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Cent ans de relations sociales : un fil d'Ariane
pour une histoire du ministère du Traval'?

VincentVieC

Lhistoire du " ministère du Tiavail et de la Prévoyance sociale " 
r, s'est littéralement

o figêe ,, depuis environ... trente années, en... 1914 2. Si la genèse et la prime enfance

de ce département sont aujourd'hui connues, son évolution ultêrieure souffre d'un
ostracisme 3 qui laisse perplexe : se pourrait-il que ce ministère social n'ait joué, depuis

un siècle, aucun rôle dans notre histoire sociale ? Qre celle-ci ait pu s'écrire ou être

êcrite dans l'ignorance des structures administratives ?

Inutile de pousser plus avant le paradoxe ! Si I'on veut inciter les chercheurs à se

pencher sur le patrimoine archivistique o du ministère du Travail et à constituer dès

maintenant des domaines de recherche, il importe de réfléchir aux enjeux scientiû-
ques s qui peuvent les motiver. Cet article ouvre la voie en proPosant un axe de

recherches qui se veut mobilisateur et fêdérateur : les relations sociales.

-
Un programme de recherches sur un obiet d'une constante acfialfié

Si la question de I'organisation des relations " sociales " (ou, disait-on autrefois'

" industrielles ') entre l'É,tat, les organisations syndicales (ouvrières et patronales) et
les salariês 6 s'est posée de manière récurrente depuis la fin du XIX'siècle, celle - moins

* nir,ori.n, chargé de mission â [a MiRe (dirætion de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des

Statistiquc du ministère de I'emploi et de la solidaritê): vincent.viet@sante.gouv.fr.
I Selon l'intirulé d'origine.
2 [s travaux historiques relatifs au diverses structures du ministère du Travail se sont " brisês " sur I'année
1914, à commencer par l'étude très fouillêe de J,A. Tournerie, b ninistire du Traaail. OriSins et Premier
dêaeloppemm ts, Cuias, I 97 l.
3 Si on laisse de côté les deux guerres mondiales, que peu d'êtudes récentes envisagent sous I'angle des questions
du travail et de maind'cuvrg da segments impoltants dans I'histoire du ministère du Travail restent
méconnus: la période 192G1940, " le ministère du Travail de la France libre ', la période 194T1966.

4 Linventaire dc archivs réalisé, en l992,par F. Bosman (Patrinoirc archivistiqae da ministlræ nciaux,
Imprimerie nationale, L992) fait aujourd'hui I'objet d'une réactualisation conduite par E Van den Neste de la
Mision da archivc au ministère de I'Emploi et de la Solidarité.
5 On ne dim iamais sez que la recherche, pour devenir inventive et pertinente, a besoin de temps, de rêseauv'
de moyem humains et financiers et, plus encore, d'enjeux scientifiques qui I'aiguillonnent.
6 Considêrês individuellement ou collectivement.
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R[ruE rRANç{ISE DES AITAIRES SoC|ALES
N" 2 AVRIT-JUIN 2001

connue - de leur régulation 7 s'est, en fait, continûment posée depuis les origines du
ministère du Thavail 8. c'est aussi bien toute la période à couvrir (190c2006 e) qui, par
le biais d'une thématique transdisciplinaire, s'offre à la curiosité des chercheurs et de
l'administration. Pareille < ouverture " invite à franchir la date butoir de l,année 1914
et à prendre la mesure des cent années de développement de n l,administration
publique du Tavail ". Elle fournit, qui plus est, l'occasion d'associer, à une rêflexion
commune, les parties prenântes des relations sociales, au nombre desquelles figurent
les organisations professionnelles, ouvrières et patronales.

Privilégier les relations sociales comme clef d'entrée invite à se démarquer d,une
approche strictement institutionnaliste et endogène du ministère du Travail. C'est
reconnaître, en effet, que ce département ne s'est pas construit selon un processus szi
generis, mais en interaction constante avec les autres ministères r0, les forces politiques
et syndicales rr, le mouvement social et les normes produites par la sociêté. c'est aussi
admettre que l'administration publique du travail compose, en permanence, avec des
orientations politiques et économiques définies au niveau gouvernemental, cependant
qu'elle inscrit son action dans le jeu complexe des rapports sociaux.

comprenons qu'il ne s'agit pas d'étudier, dans la durée, les relations sociales12 pour
elles-mêmes, mais d'utiliser cette thématique comme un fil directeu r pour êcrire ane
histoire - parmi d'autres posiblæ - du ministère du Tlavail, administration centrale et
services déconcentrés. Un tel fil se déviderait d'ailleurs dans deux sens, le questionne-
ment pouvant aussi bien partir des enjeux présents que des interrogations relatives au
passé. Les notions récentes de " ç1iss du paritarisme u ou de . refondation sociale,
pourraient ainsi être réinterprétées ou relativisées à la lumière des filiations, des
continuités et des discontinuités dont le passé est émaillé. Symétriquement, des
questions exhumées de ce même passé, mais saisies dans leur potentialité au moment
de leur émergence 13, ancrées ou non dans des . cultures locales du social , pourraient
être convoquées pour éclairer l'état présent des relations sociales.

une telle démarche, fondée sur ce double questionnement historique, n'est cependant
pas exclusive d'autres approches. Bien au contraire ! Les relations sociales, au même
titre d'ailleurs que le droit du travail ou, plus largement, le droit social contribuant à
Ies organiser, constituent un lieu privilêgié de croisement pour les sciences humaines,

7 Tmdis que. l'organisation " impliquerait une modiûcation du edre lêgal et/ou institutionnel da relations
sociales, la . régulation, renverrait à la gation de cellesci dæ un edre inchangé.
8 Surtout depuis la première guerre mondiale qui en a fait une nécessité absolue.
9 [: première borne chronologique, cest-àdire la date de fondation du ministère du Travail, n,st pas
intangible, dans la mesure où ces questions se posaient antérieurement.
l0 D,Rena;d,lnitiativedapolitircaanîôbd6dipitfidlentraliétLaptoteaionseiatzat'É,utsulzTroisième
RépublQæ: 1885-1935, rapport final convention MiRe n" f3/96, Iènier2000.
l.l J-'L Roben, F. Boll, ,{ Prost (dir.), L'inontior da rynàiulisma b gndialine n Europe onidmtah à bfn
da XIX siètle, Publications de la Sorbonne, I 997.
12 Par cette notion - et de manière provisoire -, nous entendom da rapports relativement continu enue
plusieurs acteurs, individuels ey'ou collætifs, rapports ancrés dans les relaiiôns de travail, générateurs d'effets
de droit et se développant de manière organisée, le plus souvent avec une certaine implicaiion de l'É,tat
13 F.soubiran-PailleçL'inamtiontuyndiat(t791.18s4).hinhaied'rrcarégoiejrridQre,DroitetSæiété,6,
Paris: LGDJ, 1999,p. 14: nLune des caractêristiques d'une forme conscrée est de pioduire dæ effets réels
quila jwtiftentapæurioi et donnent â ce qui n'était qu'une interpréution possible paÀi d'autrs, un eractère
d'évidence, concourant ainsi â eflacer ls ûaces de forms .or.urr.nto ,.
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Ceil ans de rehûons soddes : un ûl d'Ariane
pour une histolre du ministèrr du Travail ?

intêressées par les liens que les institutions concourent à tisser entre les individus et
les groupes. C'est ainsi que la sociologie du droit ou I'histoire sociale des institutions
ont assurêment leur mot à dire dans un programme de recherches qui entend réfner
les relations sociales du travail à I'administration publique du Tiavail.

