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HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Jacques LE GOFF, La Bourse et la vie : economie et religion au Moyen Age. Paris,
Hachette, 1986. 11 x 18, 126 p. (« Textes du xxe siècle »).

Dans ce bref essai, Jacques Le Goff etudie le statut reserve par 1'$glise ä
l'usure et aux usuriers, question centrale dans bien des reflexions ethiques et
religieuses du Moyen Age. Le xuIe siècle est au centre de cet ouvrage car,
d'une part, les valeurs traditionnelles de ('ideal chretien se trouvent menacbes
par la diffusion de 1'economie monetaire et I'essor de l'usure ; d'autre part,
I'Eglise, confrontee ä la mont&e des heresies et face ä une socibte en pleine
mutation, « choisit de parler » (p. 15), ce qui induit une renaissance de la pre-
dication. De ce fait, la source principale de I'auteur est constituee par les
exempla (exemples donnbs comme veridiques et insbres surtout dans des ser-
mons), auxquels il faut ajouter les traites theologiques et les manuels de
confesseur rendus nombreux par 1'essor de la confession apres 1215 et le IVe
concile du Latran.

Dans le deuxieme chapitre, J. Le Goff presente le cadre theorique de son
analyse, qu'il situe dans la perspective developpee par Karl Polanyi : d'une
part, la notion de reciprocite domine les echanges economiques ; d'autre part,
1'economie se trouve encastree dans des situations qui ne sont pas elles-memes
de nature economique, ce qui justifie le recours a une analyse institutionnelle
et conduit aux notions scolastiques de « juste prix » et de « juste salaire ».

L'argument majeur de I'Eglise contre I'usurier est que celui-ci vend le temps
qui s'ecoule entre le moment oü il preie et celui oü il est remboursb ; or le
temps n'appartient qu'ä Dieu (p. 42). Cette accusation est tres souvent reprise
par les clercs, d'autant plus sensibles ä cette atteinte au monopole divin que la
fin du xue et le xuie siècle voient se multiplier ce type d'empietement sur le
domaine sacre. Dans le meme ordre d'idbes, I'auteur souligne l'accusation por-
tee contre les intellectuels non clercs qui vivent de la vente de la science qui,
comme le temps, n'appartient qu'ä Dieu. A l'inverse, la valeur nouvelle du xme
siècle est le travail, ce qui condamne I'usurier oisif qui s'enrichit sans travail-
ler. Cc dernier agit donc contre le plan du Createur, ce que souligne Thomas
de Chobham : « L'usurier veut acquerir un profit sans aucun travail et meme
en dormant, ce qui va contre le precepte du Seigneur qui dit : "A la sueur de
ton visage, tu mangeras ton pain " » (p. 45). Son salut est donc en question car
si les excuses se multiplient au xlue siècle pour nombre de metiers jusqu'alors
illicites, l'usurier reste avec les prostituees et les jongleurs condamne « en soi »
(p. 53). J. Le Goff cite A ce propos un sermon original de J. de Vitry qui pre-
sente une variante de la societe trifonctionnelle medievale : « Dieu a ordonne
trois genres d'hommes, les paysans et autres travailleurs pour assurer la subsis-
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tance des autres, les chevaliers pour les defendre, les clercs pour les gouverner,
mais le diable en a ordonne une quatrieme, les usuriers. Its ne participent pas
au travail des hommes et ils ne seront pas chäties avec les hommes mais avec
les demons. Car ä la quantite d'argent qu'ils recoivent de l'usure correspond la
quantite de bois envoyee en enfer pour les brüler» (p. 61). L'auteur souligne
combien ce dedoublement de la troisieme fonction manifeste la mefiance des
intellectuels ä 1'egard de Ia sphere des echanges qui se multiplient au xu � e siè-
cle mais sans etre assimiles ä une activite economique fondee sur le travail
comme l'agriculture.

