
NOTES DE LECTURE
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Karl POPPER, Un Univers de propensions. Deux etudes sur la causalite et l'evolution.
Trad. et pres. par Alain BoYER. Combas, Ed. de I'Eclat, 1992. 14 x 21, 80 p.
(<< tire a part »).

Les deux essais fonnent un testament intellectuel: Karl Popper livre tout
d'abord sa philosophie de la probabilite dans «Un univers de propensions.
Remarques nouvelles sur la causalite » (conference donnee en 1988). Le second
texte (lu un an plus tard et publie avec Ie precedent en 1990)peut etre vu comme
un prolongement ou se deploie une theorie naturelle de la connaissance assez ver
tigineuse. La stricte presentation d'Alain Boyer situe les deux etudes dans le che
minement philosophique de l'auteur, soulignant leur caractere illustratif du rap
port popperien entre science empirique et speculation philosophique.

Michel ZoUBOULAKIS, La Science economique Ii la recherche de ses fondements. La
tradition epistemologique ricardienne, 1826-1891. Pref de Claude MENARD.

Paris, Presses universitairesde France, 1993. 15 x 21,8, 227 p., bibliogr., glos
saire, index (« Bibliotheque d'histoire des sciences }»).

Partant du double constat que « Ricardo est l'auteur du premier modele econo
mique abstrait » et que ses continuateurs ont cherehe a «rendre explicite la
demarche de connaissance [de ce] modele economique », M. Zouboulakis a
explore dans leurs ceuvres non pas le reeueil historique de discussions passees
mais les traces de questions actuelles qui peuvent traverser l'epistemologie de
l'economie. Constatant la necessite d'une analyse interne et externe des condi
tions de possibilite de ce moment ricardien, M. Zouboulakis met en evidence une
continuite epistemologique dans cette tradition economique tres sous-evaluee en
histoire de la pensee economique, tant il est generalement admis que la theorie de
Ricardo aurait apeine survecu a son initiateur.

Continuellement travaillee par la question de la fondation de l'objectivite de la
science economique, l'epistemologie des ricardiens apparait proceder d'une
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revendication de « regionalisation », de demarquage vis-a-vis des autres sciences
sociales. M. Zouboulakis s'attache finalement a restituer l'esprit de regulation par
l'empirie et les modalites d'intemalisation des comportements humains sociale
ment constitues propres a cette tradition. Voici une etude exemplaire de ce qu'une
histoire des sciences opportunement equipee des ressources les plus etendues de
l'epistemologie peut faire connaitre.

De breves notices eclairent enfin les itineraires d'economistes aujourd'hui
meconnus : Walter Bagehot (1826-1877), John Elliott Cairnes (1823-1875), John
Neville Keynes (1852-1949, pere de John Maynard Keynes), John Stuart Mill
(1806-1873), Nassau William Senior (1790-1864), Henry Sidgwick (1838-1900) et
Richard Whately (1787-1863).

MARx/PEuCHET, Apropos du suicide. Trad. du texte allemand et pres. par Philippe
BOURRINET. Castelnau-le-Lez, Climats, 1992. 12 x 17, 121 p. (« L'eclipse »),

Morellet, Peuchet, Marx, Durkheim. Voici un itineraire singulier ou se croisent
economie, statistique et sociologie plus d'un siecle durant. P. Bourrinet n'a pas
cherche Ii Ie parcourir systematiquement, i1 a seulement voulu faire connaitre Ie
chapitre que Jacques Peuchet (1758-1830), continuateur du Dictionnaire du Com
merce de l'abbe economiste, a consacre aux causes du suicide dans ses Memoires
tires des Archives de fa police de Paris pour servir al'histoire de fa morale et de la
police depuis Louis XIVjusqu'a nos jours (6 vol., 1836); puis, montrer les motifs
de la traduction partielle donnee par Karl Marx en 1846; enfin, eelairer leurs
receptions au milieu du XIX" siecle, Ce bref dossier convainc l'historien des
sciences sociales de se defier des divisions disciplinaires en vigueur aujourd'hui.

Max WEBER. Histoire economique. Esquisse d'une histoire universelle de l'econo
mie et de la societe. Trad. par Christian BOUCHINDHOMME, pref de Philippe
RAYNAUD. Paris, Gallimard/Nrf, 1991. 14 x 22,5,431 p., index (« Biblio
theque des sciences humaines »).