Rêférence à coup sûr légitime, car cette administration, originellement chargée de
veiller à la surveillance des lois sur le travail et de protéger les travailleurs n liés par un
contrat de travail envers d'autres personnes,, tr, s'est tôt préoccupée de prevenir E et
de régler, avec ou sans I'aide de la loi b, les conflits collectifs du travail. Ces derniers,
s'ils ressortissent aux relations collectives (Livre cinquième, titre II du Code du travail),
sont loin de borner l'horizon des relations sociales dont le champ juridique est, depuis
longtemps, êclaté. Sont aussi concernés les groupements professionnels (ryndicats),
la représentation (syndicats, dêlêguês syndicaux, délégués du personnel, comitês
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comités d'entreprise), la participa-
tion et l'intéressement des salariés qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à

l'organisation et à la régulation des relations sociales (Livre quatrième). Le champ
considéré englobe, enfin, les conventions et accords collectifs de travail (Livre premier,
titre III du Code du travail), soumis à des procédures d'extension ou de dérogation
particulières, et déclinables à plusieurs niveaux (interprofessionnel, professionnel ou
de branche, entreprise).

Cette dêlimitation sommaire, reflet d'une rationalité codiûcatrice, appelle aussitôt un
regard critique. En tant quefait social construction jaridique et objet de politQue pablQue'
les relations sociales ne sauraient se contenter du découpage du Code du travail, qui
rend imparfaitement compte de leur articulation avec l'administration publique du
TiavailtT. On s'en convaincra en rappelant que la conception française du droit du
travail, arrimêe à la notion d'ordre public social, rePose tout à la fois sur une tradition
d'interventionnisme législatif (et étatique) de protection des salariés et sur des droits
individuels s'exerçant collectivement. la première comPosante de ces relations
impliquerait une politi7ue administrative du traaail appuyêe sur la loi, incarnée au
premier chef par l'Inspection du travail, autour de laquelle s'est historiquement
construit le ministère du Tiavail l8; la seconde, d'essence plus complexe - et qui se

14 læ ministère du Travail a êtê créé pour s'occuper " de tout ce qui concerne les travailleurs" envivgés comme
tels, c'escàdire liés par un contrat de travail enven d'autres persoma ,, n de la formation de ce contrat, ainsi
que [ds] conditions dans lesquells il doit s'exêcuter pour ne compromettre ni la santé, ni la sécuritê du
travailleur ". Il lui rsenait ausi de " ménager à celui qui n'a à sa disposition que sa force de travail, les moyens
de subsister quand cellæi vient à lui faire dêfaut momentanément ou dé6nitivement " (G, Clemenceau,
. Rapport au président de la République française ", 25 octobre L906,louml oficiel du 26 octobre 1906).

15 laprâventiondaconflisduuamilstdmue,pendattlaprmièregumemondiale,unepéoccupationmjere
du minisÈre de l'Amement (qæu sétariat d'Ëtat à I'Artillsie a aux Munitiom) et du ministère du Tnmil
16 Les dossiers personnels ds inspecteun du travail monûent que ceu{i ont souvent offen leur m&iation,
prwenant et désarmant de nombreu conflis individuels ou collectifs.

L7 A. loben, ls apm dz Ia négæiation albaiw brancùa a tenitoira, Ed. Octares, 2000.

18 V. Viet, lr Voltigeur ù ta RQubtQu, L'lngeaion tta traoail en Franæ juqu'n t9t4,Paris, CNRS Ëditions,
1994. ta crêation de ce dêpanement résulte aussi d'une lente construction parlementaire (J. A" Toumerie, o2.

ar) et du souci rêcurrent, depuis la monarchie de Juillet, de disposer d'un ob*rvatoire du sæial
(I. Moret-Lespinet, Tbéorie a patQrc rfubliaina de la réfome nciak : l'Ofice du traoail 1891-1914' thes,e

d'histoire, Paris 10, 1997, etJ. Luciani(dir.), Histoie fu I'Ofia da traoail (189O1914),Syros' 1992). la fonction
d'obseryation du social estdu reste inscritedans lesstructures originelles du ministère du Travail qui comportait,
en 1906, trois organæ d'obseration : I'Oftice du travail (1891), la Statistique générale de la France (SG$ et
I'Inspection du travail (cellæi êtant à la fois un organe d'obsenation et de contrôle).
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RIaLE FRÀ\SISI DES AFFAIRFJ SOCIÂr"ES
N'2 AVRIL.IUIN 2OOI

traduit notamment par l'émergence de constructions juridiques spécifiques -, impli-
querait plutôt des structures de représentation, de défense des intérêts professionnels,
de concertation (rôle des commissions et des comités consultatifs), de régulation et
de gestion (assurances sociales puis Sécurité sociale, formation professionnelle,
indemnisation du chômage), sans qu'il soit toujours possible de faire le départ de
I'expression collective et de l'expression individuelle des droits afftrents au statut du
salariére. cette dernière observation invite à ne pas négliger I'extension de I'aire du
paritarisme à l'autre versant du patrimoine historique du ministère du Tiavail : la
protection sociale.

La conjugaison de ces diffêrentes logiques (qui ne sont pas, au demeurant, les seules)
expliquerait, selon des mécanismes qu'il faudrait mettre à nu, la . viscosité ' des
relations sociales en France et leur incapacité à s'ordonner, comme en Allemagne,
autour d'une communauté professionnelle 20 ou à se fixer dans l'espace de l'entreprise
ou de la branche professionnelle. Force est d'admettre que celles-ci ne se confondent
Pas avec les relations professionnelles stricto sensu, puisqu'elles se nouent aussi dans
l'espace social public, où la présence de médiateurs souvent issus de l'administration
du Travail permet d'envisager des solutions, délicates à concevoir à l'échelon de
l'entreprise, compte tenu des divergences de vues et d'intérêt des parties concernées.

