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to closse <HW&r$ amejicairie, jwî ^ A'op r̂oprler lo i>rodM îon et
lo soci^t*/doit r̂ soudre des probl&mes sur une ^heJie ef a tin niveoy
jamafc orteints au cours du d6veloppemeat de la bourgeoisie; les pro*
blames que les ouvrlers bm r̂kalfis ont d resoydre sont 6 quelques vananres
pr$$, ceux qu'ont deja ou qu'auront bientdt a r&ovdre les ouvriers de
fous tes pays; Jes sofutions qu'ik burs donneat prennent toute Jeur vaieur
cte, ,ce'to.et/'^^rtr'^tr^'cxom^rj aW0n$fc ' ' ' ' ' . ' ' ' •

Ce t|ue ncnii'voybni *n .Am r̂lque, c'©^ J'efts«if«t>te rffe Ja classy owwî re
toiitj«i«©r d s00?ei*)f -^ pour ainsi dJr« coaditbfU t̂fement -*^ lib p«ii$-
santes organisations syndicates, pour io lufte pied a pied centre le capital
mais, en meme temps, s'opposer sourdement a letirs programmes poĴ iques
ef a feurs ideologies; prendre peu a peu conscience d'un objectif pair
son combat de classe et, simultanement, utiliser pour le realiser, les moyens
que Idrge fa ^soci4t<§ d'exploitation; contester Je pouvolr de ses ennemls
a sa source meme, dans les chames de fa production de masse qui ont
assure' Jeur pw®ane&. l ' '

M y a la sujet de proforvdes etudes: comment ce processus se deroule
dans Io. r4aflt4 quelfes preuves les ouvrfers ome>rcqin$ nous donnent de
feur capacite a resoudre les probiemes qui Jeur sortt poses, vottd le repor-
tage ou ie debat qui nous aurait interest sur 1'Arnerique. Helas! c'est
justement ce que ces piliers de fa gauche americaine que sont ies chefs

isyndJcaux ne peuvent nous expHquer.

G, PCTRO.

Documents

\

La vie en usine

3. — Lies conditions generates de 1'emploi
\ .

On doit indiquer sous cette rubrique Ie «climat» d'ensembte
de la vie organique d^ Tent reprise, tel qu'il appai;a!t m persoiftpei
en place aprls quelques annees. II s'agit de cette somme de condi-
tions particulieres qui font dire dans les conversations privees:
« Dans teile^bolter ^ite* scmt *durs».— <Dans tette aiitre,
<* ils » sont « bien >, et conferent aux entreprises, dans les milieux
d'ouvriers metaHos cm d'employes une sorte de cote, bonne ou
mauvaise, le plus souvent fondee, et sans appel.

Dans la «boite» qui nous preoccupe, le climat est «tran-
quilte *.

La discipline n'est pas absolurnent stricte. Ainsi, les retards fre-
quents n'entrainent de sanctions (avertissement, puis mise a pied)
qu'a la longue, les autorisations d'absence sont facilement accord&s,
les deplacements peu justifies (pour voir un copain) d'un atelier
a Fautre, sont tacitement toler^s, s'ik ne sc«it pas nombreux. 11
ne faut pas en conclure qu'il regne une atmosphere anarchique,
au contraire : dans ce domaine, implicitement, ouvriers et em-
ployes, connaissent la limite de tolerance, et implicitement, ia
direction fait la part du feu. Cette situation n*£$t pas privil^gife,
mais c0mtnun« i nombre d'usines ; d'autres, par contre, jouissent
d'une reputation opposfe (SIMCA par exemple)*

La s&urite et la stftbilit^ de Temploi confirment encore cette
ambiance de tranquillite. Statistiquement, plus de la moiti^ du
personnel compte au mintot|ni dix ans de pr^^ence, et 20 %, plus <te
quinze ans. L'ustne ti'6st pas une «passoire> (ce if est pas te ca^
de Citroen). La direction attache du prix a la conservation des
cadres et du petsoniiel, :estihiant sans doute par la assurer i M
production un meilleur r^ndement et une plus grande qualit^
Quoiqu'fl en soit, les mouvements de pefsonrtel sont presqae
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embauches se font a I'unite*, wc\ lieenciement est un ev&iement (1).
Cette discipline sduple et^i& st^bilite* de 1'einploi presupptf*

sent utf ryth^ie de travail (entenrfei;|>ar la la production globale
de rusine)^pe!^ jpeu dfeiiet et nets tay!oti$& Cest pr&ise*ment
le cas, ef, indipfeftd^mfeft 4u Jytifcme et de la cadence Eminem-
merit variablesr;tajk$fo''4' chaque atelier, chaque e*quipe, chaque
ouvrier, ctiaqu^ employe*, rorganisatiot* de l'e#se?nble n'est pas
encore « sctentifiqiiement» minute*e, et T^iormite des frais ge*ne-
raux est la ran^on de la vetuste des locautf, de 1'^quipe de direc-
tion et du materiel * '

• ' , > i )1 ' . ( ' *

4. -̂ « te$ rapports individuels et de groupes
darts la production

• Par dM^ition, en tant que travailleur exploit^, chaque
ouvrier (ou employe) tend a fowrnir le n^oins de travail possible
pouj* le salaire le plus haut possible.

• Par definition, le patron tend 4 obtenir le plus de travail
possible pour les salaires les pjus bas possibles.

• Par sa situation de meijiDi^ d'un groupe de travail donne
(^quipe, bureau), chaque producteur tend SL faire obtenir au groupe
le maximum d'avantage.
• Par souci d'assurer et d'am&iorer sa condition personnelle,

Chacun tend i sauvegarder son emploi et si possible i gravir la
hi^f archie.
• Par suite de leur semblable assujettissement au patronat et de

leur semblable pression contre lui, tous les producteurs terident
i faire augmenter la masse globale des salaires de 1'entreprise,

Telles sont les bases des rapports sociaux viriflis dans toute
entreprise. Autremertt dit, parallilement au chcmlnement de la
production se developpe une multitude de conflits ou d'alliances
dont^ la racine tneme est dans la condition £conomique de cha-
cun. 1,1 est impossible dans un court article, et au surplus sans
necessite, de d&rire la totalite de ces rapports qui se creent
cpntinuellement. II est bien plus rev^Iateur d'en digagcr les grandes
lignes^ leurs origines, leiir repercussion sur la 'production et leurs
prolongfiments i toute la vie sociale.

Nous distinguerons plusieurs section$ :
'"'—• Les rapports ouvriers-patronat (et direction) ;

— Les rapports ouvriers-employes-mattrise;
-*̂  Les ouvriers entre eux;
— Les employe's entre eux ;
~ Les eijiploy^s et la direction;
«—Le «jeu personnel»; rarrivisiiie.

