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TEXTE

L’ou vrage in ti tu lé L’Aé ro nau tique. Sa la riés et pa trons d’une in dus trie
fran çaise (1928-1950) est la tra duc tion re ma niée de la thèse d’Her rick
Chap man 1 sou te nue en 1983 à l’Uni ver si té de Ca li for nie 2. Si, près de
20 ans ont été né ces saires à la pa ru tion de sa ver sion fran çaise 3, l’au‐ 
teur avait déjà pu blié, en an glais, un ar ticle ré su mant ses tra vaux de
re cherche dans un nu mé ro spé cial du Mou ve ment So cial consa cré à
l’avia tion dès 1988 4. Les an nées 1980 marquent en effet un temps fort
de l’his to rio gra phie de la thé ma tique avia tion/aé ro nau tique, avec par
exemple la pu bli ca tion de la thèse de Claude Car lier en juin 1983 5,
celle d’Em ma nuel Cha deau en juin 1987 6 ou en core des tra vaux du
groupe de re cherche de la so cio logue Yvette Lucas en 1989 7. Her rick
Chap man est au jourd’hui Pro fes seur d’his toire eu ro péenne à l’Uni ver‐
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si té de New York. Même s’il a quelque peu dé lais sé les études sur l’in‐ 
dus trie aé ro nau tique, il n’en reste pas moins un spé cia liste de l’his‐
toire éco no mique, so ciale et po li tique contem po raine fran çaise. Il di‐ 
rige la revue French Po li tics, Culture and So cie ty 8.

Un sys tème de re la tions so ciales
ori gi nal
Her rick Chap man part du constat sui vant  : de puis la fin de la
Deuxième Guerre mon diale, la France se dis tingue par la ra di ca li té de
ses re la tions so ciales et par l’am pleur de ses grèves. Selon lui, « dans
au cune autre so cié té ca pi ta liste évo luée les ou vriers n’ont remis en
ques tion de façon si constante la lé gi ti mi té de l’en tre prise ca pi ta‐ 
liste ». À tra vers l’exemple de l’in dus trie aé ro nau tique, il sou tient que
de puis les an nées 1920, les rap ports so ciaux se sont pro gres si ve ment
ten dus et ont chan gé de ma nière spec ta cu laire sous l’in fluence
conju guée des sa la riés, du pa tro nat et de l’État. De ve nu un bas tion
com mu niste dans le cou rant des an nées 1930, le sec teur a vu se dé ve‐ 
lop per une conflic tua li té in tense, très mar quée par les af fron te ments
entre so cia listes et com mu nistes. L’au teur sou haite donc exa mi ner
com ment les dif fé rents ac teurs « per ce vaient leurs in té rêts, fai saient
des choix, im pro vi saient selon les cir cons tances et se confron taient
aux consé quences (…) de leurs ac tions ». La ré forme in dus trielle, tout
au tant que les tra jec toires éco no miques ou les me sures so ciales à ap‐ 
pli quer sont au cœur des en jeux de cette « af faire à trois ».
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Her rick Chap man af firme qu’« entre 1914 et le début des an nées 1950,
les ou vriers, le pa tro nat et le gou ver ne ment (…) créèrent les prin ci‐ 
pales ins ti tu tions du monde in dus triel de l’après- guerre (…) : un mou‐ 
ve ment ou vrier re po sant sur la masse, un parti com mu niste fort, un
ré seau d’or ga ni sa tions pa tro nales, un sys tème de né go cia tions en vue
de conven tions col lec tives de tra vail ainsi qu’un État très in ter ven‐ 
tion niste. Au cours de presque quatre dé cen nies de troubles, les fran‐ 
çais ins ti tu tion na li sèrent un style de re la tions in dus trielles par ti cu liè‐ 
re ment conflic tuel  » et ori gi nal. Le but prin ci pal n’est pas de li vrer
une his toire de l’aé ro nau tique fran çaise, mais bien d’ana ly ser celle- ci
comme un lieu de re la tions chan geantes entre par te naires so ciaux et
d’ex pli quer pour quoi l’in ter ven tion de l’État, la ra di ca li té ou vrière et
l’in tran si geance pa tro nale se sont ren for cées mu tuel le ment dans la
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France du XX  siècle. L’ob jec tif est d’« exa mi ner ce qui fai sait le quo ti‐ 
dien de ses ac teurs, ce qu’ils es pé raient et pour quoi ils ré agirent
comme ils le firent à la pé riode la plus mou ve men tée de l’his toire de
France de puis les ré vo lu tions du siècle pré cé dent ». L’au teur ana lyse
fi ne ment les tra jec toires sui vies par les ac teurs au cours des bou le‐ 
ver se ments des an nées 1930 (Front po pu laire, ré forme de l’État, mon‐ 
tée des pé rils, etc.) et 1940 (Deuxième Guerre mon diale, Oc cu pa tion,
Ré sis tance et Li bé ra tion, guerre froide, etc.).

