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Dans la continuité du congrès de 2023, nous offrons de nouveau aux chercheurs de la communauté en 

gestion des ressources humaines, à travers ce track, l’opportunité d’échanger autour de la thématique 

du dialogue social et du dialogue sur le travail. Cette fois, nous souhaitons, en lien avec l’orientation 

du congrès 2024, mettre l’accent sur les impacts des transformations du monde du travail sur les 

modalités du dialogue dans les organisations. Le dialogue, entendu comme un processus polyphonique 

et créatif de confrontation d’avis et de visions différentes conduisant à une solution (Fronty et Havard, 

2022), évolue en effet au gré des divers changements affectant le travail.  

Les nouvelles formes d’emploi et les avancées technologiques bousculent les approches traditionnelles 

de représentation des intérêts des travailleurs. Les sujets dont nous étions conscients mais qui 

s’imposent à l’agenda avec urgence aujourd’hui, tels que l’adaptation du travail aux défis 

environnementaux ouvrent de nouveaux espaces et désignent de nouveaux acteurs du dialogue social 

ou sur le travail. Les débats sur la réforme des retraites ont mis en lumière la nécessité de penser un 

travail durable : pour la santé du travailleur autant que pour la planète. La prise de conscience des liens 

entre le travail, le social et l’environnement rend la pratique du dialogue polyphonique non seulement 

utile, mais aussi urgente. 

Dans le cadre de ce track, les contributeurs-trices sont invité.e.s à présenter les résultats de recherches 

récentes, empiriques et/ou théoriques, permettant de rendre compte de la manière dont ces 

transformations font évoluer le dialogue social et/ou le dialogue sur le travail. Cela implique aussi les 

différents acteurs du dialogue (la fonction RH mais aussi les représentants des salariés, les managers 

opérationnels) et leurs processus (leur ingénierie ou dispositif de gestion, leur espace, leur 

temporalité). Les contributions peuvent nourrir un des angles détaillés ci-dessous, cette liste n’est 

cependant pas exhaustive.  

Un premier ensemble de questions concerne les travailleurs indépendants et les travailleurs des 

plateformes numériques. La représentation collective de ces travailleurs passe a priori par d’autres 

acteurs que les organisations syndicales, notamment pour les travailleurs indépendants et pour les 

travailleurs des plateformes numériques. Or, la création de syndicats d’indépendants 

(Independants.co) et d’une branche pour les indépendants dans des organisations syndicales comme 

la CFDT montre que ce n’est plus si évident. Ces travailleurs indépendants et des plateformes 

numériques souhaitent défendre leur droit à être représentés et à mener des négociations collectives. 

Comment s’organisent-ils ? Quels sont leurs modes d’action, leurs revendications ? Comment les 

organisations syndicales réagissent-elles à l’apparition de ces nouvelles entités ? 
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Le télétravail, le travail à distance ou les formes d’hybridation qui articulent présentiel et distanciel 

rebattent les cartes des espaces traditionnels de dialogue, et leurs modalités. Comment évoluent les 

pratiques de dialogue social, formel et informel, lorsque les rencontres se font à distance entre les 

représentants de salariés et de l’employeur ? Comment maintenir ou mettre en place des espaces de 

dialogue sur le travail lorsque les collectifs de travail sont fragmentés par le télétravail ? De quelle 

manière le dialogue entre les salariés et leurs représentants a-t-il pu évoluer avec ces formes hybrides 

de travail ?  

La digitalisation des processus organisationnels et l’intelligence artificielle modifient également les 

objets et les modalités du dialogue social. Comment les acteurs syndicaux réinventent leur manière de 

communiquer, de mobiliser et/ou de dialoguer en adoptant des processus digitaux ? Comment les 

acteurs du dialogue social s’emparent-ils de la thématique de l’Intelligence Artificielle dans les 

négociations ? Les processus digitaux et l’intelligence artificielle ouvrent aussi des débats sur le travail 

et la transformation des métiers : quelle mise en dialogue de ces enjeux émerge ?  

Le monde du travail est enfin traversé par des enjeux de soutenabilité environnementale qui 

interrogent les acteurs du dialogue social et le dialogue sur le travail, ainsi que l’objet de leurs 

échanges. Comment les représentants des salariés dans l’entreprise s’approprient-ils ces enjeux 

environnementaux ? Quelles compétences développent les acteurs syndicaux et managériaux pour se 

saisir de ces sujets ? Comment les préoccupations environnementales faisant évoluer les métiers et 

les stratégies des entreprises se déclinent dans les espaces de dialogue sur le travail ? Ou comment les 

initiatives concrètes de soutenabilité échangées dans les espaces de travail sont mises en dialogue, et 

éventuellement remontées dans les espaces de dialogue social ? De nouveaux acteurs experts des 

enjeux environnementaux sont-ils associés au dialogue social ? Si oui, comment ? Comment négocier 

une « transition juste » qui combine à la fois des enjeux sociaux et environnementaux ?  
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