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la « syphilis, la tuberculose ou la lepre ont fait ]'objet d'excellentes syntheses
historiques » ? Est -il encore permis de traiter la rage au Moyen Age (20 pages
d'un texte de 267 pages) sous I'angle simpliste de ]'absence de progres des
connaissances medievales ? Un tel Sujet peut-il enfin eviter de reserver ä
I'animal, premiere victime et vecteur de la maladie, la place qui lui revient ?

Quelques remarques n'enlevent rien au « defrichage » accompli par l'auteur.
Elles font apparaitre le fosse qui le separe d'une oeuvre pionniere teile que celle
de Johannes Nohl sur la peste, publiee des 1924-1926 et recemment offerte en
traduction francaise (La Mort noire, Paris, Payot, 1986) : sans reelle proble-
matique, la synthese n'aurait-elle d'autre fin qu'elle-meme ? A moins que les
materiaux assembles ne permettent un jour de construire ]'edifice.

Francois-Olivier TouATI.

LES SOCIETF.S INDUSTRIELLES ET L'ECONOMIQUE

Francois CARON, Le Resistible ddclin des societds industrielles. Pref. de Pierre
CHAUNU. Paris, Perrin, 1985. 15 x 24, 330 p., bibliogr., index (« Histoire
et decadence »).

Le titre de I'ouvrage de F. Caron peut etre trompeur. Sur deux plans. Tout
d'abord quant aux societes qui sont ]'objet de ]'analyse. Il s'agit, en effet, d'un
type bien specifique de societes industrielles : celles dont Ie developpement
economique s'est effectue depuis la fin du xvui' siècle sous la forme d'un
capitalisme liberal. Les exemples utilises concernent principalement l'Angleterre,
la France, l'Allemagne, et les Etats-Unis. Ainsi, meme pour l'epoque la plus
recente, exception faite de quelques references au Japon, les jeunes nations
industrielles de la zone Pacifique ne sont pas etudiees. D'autre part, bien qu'il
soit publie dans la collection dirigee par P. Chaunu, « Histoire et decadence »,
1'essentiel de l'ouvrage montre bien plutöt le remarquable dynamisme du
capitalisme liberal occidental au moins jusqu'au tournant des annees 1970. Le
seul dernier chapitre s'interroge sur la crise actuelle dont la mise en perspective
historique permet d'ailleurs ä F. Caron de nuancer ]'importance.

Pour F. Caron, « la societe industrielle est nee d'un projet collectif, [...] apparu
ä I'epoque moderne » (p. 21), aussi le premier des sept chapitres de l'ouvrage
est-il consacre ä la naissance de cc projet. Le projet industrialiste est ne d'une
volonte commune ä ]'Etat mercantiliste et aux elites de lutter contre la pauvrete,
et plus particulierement contre la pauvrete nee de l'oisivete. Ainsi se developpa
« plusieurs annees avant Keynes,l'un des grands desseins de la societe moderne »
(p. 25) : le plein emploi. L'optique des politiques economiques modernes fut alors
de favoriser ]'innovation technique dans 1'optique double d'accroitre la puissance
de I'Etat et de « fournir du travail au peuple » (p. 27). Deux « glissements »
furent encore necessaires pour assurer au projet sa coherence. Le premier fut
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d'admettre que la recherche du profit individuel beneficiait ä l'interet general ;
le second consista en la prise en consideration du « peuple consommateur ». I1
fallut comprendre qu'une hausse reelle du niveau de vie associee ä l'attention
portee aux desirs du consommateur librement exprimes etait possible. Ce n'est
qu'ä la fin du xviii' siècle qu'une fois levee l'hypotheque du « paradoxe des
subsistances », les bases etaient jetties d'un projet industrialiste dans un cadre
liberal. L'auteur consacre la deuxieme partie du chapitre I (« les debats du
xix' siècle ») ä une relecture des economistes du xix , siècle centree sur leur
attitude ä l'egard de 1'industrialisation. Aux yeux de F. Caron, et dans cette
perspective, Sismondi et Marx sont des « reactionnaires » (p. 39). A 1'inverse,
J.-B. Say, en mettant en lumiere le role joue par les « entrepreneurs d'industrie »
et « la dynamique des produits nouveaux » (p. 44), apparait comme le principal
defenseur du projet industriel de la societe moderne. Cette deuxieme partie se
veut ainsi une rehabilitation des economistes liberaux disciples de Say des annees
1830 et 1840. Elle s'acheve par l'indication du but de 1'ouvrage : « comprendre
les raisons qui expliquent que le reve se soit fait realite, que la production et les
revenus aient pu s'accroitre plus vite que le nombre des hommes » (p. 50). La
demarche proposee par l'auteur consiste en 1'etude du changement technique
apprehende dans le cadre de « systemes techniques », suivant 1'expression de
B. Gille, et des liens que ce changement entretient avec la croissance.

F. Caron consacre les chapitres II et III (« Cheminements techniques ») ä
1'histoire technique qui, mieux que les mesures statistiques de 1'activite inven-
tive, lui parait « permettre de comprendre la nature du changement technique »
(p. 55). Le chapitre II s'interesse ainsi ä la siderurgie, ä la production d'energie
et ä la chimie. L'etude de ces trois branches montre 1'importance du dialogue
entre producteurs et consommateurs dans les progres realises en matiere de
qualite et de fiabilite des produits. Elle permet ä l'auteur de poser des ä present
la problematique des rapports entre science et technique dont les developpements
peuvent conserver un reel degre d'autonomie, comme ce fut le cas pour la
turbine hydraulique et la mecanique des fluides qui ne se « reconcilierent » qu'ä
la fin du xix' siècle. Bien qu'il montre, dans le cas de la chimie, la necessite de
nuancer les deux modeles explicatifs classiques (le « scientific push » et le
« demand pull ») des liens entre science et technique qui peuvent se succeder Fun
ä l'autre et meme se chevaucher, la preference de l'auteur apparait clairement
pour Ie second (« demand pull »). Le chapitre III, qui traite de 1'electricite,
confirme ce point de vue. L'etude de ce secteur permet ä F. Caron de montrer
le jeu complexe des interrelations entre les hommes de science qui, en ce qui
concerne 1'electricite, ont cu en quelque sorte le primat chronologique, les
techniciens et les consommateurs. Ce jeu de relations explique le dynamisme du
secteur electrique tel qu'il s'est manifeste en particulier dans les annees 1880
et 1890.