Les rapports ouvriers-patronat

Mis & part le fait que de trSs Vieux ouvriers * connaissent»
les pat^pns-fondateurs de Tusine, la q^asi-unanimit^ des ouvriers
u'entretierit jde iapport direct avec aucqn des emplpyeurs. Ceux-ci

(1) II est bien entendu que nous parlons de 1'entreprise en p^rlode de
plein ^—^*
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repr&entes par la feuille d'embauche, la. pendule de pointage,
IN direction, le contremaitre, la feuille de paie et le certificat de
tfivwil. Vice-versa, c'est bien ainsi qu'est represente ,1'ouvrier aux
Iftlployeurs. Chacun des deux signataires du contrat de travail ignore
ttilemcnt I'autre. Toutefois, cette absence de contacts personnels,

au developpement de rentreprise, n*entra}ne pas, de la
If! des interesses uiie hieconnaissance de leur situation reciproque.

pas un ouvrier qui ne sache qu'il est exploite par le patron,
damment de toute notion de plus-value, rouvrier sait de sa

|f§prc experience que les accroissements de capitaux, les agran-
jiiiinents materiels de Fentreprise/ le train de vie des adminis-
itmirs, sont issus de sa propre frustration. II le salt meme
puls son embauche, ou le simple bon sens lui demontre que le

||yl int^ret du patron a Tengager est de lui faire produire plus
ne sera paye. Flagrante est Tevidence, au point que les

Irons ne figurent presque jamais dans les conversations entre
Vriers. «0n travaille pour les patrons». Ghactin sent bien que
ord est unanime sur ce point et qu'il est inutile d'en faire

(tint ion.
Harement Tun ou I'autre des «gros» du Conseil d'Adminis-

effectue une visite des ateliers. L'attitude du personnel
est a ce sujet caracteristique : attention plus grande a la

mine affairee, serieuse, visent a confondre Tindividu avec
l fonction, avec son milieu — ce que les gars appellant «etre

Illfiit* ct inodore». — En sorte que le patron a qui est ainsi
(•fund tout contact humain fait reellement le «tour du proprie-
tlirr». Ce comportement individual, ne traduit ponrtant pas

ir inquietude relative au gagne-pain : on sait bien que le patron
pas en vue des sanctions individuelles et qu'il tient, avant
, a s'assurer du fonctionnement de Tappareil technique et du

proprement dit.
Deux sentiments dictent cette attitude : d'abord, le malaise

, la honte pourrait-on dire, de voir de pres celui qui vit
votre travail, et vous r^pelle ainsi toute la mediocrite et la
nr i t^ de votre situation ; I'amertume est grande qui se pro-

ii i l a ce contact. « II engrai$se? jcette v...-la» — « II est bien frin-

Ku^ » — « S'il continue, le travail va le tuer» •— Voila les re-
rxions a haute voix qui sont dchangees apres coup, en riant,

liiiprimant le reveil d'une rancceur toujours presente. D'autre part,
i» .souci de ne laisser aucune prise au patron, ne rien laisser
ichapjxir de sa vie propre qui puisse ajouter a ce sentiment de
cnmnlcte dependance economique. Paradoxalement, c'est en se
Uoiirnant un peu plus sur la machine que Touvrier «s'evade> a ce
nioment-!a de sa condition. Tous tiennent a prouver qu'ils
connuissent leur boulot et que Tusine tourne parce qu'ils sont la,
mix, 1'essentiel de la production.

I'our 1'ouvrier, faute d'un patronat tangible et perpetuellement
pr#Hent, la totality des conflits qui Topposent a la Socidte Ano-
nymc dmanent de la Direction. Cest-a-dire que d'une part s'il est
eoascient que les responsabilites de sa condition d'ouvrier provien-

du regime social tout entier, de 1'autre, tous les obstacles
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qu'il rcsncoutre fjrfttivcmenf 4 son satiates, son avancemeat, son
mut&im, etcu sont bjp ^ilribMs au travail
sitis et de tor appareil buraaucrati$ue,

Du jo9f de £<m tfilf ee a i'time* la vie de J'ouvrier est
a fa fm par la Diwfctea du personnel

d'activite <p* €&t la stenne
fabrication) . L'une et 1'autre visent a d^termiaer le plus etroitement
possible la eonaoiiitimtion de sa force de travail et sa retribtt- 1
tk>n. (Test en sa d^battant sur ce double front qu« I'ouvrier ecte m

ouvert avac ses exploiteurs. Mais avant que la lutte soil

A T^nbauche, rinSvidu est deji en poskion de
Ge 4}ue Ton appdle ui^ contrat de travail (camine o .̂ dit un
de vente <HI de location en supposaot une <«rtaine parite
parties contractantes) est tout bmmmmt une capitulatian
le regime c#p4tali$te. II y a cfe la part de Touvr^r acceptation I
de se souraettre a wie certaine fcatme d'exploitation. lla contesta-
tion, par la suke, et du taux de cette exploitation (lutte revendi-
cative sous toutes ses formes) et de Texploitation elle-meme (Mile
revolutionnaire) nait des conditions et des contradictions mimes
du travail.

La direction du personnel « suit » 1'ouvrier tout au long de s<m
sejour dans Tentreprise. En Tabsence, et pour cause, de d0&-
siers personnels authentiques que nous pourrions etaler et com-
renter, nous pouvons relev4*r des exemples-types de rapports,
d'ouvriers avec cette direction,

L'embaucha

M^us av0iB dit que la premiere humiliation A avaler est ceBe
de l^embauche, ou plus exactement du c^remoniai d'usage ; attpnte
dm$ un coiifeir anc^j^jjc; questk«inaire &rit (itat civil, refe-
rence), visile ined&ate La direct ion nc fournit pas, elle,
oirricujmn vilie; ni to ex^raits eoanptablcs prouvant sa
fiaanciere, elle m fail qu'i»di^pec le taux dc base de la categorfe
pmfessionn^lle du postulant. A wm diije, ta*tt ouvrier trouve cet
de fait normal et allant dfe s®t. Pour Tempipyeur ccwnme
1'oii.vrier, le soiliciteur, doî  1'Mecter est cclui qtd ofFre son
\rait 11 est signifkattf qne fe raipperrts de deux classes, Tune

1'autre subocdonnee, ^iftcitioiment Tinstauration
penomelh de Yomftmr, a^vant m^mc qu'il ait francfei la

pJDtte-.de- Fatelier.
An omrs d'une pr&miem petfede plus cm moins longue,

« tate le pouls » de Kaitf^p-isei ti mesurant i la fois le «ctaiat*
du travail, ks tosa ii®pos&> la nature du travail, la tete ̂
contremaitre, et le montant de la feuiHe de paie, Un tres bom
ouviaer njh&il^m pas a «r«masser ses clous » k la premiere
cc^lratMM ;-^u.ae crili^p^ Mtufilfe sur son travail, une erreur ».$QQ
detriment siir la ptfc)v ^r ip^ii est de trouver f acilement .-.
nouvelle cboi^tv ife e*wrier de <|uaHficatiQH moyenne
diocre hesitera davantage et se montrera plus conciliant .

