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TEXTE

L’aé ro nau tique re pré sente de puis plu sieurs dé cen nies un sec teur
struc tu rant de l’éco no mie fran çaise 1. Elle se trouve pla cée au cœur
d’en jeux plu riels – po li tiques, so ciaux, fi nan ciers, cultu rels, etc. – qui
en font une in dus trie fon da men tale dans la ca pa ci té d’un pays à être
maître de son des tin après la Se conde Guerre mon diale. Elle n’a cessé
de mar quer de son em preinte la ré gion tou lou saine de puis les an nées
1910 pour y oc cu per, de nos jours, une place cen trale. Au moyen d’une
micro- histoire socio- économique, cette thèse ren seigne sur le rôle
joué par les ac teurs – les sa la riés et leurs or ga ni sa tions, les pou voirs
pu blics, les grou pe ments pro fes sion nels, etc. – dans le dé ve lop pe‐ 
ment de l’éta blis se ment tou lou sain d’une so cié té na tio na li sée de
construc tions aé ro nau tiques (SNCA), entre le mi lieu des an nées 1940
et la fin des an nées 1970. Par une ana lyse des dis po si tifs et des
moyens mis en œuvre dans le cadre des re la tions de tra vail, il s’agit de
mieux com prendre ce qui fait l’en tre prise au quo ti dien et dans ses di‐ 
verses di men sions.
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Une ap proche socio- économique
des re la tions pro fes sion nelles
La réa li sa tion d’un mé moire de mas ter consa cré à l’in dus trie de
Haute- Garonne (chi mie, tex tile, élec tro nique, etc.) a beau coup joué
dans la dé fi ni tion de ce sujet de re cherche doc to rale 2. À la suite des
tra vaux de l’his to rien Xa vier Vigna sur l’in su bor di na tion ou vrière 3,
l’ob jec tif était de s’in té res ser aux consé quences des grèves de mai- 
juin 1968 à court et moyen terme, dans un dé par te ment où la contes‐ 
ta tion so ciale avait connu des des tins dif fé rents dans les an nées 1968.
L’en tre prise prin ci pale de l’aé ro nau tique lo cale sem blait suivre une
tra jec toire sin gu lière sous la conjonc tion de fac teurs plu riels 4.

2

Dans la conti nui té de ces pre mières re cherches, la lec ture de la bi‐ 
blio gra phie est venue mon trer que l’aé ro nau tique n’est pas une pré‐ 
oc cu pa tion nou velle, puis qu’elle fait de puis long temps l’objet d’une
grande di ver si té de tra vaux, que ce soit à l’ini tia tive de ses ac teurs, de
pas sion nés ou en core d’uni ver si taires 5. Pour ne prendre ici que
l’exemple de ces der niers, géo graphes, so cio logues, éco no mistes ou
en core ges tion naires ont beau coup écrit sur l’or ga ni sa tion in dus‐ 
trielle, sur les liens construits avec le ter ri toire ou en core sur les
stra té gies de l’in no va tion. Plu sieurs no tions sont em prun tées par l’au‐ 
teur à la so cio lo gie du tra vail et des re la tions pro fes sion nelles, à la
géo gra phie in dus trielle ou en core à l’éco no mie po li tique. Si les his to‐ 
riennes et les his to riens se sont sai sis du thème dans les an nées 1970,
leurs ana lyses ont prin ci pa le ment porté sur les pion niers, les as pects
tech niques, les im pli ca tions po li tiques et mi li taires ou en core la di‐ 
men sion cultu relle. Mais, le ver sant socio- économique reste moins
connu, en par ti cu lier si l’on ex cepte les tra vaux menés à par tir des
an nées 1980 par les his to riens Her rick Chap man 6 et Em ma nuel Cha‐ 
deau 7.