A ce choix impose ä l'usurier: « la bourse ou la vie » vont progressivement
se substituer des accommodements pour aboutir ä une formule plus conci-
liante : « la bourse et la vie ». L'integration de l'usurier ä la societe medievale
a ete facilitbe par deux elements : la moderation des taux pratiques et l'exis-
tence d'un taux de march& accept& comme normal s'il reste ä l'interieur de cer-
taines bornes ; 1'emergence de nouvelles valeurs qui pennet ä la tradition sco-
lastique de multiplier les « excuses », comme les notions d'indemnite ou
d'incertitude. Plus fondamentalement, c'est ('apparition de l'id6e de purgatoire
qui a permis cette mutation. J. Le Goff en a ailleurs evoque la naissance, il en
rappelle ici brievement les conditions. Nombre d'exempla etudient les exi-
gences requises pour que l'usurier et ses proches puissent acceder au purga-
toire. Puisque la condamnation definitive n'est plus la sentence unique pro-
noncee par l'$glise, la contrition, le repentir et la penitence (la restitution des
biens injustement acquis) ä la veille de la mort constituent des moments essen

-tiels dans la vie religieuse de l'usurier qui retrouve ainsi un certain libre arbitre
face ä sa vie ou sa mort eternelles. L'auteur volt dans cet espoir de salut un el6-
ment important dans l'bvolution du systbme economique medieval. Les initia-
teurs du capitalisme sont les usuriers, vendeurs de temps et d'argent, deux
notions bien propres, notons-le, ä definir le capital. Or, ce qui retient ces
hommes au seuil du capitalisme, ce ne sont pas les condamnations terrestres
de l'usure mais « la peur angoissante de 1'enfer » (p. 99). De ce fait, « 1'espoir
d'echapper u 1'enfer grace au purgatoire permit ä l'usurier de faire avancer
1'economie et la societe du xule siècle vers le capitalisme ».

Ce beau livre presente de multiples attraits. Outre un recueil de textes
medievaux, souvent peu accessibles, consacres au probleme de l'usure, il offre
une reflexion sur les formes que peut avoir la prise en compte des realites eco-
nomiques dans une societ6 preindustrielle. Si, dans un premier temps, le seul
outil culturel disponible est religieux, l'6mergence d'une forme de pensee plus
laique, et la pression du milieu social obligent dans un deuxibme temps le dis

-cours de 1'Eglise ä s'adapter. De ce fait, en dehors de ses apports propres ä la
reflexion historique sur le Moyen Age, cet essai constitue une contribution ä
1'etude thborique des systemes economiques sous l'angle des blocages mentaux
que ceux-ci rencontrent et de leur depassement. Cette voie de recherche, qui
renoue avec de cblebres exemples de I'historiographie, pent certainement
apporter beaucoup, comme J. Le Goff vient de noun le d6montrer.

Jean-Yves GRENIER.
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George HUPPERT, After the Black Death. A Social History of Early Modern
Europe. Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1986.
15,2 x 23,4, XVIII-171 p. (« MB », 404).

L'auteur, specialiste americain du xvIe siècle europeen et plus specialement
frangais, declare, dans sa Preface, avoir voulu r6diger « une introduction a
I'histoire sociale de ('Europe occidentale du xive au xvwe siècle » (an introduc-
tion to the social history of Western Europe), de la peste bubonique de 1347 ä sa
derniere « apparition menacante » (threatening appearance) ä Marseille en
1721'. Pour y parvenir, il se refere ä l'approche historiographique des Annales
et pretend s'appuyer sur des etudes de cas (case studies). Il s'affirme d'ailleurs
conscient des pieges que recele toute generalisation A partir d'etudes limitees
dans le temps et surtout dans I'espace, et ne veut presenter que des conclusions
hypothetiques (tentative).

Malgre quelques descriptions bien venues et des remarques parfois pene-
trantes, l'auteur ne me parait pas avoir rbussi dans son entreprise. Il n'y aurait
pas trop lieu de s'attarder sur les raisons de cet echec si celles-ci ne soulevaient
pas des problbmes mbthodologiques et conceptuels qui forment l'une des pre-
occupations de cette revue. D'abord, une introduction ne peut pas titre une
succession d'essais sur des themes singuliers plus ou moins bien relies entre
eux par des paragraphes de transition. Elle doit, au contraire, constituer une
approche globale ; il lui faut reperer les zones d'ombre et de lumiere, ce que
l'on connait et ce que l'on ignore, et le dire. II convient egalement, pour cha-
que sujet aborde, de ne selectionner le case study qu'en fonction des informa-
tions les plus larges possible, et de discuter ä fond, en tout etat de cause, les
opinions divergentes. II est curieux, par exemple, que les developpements sur
la noblesse anglaise se passent des recherches de Cliffe ou d'Everitt, que ceux
sur teile de France se privent des analyses d'A. Jouanna et, plus stupefiant
encore, de collegues americains comme J. Dewald, J. L. Goldsmith ou J. B.
Wood, qui auraient conduit G. Huppert ä nuancer sbrieusement ses affirma-
tions.