La question cardinale serait dès lors la suivante : le déficit français des relations
professionnelles 2r, lié pour partie à la faiblesse de I'organisation professionnelle et à
la division syndicale, pouvait-il être compensé par un sptème de relations sociales et
de régulation juridique fonctionnant pour I'essentiel en debors de I'espace profession-
nel ? Et, question corrélative : les modes d'intervention du ministère du Ti'avail dans
les relations sociales ont-ils permis de contourner ce déficit ?

C'est précisément la réponse à ces deux questions qui permettrait d'en savoir davantage
sur le contenu de " I'exception française ". Linterventionnisme législatif et le recours
traditionnel aux aspects pénaux du droit du travail (le Code du travail édicte très
souvent des sanctions pénales) ou à des instruments administratifs (par exemple,
l'autorisation administrative de licenciement) ont certes contribué à réguler les
relations sociales, mais sans parvenir àles construire, c'est-àdire à faire en sorte qu'elles
se gèrent spontanément (les conflits collectifs étant soumis au juge judiciaire). Il en
résulterait une insatisfaction permanente pour I'ensemble des acteurs des relations
sociales, I'arbitrage ou la conciliation par l'É,tat n'offrant aucune solution durable.

19 Gtte distinction recoupe largement celle, proposée par P. Macloufet S. Bonnelle pour caractériær I'action
institutionnelle du ministèrg entre une " logque d'action statutaire o et une " logique d'action régulatrice,
(Tisnire du niniswe dt Tramil : jalou potr an inomtaire, rapport Convention DARES, novembre 1997).
20 U. Mûckenberger, A- Supiot, " Ordre public et communauté, n B. Zimmermann, Cl. Didrv P. I?agner
(dir.), b travail a la natim Histoire ooisée de la Frare * fu lAllemgre, Ed. de la MSH, Paris, 1999, p. 8O105.
2l Qri s'accompagne, paradoxalement, d'une sur-repraentation o des organisations syndicala par rapport à
leur poids réel au niveau national, professionnel et interprofsionnel, et une faible implietion de cs mêmc
organisations dans les politiques publiques.
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Cent ans de reluions sodales : un fil d'Ariane
oour une h.istoire du mini$ère du Travail ?

-Un nouveau paradigme ?

Ces hypothèses, en partie validées par des travaux réalisés dans les années 1980 et
1990 2, invitent à déÊnir une voie moyenne entre les deux paradigmes qui, sur Ie

terrain visé, ont dominé la recherche depuis les années 1950.

Pas d'institutions ni, d,e droit du trauail sarn luttæ sociales

Le premier paradigme, d'inspiration marxiste, a notamment conduit les historiens à
se dêsintéresser, jusqu'au début des années quatre-vingt, des grandes lois " ouvrières "
votêes, avant la première guerre mondiale, par les opportunistes et les radicaux. Non
que ces lois eussent été oubliêes ou occultêes, mais leur interprétation êtait sélective-
ment rapportée aux intérêts d'une classe . industrielle et bourgeoise o, dont l'É'tat
apparaissait comme le dépositaire ou le serviteur empressê. Bien plus que les formes
de régulation mises en æuvre par les républicains, c'étaient les luttes collectives qui
captaient l'attention des historiens du social. Ce parti pris ouvriériste conduisait, en
l'absence d'étude sur les instruments de contrôle administratif (l'Inspection du travail
en est un bon exemple), à considérer les réformes sociales républicaines comme des

leurres ou des subterfuges destinés à contenir les secousses dont le mouvement ouvrier
était la proie. Il est vrai que la dérive anarcho-rêvolutionnaire du mouvement syndical,
la sauvagerie - fort bien soulignêe par les observateurs contemporains - des relations
professionnelles, le nombre élevé des conflits du travail, l'attitude souvent répressive
de l'État radical à I'encontre des ouvriers grévistes avaient de quoi conforter la thèse
d'un divorce quasi irréductible entre une République, soucieuse de concilier libêra-
lisme économique et individualisme, et un mouvement ouvrier en quête, confuse et
tumultueuse, d'une identité collective.

Ce même paradigme disposait d'autres chercheurs, en particulier des juristes et des

sociologues, à considêrer le droit du travail comme w droit des travaillcars, celui que
le mouvement ouvrier aurait réussi à conquêrir par ses luttes et ses combats. N'était-il
pas fondé . sur la dispute publique et la lutte politique entre les acteurs sociaux "' ;
n'entretenait-il pas, tout particulièrement en France, un rapPort d'intériorité au
conflit ? Sa structure paraissait conduire inevitablement au renforcement du rôle et
de l'activité du législateur, ainsi qu'à la recherche constante de mêcanismes transac-
tionnels (la transaction étant inscrite dans le droit lui-même). Du moins ce diagnostic
êtait-il inspiré par la coïncidence très forte qui semblait exister entre les étapes de la
législation sociale et les crises et périodes de changement rapide, politiques et sociales
(1898, 1919, 1936, 1940, L945,1968,1981) : " Les grandes dates de l'histoire owrière seraient
autant de manifestations d'une catharsis sociale avec une libération des passions qui
permet de les identifier puis de les satisfaire dans une iuste mesure. La crise permet de

22 Cf.la rewe da travau et qustions relatifs au paritarisme, effectuêe par L apRobers el a/4, " Forms et
dynamiques de la rêgulation paritaire " in lz Rnae dt flRES, n" 24, printemps-êtê 1997, p. 1942.
23 U. Mûckenberger, A Supiot, art. cit. Cf,, aussi I'introduction du traité de G. LyonCaeq J. Pelissier, A
Supiot : " Nê du regime epitaliste, (... le droit du travail at) grandi au travers des luttes ouwièrs (...) , (Droi
da traoail,Dallol Paris, 1998, 19'ed.:4).
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SEVUE rRANçAISE DES AITA|RES SOCtALEi
N. 2 AVRn-IIN zml

balayer les oppositions et de faire accepter les compromis nécessaires, du côtê patronal
et du côté ouvrier ' 2a.

Mais la reconnaissance de cette conflictualité bien réelle, mieux connue du point de
vue des ouvriers que du côté patronal 6, s'est opérée aux dépens d'une rêflexion, sans
doute plus difficile à mener, sur les vertus pacificatrices et rêgulatrices du droit du
travail. Elle conduit, s'agissant des relations sociales, à stériliser la réflexion sur le rôle
du ministère du Tiavail, comme rêtulâteur engage des tensions dans le monde du
travail. Ces relations sociales ne sont, en fait, envisagees que par référence à des
relations profasionnellæ interprétées à la lumière d'une sociologie, plus ou moins
explicite, des rapports de force. cette donnée lourde éloignerait les chercheurs de
l'identiûcation et de l'étude des espaces de résorption des conflits, aménagés bien
souvent en dehors du cadre des relations professionnelles.

