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L’ACTION SYNDICALE DANS 
L’ENTREPRISE 

EN ARGENTINE 

Jean BUNEL * 

Le puissant syndicalisme argentin est resté très influent malgré bien des 
bouleversements politiques et une dégradation économique continue depuis les 
années cinquante. C’est que les fondements de son pouvoir sont à chercher 
ailleurs que dans la vie économique et sociale: il est un véritable acteur 
politique. Mais si sa relation à I’ftat prédomine, il n’en conserve pas moins sa 
place dans les relations de travail dans l’entreprise. Une enquête menée dans un 
groupe d’établissements industriels en 1987 et 1988 permet d’évaluer la force de 
l’implantation syndicale, au moyen des œuvres sociales en particulier, mais aussi 
par le rôle des délégués dans l’adoption des conventions collectives et la 
gestion des conflits entre travailleurs et employeurs. Malgré des tensions entre 
la base et le sommet, ce modèle d’action syndicale est resté longtemps res- 
pecté : il devra désormais s,’adapter aux nouvelles orientations de privatisation et 
de réduction du rôle de /’Etat. 

La capacité du syndicalisme argentin à traverser les tempêtes politiques et à 
maintenir son influence dans la société est tout à fait remarquable. Le taux de 
syndicalisation continue à être élevél (40 YO), les ressources tirées de cotisations 
relativement fortes (en moyenne 2 YO du salaire) permettant d’entretenir un 
appareil syndical riche en moyens immobiliers et en permanents qui se consa- 
crent exclusivement à son fonctionnement. La capacité de mobilisation de la 
CGT a été spectaculaire pendant tout le gouvernement du président Alfonsín 
puisque la confédération a organisé treize grèves générales qui ont toutes eté 
largement suivies. La féroce répression qui s’est abattue sur nombre de ses 
militants d’entreprise et sur ses dirigeants entre 1976 et 1982 n’a pas empêché 
qu’il se redresse vite et recouvre toutes ses forces lorsque l’Argentine a retrouvé 
ses institutions démocratiques à la fin de l’année 1983. 

II est aussi surprenant que le syndicalisme ait été si peu ébranlé par 
I’évolution de la situation économique caractérisée par une faible croissance de 
1950 à 1975, puis par un net recul de la production intérieure brute par habitant 
après cette date. Le sous-développement argentin a frappé durement les 
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Si le syndicalisme argentin ne semble pas affecté par les transformations de 

la situation économique et sociale, c'est parce que les fondements de son 
pouvoir et son influence dans la société sont ailleurs. On comprend mieux. en 
effet, le syndicalisme argentin à partir des transformations de l'identité politique 
des travailleurs, des modalités de l'intégration du syndicalisme dans le mO:ve- 
ment péroniste et I'hat, enfin de sa capacité de contrôler et gérer les interets 
ouvriers grâce à ses œuvres sociales. Ce sont les catégories de la sociologie 
politique qui sont ainsi les plus aptes à rendre compte du syndicalisme argentin: 
Et il a été très naturellement analysé comme un acteur politique car sa relation a 
&tat et au politique l'emporte largement sur sa relation avec les patrons et les 
entreprises. 

Pourtant le syndicalisme n'est pas totalement extérieur aux relations de 
travail dans l'entreprise. La négociation collective, souvent suspendue, fait aUSS 
partie de sa tradition. Aussi est-il légitime d'analyser le syndicalisme a partir des . 

N.D. No 4902 
75 

catégories de la sociologie des relations Professionnelles. C'est ce que nous 
nous proposons de faire dans cet article qui s'appuie sur une enquête effectuée 
pendant deux années dans un groupe d'établissements industriels situés dans la 
capitale et son environnement immédiat ainsi .que dans l'intérieur du pays (3). 

Le statut de l'action syndicale dans l'entreprise (4) 

Depuis la décennie péroniste, la clé de voüte des régles qui régissent les 
relations professionnelles en Argentine est la personería gremial. Dans un champ 
professionnel et territorial donné, bien évidement variable - ce peut être toute 
l'industrie métallurgique nationale ou bien les ouvriers de la chimie d'une pro- 
vince - les attributs de l'action syndicale sont, en effet, conférés par I'adminis- 
tration du travail à un seul syndicat, s'il fait la preuve qu'il est majoritaire au 
moins relativement par rapport à des syndicats concurrents et qu'il a au moins 
20 % d'adhérents parmi les travailleurs qu'il prétend représenter. La personería 
gremial, un peu comme I'accréditation dans le système nord-américain, confere 
à une organisation fe monopole de la négociation collective, de l'exercice du 
droit de grève, de la présentation des candidats lors des élections des dilégués 
du personnel dans l'entreprise, de l'administration des œuvres sociales. 