Premier ouvrage de Max Weber traduit en anglais des 1927, soit quatre ans Ii
peine apres l'edition originale posthume, I'Histoire economique est Ie manuel de
la theorie weberienne tire de conferences donnees peu de temps avant la dispari
tion de celui qui se considerait avant tout comme un economiste. Voici enfin
accessible en francais, dans une traduction claire et rigoureuse, une synthese qui a
modele depuis presque trois quarts de siecle les travaux des historiens, des socio
logues, des economistes de langue anglaise et allemande. D'autres pans de
l'eeuvre fondatrice restent, helas, inedits en France.
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Histoire economique. xntr-xx' siecle. Ed. Michel MARGAIRAZ, av.-pr. de Jacques
MARSEILLE. Paris, Larousse, 1992. 14,5 x 22, 820 p. (« Textes essentiels »).

Voici un panorama tres complet de textes caracteristiques si ce n'est fondateurs
des diverses approches deployees jusqu'ici en histoire de l'economie, Une
esquisse historiographique de l'editeur ouvre sur douze themes principaux
(methodes, cycles economiques, crises, proto-industrialisation, croissance et
industrialisation, banque et capitaux, entreprises et patronat, commerce, statis
tique, Etat et finances publiques, agriculture, relations internationales et colonisa
tion). Chacun d'entre eux est developpe par une serie d'articles ou d'extraits eten
dus, brievement situes dans leur contexte intellectuel. Une soixantaine d'auteurs
composent des lors un etrange forum imaginaire, parmi eux: Louis Bergeron,
Francois Bloch-Laine, Jean Bouvier, Fernand Braudel, Rondo Cameron, Francois
Caron, Pierre Chaunu, Alain Corbin, Catherine Coquery-Vidrovitch, Francois
Crouzet, Alain Desrosieres, Alain Dewerpe, Lucien Febvre, Francois Fourquet,
Francois Furet, Eric Hobsbawn, Jean Heffer, Jean-Pierre Hirsch, Ronald H.
Hubscher, Clement Juglar, Nicolas Kondratieff, Ernest Labrousse, Georges
Lefebvre, Emmanuel Le Roy Ladurie, Maurice Levy-Leboyer, Herbert Luthy,
Edmond Malinvaud, Paul Mantoux, Jean Marczewski, TIhomir J. Markovitch,
Jacques Marseille, Franklin Mendels, Michael B. Miller, Michel Morineau, Jean
Claude Perrot, Alain Plessis, Daniel Roche, W. W. Rostow, Robert Salais, Fran
cois Simiand, Jacques Thobie, Pierre Vilar,Michel Volle, Immanuel Wallensteinet
Denis Woronoff. Deballant systematiquement ses cartons, Michel Margairaz a
publie un etat des lieux plutot qu'une somme. Indispensable, en tous cas, ne
serait-ce que pour transmettre Ie dossier.

Etudes & documents, II, III, IV. Paris, Comite pour l'histoire economique et
financiere de la France, 1990, 1991, 1992. 16 x 22, 595 p., 608 p., 725 p.
(« Histoire economique et financiere de la France »),

Le Comite pour l'histoire economique et financiere de la France, cree en 1987
et installe en 1988aupres du ministere de l'Economie, des Finances et du Budget,
a pour vocation de regrouper les representants des directions de ce ministere et
des grandes institutions financieres, d'une part, et les chercheurs et universitaires
concernes, d'autre part. Ses actions d'animation scientifique, mises en eeuvre par
Florence Descamps, visent Ii structurer la recherche dans ce domaine par la pre
paration d'inventaires et de guides des sources destines aux etudiants et aux cher
cheurs, ou encore par la mise Ii la disposition des chercheurs du Fonds ancien de
la bibliotheque du ministere des Finances (ouverture prevue en 1994); par la
constitution d'archives orales des temoins vivants; par la sensibilisation des admi
nistrations Ii leur propre histoire; par l'organisation de colloques et de journees
d'etudes ; enfin, par la diffusion des travaux dans une collection ad hoc « Histoire
economique et financiere de la France »,
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Dans le meme esprit, la serie annuelle Etudes & documents est destinee a
accueillir les travaux des specialistes, etudes et recherches, sources, memoires et
documents, exposes de methode et orientations de recherche. « On peut, dit
Michel Bruguiere dans son avant-propos au volume I, [...] definir Ie champ
d'etude de l'histoire financiere comme incluant d'abord l'Etat financier, ses
ministres, ses agents et fonctionnaires, ses budgets en recettes et depenses, et ses
divers precedes de tresorerie ou de statistique, sa comptabilite ; ensuite les per
sonnages et les firmes dont l'activite financiere et economique s'est deroulee grace
aI'Etat et dans son ombre, en amont ou en aval de la mecanique officielle ; par la
d'ailleurs se revele aussi bien d'autres systemes financiers, lies aux collectivites ter
ritoriales et locales, ou aux ordres eonstitues (clerge, syndicats, Assistance
publique, etc.), Enfin, il faut prendre en compte tous les pro cedes techniques par
lesquels s'efTectuent l'evaluation, la translation, la taxation ou la circulation des
biens en cause: monnaie, en metal ou en papier, banques, change. II va sans dire
que la perspective, pour etre exacte, doit etre internationale. »

