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PLAN

L’industrie aéronautique en France au cours des années 1930 et 1940 :
Innovation, pouvoir, conflit
La régulation sociale dans un grand établissement de constructions
aéronautiques toulousain (années 1940-années 1980)
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Le 18 oc tobre 2016 s'est tenu à la Mai son de la Re cherche de l'Uni ver‐ 
si té Tou louse 2 Jean- Jaurès un sé mi naire in ti tu lé : « l'in dus trie aé ro‐ 
nau tique, une his toire so ciale ». Or ga ni sé par le la bo ra toire FRA MES‐ 
PA, il était no tam ment des ti né aux étu diants du mas ter d'his toire de
l’aé ro nau tique et leur a per mis de suivre les in ter ven tions d’Her rick
Chap man, pro fes seur d'his toire, spé cia liste de la France à l'Uni ver si té
de New- York et de Clair Juilliet, doc to rant à l'Uni ver si té Jean- Jaurès.
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Dans un pre mier temps, la pa role a été don née à Her rick Chap man
qui a re tra cé, dans ses grandes lignes, l'his toire de l'in dus trie aé ro‐ 
nau tique dans les an nées 1930-1950 au prisme de l’in ter ven tion de
l’Etat dans son évo lu tion socio- économique. Dans un deuxième
temps, Clair Juilliet est re ve nu sur l’his toire de la ré gu la tion so ciale
dans un grand éta blis se ment na tio na li sé de construc tions aé ro nau‐ 
tiques, entre la fin de la Deuxième Guerre mon diale et la fin des an‐ 
nées 1980. Les deux in ter ven tions se sont re jointes au tour de la ques‐ 
tion cen trale des conflits so ciaux dans cette in dus trie au cours du
XX siècle. Le sé mi naire a donc abor dé dans une dé marche chro no lo‐ 
gique l'his toire de l'in dus trie aé ro nau tique des an nées 1930 à la fin
des an nées 1990, en in sis tant sur les rap ports entre les di vers ac teurs
du sec teur (pa tro nat, sa la riés, hommes po li tiques, etc.).
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e 

L’in dus trie aé ro nau tique en
France au cours des an nées 1930
et 1940 : In no va tion, pou voir,
conflit
Pour in tro duire sa com mu ni ca tion (réa li sée en an glais), Her rick
Chap man re vient sur ses tra vaux de thèse. Il dé bute son in ter ven tion
en se de man dant «si c’était à re faire  », évo quant des pistes de ré‐ 
flexion qui au raient pu in té grer ses pré oc cu pa tions à l’époque, telles
que les femmes dans l'aé ro nau tique ou les dif fé rences entre les dif fé‐ 
rents cas  : Tou louse, Bourges, Nantes, etc. L’his to rien amé ri cain axe
par la suite son ex po sé sur les liens entre l'or ga ni sa tion in dus trielle,
les as pects tech niques et les per son na li tés (in dus triels et hommes
po li tiques). En ce qui concerne les évé ne ments his to riques, la ques‐
tion de la na tio na li sa tion des in dus tries d’ar me ment par le Front po‐
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pu laire, dont l’aé ro nau tique est une com po sante, a consti tué un des
points cen tral de son in ter ven tion. Selon l’his to rien amé ri cain, le
radical- socialiste Pierre Cot, mi nistre de l'Air, fait des choix stra té‐ 
giques en im pul sant la na tio na li sa tion de plu sieurs en tre prises, celles
de Mar cel Bloch(- Dassault) ou d’Henry Potez par exemple, mais pas
celle de La té coère.

