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La Foret. Actes du 113" Congres national des societes savantes, Strasbourg, 1988.
Paris, Ed. du Comite des travaux historiques et scientifiques, 1991. 16 x 24,
380 p. (« Colloques du C.T.H.S. », 6).

Le Bois et la ville. Du Moyen Age au xx' siecle. Actes du Colloque de Saint-Cloud,
18-19 nov. 1988, ed. par Jean-Louis BIGET, Jean BOISSIERE et Jean-Claude
HERvE, introd. par Daniel ROCHE. Fontenay/Saint-Cloud, Ecole normale
superieure, 1991. 17,3x 24,5, 318 p. (« Cahiers de Fontenay »).

Une heureuse coincidence nous otTre la publication simultanee de deux col
loques tres reussis, qui sont proches l'un de l'autre a la fois par leurs themes et
surtout par l'etat d'esprit dans lequel ils ont ete concus, Tous deux, en effet, ont
trait ala gestion des forets, al'exploitation du bois, ason transport, ason utilisa
tion, voire asa symbolique. Tous deux sont riches de la confrontation de differents
points de vue, ceux des geographes et des historiens, bien sur, mais aussi des
agronomes ou des sociologues. Tous deux, enfin, ont pris pour cadre une tres
longue duree, ce qui permet, au fil des contributions, d'evaluer aleur juste mesure
continuites et mutations.

Les actes du colloque consacre a la foret, qui s'est tenu a Strasbourg en 1988,
s'ouvrent par une belle etude de P. Arnould : il montre que definir une foret,
meme de nos jours, ne va pas de soi. Malgre le perfectionnement des instruments
et des techniques d'arpentage, dont il fait l'historique depuis Colbert jusqu'a la
teledetection, les evaluations de la superficie forestiere mondiale actuelle restent
tres divergentes - entre 2,4 et 6 milliards d'hectares - ce qui prouve qu'a l'evi
dence, tous les chercheurs «ne mesurent pas la meme realite ». Les trois com
munications suivantes etudient les problemes particuliers qui se posent aquelques
grands types de forets et prolongent bien cette analyse: celle de la cote aquitaine,
protegee par une dune artificielle et calibree sur 230 km de long, n'est pas sou
mise aux memes contraintes que la foret de Haye, essentiellement marquee par sa
proximite avec la ville de Nancy. De meme, les etudes qui traitent des menaces
sur la foret (parasites, incendies) ou de son arnenagement font une large place aux
phenomenes locaux, aux parametres bien specifiques qui atTectent la couverture
forestiere de tel ou tel « pays ».

La seconde partie du colloque, consacree al'histoire de la foret, rassemble qua
torze communications classees par ordre chronologique. Dans la partie consaeree
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a« la foret des temps lointains », J.-c. Koeniguer, en particulier, fait une solide et
tees utile synthese de nos connaissances actuelles sur la foret en Europe occiden
tale et dans Ie Bassin mediterraneen du v"au 1" millenaire, Preferant plutot appro
fondir un cas particulier, R. Fossier reprend un dossier qui avait deja attire son
attention quelques decennies plus tot: Ie defrichement de la Vicogne, en Picardie.
En combinant 1'examen des rares documents sur Ie sujet et 1'analyse rigoureuse de
la toponymie locale, it parvient ainsi a en restituer la chronologie, meme si les
moyens mis en ceuvre ici par les hommes restent mal connus, faute de textes suffi
samment loquaces.

A l'epoque moderne, des sources de plus en plus riches et variees traduisent
des preoccupations nouvelles quant a la gestion des ressources sylvicoles. G. Plai
sance decrit ainsi une grande enquete, qui fut menee en Bourgogne des 1583,
pour connaitre l'etendue des degradations dues a la croissance de La population et
a l'absence de toute surveillance efficace. Ce constat fut immediatement suivi
d'une reglementation qui, par sa precision, annoneait avec pres d'un siecle
d'avance la politique de Colbert. Menee par trois commissaires nommes par Ie
roi, cette « Reformation» prouve done que Ie souverain accordait une attention
toute partieuliere ala foret de son domaine des la fin du XVI"siecle, Dans Ie Quil
lanais, C. Fruhauf observe une preoccupation similaire, meme si les earences des
officiers locaux charges des Eaux et Forets ont ici parfois tendance a la priver
d'une efficacite reelle, Au XVIII" siecle, l'Etat semble desormais s'etre dote des
outils necessaires a un meilleur controle de ses forets, Ainsi, la belle com
munication de F. Vion-Delphin prend comme exemple la gruerie de Pontarlier,
ou l'on voit une administration bien rodee se mettre en place progressivement,
apres 1'annexion de la Franche-Comte en 1678. Mais ce renforcement de la sur
veillance, qui tente de reprimer les coupes sauvages, ne permet pas d'eviter une
tres grave crise de l'approvisionnement en bois dans cette region a la fin de
l'Ancien Regime.

Au xIX" siecle, la foret est de plus en plus prise en compte par tous ceux qui
reflechissent aux problernes poses par l'amenagement du territoire. B. Kalaora et
A. Savoye distinguent alors deux conceptions radicalement differentes : d'une
part, une pratique d'amenagement assez autoritaire, abstraite et universaliste, tres
nette SOllS le Second Empire, et d'autre part, une politique plus souple, elaboree
par F. Le Play et son ecole, qui domine dans les premieres decennies de la
III" Republique, et qui prend d'abord en compte les besoins des populations
locales, pour associer Ie mieux possible agriculture et sylviculture. Malgre leurs
divergences, ces deux politiques tentaient neanmoins de contribuer par Ie reboise
ment au developpement economique et social des regions defavorisees. Ce fut
notamment Ie cas dans le Dauphine, etudie ici par P. Chevalier et M.J. Couailhac,

Le colloque organise par le Centre d'histoire urbaine de 1'Ecole normale supe
rieure de Fontenay/Saint-Cloud est davantage centre sur les liens d'interdepen
dance qui se sont tisses depuis le Moyen Age entre le bois et Ia ville: l'approvi
sionnement et la consommation en bois de chauffage, les transformations de La
foret sous la pression citadine, 1'utilisation du bois dans la construction et, enfin,
son impact social, economique et symbolique dans la ville. Toutes les com
munications consacrees au xvm"siecle insistent sur Ie fait que le ravitaillement des
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villes en bois de chauffage posait aux autorites des problemes tout aussi redou
tables que l'approvisionnement en grains. A partir de l'exemple de la Lorraine,
J.-P. Husson montre qu'a la fin du siecle, les difficultes ont meme tendance a
s'accentuer du fait de la croissance urbaine, des depredations causees par les
droits d'usage des communautes rurales et de l'essor pre-industriel regional. En
Franche-Comte, F. Vion-Delphin dresse un constat assez semblable et decrit avec
une grande precision les mesures qui sont edictees pour alimenter avec plus de
regularite Ie marche au bois de Besancon. Quelques particuliers tentent aussi, a
leur maniere, de repondre a cet essor de la consommation, ou ils voient une
importante source de profits: c'est Ie cas, par exemple, du due de Bouillon, qui
est a l'origine en 1725 d'un projet de canal qui aurait permis d'ecouler ses bois
d'Evreux a Paris et a Rouen.

Avec les XIX
e et xx"siecles, les rapports entre la ville et les forets peri-urbaines

se modifient sensiblement. A. Bloch observe qu'autour de Strasbourg, des Ie
Second Empire, l'exploitation du bois doit se combiner de plus en plus avec la
sauvegarde ou la reconstruction artificielle d'un massif forestier desormais concu
comme un lieu de detente. B. Kalaora decele une evolution similaire en forst de
Fontainebleau, ou les elites parisiennes viennent par Ie nouveau chemin de fer se
promener dans ce qu'elles considerent comme un « musee naturel». La foret
devient alors, insensiblement, un argument de vente et un pole d'attraction pour
les lotissements pavillonnaires, a condition toutefois qu'elle n'en soit pas trop
proche; c'est ce que montre A. Fourcault dans un travail remarquablement docu
mente sur Montmorency dans les annees 1920.

La place du bois dans la conception des maisons anciennes est etudiee en parti
culier par B. Toulier et J.-M. Perouse de Montclos. 1£ premier se livre a une
savante description des maisons apans de bois construites dans Ie Val de Loire et
Ie Berry aux xv< et XVI

e siecles, 1£ second etudie les innovations techniques en
matiere de charpente, en les mettant en relation avecla penurie de grands bois qui
affecte la construction urbaine tout au long de l'epoque modeme.

Enfin, l'importance sociale du bois est abordee dans les dernieres communica
tions. S. Roux decrit la diversite des metiers du bois aParis du XIII

e au xv< siecle et
estime qu'ils donnent du travaila7 ou 10 % de la population parisienne selon les
epoques - soit moins que l'alimentation, mais autant que le textile. Quant a la
symbolique du bois, elle est exploree au Moyen Age par M. Pastoureau, qui
insiste notamment sur la noblesse du materiau (celui de la Croix) et l'image posi
tive du charpentier (Ie metier de Joseph).

Du fait de leur richesse et de leur diversite, de I'importance qu'ils accordent ala
longue duree, de la pluridisciplinarite des participants, ces deux colloques sont
desormais des ouvrages de reference pour tout un champ de la recherche. Ils ne
devraient pas manquer de susciter d'autres initiatives,visant amieux comprendre
un domaine encore meconnu.