e

Du rant ces an nées, nombre de ques tions fon da men tales sont po sées,
en par ti cu lier au sujet du sta tut des en tre prises (na tio nales ou pri‐ 
vées), des re la tions so ciales (tri par tisme, contrôle ou vrier, im pli ca tion
de l’État), des condi tions de tra vail et de leur amé lio ra tion (re con nais‐ 
sance du degré de for ma tion, se maine de 40 heures) ou en core des
orien ta tions po li tiques et éco no miques à suivre pour ren for cer le dé‐ 
ve lop pe ment in dus triel. Le rôle crois sant de l’État dans la dé fi ni tion
des po li tiques à suivre ou dans l’ad mi nis tra tion du sec teur, tout au‐ 
tant que le raf fer mis se ment de son in fluence au moyen de la na tio na‐ 
li sa tion des in dus tries d’ar me ment du rant l’été 1936, ont contri bué à
ac croître la ra di ca li té. L’éven tail des ca té go ries de sa la riés ras sem blés
au même en droit est large (in gé nieurs, cadres, tech ni ciens, em ployés,
ou vriers, etc.), le sec teur dé ploie ses centres prin ci paux non seule‐ 
ment à Paris, mais aussi en pro vince (Nantes, Bor deaux, Tou louse,
etc.). L’en semble contri bue à un bras sage mi li tant so cial et géo gra‐ 
phique, l’au teur donne un aper çu des en jeux à l’échelle na tio nale,
dans un mo ment de bouillon ne ments po li tiques et so ciaux in tenses.
L’ex pan sion du rôle de l’État au cours des an nées 1930 et 1940 dans
l’in dus trie s’ex prime de plu sieurs ma nières (na tio na li sa tions, pla ni fi‐ 
ca tion, stra té gies mo né taires et fis cales, key né sia nisme, etc.) et fa vo‐
rise l’émer gence de l’éco no mie oc ci den tale la plus éta ti sée dans les
an nées 1950. Pour lui, « ce dé ve lop pe ment re mar quable du rôle éco‐ 
no mique de l’État (…) ne pou vait que mo di fier l’équi libre du pou voir
po li tique dans l’in dus trie mo derne  » et in fluer sur les re la tions so‐ 
ciales.
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Une série de ré formes po li tiques
em blé ma tiques
Dans les an nées 1920, le sec teur est confron té à un dé clin ra pide, en
par tie dû à la fin de la Pre mière Guerre mon diale et à la dé mo bi li sa‐ 
tion in dus trielle qu’elle pro voque, le pri vant d’une grande par tie de
ses dé bou chés. À la fin des an nées 1920 se pose la ques tion de le « re‐ 
vi ta li ser  » et de le mo der ni ser pour évi ter que la «  dé rive in dus‐ 
trielle » ne se pour suive. En ce sens, la créa tion d’un mi nis tère de l’Air
in dé pen dant en 1928 amorce une trans for ma tion d’im por tance. Mais
la dé cen nie qui suit est celle des ater moie ments et d’un débat per ma‐ 
nent au tour des me sures à prendre : « La po li tique du gou ver ne ment,
la doc trine mi li taire, l’aus té ri té bud gé taire et la stra té gie des chefs
d’en tre prise consti tu[ant] au tant de fac teurs qui se li guèrent pour
