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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.
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logie faisant etat des reeditions ou emissions nouvelles offrent aux chercheurs des
possibilites d'entrees multiples. Le repertoire alphabetique par auteur, suivi des
anonymes, est assorti d'une vingtaine de pages de tableaux et graphiques (en alle
mand) qui constituent une premiere approche statistique de l'evolution des paru
tions entre 1470 et 1599, selon les lieux ou les themes principaux, suggerant une
geographic differentielle de la production du savoir marchand.

L'introduction (bilingue), sous la plume des deux responsables de l'enquete,
precise les conditions et les difficultes d'elaboration d'un tel corpus. Savoir en
construction dont les frontieres sont forcement incertaines, Ie savoir marchand est
un savoir mouvant dont les contours et les articulations varient non seulement en
fonction des exigences de la demande, mais au gre de l'evolution des disciplines
qui le soutiennent et l'irriguent : mathematiques, droit, geographie, que la pra
tique du negoce tend Ii son tour Ii stimuler ', La question de la delimitation du cor
pus, c'est-a-dire de la pertinence des choix operes est done au centre de ces lignes
qui contribuent Ii eclairer la logique et les arbitrages inevitables, qui ont prelude Ii
la creation de la base de donnees, et Ii fonder sa scientificite, En dehors d'un pro
jet pedagogique clairement enonce, les « manuels» n'appartiennent pas Ii un
genre homogene, Leur definition, comme instrument pratique servant Ii l'appren
tissage ou Ii l'exercice du metier de marchand, renvoie Ii des contenus heterogenes
qui vont de l'information sur les changes et les monnaies Ii la pratique du calcul et
de la comptabilite, de la description geographique au commentaire des regles de
droit, des techniques marchandes aux « usages» largement entendus, et dont la
connaissance est indispensable tant pour la realisation de profits que pour l'elar
gissement du credit. L'elaboration de categories analytiques n'en est que plus
ardue et la pretention Ii l'exhaustivite inscrite dans les bornes des choix initiaux.

Au demeurant, l'objet de l'enquete depasse I'horizon de la compilation biblio
graphique, puisqu'i1 s'agit de mettre en lumiere « la constitution, la transmission,
la transformation des savoirs et des savoir-faire des marchands depuis la fin du
Moyen Age jusqu'a l'ere industrielle », dans une perspective comparative, Dans
un article recent, P. Jeannin s'est explique sur le statut de ces manuels", aide
memoire plus qu'outil d'apprentissage Ii proprement parler, vehicule d'un savoir
circulant plus que support d'innovation. Instruments pratiques destines Ii figurer
sur Ie comptoir du negociant, ils n'appartiennent pas Ii la sphere des ouvrages
savants sagement ranges sur les rayons de bibliotheques. Interreges de facon
appropriee, ils temoignent done bel et bien des pratiques, des problemes, de
l'outillage mental requis pour I'exercice de la profession, des decalages entre les
differentes aires ou les acteurs deployent leur activite. L'etude de cas menee par
J. Hoock et J. Bottin dans Ie meme ouvrage 5 demontre elle aussi, s'il en etait

3. Voir aeet egard la contribution de Paul Bssorr, « Calcul, algebre et marchandise », in
Elements d'histoire des sciences, dir. Michel SERRES, Paris, Bordas, 1989,

4. Pierre JEA.NNIN, « Les manuels de pratique cornmerciale irnprirnes pour les marchands
francais (XVI"-XVIII" siecle) », in Le Negoce international, dir. Francois M. CROUZET, Paris,
Economica, 1989, p. 35-57.

5. Jacques BOTI1N, Jochen Hoocx, « Structures et formes d'organisation du commerce a
Rouen au debut du XVII" siecle : Ie cas de Michel Van Damme », in op. cit. supra n. 2, p. 59-93.
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besoin, l'ampleur des perspectives ouvertes ala recherche par la publication d'un
tel corpus, dont Ie sucres n'a pu etre assure que grace au concours de nombreuses
collaborations auxquelles les deux auteurs rendent hommage.

Dominique MARGAIRAZ.

