conomiqués doivént avancér ét systé matiquémént dé passér lés canons pré é tablis ét lés frontié rés dés 

diffé réntés disciplinés qui constituént lés sciéncés socialés » (BECATTINI G. , 2001). Et quéllé discipliné, miéux 

qué la gé ographié ét sa mérvéilléusé plasticité  pour invitér lés spé cialité s a  jouér léur partition sur cétté scé né ? 

La gé ographié systé miqué én particuliér a montré  ici tout l’inté ré t dés analysés scalairés pour réliér lés 

phé nomé nés dé célé s localémént aux « macro-répré séntations dé la mondialisation » aux (McGEE T. G., 2008, 

p. 27) : cé sont bién la conjoncturé é conomiqué intérnationalé ét lé contéxté politiqué national qui éxpliquént 

l’éssor ou la contraction dé l’apparéil productif, mais c’ést l’analysé morphologiqué ét anthropologiqué qui én 

montré lés éfféts contrasté s sélon lé modé lé d’organisation dé la production. L’analysé systé miqué pérmét 

énfin d’introduiré lé paramé tré témporél, indispénsablé a  uné compré hénsion dés procéssus, notammént a  

l’aulné dés notions dé capacité s d’adaptation dés systé més.  

 
1246  « Sciéncé dés liéux, la géographié doit pérméttré dé compréndré l’éxpréssion dé l’articulation dés lois généralés dé la naturé et 

des réponses des sociétés, qui explique la diversité du monde. Dès lors, chaque lieu correspond à une combinaison particulière 

qu’il faut établir ét démêlér dé façon à détérminér, grâcé à la comparaison, lés lois généralés dé la Térré » (SIERRA, et al., 2011, p. 

21). 
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Pistes de recommandations pour les politiques publiques 

En é conomié du dé véloppémént ét én gé ographié, la litté raturé a pour habitudé dé s’inté réssér dé pré s a  

la sphé ré publiqué dans toutés sés dé clinaisons (organisations intérnationalés, Etat céntral ét colléctivité s 

térritorialés) commé ré gulatricé ét é méttricé dé politiqués dé dé véloppémént. Quand elle intervient a priori, 

cette focale peut conduire à surestimer le rôle des pouvoirs publics qui, dans des contextes comme 

celui de Jepara, s’avèrent globalement impuissants et dépassés par la dynamique du cluster. Or, notre 

thèse montre le rôle marginal des pouvoirs publics locaux dans les cas que nous avons étudiés.  

Le rôle des pouvoirs publics en question 

Jugé s inéfficacés (voiré corrompus) par lés actéurs é conomiqués locaux, léur ro lé sé limité d’uné part a  la 

ré alisation dés infrastructurés (routés, ré séaux é léctriqués, lutté contré lés inondations) – én palliant, a  

Sémarang, l’impé ritié dés amé nagéurs privé s dé zonés industriéllés qui lés ont laissé és sé dé gradér – ét d’autré 

part, a  la promotion dés éntréprisés localés sur lés salons ét foirés intérnationalés, dont bé né ficiént uné touté 

pétité minorité  d’éntréprisés. Lés autrés téntativés dés autorité s localés, dans la formation, la misé a  

disposition dé machinés, la cré ation dé céntrés promotionnéls ou l’é dition dé guidés a  l’atténtion dés cliénts 

é trangérs sont a  cé jour dés é chécs maniféstés. Cétté impé ritié réflé té cé qué M. Naik dé signé sous lé térmé dé 

« téntativé dé rattrapagé » (catch-up attempts) dé dynamiqués industriéllés subiés pluto t qué promués. Cétté 

situation s’éxpliqué par dé nombréux factéurs, parmi lésquéls on noté la pré valéncé dés sociabilité s 

informéllés dés ré séaux familiaux (modal sosial*) ét dés intérmé diairés (brokers) dans l’éxpréssion ét la 

répré séntation dés inté ré ts dés éntréprénéurs ét dés travailléurs du méublé (aux dé péns dé canaux forméls 

téls qué lés syndicats par éxémplé) a  mé mé dé dialoguér avéc lés pouvoirs publics. Du point dé vué dés 

colléctivité s térritorialés, qui sé sont vués confiér dés pré rogativés é téndués dépuis lé dé but dés anné és 2000, 

l’industrié ést avant tout pérçué commé uné nuisancé dirécté (ésséntiéllémént du fait du trafic dé poids-

lourds) ou indirécté (car éllé aliménté l’afflux dé migrants é conomiqués, ét par consé quént lés bésoins én 

é quipéménts ét sérvicés publics) qui n’ést pas compénsé é par un poténtiél fiscal significatif (lés déux tiérs én 

moyénné dés récéttés budgé tairés dés colléctivité s localés provénant dé transférts dé l’Etat céntral). Enfin, la 

culturé proféssionnéllé dé la fonction publiqué indoné siénné, buréaucratiqué ét pré fé rant la planification aux 

approchés opé rationnéllés, inhibé lés possibilité s dé dialogué ét dé parténariat transparénts avéc lés actéurs 

privé s locaux. Résté lé ro lé du Gouvérnémént céntral qui, én sa qualité  dé lé gislatéur, a un impact majéur sur 

lés térmés dé la concurréncé ét lé cou t du travail, commé én té moignént lés ré pércussions dés grandés 

ré formés dé l’administration Jokowi sur lés volumés dé production (la dérnié ré én daté é tant céllé dé la 

cértification dés produits a  basé dé bois). Péut-on dé s lors affirmér qué l’urbanisation, dé s lors qu’éllé ést 

planifié é ét gé ré é dé manié ré adé quaté, péut jouér un ro lé-clé  dans l’é radication dé la pauvrété  » (ONU Habitat, 

2016, p. 49) ?  
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Dans cé contéxté, la principalé révéndication dés éntréprénéurs ést dé démandér uné moindré immixtion 

dés pouvoirs publics dans léur activité . Cantonnér cés révéndications a  un ré fléxé idé ologiqué dé classé ou a  

un désséin cyniqué visant a  maximisér lé profit aux dé péns dé touté autré considé ration sérait ré ductéur : dans 

un pays commé l’Indoné sié, l’intéraction avéc lés administrations publiqués ést souvént synonymé dé 

tracassériés buréaucratiqués, dé pésantéur dés procé durés, ét dé corruption1247 . Au nivéau national, cés 

travérs sont d’ailléurs réconnus par l’Etat qui considé ré qu’uné simplification administrativé ést un factéur-

clé  dé cré ation d’un énvironnémént plus propicé aux affairés1248.  

Pourtant, la vagué dé dé céntralisation qui a transfé ré , én Indoné sié commé dans la plupart dés pays d’Asié 

du Sud-Est, nombré dé compé téncés ét lés éfféctifs ét lés budgéts thé oriquémént a  mé mé dé lés éxércér, placé 

lés colléctivité s térritorialés facé a  dés résponsabilité s importantés én matié ré dé dé véloppémént local.  Pour 

Naik ét Randolph (2019, p. 2), « la propénsion dés pétités villés ét dés térritoirés rurbains a  sé dé véloppér 

dans la duré é ét a  offrir uné mobilité  é conomiqué aux jéunés travailléurs ést dé péndanté dé léur capacité  a  

planifiér ét gouvérnér ». Nous né plaidons pas ici pour un éffacémént dé l’action publiqué – cé qui né sérait pas 

lé moindré dés paradoxés pour l’autéur, qui éxércé son mé tiér d’urbanisté commé agént d’uné colléctivité  

térritorialé – mais pour uné ré oriéntation dé son ro lé, la  ou  éllé a la capacité  d’agir éfficacémént én favéur d’un 

dé véloppémént souténablé dés systé més productifs locaux. Céla passéra d’ailléurs né céssairémént par un 

inté réssémént dés colléctivité s a  cé dé véloppémént (SALEMAN & JORDAN, 2013), via én particuliér uné 

fiscalité  qui né pourra jouér un ro lé d’éntraî némént qué si éllé ést sénsiblémént augménté é, lés pérspéctivés 

dé rétour fiscal sur lés invéstisséménts qu’éllés pourraiént conséntir é tant aujourd’hui inéxistantés. Et quand 

 
1247  C’ést vraisémblablémént lé cas dans dé nombréux autres pays émérgénts. Il sérait intéréssant dé rééditér l’éxpériéncé ménéé 

par Hernando de Soto qui avait consisté à respecter scrupuleusement la procédure pour enregistrer une micro-entreprise dotée 

de deux machines à coudre au Pérou dans les années 1980. Cela avait pris 289 jours ét coûté l’équivalént dé 32 mois de salaire 

minimum én droits d’énrégistréménts (PLATTNER, 1991). 

1248  Cétté méfiancé à l’égard dés pouvoirs publics est particulièrement prononcée au sein des organisations internationales comme 

la Banque Mondiale, qui cite en exemple de comportement vertueux le rôle limité des autorités dans le programme de parcs 

d’activités initiés par lé ministèré indién du Téxtilé : « en particulier, le programme veille à les garder à la bonne taille – ni trop 

petits ni trop grands – ; à mettre les coûts de la localisation et de la dimension des parcs à la charge de ceux qui en décident 

(plutôt qué dé s’én réméttré à dés consultants) ; à limiter le rôle des prévisions ; à confier la tâche de naviguer parmi les acteurs 

informels aux acteurs les mieux placés pour ce faire ; à aligner les incitations sur les responsabilités assumées ; à créer des 

services immatériels (soft infrastructure) au fur et à mesure que sont aménagées les infrastructures ; et, en amont, concentrer le 

séctéur public ét sés consultants sur l’animation ét lé pilotagé dé groupés d’éntréprisés propriétairés-occupants plutôt que 

d’initiér, dé concévoir, ét dé gérér lés parcs » (SALEMAN & JORDAN, 2013, p. 5). Le cas javanais et ses parcs industriels sous-

investis par leur aménageur-propriétaire-géstionnairé montré qu’il n’én va pas toujours ainsi, dés parcs publics pouvant êtré 

aménagés et gérés dé manièré plus vértuéusé. Mais cé rôlé d’incitatéur dé l’industrialisation plutôt qué d’aménagéur diréct nous 

sémblé intéréssant dans la mésuré où l’Etat ét lés colléctivités térritorialés s’accordént pour « cibler les subventions sur les 

zones où des gains immédiats peuvent être générés par une action conjointe : des infrastructures et des équipements et du 

foncier peu subventionné » et exiger des entreprises de « coopérer sur des problèmes immédiats pour pouvoir bénéficier de 

soutien. Cela développe une relation (agency) qui peut conduire à des externalités supplémentaires » (Ibid, 2013, p. 5).  
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bién mé mé éllés lé souhaitéraiént (commé lé clamént lés Ré génts dé Jépara, « pro-investasi » dépuis la fin dés 

anné és 20001249), lé manqué d’autonomié budgé tairé (limité é par lé contro lé strict dé l’Etat céntral sur lés 

ratios d’éndéttémént dés colléctivité s localés, ét l’intérdiction qui léur ést faité dé bé né ficiér dé financéménts 

é trangérs) né péut qu’incitér lés é dilés a  ré pondré aux démandés lés plus préssantés, a  savoir céllés dé léurs 

administré s-é léctéurs pour davantagé dé sérvicés publics é lé méntairés, pluto t qué dé pariér sur un rétour sur 

invéstissémént dans lé dé véloppémént é conomiqué hypothé tiqué ét a  long térmé. Dé s lors, quél ro lé cés 

colléctivité s éncoré timidés ét paralysé és par uné tradition buréaucratiqué pourraiént-éllés jouér ? 

Les pouvoirs publics comme protecteurs des ressources dont dépendent les systèmes productifs  

Pluto t qué dé chérchér a  dé véloppér a  la forcé du poignét dés apparéils productifs au prix d’éfforts 

cou téux, longs ét laboriéux pour dés ré sultats tré s alé atoirés, il nous sémblérait plus efficace que les 

autorités locales et régionales s’impliquent davantage dans la préservation des structures sur 

lesquelles ils sont établis. Dés mésurés dé géstion durablé dés réssourcés naturéllés, dont nous avons vu 

qu’éllés sont a  la fois un énjéu dé compé titivité  (a fortiori dans uné activité  commé la fabrication dé méublés 

én bois) ét d’accé s aux marché s dés pays ayant mis én placé uné ré gléméntation énvironnéméntalé 

contraignanté (Ré gléméntation éuropé énné sur lé bois ét l’United States Lacey Act, éntré s én viguéur én 2012) 

sont davantagé dans léurs cordés qué l’amé lioration dé la compé titivité  dés pétités éntréprisés (PORTER, 

1998; LUNDEQUIST & POWER, 2002; NEWLANDS, 2003; McDONALD, HUANG, TSAGDIS, & TUSELMANN, 

2007) ou la transformation dé léur énvironnémént social (COOKE & WILLS, 1999; NADVI, 1999; PARRILLI, 

2007; MOLINA-MOLARES & MARTINEZ-FERNANDEZ, 2010; NAM, SONOBE, & OTSUKA, 2010; PARRA-

REQUENA, MOLINA-MORALES, & GARCIA-VILLAVERDE, 2010)1250.  

La maî trisé dé l’artificialisation dés sols ét dé l’urbanisation ést un autré énjéu majéur dé la souténabilité  

dés systé més productifs. Nous avons montré  commént, dans lés cas dé Tahunan ét Bangkongsari, la 

disponibilité  dé fonciér bién situé  ét compatiblé avéc uné grandé varié té  d’usagés a contribué  a  l’éssor du 

systé mé productif ainsi qu’a  sa capacité  a  éndurér lés pé riodés dé vachés maigrés a  travérs la possibilité  

d’activité s altérnativés (é lévagé, maraî chagé, étc.) ét a  pérméttré aux populations localés d’accé dér a  un 

logémént ét uné aliméntation péu oné réux. Mais, dans uné ré gion aussi dénsé soumisé a  la préssion d’uné 

démandé éxponéntiéllé én logéménts individuéls, én commércés ét én infrastructurés é manant dés classés 

moyénnés, la pré sérvation dé cé poténtiél fonciér supposé uné action volontaristé dés autorité s localés, séulés 

a  mé mé d’assurér un contro lé sur lé térrain du réspéct dés ré glés d’urbanismé. Mais d’uné part la volonté  

politiqué ténd a  favorisér lés projéts d’invéstissémént indé péndammént dé léur émprisé foncié ré pour 

 
1249  Entretien avec Bpk Sayfun, agent du Bappeda* de la Régence de Jepara, le 25 juillet 2017. 

1250  Uné autré littératuré douté d’ailléurs dé la capacité dés décidéurs publics à agir sur l’éfficacité colléctivé au séin dés clusters, 

d’ésséncé spontanéé (PORTER, 1998; MARIJAN, 2006). 
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« modérnisér » ét « dé véloppér » a  bon compté léur térritoiré, én pércévant a  tous lés nivéaux dé 

l’administration dés gratifications (gratifikasi*)1251. D’autré part, la policé dé l’urbanismé ést impuissanté, dans 

lés ré géncés commé Jépara ou  « pratiquémént pérsonné né dé posé dé pérmis dé construiré »1252 mais aussi 

dans uné municipalité  commé Sémarang, ou  l’amé nagéur public dé la zoné industriéllé dé KIW sé conténté dé 

ré gularisér a postériori lés constructions. Quant a  l’é chélon céntral, c’ést éncoré piré : lé ministé ré dé 

l’Agriculturé, én chargé dé la planification urbainé avéc notammént pour mission dé s’assurér dé la non-

artificialisation dés térrés arablés, né disposait pour tout Java ét Bali qué dé déux agénts én 2016 pour 

contro lér lé réspéct dés documénts d’urbanismé par lés colléctivité s localés1253 .Cé « dé véloppémént suivi » 

sans qué lés pouvoirs publics né chérchént vé ritablémént a  l’oriéntér, contrasté avéc lés téntativés timidés ét 

laboriéusés dé « dé véloppémént choisi »1254. La ré solution dé cé problé mé majéur, qui passé sans douté par 

l’implication d’agénts dés sérvicés publics, d’actéurs associatifs ét dés rivérains dans lé procéssus dé contro lé 

dés constructions ést un pré alablé a  touté politiqué dé géstion durablé du fonciér.  

Uné fois assuré é la pré sérvation dés réssourcés naturéllés, commént pré vénir lés rupturés d’é chéllés ét 

assurér uné « mixité  héuréusé » éntré l’industrié ét lés villagés ou  éllé ést ténté é dé s’implantér ? La doxa dé la 

mixité  fonctionnéllé dans lé discours éuropé én sur la villé ténd a  occultér lés bonnés raisons qui avaiént 

pré sidé  a , la gé né ralisation dé la planification urbainé ét du zoning. Il s’agissait dé proté gér lés habitants dés 

nuisancés provoqué és par uné industrié dont nous avons oublié , én Europé, combién éllé pouvait pré séntér dé 

risqués téchnologiqués, gé né rér du trafic dé poids-lourds ét causér uné pollution sonoré ét atmosphé riqué 

tré s pré judiciablés au voisinagé. Il s’ést é galémént agi dé proté gér dés tissus ba tis (quartiérs ét monuménts 

historiqués) ou naturéls (térrés agricolés, foré ts, zonés humidés) ou dés fonctions urbainés (logémént social, 

commércé dé proximité , é quipéménts publics) ménacé s par lés mé canismés du marché  immobiliér. Dans lés 

pays é mérgénts, cés pré occupations déméurént tré s actuéllés, ét lé zonagé monofonctionnél ést uné solution 

 
1251  Pour donnér uné idéé dé l’éténdué dé la corruption én Indonésié, si éndémiqué qu’éllé ténd à êtré considéréé commé un élémént 

dé rémunération à part éntièré, assimilablé à uné primé à l’éxércicé dé cértainés fonctions, la pratiqué dés cadéaux numéraires 

des entreprises de travaux publics à l’occasion dé la visité dé conformité dé rémisé dés ouvragés ést considéréé commé tout-à-

fait normale par les fonctionnaires, quel que soit leur rang  (entretien avec Divya Liantina le 26 juillet 2017). 

1252  Entretien avec Gaël Derycke (04A Tahunan), directeur opérationnel d’Umafindo, le 26 juillet 2017. 

1253  Accuéil par l’autéur à Bordéaux-Métropole le 24 novembre 2015 d’uné délégation dé mémbrés dé la diréction généralé à 

l’Occupation des sols et de la propriété foncière (Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah*) 

du ministèré indonésién dé l’Agriculturé ét dé l’urbanismé (Kementerian Agraria dan Tata Ruang*) destinée à mieux 

compréndré lés rouagés dé la policé dé l’urbanismé dans un pays commé la Francé. 

1254  Dans la régéncé dé Jépara, lé contrasté ést saisissant éntré la multiplication dés implantations diffusés d’usinés téxtilés dans 

l’arrondissémént dé Mayong ét lés difficultés d’aménagémént dé la pétité zoné industriéllé dé Mulyonario, pourtant considéréé 

commé prioritairé par lé Régént. Quand on l’intérrogé sur l’opportunité qu’il pourrait y avoir à créér uné société d’aménagémént 

public à cet effet, le Bappeda* rétorqué qu’ils « n’osént pas éncoré (belum berani*) » (entretien avec Bpk Sayfun le 25 juillet 

2017. 
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téntanté, éxprimant un cértain volontarismé politiqué a  péu dé frais pour canalisér uné industrialisation 

rapidé ét motivé é par lé séul objéctif dé minimisation dés cou ts dé production (ét donc a priori péu énclinés 

aux considé rations é cologiqués). En parallé lé, lés avocats dé l’é conomié informéllé, qui én soulignént lé ro lé 

dé pourvoyéur d’émplois pour lés éxclus du dé véloppémént, critiquént la planification spatialé ét lés plans 

d’amé nagémént dés villés globalisé és jusqu’a  voir dans la « villé informéllé » uné solution a  la pauvrété  

(MURILLO, 2001). Cés contradictions déméurént én grandé partié irré solués dans lés pays é mérgénts.  

Les pouvoirs publics comme animateurs : gouvernance et responsabilisation des acteurs locaux 

L’invitation a  l’adréssé du séctéur public pour qu’il sé concéntrér sés éfforts sur dés missions dé ré gulation 

né doit pas é tré éxclusif d’uné implication dans lé jéu d’actéurs du systé mé productif local. La litté raturé avértit 

én éffét qué « si lés éxtérnalité s localés ét lés é conomiés d’é chéllés sont automatiquémént accéssiblés a  tout 

participant du cluster du simplé fait dé son implantation gé ographiqué, l’action colléctivé doit é tré acquisé 

dé libé ré mént par lés actéurs du cluster pour obténir dés gains supplé méntairés (NADVI, 1999; SCHMITZ H. , 

1999; CANIE LS & ROMIJN, 2003; PARRILLI, 2009) » (MAWARDI, CHOI, & PERERA, 2011, p. 5;6), cé qui plaidé 

pour la cré ation d’éspacés dé réncontré, dé discussion, ét d’é laboration d’actions communés pérméttant au 

« modus vivendi de facto » dés coopé rations spontané és éntré actéurs privé s motivé és par dés inté ré ts 

convérgénts dé progréssér vérs uné communauté  unifié é par un corpus dé valéurs éncouragéant la 

coopé ration par-déla  lés inté ré ts dirécts dé chacun, accroissant ainsi lés gains communs (SABEL, 1992).  

Sur lé témps long, un tél é quilibré éntré rélations é conomiqués ét socialés né péut pérdurér qué si éllés 

sont formalisé és par un cadré institutionnél. En éffét, « alors qué lé consénsus social né céssairé au 

fonctionnémént én doucéur (smooth operation) d’uné structuré industriéllé dé céntralisé é péut s’é difiér a  

partir d’éxpé riéncés formatricés, il né péut é tré souténu dans la duré é qué par la cré ation dé procé durés 

forméllés dé ré solution dés conflits suscitant l’adhé sion dés partiés concérné és […]. Bién qué la coopé ration 

informéllé éntré éntréprisés localés pour é changér dés outils ét dés conséils sur lés contrats dé sous-traitancé 

ait pu apparaî tré suffisanté lors d’uné phasé initialé dé dé véloppémént, lés districts qui ont lé miéux ré ussi ont 

é prouvé  lé bésoin dé cré ér dés institutions collaborativés plus forméllés afin dé compénsér lés inconvé niénts 

d’uné structuré industriéllé fragménté é » (ZEITLIN, 1992, pp. 287-288). Il faut cépéndant véillér a  cé qué cés 

institutions n’éntravént pas la fléxibilité  ét l’ésprit d’éntréprisé : « la prémié ré condition concérné l’autonomié 

du gouvérnémént local. Séulés lés autorité s localés sont én position d’acqué rir la connaissancé finé dé 

l’é conomié localé ét dé né gociér lé consénsus social parmi lés actéurs locaux né céssairés a  l’offré dé sérvicés 

colléctifs […]. La sécondé condition concérné lé ro lé dés actéurs colléctifs. Lés sérvicés communs, ainsi qué 

l’obsérvé Trigilia, prénnént souvént la formé dé biéns colléctifs a  la production désquéls lés éntréprisés ou lés 

travailléurs risquént d’é tré ré ticénts dé contribuér a  titré individuél, nonobstant léurs bé né ficés pour 

l’é conomié ré gionalé dans son énsémblé » (Ibid., 1992, pp. 287-288). Lés éxémplés dé Bangkongsari ét dé 
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Tahunan1255 té moignént én éffét du ro lé positif dés communs au séns ostromién du térmé. D’uné part, ils ont 

contribué  a  é quipér a  moindré cou t lé térritoiré, énclénchant ainsi uné dynamiqué vértuéusé dé 

dé véloppémént local. Mais ils garantissént é galémént qué lés amé nagéménts publics ré alisé s soiént én phasé 

avéc la hié rarchié dés bésoins, ét qué lés invéstisséménts privé s soiént souténablés par la communauté  localé. 

En confiant – dé libé ré mént ou implicitémént – la résponsabilité  du dé véloppémént éntré lés mains d’un 

colléctif d’usagérs, célui-ci séra dé fait né céssairémént « a  léur mésuré », contrairémént a  dés projéts éxogé nés.  

Dans lés cas qué nous avons é tudié s, la « cristallisation du systé mé » qui visé a  én énracinér lés 

fondéménts positifs, ést résté é émbryonnairé, autour dé quélqués initiativés d’uné poigné é d’éntréprénéurs, 

d’énséignants ét dé fonctionnairés provinciaux a  la porté é limité é. Or, « partout ou  lés partiés én conflit ré glént 

léurs litigés dévant dés instancés qui véillént au réspéct dé la qualité  ét du nivéau dés salairés, lés districts 

industriéls prospé rént ; ailléurs, cé n’ést pas lé cas » (SABEL, 1992, p. 228). Cétté communauté  sé doit d’incluré 

lés actéurs éxté riéurs (nationaux ou é trangérs), qu’ils soiént institutionnéls ou indé péndants. Il ést én éffét 

inté réssant dé notér qué la ré ussité dé nombréux chéfs d’éntréprisés, Indoné siéns ou é trangérs, a  Jépara 

commé a  Sémarang a dé buté  par un émploi dans lé cadré d’un programmé dé coopé ration téchniqué opé ré  par 

dés organés é tatiqués ou dés ONG1256.  

Les pouvoirs publics comme facilitateurs offrant des « services réels » (BRUSCO, 1992)  

La notion dé « sérvicés ré éls » visant a  promouvoir lé dé véloppémént dés districts industriéls én Emilié-

Romagné (BRUSCO, 1992) nous paraî t adapté é au cas dés systé més productifs dés pays é mérgénts. Il s’agit dé 

dé finir dés politiqués publiqués par uné intéraction avéc lés bé né ficiairés ciblé s par lés intérvéntions, dans lé 

cadré d’un dialogué ouvért ét cré atif, capablé d’intérpré tér lés bésoins dé l’apparéil productif ét dé la socié té  

[…]. « Pour cés systé més dé pétités éntréprisés qui coî ncidént avéc un district industriél, dés politiqués 

industriéllés ad-hoc sont réquisés […] (NATALI & RUSSO, 2009, p. 114). Parmi lés sérvicés concréts auxquéls 

pénsé Brusco figurént l’accé s a  l’information sur lés normés én viguéur sur lés marché s é trangérs, lé partagé 

dé logiciéls dé pointé, la géstion mutualisé é dés appéls d’offrés én langué é trangé ré, étc., c’ést-a -diré toutés lés 

réssourcés concourant a  la productivité  inaccéssiblés aux pétités éntréprisés individuéllémént ét qui, « uné 

 
1255  Nous n’avons pas ici éu lé témps dé dévéloppér lé cas dé Tambakroto, villagé dé la grandé périphérié dé Sémarang én voié dé 

« rurbanisation ». Ce village présente un exemple extrêmement intéressant de contraste entre un développement résidentiel et 

serviciel endogène permis par le salaire des ouvriers pendulaires travaillant dans les usines de Terboyo et de Demak, et un 

développement exogène résultant de lotissements de logements réalisés par un aménageur privé dans le cadre de la politique 

nationalé d’accéssion sociale à la propriété. Le premier est intimement imbriqué dans les structures spatiales, économiques et 

sociales du village dans la diversité de ses composantes (noyau ancien encore très marqué par la ruralité, extensions plus 

récentes davantage en prise avec le territoire environnant). Le second est hors-sol, isolé à une extrémité de la commune et exclu 

des pratiques collectives locales. Le premier manifeste une vitalité spectaculaire, le second témoigne d’uné dégradation précoce 

des conditions de vie. 

1256  Cf. Bpk Yakob Firdaus, le frère de Bpk Anas (Z12 Tahunan), ou encore Ruben van Tienhoven (12A Tahunan). 
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fois partagé és par dés céntainés ou dés milliérs dé pérsonnés, péut gé né rér dés nivéaux dé cré ativité , 

d’imagination ét dé connaissancé importants aux é tapés dé concéption du produit commé du procéssus dé 

fabrication » (BRUSCO, 1992, p. 228). Lés politiqués dé sérvicés passént par « la conviction pluto t qué 

l’injonction », l’éffort initial é tant valorisé  par l’inértié du mouvémént dé diffusion au séin du cluster (ibid., 

p. 237). Dé ployér ét coordonnér, én concértation avéc lés bé né ficiairés, cétté offré dé sérvicés péut én outré 

lé gitimér lés institutions appélé és dé léurs vœux par Sabél ét Zéitlin, dynamisér lés é changés ét ciméntér la 

communauté  d’actéurs. In finé, il s’agit dé dé véloppér « un ré séau dé réssourcés dé toutés sortés, lié és aussi 

bién a  la production qu’aux sérvicés induits ét contribuants au dynamismé dés PME industriéllés, souténu par 

lé Gouvérnémént […] Il dévrait fonctionnér commé lé nouvéau piliér dé la cohé sion é conomiqué ét socialé dé 

l’é conomié térritorialé du district » (JULIEN, 1992, p. 201). 

A la lumié ré dés ré sultats dé notré thé sé, nous pouvons éssayér d’avancér d’autrés typés dé « sérvicés 

ré éls » qui paraissént adapté s aux systé més productifs corréspondant aux crité rés dé crits plus haut, téllés qué 

le soutien aux exportations et à aides à la commercialisation (lés actions coléctivés dé la proféssion ét dés 

autorité s localés a  l’éncontré dés salons sont éfficacés, mais il résté béaucoup a  fairé pour promouvoir la vénté 

én ligné1257 ét la promotion dés produits indoné siéns a  l’é trangér1258), l’aide à la certification et contrôle de 

la qualité (par éxémplé a  Java-Céntré, l’assistancé a  la cértification 1259  ést accompagné é par la misé a  

disposition dés pétits éntréprénéurs dé moyéns pour amé liorér ét vé rifiér la qualité  dés produits1260 mais léur 

taux d’utilisation déméuré éncoré béaucoup trop timoré  pour agir significativémént sur lé systé mé 

productif 1261 . La diménsion artisanalé dé la villé-atéliér sé pré térait par ailléurs a  dés dé marchés dé 

labéllisation plus poussé és, afin dé valorisér lé travail fait main ét sa diménsion familialé qui fait é cho aux 

 
1257 Aux dernières nouvelles, les projets de plateforme marchande et de showroom communs aux fabricants de meubles de Java-

Céntré (qui pourraiént s’avérér préciéux pour lés pétits productéurs) déméurént à l’état dé projéts (éntretien avec Bpk Boni, 

secrétaire de la section du Grand Semarang de l’Himki*, le 24 mars 2017). 

1258  Un partenariat avec Pick Junction, société singapourienne financée par l’Etat ést évoqué, sans qué l’on ait dé visibilité sur lés 

chancés qu’il aboutissé (éntrétién avéc Bpk Boni, op.cit.). 