figer l’in dus trie aé ro nau tique dans une struc ture mal adap tée à un ef‐ 
fort de ré ar me ment ». Dans un contexte où les plans de charges re‐ 
posent es sen tiel le ment sur les com mandes de l’armée de l’Air, les en‐ 
tre prises sont pé na li sées par leur ir ré gu la ri té dans les li vrai sons et
par les dif fi cul tés de fi nan ce ment du ca pi tal. Sous la di rec tion du pre‐ 
mier mi nistre de l’Air, André Laurent- Eynac, Al bert Ca quot fait de
l’in no va tion tech no lo gique et de la re cherche « la clé de toute l’en tre‐ 
prise » entre 1928 et 1932. La « po li tique des pro to types » qui en dé‐ 
coule est com plé tée par une pre mière ten ta tive de ré forme des
struc tures qui s’ap puie sur un re grou pe ment des en tre prises afin d’en
amé lio rer la co or di na tion et les ren de ments. Selon Her rick Chap man,
«  les construc teurs [très hos tiles à l’égard de l’in ter ven tion de l’État,
vont uti li ser] les groupes de so cié tés non pas pour ra tio na li ser l’in‐ 
dus trie aé ro nau tique en fer mant des usines et en né go ciant des fu‐ 
sions, mais plu tôt pour se pro té ger du pro ces sus même de concen‐ 
tra tion ». Le ré ar me ment, dont la né ces si té se ren force avec l’ar ri vée
d’Hit ler au pou voir, reste très com pli qué. La ré forme vou lue par l’État
est pour le mo ment un échec. Mais, c’est « au cours des an nées 1930,
[que] les ou vriers de l’aé ro nau tique sor tirent de l’obs cu ri té pour de‐ 
ve nir l’avant- garde du mou ve ment ou vrier fran çais ».
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L’ar ri vée de Pierre Cot 9 au mi nis tère de l’Air marque un pre mier
chan ge ment de cap. Il prend une série de me sures fortes : re grou pe‐ 
ment des en tre prises de trans port aé rien au sein de la com pa gnie Air
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France 10 en avril 1933, créa tion d’une armée de l’Air in dé pen dante (en
plu sieurs étapes) qui donne un nou vel élan à la construc tion aé ro nau‐ 
tique, éla bo ra tion du Plan I, «  pre mier ef fort sé rieux de ré ar me‐ 
ment », etc. Cette po li tique vise à « trou ver un équi libre entre la re‐ 
cherche et la pro duc tion en série » au moyen d’un dé pla ce ment des
« risques de l’in no va tion de l’État vers l’en tre prise, risques que seules
les grandes firmes [peuvent] se per mettre de prendre ». Fi na le ment,
la pla ni fi ca tion in dus trielle prend du re tard en rai son de l’iner tie des
construc teurs, la plu part des avions se ré vé lant ra pi de ment dé pas sés
tech no lo gi que ment ou en nombre in suf fi sant au re gard des be soins.
Au même mo ment aux États- Unis, l’in dus trie aé ro nau tique concentre
ses struc tures au tour de trois grands construc teurs : Curtiss- Wright,
Dou glas et Boeing, dans une pers pec tive où c’est l’avia tion ci vile et
non mi li taire qui ali mente l’es sen tiel du mar ché.