« L'invention de l'emploi », Economies et sodetes, 1. XXIII, 10, 1989, Cahiers de
I'LS.M.E.A., serie (Economia, Histoire de la pensee economique, P.E., n" 12,
1989.

Le theme central de ce dossier, « l'invention de I'emploi », rappelle le livre de
R Salais, B. Reynaud et N. Baverez : L'Invention du chomage (1986) qui etudie
l'apparition et Ie developpement d'une notion essentielle ala theorie et al'histoire
economiques du xx' siecle, Dans son introduction, B. Gazier situe explicitement
ce numero d'(Economia en prolongement de l'ouvrage de R. Salais : en effet, il est
amene a traiter autant du chomage que de l'emploi tant les deux notions sont
dependantes l'une de l'autre. Soulignons cependant que seuls quelques aspects,
tres ponctuels, de ce vaste sujet sont abordes meme si ce dossier a le merite de
multiplier les angles d'approche, de l'etude d'un auteur aux interrogations episte
mologiques en passant par le probleme historique de l'emploi feminin, II en
resulte inevitablernent un certain manque de coherence et une impression de dis
persion qui exclut toute vision globale de l'invention de I'emploi. De cet ensemble
de cinq etudes, retenons en particulier les deux articles de M. Mansfield et
C. Centi dont la premiere qualite est de traiter un aspect essentiel du sujet : Ie lien
entre emploi et organisation du marche du travail, avec l'etude de deux econo
mistes secondaires mais dignes d'interet : W. Beveridge et G. de Molinari.

L'ouvrage de Beveridge, Unemployment. A Problem ofIndustry (1909), est inte
ressant par son insistance sur la necessite d'organiser l'emploi comme prelude a
toute tentative pour traiter la question du chomage, C'est l'institution d'un emploi
normalise qui peut seule mettre en evidence un chnmage economique concep
tuellement distingue des problemes de pauvrete ou de sous-emploi chronique. A
une epoque OU les travailleurs occasionnels et le travail temporaire sont encore
tees nombreux dans les faits, Beveridge estime que cette separation est necessaire
pour restaurer l'efficacite d'ensemble de la main-d'reuvre et constituer une elite
ouvriere ala fois mieux remuneree et plus efficiente. C'est en ce sens que l'idee de
chomage est utile car elle est le complement naturel de celie d'emploi. Puisque
celui-ci doit resulter d'un marche du travail organise qui permet une interaction
entre une offre et une demande de travail, sa determination rationnelle implique
et suppose la creation d'un chomage temporaire et variable - on dirait
aujourd'hui frictionnel - capable de permettre cette confrontation. Des lors, la
mise en place d'un tel marche est essentiel car son fonctionnement permet d'iden
tifier les « travailleurs honnetes » desireux de trouver un emploi et qui doivent
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etre aides en cas de chomage, Les autres, ceux qui refusent de saisir les opportuni
tes que propose le marche, ne doivent pas profiter de la merne sollicitude. Cette
objectivation du concept d'unemployment grace aux lois d'un marche organise est
pour Beveridge la condition a la fois d'une aide utile aux « bons travailleurs » et
de la creation d'une main-d'oeuvre performante. Gustave de Molinari (1819-1912)
a beaucoup ecrit au cours de sa longue existence. II defendra toujours Ie libre
echange, ce qui l'amene a developper des theses originales sur l'emploi. Pour
ameliorer Ie sort des classes ouvrieres, il faut que les offreurs de travail soient par
faitement mobiles, ce qui suppose la creation de bourses du travail comme il
existe des bourses des valeurs. Cette idee utopique de sa jeunesse, Molinari ne la
reniera pas mais ilia formalisera mieux grace a l'idee de « mobilisabilite » du tra
vail, c'est-a-dire de la prise en eharge par I'ouvrier de la vente de ce demier, qui
debouche sur I'agencement d'un marche general du travail. Outre une meilleure
organisation de l'emploi, celui-ci permet une depersonnalisation des rapports
entre capital et travail, garantie de la paix sociale. Cette mobilisation ouvriere a
pour consequence une marehandisation du travail dont la remuneration resulte
alors des lois economiques de l'echange qui, par leur objectivite et leur neutralite,
sont de nature egalitaire, Elle a de plus des implications politiques car les mauvais
regimes, 011 la liberte ne regne pas, seront fuis. Pour Molinari, comme pour bien
des reformateurs du xrx' siecle, l'economie est done profondement politique car
elle est d'abord une pratique sociale. Le concept de mobilisation est en ce sens
bien different de la simple mobilite puisqu'elle suppose pour etre efficace que
ehaque salarie se comporte en bon gestionnaire de son capital personnel. Produc
teur de son propre travail, I'ouvrier libre doit savoir I'exploiter au mieux. Molinari
apparait par la comme un adepte preeoce du capital humain. Son Iiberalisme a
cependant peu a voir avee celui de Walras car il postule que la construction des
sujets economiques se confond avec celie de l'economie alors que Ie maitre de
Lausanne ecarte le probleme de cette construction au profit de l'elaboration d'une
science econcmlque sans sujets puisque seuls les facteurs productifs interviennent.