Laurent BOURQUIN.
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Forges et forets. Recherchessur fa consommation proto-industrielle de bois. Publie
sous la dir. de Denis WORONOFF. Paris, Ed. de I'Ecoie des hautes etudes en
sciences sociales, 1990. 15 x 22,5, 263 p., ill., graph., cartes (« Recherches
d'histoire et de sciences sociales », 43).

Dix historiens de l'amenagement forestier ou de la proto-industrie ont uni leurs
contributions pour esquisser une fresque de la lutte contre les penuries de
combustible ligneux, depuis Ie Moyen Age classique jusqu'a la veille de 1914. Au
centre de cette description, apparaissent les foumeaux siderurgiques et les forges,
installations longtemps accusees par la rumeur publique de tarir les approvi
sionnements des foyers domestiques.

En ce sens, l'activite metallurgique est tenue pour responsable de froidures que
doivent endurer les pauvres ; elle semble erigee en boue emissaire lors des flam
bees du prix des bois, subissant Ie meme opprobre que les marchands de grains,
lorsque ceux-ci sont vises par les denonciateurs du « pacte de famine ».

Des ses premieres pages, l'ouvrage consaere aux Forges et forets se demarque
de ce cliche polemique et pamphletaire, en demontant les constantes qui poussent
les Cahiers de doleances de 1789 a reprocher aux siderurgistes de « devorer le
bois des families )). D'ailleurs, dans tout le livre, les effets devastateurs de la
consommation familiale sont constamment evoques en creux, avee une invitation
amultiplier les recherches sur cette question. Avec la repopulation du xvr" siecle,
il apparait ainsi que le prelevement populaire sur la foret bretonne encourage plu
tot la lande agro-pastorale que la conservation equilibree des bois au sein des ter
roirs.

Inversement, Forgeset forets souligne que, tout en consommant autant que des
villes voisines, l'activite siderurgique innove en induisant la necessite d'une econo
mie forestiere calculee, done d'une reflexion qui cesse de considerer le bois
comme un lieu de prelevement predateur, pour y creer la possibilite d'un renou
vellement rationnel des ressources.

Si la notion d'amenagement territorial est largement issue du compartimentage
technique des gisements forestiers, la volonte d'adapter le produit sylvestre ades
debouches diversifies, tout en epargnant son potentiel de reproduction, est
eontemporaine de la naissance de I'economie politique. C'est, en effet, au cours
du second XVI" siecle, Ii l'epoque de Jean Bodin, que la necessite d'encadrer au
plus juste l'exploitation forestiere se fait sentir. C'est aussi Ie moment OU le pou
voir royal multiplie aI'envi les offices de forestiers, les revenus de la foret suppo
sant toujours une dimension fiscale.

Quel role la siderurgie tient-elle dans ce resserrement de la surveillance admi
nistrative et de la gestion forestiere ? Une part preponderante, d'apres les
recherches evoquees dans Forges et forets. A la fin du XIII" siecle, le developpe
ment des bas foumeaux provoque sans doute localement des surcharges dans la
consommation forestiere, en un mouvement qui s'apparente Ii la saturation que
connaissent alors les terroirs, au plan des disponibilites alimentaires.

Avee la grande peste de 1348-1349, et la catastrophe demographique qui en
resulte, la foret regagne sur les defrichements, tandis que l'utilisation du bois
diminue ; dans cette ambiance d'abondance est introduite en France la reduction
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indirecte, qui dedouble les feux metallurgiques par Ie biais des hauts foumeaux et
des forges d'affinage, les secondes transformant en fer la fonte des premiers.

Avec la fin du « beau XVI" siecle », vers 1550, les tensions sur l'approvisionne
ment en bois de feu reapparaissent, Des lors, se dessine une longue periode de
reconversion des forets, menee dans Ie but d'adapter les cycles vegetatifs de
l'arbre a l'essor siderurgique, dont l'importance strategique n'echappe pas a
l'autorite royale.

C'est ainsi que, de 1550 a 1720, les forets sont progressivement amenagees, sui
vant trois orientations directrices: Ie cantonnement avec reduction des surfaces
ouvertes aux droits d'usage, la mise en coupe reglee et l'acceleration des rotations
avec prime au taillis. L'ordonnance colbertienne de 1669 doit de la sorte etre
comprise comme un essai de codification pour une evolution deja bien engagee,

Cette mise en ordre juridique, qui vise a maintenir un equilibre entre les
consommateurs de bois, est fortement derangee par la criante penurie des
annees 1720. Un palliatif est neanmoins foumi par les Lumieres, avec les
recherches de savants comme Reaumur ou Buffon. Des lors, les academies pro
vinciales contribuent a deplacer Ie souci d'epargne de la sylviculture vers les ope
rations industrielles : elles pronent l'amelioration des meules de charbon, Ie deve
loppement des hauts foumeaux asection circulaire, Ie voutage des foyers de forge,
ou l'emploi de la methode comtoise, qui reunit sur un seul feu la fonderie et l'affi
nage.

Vceux pieux jusqu'en 1780, ces solutions sont massivement utilisees apres 1800,
les negligences revolutionnaires ayant seme l'alarme dans les forets, tandis que les
arguments de chimistes comme Lavoisier ou Berthollet faisaient ecole. Pourtant,
les savants de la Revolution eprouvent Ie sentiment d'une demi-victoire en matiere
de combustible siderurgique : ils echouent dans leur volonte d'introduire la
houille dans les hauts foumeaux, en particulier a cause du retard pris par la
France en matiere de communications fluviales.

Quoi qu'il en soit, les canaux de la Restauration favorisent l'emploi de la
houille dans les forges, liberant une plage de consommation pour les hauts four
neaux qui se multiplient et, particularite francaise, sont toujours chauffes au bois.
Alors meme que les Eaux et Forets plaident pour le bois d'oeuvre et que le corps
des Mines preconise la fonte au charbon de terre, la technique francaise s'efforce
d'accroitre la productivite sans renoncer aux capacites energetiques de la foret :
elle tente de meter du bois vert ou torrefie au charbon de bois, elle essaie de
rechauffer les fours avec les gaz perdus et elle recommande Ie combustible mixte,
a la fois mineral et vegetal.

C'est sous Ie signe de tels compromis inventifs que se produit Ie premier essor
siderurgique de la France industrielle, entre 1815 et 1850: il facilite en aval la
construction des premiers chemins de fer. Apres 1860, Ie developpernent ferro
viaire encourage en retour la generalisation du tout a la houille : tandis que les
Eaux et Forets font progresser les futaies, la consommation urbaine pousse le bois
de chauffage a la hausse, et les trains distribuent aux metallurgistes une houille de
substitution, provenant notamment du Pas-de-Calais. Les usines siderurgiques
trop a l'ecart sont aterme condarnnees : la periode 1880-1920 est fatale aux forges
qui conservent Ie bois.
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Au terme d'une evolution de plus de trois siecles, les besoins des forges ont
laisse leur marque sur Ie boisement : plusieurs pages de Forges et forets preterit
attention a l'archeologie paysagere.

Au nord-est de la France, la volonte de fixer des populations sur les frontieres
se marque ainsi par I'abondance des communaux, dont les coupes sont vendues
aux siderurgistes du XIX· siecle. Dans I'ouest au contraire, l'affouage siderurgique
a preserve les residus forestiers de la mise en landes par les villageois. Au sud-est
s'opposent les fonds de vallee, ressemes pour les besoins de la siderurgie, et les
forets de versants, plus largement laissees a la generation spontanee, Dans les
Pyrenees, les hetraies ariegeoises portent la marque des tolerances consenties aux
siderurgistes, tandis que le bassin versant de I'Aude est plus enresine, l'adminis
tration royale y ayant avantage Ie bois d'reuvre.

Par sa double dimension historique et geographique, Forges et forets met en
scene les mecanismes humains qui produisent les formations paysageres. A
I'heure ou Ie legislateur se preoccupe du gaspillage de I'espace, mesurant la neces
site de reguler l'amenagement pour composer des paysages, ce livre contribue a
eclairer historiquement un enjeu d'actualite,

Jean-Marcel GOGER.

Bronislaw GEREMEK, Les Fils de Carn. L'image des pauvres et des vagabonds dans
la litterature europeenne du xV au xnt' siecle. Av.-pr. trad. de I'italien par
Francoise PINEAU, texte et notes trad. du polonais par Joanna ARNOLD
MORICET. Paris, Flammarion, 1991. 15 x 24, 418 p., index.