Her rick Chap man dé peint les en traves mises par les dif fé rents ac‐ 
teurs à la réus site des po li tiques sui vies qui pré ci pitent une dé gra da‐ 
tion in dus trielle. La se conde moi tié des an nées 1930 marque une
nou velle ten ta tive de mise en ordre de l’aé ro nau tique. En effet, « une
grande par tie de la confiance dans le cadre conven tion nel de l’en tre‐ 
prise pri vée as sis tée par l’État avait dis pa ru. En gas pillant leur cré di‐ 
bi li té et en ré sis tant à la ré forme, les construc teurs plan tèrent in vo‐ 
lon tai re ment le décor d’une ré vo lu tion dans les re la tions entre l’État
et les en tre prises qui sui virent l’ar ri vée au pou voir du Front po pu‐ 
laire ».

7

Une pre mière phase de ré forme
po li tique : la na tio na li sa tion de
l’in dus trie aé ro nau tique
Les grèves du mois de juin 1936 et la «  ba taille pour la na tio na li sa‐ 
tion » qui les suit, four nissent non seule ment un « moyen de ré or ga‐ 
ni ser l’in dus trie aé ro nau tique [mais offrent] éga le ment de nou velles
pos si bi li tés pour la re dis tri bu tion du pou voir et de l’au to ri té », sans
tou te fois que l’on ne sache en core réel le ment quelle en sera l’in‐ 
fluence sur les re la tions so ciales. Le mi nistre de l’Air ré forme le sec‐ 
teur au moyen d’un pro gramme am bi tieux de dé mo cra ti sa tion par le
biais de l’avia tion po pu laire 11, d’une ré or ga ni sa tion de l’armée de l’Air,
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du ren for ce ment des liens mi li taires avec la Grande- Bretagne et
l’URSS, etc. La «  clef de tout le pro gramme  » est la na tio na li sa tion
d’une par tie du sec teur pour mettre en œuvre les pro jets res tés hors
de por tée au moyen de « la fu sion des so cié tés en quelques grandes
en tre prises, [de] l’im plan ta tion et [de] l’ex pan sion des usines en pro‐ 
vince, [de] la mo der ni sa tion des ins tal la tions et du ma té riel, ainsi que
[de] la créa tion d’un pro ces sus de mo bi li sa tion in dus trielle ». La loi du
11 août 1936 en traine la créa tion de So cié tés na tio nales de construc‐ 
tions aé ro nau tiques (SNCA) par na tio na li sa tion des usines de fa bri ca‐ 
tion. Pierre Cot choi sit de leur don ner le sta tut de so cié tés d’éco no‐ 
mie mixte afin d’al lier « la co or di na tion stra té gique d’un sec teur di ri‐ 
gé par l’État et le dy na misme com pé ti tif de l’en tre prise pri vée ». En
ré dui sant l’au to ri té des construc teurs au pro fit d’une at ten tion plus
forte ac cor dée à la pa role syn di cale, le chan ge ment pro fond qui in‐ 
ter vient va don ner « à la CGT [réuni fiée] une pré sence vi sible dans la
struc ture de di rec tion de l’in dus trie aé ro nau tique [et] du pres tige au‐ 
près des ou vriers ».