Le rapprochement des deux analyses de Beveridge et Molinari que suggere ce
numero d'Economies et sociiuls n'est pas sans interet. Il permet, en effet, d'oppo
ser l'apparition de deux notions antagonistes de l'emploi, L'une repose sur l'exis
tence d'un marche du travail qui doit etre construit pour permettre un fonctionne
ment economique autonome, abstraction qui s'appuie paradoxalement sur des
considerations empiriques (la distinction entre le chomage et Ie sous-emploi ou le
travail temporaire). L'autre refuse, au contraire, l'idee de marehe du travail au
profit d'une approche sociale et politi que de I'economique, en apparence done
plus realiste, mais qui debouche sur un capitalisme utopique ou la determination
de l'emploi resulte de l'action de sujets dont les comportements construits sont
tres eloignes des pratiques reelles, Comment ne pas relire aujourd'hui avec profit
ces deux ceuvres a I'heure ou la pertinence des analyses Menees par les theories de
l'emploi, en particulier quant a la notion de marche du travail, est souvent remise
en cause au nom precisement des contradictions qui opposent l'abstraction des
hypotheses et la neeessaire prise en compte du reel?

Jean- Yves GRENIER.
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Ingrid KIurrscHMER, Johannes DORfUNGER, Franz WAWRIK. Lexikon zur Ge
schichte der Kartographie von den Anjangen his zum ersten Weltkrieg. Bd Cil
et Bd C!2. Vienne, Franz Deutieke, 1986. 17 x 24,5, 652 p., XVI Farbtafeln et
463-987 p., index «( Enzyklopadie der Kartographie »),

Vaste entreprise que ce dictionnaire, fruit d'une cooperation intemationaJe. En
deux volumes d'un millier de pages sur deux colonnes en petits caracteres, et en
pres de six cents vedettes, il a l'ambition de couvrir toute l'histoire de la carto
graphie, depuis la Prehistoire jusqu'a la Premiere Guerre mondiale, sans oublier
les mondes exterieurs al'Europe. Environ cent cinquante savants y ont participe,
On notera Ie petit nombre de contributeurs francais, ce qui reflete, en premier lieu
sans doute, la faible place qu'occupent chez nous les etudes d'histoire de la geo
graphie, et aussi le parti des editeurs, qui ont naturellement privilegie l'Europe
centraJe. Entreprise necessaire aussi, en ce qu'elle fait le point des connaissances
dans un domaine de recherche situe au carrefour de l'histoire des sciences et de
l'histoire des representations, ou les syntheses de qualite ne sont pas legion.

De larges principes ont preside au choix des vedettes, que l'on peut rassembler
en cinq categories: 1) techniques (fondements mathematiques et geodesiques,
methodes de representation et de reproduction) ; 2) cartographes notables, histo
riens de la cartographie et, secondairement, institutions interessees a la produc
tion de cartes; 3) types de cartes; 4) periodes et domaines de production carto
graphique (par exemple, « Renaissance », « cartographie britannique ~»);

5) histoire de la representation des Etats et regions. Aucun domaine n'a done ete
laisse de cOte.