La norme issue des orientations mêmes de la CGT argentine est une 
structuration de l'action syndicale par branche d'activité. Aux États-Unis. I'ac- 
créditation est conférée a un syndicat qui aura un monopole de représentation et 
de négociation au niveau d'un etablissement, voire d'un groupe de travailleurs 
dans une entreprise. En Argentine, la personeria gremial et le monopole qui lui y 
est afférent sont le plus souvent attribués à un syndicat qui représente les 
travailleurs de toute une branche. Cette régle générale souffre beaucoup 
d'exceptions. II y a près de 1 500 syndicats qui ont aujourd'hui la personeria 
gremial ; certains représentent seulement un métier comme le syndicat des 
machinistes de théâtre et de télévision, les arbitres de football, les pilotes de 
l'air ou les aiguilleurs des chemins de fer. De même il est fréquent que le 
Personnel administratif ou le personnel d'encadrement ait ses propres syndicats 
comme l'association des contremaitres de l'industrie métallurgique (ASIMRA). 
Plus exceptionnellement un syndicat peut représenter une entreprise. Les 
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normes juridiques ne s'opposent pas à cette fragmentation de la représentation 
syndicale. Elles lui donnent cependant une limite car un syndicat d'entreprise Ou 
un syndicat de métier n'obtiendra pas la personería gremial s'il existe déjà une 
organisation qui en jouit dans une branche qui inclut les travailleurs de Cette 
entreprise ou de ce métier. De fait, près de I 500 syndicats ont la personerfa 
gremial, mais les 27 plus grands syndicats regroupent les trois Warts des 

La dispersion ne met donc pas en cause la centralisation générale de 
paction syndicale et le principe dominant de la structuration par branche d'acti- 
vité (5). 

Comme c'est l'administration du travail qui confère la personería gremial. 
elle exerce aussi un contrôle sur le fonctionnement du syndicat. Le ministére do 
Travail peut, en effet, intervenir dans sa gestion si son administration n'est pas 
conforme à la loi. II peut suspendre la personería gremial, nommer une dlrectlon 
provisoire, exercer un droit de tutelle lorsque des irrégularités administratives 
sont constatées ou bien lorsque l'exercice de la greve sort des limites fixées pa: 
la loi. Le contrôle de l'action syndicale est au moins autant soumis à I'autorlte 
gouvernementale qui a des pouvoirs d'intervention étendus qu'au contrôle des 
adhérents. 

Dans toute entreprise de plus de dix salariés. les travailleurs ont le droit 
d'être représentés par des délégués. Ils sont élus par l'ensemble du personnel 
lors d'un vote direct et secret qui doit avoir lieu pendant le temps de travail et 
sur les lieux du travail. L'employeur fournit les conditions matérielles de I'exer- 
cice du suffrage, mais il n'a pas de responsabilité dans le déroulement du 
scrutin. Seuls les candidats, adhérents du syndicat qui a la personeria gremial, 
peuvent se présenter lors de ces élections. Quand les travailleurs d'un même 
établissement sont représentés par plus d'un syndicat, ce qui est assez frequent 
car les employés ou les contremaîtres ont souvent un syndicat distinct des 
ouvriers, alors chaque catégorie de salariés représentée par un syndicat distinct 
a ses propres délégués. 

Le monopole de candidature du syndicat qui a la personería gremial ne 
signifie pas qu'aucune liberté de choix n'existe pour les travailleurs au moment 
de \'election. Plusieurs listes de candidats appartenant au même syndicat peu- 
vent être proposées au suffrage. Si la liste unique n'est pas rare, la compétltlon 
électorale n'est pas non plus exceptionnelle. Elle a un fondement qui peut ëtre 
idéologique : des péronistes de droite affrontent des péronistes de gauche, OU 
bien des trotskystes, des radicaux ou des communistes. Mais les candidats 
n'affichent pas ouvertement leurs idéologies, ni mème leurs programmes reven- 
dicatifs. Ils dénoncent plutôt l'incapacité ou l'immoralité de leurs adversaires. 11s 
se présentent plutôt comme les représentants du bien contre les candidats du 
mal ou bien de l'orthodoxie contre l'hérésie. La personnalisation et la morale 
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la commission interne. Par exemple, l'Union ouvrière métallurgique a prévu qu'ils 
ne soient pas plus de cinq lorsque le nombre de travailleurs représentés 
n'excède pas 3 O00 et l'effectif de la commission interne s'élève à 7 au-delà de 
ce chiffre (6). Le travailleur n'a pas un contrôle direct sur la formation de la 
commission interne car ce sont les délégués qui choisissent, en leur sein, selon 
la procédure qui leur convient, ceux qui vont faire partie de la commission 
interne. Cette observation est importante car l'interlocuteur de l'employeur, c'est 
la commission interne, ce n'est pas l'ensemble des délégués. C'est elle que la 
direction a l'obligation d'entendre et de recevoir selon un rythme qui est souvent 
fixé par la convention collective. 

