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L’histoire des organisations patronales
Bilan et nouvelles perspectives

Danièle Fraboulet and Pierre Vernus

TEXT

L’histoire des orga ni sa tions patro nales – on entend par là les
struc tures collec tives, quelle que soit leur forme (syndi cats
patro naux, asso cia tions patro nales, chambres de commerce,
think tanks, etc.), ayant pour fonc tion de défendre les inté rêts des
entre prises et de leurs diri geants – a long temps été un domaine de
recherche peu fréquenté par les histo riens fran çais dont les travaux
restaient peu nombreux en compa raison de ce que l’on pouvait
observer dans d’autres pays tels que l’Alle magne, le Royaume- Uni, les
États- Unis, le Japon ou l’Italie où une vague de travaux s’étaient
déve loppée des années 1960 aux années 1980 voire le début des
années 1990 1.

1

Plusieurs types de facteurs ont joué de manière conver gente pour
expli quer cette faible propen sion à étudier le patronat orga nisé. En
premier lieu, l’influence directe et indi recte du marxisme jusqu’aux
années 1980 mais aussi, de manière appa rem ment para doxale, celle
de la théorie écono mique stan dard ont contribué au désin térêt pour
cet objet de recherche. Dans le cadre analy tique du premier tel qu’il
préva lait alors, les inté rêts de classe des déten teurs du capital étaient
déter minés par leur posi tion objec tive dans les struc tures
écono miques et sociales et leur coor di na tion était assurée, selon les
auteurs, par les insti tu tions finan cières, l’appa reil d’État, les cartels,
les trusts, les multi na tio nales ou encore les réseaux sociaux. D’un
autre côté, l’indi vi dua lisme métho do lo gique de la théorie stan dard
rédui sait l’action collec tive des patrons à la somme de leurs inté rêts
écono miques indi vi duels. Dans les deux cas les orga ni sa tions
patro nales ne se voyaient donc attri buer qu’un rôle mineur. En
second lieu, de nombreux cher cheurs en sciences sociales jugeaient
les struc tures patro nales moins attrac tives que les orga ni sa tions de
travailleurs ; les milieux patro naux, quant à eux, ont long temps
privi légié la discré tion et une certaine méfiance à l’égard d’un milieu
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univer si taire qui leur semblaient nourrir des préjugés à leur égard
sinon mani fester de l’hosti lité. Les diffi cultés d’accès aux archives des
orga ni sa tions patro nales ont ainsi constitué un obstacle réel, même
s’il pouvait être contourné partiel le ment en recou rant à
d’autres sources.

Ce manque d’intérêt pour les orga ni sa tions patro nales en France a eu
pour consé quence une vision dura ble ment faussée et réduc trice de
leur histoire qui s’appuyait essen tiel le ment sur une vague de
publi ca tions parues dans les années 1900 puis dans les années 1920.
Cette présen ta tion se retrouve notam ment dans les ouvrages de
Roger Priouret et de Georges Lefranc 2 qui ont long temps constitué
des réfé rences majeures lorsqu’il s’agis sait de traiter des origines du
mouve ment patronal. Selon cette présen ta tion les patrons fran çais se
seraient orga nisés assez tardi ve ment d’abord pour lutter contre les
initia tives libre- échangistes de la Monar chie de Juillet et du Second
Empire, puis pour faire face à l’essor des mouve ments ouvrier et
socia liste et à l’inter ven tion nisme de l’État social répu bli cain dans le
domaine écono mique et social à partir de la fin du XIX  siècle. Ce
récit qui a long temps privi légié une approche par le haut, confé dé rale
et pari sienne s’inscri vait égale ment dans une pers pec tive
téléo lo gique et norma tive selon laquelle, sous la contrainte des
muta tions et des crises sociales, écono miques ou poli tiques et de la
concen tra tion indus trielle, le mouve ment patronal serait passé d’un
état de disper sion impuis sante à une struc tu ra tion confé dé rale
effi cace et repré sen ta tive. Dans le tableau qui était présenté, Lyon
« ne para[issait] avoir joué dans les tenta tives d’orga ni sa tion
patro nale qu’un rôle insi gni fiant » 3 alors qu’elle était la ville qui, hors
Paris, concen trait le plus grand nombre de syndi cats patro naux
en 1900 4.