I'yn comme 1'autre msnifoteot des le debut une susceptibiMte poin-
Illlrune, en tant cpe tfavaSkur plus qu'en tant cp%divitt. « Us

«e con ten tent pas de nous payer avec un lance^pierre, ik veu-
encore nous appfiendre natre boulot. »
out au long cte ,sa vie pitrfessioni^elle, I'ouvrier temoigne la

sensibilite, 3adc se transforms ^>n exteriorisation.
.

i paralt line virile premfee que Touvrier n'fest pas a ratelier
son plafeir, mm ptw ^^ner sa vie, Et pourtant, il.laut
vu \m atcjief ^>iis k passage de Tagemt pa^eur- Cest un

de profoade gr^vite, L'TOne n^xiste plus, sa machine
face a sa feujlle de paie, I'ouvrizf fait face a son

mploiteur. 11 avait .{cas le plus frequent) deja fait son compte,
HIM IN le plus souvent, il »e coincide pas rigoureusement avec ^elui
du patron, pour des questions de primei diverses^ d'arrets de cornp-
til, de jeux d'ecritures comptables, ou d'erreur pure-et simple.
Chaque chiifre est eplucbe, les camarades de travail donnent
liur avis. Reconnue fmalement exacte ou erronee, la paie est
ihaque fois tenue pour « maigre ». Un quart d'heure apres, c'est

V In detente, la satisfaction d'avoir r.egu son du. Mais plus que la
ffionotonie du travail, fanimosite du chef d'equipe, la fatigue, ou
JH difficult^ technique, tous boulets qui sont traines quotidienne-
Went, c'est riieure de la paie qui confronte obligatoirement Fou-
Vfier et la direction, la condition ouvrtere et la condition patronate.
A ce moment, Touvrier est a meme de comparer la somme de
ion effort et sa retribution, en un mot £ estimer approximative-
mcnt le taiD£ de la plus-value patronale. Quaud nous disons que
rouvrier verifie son « du », c'est une formule. En TeaHte, f'excla-
W^tion « que §a I > est generate. Le « diu » est autre chose, pour
Attains (au moins ceux qui le disent), c^est requivalent de ce qu^ls ont
iioduit, et dont le montant, connu avec beaucoup de precision par
A direction, est evalue « a peu p res » par les ouvriers en fpnction de

valeur marcbande du produit. Par exemple, celui qui, toute la
uijrnee, soude ou etame, ou emboutit divers elements de Fappa-
til produit par son atelier, informe du total de la « sortie » quo-
lidienne de cet atelier, est a mime d*evaluer sommairernent
te gain du patron et comparativement, le total des safaires pay^s
rn contre-partie.

Nous laissoas piiovisoir^roent de cote le « boni » gue nous £tudie-
lons plus particiiierement a propos de la productivite.

11 a ete dit plus haut que les salaires de fentr^rise d£crite
MuH en moyenne au-dc$sus de ceux de rindu^rjje^.daiAis la region
pamienne. Cela supposerait plus de liberafflte <te la part de la
direction, ou une grande combatlvite revendicative de ta part des
ouvriers. Cest la prepi^re trypolhese qui est fondle. En .effet, Ten-
i reprise jouit d'mj quasi mo^pole dans sa production et, au sur-
plus, grace 1 f euphade <fc l^pansion automdbile cte 1947 k 1952, a
pu retribuer son personnel iriieux que d'autres (1).

( I ) La tendance actuelle <J« march4 ft la criae est venue stopper It
IMrternaiism*, «t la recherche de la « compression des prix de revient »,
w)Uicitee par la clientele, provoQtre ̂ eti premier lieu Tarret d'augmeuta*
tkm d 'ensemble •&&& salmires,
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Monopole de fait et marche en expansion ne font qu'indiquer
les conditions des Jiberalites patronales, Ieur motif meme est, lui,
le desir bien comprehensible d' « associer* les salaries a la prospe-
rit6. de I'usine, c'est-£-dire d'obtenir un rendement superieur. Mais
ceci est lie a la question de la production (voir plus loin).

On comprend que, conscients d'une situation relativement favo-
risee, les ouvriers soient moins entraines a des actions collectives
pour Taugmentation des salaires. Par la suite, nous parlerons des
d^brayages et greves qui ont eu lieu dans ce sens, de leurs motifs
et leurs resultats, mais on doit dire des a present qu'en presence
d'un mot d'ordre syndical (quelle que soil la couleur du syndicat)
pour un releverftent des salaires de tant pour cent, la reaction
ouvriere est celle-ci : «Je gagne 130, ou 140, ou 170, ou 200 francs
deTheure. Un tel, qui travaille chez Gitroen, gagne 20 francs de
moins. Je risque au moins de ne rien obtenir, au plus d'etre Hcen-
cie -et de gagner moins ailleurs, si je trouve du travail». C'est
partiellement sur ce type de raisonnement que repose Tissue du
mouvement projete.

Affectation, Mutation

»i la conscience totale de sa condition d'exploite s'impose a
Tier d'abord des 1'embauche, ensuite et reguli&rement a 1'occa-

Si
1'ouvrier
sion de chaque paie, il est d'autres circonstances individuelles qui
la confirment et la renforcent cpntinuellement. Soumis & la mono-
tone besogne quotidienne, travail qualifii du professional ou ges«
tes cadences de 1'O.S., 1'ouvrier s'y enlise. II prend ses habitudes
et « s'installe» dans sa fonction. II est Ii6 & I'^quipe, etranger a
1'atelier, a plus forte raison & 1'usine. Mais ce train-train journalier
est parfois brutalement rompu par la direction, qui, par suite
d'arrets de fabrication, ou de lancement d'une autre, ou de baisse
momentanee, est amenee a proceder ^ des mutations plus ou moins
nombreuses. En ce cas, des que la rumeur s'en prdcise, le malaise
est grand. Personne n'est interesse par une mutation, la mefiance
regne, car sait-on si un changement d'atelier n'est pas un pas vers
le licenciement, et il est bien connu que la mattrise propose en tete
de liste ceux qu'elle juge moins «interessants», ^ tort ou a rai-
son, en raison de Ieur plus faible rendement ou de Ieur esprit moins
docile ; par ailleurs, cette crainte serait-elle excluc, il n'en resterait
pas moins qu'aucun ouvrier ne tient a quitter un poste qu'il con-
nait, a fond, des camarades d'equipe avec qui il s'est familiarise^
son «organisation » personnelle pour avoir des coudees f ranches
et du repit, en bref sa «defense» individuelle, et ensuite «tom-
ber» sur un travail plus sale ou plus fatigant, un atelier plus som-
bre ou plus bruyant, des gars moins « b i e n » (parce que moins
sportifs, ou a-politiques, ou «politiciens», suivant 1'optique de
chacun). Encore plus si le nouveau salaire est inferieur, et il y a
de fortes chances. On congoit que ces circonstances creent un
climat hostile a la direction ce qu'elle comprend de toute evi-
dence vu la rapidite avec l&quelle elle entend mener de telles
operations pour eviter un conflit ouvert. En d'autres termes, chaque

Vftof wt amend i rdflechir sur la toute-puissance patronate
11 fttlhlcne de sa defense. C'est en de pareils moments que les

I lont haineux : «On n'est pas du betail pour etre trim-
purtqiit > — « Ils se foutent de nous, ce n'est pas juste de

if ilru gars qui font Ieur boulot.»
iitn sftr, les occasions de conflits partiels, limites, sont nom-
III, Mfime lorsqu'elles concerhent 1'ensemble du personnel