D'un autre töte, presenter la societe rurale sans references aux syntheses de
W. Abel, de Fr. Lütge et de G. Franz dans Ia Deutsche Agrargeschichte, des
ouvrages collectifs de I'Histoire de la France rurale et de l'Agrarian History of
England and Wales, apparait aussi aberrant que de disserter sur la demogra-
phic sans titer I'ecole frangaise, y compris J. Dupäquier et A. Perrenoud, pour
ne pas parler des chercheurs italiens. Releguer aux accessoires ('influence sur
la societe, des Reformes en general et du puritanisme en particulier (Ch. Hill
n'aurait-il rien ecrit ?) laisse un peu pantois, meme si G. Huppert rappelle
opportunbment que la christianisation n'a pas toujours ni partout cu la profon-
deur qu'on lui attribue parfois. Une serie d'essais autorise une certaine

1. p. IX.
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liberte ; une introduction qui oblige ä une vue d'ensemble, certainement pas. I1
y a ici confusion des genres.

Plus graves peut-eire encore sont les simplifications abusives. Passons sur
celles qui, comme ä la page 75, illustrent le mouvement des profits des paysans
par celui des salaires agricoles et ceux-ci par celui du mason (vivant, il est vrai,
ä la campagne). Oublions que P. Chaunu, dans Le Temps des Reformes
n'entend pas par secularisation de Ia societe, une moindre emprise religieuse
sur celle-ci, comme semble le croire l'auteur. Abordons les case studies: la
guerre des paysans allemands nest guere abordee que de Mühlhausen (deux
pages), un coup de chapeau aux douze articles de Souabe mis ä part (deux
paragraphes). Ce qui inquiete ici, c'est que G. Huppert s'appuie sur des discus-
sions « informelles » avec P. Blickle, R. Endres et W. Schultze et egalement
sur le manuel que ceux-ci ont publie dans la collection U.T.B. 2. Or dans leurs
articles et dans leurs ouvrages, ces differents historiens donnent des evene-
ments de 1525 une vue plus large et proposent des interpretations plus com-
plexes que celle avancee par notre auteur.

En fait, on touche lä la faiblesse la plus grave de cette serie d'essais : Ia fai-
blesse conceptuelle. II n'y a aucune caracterisation des phenomenes evoques,
aucune Begriffsbildung systematique et explicite, consciente et volontaire. Or si
une Begriffsbildung n'evite déjà pas les discussions (voir celles qu'entretien-
nent deux historiens allemands revendiques par G. Huppert, P. Blickle et
H. Schilling, sur une notion qui tombe en plein dans l'histoire sociale, celle de
Gemeiner Mann), 1'absence d'une teile demarche risque de conduire ä bien des
confusions d'autant plus sournoises et dangereuses qu'elles se montrent totale

-ment inconscientes. Ce defaut de conceptualisation au niveau des phenomenes
historiques se retrouve A celui des concepts fondamentaux. Ceux-ci tournent
autour de la monocausalite, sorte de Deus ex machina. Ainsi, A en croire la
conclusion, la conception de la propriete aurait ete determinante. Pareille
recherche parait un peu vaine car, ä ce petit jeu, il est toujours possible
d'opposer une cause premiere ä une autre cause premiere ; un peu plus de
sophistication serait sans doute non seulement souhaitable, mais utile.

Si l'attitude de G. Huppert ne soulevait pas autant de questions fondamen-
tales, un bref compte rendu aurait suffi. Cependant, il ne faudrait pas deduire
de sa longueur et des reserves qui s'y font jour, ä une totale condamnation. Il y
a ä prendre dans ce livre, meme s'il ne tient pas ses promesses. Surtout, tout
historien commet des erreurs et il serait mal venu, apres avoir critique ce livre,
de jeter la pierre ä son auteur.

Hugues NEVEUX.

2. Horst BUSZELLO, Peter BLICKLE, Rudolf ENDRES, eds, Der deutsche Bauernkrieg,
Paderborn/Munich/Vienne/Zurich, Ferdinand Schöningh (« U.T.B. », 1275), 1984
p. 418.