Pas d,e relatinns sucialæ sans institutions

[.a redécouverte du " modèle républicain, dans les années 1980 et 1990 a sérieusement
ébranlé cette grille de lecture, en exhumant de la fin du XD(' siècle un projet social
rêpublicain d'essence réformiste, porté par le positivisme et influencé par le solidarisme.
Dans le même temps, des travaux sur les grandes lois sociales d'avant Dl4 z, les multiples
formes de protection sociale u, les institutions à vocation sociale, la structuration des
rêseaux interprofessionnels et intellectuels (nationaux et internationaux) æ, la construc-
tion des catêgories de salariat', de travailleur et de chômeur s, traquaient ces nom-
breuses niches où avait pu originellement se négocier et s'affermir le lien social organisé.
Lhistoire sociale a pu ainsi gagner de nouvearD( rivages, tout en se détachant d'une
certaine vision militante qui avait stimulé puis émoussé son inventivité r.

24 N. Olsalç Histoirt da droit dt travail,PUF, 1999, p. ll.
25 Rares et souvent âncienns sont ls étuds qui s'intér*nt aux politiques patronalc et, surtout, à I'histoire
des organisations patronalc. Is travau de C. Omns (Otmilta paritiana Mûcbâ .ts rrauil et rrajdoh1
profæionrclta u )a(sidaâ, Paris, EHESS, 1997), et d'4. Mouta(s logiqrc de I'ntrErie lz ratimalistbn dar
I'industrie frangiv de làuedwgmq Ed. de I'EHESS, 197) ong à ca êgard très précieux, qui coimt
raolumcnt le point de we ds ouniers (et ryndiets) avec ælui des patrom (et organiutiom prodsiomellc).
26 F. E11t{, L'É,w prnidnæ, Paris : Grast, 1986; G. Polleg B. Dmons, L'Éw a la retnita : gm& d'ne
politQre'Paris: Belin, coll. " Modernitfu ", 1994; cl. Didry,lz manaion juidiqu dt ta ûrumtior alleliæ f,
Franæ (l90oI9I9), thèse de sæiologie, EHESS, Pa{s, 1994;ck /lsistano et Rtwbliqrc Iz rùactrean
nouùuu ûntrat wial næ Ia III'RiptblQu, Paris : Is Editiom de I'Atelia, 1D4;J.-p. te Crom @q, Dffisim\
de dnit dz travail L'ltistoire Var Ia loit, Pariq Ed. de I'Atelier, 1998.
27 Chantierouvertdèsla6ndæannéssoixanteparH.HatzfeldinDtpa4érineàlztiéuitéwiale:185A1940,
A Colin Paris, 1971 ; puis dêlaissé, avant d'être repris dans ds direciom diflèrentc par dc autm tels que
F. Ewald, A. Guclin, Ph.-J. Hesse, M. Dreyfu, B. Gibaud, P. Guillaume... Lr comité d'histoire de la Sécuritê
sociale n'a pas peu contribué, depuis m création, à encourager cette productio[
28 Par exemple,,t Thépot, ls ingéf,ian da nim fu )(D( siède, Fska lD7; p. Guillaume (dir.), Iz
ryo$sionmlvtion da dæs nolmna, Editions.de la Maison ds rienca de I'homme d,Aquiaine ig7;
C.Topalov (dir.), lzboratoiræ da nouaw sidab, Éditioro de I'EHESS, lg9.
29 B- Castel, ls mâanoryhrc dt h qrction wiale : ure cbniqw fu slariat,Fayard, 1995;B.Fnoç ptivrc
du uhriat Emploi et proædiu wiate à lafrançtiv,laDisputg 1998.
30 Ch. Topalov, Nziunæ da ctrômur, 188O1910, Nbin Michel lD4, 632 p.; R. Salais al a/ir, L'iwmtin da
chômage. Histoire 4 rrarcfomatiorc d'ane atêgorie m Frane da annés 1890 au annés t9gL,paris: puF, 19g6.
3l Reflet des luttes sæiales des annés soixante et soixantedirç cet hériuge reste d'une grande rich*, y
compris dans sa forme et dans son ton: la vision êpique ou le lyrisme qui I'ont poné recelaient une grande
force de captation (on songe notamment au travâu de Michelle Perrot), un élan d'une rare intemité Jont la
recherche avait, en fait, besoin pour progre$er.
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Cent ans de reladons sodales : un ûl d'Arlane
oour une hlsohe du mlnlsère du Tradl ?

Ce deuxième paradigme conduit les chercheurs, qui ( redêcouvrent, le rôle des
institutions dans la formation du lien social, à appréhender les relations socials dans
une perspective sociétale, en créditant parfois les institutions d'une capacité d'inter-
vention et d'une action normative hypertrophiées. Leur réflexion privilegie alors la
fonctionnalité des structures, en méconnaissant du même coup leur dimension
politique (un ministère est une organisation administrative et politique) et le fait
qu'elles sont aussi le produit d'une histoire sociale (et non pas seulement sociétale).

C'est donc, on I'aura compris, en faveur d'un troisième paradigme, tendant à réduire
I'antinomie entre approche sociale et approche sociétale, que plaide ce programme de
recherches. On partira du postulat que les relations sociales ont pu se construire azec
et saas I'institution, mais le plus souvent en s'inscrioant dans le champ de celle<i. En
d'autres termes, si les relations sociales ont pu varier dans le temps et I'espace, en
fonction de configurations politiques, de cultures, d'usages et de réseaux locaux, leur
institutionnalisation permet de les envisager dans leur rapport historique avec le
ministère du Tiavail. Il en résulterait deux démarches heuristiques complémentaires.

On pourrait, d'un côti s'intéresser à la construction locale' des relations sociales
dans une perspective éventuellement monographique, qui ferait appel à des périodi.
sations difnenciéæ selon les territoires 3 et qui, surtout, se montrerait attentive aux
interactions - trop souvent négligêes par la recherche - entre I'histoire des institutions
et celle des hommes saisis dans leur quotidien, leurs itinéraires et mobilités, leurs
réseaux de sociabilité et leur culture.

On pourrait, d'un autre côté, considérer le ministère du Tlavail comme le réfrrent
national des relations sociales institutionnalisées, ce qui justifierait, par une sorte
d'agrégation empirique, le principe d'une périodisation (mais non la périodisation
elle-même) combinant les temps de I'institution et de la législation avec ceux de
I'histoire sociale nationale.