, piles sont toutefois ramenees a Ieur place qui est minime,
(•I prs, rnalgre I'irritation qu'elles provoquent. Ainsi 1'exiguite
Vlltlalres, 1'absence de douches, le mauvais etat du garage a ve-
I'lniuffisance du chauffage 1'hiver, la cherte de la cantine,

tfnutrps, sont ressentis plus ou moins suivant les cas parti-
» Ces sujets sont frequemment abordes dans les conversa-

I privies. Ils sont aussi exploites par les syndicats et forment
clair des entretiens delegues du personnel-direction. Ge

p«H trop s'avancer que dire la faible resonance de ces faits
ouvriers. On notera que le plus souvent, ceux qui les citenj

prlvd ne sont pas parmi les plus revendicatifs. Anticipant
ppu sur cette etude, on peut donner en exemple la grosse
tiril^ des employes qui se. garden't bien d'aborder les ques-
N pssenlielles (salaires, heures supplementaires, cadences) poia1

«Arga riser de vetilles : couloirs mal eflaires, fournitures de mau-
I qualite ou autres...
Rn somme, les inconvenients que rencontrent les ouvriers dam

(ft ^t'Atcs du travail entretiennent une irritation permanente mab
n'rst pas un motif majeur de conflit.

Les ouvrieFs et la maitrise

l.,cs rapports des ouvriers avec la direction ne sont pas seute
^Wmontrer la dependance des premiers. Ils predominent, mais

inn la vie quotidienne, ou est rdpartie la tache, les rapports avec
I mail rise sont les plus evidents, egalement les plus exaspdrants.

Par maitrise on doit entendre ici exclusivement les contremaitres
Oil agents en tenant place. Dans Tentreprise, le contremaitre est
ffiponsable de la production de son atelier, seconde par un ou
pluMtMirs chefs d'equipe. A ce titre, il est constamment tenu de
innfrAler la production de chacun de ses•- ouvriers. Pratique-
fUenl, il le fait d'abord par la repartition du travail par £qui-
PPN, ensuite par des visites frequentes «sur le tas». De 1'uiie
nil Tautre fagon, I'opposition avec les ouvriers est inevitable. En

, 1'obsession du contremaitre est de «sortir» son programme
s les delais voulus par Tappareil directorial. Si les «temps»

mm! « bons», les ouvriers ne 1'auront pas trop sur le dos, si, par
^nnfre ils sont trop «justes » (et il faut bien que le service-chrono-
nt^lrage justifie son existence), c'est une guerre incessante. Quand
lew gars disent que le «contrecoup » est «gueulard», ce n'est pas
pxage*re. Guere moins quand ils le traitent de «corniaud», ou
«ulrc\s termes. Toujours press^ de satisfaire aux exigences chan-
^rwntes de la direction, le contremaitre est amene a donner des
conire-ordres successifs. C'est alors la tension et les coups de
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gueule cntre les gars et lui (et ses chefs d'equipe), les uns irrite
de travailler «en depit du bon sens», 1'autre tres chiche d'expli
cations fct d^sireux de redresser les « conneries* au plus tot Elle|
sont rares les journees qui se passent sans a-coup, et on voit fre*
quemment abandohner precipitammeiit telle fabrication (pour 1&4
quelle les jeux de pieces sont nombreux en stock) pour une autrel
(dont les pieces ^>nt alors fabriquees a la cfcrniere minute), Entr ]

tous les services et ateliers interesses se deveioppe alors unv
€ course au parapluie » sur laquelle qpus reviendrons a propos de la
production. Ind^pendamment de ces coups durs, il faut songer <
c'est tous les jours que les gars sont appeles a rendre des comf.__.
a leur contremaitre sur la qualite de leur travail et sur leur ren-
dement et que leur assiduite est enregistree egalement.

II est normal que s'ensutve un triste jeu de cache-cache, le contre-?
rnaitre visarit ton jours a dbtenir le maximum et I'c^jvrier applique|
a «jouer les surcharges». Un element vient adoucir cette1

lutte : la peine que prend le contremaitre a grossir aupres de la
direction les difficultes qu'il rencontre pour obtenir la production
dfoiree (difficultes d'approvisionnement, mauvais etat des ma*
chines, erreurs techniques, etc.), ceci dans le double but, et de
justifier ses appointements, et de couper court dans la mesure
du possible a une reduction des temps alloues, dont il patirait,
contraint a une surveillance accrue, expose aux reactions brutales des
ouvriers, et enfin encore plus soucieux d'une «sortie» de plus
en plus dure i realiser. Le souci de ses doldances n'est nullement
humanitaire, simplement egoiste, mais suivant la combativite un pei*i
sp^ciale d^ploy^e par leur contremaftre, les gars lui sont redeva-
bles d'un peu de repit. 11 n'existe pas de contremaitre-gateau, le
plus accommodant est celui qui n'est pas talonnd par ses supe-
rieurs. L'accomplissement des cadences provoque une paix, mais
une paix armee et la guerre se reveille dis la premiere desi^nte
cks «chron<^ ». On a vu ainsi des equipes r^puties calmes deve-
nir «enragees> p<Hir une diminution notable des temps, tandis
qm fe contremaftre tentait d'un cote de rttenir les gars et leur
prechait la confiance, et de Tautre demandait des attenuations. De
tek moments sont la terreur des contremaftres qui savent bien
qu'ils jouent avec leur avenir, sinon leur poste. L'ouvrier depend
du contremaitre pour son travail proprement dit. I I en depend
egalement pour son salaire. Chaque categoric professionnelle pos -̂
sSle un salaire horaire minimum, les dlpassements de ce mini-
murrt sont souvent tres importants et les hearts de salairesl
entie mivriers de meme categprte soiit dus au jeu des augmentations
individaelles, accordees par la direction sur proposJilion du contre-
ujaitre* Ainsi, dans une |̂uipe d'CXS., tous capables de tenir les
pastes fes uns d^ autoes, les salaimes varient de 138 a 150 francs
de Theure, dans ui^ atitre de 142 a 155 francs, soit un ecart
mensuel d'environ 2300 francs, ou plus pour des categories supe^
rieures. €^j veat qw le contreeaaifre detient une arme excellaite
pour encourager au remkroent, ksdites augmentations etant
accordees en principe semestriell€^ne«t a un pourcentage deter-*
mine du personnel (\fi erwirtm.) Li encore te contremaitre est

, . t f entre la pressioii.de ses ouvriers et les imperatifs de 1̂
fiction. En difidtive, il supporte une bonne part de ranimosite

gars vi$4-v*s de tout rappareil directorial, et de plus, appa-
Nint clairemtftt a«x yeux de ceux-d conime un « intermediaire »»
le jugerit au surplus inutile. De fait, B n 'y-a pas d'exemple
contremaftre absent pendant une longue periode qui n'ait pu

remplace au pied lev£ par un chef d'equipe habitue a
Tatelier.