Tout specialement, la faculte de ce secteur de prendre en compte les besoins
du systeme technique dans son ensemble comme sa capacite ä y repondre
expliquent qu'ä partir des annees 18901'electricite se soit retrouvee au centre du
nouveau systeme technique qui emergea alors. Le dynamisme des innovations
technologiques dans le secteur de 1'electricite lui permit d'être la source de
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changements techniques tres nombreux dans l'ensemble de 1'economie jusqu'aux
annees 1930. Trois facteurs permirent ä la technologie de 1'electricite de connai-
tre un rythme aussi soutenu. D'abord 1'existence d'un systeme de recherche
institutionnalise reposant sur de gros laboratoires d'entreprises, puis la capacite
des chercheurs qui travaillaient en leur sein ä repondre aux problemes poses par
1'exploitation des systemes electriques, enfin 1'aptitude du marche ä accepter
Ia consommation des nouveaux produits offerts par les producteurs. Autant de
facteurs qui contribuent ä rendre compte du dynamisme des innovations dans
le secteur de 1'electricite.

Le chapitre IV developpe de maniere approfondie les rapports entre la science
et la technologie. F. Caron utilise ici deux modes d'approche differents et
complementaires. Dans un premier temps, une revue des systemes institutionnels
qui ont organise l'activite des savants et des ingenieurs montre que les rapports
entre la recherche fondamentale et la recherche appliquee ont vane dans le temps
et d'un pays ä I'autre. Une premiere typologie peut distinguer les pays qui, comme
la France et l'Allemagne, sont partis au xix' siècle d'une opposition institution-
nalisee entre science pure et science appliquee pour finir par les rapprocher, dans
le cadre des Technische Hochschule ou des ecoles techniques specialisees en France,
de ceux qui comme les Etats-Unis ont persiste jusqu'ä la Premiere Guerre
mondiale ä pröner le caractere desinteresse et non utilitaire de la recherche
scientifique, meme lorsque la realite faisait quelques entorses A la theorie. Au
xx- siècle, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, une autre
classification oppose un modele allemand et frangais dans lequel le poids de 1'Etat
pese lourdement sur la recherche par le contröle qu'il exerce sur les institutions
universitaires ä un modele americain dans lequel les universites beneficient d'une
large autonomie par rapport aux autorites politiques.

La deuxieme approche developpee par F. Caron envisage les rapports entre
science et innovations technologiques « de l'interieur ». Dans une premiere
optique, on peut considerer que le progres technique, et partant, la croissance
economique sont les fruits de l'utilisation d'opportunites technologiques nees du
developpement de la science fondamentale. Ce point de vue presente une double
particularite : d'une part, il envisage d'une maniere univoque les liens de
causalite entre science et technologie et, d'autre part, il considere le facteur
primordial de Ia croissance economique (les decouvertes scientifiques) comme
exogene. F. Caron prefere, on 1'a vu, une approche en termes de « systemes
techniques » (B. Gille). Ces systemes ne sont pas stables mais connaissent au
contraire de perpetuelles tensions et des goulots d'etranglement qui suscitent le
developpement de nouvelles techniques. Ainsi, pour une part, la source des
innovations se trouve-t-elle dans la dynamique des systemes techniques.
S'appuyant sur les travaux de J. M. Utterback et de J. Schmookler, l'auteur
montre que Ie systeme economique et social vient, par ses exigences, renforcer
les distorsions d'ordre purement technique du systeme technique. Il retrouve ici,
en particulier, l'importance fondamentale accordee ä la « pression de la demande »
dans la genese des innovations technologiques. II insiste sur le role « provo-
cateur » joue par la technologie par rapport ä la science pure. En I'interpellant
par des resultats techniques contradictoires avec les paradigmes scientifiques
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dominants, la technologie incite les savants ä explorer de nouveaux territoires.
Sans pour autant nier la logique interne qui regule les developpements de la
connaissance scientifique, F. Caron met l'accent non seulement sur cet aspect
incitatif du savoir technicien mais il le rehabilite aussi en soulignant l'importance
de ses apports theoriques ä la « science des savants ».

Dans le chapitre V, F. Caron reprend le probleme des relations entre investis-
sement et demande d'une part, innovation d'autre part. Il s'interroge sur la
manibre dont le progres technique se diffuse au sein du systeme de production
et comment il en modifie la combinaison des facteurs, sur le fonctionnement des
modeles de consommation et leurs modifications et, enfin, sur les systemes
d'organisation qui favorisent le mieux les innovations. L'auteur montre
1'existence d'une liaison d'intensite variable mais 6troite entre la croissance de
la productivite et celle des progres techniques incorpores au capital mesuree
par la croissance des investissements bruts (et non nets car les operations de
renouvellement de capital sont en general porteuses d'une technique plus moderne
et plus performante). II envisage aussi les relations entre le travail et 1'inno-
vation. C'est d'abord le phenomene de l'apprentissage.

A premiere vue, Popposition est forte entre le savoir-faire ouvrier traditionnel
et les täches moins qualifiees de 1'ouvrier sur machine issu de la revolution
industrielle. Cette opposition n'est cependant pas aussi tranchee qu'il y parait,
chaque changement technique faisant naitre « de nouveaux champs d'experience
ouvriere » (p. 173). Cette experience — forgee par l'accumulation des nouvelles
pratiques liees aux innovations — joue un role positif sur 1'accroissement de la
productivite et sur la technologie elle-meme (D. Sahal). Toutefois, 1'appren-
tissage, qu'il soit individuel ou collectif, reposant sur « la base des systemes
d'education successifs », il importe, pour que ses aspects benefiques puissent se
faire sentir, que ces systemes sachent tout ä la fois s'adapter au changement
technique et respecter les savoir-faire ouvriers.