3

Aussi, l’am bi tion de cette thèse de doc to rat est de com plé ter leurs re‐ 
cherches et de tra cer de nou veaux sillons, no tam ment en s’in té res‐ 
sant à la se conde moi tié du XX  siècle. En por tant une at ten tion par‐ 
ti cu lière aux as pects in dus triels, po li tiques, so ciaux, etc., l’ob jec tif est
de mieux com prendre com ment les re la tions pro fes sion nelles évo‐ 
luent au sein d’une so cié té dans la quelle l’État joue un rôle cen tral. Il
s’agit en outre de s’in ter ro ger sur les grandes phases du dé ve lop pe‐
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ment de l’aé ro nau tique et son in ser tion tou jours plus pous sée dans
des pro ces sus pro duc tifs in ter na tio na li sés. Mener une étude socio- 
historique des liens noués par les ac teurs dans le cadre des re la tions
de tra vail entre local, na tio nal et in ter na tio nal ou en core entre in ter‐ 
pro fes sion nel, branche ou sec teur, per met en effet de por ter l’at ten‐ 
tion sur la construc tion de l’en tre prise aux di verses échelles, en ac‐ 
cor dant aux sa la riés une place cen trale dans le sys tème pro duc tif.

L’am pleur d’un tel sujet im pose de dé fi nir pour objet d’étude un es‐ 
pace bien dé li mi té, afin de don ner une plus grande co hé rence à l’ana‐ 
lyse. En ce sens, les usines tou lou saines d’une firme pu blique de
construc tions aé ro nau tiques, par le rôle qu’elles prennent pro gres si‐ 
ve ment dans les pro ces sus in dus triels, consti tuent un « ter rain » per‐ 
ti nent. Por ter l’at ten tion sur les ques tions so ciales en lien avec le dé‐ 
ve lop pe ment éco no mique aide éga le ment à mieux sai sir com ment les
syn di cats com posent avec les stra té gies d’en tre prise et com ment le
dia logue entre ses ac teurs par ti cipe de leur réus site ou de leur échec.
La grille d’ana lyse dé ployée prend en compte les re com po si tions qui
af fectent le sec teur dans le temps et dans ses dif fé rents es paces d’in‐ 
ser tion, sans tou te fois perdre de vue le lieu du dé rou le ment de la re‐ 
la tion de tra vail.

5

En s’in té res sant à l’édi fi ca tion des rap ports so ciaux au quo ti dien, il
s’agit donc de consi dé rer des usages, des pra tiques et des in ter ac‐ 
tions co- construites au fil des jours, des an nées ou des dé cen nies –
sans tou te fois né gli ger la re la tion de su bor di na tion qui existe dans le
cadre du contrat de tra vail. L’ana lyse mi nu tieuse des res sorts et des
mo da li tés de la né go cia tion col lec tive per met de mieux com prendre
le rôle joué par les conflits, par les com pro mis ou en core par la re‐ 
cherche de consen sus dans le dé ve lop pe ment des en tre prises.

6

Des sources di verses
La mo bi li sa tion de fonds d’ar chives pu blics et pri vés, pri maires et se‐ 
con daires, in ternes ou ex ternes, a été un élé ment dé ci sif dans la réa‐ 
li sa tion d’un tel pro jet. Mal gré tout, il a fallu em prun ter des che mins
de tra verse pour par ve nir à ac cé der aux in dis pen sables sources de
l’en tre prise. En France, Air bus, qui a hé ri té des fonds pa tri mo niaux
des so cié tés pu bliques qui l’ont pré cé dé, n’a pas dé fi ni de po li tique
pré cise de mise à dis po si tion. Les contacts éta blis ré vèlent que plu ‐
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sieurs au raient été dé truits, per dus ou ren dus in ac ces sibles au fil des
re struc tu ra tions et au mo ment de la pri va ti sa tion d’Aé ro spa tiale, à la
fin des an nées 1990. Cer tains faits sont donc de meu rés dans l’ombre,
et il n’a pas tou jours été pos sible de confir mer ou d’in fir mer les hy po‐ 
thèses au tre ment que par des fais ceaux d’in dices.