1259  Dés séancés dé formation sont ainsi organiséés par l’administration provincialé à l’atténtion dés pétits éxportatéurs, dans le 

cadre d’uné politiqué visant à mutualisér la procéduré dé cértification pour lés plus pétits d’éntré éux. Par ailléurs, il était 

envisagé de convier sur le stand de Java-Céntré lors dé l’édition 2018 dé l’Ifex à Djakarta non seulement des fabricants comme 

d’habitudé, mais aussi dé fournisséurs dé bois, afin d’illustrér la qualité dé la chaîné d’approvisionnémént (sourcé : entretien 

avec Ibu Listayi Purnama Rusdiana, chef du service Agro-industrié au séin dé la diréction dé l’Industrié ét du commércé du 

gouvernement provincial de Java-Centre, le 23 mars 2017).  

1260  Lé ministèré indonésién dé l’Industrié a ainsi acquis déux machinés pour téstér la résistancé dés méublés, localiséés à Sémarang 

au sein du Centre principal des technologies de prévention de la pollution industrielle (Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri, BBTPPI*) (source : visite du BBTPPI le 1er août 2017). A Jepara et à Semarang, des machines-outils peuvent 

être louées à la journée pour réaliser des tâches liées à des commandes pour lesquelles les artisans ne sont pas équipés. 

1261  Lé taux d’utilisation dé cés équipéménts, rarés, pas très bién situés ét dont lés conditions d’accès pourraiént êtré améliorées, 

semblent faibles (source : visite sur place le 2 août 2017). 
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principés du commércé é quitablé), la mutualisation des services logistiques (l’administration provincialé 

dé Java-Céntré éssaié dé promouvoir dés rapprochéménts éntré pétités ét moyénnés éntréprisés pour rémplir 

énsémblé dés conténéurs1262 ), le recueil de l’information et sa diffusion large et rapide au sein du 

système (information conjoncturéllé dé ténué par lés éntréprisés privé és donnéusés d’ordrés (JULIEN, 1992, 

p. 201), qui sont au contact dés cliénts finaux ét dés fournisséurs ét disposént dés moyéns humains, téchniqués 

ét financiérs ét dé l’agilité  (par opposition a  la pésantéur dés institutions) pour la colléctér pour la colléctér, la 

traitér ét la ré pércutér a  léurs parténairés via lé procéssus « d’innovation diffusé » (BELLANDI, 1989) ét 

information sur lés changéménts structuréls (statistiqués, é tudés dé marché , véillé juridiqué, prospéctivé, étc.) 

qué séulés dés organismés publics (Gouvérnémént, institut dé réchérché) ou parapublics (chambrés 

consulairés, organisations proféssionnéllés) sont capablés d’invéstir a  long térmé ét gratuitémént), la 

création de passerelles entre les instituts de recherche, les établissements de formation et les 

moyennes entreprises  pour produiré dé l’information ét dés analysés, innovér ou récrutér dés compé téncés 

(outré la crisé dés vocations dé sculptéurs a  Jépara sé posé lé problé mé dé la formation a  la géstion dés 

éntréprisés dés dirigéants dé TPE ; lé dé véloppémént dé compé téncés  sérait é galémént  pré ciéux dans lés 

domainés du désign ét dé la communication pour rémé diér au dé ficit unanimémént réconnu dé cré ativité ), 

l’accès à un crédit bon marché (quand « lés sourcés informéllés dé financémént, via la famillé, lés amis ét lés 

émployé s » ou lés rélations pérsonnéllés avéc lés pré téurs locaux ou lés parténairés commérciaux né suffisént 

plus il conviént qué lé systé mé bancairé prénné lé rélais (McDONNELL, 2004, p. 970), un domainé dans léquél 

l’Indoné sié a béaucoup oéuvré 1263 . Dés dispositifs ré gionaux 1264  ét dés initiativés privé és 1265  viénnént 

complé tér cétté offré asséz plé thoriqué).  

Perspectives de recherche 

Cétté thé sé a mis én lumié ré lés vértus dé systé més productifs industriéls altérnatifs aux modé lés 

é conomiqués dominants én soulignant éntré autrés combién ils s’inscrivaiént én margé, voiré én contradiction 

dés politiqués publiqués. La divérsité  dés outils dé dé véloppémént ét d’amé nagémént – dé la ZES dé cré té é par 

l’Etat dans laquéllé sé dé véloppéra uné cité  industriéllé planifié é a  mé mé d’attirér dés activité s a  forté valéur 

 
1262  Entretien avec Ibu Listayi Purnama Rusdiana, op.cit. 

1263  Parmi les nombreux dispositifs de microcrédit, cértains ciblént d’autrés lés coopérativés villagéoisés (Kredit Usaha Desa, KUD* ; 

Kredit Usaha Pedesaan, Kupedes*), d’autrés lés pétités éntréprisés (Kredit Investasi Kecil, KIK* ; Kredit Usaha Kecil, KUK* ; Kredit 

Modal Kerja Permanen, KMKP*) les entreprises individuelles (Kredit Usaha Rakyat, KUR*) ou encore les particuliers (via 

notammént la Banqué Populairé d’Indonésié (BRI*), pionnière en matière de microcrédit au niveau mondial).  

1264  Les provinces peuvent par exemple accorder des garanties bancaires (Jaminan Kredit Daerah, Jamkrida*) pour faciliter 

l’obténtion dé prêts par lés PME auprès dés organismés bancairés. 

1265  La société pétrolière nationale Pertamina finance ainsi 100 000 petites et moyennes entreprises et propose des formations en 

gestion financière dans le cadre de son programme de responsabilité sociale et environnementale (RSE). 
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ajouté é a  uné é conomié productivé dé proximité  éncouragé é par lés autorité s localés protéctricés, animatricés 

ét facilitatricés, én passant par dés formés hybridés – ést assuré mént gagé d’un dé véloppémént plus 

contéxtualisé , plus divérsifié  ét donc moins éxposé  aux risqués dé la conjoncturé intérnationalé. Or én matié ré 

d’invéstissémént, la ré glé d’or ést céllé dé la divérsification éntré invéstisséménts ré muné ratéurs mais risqué s 

ét placéménts péu pérformants mais su rs. Cétté ré glé dé bon séns n’ést qué plus pértinénté a  l’é chéllé d’un 

pays ou d’uné ré gion, qué l’on né péut raisonnablémént éngagér dans uné uniqué voié dé dé véloppémént aussi 

prométtéusé soit-éllé. Cela plaide pour une stratégie industrielle actionnant des leviers 

complémentaires, articulés aux caractéristiques des territoires locaux : grandes zones industrielles 

réservées aux investissements étrangers là où les infrastructures et les structures sont aptes à les 

supporter (dans les grandes métropoles notamment), hameaux industriels dans les territoires 

subalternes du Desakota pour répondre aux enjeux de l’essor d’une industrie plus intensive en main 

d’œuvre, et soutien aux différents clusters exportateurs du pays. Cétté thé sé montré qu’aucun systé mé 

productif n’ést la panacé é : lés diffé réntés formés d’organisation dé la production coéxistént, sé complé tént ét 

sé nourrissént autant qu’éllés sé concurréncént, infirmant lés thé oriés qui opposént modé lé fordisté ét clusters 

dans uné sorté dé jéu a  sommé nullé. 

Cé constat ét cétté conviction plaidént pour qué jé poursuivé més réchérchés dans l’analyse comparée 

des systèmes productifs en élargissant leur champ géographique à d’autres pays émergents d’Asie du 

Sud-Est, mais aussi sans douté, au régard dé l’inté ré t dés é changés nourris avéc lés chérchéurs travaillant sur 

lé sujét én Indé, d’Asie du Sud. La comparaison inaboutié dés modé lés – l’é tudé au long cours dés modalité s 

dé dé véloppémént ét dés incidéncés sur léur énvironnémént physiqué, é conomiqué ét social dés cité s 

industriéllés qui viénnént d’é tré lancé és a  l’é chéllé nationalé réstant a  ménér – mé ritérait én éffét d’é tré 

abordé é én lién avéc d’autrés contéxtés politiqués ét culturéls. Jé souhaité én particuliér m’inté réssér aux 

différences entre des Etats ou des régions où l’aménagement du territoire est dans les faits très 

encadré par les autorités et d’autres où il s’avère essentiellement le fait des initiatives privées ou 

informelles. L’analysé dés politiqués méné és ét dé léurs éfféts sur lé térrain, tant sur la formé dés apparéils 

productifs qué léurs incidéncés sur l’urbanisation ét lés structurés socialés dés térritoirés affécté s, ést jé crois 

dé naturé a  énrichir lé dé bat acadé miqué sur la quéstion dés modé lés dé dé véloppémént, qué lés crisés 

systé miqués actuéllés ont réndu plus actuéllé qué jamais.  
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Photo 55 : Les joies du terrain. Rencontre fortuite après avoir pataugé dans les rues inondées par le rob* 0 Terboyo (à 
gauche). « Ali » Bagus Ghozali Nor (au centre de la photo, à l’arrière-plan) et sa famille  (à droite) 

   
 Source : Prita Ramadiani (septembre 2017)  Source : Ali Bagus Ghozali Nor (Juillet 2019) 

Photo 56 : Intérêt précoce pour la cartographie à Tambakroto (à gauche). Visite à Tahunan avec Fadjar Hari Mardiansjah et 
le Professeur Sudaryono (à droite) 

  
 Source : Auteur (Juillet 2018) Source : Auteur (Octobre 2016) 2016) 
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« Sauvez la sculpture de Jepara » 
Tag sur mur de Jepara  
Photographie de l’auteur 
 Juillet 2017 



 

 

  



 

 

 
Quand la forme des systèmes productifs industriels dans un pays émergent 

façonne les qualités du développement local. 

Le cas de l’industrie du meuble au nord de Java-Centre (Indonésie), de 1985 à nos jours. 

Alors que l’intégration économique régionale semble faire fi des crises politique, sanitaire et écologique 
mondiales, l’Indonésie anticipe un flux toujours croissant d’IDE dans le secteur manufacturier. Cet apport est 
sensé accélérer le développement des régions secondaires, parmi lesquelles le littoral nord de Java-Centre. Ces 
perspectives s’inscrivent dans la continuité d’un processus à l’œuvre depuis le milieu des années 1980, objet de 
recherche pertinent pour analyser comment ces territoires ont réagi à une industrialisation rapide. 

La fabrication de meubles en bois est une activité mondialisée et intensive en main d’œuvre clef à Java-Centre, 
où elle revêt des formes diverses. Des usines implantées dans les zones industrielles de la capitale provinciale 
Semarang jouxtent des « usines de poche » disséminées dans sa grande périphérie, mais aussi une 
impressionnante concentration d’artisans dans la petite ville de Jepara, à 100 Km de là. Chacune s’est 
développée de manière singulière en interagissant avec le territoire et les structures sociales locales, générant 
des systèmes productifs contrastés qui se concurrencent, collaborent et coexistent.   

Seule une approche systémique peut dévoiler les dynamiques à l’œuvre. Elle révèle des vertus dont les modèles 
économiques dominants peinent à rendre compte, autour des notions de territorialité des retombées, de 
durabilité du développement et d’adaptabilité aux chocs et aux opportunités. Le concept de « loi de la mesure » 
(Kodrat Alam) pose la question d’alternatives sobres pour les territoires subalternes de la mondialisation à des 
formes d’industrialisation et d’urbanisation coûteuses sur le plan social et environnemental. 

Indonésie ; Java ; Semarang ; Jepara ; industrialisation ; cluster ; résilience ; aménagement ; urbanisation subalterne  

How industrial productive systems in an emerging country shape the virtues of 
local development.  

The case of furniture industry in the North of Central Java (Indonesia) since 1985.  
 

As integration of the regional economy seems to flout the global political, health and environmental crisis, 
Indonesia is expecting an ever-growing flow of FDI in the manufacturing sector. This input is expected to fuel the 
development of areas provided with the appropriate infrastructure, especially the North coast of Java. These 
prospects are in line with the process under way since the mid-1980s, which is an interesting object of research to 
analyse how these regions have coped with fast industrialization. 

Wood furniture-making is a labour-intensive global business that plays a key part in Central Java, where it takes 
various forms. Plants located in industrial estates of the regional capital of Semarang cope with “pocket factories” 
scattered in its broader periphery, and with an impressive cluster of craftsmen in the small town of Jepara, 100 Km 
away. Each of these forms has developed in a particular manner by interacting with their local physical and social 
environment, thus shaping contrasting productive systems that compete, cooperate, and cope altogether. 

Only a systemic approach can reveal the driving forces under way. It unveils virtues that dominant economic 
models fail to deal with, with regards to the notions of spillovers for the local communities, sustainability of growth, 
and capacity to adapt shocks and opportunities. The concept of “rule of moderation” (Kodrat Alam) that underpins 
our results questions the possibility of sober alternatives for subaltern cities to mainstream ways of industrialization 
and related urbanization that prove to be costly socially and environmentally. 

Indonesia –Java – Semarang – Jepara – industrialisation – cluster – resilience – planning – subaltern urbanization 
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Définitions retenues pour les principaux concepts 
mobilisés  

Bénéfices : Ame lioration des conditions de vie physiques (espe rance de vie et sante ), mate rielles (revenu, 

confort du logement, e quipement du foyer) et immate rielles (acce s a  l’e ducation, ou encore, par exemple, a  la 

se curite  publique) des populations. Ces be ne fices peuvent s’appre cier a  date, ou in fine, c’est-a -dire dans le 

temps long (de finition de l’auteur). 

Capacité d’adaptation : Propension d’un syste me a  re agir positivement aux e volutions externes et internes. 

Elle peut en effet reve tir diffe rentes formes, de la « versatilite  active (active versatility) » a  la « malle abilite  

passive (passive pliability) », qui correspondent respectivement dans le domaine e conomique a  « la capacite  a  

exploiter les niches de marche  et a  re pondre aux commandes a  partir d’une main d’œuvre qualifie e et 

polyvalente » par opposition a  « la soumission a  des pressions externes de la part des clients […] selon des 

modalite s coercitives via l’expansion et la contraction du volume de production, des concessions salariales 

force es et un recours flexible au temps partiel et a  l’emploi occasionnel […] » (SENGENBERGER & PYKE, 1992, 

p. 14).  

District industriel : « Entite  socio-territoriale caracte rise e par la pre sence active a  la fois d’une communaute  

humaine et d’une population d’entreprises dans une re gion avec laquelle elles sont naturellement et 

historiquement lie es. Dans le district, la communaute  et les entreprises tendent a  “s’interpe ne trer” » 

(BECATTINI G. , 1989). 

Développement durable (sustainable development) : « Mode de de veloppement qui re pond aux besoins 

des ge ne rations pre sentes sans compromettre la capacite  des ge ne rations futures de re pondre aux leurs » 

(BRUNDTLAND, 1987). Un large consensus pre vaut dans le champ acade mique comme dans celui de la 

pratique sur le fait que ce de veloppement repose sur trois piliers : e conomique, social et environnemental. 

Cette de finition est suffisamment flexible pour recouvrir une grande diversite  de contextes historiques, 

ge ographiques et culturels et sa finalite  est difficilement contestable.  

Durabilité : Propension d’un processus a  pouvoir se prolonger dans le temps, ce qui suppose qu’il se nourrit 

de ressources renouvelables ou difficilement e puisables.  

Loi de la Mesure : Ensemble des forces attache es a  chaque territoire qui impulse (de veloppement) ou 

contraint (entropie) le syste me productif local. Contrairement au genius locus, cette force n’est pas 

ne cessairement propre a  un lieu donne  (elle peut e tre de nature comparable dans des territoires de nature 

comparable), ni ne cessairement positive. Elle appelle a  une certaine mesure entre l’appareil productif et son 

environnement physique, e conomique et humain, que l’on pourra appre hender par une analyse syste mique 

du terroir (de finition de l’auteur). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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Pays émergents : « Nouveaux pays industriels [...] caracte rise s par un brusque de collage e conomique, fonde  

sur l'industrialisation, et par un fort potentiel de croissance, […] performances lie es a  la conque te des marche s 

internationaux par leurs produits d'exportation » (Encyclopédie Larousse). Le politologue Christophe Jaffrelot 

de finit plusieurs crite res : une croissance e conomique forte et durable dans un pays pauvre, un E tat stable et 

interventionniste, un de sir de participer aux affaires du monde. Le de collage e conomique repose sur ce que 

l’historien Claude Chancel identifie comme les cinq « E » (E tat, e ducation, entreprise, e pargne, exportation). 

Ces pays ope rent un rattrapage e conomique en misant sur de faibles salaires associe s a  de longues journe es 

de travail dans des secteurs e conomiques a  forte intensite  de main-d’œuvre. Ils usent et abusent d’une 

monnaie sous-e value e leur permettant d’e tre plus offensifs a  l’exportation. Cette insertion dans la 

mondialisation leur permet d’accumuler des re serves de change et de faire e voluer la division internationale 

du travail a  leur profit.  

Performance : Capacite  d’un appareil productif a  produire de la richesse a  partir de facteurs de production 

donne s. Cette production de richesse se mesure par la valeur ajoute e, approche e par le produit inte rieur brut 

(PIB) d’un territoire.  

Résilience : Capacite  du syste me a  s’adapter aux circonstances, en limitant l’ampleur et la dure e des 

conse quences ne gatives des chocs (absorption) et en augmentant la vitesse et l’e tendue du recouvrement 

offerts par les opportunite s (e lasticite ). Cette capacite  de pend de nombreux parame tres ; nous avons pris le 

parti d’en retenir quatre : (1) la se curite , de finie comme la capacite  a  limiter a  la fois le risque d’un choc et ses 

conse quences ; (2) la re activite , ou la capacite  a  s’adapter aux e volutions de la demande ; (3) la re versibilite  ou 

la capacite  a  revenir en arrie re ; (4) la diversite , la mutabilite  et la re ticularite , ou la capacite  a  me nager des 

alternatives (de finition de l’auteur). 

Sobriété : Mode ration, de mesure, par opposition a  l’exce s et celui (ge ne ralement utilise  pour les animaux de 

ba t ou les ve hicules) de besoins limite s pour assurer le fonctionnement du syste me (de finition de l’auteur).  

Secteur informel: Activite s e conomiques non-enregistre es de rogeant a  la re glementation ou e chappant a  tout 

autre type de contro le public (SMITH, 1989). Cette de finition inclut des activite s plus ou moins tole re es 

(vendeurs ambulants, artisanat, contrefaçon) et des activite s criminelles (prostitution, trafic de stupe fiants, 

contrebande). 

Système productif : « Noyau compose  de relations productives e troitement lie es au territoire et capables de 

se reproduire dans le futur » (BIANCHI, 2009, p. 106). Ensemble d’activite s re alise es dans un espace donne , et 

les relations qui les lient (GEORGE & VERGER, 1970). 

Territoire : Ensemble des structures spatiales, sociales et e conomiques pre sentes sur un pe rime tre 

ge ographique donne , espace support d’un e cosyste me d’activite s humaines (de finition de l’auteur) support 

d’une « e conomie des proximite s » (PECQUEUR & ZIMMERMANN, 2004). 
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Unité industrielle, usine : Nous conside rons qu’une unite  de production peut e tre qualifie e d’industrielle 

quand elle se de ploie sur plus de 4 000 m² de locaux e quipe s d’un nombre important de machines. Cette 

de finition permet de distinguer les usines des ateliers. 

Valeur ajoutée du système productif (VASP) : Chiffre d’affaires ge ne ra par ge ne re  par les donneurs d’ordres 

moins cou t des matie res premie res. Elle correspond a  la valeur perçue par les fournisseurs (sous forme de 

ventes), les employe s (sous forme de salaires), l’Etat et les collectivite s locales (sous forme de taxes), les 

investisseurs (sous forme de dividendes) (de finition de l’auteur). 

Valeur ajoutée locale du système productif (VALSP) : Valeur ajoute e restant sur le territoire ou  se de ploie 

le syste me productif. Elle correspond a  la diffe rence entre la part de la valeur ajoute e produite par le syste me 

qui est distribue e localement (en salaires, dividendes, sous-traitance, fiscalite ) et les cou ts externes acquitte s 

pour produire cette VA (infrastructures, cou t de la vie pour la main d’œuvre) (de finition de l’auteur). 

 

Liste des acronymes  

Pour les acronymes étrangers, la langue est précisée entre parenthèses : Ang. pour l’anglais, Ind. pour 

l’indonésien, It. pour l’italien, Néer. pour le néerlandais. Pour le français Pour les acronymes 

indonésies, la définition figure dans le lexique indonésien-français qui suit. 

3M (Ind.) : Menguras, Menutup, Mengubur. 

AEC (Ang.) : Asean Economic Community. 

AKAJ (Ind.) : Adi Kencana Agung Jaya. 

AKAP (Ind.) : Antar Kota Antar Propinsi. 

AKDP (Ind.) : Antar Kota Dalam Propinsi. 

Amdal (Ind.) : Analisis Dampak Lingkungan Hidup. 

Angkot (Ind.) : Angkutan kota. 

Amkri (Ind.) : Asosiasi Mebel dan Kerajinan 

Indonesia. 

Asean (Ang.) : Association of Southeast Asian 

Nations.  

Asephi (Ind.) : Asosiasi Eksportir dan Produsen 

Handycraft Indonesia. 

APKJ (Ind.) : Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara.  

Aramco (Ang.) : Arabian American Oil Company. 

Asephi (Ind.) : Asosiasi Eksportir dan Produsen 

Handycraft Indonesia. 

Asmindo (Ind.) : Asosiasi Permebelan dan 

Kerajinan Indonesia. 

BAD : Banque asiatique de de veloppement. 

BBTPPI (Ind.) : Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri.  

Bappeda (Ind.) : Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

Bappenas (Ind.) : Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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BBS (Ind.) : Bugangan Baru Semarang. 

Berdikari (Ind.) : Berdiri dengan kaki sendiri. 

Bimas (Ind.) : Bimbingan Massal.  

Bipik (Ind.) : Pembinaan dan Pengembangan 

Industri Kecil. 

Bird : Banque internationale pour la 

reconstruction et le de veloppement. 

BIT : Bureau international du travail. 

BKM (Ind.) : Badan Keswadayaan Masyarakat. 

BKPM (Ind.) : Badan koordinasi penanaman modal.  

BOS (Ind.) : Bantuan Operasional Sekolah. 

BPJS (Ind.) : Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial. 

Bpk (Ind.) : Bapak. 

BPK (Ind.) : Badan Pemeriksa Keuangan. 

BPKP (Ind.) : Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

BPN (Ind.) : Badan Pertanahan Nasional. 

BPS (Ind.) : Badan Pusat Statistik. 

BRI (Ind.) : Bank Rakyat Indonesia. 

BRT (Ind.) : Bus Rapid Transit. 

BSB (Ind.) : Bukit Semarang Baru. 

BTP : Ba timent-travaux publics. 

Bulog (Ind.) : Badan Urusan Logistik.  

CA : Chiffre d’affaires. 

Cessma : Centre d’e tudes en sciences sociales sur 

les mondes africains, ame ricains et asiatiques. 

Cemsed (Ang.) : Centre for Micro and Small 

Enterprise Dynamics. 

CFA : Crise financie re asiatique. 

CICR : Comite  International de la Croix Rouge. 

CIFF (Ang.) : China International Furniture Expo. 

Cifor (Ang.) : Center for International Forestry 

Research. 

Cirad : Centre de coope ration internationale en 

recherche agronomique pour le de veloppement. 

Cnes : Centre national d’e tudes spatiales. 

Cnuced : Confe rence des Nations-Unies pour le 

commerce et le de veloppement. 

COV : Compose  organique volatile. 

CPC (Ang.) : Central Product Classification. 

CSIL (It.) : Centro Studi Industrial Leggera. 

CV. (Ind.) : Commanditaire Vennootschap. 

Dak (Ind.) : Dana Alokasi Khusus. 

DAO : Dessin assiste  par ordinateur. 

Datar : De le gation a  l’ame nagement du territoire 

et a  l’action re gionale. 

Depernas (Ind.) : Dewan Perantjang Nasional. 

DAU (Ind.) : Dana Alokasi Umum. 

DBD (Ind.) : Demam Berdarah Dengue. 

Disperindag (Ind.) : Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

Disperkim (Ind.) : Dinas Perumahan dan 

Pemukiman. 
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DIY (Ind.) : Daerah Istimewa Yogyakarta. 

DKI (Ind.) : Daerah Khusus Istimewa Jakarta. 

DPPKAD (Ind.) : Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah. 

DPRD (Ind.) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

DW (Ind.) : Dharma Wanita. 

EBE : Exce dent brut d’exploitation. 

ENPC : Ecole nationale des Ponts-et-Chausse es. 

EIBN (Ang.) : European Union – Indonesia Business 

Network. 

EVP : Equivalent vingt pieds (conteneur). 

FAO (Ang.) : Food and Agriculture Organization. 

FBSI (Ind.) : Federasi Buruh Seluruh Indonesia. 

FGP : Flying geese paradigm. 

FLPP (Ind.) : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan. 

FMI : Fonds mone taire international. 

Fnup : Fonds des Nations-Unies pour la 

population. 

FSC (Ang.) : Forest Stewardship Council. 

GCG (Ang.) : Good Corporate Governance. 

GE : Grandes entreprises. 

Giec : Groupe international des experts sur le 

climat. 

GK  (Ind.) : Garis Kemiskinan. 

GKM (Ind.) : Garis kemiskinan makanan. 

GKNM  (Ind.) : Garis kemiskinan non-makanan.  

GME : Grande(s) et moyenne(s) entreprise(s). 

GMTA (Ind.) : Guna Mekar Tambak Aji. 

Golkar (Ind.) : Golongan Karya. 

GRK (Ind.) : Gas Rumah Kaca. 

HCERES : Haut conseil de l’e valuation de la 

recherche  et de l’enseignement supe rieur. 

HGB (Ind.) : Hak Guna Bangunan. 

Himki (Ind.) : Himpunan Industri Mebel dan 

Kerajinan Indonesia. 

HKI (Ind.) : Himpunan Kawasan Industri. 

HPKJ (Ind.) : Himpunan Pengusaha Kayu Jepara. 

HM (Ind.) : Hak milik. 

HOS : Hecksher-Ohlin-Samuelson. 

HS (Ind.) : Hak Sewa atas bangunan. 

HS (Ang.) : Harmonized System. 

Icas (Ang.) : International Convention of Asian 

Scholars. 

IDE : Investissements directs a  l’e tranger. 

IDH : Indice de de veloppement humain. 

IDHI : l’indice de de veloppement humain ajuste  

selon les ine galite s. 

II (Ind.) : Ijin Investasi. 

Ifex (Ang.) : International Furniture Exhibition. 

IFFS (Ang.) : International Furniture Fair 

Singapore. 

IIAS (Ang.) : International Institute for Asian 

Studies. 
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IL (Ind.) : Ijin Lokasi. 

IMB (Ind.) : Ijin Mendirikan Bangunan. 

IMK (Ind.) : Industri Mikro Kecil. 

Inalco : Institut national des langues et 

civilisations orientales. 

Inmas (Ind.) : Intensifikasi Massal. 

Insus (Ind.) : Intensifikasi Khusus. 

IPB (Ind.) : Institut Pertanian Bogor. 

IPM (Ind.) : Indeks Pembangunan Manusia*. 

ISB (Ind.) : Industri Sedan Besar. 

ISIC (Ang.) : International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities. 

ISO (Ang.) : International Standardization 

Organization. 

Itap (Ind.) : Izin Tinggal Tetap. 

Itas (Ind.) : Izin Tinggal Terbatas. 

ITB (Ind.) : Institut Teknologi Bandung. 

ITK (Ind.) : Izin Tinggal Kunjungan. 

ITTO (Ang.) : International Tropical Timber 

Organization. 

IUI (Ind.) : Ijin Usaha Industri. 

Jamkesda (Ind.) : Jaminan Kesehatan Daerah. 

Jamkesnas (Ind.) : Jaminan Kesehatan Nasional. 

Jamsostek  (Ind.) : Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Jateng (Ind.) : Jawa Tengah. 

JIPS (Ind.) : Jatengland Industrial Park Sayung. 

Jl. (Ind.) : Jalan. 

Jokowi (Ind.) : M. Joko Widodo. 

Jumantik (Ind.) : Juru pemantau jentik. 

JWE (Ang.) : Jepara Women Entrepreneur 

association. 

Kadin (Ind.) : Kamar Dagang dan Industri. 

KB (Ind.) : Keluarga Berancana. 

KB : Kuli Barang. 

KBHPI (Ind.) : Klasifikasi Baku Hasil Produksi 

Indonesia. 

KBLI (Ind.) : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia.  

Kedungsepur (Ind.) : Kendal-Demak-Ungaran-

Salatiga-Semarang-Purbalingga. 

KEK (Ind.) : Kawasan Ekonomi Khusus. 

Kepmen (Ind.) : Keputusan Menteri. 

KGMI (Ind.) : Kawasan Guna Mekar Indonesia. 

KHL (Ind.) : Kebutuhan Hidup Layak. 

KI (Ind.) : Kawasan industri. 

KIC (Ind.) : Kawasan Industri Candi. 

KIK (Ind.) : Kawasan Industri Kendal. 

KIK(Ind.) : Kredit Investasi Kecil. 

KIP (Ind.) : Kampung Improvement Project. 

KIT (Ind.) : Kawasan Industri Terboyo (Park). 

KITA (Ind.) : Kawasan Industri Tambak Aji. 

KITM (Ind.) : Kawasan Industri Terboyo Megah. 

KIW (Ind.) : Kawasan Industri Wijayakusuma. 

KIZ (Ind.) : Kalingga Industrial Zone. 
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KKI (Ind.) : Klasifikasi Komoditas Indonesia. 

KKK (Ind.) : Kharisma Kayu Klasik. 

KKN (Ind.) : Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 

KKN (Ind.) : Kuliah Kerja Nyala. 

KLIK (Ind.) : Kemudahan Layanan Investasi 

Langsung. 

KMKP (Ind.) : Kredit Modal Kerja Permanen. 

Kobsi (Ind.) : Konfederasi Aliansi Serikat Buruh 

Indonesia. 

KPI (Ind.) : Kawasan Peruntukan Industri. 

KPTG (Ind.) : Kawasan Pangkalan Truk Genuksari. 

KPUD (Ind.) : Komite Pemilihan Umum Daerah. 

Krismon (Ind.) : Krisis Moneter. 

KSPI (Ind.) : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. 

KTP (Ind.) : Kartu Tanda Penduduk. 

KTR (Ind.) : Koperasi Tahunan Raya. 

KUA (Ind.) : Kantor Urusan Agama. 

KUB (Ind.) : Kelompok Usaha Bersama. 

KUD (Ind.) : Koperasi Unit Desa. 

KUK (Ind.) : Kredit Usaha Kecil. 

Kupedes (Ind.) : Kredit Usaha Pedesaan. 

KUR (Ind.) : Kredit Usaha Rakyat. 

Lakpesdam (Ind.) : Lembaga Kajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia.  

LIK (Ind.) : Lingkungan Industri Kecil. 

ME : Moyennes entreprises. 

MBA (Ang.) : Master of Business Administration. 