II n'est plus necessaire de presenter Bronislaw Geremek, I'historien des pauvres
de I'Europe medievale et modeme. Saluons avant tout l'originalite de son etude
qui concilie ou plutot reconcilie histoire et litterature en faisant de la seconde non
pas une auxiliaire pour la premiere, mais une source a part entiere, Cette
approche, quelque peu delaissee en Europe occidentale, correspond en Pologne a
une longue tradition de travaux qui ont utilise une documentation litteraire, faute
d'archives disparues dans la tourmente des guerres qui n'a pas epargne la patrie
de Bronislaw Geremek, us Filsde Cain ont aussi une histoire : interdits de publi
cation en Pologne, en 1980, en raison de l'engagement de premier plan de leur
auteur au sein du syndicat Solidarite, Us ont ete Mites pour la premiere fois en ita
lien, en 1988, soit trois ans avant la presente edition francaise, Ces difficultes de
parution se ressentent dans Ie nombre des traducteurs - cinq au total - et dans
l'inegale qualite de leurs traductions d'un chapitre a I'autre ou a I'interieur d'un
meme chapitre, Mais Ie resultat est incontestable: cet ouvrage, tel un sesame,
contribue aeclairer des eeuvres devenues chefs d'oeuvre, qui gagnent encore aetre
confrontees et comparees, avec pour trame europeenne les multiples visages de la
pauvrete et les figures tellement diverses de pauvres desormais catalogues pour
des raisons de repression. Parfait connaisseur de ce milieu regi par d'autres lois,
d'autres formes de gouvemement, d'autres usages et, surtout, d'autres langues,
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Bronislaw Geremek montre comment la societe des pauvres alimente la litterature
du temps, qu'elle soit allemande, anglaise, italienne, francaise et espagnole.
Certes, chaque pays a sa specificite : l'Allemagne de Simplex Simplicissimus et de
la vagabonde Courage, au sortir de la terrible guerre de Trente Ans, ne saurait se
confondre avec les bas-fonds de I'Angleterre elisabethaine qui ont inspire Shakes
peare et alimente pour des siecles les experts en tricheries et escroqueries de tout
genre. La France n'est pas en reste, meme si elle accuse un leger retard par rap
port aI'Angleterre et al'Espagne dans la description du « milieu» des mendiants
et des vagabonds. Au XVI" siecle, circule dans les annees 1660 la volumineuse His
toire et recherches des Antiquites de Paris d'Henri Sauval qui ne paraitra qu'en
1724. Victor Hugo s'en inspire beaucoup dans Notre-Dame de Paris apres avoir
transpose a la fin du Moyen Age les realites parisiennes de la cour des Miracles
du XVII" siecle, ce meme siecle ou se met en place Ie « grand enfermement ». Mais
la rencontre majeure entre marginalite et bonne societe se fait dans l'Espagne au
Siecle d'or avec l'epanouissement de la litterature picaresque et de son anti-heros,
le picaro. Autant de pays et de grandes villes, autant de personnages qui ont en
commun d'etre hors societe et de faire eprouver a ceux qui les observent et les
decrivent autant de crainte que d'attrait : ainsi se precise une « cosmographie de
l'antisociete », au Bronislaw Geremek guide ses lecteurs, pour leur plus grand
plaisir.

Anne- Marie COCULA.

Daniel ROCHE, La Culture des apparences. Une histoire du vetement (XVlt-xmt ste
ele). Paris, Fayard, 1989. 14 x 21, 549 p., index.

{( L'habit ne fait pas le moine.» Pourtant... Servons-nous de ce proverbe
sesame pour entrer de plain-pied dans Ie bel ouvrage de Daniel Roche. Ce livre
est a la fois Ie resultat d'une longue reflexion, d'une connaissance sensible et
scientifique de l'Ancien Regime et d'une collaboration fructueuse avec des etu
diants qui ant apporte leurs gerbes a cette moisson. Car tout fait ventre dans la
quete menee par l'historien pour saisir, definir, apprecier une « culture des appa
rences » aussi ancienne peut-etre que Ie peche originel : « Et ils connurent qu'ils
etaient nus. » Cet extrait de la Genese, place en tete du chapitre I, est nne neces
saire entree en matiere.

Avec le temps, les descendants d'Adam et Eve surent proteger leur nudite, la
camoufler sous d'amples habits, avant d'apprendre a la suggerer ou a l'extraire
lentement de vetements dont l'histoire devient temoignage et symbole d'une
culture, celie des « apparences ». Le sous-titre de l'ouvrage, Une histoire du vete
ment (XVII-XVIII steele), indique clairement la piste jalonnee et parcourue. La pe
riode choisie est au carrefour de sources complementaires dont les plus riches, les
inventaires apres deces, font penetrer Ie lecteur dans I'intimite des Francais
d'autrefois. Chercheur rigoureux et curieux, D. Roche a ouvert les portes de leurs
armoires, inspecte les etageres, vide les tiro irs, sans rien negliger des composantes
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de garde-robes de toutes origines, repertoriees, analysees et comparees en 1700 et
1789.

Ce bilan du siecle des Lumieres revele des changements deja revolutionnaires,
comme l'eclosion vestimentaire d'une feminite epanouie ou «J'invention du
linge » et sa diffusion par l'intermediaire de la noblesse et de sa domesticite, Deux
mondes a la fois si proches et si distants! Laquais et valets, servantes et lingeres,
habilles selon Ie gout de leurs maitres et maitresses, ont ete les mannequins d'une
mode qui parcourt aisement la distance de Versailles a Paris, penetre dans Ie
peuple et progresse en province avec des ecarts et des retards significatifs. Ces
transformations ont des limites. Ainsi calecons et culottes, Ie linge Ie plus pres du
corps, tardent a s'imposer comme si les lointains enfants d'Adam et Eve n'etaient
pas parvenus encore au camouflage ideal de leur nudite, II faut attendre Ie
xrx"siecle pour que « Ie linge invisible» progresse en meme temps que la pro
prete.

Ainsi, Ie costume s'integre dans un systeme de valeurs religieuses, morales et
politiques, et devient signe d'appartenance sociale avec pour references la Cour et
la Ville. Pour saisir ressemblances et differences a partir de ces modeles, il
convient de questionner les livres de comptes des privilegies ou se mesure selon
les familles, leur fortune et leur residence, la contagion vestimentaire avec les
Grands de Versailles. Bien plus difficile, en raison de la rarete des sources, est
l'estimation des depenses vestimentaires du peuple au moment ou il succombe lui
aussi a la tentation de la consommation.

Tentation : tel est peut-etre Ie maitre-mot de la « distribution des apparences »
qui fait I'objet de la troisieme partie de l'ouvrage. Fabrication et production
restent encore tributaires de tout un reseau d'artisans, de marchands et de bouti
quiers exposes aux rigueurs d'une reglementation mal adaptee aux changements.
Des lors, se developpent les trafics paralleles et defendus des vetements voles et
revendus. Tandis qu'en marge se ramifient les circuits de la friperie, etonnant
dedale de boutiques et de pratiques que D. Roche decrit avec une certaine jubila
tion afin de mettre en valeur une « culture fripiere », parisienne et populaire, ou
s'approvisionnent les clients les plus divers.

Precieux, convoites, mieux diffuses, marque d'une appartenance sociale, ces
vetements deviennent I'objet de soins necessaires a leur entretien et a leur longe
vite. La encore, dans la plupart des milieux, Ie siecle des Lumieres revele des
transformations decisives ou l'humble blanchisseuse a sa place aux cotes de I'uto
pie lavandiere d'un Goyon de la Plombanie...

Restent la part du concret et l'appel a un imaginaire double de realite : saluons
dans cet ouvrage la place accordee a une illustration commentee - helas l en noir
et blanc -, Ie recours au contenu des romans, temoins des sollicitations et des
aventures des habits de toute sorte, et l'utilisation du message des gravures, celles
de la mode et celles de l'Encyclopedie. Voila que la culture des apparences, devoi
lee dans cet ouvrage, cesse de l'etre pour devenir culture et que la mode se
depouille de l'ephemere pour s'installer dans la longue duree de I'histoire des
hommes.

Anne- Marie COCULA.
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Francois HINCKER, La Revolution francaise et l'economie. Decollage ou catas
trophe? Paris, Nathan, 1989. 13 x 19, 224 p., bibliogr., index (« Circa. Econo
mie Sciences sociales »).

La Revolution francaise a-t-elle ete une « catastrophe nationale» au plan
economique, comme le pretend Maurice Levy-Leboyer ? A-t-eUe fait ( de gringo
ler la France et l'Europe continentale de la ligne de crete de l'evolution », comme
l'en accuse Pierre Chaunu ? Autant d'affirmations peremptoires qui n'invitent
guere ala serenite. L'histoire economique de la Revolution se trouve ainsi grevee
d'enjeux ideologiques, aussi vieux que la Revolution elle-meme, qui concernent
l'appreciation de ses effets : des l'epoque du Consulat et de l'Empire, ses parti
sans et adversaires avaient fait du bilan economique de la decennie 1789-1799 un
enjeu politique ; et les historiens ont emboite le pas.

Or, jusqu'a recemment, les travaux etaient rares, qui auraient permis d'etayer
serieusement un bilan complet. En effet, si c'est une heureuse tradition francaise
que de pratiquer une histoire a la fois economique et sociale, il apparait que,
concernant la Revolution, le premier terme a en fait ere largement neglige au pro
fit du second. D'autre part, les historiens ont longtemps privilegie l'etude des phe
nomenes exceptionnels introduits par l'evenement revolutionnaire, comme la
vente des biens nationaux, au l'adoption du Maximum des prix; reciproquement,
le marche foncier ( normal» et l'histoire proprement dite des prix etaient negli
ges, accreditant l'idee d'un dereglement general de l'economie, d'une tourmente
brisant tous les mecanismes anciens: les theses ( catastrophistes » en etaient
confortees.

