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Chroniques

Archives d'entreprises et histoire du travail
INDUSTRIEL. L'EXEMPLE JURASSIEN

Pierre-Yves Donze

Les archives d'entreprises sont une source essentielle ä l'histoire du travail industnel

pour la penode contemporame1. Bien qu'elles offrent surtout un point de vue patronal,
elles permettent d'apprehender de l'inteneur de l'entrepnse les diverses modahtes du
travail industnel, en terme d'organisation du travail, de recrutement ouvrier, de salariat,
etc. La documentation produite dans les entreprises presente en effet un caractere

complementaire aux sources syndicales communement utilisees par les histonens. En

Suisse, l'histoire du travail et des travailleurs ajusqu'ici ete tres largement abordee par
l'intermediaire de telles sources. Ceci s'exphque en partie par la nchesse et l'accessibihte
des archives syndicales, telles que celles, pour le Jura, de la Federation des ouvners de la

metallurgie et de l'horlogerie (FOMH, devenue FTMH, puis fusionnee dans UNIA),
actuellement conservees aux Archives sociales suisses, ä Zunch. Ces fonds ont nourn de

multiples ouvrages scientifiques ou commemoratifs et permis ä l'histoire du mouvement
ouvner de s'affirmer, depuis les annees 1960, comme un domaine digne d'mteret

scientifique et un champ de recherche autonome2

Region connue pour son nche passe industnel, le Jura beneficie depuis 2002 de

l'existence d'un centre d'archives d'entrepnses conservant des documents issus de

l'activite economique regionale (canton du Jura et Jura bernois). Les fonds amsi

sauvegardes en quelques annees permettent d'envisager diverses etudes en histoire du

travail industnel grace au recours ä des documents d'archives peu utilises jusqu'ä
present.

Un centre d'archives economiques regional: le CEJARE
Cree ä l'initiative d'historiens et de sociologues jurassiens et ouvert en 2002 ä Samt-

Imier, le Centre jurassien d'archives et de recherches economiques (CEJARE) s'est
donne pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine industnel du canton du
Jura et du Jura bernois. Ä ce titre, ll conserve un certain nombre de fonds d'archives qui

1

Pour le Juia, voir l'exemple des ouvners de fabnque de couteaux Wenger, ä Delemont, etudie

par Francois Kohler, «Les archives d'entreprises, une source pour l'histoire ouvriere un
exemple, le personnel de la coutellene Wenger ä Delemont», in Cahiers d'histoire du mouvement

ouvrier, 1999, pp 95-104
2 Pour une vue d'ensemble, voir Bngitte Studer et Francois Vallotton (dir), Histoire sociale et

mouvement ouvrier, 1848-1998, Lausanne/Zurich, Editions d'en bas/Chronos, 1997, 367 p
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peuvent etre utilises dans la perspective d'une histoire du travail industnel (cf. tableau en

annexe).

Depuis son ouverture, le CEJARE a travaille notamment au sauvetage d'une quinzaine
de fonds. Cette masse documentaire de plus de 230 metres lineaires offre un aper?u
representatif du tissu mdustnel jurassien du xxe siecle Certes, l'lndustrie horlogere et

mecamque y est predominate, mais d'autres secteurs economiques moms connus sont

aussi presents, comme le bätiment ou la fabncation de bicyclettes. Les archives

proviennent aussi bien de grandes compagnies d'envergure nationale, voire
internationale, que d'ateliers de mecamque inscrits dans des reseaux de sous-traitance ou
encore de petites entrepnses issues du secteur de l'artisanat. Cette caractenstique permet
amsi au chercheur d'aborder des thematiques telles que l'histoire du travail dans des

unites de production de taille et de structure differentes.
Le type de documentation conservee dans ces fonds est d'une grande diversite. Aux

cotes de documents admimstratifs emanant des organes dingeants des entrepnses
(proces-verbaux de seances, correspondance, comptabilite, etc.), on trouve aussi bien des

documents relatifs ä la production (brevets, dossiers techniques, etc.) ou ä la vie en

entrepnse (journaux d'entrepnses, photographies). Les fonds reums par le CEJARE

permettent ainsi de disposer d'une nchesse documentaire susceptible de favonser les

etudes les plus diverses sur la region jurassienne.