COMPTES RENDUS 	 165

Marie-Therese BOYER-XAMBEU, Ghislain DELEPLACE, Lucien GILLARD, Monnaie
privee et pouvoir des princes. L'economie des relations monetaires d la
Renaissance. Pref. de Pierre JEANNIN. Paris, Presses de la Fondation natio-
nale des sciences politiques/Ed. du C.N.R.S., 1986. 16 x 24, 423 p.

La caracteristique premiere de cet ouvrage est son intention pluridiscipli-
naire. Trois economistes, aux preoccupations juqu'alors tres contemporaines,
entreprennent d'eclairer le m6canisme complexe des relations monetaires de la
Renaissance, Sujet jusqu'ici reserve ä la sagacite et ä 1'erudition des historiens
patentes. Defauts et reussites du livre resultent entierement de cette donnee
initiale. Dans un premier temps, les auteurs brossent le portrait des trois cate-
gories d'agents qui sont impliques dans les relations monetaires : les mar-
chands-banquiers, les negociants ordinaires et les agents officiels. Cette partie,
qui est ä la fois la plus historique et la plus descriptive, est peu satisfaisante.
D'une part, beaucoup d'aspects historiques tres connus et souvent elemen-
taires sont trop longuement rappeles ; d'autre part, la typologie esquissee, en
particulier celle des negociants, est critiquable et l'introduction des financiers
dans cet ensemble monetaire peu justifiee. Dans un second temps, 1'etude
aborde plus specifiquement les m6canismes createurs de monnaie. A une pre-
sentation geographique de 1'espace mondial du negoce succede le chapitre
explicatif essentiel du livre (chapitre 5) consacre au m6canisme du change par
lettre que les auteurs ont deliberement place au centre de toutes leurs explica-
tions. Sa comprehension necessite Ia mise en place de trois elements abondam-
ment decrits. En premier lieu, le commerce europeen specifique (et non mon-
dial) exige une mobilite monetaire et donc ]'existence d'un moyen de paiement
transferable, la lettre de change. En second lieu, celle-ei peut exister grace au
seigneuriage preleve par les princes lorsqu'ils battent monnaie. En effet, ce
droit regalien assure une difference systematique entre les valeurs des mon-
naies nationales et etrangeres en circulation, difference qui est ä l'origine du
gain obtenu par les marchands-banquiers lors de la vente de la lettre de
change. Un des apports les plus importants de cet ouvrage est precisement
d'expliquer les benefices des marchands-banquiers grace ä la creation d'une
veritable monnaie privee et non, comme le pensaient jusqu'alors les historiens
ä la suite de R. de Roover, par l'interet percu sur un pret deguise. La demons-
tration des auteurs est assez convaincante ; on leur reprochera seulement de
paraitre exclure que ]'operation de change puisse revetir differents aspects au
profit de la seule systematisation monetaire. En troisieme lieu, le change par
lettre necessite ]'existence de foires internationales dans chaque pays qui auto-
risent la determination periodique des cours des changes (le  «conto ») et per-
mettent d'operer les transactions reelles. Les auteurs insistent beaucoup, tout
au long du livre, sur le role particulier tenu par la « foire centrale » (Lyon puis
« Bisenzone » apres 1575-1580) sans laquelle la circulation europeenne du
change serait impossible. Cette hypothese est assez seduisante en ce qu'elle
laisse entrevoir un mecanisme centralise, au fonctionnement ä la fois harmo-
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nieux et rigoureux, qui tranche avec les autres processus economiques du
xvle siècle que l'on peut connaitre. Cependant, lä encore, si les auteurs mon-
trent de fagon convaincante la possibilite d'un tel fonctionnement, ils ne
demontrent ni sa necessite ni sa realite.