L'auteur examine ensuite les rapports entre croissance du produit et produc-
tivite : le phenomene des « rendements d'echelle » n'est pas constant. « En effet,
chaque technologie et par consequent chaque cuvee de capital genere un type
particulier de rendement d'echelle, d'intensite variable dans le temps » (p. 180).
Le probleme des liens entre croissance et productivite passe donc par 1'etude des
differents effets de 1'investissement. A cet egard, les keynesiens, en mettant l'accent
sur l'aspect dualiste de I'investissement (accroissement du revenu dans le court
terme, peu ä peu resorbe ; accroissement durable de la capacite productive), ont
nourri une vision pessimiste de l'avenir du capitalisme (chömage technologique
de long terme) dont les crises periodiques marqueraient les etapes. F. Caron ne
partage visiblement pas cette analyse et penche plut8t pour le point de vue des
neo-classiques pour lesquels « la demande effective se realise a condition que les
agents aient la possibilite de percevoir les signaux emis par l'intermediaire des
prix et de reagir librement par rapport ä eux » (p. 181). Pour rendre compte des
irr6gularites de la croissance qui scandent I'histoire du capitalisme depuis deux
siecles, 1'auteur fait intervenir « une analyse des effets de capacite de 1'inves-
tissement et une analyse des comportements face ä l'incertitude » (p. 182). Au
terme de son raisonnement, F. Caron conclut que « la crise peut [...] naitre
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de deux situations contradictoires mais qui peuvent fort bien coexister dans des
secteurs differents de 1'economie en un moment donne: soit que les goulots
d'etranglements ne puissent se resoudre et ne provoquent une crise de la
rentabilite teile que les investissements connaissent une chute brutale, soit que
la croissance de la demande liee aux effets d'externalite escomptes des inves-
tissements ne se produise pas » (p. 185). Dans ces circonstances, les firmes
reagissent de differentes manieres : soit en detruisant les installations obsoletes,
soit encore en cherchant « de nouvelles utilisations de leurs capacites inemployees »
(p. 185), attitude generatrice d'innovations, de nouveaux cycles d'investissements
et de productions nouvelles, seules capables d'assurer les conditions d'une
croissance de la demande. L'auteur, cherchant ä approfondir le processus de la
croissance, envisage le role de la mobilite des facteurs et des produits. Flexibilite
des salaires, des prix et des taux d'interet ; mobilite du capital et de la main-
d'ceuvre entre les differents secteurs de 1'economie et de 1'industrie apparaissent
necessaires ä la croissance. Ainsi, « les performances de 1'economie sont d'autant
plus fortes que le marche est moins cloisonné » (p. 191). Malgre des episodes
marquants pendant lesquels « les rigidites et les dysfonctionnements » font
emporte, comme 1'apres-Premiere Guerre mondiale, l'experience historique parait
A 1'auteur avoir plutöt confirme qu'infirme les hypotheses neo-classiques sur les
aptitudes spontanees du systeme ä s'adapter. Tout aussi essentiel apparalt ä
F. Caron la mobilite du produit. S'appuyant sur les travaux de Pasinetti pour
qui chaque produit finit par rentrer dans une zone de saturation, l'auteur
conclut que « la dynamique du systeme depend de l'offre de produits » (p. 199)
nouveaux.

Envisageant alors l'efficacite innovatrice des firmes en matiere de produits,
F. Caron conclut ä l'avantage des firmes petites et moyennes sur les grosses
unites. Mais pour conserver son dynamisme au systeme dans son ensemble, il
convient de contrebalancer la logique qui conduit des innovations de produits
aux innovations de procedes que realisent les grandes firmes par des inves-
tissements destines ä reduire les coüts, mais qui rendent plus rigide leur
comportement et plus difficile leur adaptation. Le risque de voir se tarir les
innovations de produits, dont le role dans la croissance est determinant, peut
alors s'accroitre et ceci d'autant plus « que se developpent parallelement ä
1'echelon national des politiques [...] planifiant le processus de croissance et
multipliant les garanties sociales » (p. 213). La « macroinstabilite » serait alors
la rancon de la « microstabilite ».

Dans le chapitre VI (« La succession des modeles techniques »),1'auteur note
en particulier deux causes de desequilibres qui expliquent le passage de l'ancien
au nouveau systeme technique. Le premier de ces blocages reside dans l'incapa-
cite du reseau des transports ä permettre une reponse satisfaisante ä la croissance
de la demande. « L'essor des echanges, ecrit -il, doit donc d'abordetre interprete
comme resultant d'une modification des schemas de consommation liee A la hausse
des niveaux de vie et A un changement des mentalites, qui contrairement au
discours courant ne sont pas la consequence mais la cause de la construction des
chemins de fer » (p. 225). Parmi les effets de Ia revolution ferroviaire et
maritime decrits par 1'auteur, notons en particulier les progres dans la gestion
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des entreprises, specialement des plus importantes et sa contribution ä la crea-
tion de grands marches de masse. Or « Ie complement necessaire de la distribu-
tion de masse etait la production de masse » (p. 231). Pour l'auteur, 1'element
essentiel dans cet « american system of manufacturing » qui conquiert
l'Angleterre ä partir des annees 1850 est la production en continu. Principale source
de productivite, eile est aussi responsable d'un renouveau de Ia comptabilite
industrielle et du developpement de la rationalisation du travail. F. Caron
caracterise le nouveau modele technique apparu ä la fin du xix' siècle par trois
elements : il est fortement capitalistique (ce dont sont responsables dans une large
mesure les reseaux de transports lourds et la production en continu) ; il privile-
gie la production de biens durables ; il est marque par 1'essor des grosses
entreprises. Ce dernier point pose probleme : s'il est vrai que dans certains
secteurs l'organisation•des grandes firmes est plus efficace que les mecanismes
du marche, dont elles ont pris la place (rapports producteurs-distributeurs), dans
d'autres cas au contraire, les effets pervers essentiellement lies ä des structures
oligopolistiques 1'emportent. Par ailleurs, le caractere plus econome en capital
de nombreuses innovations du xx , siècle, plus riches au contraire en contenu
scientifique, contribue ä expliquer la stabilisation ou la reduction des coeffi-
cients de capital et 1'arret de la « course au gigantisme » ä partir des annees 1950
et meme parfois des 1930. S'ajoutant aux effets decentralisateurs de 1'electricite
ou de l'informatique, cette tendance, favorable aux firmes petites ou moyennes
dont 1'auteur a explique le role moteur dans la creation de nouveaux produits
et dans la croissance, est une des Iles de la comprehension de « 1'äge d'or » d'apres
la Deuxieme Guerre mondiale.

