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AVANT-PROPOS

Des considerations economiques et techniques ont prevalu pendant long-
temps dans l'interet historiographique porte aux archives d'entreprises. Avant
tout lieu de decision economique, d'elaboration de Strategie, de progres tech-
nologique ou de conflits touchant ä sa survie, l'entreprise est d'abord apparue
sous les aspects d'une unite jouant tant bien que mal son role dans un environ-
nement qu'elle subissait autant qu'elle essayait de le dominer. Les fondements
de l'histoire d'entreprise comme terrain scientifique et, dans cette perspective,
l'utilisation des archives d'entreprises comme sources exploitables se sont
d'abord rattaches ä ces preoccupations qui en ont explicite l'apparition et assure
les developpements ulterieurs: c'est clair pour les Etats-Unis, les precurseurs
en la matiere, mais c'est aussi le cas pour les pays europeensEncore plus tar-
dif, l'engouement constate en Suisse s'est nourri de differentes impulsions qui
ne viennent cependant pas dementir ce constat2.

Si, pour evidente qu'elle soit, la perspective sociale n'a pas ete un fer de
lance dans ces enjeux, ce n'est pas forcement dü ä un manque d'interet. Des les

annees 1970, les monographies d'entreprises ont aborde ces aspects parce qu'ils
sont indissociablement lies ä leur existence meme et, pour le chercheur, ä leur
comprehension3. Comment concevoir ces unites economiques sans en appre-
cier toutes les composantes Comment decrire une entreprise, comprendre ses

mecanismes, definir ses rouages, expliciter ses succes ou ses revers, sans les

relier ä tous les determinants qui en saisissent les tenants et les aboutissants 4

Si la trajectoire d'une entreprise s'explique autant dans les ateliers que dans les

bureaux directoriaux, il s'agit d'en apprehender toutes les formes.
Les conceptions patronales des relations sociales ont ainsi fait l'objet

d'importantes etudes: les entreprises sont nombreuses ä avoir gagne l'adhesion
de leur main-d'oeuvre et ä s'assurer une paix sociale, condition ä un meilleur
ancrage economique, grace ä des strategies recourant ä 1'image de la famille se

1 Jean-Pierre DAVIET, «Anciens et nouveaux visages de la Business History», in Yves

LEQUIN et Sylvie VANDECASTEELE (ed.), L'usine et le bureau Itineraires sociaux et
professionnels dans l'entreprise XIX' et XX1 siecles, Presses universitäres de Lyon, 1990,

pp 21 ss. et Maurice HAMON et Felix TORRES (sous la direction de), Memoire d'avenir.
L'Histoire dans 1'Entreprise, Pans, Economica, 1987

2 Cf. les travaux de Franpois JEQUIER, notamment «L'histoire des patrons est-elle reac-
tionnaire?», m Etudes de Lettres, Lausanne, avril-juin 1979, pp. 15-48.

3 Francois CARON, «L'Entrepnse», in Pierre NORA (dir.), Les lieux de memoire, III. La
France, 2. Traditions, Paris, 1992, pp 323 ss

4 Pour ces questions, cf Franqois JEQUIER, «Quelques reflexions Sur la place de l'histoire
des entreprises dans l'histoire economique et sociale», in Revue europeenne des sciences
sociales et Cahiers V. Pareto, 1979, pp 59-77
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regroupant autour d'un pere, le patron. En Europe, le patronage et, dans sa forme
plus achevee, le paternalisme ont regle l'untvers des entreprises dans un moule

qui a domine tout le XIXe siecle et, pour certaines, jusque tard dans le XXe siecle \
Cette matrice sociale a d'ailleurs fourni l'essentiel de 1'argumentation ä une
historiographie americaine pour expliquer le retard et la mollesse du develop-
pement industriel de la France au XIXe siecle. Seule l'erosion des entreprises
familiales et des vertus paternalistes qu'elles defendaient aurait pu lui assurer
un essor durant l'entre-deux-guerres6.