En pa ral lèle à la ré forme in dus trielle, la deuxième grande évo lu tion
concerne les re la tions so ciales. Si à la fin des an nées 1920 et au début
des an nées 1930, les tra vailleurs ont en core du mal à or ga ni ser des
syn di cats et à peser sur les dé ci sions en ma tière éco no mique et so‐ 
ciale, Her rick Chap man constate un re dres se ment sen sible dès 1933
et plus en core après la crise de fé vrier 1934. Au mo ment de l’ar ri vée
de Léon Blum au pou voir, « l’es prit po li tique du Front po pu laire avait
pé né tré dans les usines ». La lec ture des évé ne ments ré vèle un cer‐ 
tain nombre «  de fac teurs qui contri buent à ex pli quer pour quoi les
ou vriers de l’aé ro nau tique prirent l’ini tia tive en mai et pour quoi ce
mou ve ment de grève mar qua un tour nant » po li tique, éco no mique et
so cial. Les en tre prises (Bre guet le Havre ou La té coère Tou louse par
exemple) se trouvent à l’avant- garde du mou ve ment des oc cu pa tions
d’usines qui font suite à l’élec tion du gou ver ne ment de Front po pu‐ 
laire. L’époque est donc mar quée, comme dans d’autres sec teurs, par
un «  spec ta cu laire  » re nou veau du mi li tan tisme ou vrier. L’in fluence
de la po li tique, de gauche comme de droite, so cia liste, com mu niste
ou autre, est une don née struc tu rante qui tra verse une grande par tie
des an nées 1930 et 1940 et se pro longe au- delà.
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Her rick Chap man dé voile par exemple les ten sions que pro voquent la
pro gres sive dé cen tra li sa tion du sec teur vers la pro vince ou la nais‐
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sance des « ami cales so cia listes », qui marquent une étape de la ten‐ 
ta tive de re con quête des usines par la Sec tion fran çaise de l’in ter na‐ 
tio nale ou vrière (SFIO). Si celle- ci pri vi lé giait jusque- là « la pla ni fi ca‐
tion, la ra tio na li sa tion et l’in ter ven tion de l’État » à la mo bi li sa tion po‐ 
li tique dans les usines, elle ren force sa pré sence, en par ti cu lier dans
les éta blis se ments où l’in fluence com mu niste est gran dis sante, dans
la deuxième moi tié des an nées 1930 (Tou louse, Paris, etc.). Du rant le
Front po pu laire, ce sont bien les so cia listes qui bé né fi cient en core de
« leurs en trées au près des res pon sables du gou ver ne ment, par ti cu liè‐ 
re ment au près de Pierre Cot et de Vincent Au riol, mi nistre des Fi‐ 
nances de Blum  », à la dif fé rence de ce qui se pro dui ra après la
Deuxième Guerre mon diale. Mais l’élan du Front po pu laire est ra pi de‐ 
ment brisé par la pers pec tive d’une guerre avec l’Al le magne nazie.

Le sec teur confron té à la né ces si ‐
té du ré ar me ment
La né ces si té de ré ar me ment qui l’ac com pagne confronte les dif fé‐ 
rents ac teurs de l’avia tion « au double défi de re né go cier les ré formes
so ciales de 1936 et de se pré pa rer à la guerre ». À par tir de 1938, le
cur seur po li tique se dé place plus à droite et les conflits so ciaux re‐ 
font sur face. La grève du 30 no vembre 1938 qui marque un nou veau
temps fort de la mo bi li sa tion des tra vailleurs dé bouche sur un échec
et sur la dé ca pi ta tion de bon nombre de sec tions syn di cales en ré‐ 
gion pa ri sienne et en pro vince. Après l’An schluss et les ac cords de
Mu nich, le ré ar me ment s’ac cé lère via l’adop tion du Plan  V (et d’une
nou velle or ga ni sa tion pro duc tive). Même si celui- ci per met de rat tra‐ 
per une par tie du re tard en ma tière de chas seurs, l’avia tion fran çaise
est loin d’être pré pa rée à la guerre, aussi bien quan ti ta ti ve ment que
qua li ta ti ve ment, mal gré le dé ve lop pe ment d’une po li tique d’achats à
l’étran ger qui vient com plé ter le dis po si tif.

11

Il faut ra pi de ment in té grer les nou velles pro blé ma tiques po sées par la
mo bi li sa tion in dus trielle, la pro tec tion des in fra struc tures et des per‐ 
son nels et «  main te nir la paix dans les usines à la suite du pacte
germano- soviétique » qui a dé rou té un cer tain nombre de mi li tants.
La ré pres sion contre les mi li tants est très in tense dans les se maines
qui conduisent à la Deuxième Guerre mon diale. La «  drôle de
guerre  » dé bouche sur une dé faite ra pide de la France et sur le ré
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gime col la bo ra tion niste de Vichy. Le pillage in dus triel (machines- 
outils, per son nels, etc.) qui suit les ac cords de col la bo ra tion franco- 
allemande aé ro nau tique de 1941, s’ac com pagne d’un dé clin tech no lo‐ 
gique im por tant. Mais, « ce sombre épi sode (…) [a] un énorme im pact
sur la po li tique adop tée pour cette in dus trie. En col la bo rant, les di ri‐ 
geants de l’in dus trie aé ro nau tique pré ser vèrent aussi bien le vaste ré‐ 
seau de la bo ra toires et d’usines du pays que ses res sources consi dé‐ 
rables en per son nel com pé tent, en par ti cu lier en concepteur- 
projeteurs, en in gé nieurs de pro duc tion, en pi lotes d’essai, en des si‐ 
na teurs et en mé tal lur gistes qua li fiés ».