MKJI (Ind.) : Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 

MRU : Me ga-re gion urbaine. 

Musrimbang (Ind.) : Musyawarah Pengembangan. 

Nasdem (Ind.) : Partai Nasional Demokrat. 

NDIT : Nouvelle division internationale du travail. 

NEP : Nouvelle e conomie politique. 

NHM (Néer.) : Nederlandsche Handel-Maatschappij. 

NJOP (Ind.) : Nilai Jual Objek Pajak. 

NPI : Nouveaux pays industrialise s. 

NTB (Ang.) : Non-tariff barriers. 

NU (Ind.) : Nahdatul Ulama. 

NUSP (Ind.) : National Upgrading Support 

Program. 

OB (Ind.) : Orde Baru.  

OCDE : Organisation pour la coope ration 

e conomique et le de veloppement. 

OIT : Organisation internationale du travail. 

OMC : Organisation mondiale du commerce. 

ONG : Organisation non-gouvernementale. 

ONU : Organisation des Nations-Unies. 

PAN (Ind.) : Partai Amanah Nasional. 

Pamsimas (Ind.) : Penampungan Air Masyarakat. 

PBB (Ind.) : Pajak Bumi dan Bangunan. 

PBI (Ind.) : Penerima Bantuan Iuran. 

PD (Ind.) : Pemerintah Daerah. 
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PD (Ind.) : Partai Demokrat. 

PDI-P (Ind.) : Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan. 

PDAM (Ind.) : Perusahan Daerah Air Minum. 

PDB (Ind.) : Produk Domestik Bruto.   

PDRB (Ind.) : Produk Domestik Regional Bruto. 

PE : Petites entreprises. 

Permendagri (Ind.) : Peraturan Menteri Dalam 

Negeri. 

Perpres (Ind.) : Peraturan Presiden. 

Persero (Ind.) : Perusahan Perseroan. 

PIB : Produit inte rieur brut. 

PKB (Ind.) : Partai Kebangkitan Bangsa. 

PKK (Ind.) : Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga. 

PKL (Ind.) : Pusat Kegiatan Lokal. 

PKN (Ind.) : Pusat Kegiatan Nasional. 

PKS (Ind.) : Partai Keadilan Sejahtera.  

PKPW (Ind.) : Perencanaan Kota dan 

Pembangunan Wilayah. 

PKW (Ind.) : Pusat Kegiatan Wilayah. 

PLN (Ind.) : Perusahan Listrik Nasional. 

PMA (Ind.) : Penanaman Modal Asing. 

PME : Petites et moyennes entreprises. 

PMI : Petites et moyennes industries. 

Pnud : Programme national des Nations-Unies/ 

PNUE : Programme des Nations-Unies pour 

l’environnement. 

Polri (Ind.) : Polisi Republik Indonesia. 

PP (Ind.) : Pemerintah Pusat. 

PP (Ind.) : Perum Perhutani. 

PP (Ind.) : Pembangunan Perumahan. 

PPA : Parite  de pouvoir d’achat. 

PNPM (Ind.) : Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakyat. 

Podes (Ind.) : Potensi Desa. 

PPA : Parite  de pouvoir d’achat. 

PPIPKI (Ind.) : Perencanaan Penyediaan 

Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri. 

PPP (Ind.) : Partai Persatuan Pembangunan. 

PPRT : Plan de pre vention des risques 

technologiques. 

PT. (Ind.) : Perseroan Terbatas. 

PTSP (Ind.) : Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

PUPR (Ind.) : Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

Puskesmas (Ind.) : Pusat Kesehatan Masyarakyat. 

R&D : Recherche et de veloppement. 

RAD (Ind.) : Rencana Aksi Daerah. 

RDTL (Ind.) : Rencana Detail Tata ruang Lokal. 

RCEP (Ang.) : Regional Comprehensive Economic 

Partnership. 
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Repelita (Ind.) : Rencana Pembangunan Lima 

Tahun. 

RIKS (Ind.) : Rencana Induk Kota Semarang. 

RKPD (Ind.) : Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

RMI (Ind.) : Rabithah Ma’ahid Islamiyah. 

Rp. (Ind.) : Rupiah. 

RPJLD (Ind.) : Rencana Pembangunan Jangka 

Lama Daerah. 

RPJMD (Ind.) : Rencana Pembangunan Jangka 

Menangah Daerah. 

RSE : Responsabilite  sociale et environnementale. 

RSS (Ind.) : Rumah Sangat Sederhana*. 

RT.  (Ind.) : Rukun Tetangga. 

RTRW (Ind.) : Rencana Tata Ruang Wilaya. 

Rudenim (Ind.) : Rumah Detensi Imigrasi. 

Rusuwa (Ind.) : Rumah Susun Sewa.  

RW. (Ind.) : Rukun Warga. 

Sakernas (Ind.) : Survei Tenaga Kerja Nasional. 

SD (Ind.) : Sekolah Dasar. 

SDM (Ind.) : Sumber Daya Manusia. 

SDN : Socie te  des Nations. 

Siskamling (Ind.) : Sistem Keamanan Linkungan. 

SMS (Ang.) : Short Message Service. 

SORR (Ang.) : Semarang Outer Ring Road. 

SPKD (Ind.) : Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah. 

SMA (Ind.) : Sekolah Menengah Atas. 

SMK (Ind.) : Sekolah Menengah Kejuruan. 

SMP (Ind.) : Sekolah Menengah Pertama. 

SMS (Ang.) : Short Message Service. 

STIE (Ind.) : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.  

Susenas (Ind.) : Survei Sosial Ekonomi Nasional. 

SVLK (Ind.) : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 

SA : Socie te  anonyme. 

SAU (Ind.) : Sisa Asil Usaha. 

SBY (Ind.) : Susilo Bambang Yudhoyono. 

TK (Ind.) : Transitional Kindergarten. 

TKK (Ind.) : Tingkat Kesempatan Kerja*. 

Tom : Territoires d’Outre-mer. 

TPA (Ind.) : Tempat Pembuangan Asing.  

TPE : Tre s petite(s) entreprise(s). 

TPS (Ind.) : Tempat Pembuangan Sampah. 

THR (Ind.) : Tunjangan Hari Raya. 

TMII (Ind.) : Taman Mini Indonesia Indah. 

TVA : Taxe sur la valeur ajoute e. 

UD. (Ind.) : Usaha Dagang. 

UE : Union Europe enne. 

UGM (Ind.) : Universitas Gadjah Mada. 

UMK (Ind.) : Upah Minimum Kota/Kabupaten.  

UMP (Ind.) : Upah Minimum Propinsi. 

UMR : Unite  mixte de recherche. 

Unnes (Ind.) : Universitas Negeri Semarang. 
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Untag (Ind.) : Universitas 17 Agustus 1945. 

UPH (Ind.) : Upah Penggantian Hak. 

UPMK (Ind.) : Upah Penghargaan Masa Kerja. 

Undip (Ind.) : Universitas Diponegoro. 

Unnes (Ind.) : Universitas Nasional Semarang. 

UNI (Ind.) : Universitas Islam Negeri Walisongo. 

Unisnu (Ind.) : Universitas Islam Nahdatul Ulama. 

USD (Ang.) : United States Dollar. 

UU (Ind.) : Undang-undang. 

VA : Valeur ajoute e. 

VALnSP : Valeur ajoute e locale nette du syste me 

productif.  

VASP : Valeur ajoute e du syste me productif. 

VOC (Néer.) : Verenigde oostindische compagnie. 

WBP (Ind.) : Warga Binaan Permasyarakatan. 

YMU (Ind.) : Yayasan Miftahul Ulum. 

ZES : Zone e conomique spe ciale. 
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Lexique indonésien-français 

Les traductions sont tirées du Dictionnaire général indonésien-français dirigé par Pierre Labrousse 

(LABROUSSE, 1984). Sauf précision contraire, les explications sont de l’auteur. Les mots suivis d’une 

astérisque font l’objet d’une entrée dans le présent lexique. Les abréviations entre parenthèses 

désignent la langue ou l’idiome dont est issu le terme : Ang. pour l’anglais,  Arab. pour l’arabe, Bal. pour 

le balinais, Chin. Pour le chinois, Néer. pour le néerlandais, Pers. pour le persan, Port. pour le portugais, 

Skr. pour le sanskrit, Sund. pour le sundanais, Tam. pour le tamoul. Les abréviations Djak., Jav., et Mal. 

désignent des termes usités localement à Djakarta, Java et en Malaisie respectivement. 

10 Muharam (Arab.) : 10e me jour du 1er mois de l’anne e selon le calendrier islamique, a  l’occasion duquel les 

sunnites (mais plus encore les chiites) fe tent l'Achoura (jour ou  Moî se fut sauve  par Dieu du Pharaon). 

17-an (Tujuh-belasan) : Ce le brations organise es a  l’occasion de la Fe te nationale, le 17 aou t. Elles combinent 

de monstrations de nationalisme (consistant en des parades martiales d’e coliers, d’organisations de jeunesse 

et de fonctionnaires, ainsi que l’affichage du drapeau national au faî te de chaque maison), d’activite s 

communautaires visant a  renforcer les liens de voisinage (de coration du kampung* et pre paration d’un repas 

qui sera pris ensemble au niveau de chaque Rukun Tetangga (RT.)*) et des divertissements (panjat pinang*, 

matches de football, promenades collectives, ou spectacles de dangdut*).  

Abangan (Jav.) : Pratiquant d’un Islam he te rodoxe, syncre tique (GEERTZ C. , 1976) ou Musulman peu 

pratiquant . 

Adat (Arab.) : Tradition, droit coutumier. 

Air (Skr.): Eau. Menara air : Cha teau d’eau. 

Aji mumpung : Tirer parti de la position d’autrui (SCHILLER J. , 2007, p. 333). 

Alam (Arab.) : Univers, Nature. 

Alamat (Arab.) : Adresse. 

Alun-alun : Place carre e autour de laquelle s’organisent traditionnellement les grandes fonctions urbaines : 

mosque e principale a  l’ouest, palais au nord ou au sud, marche  central a  l’est. Certaines cite s (comme 

Yogyakarta) en comptent deux (au nord et au sud du Kraton*), mais la plupart une seule L’espace est vide, a  

l’exception d’une paire de banyans plante s au milieu; les ve hicules y sont proscrits. To t le matin, c’est un lieu 

de promenade populaire pour les citadins, mais c’est en fin d’apre s-midi qu’il s’anime ve ritablement, avec les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Achoura
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activite s sportives, re cre atives, puis a  la nuit tombe e, apre s la prie re du soir ou  les stands de nourriture 

installe s sur le pourtour de la place sont fre quente s jusque tard. 

Ambil, mengambil : Prendre. 

Amplas : Papier de verre. Par extension, poncer. 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) : Etude d’impact environnemental. 

Andong (Jav.) : Cariole a  cheval, ge ne ralement utilise e pour le transport de personnes. 

Angka (Skr.) : Chiffre. Angka harapan hidup : Espe rance de vie. Angka melek huruf : Taux d’alphabe tisation 

(de Melek (Jav.) : Etre e veille , comprendre et Huruf (Arab.) : Caracte re, lettre). 

Angkutan kota (Angkot) : Transports collectifs urbains. Par extension, le terme de signe ge ne ralement les 

minibus ope re s par des artisans sur des lignes re gulie res.  

Antar (Skr.) : Inter. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) : Intercite s au sein d’une me me province (de Dalam : 

Dans). Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) : Intercite s et inter provinces, long courrier. 

Arisan : Tontine. Kumpulan arisan : Groupe de tontine. 

Asing : Etranger (adjectif). Orang asing : Etranger (personne).  

Asosiasi : Association. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) : Association indone sienne du 

meuble et de l’artisanat. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia (Asephi) : Association des 

exportateurs et des producteurs d’artisanat. Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ) : Association des petits 

artisans de Jepara. Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) : Association indone sienne de 

l’industrie du meuble et de l’artisanat. 

Aspirasi Dewan : Aspirations de l’Assemble e. Budget mis a  la disposition de chaque conseiller municipal qui 

peut l’employer pour de velopper l’arrondissement et les villages de son choix. 

Atur, mengatur : Organiser, diriger, ordonner. Yang atur itu Tuhan : Celui qui en de cide, c’est Dieu (de 

Tuhan* : Dieu). 

Badan : Organisme, corps. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) : Agence pour l’autonomie des 

communaute s. Ce service e manant des collectivite s locales (Kota* et Kabupaten*) octroie des subventions aux 

personnes les plus mal loge es pour re nover leur domicile. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : 

Agence de coordination des investissements. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) : 

Agence nationale de planification du de veloppement. Agence interministe rielle dont les missions se 

rapprochent de celles de la DATAR en France. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) : 

Agence locale de planification du de veloppement Local. Depuis 2001, les Bappeda de pendent des collectivite s 
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locales. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) : « Organisation pour l’administration de l’Assurance 

Sociale ». Syste me public de se curite  sociale institue  par l’administration de Jokowi. BPJS Ketenagakerjaan 

(qui a remplace  Jamsostek*) couvre les salarie s, BPJS Kesehatan (qui remplace PT. Akses) les autres. L’adhe sion 

est obligatoire d’ici janvier 2019 (depuis janvier 2016 pour les salarie s), les cotisations variant de 25 500 a  

80 000 Rp par personne et par mois (5% du salaire pour les salarie s, dont 80% a  la charge de l’employeur et 

20% a  la charge du salarie  dans le secteur prive , 60% et 40% dans le secteur public, ce montant couvrant 

l’ensemble de la famille). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : Autorite  d’audit financier, charge e de veiller 

au bon usage de l’argent public. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) : Autorite  de 

contro le e conomique et financier, charge e de veiller a  la bonne gouvernance des entreprises publiques. Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) : Agence foncie re nationale. Badan Urusan Logistik (Bulog) : agence logistique, 

cre e e en 1967 par l’Ordre nouveau pour stabiliser les cours du riz en achetant la production aux riziculteurs a  

prix fixe et en le distribuant avec une re gulation des surplus. Son pe rime tre a e te  e tendu en 1987 a  d’autres 

productions avant d’e tre que son activite  soit re duite en 1998 dans le cadre des mesures d’auste rite  prises en 

re action a  la Krismon*. 

Bahu (Néer.) : Unite  de mesure de la superficie des terres agricoles, dont la valeur varie selon les endroits. Elle 

vaut d’environ 7 000 m² dans la re gion de Semarang. 

Balai : Edifice. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) : Centre principal des 

technologies de pre vention de la pollution industrielle. Balai Desa : Sie ge des autorite s villageoises, mairie. 

Balai Kota : Ho tel de ville. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) : Banque populaire d’Indone sie. Cette banque publique fut notamment 

mobilise e pour diffuser du microcre dit aux agriculteurs dans le cadre de la re volution verte. 

Bantuan : Aide. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) : Aide au fonctionnement des e coles, de livre e par l’Etat 

central pour subventionner les e tablissements d’enseignement prive . 

Bapak (Bpk) : Pe re. Par extension, appellatif pour un homme. 

Baratan : Fe te ce le brant la vengeance de Ratu Kalinyamat, le 15e me jour du mois de Ruwah* dans le calendrier 

javanais. 

Bawang : Oignon, ciboule. Bawang merah : Echalotte (de Merah : Rouge). Bawang putih : Ail (de Putih : 

Blanc). 

Bawel : Chicanier. 

Becak (Chin.) :  Cyclo-pousse, qui prend en Indone sie la forme d’un tricycle ou  un a  deux passagers prennent 

place devant le conducteur (tukang becak). Il s’agit du mode de transport traditionnellement privile gie  pour 

les distances hectome triques, toujours usite  dans les villes petites et moyennes. 
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Belakang : Derrie re. 

Beling : De bris, tesson. Par extension, peut e galement se traduire par « de troisie me zone » (LABROUSSE, 

1984, p. 83), marginal. Tukang beling : Chiffonnier. . 

Benar : Juste, vrai. 

Bengkirai : Shorea laevis (essence de bois de qualite  re pute e me diocre). 

Bengkok (Jav.), Tanah bengkok : Apanage ou commun, c’est-a -dire les terres proprie te  de la communaute . A 

Java, ces terres sont assimile es a  un patrimoine public dont le chef du village a l’usufruit pour re mune rer le 

personnel qu’il emploie pour exercer son administration mais aussi pour tirer un revenu qui permettra 

d’amortir voire de faire fructifier l’investissement consenti dans la campagne pour e tre e lu. 

Benteng : Muraille, enceinte. Nom de la politique adopte e par Soekarno visant a  promouvoir les entrepreneurs 

pribumi* vis-a -vis des minorite s chinoise et hollandaise. 

Berani : Audacieux, courageux. 

Berdiri dengan kaki sendiri (Berdikari) : Se tenir debout sur ses deux jambes. Kampung Berdikari : 

Programme de la province de Java-Centre visant a  promouvoir les e changes entre duos de villages localise s 

dans des e cosyste mes productifs potentiellement comple mentaires. 

Berkat (Arab.) : Be ne diction. Dans le contexte d’un slametan*, le berkat de signe un panier de nourriture 

apporte  par les participants pour exprimer leur hommage a  l’ho te. 

Besar : Grand. 

Biar : Laisser faire. 

Bidan (Skr.) : Sage-femme. 

Bikin, membikin : Faire, fabriquer. 

Bimbingan : Directive (de Bimibing, membimbing : Tendre la main). Bimbingan Massal (Bimas) : Directive 

de masse. Programme de mise en œuvre de la Re volution verte mene  entre 1969 et 1973. 

Biro (Néer.) : Bureau, agence. Biro Pengendalian Operasi : Bureau de conduite des ope rations (de Kendali : 

Re nes). 

Bongkar, membongkar : De charger. Bongkar Muat : Manutention (de Muat, memuat : Charger). 

Borongan : Travailleur occasionnel paye  a  la pie ce (de Borong, memborong : Louer).  

Broker (Ang.) : Agent, interme diaire. 
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Buah : Fruit, œuvre, re sultat. Anak buah : Subordonne , affilie  (de Anak : Enfant). Bapak-anak buah : Relation 

de cliente le (de Bapak* : Pe re). 

Buddha : Bouddhiste. 

Bule : Occidental (de Belanda : Hollandais). Terme familier employe  pour de signer toute personne blanche de 

peau.  

Bumantara (Mal.) : « La terre entre » (les mers), nom donne  a  l’archipel insulindien. 

Bumiputera ou Bumiputra (Mal.) : Fils de la terre, autochtone (de Bumi (Skr.) : Terre et Putra (Jav.) : Prince, 

princesse). Terme employe  (en Malaisie surtout, les Indone siens lui pre fe rant celui de pribumi*) pour de signer 

les citoyens « de souche » (si tant est que ce concept est un sens), c’est-a -dire non-issus des migrations de 

‘e poque coloniale et postcoloniale comme les Chinois, les Indiens ou les Europe ens. 

Bupati (Skr.) : Re gent, a  la te te d’un Kabupaten*. Il est le chef de l’Exe cutif des re gences, e lu au suffrage 

universel pour un mandat de 5 ans (limite  a  deux mandats). 

Burokrasi (Néer.) : Bureaucratie. 

Buruh : Ouvrier, travailleur. 

Carik (Jav.) : Secre taire (de mairie). 

Cerewet : Irritable. 

Cina : Chine, chinois. Orang Cina : Personne de nationalite  ou d’origine chinoise. Parmi ces derniers, les 

termes de Peranakan* et de Toko* permettent de distinguer ceux ne s en Indone sie des immigrants.  

Commanditaire Vennootschap (CV.) (Néer.) : Socie te  a  commandite. 

Contoh (Chin. ?): Exemple. Tempat* percontohan : Lieu de monstrateur. 

Daerah : Re gion, territoire. Associe  a  un organisme ou un objet, il en indique le caracte re local/territorial (par 

opposition au caracte re central/national) : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) : Agence 

locale de planification du de veloppement, par opposition a  l’Agence nationale de planification du 

de veloppement (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas*). Tingkat daerah : Niveau 

territorial (cf. Figure 11 : Organisation administrative territoriale de l’Indone sie p. 180). 

Dalam angka : En chiffres. Nom des rapports de synthe se annuels produits par les agences statistiques locales 

pour chaque entite  administrative. 

Dana (Skr.) : Fonds, dotation. Dana Alokasi Umum (DAU) : Dotation fixe Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dotation spe ciale. Dana Desa : Fonds issus du budget ge re  par les autorite s villageoises (Desa*). 
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Dangdut : (de Dangdut : onomatope e d’un battement de tambour) Musique me lant influences musicales 

indiennes, arrangements pop, paroles doucereuses et danseuses farde es et le ge rement ve tues. Elle est 

particulie rement populaire chez les hommes entre deux a ges issus des classes laborieuses, dans les transports 

collectifs et a  l’occasion des fe tes de famille ou des ce le brations villageoises. 

Dari hulu ke hilir : Du de but a  la fin. 

Dasa (Skr.) : Dix. Dasa Wisma* : Groupe social, de dix me nages a  l’e chelle des unite s de voisinage (Rukun 

Tetangga, RT.*). 

Dasar : Base. Kebutuhan* dasar : Besoins e le mentaires. 

Daya (Skr.) : Force, e nergie. Daya asing : Attractivite , compe titivite  (de Asing : Etranger). 

Demam : Fie vre. Demam Berdarah Dengue : Dengue.  

Dempul : Mastic. 

Dewan (Arab., Pers.) : Conseil, comite . Dewan Perantjang Nasional (Depernas) : Conseil de de veloppement 

national. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) : Assemble e territoriale. 

Dharma : Devoir. Dharma Wanita (DW) : Association des femmes de fonctionnaires, dont l’organisation est 

calque e sur la hie rarchie de leurs e poux. 

Dinas (Néer.) : Service technique / direction / de partement d’une collectivite  territoriale. Dinas Lingkungan 

Hidup : direction de l’Environnement. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan : Direction de 

l’Environnement et des fore ts. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) : 

De partement des finances publiques locales. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) : 

direction de l’Industrie et du commerce. Dinas Kelautan dan Perikanan : direction de la Mer et des pe ches. 

Dinas Pertanian dan Peternakan : direction de l’Agriculture et de l’e levage. Dinas Perhutanan dan 

Perkebunan : direction des Fore ts et plantations, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) : 

Direction du Logement et des e tablissements re sidentiels. 

Diperintah : E tre commande . 

Direktorat (Néer.) : Direction ge ne rale. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan 

Penguasaan Tanah : Direction ge ne rale a  l’occupation des sols et de la proprie te  foncie re. 

Diterima : E tre (bien) reçu, accepte . 

Dukuh ou Dusun : Hameau. 

Dukun : Guérisseur, sorcier. 
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Duwet (Jav.) : Argent, monnaie (de Duit (Néer.) : Argent). Ujung-ujungnya duwet : Au bout du compte, c’est 

une question d’argent (de Ujung : Fin).  

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) : Facilite  de cre dit immobilier. Aide de l’Etat central a  

l’acquisition du logement. 

Federasi (Néer.) : Fe de ration. Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) : Fe de ration des ouvriers de toute 

l’Indone sie, infe ode e au re gime sous l’Ordre nouveau. 

Gaga : Cultures se ches. 

Gamelan (Jav., Bal., Sund.) : Ensemble instrumental traditionnel compose  de gongs et de percussions 

caracte ristique de Java et de Bali. 

Gang (Néer.) : Ruelle, venelle, alle e. Le terme de signe ge ne ralement les rues les plus e troites des kampung*. 

Gapura (Skr.) : Portail. A l’entre e des kampung*, ils prennent ge ne ralement la forme de deux piliers dispose s 

de part et d’autre de la rue, souvent relie s par un fronton et dote s d’une barrie re, que les habitants de service 

de ronda malam* ferment a  la nuit tombe e. Ils marquent le point de passage entre l’univers familier de la 

communaute  et le monde exte rieur potentiellement hostile (SULLIVAN, 1992). Ils sont toujours de core s avec 

des motifs et un style correspondant a  l’image que la communaute  re sidant dans le kampung entend donner 

d’elle. Elle pourra ainsi mettre en avant son identite  ethnique, sa ferveur patriotique ou sa pie te . La taille, le 

niveau d’ornementation et l’e tat d’entretien des gapura sont en ge ne ral un bon indicateur de la cohe sion de 

la communaute  et de la conscience qu’elle a de son rapport avec son environnement urbain.  

Garis : Ligne, seuil. Garis Kemiskinan (GK) : Seuil de pauvrete . Garis kemiskinan makanan (GKM) : Seuil de 

pauvrete  alimentaire, de fini a  partir d’un panier de produits alimentaires de 2 100 kilocalories. Garis 

kemiskinan non-makanan (GKNM) : Seuil de pauvrete  non-alimentaire, de fini a  partir d’un panier de 

consommation calcule  a  partir de 52 biens non-alimentaires. 

Gas Rumah Kaca (GRK) : Gaz a  effet de serre. 

Gebyok : Portail ornemente  typique de la ville de Kudus (Java-Centre). 

Gedeg : Maison a  caracte re provisoire ba tie sur un sol en terre battue avec 4 piliers d’angles en bois relie s par 

des parois en bambou (SULLIVAN, 1992, p. 95). 

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : Mouvement pour une Indone sie glorieuse, ultranationaliste. 

Gilang : Lumineux, e clatant. Sela gilang ou Watu gigilang : Pierres sacre es installe es au moment de la 

fondation d’une capitale royale a  Java ou au Pasundan.  

Gizi (Arab.) : Ele ment nutritif, nutrition. 
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Glondongan : Grume, qualifie e en fonction de son diame tre : biton (7 a  9 cm), DL (10 a  15 cm), OP (15 a  20 cm), 

OD (plus de 20 cm).  

Gojek : Marque d’un des deux services de transport a  la demande les plus populaires en Indone sie (son 

principal concurrent e tant Grab). Il s’agit de la contraction de Google (la maison-me re) et ojek*, qui de signe les 

motos-taxis traditionnels. 

Golok : Machette. 

Golongan Karya (Golkar) : Groupes fonctionnels (de Golongan : Groupe, caste, clan et Karya (Skr.) : Travail). 

Mouvement politique fonde  en 1964 (dans les dernie res moments de la De mocratie guide e de Soekarno) et 

cense  repre senter les diffe rentes cate gories socioprofessionnelles (en particulier les fonctionnaires, dont 

l’adhe sion e tait obligatoire). Suharto en fit une machine e lectorale lui assurant une le gitimite  de façade au-

dessus des partis politiques autorise s. Apre s la chute du re gime en 1998, le Golkar devint en 1999 un parti 

politique a  part entie re. 

Gotong-royong : Ta ches communautaires. Litte ralement, « partager un fardeau en coope rant » (SULLIVAN, 

1992).  « Le terme de signe un discours pluto t formel sur le “voisinage” qui tourne autour de la notion 

d’assistance mutuelle notamment, en lien avec certaines pratiques suppose es caracte ristiques des 

communaute s javanaises rurales » (Ibid., p. 84). Ces pratiques comprennent l’aide en cas d’accident ou de 

catastrophe, la construction d’e quipements de proximite , l’organisation de ce le brations rituelles (slametan*), 

l’entretien des tombes, la construction de maisons (en particulier la pose de la toiture, qui ne cessite de 

nombreux bras) et leur re paration, voire le travail des champs (KOENTJARANINGRAT, 1961, p. 29). Sullivan 

conside re que le gotong-royong recouvre toutes les activite s communautaires par-dela  le pe rime tre du clan 

(fonde  sur les liens du sang et de cliente le. D’ou  le ro le crucial joue  par le gotong-royong dans l’unification des 

kampung.  Secara gotong-royong : A la manie re du gotong-royong, collectivement.  

Gratifikasi (Néer.) : Gratification. Le terme est employe  pour les « cadeaux » en liquide ou en nature « offerts » 

aux fonctionnaires par les particuliers ou les entreprises en contrepartie de services rendus, a  mi-chemin entre 

pourboire, comple ment de re mune ration et corruption. 

Gubernur (Néer.) : Gouverneur. Chef exe cutif des provinces, aujourd’hui e lus au suffrage universel pour un 

mandat de 5 ans. 

Gugur gunung : « Travail communautaire ne cessitant beaucoup de main d’œuvre » (SULLIVAN, 1992, p. 105) 

(de Gugur, menggunurkan : Faire tomber). 

Gunung : Montagne. 

Hafidzah (Arab.) : Lecture du Coran.  
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Haj  (Arab.) : Pe lerinage a  La Mecque. Haji : Personne ayant accompli le pe lerinage a  La Mecque. Ce 

pe lerinage est un des cinq piliers de l’Islam, mais il ne cessite des e conomies et une place sur les listes 

d’attente cause es par les quotas impose s par l’Arabie Saoudite, ce qui limite le nombre de personnes ayant pu 

l’effectuer. Souvent a ge s et d’un statut social plus aise  que la moyenne, les pe lerins en sont d’autant plus 

respecte s. 

Hak (Arab.) : Droit (immobilier).  Hak Guna Bangunan (HGB) : bail a  construction, d’une dure e maximale de 

30 ans, extensible deux fois 20 ans. Hak milik (HM) : pleine proprie te . Hak Sewa atas bangunan (HS) : bail 

commercial.  

Halal bi hlal (Arab.) : Ce re monial religieux qui a lieu le 2e me jour du Lebaran* (Ramadan), consistant a  serrer 

la main de tous ses voisins. 

Halus : De licat, fragile, subtil, raffine . Par extension, qualifie une personne ou un comportement conforme a  

l’e tiquette classique javanaise. 

Harapan : Espoir, espe rance. Angka* harapan hidup : Espe rance de vie. Harapan lama sekolah* : Espe rance 

a  la naissance  de dure e de scolarisation.  

Hari : Jour. Hari Idul Fitri (Arab.) : Premier jour de la fe te de la rupture du jeu ne (Lebaran*) du Ramadan. 

Harian lepas : Journalier (travailleur occasionnel paye  a  la journe e). Hari Kartini : Fe te de Kartini. Cette figure 

fe minine de Jepara incarnant l’e mancipation des femmes par l’e ducation est ce le bre e chaque anne e le 21 avril. 

Harta (Skr.) : Biens, fortune. 

Hasil (Arab.): Produit, production, revenu. 

Hijab (Arab.) : Voile islamique. 

Himpunan : Fe de ration. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) : Fe de ration 

indone sienne de l’Industrie du meuble et de l’artisanat. Himpunan Kawasan Industri (HKI) : Fe de ration des 

ame nageurs de zones industrielles. Himpunan Pengusaha Kayu Jepara, HPKJ : Fe de ration des entrepreneurs 

du bois de Jepara. 

Hutan : Fore t. Industri Kehutanan : Industrie forestie re.  

Ibu : Me re. Par extension, appellatif pour une femme. 

Iedul Adha (Arab.) : Fe te de l’Aïd, pendant dans l’islam de la fe te de Pa ques. 