Quelle que soit la portee de sa valeur explicative, cette approche reste tres

dependante de la conception hierarchique de l'entreprise. C'est la vision patro-
nale qui est ici mise en evidence, parce qu'en deteignant sur le comportement
de l'entreprise, elle determine en meme temps l'ensemble des itineraires du
personnel. Dans cette perspective, la naissance d'une culture d'entreprise aurait

pour fondement la responsabilite patronale ä assumer un role, non seulement
dans Forientation economique de l'entreprise, mais egalement dans la definition

politique de la societe.
L'article d'Olivier Schmid, que l'on peut lire dans ces cahiers, en montre

toutes les implications dans le cadre de l'entreprise de chocolat Suchard. Avec
l'arrivee de Carl Russ ä sa tete, l'entreprise neuchäteloise a developpe un
veritable modele d'action dont bon nombre d'entreprises suisses se sont inspirees

par la suite. Alliee ä un changement de generations patronales, la montee en

puissance du mouvement ouvrier etablit cependant, ä terme, de nouveaux codes
de comportement qui viennent battre en breche ce dogme du «contröle total»
dont les effets ont certainement anesthesie les capacites mobilisatrices du
personnel en meme temps qu'ils obligeaient le patronat ä innover en fonction des

changements conjoncturels. Bad sur le socle de la prosperite, le paternalisme
de Suchard s'effondra lors des crises de l'entre-deux-guerres qui acheverent de

casser 1'image de la «bonne maison», incapable comme par le passe d'assumer

son devoir de pourvoyeuse de travail et de bien-etre social, en echange de

la fidelite du personnel affaibli par les licenciements.

5. Cf Sylvie SCHWEITZER (texte,s reunis par), Logique d'entreprises et pohtiques sociales
des XIX" et XX" Steeles, Lyon, Centre J Cartier, 1993 et Gerard NOIRIEL, «Du «patronage»

au «paternalisme»: la restructuration des formes de domination de la main-d'ceuvre
ouvnere dans 1'Industrie metallurgique fran9aise», in Le Mouvement Social, n° 144, 1988,

pp 17-35. Pour un bon exemple de monographie d'entrepnses developpant cette thema-

tique, Pierre LAMARD, Histoire d'un capital familial au XIX' siecle le capital Japy (1777-
1910), Beifort, Societe belfortaine d'emulation, 1984

6 C'est une these classique dans l'historiographie economique. Cf. David LANDES,
«French Entrepreneurship and Industrial Growth in the Nineteenth Century» in Journal of
Economic History, 1949, pp 45-61 et la vigoureuse replique de Francois CARON,
«Histoire economique et histoire globale», in L'histoire et ses methodes. Actes du Colloque
franto-neerlandais de novembre 1980 ä Amsterdam, Lille, Presses universitäres de Lille,
1981,pp 141-157
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A cote de toutes ces interrogations sur la portee des responsabilites patro-
nales et le sens de leurs actions aux differents echelons de l'entreprise, une reflexion

specifiquement centree sur les questions de la main-d'oeuvre, de son existence et
de son organisation au sein des ateliers, de ses sentiments et de son action, repre-
sentait une direction historiographique tout ä fait legitime. Mis ä part la mefiance
de beaucoup d'entrepnses ä ouvrir leurs archives - mefiance d'ailleurs pas uni-
quement liee ä l'etude des questions sociales -, des problemes methodologiques
en refrenaient le mouvement. En effet, les archives d'entrepnses rassemblent une
masse de documents qui proviennent essentiellement des bureaux directonaux,
peu des ateliers. L'histoire de l'usine s'efface dernere l'histoire de la direction

qui detient, pour l'essentiel, la memoire ecrite La main-d'oeuvre est avant tout
un facteur de production et eile apparait dans les archives en termes de coüts sous
la forme de listes nominales et numeriques: fichier du personnel, registre des

entrees et des sorties, listes des salaires et listes des licenciements dans les penodes
de crises. Elle apparait egalement sous la forme de remarques ponctuelles, d'allu-
sions plus ou moms breves selon les circonstances, dans les proces-verbaux des

Conseils d'administration et des Conseils de direction Les sources photogra-
phiques, generalement tres nombreuses dans les entrepnses, permettent egalement

d'en reveler certains aspects. Bref, nous connaissons bien le poids de la
main-d'ceuvre, mais guere sa voix. La connaissance de l'entreprise reste avant
tout celle qui est livree par ses dirigeants, ses proprietaries, ses responsables.