L’in dus trie aé ro nau tique : un
théâtre d’ex pé ri men ta tion in dus ‐
trielle ?
Dès la Li bé ra tion, l’in dus trie aé ro nau tique de vient à nou veau «  un
théâtre d’ex pé ri men ta tion im por tant, comme cela avait déjà été le cas
sous le Front po pu laire », dans un en vi ron ne ment pro pice à une ré‐ 
forme éco no mique et so ciale. L’une de ses ca rac té ris tiques es sen tielle
est la po li tique «  fa vo rable aux ou vriers à court terme » qui naît de
l’ap pli ca tion du pro gramme du Conseil na tio nal de la ré sis tance
(CNR). De nom breux pro blèmes sont posés : rat tra per le re tard tech‐ 
no lo gique, re cons truire les usines dans un « en vi ron ne ment éco no‐ 
mique d’aus té ri té ri gou reuse et de do mi na tion amé ri caine » et d’une
« éco no mie de re cons truc tion du pays en temps de paix », alors que
l’aé ro nau tique n’entre pas dans les prio ri tés bud gé taires. Les mi li tants
com mu nistes ren forcent leur in fluence « en grande par tie parce qu’ils
[sont] mieux armés que leurs ri vaux, sur le plan de l’or ga ni sa tion et de
l’idéo lo gie, pour ré pondre à l’émer gence du ca pi ta lisme d’État  ».
Charles Tillon joue un rôle im por tant dans cette ré forme des re la‐ 
tions so ciales et par ti cipe à la « ba taille de la pro duc tion » lan cée par
la CGT. La po li tique qu’il mène en tant que mi nistre de l’Air puis de
l’Ar me ment re pose sur deux le viers  : la pro duc tion et la re cherche.
Selon Her rick Chap man, « tout au long des an nées 1940, la vie au tra‐ 
vail fut po li ti sée, que les sa la riés le vou lurent ou non  », les grands
chan ge ments d’orien ta tions po li tiques et le rôle de l’État, la « ré sur‐ 
gence du parti com mu niste à tra vers la Ré sis tance et la Li bé ra tion »
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ou en core la po la ri sa tion qui naît de la guerre froide ont main te nu
« l’aé ro nau tique fran çaise dans un état d’agi ta tion per pé tuelle ».

La créa tion des co mi tés mixtes à la pro duc tion (CMP) dès la Li bé ra‐ 
tion marque une phase sup plé men taire de mo bi li sa tion na tio nale
dans la quelle « comme en 1936, le contrôle ou vrier sembl[e] aller de
pair avec l’ex ten sion de l’au to ri té de l’État  ». Mais, cette po li tique
trouve ra pi de ment ses li mites. Les usines se trouvent dans une si tua‐ 
tion pré caire due en par tie à la ré duc tion des cré dits ac cor dés à l’ar‐ 
me ment, à la prio ri té lais sée à la re cons truc tion du pays plu tôt qu’à la
mo der ni sa tion mi li taire et à la po li tique du nou veau mi nistre André
Ma ro sel li, qui dé cide de concen trer l’in dus trie fran çaise sur quelques
cré neaux mai tri sés. C’est « le début d’une nou velle orien ta tion dans la
po li tique na tio nale à l’égard de l’aé ro nau tique » qui s’ac com pagne de
nom breuses po lé miques sur son ave nir. La nou velle confi gu ra tion des
re la tions so ciales qui prend forme dans la deuxième moi tié des an‐ 
nées 1940, avec un ac crois se ment de l’au to ri té de l’État com bi né à
l’in fluence des ac teurs po li tiques et syn di caux et en par ti cu lier de la
CGT, a des consé quences du rables car le jeu des ac teurs fait émer ger
un «  mo dèle de re la tions fixa[nt] le cadre ins ti tu tion nel [des rap ports
so ciaux] (…) pour les dé cen nies à venir ».