Histoire du travail dans l'industrie jurassienne du xxe siecle:

pistes de reflexion
Le travail dans l'mdustne jurassienne a surtout ete approche par les histonens sous

Tangle du syndicalisme3. Les archives d'entrepnses permettent d'apprehender la

question du travail industnel sous un angle complementaire. Aborde sur le long terme, le

travail dans les entreprises industnelles de 1'Arc jurassien connait, au cours du xxe siecle,

une profonde transformation, caractensee par la generalisation de la mecamsation,
l'adoption de modes de production de type fordiste (forte division du travail,
standardisation des produits, travail ä la chaine) ainsi que l'adoption de methodes

rationnelles de gestion du personnel. Cette ideal-typification de la modernisation du
travail se heurte toutefois ä des pratiques paternalistes anciennes en matiere de

recrutement ouvner et de rapports sociaux au sein de l'entrepnse, si bien que l'on peut se

poser la question du degre reel de modernisation du travail et des incidences de cette
dermere en termes economiques et sociaux.

Deux types de documents classiques des archives d'entrepnses, jusqu'ä present peu
mis en valeur par les historiens, permettent de mettre en lumiere certains aspects de ce

phenomene: les listes du personnel et les dossiers personnels des employes

3 Voir par exemple Francois Köhler, L 'histoire du syndicalisme dans I 'horlogene et la metallurgie
de la vallee de Delemont la section FTMH de Delemont et environs (de 1887 ä nos jours),
Delemont, FTMH, 1987, 264 p, Gerard Due, Cent ans de syndicalisme horloger dans les

Franches-Montagnes 1886-1986, s 1, FTMH, 1986, 80 p et Alain Cortat, «Le patronat

jurassien des fabriques de cycles face au mouvement syndical. Federation des ouvriers de la

metallurgie et de l'horlogene (FOMH) contre syndicats confessionnels (1933-1945)», in
Cahiers d 'histoire du mouvement ouvrier 1999, pp 105-119
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Evolution du recrutement ouvrier: l'exemple des listes du personnel

Les livres d'ouvriers, conserves dans plusieurs fonds (Aubry Freres SA, Kohli, Weibel,
etc.), apparaissent comme une source excellente pour l'etude quantitative du personnel
des entrepnses. Ces documents donnent, pour chaque employe, des donnees personnelles
(nom, prenom, lieux d'ongme et de domicile, date de naissance) et relatives ä leur travail
(profession, dates d'entree et de sortie dans l'entrepnse). Elles permettent amsi
d'analyser sur le long terme les politiques de recrutement du personnel, en termes de

qualification professionnelle, de zone geographique de provenance ou de genres4.

La fabnque d'horlogene Aubry Freres SA, fondee au Noirmont en 1917, est un bon

exemple de ce que peut apporter une telle source5. En comparant le recrutement du

personnel des annees 1930 et 1970, on observe des situations tout ä fait distmctes qui
mettent en lumiere l'importance du passage au mode de production de type fordiste En
1930, la maison est orgamsee sur le mode du comptoir horloger, regroupant sous un
meme toit des personnes occupees ä des täches particulieres de caractere artisanal dans

la production de la montre (achevage, remontage, posage de cadran, reglage, etc.). La
concentration des travailleurs ne correspond alors pas a une redefinition fondamentale
des rapports de travail6. La famille Aubry engage 18 personnes en 1930 Elles sont

onginaires pnncipalement du Jura catholique (16 personnes) - une seule provenant
d'ailleurs en Suisse romande et une autre de l'etranger (Italie) - et domicilies au