La troisieme partie btudie les implications et la destinee de ce monnayage
priv6. La creation de monnaie publique n'est pas neutre devant ce trafic de let-
tres de change puisque celles-ci ne s'expliquent que par la prerogative des
princes ä opbrer des discriminations dans la valeur des monnaies en circula-
tion. A l'inverse, la pratique du « conto » par les marchands-banquiers garan-
tit indirectement I'autonomie des prerogatives monetaires royales. Il en resulte
ainsi un « partage de la responsabilite sociale du monnayage » entre le public
et le prive (p. 268). La perennite de ce systeme repose cependant sur un ensem-
ble de conditions tant economiques (les necessites marchandes) que mone-
taires (une stabilite relative de la monnaie publique de la foire centrale, en
l'occurrence la livre tournois). Or, ä la fin du xvle siècle, de profondes transfor-
mations issues d'une conjoncture difficile detruisent la preeminence florentine
et lyonnaise au profit des Genois et des foires de « Bisenzone » (en fait surtout
Plaisance apres 1579). L'objet du chapitre 8 est de suivre ce dbplacement gbo-
graphique qui traduit le passage d'une fonction monetaire et economique du
change ä une fonction financiere car les Genois utilisent celui-ci pour assurer
le financement des troupes espagnoles dans les Flandres. La desintegration du
systeme Lyonnais s'explique egalement par la celbbre ordonnance de 1577 qui
supprime la monnaie de compte au profit du compte en ecus, ce qui entraine
une quasi-suppression de la taxe de seigneuriage et donc de la source de profit
des marchands-banquiers. Avec ce recentrage s'esquisse un mouvement natio-
nal important de la fin du xvle siècle et la disparition d'un mode original
d'internationalisation de la monnaie. En d'autres termes, la « socialite mone-
taire » propre ä la Renaissance que poursuivent les auteurs disparait au cours
des deux dernieres decennies du xvle siècle.

Le propos de ce livre — on l'aura compris — est donc de demontrer que
I'essentiel de I'economie des relations monetaires de la Renaissance peut eire
analyse ä travers le mecanisme de la lettre de change, articule dans chaque
Etat sur le monnayage public du prince. II en resulte une attention centree sur
la seule technique monetaire, ä 1'exclusion de reflexions sur le systeme econo-
mique implique ou d'une contribution au grand debat sur la nature des socie-
tes monetaires. Or il ne va pas de soi qu'il est possible de comprendre les rela-
tions monetaires et Les enrichissements qu'elles autorisent par Ie seul biais des
techniques de creation de la monnaie, surtout dans une societe preindustrielle.
A l'inverse, ce point de vue assure une grande homogeneite des explications et
une rigueur dans la demonstration A laquelle peu d'ouvrages d'histoire peu-
vent pretendre. C'est ce dernier aspect qui fait la force de ce livre, au moins
dans ses deuxieme et troisieme parties, avec la reconstruction d'un systeme
monetaire autour de quelques mecanismes subtilement analyses avec un
constant souci de coherence. Les apports et les limites de cette lecture, la por-
tee des interpretations propos6es et les complements A apporter sur certaines
questions comme les mecanismes inflationnistes meritent un debat. Ce livre
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riche et dense pourrait ainsi eire !'occasion d'une discussion entre economistes
et historiens sur un theme negligè par ces derniers depuis trop longtemps.

Jean-Yves GRENZER.

Antoin E. MURPHY, Richard Cantillon : Entrepreneur and Economist. Oxford,
Clarendon Press, 1986. 16 x 24, 336 p.

Antoin E. Murphy nous propose quelques apercus tres nouveaux sur la vie
et I'eeuvre du grand economiste irlandais Richard Cantillon, auteur du celebre
Essai sur la nature du commerce en genera! (1755). Ne cherchons pas dans son
ouvrage une biographie traditionnelle. Si l'ordre chronologique nous permet
de suivre 1'economiste de ses debuts comme homme d'affaires jusqu'ä son
mysterieux deces, I'auteur prefere se consacrer ä !'etude de certains aspects de
sa personnalite, centres autour de la figure du manieur d'argent. L'un des
attraits du livre est la tentative d'eclairer !'oeuvre de I'economiste par les expe-
riences du banquier.

Le chapitre 4 nous decrit les debuts de la carriere de Cantillon et l'impor-
tance qu'a eue pour sa formation de financier son cousin, le chevalier Richard
Cantillon, et son protecteur le duc de Chandos, payeur general des troupes
anglaises prodigieusement enrichi. C'est ä son service qu'il apprend le manie-
ment des finances durant les dernieres annees de la guerre de Succession
d'Espagne. La rupture se produit quand il choisit alors de ne pas retourner ä
son service ä Londres mais d'etablir sa propre banque d'affaires ä Paris, vrai
depart dans la carriere. Durant toute sa vie, I'activite bancaire de Cantillon
s'exercera autour du pole parisien. Ses debuts francais seront facilites par
!'existence d'un milieu irlandais catholique immigre tres actif dans les milieux
financiers. Son introduction dans les cercles intellectuels de la Regence,
comme le Club de I'Entresol, rendue difficile par son manque de noblesse, fut
favorisee par l'amitie que lui porta Bolingbroke. C'est aussi du temps de cette
rencontre quo datent les premiers ecrits economiques sur le commerce et le
luxe (vers 1718). L'installation de sa banque fut un succes grace ä la confiance
qu'il avait su susciter chez les financiers britanniques et au reseau de relations
et de contacts parmi los commercants irlandais installes dans les grands ports
comme Nantes et Bordeaux que son cousin avait constitue. Rapidement,
cependant, son interet se porta vers les activites de John Law.