Dans les deux cas, la nécessitê d'un fil d'Ariane se fait sentir, ne serait<e que pour
établir une correspondance de temps v ou des types de conversion possibles entre les
référents locaux et les réfêrents nationauç entre le mouvement social et l'institution,
entre le social et le sociétal, entre I'individuel et le collectif. Occasion, d'une parg de
repérer les êvênements, les décalages, les discordances ou, au contraire, les concordan-
ces de temps entre les difftrentes composantes " agrêgées " des relations sociales
(mouvement social, evolution de la politique sociale et administration du Tiavail),
qui rendent compte du rythme heurté de la construction des relations sociales en
France. Eg d'autre part, d'apprécier la portée originale des " solutions > apportées par
I'administration du Travail aux problèmes souleyés par l'organisation et la régulation
des relations sociales.

32 Une telle penpective tiendrait ompte de I'action ds *ryics déconcentrés du ministère du Travail et de
leun liens avæ I'administntion æntrale.
33 Cf, Compte rendu d'activité da groups de travail du Comitê d'histoire au cous ds aqnérs 1998 et 1999,
2l mar 2000.

34 Une chronologie " nationale " ne srait que l'écume de mouvements de fond, doués lmlemeut de
temporalités différento
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REaUE rRNçÂrSE DES AFFAIRIS S0CIAIIS
N.2 AVRn-JtlN 2001

[e cadre mouvant des relations sociales

On proposera, en guise d'illustration, un dêcoupage en six périodes, avec pour
chacune d'elles, quelques pistes de recherche possibles faisant place, à mesure que la
chronologie défiIe, à des questions inscrites dans la durêe ou à des questions de
comparaison intertemporelle. Il s'agit, en l'état actuel des connaissances, d'une
périodisation partiellement validêe par des travaux scientifiques, qui ne doit pas
détourner I'attention de questionnements récurrents, portant sur la place relative du
ministère du Tiavail au sein de l'appareil étatique, le rôle des ministres, des hautes
personnalités de I'administration, des milieux professionnels ou encore des experts,
les personnels et les moyens de I'administration du Tiavail.

Première période : I 88 4- I 89 2 - I 9 I 4, des relatiora slciales introuuabl,es
ou atoftxi,sées

Cette pêriode, qui s'ouvre avec la loi Ïfaldeck-Rousseau de 1884 relative à la création
des syndicats professionnels, apparaît dominêe par la construction d'un droit du
travail protecteur, indifférent aux âspects collectifs de la relation de travail. Droit plus
consenti que conquis, la protection légale des travailleurs l'emporte, en effet, très
largement sur un droit collectif encore embryonnaire, qui se trouve freiné par la
volontê d'indépendance du syndicalisme français par rapport à l'É,tat et aux partis
politiques (sens de la Charte d'Amiens d'octobre 1906), par I'imprécision du statut
des conventions collectives et par la prolifération des conflits du travail. Si les relations
sociales sont officiellement n introuvables , et si le thème mythique de la grève générale
rencontre un large écho, des formes de coopération ou de collaboration pragmatique
se développent, dès le dêbut du siècle, entre I'administration publique du tavail et
les syndicats ouvriers.

Cette période est aussi celle de l'institutionnalisation progressive d'une administration
spécifique, avec la structuration de I'Inspection du travail en corps de l'É,tat et
l'émergence politique d'un ministère du Tlavail, impliquê dans la protection des droits
des travailleurs salariés, l'observation du social (Statistique générale de France, Office
du Travail) et l'économie sociale (Habitations à bon marché, Caisses d'épargne,
Mutualitê, Coopération et artisanat).

Deux'ièrne période : I 9 I 4 - I 9 I 9/ I 92 2, l' élaboration experimmtale
des relatioru socia.les

Cette phase 5 est dominée par les contraintes d'une êconomie de guerre qui vont
précipiter l'intervention des pouvoirs publics dans les relations sociales, la régulation
des rapports sociaux devenant une condition nêcessaire de la victoire. Favorisé par
I'Union sacrêe, le paritarisme réalise une percée décisive, tandis que les pouvoirs
publics sont amenês à cogérer l'économie de guerre avec un patronat en quête de

35 Il est clair que l'ouverture des hostilités représente une césure majeure dans I'histoire du ministère du
Travail, amputé d'une grande partie de ses effectifs.
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Cent ans de relrlions sodales : un fil d'Ariane
Dour une hislolre du rnlnlsèr€ du Travall ?

cohésion (Comitê des forges, Union des industries mêtallurgiques et minières). De
nouvelles fonctions, comme le placement, la formation professionnelle accélêrée, le

recrutement de la maind'euvre étrangère et coloniale, qui relevaient jusqu'alors de

I'initiative privée, sont prises en charge par plusieurs structures administratives.

Jusqu'à I'automne 19[ I'innovation sociale s'est, Pour l'essentiel, développêe sous

I'êgide du sous-secrêtariat d'Êtat à I'Artillerie et aux Munitions $, devenu en décembre

1916 ministère de I'Armement et des Fabrications de guerre. La politique, menée par
Albert Thomas dans les établissements publics et privés travaillant pour la Défense
nationale prê6gure, en effet, sur de nombreux points les réformes qui interviendront
dans les années trente, sous le rêgime de Vichy et à la Libération (délêgués du personnel
dits " d'atelier o, inspection médicale du travail, médecine du travail, politique des

salaires, arbitrage obligatoire dans les conflits du travail).

Le ministère du Travail a cependant reconquis ses marges perdues sur le ministère de

l'Armement, en jouant, à partir d'octobre 1912 un rôle de conciliateur et d'arbitre dans

les conflits du travail; en collaborant avec les ministères de la Défense nationale Par
l'intermédiaire de commissions et comités interministériels; et en centralisant, dès

I'automne 1912 les opérations de recrutement, de placement, de répartition et de

contrôle de la maind'æuvre civile française et êtrangère. La reprise par le ministère
du Tiavail de l'initiative sociale est, enfin, attestée par le dévelopPement, pendant la
guerre et dans l'immédiat après-guerre, des conventions collectives, investies par leur
homologation officielle et leur consécration légale d'une autorité et de sanctions
jusque-là inconnues. Uextension des conventions collectives, comme forme juridique
distincte de la protection légale, s'est nêanmoins opérée sur fond de tensions
internationales et de grèves très nombreuses, alors que le mouvement socialiste et le
syndicalisme ouvrier connaissaient de graves divisions internes (congrès de Tours et
scission syndicale de 1922).