3

e

Cepen dant, l’intérêt tardif des histo riens pour les orga ni sa tions
patro nales en France ne doit pas occulter l’exis tence de travaux
pion niers. Dans un premier temps, le thème a beau coup plus mobi lisé
les poli tistes ou les socio logues dans le cadre de travaux portant sur
la repré sen ta tion des groupes d’inté rêts ou cher chant à saisir les
muta tions du capi ta lisme. Des socio logues du travail ont abordé le
patronat orga nisé comme un acteur des rela tions profes sion nelles.
Du côté des histo riens, la part des travaux consa crés à la France était
réduite au sein des recherches conduites entre les années 1960 et le
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début des années 1990 dans plusieurs pays euro péens. En revanche,
l’essor de l’histoire des entre prises, des élites poli tiques et
écono miques ainsi que de l’histoire sociale du patronat ont apporté
des éclai rages inté res sants sur un certain nombre d’orga ni sa tions.
Plus récem ment, depuis le milieu des années 1990 un ensemble de
travaux ont direc te ment pris pour objet les orga ni sa tions patro nales
et contribué à renou veler leur histoire 5.

C’est dans ce contexte de renou vel le ment histo rio gra phique qu’a
émergé l’idée d’un programme de recherche plus arti culé qui a été
lancé et animé par Danièle Fraboulet (Paris 13 - CRESC EA 2356),
Clotilde Druelle- Korn (Limoges - CRIHAM), Michel Margairaz (Paris I
Panthéon- Sorbonne, IDHE UMR 8533), Pierre Vernus (Lyon 2 -
LARHRA UMR 5190) et, plus récem ment, Cédric Humair (Univer sité
de Lausanne). Plusieurs mani fes ta tions inter na tio nales ont été
prévues. Leur objectif était d’établir, dans une pers pec tive
compa ra tive inter na tio nale et inter dis ci pli naire, un bilan des
recherches sur les orga ni sa tions patro nales, de faire émerger une
commu nauté de cher cheurs, jeunes ou plus confirmés, et d’ouvrir de
nouvelles de recherches.

5

Après une journée d’étude tenue le 11 juin 2010 à Paris 13 qui a permis
d’établir les premiers contacts et de faire un bilan histo rio gra phique,
archi vis tique et séman tique, un premier colloque inter na tional s’est
déroulé les 9 et 10 juin 2011, aux univer sités Paris 13 et Paris I- 
Panthéon-Sorbonne. Cette mani fes ta tion a été consa crée à La genèse
et aux morpho lo gies origi nelles des orga ni sa tions patro nales en Europe.
Sa théma tique a été déclinée sur plusieurs échelles (locale, régio nale,
natio nale et euro péenne) et dans un temps long courant des
années 1830 au début des années 2000. Ses actes ont été publiés
en 2012 6. Un second colloque a eu lieu les 21 et 22 juin 2012,
égale ment aux univer sités Paris 13 et Paris I- Panthéon-Sorbonne avec
pour objet l’étude des Formes et moyens d’action des orga ni sa tions
patro nales dans la sphère publique 7. Il s’agis sait, toujours en variant
les échelles d’études, d’analyser les formes d’action et les moyens
utilisés, les inci dences des rela tions entre te nues avec les acteurs
publics sur les orga ni sa tions patro nales, la manière dont ces
dernières ont pu ajuster leurs struc tures pour répondre à l’évolu tion
de leurs inter lo cu teurs publics et, enfin, de tenter d’évaluer les
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résul tats des pratiques obser vées. La majo rité des inter ve nants à ces
deux colloques étaient des collègues étrangers.

Afin d’élargir le réseau de cher cheurs déjà constitué, une session
d’une demi journée a été orga nisée par Danièle Fraboulet, Cédric
Humair et Pierre Vernus dans le cadre du World Economic
History Congress qui s’est tenu à Stel len bosch (Afrique du Sud) en
juillet 2012. Elle était consti tuée de deux tables rondes portant
respec ti ve ment sur les XIX  et XX  siècles et rassem blant des
commu ni ca tions concer nant outre la France, l’Italie, les Pays- Bas, la
Russie, la Suède et la Suisse.