14

Vers un « ordre in dus triel
d’après- guerre »
Avec le début de la guerre froide, les com mu nistes sont sur la dé fen‐ 
sive et se trouvent de plus en plus iso lés dans les en tre prises. Le plan
Mar shall est res sen ti plus du re ment dans l’aé ro nau tique qu’ailleurs,
car la po li tique de ré ar me ment et d’in féo da tion aux États- Unis peut
être as si mi lée à une li qui da tion du sec teur. Cette nou velle donne
s’ac com pagne d’un re gain de la conflic tua li té qu’illus trent, non seule‐ 
ment les grèves de no vembre et dé cembre 1947, mais aussi de nom‐ 
breux autres mou ve ments so ciaux, ma ni fes ta tions et «  lock- out  »
entre 1947 et 1950. La re prise en main du sec teur na tio na li sé par le
pou voir po li tique se tra duit no tam ment par un écar te ment des com‐ 
mu nistes des postes de res pon sa bi li té, par une ré duc tion du pou voir
des Co mi tés d’en tre prises (CE) et des CMP ou en core par la re lance
des en tre prises pri vées. Il s’agit avant tout de sta bi li ser l’in dus trie aé‐ 
ro nau tique « sur les deux pi liers de l’au to ri té pa tro nale et de la su per‐
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vi sion de l’État ». Une nou velle ra tio na li sa tion de la pro duc tion in ter‐ 
vient et tra duit ces évo lu tions : contrôle plus strict, mise en adé qua‐ 
tion du po ten tiel et de la main- d’œuvre au moyen de li cen cie ments et
ré or ga ni sa tion in dus trielle. Plu sieurs éta blis se ments sont fer més (à la
SN CASE, à la SNEC MA, etc.) et un plan de 15 000 li cen cie ments est
prévu, ce qui ne va pas sans pro vo quer des ré ac tions chez les tra‐ 
vailleurs.

La rup ture de l’unité syn di cale et la créa tion de CGT- FO en 1948
pèsent éga le ment sur la ca pa ci té des tra vailleurs à in fluer sur les dé‐ 
ci sions prises par l’État. Les CMP en core ac tifs sont li qui dés en
1948/49, le nombre de SNCA est ré duit et enfin, le pou voir mi nis té riel
« sur les di rec teurs et les [CA] » est ren for cé. La ré forme d’août 1949
s’ap puie aussi sur une amé lio ra tion de la pro duc ti vi té et sur la mise
en œuvre d’une po li tique qui se veut co hé rente par le biais d’une pla‐ 
ni fi ca tion éco no mique à moyen et long terme. Dès le mois d’août
1950, le Par le ment vote un pre mier plan quin quen nal qui marque un
tour nant, une «  base de la sta bi li té fi nan cière  », tout au tant qu’une
étape sup plé men taire dans le re dres se ment de l’aé ro nau tique, avec
no tam ment le dé ve lop pe ment de nou veaux pro to types qui vont dé‐ 
bou cher sur Ca ra velle ou les chas seurs Das sault (Mys tère IV et Mi‐ 
rage I). Her rick Chap man montre com ment l’État s’ap puie à la fois sur
le sec teur na tio na li sé et sur le sec teur privé pour re lan cer cette in‐ 
dus trie, si bien qu’à la fin des an nées 1940, elle entre dans une pé riode
de « re la tive har mo nie ».