Ijin/Idzin/Izin (Arab.) : Permis. Ijin Investasi (II) : Permis d’investir, de livre  par le Bureau de coordination 

des investissements (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM), instance nationale autorisant les 

investissements e trangers. Ijin Lokasi (IL) : Permis foncier. Autorisation de livre e par l’Agende foncie re 
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nationale (Badan Pertanahan Nasional, BPN) confe rant a  son titulaire un droit exclusif de ne gociation avec le 

proprie taire. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB): permis de construire. Izin Penggunaan Tanah Sawah ke 

Non-Sawah : permis de conversion de terres rizicoles. Izin Tinggal Kunjungan (ITK) : Permis de se jour 

visiteur. Izin Tinggal Terbatas (Itas) : Permis de se jour temporaire. Izin Tinggal Tetap (Itap) : Carte de 

se jour permanent. Ijin Usaha Industri (IUI) : Permis d’exploiter une activite  industrielle. Surat izin : Contrat-

cadre (notamment pour l’achat de grumes a  la compagnie nationale Perum Perhutani). 

Ikut : Suivre. Harus Ikut Bapak(nya) : Il faut obe ir a  son pe re/a  Monsieur. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Indice de de veloppement humain (IDH). 

Indo (Néer.) : Me tis eurasien. 

Induk : Me re (pour un animal), origine. Rencana induk : Plan-me re, plan de base. 

Industri : Industrie. Industri Mikro Kecil (IMK) : Petites et tre s petites industries (TPI). Industri Sedan Besar 

(IMB) : Moyennes et grandes industries (GMI). Cf. Annexe me thodologique ci-apre s pour plus de de tails. 

Intensifikasi Massal (Inmas) : Intensification de masse. Programme d’approfondissement de la Re volution 

verte mene e entre 1973 et 1978. Intensifikasi Khusus (Insus) : Intensification spe ciale. Programme 

d’extension de la Re volution verte mene  a  partir de 1978. 

Institut Teknologi Bandung (ITB) : Institut technologique de Bandung, fonde  en 1920, re pute  pour e tre la 

meilleure formation d’inge nieurs du pays. Institut Pertanian Bogor (IPB) : Institut d’agriculture de Bogor. 

Jadi, menjadi : Devenir.  

Jagung : Maî s. 

Jalan (Jl.) : Rue. Jalan lingkungan : rue de voisinage (de Lingkung : Cercle, enveloppe). Jalan keluarga : 

Venelle (de Keluarga : Famille). Jalan : marcher. Jalan santai : se promener (litte ralement « marcher 

tranquillement »). Le Manuel indonésien des capacités routières (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, MKJI), 

introduit en 1997 et plusieurs fois re vise  depuis, spe cifie les caracte ristiques techniques de certaines voies 

selon leur statut administratif : Jalan lokal : Routes d’inte re t local (re serve es aux ve hicules de moins de 9 m 

et moins de 8 T. et de volues aux re gences et aux municipalite s doivent disposer d’une chausse e large d’au 

moins 2,10 m par voie) ; Jalan kolektor : Routes dites « collecteurs » (12 m et 8 T,  de compe tence 

provinciale, 2,50 m/voie) ; Jalan arteri : Grands axes (18 m et 10 T., de compe tence nationale, 2,50 m/voie). 

Jamin (Arab.) : Garantir, cautionner. Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) : Caisse nationale 

d’assurance maladie, cre e e en 2014. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) : Caisses re gionales d’assurance 

maladie, offrant des prestations comple mentaires. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) : Caisse de garantie 
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des cre dits. Dispositif de financement des PME dont se sont dote s certaines provinces. Jaminan sosial tenaga 

kerja (Jamsostek) : Caisse nationale d’assurance-maladie pour les salarie s. 

Jati : Tek. Jati kampung : Tek villageois. 

Jimpitan : Tronc (pour recevoir les dons des fide les). 

Joglo (Jav.) : Forme de toit a  pans des maisons traditionnelles javanaises. Rumah joglo : Maison dote e d’un toit 

joglo. 

Juru : Spe cialiste, expert. Juru pemantau jentik (Jumantik) : Spe cialiste de la surveillance des larves, nom 

d’un programme de formation des habitants a  la pre vention de la dengue, transmise par les moustiques. 

Kabupaten (Skr.) : Collectivite  territoriale a  dominante rurale (de Bupati* : Re gent), e quivalent non-urbain des 

Kota(madya) : municipalite s. Beaucoup de Kabupaten comptent cependant sur leur territoire des zones 

urbaines, a  commencer par leur chef-lieu, mais aussi les zones pe riurbaines des grandes villes qu’ils jouxtent. 

La gouvernance des Kabupaten est assure e par un conseil e lu, le Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)* Kabupaten, 

le pouvoir exe cutif e tant assure  par un Bupati e lu par celui-ci.  

Kacang : Cacahue te. 

Kakao (Néer.) : Cacao. 

Kaki Lima : Commerce ambulant (litte ralement, « 5 pieds »). La tradition orale pre tend que cela se re fe re aux 

deux jambes du vendeur, aux deux roues et a  la be quille de son stand de vente ambulante ; mais il se pourrait 

que l’expression vienne des 5 pieds (1,50 m environ) de line aire de trottoir conce de  par les autorite s coloniales 

a  ce type d’activite s). 

Kalah ou Alah : Perdre, e tre vaincu, e tre conquis. 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) : Chambre de commerce et d’industrie indone sienne. 

Kampung : Village urbain, quartier e difie  sans planification. On trouve ce type de tissu a  l’arrie re des grandes 

arte res, sur le foncier laisse  libre par les infrastructures et les immeubles administratifs ou tertiaires (GEERTZ, 

1965). Le terme de « village urbain » (GOLDBLUM, 1988) refle te l’origine rurale de la premie re ge ne ration 

d’habitants en me me temps que la permanence d’activite s vivrie res et de valeurs collectives typiques des 

campagnes javanaises (me me si on trouve dans les centres anciens des grandes villes des kampung ethniques, 

qui he bergeaient les communaute s marchandes a  l’e poque coloniale). En re alite , kampung se re fe re autant a  

un espace physique qu’a  une communaute  suppose e attache e aux valeurs d’harmonie sociale (rukun*), 

d’e quite  (podo-podo*), de ge ne rosite  (lomo*) et d’attention aux autres (tepo-sliro*). « La notion de “voisinage” 

est assez pre cise ment de finie au sein du kampung et des sanctions importantes s’exercent pour que les 

membres de la communaute  se comportent conforme ment aux conventions » (SULLIVAN, 1992, p. 71). Bien 
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que le kampung joue un ro le cle  pour ses habitants, et plus particulie rement pour les citadins les plus pauvres 

pour qui ils pallient la rarete  des ressources, (Ibid., 1992, pp. 69), on ne peut syste matiquement les assimiler 

a  des quartiers pauvres. En effet, « ils comprennent une mixite  riche de groupes sociaux lie s par un re seau 

complexe de relations et de pratiques de coope ration au-dela  des besoins e conomiques stricts ». Cette 

dimension sociale est atteste e par le fait que malgre  « le recul rapide de la pauvrete  […], ils conservent leur 

dimension communautaire » (Ibid., 1992, pp. 120). Les kampung doivent donc e tre distingue s des slums 

(bidonvilles), parfois appele s « kampung sauvages (kampung liar) », dont les autorite s conside rent qu’ils sont 

voue s a  la destruction. Au contraire, les kampung jouissent d’une reconnaissance administrative officielle. La 

vigueur de cette communaute  unie par le sol (community of place) « tend a  donner l’impression d’un monde 

pluto t clos, insulaire et socialement homoge ne, obse de  par l’ide al de bon voisinage et son application a  

l’exercice exigeant du vivre-ensemble en ville. Mais le kampung […] est une portion dynamique et vivante d’une 

cite  moderne qui empie te sur lui et e change avec lui. Il est extre mement divers sur les plans social, ide ologique 

et me me ethnique » (Ibid., 1992, pp. 97). Ne anmoins, la morphologie du kampung, dont les « maisons se 

blottissent les unes contre les autres, toujours ouvertes l’une sur l’autre, la plupart se pare es de leur vis-a -vis 

d’a  peine 1 ou 2 m., peu e tant pourvues de serrures […] » ve hicule la perception que les « gens des kampung 

(wong* kampung) » sont vertueux, par opposition aux habitants re sidant a  l’exte rieur, dans les immeubles des 

rues commerçantes, qui « sont ge ne ralement ferme s a  cle  et se curise s a  l’abri derrie re leurs hauts murs de 

pierre, tournant le dos aux habitants des kampung riverains, ce que ces derniers choisissent de voir comme 

une me taphore approprie e de la personnalite  et du comportement de leurs occupants » (Ibid., 1992, pp. 111), 

de signe s comme les « gens des immeubles (wong gedungan) ». Les kampung repre sentent encore la majorite  

du tissu urbain en Indone sie, me me s’ils sont depuis une vingtaine d’anne es concurrence s dans les plus 

grandes me tropoles par les condominiums* et surtout les perumahan*. Les kampung ont assure  un ro le majeur 

pour canaliser l’urbanisation et la pauvrete  urbaine (GOLDBLUM, 1988), ce qui explique qu’ils peuvent e tre 

assimile s a  « des vaisseaux communautaires, façonne s et dirige s par la machinerie e tatique » (SULLIVAN, 

1992, p. 120). Kampung Improvement Project (KIP) : Programme de viabilisation et d’ame lioration des 

kampung* mene  par l’Etat indone sien avec le concours financier de la Banque mondiale. Si la premie re 

ge ne ration du KIP (1969-1978) e tait d’essence technocratique, le programme a e volue  vers une implication 

accrue des communaute s locales, en mettant l’accent sur les valeurs souligne es comme typiquement 

javanaises du travail communautaire (gotong-royong). Le ro le du gouvernement consistait alors a  financer les 

mate riaux de construction et a  apporter une expertise technique, directement ou par l’entremise d’universite s 

et d’organisations non-gouvernementales (ONG), pour l’e largissement des rues, l’assainissement, la 

construction d’e quipements de proximite  et la mise en place de syste mes de collecte des de chets, la main 

d’œuvre e tant a  la charge des be ne ficiaires (SILAS, 1983; SILAS & INDRAYANA, 1988; SILAS, 1992). Dans les 

versions les plus tardives du KIP, le choix des investissements a  re aliser e tait laisse  a  la discre tion des 

communaute s locales, qui devaient concourir a  la moitie  du cou t par leur travail, la fourniture de mate riaux ou 

de foncier, ainsi qu’assurer la gestion et l’entretien des re alisations. De 1969 a  1994, le KIP a re nove  770 ha de 
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quartiers informels dans 800 villes du pays, be ne ficiant a  une population estime e a  30 millions d’habitants 

de favorise s  (Banque Mondiale, 1995). Le KIP s’est vu de cerner le prix de l’Aga Khan en 1980 et en 1986, le 

prix du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE) en 1990, et le Prix des Nations-Unies-

Habitat (UN Habitat) en 1991. Il a e galement e te  cite  en exemple dans de nombreuses confe rences comme 

Habitat II (Istanbul, 1996), Cities Alliance (Washington DC, 1999), ou encore par un discours du pre sident 

Wolfenson de la Banque Mondiale en 2004. Si son efficacite  est reconnue de tous, le KIP a sur le plan politique 

permis au re gime dictatorial de conforter son emprise sur les quartiers populaires (GOLDBLUM, 1988). 

Kantor (Néer.) : Bureau. Kantor Urusan Agama (KUA) : Bureau des Affaires religieuses. 

Kapling (Hol.) : Parcelle. Kaveling (Hol.) : Lotissement. 

Karang Taruna (Mal. et Skr.) : « Jardin des cadets » ou « Jeunes de roc ». Organisation sociale de jeunesse 

disposant d’un maillage local. 

Karet : Caoutchouc. 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Carte d’identite . 

Kas (Hol.) : Coffre, caisse, caisse commune (a  laquelle est verse e l’e cot de chaque participant aux actions 

collectives). 

Kasar : Grossier, vulgaire. Par extension, qualifie les personnes et les comportements de rogeant a  l’e tiquette 

javanaise classique. 

Katolik (Néer.) : Catholique. 

Kawasan : Zone, territoire. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) : Zone e conomique spe ciale. Kawasan 

industri (KI) : Zone industrielle.  

Kawin (Arab., Persan) : Se marier. Kawin kontrak : Mariage arrange . 

Kayu : Bois. Kayu spanyol : Bois « espagnol » (contraction entre Separuh* : Moitie  et Nyolong* (Djak.) : 

Ille gal). Expression utilise e a  Jepara pour e voquer le recours partiel a  du bois certifie  dans un meuble certifie .  

Penaman kayu :  Arbre sur pied. 

Kebaya : Corsage. Porte  avec un sarong* en batik, il s’agit du costume fe minin par excellence a  Java. 

Keberanian : Audace, courage. 

Kebun : Jardin. Perkebunan : Plantation. 

Kebutuhan : Besoin. Kebutuhan dasar* : Besoins de base. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) : Besoins pour 

vivre de cemment. Il s’agit d’un indicateur du cou t de la vie e tabli par la statistique indone sienne a  partir d’un 
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panier de de penses essentielles (produits alimentaires, d’hygie ne, ve tements, mobilier et e lectrome nager, 

loyer, ticket de minibus, abonnement te le phonique et un ratio de 5% du revenu pour les loisirs). 

Kecamatan : Arrondissement. Circonscription administrative sous le Kabupaten*, dirige  par un Camat*. 

Kedelai (Tam.) : Soja. 

Kejawen : « Javanisme ». Syste me de croyance syncre tique empreint de mysticisme marque  par les emprunts 

a  l’animisme, a  l’hindouisme, au soufisme et au taoî sme. Soumis a  la pression de l’orthodoxie religieuse et plus 

ge ne ralement a  la modernisation de la socie te , le Kejawen demeure pre sent (mais souvent discret) dans les 

campagnes et certaines villes de Java-Centre et Java-Est. 

Kelapa : Noix de coco. Pohon* Kelapa : Cocotier. Kelapa sawit : Palmier a  huile. 

Kelompok : Groupe. Kelompok Usaha Bersama (KUB) : Groupe d’entreprises, forme  dans la perspective 

d’actions collectives (de Bersama (Skr.) : E tre ensemble). 

Keluarga (Skr.) : Famille. Keluarga Berencana (KB) : Planning familial. Politique mise en œuvre sous l’Ordre 

nouveau (et toujours en vigueur) pour maî triser la de mographie du pays. 

Kelurahan : Circonscription administrative sous le Kecamatan (e quivalent urbain du Desa : village), dirige  par 

un Lurah nomme  par le Maire. 

Kemiskinan (Arab.) : Pauvrete  (de Miskin : Pauvre). Penanggulangan Kemiskinan : Prise en charge de la 

pauvrete  (de Tanggung : Garant, responsable). Ce terme pre fe re  a  celui de lutte contre la pauvrete  te moigne 

de l’approche curative de la strate gie de ploye e par l’administration Jokowi (Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah, SPKD*). 

Kemudahan Layanan Investasi Langsung (KLIK) : « Facilitation des investissements directs dans 

l’immobilier ». Ce dispositif introduit en 2016 simplifie les proce dures administratives pour les 

investissements industriels, sans condition de taille. De sormais, le seul permis requis est le permis 

d’investissement de livre  par le Guichet unique de services inte gre s (PTSP*). Les autres autorisations (telles 

que l’IMB*, l’AMDAL*, etc.) peuvent e tre obtenues pendant la phase de construction, par voie de re gularisation.  

Kerja bakti (Skr.) : Travail de voue , travail communautaire. Similaire au gugur gunung*, il intervient dans le cas 

de « ta ches collectives ne cessitant une main d’œuvre importante. Elles sont toujours initie es et dirige es par 

les autorite s du kampung*, tre s souvent sur ordre des autorite s municipales supe rieures ou d’acteurs 

exte rieurs au kampung, bien que beaucoup de suggestions de travaux d’ame lioration du quartier e manent du 

kampung lui-me me » (SULLIVAN, 1992, p. 105). Cette main d’œuvre « mobilise e a  l’appui d’un statut politique 

de subordination » prend la forme « d’assistance, quand il s’agit par exemple de re parer un syste me 

d’irrigation local, mais commence a  s’apparenter a  de la corve e quand elle est commande e par un dirigeant 

local pour la construction d’une route de Kecamatan* » (BOWEN, 1986, pp. 548-549). « Quoique non lie  a  la 
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proprie te  foncie re, la pratique du kerja bakti persiste en ville ou  tous les re sidents adultes (de sexe masculin) 

sont tenus de pourvoir aux besoins de bras de leur RW.*. Evidemment, tous les habitants du RW. ne souhaitent 

pas travailler ainsi pour la communaute , et en fonction des ta ches concerne es, les plus aise s pre fe rent payer 

pour que d’autres travaillent a  leur place ou se permettent d’ignorer ces obligations sans e tre sanctionne s […]. 

Pour autant, ces obligations sont re elles et importantes pour les autorite s du kampung, et e tant donne e la force 

de l’ide ologie du gotong-royong* et la place qu’y tient le travail communautaire, le gouvernement tend a  classer 

comme relevant du kerja bakti un large e ventail d’activite s collectives. En effet, sous couvert de kerja bakti, les 

pouvoirs publics peuvent virtuellement dicter ce qui est une pratique de gotong-royong et ce qui n’en est pas, 

ce qui leur donne le pouvoir de de terminer in fine ce qu’est ou n’est pas la communaute  du kampung » 

(SULLIVAN, 1992, p. 106). 

Kenduri (Arab., Pers.) ou Kenduren : Repas ce re moniel partage  dans le cadre des slametan*. 

Keputusan : De cision, arbitrage (de Putus : Tranche , de cide ). Keputusan Menteri (Kepmen) : De cret 

ministe riel. 

Kerahasiaan : Avertissement (de Rahasia (Skr.) : Myste re, secret) 

Kesejahteraan (Skr.) : Prospe rite , bien-e tre, bonheur. 

Ketela (Port.) : Manioc. 

Ketua : Doyen. Ketua regu : responsable d’un groupe. Ketua bagian :  chef de section. Ketua line : chef de 

ligne de production. 

Khonghucu : Confucianiste. 

Kilang gergaji : Scier (de Kilang ou Kelang : Moulin, manufacture). Penggergaji : Proprie taire de scierie. 

Penggergajian : Scierie. 

Klan ou Clan (Ang.) : Clan. Structure sociale typique des kampung* et des desa* javanais sur laquelle se fondent 

traditionnellement les pratiques collectives spontane es (par opposition a  celles organise es a  l’e chelle des RT.* 

par les autorite s) et les solidarite s e conomiques. Dans les grandes agglome rations notamment, la sphe re 

familiale se contracte ou s’e tend fre quemment, au rythme de la formation des couples, de leur rupture, des 

adoptions, ou des migrations circulaires. S’y ajoutent des voisins et des oblige s, sachant que la proximite  

physique est le ciment du clan. « La majorite  des clans observe s comptent entre 6 et 12 familles ; les plus petits 

sont constitue s de 2 familles, et les plus grands embrassent 20 familles. Chaque clan est domine  par une famille 

leader – ve ritable foyer des activite s du groupe. Dans les clans les plus grands, le noyau est forme  des familles 

ge ographiquement proches de la maison de la famille dominante, il n’est pas rare que des membres du clan 

vivent a  une distance relativement importante (200-300 me tres). En re gle ge ne rale, la migration de familles 

membres en-dehors du rukun* kampung ou du rukun* warga rompt les liens avec le clan, qui doivent e tre 
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constamment active s pour survivre. Un de me nagement de l’autre co te  de l’enceinte du kampung n’implique 

pas ne cessairement la dissolution des liens, a  condition que le nouveau domicile ne soit pas trop e loigne , mais 

les communaute s des kampung ne chevauchent pas d’ordinaire les limites entre rukun warga » (SULLIVAN, 

1992, p. 46). 

Kodrat (Arab.) : Destin, volonte  divine. Dans la pense e javanaise, force sous-jacente attache e a  un objet, une 

personne ou un lieu. Cette force constitue un potentiel de de veloppement qui peut concourir a  

l’e panouissement de qui sait en tirer parti. Cela suppose que le Kodrat soit perçu, de crypte , mobilise  et 

respecte  a  travers un ensemble d’actions approprie es. Ainsi, contrairement a  l’acceptation de la fatalite  

(pasrah*) qui prive l’e tre humain de toute capacite  d’influer sur son sort et donc, de toute responsabilite , le 

Kodrat appelle une intervention consciente de l’Homme, sans quoi il ne sera pas agissant s’il est oublie  (nyalai 

Kodrat) ou, pire, pourra se retourner contre lui s’il est contredit. Kodrat Alam* : Kodrat attache  a  un site, par 

opposition au Kodrat attache  a  un e tre humain (Kodrat Manusia*). Le Kodrat Alam « est lie  a  l’essence de 

l’Homme comme e tre vivant en symbiose avec l’univers. L’Homme doit veiller a  vivre en harmonie avec son 

environnement. Cette harmonie de termine la prospe rite  commune […] » (CAHYONO AGUS, 2018). Atteindre 

ce re sultat suppose une action volontariste de de cryptage des conditions intrinse ques d’un site pour en faire 

un usage qui le respecte (Cf. p.583).  

Kolot : De mode , suranne .  

Kolusi (Néer.) : Collusion. 

Komisi : Commission. Elle prend plus souvent la forme d’une la gratification (gratifikasi*) d’un service rendu, 

elle-me me assimilable a  de la corruption (korupsi) que celle d’une re mune ration officielle d’un prestataire. 

Komite (Néer.) : Comite . Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) : Commission e lectorale locale. 

Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kobsi) : Confe de ration de l’alliance des syndicats ouvriers 

d’Indone sie. 

Kongsi (Chin.) : Fermier fiscal, souvent issus de la minorite  chinoise. De 1830 a  1904, le colonisateur 

hollandais leur confia la collecte de l‘impo t moyennant le paiement d’une charge, ce qui contribua a  l’essor 

d’un ressentiment antichinois. 

Koperasi Unit Desa (KUD) : Unite  coope rative villageoise. 

Kos : Pension de famille. Kos-kosan : Re sidence en colocation. Dans les villes indone siennes confronte es a  une 

pe nurie de logements, il s’agit d’une forme d’he bergement tre s re pandue parmi les e tudiants et les jeunes 

travailleurs. Elle constitue une source de revenus appre ciable pour les habitants des quartiers environnant les 

universite s et les concentrations industrielles.  
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Kota (Skr.) : Forteresse, ville au sens physique (l’urbs des Romains). Kota(madya) : Municipalite . Il s’agit d’une 

circonscription administrative de niveau 2 – entre la province (Propinsi*) et le village (Desa*) – e quivalent 

urbain du Kabupaten* a  dominante rurale. Elle jouit d’une autonomie politique – le conseil municipal (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) et le maire (Walikota) sont e lus pour 5 ans au suffrage universel direct et 

indirect respectivement – et administrative – personnel municipal et budget propre. A partir du recensement 

de 1980, le bureau indone sien des Statistiques (Badan Pusat Statistics, BPS) a adopte  une de finition combinant 

crite res de mographiques (densite  supe rieure a  5 000 hab./km²), socioe conomiques (moins de 25% de 

me nages vivant de l’agriculture) et fonctionnels (pre sence d’ame nite s urbaines1266). Un syste me de notation 

permet de distinguer les arrondissements ruraux et urbains1267. Plus re cemment, le bureau indone sien de la 

Banque Mondiale a comple te  cette conception essentiellement fonctionnelle par un « indice d’agglome ration 

(AI) » de fini par une densite  (700 hab./km²) a  moins d’une heure de trajet d’un centre urbain d’au moins 

50 000 habitants 1268 . Kota Kita : « Notre ville ». Programme national de re habilitation des quartiers 

populaires. Kota Lama : Vielle ville. Nom donne  en particulier au quartier colonial de Semarang. Kota satelit : 

Ville-satellite. 

Kotadesasi : Ne ologisme introduit par (McGEE T. G., 1989) pour de signer le processus de formation du 

Kotadesa, un continuum de ba ti, d’activite s et de modes de vie entre ville et campagne typique des re gions 

me tropolitaines denses d’Asie du Sud-Est (de Kota* : Ville et Desa* : Village). 

Kotongan : Maison « semi-permanente » (SULLIVAN, 1992, p. 95) (de Kutung (Djak.) : Ampute ). 

Kraton ou Keraton : Palais (de Ratu : Reine, roi et Keratuan : Royal). Le terme de signe aussi bien le complexe 

palatial ba ti, compose  d’une succession de cours au sein d’enceintes concentriques, que la famille princie re 

e largie (Berkraton : Faire partie de la famille royale), qui traditionnellement y re side. 

Kredit (Néer.) : Cre dit. Kredit Investasi Kecil (KIK) : Pre ts a  l’investissement destine s aux TPE. Kredit Modal 

Kerja Permanen (KMKP) : Pre t sous la forme d’apport en compte courant des entreprises. Kredit Usaha Desa 

(KUD) : Pre ts destine s aux villages (Desa*). Kredit Usaha Kecil (KUK) : Pre ts aux TPE. Kredit Usaha Pedesaan 

(Kupedes) : Pre ts destine s aux coope ratives villageoises. Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pre ts destine s au 

financement de projets porte s par des particuliers. 

Krisis Moneter (Krismon) : Crise financie re asiatique (CFA), intervenue en 1997-1998. 

 
1266  Parmi lesquels une école élémentaire, un collège, un lycée, un cinéma, un hôpital, une maternité, une clinique, une voie 

goudronnée, un bureau de poste, un centre commercial, une banque, une usine, un restaurant, un réseau de téléphone fixe, un 

réseau électrique. 

1267  Cf. définitions en annexe. 

1268  On notera que cette définition est dans son esprit assez comparable à celle des aires urbaines en France.  
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Kriss ou Keris : Couteau rituel typique du monde malais, dont la lame est souvent ondule e a  Java. Forge  par 

un artisan auquel on attribue des pouvoirs magiques, il est « habite  » par un esprit qui confe re au de tenteur 

de l’arme protection et forces spe ciales. Cet esprit re pute  capricieux, qui peut quitter l’arme ou en faire 

mauvais usage, explique le culte que l’on voue dans la socie te  traditionnelle a  ce pusaka*. 

Kristen ou Keristen (Néer.) : Protestant (confession religieuse). 

Krupuk : Chips de crevette. 

Kuasa (Skr.) : Pouvoir, force. Yang kuasa : Les puissants. 

Kuli (Tam.) : Coolie. Kuli angkut : Manutentionnaire. Kuli barang (KB) : Porteur.  

Kuliah (Arab.) Kerja Nyata (Skr.) (KKN) : Litte ralement, Travaux pratiques. Programme national consistant a  

impliquer pendant les vacances estivales les e tudiants dans des projets de de veloppement local dans des zones 

rurales de favorise es. 

Kumpul, berkumpul : Se re unir, e tre ensemble. Kumpulan : Re union. Makan rak makan sing penting 

kumpul (Jav.) : Que l’on ait ou non de quoi manger, l’important, c’est d’e tre ensemble (dicton javanais). 

Kyai ou Kiai : Oule ma ge ne ralement lie  au Nahdatul Ulama (NU)*. Leader religieux traditionnel souvent tre s 

respecte  dans les campagnes de Java. 

Langgar (Arab., Pers.) : Oratoire, salle de prie re prive e. 

Lahan (Jav.) : Terrain. 

Lahar : Coule e volcanique. 

Lebaran : Fe te de la fin du jeu ne de Ramadan. 

Lélang (Port.) : Enche res. 

Lembaga : Institut, centre.  

Lingam (Skr.) : Repre sentation symbolique du dieu Shiva, de forme phallique et exprimant les concepts 

attache s au principe de masculinite . Combine  au symbole comple mentaire du yoni*, il forme le tugu*. 

Lingkungan : Environnement (de Lingkung : Cercle). 

Listrik (Néer.) : Electricite . Perusahan Listrik Nasional (PLN) : Compagnie nationale d’e lectricite . 

Lomba : Course, e preuve. Lomba burung : Concours de chant d’oiseaux, passe-temps populaire a  Java. 

Lomo : ide al javanais de ge ne rosite  (SULLIVAN, 1992). 

Lurah : Chef de Kelurahan*. 
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Mabes : Quartier ge ne ral. 

Madrasa (Arab.) : Ecole coranique de jour. 

Majalah (Arab.) : Porte-revues. 

Makelar (Néer.) : Agent, interme diaire, broker*. 

Mall (Ang.) : Centre commercial. 

Manajemen (Ang.) : Encadrement. 

Mancanegara (Skr.) : Etranger (de Manca (Skr.) : Exte rieur, e tranger et Negara (Skr.) : Contre e, pays, nation). 

Dans le contexte des royaumes hindo-bouddhistes javanais organise s en Mandala*, le terme de signe les 

marches, les marges.   

Mandala (Skr.)  : Mandala. Le terme de signe l’organisation des royaumes hindo-bouddhistes d’Asie du Sud-Est 

selon « un ordre hie rarchique de cercles concentriques. Ge ome triquement parlant, il peut e tre perçu comme 

la superposition de deux espaces hie rarchise s (supe rieur, interme diaire, infe rieur) du nord au sud, et d’est en 

ouest […]. L’espace a  l’intersection [de ces deux axes] est conside re  comme le terrain neutre, le nombril, 

l’ute rus, le centre […]. La division tripartite correspond a  une me taphore du corps humain (la te te, le torse, les 

pieds) » (WIDODO, 2009, pp. 5-6). Horizontalement, elle de termine l’organisation du royaume depuis le centre 

(la palais royal ou kraton*) vers les marges (Mancanegara*) administre es par les vassaux. Verticalement, elle 

exprime la me taphore de l’univers, depuis le ciel divin jusqu’au sous-sol diabolique, en passant par le monde 

terrestre des hommes (WIDODO J. , 2009, p. 6). Widodo ajoute « qu’une ville, un village, ou une pie ce peuvent 

e tre organise s selon cette hie rarchie tripartite de valeurs et de significations ». En effet, cette cosmogonie 

s’applique a  diffe rentes e chelles suivant une loi fractale selon laquelle les parties du tout sont a  son image. Dit 

autrement, la maison (rumah*), le quartier (kampung*), la cite  (Nagara*), le royaume e tendu a  ses marches 

(Mancanegara*) reproduisent a  l’e chelle nano, micro, me so et macro le cosmos, le lien entre le divin et le 

profane e tant assure  par l’axe du monde incarne  par le souverain au cœur du kraton* (BEHREND, 1989).  

Mandiri (Jav.) : Ne de pendre de personne (pour subvenir a  ses besoins), e tre inde pendant. Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakyat (PNPM) Mandiri : Programme national pour l’Emancipation populaire, dans le 

cadre duquel fut cre e e l’Agence pour l’autonomie des communaute s (Badan Keswadayaan Masyarakat, BKM*), 

qui octroie des subventions en principe accessibles aux personnes les plus mal loge es pour re nover leur 

maison. 