Mais depuis une dizaine d'annees, notre connaissance proprement economique
de la periode revolutionnaire et imperiale a largement progresse, Francois Hinc
ker en rassemble les resultats les plus recents dans une mise au point claire et
nuancee, de presentation tres agreable,

L'ouvrage balaie tout d'abord quelques idees recues et fausses evidences: la
Revolution n'a pas He la Saint-Barthelemy des entrepreneurs, les entreprises ant
survecu ; loin d'etre des apprentis sorciers de l'economie, les revolutionnaires dis
posaient d'une serieuse culture en la matiere, ainsi que l'attestent discours et
debats des assemblees. Surtout, c'est a tort que certains ont voulu voir, dans les
mesures de l'an II, l'essence meme d'un projet dirigiste utopique, car les hommes
de la Convention etaient bien des liberaux, respectueux de la propriete et convain
cus que l'ordre social doit tendre ala liberte des echanges : la guerre seule, et ses
circonstances exceptionnelles, expliquent qu'ils aient cede a la pression sans
culotte en faveur du Maximum et des requisitions. Mais il est vrai que leur libera
lisme, tempere par la notion d'utilite publique, s'accommode fort bien d'une
intervention economique de l'Etat : celie qui creera les conditions concretes d'un
acres egal de tous au marche, guidant vers la liberte economique nne nation qui
n'y est pas accoutumee, Pour etre moins optimistes que Smith, ils n'en sont pas
moins sincerement liberaux, 11 est sur, enfin, que l'experience de l'assignat fut un
echec : F. Hincker decrit les derives et glissements successifs qui conduisent a
l'hyperinflation. Mais loin d'etre un destin, cet engrenage a des causes multiples,
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dont 1'analyse peut rendre raison. Du reste, il n'etait pas stupide de chercher Ie
moyen d'organiser un systeme de credit public pour faire face Ii la crise financiere
leguee par la monarchie. Avec Ie recul, et quelque cynisme, on peut meme, ex
post, trouver une grande vertu Ii la catastrophe monetaire : «Cette formidable
inflation suivie d'une non mains formidable deflation fonctionna comme une
purge », provoquant un desendettement general. Cet incroyable assainissement
financier, au total, ruina Ie rentier, mais permit au paysan et Ii I'entrepreneur
d'investir Ii bon compte, qui dans la terre, qui dans des batiments.

Le bilan, dresse avec methode et prudence, ne peut qu'etre contraste, L'empire
colonial est perdu; mais sa richesse etait trompeuse ; it est douteux qu'il ait pu, a
long terme, soutenir une industrialisation metropolitaine, comme ce fut le cas
pour l'AngIeterre. La perte des colonies a entraine le declin de la facade atlan
tique, au profit de la France continentale et de Paris. Les paysans sont les autres
grands beneflciaires de la Revolution. La propriete s'en est trouvee moreelee, et
l'exode rural ralenti du meme coup. Mais Georges Lefebvre appreciait positive
ment, du point de vue de la democratic politique, qu'ait ete epargnee Ii la France
la sauvagerie d'un capitalisme debride al'anglaise (expulsion des petits paysans
par les enclosures, et proletarisation urbaine massive). De plus, il apparait
aujourd'hui que la petite propriete fonciere n'a nullement demerite en matiere de
rendements et de productivite de la terre. Bien au contraire, pour F. Hincker, c'est
la grande propriete qui fait probleme : entendons I'attrait qu'exercent la rente
fonciere et Ie style de vie aristocratique sur les elites bourgeoises. Veritable
revanche posthume de l'Ancien Regime, l'engouement pour Ie placement fancier
detourne de l'investissement productif et du placement mobilier une bonne part
des profits industriels et commerciaux. Le developpement des activites capitalistes
se trouve ainsi ralenti, au debut du XIX" siecle, par le manque de capitaux et la fai
blesse relative du marche financier. Mais c'est la continuite avec l'Ancien Regime
qui est en cause ici, et non la rupture revolutionnaire.

0'011 la conclusion tees nette de I'auteur : revolution proprietaire assurement, la
Revolution francaise n'est pas la « revolution capitaliste », « liberatrice des forces
productives », que certains ont pretendu, s'autorisant abusivement de Marx.
Industriels et negociants, d'ailleurs, n'y furent pas aux avant-postes, et c'est la
« classe proprietaire » qui imposa ses valeurs : terre, rente, epargne, plutot que
profit et investissement.

Philippe MINARD.

Villes, bonnes villes, cites et capitales : etudes d'histoire urbaine (xIf-xVlIf siecle)
offertes a Bernard Chevalier. Ed. Monique BOURlN. Tours, Publications de
I'Universite de Tours, 1989. 16 x 24, VIII-419 p.

Les melanges offerts Ii Bernard Chevalier rassemblent 39 etudes, 38 d'histoire
urbaine et I essai de l.-P. Genet de Paris-I (« Feodalisme et naissance de 1'Etat
moderne : a propos des theses de Charles Tilly», p.239.246) couvrant une pe-
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riode allant du xr" au XVIl
e sickle (et non du XII

e au XVIII
e siecle comme l'annonce Ie

sous-titre). La richesse du volume est grande - entendons sa richesse intellec
tuelle, car sa realisation materielle est mediocre. Si 27 communications portent sur
le Moyen Age, 12 portent sur les Temps modernes et, par ailleurs, 4 com
munications viennent d'Allemagne (2) et d'Angleterre (2). Les villes francaises ne
sont pas Ie seul centre d'interet : on trouve 4 etudes sur l'Allemagne, 3 sur l'Italie,
1 sur l'Angleterre, I sur le Portugal, 1 sur Marco Polo qui nous informe a la fois
sur ce dernier et sur la Chine. D'une facon generale, I'histoire sociale est. avec
II communications, la mieux partagee. Le paysage urbain et la realite materielle
des villes ne sont l'objet que de 2 communications. Seul H. Dubois, de Paris-IV,
presente une etude de demographie urbaine.

Plusieurs articles sont en meme temps des publications de sources, ce qui
devient rare. C. Vulliez, de Paris-X (« Les etudiants dans la ville: l'hebergement
des seo/ares aOrleans au bas Moyen Age », p. 25-35), publie un contrat de pupil
larite de 1442. W. Paravicini, de Kiel (« Charles Ie Temeraire aTours», p. 47-69),
publie l'itineraire du comte de Charolais pendant son voyage en Bourgogne et a
Tours du 30 septembre au 24 decembre 1461. M. Jones, de Nottingham (« Nantes
au debut de la guerre civile en Bretagne», p. 105-120), publie des lettres du
« capitaine pour le Roy Monseigneur ez parties de Bretaigne » et de l'eveque de
Nantes, en date du 11 mars 1342, sur la vente de pain, de viandes et de boisson, et
les gages des ouvriers a Nantes. A. Vauchez, de Paris-X (« Devotion et vie quoti
dienne a Perigueux au temps de Charles V, d'apres un recueil de miracles de
Charles de Blois », p.305-314), publie un petit recueil de miracles des
annees 1370-1372 concernant la ville et la region de Perigueux qui est conserve
aux archives du Vatican. J.-M. Vaccaro, de Tours (« Je croy en Dieu : la polypho
nie de Pierre Certon pour les Articles de la Foy de Clement Marot », p. 393-399),
publie le fac-simile de la transcription, conservee ala bibliotheque de l'universite
d'Uppsala, de la mise en musique par Certon de la traduction du Credo par
Marot.

Le texte le plus inattendu de l'ouvrage est sans conteste celui, passionnant, de
C. Deluz, de Tours (« Vines et organisation de l'espace : la Chine de Marco
Polo», p. 161-168), qui degage l'originalite extreme de la presentation de
l'empire du Grand Khan que fait Marco Polo. « Dans l'espace politique ainsi
defini, ce sont les cites qui rythment la progression de l'ouvrage [...] Au total
70 villes sont ainsi nommees par Marco Polo et ce qu'il en dit suit une sorte de
plan type. » La description est explicative et « ce n'est pas une enumeration de
cites tout au long d'un itineraire que nous donne Marco Polo, c'est un reseau
urbain hierarchise qu'il met en place». Cet «exemple brillant mais isole x qui
« est. en partie du moins, Ie temoin d'un apport de la geographie chinoise a la
geographie occidentale » va nous servir de guide dans les textes ici rassembles, En
effet, C. Deluz degage des descriptions du Venitien la conception implicite de la
ville qui les sous-tend : une ville c'est un statut, une histoire, un environnement,
des activites specifiques, un art de vivre enfin. Sur chacun de ces cinq aspects de la
realite urbaine, les « Melanges Chevalier» apportent quelque chose.

Le statut de la ville la distingue du plat pays. Pour R. Fossier, de Paris-I,
« Franchises rurales, franchises urbaines, dans Ie nord de la France » (p. 179-192)
sont evidemment differentes mais les soucis qui furent Ii leur origine les rap-
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prochent (la paix, la protection des hommes et des biens, l'argent). Ces franchises
sur lesquelles M. Fossier donne une belle synthese sont l'aboutissement d'une
lente evolution. Pour J.-M. Martin, du C.N.R.S. (« Les communes en ltalie meri
dionale aux XII" et XIII" siecles », p. 201-210), si les communes sont une rarete
dans le midi italien, Ie poids de l'histoire du haut Moyen Age l'explique autant
que la force de la centralisation monarchique : la « maturation» (R. Fossier) qui
s'est produite dans le nord n'a pas eu lieu ici. Au reste, I'existence d'institutions
municipales ne prouve pas en soi l'aboutissement d'un desir d'affranchissement :
A. Chedeville, de Rennes-II, demontre (« La charte de franchises de Chartres,
1297,et sa place dans I'histoire urbaine », p. 193-200)que les bourgeois qui nego
cierent la charte de Chartres «craignaient les nouvelles formes et methodes de
gouvemement » et que la charte « apparait surtout comme une tentative pour frei
ner l'evolution ». Bref, Ie statut est necessaire mais pas suffisant : cela pose Ie pro
bleme des petites villes. M. Pacaut, de Lyon-II, qui note qu'elles ont ete moins
etudiees que les autres, comble une lacune en etudiant la « Naissance et renais
sance d'une petite ville: Louhans du XIII" au XVI" siecle » (p. 123-132).