Meme si elles conditionnent la portee des resultats, ces limites n'ont pas

pour autant empeche des recherches dans l'exploitation de toutes ces informations.

Deux directions ont notamment ete explorees: la premiere a concerne
specifiquement l'histoire du travail, alors que la seconde s'est plus precisement
portee sur l'histoire sociale de la main-d'oeuvre. Les archives d'entreprises ont
pu ainsi amener ä mieux comprendre la vie des ateliers et leur organisation
interne7. Elles ont permis de reconstruire le processus de production dans ses

differentes dimensions (technique, economique, psychologique et culturelle),
ses modifications dans le court, le moyen et le long terme et ses incidences sur
la main-d'ceuvre8. Trois communications reunies dans le present numero en
abordent quelques aspects. Gilles Forster analyse l'impact du phenomene de

rationalisation dans l'entreprise Secheron ä Geneve, une des entrepnses pion-
nieres en Suisse en la matiere; Joelle Knobel Wenger s'attelle ä degager les

7 Sylvie SCHWEITZER, Des engrenages ä la chatne Les usines Citroen, 1915-1935,
Presses universitäres de Lyon, 1982

8 Cf le travail de Rudolf JAUN qui a en partie repose sur des archives d'entrepnses,
Management und Arbeiterschaft Verwissenschaftlichung, Amerakimsierung und
Rationalisierung der Arbeitsverhältnisse in der Schweiz, 1873-1959, Zurich, Chronos, 1986

Pour la France, voir la monumentale etude d'Aimee MOUTET, Les logiques cle l'entrepri.se
La rationalisation dans /'Industrie fran^aise de l'entre-deux-guerres, Paris, Editions de

l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 1997

9



debats relatifs ä la question des salaires dans la manufacture horlogere bien-
noise Louis Brandt & Frere (future Omega), c'est aussi en partie le cas avec le

texte d'Alain Cortat sur Condor, entrepnse de cycles ä Courfaivre dans le Jura
Tous ces articles montrent la difficulte pour la mam-d'oeuvre d'tntegrer et de

comprendre le sens des changements qui devaient en principe ameliorer, sous
le couvert de la rationalisation et du progres technique, ses conditions de
travail Le quotidien ouvner est vecu autrement et, par retroaction, les avantages

economiques semblent moms importants que ce que Ton en esperait
Grace ä un patient travail de mise en sene des donnees statistiques, l'histoire

sociale du travail a aussi permis de mettre en evidence la structure de la main-d'oeuvre

(origine, äge, sexe, Statut civil, etc )', ainsi que l'histoire des trajectoires
individuelles10 Ces recherches revelent des configurations nouvelles sur l'histoire socio-

economique du monde du travail Le texte de Frangois Kohler sur le peisonnel de

l'entreprise Wenger ä Delemont en fourmt un bei exemple Meme si eile reste tres
sensible ä la conjoncture, nous voyons notamment que la hdelite du personnel aug-
mente avec l'äge de l'entreprise La main-d'ceuvre se presente dans sa variete et sa

richesse Mais celles-ci en expliquent aussi ses difficultes La cohabitation entre
main-d'ceuvre qualifiee et non-quahfiee, feminine et masculine, indigene et etran-

gere, fixe et temporaire, jeune et ägee genere des hierarchies, des concurrences, des

rapports de force et des incomprehensions dont le patronat s'est abondamment servi
dans ses strategies salanales et de recrutement11 Sur ces aspects, les textes de Gilles
Forster et Joelle Knobel Wenger sont revelateurs de la multiplicity des modalites