Troisième periodp : 1922-1936-1940, la constructian d'un.système
des relatiorx slciales et la tentation d'otn arbiTrage par la loi

De 1922 à 1936 une conception réglementaire des relations sociales s'affirme. Contrai-
rement à la pratique des conventions collectives proprement dites, la réglementation
du travail à base contractuelle (règlements d'administration publique pris en vertu de

certaines lois) devient, en effet, l'une des formes les plus o normales " de la convention
collective de travail t. Avec I'apparition, en 192&1930, des assurances sociales, le

ministère du Tiavail se pose en ministère de la protection sociale (assise sur le travail
salariê) des n êconomiquement faibles " et en interlocuteur privilégiê des milieux
professionnels, syndicaux et mutualistes; abandonnant I'analpe socioéconomique,

36 Il faut notet que la plupan des contrôleurs de la maind'euvre militaire, destinês â former l'ossture dc
seryices déconcenirés du sousxecrêtariat à I'Anillerie et aux Munitions, puis du ministère de l'fumement, ont
êtê recrutês parmi ls inspæteurs du travail mobilisés, rappelés du fionr
37 Conseil national êconomique, Is anamtiorc alleaiaa de travail, râPPon Présentë par P. broque, Paris,
Imprimerie nationale, 1934.
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RIVLE FRANçAISE DDS AFTAIRES S0C|AIES
N" 2 AVRn-JIIN 2001

il devient un organe de régulation juridique dans un champ plus limitê, celui du
contrat de travail $.

uinversion de la conjoncture économique en l93l a accentuê la tendance à la
rationalisation industrielle s qui s'affirmait depuis la première guerre mondiale. Mais
alors qu'elle avait jusqueJà permis aux ouvriers de gagner davantage moyennant un
surcroît d'efforts, cette rationalisation s'est durcie, entraînant une dégradation des
conditions de travail pour les ouvriers et une détérioration concomitante des relations
professionnelles. Pression constante sur une maind'æuvre menacée de licenciement,
systèmes de rémunêration toujours plus parcimonieux, intensification des cadences
et surveillance tatillonne, autant de causes de rancæurs et d'amertume qui ont préparé
la voie à u I'explosion sociale, (L. Blum) de juin 1936.

Sous le Front populaire, marqué par d'importantes réalisations sociales, les trois
grandes fonctions que le ministère du Thavail s'était vu confier pendant la première
guerre mondiale pour organiser les relations sociales, mais qu'il n'avait pu conjuguer
depuis 191t convergent : reguler (élaboration de la norme juridique), institutionnaliser
(associer les organisations professionnelles à la gestion des relations sociales) et arbitrer
les conflits collectifs au plan national (l'Accord Matignon a été accueilli par l'opinion
publique comme l'ouverture d'une o nouvelle ère dans les relations industrielles "). La
loi du 24 juin 1936 a noramment permis au ministre du Tavail de rendre, par arrêté,
les dispositions d'une convention obligatoires pour tous les employeurs eiemployés
des professions et rêgions comprises dans son champ d'application, tandis qu'une
autre loi du 31 décembre 1936 êtablissait (comme en lW) des procédures obligatoires
de conciliation et d'arbitrage avant tout recours à la grève. seule la mise en æwre de
la procédure d'arbitrage obligatoire permettra, toutefois, une regulation efficace des
rapports sociaux au niveau local. Enfin, la création, à la demande expresse des
organisations patronales, des délégués du personnel dans les entreprises de plus de
dix salariés a reposé, vingt années après le précêdent créé par Albert Thomas, les
fondements des premières instances représentatives dans I'entreprise.

IJentredeux-guerres est aussi marqué, depuis les lois de 1926 etlg32,par l'enracinement
d'une politique de la maind'æuvre aux fondements nationaux et protectionnistes 4,
menée en concertation avec les grandes organisations syndicales. En 1931 une direction
générale du liavail et de la Maind'æuvre fait son apparition dans l'organigramme du
ministère du Ti'avail; c'est elle qui centralise les questions de maind'æuvre, rendues
cruciales par la crise économique, et gère les avancées sociales du Front populaire. La

38 C'est au début des annéc trente que la nodon de contrat de trawil s prêcise, sns paruenir à æ stabiliær.
la Cour de cassation définit ainsi le critère p€rmettant l'amliâtion au aisurancc sæialc, en choisisnt la
subordination.juridique plutôt.que le critère de dépendance économique mis en avant par le ministère du
Travail. La subordination iuridique fonderait le droit de donner ds ordres en fonctùn d'une stnrmre
organistionnelle et hiérarchique. læ slarié st d@ndant parce qu'il rçoit des ordres. L'idée de hiérarchie st
en fait sêparæ de celle d'inégalité (imperoable en droit français, la réGrince au principe d'égalité dsant la loi
s'imposant depuis 1789). o Læ contrat de travail montage iuridique paradorol, instiiue urie hiérarchie entre
êgaux " (Â Stpioç CritQw da droit ds taaail,Pais, PUF, 199a, p. 1 l9).
39 A Moutet, op. a?
zl0 L'expresion utilisée êtait celle de.protectionnisme ouwier, pour dÉsigner les msures légala *
rêglementairæ datinéa â protéger la main-d'cure nationale contre ia q cone;rence D de la mainj'ceuwe
étrangère.
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Cent ans de rehtions sodâles : un îl d'Arlrne
pur une hlsolre ù mhlsère du Traail ?

loi du ll juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temPs de guerre lui confère un
rôle de coordination en matière de politique nationale de la maind'æuwe.

Quatrièmepûilds : 1940-1944, la tmtatiue de corporatiser
læ relations soÇiales

La Charte du travail ar (4 octobre 1941), dont I'ambition était de " déterminer des

rapports harmonieux et justes entre Patrons, ouvriers, techniciens et artisans ", est

sans doute le plus important dispositif juridique conçu Pâr le régime de Vichy pour
construire un autre modèle de relations sociales qui rompe o définitivement avec le
vieux ryntème de la lutte des classes ". IJorganisation corporative donnait une place
importante aux accords collectifs, êlaborés dans le cadre officiel et dynamique des

comités sociaux d'êtablissement a2 par les syndicats uniques et obligatoires. D'autres
réformes ont étê mises en ceuvre, qui s'inspiraient des recommandations ântérieures
de I'OIT et de la réflexion d'experts proches de I'administration centrale du Tiavail,
comme la Médecine du travail, l'Inspection médicale du travail, les services médico-
sociaux.