Une ville, c'est aussi une histoire. Pour Gerald Chaix, de Tours (« L'historio
graphie colonaise ala fin du Moyen Age », p. 315-322), si les chroniques urbaines
se multiplient en Allemagne ala fin du Moyen Age c'est parce que les villes alle
mandes, qui sont une forte realite politique, « trouvent dans l'ecriture de leur his
toire un moyen de preserver leur identite » menacee par la puissance grandissante
des Etats territoriaux. La comparaison avec les villes francaises, qui reagissent dif
feremment et, pour M. Chaix, « perdent progressivement leur arne », est ici ins
tructive.

II n'y a pas de ville sans un environnement avec lequel elle vit en symbiose.
Cela inclut la relation des hommes avec les animaux qui vivent en ville ou y
passent, sur laquelle R. Delort, de Paris-VIII (« Les animaux dans la ville occi
dentale a la fin du Moyen Age », p. 343-350), fait Ie point des connaissances
actuelles; une synthese sur ce sujet n'est pas possible avant plusieurs annees. On
connaitra mieux la facon dont les villes tirent de la campagne ce qui leur est
necessaire avec l'article d'O. Redon, de Paris-VIII (« Une foret urbaine : la Selva
dellago », p. 247-257), qui analyse l'exploitation par la ville de Sienne d'une foret
communale qui arrivait pres de l'agglomeration et lui foumissait Ie bois necessaire
au chauffage. De meme c'est la prise en compte de l'espace dans lequel s'insere la
ville qui permet a F. Rapp, de Strasbourg-II (« L'essor des villes et la multi
plication des couvents au XIII" siecle : les Mendiants dans la vallee du Rhin entre
Bale et Spire », p. 289-296), de comprendre pourquoi il y a dans l'espace qu'il
etudie pres de 70 villes mais seulement 33 couvents de Mendiants installes dans
17villes : les aumones qui permettent aux freres de vivre sont recues a la cam
pagne aussi bien qu'en ville et la multiplication des couvents trouve sa limite dans
Ie retrecissement des zones de quete qu'elle entraine.

On en vient aux activites et a la societe proprement urbaines. Sur les activites
economiques, les minutes des notaires apparaissent toujours irremplacables : elles
foumissent le materiau de 5 des 6 etudes d'histoire economique rassemblees ici.
Ce sont des actes notaries, par exemple, qui permettent a P. Contamine, de
Paris-IV (« Les gens de guerre et la ville: achat d'armures aOrleans 1434-1438 »,
p. 3-11), de trouver dans Ie commerce des armures d'Italie avant Jacques Ceeur
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des predecesseurs de ce dernier. Sur les activites administratives, il faut se metier
des generalites admises : B. Guenee, de Paris-I (« Paris et la cour du roi de France
au XlV' siecle ». p. 259-265), demontre que c'est ala cour, et non ala presence des
services du palais royal, que Paris doit une grande part de sa prosperite au xrv sie
cle ; « seules les structures econorniques de la ville assurent la vie de la cour, et
seule la presence toute proche de la cour garantit la prosperite de la ville », Cette
prosperite favorise Ie developpement d'une criminalite economique (le vol) qui est
au temps des Marmousets l'objet d'une attention particuliere des services de Ia
prevote de Paris, parce que, comme I'explique C. Gauvard, de Paris-I, sa repres
sion fait partie de la « reformation» (<< La criminalite parisienne a la fin du
Moyen Age; une crirninalite ordinaire? », p. 361-370). La ville est aussi un lieu
d'election du crime politique par excellence, la trahison. L'affaire de ce type dont
J. Tricard, d'Orleans, presente une analyse extremement fouillee (« Une ville et
son traitre ; Limoges et l'affaire Gaultier Pradeau, xv"-xx'siecle », p.211·222)
montre que derriere le crime, acte individuel, it yale jeu de partis dans la ville, et
que derriere les divisions nees de la lutte pour Ie pouvoir il y a des divisions
sociales dans la bourgeoisie: « les plus anciennes families defendent avec achar
nement les privileges urbains. Les hommes nouveaux, suspects aux precedents,
vont chercher fortune, au peril de leur vie, dans le parti adverse. » On est ici au
ca:ur meme de I'histoire sociale, car on ne comprend pas une societe si I'on ne
sait ce qu'il en est du pouvoir en son sein, et les etudes eomme celle de M. Tricard
ne seront jamais assez nombreuses. Enfin, en ville, on vit et on meurt; H. Dubois,
de Paris-IV (« Dernographie urbaine rnedievale : trois modeles de mortalite a
Dijon 1385·1407 », p. 333-342), presente des resultats de l'etude manuelle, pre
paratoire a l'etude informatique, de comptes de l'impot dit des «rnarcs » de
Dijon. Ces resultats, qui portent sur deux annees de calme demographique et une
annee de peste, sont allechants : M. Dubois est en mesure de calculer des taux de
mortalite de la population masculine d'age adulte (29,9/mille en 1386, ]73/mille
en ]401, 23,5/ mille en ]407), de chiffrer la surmortalite du temps de peste,
d'affirmer que le rapport entre mortalite et pauvrete n'est pas etabli, d'apprecier le
dynamisme demographique - «jl est mort » apres l'epidemie de 1399-1402 alors
qu'il etait eleve en 1385-1386.

La ville secrete un art de vivre et une culture. De cette culture font partie la per
ception et la construction par les hommes du temps, sur lesquelles J. Le Goff, de
I'E.H.E.S.S., fait le point (« La ville medievale et le temps », p. 325-332): le
temps urbain est d'abord celui de I'Eglise mais it se diversifie en assumant des
fonctions nouvelles qui repondent aux besoins specifiquement citadins. Sur Ia
sociabilite urbaine, toutes les communications du volume sont instructives.
J. Lafond, de Tours, l'etudie specifiquement (« Une vertu pour la ville: l'urba
nite », p. 401-410) et, apartir de La Conversation des Romains de Guez de Balzac
(1644), montre que la diffusion au xvm' siecle, dans la bourgeoisie, du salon et de
la culture qui s'y rattache se comprend en scrutant les salons qui s'ouvrent dans la
premiere moitie du xvn' siecle,

On n'a donne ici qu'un apercu, impressionniste, injuste aussi - car on ne peut
tout citer - de I'apport des « Melanges Chevalier ». Il faut lire ce livre qui fait
reellement honneur aceiui auquel il a ete offert. Il est une contribution de poidsa
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notre connaissance de l'histoire urbaine et iI offre un panorama des centres d'inte
ret actuels de la recherche.

Thierry DmoUR.

Jurgen KOCKA, Les Employes en Allemagne, 1850-1980. Histoire d'un groupe
social. Trad. de l'allemand par Gerard GABERT. Paris, Ed. de l'Ecole des
hautes etudes en sciences sociales, 1989. 15 x 22,5, 220 p.

Ce recueil d'etudes des annees 1970, publie en R.EA. dans une version revue et
corrigee en 1981, n'est pas simplement, comme I'indique le sous-titre de l'edition
francaise, l'histoire d'un groupe social du Il" au III" Reich - l'evolution apres
1945 n'est traitee que dans les trente dernieres pages. Emanant de l'un des specia
listes reconnus de 1'« Ecole de Bielefeld » it laquelle on do it aussi l'excellente
revue Geschichie und Gesellschaft, il eclaire en effet un aspect de cette ( voie spe
cifique » (Sonderweg) de l'histoire allemande qui expliquerait pourquoi, contrai
rement a d'autres pays capitalistes, l'Allemagne a bascule dans Ie national
socialisme. Cette question fut d'ailleurs debattue des le debut des annees soixante
entre historiens de la Republique federate d'Allemagne.

L'analyse menee «dans nne perspective internationale, sans pour autant suivre
une demarche comparative» (p. 6) demontre la persistance d'un clivage parti
culierement important entre employes et ouvriers, « I'existence dans les structures
sociales allemandes de particularismes qui se sont reveles autant d'obstacles Ii la
democratisation de la societe et de I'Etat» (p. 10). Evoquant successivement le
statut des employes d'industrie du deuxieme tiers du XIX

e siecle dans quelques
grandes entreprises - en l'absence d'etude d'ensemble sur le sujet - I'emer
gence de la bureaucratie industrielle, les inegalites sociales sous le IIe Reich, les
evolutions politiques et sociales entre 1914 et 1933,les phenomenes de continuite
et de discontinuite du III" Reich Ii nos jours, cette etude rigoureuse, que
completent des statistiques, suit l'evolution de la «nouvelle classe moyenne »
(neuer Mittelstand) dont I'identite se fonde sur une perception tres hierarehisee de
la societe et la peur de la decheance sociale, qui entrave tout rapprochement avec
le monde ouvrier. Situation que confortent les grands groupes financiers et polio
tiques conservateurs en main tenant un statut specifique herite de l'ere preindus
trielle, contraire Ii la rationalisation de la production et de la gestion m.ais qui per
met de bloquer I'emergence d'un mouvement uni des salaries.