Mandor (Port.) : Contremaî tre. Dans le contexte d’un projet mene  de manie re informelle, il peut de signer un 

chef d’e quipe, un coordonnateur. 

Mangan (Jav.) : Manger. Mangan ora mangan sing penting kumpul : Que l’on ait ou pas de quoi manger, ce 

qui compte c’est d’e tre ensemble (de Kumpul*, berkumpul : E tre ensemble). 
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Manufaktur (Néer.) : Manufacture, industrie. Manufaktur besar* dan sedang* : Grandes et moyennes 

industries. 

Manusia (Skr.) : E tre humain, l’Homme. 

Marbot ou Marbut (Arab.) : Intendant d’une mosque e, qui pouvait autrefois assurer l’appel a  la prie re 

(de sormais enregistre  et diffuse  par haut-parleurs). 

Masjid ou Mesjid (Arab.) : Mosque e. 

Masyarakyat (Arab.) : Socie te  (de Rakyat (Arab.) : Peuple, population). 

Materialis (Néer.) : Mate rialiste (de Materi : Matie re). Par extension, le terme de signe la ve nalite , trait 

particulie rement me prisable selon l’e thique javanaise. 

Memacu (Ind.) : Acce le rer (de Pacu : Eperon). 

Mempermainkan : Se jouer de.(de Main : Jouer). Mempermainkan aturan : Jouer avec la re glementation. 

Menentukan : De cider (de Tentu : Garanti, fixe). 

Mengubur : Enterrer. 

Mengumpulkan : Re unir, rassembler. 

Menguras : Drainer.  

Meningkati : Ajouter un e tage, sure lever (de Tingkat : Niveau, e tage).  

Menteri (Skr.) : Ministre. Kementerian : Ministe re. Kementerian Agraria dan Tata Ruang : Ministe re de 

l’Agriculture et de l’urbanisme.  Kementerian Kehutanan : Ministe re des Fore ts. Kementerian Perdagangan : 

Ministe re du commerce (de Pedagang : Commerçant). Kementerian Perindustrian : Ministe re de l’Industrie. 

Kementerian Ketenagakerjaan : Ministe re de l’Emploi (litte ralement, de la « force de travail »). Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : Ministe re des Travaux publics et du logement social. 

Menutup : Fermer. 

Menyambung : Poursuivre, continuer, prolonger. Menyambung-gerigikan : Assembler 2 planches en 

de coupant chacune de leur extre mite  en dents de scie pour en former une plus longue (de Gerigi : En dents de 

scie). 

Merantau (Mal.) : De me nager (pour gagner sa vie). Litte ralement, l’expression signifie « marcher sur la 

gre ve ». 

Meubel (Néer.) : Meuble. 
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Migran (Néer.) : Migrant. Migran masuk risen : Migrant re cemment arrive . Migran permanen : Migrant 

permanent. 

Minggu Legi (Jav.) : Dimanche de Legi. Le calendrier javanais combine plusieurs cycles. Le cycle pasaran (de 

Pasar : Marche ) e mane de l’e poque ou  les villageois convergeaient vers un marche  central tous les 5 jours et 

que les vendeurs ambulants visitaient des villages diffe rents a  intervalle re gulier de 5 jours e galement, ce qui 

supposait d’attribuer une journe e a  chaque village : Legi (doux en javanais), Pahing (amer, acide), Pon, Wage, 

Kliwon. Le cycle hebdomadaire fut introduit avec l’islam. La combinaison de ces deux cycles de 5 et 7 jours 

produit le cycle Wetonan de 35 jours, soit 1 mois javanais. Ainsi, chaque mois, chacun des jours de la semaine 

qui nous est familie re se voit associe  a  un jour de la semaine pasaran qui, dans la mystique javanaise, est signe 

de qualite s particulie res. 

Minimalis : Minimaliste. Style e pure  de meubles inspire  du design japonais ou scandinave.  

Monumen (Néer.) : Monument. Monumen Nasional (Monas) : Nom du monument ce le brant l’inde pendance 

indone sienne, Tugu* d’une hauteur de 132 m de hauteur e difie  entre 1961 et 1975 au centre de la place de 

l’inde pendance (Istana Merdeka). 

Mukenah : Linge blanc qui couvre la te te et le corps pour prier 

Mushola (Arab.) : Oratoire. Une mushola devient mosque e quand le clan qui l’a e difie e la rend accessible au 

public. Le terrain sur lequel elle est e difie e devient alors un don de main morte (wakaf*). 

Muslimat : Section fe minine du Nahdatul Ulama (NU). 

Mustoko : Partie supe rieure du toit de la mosque e, souvent ornemente e. 

Musyawarah Pengembangan (MUSRIMBANG) : Concertation pour le de veloppement. dotation annuelle de 

la municipalite  dont l’utilisation est laisse e a  la discre tion du RW, qui arbitre les demandes des chefs de Rukun 

Tetangga (RT.)* 

Mzahab (Arab.) : Courant religieux de l’Islam. 

Nahdatul Ulama (NU) : « Renaissance des Oule ma ». Organisation islamique fonde e en 1926 a  Surabaya (Java-

Est), en re action a  l’islam moderniste promu par la Muhammadiyah. Avec 40 a  50 millions de membres, selon 

les estimations le NU est la premier mouvement religieux d’Indone sie, particulie rement pre sent a  Java ou  il est 

tre s implante  dans les zones rurales et les quartiers populaires des villes petites et moyennes. 

Nakal : Espie gle, coquin, pas sage. Perempuan nakal : Femme le ge re. 

Nampan : Plateau. 

Negara ou Nagara (Skr.) : Etat, pays, nation. 
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Negeri (Skr.) : Contre e, re gion, e tat. Dalam negeri : Affaires inte rieures. 

Nikah (Arabe) : Contrat de mariage. Nikah siri : Mariage musulman sans officialisation administrative de 

l’union devant le bureau des Affaires religieuses, ce qui permet de confe rer un vernis d’acceptabilite  a  des 

unions temporaires, sans plus d’engagement civil ou religieux. 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : Valeurs domaniales qui servent de re fe rence pour les transactions impliquant 

des acteurs publics. 

Nongkrong (Jav.) : Bavarder. De signe les bavardages entre riverains dans la rue ou sur la terrasse des maisons 

de kampung*. 

Ngobrol (Jav.) : Parler, Bavarder. 

Nyaman : Agre able, confortable, plaisant. 

Nyolong (Jav.) : Ille gal. 

Nyumbang (Jav.) : Contribuer financie rement, verser son e cot dans le cadre d’un slametan* (SULLIVAN, 1992). 

Modal (Tam.) : Capital.  Modal sosial : Capital social.  

Ojek (Djak.) : Mototaxi.  

Oknum (Arab.) : « Type », « gars » (pe joratif). 

Orang : E tre humain. Il s’agit en re alite  d’un classificateur qui, place  avant un attribut, souligne l’appartenance 

au genre humain, voire par extension, aux hominide s : Orang hutan : Orang-outan, homme de la fore t (de 

Hutan : Fore t). Orang tua : Personnes a ge es (de Tua : Vieux, a ge ). Par extension, le terme de signe les parents. 

Cari uang dengan orang : Chercher a  gagner de la vie en faisant usage de sa personne, de son corps. 

Euphe misme pour de signer une prostitution occasionnelle. 

Orde Baru (OB) : Ordre nouveau. Nom adopte  par le re gime de Suharto, de sa prise de pouvoir par un coup 

d’e tat accompagne  de massacres de masse en 1965 a  sa chute sous la pression de la rue et des bailleurs de 

fonds internationaux pendant la Krismon* en 1998. 

Ovening (Ang.): Se chage. 

Pabean : Douane maritime. 

Pabrik (Néer.) : Fabrique, usine. 

Pahala (Skr.) : Me rite, re compense, bonne fortune, gra ce (divine, suite a  une bonne action). 

Pajak (Néer.) : Taxe. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Taxe sur le foncier et l’immobilier. Pajak Bea 

Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan : Taxe sur les transactions immobilie res. 
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Pamir : Enduit employe  dans la finition des meubles comme alternative a  l’huile de teck. 

Panas : Chaud. 

Pancasila (Skr.) : Cinq principes fondateurs de l’ide ologie nationale 

indone sienne e nonce s par Soekarno le 1er juin 1945, dans un discours 

fondateur de l’inde pendance du pays, et repris dans la Constitution (de 

panca (Skr.), « cinq » et sila (Skr.), « principes »). Il s’agit de la croyance 

en Dieu (Ketuhanan yang Maha Esa) (ce qui confe re a  l’Indone sie son 

caracte re se culariste), une humanite  juste et civilise e (Kemanusiaan yang 

adil dan beradab), l’unite  nationale (Persatuan Indonesia), une 

de mocratie guide e par la sagesse dans le consensus qui e mane de la 

concertation (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan), la justice sociale pour tout le peuple 

indone sien (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Ces principes sont repre sente s sur l’emble me 

national (une repre sentation de l’aigle mythique Garuda*, dont le nombre de plumes – 17 sur chacune des 

ailes, 8 sur la queue et 45 sur le reste du corps – e voque la date de la de claration d’inde pendance le 

17 aou t 1945, par un blason ou  figurent respectivement une e toile a  cinq branches jaune, une chaî ne, un 

banyan (symbole du pouvoir royal) et une gerbe de riz associe e a  une branche de coton. 

Pangan : Nourriture, subsistance. 

Panjat : Grimper, escalader. Panjat pinang : Jeu consistant a  

grimper au faî te d’un mat (parfois enduit d’huile) pour y 

de crocher des cadeaux, pratique  par les enfants a  l’occasion des 

slametan* (Pinang : Are quier e tant une espe ce de palmier 

re pandu a  Java).  

Pasisir ou Pesisir : Co te sablonneuse. Par extension, de signe la 

re gion littorale du nord de Java, caracte rise  par une longue 

tradition marchande (LOMBARD, 1990). 

Papan : Planche (de bois). 

Partai (Néer.) : Parti (politique). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : Parti du re veil national, islamiste, 

branche politique du Nahdatul Ulama (NU)*. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : Parti pour l’unite  et le 

de veloppement, islamiste conservateur. Partai Amanah Nasional (PAN) : Parti du mandat national, 

nationaliste, vitrine politique de la Muhammadiyah*. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Parti pour une justice 

prospe re, islamiste radical. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : Parti de mocratique 

indone sien pour la lutte, social-de mocrate. Il s’agit du parti de l’actuel pre sident de la Re publique Joko Widodo 
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(Jokowi). Partai Demokrat (PD) : Parti de mocrate, centriste libe ral. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) : 

Parti national de mocrate, centriste nationaliste.  

Pasar : Marche . 

Paseban (Jav.) : Salle d’audience, qui peut prendre la forme d’une cour a  l’air libre. 

Pasrah (Jav.) : S’en remettre a , ce der, la cher prise. 

Pasundan : Pays sundanais, correspondant aux actuelles provinces de Banten et Java-Ouest. 

Pedagang : Commerçant (de Dagang, « voyageur, vagabond »). 

Pecinan : Quartier chinois (de Cina : Chine, chinois). 

Pekerja (Skr.) : Travailleur. Pekerja bebas : « Travailleur libre », journalier. Pekerja ulang ajik : Travailleur 

pendulaire. Pekerjaan : Travail, emploi, occupation. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) : Guichet unique de services inte gre s.  

Pelecehan seksual : Violence sexuelle. 

Pembangunan : De veloppement (de Bangun : S’e veiller). 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Renforcement de la prospe rite  familiale. Programme 

national public d’e ducation civique, sociale et sanitaire mis en œuvre a  l’attention des femmes. Le programme 

comprend 10 axes, a  savoir « (1) l’adhe sion et la pratique du Pancasila*, (2) l'entraide, (3) l’alimentation, (4) 

l’habillement, (5) la gestion de la maison et du foyer, (6) l’e ducation et la formation, (7) la sante , (8) un mode 

de vie coope ratif, (9) le de veloppement durable, et (10) l’hygie ne de vie ». Il est mis en œuvre sur le terrain par 

des groupes de travail (pokja) organise s en miroir de l’organisation administrative (au niveau du Rukun Warga 

(RW.)*, par l’e pouse du chef du RW, au niveau du Rukun Tetangga (RT)*, par l’e pouse du chef de RT), ce qui leur 

confe re une dimension notabiliaire. Les activite s et le niveau d’adhe sion sont tre s variables d’un groupe a  

l’autre. 

Pembinaan (Arab.) : Fondation, cre ation. 

Pemerintah : Gouvernement. Pemerintah Daerah (PD) : Collectivite  territoriale. Pemerintah Desa : 

Administration villageoise. Pemerintah Pusat (PP) : Gouvernement Central, Etat.  

Penanaman Modal Asing (PMA) : Investissement direct e tranger (IDE). 

Penampungan : Rassemblement, regroupement. 

Pencak silat : Art martial typique du monde malais, puisant dans les mouvements et les postures des pratiques 

corporelles indiennes, du travail e nerge tique et des techniques martiales chinois, et des particularismes locaux 
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e manant de traditions villageoises ou d’inspirations des maitres. On compterait pour la seule Indone sie 

plusieurs centaines de courants plus ou moins formalise s, dont les plus influents sont re unis au sein de la 

puissante ligue indone sienne de Pencak silat (Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI). Au-dela  d’e tre une pratique 

individuelle me lant dans des proportions tre s variables techniques de combat (bela diri), sport (prestasi), art 

(seni), philosophie de vie, travail e nerge tique confinant a  la mystique (tenaga dalam), chaque style (aliran) de 

pencak silat est une communaute  revendiquant qui cultive l’entraide et la solidarite  entre ses membres 

(certains styles prenant la forme de confre ries Persaudaraan)  tout en revendiquant des valeurs 

philosophiques, religieuses ou politiques (DE GRAVE, 2001; FACAL, 2017; O'ONG MARYONO, 2002). 

Pencurian : Vol. Pencurian dengan kekerasan : Vol avec violence (de Keras : Dur). 

Pendatang : Arrivant, immigrant. 

Pendidikan : Education. 

Pendopo (Jav.) : Hall ouvert sur l’exte rieur servant aux re ceptions. Pendopo Agung : Pavillon principal du parc 

d’attraction Taman Mini Indonesia Indah (de Agung : Majestueux). 

Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI) : Prestation sociale aide e, qui vise a  ame liorer la prise en charge des 

soins courants pour les 40% des me nages les plus pauvres. Ces me nages, se lectionne s sur conditions de 

ressources, be ne ficient d’une cotisation re duite (qui s’e levait en 2020 a  42 000 Rp/mois/personne). 

Pengajian (Mal.): Re citation du Coran. Par extension, rite de prie re collective, pratique  avec assiduite  a  Java 

notamment. Pengajian tahlilan* (Arab.) : Ce re monie fune bre. Pengaji : Participant a  un pengajian. 

Penganiayaan (Skr.) : Perse cution (de Aniaya : Injustice, violence). 

Pengecer : De taillant (de Kecer (Jav.) : S’e couler en petite quantite ). 

Pengembangan : De veloppement, croissance (de Kembang : Fleur). 

Penggergajian kayu : Scierie. 

Pengrajin (Arab.) : Artisan. 

Pengusaha (Skr.) : Entrepreneur (de Usaha : Activite ). Berusaha : Faire des efforts. 

Penyelenggaraan : Mise en œuvre, accomplissement (de Selenggara, menyelengarakan : Entretenir, re aliser). 

Penyimpanan : Stockage (de Simpan : Mettre en lieu su r). 

Penyuluhan : Explication, information, e change technique (de Suluh : Torche, flambeau). Penyuluhan 

Penggunaan Air* : Sensibilisation au bon usage de l’eau. 
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Peranakan : Personne d’origine chinoise ne  en Indone sie (de Anak : Enfant), par opposition aux nouveaux 

arrivants chinois (Toko*).  

Peraturan : Re glement, de cret, ordonnance. Peraturan Presiden (Perpres) : De cret pre sidentiel. Peraturan 

Menteri : De cret ministe riel. 

Perhubungan : Communications, moyens de communication (de Hubung, berhubung : E tre relie ). 

Permanen : Salarie  permanent, titulaire d’un contrat a  dure e inde termine e. 

Perseroan Terbatas (Persero) : Socie te  a  responsabilite  limite e. 

Perumahan : Lotissement de maisons individuelles standardise es (de Rumah* : Maison). Leur taille (de 

quelques unite s a  plusieurs centaines) et le niveau social de la population (des classes supe rieures aux classes 

moyennes infe rieures, e ligibles a  des dispositifs d’aide a  l’acquisition) et leur niveau de prestations (taille des 

logements, e quipements collectifs, activite s commerciales et re cre atives) sont variables, mais ils prennent 

syste matiquement la forme d’un ensemble viabilise  par un ope rateur immobilier prive  qui se charge de la 

construction des logements.   Il s’agit de la typologie urbaine qui se de veloppe le plus en Indone sie depuis le 

milieu des anne es 2000, contribuant pour beaucoup a  l’artificialisation des terres agricoles dans les re gions 

les plus dense ment peuple es comme Java.  

Perusahan : Entreprise (de Usaha : Activite ). Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) : socie te  locale d’eau 

potable. Perusahan Perseroan (Persero) : Entreprise publique. Perseroan Terbatas (PT.) : Socie te  anonyme 

(SA). 

Pesantren ou Pondok pesantren : Ecole coranique (de Santri : Musulman pieux). Typique de l’enseignement 

dispense  par le Nahdatul Ulama*, ces e coles he bergent des e le ves souvent issus de re gions distantes, qui y 

se journent. L’enseignement est de livre  par un, e rudit (Kyai*) dans la tradition soufie.  

Peta (Skr. ?) : Carte (ge ographique). 

Pilih : Pilih-kasih ou Pilih-Pilih : Choisir a  qui on donne, autrement dit se lectionner les be ne ficiaires (de 

Kasih : Donner). 

Pisang : Banane. 

Planologi (Néer.) : Planification. 

Podo-podo : Ide al javanais d’e quite  (SULLIVAN, 1992). 

Polisi (Néer.) : Police. Polisi Republik Indonesia : Police nationale. 

Pohon : Arbre. 
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Pos (Néer.) : Poste (de garde). Pos siskamling* : Gue rite a  l’entre e du RT.* ou  se retrouvent le soir les habitants 

de garde pour assurer leur ronde de nuit (ronda malam*). 

Posisi (Néer.) : Position, poste. 

Potensi (Néer.) : Potentiel. Potensi Desa (Podes) : Potentiel villageois. Niveau d’e quipement des villages 

(Desa*), inventorie  par le BPS dans le cadre d’enque tes (cf. annexe me thodologique). 

Potong : Couper, de couper. Potongan lika-liku : De coupe en dents de scie (de Lika-liku : Sinuosite s, de tours). 

Preman (Ang.) : De linquant (de l’anglais Free man : Homme libre, affranchi des conventions). Le terme 

recouvre des re alite s tre s diverses, de l’adolescent de sœuvre  au petit de linquent de rue jusqu’au parrain (au 

sens de l’anglais patron) contro lant les bars, la prostitution, le commerce ambulant, le stationnement, etc. de 

« son » territoire. 

Pribumi (Skr.) : Autochtone, natif (de Bumi(putera) : Terre me re). De signe les natifs par opposition aux 

immigre s, dans une acception extensive sur plusieurs ge ne rations. Ainsi, en Indone sie mais surtout en Malaisie 

(ou  a e te  mene e une politique de discrimination positive toujours en vigueur), les « fils de la terre » sont-ils les 

individus appartenant au groupe ethnique suppose  « originel » (Javanais a  Java, Malais dans la pe ninsule 

malaise, Balinais a  Bali, etc.), par opposition notamment aux ressortissants indone siens d’origine chinoise ou 

occidentale. 

Produk Domestik Bruto (PDB) : Produit inte rieur brut (PIB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : 

Produit inte rieur brut re gional. 

Protestan (Néer.) : Protestant (confession religieuse). 

Pusaka : He ritage. Par extension, objet « habite  » par un esprit, ge ne ralement transmis de ge ne ration en 

ge ne ration, qui confe re a  son de tenteur des pouvoirs spe ciaux de s lors qu’il veille a  s’en occuper. Ces objets 

peuvent e tre de nature tre s diverse : kriss* et armes de toutes sortes, parapluies, draps, etc. 

Pusat : Nombril, centre. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Po le de rayonnement local (de Kegiatan : Activite ). 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Po le de rayonnement national. Pusat Kesehatan Masyarakyat 

(Puskesmas) : Centre de sante  populaire, dispensaire. 

Ramai :  Anime , vivant, bruyant. Une qualite  assure ment appre cie e dans le contexte indone sien… 

Rata : Egal. Rata-rata : Moyenne. Rata-rata lama sekolah* : Dure e moyenne de scolarite . 

Raya : Grand. Semarang Raya : Le grand Semarang, l’agglome ration de Semarang. 
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Reformasi (Néer.) : Pe riode transitoire entre la Krismon* et la chute de l’Ordre nouveau (Orde Baru*) en 1998 

et la stabilisation de l’e conomie. On conside re ge ne ralement qu’elle prend fin avec la fin du mandat 

pre sidentiel de Megawati Sukarnoputri en 2004. 

Rejeki ou Rezeki (Arab.) : Ressource. 

Rencana Aksi Daerah Emisi Gas dan Rumah Kaca : Plan d’action local contre les e missions de gaz a  effet de 

serre. Equivalent des plans climats des collectivite s territoriales en France. Rencana Detail Tata ruang Lokal 

(RDTL) : Plan local d’urbanisme. Rencana Pembangunan Jangka Lama/Menangah Daerah 

(RPJLD/RPJMD) : Programme de de veloppement re gional a  long/moyen terme. Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) : Programme de travail du gouvernement local, d’une dure e d’un an. Rencana Tata Ruang 

Wilaya (RTRW) : Sche ma directeur. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) : Plan quinquennal. 

Perencanaan : Planification.   

Rewang (Jav.) : Aide. Terme employe  pour de signer la phase de pre paration culinaire dans le cadre des 

slametan* (SULLIVAN, 1992). 

Rob : Subsidence. Affaissement ge ne ral des sols cause  par a  un pompage excessif de la nappe phre atique 

conjugue  a  la pression exe erce e par les constructions en surface (bien plus qu’a  la monte e des eaux du fait du 

re chauffement climatique, dont le rythme est bien plus faible). A mare e haute, l’eau de mer remonte les lits 

des cours d’eau, les canaux d’irrigation et les e gouts, refoulant les eaux use es dans les rues, les coure es et les 

maisons. Le phe nome ne est aggrave  par les pre cipitations a  la saison des pluies qui saturent les re seaux 

d’assainissement. L’affaissement des sols cre e des cuvettes ou  les eaux se concentrent. Seules des pompes en 

nombre suffisant peuvent alors les e vacuer en relevant l’eau jusqu’au niveau de la mer. 

Rokok : Cigarette. Beli rokok : S’e clipser (de Beli : Acheter), litte ralement « partir acheter des cigarettes »). 

Ronda (Port.) malam : Ronde de nuit. Les hommes des kampung* et des villages effectuent par rotation des 

tours de garde. Dans les faits, il s’agit davantage d’assurer un contro le social a  l’entre e du quartier que d’un 

re el dispositif de se curite  civile. C’est surtout un des principaux vecteurs de sociabilite  relevant du gotong-

royong*, encourage  par les friandises et les boissons finance es par les cotisations des habitants, modiques mais 

acquitte es scrupuleusement, et l’e quipement plus ou moins confortable du poste de garde (pos siskamling*) 

jouxtant la porte (gapura*) principale du kampung*. 

Rontokan : De chet, re sidu, chute. 

Ruang : Salle, pie ce, espace.  

Rugi (Skr. ?) : Perdre, e tre le se . 

Rukun (Arab.) : Pilier, fondement. E galement, Ide al javanais d’harmonie sociale (SULLIVAN, 1992). Rukun 

Tetangga (RT.) : Unite  de voisinage (de Tetangga : Voisin). Constitue s d’une dizaine a  quelques dizaines de 
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foyers, il s’agit de l’entite  administrative et politique de base. Institue s pendant la Deuxie me Guerre mondiale 

par l’occupant japonais et maintenus apre s l’inde pendance dans un objectif de contro le politique et social, ils 

assurent un maillage e troit de la population et du territoire, sense  prendre le pas sur l’organisation clanique 

de la socie te  javanaise (SULLIVAN, 1992). Le RT. peut donc e tre conside re  comme un dispositif de de mocratie 

directe, dans le cadre duquel sont organise es la plupart des activite s collectives lie es a  la vie du kampung* dans 

le cadre de re union hebdomadaires auxquelles chaque habitant est tenu d’assister sauf a  encourir l’opprobre 

ge ne rale. Les chefs de RT. (Kepala RT., toujours masculins) e taient sous l’Ordre nouveau (Orde Baru, OB*) 

de signe s par les autorite s supe rieures ; depuis la Reformasi*, ils sont e lus par les re sidents. L’e pouse du chef 

de RT.  est automatiquement responsable de la section locale du PKK*. Rukun Warga (RW.) : Unite  de quartier 

(de Warga (Skr.) : Membre, citoyen). Entite  administrative regroupant plusieurs RT., qui de signent chacun des 

de le gue s sie geant aux re unions (moins fre quentes que celles de RT.) et e lisant le chef de RW. (Kepala RW.). En 

lien avec les autorite s dote es de moyens humains et financiers d’intervention (le Desa* dans les zones rurales 

ou le Kelurahan*, relais administratif de la municipalite  (Kotamadya*) dans les zones urbaines), le chef du RW. 

a notamment pour mission de canaliser les ressources publiques (programmes de formation, aides diverses 

dans le domaine sanitaire et social, assistance technique et subventions pour la re alisation de travaux) sur son 

territoire et de les re partir entre les RT. qui le composent. 

Rumah : Maison. Rumah bumbung lima : Maison malaise traditionnelle, surmonte e d’une toiture a  4 pans 

(de Bumbung : Cylindre de bambou et Lima : Cinq).et qui a inspire  le mode le britannique du bungalow.  Rumah 

swadaya : Maison construite soi-me me. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) : Centre de re tention 

administrative. Rumah dinas : Logement de fonction pour les fonctionnaires. Rumah Sangat Sederhana 

(RSS) : Maisons tre s simples, programme gouvernemental de pre ts bonifie s pour l’accession sociale a  la 

proprie te . Rumah Susun Sewa (Rusuwa) : Logement locatif social (de Susun* : Empile  et Sewa : Louer).  

Rumit : Complexe. 

Ruwah : Mois du calendrier javanais. 

Salafi (Arab.) : Salafiste. 

Sambatan (Jav.) : Aide requise, sollicite e par exemple dans le cadre de l’autoconstruction pour le gros-œuvre 

(KOENTJARANINGRAT, 1961) (de Sambat : Coup du sort, e ve nement a  la fois impre visible et ge ne rateur d’un 

dommage). 

Sarong ou Sarung : Drap de batik noue  autour de la taille par les femmes comme les hommes. 

Saudara (Skr.) : Cousin, parent. 

Sawah : Rizie re (irrigue e). Sawah hujan : Rizie re se che (de Hujan : Pluie). 

Sedang : Moyen, interme diaire, mode re . 
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Sejahtera (Skr.) : Prospe re. 

Sekolah (Port., Néer.) : Ecole. Sekolah Dasar (SD) : Ecole e le mentaire (de 6 a  12 ans) (de Dasar : Base). 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Colle ge (de 12 a  15 ans). Sekolah Menengah Atas (SMA) : Lyce e (de 15 

a  18 ans). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Lyce e professionnel.  

Sengon : Acajou. 

Seni : Art. 

Sensus : Recensement. Sensus penduduk : Recensement ge ne ral de la population (de Penduduk : Habitant). 

Sentra industri : Cluster industriel, de fini par le BPS comme un agre gat d’au moins 20 entreprises exerçant 

dans le me me secteur d’activite  au sein d’une seule entite  administrative. 

Sepi : Silencieux, inanime , de serte . Dans une socie te  ou  on appre cie plus que tout de se retrouver entre proches 

dans des lieux anime s (Ramai), le terme est ge ne ralement ne gatif dans la mesure ou  il renvoie a  sa solitude, 

e tat redoute  par-dessus tout. 

Serabutan : De manie re confuse et de sordonne e. De signe un travailleur manuel journalier, pre t a  accepter une 

grande diversite  de ta ches. 

Serikat (Arab.) : Union, alliance, syndicat. 

Sesepuh (Jav.) : Ancien, sage, maî tre. 

Sholat (Arab.) : Prie re.  Sholat Isya ou Sholat maghrib : Prie re intervenant juste apre s le coucher du soleil. 

Sholat Tarawih : Prie re intervenant la nuit, apre s sholat maghrib. 

Sisa (Skr.) : Rente, re sidu. Sisa Asil Usaha (SAU) : Partage des be ne fices. 

Silaturahim (Arab.) : Lien d’amitie . Dans le contexte d’un investissement envisage  en territoire inconnu, se 

lier d’amitie  (bersilaturahim) consiste a  s’attacher le soutien d’un interme diaire local a  me me d’influencer 

favorablement les proprie taires fonciers et les riverains. 

Sing entuk, entuk terus (Jav.) : Ce sont toujours les me mes qui sont servis. 

Singkong (Chin. ?) : Manioc. 

Siskamling (Sistem Keamanan Linkungan) : Syste me de se curite  local. Dispositif citoyen consistant a  

prote ger son quartier contre d’e ventuelles intrusions, essentiellement via des rondes de nuit (ronda malam*). 

Pos Siskamling : Gue rite situe e a  l’entre e principale du kampung* ou  se retrouvent les hommes affecte s a  la 

ronda malam*. 
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Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) : Syste me de ve rification de la le galite  du bois. Dispositif de 

certification du bois et de ses produits de rive s de livre  par une socie te  indone sienne, requise pour exporter 

vers les Etats-Unis et l’UE. 

Slametan : Ce re monies, fe tes rituelles rythmant les principaux e ve nements de la vie de chacun (naissance, 

circoncision, mariage, de ce s) (de Slamet : Bien-e tre, se curite ) (GEERTZ C. , 1976, pp. 11-15). Ces fe tes sont 

l’occasion de nourrir les interactions avec la famille et le clan, mais aussi le voisinage. Elles jouent de ce point 

de vue un ro le majeur dans la vie sociale des Javanais.  

Suka (Skr.) : Aimer. 

 Sumber : Source, gisement. Sumber Daya Manusia (SDM) : Ressources humaines (de Daya* : Energie, force et 

Manusia* : L’Homme). 

Sunan (Jav.) : Souverain investi d’une fonction religieuse, e quivalent javanais du sultan.  