Les na tio na li sa tions sont des ti nées à pré ser ver les « cer veaux » et les
bre vets et à per mettre une concen tra tion de cette in dus trie en pleine
ex pan sion. Il s'agit pour l'Etat de pro té ger et de contrô ler cette ac ti‐ 
vi té in dus trielle, im por tante alors que le sec teur connaît un dé clin
de puis la fin de la Pre mière Guerre mon diale. Si la na tio na li sa tion
concerne la par tie fa bri ca tion, elle laisse leur in dé pen dance aux Bu‐ 
reaux d’études, afin de fa vo ri ser l’ému la tion entre le sec teur pu blic et
le sec teur privé, et afin de lais ser une ca pa ci té d’ini tia tive aux centres
de concep tion. Mais, les na tio na li sa tions ne se font pas sans heurts : il
y a chez cer tains construc teurs un at ta che ment très fort à l'en tre‐ 
prise, une ré sis tance à la concen tra tion éco no mique et à la na tio na li‐ 
sa tion. Her rick Chap man sou ligne que les sa la riés par ti cipent aux né‐ 
go cia tions  : «Les ou vriers ne res tèrent pas les bras croi sés pen dant
que Pierre Cot et les nan tis de l'aé ro nau tique né go ciaient les in dem‐ 
ni tés, les postes de di rec teur et l'ac cord Potez- Bloch. Au contraire les
mi li tants de l'aé ro nau tique se réunirent plu sieurs fois avec Cot et son
équipe dans l'es poir de pou voir don ner leur avis sur les né go cia tions
en cours 1. »
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La confi gu ra tion des en tre prises, trop pe tites et dis per sées, dé‐
bouche sur une réus site mi ti gée du pro ces sus des na tio na li sa tions. À
la suite des grèves du Front Po pu laire, qui dé marrent dans l’aé ro nau‐ 
tique au début du mois de mai (à Breguet- Le Havre d’abord et
Latécoère- Toulouse le len de main), les condi tions so ciales s'amé‐ 
liorent dans les en tre prises. Des conven tions col lec tives sont si gnées
chez Potez, Bloch, De woi tine. Les re la tions entre la CGT, l’Etat et le
pa tro nat dé ter minent les rap ports so ciaux au sein de l'in dus trie aé ro‐ 
nau tique pen dant plu sieurs dé cen nies, contri buant à un ren for ce‐ 
ment de la conflic tua li té et par là- même de l’in fluence du syn di ca‐ 
lisme d’obé dience com mu niste.
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Her rick Chap man élar git sa ré flexion à l'éche lon in ter na tio nal, en
com pa rant la si tua tion en France, en An gle terre et aux États- Unis. En
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France, il y a à par tir de 1944 une struc tu ra tion des re la tions so ciales
dans l’in dus trie aé ro nau tique, dont la CGT consti tue l'os sa ture. En
An gle terre, c'est l'or ga ni sa tion du tra vail qui de vient l’une des ques‐ 
tions pré do mi nantes. Les États- Unis adoptent une vi sion plus éco no‐ 
mique de la ques tion so ciale, pri vi lé giant un ren for ce ment des lo‐ 
giques com mer ciales, afin d’ac croître les pro fits dans un sec teur
qu’ils do minent haut la main au plan in ter na tio nal. Dans les an nées
1940-1950, des col la bo ra tions entre des in gé nieurs fran çais et nord- 
américains ont lieu sous forme de stage de pro duc ti vi té aux États- 
Unis, mal gré l'op po si tion du mi nistre de l’Air, le com mu niste Charles
Tillon, qui consi dé rait les États- Unis comme une me nace pour le dé‐ 
ve lop pe ment d’une in dus trie aé ro nau tique fran çaise puis sante et in‐ 
dé pen dante.