Le dernier chapitre du livre de F. Caron (« De 1'äge d'or ä la crise ») est celui
qui justifie le titre d'ensemble. L'etude de l'apres-guerre est divisee en deux
parties. L'auteur expose d'abord quelles furent scion lui les « composantes de
1'äge d'or » caracterise par des taux eleves de croissance de la production et de
la productivite. Pour rendre compte de la hausse de la productivite globale, il
insiste sur le role de la croissance demographique jusqu'aux annees 1960 dont
une des consequences a ete de favoriser une redistribution de la population active
vers les secteurs les plus productifs. Il met aussi 1'accent sur 1'etroit rapport qui
unit, jusqu'au debut des annees 1970, croissance du capital, croissance de la
production et de la productivite. Une analyse plus fine permet cependant de
nuancer les effets de l'investissement sur la croissance de la productivite. Il faut
en particulier prendre en compte 1'evolution de la composition sectorielle de
1'economie vers la production de services marchands qui a accompagne la
modification des schemas de consommation et les caracteres specifiques des
technologies apparues dans les annees 1950 et 1960. Ainsi, dans les annees 1960
et 1970,1'effort de modernisation du secteur des services marchands a necessite
de considerables investissements mais la productivite du capital dans le secteur
a baisse. D'autre part, les nouvelles technologies dont 1'adoption avait soutenu
la croissance de 1'apres-guerre (electronique, informatique) etaient peu coüteu-
ses en capital ce qui contribue ä expliquer la forte croissance de sa productivite
dans cette periode, sans que pour autant son ralentissement soit le signe d'une
crise majeure. Parmi les facteurs qui rendent compte de « 1'äge d'or » des
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annees 1950 et 1960, F. Caron attache une grande importance aux bases liberales
sur lesquelles se sont reconstruits les echanges economiques internationaux apres
la guerre (G.A.T.T. ; Bretton Woods) facilitant une allocation des ressources
efficace. A partir des annees 1970, plusieurs facteurs — certains existaient en
germe dans la periode precedente — se conjuguent pour rendre compte de la crise
dont 1'auteur, par une mise en perspective historique, a plutöt tendance ä
minorer la gravite. Si le ralentissement de la croissance demographique joue un
role important dans la moindre croissance de la demande, les deux causes, que
semble privilegier I'auteur, sont d'ordre politique et institutionnel. L'interven-
tionnisme de I'Etat comme la trop grande taille de certaines firmes ont paralyse
les innovations de produits dont l'importance pour le dynamisme du systeme
est vitale et ont ossifie ses mecanismes d'adaptation. Pour F. Caron, ces
disfonctionnements — dont le chömage est peut-etre le plus frappant — sont
« parfaitement corrigibles » (p. 282), pour peu que les societes occidentales sachent
preserver des champs oü puisse se developper « un capitalisme entrepreneurial
authentique seul capable, en fait, de creer les conditions sociales favorables ä
1'epanouissement de ce type d'innovations » (p. 299).

Le livre de F. Caron est important dans 1'historiographie francaise contempo-
raine qui a trop eu tendance jusqu'ä aujourd'hui ä delaisser l'histoire technique.
Il montre au lecteur l'interet d'une telle approche en le faisant beneficier d'une
synthese personnelle des travaux recents en la matiere, dus en particulier aux
auteurs anglo-saxons (voir la bibliographie). On n'enumerera pas ici les
nombreux interets que suscitera la lecture de ce livre, dont la dimension
ideologique, rarement absente, a du moins ä cet egard le merite de la clarte. Ce
positionnement dans l'ideologie liberale n'empeche nullement 1'auteur d'illustrer
la necessite, déjà soulignee par P. Vilar, oü se trouve 1'historien de 1'economie
d'integrer ä une approche purement economique une approche sociale, institu-
tionnelle et meme politique.

Andre STRAUS.

« Demain l'artisanat ? », par P. RosSEL et al., Cahiers de 1 Institut universitaire
d'Etudes du developpement (I.U.E.D., Geneve), 16, 1986.

Fruit d'un colloque confrontant divers specialistes des sciences humaines
(economistes, geographes, psychologues, sociologues), ce 16e cahier veut saisir
le phenomene artisanal dans sa globalite et dans sa complexite : « non pas
seulement comme curiosite archeologique, ethnographique ou exotique [...] mais
aussi et surtout comme interrogation macro-sociale [...] comme une autre
qualite de vie possible » (p. 7). Autrement dit, non seulement l'artisanat n'est
pas mort, comme le prophetisaient naguere ä l'envi marxistes et liberaux, mais
il constitue un « mode d'être » pour demain. Dans un long article stimulant
(p. 25-112), P. Rossel cerne les « enjeux et les debats » de l'artisanat dans la
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longue duree, d'hier a aujourd'hui ; on lui contestera seulement sa definition de
l'artisanat « comme la stabilisation d'une differenciation sociale : la specialisa-
tion technique » (p. 29), pour lui preferer celle de Ch. Jaeger « des producteurs
independants qui exercent eux-memes leur metier » (p. 179). Constatons avec lui
que la division croissante du travail et le developpement concomitant du
capitalisme n'ont pas elimine le statut artisanal des societes occidentales, et qu'au
contraire ce qu'il appelle un « neo-artisanat » surgit des limites memes de la
concentration industrielle et de la crise contemporaine de la consommation.
« Entre les gros appareils et le salariat precaire existe par exemple un ensemble
d'interstices, depassant les critbres de la petite entreprise traditionnelle et
susceptible de se deployer pleinement dans 1'innovation » (p. 63, innovation dans
une production inedite, innovation aussi dans « 1'eclatement des crises de
formation »). Appliquee au Tiers-Monde et i la question de son developpement,
la pertinence de l'artisanat se revele aussi comme « un facteur de dynamisme
social, non seulement sur le plan technique ou economique, mais egalement sur
le plan culturel au sens le plus large » (p. 108), ä condition toutefois par exemple
de confiner le tourisme occidental ä des zones reservees, oü il ne destructurerait
pas le milieu indigene. La clef de la perennite de l'artisanat, dans le temps et
dans 1'espace ? « La dialectique des alternances historiques entre la main (l'outil)
et l'esprit » (p. 111).

Suivi d'une bibliographic de 220 titres, ce recueil d'articles « interpelle », comme
Pon dit aujourd'hui, tous les intermediaires culturels, de l'universitaire au
legislateur, du formateur au fonctionnaire international, qui tous y trouveront
matiere ä reconsiderer la place de l'artisanat dans le developpement de nos societes.

Serge CHASSAGNE.

L'Etude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 4e conference interna-
tionale, Lyon-Grenoble, sept. 1981, avant-propos de Louis BERGERON.

Paris, C.N.R.S., 1985. 16 x 24, 496 p., ill., index (« Colloques interna-
tionaux du C.N.R.S. »).

La 4e conference internationale Lyon-Grenoble de septembre 1981 consacre
la rapide ascension d'une nouvelle branche de l'archeologie, consacree aux
vestiges techniques et industriels. En 1978, des son numero 2, la revue L'Histoire
consacre un article ä l'archeologie industrielle (p. 91), sous la plume de Serge
Chassagne, en constatant que la France a en ce domain « un retard ä combler,
un inventaire ä dresser, des musees ä inventer ». A ce moment, l'archeologie
industrielle francaise n'a que trois ans d'activit6 et une exposition dirigee par
Maurice Daumas vient de se clore au Centre d'histoire des techniques du
Conservatoire national des arts et metiers.