Noirmont, village de l'entrepnse (11 personnes) Presque tous ces employes ont des

metiers bien determines. On denombre six remonteurs, trois acheveurs, trois poseurs de

cadrans, trois sertisseurs, une apprentie regleuse, un visiteur et un aide. Enfin, ces

nouveaux employes sont en majonte des hommes (12 personnes)
En 1970, le profil du personnel engage est fondamentalement different et revele

l'adoption de nouveaux modes de production au cours des annees 1950-1960. La societe
a grandi et est en forte croissance: on engage 30 personnes cette annee-lä lis ne sont plus
que 19 ä etre originaires du Jura catholique - 9 sont onginaires d'ailleurs en Suisse et un
d'ltalie - et 8 seulement ä prendre domicile dans le village de l'entrepnse. Quant aux
metiers exerces par ces nouveaux employes, lis montrent l'importance des activites
tertiaires dans l'entrepnse (quatre employes de bureau, quatre aides de bureau, un adjoint
au service des ventes, une apprentie de bureau) et du personnel peu qualifie (six «petites-

4 Sur le travail des femmes dans 1'industrie en Suisse, voir l'ouvrage de Celine Schoem, Nora
Natchkova, Manon Schick, Sabine Christe, Au foyer de I 'inegalite la division sexuelle du travail
en Suisse pendant la crise des annees trente et la Deuxieme Guerre mondiale, Lausanne,
Antipodes, 2005, 356 p
5 CEJARE, Fonds Aubry Freres SA, Livres des ouvners, 1918-1971 Sur cette entrepnse, voir
Pierre-Yves Donze, «Des montres et des petrodollars La politique commerciale d'une PME
horlogere Suisse Aubry Freres SA, Le Noirmont (1917-1993)», in Revue suisse d'histoire, 2004,

pp 384-389
6 Patnck Linder a montre dans le cas de la fabnque d'horlogene Longmes que les processus de

concentration des travailleurs et de mecanisation des modes de production ne sont pas
synchromques mais se succedent dans le temps Voir Patrick Linder, Organisation et technologie
un Systeme industriel en mutation L'horlogerie ä St-Imier, 1865-1918, Universite de Neuchätel,
memoire de licence, 2006
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mams» et six ouvners) De plus, parmi les huit personnes quahfiees, la moitie sont en
formation (deux apprentis horlogers et deux apprenties regleuses). II n'y a en fin de

compte que trois horlogers et une regleuse ä disposer de qualifications completes lors de

leur entree chez Aubry Freres en 1970 Enfin, la proportion des sexes s'est mversee1

parmi les 30 nouvelles entrees, le nombre de femmes se monte ä 22.
Cette comparaison entre le personnel recrute en 1930 et celui de 1970 met tout ä fait

en lumiere les incidences du passage ä un mode de production de type fordiste sur le
recrutement des travailleurs. De mamere schematique, on peut dire que Ton passe d'un
personnel constitue d'hommes de la region formes ä un metier de l'horlogene (1930) ä

une mam-d'oeuvre feminine, peu qualifiee et moms ancree dans le village (1970).
L'analyse demanderait evidemment ä etre poursuivie et approfondie afm de mieux mettre
en lumiere les ruptures et les modalites du passage au nouveau mode de production. De

meme, ce type de sources doit idealement etre accompagne d'une analyse plus qualitative
du phenomene Les listes du personnel donnent en effet une image lisse et aseptisee de la
transformation du travail mdustnel qui ne s'est sans doute pas modernise aussi facilement

que cette source le laisse entendre Les dossiers personnels sont precisement des

documents d'archives qui permettent de mieux apprehender les rapports sociaux et les

trajectoires des ouvners au sein de l'entreprise

Une source qualitative: les dossiers personnels

Source sensible pour des raisons de protection des donnees, les dossiers personnels des

ouvners et employes sont rarement conserves dans les archives d'entrepnses et utilises

par les historiens. Bien que leur quahte depende en grande partie des diverses pohtiques
de ressources humaines des entrepnses, lis apparaissent toutefois cornme des sources de

premiere importance pour apprehender la question du travail mdustnel au xxe siecle
II est vrai que, dans certains cas, on a affaire ä une documentation relativement

lacomque, dans le sens que ces dossiers ne comprennent qu'un ensemble de documents
standardises (formulaires d'assurances sociales, fiches de salaire, cartes de pointage, etc.)