Surat : Lettre, courrier. Surat obat : Ordonnance me dicale (de Obat : Me dicament). Sura pindah : Lettre de 

de me nagement. En Indone sie, il est en effet obligatoire de produire devant le chef du RT.* a  son arrive e une 

lettre d’introduction signe e par le chef du RT. d’origine et une copie de sa carte d’identite  (Kartu Tanda 

Penduduk, KTP*). Mis en place par l’occupant japonais pendant la Deuxie me Guerre mondiale, perpe tue  par le 

re gime de Soekarno et renforce  par l’Ordre nouveau, ce syste me de contro le des populations est applique  avec 

beaucoup moins de rigueur depuis la pe riode de Reformasi. Mais il s’agit d’une compe tence qui demeure 

revendique e par les chefs de RT. qui y voient une pre rogative importante de leur fonction   

Suro : 10e me jour du mois de Muharram, qui ce le bre la mort de Hasan et Husein. Malam Satu Suro / Satu 

Muharam / Suroan : Fe te du Nouvel an javanais.  

Survei ou Survai (Ang.) : Enque te (statistique). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) : Enque te 

socioe conomique nationale. Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) : Enque te nationale sur la main 

d’œuvre. 

Susun : Empile , entasse . Rumah susun : Logement collectif, immeuble. Penyusunan : Empilement, 

organisation, structuration. 

Swadaya (Jav.) : Fonds communautaires (de Swa (Jav.) : Soi-me me et Daya (Skr.) : Pouvoir, puissance). Il s’agit 

de la contribution des habitants mobilise e pour financer des infrastructures de proximite  en comple ment de 

dotations des autorite s. Keswadayaan : Autonomie. 

Syahbandar ou Syabandar : Officier du port. Dans les sultanats portuaires de l’Ere du Commerce (REID, 

1990), a  l’e poque pre coloniale, « le chabandarat ou administration du syabandar […] e tait e conomiquement le 

poste le plus important de la cite  […] e tant, comme l’e crivait Guilhen, le chef de la loge française, “autant que 
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maî tre du port et chef ge ne ral du commerce” (Archives des Missions Etrange res de Paris, Vachet, II, 380) » 

(GUILLOT, 1989, p. 140), ge ne ralement confie  par le sultan a  un repre sentant de la communaute  chinoise. 

Syukur (Arab.) : Reconnaissance, gratitude. Syukuran : Gra ce. 

Tahlil (Arab.) : Premiers mots de la profession de foi. Le terme de signe notamment la prie re re cite e en 

l’honneur des de funts 7 jours, 40 jours et 100 jours apre s leur de ce s. Tahlilan : Prie re collective (par 

extension). 

Talud : Rigoles de drainage des eaux de pluie. 

Taman (Arab., Pers.) : Parc, jardin. Taman lele : Jardin a  carpes. Ces petits parcs d’attraction prive s sont tre s 

appre cie s des classes populaires urbaines, qui s’y rendent en famille le dimanche.  

Tanah : Terre, terrain. Tanah bengkok : Domaine public du village (de Bengkok (Jav.) : Apanage). Tanah 

kosong : Friche, terrain vacant (de Kosong : Vide, inhabite ). 

Tanggal : Date. Tanggal Merah : Jour fe rie  (de Merah : Rouge). 

Tarekat ou Tarikat (Arab.) : Mystique. Par extension, association de mystiques, confre rie. 

Tata ruang : Urbanisme (de Tata, menata : Ge rer et Ruang : Espace). Penataan ruang : Planification spatiale. 

Le De cret ministe riel n°15/2010 sur la mise en œuvre de la planification spatiale la de finit comme « un 

processus de conception, de mise en œuvre et de contro le des plans d’urbanisme de finissant les usages du 

foncier » (Art. 1, Par. 6-7) dont la « conduite rele ve a  la fois de l’Etat central et des gouvernements locaux qui 

doit e tre mene  de manie re cohe rente » (Art. 10), sachant que « les pouvoirs publics compe tents doivent 

assurer la bonne coordination, la participation du public, l’adoption d’orientations claires, la formation des 

parties prenantes, la recherche applique e, la communication et la sensibilisation ne cessaires » (Art. 9). 

Tebu : Canne a  sucre. 

Tegal : Rizie re se che. Tegalan : Champ non irrigue , culture se che. 

Teh (Chin.) : The . 

Teman : Ami (de Temu, bertemu : Rencontrer). Par extension, personne proche. 

Tembakau (Port.) : Tabac. 

Tempat : Lieu, endroit. 

Tenaga : Force, e nergie. Tenaga kasar : Litte ralement, « Force rustre » (de Kasar* : Grossier). Autrement dit 

force physique (par opposition a  un effort intellectuel ou artistique). 

Tepo-sliro : Ide al javanais de conside ration pour les autres (SULLIVAN, 1992). 
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Tempat Pembuangan Sampah (TPS) : Sites de collecte des de chets me nagers. Il s’agit de points de collecte 

interme diaires – ge ne ralement de simples conteneurs ou bennes a  ordure - re partis dans les zones les plus 

denses des villes et des re gences ou  les collecteurs de de chets paye s par les habitants des kampung* et des 

perumahan* viennent de poser leurs de chets, avant qu’ils ne soient enleve s par les bennes a  ordures du service 

public des de chets pour e tre convoye s en Tempat Pembuangan Asing (TPA) (de charge).  

Terkenal : Connu, ce le bre. 

Terpadu : Inte gre  (de Padu : Alliage). Industri terpadu : Industrie inte gre e. 

Tertarik : E tre attire  (de Tarik, Menarik : Tirer, attirer). 

Tetangga : Voisin. 

Tinggi : Haut, e leve . 

Tingkat : Niveau. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) : Taux d’activite  de la population. 

Tirakatan (Arab. ?) : Asce se , me ditation.  

Toko : Chinois nouvellement arrive  en Indone sie, par opposition aux natifs indone siens d’origine chinoise 

(Peranakan*). 

Tokoh Masyarakyat : Figure, personnalite  (de Tokoh : Forme, aspect, figure et Masyarakyat (Arab.) : Socie te , 

communaute , peuple). Ces leaders locaux, dont l’influence peut e maner d’une le gitimite  politique, 

e conomique, ge ne alogique, spirituelle ou physique (dans le cas des preman*) assurent souvent un ro le 

d’interme diation entre les acteurs exte rieurs et la communaute . Tiga Tokoh Pejuang Wanita : Trois he roî nes 

guerrie res. Statue monumentale situe e a  l’entre e de Jepara ce le brant les trois figures fe minines 

emble matiques de la ville : Ratu Shima, Ratu Kalinyamat et Raden Kartini. 

Transitional Kindergarten (TK) (Néer.) : Ecole maternelle. 

Transmigrasi : Transmigration. Programme gouvernemental de transfert de populations pauvres issues des 

re gions les plus dense ment peuple es du pays (Java, Madura, Bali, Lombok, sud de Ce le bes) vers les î les 

pe riphe riques (Sumatra, Kalimantan, petites î les de la Sonde, Papouasie), avec le triple objectif de re duire la 

pauvrete , mettre en valeur les terres inexploite es et s’assurer du maintien des marges dans le giron de l’Etat 

central. Cette politique trouve ses pre mices avec le programme de Kolonisatie a  l’e poque coloniale, avec le 

transfert en 1905 de main d’œuvre vers la re gion de plantations de Lampung (Sumatra-Sud), et sera poursuivi 

apre s l’inde pendance. Mais c’est sous l’Ordre nouveau (Orde Baru, OB*) qu’il prend tout son essor (jusqu’a  

peser a  hauteur de 6 a  9% du budget national au tournant des anne es 1980) avec l’appui de la Banque 

Mondiale. Au total, on estime que 5,5 millions de personnes ont e te  de place es depuis l’e poque coloniale dans 

le cadre de ces programmes officiels (dont 3,5 millions sur la seule pe riode 1965-1986), auxquelles 
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s’ajouteraient 9 millions de migrations spontane es encourage es par les effets indirects du programme de 

transmigration (avec le de veloppement dans des re gions e loigne es d’infrastructures, de relais administratifs 

et de liens de parente les qui facilitent l’installation) (CHARRAS, 1993). 

Tratak : Cabane, chapiteau. Accessoire couramment utilise  pour les fre quentes fe tes familiales et les 

manifestations communautaires. 

Tren (Ang.) : Tendance. Mengikuti tren : Suivre la tendance. 

Tugu : Pilier, colonne. Nom donne  au monument situe  a  la croise e des principaux axes de certaines villes 

comme Djakarta ou Yogyakarta. Combinant les symboles hindouistes du lingam* et du yoni*, il incarne l’union 

des contraires et exprime ainsi un ide al d’e quilibre et de comple tude. 

Tuhan : Dieu. 

Tunjangan Hari Raya, THR : Dons pour le jour saint, que se doit de consentir aux pauvres tout Musulman a  

l’occasion du jour de la rupture du jeu ne (Lebaran*). 

Tukang (Chin.) : Ouvrier, travailleur. Tukang batu : Maçon, aide-maçon. 

Tulung layat : Secours mutuel (de Tulung ou Tolong : Aider et Layat (Jav.) : Compassion). Il prend la forme de 

dons aux victimes d’accidents de la vie ou de catastrophes naturelles, de concours a  l’organisation de fe tes 

rituelles (slametan*), ou d’aide a  des ta ches exceptionnelles comme les moissons ou la construction d’une 

maison (KOENTJARANINGRAT, 1961, p. 29). 

Tukar-guling : Echange gagnant. Troc foncier a  valeur positive pour les deux parties.  

Uang : Argent. Bicara itu uang : Les paroles se transformaient en argent (de Bicara (Skr.) : Parler), l’argent 

tombait du ciel. Cari uang : Chercher a  gagner de l’argent. 

Ukir, mengukir : Sculpter. Ukiran : Sculpture. 

Ulama (Arab.) : Ule ma.  

Undang-undang : Loi. 

Universitas Diponegoro (Undip) : Universite  Diponegoro. Principale universite  de Semarang, fonde e en 1957. 

Universitas Gadjah Mada (UGM) : Principale universite  de Yogyakarta, fonde e en 1949. Il s’agit d’une des 

universite s les plus anciennes et les plus prestigieuses d’Indone sie. 

Upah : Salaire, paie. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) : Salaire minimum local. Il est e tabli par chaque 

re gence ou municipalite  a  partir du seuil de pauvrete , en tenant compte de l’inflation. Upah Minimum Propinsi 

(UMP) : Salaire minimum re gional. Upah Penggantian Hak (UPH) : Avantages lie s au contrat de travail (de 

Hak : Contrat). Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : Prime d’anciennete . 
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Usaha (Skr.) : Effort, travail, activite , entreprise. Usaha Dagang (UD.) : Socie te  commerciale (de Dagang : 

Commerçant). 

Ustadz (Arab.) : The ologien. 

Wahabi (Arab.) : Wahhabite. 

Wakaf (Arab.) : Don de main morte a  une fondation religieuse. Le bien devient alors inalie nable. 

Wali Songo : Une des 9 personnes re pute es avoir diffuse  l’Islam a  Java (de Wali (Arab.) : Tiers de confiance et 

Songo (Jav.) : Neuf). La plupart des Javanais les ve ne rent comme des saints, en leur vouant un culte qui inclut 

le pe lerinage (ziarah ou ziyarat) sur la se pulture (pundhen) de chacun Les 9 Wali Songo sont enterre s a  Cirebon 

(Java-Ouest), Demak, Jepara, Kudus (Java-Centre), Gresik (pour deux d’entre eux), Surabaya et Tuban (Java-

Est). 

Walikota : Maire. Chef de l’Exe cutif des municipalite s, e lus au suffrage universel indirect pour un mandat de 

5 ans, (limite  a  deux mandats). 

Warga (Skr.) : Citoyen, membre. Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) : Be ne ficiaire du regroupement 

familial. 

Waringin : Banyan. 

Warisan (Arab.) : He ritage (de Waris : He ritier). 

Warung : Magasin, boutique, e choppe. Quand il est employe  seul, il de signe un restaurant populaire, une 

gargote. 

Wayang : The a tre. Wayang orang : The a tre humain (avec des acteurs « en chair et en os »). Wayang golek : 

The a tre de marionnettes. Wayang kulit : The a tre d’ombre. 

Wedana (Skr.) : Chef de district. 

Wilayah (Arab.) : Re gion, territoire. 

Wisma (Skr.) : Maison, ba timent public. 

Wong (Jav.) : Homme. Wong cilik : Petites gens (de Cilik (Djak.) : Petit, jeune). « Les gens pauvres, insignifiants, 

luttant pour leur survie dans un monde re gi par et pour les riches, les puissants » (SULLIVAN, 1992, p. 110). 

Wong gede (wong gedungan) : Bourgeois (de Gedung : Ba timent). « Les habitants des immeubles en briques 

le long des principales rues, et par extension, les personnes aise es re sidant et travaillant en-dehors des 

kampung*. Selon l’ide ologie qui y pre vaut, ils sont re pute s riches, radins, inhospitaliers, et e goî stes. Ils peuvent 

e tre issus de groupes ethniques diffe rents mais […] le ste re otype est celui de Chinois, tenus pour e tre 
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inde licats, insensibles, peu spirituels, manquant d’esprit et d’humour, et obnubile s par l’argent » (SULLIVAN, 

1992, p. 110).  

Yasin : Rituel consistent a  e noncer le nom des morts, typique du soufisme javanais pratique  par le NU. 

Yayasan (Skr.) : Fondation. 

Yoni (Skr.) : Repre sentation symbolique de la de esse hindouiste Shakti, qui prend la forme d’une matrice 

carre e, incarnant les concepts attache s au principe de fe minite . Combine  a  son comple ment masculin, le 

lingam*, il constitue le tugu*.  

Zakat (Arab.) : Aumo ne. Figurant parmi les 5 piliers de l’islam, il s’agit d’un versement obligatoire, assimilable 

au denier du culte dans le rite catholique. Dans des e tats a  majorite  musulmane ou  les fondations religieuses 

pallient en partie les lacunes des services publics dans les domaines de l’e ducation, de la sante  et de l’aide 

sociale, et ou  l’impo t sur le revenu est embryonnaire, la zakat peut d’une certaine manie re e tre assimile e a  une 

contribution sociale. 
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Sources et définition statistiques  

Les donne es sur les entreprises du BPS proviennent de deux enque tes annuelles sur les petites et tre s 

petites socie te s (Survei Industri Mikro dan Kecil*) et les moyennes et grandes entreprises (Survei Tahunan 

Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang*). Plus la granulome trie des entreprises est petite, plus les 

chiffres officiels peinent a  rendre compte de la re alite  de l’activite  e conomique. Par de finition, le secteur 

informel, c’est-a -dire les entreprises non enregistre es, n’est en effet pas comptabilise  alors me me qu’il aurait 

pese  83% des entreprises et 67% des travailleurs du meuble a  Jepara au tournant des anne es 2000 

(SULANDJARI & RUPIDARA, 2002).  Aucun e le ment ne permet de supposer que le poids relatif du secteur 

informel ait de cline  depuis. De s lors, les statistiques sur la population des entreprises, de leurs effectifs et de 

la valeur de leur production e mises par la Direction de l’industrie et du commerce (Disperindag*) du 

gouvernement provincial ne valent qu’en termes relatifs (pour comparer les e volutions dans le temps) et non 

absolus.  A cela s’ajoute la pie tre qualite  de la collecte de donne es. Ainsi, pour 34 usines de meubles de plus de 

4 000 m² que nous avons recense es en 2017-2018 sur la seule municipalite  de Semarang (dont on peut 

raisonnablement supposer qu’elles sont du ment de clare es aupre s des autorite s administratives compe tentes), 

le Disperindag n’en comptabilise que 34 pour toute la province1269. 

Tableau 87 : Classification indonésienne des entreprises selon leur taille  

Effectifs Définition (FR) Définition (IND) Regroupements (IND) 

1-4 Tre s petites entreprises Industri rumah tangga  
Industri Mikro Kecil (IMK) 

5-19 Petites entreprises Industri kecil  

20-99 Moyennes entreprises Industri sedan 
Industri Sedan Besar (ISB) 

+ de 100 Grandes entreprises Industri besar 

Source : BPS 

Les re formes successives de la statistique indone sienne ont produit un corpus complexe de 

nomenclatures. La classification indone sienne des marchandises (Klasifikasi Komoditas Indonesia, KKI*) a 

par exemple e te  adopte e en 1998, alors me me que l’e conomie et le re gime de l’Ordre Nouveau s’effondraient, 

appelant a  une nouvelle re vision dix ans plus tard a  peine. Un tableau de correspondance, le syste me 

harmonise  (Harmonized System, HS), a e te  introduit en 20121270. Le tableau de correspondance est indique  ci-

apre s pour illustrer la complexite  des comparaisons temporelles, qui s’ave rent quasiment impossibles. Quant 

aux donne es internationales provenant par exemple d’organisations telles que les Nations Unies ou l’OCDE, 

 
1269  Annuaire des entreprises manufacturières de taille moyenne et grande à Java Centre (Direktori industri manufaktur besar sedang 

Jawa Tengah) 2013, BPS Jawa Tengah, réf. 1305027.33. 

1270  On distingue ainsi les nomenclatures suivantes : Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) ou nomenclature indonésienne des 

produits de base ; Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI) ou nomenclature indonésienne des produits, adoptée en 1998 ; Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ou nomenclature indonésienne adoptée en 2009 ; Klasifikasi Baku Hasil Produksi 

Indonesia (KBHPI) ou nomenclature ; Central Product Classification (CPC) ou nomenclature centrale des produits. 
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elles sont base es sur la norme ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

ou nomenclature internationale standardise e de l’ensemble des activite s e conomiques). En conse quence, les 

comparaisons sont de licates et les chiffres doivent e tre compris comme des ordres de grandeur et non des 

valeurs absolues. 

Figure 43 : Tableau de correspondance de la nomenclature des secteurs d'activités entre 2000 et 2010 

 
 

L’industrie est de finie par le BPS comme une activite  de transformation de matie res premie res 

caracte rise e par le recours a  des usines, des machines ou un outillage de die . Cette cate gorie comprend 

e galement les activite s de pre paration et de vente re alise es sur le lieu de production (ce qui inclut par exemple 

les showrooms attache s a  une usine). L’industrie du meuble (industri furnitur*) en particulier est couverte 

par le code 31 KBLI (mais plusieurs rubriques du code 38 KBKI ou du code 36 KKI). Elle est de finie par le BPS 

comme la fabrication de meubles et de produits de rive s. Le meuble en bois n’est qu’une partie de cette activite  

(la statistique indone sienne distinguant notamment les meubles en me tal, en plastique et en bambou ou rotin). 

Elle est si dominante a  Java Centre que lorsque nous ne disposions pas de chiffres aussi de taille s au niveau 

provincial ou local, nous avons assimile  l’activite  du meuble a  l’activite  du meuble en bois. En revanche, pour 

les chiffres nationaux et internationaux, e chelles auxquelles d’autres types de meubles repre sentent un poids 

non ne gligeable, nous avons retenu les cate gories de crivant la fabrication de meubles en bois a  l’exclusion 

d’autres mate riaux. 
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Tableau 88 : Correspondance des nomenclatures couvrant l'industrie du meuble en bois 

KBKI Description KKI KBLI HS 

38 Equipement de la maison    

3812 Autre mobilier de bureau 

(Furnitur lainnya, yang digunakan di kantor) 

   

38122.01 Autre mobilier de bureau en bois 

(Furnitur lainnya dari kayu, yang digunakan di kantor) 

36101.0103-0105 31001 9403.30.00.00 

3814 Autre mobilier  

(Furnitur lainnya) 

   

38140.02 Tables/chaises/bancs en bois 

(Meja/kursi/bangku dari kayu) 

36103.0106 

36103.0104-0107 

31001 

31001 

9403.50.00.00 

9403.60.90.00 

38140.03 Lits en bois 

(Tempat tidur dari kayu) 

36103.0201-0299 31001 9403.50.00.00 

38140.04 Armoires/étagères en bois 

(Lemari/rak dari kayu) 

36101.0301-0399 

36102.0110 

31001 

31002 

9403.60.90.00 

9403.90.90.00 

38140.05 Placards en bois 

(Kabinet/kotak dari kayu) 

36101.0401-0499 31001 9403.90.90.00 

38140.11 Autre mobilier et suites de meubles en bois 

(Furniture dan kelengkapan rumah tangga lainnya dari kayu) 

36101.9701-9799 31001 9403.60.90.00 

3816 Composants de mobilier 

(Bagian-bagian dari furnitur) 

   

38160.04 Tables/chaises/bancs en bois, bambou, rotin 

(Meja/kursi/bangku dari kayu, bambu/rotan) 

36101.0111 31001 9403.90.90.00 

38160.05 Lits en bois, bambou, rotin 

(Tempat tidur dari kayu, bambu/rotan) 

36101.0204 31001 

31002 

9403.90.90.00 

38160.08 Armoires/étagères en bois 

(Lemari/rak dari kayu) 

36101.0309 31001 9403.90.90.00 

 

La population active de signe la population en a ge et de sireuse de travailler, c’est-a -dire la population de 

plus de 10 ans, puis de 15 ans non scolarise e, non retraite e, a  l’exclusion des personnes au foyer. Le taux 

d’activite  (Tingkat Kesempatan Kerja, TKK*) est le ratio entre la population active et la population totale. Les 

donne es sont collecte es dans le cadre de l’enque te nationale sur la main d’œuvre (Survei Tenaga Kerja 

Nasional, Sakernas*). 

Les territoires urbains sont de finis par la statistique indone sienne a  partir d’un score calcule  selon une 

se rie de crite res de mographiques et fonctionnels. Un score supe rieur a  10 de partage les « villages urbains » 

des « villages ruraux ». Cette nomenclature, qui n’avait pas anticipe  les bouleversements de la te le phonie 

mobile et d’Internet, pre sente des crite res assez obsole tes. L’e quipement des villages est re pertorie  dans les 

e tudes de potentiel villageois (Potensi Desa, Podes*), mene es en 1993, 1996, 1999, 2005, 2008 et 2014. 
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Tableau 89 : Critères de définition du caractère urbain des territoires en Indonésie 

Variable Critère Score 

1. Densité de population par km² 
- de 500 / 500-1 250 /1 250-2 500 / 2 500-4 000 

4 000-6 000 / 6 000-7 000 / 7 000-8 500 / + de 8 500 
1 / 2 /3 /4 

5 / 6 / 7 / 8 

2. Part d’agriculteurs dans les ménages 
+ de 70% / 50-70% / 30-50% / 20-30% 

15-20% / 10-15% / 5-10% / 0-5% 
1 / 2 /3 /4 

5 / 6 / 7 / 8 

3. Part des foyers disposant de l’électricité - de 90% /+ de 90% 0 / 1 

4. Part des foyers disposant du téléphone - de 8% / + de 8% 0 / 1 

5. Accessibilité des équipements publics : 
a. école maternelle 
b. collège 
c. lycée 
d. marché traditionnel 
e. cinéma 
f. magasins modernes 
g. hôpital 
h. hôtel et équipements de loisirs 

 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 2,5 Km / à – de 2,5 Km 
à + de 5,0 Km / à – de 5,0 Km 

absent / présent 

 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 
0 / 1 

Source : BPS 

Les statistiques sur le trafic automobile proviennent de comptages effectue s par le service des 

Transports et des Communications de la province de Java Centre (Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informasi propinsi Jawa Tengah*). 

La tre s grande majorite  des données démographiques et socioéconomiques utilise es dans la the se 

proviennent du BPS. Elles sont issues des recensements ge ne raux de la population (Sensus Penduduk*, mene s 

en 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 et 2020), comple te es par des enque tes intercensitaires (1985, 1995, 

etc.) et de l’enque te socioe conomique nationale annuelle (Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas*).  

La pauvreté est mesure e comme dans de nombreux pays a  partir d’un niveau de revenu mone tarise  en-

deça  duquel il ne peut acque rir les biens et services e le mentaires, a  savoir un panier alimentaire e quivalent a  

2 100 kilocalories et un panier de 52 biens et services non-alimentaires. En mars 2020, le seuil de pauvrete  

alimentaire s’e levait a  335 793 Rp/mois (18,8 €/mois) et le seuil non-alimentaire a  118 859 Rp/mois 

(6,7 €/mois), mais ces chiffres masquent de profondes disparite s territoriales. Selon cette de finition, 9,8% de 

la population nationale vit sous le seuil de pauvrete . 
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Enquête-terrain 

Périmètres enquêtés 

Tableau 90 : Périmètres enquêtés (enquête terrain) 

 Tahunan  Bangkongsari Terboyo 

Superficie du périmètre d’analyse des cas (cadre des cartes) 

  dont quartier résidentiel 

  dont zones industrielles 

  dont espaces nature 

35,0 ha 

- 

- 

28,0 ha 

4,6 ha 

8,6 ha 

14,7 ha 

25,0 ha 

9,0 ha 

15,0 ha 

1,0 ha 

Nombre de ménages (y.c. locataires de kos) 750 250 500 

Population estimée 3 000 1 000 1 500 

Densité1271 (habitants/ha) 86 230 170 

Nombre de ménages enquêtés 63 67 77 

Population d’adultes des ménages enquêtés 105 153 164 

Nombre de bâtiments inventoriés1272 

  dont situés dans le quartier 

  dont situés dans les zones industrielles 

1 633 

1 633 

0 

338 

299 

39 

603 

531 

72 

Nombre de bâtiments non-inventoriés 153 0 0 

Densité (constructions/ha) 

  au sein du quartier résidentiel 

  au sein des zones industrielles 

51,0 

- 

- 

12,1 

65,0 

4,5 

24,1 

59,0 

4,8 

 
1271  La densité que nous indiquons ici correspond au nombre de résidents divisé par la superficie du quartier résidentiel.  

1272  Les bâtiments inventoriés n’ont pas tous pu faire l’objet d’une analyse complète, ce qui explique le fait que l’échantillon 

mentionné dans le texte de la thèse soit parfois plus réduit quand on analyse tel ou tel aspect des constructions.  
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Entretiens 

Questionnaire  

Nom (Nama) :  Emploi (Pekerjaan*) :  

Adresse (Alamat*) :  Poste (Posisi*) :  

Commune (Desa) :  Tel 1 :  

Date (Tanggal*) :  Tel 2 :  

Réf. carto. (Kode peta) :  Email :  

Avertissement (Kerahasiaan*) 

Toutes les informations réunies dans le cadre de la présente recherche ne seront pas utilisées à d’autres 
fins. Elles ne seront communiquées qu’à un nombre restreint de personnes impliquées dans cette 
recherche, notamment Mme Divia Liantina, Mme Prita Ramadiani et M. Bagus Ghozali Nor (assistants de 
recherche), M. Julien Birgi (doctorant), M. Fadjar Hari Mardiansjah (maître de conférences à l’Undip), le 
professeur Sudaryono (professeur des universités à l’UGM) et Mme Manuelle Franck (professeur des 
universités à l’Inalco, Paris). 

Semua informasi yang diperoleh dari wawanara yang dilakukan di dalam penelitian ini tidak akan digunakan untuk 
kegiatan lain di luar penelitian ini. Infomasi ini juga tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali beberapa orang yang 
terlibat di dalam tim penelitian ini, sebagai berikut : Mbak Divia Liantina, Mbak Prita dan Mas Bagus Ghozali Nor (Asisten 
penelitian), Bpk Julien Birgi (mahasiswa S-3), Dr. Fadjar (Universitas Diponegoro), Prof. Sudaryono (Universitas Gadjah 
Mada), Prof. Manuelle Franck (Universitas Inalco, Paris). 

 

1) Histoire personnelle et familiale 

D’où êtes-vous originaire ? 

Quel était le métier de vos parents? 

Quel a été votre parcours depuis la naissance ? 

Quand et pourquoi vous êtes-vous installé ici ? 
(essayer d’explorer l’ensemble des raisons possibles en les hiérarchisant : mariage, opportunité professionnelle, opportunité foncière, 
etc. Demander également comment le sondé a rencontré son éventuel conjoint, comment il a trouvé son emploi et a obtenu son 
logement) 

Quel âge avez-vous ? 

Etes-vous marié ? Depuis quand ? 
(identifier d’où vient le conjoint et quel est son parcours professionnel)  

Combien avez-vous d’enfants ? Quelle est leur occupation (école, université, travail) ? Où vivent-ils ? 

Y a-t-il d’autres parents vivant au domicile ? Sont-ils impliqués dans certaines activités de votre foyer 
(artisanat, garde des enfants, etc.) ? 

 

2) Activité 

Quel est l’éventail d’activités et de sources de revenu du foyer  
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- Salaire(s) des employés   Rp/mois 
- Agriculture, maraîchage, pêche    Rp/mois 
- Commerce, vente ambulante     Rp/mois 
- Artisanat/emploi à domicile    Rp/mois 
- Kos-kosan*     Rp/mois 
- Autoentreprise     Rp/mois 
- Soutien financier de proches    Rp/mois 
- Autres     Rp/mois  

Si le sondé est employé par une entreprise  

Décrire les activités précédentes et les raisons pour lesquelles il/elle a changé d’emploi 
(licenciement économique / pour manque de résultats / conflit ou démission à cause d’un salaire insuffisant / d’une meilleure 
opportunité professionnelle / de contraintes familiales /…)  

Employeur actuel et poste actuel 

Type de contrat (CDI/CDD/Intérim ; temps plein/temps partiel/sous-traitant payé à la pièce) et temps de 
travail  

Avantages sociaux  
(couverture santé, retraite, transports, primes, restauration, etc.) 

 

Si l’activité du sonde est liée à l’industrie du meuble (dans le cas contraire, passer directement à la 
question 3)  

Genèse de l’activité 

Comment en êtes-vous venu à travailler dans ce domaine ?  

Avez-vous mobilisé des relations pour ce faire ?  

Quelle était votre motivation ? 

Etes-vous propriétaire de votre activité ? Seul ou avec des associés ? Qui sont-ils ?  

Avez-vous hérité de patrimoine de la part de vos parents ? De votre belle-famille ? 

Décrivez les phases de développement de votre activité 
Dates Activité Localisation Taille des locaux Effectif 

     
     
     

 

Sur quel segment de la chaîne de valeur exercez-vous ? 
D   Design 
P    Fournisseur de grumes 
K    Fournisseur de bois 
P    Sculpture 
F    Finition 
A   Assemblage 
S    Showroom 
L    Logistiques, expédition 
T    Transport 
L    Autres 

Dans quels types de meubles êtes-vous spécialisé ? De quel style ? 
G  Meubles de jardin 
H   Ameublement hôtelier 
O   Meubles ornementés 
Di Divans (Dipan) 
Ku Chaises (Kursi) 
Me Tables (Meja) 
Ar Armoires (Armari) 
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…. 

 

Approvisionnements 

Quelles essences de bois employez-vous ? Quel volume mensuel (m3) ? Où vous approvisionnez-vous ? 
J  Teck (Jati) 
M Acajou (Mahoni) 
S Palissandre (Sonokeling) 
La Autres (Lain) 

Quels autres intrants utilisez-vous ? 
 Nature Source 

d’approvisionnement 
Changez-vous régulièrement 

de fournisseur ? 
% du coût de 
production 

Matériaux et matériel 
(colle, clous, outils, etc.) 

    

Accessoires 
(cuivre, cuir, tissu, etc.) 