L'aspect le plus original de ce recueil reside dans l'analyse du glissement
semantique du terme Beamter emprunte vraisemblablement au Iangage militaire
des xv" et XVI· siecles pour designer d'abord les fonctionnaires titulaires, etendu,
dans la seconde moitie du XIX· siecle au personnel des entreprises jouissant d'un
statut comparable puis restreint, it partir de la crise economique de 1873, aux
cadres et techniciens superieurs ainsi qu'aux employes juges meritants par leurs
employeurs, A defaut du maintien d'un alignement general sur le statut de la
fonction publique, les employes, soutenus par les groupes de pression conserva-
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teurs, obtiendront Ie maintien d'un statut distinct de celui des ouvriers et l'appel
lation specifique d'Angestellte apparue au toumant du siecle et legitimee dans le
cadre d'un regime particulier d'assurances (AVG) vote en 1911. En depit des
mutations socio-politiques, la Republique de Weimar maintiendra cette specificite
pour toute personne assujettie aI'AVG. L'inflechissement des organisations pro
fessionnelles d'employes vers un syndicalisme de gauche, au lendemain de la
defaite de 1918 et de la faillite de I'Empire, n'est qu'un episode de courte duree,
J. Kocka admet certes que les etudes electorales des annees 80 - notamment
celles de Jlirgen W. Falter, Hanisch, Hamilton et Prinz - attenuent quelque peu
son constat d'une surrepresentation des employes dans l'electorat nazi des
annees 1930-1932. II n'en demontre pas moins le glissement politique des
employes decus par l'evolution des annees 1920 vers les forces representatives des
classes moyennes attachees aux traditions nationales, voire nationalistes et
racistes. Attitude qu'il attribue a I'ideologie de leurs organisations profession
nelles dont une minorite preconise le modele corporatiste tandis qu 'une majorite
d'entre elles enferrne ses membres dans I'ancienne conception d'un corps social
distinct, par sa culture et son mode de vie, aussi bien de la couche inferieure du
proletariat que de la couche superieure du capital. Sans ignorer l'interpretation
marxiste de la lutte de classes, l'auteur insiste ajuste titre sur Ie poids des tradi
tions socio-culturelles, qui induit un clivage plus important entre ouvriers et
employes en Allemagne que dans un « pays neuf» comme les U.S.A. Ce n'est
qu'avec Ie III" Reich qu'intervient un debut de nivellement impose par le regime
au nom de l'unite de « la communaute du peuple » (Vo/ksgemeinschaft), qui se
poursuivra apres 1945 en Republique federale d'Allemagne par suite du rap
prochement des remunerations et du mode de vie des deux groupes sociaux.

Bien que des differences subsistent encore dans le recrutement, Ie niveau d'edu
cation et de formation, l'existence de colleges distincts ouvriers/employes dans les
comites de gestion des entreprises et des caisses d'assurance, la situation parait
aujourd'hui comparable acelle des autres pays industrialises en raison de l'efface
ment progressif du modele d'identification et d'action corporatiste, de l'integra
tion croissante de la classe ouvriere et de l'attenuation des conflits d'interets entre
les deux groupes.

Bien que J. Kocka devance la critique dans son avant-propos a l'edition fran
<raise, on regrette ici l'absence d'un developpement sur la culture et Ie mode de vie
des employes, qui ont determine la speciflcite de ce groupe social en Allemagne,
et d'une analyse de la ditferenciation en son sein en fonction des sexes. L'ouvrage
est utilement complete par nne bibliographie raisonnee, qui comporte notamment
des etudes faci1itant la comparaison avec d'autres pays. La liste des abreviations
d'institutions et d'organisations citees, assortie d'une traduction en francais,
compense quelque peu Ie manque d'index matieres plus indispensable en
I'occurrence que celui des rares personnes mentionnees, Enfin, il faut souligner la
qualite, assez rare dans ce type d'ouvrages, de la traduction qui permet au lecteur
francais, meme non specialiste, de suivre sans difficulte un travail que l'auteur
qualifie de « tres allemand ».

Rita R THALMANN.
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Michel MARGAlRAZ, L'Etat, les finances et l'economie. Histoire d'une conversion,
1932-1952. I et II. Pref de Francois BWCH-LAINE.. Paris, Comite pour l'his
toire economique et financiere de la France, 1991. 16 x 22, 717 p. et 739 p.
(« Histoire economique et financiere de la France. Etudes generales »),

Big themes often justify big books and the theme here is an important one, the
nature and causes of the changes in the French state between the Great Depres
sion of 1929-1932 and the end of the post-war reconstruction. These changes,
M. Margairaz argues, were a gradual uneven « conversion »), the word emphasized
in his title, from a deflationary financial orthodoxy to more reflationary, demand
led, economic and financial policies, representing a transition to a state founded
on a broader social and political consensus. The method chosen to explain these
changes, an intricately detailed historical narrative, is appropriate, he argues,
because this was no sudden conversion, but a slow imperfect change of ideas, a
fluctuating process whose ebbs and flows filled the whole period from 1935 to the
end of his massive book.

Even by 1952 the new faith was insecurely held; cuts in public expenditure in
that year would have been at the expense of the Monnet Plan's basic sector invest
ment targets had the Planning Commissariat not been able to argue by that time
that to cut these investments would have been more expensive than to continue
them. The administrative structure of the state was little changed; the Ministry of
Finance by 1952 had resolutely reasserted its primacy over the economic bureau
cracy and attempts to create a separate ministerial economic bureaucracy concer
ned with production had come to nothing. If the mentality of high-level bureau
crats had changed that was partly an accident of war; their origins, recruitment
and training had changed much less. Indeed, if the essential characteristic of a
reflationary policy is a high ratio of government expenditure to revenue, France
was more reflationary between 1935 and 1939 than after the war. The process
which M. Margairaz wished to explain was thus neither chronologically straight
forward nor self-evident, perhaps not even decisive.

The book is by far the most comprehensive history of economic policy formula
tion in France over the period. It is by no means confined to the operations ofthe
Ministry of Finance. It contains also a comprehensive history of the installation
and administration of the Monnet Plan, of Franco-American relations during the
Marshall Plan, and of the economic relationship of the Vichy government to the
German occupiers. The narrative is constructed from an exhaustive inspection of
all available archives in France for the whole period. It is directed primarily
towards illustrating three aspects of the conversion : changes in fiscal policy and
in government expenditure; changes in state administrative structures; and
changes in the ideas of politicians and bureaucrats. How well does this narrative
method succeed?

The process of change which is described was not of course peculiar to France,
it is also the story of the creation of the post-war state almost everywhere in west
ern Europe. Outside the Iberian peninsula and Ireland all western European
states were refounded after 1945 on the basis of a broader political consensus than
the narrow and inadequate foundations which had led in many cases to their 001-
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lapse from 1938 onwards. Ultimately, the political purpose of the state's attempt
to alter and regulate the workings of the economy was to secure its political base
by guaranteeing a greater and more secure income to large numbers of its citizens.
In this way it rebuilt the allegiances which it had tended after 1929 to lose.

Part of this process of rebuilding allegiance is made clearer by the fine detail of
M. Margairaz's narrative. Politicians like Rene Pleven or bureaucrats like Herve
AIphand in exile in London became interested in the ability of the state to main
tain a higher level of employment and some, like Robert Marjolin, were strongly
and directly influenced by Keynesian macroeconomics. So too were many of those
in the Resistance. It was in discussions after 1940 over the way to resurrect France
that the general implicitly Keynesian tendency of post-war policy became esta
blished and with it a different orthodoxy about the consequences of government
expenditure. To some extent such policies were easier after the war. Reflation in
the 1930s had always been impeded by an insufficiency ofrevenue. After the war,
as before it, a distinguishing characteristic of the French economy remained the
comparatively low level of state revenue relative to expenditure: The war and infla
tion, however, wiped out much of the state's previous debt, while American aid
made a significant contribution to revenue in 1949 (13 %) and 1950 (8 %). But
inflation and wartime debt conversions also carried the penalty that savings were
less available for investment. The high investment ratios of the first three years
after the war were financed by rediscounting medium-term loans through the cen
tral bank. The political will had changed during the war and the barriers of the
1930s were no longer seen as insurmountable.

Even though there was no agreement about the international economic frame
work for expansion, there was nevertheless after 1945 a political consensus, which
Monnet encapsulated in his various activities, in favour of modernization, indus
trialization, and state intervention in the investment process until such time as the
financial markets could take over. This was also a consensus against maintaining
the dirigiste controls of Vichy. The biggest part in dismantling the Vichy govern
ment's control over resource allocation was played by a communist minister and
until the Marshall Plan almost the whole of the left and centre can be seen from
Margairaz's narrative to have gathered behind the Keynesian recipe for rescuing
capitalism. Those few who did not, Andre Philip and Pierre Tanguy-Prigent with
their desire for a central plan with a more dirigiste apparatus, Pierre Mendes
France with his demands for cuts in consumption, austerity al'anglaise, were the
political losers. Theirs was not the way to the broader post-war consensus and the
rescue of the state. It needed the detail in this book to make these points convin
cingly.

Other parts of the process of rebuilding allegiance, however, are only made
more obscure by the narrative method. The most numerous single group ofbenefi
ciaries of the reconstructed state was in the agricultural sector. Occasionally politi
cians appear in M. Margairaz's pages arguing that agricultural prices should go up
or down, but they alwaysdo so as part of a wider economic argument. The sudden
increases in state investment in agriculture in 1948 are explained as a reaction to
the dollar shortage and the Marshall Plan; Monnet, he implies, included agri
culture as a basic sector in the revised Plan for balance of payments reasons. But
comparison with any general European model of the post-war state would have
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shown that policy towards the agricultural sector closely resembled that elsewhere
in Europe. A durable post-war consensus required agricultural income support.
Poor Monnet 1 What choice did he have but to accept the concessions made by
politicians to agriculture between 1945 and 1948 and to make the best of them by
belatedly including agriculture in his Plan as another basic sector of the economy
and so at least try to direct some of this lavish state dole, whose real purpose was
political survival, towards the sacred cause of « modernization ».