Afin de pal lier cette li mite, plu sieurs res sources ont été mo bi li sées,
en par ti cu lier les fonds du Co mi té d’éta blis se ment (CE), ac teur im‐ 
por tant des re la tions pro fes sion nelles. Of frant à la fois l’accès à la pa‐ 
role des syn di cats et à celle de la di rec tion, il aide no tam ment à pré‐ 
ci ser les thèmes au cœur de l’ac ti vi té du site tou lou sain. Ses ar chives
per mettent par exemple de jau ger la santé des rap ports so ciaux, de
dé voi ler des pos tures ou de suivre le dé rou le ment de la né go cia tion
col lec tive au quo ti dien. La place ac cor dée à l’Ins ti tu tion re pré sen ta‐ 
tive du per son nel (IRP) tout au long de cette thèse, et le suivi de ses
pra tiques au jour le jour, montrent qu’elle consti tue un vec teur d’ex‐ 
pres sion cen tral pour les or ga ni sa tions syn di cales, dans le contexte
d’une ins ti tu tion na li sa tion crois sante. Les concep tions des ac teurs
sur son fonc tion ne ment et sur les po li tiques à y mettre en œuvre sont
plu rielles et tra duisent les évo lu tions de leurs stra té gies au fil des dé‐ 
cen nies. Le CE consti tue l’un des pi vots de la ré gu la tion au sein de
l’éta blis se ment, et son rôle ap pa raît dé ter mi nant dans la connais‐ 
sance qu’ont les syn di cats des faits socio- économiques, ou dans les
re la tions construites avec la di rec tion.

8

D’autres fonds ont été uti li sés afin d’ac qué rir une meilleure connais‐ 
sance des usines tou lou saines. Par exemple, les ar chives syn di cales
(Ins ti tut d’his toire so ciale CGT de Haute- Garonne, ar chives de la
CGT- FO, etc.) donnent à voir des per cep tions très di verses de la vie
quo ti dienne dans l’en tre prise. Elles com pensent en par tie l’im pos si bi‐ 
li té d’ac cé der di rec te ment aux do cu ments pro duits et conser vés par
res sources hu maines. Tracts, compte- rendu de réunions, notes de
ser vice ou en core textes de loi per mettent de por ter l’at ten tion sur la
construc tion de l’ac tion syn di cale dans ses di verses di men sions, mais
éga le ment de dé voi ler les prises de po si tion de la hié rar chie, les
grands thèmes et les grandes ten dances de la né go cia tion col lec tive,
l’in fluence des ques tions po li tiques, etc. Les ar chives ( jour naux in‐ 
ternes, rap ports, té moi gnages, etc.) de l’Aé ro thèque, très riches d’un
point de vue tech nique, ap portent éga le ment des in for ma tions éco‐ 
no miques et so ciales im por tantes sur l’or ga ni sa tion in dus trielle, les
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évo lu tions du tra vail, la for ma tion pro fes sion nelle, etc. Quan ti té
d’autres do cu ments ont été ex ploi tés, no tam ment pro ve nant des
fonds de la pré fec ture de po lice, des ar chives de la Chambre de com‐ 
merce et d’in dus trie (CCI) ou en core des fonds aé ro nau tiques du Ser‐ 
vice his to rique de la dé fense (SHD). Enfin, cette thèse se nour rit de
l’ap port d’une cen taine de té moi gnages.

Trois dé cen nies d’évo lu tions so ‐
ciales et in dus trielles ma jeures et
struc tu rantes
S’il n’est pas ques tion de re prendre point par point l’ar gu men taire dé‐ 
ve lop pé dans la thèse, il ap pa raît tout de même né ces saire d’en pré‐ 
sen ter quelques- uns des traits les plus saillants. En effet, des trans‐ 
for ma tions ma jeures sur viennent du rant ces trois dé cen nies  : les
usines et les fa bri ca tions des an nées 1970 n’ont que peu à voir avec
celles des an nées 1940.

10

Au plan in dus triel, la pé riode est mar quée par un ren for ce ment de
l’im por tance du sec teur aé ro nau tique dans l’éco no mie fran çaise et
eu ro péenne. Ces an nées sont éga le ment celles d’un ac crois se ment de
la cen tra li té des usines tou lou saines dans les pro ces sus de pro duc‐ 
tion na tio naux et in ter na tio naux. Au plan so cial, la di ver si fi ca tion du
sa la riat qui dé coule du re nou vel le ment tech nique conduit à des mu‐ 
ta tions im por tantes. Celles- ci peuvent par fois in duire des désac‐ 
cords, des op po si tions ou des in com pré hen sions entre les sa la riés et
leur di rec tion, tout au tant qu’entre les tra vailleurs eux- mêmes. Les
ac teurs im pli qués dans le dé ve lop pe ment du sec teur agissent selon
des ra tio na li tés et des mo da li tés d’ac tion qui leurs sont propres et qui
peuvent évo luer dans le temps. Mais, elles ont toutes pour point
com mun de par ti ci per de la construc tion de l’en tre prise.