    

Fluides 
(eau, électricité) 

    

Logistique (transport, 
expéditions, commissionnaire) 

    

Autres services (design, web 
design, publicité, etc.) 

    

 

 

Avez-vous recours à des sous-traitants ? A quelle hauteur de la valeur de votre production ?  

En changez-vous souvent ? Comment les sélectionnez-vous ?  

 

Production et commercialisation 

Quel volume produisez-vous chaque mois (en m3/conteneurs EVP/pick-ups/tonnes) ? 

Qui sont vos principaux clients (entrepreneurs locaux, entrepreneurs étrangers, importateurs, détaillants, 
chaînes hôtelières, etc.) ? 

Sont-ils souvent différents. Comment faites-vous pour les identifier et les convaincre ? 

Participez-vous à des foires commerciales ? Lesquelles ? Avec quelle fréquence ? Y participez-vous de manière 
indépendante ou dans le cadre d’actions collectives (avec d’autres entreprises, à l’initiative des association 
professionnelle et/ou du Gouvernement) ? 

Quelle est la taille moyenne d’une des commandes que vous traitez ? 

Quelle part de votre production est refusée par le client (à cause de problèmes de qualité notamment) ? 

 

Site de production 

Décrivez les installations (atelier, stockage extérieur,  showroom, etc.) 
Nature Surface et coût de construction Date de construction Commentaires 

    
    
    

 

 

Main d’œuvre  

Précisez le nombre et le statut des employés selon leur fonction 

Fonction Membres de 
la famille 

Employé à durée 
indéterminée 

Employé à titre 
temporaire  

Sexe Age Salaire (Rp/jour ou Rp/mois) 

Encadrement       
Sculpture       
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Assemblage       
Finition       
Contrôle qualité       
Commercialisation       
Aides       
Chauffeur       
Autres       
Total        

 

D’où sont originaires les employés (préciser la répartition en %) ? Comment ont-ils été recrutés ? 

Comment se rendent-ils sur leur lieu de travail (à pied, en deux-roues, en navette, etc.) ? 

Leur accordez-vous des avantages sociaux, notamment en cas de maladie ou d’accident du travail ? 

Quels sont les jours et les horaires de travail ? 

 

Relations avec les autorités 

Recevez-vous des aides gouvernementales ?  

Acquittez-vous des taxes ou des contributions à la communauté locale au titre de votre activité ? 

 

Perspectives 

Quels sont les principaux problèmes auxquels vous faites face dans votre activité ? Comment les surmontez-
vous ? 

Quel sera votre prochaine évolution ? 

 

 

3) Le domicile 

Notez vos observations sur l’état de la maison, ses dépendances et la manière dont sont utilisés les 
espaces extérieurs 

Quand votre maison a-t-elle été construite ? Pourquoi ici ? 

Combien avez-vous payé le terrain sur lequel elle est construite ? Quel en état l’usage antérieur ? 

Décrivez les étapes de construction/extension de la maison ? Quel facteur a déclenché chacune de ces 
étapes (agrandissement de la famille, essor de l’activité, somme d’argent disponible) ?  

Comment avez-vous financé ces travaux ? Est-ce-que votre famille ou vos voisins vous ont aidé ? 

Essayez d’expliquer comment et pourquoi vous avez choisi le style architectural et ornemental ? Quelles étaient 
vos sources d’inspiration ? 

Combien de personnes vivent dans votre foyer ? Y-a-t’il des problèmes/conflits au sein du foyer ?  

Avez-vous le projet d’améliorer votre logement ? 

 

4) Mode de vie 

Combien dépensez-vous chaque mois ? 
(vérifier que le montant total des dépenses est cohérent avec le revenu du foyer abordé plus loin)  

- Alimentation    Rp/mois 
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- Transport (y compris financement, entretien et essence des motos et des véhicules)   Rp/mois 
- Loyer (si le logement est loué) ou remboursement des emprunts (s’il a été acquis à crédit)  Rp/mois 

- Mobilier, équipement de la maison et amélioration du logement   Rp/mois 
- Vêtements et autres biens d’équipement de la personne   Rp/mois 
- Loisirs et vacances (préciser lesquelles)           Rp/mois 
- Education des enfants    Rp/mois 
- Dépenses médicales   Rp/mois 
- Soutien à la famille (préciser qui)                                                                                                          Rp/mois 
- Dons (préciser : mosquée, voisins, etc.)     Rp/mois 
- Impôts et contributions à la communauté locale (préciser)   Rp/mois 
- Epargne (préciser à quelles fins)      Rp/mois 
- Autres    Rp/mois  

Où achetez-vous les produits de consommation courante (alimentation, produits d’hygiène, 
etc.) (marché / magasin de proximité / etc.) ? 

Où et avec quelle fréquence achetez-vous les autres biens dont vous avez besoin (autoconstruction / 
commande sur mesure / marché / magasin spécialisé / mall) (préciser la localisation des points de vente) ? 
Vêtements et chaussures    
Appareils électroniques    
Equipement du foyer 
Autres    

Combien de véhicules et de deux-roues possédez-vous dans votre foyer ? 

Hormis les raisons professionnelles, avec quelle fréquence vous rendez-vous à l’extérieur de votre 
kampung*/village ? 

Décrire le mobilier et les éléments décoratifs dans la maison. 

 

5) Relations sociales 

Quelles sont les 3 personnes en-dehors de votre famille nucléaire dont vous vous sentez les plus proches 
(famille éloignée / voisins / relations de travail / amis) ? 

Nom Activité Adresse Comment vous êtes-vous 
connus ? 

    
    
    

 

Si vous avez besoin d’argent, qui solliciteriez-vous en premier ? En deuxième ? 

Listez les activités sociales auxquelles vous participez et précisez avec quelle fréquence : 
 (Essayer d’évaluer comment ces activités sont appréciées et quelles sont les principales motivations du sondé à leur égard (passer un 
bon moment / intérêt matériel / obligation sociale / éthique personnelle / etc.)  
Travail communautaire   
Slametan*  
Aide à ses voisins ou sa famille  
Pengajian*   
Arisan*   

Aidez-vous parfois vos voisins ? Recevez-vous parfois de l’aide de leur part ? Partagez-vous des équipements 
avec eux ? 
(donner des exemples concrets) 

Quelle est la mosquée (ou autre lieu de culte) pratiquez-vous ? Avec quelle fréquence ? Vous sentez-vous 
proche d’une organisation religieuse en particulier ? 

Avez-vous des hobbies ? Où les pratiquez-vous ? Avec quelle fréquence ? 

Vous sentez-vous proche d’un parti politique ou d’une organisation syndicale ?  

Combien de temps passez-vous par jour sur les réseaux sociaux ? 
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6) Conflits et tensions 

Quels sont les principaux problèmes auxquels vous êtes confrontés ? 

Vous souvenez-vous d’un cas de conflit au sein de la communauté ? Comment a-t-il été résolu ?  

Faites-vous face à des problèmes au sein de votre famille ? avec vos voisins ? avec les usines alentours ? des 
personnes extérieures à la communauté ? 
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Liste des entretiens approfondis menés 

Tableau 91 : Liste des 37 entretiens approfondis menés à Semarang 

Nom Fonction 
Date de 

 l’entretien 
Code 

Dirigeants de grandes et moyennes entreprises de meubles (16) 
Florentius Supriyanto Directeur, Cege One 23/12/2016 A01 
Bpk Ben Directeur général, Duta Alam Persada 10/02/2018 A02 
Alfianto Hermawan Directeur de l’usine, Ebako 06/08/2016 A03 
Bpk Jayadi Eurasia Woodwork 10/03/2018 A04 
Bpk Irawan Directeur de l’usine, Kharisma Kayu Klasik 21/02/2017 A05 
Dyah Rini Directrice des ressources humaines, Majati Furnitur 30/04/2018 A06 
Christianto Prabawa Directeur général, Mebel Internasional 17/12/2017 A07 
Bpk Beni Ploss Asia 10/03/2018 A08 
Bpk Sukardi Palliser 30/04/2018 A09 

Peder Nielsen Propriétaire, PT. Euro Design 
20/08/2015 
21/07/2016 
12/05/2017 

A10 

Bpk Didik Superviseur, Quartindo 17/08/2018 A11 
Bpk Riyanto Saniharto 10/02/2018 A12 
Nor Rokhim Directeur général, Scancom 04/10/2018 A13 
Yudi Iswahyudi Directeur, Semeru Karya Buana 27/04/2017 A14 
Frank Schnitzeler Directeur, PT. Jansen Indonesia 17/08/2015 A15 
Bpk Yakob Firdaus Ancien propriétaire de Sylva Furniture 01/08/2017 A16 

Autres représentants d’usines (7) 
Bpk Budi Gardien, Kongo Indonesia 30/04/2018 A17 
 Inconnu Handarbeni 30/04/2018 A18 
 Inconnu Ouvrier, Kimbohono 10/12/2016 A19 
Bpk Budi Garde, Mebel Internasional 10/04/2018 A20 
Bpk Naryo Garde, Permata Furni 10/04/2018 A21 
Inconnu Garde, Port Rush 30/04/2018 A22 
Bpk N. Firmansyah Garde, Quartindo 10/10/2018 A23 

Prescripteurs (15) 
Olivier Guiguère Broker indépendant et consultant pour Ethnicraft 05/08/2017 A24 
Azwar Nazaly (Lily) Directeur du développement, PT. KIW 10/05/2017 A25 
Fadjar Hari Mardiansjah Maître de conférences, Université Diponegoro  A26 
Asnami Manaf Maître de conférences, Université Diponegoro 17/05/2017 A27 
Among Subandi Directeur, Lycée professionnel SMK PIKA 09/02/2017 A28 
Bpk Tanto Vice-principal des programmes, Lycée professionnel SMK PIKA 09/02/2017 A29 
Bpk Boni Ex-secrétaire de la section du Grand Semarang (Semarang Raya*) de l’Himki* 24/03/2017 A30 
Bpk Suroto Secrétaire général, Arrondissement de Genuk 28/01/2017 A31 
Purnomo Dwi Sasongko Secrétaire général du BAPEDDA  A32 
Listyati Purnama 
Rusdiana 

Chef du service Agroindustrie, direction de l’Industrie et du commerce, 
Gouvernement provincial de Java Centre 

23/03/2017 A33 

Warsito Ellwein Directeur de Cabinet du gouverneur de Java-Centre 15/04/2014 A34 
Tanguy Villechenoux Directeur Indonésie, Anavil  18/08/2015 A35 

Bpk Muhammad Luthfi 
Chef de la section de Recherche et développement sur les infrastructures et 
l’environnement de la ville de Semarang 

22/07/2017 A36 

X Resp. du Centre des technologies de prévention de la pollution industrielle 01/08/2017 A37 
Ibu Eny Officier de police nationale du commissariat de Genuk 05/08/2016 A38 

Tableau 92 : Liste des 44 entretiens approfondis menés à Jepara et Tahunan 
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Nom Fonction Date Code 

Grandes et moyennes entreprises de meubles  (5) 
Eri Agus Susanto Propriétaire de l’usine CV. JAMF à Bangsri, Jepara 25/07/2019 Z01 

Gaël Derycke Directeur opérationnel d’Umafindo (nationalité française) 
26/07/2017 
02/05/2018 

04A 

Andy Huang Directeur, UD. Irasfurnindo (origine sino-indonésienne) 29/07/2016 Z02 
Ruben van Tienhoven Propriétaire, Coloured Cabinet (nationalité néerlandaise) 20/07/2017 12A 
Mas Lubab (par tel.) Ancien directeur des achats de Kotajati Furindo (jusque 2016) 14/06/2020 Z03 
Petits entrepreneurs étrangers (3) 
Roberto Ex-pengusaha, ex-constructeur naval, propriétaire d’une chambre d’hôtes 01/05/2018 Z04 
Eirich Pengusaha (nationalité hongroise) 24/07/2017 Z05 

Hassan Omar Bachacha Pengusaha, Bachacha Majestic Old Furniture (canadien d’origine libanaise) 
25/07/2019 
26/07/2019 

29G 

Artisans et petits entrepreneurs de Tahunan (21) 
Ahmad Yusuf Pengusaha, Bagas Bagus Meubel 29/07/2016 00A 
Ibu H. Diyah Trader Sampurna Meubel 29/07/2016 00B 
Bpk Solikin Pengrajin, Mayza Jati 30/07/2016 00C 
Bpk Syaifudin  Pengusaha, Langgeng Meubel 21/07/2016 00D 
Bpk Yetno Pengrajin 19/01/2018 00E 
Ibu Tuti Femme au foyer (épouse d’un pengrajin) 24/01/2018 00H 
Bpk Muhtarom Négociant en bois 30/01/2018 00I 
Wimpie Perdana 
Saputra 

Broker, neveu de Bpk Susilo (00Q) 
24/07/2019 
26/07/2019 

00N 

Bpk Susilo Pengusaha 29/07/2019 00Q 
Bpk Samkan  Pengrajin, SKJ Furniture 29/07/2016 00.1A 
Bpk Mochtar Pengusaha, Mochtar Profil 30/07/2016 00.2A 
Bpk Jamal  Pengusaha 30/07/2016 00.3 
Bpk Murdiono Pengrajin  18/02/2018 01A 
Bpk Hardiono Pengrajin 16/02/2018 04D 
Bpk Suwaji Penggergaji 18/07/2017 06A 
Achmad Yunus Pengrajin  19/02/2018 06G 
Bpk Sholikul Huda Pengrajin 04/03/2018 06M 

Bpk Arifin Pengrajin, Gebyok Place 
29/07/2017 
09/03/2018 

07D 

Bpk Ahmad Adcha Pengrajin, vente en ligne 21/01/2018 07I 
Bpk Agung Pengusaha, Citra Agung Furniture 30/07/2016 13.2A 
Agung Setyo Pengusaha, The Bale-Bale  19/07/2016 Z07 
Ouvriers du meuble (5) 
Ibu Roihana Assistant wood supplier 30/01/2018 00F 
Agus Pujiono Coolie et sculpteur  07/02/2018 00G 
Bpk Daryono Sculpteur, employé chez 00H 24/01/2018 00H 
Bpk Solikin Pengrajin devenu sous-traitant à temps plein pour une usine 04/03/2018 08A 
Mas Boby (par tel.) Pengrajin à temps partiel travaillant pour Jepara Indonesia Furniture 17/05/2020 Z08 
Prescripteurs (10) 

Andy Saidan  
Propriétaire de CV Kantumi et vice-président de la section jeparanaise de 
l’Himki* (originaire de Padang, Sumatra Ouest) 

24/07/2017 Z09 

Bpk Sayfun Chargé de mission au bureau de Planification du développement  25/07/2017 Z10 
Bpk Ico Ex-pengusaha, investisseur immobilier 06/05/2018 Z11 
Djayadie Redjo Ancien chef de village (père de Wimpie Perdana Saputra) 25/07/2019 00N 
Bpk Anas Ex-pengrajin, ex-pengusaha, désormais chauffeur de taxi à Jepara 25/07/2017 Z12 
Erwin Widayanti et mari Propriétaires du Djago Café et d’un salon de coiffure dans le centre de Jepara 26/07/2017 Z13 

Harief Kurniawan 
Chef du service des ponts et chaussées (Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Bina Marga) à la régence de Jepara 

26/07/2017 Z14 

Muhammad Siswadi Agent du service des recettes (DPPKAD) de la régence de Jepara 24/07/2017 Z15 
Bpk Bambang Agent du bureau local du Système de vérification de la légalité du bois (SVLK)  27/07/2017 Z16 
Isabela  Gérante de la chambre d’hôtes Villa Isabela à Jepara (épouse de Roberto) 25/07/2019 Z17 
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Tableau 93 : Liste des 44 entretiens approfondis menés à Bangkongsari 

Nom Fonction 
Date de 

 l’entretien 
Code 

Entreprises artisanales de meubles (3) 

Bpk Giri Entrepreneur  
10/05/2017 
07/06/2017 

06E 

Ibu Yatmi Femme au foyer (mari fournisseur de bois aux usines de meubles) 
15/06/2017 
05/10/2017 

10A 

Bpk Irawan (op.cit.) Directeur de l’usine, Kharisma Kayu Klasik 21/02/2017 Z01 
Travailleurs du meuble (18) 
Bpk Padi Ouvrier du bâtiment (femme ancienne ouvrière de KKK à la retraite) 28/04/2018 02E 
Bpk Kholil (op.cit.) Garde, Adi Kencana Ayung Jaya 03/01/2018 Z02 
Bpk Pajio Ouvrier chez Country Form et chef du RW.03 (épouse ex-ouvrière de Country) 10/10/2017 05D 
Bpk Budi Travailleur dans l’atelier de Bpk Giri 07/06/2017 06E 
Ibu Suryanti et Bpk 
Marsiyadi 

Femme Au foyer (mari travaille à l’usine Adi Kencana Agung Jaya) 28/08/2017 07A 

Bpk Agus Travailleur du bâtiment (ancien ouvrier d’une usine de meubles) 19/06/2017 12B 
Bpk Masdi Santoso Ouvrier à la retraite de l’usine PT. Golden 04/07/2017 12C 
Ibu Ari Ouvrière du meuble au chômage 21/06/2017 12D 
Ibu Rosidah Ouvrière du meuble au chômage (mari ex-ouvrier du meuble devenu coolie) 14/06/2017 13A 
Ibu Suwarni Ouvrière du meuble au chômage (mari ex-ouvrier du meuble devenu coolie) 16/06/2017 14A 
Bpk Suhur Agriculteur (épouse ex-ouvrière du meuble devenue cuisinière) 16/07/2017 16A 
Ibu Sulami Ouvrière du meuble à la retraite (mari ouvrier du meuble à la retraite)  15/06/2017 17A 
Bpk Sarmidi Ex-ouvrier du meuble devenu pêcheur (épouse ouvrière chez KKK) 18/06/2017 17B 
Bpk Dwi Harjono Ouvrier chez PT. Country Form (épouse ouvrière à Terboyo) 21/06/2017 18A 
Ibu Tri Astuti Ouvrière chez KKK (mari gardien d’usine chez SKI) 21/06/2017 18C 
Bpk Edi Santoso Ouvrière chez KKK (mari gardien d’usine) 07/07/2017 19B 
Bpk Bejo Agriculteur (épouse femme de ménage chez Barali) 02/08/2017 19C 
Ibu Tina Ouvrière chez PT. Country Form (célibataire) 10/05/2017 Z03 
Autres habitants (23) 
Ibu Siti Femme au foyer (ex-ouvrière textile) 20/06/2017 00A 
Bpk Shokibi Vigile dans une usine agroalimentaire 18/06/2017 01A 
Bpk Suparjo Responsable du dépôt technique de la Direction des déchets de Semarang 10/05/2017 01B 

Ibu Atik Commerçante (veuve) 
28/08/2017 
21/11/2017 

01C 

Ibu Sunarti Femme au foyer (mari travaille dans un atelier de céramique) 28/08/2017 Z04 
Ibu Ning Femme au foyer (célibataire) 28/08/2017 06D 
Ibu Lia  Femme au foyer (mari travaille dans une usine de téléphones portables) 28/08/2017 08A 
Bpk Pandoyo Chauffeur de camion-citerne (épouse ouvrière textile) 07/07/2017 10B 
Bpk Sadi Ouvrier d’une usine de sirop (épouse ex-ouvrière désormais au foyer) 07/07/2017 11A 
Bpk Sukardi Enseignant à la retraite, acteur clef des opérations de lotissement 04/07/2017 11B 
Ibu Ani Femme au foyer (mari fonctionnaire de la ville de Semarang) 20/06/2017 12A 
Ibu Fitri Femme au foyer (mari collecteur de dettes)  05/01/2018 12D’ 
Ibu Suci Femme au foyer (mari militaire), nouveaux venus 07/07/2017 12.2A1 
Ibu Semi Epicière (mari pêcheur) 20/06/2017 14B 
Ibu Saidah Ouvrière d’une usine textile (célibataire) 20/06/2017 15A 
Bpk Mualib Militaire (épouse cuisinière) 12/10/2017 17C 
Ibu Sri Rahayu Commerçante (mari pêcheur) 21/06/2017 18B 
Ibu Tri  Commerçante (mari revendeur de chutes de produits industriels) 14/06/2017 Z05 
Bpk Sucahyono Coolie à KI Candi (épouse ex-ouvrière d’une usine de sacs plast. au chômage) 03/07/2017 Z06 
Bpk Suhir Travailleur du bâtiment (épouse ouvrière d’une usine textile) 21/06/2017 Z07 
Bpk Budi Wibowo Travailleur du bâtiment (épouse ouvrière d’une usine textile) 21/06/2017 Z08 
Bpk Sugeng Ancien délinquant (preman) impliqué dans l’aménagement du village 28/04/2018 Z09 
Bpk Sardi Acquéreur d’une parcelle auprès de Bpk Sugeng 19/11/2018 Z10 
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Tableau 94 : Liste des 45 entretiens approfondis menés à Terboyo 

Nom Fonction 
Date de 

 l’entretien 
Code 

Entreprises artisanales de meubles (7) 
Bpk Taufik  Fabricant de baffles  24/08/2017 01C 
Bpk X Fabricant de baffles 22/07/2019 18X 
Bpk Monacir Fabricant de meubles 27/07/2019 07C 
Bpk Jamal Fabricant de puzzles en bois et de meubles pour enfants 09/11/2017 09A 
Bpk Ngatman Fabricant de meubles pour enfants à la retraite et gestionnaire de kos 09/11/2017 09B 
Bpk Awi Propriétaire de UD. Bagus 10/10/2018 18V 

Bpk Sujarwo Fonctionnaire à la retraite (épouse femme au foyer) 
16/08/2017 
15/12/2018 

11E 

Travailleurs du meuble (13) 

Bpk Murchamdan Ex-ouvrier du meuble devenu gestionnaire de pension (épouse commerçante) 
08/05/2017 
13/09/2017 

01A 

Ibu Nur Ali Ouvrier du meuble 15/07/2017 Z01 
Dewi Sunarti Garde d’enfants (mari ouvrier du meuble) 12/07/2017 03C 
Ibu Solikkah Enseignante (mari ouvrier du meuble) 12/07/2017 07A 
Ibu Muslikhah Couturière à domicile (mari ex-ouvrier chez PT. Sandi Furni) 12/07/2017 07B 
Ibu Anggi Femme au foyer (mari ouvrier du meuble à Demak) 15/08/2017 10A 
Bpk Anwari Fabriquant indépendant occasionnel et vendeur de livres (épouse cuisinière) 15/08/2017 11A 
Ibu Rini Ouvrière dans une usine de contreplaqué (mari ouvrier du meuble) 16/08/2017 12A 
Ibu Ana Ouvrière chez Sari Furni (mari exploitant piscicole) 16/08/2017 13A 
Bpk Supiyan Ancien garde chez Portrush (licencié) et chef du RT. 04 08/05/2017 14A 
Bpk Yudi Pêcheur (épouse ancienne ouvrière du meuble désormais épicière) 21/08/2017 14D 
Bpk Sutarno Ouvrier du meuble 20/12/2018 20D 
Bpk Slamet Ex-ouvrier du meuble, désormais ouvrier du bâtiment 15/07/2017 Z02 
Autres habitants (25) 
Ibu Sofi Ouvrière d’une usine de pâte de crevette (mari ouvrier dans la même usine) 16/08/2017 01B 
Bpk Ana Porteur à la gare routière de Terboyo (épouse femme au foyer) 10/07/2017 03A 
Ibu Warni Garde d’enfants (veuve) 12/07/2017 03B 
Ibu Marsinah Garde d’enfants (veuve) 12/07/2017 03D 
Ibu Warsiyan Ouvrière dans une usine agroalimentaire (veuve) 10/07/2017 05A1 
Ibu Misriah Chômeuse (mari moto taxi) 10/07/2017 06A 
Ibu Yanti Femme au foyer (mari fabricant de meubles) 13/07/2017 06C 
Ibu Indri Femme au foyer (mari travailleur du bâtiment) 13/07/2017 06D1 
Ibu Sukarti Femme au foyer (mari chauffeur de bus) 13/07/2017 06D1 
Ibu Wiji Gestionnaire d’une pension (mari gardien de la pension) 13/07/2017 06D1 
Ibu Wahyuning Femme au foyer (mari employé d’une agence de mariages) 12/07/2017 08A 
Ibu Dian Commerçante (mari employé d’une agence de mariages) 12/07/2017 08A’ 
Ibu Wiji Sartika Ouvrière textile 15/08/2017 10B 
Bpk Subkhan Vendeur ambulant  24/08/2017 11.1.A 
Bpk Purmanto Chauffeur (épouse vendeuse de poissons en gros) 15/08/2017 11C 
Ibu Kumsatun Femme de ménage dans une usine textile (mari porteur) 16/08/2017 12B 
Ibu Marsiyatun Ouvrière dans une usine de plastiques (mari idem) 21/08/2017 12C 

Ibu Rohmah 
Chômeuse mais louait un emplacement pour les motos des ouvriers de la zone 
industrielle (mari mototaxi et garde occasionnel dans la zone industrielle) 

21/08/2017 14C 

Ibu Suyati Gérante de pension 08/05/2017 15A 
Bpk Budi Setiawan Ouvrier du bâtiment (épouse ouvrière dans une usine de plastique) 24/08/2017 17A 
Bpk Masud Pêcheur à la retraite 09/11/2018 Z05 
Ibu Kasmidi Femme au foyer 15/07/2017 Z03 
Bpk Joko Chef de chantier 15/07/2017 Z04 
Bpk Udin Marbot de la mosquée 08/05/2017 Z05 
Bpk Rizal Résident de Terboyo-Wetan depuis 20 ans 08/12/2018 Z06 
Bpk Zam Vice-directeur de l’école primaire Hasanuddin et du collège éponyme 13/05/2017 Z07 
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Tableau 95 : Liste des 32 entretiens approfondis menés à Terboyo 

Nom Fonction 
Date de 

 l’entretien 
Code 

Entreprises et artisans du meuble (4) 
Bpk Kasmudi Grossistes de meubles anciens  04/06/2018 00B 
Bpk Sunoto Fabriquant indépendant de meubles (épouse femme au foyer) 05/09/2017 01B 
Bpk Didik Directeur de Quartindo (épouse femme au foyer) 17/08/2018 06C 
Bpk Sayful Hadi Fabriquant indépendant de meubles (épouse femme au foyer) 27/04/2018 10C 
Travailleurs du meuble (7) 
Bpk Kasmadi Ouvrier du bâtiment (ex-ouvrier du meuble à Jepara et à Semarang) 26/06/2018 01R 
Ibu Safina Ex-ouvrière du meuble devenue rizicultrice (mari riziculteur) 05/09/2017 02T 
Ibu Nursih Femme au foyer (fils ainé ouvrier dans une usine de meubles à Semarang) 15/09/2017 07B 
Ibu Siti Komariah Femme Au foyer (mari ouvrier chez Saniharto) 15/09/2017 07C 
Bpk Saifudin Ouvrier chez PT. Bigland (épouse institutrice bénévole) 13/06/2018 08G 
Ibu Wikoyah Ex-ouvrière à LIK devenue femme au foyer (mari employé dans un magasin) 28/09/2017 10A 
Bpk Slamet Ouvrier occasionnel à Semarang (épouse ouvrière textile) 28/09/2017 10B 
Autres habitants (21) 
Ibu Siti Restauratrice 26/04/2018 00A 
Bpk Samsudin Commerçant de motos et d’électroménager (célibataire) 20/06/2018 00B 
Bpk Suratmin Négociant en riz à la retraite (épouse épicière à domicile) 13/06/2018 00D 
Ibu Riswati  Enseignante (mari surveillant de parking) 05/09/2017 01A 
Bpk Suisno Riziculteur et porteur occasionnel (épouse femme au foyer) 06/09/2017 01C 
Ibu Fani Femme au foyer (mari ouvrier textile) 06/09/2017 01E 
Bpk Jumari Chauffeur de pousse-pousse au marché de Semarang 06/09/2017 01F 
Bpk Sukijan Riziculteur 06/09/2017 02B 
Bpk Sujono Propriétaire de rizières  05/09/2017 02C 
Ibu Nurkomariyah Femme au foyer (mari ouvrier, fils promoteur immobilier) 05/09/2017 02D 
Bpk Fanjar Homme de ménage dans une usine textile (épouse femme au foyer) 01/07/2018 03A 
Ibu Niswati Institutrice (mari travailleur du bâtiment ailleurs en Indonésie) 06/09/2017 04B 
Ibu Kaspiah Travailleuse agricole et lavandière (mari décédé) 15/09/2017 07A 
Ibu Santi Femme au foyer (mari ouvrier dans un atelier d’accessoires décoratifs) 15/09/2017 07D 
Bpk Sakdi Samsul Arifin Ex-ouvrier syndicaliste devenu vidéaste indépendant (épouse ouvrière) 12/07/2018 07.2G 
Bpk Fandhil Instituteur (épouse ex-ouvrière, devenue femme au foyer) 15/09/2017 08.1A 
Ibu Marhamah Restauratrice et propriétaire rizicole (mari décédé) 15/09/2017 08.1B 
Bpk Muchlisin Militaire (épouse institutrice) 28/09/2017 08.1C 
Ibu Norhidayah Vendeuse ambulante (mari chauffeur routier) 04/06/2018 08D 
Bpk Nur Salim Chauffeur routier pour une usine de Semarang (épouse femme au foyer) 27/09/2017 09A 
Bpk Mat Sarwanto Riziculteur (épouse commerçante) 16/09/2017 09B 
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Chiffres-clefs 

Chiffres clefs sur l’économie et les entreprises 

Tableau 96 : Contribution de l'industrie du meuble en bois au PIB de Java-Centre 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agriculture, 
forêts, pêche et 
mines 

23,7% 23.2% 23.1% 20.6% 20.9% 20.1% 21.4% 21.4% 20.8% 20.9% 20.5% 20.0% 19.7% 19.2% 17.7% 

Industrie 31.1% 31.0% 31.7% 32.6% 32.6% 33.7% 32.9% 33.0% 34.1% 32.8% 32.9% 33.3% 32.8% 32.6% 33.6% 

dont produits 
dérivés du bois  3.5% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 2.5% 2.3% 2.4% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 

Construction 4.6%  4.7% 4.9% 5.2% 5.6% 5.8% 5.7% 5.8% 5.8% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Commerce de 
gros et de 
détail, hôtels, 
restaurants 

 

22.7% 

  

21.7% 21.0% 20.8% 20.1% 19.9% 19.6% 19.5% 19.5% 19.7% 19.6% 19.7% 20.3% 20.7% 20.9% 

Services aux 
entreprises 

3.8%  3.7% 3.8% 3.8% 3.7% 3.6% 3.4% 3.5% 3.4% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.8% 

Autres services 
marchands 

5.8%  6.0% 6.3% 6.7% 6.6% 6.9% 7.1% 7.1% 6.9% 7.1% 7.0% 6.9% 6.9% 7.2% 7.3% 

Services 
publics 

8.3%  9.6% 9.3% 10.4% 10.4% 10.1% 10.0% 9.7% 9.5% 9.8% 10.5% 10.6% 10.7% 10.6% 10.7% 

Source : BPS 
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Tableau 97 : Parcours d’usines de meubles de l'agglomération de Semarang 

 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2019 

Cege One   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

100 pièces/jour 
350 employés 
13 000 m² 
(Gebangsari) 

40 pièces/jour 
260 employés 
13 000 m² 
(Gebangsari) 

Ebako 40 employés 
(LIK) 

   200 employés 
(KIT) 

750 employés 
(KIT) 

570 employés 
(KIT) 

Euro Design   
  
   

20 employés 
Atelier en bambou 
(Semarang centre) 

 
5,000 m² 
(KIT) 

 
13 000 m² 
(KITA) 

170 employés 
13 000 m² 
(KITA) 

Far East    300 employés 
7 000 m²  
(KIT) 

300 employés 
7 000 m²  
(KIT) 

Gened     
8 000 m² 
(Karangroto) 

200 employés 
8 000 m² 
(Karangroto) 

Harrison & Gill    100 pièces/jour 
(Gebangsari) 

40 pièces/jour 
(Gebangsari) 

Kharisma Kayu 
Klasik 

1 500 m² (Jepara) 
4 000 m² (Sayung)  

500 employés 
9 000 m² 
(Bangkongsari) 

265 employés 
14 000 m² 
(Bangkongsari) 

265 employés 
14 000 m² 
(Bangkongsari) 

265 employés 
14 000 m² 
(Bangkongsari) 

Lukie Works 
(Olyndo) 

      
 

 
  

14 000 m² 
(KITM)  

Mebel 
Internasional 

  
 
1 000 m² 
(LIK) 

 
12 000 m² 
(KITA)   

270 employés 
12 000 m² 
(KITA) 

Palliser    240 EVP 
300 employés 
12 000 m² 
(Karangroto) 

240 EVP 
300 employés 
12 000 m² 
(Karangroto) 

Semeru Karya 
Buana 

Fondée en 1999 à 
Jepara comme PT. 
Sakura Bintara 
Persada 

300 employés 
 
(Jepara) 

200 employés 
13 000 m² 
( KIW) 

190 employés 
13 000 m² 
(KIW) 

230 employés 
13 000 m² 
(KIW) 

Sylva Furniture    20 employés 
(Mranggen) 

100 employés 
(Mranggen) 

     

Source ; Enquête terrain 
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Tableau 98 : Statut de l’emploi en 2015 dans les territoires de comparaison (exprimée en % des actifs occupés) 

 Agriculteurs 
et pêcheurs 

Ouvriers 
Construction, 

transports, 
énergie 

Commerce, 
hôtels, 

restaurants 

Services aux 
entreprises 

Autres 
services 

marchands 

Services 
publics 

Régence de Jepara 12,7% 44,8% 22,9% 19,6% 0,0% n.d. n.d. 