Ouvrters el chefs
Hlus pr^s de Touvrier, le chef d'equipe a une position aussl
higue que le coritremaitre. En dernier nssscwt, il est du c6t£

Efclronal car c'est a la Direction qu'il doit son poste, le plus
Hivont par recomrnandation. Auparavant ouvrier, il connait le

Ilni>ir de commander aux autres, sa tache se resume a roccasion
1 une initiation des nouveaux venus i Tequipe et tous les purs

in une demonstration (plus ou moins frequente suivant son degm
rft conscience professionnelle) du travail 4 effectuer, et un con-
Ifftlc de 1'execution correcte. A Toutillage, le chef d'equipe a plus

responsabilit^s et plus de travail qu'a la fabrication, ou l&s
^rations sont plus aisles, moins complexes et rnoins predses.

-vis du chef d'equipe, Touvrier est toujours defiant. II
irmversera aisement ensentble sur des sujets « neutres » : sports,
Cin<5, peche, voitures, jardinage, impots, mais ceci masque le vide,
It Tosse qui separe leurs deux conditions.

Fout ouvrier salt que le chef d'equipe peut critiquer n'importe
quel gouvernement et meme les « patrons » (dans une abstraction
pnuknte), il n'6i restera pas moins qu'il ne prendra jamats la
defense des ouvriers sur les revendications fondamentales. D
It travail m^me, Touvrier agit devant lui comme devant
Igent du patronat qu'il est : en effectuant son travail avec
moins d'ardeur possible et pourtant avec la plus grande apparence
d'interet. Les ouvriers I'appr&ient si ses capacites professionnelles
w»nt grandes, mais le critere rfel d'appr&iation est son attitude
* coulante » ou non, c'est-^-dire sa position de chef et non di
technicien, et cette attitude vane en fonction des ordres qu'M
recjoit.

Oisvriers ef employes

Ouvriers et employes ont fort peu d'occasions de se rencortti«r
dans le cadre du travail. Les contacts n'ont lieu que pour deux
motifs bien determines : soit pour une question technique, oy
I'ouvrier , converse avec un employ^ des services techniques, soit
nour une question de salaire (renseignement, reclamation) au
bureau du personnel. Bien qu'il s'agisse de cas d'exception, car les
leuilles de paie sont rarement erronees, et d'autre part, les ques-
tions techniques sont generalement debattues entre les employes
ct la maitrise, ces quelques relations convainquent la totalite

ouvriers qu'ils entretiennent ces « planquls d6 bureaucrates i?t
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ees «improductifs». Ces termes ne s'appliquent pas seule-
inent aux agents des services administratifs pu commerciaux, mais
a rensemble des agents mensiiels, sans distinction. Dans la con-
ception ouvriere, ['employe est un budgetivore, pistonne par un

. tgros», bien cale au chaud sur sa chaise, qui n'en fiche « pas une
secousse», a grand peur de se salir les mains, ne comprend rien
au travail reel de 1 atelier, et est toujours pret a mettre des batons
dans les roues. Geci vaut pour un dessinateur, un comptable, un
archiviste, etc. II faut bien dire que cette idee" a un fondement
souvent reel, suivant les individus ou suivant les services. Lors-
qu'un ouvrier penetre pour une raison de travail dans un bu-
reau de methodes, de dessin, ou d'ordonnancement, et y trouve j
une demi-douzaine d'employes echangeant des propos futiles, son
©pinion se trouve confirmee, et par la suite, largement repandue.

, De fait un O.S. ou an professional se sent beaucoup plus
proche de son chef d'equipe ou de groupe que d'un employe.
Ensemble, ils se moquent de toutes les « conneries» emanant des
« Bureaux ». D'ailleurs, aupres de leurs ouvriers, les contre-
maitres et chefs d'equipe ne se privent pas de reporter sur les
«bureaux» leurs propres erreurs. II s'etablit une solidarite des
c productifs » centre la masse des « improductifs » employes dont
le role echappe a 1'pbservation des ouvriers, et qui, par conse*-1
quent, apparait comme un agent d'organisation de Texploitation,
€t ce qui est pire, comme parasitaire en plus. Installes tout au fond
de ce me*pris, se trouvent les chronome*treurs. Generalement, un
ouvrier ne comprend pas que Ton puisse etre chrono. «Ce n'est
pas un metier pour un homme ». Ceci dit comme on le dit pour
tin policier ou un garde-chiourme. II est bien ^tabli que le chrono
ne donne jamais un temps «juste », mais toujours «trop court».
L'apparition d'un chrono dans une equipe « herisse le poil» de tout
le monde, y compris le chef d'equipe. Le chrono le sait, et prend
soin d'eviter tout incident, et ce n'est pas facile, car chrono
et ouvrier s'epient 1'un 1'autre, jouent de ruse, 1'un pour carotter
1'autre pour grignoter, et Tambiance est tendue (1).

De leur cote, les employes ne se sentent aucunement lies
avec les ouvriers. Us apprecient vivement les « a vantages» inhe-
rents a leur travail qui sont, independamment des avantages fi-
nanciers : proprete, confort, calme, toutes choses qui man-
quent aux ateliers qu'ils traversent d'habitude ou occasionnelle-
ment. D'autre part, ils n'ont pas, en g^n^ral, comme les ouvriers,
fe sentiment d'etre exploites par remployeur. Le poids de 1'ex-
ploitation, selon eux, est support^ par les ouvriers: « Us sont
bien bStes d'accepter les cadences qu'on leur imposes. « Ils ne me-
ritent pas mieux que leur sort.» Pour une bonne partie, cette
absence de quoi que ce soit qui ressemble a une conscience
de classe repose sur un sentiment d'inutilite, de non-justification

I'amploi. Bien sur chacun hurle la necessite de sa tkhe et
Mmas de travail, mais a Tinterieur de son service, peut aussi

|V«lui*r la somme du travail global et les possibilites de chacun.
' cette base empirique, on peut dire que, $071$ reorganisation ra-

des services, 30 % des employes sont en surnombre. Oa
(lue cet etat de fait justifie une absence flagrante d'esprit.

Vindicatif. Le proche passe de Tapres-guerre, d'autre part, ayant
preuye qu'une greve revendicative puvriere couronnee de

cntrainait automatiquement un reajustement des salaires
I imnsuels, la propension naturelle de leur plus grand nombre est
! fnlrc confiance aux ouvriers pour « remettre ga ». Les ouvriers
iWlprennent ce point de vue, et leur mepris des bureaucrates

renforce.

(1) Et encore ! Les chronos dont 11 est question sont 6tiquet6s «de
gauche ».

Les rapports entre ouvriers

Pour un ouvrier, les autfes manuels sont d'abord ses cama-

Bdfd d'equipe, ceux qu'il est appele a cotoyer quotidiennement
•Nt avec eux qu'il execute un stade de la production, c'est avec

|VX aussi qu'il apprecie sa condition dans le processus produc-
1 |jf <*:t est aniene a reagir face a 1'exploitation.