La ré gu la tion so ciale dans un
grand éta blis se ment de construc ‐
tions aé ro nau tiques tou lou sain
(an nées 1940- années 1980)
Clair Juilliet, doc to rant en his toire sou haite mettre en avant dans sa
com mu ni ca tion comme dans sa thèse, les conti nui tés et les rup tures,
les mu ta tions et les évo lu tions de l'in dus trie aé ro nau tique après Se‐ 
conde Guerre mon diale. Il rap pelle à la suite d’Her rick Chap man que
de puis 1936, une grande par tie de l'in dus trie aé ro nau tique fonc tionne
avec un « état- patron » qui en tend im pul ser sa propre po li tique dans
les an nées sui vantes. C’est en rai son de cette in fluence de l’Etat dans
la struc ture in dus trielle et la dé fi ni tion des po li tiques qui y sont me‐ 
nées, que l’in fluence des com mu nistes s’ac croit de ma nière im por‐ 
tante. Mais il note éga le ment que dans le cas tou lou sain, ce sont sur‐ 
tout les so cia listes qui do minent le sec teur avant la Li bé ra tion. Dans
l’après 1945, le di ri geant com mu niste Charles Tillon en tre prend une
ré forme im por tante des re la tions so ciales dans le sec teur en y as so‐ 
ciant de ma nière plus im por tante les syn di cats, dans la pers pec tive
d’une re cons truc tion/re cons ti tu tion de l’in dus trie aé ro nau tique, ac‐ 
com pa gnant la vo lon té d’in dé pen dance fran çaise.
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En 1947, la SN CASE, par ti cipe au grand mou ve ment de grèves qua li‐ 
fiées d’in sur rec tion nelles qui s’ins crivent dans le contexte de l’en trée
en guerre froide. Du 28 no vembre au 10 dé cembre 1947, l'usine est oc‐ 
cu pée et des pi quets de grève sont ins tal lées, les tra vailleurs se di‐ 
visent, ce qui pro voque des af fron te ments entre les sa la riés. Le Co mi‐ 
té d'en tre prise est placé sous sé questre, car il est uti li sé par les gré‐ 
vistes à leur pro fit. Le conflit se clôt sur une rup ture syn di cale ma‐ 
jeure et la créa tion de la CGT- FO, dont l’in fluence à la SN CASE de
Tou louse, ap pa raît dé ter mi nante dans la conduite des re la tions so‐ 
ciales. Dans les dé cen nies sui vantes, ces deux or ga ni sa tions dé ve‐ 
loppent des stra té gies dif fé rentes : la CGT- FO, so cia li sante, est fa vo‐
rable aux grèves to tales, après épui se ment de tous les moyens de né‐ 
go cia tion  ; la CGT, com mu ni sante, penche plu tôt pour des grèves
courtes et ré pé tées, qui viennent dé sta bi li ser la pro duc tion et ren‐ 
force la pres sion lors des né go cia tions. Der rière la no tion de « syn di‐ 
ca lisme » se cache une plu ra li té de pra tiques.

8

Au cours des an nées 1950, la guerre froide «  s'in vite  » au cœur des
pra tiques po li tiques et syn di cales dans les usines. En 1954, 80 % des
plans de charge re posent sur les fa bri ca tions mi li taires, contre les‐ 
quelles la CGT en tend lut ter, alors même que ce type de fa bri ca tions
est es sen tiel dans le main tien des plans de charges (et de l’em ploi)
dans un contexte où l’aé ro nau tique ci vile reste en core in si gni fiante.
En 1956, la CGT- FO, à re bours de ses concep tions syn di cales (refus de
l’en ga ge ment po li tique), s’élève contre l'in va sion de la Hon grie par
l'Union So vié tique. La guerre d’Al gé rie a éga le ment des consé quences
dans les en tre prises, en exa cer bant les ten sions so ciales entre les
par ti sans et ad ver saires de l’Al gé rie fran çaise. Après une pé riode de
ges tion CGT, le Co mi té d’en tre prise bas cule au pro fit de FO dans la
pre mière moi tié des an nées 1950. L’or ga ni sa tion syn di cale, qui sou‐ 
haite li mi ter l’in fluence des thé ma tiques po li tiques, fait adop ter le
prin cipe de la neu tra li té des can tines, afin d’évi ter les af fron te ments
ver baux et par fois phy siques entre les tra vailleurs. En effet, la CGT
s’en sert comme trem plin au dé ve lop pe ment de ses ac tions syn di‐ 
cales. Mais, dès 1956, la se conde re prend le CE et re vient sur la dé ci‐ 
sion de la pre mière, qu’elle ne res pec tait déjà plus de puis plu sieurs
mois.
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De 1957 à 1976, la conflic tua li té syn di cale est in tense (avec des pics
en vi ron tous les deux ans). Selon Clair Juilliet, qui re prend le concept
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au so cio logue Chris tian Morel, une si tua tion de « grève froide » s'ins‐ 
talle, tra dui sant des pra tiques théâ tra li sées de la né go cia tion col lec‐ 
tive. Au pre mier se mestre 1963 a lieu l'épi sode des « tams- tams de la
co lère », qui a lais sé des traces dans les mé moires des ac teurs de l’en‐ 
tre prise. Une grève ca té go rielle des ou vriers de l’éta blis se ment pour
leurs sa laires se dé roule au pre mier se mestre. Parmi les moyens d'ac‐ 
tion em ployés, ceux- ci font du bruit en ta pant en rythme sur des
mor ceaux de tôles, ce qui oblige les autres sa la riés à quit ter les bu‐ 
reaux à cause du bruit. Pen dant plu sieurs an nées, ce moyen d’ac tion
est em ployé pour ten ter de peser sur les né go cia tions. En jan vier
1967, Mau rice Papon prend la di rec tion de l'en tre prise, alors même
qu’il n’a au cunes connais sances spé ci fiques en ma tière d’aé ro nau‐ 
tique. En ce qui concerne mai- juin 1968, il n'est pas ano din de rap pe‐ 
ler que comme en 1936, les ou vriers de l'aé ro nau tique jouent un rôle
im por tant dès les pré mices du mou ve ment, par exemple à Sud- 
Aviation-Bouguenais, usine oc cu pée dès le 14 mai 1968.