D'un dictionnaire couvrant l'histoire d'une discipline, il est parfois acraindre
qu'il deceive les specialistes de toutes les periodes, par un traitement trop cursif
des donnees, et une appreciation correcte du contenu ne peut s'operer pertinem
ment que pour un do maine ou le critique a quelque competence. Nous examine
rons done ce qu'il en est de la cartographie medievale,

L'impression generate est plus que satisfaisante. Certes, on souhaiterait trouver
plus d'une dizaine de monographies consacrees aux cartographes medievaux,
Mais les personnalites essentielles sont citees dans des articles d'ordre plus gene
raJ. Le Moyen Age benefieie, d'autre part, d'un paragraphe dans les notices
consacrees aux unites regionales ou aux types de cartes. nest toutefois regrettable
que ces developpements se boment souvent a l'enumeration rapide de quelques
cartes. Mais il arrive que les articles portant sur tel domaine de production carto
graphique analysent de faeon detaillee les monuments medievaux, comme
l'excellent « ltalien ». Enfin, la periode est presentee par quelques entrees gene
rales (« Christliehe Kartographie », « Katalanisch-MaJlorcinisehe Kartographie ~),

«Klimazonen Karte », « Mittelalter », « Portolan», «lD-Karte ») qui four
nissent d'utiles syntheses, ainsi que par des monographies sur des monuments
celebres.

Le specialiste ne sera sans doute pas toujours d'accord avec toutes les inter
pretations. Mais la multiplicite des points de vue permettra de corriger utilement
certaines affirmations. Ainsi, a propos du « Mittelalter », il est dit que la carto-



166 REVUE DE SYNlHESE : IV'S. N" I, JANVIER-MARS 1993

graphie medievale, science auxiliaire de la theologie determinee tout entiere par
des motifs religieux, n'a pas d'utilite pratique, a l'exception des cartes nautiques.
L'opinion serait pour Ie moins anuancer, en s'entendant d'abord sur la notion de
pratique. Mais I'auteur de I'article «Strassenkarte» affirme d'ailleurs que des
cartes routieres medievales servirent aux pelerins, aux marchands, aux militaires et
aux courriers. Nul doute que la reflexion du lecteur ne soit stimulee par des
contradictions de cette nature.

Ces reserves sont de peu d'importance. Neanmoins, on relevera une absence, et
certaines insuffisances. Le domaine de la cartographie agrande echelle (cartes de
regions, de terroirs) n'est apeu pres pas traite en tant que tel, pour la periode
medievale, peut-etre a cause du privilege accorde a l'espace centre-europeen, ou
les temoins medievaux semblent rarissimes. De meme, I'article « Grenzkarte » ne
comporte aucun exemple medieval. Surtout, I'histoire des techniques souffre de
quelques graves erreurs, peut-etre dues au fait que les redacteurs, non medievistes,
ne paraissent pas avoir toujours travaille de premiere main. Dans I'article « Kom
pass », on lit, entre autres, que I'Amalfitain Flavio Gioja fut responsable de l'ame
lioration de la boussole, et que la determination de la position d'un navire grace a
l'echelle de Jacob et a la boussole commenca des Ie debut du xIV" siecle. II s'agit
de legendes depuis longtemps detruites, Contrairement a ce qui est affirme dans
l'article « Breitenbestimmung», la determination de la latitude, aterre, ne debuta
pas au xIV" siecle en Allemagne du Sud, et la methode n'en etait pas empruntee
aux Vikings. n yavait beau temps que les astronomes universitaires, en France, en
Italie, en Espagne et en Angleterre, mesuraient la hauteur du pole a I'aide de
I'astrolabe. Selon l'article « Portolane » (c'est-a-dire les livres d'instructions nau
tiques, ainsi que les cartes nautiques), generalement bien informe, la premiere
attestation du terme est de 1285, avec renvoi aDu Cange. Mais I'auteur du Glos
sarium donnait comme reference aportulani un texte, en effet de 1285, designant
sous ce terme des personnages « qui portubus maris uel fluminum praesunt » :
rien avoir avec I'objet de l'article !