qui en disent peu sur la veritable nature des rapports sociaux au sein de l'entrepnse
Toutefois, meme dans ces cas, ce type de source permet de mieux defimr le profil de la
main-d'ceuvre (type de formation, employeurs precedents, etc et surtout de reconstruire
les carneres personnelles au sein de l'entrepnse. II devient ainsi possible de comprendre
d'oü emergent les cadres mtermediaires de l'entrepnse, tels que les chefs d'atehers, et

quelle est par exemple l'importance de la carnere militaire dans ce processus, puisque les

grades militaires sont des informations generalement presentes dans ce type de dossiers

Iis renferment aussi ä l'occasion la correspondance que s'envoient employeur et

employe. Ces echanges epistolaires temoignent alors de la nature des relations au sein de

l'entrepnse et permettent de mesurer la permanence de rapports de type paternaliste, amsi

que le sentiment de fidehte de certains ouvriers envers le patron, ä l'exemple de cet

ouvner de la fabrique de machines Wahli Freres SA, de Bevilard, qui envoie le mot
suivant ä ses patrons peu apres son depart ä la retraite:

«Messieurs,

N'ayantpas eu I 'occasion de vous remercierpersonnellementpour la partpatronale,
concernant la caisse de retraite, que vous avez versee sur mon carnet d'epargne,
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j 'aimerais vous remercier tres sincerement par ces quelques lignes pour votre beau

geste Vu vos multiples occupations, je ne voulais pas vous deranger; cela est la

raison de mon retard » 1

Dans le cas des entrepnses horlogeres, les dossiers personnels peuvent aussi servir de

cadre ä l'etude des travailleurs ä domicile, et de leur integration au sein de Pentreprise
Ainsi, dans le cas de la maison Aubry Freres SA, on observe que la mise sur pied d'une
chaine de production industrielle de bracelets de montres au sein de Pentreprise, au debut
des annees 1970, debouche sur Pengagement comme ouvneres d'usine de plusieurs
femmes qui montaient jusque-lä des bracelets ä domicile

Dans d'autres entrepnses, oü la modernisation apparente de la gestion du personnel
consecutive ä la rationalisation des modes de production, au cours des annees 1950

et 1960, n'a pas mis fin ä des relations personnalisees entre patrons et ouvriers, les

dossiers personnels sont une excellente porte d'entree vers Panalyse des rapports sociaux
autour du travail. C'est par exemple le cas de la fabnque de machines Wahli Freres SA,
fondee ä Bevilard en 1946. Le tres grand developpement que connait cette societe durant
les Trente Gloneuses (9 employes en 1951, 109 en 1961 et 280 en 1981) a bien
evidemment des incidences en termes de recrutement ouvner. Dans un premier temps,
c'est surtout une population d'ongme rurale, domiciliee dans les villages avoismants, qui
est engagee, et dont certains dossiers personnels permettent de retracer le parcours
professionnel. Ä titre d'exemple, citons le parcours de ce fils d'agnculteur de Sorvilier
ne en 1945 qui, apres avoir travaille quelques mois dans la ferme paternelle (1960), entre

comme manoeuvre chez Wahli Freres SA (1960) oü ll entreprend un apprentissage de

mecamcien de precision (1961) avant d'etre engage dans cette branche pendant une
trentaine d'annees (1967-1996). Ce type de source donne ainsi l'occasion de reconstituer
les parcours au sein de l'entrepnse, de voir d'oü viennent les ouvriers engages (ongine
geographique et sociale, eventuel precedent employeur, parent dans l'entrepnse) et qui
sont les ouvners qui gravissent les echelons de la hierarchie de l'entrepnse pour devenir
chefs d'atelier et cadres intermediaires.

Dans le cas de la maison Wahli Freres SA, un facteur particulier d'ascension au sein
de la hierarchie interne de l'entreprise semble bien avoir ete determinant, celui de

l'appartenance religieuse. La famille Wahli est en effet membre de l'Assemblee
evangelique des Freres, plus connue sous le nom d'Eghse des Coeurs purs, et pnvilegie
ses coreligionnaires, non seulement dans le recrutement des premiers ouvriers mais aussi
dans la politique de gratification et dans le choix des cadres intermediaires Le parcours
de X en est une excellente illustration. Ne dans le village agncole de Champoz en 1912,
ll entre chez Wahli comme manoeuvre en 1956, est nomme ouvner aleseur en 1963 et

devient chef du departement de vermssage en 1966, poste qu'il occupe jusqu'ä sa retraite.
Membre de la meme Eglise que ses employeurs, cet ouvner leur envoie regulierement
des lettres de remerciement qui temoignent d'une fidelite exemplaire. Ce courner date de

janvier 1973 en est une bonne illustration.