Dans une equipe d'O.S., le travail est soit a la chaine (ou les

Bpnareils fabriques sont progressivement assembles), soit specia-
II (tons effectuent la meme operation simple : soudure, rivetage,

Wlic* on forme, sur un meme type d'appareils). Dans le cas du
Ifnvail a la chaine, le plus extenuant et le plus continu, les ou-
Vflrrs n'ont pratiquement pas de rapports entre eux pendant le
travail proprement dit. La progression de I'appareil sur la chaine
iBmmande tout. Les cinq minutes de pause horaire facilitent seules
Jfl rapprochements. Dans le second cas, et quelle que soit la
flgutMir des^ temps alloues, les contacts sont plus nombreux, car
II arrive frequemment qu'un ouvrier puisse «SQrtir» les neuf heu-
ffu clc travail qui lui sont demandes en 8 heures, 7 heures, VOTO
W«>lns, suivant^ la^ nature du travail et 1'habilete de I'ex&utant

Dans une equipe de professionnels, la liberte personnelle est
•ncore plus grande, et malgre 1'instauration progressive d'un chro-
nimi^trage, la « marge » dont beneficie chacun est appreciable. (U«
fMhoteur, par exempte, une fois sa machine reglee et mise en route,
I'uhsontera ensuite pendant presque toute la duree de I'op^ratioflX

Si nous parlons ainsi des «relations» qui s'etablissent dans
lea tcmps-morts, ce n'est pas qu'elles incluent, en profondeur et en
^trndue, tous Jes rapports entre ouvriers. II va de soi que les
fondements mernes de ces rapports sont le travail en commuti
ft ses implications, mais I'importance indexable des rapports
lu>rs-travail, tient a ce qu'ils permettent la formation d'un es-
prit de camaraderie et de solidarity i base de comprehension mu-
tiielle, essentiel dans les conflits avec le patronat.

Dans le travail proprement dit, la donne*e immediate pour tout
onvrier est ridentite^ de rexploitation des ouvriers, doublee ^
I'identite de la sujetion i Tappareil directorial.
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Evidenimefit, da«s ctiaque îiipe, tout le tnpnde vise 4 otoiptt
le ou ks postes Ies mmns f4mfetes,~€t, cc«ijointement, i.:• obtenir
le ralaire «pla^^> cte la catlgorie. Cette lutte conojrre&ttelle
pour que}*pe$ -intitules de detente at quetques francs de Theuit, diM
la mesure o& l^cHfpiittatfem de I^trq5rise la rend possible,
donne pas Ifeii i dte ^iats. Elle trouve sa iimite rapidemeflt
que tews fes postes scmt stabilises etles plafonds de salaire Mte
Le profel&ne indi^idud se transforme sans cesse en probl&me eollec*
tif. La question que l*tm on Tautre se pose en soi-m£me ou d^vt-
Ibppe <Mivertefi*eitt pour rtm61ioratbn de son salaire est : * que pent*
&n . faiwi» et n<m pas «que puis-je faire ? » Que cette intettpgt-*
tk^n soit suivk oa non d'actkm n'est pas Tessentiel, qui 'reside
dans la conscience totale d'une communaute de condition et de la
possibilite d'une commune liberation.

Tout le poids immense de la monotonie d'un travail sans cesse
recommence, et de la reglementation et organisation du travail,
incluant, juridiquement Ies interdictions, sanctions, tolerances et|
personnellement Ies gardie&s, diefs d'equipHe, pointeaux, chranos/
contremaftres, etc... conditi^Bm la reduction d'un groups
«d'hoanmes» proletaires a une «masae» sodalement bien dM*
nie, et homogeneisee dans ses aspects fondamentaux : exploitation^
alienation, conscience, reveadkatioas. C^st dwe aa^ez qu'au sein
de chaque equipe existe un front><k dasse tacite coatfe le rytfeme
de la prcxJuction et centre Ies agents du patronat, qui trouve
son aliment dans Ies conditions memes de l^expkMtatkMi. ••

L'extension de cette solidarite d'equipe a toute 1'usine n'a rien
de spontan^, Du fait m^mc de la rnultiplicite des taches, des ca*
dences, des salaires, peuvent surgir des revendkations collectiv^^
ernanant de telle ou tclle (Squipc, mais pratiquement ignorees des
autres. Et meme, bien que 1 identite de I'exploitation ne sok pas
contestee, Ies hearts trfes important^ entre salaires de categorie^
determinent une dissociation des rapports. I

Ainsi, Ies rapports entre O.S, et professionnels ; possesseur d'uti^
formation technique, le professional se sent mieux arrne de-"
vant k patron ; seules Ies p^riodes de crisie iJcanomique geiwW
son esprit (rffensif. Vis-a-vis des Q.S,? son attitude est teinteel
d'un leger m^pris, renforce par la satisfaction de jouir d'un
feine superieur d'au moins 50 %. Mis en contact k 1'occasion, ^17Jt
dant le travail, avec une equipe d'CXS, sur chafne, il a un peu fe s^H
timent de rendre visite a des inferieurs, I

Jnversenient, Ies O.S, jalousent la «haute paie * des pftrfes-4
sSsnnels, (due au taux de base plus devi et aux heures supplement
taires plus nombreuses) ainsi que teurs connaissances techutqim,
car c'est quotidiennement <ju'un O.S., p«ut ttre licencie et ja&n^

*p^?'™i^w"

Les augmentations exigees par Ies uns, Ies diminutions de ca-
deuces deiinaiidecs par ks autres, vont leurs chemins differents,
siipportees par dtiix groupes qui Se m^connaissent, L'unite et
la solidarite se ressojudent toutefois sur Its 6)<ments commons
de revindications ; primes de vacances, augmentation gene rale en
pourcentage (« Nos 3000 francs, no* 15 % >), etc...

An regard des autres manuels, Ies manoeuvres sont des quanti-
4l n^nligeables. En grosse majority, ils sont Nord-Africains, et
yf pfolutarisation de fait ne s'accompagne pas d'une assimilation
y rythme de la vie a Tusine. Poussant leur chariot, agitant leur
lint, Ies manoeuvres, «crouillats» ou non, ont le droit de se
llff engueuler par tous, et aussi frequemment par Ies mivriers

QW pur Ies chefs d'equipe. ,
Nous retrouverons plus loin Ies rapports entre ouvriers dans
ncctions consacrees plus speciakment a la Production d'une
, A 1'organisation de la Luttef d'autre part.

' ' " • ' ' ! ! ' - , '- ;

Les rapports entre mansuefs

Nous avons deja donne quelques apergus sur la masse des
de torn grades et de tmites fonctions. II importe.

llntrnant de definir tes grandes lignes de leur differentiation

{Il4™vis des « horaires » (Ies ouvriers en general), avant de passer
Unr analyse succincte des diverses couches qu'ils constituent.

B
I

(1'cst d'abord dans ies conditions d'ensemble de leur tra*
Vlll que Ies mensuels sont separes Ies ouvriers, et tendent a s'en
iHiBoder davantage. Les « burteaucratefe », suivant 1'expression-
tyvri^re, vont leur train-train quotidien, au chaud dans Ies bu-
flflUX, leur effort physique est quasi-nul et Ies salissures apportees
Mir I'encre et la pbussiere n'ont rieri de commun avec Ies meurtris-

H provoquees par le.coltinage.de la tole et des acides.
I , 'employe quitte 1'usine le soir a la sonnerie : il est propre

'If pen fatigue. L'ouvrier a encore k se decrasser energiquement
| fen jambes lui pesent

«h^ . M>

1'usine s'accroche a lui physiquement.
ti difftrence est Chorine.