16

Au début des an nées 1950, une nou velle struc ture se met pro gres si‐ 
ve ment en place. Elle re pose sur un mé lange «  d’en tre prises pu‐ 
bliques et pri vées, une di vi sion de la res pon sa bi li té des prises de dé‐ 
ci sions entre les so cié tés et les mi nis tères, ainsi que des syn di cats
plu tôt stables  ». Dans sa conclu sion, Her rick Chap man af firme que
deux élé ments se sont im po sés dans la pé riode, pour de ve nir «  les
traits ca rac té ris tiques de l’aé ro nau tique fran çaise pen dant l’après- 
guerre  »  : «  le ca pi ta lisme d’État et un ex tré misme ou vrier de style
éta tique issu du Front po pu laire, des an nées de guerre et des dé buts
de la guerre froide ». En ce sens, la pé riode qui va du mi lieu des an‐ 
nées 1930 à la fin des an nées 1940 marque un «  mo ment dé ci sif de
trans for ma tion so ciale » et donne nais sance à des re la tions so ciales à
la fois « conflic tuelles » et « stables », es sen tiel le ment mar quées pour
les ac teurs des re la tions so ciales (chefs d’en tre prises, res pon sables
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NOTES

1  sous la di rec tion de Ge rald Feld man, spé cia liste de l’Al le magne.

2  CHAP MAN Her rick, State ca pi ta lism and working- class. Ra di ca lism in the
French air craft in dus try, Uni ver si ty of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1991, 480
pages.

3  par Ber nard Mul lié.

4  Voir le nu mé ro spé cial : FRI DEN SON Pa trick (dir.), La France et l’Aé ro nau‐ 
tique, in Le Mou ve ment So cial, Les édi tions ou vrières, Nu mé ro 145, dé‐ 
cembre 1988, Paris, 150 pages. Il est éga le ment l’au teur de plu sieurs autres
ou vrages sur la France contem po raine. Par exemple  : CHAP MAN Her rick,

syn di caux, po li tiques) par la né ces si té «  d’exer cer des pres sions par
des voies po li tiques » et d’en ap pe ler à l’État pour dé fendre leurs re‐ 
ven di ca tions. Pour l’au teur, la po li tique fran çaise en ma tière de re la‐ 
tions in dus trielles dans l’Eu rope d’après- guerre en est l’un des ré sul‐ 
tats.

Dans la pé riode sui vante, le sec teur est confron té à de nou veaux défis
dans la pé riode sui vante, par exemple la pro gres sive eu ro péa ni sa tion
du sec teur dans les an nées 1960, des ra tio na li sa tions suc ces sives qui
abou tissent à la créa tion de l’Ae ro spa tiale en 1970, le ren for ce ment de
l’in ter ven tion de l’État (avec par exemple la na tio na li sa tion de
Dassault- Breguet en 1981) ou en core la mo di fi ca tion struc tu relle de la
main- d’œuvre (ren for ce ment du nombre d’in gé nieurs, cadres et tech‐ 
ni ciens au dé tri ment du nombre d’ou vriers), etc. Si l’on peut re gret ter
que l’au teur n’ait pas adop té une dé marche com pa ra tive plus pous sée
avec les autres pays dis po sant d’une in dus trie aé ro nau tique à
l’époque, en par ti cu lier les États- Unis ou la Grande- Bretagne, la pré‐ 
sence d’an nexes, d’une longue bi blio gra phie et l’uti li sa tion de sources
nom breuses et va riées 12, la pré sence d’un ca hier cen tral de pho to‐ 
gra phies com plètent ha bi le ment l’ou vrage. En conclu sion, on peut
dire qu’Her rick Chap man dé montre ici l’im por tance de la po li tique
dans les dé ci sions prises par un État à la fois client, lé gis la teur et ad‐ 
mi nis tra teur, mais aussi la construc tion de re la tions so ciales ori gi‐ 
nales au sein de l’in dus trie aé ro nau tique ci vile et mi li taire na tio na li‐ 
sée et pri vée.
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