De 1970 à 1986, on entre dans une pé riode d'« apai se ment dans la ré‐ 
gu la tion so ciale  » selon l'ex pres sion de Clair Juilliet. Tou louse est
choi sie pour l'as sem blage de l'Air bus. Au début des an nées 1970, dans
le contexte du pro jet de « Nou velle so cié té » cher à Jacques Chaban- 
Delmas, on as siste à une contrac tua li sa tion des rap ports so ciaux dans
l'en tre prise. Avec la si gna ture d’un ac cord d’en tre prise, la plu part des
thé ma tiques re ven di ca tives sont en ca drées par le biais d’un contrat
entre a di rec tion et les syn di cats. Peu à peu FO, la CFTC et la CGC
(Confé dé ra tion Gé né rale des Cadres) se construisent une image de
né go cia teurs cré dibles tan dis que la CGT ou la CFDT, non- 
signataires, s’at tachent une image d'op po si tion sys té ma tique. On
passe d'un syn di ca lisme contes ta taire à un syn di ca lisme de com pro‐ 
mis. Des pra tiques ma na gé riales dis cri mi nantes en vers la CGT sont
consta tées dans les an nées sui vantes, condui sant à une éro sion très
nette de son in fluence.
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Dans les an nées 1970-1980, le co mi té d'en tre prise in di vi dua lise ses
rap ports avec les sa la riés (l'in gé nieur bé né fi cie du CE au tant que l'ou‐ 
vrier à la dif fé rence de ce qui peut exis ter au pa ra vant). En 1983, les
lois Au roux en té rinent la nais sance d’un ma na ge ment par ti ci pa tif, qui
pré voit d’as so cier de ma nière crois sante et di rec te ment, les sa la riés à
la dé fi ni tion de leurs condi tions de vie au tra vail. La mo di fi ca tion de
la struc ture de l'en tre prise, l'aug men ta tion du nombre d'ETAM (em ‐
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NOTES

1  CHAP MAN Her rick, L'Aé ro nau tique sa la riés et pa trons d'une in dus trie
fran çaise 1928-1950, col lec tion « His toire », PUR, Rennes, 2011, p. 145.
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ployés, tech ni ciens et agents de maî trise) tra di tion nel le ment fa vo‐
rables à FO fa ci lite la mo di fi ca tion de la struc ture des re la tions so‐ 
ciales dans l’en tre prise. Dès lors le syn di ca lisme ne fai blit pas mais
l'in fluence de la CGT di mi nue ré gu liè re ment.

Au total, ce sé mi naire a per mis de dé ve lop per une ap proche quelque
peu dif fé rente de l’his toire de l’in dus trie aé ro nau tique, à la fois dans
ses di men sions po li tique et so ciale, qui res tent sou vent en re trait
dans les études des cher cheurs, pri vi lé giant sou vent l’ap proche éco‐ 
no mique, cultu relle ou en core tech nique.
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