L'institution des dé1égui.s et des commissions internes répond à deux 
caratéristiques essentielles. 

En premier lieu, le statut de délégue est double : il est à la fois le représen- 
tant des salariés face à l'employeur et le représentant du syndicat vis-à-vis des 
travailleurs et de l'employeur. Son mandat ne peut étre exercé plus de deux ans, 
et de nouvelles élections peuvent le proroger mais il peut ëtre révoqué avant son 
expiration par le syndicat qui prévoit toujours cette disposition dans ses statuts. 
L'indiscipline syndicale, un comportement irrégulier, le non-accomplissement des 
statuts peuvent être les motifs de sa révocation. Mais les salariés ont aussi la 
possibilité de demander la suspension du mandat du délégué. II faut que 10 % 
d'entre eux demandent la convocation d'une assemblée de tous les travailleurs 
et que celle-ci, à la majorité des deux tiers, en dispose. Cette double légitimité 
signifie que I'élection démocratique du délégué ne l'emporte pas nécessairement 
sur le mandat qu'il a reçu du syndicat auquel il aooartient. 

En second lieu, les pouvoirs légaux du délégué . .  sont restreints. II doit vérifier 

si les normes légales et conventionnelles sont respectées dans l'entreprise et il 
ne peut présenter des revendications qu'apres en avoir reçu l'autorisation préa- 
lable de son syndicat. II ne dispose d'aucun droit d'information sur la situation 
économique, les changements techniques. organisationnels ou sociaux qui relè- 
vent de l'autorité et de la décision unilatérale du chef d'entreprise. II va de soi 
qu'il n'est pas plus consulté et n'a pas à donner son avis sur ces suipts 

I - - - .  . .- 
Pour l'exercice de ses fonctions, les crédits d'heures dont i f  peut disposer 

dépendent des conventions collectives. Il jouit seulement d'une protection parti- 
culière contre le licenciement qui a été acquise de justesse lors du vote de la loi 
SUT les associations professionnelles en 1987. Les employeurs qui avaient 
obtenu gain de cause pour ne pas être contraints à donner une quelconque 
information aux délegués n'ont pas été suivis par le législateur qui a prévu que 
le licenciement d'un délégué ne pouvait intervenir sans une décision de justice. 

Ce que cette rapide analyse institutionnelle de l'action syndicale nous 
montre, c'est combien le mouvement syndical argentin n'a jamais mis sa force 
au service d'un développement de son pouvoir dans l'entreprise. Les enjeux de 
son action et de sa stratégie sont définis à un niveau plus élevé : celui de la 
nbc iat ion de branche et celui de l'intégration à l'action politique. Tout se 
Passe comme si son pouvoir dans la societe avait peu de rapports avec son 
POWoir dans l'entreprise. 
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L'autonomie des relations professionnelles dans 
l'entreprise 

La gestion patronale du fait syndical 

La proposition précédente peut paraître excessive car c'est à partir de leur 
insertion dans l'entreprise que les travailleurs sont intégrés au mouvement 
syndical. Chômeur ou relégué dans un emploi informel, l'individu ne peut plus 
adhérer au syndicat et bénéficier des œuvres sociales lorsque sont passés les 
six mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail. Le syndicat maintient, 
en outre, la fidélité de ses adhérents grâce au prélèvement de la cotisation que 
doit effectuer le patron sur le salaire des syndiqués, cette somme étant reversée -. ~ 

ensuite au trésoiier du syndicat. 

Pour les patrons, le fait syndical est ainsi quasi incontournable dans l'entre- 
prise. Ils peuvent certes éliminer le syndicalisme de leurs établissements. Mais le 
coút est élevé. Ils ne peuvent réussir dans cette entreprise que dans la mesure 
où ils sont capables de proposer à leurs salariés le bénéfice d'œuvres sociales 
meilleures que celles du syndicat. II leur en coüte cher car les œuvres sociales 
ne se limitent pas à des biens culturels ou touristiques, à des aides pécuniaires 
ponctuelles : c'est un système d'assurance et de couverture de la maladie plus 
avantageux que celui des syndicats qu'ils doivent proposer. En fait cette politi- 
que est la plus généralement mise en Oeuvre pour soustraire une partie de la 
hibrarchie et du DerSonne1 administratif à l'influence syndicale. II est PIUS excep- ..,"..-._.. - 
tionnel qu'elle concerne les ouvriers. 