Sur les 10 chapitres qui suivent (de 5 ä 15), 9 sont consacres aux relations de
Cantillon avec le systeme de Law et ses consequences multiples. A. E. Murphy
va desormais s'attacher ä exposer avec le maximum de precision les operations
financieres et bancaires quo 1'economiste irlandais a montees. Celui-ci en tira
non seulement une fortune personnelle considerable puisqu'il fut un de ces
millionnaires enrichis par la Compagnie du Mississipi, mais aussi de nom-
breux contacts intellectuels, en particulier avec Law, Melon et Dutot.
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La premiere operation a lieu en 1719 avec l'achat d'actions de la Compagnie
du Mississipi. Sa force fut de savoir realiser ä temps sa fortune grace ä une
rapide perte de confiance dans le Systeme, dont il anticipe une chute immi-
nente, qui l'incite ä quitter la France pour l'Italie des aoüt 1719. II acquit ä
cette occasion une grande reputation pour la prevision des marches (en fait; les
actions ont atteint leur cours maximal en 1720, pres de 5 fois leur niveau
d'aoüt 1719 !) (chapitre 5). Sa mefiance reposait, d'une part, sur la croissance
trop rapide du stock monetaire et sur I'echec de la colonisation en Louisiane
dont il connaissait les difficultes grace A 1'expedition de son frere Bernard en
1719, minutieusement relatee au chapitre 6. La deuxieme operation financiere
de Cantillon fut le pret de sommes importantes ä des speculateurs anglais, en
particulier Joseph Gage et Lady Mary Herbert, desireux en 1720 de disposer
de fonds pour speculer sur le systeme. Ces affaires sont l'occasion pour A. E.
Murphy de dresser le portrait de ces speculateurs anglais, souvent peu au fait
de la finance parisienne et qui ont alors contracte des dettes considerables
(chapitre 7). La troisieme source d'enrichissement, decrite encore avec beau-
coup de precisions, se situe ä la deuxieme epoque du Systeme, en 1720. La spe-
culation de Cantillon s'opere sur les taux de change monetaire et repose, plus
que les deux premieres, sur sa remarquable capacite intellectuelle ä compren-
dre l'incompatibilite fondamentale entre une forte expansion monetaire qui
induit un deficit de la balance des paiements et le taux de change monetaire
qui ne peut que s'effondrer. Le livre III de I'Essai n'est que 1'explication theo-
rique de cc mecanisme que 1'economiste sut exploiter pour sa fortune person-
nelle (chapitre 8). Le chapitre 9 est le dernier ä avoir trait directement aux spe-
culations de Cantillon en 1719-1720, ä 1'exterieur de la France. II contient en
particulier, aux pages 187-188, une interessante conclusion sur ses capacites de
« market operator » sur les grandes places europeennes pendant ces annees
confuses du Systeme. La fin de I'ouvrage est consacree, d'une part, aux conse-
quences de cet enrichissement sur la vie de Cantillon et, d'autre part, ä une
presentation de I'Essai et de sa publication. Plusieurs speculateurs appauvris
l'ont accuse d'avoir fait fortune grace a des prets usuraires et, jusqu'ä sa mort,
il est menace de nombreux proces et fit meme deux brefs sejours en prison
(chapitres 10 ä 13). Son deces mysterieux dans I'incendie de sa residence lon-
donienne en 1734 a des lors beaucoup preoccupe l'auteur. Cet incendie etait
jusqu'ici considere comme criminel mais A. E. Murphy demontre le peu de
fondement d'une teile these et suggere que Cantillon avait lui-meme organise
un faux deces pour pouvoir echapper ä la poursuite de ses ennemis et fuir hors
d'Europe (on retrouverait sa trace dans Ie Surinam !) (chapitre 14). Deux cha-
pitres seulement sont consacres ä I'Essai en cant que tel. Le chapitre 13 en pre-
sente les themes principaux et montre de fagon convaincante comment ils sont
relies ä I'experience de Law, pourtant jamais mentionnee. Le dernier chapitre
etudie les conditions de la publication en 1755 et l'influence qu'il a exercee au
milieu du xvule siècle sur le groupe de Vincent de Gournay autour des
ouvrages edites par le libraire Pierre-Andre Guillyn (1715-1781).
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L'ouvrage de A. E. Murphy, on le voit, contient une grande variete de pro-
pos. A travers Cantillon, c'est le milieu des financiers internationaux et le Sys-
teme de Law qui est decrit et analyse. En cc sens, plus qu'une biographie il
s'agit bien d'un livre d'histoire qui contribue ä eclairer le milieu des financiers
du xvnie siècle. Cantillon cependant est aussi un economiste et le deuxieme
interet est de montrer, non pas de fawn generale mais par une approche pre-
cise de ses speculations, dont la reconstitution minutieuse est remarquable,
comment sa pensee economique est le fruit d'une activite d'homme d'affaires,
comme le seront apres lui Ricardo et Keynes. On peut regretter ä ('inverse que
le milieu intellectuel frequente par Cantillon ne soit pas brosse avec plus de
precisions et que le destin de l'Essai, son influence au-delä du milieu de Gour-
nay des annees 1760, soient traites si rapidement. Ce n'etait cependant pas le
propos de l'auteur qui s'est consacre ä ('entrepreneur et ä I'economiste plus
qu'au penseur inscrit dans une histoire de longue duree. Cet objectif, somme
toute original, d'expliquer l'histoire de la pensee economique par son inscrip-
tion dans la realite vecue est atteint et de fort belle maniere.