7
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Un troi sième colloque se tiendra à Lyon les 20 et 21 juin 2013 sur Les
orga ni sa tions patro nales et les autres orga ni sa tions collec tives
(Europe XIX -XX  siècles). Plus préci sé ment, il s’agira d’étudier les
rapports qu’entre tiennent les orga ni sa tions patro nales avec d’autres
orga ni sa tions telles que les syndi cats de sala riés, les partis poli tiques,
les clubs de réflexion et les think tanks mais avec aussi les
orga ni sa tions patro nales d’autres secteurs ou les chambres de
commerce. C’est la nature précise de ces rela tions (contrôle, alliance,
orien ta tion, influence, confron ta tion...), leur forme (finan ce ment,
négo cia tion collec tive, échange de service…) et leur évolu tion qui
seront analysées 8. Un dernier colloque sera orga nisé en juin 2014 sur
le thème Les orga ni sa tions patro nales et la régu la tion des marchés.

8
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De ces premiers résul tats un certain nombre d’ensei gne ments
peuvent déjà être tirés. Nous nous conten te rons d’en évoquer
quelques- uns. Alors que les études anté rieures avaient privi légié le
cadre national, la prise en compte des diffé rentes échelles
d’orga ni sa tion, notam ment locale et régio nale, ainsi que la
pers pec tive compa ra tive permettent de préciser et de nuancer la
chro no logie de la struc tu ra tion patro nale. En amont de l’arc
chro no lo gique couvert, il appa raît non seule ment que l’orga ni sa tion
du patronat fran çais a été moins tardive qu’on ne l’a souvent écrit,
notam ment à partir des années 1860, comme le suggé raient déjà les
travaux menés sur la région lyon naise, mais surtout qu’elle s’inscri rait
dans une chro no logie partagée avec d’autres pays euro péens où
s’observe aussi l’impor tance des années 1860-1900. Cette période
marquée par des diffi cultés écono miques puis par la montée du
protec tion nisme et de l’inter ven tion étatique est égale ment celle qui
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voit émerger et se densi fier un noyau d’orga ni sa tions natio nales.
Cette simi li tude chro no lo gique tendait à être dissi mulée par
l’atten tion exces sive accordée aux déca lages des dates d’appa ri tion
des premières confé dé ra tions nationales.

En rela tion avec cette révi sion de la chro no logie, il semble rait aussi
que la figure du perma nent patronal émerge en France plus tôt que
ne le lais saient supposer les premiers travaux qui leur ont été
consa crés et qui portent essen tiel le ment sur les années 1900
et postérieures 9.

10

L’approche compa ra tive permet égale ment de dégager la complexité
des processus de créa tion et d’évolu tion en raison de la diver sité des
para mètres en jeu, qu’il s’agisse de la nature du cadre juri dique, de la
nature de l’État, de la persis tance plus ou moins durable des
struc tures corpo ra tives, des struc tures des secteurs écono miques
concernés, du poids de ces derniers au sein de l’économie régio nale
ou natio nale, de la nature des rela tions sociales, du cadre poli tique,
etc. Il convient aussi de prendre en compte l’influence de modèles
natio naux ou étran gers, mais aussi celui d’indi vidus qui jouent le rôle
de cata ly seur à un moment donné. De plus, les formes locales de
regrou pe ment patronal permettent de souli gner que leurs logiques
de fonc tion ne ment ne repro duisent pas systé ma ti que ment celles des
struc tures natio nales, fédé rales ou confédérales.

11

Par ailleurs, les études rassem blées soulignent la diver sité des
fonc tions exer cées et des services offerts par les orga ni sa tions
patro nales (conseil juri dique, fiscal, infor ma tion écono mique,
produc tion de statis tiques, conseil tech nique, etc.). Elles mettent
égale ment en évidence le fait que les fonc tions écono miques ont
constitué des inci ta tions plus précoces que les fonc tions sociales qui
ne seraient deve nues prédo mi nantes que dans un second temps face
à l’essor du mouve ment ouvrier et de la légis la tion sociale. En effet,
les orga ni sa tions patro nales n’étaient pas seule ment des acteurs des
rela tions indus trielles mais égale ment des insti tu tions visant à
réguler la concur rence entre les entre prises au sein de secteurs
d’acti vité ou d’espaces géogra phiques plus ou moins étendus et, plus
globa le ment, des groupes de pres sions visant à façonner
l’envi ron ne ment dans lequel agissent leurs adhé rents. Elles étaient
donc une compo sante impor tante des systèmes produc tifs locaux,
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NOTES