Here we see the problems of the narrative method and the lack of a general
model. This is a narrative of action by state bureaucrats, not of the political deci
sion-making process which preceded it. Of the intense pressure of the corporate
agricultural interest on the state nothing is said, because it always took place
before the policy changes which are described. The same is true of the state's
greatly increased commitment to social security over the period. This omission is
perhaps even more serious, because it is the increasing size of state budgets, swol
len by income from social security funds, which made Keynesian macroeconomic
stabilization more feasible. The state, as a result of the welfare concessions made
by politicians seeking to establish their post-war legitimacy, acquired a much lar
ger financial masse de manoeuvre. It is astonishing that France, one of the most
comprehensive welfare states in the world, has produced no history of its creation.
Such a history would have in the first place to be a history of political parties and
of the parliamentary process. This is not the history which M. Margairaz wanted
to write, but the sad consequence is that a major aspect of the « conversion»
remains unexplained.

For all its genuine scholarship and energy the book's basic weakness is that of
much French historiography, its exclusive interest in France and the assumption
of uniqueness where comparison would have been more revealing. What else
might comparison with a general model of the European state in the same period
have revealed? Reflation, as M. Margairaz argues, effectively meant inflation from
1936 to 1952 with only the briefest periods of stabilization. But why was France
more inflationary than societies pursuing similar political objectives and making
similar political concessions? Why was the external value of the currency given so
low a priority compared to the priorities in other countries? Why did a country
with roughly ten million voters depending on agriculture for their incomes move
more diffidently towards comprehensive agricultural income protection than
countries where the agricultural sector was electorally less important? Why did the
demand for increased welfare concentrate so much on keeping the working week
so short and overtime pay as a consequence so high ? Why did it concentrate more
on pay and less on other benefits? Why was it that a man operating entirely out
side the framework of parliamentary politics, Monnet, created the most plausible
framework for an agreed economic policy in a democratic framework, when in
every other reconstructed post-war western European state only parliamentary
politicians were in a position to do this? In spite of M. Margairaz's wholly admi
rable efforts there are still many unanswered questions about the « conversion»
of the French state, unanswered in part because the historical method chosen did
not allow them to be accurately specified.

Alan S. MILWARD.
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Jean-Pierre HIRSCH, Les Deux reves du commerce, entreprise et institution dans /a
region lilloise (1780-1860). Paris, Ed. de l'Ecole des hautes etudes en sciences
sociales, 1991. 16 x 24, 534 p., bibliogr., index, tab!. et fig. (« Civilisations et
societes », 82).

A partir d'un double constat: celui de la continuite des pratiques et des
hornmes d'une part, celui de l'irresistible ascension du liberalisme comme dis
COUTS dominant, d'autre part, J.-P. Hirsch en etablit un autre: Ie Commerce 
entendons les acteurs - a soufIert d'un besoin institutionnel inassouvi, refoule
meme dans la mesure OU les elites du milieu ne sont jamais parvenues a Ie faire
emerger ala conscience au point de I'exprimer c1airement et sous une autre forme
que de refus ou de revendication ponctuels.

L'interrogation centrale du livre s'applique a cette relation malheureuse d'un
milieu a ses institutions: comprendre ses attentes et les reponses qui lui sont
otTertes, et, au-dela, les conditions specifiques d'exercice d'une activite. Car
I'hypothese centrale reside en ceci : Ie divorce entre l'Etat et Ie Commerce n'est
pas lie a une conjoncture particuliere, mais a l'equation des parametres fonda
mentaux et contradictoires d'une position et d'une activite, Coince entre la course
au profit et la course au credit, Ie commerce requiert simultanement I'insertion au
sein d'un reseau de relations, un ancrage solide dans I'assurance d'une fortune et
d'un reseau de solidarites et la souplesse, l'independance, la hardiesse necessaires
ala conquete de marches et de positions renforcees, II a done besoin de liberte et
de reglements, d'autonomie et de protection, d'aventure et de garanties. Cette
hypothese est assortie d'un ensemble de reconsiderations radicales et roboratives :
de la coupure revolutionnaire, d'abord, de son sens et de ses Iimites. Mise en
question aussi de la figure de l'entrepreneur individuel, veritable arlesienne de
l'ouvrage, et de la parabole de I'indomptable ascension d'une bourgeoisie avide
de liberte et d'individualisme. Demystification, enfin, de l'idee d'un age d'or du
liberalisme, caracterise par l'avenement de rapports nus entre acteurs encadres par
la seule loi, egalisatrice, du marche. Au croisement de ces differentes approches,
la these du « retard francais » comme la theorie du « trop d'etat» se trouvent
mises en cause, problematique devenue familiere au til de quelques publications
recentes 1.

La portee de l'interrogation initiale comme l'hypothese « structurelle » qui la
soutient justifient Ie cadre grossierement seculaire retenu par I'auteur, qui balaye
largement la periode entre 1780et 1860 et ne s'interdit pas quelques incursions en
d~ et au-deli. Des anciennes structures enracinees dans Ie privilege au reame
nagement - provisoire - d'un nouvel equilibre libre-echangiste et liberal, iI
developpe I'« analyse de quelques relations, quelques experiences choisies en
petit nombre mais etudiees dans une duree suffisante pour en approcher Ie sens ».
Quelques experiences? Mode d'exposition plus que dispositif de recherche:

1. Voir, en part., cite d'ailleurs par Jean-Pierre HIRSCH, Patrick FRiOENSON, Andre STRAUSS,
eds, Le Capitalisme francais : JfI'-lO'siecle. Blocages et dynamismes d'une croissance, Paris,
Fayard, 1987.
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l'impressionnante addition des sources imprimees et archivistiques prouve assez
l'enorme travail erudit accompli pour traquer les indicateurs ou les indices per
tinents susceptibles d'apporter des elements de reponse ou d'etayer les inter
pretations. Signalons, par exemple, l'investigation systematique du fonds des fail
lites qui permet simultanement d'en dresser un bilan et de renouveler les
perspectives sur l'evenement, redefini comme un instrument parmi d'autres de
regulation et de liquidation des creances, Mais experiences circonscrites a une
sphere sociale, a une region. Etudiant les relations d'un milieu ases institutions,
d'une communaute d'interets a1'Etat, il se donne les moyens d'en apprehender
les representations, les aspirations, non pas detachees de l'environnement qui les
produit mais rapportees, reinserees dans les pratiques des acteurs, saisis dans
leurs differents champs d'intervention, domestique, professionnel, public (Cham
bres de commerce et differentes instances ou ils evoluent), Le renfort d'une biblio
graphie etendue, notamment pour l'Angleterre, autorise des ouvertures et des
comparaisons eclairantes avec l'espace retenu. Ainsi concu, Lille et ses annexes
roubaisienne et turquennoise, centre manufacturier d'un exceptionnel dynamisme,
constitue plus que Ie cadre d'une monographie exemplaire promise par extension
aune generalisation discutable : la comprehension de sa specificite et de sa posi
tion relative oblige, selon les propos de l'auteur, amodifier l'idee qu'on se faisait
jusque-la de la construction tout entiere, c'est-a-dire de la croissance et du libera
lisme francais.

Le milieu auquel il s'attache, celui du « Commerce », designe avant la Revolu
tion et pour longtemps encore, tant pour le dictionnaire que dans la realite socio
eeonomique, tout ala fois le negoce, vendeur de tout et faiseur de rien, largement
ouvert sur l'espace national et international, et le monde des fabricants, parfois
encore tout proche de celui des metiers. Les deux univers sont etroitement unis,
tant par des relations familiales que professionnelles. Ce milieu dirigeant, ancien
nement implante - quatre ou cinq cents personnes -, s'est peu elargi au XIXe sie
cle : il compte alors un millier d'entrepreneurs environ, parmi lesquels l'elite de la
grande industrie, toujours indissolublement liee au negoce, est alors mieux repre
sentee.

A la fin de l' Ancien Regime, les conditions - institutionnelles, sociales 
d'exercice de son activite placent cette micro-societe dans un equilibre precaire,
dont temoigne la multiplication du nombre des faillites, et lui laissent l'amertume
d'une conscience malheureuse. Trois modes de gestion ou de reponse a ses
besoins specifiques sont alors al'eeuvre, sur des terrains distincts. Le terrain fami
lial, ou des strategies matrimoniales habiles, usant de toutes les possibilites
contractuelles offertes par le droit coutumier, permettent d'associer des fortunes,
afin de former une communaute prospere, meme en cas de rupture precoce du
menage, tout en sauvegardant les droits du lignage, limitant les risques en cas de
faillite par exemple. Plus que la reunion de deux patrimoines, c'est toute une
parentele, toute une constellation de relations interpersonnelles qui se trouve
agregee, dans laquelle la maison ou la fabrique puisera ressources, informations,
appuis, renommee et ouverture : « L'immersion dans le marche n'est pas tout, le
sucres depend autant de la qualite des relations que du calcul economique, » Le
cadre corporatif contribue egalement areguler l'activite commercante, au-dela de
la sphere du prive, Faisant justice de la traditionnelle mais fallacieuse opposition
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entre capitalisme et corporations, negoce et metiers corpores, l'auteur montre au
contraire comment Ie negoce s'appuya sur la corporation productrice de regles et
de discipline, instance regulatrice des flux de main d'oeuvre, des conflits de travail,
des normes de production. Aussi la reappropriation du discours anti-corporatif
apparait-elle davantage Ie fruit du reamenagement d'un argumentaire en cas de
conflit avec Ie monde remuant des metiers urbains que celui d'une reflexion pene
trante sur leurs interets profonds. Au demeurant, insatisfait et fragilise par la crise
qui l'affecte, Ie monde du commerce se montre particulierement inapte aformuler
clairement ses attentes et ses besoins institutionnels, notamment en ce qui
concerne Ie reglement des faillites. La justice du roi, interferant avec les decisions
des tribunaux consulaires, est de son cote ressentie comme laxiste. En attente
d'une legislation commerciale unifiee qui leur garantisse la regularite et la trans
parence de leurs operations, les entrepreneurs font plutot bon accueil au plan
intermediaire concu par Necker en 1778, habile a combiner la representation du
milieu et l'autorite superieure, menageant un equilibre inedit entre liberte et regle
mentation, aussi indispensables l'une que l'autre a la confiance et aux affaires.
Mais cantonnes dans une position culturelle marginale et subordonnee, incertains
des positions acquises et peu assures de leur dignite, ils furent impuissants afaire
entendre reellement leur voix.

lis ne Ie furent pas davantage pendant la Revolution, qui ne leur apporta pas la
stabilite institutionnelle esperee, Temps fort d'une evolution seculaire, celle-ci,
loin de consacrer l'ascension d'une c1asse conquerante, acheva de consommer Ie
divorce entre l'Etat et Ie Commerce.