Jean-Yves GRENIER.

William N. PARKER, Economic History and the Modern Economist. Oxford,
Basil Blackwell, 1986. 14,4 x 22,2, 105 p.

Les relations entre I'histoire economique et la theorie economique n'ont
jamais ete simples et certainement pas aussi fructueuses qu'elles auraient dü
l'etre. La peur des historiens devant la theorie et la conceptualisation de cette
science plus « dure » qu'est l'economie, la meconnaissance, voire le manque
d'interet, des economistes pour les epoques anterieures aux nötres, expliquent
cette absence de dialogue. C'est ä eclairer celle-ci et ä y remedier que
s'emploie Economic History and the Modern Economist. Ce livre est le resultat
d'une discussion entre economistes et historiens economistes americains qui
cut lieu en 1984 sous l'egide de ('American Economic Association. Deux theo-
riciens de reputation mondiale, K. J. Arrow et R. E. Solow, representent le ver-
sant purement economique. Arrow assimile les liens de I'histoire economique
et de I'economie ä ceux de la geologic et de la physique : la premiere utilise
pour expliquer des phenomenes precis des explications theoriques fournies
par la seconde. Pour 1'economiste de Stanford, il est ainsi evident que les
approches de la theorie economique sont utiles ä I'histoire comme le montre
I'exemple celebre des relations entre le chemin de fer et la croissance economi-
que au xixe siècle. En sens inverse, l'histoire fournit ä la science economique
des preuves empiriques pour tester ses hypotheses et theories et, plus fonda-
mentalement, eile determine l'ampleur du conditionnement des phenomenes
economiques par I'histoire. R. E. Solow est nettement plus pessimiste. II pose
d'emblee que « la theorie economique n'apprend rien de l'histoire economi-
que » et que « celle-ci est plus corrompue qu'enrichie par celle-lä » (p. 21). II
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reprend l'image d'Arrow d'une science economique comme physique de Ia
societe mais pour critiquer l'universalite qu'elle pretend attribuer ä un modele
unique de fonctionnement du monde alors qu'une pluralite d'hypotheses et
d'interpretations sont necessaires. L'apport de series economiques par l'his-
toire est discutable car les tests econometriques exigent des series tres longues
et une stationnarite que l'on trouve rarement, et en l'absence desquelles tout et
son contraire sont demontrables. L'histoire economique n'est pas plus satisfai-
sante car ses travaux reposent le plus souvent sur une technicite qui remplace
une pensee defaillante (p. 26). La science economique que Solow envisage ne
repose pas sur un apport de 1'histoire mais sur une fusion des deux disciplines.
Le theoricien formulera alors une pluralite de modeles dont les contraintes
reelles et institutionnelles seront determinees par la reflexion historique. Les
possibilites multiples de fonctionnement du marche du travail constituent
(pour l'auteur) un exemple de cette necessaire reflexion conjointe.