11

Jusqu’à la fin des an nées 1990, l’in ter ven tion de l’État dé ter mine lar‐ 
ge ment les op tions stra té giques, les orien ta tions in dus trielles ou en‐ 
core le dé rou le ment des re la tions pro fes sion nelles. La di ver si té de
ses rôles dans la ges tion des firmes (dé ci deur, mé dia teur, lé gis la teur,
etc.) comme plus lar ge ment de l’éco no mie et du tra vail, in vitent à le
consi dé rer comme un ac teur plu riel. Ques tion ner ses pra tiques en

12



Bâtir les relations professionnelles sous l’égide de l’État. Conflits et consensus socio-économiques
dans un établissement de constructions aéronautiques français (1943-1978)

ma tière de né go cia tion col lec tive et de dé ve lop pe ment per met donc
de mieux com prendre les lo giques socio- économiques à l’œuvre dans
la France de la se conde moi tié du XX  siècle.e

Les tra vailleurs et leurs or ga ni sa tions syn di cales ne sont pas en
reste  : ils éla borent eux aussi des stra té gies, dont les ob jec tifs sont
sou vent de pré ser ver l’em ploi, d’amé lio rer la si tua tion du per son nel
ou en core de per mettre un dé ve lop pe ment des plans de charge.
Même si leur ap proche est avant tout so ciale, ils n’hé sitent pas à se
po si tion ner sur les plans éco no mique ou po li tique pour ten ter d’in‐ 
fluen cer les tra jec toires in dus trielles et les condi tions d’em ploi. Pour
exemple, à la char nière des an nées 1940 et 1950, plu sieurs mo bi li sa‐ 
tions sont or ga ni sées pour la dé fense de l’aé ro nau tique dans un
contexte de re struc tu ra tion pro fonde du sec teur au plan na tio nal. Les
syn di cats sont ame nés à prendre po si tion et à mettre en place des
ins ti tu tions ori gi nales, par exemple des co mi tés de dé fense, dont
l’ob jec tif est la sau ve garde de l’in dus trie ou plus spé ci fi que ment du
Bu reau d’études (BE) tou lou sain de la SN CASE.

13

Ainsi, la prise en compte des trans for ma tions in ternes et ex ternes,
mais éga le ment des évo lu tions éco no miques et conjonc tu relles lo‐ 
cales, na tio nales et in ter na tio nales, per met de don ner de la pro fon‐ 
deur à cette his toire d’en tre prise. Si les fa bri ca tions sous li cence
(OTAN, De Ha villand, etc.) et la sous- traitance, en par ti cu lier pour
Das sault, contri buent à sta bi li ser la si tua tion dans les dé cen nies qui
suivent la Se conde Guerre mon diale, la crois sance de l’avia tion ci vile
aide l’éta blis se ment à s’im po ser comme l’un des grands centres de
concep tion et de fa bri ca tion d’ap pa reils de trans port de gros ton‐ 
nage.

14

Sché ma ti que ment, après les ga lops d’essai – et les demi- échecs – que
consti tuent le SE 161 Lan gue doc ou le SE 2010 Ar ma gnac, la dé ci sion
de réa li ser Ca ra velle im pose les usines de Tou louse comme un des
sites prin ci paux de la pro duc tion d’avions com mer ciaux. Mais si le
pro gramme SE 210 Ca ra velle est pour l’es sen tiel réa li sé au sein de
Sud- Aviation, ce n’est pas le cas de Concorde ou d’Air bus qui viennent
mar quer l’ins crip tion du sec teur dans une di men sion beau coup plus
in ter na tio na li sée. Au terme de la dé cen nie 1970 ce pen dant, de
grandes in cer ti tudes planent sur cette en tre prise phare du tissu tou ‐
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lou sain, plon gée dans la crise avec l’échec du Concorde franco- 
britannique et la stag na tion de l’Air bus eu ro péen.