L'emergence d'une nouvelle science auxiliaire de l'histoire ä la fin des annees
soixante-dix n'est pas fortuite. Compromise apres mai 1968 par les critiques
ecologistes adressees ä la societe productiviste et consumeriste, la preservation
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du paysage industriel herite du xix , siècle s'impose, au contraire, aux esprits
apres le premier choc petrolier, en 1978, alors que le second s'apprete ä fondre
sur les economies modernes. En 1979, les reportages televises sur les villes
industrielles ä l'abandon, des Midlands ä Detroit, se multiplient. Sur le territoire
national, la Lorraine siderurgique et le Nord des « gueules noires » font figure
de sinistres. Le pan industriel le plus ancien, et sans doute aussi le plus
« polluant », s'effondre. Tandis que le film « La Provinciale » connait un vif
succes, l'opinion s'apercoit qu'il est urgent de sauver ce qui fut le cadre de vie
des bätisseurs du nouveau monde mecanise, pendant plus d'un siècle. I1 s'agit
de conserver les outils du passe, quelle que soit leur taille. Il est aussi necessaire
de les depouiller de l'image negative qu'ils portent, en tant que symboles d'un
capitalisme d'accumulation primitive, ressenti comme plus sauvage. Le cheva-
lement et le terril ne doivent plus seulement evoquer les catastrophes de
Courrieres et Lievin, mais peuvent devenir des points focaux, ä partir desquels
il est loisible d'ancrer 1'evocation des pratiques quotidiennes passees, du bol de
cafe au lait matinal sur un coin de toile ciree ä la remontee du fond. En 1979,
alors que l'on songe au classement de monuments industriels, France-Culture
donne la parole aux historiens qui pourchassent la memoire ouvriere chez les
anciens, avant que leur generation ne s'eteigne. L'audio-visuel doit permettre
d'archiver des renseignements de terrain, afin de completer utilement les rapports
et les statistiques officielles sur les operations de production, sources elles-memes
menacees par certaines priorites discutables au niveau de la conservation.
« Discipline neuve et par vocation "plurielle", l'archeologie industrielle interesse
aussi bien les defenseurs de 1'environnement et les amoureux du passe que les
militants ouvriers soucieux de voir rehabiliter la geste du travail humain », ecrit
encore Serge Chassagne en 1978.

Apres 1'election de M. Francois Mitterrand en mai 1981, il devient logique de
voir l'$tat rendre un hommage plus remarque que les precedents ä l'archeologie
industrielle : le socialisme francais ne doit-il pas ses premiers elus, ainsi que ses
traditions les plus humanistes, ä son action passee aupres des travailleurs qui
faisaient fonctionner et produire tout ce potentiel industriel, aujourd'hui livre
ä la friche et ä la rouille ? A un moment oü ce meme socialisme s'affirme comme
1'une des forces politiques des « nouvelles classes moyennes », n'est -il pas juste
qu'il rende hommage officiellement ä ce qu'enfant il fut ? C'est ainsi que
M. le Premier ministre Pierre Mauroy, plus que tout autre porteur de la
tradition socialiste des « gueules noires », a eu l'honneur d'ouvrir par un
discours remarque la 4e conference de Lyon-Grenoble de septembre 1981
consacree ä L Etude et la mise en valeur du patrimoine industrie/, dont les actes
ont ete publies en 1985 par les editions du C.N.R.S.

Le nombre eleve des communications, cinquante et une, permet de faire le tour
complet de Ia jeune archeologie industrielle. Il promene le lecteur des cites ouvrieres
hollandaises jusqu'au cceur des usines, en evoquant le sauvetage du materiel
d'entreprises entieres, comme celui des usines de chapellerie de Chazelles, pros
de Lyon. La reconstitution de la vie quotidienne liee ä Ia premiere generation
industrielle ne s'arrete pas lä : eile fait des detours par la preservation de
chemins de fer anciens, comme ceux de I'A.P.P.E.V.A. de la Somme, ou encore
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par des recherches sur la formation des ingenieurs, si indispensable pour
comprendre I'agencement des locaux, lui-meme regulateur de la vie du
personnel. En aval, les communications ä la 4e conference internationale Lyon-
Grenoble s'attachent ä montrer comment la vie ouvriere se modifie ä chaque fois
que 1'amenagement du cadre industriel est revu pour des raisons techniques. Par
ailleurs, elles demontrent que la sauvegarde des installations anciennes peut eire
conforme ä une logique economique : les musees qui entreposent le materiel ancien
peuvent tendre vers 1'autonomie de financement en s'appuyant sur les recettes
des visites, qu'il est possible de susciter davantage par des explications et des
themes annexes, ce qui n'exclut pas bien sür le mecenat, public ou d'entreprise.
Il convient de noter ä ce sujet que la France connait en ce domaine un certain
retard par rapport aux pays anglo-saxons ou scandinaves, meme si certains
responsables commencent ä se soucier de realisations historiques, et culturelles,
utiles ä tous en definissant des rapports plus conviviaux entre employeurs,
employes et public.

Les themes annexes revetent le vestige archeologique brut d'un recit certes
scientifique, mais susceptible de solliciter l'imaginaire : c'est en cela qu'il
exerce une seduction indispensable pour motiver le visiteur. La machine
ancienne est presentee comme dans une seconde jeunesse, mais au-delä de
son aspect technique, toujours impressionnant par son ingenierie precoce et
parfois par sa taille, eile est illumine par une presentation complete qui rappelle
la vie des producteurs autour d'elle. La reussite la plus complete en ce domaine
consiste A remettre en marche l'installation ancienne et ä l'animer avec de
veritables utilisateurs, parmi lesquels il est dans certains cas possible d'integrer
les visiteurs eux-memes. De ce point de vue, le role pedagogique des ecomusees,
qui montrent la technique passee et son environnement, ne saurait etre
assez souligne : il constitue 1'occasion de donner aux lyceens de l'enseignement
technique un sentiment d'appartenance A une famille seculaire, fiere de son
savoir-faire et de ses dons prometheens. De meme que 1'archeologie indus-
trielle dissocie la vieille usine de ses « noires fumees », 1'ecomusee est
capable d'epurer l'initiation technique de la reputation injuste et obsolete
qui lui colic encore trop souvent ä la peau et la decrie sous le vocable infra-
economique de « voie de rattrapage ». L'ecomusee n'est donc pas seulement
le monument larmoyant erige par les generations industrielles victimes des
reconversions imposees par le couple robotique/informatique : il est comme
le temoin honorifique que transmettent les producteurs d'hier ä ceux de
demain, meme Si la mutation technologique de cette fin de siècle eloigne
un peu plus le travailleur de la transformation directe et charnelle de la matiere.
L'ecomusee permet ä 1'utilisateur de la commande numerique d'interioriser
la memoire glorieuse des forgerons du xviil' siècle, « aristocratic ouvriere »
s'il en füt. Le sauvetage des vestiges industriels est capable de reconcilier
de facon quasi permanente le jeune citadin avec le vieux tissu urbain et
manufacturier : le hangar ou le parc ä locomotives desaffectes sont trans-
formables en logements et en galeries commerciales, porteurs d'une « äme »
que n'ont pas encore acquise les « machines ä habiter » imagines par les
architectes de la Charte d'Athenes.
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Les actes de la 4° conference internationale de Lyon-Grenoble sur L Etude
et la mise en va/cur du patrimoine industriel attestent qu'en quelques annees,
une nouvelle science auxiliaire de l'histoire s'est constituee. L'historien et
l'amateur motives par le passe des sciences, des techniques, du monde et du
mouvement ouvriers, trouveront dans cet ouvrage un gisement considerable
d'exemples susceptibles de conforter un point de vue, ou au contraire de
provoquer l'interrogation. Its y verront que la France a ete plus lente que la
Grande-Bretagne ä s'initier ä 1'archeologie industrielle, mais qu'elle comble ce
retard ä pas de geant. Ne retrouve-t-on pas ici, sur le plan intellectuel, un
rattrapage qui evoque celui qu'accomplirent les producteurs francais vis-à-vis de
leurs homologues britanniques, au xvui' siècle ? La France, plus eprise de
tradition philosophique, aurait-elle besoin de l'audace des autres pour preter une
attention meritee ä son genie materiel ?