Comme le coút de I'élimination du fait syndical est trop élevé, les 
employeurs se résolvent à le reconnaître, mais il est alors difficile et il serait peu 
habile de maintenir l'action des délégués dans les strictes limites créées par la 
loi. L'employeur est en présence d'une syndicalisation massive et quasi unanime 
de son personnel. C'est une donnée que nous avons pu vérifier dans toutes les 
moyennes et grandes entreprises de l'industrie. Pour un salarié, ne pas adhérer, 
c'est perdre le bénéfice des avantages sociaux individuels réservés aux syndi- 
qués, c'est craindre aussi une moindre attention des services médicaux et 
hospitaliers qui sont sous l'emprise des syndicats (7). C'est en effet parce qu'il 
gere directement les besoins sociaux des salariés que le syndicalisme argentin a 
conservé un taux d'adhésion aussi fort. 

Mais il y a aussi une autre contrainte que celle de la syndicalisation massive 
du personnel qui pèse sur les politiques patronales, c'est celle du pouvoir 
propre du syndicat qui peut mobiliser ses ressources politiques, ses moyens 
juridiques ou faire peser la menace d'une grève contre tout employeur qui ne 
reconnaîtrait pas la fonction du délégué dans l'entreprise. Et l'intérêt patronal 
n'est pas de déplacer les enjeux syndicaux dominés par la relation avec I'État et 
d'amener l'action syndicale sur le terrain de la confrontation dans l'entreprise. 

Les signes de cette reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise sont 
multiples et il y a bien des différences dans les politiques patronales. Dans les 
petites entreprises, la relation personnelle du patron avec chacun des salariés 
laisse peu d'espace à l'action du délégué. Dans les grandes et moyennes 
entreprises, les réunions des délégués ou de la commission interne avec la 
direction sont très fréquentes : elles peuvent être quotidiennes, elles sont au 
moins hebdomadaires. La liberté de déplacement des délégués dans l'entreprise 
est souvent la norme : ainsi peut-il entrer en contact facilement avec les travail- 
leurs, écouter leur point de vue et négocier un changement avec le contremaître 
ou l'ingénieur. Des arrangements particuliers existent pour octroyer des crédits 
d'heures aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions qui peuvent aller 
jusqu'à un statut de permanent dans l'entreprise. Les patrons ne s'opposent pas 
non plus aux assemblées convoquées par les délégués et ne mènent pas de 
campagne contre la grève quand les travailleurs suivent un mot d'ordre décidé 
par la direction du syndicat ou par la CGT. 

Le statut du délégué est d'autant plus garanti qu'il a été soutenu au 
moment de son élection par la direction de son syndicat. S'il est un opposant, 
c'est le soutien des travailleurs. la légitimité de son élection, sa capacite propre 
de mobilisation et son leadership qui seront alors ses seules protections. L'opi- 
nion des patrons v i s -h i s  des dirigeants syndicaux est majoritairement négative. 
Une enquête réalisée auprès de 417 patrons de l'industrie avait montré que 
seulement 32,6 % des empfoyeurs avaient une opinion favorable de l'action 
syndicale (8). Cependant, aux yeux de l'employeur, le contrôle de la direction 
syndicale sur les délégués représente une garantie de paix sociale et une 
diminution du conflit dans l'entreprise. Quand la légitimité du délégué repose 
exclusivement sur le soutien des travailleurs, le patron craint une réorientation 
de l'action syndicale dans l'entreprise qui la situerait sur l'axe de l'opposition 
directe entre le capital et le travail. Aussi n'est-il pas exceptionnel que des 
accords soient conclus entre un patron et la direction du syndicat pour licencier 
des militants qui simultanément remettent en cause l'hégémonie du syndicat 
officiel dans l'entreprise et qui représentent une menace pour la paix sociale 
dans l'usine. Le conflit des usines Ford en juin 1985 est une bonne illustration 
de cette alliance possible entre un employeur et le syndicat contre les délégués. 
Avec l'appui unanime des travailleurs, les délégués avaient décidé l'occupation 
de l'entreprise afin de s'opposer au licenciement de 35 travailleurs, décision de 
l'entreprise qui ne respectait pas l'engagement que la direction avait souscrit 
avec la commission interne de ne pas procéder à des licenciements collectifs. 
&rés trois semaines d'occupation, la direction de l'entreprise négocia un accord - 
p. 1,f~c,!3p, Los indusiriaies argeniinos. Ideologia y paironos de conducta. Buenos Aires. 1988, cf. 
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avec le syndicat, la police procéda à I'évacuation des locaux, tous les membres 
de la commission interne furent licenciés ainsi que 300 salariés. 

Le syndicalisme péroniste orthodoxe a convaincu le patronat qu'il était la 
barrière à tout développement des idéologies de classe au sein du mouvement 
ouvrier. C'est ce qui fait sa vertu pour les employeurs (9). 

Les fonctions des délégués dans l'entreprise 

Dans l'entreprise, les délégués et la commission interne ont deux grandes 
fonctions : le contrôle et la négociation de l'adaptation des normes légales et 
conventionnelles qui régissent le contrat de travail et les conditions d'emploi ; le 
traitement des réclamations individuelles et la solution des conflits qui opposent 
les travailleurs aux décisions de leurs chefs. 