Au plan socio- politique, alors que le site tou lou sain ap pa raît comme
un bas tion so cia liste dans les an nées 1930, la Se conde Guerre mon‐ 
diale tend à re battre les cartes et ce sont les com mu nistes qui y ren‐ 
forcent leur em prise. Les deux ten dances nées de la scis sion syn di‐ 
cale de la fin 1947, CGT et CGT- FO, se livrent à une lutte d’in fluence
dé ter mi nante dans la com pré hen sion des re la tions so ciales, même si
d’autres, à l’image de la CFTC- CFDT, par viennent pro gres si ve ment à
se faire en tendre. Alors que plu sieurs syn di cats dits « in dé pen dants »
ne par viennent pas à s’im plan ter du ra ble ment, la CGC est fon dée en
1962 dans l’éta blis se ment, preuve d’at tentes dif fé rentes de la part de
cer taines ca té go ries de per son nel, en par ti cu lier parmi les tech ni‐ 
ciens, les in gé nieurs et les cadres. Les évé ne ments na tio naux et in‐ 
ter na tio naux ne sont pas étran gers aux af fron te ments po li tiques et
syn di caux qui prennent corps dans les usines, à l’image de la guerre
froide, des évé ne ments de Hon grie (1956) ou en core de la guerre d’Al‐ 
gé rie.

16

Du rant les an nées 1950 et 1960, les sa la riés sont sou vent ame nés à re‐ 
cou rir à des moyens d’ac tion conflic tuels pour ten ter de se faire en‐ 
tendre. Aux plans na tio nal et local, l’État re fuse toute conces sion qui
pour rait en traî ner une conta gion re ven di ca tive, en par ti cu lier en ma‐ 
tière de ré mu né ra tions. Les syn di cats ap prennent donc à jouer avec
les éche lons de la né go cia tion (in ter pro fes sion nel, branche, en tre‐ 
prise, éta blis se ment, na tio nal, local, etc.) et n’hé sitent pas à com pa rer
la si tua tion des tra vailleurs aux dif fé rents ni veaux. L’État sait lui aussi
im bri quer le conflit et le com pro mis, les dé ci sions struc tu relles et
conjonc tu relles, etc. Tous les pro ta go nistes mettent en œuvre des
stra té gies com plexes dans leur ap proche des re la tions socio- 
économiques  : ils ap prennent de leurs er reurs, nouent des al liances,
construisent des ins ti tu tions de co or di na tion, etc.

17

Mais, la ré pé ti tion des ar rêts de tra vail et les im passes sus ci tées par
l’ap proche conflic tuelle amènent une par tie des ac teurs à vou loir
trans for mer le cadre de la né go cia tion col lec tive, pour ré duire les an‐ 
ta go nismes et les ten sions so ciales. Alors que le site tou lou sain s’im‐ 
pose comme une pièce cen trale dans les dis po si tifs liés au Concorde
et à l’Air bus, la di rec tion sou haite fa vo ri ser un dé ve lop pe ment in dus ‐
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triel le moins heur té pos sible, dans le contexte d’une in ter na tio na li‐ 
sa tion crois sante des pro ces sus pro duc tifs et d’une mise en ré seau
des en tre prises. À par tir du mi lieu des an nées 1960, alors que les
grèves sont nom breuses et sou vent mar quées par une unité d’ac tion
syn di cale pa tiem ment construite au tour de re ven di ca tions sa la riales,
la di rec tion dé cide de chan ger de tac tique. En réa li sant cer taines
conces sions et en ten tant de re nouer avec les or ga ni sa tions mo dé‐ 
rées, elle par vient à fis su rer le front qui lui est sou vent op po sé. Pour
ce faire, elle n’hé site pas à em ployer des stra té gies de court, moyen
et long termes, afin de peser sur les tra jec toires in dus trielles et d’in‐ 
fluen cer le dé rou le ment des re la tions pro fes sion nelles.