  Kecamatan Tahunan 3,1% 38,1% 1,7% 9,9% 0,3%   

Ville de Semarang 5,8% 21,3% 34,9% 10,4% n.d. 9,9% 11,4% 

  Kelurahan Tugurejo 

  Kelurahan Terboyo-Wetan… 

           et Kelurahan Trimulyo 

5,9% 

10,8% 

 

21,2% 

60,2% 

 

5,7% 

7,8% 

 

n.d. 

9,8% 

 

n.d. 

n.d. 

 

60,2% 

6,5% 

 

5,8% 

4,1% 

Régence de Demak 26,5% 19,0% 31,4% 23,0% n.d. n.d. n.d. 

  Desa Tambakroto 45,7% 21,7% 16,4% 11,0% n.d. 3,4% 1,4% 

Régence de Kendal 29,8% 21,5% 23,5% 23,6% 1,6% n.d. n.d. 

Régence de Semarang 33,0% 20,3% 18,3% 14,6% 0,8% n.d. n.d. 

Régence de Grobogan 56,4% 7,4% 6,8% 17,4% 0,0% 4,9% 7,1% 

Province de Java-Centre 29,4% 20,4% 12,9% 23,9% 2,1% 4,2% 7,1% 

Indonésie 34,0% 13,5% 11,6% 23,2% 3,4% 4,7% 9,6% 

Source : BPS de Java-Centre 

Tableau 99 : Occupation des adultes dans les sites étudiés 

 Tahunan Bangkongsari Terboyo 

Non employés 

  Personnes au foyer 

  Chômeurs 

  Retraités à temps plein 

17 

12 

1 

4 

26% 

18% 

2% 

6% 

24 

12 

4 

8 

20% 

10% 

3% 

7% 

24 

13 

9 

2 

19% 

10% 

7% 

2% 

Secteur primaire 

  Paysans et pêcheurs à temps plein 

  Paysans et pêcheurs à temps partiel 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

14 

10 

4 

11% 

8% 

3% 

1 

1 

0 

1% 

1% 

0% 

Industrie 

  Ouvriers du meuble 

  Autres ouvriers 

  Entrepreneurs et artisans du meuble 

  Autres entrepreneurs et artisans 

35 

2 

0 

32 

1 

52% 

3% 

0% 

48% 

2% 

43 

21 

17 

4 

1 

35% 

17% 

14% 

3% 

1% 

50 

8 

35 

7 

0 

38% 

6% 

27% 

5% 

0% 

Services  

  Services à l’industrie 

  Commerçants (boutique) 

  Travailleurs informels 

  Autres services 

  Fonctionnaires  

15 

8 

3 

1 

1 

2 

22% 

12% 

6% 

2% 

2% 

3% 

41 

9 

11 

10 

4 

7 

33% 

7% 

9% 

8% 

3% 

6% 

56 

16 

11 

23 

4 

2 

43% 

12% 

8% 

18% 

3% 

2% 

Total personnes travaillant 50 75% 98 80% 107 81% 

Total échantillon 67 100% 122 100% 131 100% 

Source : Enquête terrain 2017-2018 
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Tableau 100 : Nouvelles zones industrielles planifiées à Java-Centre  

Dénomination Aménageur Localisation Régence 
Superficie 

(ha) 

Taux de réalisation 
des préalables1273 

en 2019 

 
PT. Jasa Mas 
Graha Utama  

 Demak  9% 

 
PT. Mitra Bumi 

Dadi Mukti  
 Demak  9% 

 
PT. Buana Cipta 

Megah 
 Demak  9% 

Jatengland Industrial 
Park Sayung 

PT. Jawa Tengah 
Lahan Andalan 

Kec. Sayung Demak 300 100% 

KI Bunton   Desa Bunton, Kec. Adipala Cilacap 400 59% 
KI Karangkandri  Kec. Kesugihan Cilacap 275 27% 
KI Warung Batok  Kec. Dayeuhluhur Cilacap 50 31% 
KPI Cilacap Timur  Kec. Cilacap Timur Cilacap  5% 
KPI Begawandonan   Cilacap  5% 
KI Segaranakan  Kec. Kampung Laut Cilacap  5% 
KI Tekstil   Boyolali 300 17% 

KI Batang 
PT Ruktimukti 

Bawana 
Desa Kenconoredjo, Kec. Tulis Batang 228 78% 

KI Tegal  
Desa Marga Ayu et Paku Laut, Kec. 
Margasari 

Tegal 465 66% 

KI Kebumen  
Desa Karanggadung, Karangrejo, et 
Tegalretno, Kec. Petanahan 

Kebumen 315 78% 

KPI Kedungjati  Kec. Kedungjati Grobogan 88 48% 
KPI Tegowanu  Kec. Tegowanu Grobogan 105 48% 
KPI Gubug  Kec. Gubug Grobogan 129 48% 
KPI Wirosari  Kec. Wirosari Grobogan 189 48% 
KPI Ngaringan  Kec. Ngaringan Grobogan 237 48% 

KI Grobogan 
PT. Azam Laksana 

Intan Buana 
Desa Sugih Manik, Kec. 
Tanggungharjo 

Grobogan 132 48% 

KPI Pringapus  
Desa Klepu, Pringsari, et Wonoyoso, 

Kec. Pringapus 
Semarang 268 35% 

KPI Bawen  
Kel. Harjosari et Desa Lemahireng, 

Kec. Bawen 
Semarang 

183 35% 

KPI Tengaran  
Desa Butuh et Patemon, 

Kec. Tengaran 

Semarang 
119 35% 

KPI Susukan  
Desa Sususkan et Timpik, 

Kec. Susukan 
Semarang 

166 35% 

KPI Kaliwungu  
Desa Kaliwungu, Payungan, et Jetis, 

Kec. Kaliwungu 
Semarang 

196 35% 

KI Rembang  Desa Pasarbanggi, Kec. Rembang Rembang 173 72% 

KI Sluke  
Desa Leran Trahan, et  

Sendangmulyo, Kec. Sluke 
Rembang 491 72% 

KI Pertambangan  Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Rembang 205 72% 

KI Bulukamba  
Kel. Cimohong et Kluwut, 

Kec. Bulukamba 
Brebes 472 68% 

KI Tanjung  
Kel. Krakahan, Pengaradan, Tanjung, 

et Tengguli, Kec. Bulukamba 
Brebes 3 186 68% 

Source :  

 
1273  Ces préalables comprennent la révision des documents de planification (en particulier le Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW), 

la maîtrise foncière (perizinan dan pembebasan lahan), l’aménagement des infrastructures viaires, électriques, hydrauliques et 

de télécommunications, ainsi que les équipements de superstructure à l’attention des usagers (poste de sécurité, dispensaire, 

lieu de culte, etc.). 
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Chiffres clefs sur les territoires 

Tableau 101 : Statut du logement en 2015 

 Pleine 
propriété 

Location de 
courte durée 

Location de 
longue durée 

Domicile 
parental 

Propriétaire 
public 

Autres 

Ville de Semarang 63,0% 8,2% 12,2% 14,6% 1,3% 0,7% 

Régence de Jepara 92,7% 0,6% 0,7% 5,7% 0,0% 0,3% 

Régence de Semarang 90,6% 1,0% 4,8% 3,3% 0,2% 0,1% 

Régence de Kendal 88,4% 0,8% 92,0% 9,7% 0,1% 0,1% 

Régence de Demak 93,5% 0,8% 1,0% 4,2% 0,2% 0,3% 

Régence de Grobogan 94,1% 0,5% 99,0% 4,4% 0,0% 0,0% 

Prov. de Java-Centre 88,1% 1,7% 2,0% 7,8% 0,3% 0,1% 

Indonésie  82,6% 8,1% 8,0% 1,3% 0,0% 

Source : BPS de Java-Centre 

Tableau 102 : Confort du logement en 2019 

 

Surface habitable par tête Sanitaires Murs en dur Toiture 

- de 7,2 m² 
7,3 m² à 
9,9 m² 

+ de 10 m²   
Tuiles ou 

béton 
Fibrociment Matériaux 

naturels 

Ville de Semarang 6,3% 7,5% 86,2% 94,0% 95,2% 75,0% 23,6% 1,5% 

Régence de Jepara 3,4% 7,1% 89,5% 64,5% 87,8% 97,8% 1,5% 0,7% 

Régence de Semarang 1,1% 2,9% 96,0% 87,5% 84,3% 91,5% 7,9% 0,7% 

Régence de Kendal 1,7% 4,4% 93,9% 87,0% 68,3% 96,0% 1,9% 2,2% 

Régence de Demak 1,9% 4,8% 93,3% 87,1% 63,9% 91,1% 7,8% 1,1% 

Régence de Grobogan 0,6% 1,6% 97,8% 86,7% 22,5% 99,0% 0,9% 0,2% 

Prov. de Java-Centre 2,4% 5,4% 92,2% 80,3% 81,4% 88,5% 5,3% 6,2% 

Source : BPS de Java-Centre 

Tableau 103 : Densité des constructions dans les sites étudiés 

 Tahunan Bangkongsari Terboyo 

Superficies des périmètres étudiés 

  Quartier résidentiel 

  Zones industrielles 

  Espaces naturels 

35,0 ha 

- 

- 

12,0 ha 

-   

-  

-  

36% 

28,0 ha 

4,6 ha 

8,6 ha 

14,7 ha 

100% 

16% 

31% 

53% 

25,0 ha 

9,0 ha 

15,0 ha 

1,0 ha 

100% 

36% 

60% 

4% 

Arbres isolés 

  Dont zones résidentielles 

  Dont zones industrielles 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

163 

115 

48 

12/ha 

25/ha 

6/ha 

105 

81 

24 

4/ha 

9/ha 

2/ha 

Hauteur des constructions 

  Rez-de-chaussée 

  En cours de surélévation 

  R+1 

  R+2 

  R+3 

1 514 

1488 

2 

19 

4 

1 

100% 

98% 

0% 

1% 

0% 

0% 

249 

206 

3 

11 

2 

0 

100% 

83% 

1% 

4% 

1% 

0% 

465 

399 

11 

48 

7 

0 

100% 

86% 

2% 

10% 

2% 

0% 

Source : Enquête terrain 2017-2018 
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Tableau 104 : Nature des bâtiments dans les sites étudiés 

 Tahunan Bangkongsari Terboyo 

Habitat 

  dont chambres de kos1274 

  dont slums 

  dont vacants 

1 514 

0 

0 

1 

68% 

- 

- 

0% 

249 

indéterminé 

0 

0 

78% 

- 

0% 

0% 

465 

environ 50 

7 

5 

74% 

11% 

2% 

1% 

Fermes et pêcheries 8  2 1% 0 0% 

Filière du meuble 

  Dépôts de grumes 

  Scieries 

  Fours à bois 

  Usines 

  Ateliers 

  Stockage et exposition 

  Showroom 

  Vacants  

550 

21 

2 

13 

0 

339 

100 

51 

28 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

7 

0 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

15 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

3 

0 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Autres filières industrielles 

  Usines (autres que de meubles) 

  Ateliers (autres que de meubles) 

  Bureaux 

  Vacants 

9 

0 

1 

8 

0 

0% 

 

 

 

0% 

25 

1 

1 

0 

1 

8% 

 

 

 

4% 

58 

45 

2 

3 

8 

9% 

 

 

 

8% 

Commerces de détail 

  Vacants 

126 

4 

6% 

3% 

21 

0 

7% 

0% 

59 

0 

9% 

0% 

Equipements publics 

  Lieux de culte 

  Ecoles 

  Pos kamling 

  Bâtiments administratifs 

  Loisirs  

  Social 

  Infrastructures 

34 

12 

5 

6 

4 

5 

1 

1 

2% 15 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

3 

5% 28 

6 

4 

1 

6 

10 

1 

0 

4% 

 

 

 

Total constructions inventoriées 2 241 100% 319 100% 622 100% 

Non identifiés 150 - 0 - 0 - 

Source : Enquête terrain 2017-2018 

 

 
1274  Une maison peut accueillir plusieurs chambres de kos. 
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Tableau 105 : Date de constructions des maisons dans les sites étudiés 

 
Tahunan Bangkongsari Terboyo Tambakroto 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Avant 1980 10 15,9% 13 26,0% 10 14,9% 17 14,4% 

Entre 1980 et 1990 15 23,8% 6 12,0% 14 20,9% 8 6,8% 

Entre 1990 et 2000 15 23,8% 15 30,0% 14 20,9% 20 16,9% 

Entre 2000 et 2010 16 25,4% 7 14,0% 17 25,4% 23 19,5% 

Depuis 2010 7 11,1% 7 14,0% 9 13,4% 48 40,7% 

En cours de construction 0 0,0% 2 4,0% 3 4,5% 2 1,7% 

Taille de l’échantillon 63 100,0% 50 100,0% 67 100,0% 118 100,0% 

Source : Enquête terrain 2017-2018 

Tableau 106 : Modalités d’acquisition du logement 

 
Tahunan Bangkongsari Terboyo Tambakroto 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Héritage du terrain 16 30,7% 11 26,2% 16 30,2% 48 81,4% 

Héritage de la maison 12 22,6% 7 16,7% 12 22,6% 5 8,5% 

Achat du terrain 17 32,1% 18 42,9% 17 32,1% 3 5,1% 

Achat de la maison 3 5,7% 3 7,1% 3 5,7% 2 3,4% 

Location  4 7,5% 2 4,8% 4 7,5% 1 1,7% 

Hébergement chez un proche 1 1,9% 1 2,4% 1 1,9% 0 0,0% 

Taille de l’échantillon 53 100,0% 42 100,0% 53 100,0% 59 100,0% 

Source : Enquête terrain 2017-2018 
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Tableau 107 : Valeurs de référence immobilières 

Actif  Valeur Commentaire Lieu Date Source 

Foncier (vente)      

Jepara      
Le long de Jl. Raya 1,5 à 2,0 MRp/m²  Tahunan 2018 00N et Z11 Tahu. 
Accessible en camion 0,3 à 0,5 MRp/m²  Tahunan 2019 01Z Tahunan 
Non accessible en camion 0,3 MRp/m²  Tahunan 2018 01Z Tahunan 
Accessible en camion 0,15 MRp/m²  Bangsri 2019 01Z Tahunan 

Semarang      
Foncier en ZI exposé au rob* 0,25 MRp/m²  LIK 2019 BKPM 
Foncier en ZI 0,5 MRp/m²  KIC 2019 BKPM 
Foncier en ZI 1,5 à 1,7 MRp/m²  KIW 2019 BKPM 
Foncier résidentiel 0,07 MRp/m² Parcelle de 200 m² Terboyo 1985 11C Terb. 
Foncier résidentiel 0,02 MRp/m² Parcelle de 150 m² Terboyo 1992 11B Terb. 
Foncier résidentiel 0,23 MRp/m² Parcelle de 70 m² Terboyo 2005 11.1A Terb. 
Foncier kampung*  0,4 MRp/m² Exposé au rob* Terboyo 2017 01A Terb. 
Foncier kampung*  0,67 MRp/m² Exposé au rob* Terboyo 2015 09A Terb. 
Foncier kampung*  0,75 MRp/m² Hors-d’eau Terboyo 2017 17C Terb. 
Foncier résidentiel 0,5 MRp/m² Grande périphérie Boja 2015 Fadjar H.M. 

Demak      
Rizière  0,03 MRp/m² « Avant la spéculation » Tambakroto 2017 09B Tamb. 
Rizière proche de la grand route 0,45 Mrp/m² « Après la spéculation » Tambakroto 2017 09B Tamb. 

Bâtiments (vente)      

Semarang      
Atelier en mauvais état 2,0 MRp/m² 480 m² LIK 2016 rumah.com 
Maison 64 MRp/uté 2 étages, avant le rob* Terboyo 2005 08A Terb. 
Maison 30 MRp/uté  Terboyo 2017 08A Terb. 
Maison standard 1,9-2,0 MRp/m² Périurbain Tambak. 2013 Enquête terrain 
Maison standard 2,0-2,6 MRp/m² Périurbain Tambak. 2014 Enquête terrain 
Maison standard 2,9 MRp/m² Périurbain Tambak. 2016 Enquête terrain 

Foncier (location)      

Semarang      
Foncier en ZI exposé au rob* 7 $/m²/an  LIK 2019 BKPM 
Foncier en ZI 21 $/m²/an  KIC 2019 BKPM 

Demak      
Rizière 700 Rp/an  Tambakroto 2017 09B Tamb. 

Bâtiments (location)      

Semarang      

Entrepôt de grande taille 312-324 000/m² 
Pour 100 à 200 

employés 
KIW 

2019 
BKPM 

Maison 2,5 à 3,0 MRp/uté/an  Bangkong. 2017 Enquête terrain  

Kos* 0,3 MRp/uté/an Chambre d’1 lit Terboyo 2017 09B Terb. 

Kos* 0,4 MRp/uté/an Chambre d’1 lit Terboyo 2017 15A Terb. 

Kos* 0,55 MRp/uté/an Chambre de 3 lits Terboyo 2017 15A Terb. 

Jepara      
Entrepôt de petite taille 25-30 MRp/uté/an Pour 50 à 100 employés Jepara 2018 Bpk Ico 

Entrepôt de grande taille 50 MRp/uté/an 
Pour 100 à 200 

employés 
Jepara 2018 Bpk Ico 

Source : enquête terrain 
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Chiffres clés sur la démographie  

Tableau 108 : Population et croissance annuelle moyenne sur 5 ans des sites d’étude et de comparaison de 1985 à 2019 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Régence de Jepara 
731 281 

+0,87% 

776 096 

+1,20% 

871 842 

+2,35% 

970 954 

+2,18% 

1 077 586 

+2,11% 

1 099 710 

+0,41% 

1 188 289 

+1,56% 

1 253 566 

+1,35% 

  Kecamatan* Tahunan 
n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

82 752 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

98 052 

n.d. 

113 827 

+3,03% 

120 495 

+1,43% 

Ville de Semarang 
1 096 0271 

+1,32% 

1 250 971 

+2,68% 

1 333 576 

+1,29% 

1 309 667 

-0,36% 

1 419 478 

+1,62% 

1 527 433 

+1,48% 

1 701 172 

+2,18% 

1 807 077 

+1,71% 

  Kecamatan* Tugu 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
23 895 

n.d. 
25 549 

+1,35% 
27 846 

+1,74% 
31 640 

+2,59% 
33 333 

+1,31% 

  Kecamatan* Genuk 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
61 299 

n.d. 
72 204 

+3,33% 
85 877 

+3,53% 
107 657 

+4,62% 
115 223 

+1,71% 

Régence de Demak 
722 615 

+1,41% 

825 500 

+2,70% 

878 118 

+1,24% 

980 218 

+2,22% 

1 071 487 

+1,80% 

1 057 695 

-0,26% 

1 117 905 

+1,11% 

1 158 772 

+0,90% 

  Kecamatan* Sayung 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
89 573 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
98 907 

n.d. 
103 932 

+1,00% 
103 041 

-0,22% 

Régence de Kendal 
732 810 

+0,86% 

800 600 

+1,79% 

827 397 

+0,66% 

845 370 

+0,43% 

897 560 

+1,21% 

901 985 

+0,10% 

942 283 

+0,88% 

969 340 

+0,71% 

Régence de Semarang 
740 788 

+0,95% 

772 513 

+0,85% 

805 794 

+0,85% 

828 169 

+0,55% 

894 018 

+1,54% 

933 764 

+0,87% 

961 421 

+0,59% 

1 050 485 

+2,24% 

Régence de Grobogan 
1 103 062 

+1,72% 

1 148 330 

+0,81% 

1 189 226 

+0,70% 

1 257 958 

+1,13% 

1 334 380 

+1,19% 

1 311 107 

-0,35% 

1 351 429 

+0,61% 

1 376 246 

+0,46% 

Prov. de Java-Centre 
26 909 864 

+1,18% 

28 520 643 

1,17% 

29 519 447 

+0,69% 

31 223 258 

+1,13% 

32 908 850 

+1,06% 

32 382 657 

-0,32% 

33 774 141 

+0,84% 

34 661 301 

+0,65% 

Source : BPS de Java-Centre 

Tableau 109 : Niveau d’éducation à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison en 1985 et 2019 

 Part de diplômés du secondaire Part de diplômés du supérieur 

1985 2019 1985 2019 

Régence de Jepara 11,5% 51,6% 0,2% 4,9% 

Ville de Semarang 36,4% 71,8% 2,8% 16,7% 

Régence de Demak 8,1% 50,5% 0,2% 4,9% 

Régence de Kendal 9,9% 47,6% 0,3% 5,1% 

Régence de Semarang n.d. 53,9% n.d. 6,6% 

Régence de Grobogan 9,5% 38,7% 0,2% 2,5% 

Prov. de Java-Centre n.d. 48,0% n.d. 6,1% 

Source : BPS de Java-Centre 
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Tableau 110 : Indicateurs de santé à Jepara, Semarang et dans les territoires de comparaison  

 
Espérance de vie 

2013 (ans) 

Titulaires d’une  

couverture-santé 

2015 

IDH 

2013 

Evolution de l’IDH 

1999-2013 

Régence de Jepara 71,2 65,0% 71,9 +6,6 

Ville de Semarang 72,4 72,6% 83,2 +13,0 

Régence de Demak 72,0 91,3% 71,9 +6,0 

Régence de Kendal 69,4 68,4% 72,0 +9,9 

Régence de Semarang 72,9 61,4% 74,1 +6,2 

Régence de Grobogan 70,5 71,3% 69,9 +5,7 

Prov. de Java-Centre 72,0 80,3% 71,7 +7,1 

Source : BPS de Java-Centre 

Tableau 111 : Origine géographique des adultes des sites étudiés 

 Tahunan Bangkongsari Terboyo Tambakroto 
Village/quartier 62,3% 60,2% 50,5% 73,5% 
Municipalité/régence 18,0% 10,8% 7,9% 5,9% 
Municipalités/régences alentours 11,5% 8,6% 19,8% 5,3% 
Autres régions de Java-Centre et Java-Est 6,6% 20,4% 19,8% 8,2% 
Autres régions d’Indonésie 1,6% 0,0% 2,0% 5,9% 
Etrangers 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Population de l’échantillon 61 93 101 170 

Source : enquête terrain en 2017-2018 
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Exemples d’analyse morphologique de bâtiments 

Figure 44 : Maison-atelier à Tahunan 
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Figure 45 : Maison-atelier à Terboyo 
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Nota Bene : L’ensemble des cartes qui suivent ont été conçues et réalisées par l’auteur. 
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Echelle régionale 
Carte 41 : L’Indonésie en Asie du Sud-Est 
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Carte 42 : Régences (Kabupaten*) et municipalités (Kota*) des provinces (Propinsi*)de Java-Centre (Jawa Tengah, Jateng) et de la région spéciale de Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY) 
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Carte 43 : Zones industrielles existantes projetées dans la province de Java-Centre  
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Echelle territoriale des systèmes productifs 
Carte 44 : Géographie physique et empreinte urbaine de la régence de Jepara 
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Carte 45 : Organisation administrative, relief et localisation du périmètre du cas de Tahunan  
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Carte 46 : Organisation urbaine de la régence de Jepara  
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Carte 47 : Cluster et réseau viaire de la régence de Jepara 
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Carte 48 : Géographie physique et empreinte urbaine de la municipalité de Semarang 
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Carte 49 : Organisation administrative, relief et localisation du périmètre des cas de Bangkongsari, Terboyo et Tambakroto 
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 Carte 50 : Organisation urbaine de la municipalité de Semarang 
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Carte 51 : RTRW* 2011-2031 
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Carte 52 : Extension urbaine de la ville de Semarang 
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Carte 53 : Usines de la municipalité de Semarang 
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Echelle territoriale des cas 
Carte 54 : Géographie physique, empreinte urbaine, réseau viaire et organisation administrative de Tahunan 
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Carte 55 : Constructions et fonctions à Tahunan 
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Carte 56 : Distribution des segments de la chaîne de valeur à Tahunan 
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Carte 57 : Géographie physique, empreinte urbaine, réseau viaire et organisation administrative de Bangkongsari 
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Carte 58 : Constructions et fonctions à Bangkongsari 
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Carte 59 : Géographie physique, empreinte urbaine, réseau viaire et organisation administrative de Terboyo 
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Carte 60 : Constructions et fonctions à Terboyo 

  



  
ECHELLE TERRITORIALE DES CAS 

 

 

Page 154 sur 151 ANNEXES DE LA THESE novembre 2021 

Carte 61 : Elévation des constructions (à gauche)  et incidences du rob* (à droite) sur l’habitat à Terboyo 

            

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
Quand la forme des systèmes productifs industriels dans un pays émergent 

façonne les qualités du développement local. 

Le cas de l’industrie du meuble au nord de Java-Centre (Indonésie), de 1985 à nos jours. 

Alors que l’intégration économique régionale semble faire fi des crises politique, sanitaire et écologique 
mondiales, l’Indonésie anticipe un flux toujours croissant d’IDE dans le secteur manufacturier. Cet apport est 
sensé accélérer le développement des régions secondaires, parmi lesquelles le littoral nord de Java-Centre. Ces 
perspectives s’inscrivent dans la continuité d’un processus à l’œuvre depuis le milieu des années 1980, objet de 
recherche pertinent pour analyser comment ces territoires ont réagi à une industrialisation rapide. 

La fabrication de meubles en bois est une activité mondialisée et intensive en main d’œuvre clef à Java-Centre, 
où elle revêt des formes diverses. Des usines implantées dans les zones industrielles de la capitale provinciale 
Semarang jouxtent des « usines de poche » disséminées dans sa grande périphérie, mais aussi une 
impressionnante concentration d’artisans dans la petite ville de Jepara, à 100 Km de là. Chacune s’est 
développée de manière singulière en interagissant avec le territoire et les structures sociales locales, générant 
des systèmes productifs contrastés qui se concurrencent, collaborent et coexistent.   

Seule une approche systémique peut dévoiler les dynamiques à l’œuvre. Elle révèle des vertus dont les modèles 
économiques dominants peinent à rendre compte, autour des notions de territorialité des retombées, de 
durabilité du développement et d’adaptabilité aux chocs et aux opportunités. Le concept de « loi de la mesure » 
(Kodrat Alam) pose la question d’alternatives sobres pour les territoires subalternes de la mondialisation à des 
formes d’industrialisation et d’urbanisation coûteuses sur le plan social et environnemental. 

Indonésie ; Java ; Semarang ; Jepara ; industrialisation ; cluster ; résilience ; aménagement ; urbanisation subalterne  

How industrial productive systems in an emerging country shape the virtues of 
local development.  

The case of furniture industry in the North of Central Java (Indonesia) since 1985.  
 

As integration of the regional economy seems to flout the global political, health and environmental crisis, 
Indonesia is expecting an ever-growing flow of FDI in the manufacturing sector. This input is expected to fuel the 
development of areas provided with the appropriate infrastructure, especially the North coast of Java. These 
prospects are in line with the process under way since the mid-1980s, which is an interesting object of research to 
analyse how these regions have coped with fast industrialization. 

Wood furniture-making is a labour-intensive global business that plays a key part in Central Java, where it takes 
various forms. Plants located in industrial estates of the regional capital of Semarang cope with “pocket factories” 
scattered in its broader periphery, and with an impressive cluster of craftsmen in the small town of Jepara, 100 Km 
away. Each of these forms has developed in a particular manner by interacting with their local physical and social 
environment, thus shaping contrasting productive systems that compete, cooperate, and cope altogether. 

Only a systemic approach can reveal the driving forces under way. It unveils virtues that dominant economic 
models fail to deal with, with regards to the notions of spillovers for the local communities, sustainability of growth, 
and capacity to adapt shocks and opportunities. The concept of “rule of moderation” (Kodrat Alam) that underpins 
our results questions the possibility of sober alternatives for subaltern cities to mainstream ways of industrialization 
and related urbanization that prove to be costly socially and environmentally. 

Indonesia – Java – Semarang – Jepara – industrialisation – cluster – resilience – planning – subaltern urbanization 