Jean-Marcel GOGER.

Fernand BRAUDES, La Dynamique du capitalisme. Paris, Arthaud, 1985.
12 x 19, 128 p.

Cet ouvrage est la reproduction de trois conferences faites par Fernand
Braudel ä l'Universite John Hopkins (U.S.A.) en 1977 pour presenter sa somme
monumentale parue en 1979: Civilisation materielle, economic et capitalisme
(Paris, Armand Colin, 3 vols). Son plan s'en deduit fort logiquement, avec trois
chapitres qui correspondent ä chacun des trois volumes : la vie materielle, les
jeux de 1'echange, le temps du monde. La lecture de ces deux oeuvres n'est pas
redondante mais complementaire. La Dynamique du capitalisme, par sa brievete
et sa densite, aide ä mieux comprendre la problematique d'ensemble des trois
volumes, dans lesquels Ia massivite et l'abondance remarquable des faits et des
references ont rendu difficile la comprehension globale. Leur lecture parallele
constitue une aide au lecteur qui ne veut pas se contenter d'un simple apercu d'une
oeuvre exigeante et rigoureuse. La brievete meme du texte est trompeuse car elle
tend parfois ä suggerer une problematique simple et lineaire ou ä laisser
echapper la subtilite de certaines analyses. Pour eviter ce piege, arpentons-le pas
ä pas, non sans avoir rappele que l'ambition de 1'ouvrage est de saisir la genese
du capitalisme dans l'Occident moderne, par le biais de 1'etude des mecanismes
economiques fondamentaux, centree sur 1'echange considere comme essentiel.

Le premier chapitre est consacr6 ä la presentation des deux premiers etages qui
menent au capitalisme. Le premier concerne les inerties liees ä la vie materielle,
« cette masse generalement mal apercue d'histoire mediocrement vecue » (p. 13).
Non definies en tant que telles, elles sont seulement decrites pour en faire
apparaitre les pesanteurs et inerties multiseculaires. Ce sont le nombre des
hommes, leur alimentation, les techniques, la monnaie et la ville, ensemble
multiple qui ne trouve pas son unite dans les categories d'analyse dont relevent
ses parties mais dans ce que 1'auteur considere comme 1'evidence historique de
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la description du « paysage » (p. 21). A l'image de 1'approche geographique dont
il s'est souvent inspire, F. Braudel manifeste ainsi son refus de la construction
de 1'objet etudie. Celui-ci ne peut jamais se substituer ä ce qui s'impose, avant
tout travail d'analyse, comme le materiel historique, qui doit pouvoir titre
interprete en tant que tel malgre les faiblesses de sa constitution. L'histoire a un
sens et une logique qui peuvent titre degages par une lecture directe mais qu'une
construction theorique prealable pourrait faire perdre.

La deuxieme partie du premier chapitre fait rentrer le lecteur dans l'essentiel
de la quete de l'auteur : les mecanismes de 1'echange et 1'economie de marche,
oü se cache et d'oü surgit le capitalisme. L'initiation debute avec la description
des outils de 1'echange. Son ambition est d'expliquer leur role dans 1'evolution
de 1'economie europeenne du xv' au xvIII' siecle, saisie comme un develop-
pement et une transformation progressive de leur forme avec l'apogee du xviu'
siècle oü « tous les outils [...] sont logiquement en service » (p. 31). La fortune
du capitalisme en Europe ne pourrait-elle pas s'expliquer par une avance acquise
dans 1'elaboration des mecanismes de l'echange des avant la revolution
industrielle ? Question de fond que l'auteur resout, apres examen, en insistant
sur la superiorit6 de ses instruments et institutions de commerce. L'economie de
marche a donc pu y titre plus prospbre ; or ce fut « au-dessus de 1'economie de
marche proprement dite qu'a prospere le capitalisme » (p. 39).

Le deuxieme chapitre est le plus dense du point de vue analytique et le lecteur
ne 1'acheve pas sans le sentiment d'avoir pu saisir 1'essentiel de la conception
braudelienne du capitalisme. Deux constatations initiales la fondent. 1) Le
capitalisme d'Ancien Regime a une etendue limitee et « ne cree pas de mode de
production qui lui serait propre et tendrait de lui-meme ä se generaliser » (p. 44) ;
il West que commercial, d'oü la primaute accordee ä 1'etude de ce secteur, et il
ne couvre meme pas toute la sphere des echanges. 2) Le capitalisme se diffe-
rencie de 1'economie de marche, bien qu'ils relevent tous deux de 1'echange ; cette
distinction est un trait d'analyse original qui fonde la conception du capitalisme
de l'auteur dont la preoccupation dans les pages suivantes est de la justifier.