Après la si gna ture d’un ac cord par tiel à Sud- Aviation en 1967, dont
l’objet est d’en ga ger une uni fi ca tion de condi tions so ciales très dis pa‐ 
rates entre les éta blis se ments, la dis cus sion d’un texte après la fu sion
des en tre prises pu bliques au sein de la So cié té na tio nale in dus trielle
Aé ro spa tiale (SNIAS) en 1970, consti tue une ten ta tive de re fonte de la
né go cia tion col lec tive s’ap puyant sur une contrac tua li sa tion des rap‐ 
ports so ciaux. Un temps per tur bée par la crise de mai- juin 1968, cette
dé marche est ren for cée par l’ir rup tion de la «  Nou velle so cié té  »
chère au Pre mier mi nistre Jacques Chaban- Delmas et à ses
conseillers. L’ac cord est signé en deux temps, le 1  juillet 1970 pour
les in gé nieurs et cadres, le 21 oc tobre 1970 pour les autres ca té go ries
de per son nel, au terme de pour par lers très com pli qués. Il per met no‐ 
tam ment d’en ga ger un pro ces sus d’uni fi ca tion de la si tua tion des sa‐ 
la riés des dif fé rentes usines.

19

er

Bien qu’il soit au dé part le fruit d’un com pro mis mi no ri taire, il s’im‐ 
pose néan moins ra pi de ment. Per met tant des gains pour le per son nel
– mais li mi tant éga le ment le pé ri mètre des né go cia tions –, il contri‐ 
bue aussi à une hausse de la pro duc ti vi té, fon dée en par tie sur une
plus grande sta bi li té in dus trielle et com mer ciale. Les mu ta tions à
l’œuvre dans les an nées 1970 et 1980 ne sont pas non plus étran gères
à cette évo lu tion, à l’image de l’in di vi dua li sa tion crois sante du rap port
sa la rial ou en core du dé clin des pra tiques ou vrières dans l’en tre prise.
La ré pres sion et la dis cri mi na tion aux quelles sont confron tées la CGT
et la CFDT prin ci pa le ment, consti tuent d’autres fac teurs pou vant ex‐ 
pli quer ces trans for ma tions 8, comme cela a pu être consta té un peu
plus tôt aux usines de Ma ri gnane 9 et un peu plus tard à celles de
Saint- Nazaire 10. Dans le cas tou lou sain no tam ment, les mo di fi ca tions
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+ Fi gure 1 : Évo lu tion de l’in fluence syn di cale aux élec tions des Dé lé gués du per- 

son nel (Tous col lèges, 1955-1979)

Année/syn di cat CGT CGT- FO CFTC/CFDT CGC CFTC

1955 52,1 42,9 5 X X

1962 47,6 30,2 14,5 7,7 X

1970 42,8 27,1 21,9 8,2 X

1979 35,8 36,5 14,6 8,9 4,1

Source : Ta bleau ex trait des don nées pré sen tées dans la thèse

+ Fi gure 2 : Évo lu tion de l’in fluence syn di cale aux élec tions au Co mi té d’éta blis- 

se ment (Tous col lèges, 1954-1980)

Année/syn di cat CGT CFTC/CFDT CGT- FO CGC CFTC

1952 54,5 7,2 38,3 X X

qu’en traînent les mu ta tions in dus trielles dans la mo bi li sa tion de la
main- d’œuvre contri buent à as seoir dé fi ni ti ve ment cette trans for ma‐ 
tion 11. En effet, le sa la riat ap pa raît net te ment plus qua li fié dans l’aé‐ 
ro nau tique que dans d’autres sec teurs. Dans le cas des usines de Tou‐ 
louse, si les ou vriers re pré sentent 61,7  % de l’ef fec tif en 1957, ils ne
sont plus que 34,7 % en 1971 et 18,1 % en 1987. Dans le même temps, le
pour cen tage de tech ni ciens aug mente de 12,1 % en 1957 à 34,4 % en
1971 et 47,1 % en 1987.