II serait hors de propos pour un tel ouvrage de se livrer aune critique exhaus
tive. Dans leur majorite, les notices sont de bonne tenue, meme si on les souhaite
rait parfois plus fouillees (ainsi, il n'est pas question des representations de Rome
dans I'article « Stadtplan »), Une lecture croisee, aidee par de nombreux renvois,
donnera rapidement une idee precise de n'importe quel domaine de I'histoire de
la cartographie, que I'on pourra aisement approfondir grace aux excellentes
bibliographies qui accompagnent chaque article. L'ilIustration est abondante et
judicieusement choisie.

Ce Lexikon offre une imposante contribution a I'histoire de la cartographie.
Loin de faire double emploi avec d'autres encyclopedies, cet instrument de travail
sera de consultation indispensable, pour Ie specialiste et pour quiconque souhai
tera prendre une vue rapide d'un sujet peu familier.

Patrick GAUTIER DALCHE.
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Gilles MONllGNY, De la ville a l'urbanisation. Essai sur la genese des etudes
urbaines francaises en geographic, sociologie et statistique sociale. Pref de
Marcel RONCAYOLO. Paris, L'Harmattan/Plan urbain, 1992. 16 x 24, 376 p.,
bibliogr., bibliogr. des ceuvres de P. Meuriot, index (« Villeset entreprises »),

Raccourci d'une vaste these, cet essai porte, comme I'indique son sous-titre, sur
« la genese des etudes urbaines francaises en geographie, sociologie et statistique
sociale ». Une genese mal connue, voire oubliee de ceux qui s'interessent ala ville
aujourd'hui. L'auteur la fait comcider avec la periode 1890-1920, moment ou
naissent, c'est-a-dire, en fait, s'institutionnalisent, d'un mouvement inegal, la geo
graphie, la sociologie et la statistique sociale. Probleme, car institutionnalisation
signifie autonomisation des methodes et des savoirs et delimitation des frontieres,
alors que l'etude du phenomene urbain transgresse les partages de disciplines.

L'essai s'attache d'abord a suivre Ie mouvement d'institutionnalisation de la
geographie et de la sociologie reperable aplusieurs caracteres, comme Ie passage
de I'amateurisme au professionnalisme, le recours a des principes specifiques
d'explication et a des methodes privilegiees ou particulieres, l'organisation
d'ecoles ou plutot (terme que prefere l'auteur) d'« environnements» intellectuels
ou se reconnaissent les adherents des causes en presence. Vidal de La Blache
lance les Annales de geographieet se prononce pour un determinisme spatial tem
pere par I'action humaine dans un accord (1'«harmonisme », dit G. Montigny)
que l'instrument privilegie des monographies regionales donne le mieux a voir.
Durkheim lance L'annee sociologique et preconise l'etablissement de vastes syn
theses al'echelle de l'humanite qui font ressortir les lois generales du fonctionne
ment social.

Cette difference de presupposes et d'objectifs explique que l'interet des geo
graphes vidaliens pour les etudes urbaines ait ete plus tardif que celui des socio
logues durkheimiens. Mais I'attrait de l'essai n'est pas seulement de marquer ces
grandes oppositions. II est aussi et surtout de ressusciter minutieusement les
reuvres marquantes, et parfois ignorees, des geographes et des sociologues en les
presentant et en les discutant. Du cote des geographes : Desire Pasquet, connu
pour son ouvrage sur Londres et les ouvriers de Londres, Ch. Anthelme Roux,
auteur d'une etude pionniere du Cours Berriat a Grenoble, Jacques Levainville,
industrlel devenu geographe de Rouen. Du cOte des sociologues : I'reuvre, consi
derable de M. Halbwachs, bien entendu, mais aussi Ie brillant travail de Rene
Maunier I'inclassable sur L'Origine et lafonction economique des villes, etc.

La derniere partie de l'essai est consacree a I'apport des statisticiens sociaux,
tout particulierement mal connu. Parmi eux : Emile Levasseur, sommite scienti
fique de l'epoque et precurseur oublie de la geographic quantitative, et Paul Meu
riot, modeste professeur de I'enseignement secondaire et auteur d'une reuvre
imposante consacree notamment aux problemes des centres-villeset d'agglomera
tion urbaine - sans oublier Legoyt, Foville, etc.

Remarquable outil de travail, cet essai est destine adevenir un ouvrage de refe
rence pour tous les specialistes de I'histoire des recherches urbaines.

Michel AMIOT.