La deuxieme partie est constituee par deux contributions dues ä des histo-
riens, P. A. David et P. Temin ; elles se veulent des preuves par l'exemple. La
premiere etudie les raisons historico-economiques du choix du systeme de let-
tres QWERTY sur les machines ä ecrire et la deuxieme les difficultes institu-
tionnelles recentes d'ATT pour la fixation de ses tarifs. Leur but est de mon-
trer comment l'histoire est indispensable, d'une part, pour clarifier les rela-
tions entre theorie et observations et, d'autre part, pour expliquer certaines
situations economiques actuelles qui echappent ä Ia stricte rationalite theori-
que.

La troisieme partie est formee par un ensemble de commentaires suscites
par les contributions des deux premieres parties. On notera, en particulier,
celle de Donald McCloskey qui insiste sur l'identite des deux champs de
recherche (p. 64) mais egalement, comme Solow, sur le caractere historique
des lois economiques comme Ia loi de la demande. Or, si certains economistes
peuvent admettre cc fait, bien peu sont preis ä en tenir reellement compte.
Cette historicite des lois de 1'economie est un aspect essentiel du debat pour
beaucoup de commentateurs. W. W. Rostow incite les historiens ä rejeter la
theorie neo-classique et ä jouer un role plus actif dans 1'elaboration et la dyna-
misation des modeles proposes par les theoriciens. Beaucoup de difficultes de
Ia theorie economique (emploi, technologie, developpement) pourraient ainsi
etre resolues (p. 74). G. Wright considere de meme que cette historicite des lois
economiques justifierait un enseignement historique approfondi dans les
cycles universitaires superieurs. C. P. Kindleberger abonde dans le meme sens.
Dans la formation des etudiants, cc qu'il prefere appeler I'economie historique
apporte une comprehension plus profonde des affaires du monde et surtout
une intuition 6conomique sup6rieure ä beaucoup de theories ou de manipula-
tions statistiques.

Cet ouvrage au ton tres libre et ä Ia lecture stimulante appelle trois remar-
ques. En premier lieu, une certaine ambigutte porte sur la notion d'histoire
economique. Pour les chercheurs ambricains, il s'agit essentiellement d'histoire
contemporaine (donc celle de societes capitalistes ou dominees par celles-ci) et
souvent tres formalisee (comme la New Economic History, tres inspiree des
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modeles neo-classiques rejetes par W. W. Rostow). Ainsi tous les contribu-
teurs, dont les historiens, enseignent dans le departement economie de leur
universite. D'oü la legitimite du theme de ce livre dans le contexte americain et
la pertinence des critiques envers une histoire economique qui confond sou-
vent emprunts et mimetisme. En second lieu, ce livre apparait comme un pro-
duit typique du pragmatisme anglo-saxon, comme en tbmoigne la conception
souvent naive des apports mutuels des deux disciplines. Aucune tentative de
theorisation sur les fondements epistemologiques des deux disciplines ou sur
leurs implications ideologiques n'est esquissee. Le lecteur (europeen !) reste
insatisfait devant la seule evocation trop rapide du probleme si essentiel de
I'historicite des lois economiques alors que les anthropologues reflechissent
depuis si longtemps sur des themes analogues. En troisieme lieu, nombre de
contributions etonnent par leur caractere tres critique envers 1'economie theo-
rique, surtout quand elles sont ecrites par des theoriciens aussi remarquables
que Arrow ou Solow. Ce trait temoigne d'une inquietude qui traverse la pensee
economique theorique actuelle qui doute non de sa technicitb (jamais remise
en cause en tant que teile dans cet ouvrage) mais de la validite de ses postulats
et de la pertinence des resultats qu'ils induisent. Cette reflexion sur 1'histoire
economique traduit le meme sentiment que celui qui justifie certaines publica-
tions epistemologiques actuelles. En ce sens, ce livre demontre peut-etre l'exis-
tence d'une chance ä saisir pour les historiens et les economistes qui veulent
construire une science economique large et ouverte, analogue ä celle que
Solow invoque et qui ressemble par bien des aspects ä celle que d'autres,
comme le sociologue-economiste A. 0. Hirschman, envisagent.

Jean-Yves GRENZER.