Après la si gna ture de l’ac cord d’en tre prise, la CGT est très af fai blie,
même si elle reste la pre mière or ga ni sa tion syn di cale jusqu’à la fin des
an nées 1970. La CFDT est confron tée à une crise ma jeure du rant cette
dé cen nie, semble- t-il en rai son de son refus de se ral lier au com pro‐ 
mis. Tout au long des an nées 1970, ces deux syn di cats ont du mal à
mo bi li ser sur cer taines thé ma tiques pour tant por teuses ailleurs  : la
fi gure de l’ou vrier spé cia li sée ou en core celle du tra vailleur im mi gré,
ap pa raissent net te ment moins cen trales que dans l’au to mo bile par
exemple. Preuve de leur échec, dès 1972, l’« en tente », al liance CGT- 
FO et CGC, par vient à s’em pa rer du CE pour le gérer de ma nière
« ho mo gène », c’est- à-dire sans im pli quer les deux autres or ga ni sa‐ 
tions. Du rant la dé cen nie pré cé dente pour tant, celui- ci était géré au
pro ra ta de l’in fluence (fi gures 1 et 2), même si cela n’al lait pas sans
sus ci ter des ten sions entre les syn di cats.
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1962 51 14,6 31,4 3 X

1970 42,5 21,3 28,8 7,4 X

1972 38 16 46 X

1980 33,5 16,6 49,9

Source : Ta bleau ex trait des don nées pré sen tées dans la thèse

Certes, les conflits au sein des usines de Tou louse sont en core nom‐ 
breux dans les an nées 1970, mais les syn di cats les plus mo dé rés
gagnent en in fluence et tendent ra pi de ment à prendre le des sus.
Aussi, il semble que l’in su bor di na tion sa la riale se dé ve loppe de ma‐ 
nière plus im por tante dans les an nées 1960 que dans les an nées 1970
au sein de l’éta blis se ment tou lou sain. La sé quence s’y re ferme au mo‐ 
ment de la sé ques tra tion de sep tembre 1974, dans le contexte de
l’arrêt du pro jet Concorde et des grandes dif fi cul tés tra ver sées par le
pro gramme Air bus. Mais, cela est vrai quand on s’en tient à l’in té rieur
de l’es pace usi nier : si les stra té gies sui vies par la CGT et la CFDT ne
sont plus ma jo ri taires, elles s’ex priment en core avec force à l’ex té‐ 
rieur de son pé ri mètre, ce que confirment par exemple les luttes
pour la re lance de Concorde entre 1974 à 1978. À l’in verse, le cas de
l’éta blis se ment de Saint- Nazaire offre un autre vi sage et la sé quence
s’y re ferme plus tar di ve ment, no tam ment en rai son d’une ac ti vi té plus
tour née vers la pro duc tion.
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En guise de conclu sion pro vi soire
L’ob jec tif de cette re cherche était non seule ment de mieux sai sir
com ment se bâ tissent les rap ports so ciaux au quo ti dien, mais aussi
de ré flé chir à la place prise par les sa la riés au sein d’une firme sou‐ 
mise à l’au to ri té de l’État- employeur. Outre une meilleure connais‐ 
sance des tra jec toires et des re la tions socio- industrielles, cette thèse
livre des élé ments de com pré hen sion sur l’ac tion de l’État au sein de
ses so cié tés et dans l’éco no mie, en par ti cu lier sur sa cen tra li té dans
le sec teur aé ro nau tique. Loin d’être mo no li thique, l’en tre prise tra duit
donc des concur rences, des op po si tions ou des al liances entre ses
pro ta go nistes. Ce tra vail sou ligne que les po ten tia li tés d’ex pan sion
d’une so cié té dé pendent pour par tie de la ca pa ci té de ses ac teurs à
co opé rer et à réa li ser des com pro mis, même au terme de durs
conflits.
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RÉSUMÉS