Parmi les nombreuses contributions parues a ce jour, signalons seulement
celles-ci que les historiens du calcul des probabilites et des statistiques sauront
apprecier, Guy Thuillier presente, dans le second volume de la serie, les papiers
d'Emmanuel-Etienne Duvillard (1755-1832). Ces pieces permettent d'edairer ses
travaux, ses liens avec les savants de ses contemporains, et son militantisme en
matiere d' « arithmetique politique» et de « mathematique sociale » 1.

Etat,finances et economie pendant fa Revolution francaise. Colloque tenu aBercy
les 12, 13, 14 octobre 1989 aI'occasion du Bicentenaire de la Revolution fran
caise. Paris, Comite pour I'histoire economique et financiere de la France,
1991. 16 x 22, 621 p., index (« Histoire economique et financiere de la
France »),

Une trentaine de specialistes se sont reunis a Bercy en octobre 1989 pour
contribuer aeclairer ce moment particulierement obscur de I'histoire economique
et financiere de la France. La crise financiere de la monarchie, mieux connue, fut
examinee en quelques-unes de ses manifestations des derniers temps de l'Ancien
Regime. Les annees revolutionnaires furent parcourues au prix d'un inventaire
d'une douzaine d'institutions administratives et financieres, La question des poli
tiques economiques a ete abordee par un dossier de quatre articles sur Ie maxi
mum et Ies salaires; celie de Ia conjoncture eeonomique par des etudes de

I. Guy THUILLIER, « A propos des papiers d'Emmanuel-Etienne Duvillard (1755-1832) »,
Etudes & documents, op. cit., vol. II, 1990, p. 425-436 (il s'agit, a la Bibliotheque nationale,
des volumes N.a.f. 20576-20591, soit pres de 4300 feuillets). ID., « Duvillard et la creation
d'une chaire de mathematiques sociales au College de Franoe (1813-1814) », ibid., p.461
469.
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l'economie de guerre, des interventions de l'Etat et des transformations du com
merce. Plus rares furent les contributions consacrees exclusivement aux theories
economiques defendues dans la tourmente. Au total, un volume riche en points
de reperes sur des questions OU les tentatives de synthese sont aujourd'hui bien
imprudentes.

Jean-Paul Msssxioux, La Regie de l'enregistrement et des domaines aux xrnr et
xlx'siecles. Etude historique. Geneve, Droz, 1989. 15,7 x 24,2, 414 p., 12 pl.
(« Ecole pratique des hautes etudes. IV' Section, sciences historiques et philo
logiques. V. Hautes etudes medievales et modernes », 64).

L'ouvrage met remarquablement en evidence la permanence et le renouvelle
ment d'une fonction caracteristique de l'Etat feodal, monarchique puis post
Revolutionnaire : la perception des droits d'enregistrement et des droits et des
revenus domaniaux. La Regie, progressivement organisee sous l'absolutisme par
la Ferme generate, fut le laboratoire d'un savoir-faire administratif decrit precise
ment par J.-P. Massaloux qui, dans le renouvellement des methodes, a cherche les
indices de ce qu'on qualifiera volontiers de rationalisation du travail d'Etat. Ce
souci a conduit notamment Ii une eclairante etude de cas au xvm"siecle, indispen
sable non seulement a l'historien de la specialite, mais encore Ii celui des tech
niques mises en eeuvrepour effectuer des inventaires, des enquetes et des calculs.