Cin4uième périlde : 1 945 - 1 95 0- 1 968- 1 97 I, reclnstructiln dirigiste
puis régulation slciétale dæ relations slc'i'al'es

Cette période s'ouvre avec la reconstruction êconomique et se termine par la loi Delors
du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue et l'éducation permanente.
De 1945 à 1950, la reconstruction des relations sociales s'est parallèlement opêrée, avec

la réorganisation des instances représentatives dans I'entreprise (dêlégues du person-
nel, comités d'entreprise, comitês d'hygiène et de sécurité), la refonte de l'Inspection
médicale du travail et de la Mêdecine du travail, la création de la Sécurité sociale et
le developpement de la formation professionnelle. Cette reconstruction s'opère sur
un mode très dirigiste (réorganisation des services extérieurs du ministère, ordonnan-
ces du 24 mai 1945 soumettant les embauches et les licenciements aux services de
maind'euvre et du 2 novembre 1945 confrrant à l'Office national de l'immigration
le monopole du recrutement de la maind'euvre étrangère; contrôle des salaires;
encadrement strict des conventions collectives par la loi du 23 décembre L946;
encadrement de la formation professionnelle).

La loi de 1950 se prêsente comme un code complet des relations collectives, tout en
dêfinissant une hiêrarchie des sources juridiques. Cette normativitê juridique s'accom-
pagne d'un assouplissement des modes d'intervention du ministère du Tiavail, les

partenaires sociaux se montrant notâmment hostiles à tout sptème d'arbitrage
obligatoire dans les conflits du travail.

Reste que le ministère du Travail n'est pas le seul à intervenir dans le champ du social;
il doit composer avec l'action normative d'institutions internationales (OIT, Conseil

4l Cf. J.-P. Ir Crom, Slndiuts nou uilà- Vcbl a b arporatinc, Paris, Éditiom de I'Atelier, 1995.

42 J.Cl. Daumas, " Ia rêvolution nationale à l'uine. Les politiçs sæiales des entrepriss sous l'Occupation ",
in Ô. Dard a alii (dir.), L'Ospatioz l'É,wfançzis a Ia mtrEris, ADHI 2000.
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de l'Europe, CECA" CEE), avec les ministères de la Santé (de ga5 à 1966 et de 1969
jusqu'à la fin de la période) et de l'Intêrieur (tutelle des collectivités locales chargées
de I'assistance) ainsi qu'avec d'autres structures ministérielles (Industrie, Finances,
INSEE) ou interministérielles (Plan, DATAR). ces formes de concurrence invitent à
se demander s'il a su ou pu conserver sa préêminence dans le système français des
relations sociales ou s'il est devenu un partenaire parmi d'autres des acteurs sociau!
en même temps que le principal gesrionnaire du Code du travail a. La fusion de 1966
entre le ministère du Ïavail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé publique
et de la Population en un grand ministère des Affaires sociales (1966-1969) aura, en
tout cas, mis en cause le jumelage que l'on observait depuis 1945 entre les pôles Thavail
et sécurité sociale. Dès 1972, certe dernière sera tantôr ratrachée à la Santé (érigêe
désormais en ministère distinct), tantôt âu Tiavail.

La consécration, durant toute cette période, de la régulation institutionnelle ztiala
norme juridique est facilitée par I'inscription des relations sociales dans une dynami-
que de croissance économique (loi du 2 janvier 1970 instituant le SMIC) et dans une
logique d'intégration ou de participation aux progrès de la société (stratégie volonta-
riste de resserrement de l'eventail des salaires), toutes les deux favorables à la protection
des salariês et même des chômeurs (création de l'unedic et des Assedic en 1958). Le
rôle économique du ministère du Travail s'affirme assurément (création du Fonds
national de I'emploi en décembre 1963), mais sans qu'il en résulte pour ce département
un domaine de compétence économique.

Ces évolutions s'accompagnent de blocages a, de nombreuses résistances aux réformes
proposées 6 ou aux interventions économiques de I'autoritê publique a6 et d'une
division accrue du mouvement syndical (éclatement de la CFTC en 1964). [a crise de
mai 1968, débouchant sur la signature du Protocole de Grenelle, marquerait l'exaspé-
ration de ces blocages et de ces résistances, le rejet des valeurs consuméristes et de
l'héritage taylorien, en même temps qu'une aspiration confuse à des relations
professionnelles plus démocratiques (loi du z7 dêcembre 1968 qui prévoit la libre
constitution de sections syndicales dans l'entreprise), à des conditions de travail. plus
humaines o, à des biens immatériels comme la culture, la formation permanente ou
l'éducation (accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970). Elle serair aussi à
l'origine d'un courant en faveur de I'amélioration des conditions de travail (création
de I'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et loi du 6 décem-
bre 1976 sur la sécurité intégrée).

43 Dans les annêes cinquante, des reprêsentânts des syndiets sifueaient au Conseil économique et sæial, dam
les commissions constituées auprès du Plan, au con*il suÉieur du Plan, au comité central des prix, à la
Commission de normalisation des comptabilités, au Conseil su$rieu da transports, au Conseil supérieur de
I'agriculture, au Comitê national de la productivité, dans la conseils d'administration ds entreprisc, banquo
sociétés d'asurances nationalirees.
44 Refus patronal de la section syndicale d'enrreplise, refus jusqu'en 1970 de l'indexation du SMIG sur la
crolsSance.

45 Offensive contre le principe êlectif à la Sêcuritô sæiale et ordonnances de 1967, échæ du prolet
Chaban-Delors de la " nouvelle société " dêveloppé de 1969 à 1972 qui visait â mettre en cuwe un vériable
système de régulation des relations sæiales.
46 Reconversions industrielles, plan de stabilimtion de 1963, ordonnances de 1962.
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cent ans de reldions sodales : un ûl d'Ariane
pour une histotre du minlsère du TrÀail ?

Sixiàme periode. : 1 97 2 - I 9 82/ I 984- 2 0 0 1, d'éclin dp la norme iurid'i4ue
imposée par |Ew et métamorpbosæ du champ social ? al

Le début des années soixantedix est marqué par des tensions de plus en plus fréquentes
entre la norme juridique et les rapports sociaux. Alors que les accords interProfession-
nels tendent depuis la fin des années soixante à se multiplier (formation continue,
mensualisation, préretraites...) sans toujours s'étendre aux branches (accord interpro
fessionnel sur les conditions de travail de 1975), des conflits importants êclatent, qui
êchappent à la régulation institutionnelle (Joint Français, Pêchiney-Noguères, Lip,
PTT). Les effets du mouvement de dêmocratisation impulsê par la crise de mai 1968

et les initiatives du conseiller social de Jacques Chaban-Delmas, Jacques Delors, se

font encore sentir dans les premiers temps du septennat giscardien, avec le lancemeng
en 1974, de la Commission Sudreau sur la réforme de l'entreprise, ou encore le
renforcement de la législation restrictive du licenciement (loi du 3 janvier L975). A
l'autre bout de la période, l'essoufflement de la négociation interprofessionnelle est
manifeste, cependant qu'êmerge, sur fond de récession économique Perçue comme
durable, une réflexion sur la . nouvelle pauvretê " dans le champ du hors travail Æ.