Français
Si l’in dus trie aé ro nau tique a fait l’objet d’in ves ti ga tions his to riques pous‐ 
sées, le ver sant éco no mique et so cial semble être resté dans l’ombre pour ce
qui concerne l’après Se conde Guerre mon diale. Cette thèse de doc to rat, à
tra vers l’exemple d’un éta blis se ment de construc tions aé ro nau tiques na tio‐ 
na li sé, s’in té resse au rôle joué par les sa la riés dans l’édi fi ca tion de l’en tre ‐
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prise sur une tren taine d’an nées, au moyen d’une micro- histoire socio- 
économique. L’ana lyse des tra jec toires sui vies par la né go cia tion col lec tive,
ainsi qu’une at ten tion por tée au dé ve lop pe ment in dus triel et à l’ac ti vi té pro‐ 
duc tive, per mettent de mettre en lu mière com ment se construisent, au
quo ti dien, les re la tions pro fes sion nelles au sein d’une firme re le vant de l’au‐ 
to ri té de l’État. La po li ti sa tion des rap ports so ciaux qui dé coule de son sta‐ 
tut et de son rôle dans la Dé fense na tio nale, amène sou vent ses ac teurs à
s’op po ser sur les ques tions so ciales, in dus trielles ou en core po li tiques tout
au long des an nées 1950 et des an nées 1960. Dans le der nier tiers de cette
dé cen nie, une par tie d’entre eux dé cide fi na le ment de re ve nir à la table des
né go cia tions et de fon der leurs re la tions sur des pra tiques contrac tuelles,
ce qui contri bue, au terme de dis cus sions dif fi ciles, à un apai se ment du rable
des re la tions so ciales.
Ainsi, s’in ter ro ger sur les rap ports qui prennent forme dans l’es pace usi nier,
à une échelle mul tis ca laire – entre local, na tio nal et in ter na tio nal et entre
éta blis se ment, so cié té, branche et in ter pro fes sion nel – per met de mettre en
évi dence la ca pa ci té qu’ont les pro ta go nistes à réa li ser ou non des com pro‐ 
mis. Il s’agit de mieux com prendre le rôle des conflits et des consen sus dans
le dé ve lop pe ment in dus triel, afin de dé mon trer que de la santé de re la tions
so ciales peut dé pendre, pour par tie, son dé ve lop pe ment socio- économique.
L’exemple dé montre qu’à re bours des sché mas com mu né ment admis, il
existe une culture de la né go cia tion dans les en tre prises, lorsque le com‐ 
pro mis est rendu pos sible par la co opé ra tion des di verses par ties, et ce,
même lorsque les re la tions pro fes sion nelles y sont fon dées sur le rap port de
forces, ou mar quées par l’in fluence des thé ma tiques po li tiques et par l’in tri‐ 
ca tion des rôles de l’État.

English
Whilst the avi ation in dustry has been the sub ject of ex tens ive his tor ical in‐ 
vest ig a tions, eco nomic and so cial top ics seem to have re mained in the
shad ows as far as the post- World War II period is con cerned. This PhD
thesis, through the ex ample of a state- owned aero naut ical com pany, and
using a socio- economic micro- history method, fo cuses on the role played
by work ers in the build ing of an aero naut ics com pany over thirty years. By
ana lys ing the tra ject or ies fol lowed by col lect ive bar gain ing, as well as pay ing
at ten tion to in dus trial de vel op ment and pro duct ive activ ity, this thesis
high lights how pro fes sional re la tion ships were built, day after day, in side a
firm under the au thor ity of the State. The politi ciz a tion of in dus trial re la‐ 
tion ships, that de rived from the com pany’s status and role in Na tional De‐ 
fence, often led its act ors to op pose each other on so cial, in dus trial or polit‐ 
ical is sues through out the 1950s and 1960s. In the last third of this dec ade,
some of these act ors fi nally de cided to re turn to the bar gain ing table and
base their re la tions on con trac tual prac tices, which con trib uted, after dif fi‐ 
cult dis cus sions, to a last ing mol li fic a tion of these in dus trial re la tions.
Hence, using a multi- scalar ap proach to in ter rog ate the re la tion ships that
emerged in the fact ory space, between local, na tional and in ter na tional and
between plant, firm, branch and inter- professional, makes it pos sible to
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evid ence the ca pa city of the prot ag on ists to either suc ceed or fail in com ing
to com prom ises and trade- offs. The aim is thus to un der stand the role of
con flict and con sensus in in dus trial de vel op ment, in order to demon strate
that the health of in dus trial re la tions may de pend, at least partly, on a com‐ 
pany’s socio- economic de vel op ment. This ex ample also shows that, con‐ 
trary to com monly ac cep ted thought, there is a cul ture of bar gain ing in
French com pan ies, when trade- offs are made pos sible by the co oper a tion of
the vari ous prot ag on ists, even when pro fes sional re la tion ships are based on
power dy nam ics, or in flu enced by polit ical is sues and by the com plex it ies of
State in ter ven tion.
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