Bret, on peut trouver dans les archives d'entrepnses un reservoir lnepui-
sable de materiaux qui precisent les contours du monde du travail, de son pou-
voir de reaction, de son autonomie C'est le domaine histonographique qui a

certainement le plus profite de leur ouverture
L'exploitation des archives d'entrepnses dans la perspective d'une his-

toire des luttes politiques et syndicales reste plus problematique En regard des

limites methodologiques evoquees ci-dessus, ll n'y a rien d'etonnant ä ce que,
pour 1'essentiel, celle-ci se soit basee sur des sources attestant l'existence eco-

nomique, politique, ideologique et sociale du monde ouvrier en dehors de son

9 Le meilleur travail en la matiere reste celui d'Alain DEWERPE et Yves GAULUPEAU,
La fabrique des proletaires Les ouvners de la manufactuie d Ohetkämpf a Jou) en Josas
1760-1815 Pans, Piesses de l'Ecole Normale Supeneure 1990 Quelques elements dans le

travail sui Paillard de Laurent TISSOT, E Padlard & Cie, SA Une entreprise vaudoise de

petite metamque Entrepnse jamihale, diversification industrielle et innovation tethnolo-

gique Cousset (FR), Editions Delval, 1987, pp 82-99

10 On en trouve une bonne illustration dans les communications reunies par Yves LEQUIN
et Sylvie VANDECASTEELE (Ed), op at
11 Rudolf VETTERLI, Industriearbeit Atbeiterbewusstsein und geweikschaftliche
Organisation Dargestellt am Beispiel del Geo/g Fischer (1890 1930) Gottingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1978
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cadre de travail les archives syndicales et pohtiques, la presse, les memoires,
les archives pubhques (police, administration, etc contiennent davantage
d'mformations, d'analyses et de precisions sur ses actions revendicatrices, ses

confhts, ses attentes, ses representations12
Malgre leurs limites, l'ouverture progressive des archives a pourtant vu

l'histoire d'entreprises amorcer des percees impoitantes dans de nombreux
domaines jusqu'ici uniquement traites en recourant ä des archives «classiques»
Plus qu'un complement ä ces dermeres, les archives d'entreprises permettent
une meilleure estimation du poids reel des actions syndicales et pohtiques sur
le patronat, ainsi que l'intensite de leur impact11 Elles autorisent notamment a

mieux mesurer les marges de manoeuvre laissees ä la main-d'oeuvre, les occasions

perdues ou ratees faute d'une meilleure appreciation de la volonte patro-
nale et d'une meilleure analyse des demarches et des intentions 14

La communication de Laurent Tissot sur l'elaboration d'une Strategie sociale
chez Paillard ä Samte-Croix et ä Yverdon montre 1'importance a la fois des pres-
sions syndicales et des determinants conjoncturels Loin de ne s'exphquer que par
une fixation sur le danger syndical, la difficulte de la FOMH ä s'y faire reconnaitre
s'alimente ä ce vieux fond federahste, si present dans les mentahtes patronales vau
doises et qui denie ä tout intervenant exteneur, patronal ou syndical, le droit de se

meler des affaires de l'entreprise Si les theories corporatistes ont pu presenter une
alternative credible a la reconnaissance syndicale, c'est qu'elles pouvaient encore
modeler les attitudes des partenaires vers des objectifs communs la defense de

l'entreprise, son autonomie d'action et la reference ä une culture specifique Alain
Cortat montre egalement un autre aspect de l'histoire du mouvement ouvrier les

archives de Condor font decouvnr l'entreprise comme un espace de lutte entre les

confederations syndicales Le degre de militantisme admis au sein de l'entreprise
jurassienne est fortement dependant des choix patronaux adoptes en la matiere et
des changements de rapport de force dans la penetration syndicale

En consacrant le dossier central de ce numero des Cahiers aux hens entre
les archives d'entreprises et l'histoire du mouvement ouvrier, l'AEHMO a voulu
mieux faire saisir l'importance de ce matenau pour sa comprehension Les
communications rassemblees ici par Laurent Tissot s'attachent ä en developper
quelques aspects les configurations sociales, les rapports de domination, la

12 Pour un bilan historiographique cf Brigitte STUDER et Francois VALLOTTON (sous
la direction de) Histoire sociale et mouvement ouvrier 1848-1998 Lausanne/Zurich
Editions d En bas/Chronos, 1998