L'economie de marche est decrite comme une « simple couche entre l'ocean
de la vie quotidienne qui la sous-tend et les processus du capitalisme qui, une
fois sur deux, la manceuvrent d'en haut » (p. 45). En d'autres termes, s'il existe
une autonomie entre les deux, c'est malgre tout de 1'etude de 1'economie de
marche que peut sortir la comprehension du capitalisme d'Ancien Regime.
L'auteur insiste alors sur la fiction que represente le marche autoregulateur, qu'il
voit naitre chez A. Smith avec la « main invisible ». Le marche est souvent tourne
ou fausse par les monopoles, auxquels un grand role est attribue, et le prix du
marche est en partie arbitraire. Il ne constitue donc qu'une liaison imparfaite
et partielle entre production et consommation. Deux categories d'echange
doivent titre distinguees. D'une part, 1'echange elementaire et quotidien du
marche, de faible ampleur ; il est « sans surprise » (p. 54), transparent et sa
caracteristique sans doute primordiale est que les benefices sont toujours limites
et mesures. D'autre part, 1'echange speculatif que l'auteur qualifie fortement
de « contre-marche » (p. 56) ; il est sophistique, dominant et les profits qui en
resultent sont par essence variables. L'allongement des chains de 1'echange
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(dont le commerce au loin fournit un exemple physique) distancie de facon
croissante le producteur de la vente. F. Braudel y voit la faille dans laquelle le
capitalisme apparalt : « Plus les chains s'allongent, plus elles echappent aux regles
et aux contröles habituels, plus le processus capitaliste emerge clairement »
(p. 58). L'importance de ce dernier semble donc bien fondamentalement liee a
1'echange (et non A la production et aux rapports sociaux sous-jacents) et ä
1'eclatement progressif de la sphere commerciale ä partir du xvi' siècle.
L'economie-monde est en germe des ce second chapitre. L'echange specifique
permet 1'accumulation de capitaux considerables et donc l'apparition de
structures sociales marchandes tres differenciees. Quelques tres gros marchands
s'imposent par la masse de leurs capitaux, indispensable ä cause de leur tres grande
lenteur de roulement. I1 en resulte pour eux une capacite constante d'adaptation,
qualite consideree comme caracteristique du capitalisme. Cette differenciation
sociale, et dons ce morcellement des täches, permet une modernisation croissante
des echanges que 1'auteur avait déjà soulignee dans 1'etude de leur transfor-
mation progressive.

L'auteur n'est cependant pas dupe de la precarite de cet acquis car, comme
il le remarque, « dans tous les pays du monde, un groupe de gros negociants se
detache nettement de la masse des marchands » (p. 59) ; or tous n'ont pas
evolue vers le capitalisme. Un prolongement de la question de la fin du premier
chapitre est donc necessaire : pourquoi 1'Europe occidentale a-t-elle connu seule
une evolution de ce capitalisme spontane, mais diffus et instable, vers la
stabilite ? A nouveau, 1'etude se doit d'etre comparative. Deux specificites
europeennes sont essentielles : d'une part, une stabilite sociale de longue duree
qui permet la longue gestation des fortunes familiales, « caracteristique
essentielle des societes d'Occident » (p. 74) ; d'autre part, ('absence ou la
faiblesse des obstacles sociaux qui s'opposent au capitalisme (comme l'insta-
bilite des couches dirigeantes mandarinales en Chine ou la precarite de la
possession de la terre en Islam). A ce dernier ensemble peut etre rattache le role
de 1'Etat, ou plutöt en Occident sa neutralite, sa faiblesse, voire une certain
complaisance (p. 77). Le lecteur termine donc la lecture de ce brillant chapitre
avec la claire comprehension des deux elements constitutifs du capitalisme
braudelien : 1'extension de la sphere des echanges qui fournit un vaste espace
pour le jeu speculatif du « contre-marche » ; la stabilite sociale de longue duree
(au moins pour les forces sociales qui font croitre 1'economie capitaliste).

L'ambition du dernier chapitre est de « her le capitalisme, son evolution et
ses moyens ä une histoire generale du monde » (p. 83). La realite ne doit plus
fournir des clefs d'explication mais les outils de 1'historien doivent aider ä
apprehender le « temps du monde ». Le premier outil forge, l'economie-monde,
est aussi le plus important et peut-etre le concept le plus celebre de F. Braudel.
11 est central car c'est la succession des economies-monde (Venise vers 1380, Anvers
en 1500-1560, Genes en 1560-1600, Amsterdam au xvi1' siecle, puis Londres
jusqu'ä Ia Premiere Guerre mondiale et enfin New York) qui explique les jeux
du capitalisme et son expansion. Leur etude se justifie donc puisqu'elles ont
ete les matrices du capitalisme europeen puis mondial (p. 89). Trois elements les
definissent : un espace geographique, un centre, et une division de 1'espace
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en cercles concentriques. Ce dernier trait est essentiel car il induit 1'inegalite,
caracteristique remarquable du capitalisme ä toutes les époques, au xv- siècle
comme aujourd'hui. Le centre ne peut prosperer que grace ä la soumission
economique de societes moins evoluees (Europe centrale, Irlande, Italie du Sud...
ä 1'epoque moderne ; les pays en voie de developpement aujourd'hui). En d'autres
termes, le capitalisme ne se concoit qu'avec la simultanéite des autres modes de
production (esclavage, servage), ce qui pour le moins complete (voire amoindrit)
l'idee chere ä Marx de leur succession, qui faisait dependre le capitalisme d'une
evolution historique anterieure et non d'une juxtaposition geographique.

Au cours de son investigation concrete de l'economie-monde, l'auteur
constate l'existence de deux types de domination, urbaine jusqu'A celle
d'Amsterdam et nationale ensuite (une excellente definition d'une economic
nationale en genese est donee, p. 103) ce qui lui permet de mettre en perspective
le capitalisme britannique et celui des autres pays europeens. C'est ainsi tout
naturellement que le lecteur est conduit ä 1'etude de la revolution industrielle qui
acheve l'ouvrage. Ce phenomene essentiel au developpement du capitalisme, i
I'eclosion en apparence si brutale, F. Braudel nous surprend encore en le
decrivant comme un processus lent. Alors qu'il situait le capitalisme commercial
ä Poppose de 1'economie elementaire, c'est au contraire au sein de celle-ci qu'il
voit apparaitre le capitalisme industriel. L'accumulation primitive du capital, au
centre des analyses marxistes, est laissee ä une place marginale ; la superiorite
commerciale anglaise acquise au xvul' siècle intervient seulement comme un
facteur d'ouverture pour la production industrielle grace aux echanges d'emblee
mondiaux qu'elle permet. Conception remarquable car non seulement eile
reconcilie les explications internes et externes et assure une continuite logique
entre les deux formes de capitalisme mais en plus eile fonde la specificite du
capitalisme chere ä l'auteur, celui de jeux de 1'echange et du commerce au loin.