La première de ces fonctions a toute son importance dans la mesure oh la 
négociation de branche a été suspendue de 1975 à 1987. Les conventions 
collectives en vigueur datent de 1975 et elles sont de moins en moins adaptées 
à I'évolution de la situation économique, de l'emploi et des technologies. 
L'Argentine entrait dans une période d'inflation continue à trois chiffres dans 
l'année quand la négociation a été interrompue ; tout au long de la période les 
entreprises industrielles ont connu de grandes difficultés qu'elles ont surmontées 
par le licenciement - le plus souvent -, par la modernisation technologique - 
parfois. Surtout l'activité de chaque firme est devenue très irrégulière : une ou 
deux bonnes années d'augmentation de la production et des ventes étaient vite 
suivies par une profonde récession. Enfin la productivité du travail a été de 
moins en moins la base de la rentabilité de l'entreprise. La gestion financière est 
devenue la clef du succès, c'est-&dire la saisie des opportunités d'emprunts ou 
de créances à court terme. 

Non seulement les normes protectrices élaborées par la loi et la convention 
sont devenues obsolètes ou bien ont été supprimées par le gouvernement 
militaire, sans que des changements majeurs interviennent pendant le gouverne- 
ment d'Alfonsin, mais I'évolution du salaire perçu par le travailleur tendait aussi 
à devenir de plus en plus indépendante des décisions gouvernementales ou des 
négociations limitées et encadrées par les pouvoirs publics lors du retour de la 
rlhocratie. C'est aujourd'hui presque la moitié du salaire qui est déterminé -- - 
dans l'entreprise (IO). 
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L'emprise du pouvoir syndical structuré au niveau de la branche ou au 
niveau national est devenue de plus en plus faible sur le contenu des conditions 
concrètes d'emploi et de rémunération des travailleurs. En revanche, les délé- 
gués et les commissions internes sont demeurés les seules instances syndicales 
capables de gérer I'évolution de la situation des travailleurs au sein de la 
turbulence, des fluctuations et de la détérioration générale de l'industrie et de 
I'économie. 

Pendant la dictature, la capacité de résistance et de négociation des délé- 
gués aux décisions patronales a été, on s'en doute, très limitée. Le retour de la 
démocratie leur a donné plus d'autonomie et de liberté, mais ils n'ont souvent 
pu jouer qu'un rôle défensif. Les conflits ouverts qui ont éclaté dans les 
entreprises n'ont pas eu d'autres objectifs que de s'opposer difficilement à des 
licenciements ou bien a des pratiques patronales sauvages ou arbitraires comme 
les retards dans le paiement des salaires (22.12 % des causes de conflits en 
1987, par exemple) ou les mises à pied prononcées à la hâte (111. 

La gestion de la force de travail (ou des ressources humaines) . .  n'a pourtant 

pas éte toujours décidée unilatéralement par les employeurs. Nombreux ont été 
ceux qui ont cherché donner plus de légitimité à leurs décisions en cherchant 
l'accord des délégués et des commissions internes. C'est ainsi que se sont 
généralisées dans les entreprises les discussions sur les primes d'assiduité (qui 
atteignent jusqu'à 30 % du salaire dans certaines entreprises), des primes de 
rendement individuel ou des primes liées aux résultats de l'entreprise, des 
suppléments conventionnels, les indemnisations en cas de chômage partiel ou 
de suspensions temporaires de l'emploi, le recours aux heures supplémentaires, 
le changement des classifications et les glissements catégoriels, les contribu- 
tions patronales aux œuvres sociales (depuis la prise en charge directe des 
soins pour pallier aux carences de la prévention et de l'assurance gérées par 
l'œuvre sociale de la profession jusqu'à la distribution de livres scolaires aux 
enfants des salariés, en passant par la mise à disposition d'un stade de 
football). 

A la gestion directe des intérêts sociaux des ouvriers par le syndicat de 
branche s'est substituée une gestion quasi paritaire de ces mêmes intérêts au 
sein de l'entreprise. 

Dans la négociation d'entreprise qui a bien souvent un caractère informel, la 
force du délégué, c'est le contrôle qu'il exerce sur l'information qui vient de la 
base, son insertion dans le systéme de communications horizontales. II n'y a pas 
beaucoup d'informations qui circulent, de participation et d'expression, de réu- 
nions de coordination dans l'entreprise argentine. Le modèle hiérarchique et 
vertical prédomine ; l'isolement et la fragmentation régissent la situation des 
eX6CUtantS. Le délégué. c'est celui qui fait remonter l'information de la base au 
Sommet et qui fait circuler horizontalement l'information. Aussi son rôle est-il 
Précieux pour la gestion des relations sociales. Pour la direction, les réunions 
fréquentes avec les délégués sont un thermomètre permettant de connaïtre le 
climat social, de détecter et de résoudre les conflits individuels et collectifs 
quotidiens. - 