Arriver en retard n'est un crime pour aucun membre du per-
Ifinnel, mais dans la pratique, Ies retards sont moins graves pour
' niensuel que powr un ouvrier, bien qu'^galement « pointes » a la

ciion du personnel. En effet, il en faut une serie r^petee pour
le «che f» de Finteresse fasse une observation: Tessentiel

r lui est que le travail soit fait, Alors qu'un ouvrier est tout
ili» N i i i l e « mal vu » apres quelques retards : pour le chef d'equipe
il le contremaitre, c'est autant de contretemps apporte a la
production, c'est autant de minutes perdues pour la « sortie*. Le
Ion ties reproches est aussi bfen different. II en va de mime
pour Ies autorisations d'absences de quelques heures, aceordSes
plun lib^ralement aux employes.

La charge de travail <te chaque mensuel ne peut sputenir la
t?oniparaison avec celle des ouvriers. La rationalisation n'a pas en-
eofe penetr^ dans Ies bureaux, non plus que la mecaidsafion (a
reception toutefois da ^etyfee 61ectro<omptable), aussi, outre
mit de nomb^euic emplois soient entitlement inutiles, Ies titmlair^
(If postes justiftfe ne ^>nt pus surcharges, tant s'en faut. Hans
|«i conditions pormafes de iMithe de rentreprise (caracterisfe pat
U routine hafeittielle, fabsence ^te nouvelle fabrication ou de trans-
formation) chaque mensuel peut s'occuper de toute autre chose que
*wi travail. La hantise des temps Ji r&almt n'existe pas, et, le tmvail
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• 1urgent expe*die, le reste est remis au lendemain. Bien entendu, cettej
i&gle n'est pas sans derogation, soit constamment pour quelques!
cas particulars, soit episodiquement pour la totalite ; mais sal
realite tangible est transcrite sur le montant des frais generaux,
que nous ne pouvons citer,et qui sont enormes. Cette lacunt
d'organisation est mise a profit par les mensuels qui utilisent leun
loisirs a echanger leurs points de vue sur tout, a lire, a redigei
feur courrier personnel.

Enfin, il faut noter que I'ensemble des mensuels possede bier
plus d'informations sur la vie de I'entreprise que ne p'euvent era
©btenir les ouvriers. Tous les projets, tous les problemes techni-
ques, questions financieres, questions de personnel, sont rapide
ment connus dans les bureaux. Avant les ouvriers, tous les -em-
ployes sont mis au courant de 1'orientation de I'entreprise et d
son « standing ». II s'ensuit un etat d'esprit de «participation
plus etroite des employes a la vie de la firme, une sorte d' «espri1
de corps » mesquin et ridicule, mais neanmoins reel. ^

Les avantages que trouvent les mensuels dans 1'ambiance de'j
feur travail ne suffiraient pas a expliquer leur dissociation de*
kittes ouvrieres, sans 1'existence de «privileges» quant i leui
remuneration.

Pour le salaire proprement dit, les mensuels sont legerement
(aux Echelons inferieurs) mieux payes que les ouvriers, 1'inverse nej
se produisant que par le jeu des heures supplementaires, plus|
nombreuses et plus r^gulieres dans les ateliers que dans les bu-|
Eeaux. ]

S'ajoutent 4 cela divers elements de bonification dont le person-|
nel ouvrier Wneficie j)eu ou pas du tout. 1

1° La prime d'ancienneti, plus forte (ouvriers : 1,5 % apresl
3>ans, 3 % apres 5 ans, 6 % apris 10 ans; mensuels: 3 % par
3*ans de presence, jusqu'J 15 %). ^

2° Jours supplementaires de congis paye*s, ^ I'anciennete (ou-?
wiars : 1 jour supplemental par 5 ans ; mensuels : 3 jour$i
apres 5 ans, puis une semaine au total apris 10 ans).

3* Paiement du complement de salaire i 1'employe, en
maladie. Pour les ouvriers, rien, sauf la Securitd sociale.

4° Dans 1'annee, 1'employe peut ben^flcier sur sa demandej
quelques jours d'absence (3, 4 ou 5) payis, Rien de tel pouri

fes ouvriers : pas de travail, pas de salaire. f
5? Enfin, en cas de licenciement, Temployi re^oit une indemnite

representant 1/5 du traitement mensuel par annde de presence
I'ouvrier « b6ndficie » des 40 heures ligales de prdavis. ]

Ainsi le personnel employe, en regard de 1'exploitation sans;
lard des ouvriers, jouit-il en quelque sorte d'un regime de fa«l
^ur, ce dont il a pleinement conscience, i plus forte raison lors-;
i^t'i} s'agit de vieux employes (par 1'Sge et I'anciennete) soudes
I leur rond-de-cuir, persuades de tenir le «bon filon » (apres tout,
a 50 ans, les places de 40.000 francs et plus ne courent pas actuel-
fement les rues... tel est le raisonnement) pour lequel on sacrifie
diaque jour un peu plus de dignite*.

Gette situation d'ensemble ne doit pas faire illusion. Les

sont composes de categories bien distinctes entre lesquelles
rharmonie n'est pas de regie.

Nous avons deja parle (N° 11, p. 52) de la delimitation precise
tntrc le personnel' technicien proprement dit et Tautre, compose
d'O.S. bureaucrates (qu'ils soient simples employes aux Ventures
OU chefs de section, car en ce cas, le titre ne doit pas faire preju-
|*r de la qualification). II existe entre ces deux groupements, une
fn^connaissance comparable a celle qui divise, chez les ouvriers,
profcssionnels et O.S. Les uns sont interesses par la production,
)«H autres par Tadministration. Si pratiquement peu d'employes
tl'tttlministration ont une formation professionnelle et une origine
ouvriere, par contre de nombreux techniciens (dessinateurs, prepa-
fRteurs, agents techniques divers) sont d'anciens ouvriers profes-
llonnels. Si le travail des uns les conduit frequemment a prendrf
contact avec Tatelier, la maitrise et les ouvriers, par contre les
•litres ignorent le plus souvent tout de la production, depuis
I'lmplantation des ateliers aux travaux d'equipe, en passant par
I«n methodes techniques. Non seulement ignorent tout, mais
tncore ne cherchent meme pas a s'y interesser.

Les contacts entre ces branches distinctes ont lieu aux eche-
lons superieurs (suivant les cas: chef de section, chef de ser-
vice), rarement a 1'echelon execution, encore s'agit-il de rapports
tic voisinage ou de camaraderie politique ou autre.

Vis-a-vis de 1'exploitation patronale, la condition economique
et 1'attitude revendicative different egalement : plu& la specialite
^Nt interessante pour la direction, plus la position du technicien
est stable, partant plus ses revendications sont assurees de succes.
lin revanche, plus le gratte-papier de tout grade est interchan-
geable, plus il craint pour son emploi, et plus il est a la merci
du patronat.