Entre-temps, les lois Auroux ont bouleversé la hiérarchie des normes juridiques. Elles
ont notamment introduit un " droit à I'expression directe et collective des travailleurs
sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ", complété
le droit à la négociation collective reconnu depuis 1971 aux salariês en instaurant une
obligation annuelle de négocier pour l'employeur (dans les entreprises où il existe des

sections syndicales) et,fait sans précédenr, institué des " accords dérogatoires n dont les

clauses peuvent déroger soit à des dispositions législatives ou rêglementaires (lorsqu'el-
les celles<i le prévoient), soit à des dispositions salariales conclues au niveau profes-
sionnel ou interprofessionnel. D'autres lois issues du rapport Auroux ont êlargi les

attributions des instances reprêsentatives du personnel, réaménagê I'exercice du
pouvoir disciplinaire de I'employeur et transformê les CHS en comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Ia dêsyndicalisation, la crise du paritarisme de gestion et la remise en cause du " pacte
fordiste " 

ae qui avait caractêrisé les annêes de forte croissance économique sont
assurément les signes les plus tangibles d'une mutation du système des relations

47 Nous avons opté pour un dæoupage suivant davmage la conjoncture sæiale et economique que la
conioncture politique. Encore cellæi n'estdle pas incompatible avec celle-là : toumant Messmer de iuillet
1972; dynamique du programme commun de la gauche (1972) avant son ébranlement en 1977 qui a eu dc
rêpercusiom sur I'unité syndiole; septennat giscardien (197+1981); changement de maiorité en l98l et
constitution d'un gouvernement comprenantJ. Aurou:ç ministre du Travail; M. Rigout (PCF)' ministre de la
Formation profsionnelle; J. Ralite (PC$, ministre de I'Emploi à panir de 1983 ; tournant de iuillet 1984
avec la nomination de L Fabiu à la tête du gouvernemenq le dêpart deJ. Aurou et des ministrs communists.
Is deu tournants de iuillet 1972 et de juillet 1984 s'opèrent, avec des majorités diffèrenteE sou le signe du
( retour au rêalisme ". Dans la deu os de 6gurg le ministère du Travail s'est autonomisé par râpport au
ministère ds Affaira cials, soit par scision (1972), soit parémancipation (en 1984, il n'ct plu un ministère
délésué).

48 La question de I'exclusion avait émergê en tant que problème public, sous une autre fome au début de la
periodg avec la parution de I'ouwage de k l*noir, Is ædæ, Le Seuil, 1974.

49 Qri repomit sur une détermination du niveau et de la hiérarchie des salaires par réfërence au clasificauons
d'emploi négæiés, depuis 1936, dans le cadre ds branches ; sur une indexation sur læ P à [a consommation,
permettant de maintenir le pouvoir d'achat ; et sur I'indqation sur ls gains de productivité anticipês.
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sociales, confronté à l'irrépressible ascension - du moins jusqu'en 1997 - du chômage $
et aux changements survenus dans la structure des emplois (dweloppement des
emplois précaires). De tels signes témoigneraient du recul d'un système de relations
sociales fondé, depuis la Libération, sur un partenariat social entre un ryndicalisme
divisé et un É,tat voué à intervenir, faute d'une rêgulation sociale autonome.

Au niveau des structures ministérielles, l'instabilitê des configurations traduirait la
difficulté à embrasser, dans sa globalité, un champ social fragmentê - mais en
constânte dilatation - ou à coordonner des politiques sociales s' ciblêes sur des
catégories particulières de population, dans un contexte institutionnel profondément
modifié par les lois sur la décentralisation. La résurgence, à plusieurs reprises, d'un
grand ministère des Affaires sociales (le terme étant générique) en 19861988,99s-1992
I997-W. procède certes de la volonté politique de disposer d'un instrument
d'intervention dans l'ensemble du champ social, mais les clivages institutionnels entre
les diffêrents pôles de compétence des ministères sociaux (Iravail,/Employ'Formation
professionnelle, Santé, fution sanitaire et socialq et Sécuritê sociale tantôt rattachée
au Tiavail, tantôt à la Santé), que connaissaient par le passé les services extérieurs,
demeurent entiers.

Ce sont, en définitive, la fragmentation du social et l'ébranlement (provisoire ?) du
modèle salarial qui plaideraient en faveur d'un sptème de relations sociales, fondé
non plus seuletnent sur le travail salarié mais tout à la fois sur le travail, appréhendé
dans sa diversitê historique renaissante, et un non travail encore largement inorganisé.

50 Dont les effets contribuent à fragiliser le modèle d'une protection sæiale asise, depuis ls annés cente,
sur le slariat.
5l Mettant en æuvre des mæanism* complexæ d'asistance, d'action sæiale et d'æsurance.
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Con ans rh reladons sodales : un ûl d'Arlane
pour une hlstohe du mlolgère du ftavall ?

ffi.
Hêritière de la Revue française du traaail, la Revue française da Affiires sociala a pttbliê
plusieurs dossiers ou articles consacrés aux ministères sociaux :

- le numéro spécial hors série consacrê àl'Organisation da ninistère du Traaail et de la
Sécurité sociale et attributions da dioers seroica, Reauefrançaise du traaail, 1950;
- D. Ceccaldi, " Premier bilan de la réforme du 30 iuillet 1964 des services extérieurs
de I'Action sanitaire et sociale ", octobredécembre 1967;

- M. Bargeton et A. Ziegler u Historique des ministères du lavail, de la Santê
publique et des Affaires sociales ", janvier-mars 1971, p. 59-158 ;
- le numêro spêcial consacrê au 60' anniversaire du ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale, 1981 ;

- le numêro spécial consacrê au centenaire de I'Inspection du travail, no 4 octobre-
décembre 1992;
- P. Maclouf, " Genèse de la direction de I'Action sociale ", décembre D92;
- Cath. Rollet, " Pour une histoire des inspecteurs des Affaires sanitaires et sociales ",
n' 3 juillet-septembre 1994;
- B. Friot, " Les ministères sociaux et leurs services centraux depuis 1946 ,, rf A,
janvier-mars 1996;
- le numêro spécial comportant les actes du colloque " I'IGAS 1967-1997 ", no 2 avril-
juin 1998.
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