En etTet, on ne saurait trop souligner la gravite de l'echec de la tentative de
« credit national» inauguree des la Constituante, et qui discredita aux yeux de ce
milieu la figure du negociant citoyen. Rallies massivement au projet constitution
nel - sans en etre toutefois les promoteurs ou les soutiens d'avant-garde -, ils
reinvestissent dans celui-ci les valeurs de confiance, de reciprocite et d'honneur
qui sont les leurs. La nouvelle donne socio-politique semble promettre les pers
pectives auxquelles ils aspirent confusement : autorite, citoyennete, unite. Satis
faits du recul des barrieres ou de la creation des tribunaux de commerce qui leur
menage une place preponderante, l'etTondrement de tout l'edifice reglementaire
dans la foulee de l'abolition des corporations, evenement fondateur autant
qu'improvise, les plonge cependant dans un desarroi qui se revela peu apeu. Par
ailleurs, la mise en circulation des assignats, qui aurait pu sceller la reconciliation,
tant enviee a l'Angleterre, du credit public et du credit prive, et otTrir un formi
dable ballon d'oxygene ades entrepreneurs chroniquement genes par l'etroitesse
du marche des etTets de commerce, n'apporta en fin de compte, passees les pre
mieres impressions favorables, que les deceptions et les embarras que l'on sait.
Cette tentative avortee ne fit que dissuader un peu plus Ie monde des marchands
de « se fourrer dans les affaires du Gouvernement ». II faudra attendre plus de
soixante ans avant que Ie marche des rentes d'Etat, enfin reintroduit sur la place
lilloise sous la tutelle de la tres officielle et tres privilegiee Compagnie des agents
de change, seduise les entrepreneurs liberes de la crainte du goutTre de la dette
publique, et soit integre au circuit de leurs propres valeurs. Meme Ie Code de
commerce (1807), pourtant inspire par les pratiques anciennes et temoignant, par
son caractere derogatoire a la loi commune, d'une prise en compte de leurs
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besoins specifiques, continua a nourrir le differend et la mefiance d'un milieu a
regard d'institutions alternativement trop rigides ou lacunaires. Finalement, Ie
discours surtout s'etait deplace, Mais en imposant la fiction d'une atomisation des
rapports de production, en entretenant l'idee que le monde du negoce et de la
fabrique s'organisait autour de rapports d'individu aindividu, it avait obscurci les
consciences et avait recouvert les problemes - sans les resoudre - d'un embal
lage rhetorique dont les entrepreneurs, s'ils surent en user, ne soufTrirent pas
moins. Peu resignes aun repli sur soi et aune gestion separee de leurs propres
problemes, ceux-ci, tout en cherchant afaire entendre leur voix aupres du gouver
nement par l'intermediaire des Chambres de commerce ou de l'Association de
defense du Travail national, s'orienterent sous Ie couvert d'un discours liberal,
mais protectionniste, vers des solutions ou des instances de reglementation locales
ou intermediaires et s'appuyerent sans reserve sur les bases traditionnelles de leur
puissance : famille, patrimoine enrichi du joli pactol des biens nationaux, solidari
tes interpersonnelles. Ainsi, comment adherer sans reserve a I'idee d'un age d'or
du liberalisme ou du triomphe de l'entreprise individuelle? Plus que jamais,
celle-ci demeure une affaire collective, et l'individu n'est que l'element d'un
reseau, Plus que jamais les affaires requierent confiance et regularite que la Loi, en
l'etat, est impuissante a assurer.

Dans le cadre manufacturier, fouette par un dynamisme « a l'americaine », le
besoin de reglements, transcendant la pratique largement fondee sur la fiction de
rapports purement contractue1s, n'etait pas moins grand. La police du travail, la
lutte contre la fraude, la reconnaissance de normes de fabrication ne pouvaient
resulter des seuls « arrangements entre soi », de meme que la definition d'orienta
tions communes inevitables en cas de crise, au I'elargissement d'un marche finan
cier requis par des immobilisations croissantes en capital. Si les prudhornmes, les
municipalites ou l'usage avise du Iivret pouvaient contribuer ainstaurer des equi
libres temporaires et locaux, l'entente et la definition claire d'interets communs
eussent ete hautement souhaitables.

Comment expliquer que les entrepreneurs n'en soientjamais venus la, et rendre
compte du malaise persistant constamment refoule dans le non-dit? Jean-Pierre
Hirsch esquisse plus qu'il ne les approfondit deux pistes interpretatives sedui
santes : la premiere met en relief la portee de la negation de la notion de corps
intermediaires consubstantielle a la sacralisation de la volonte generate, Dans la
construction soeio-politique dessinee des 1791 disparait toute instance de dia
logue intermediaire dont le livre tend anous demontrer l'evidente necessite pour
un milieu caraeterise avant tout par un ensemble de pratiques et d'interets com
muns. Mais eussent-elles existe, est-il sUr que ces instances auraient ete resolu
ment reappropriees par les negoeiants et les manufacturiers? La peur sociale en
eut de toute fa90Dobscurci l'usage. Accepter le dialogue des interets communs et
I'arbitrage de l'Etat, c'etait admettre l'existenee et l'expression collective d'un
interlocuteur mysterieux et redoute : le monde du travail. C'etait courir le risque
que la coalition reponde au groupement d'interet, c'etait affronter la redoutable
« question sociale » a laquelle le milieu du commerce repondit au mieux par la
mauvaise conscience et I'engagement charitable, jamais par la prise de conscience
de l'imperatif d'un traitement collectif et politique. Les lecteurs regretteront cer
tainement que cette these ne soit pas davantage developpee : l'auteur renvoie sur
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ce point aux pages eclairantes redigees pour Ie tome trois de I'Histoire de la
France parue au Seuil', De la meme facon, on aurait airne que prit davantage
d'ampleur l'analyse du moment decisif de 1791 ou se cristallisa la rupture entre
deux logiques, celle, politique, de la Nation, et celie d'un milieu qui ne parvint
jamais des lors ase penser comme une addition d'individualites ni aassumer plei
nement sa dimension collective.

De cette lecture, rendue difficile par cela meme qui la rend attrayante, I'extra
ordinaire foisonnement d'exemples minutieusement disseques, autant d'ilots ou Ie
1ecteur est expose :i une deviance metonymique, on retire la certitude qu'un cer
tain nombre d'obstacles sont definitivement leves, et que le probleme de la rela
tion Etat-entrepreneurs est desormais pose en termes adequats et feconds. II n'en
rend que plus aigue l'interrogation sur ce qu'est, finalement, Ie liberalisme. Pur
etTet de discours? Ou dialogue pour faire comcider une construction politique
avec des configurations, des pratiques, des representations qui lui echappent ? En
meme temps que les « Deux reves du Commerce», Jean-Pierre Hirsch nous fait
approcher les deux reves de l'historien : donner avoir une societe ou une epoque
« dans la familiarite essentielle a1a comprehension des problernes sociaux », et
donner apenser des problemes qui sont plus que jamais d'actualite : la pertinence
des reponses liberales et du discours de 1a concurrence aux defis des contradic
tions et des inegalites sociales comme des exigences de la croissance.

Dominique MARGAlRAZ.

JllSlOIRE DU SAVOIR ECONOl\flQUE

Ars Mercatoria. Eine analytische Bibliographie. Bd 1 : 1470-1600. Mit einer Ein
leitung in deutscher und franzosischer Sprache. Herausgegeben von Jochen
HOOCK und Pierre JEANNIN. 6 Bande. Paderborn, Schoningh, 1991. 17,5 x
24,5, LIV-432 p.

La connaissance du monde des marchands est enrichie de la publication du
premier tome des Ars Mercatoria, repertoire bibliographique des manuels et trai
tes a l'usage des marchands, qui recense 1es ouvrages dont 1a premiere parution
attestee est anterieure a1601, en attendant la 1ivraisonulterieure d'un volume qui
couvrira les annees 1601-1820. Pres de deux mille references, plus de mille
auteurs reperes dans toute l'aire de civilisation europeenne en depit des condi
tions inegales d'investigation, signales par un descriptif precis (auteur, titre inte
gral, editeur, imprimeur, lieu de consultation ou source secondaire OU se trouve
mentionne l'ouvrage, codage analytique, etc.). Un index par auteurs, une ehrono-

2. Andre BURGUIERE, Jacques REVEL, dir., Histoire de la France. 3. Les Confiits. Paris,
Seuil, 1990.