(11) Sources: minis!erio de Trabajo y Seguridad social 'Conflictos laborales segOn Ias causas 
que Ias originaron", Boletin da esfadlsticas laborales, no 5. i trimestre 1988, ,,. 120. 
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L'autre élément de la force du délégué, c'est l'homogénéité du groupe 
ouvrier qui résulte de l'écrasement des écarts salariaux entre les exécutants, de 
faibles différences reconnues entre qualifiés et non-qualifiés car la formation 
professionnelle est généralement inexistante et l'expérience acquise sur le tas 
est le fondement quasi exclusif de la qualification individuelle. L'origine sociale 
commune contribue aussi à cette homogénéité (la majorité est encore iSSUe des _ -  
orovinces défavorisées de l'intérieur). 
r -  

La faiblesse du délégué, c'est qu'il ne peut s'appuyer que sur la revendica- 
tion salariale des travailleurs qui a une telle exclusivité que les salariés sont 
prêts à échanger leur sant6, le contenu du travail, la solidarité ouvrière contre 
une augmentation de leurs rémunérations. Aussi la revendication syndicale sur le 
temps de travail, les conditions d'hygiène et de sécurité, la formation, le contrôle 
hiérarchique, l'emploi précaire est-elle presque absente. 

La politisation du syndicat contribue aussi directement à la faiblesse du 
délégué qui reçoit peu d'information et de formation de son syndicat pour l'aider 
à négocier ce type de revendications. Dans le meilleur des cas, la formation des 
délégués se réduit à l'information juridique et a une sensibilisation aux pro- 
blèmes de l'hygiène et de la sécurité. Pendant le gouvernement d'Alfonsin. la 
CGT a réalisé treize grèves générales qui se sont appuyées sur un programme 
dit des 26 points qui est un programme general de gouvernement et qui 
n'aborde aucun des themes classiques de l'action syndicale (12). 

II est donc logique que les travailleurs ne légitiment l'action syndicale que 
pour son rôle protecteur et défensif et qu'ils n'accordent aucune confiance à 
l'action syndicale pour changer et améliorer leur situation (13). Dans l'entreprise, 
le délégué est un recours pour obtenir une meilleure classification, pour faire des 
heures supplémentaires, pour être protégé des sanctions ou pour obtenir un prêt 
individuel, une aide pécuniaire quand survient la maladie d'un enfant ou de 
l'épouse, pour aménager l'habitat ou pour l'aide scolaire des enfants. L'action 
syndicale dans l'entreprise obéit aussi à une logique d'assistance. 

(12) LES 26 points du programme de la CGT elabores en juillet 1985 sont ¡ES suivants : de!@ 
ExtdriEUre rdorganisation financibre nationalisation des dBp6ts bancaires reforme flscale mobilisatlon 
des de product~on. logeAent Social exportations, reactivatio; de i'invastisse"ent public. 
&ve{oppement et renforce,nent dBS entreprisk publiques. industrialisation. federalisme dconomique. 
promotion de I'inveslissement privb. misa En ordre constitutionnelle. retour & ia legalite e l  ?I ia jUStiCS 
SOCki!E, reforma du systbma da prevention. Bduca!lon et culture. 

combien ce dernier point est eloigne de toute prdocqupation sYndica!e : 'promquvoir 
une educative devenue urgente B tous IES niveaux afin d'obtenir la formatton d une ConsClenCe 
nationale independante qui respecte largement IES spdciiicitds regionales et ¡ES expresslons culture?es 
des provinces, developpant ainsi I'integration fdddraia de notre pays. Reformuier i: pian d'aiphapdtlsa- 
tion SEIO" des normes CuitUrelles et sociales propres B notre PEUPI? RBclamer i augmentation m"- 
diate du budget de i'dducation afin de remddier la desertion SCOlalrE. raugmen!atlon de I analpha- 
bdtisme. au manque d'ecoles. au fonctionnement ddficlent des restaurants scolaires 0t B I'abSenc? 
presque totale des BCO~SS famillales. Revaloriser la fonction des travallleurs de I'bducation. en CE qUI 
conceme la idgislation, !es salaires st la prevention sociale. Defendre les valeurs CqltUreiles qui nous 
sont propres. avec ia plus large participation du peuple et moyennant I'in!roductton d'exPrESSlons 
ErtiStiQUeS QUI assurent et garantlssenl des sources de travail. dans 18s m6dlas. aux createurs Et aux 

on peut 

artistes qui 'partagent CES buts." 
nous avons pose la question suivante : "OE quoi Peut depandre une 

amdlioration de votre niveau de vie 7" Sur 303 ouvriers interroges, 54 % ont rdpondu qUQ 
dependait de leur effort personnel. 28.5 % da ia croissance du pays, 13 % du ddVeloppemEnt de 
I'entreprIse 81 2.5 % de i'action syndicale. 