13 Rudolf VETTERL1 « Arbeitsalltag, Konflikt und Arbeiteibewegung in einem
Grossunternehmen», in Arbeitsalltag unci Betriebsleben Zur Geschichte industriellen
Arbeits und Lebensverhaltnisse in der Schweiz Hg vom Sozialarchiv zum Jubiläum
seines75 jahrigen Bestehens, Dissenhofen, Verlag Ruegger, 1981 pp 269 314

14 Jean Paul DEPRETTO et Sylvie V SCHWEITZER Le Communtsme a l Usme Vie

ouvriere et mouvement ouvriet chez Renault 1920 1939, Edires, 1984
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structure de la main-d'ceuvre, ses attentes, ses contraintes, mais aussi ses espoirs
et ses peurs s'eclairent d'un jour nouveau parce que les archives d'entreprises
les saisissent sur les lieux memes du travail Meme si le regard patronal est
constamment present et brouille, dans une certaine mesure, la clarte des intentions,

les archives d'entreprises hvrent la substance des logiques qui font l'entre-

pnse en meme temps qu'elles tafonnent les comportements et les reflexes
II ne s'agit pas pour autant de tirer de ces etudes des generalisations et de

faire des archives d'entreprises le sesame permettant d'acceder ä la verite histo-

nque L'histoire du mouvement ouvner n'a pas attendu leur ouverture pour se

construire et s'affirmer Si, d'une part, eile s'est surtout faite sans elles, d'autre

part, elle ne doit pas dorenavant ne se faire qu'avec elles De plus, la limite de la

monographie d'entrepnse doit etie relevee L'exemplarite ne prouve nen si elle
n'est pas rapprochee d'autres souices, d'autres eclairages

Le recentrage doit plutöt s'operer dans des dimensions thematiques de nature
ä mieux mettre en evidence les problematiques impoitantes On serait porte ä pri-
vilegier une approche transveisale des archives d'entiepnses qui s'appuierait sur
les archives classiques pour developper des aspects encore trop mal connus en
Suisse les forces et les faiblesses de l'orgamsation du monde ouvner au sein de

l'entreprise, les strategies de recrutement de la main-d'ceuvre, les strategies sala-

nales, les formes de hierarchisation et de domination, les methodes utilisees pour
empecher l'implantation de structures syndicates independantes de l'entreprise
(commissions d'entrepnse, par exemple), les ltineraires professionnels, les questions

relatives aux qualifications et aux dequahfications, de promotion et de

relegation, d'apprentissage et de savoir-faire Ce ne sont la que quelques directions
oil, couplee avec des archives classiques, une utilisation large et comparative des

archives d'entreprises est ä meme de degager des perspectives qui nuancent les

maigres portraits qui en ont ete dresses ailleurs et qui n'ont ete qu'ebauches ici
A cet egard, ll faut signaler les efforts d'associations et de societes qui contn-

buent ä faire mieux connaitre l'existence d'archives d'entreprises et s'efforcent
d'amener ä leur ouverture ä Geneve, la Fondation pour la sauvegarde des archives

d'entreprises, ä Delemont, l'Association pour les Archives industrielles et eco-

nomiques du Jura (AIEJ) sensibihsent les milieux economiques et sociaux par des

campagnes, des rencontres, des bulletins d'informations Dans le meme esprit, un

groupe de travail sur les archives d'entreprises s'est depuis quelque temps constitute

au sein de l'Association suisse des archivistes Une liste des archives d'entreprises

deposees au sein des archives pubhques (cantonales ou locates) est main-
tenant disponible sur Internet (http://www. ub. unibas. ch/wwz/vsa/vsa-arc.
htm) Relevons encore qu'un groupe de travail sur l'histoire d'entreprises s'est
recemment forme au sein de la Societe Suisse d'histoire economique et sociale

Si elles rendent compte de 1'interet grandissant en Suisse pour l'histoire
d'entreprises, toutes ces initiatives pourront renforcer aussi la presence des archives

d'entreprises dans l'etude du mouvement ouvner Ainsi pourront-elles favoriser
de futures recherches sur les confrontations sociales et la discipline du travail
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