Pierre-Francois PINAUD, Les Receveurs generaux des Finances. 1790-1865. Etude
historique. Repertoire nominatifet territorial. Geneve, Droz, 1990. 15 x 21,7,
251 p. (« Ecole pratique des hautes etudes. IV section, sciences historiques et
philologiques. V. Hautes etudes medievales et modernes », 66.)

Comprendre les transformations des institutions financieres en France aux
xvm" et XDC siecles impose, entre autres taches preliminaires, de connaitre precise
ment ceux qui les ont incarnees, P.-F. Pinaud ne s'est pas contente d'identifier les
receveurs generaux et leurs affectations pour la periode ouverte par les tentatives
institutionnelles de la Revolution et close par la fusion du corps avec celui des
payeurs generaux (461 notices). II esquisse l'analyse d'un lent processus en
reconnaissant dans les itineraires des personnes, des families et du corps, la
contribution des «descendants des profiteurs de la Revolution» au developpe
ment du capitalisme francais,
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Philippe ROSSET, Les Officiers du Bureau des finances de Lille (1691-1790).
Geneve, Droz, 1991. 16 x 23, 257 p., index (« Memoires et documents
publies par la Societe de I'Ecoie des chartes », XXXn.

Le monde des bureaux des finances de la monarchie merite un examen minu
tieux. Le cas de la Flandre offre la particularite d'une province « pilote » conquise
sous I'absolutisme dont les ofliciers n'eurent cependant de cesse de revendiquer
des particularites fondees sur une tradition locale plus ancienne. P. Rosset decrit
et analyse successivement Ie metier de ces financiers, les groupes sociaux qu'ils
ont formes, leurs cultures, leurs fortunes et l'economie de leur patrimoine. Deux
mondes cohabitaient, celui des ofliciers subaltemes, proches amaints egards des
artisans et des marchands lillois, et celui des ofliciers superieurs, membres du
corps des bureaux des finances en quete d'anoblissement.

VAUBAN, La Dime royale. Pres. par Emmanuel LE Roy LADURIE. Paris, Imprimerie
nationale, 1992. 16 x 22, 293 p. (« Acteurs de I'Histoire »).

La creation d'une prestigieuse collection tiree des presses de l'Imprimerie
nationale est I'occasion de voir, enfin, pres de soixante ans apres celle d'Emile
Coomaert, une nouvelle edition de la Dixme Royale que Ie marechal fit imprlmer
en 1706. Le projet de table rase fiscale, toumant de l'histoire de la statistique, est
introduit par une elegante evocation biographique que prolonge une analyse du
systeme defendu et de I'art de raisonner qui Ie sous-tend,

Helene VERIN, La Gloire des ingenieurs. L'intelligence technique du xvt' au
xVIIf steele. Paris, Albin Michel, 1993. 14,5 x 22,5, 455 p., index (« L'Evolu
tion de l'humanite »),

({ Que met-on a I'essai? Une categorie, celle d'ingenieur » (p.401). Ce livre
d'histoire de la technologie repose sur l'intention de ne pas perdre de vue les
conditions concretes dans lesquelles un art se constitue alors que se met progres
sivement en place la fonction d'ingenieur, L'essai deploie tout d'abord la catego
rie dans les registres de la semantique du mot «Ingenieur », puis des trans
formations de la fonction et des conditions pratiques de I'art. Le cas des
fortifications offre ensuite une etude de la besogne de reduction des problemes
technologiques. H. Verin fait ainsi connaitre son objet en laissant voir une succes
sion de facettes. Elle interroge alors Ie role d'intermediaire tenu par l'ingenieur, a
I'epoque modeme, entre I'Etat et l'entreprise (ce rut son angle initial). Puis, elle
deballe son bagage scientifique et ses usages. Un dernier chapitre, recapitulatif,
esquisse, par une serie d'etudes de cas, une epistemologie de I'art de l'ingenieur.
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Le voici finalement caracterise par sa faculte d'anticipation, dispose qu'il est a
l'imprevu plutot que capable de tout prevoir, Une belle analyse, fine et precise.

Antoine PiCON, L'Invention de l'ingenieur modeme. L'Ecole des ponts et chaus
sees, 1747-1851. Paris, Presses de I'Ecoie nationale des ponts et chaussees,
1992. 17 x 24, 768 p., index, ill.