7 CEJARE, Fonds Wahli Freres SA, dossiers personnels, Y, lettre du 8 mai 1976.
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« Chers Patrons et freres en Christ,
C'est pendant ces jours de vacances bienfaisantes que je proflte de vous adresser,

pour chacun et chacune de vos families, tous mes vceux de benediction et prosperite
pour la nouvelle annee qui s 'ouvre devant nous, nous ne savonspas ce qu 'eile nous

reserve, mats nous savons une chose, c 'est que le Seigneur notre Dieu estfidele
Par la meme occasion, je tiens ä vous remercier tres chaleureusement pour la

gratification et I 'augmentation de salaire que vous m 'avez accordee
Je vous dirai que c 'est toujours avec plaisir que je travaille dans votre entreprise, et

continuerai avec la grace du Seigneur äfaire tout mon possible, afin de collaborer ä

la bonne marche de I 'usine
En restant votre collaborateur, je vous adresse mes salutations fraternelles en Celui

qui revient bientdt, avec Nomb 6, 24-26 »8

La question qui se pose alors est celle de la conciliation de telles pratiques, qui releve

d'un paternalisme des plus classiques, voire d'un clientelisme religieux, avec l'adoption
de nouvelles methodes de management moderne dans le domaine des ressources
humaines, qui accompagne le passage ä une production rationalisee du travail Une telle

politique de recrutement et de promotion semble a priori inconciliable avec les methodes

modernes de gestion du personnel, nees dans le sillage de la psychotechmque au cours
des annees 1930 et 19409 En outre, la documentation qualitative contenue dans les

dossiers personnels des employes relativise une vision du travail industriel
traditionnellement dominee par raffrontement entre patronat et ouvners, et qui repose sur

l'usage pnvilegie d'archives syndicales

Conclusion
Les quelques exemples cites dans le cadre de cette presentation ne sont que des

illustrations de ce que peuvent apporter les archives d'entrepnses ä l'histonen desireux

d'apprehender la question du travail industriel au cours du xxe siecle L'analyse
systematique des listes et des dossiers du personnel est un travail de longue haleine -
Aubry Freres SA a engage plusieurs centaines d'ouvners de 1918 ä 1970-mais dont les

potentiahtes sont grandes De plus, de multiples sources non evoquees dans ce cadre

(salaires, prets bancaires aux ouvners, bourses d'etudes, politique immobihere des

caisses de prevoyance, etc permettraient d'affiner l'analyse des rapports sociaux au sein
de l'entreprise Enfin, ä une echelle plus large que celle de la fabnque proprement dite,
les archives d'entrepnses comprennent des documents relatifs ä la division internationale
du travail (travail frontaher, delocalisation en Asie du Sud-Est), autre illustration du
travail industnel contemporain

Pierre-Yves Donze

8 CEJARE, Fonds Wahli Freres SA, dossiers personnels, X, lettre du 3 Janvier 1973 Reference

au livre biblique des Nombres, chapitre 6, versets 24-26 « Que le Seigneur te bemsse et te garde1

Que le Seigneur fasse bnller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi1 Que le Seigneur toume
vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix1»
9 Sur cette question, voir Matthieu Leimgruber, Taylorisme et management en Suisse romande

(1917-1950), Lausanne, Antipodes, 2001, 183 p
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Liste des principaux fonds d 'archives conserves au CEJARE