En quelque sorte, on retrouve ici une situation rappelant celle
de la dualite professionnels-O.S. sur le terrain revendicatif, avec
toutefois cette reserve de taille que les O.S., malgre la conscience
qu'ils ont eux aussi de leur faiblesse individuelle, peuvent 6tre
forts, de leur unite, bien sur, mais surtout du fait qu'ils sont
maitres du produit fini, done des rentrees d'argent de I'entreprise.
Les O.S. en faux-cols ne disposent pas comme ressource dynamique
d'un atout aussi concret, en consequence la greve, pour autant
qu'ils I'envisagent, leur semble inoperante. Ainsi on a pu voir dans
la derniere grande greve de fevrier-mars 1950, un nombre propor-
tionnellement plus important de grevistes chez les techniciens que
chez les employes non-qualifies.

On peut dire egalement que dans la vie quotidienne, 1'attitude
des employes envers leurs chefs directs se ressent egalement
de cette division dans le travail. Dans les services techniques, les
rapports sont moins « protocolaires », moins « fonctionnaristes » et
de fa^on generale plus enjoues ; bien qu'il soit necessaire de faire
la part des cas particuliers et de 1'incidence particuliere de phe-
nomenes limites : nature propre du travail de tel bureau, affabi-
lite de tel chef de service, on retrouve des tendances opposees dans
les services non-techniques: rapports distants, esprit tfonciion—
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naire* et bpuche pincee. H sentble egatement etabli que tes de-
mandes individuelles d'augmentation soient plus frequences 6t
plus audacieusefiieBt formuiees par les employes technicfefis;
chez fes autres, eilts temoignent de plus de crainte, du fait de leur
rarete. ,

A I'egard de leurs subordcmnds, les chefs de section (premier
grade dam la Itierarehie) observent une attitude commandee par
la nature de leur fonction : responsabilite du travail et maintien de
la discipline (celle-ci incluant le comportement politique de I'em-
ploye'). L& aussi, comme pour les contremattres vis-a-vis de leurs
ouvriers, Thumeur, le caractere du «chef» influent sur 1'am-
biance du travail ; de la vient que le changement d'un respon-
sable peutentrainer une detente ou une tension dans les rap-
ports. Neanmoins, ce qui prime et determine la ligne des rela-
tions est que tons sont payes pour travailler et qu'un seul doit
rendre compte. Le reste est affaire de psychologic. Ce qui importe
pour je chef de section est que le travail du bureau soit execute
au mieux dans les delais impartis. L'urgence des taches et leurs
difficultes determineront done son intransigeance ou au contraire
sa comprehension. S'il est assure de la bonne marche de son
travail, qui conditionne la bonne marche de SGJJ avancement, 1'at-
mosphere est alors « vivabfe>. Dans le cas ou le travail traine, ou
bien qu'une erreur monumentale a ete commise, le bureau est en
4: revolution» et les manquements a la discipline sont sanction-
nes sans defaillance.

Dans la hierarchie des responsables, deux caracteristiques sont a
retenir: verticalement, c'est la servilit^ ; horizontalement, I'hcB-
tilite.

Du ba&^en haut de cette 6chelle double qui va d'un cote du
chef d'equipe au directeur general, de 1'autre du chef de section au
mSme, la constante des rapports est la courbure d'^chine du subor-
donne. Une exception doit £tre faite en faveur des chefs d'equipe
dont les «explications » avec les contremaitres sont plus franches
et plus violentes. Pour tous les autres, les entretiens ayec leur chef
direct les fascinent £ 1'avance. Ils vont resign^s « se faire sonner les
cloches» comme ils disent. Pour eux aussi bien que pour les
ouvriers, il n'y a pas de compliment lorsque le travail est accom-
pli. Le principe etabli est de demander plus et d'employer les
moyens de pression n^cessaires : sarcasnies, intimidation. Mais cect
vaut stirtout pour les comptes rendus et conferences de travail; en
Tabsence de tout entretien, simplement lors de raccomplissement
de la t^che demandee, le grade est plein du disir que tout se
passe en douceur afin de ne pas heitrter son sup^rieur, avec qui
i! prefere ne pas discuter. Le chef de fabrication, par exemple,
dirigeafit les contremaitres, est dans cette situation vis-a-vis du
direct&ir de fabrication, tout coning Ics chefs de section ^ l^gard
xte leur chef de service.

D'autre-.-part,^es exigences de la diiection (d£marrage d'une
fabrication; acceleration brusque des cadences, transformations
importantes) mettent non pas en collaboration mais en concur-
rence les divers responsables des services int<ress& (exemple : ate-

^0

Her de fabrication — outillage — planning — etudes,— contfi&k —
iichats). Chacun veut prouver sa competence, mais s'y cantortne,
rl si; soucie fort peu de preter la main aux autres ; deux objectifs :
Irnir ses delais, exiger que les autres tiennent les leurs. L'impor-
l a n t est d'obtenir la meilleure cote aupres du « patron », au besoin
rn «enfongant» un peu les collegues, en jouant des astuces de
I'organisation et de la technique. En quelques mots : c'est a qui
creintera Tautre.Ce spectacle suscite la derision des ouvriers.

Quant aux modestes employes, a rinterieur d'un meme bureau,
ils doivent se plier, en boris executants, a la gymnastique imposed
\n\r les necesfit^ de fa p^uetk>n> d^Mto par tes jeux d'in-
1 rigues personnelles parmi les «cadres». Heureusement pour eux,
comme il a ete dit plus haut, si le travail est souvent ardu, en
revanche il n'est pas ecrasant. Entre eux, ijs - supportent difficile-
ment les ecarts de salaire (a qualification egale), dus au favori-
tisme eaioiM. Le$ angme®tatio»; aci etoix, out Heu fin }uin et fin
cNkembre, L'attei* dgf dfeiskM^ est pe»ante et leur armonce »ut-
cite toujottf^ des jtlm^m Tool le cowrs d^ 1'anwie eepcwdant
ta camaraderie de tr^ml est prescfue sans accroc, mais Ics irrtmi-
ties se reveflfent 1 !a premiete occasion : mutation, mnceinent,
L'ambiat^oe ainsl crefe contribue, lors de grandes actions revendica-
tives, a creer k sossum cntre les employes, pour ou contre la greve
(FunkHi se eree•'fm <^mti:e aisement pour cfc petites choses : lava-
hos engorges m c^icaux a remplacer). Si 1'on a)oute a ccla que
besewmip ®m €ti emtenctee^ ou »ont dcvenus ineusuels <sur rt*
c(mmm4ztfem * et que, somme toute, ils s'estifnent bien pay*i
rn regard de lem travail eflfectif, on cpmi>rend que !e mfltei
employ^ ne brile i^s par la tiitte revmtfcative. 3'il est vrai
pour Fensembfe <fes questions reratiws an per^Ofinef « e m l
rentfcpnse (ponsid&ee ne doive pas etxe ^prise comme (
il etait as^ireiatsi neeessake de s^ulipief i'etat de fait qui y ript
ct explique de multiples aspects de la conditk^ ©nvriere.

(A G. VfVIER,