La quasi-simultaneite des parutions des deux ouvrages pourrait suggerer
qu'A, Picon ait pris Ie relais d'H. Verin, La demarche du premier n'est pas celie
d'une epistemologie historique mais plutot celie d'une enquete institutionnelle
envisagee comme une contribution aune histoire de la rationalite technique. Une
autre voie en somme. A. Picon s'est donne pour programme de suivre l'Ecole des
ponts et chaussees depuis sa creation et jusqu'au milieu du XIX" siecle. L'etude est
un bon exemple de ce que peut apporter une reconstitution des enseignements
scientifiques et technologiques, efficacement situes dans un siecle d'importants
renouvellements en la matiere. A. Picon identifie dans la formation des ingenieurs
des Ponts, les indices de profonds changements, a la charniere du XVIII" et du
XIX" siecle, de la division du travail dans laquelle est pris I'exercice de I'art de
l'ingenieur. Outre la these generale, ce livre copieux est susceptible d'eclairer tres
utilement ceux qui s'interrogent sur I'apprentissage de ces nombreux ingenieurs
des Ponts qui, pendant la periode etudiee, ont innove dans la pen see tech
nologique et economique.

Guy ARBELLOT, Autour des routes de poste. Les premieres cartes routieres de la
France, XVlt-XlJ{ siecle. Av.-pr. de Monique PELLETIER. Paris, Bibliotheque
nationale/Musee de la Poste, 1992. 24 x 30, 182 p., ill., index (« L'amateur
de cartes »).

Si Ie premier guide du voyageur en France (1552) ne comportait pas de carte,
les itineraires du service de la Poste (des 1632) ont inaugure une collection dont
l'inventaire est aussi necessaire a l'historien des voies de communication qu'a
celui des connaissances topographiques et de leurs representations. G. Arbellot
prolonge l'enquete de Fr. de Dainville (Cartes anciennes de l'Egli.re de France,
Paris, Vrin, 1956) et livre aujourd'hui un repertoire elegant, opportunement iIIus
tre et discretement erudit : voici la France de l'ancienne Poste, des chevauchees et
des equipages. Pres de cent trente-cinq notices decrivent precisement les cartes
connues publiees du xvu" au xIX" siecle, classees par periodes et par genres. Elles
sont accornpagnees de l'analyse des criteres du savoir routier et de ses representa
tions, d'une esquisse d'histoire materielle des cartes etudiees, et d'etudes de la
transformation de quelques itineraires. L'enquete documentaire conduit a une
reflexion sur la genese de la comprehension spatiale du territoire et des mouve
ments qu'il autorise.
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La Societe industrielle et ses musees, 1890-1990. Demande sociale et choix poli
tiques. Sous la dir, de Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, en rollab. avec Eckhard
BOLENZ et Anne RASMUSSEN, C.RRS.T., Cite des sciences et de I'industrie,
Paris, Editions des archives contemporaines, 1992. 13,5 x 21, 2&6 p., index
(« Histoire des sciences et des techniques »).

Pourquoi et comment a-t-on, depuis la fin du XIX
e siecle, cree et entretenu de

couteux musees techniques et industriels ? Cette question, envisagee sous un angle
a la fois historique et international, a suscite un colloque tenu lors du einquieme
anniversaire de la Cite des sciences et de l'industrie (La Villette, a Paris). La
consecration du fait industriel en heritage culturel appe1ait une enquete compara
tive et internationale. La quinzaine de contributions publiees met en evidence des
configurations diverses ou se croisent le souci didactique, I'affirmation d'identites
nationales ou industrielles, des strategies de defenses d'interets economiques ou
professionnels, la consolidation d'une specialite museographique et, bien sur, des
contraintes d'ordre budgetaire.

The Blackwell Encyclopedia of Industrial Archaeology. Ed. by Barrie ThINDER et
al. Oxford (U.K.)/Cambridge (MA, U.S.A.), Basil Blackwell Ltd., 1992.21 x
26,7, 964 p., bibliogr., index.

Preparee par une equipe internationale d'une soixantaine de speeialistes, cette
encyclopedic se presente comme un guide pour l'identification des monuments,
des etablissements, des paysages et des musees qui gardent les traces laissees par
I'activite industrielle depuis deux siecles et demi et dans une trentaine de pays
(Europe de l'Ouest et de l'Est, U.RS.S., Etats-Unis, Australie, Canada, Nouvelle
Zelande), La compilation fournit, de plus, une vaste panoplie de definitions
necessaires aune approche historique de la technologie industrielle, et des notices
d'orientatioo biographique. Chaque article est ponctue d'une bibliographie sue
ciocte. Un utile instrument de travail.