Nom Localite Branche Dates limites Volume

(metres lineaires)
Aubry Freres SA Le Noirmont Horlogene 1935-2001 150 ml
Humbert Bourquard Boecourt Boites de montres 1947-2000 4,5 ml
Burn SA Moutier Mecantque 1958-1983 0,1 ml
Henn Girod SA Court Mecamque 1939-2001 3,0 ml
Kohlt Tramelan Cadrans 1885-1990 6,0 ml
Frangois Laneve Cormoret Bätiment 1947-1967 0,2 ml
Nouvelle fabnque
de Tavannes Tavannes Horlogene 1929-1932 0,1 ml
E Piquerez SA Bassecourt Boites de montres 1932-1997 1,2 ml
Prata SA Tavannes Mecamque 1951-2000 0,5 ml
Riotti Saint-Imier Bätiment 1908-1916 0,1 ml
Schaublm SA Bevtlard Machines 1915-1990 10,5 ml
Stella Werke AG Bassecourt Cycles/mobilier 1951-1979 6,6 ml
Varmann SA Court Mecamque 1984-2000 1,5 ml
Wählt Freres SA Bevtlard Machines 1946-1999 50 ml
Paul Wyss SA Courtetelle Boites de montres 1952-1999 2,0 ml

Contact
Centre jurassien d'archives et de recherches economtques (CEJARE)
Place du Marche 5

2610 Saint-Imier

www cejare ch

cejare@cejare ch

tel 032 941 55 45
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Interviews video realises par Pierre Jeanneret
(mise ä jour des listes des precedents Cahiers)

Nom Date Lieu Sujet
Decosterd Ernest 8 7 1991 Lausanne POP

Cuany Marcel 28.10.1991 Lausanne chomage
Petit Fernand (decede) 18-20 10.1994 Lausanne POP

Crot Fernand (decede) 6 4 1995 Lausanne POP

Berthoud Raymond 9.6.1995 Lausanne POP, MDE
Jacques William 19.6.1995 Bellevue/GE theatre, radio
(Jacques Vaena, decede)

Stauffer Antoinette 29.6.1995 Lausanne POP FDIF/FFSPP, LMR
Payot Pierre 27 11.1995 Lausanne POP, nucleaire

Dreyfuss Robert 18.3.1996 Prilly POP, antisemitisme, medecine

Cordone Marcelme 13.5.1996 Lausanne POP, FFSPP, LMR
(ex-MlEVILLE)
Seylaz Jean-Luc 20 5.1996 Samt-Sulpice POP, Andre Bonnard, Contacts

Odermatt Karl 9.9.1996 Geneve JS, PCS, PST
et Marie-Therese (decedes)

Buenzod Michel 6 11.96 Lausanne PST, Contacts

Pavillon Olivier 2.12.1996 Ferlens POP, LMR
Muriset Albert 25 41997 Yveerdon POP, Municipality 1946-53

Nicole Robert 8 10.1997 La Sarraz Mouvement antiatomique
Mayerat Jean 23.4.1998 Rolle POP, Plans fixes
Huguenin Mananne 25.2.1999 Renens POP, femmisme, toxicomame
Goujon Sylvam 20.11.2002 Lausanne MDE, Angola
Cantini Claude 16.5.2003 Forel Lavaux biographie, syndicahsme,

anarchisme, etc.

Gysin Roger 23.5.2003 Vdlars s/Ollon Avant-Coureurs, crtse, Mob
Cuendet Andre 9 3.2004 Grandvaux garde-frontiere 1930-1980

(incendie St-Gingolph 1944)
Baeriswyl Robert 3.11.2004 Romainmötier POP, Krishnamurti, peinture
Rusconi Henri 24 11 2004 Lausanne POP, festivals jeunesses

Vautier Jean-Claude 8.12.2004 Orbe PSV, Groupe d'Yverdon,
mouvement antiatomique

Delacombaz Roland 20.1.2005 Lutry reliure d'art, handicap
Andersson Nils 24.2.2006 Paris Ed. La Cite, question algenenne
Aguet Pierre 11.09.2006 Vevey Socialistes Chretiens, PSS/PSV

Des copies sont deposees aux Archives de la Ville de Lausanne, fonds P 264 Des

entretiens sur cassettes audio sont deposes au fonds d'archives de l'AEHMO, Departement

des manuscnts, Bibliotheque cantonale, Dongny.


	Chroniques