1  Pour une vue synthé tique de ces travaux voir Luca LANZALACO, « Busi ness
Interest Asso cia tions », The Oxford Hand book of Busi ness History, Oxford -
NewYork, Oxford Univer sity Press, 2007, p. 293‐315 ; Youssef CASSIS,
« Conclu sion », Genèse des orga ni sa tions patro nales en Europe (19 -
20  siècles), Rennes, Presses univer si taires de Rennes, 2012, p. 331‐ 335.

2  Roger PRIOURET, Origines du patronat français, Paris, Grasset, 1963 ;
Georges LEFRANC, Les orga ni sa tions patro nales en France, du passé au présent,
Payot, Paris, coll.« Biblio thèque histo rique », 1976.

3  Georges LEFRANC, Les orga ni sa tions patro nales en France…, op. cit., p. 32.

4  MINIS TÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, Annuaire des syndi cats
profes sion nels, commer ciaux et agricoles, Paris, impri merie natio nale, 1900.

5  Pour une présen ta tion détaillée de ces travaux voir : Pierre VERNUS,
« Présen ta tion du projet », Les orga ni sa tions patro nales. Une approche
locale (XIX -XX  siècles), Lyon, Centre Pierre Léon d’histoire économique et
sociale, coll.« Cahiers du Centre Pierre Léon d’histoire écono mique », n̊ 1,

régio naux, natio naux et aujourd’hui euro péens dont elles ont
contribué à façonner les spéci fi cités à moyen et long terme selon des
moda lités qu’il reste encore à explorer.

En effet, les travaux rassem blés suggèrent de nouvelles approches ou
l’appro fon dis se ment de certaines ques tions. Il convien drait par
exemple d’étudier plus systé ma ti que ment les processus de
construc tion et de réajus te ment des iden tités et des inté rêts
profes sion nels ou secto riels, de prolonger la réflexion sur les
déter mi nants du pouvoir d’influence d’une orga ni sa tion qui n’est pas
la simple traduc tion de son poids écono mique et social – dont la
mesure et la percep tion n’ont rien d’évident – mais ressort de
méca nismes faisant inter venir en parti cu lier les repré sen ta tions que
les contem po rains se faisaient des acti vités repré sen tées. Enfin, toute
compré hen sion plus synthé tique de l’histoire des orga ni sa tions
patro nales passe par la consti tu tion d’une base de données sinon
exhaus tive permet tant au moins de disposer de vues trans ver sales
géné rales à certains moments- clés dans lesquelles les études de cas
pour raient être insé rées. On le voit, le champ est loin d’être épuisé.
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2002, p. 7‐20 ; Patrick FRIDENSON, « Intro duc tion », Les perma nents
patro naux  : éléments pour l’histoire de l’orga ni sa tion du patronat en France
dans la première moitié du XX  siècle, Metz, Centre de recherche histoire et
civi li sa tion de l’univer sité de Metz, 2005, p. 5‐23 ; Danièle FRABOULET, Quand
les patrons s’orga nisent. Stra té gies et pratiques de l’Union des indus tries
métal lur giques et minières (UIMM) 1901-1950, Ville neuve d’Ascq, Presses du
septen trion, coll.« Histoire et Civi li sa tions », 2007, p. 17‐19.

6  Danièle FRABOULET et Pierre VERNUS (dir.), Genèse des orga ni sa tions
patro nales en Europe (19  - 20  siècles), Rennes, Presses Univer si taires de
Rennes, coll. « Pour une histoire du travail », 2012.

7  Programme consul table à l’adresse suivante : http://calenda.org/208749
(30 décembre 2012). La publi ca tion des actes est prévue au prin temps 2013
chez le même éditeur.

8  Appel à contri bu tion consul table à cette adresse :
http://afhe.hypo theses.org/1249 (30 décembre 2012).

9  Olivier DARD et Gilles RICHARD, Les perma nents patro naux  : éléments pour
l’histoire de l’orga ni sa tion du patronat en France dans la première moitié
du XX  siècle, Metz, Centre de recherche histoire et civi li sa tion de
l’univer sité de Metz, 2005.
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