(13) L~~~ de notre 
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La crise d'un modèle d'action syndicale 

Dans le passé, l'action ouvrière et syndicale dans l'entreprise fut la base de 
la résistance a la tentative de destruction du péronisme pendant la révolution 
libératrice (1955-1958); elle a été ensuite soumise à la logique politique des 
directions syndicales qui eut une certaine efficacité sociale : ce fut le moment du 
vandorisme qui correspond à la construction du système des œuvres 
sociales (14). A partir de 1969 et du cordobazo, l'unité de la base et du sommet 
tend à se fracturer. Les conflits d'entreprise se heurtent au pouvoir de la 
bureaucratie syndicale, puis aux disciplines du pacte social imposé par Perón 
lorsqu'il revient au pouvoir en 1973. Apres la mort du général, l'exacerbation des 
conflits de toutes natures s'achève par la répression du gouvernement mili- 
taire (15). 

En dépit des tensions qui ont pu apparaître entre la bese et le sommet, les 
travailleurs ne remettaient pas en cause les logiques d'action du syndicalisme. 
Sa fonction sacrée et unificatrice était de se substituer au péronisme proscrit et 
de lutter pour le retour de Perón, assimile a celui de I'âge d'or perdu des années 
1945-1955. II n'est pas tout a fait juste de parler d'un rôle de substitution car la 
séparation entre les fonctions syndicales et les fonctions politiques n'est pas ce 
qui caractérise la doctrine et 1a"pretique du péronisme. Le syndicalisme a été 
défini comme la colonne vertébrale du mouvement justicialiste et le dirigeant 
syndical se comporte comme un acteur politique spécialisé dans l'obtention des 
bénéfices sociaux et économiques pour les salariés. II ne separe jamais cette 
fonction de la conquête des espaces de pouvoir dans le mouvement péroniste et 
dans I'État. 

La gestion politique et étatique de l'action syndicale pouvait aussi apparaî- 
tre comme une réponse adaptée à la structure même de la décision et du 
développement économiques. L'État avait en effet une fonction centrale dans la 
distribution des ressources, car c'est lui qui résolvait principalement les contra- 
dictions du modèle d'industrialisation par substitution des importations. On sait 
que tout accroissement du marché intérieur et tout développement industriel 
!taient vite enrayés par le déséquilibre des comptes extérieurs. II était donc plus 
Important pour le syndicalisme de renforcer sa capacité de pression et de 
négociation avec I'État que de gérer des conflits et des accords conventionnels 
avec les patrons (16). Et ce n'est pas seulement l'idéologie nationaliste qui le 
conduisait 4 penser que ses intérêts communs avec les employeurs lui parais- 
saient l'emporter sur ses oppositions. 

Le contexte politique et économique qui prévalait en Argentine jusqu'au 
debut des années soixante-dix rendent tout à fait compréhensibles les stratégies 
syndicales et l'adhésion des travailleurs à ces modéles d'action. - ~ 

(14) SUT la resistance et le vandorisme on peut consulter l'excellent ouvrage de O. James 
Resistance and inlegration. Peronism and the irgenline working class. 1946-1976, Cambridge Univer: 
Sity Press. 1988, 301 p. 

(15) L'ouvrage classique sur Cetle periode eat celui de J .  C Torre Los slndtcafos en e l  gobierno. 
'973-1976, euenos Aires : centro editor de America iatina. i ~ s i .  166'~. 
~ ~ ~ ; ~ l " , " , u . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ i  (16) C'est CE qu'explique tres ~goc;~~;; bien J. Schvarzer ~ ~ ~ ~ s ; ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ - e ~ o n o m i q u e s  'Le comportement prdvisibie des et consequences chefs d'enlre- 

8. ORSTOM. 1989, pp. 17-29. CE mame article a dl6 publid en espagnol dans El Bimesfre: no 43, avril 1989, pp. 4-9. 
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L'attachement à ce modèle n'est pas remis en cause quand survient le 
retour de la démocratie en 1983, lorsque les péronistes perdent pour la première 
fois des élections libres qui se traduisent par le succès du candidat radical, R. 
Alfonsin. Les directions syndicales ne tirent aucun bilan du passé, n'effectuent 
aucun aggiornamento et cherchent seulement à restaurer les modes d'action 
antérieurs alors que le contexte politique et économique a été profondément 
transformé (17). La politisation des dirigeants syndicaux s'accentue parce que 
les résultats économiques et sociaux qu'ils obtiennent deviennent de plus en 
plus faibles. Ils s'épuisent dans des stratégies tournantes, dans la formation de 
coalitions éphémeres, dans des luttes internes pour conquerir leur propre espace 
dans le péronisme et une capacité de pression sur I'Etat (18). Cette action 
devient de moins en moins syndicale car elle fait assez peu appel & la participa- 
tion et à l'intervention des travailleurs, h l'expérience acquise dans les entre- 
prises. Les salariés sont seulement convoqués à des journées de grève générale 
qui n'ont eu aucun effet sur la transformation de leur situation de travail. La 
stratégie de la CGT a été couronnée de succès si l'on considère que les gains 
politiques ont compensé l'absence de résultats dans le domaine Bconomique et 
social. 

Cette extrême politisation s'est révélée être un piége. Le syndicalisme a 
contribué directement au succès du péronisme lors des dernières élections 
présidentielles de mai 1989. Elle a été alors sommée de servir la nouvelle 
politique économique du gouvernement de C. Menem qui tourne le dos B toUte 
la tradition oéroniste qui a servi de référence pendant les cinq années et demie ._ 
du gouvernement d'Alfonsin. 

L'action syndicale pouvait bien avoir quelque autonomie, malgré sa politisa- 
tion, quand le peronisme était dans l'opposition. Elle a une fonction de contröle 
de l'action des travailleurs et de discipline de la force de travail quand elle est 
intégrée directement I I'État et à l'action gouvernementale. Et il est difficile de 
savoir aujourd'hui si la fracture de la CGT qui s'est produite lors de son congres 
d'octobre 1989 représente une résistance à cette intégration ou bien est la 
conséquence d'un conflit interne qui n'a pas trouvé de solution dont l'enjeu etait 
de savoir qui devait avoir la maîtrise de ce syndicalisme de contrôle. 

Pendant le gouvernement d'Alfonsin, l'action syndicale proprement dite a 
été de fait cantonnée dans l'entreprise et celle-ci a été de moins en moins 
articulée aux logiques politiques des directions des grands syndicats. Deux OU 
trois exceptions mises à part (19). il n'y eut aucune correspondance entre les 
formes de l'action syndicale dans l'entreprise et la constitution des coalitions 
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POlitiqUes au sommet. Du moins l'action syndicale dans l'entreprise était-elle 
garantie par le soutien politique qui lui était donne par les directions des 
syndicats, surtout quand elle était conduite par des délégués qui ne les contes- 
taient pas. 

Aujourd'hui, l'action syndicale dans les entreprises va se maintenir et va 
dépendre de plus en plus de la definition de l'intérêt patronal et de la capacité 
propre de mobilisation des travailleurs dans l'entreprise. 

D'une part, il peut être de l'intérêt patronal de maintenir un espace pour la 
n6gociation collective au niveau de chaque branche d'activité et d'accorder une 
fonction aux délégués pour la régulation sociale de l'entreprise. Cette tradition 
existe et il n'est pas evident que les employeurs cherchent seulement à accroître 
leur autorité propre et leur marge d'arbitraire dans le nouveau contexte. On ne 
peut pas non plus exclure qu'ils cherchent à marginaliser davantage la présence 
syndicale dans l'entreprise. 

Quant à la capacité propre de mobilisation des travailleurs, elle est, par 
nature, relativement imprévisible. On peut seulement observer que la détériora- 
tion de l'emploi et des salaires ne contribue pas généralement & la favoriser. La 
misère produit surtout des rébellions et des résistances sauvages et désespé- 
rées. On peut aussi remarquer que les travailleurs sont plus nombreux aujour- 
d'hui 1 accorder leur confiance à des délégués, porteurs d'une idéologie alterna- 
tive au péronisme. II y a de plus en plus d'élus dans les entreprises qui se 
réclament du parti communiste ou du MAS qui est un parti d'inspiration trots- 
kyste (20). Cette résurgence d'un syndicalisme de classe, & la base, inquiète 
aussi les patrons et met en question l'hégémonie du syndicalisme péroniste 
parmi les salariés. 

Pendant le gouvernement d'Alfonsln, la CGT a obtenu la restauration de la 
législation péroniste dans le domaine des relations industrielles. Elle est le 
ressort d'un corporatisme politique quand le péronisme est proscrit ou est dans 
l'opposition. Elle peut être l'instrument d'un corporatisme étatique quand les 
péronistes sont au pouvoir. I l  faut toujours compter avec le caractère imprévisi- 
ble de l'histoire, surtout en Argentine. La politique économique du nouveau 
président péroniste est franchement libérale. L'ordre du jour est & la privatisa- 
tion, à la réduction de l'intervention de I'État et au libre-échange. Dans ce 
contexte, l'avenir du syndicalisme est très incertain. II peut se décomposer ou 
s'intégrer à I'État. Quant aux chances de création d'un Systeme autonome de 
relations professionnelles, elles sont encore lointaines. 

___I 

610clif~) 2;;8ymiento al socialismo. ~e dirigeant de ce mouvement a BIU d6pui6 lors de 
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