Toute discussion critique d'un tel ouvrage ne peut avoir de validite que si le
cadre de reference des analyses est similaire, ä savoir la tres longue duree et I'espace
planetaire. La difficulte d'une teile approche assure probablement pour longtemps
une place unique, et peut-titre aussi paradoxalement marginale, ä l'ceuvre de
F. Braudel. L'analyse des fondements du capitalisme n'est pas chose aisee.
Contentons-nous pour 1'heure de deux remarques methodologiques qui fondent
la structure et les analyses de l'ouvrage. En premier lieu, l'auteur considere que
l'approche empirique doit titre privilegiee comme la plus apte ä aborder les
problemes essentiels. « Une histoire profonde. Nous ne la decouvrons pas, nous
la mettons seulement en lumiere » (p. 89). Les raisons de cette modestie peuvent
titre lues quelques pages avant. « L'histoire voit plus commodement les comment
que les pourquoi, et mieux les consequences que les origines des grands
problemes » (p. 84). La recherche des causes premieres est hors de portee des
historiens qui doivent se concentrer plus sur le fonctionnement et ses implica-
tions que sur les hypothetiques origines. Tout l'ouvrage est empreint de cette idee
qui se traduit par la multiplicite des descriptions, comme celle des marches de
Venise et d'Amsterdam (p. 26-27), ou par I'empirisme de I'approche comme celle
des temps economiques qui semble decouler directement de Ia realite historique
(p. 28-31): L'aboutissement d'une teile demarche se situe dans la description
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comparee d'un meme objet dans differentes civilisations, comme nous l'avons
vu ä plusieurs reprises. La rancon de cette approche est evidemment l'exigente
et peu accessible erudition qu'elle necessite et qui reste pour tout historien Pun
des aspects les plus fascinants de l'oeuvre de F. Braudel. En second lieu,
prolongement de la premiere remarque, ä un probleme en apparence d'abord
economique, l'auteur donne des reponses d'abord geographiques et sociolo-
giques. Belle illustration de l'histoire totale developpee par 1'ecole des Annales
et du caractere beaucoup plus geographique qu'economique de la pensee de
F. Braudel, trait déjà preeminent dans La MLditerrande. La notion meme
d'economie-monde, par exemple, avec son centre et ses cercles concentriques,
est geographique et les rapports de force en son sein sont d'abord des rapports
de distance. La distinction entre les trois niveaux d'echange est eile aussi spatiale
puisque c'est l'allongement des distances, jusqu'au commerce au loin, qui
explique leur hierarchie. C'est F. Braudel qui presente le mieux cette place
privilegiee de la geographie dans sa pensee quand, ä propos de la hierarchic des
trois formes d'echange, il conclut le premier chapitre en ces termes : « On
pourrait dire que 1'economie du monde entier est visible sur une vraie carte en
relief » (p. 39).

En dehors de toutes ses qualites specifiques et des resultats qu'il propose,
le premier merite de cet ouvrage est de rester dans le domaine des grands
problemes et d'y proposer des explications profondes. Rares sont les livres de
cette envergure. C'est sans doute l'ambition meme de l'oeuvre de F. Braudel qui
justifie la place preeminente qu'il tient dans 1'historiographie frangaise. La
publication de la Dynamique du capitalisme, un vrai livre d'histoire par I'ampleur
de sa problematique, est lä pour nous le rappeler.

Jean-Yves GRENIER.

Alain PLESSIS, La Banque de France et ses deux cents actionnaires sous le
Second Empire. Geneve, Droz, 1983. 15 x 22, 308 p., 1 pl. h.-t. (« Travaux
d'histoire ethico-politique », 40).

— Rdgents et gouverneurs de la Banque de France sous le Second Empire.
Geneve, Droz, 1985. 15 x 22, 456 p., index (« Travaux d'histoire ethico-
politique », 44).

— La Politique de la Banque de France de 1851 ä 1870. Geneve, Droz, 1985.
15 x 22, 364 p., index (« Travaux d'histoire ethico-politique », 45).

Entre 1851 et 1870, la Banque de France a realise une croissance spectaculaire,
la plus rapide sans doute de son histoire. En moins de vingt ans, he montant des
effets escomptes a ete multiplie par 5, celui des billets en circulation par 2,5, le
mouvement general des caisses par 3, le nombre de succursales et d'employes
par 2. « II n'y a pas plus de comparaison ä faire entre ce qu'etait la Banque
autrefois, ecrit en 1865 le regent de Waru, et ce qu'elle est devenue depuis, qu'il
n'y en aurait ä faire entre une petite boutique de nouveautes d'il y a quarante
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ans et ces immenses magasins, ces grands bazars oü se trouvent reunis ä la fois
tout ce qui est necessaire aux besoins les plus modestes aussi bien que tout ce
qui peut satisfaire-tous les gouts du luxe et de 1'elegance. »

Mais c'est aussi au cours de cette periode que la Banque de France a ete l'objet
de critiques vehementes et la cible d'adversaires puissants. Comment a-t-elle vecu
ces bouleversements ? Quelle a ete sa contribution ä la croissance ? Quels ont
ete les hommes qui ont effectivement  dinge l'institution ? Quelles ont ete les
relations de la Banque avec le gouvernement du prince-president ? Tel est l'objet
de la grande these d'Alain Plessis publiee en trois volumes par un editeur qui
a eu assez d'intelligence et de courage pour publier en 1982 le premier volume
sans qu'aucune aide financiere n'ait ete apportee ni -par l'$tat, ni par
l'Universite dans laquelle enseigne Alain Plessis, ni par la Banque elle-meme !

Le plan adopte par l'auteur peut surprendre. Il a en fait sa logique. Pour
comprendre la politique de la Banque de France entre 1851 et 1870, il fallait tout
d'abord connaitre les hommes qui l'ont dirigee car la Banque, « c'est d'abord
1'ensemble des personnes qui decident en son nom et les groupes sociaux
auxquels eile appartient ». En adoptant cette demarche, A. Plessis s'inscrit
dans une feconde tradition historiographique francaise qui mane histoire
economique et histoire sociale parce que « c'est ä l'intersection de leurs
domaines qu'emergent des problemes difficiles, et donc interessants ». Cette
approche sociale particulierement minutieuse eclaire d'un jour nouveau le monde
ferme des « millionnaires » du temps, ceux qu'on appelait alors « les classes
sup6rieures » ou les « classes eclairees », les 536 personnes qui, pendant le Second
Empire, ont ete membres des Assemblees generales de la Banque ou qui ont
rempli les fonctions de conseillers d'escompte, de regents, de censeurs, de
gouverneurs et de sous-gouverneurs.

Pour chaque personne, l'auteur a collecte un certain nombre de renseignements
concernant ses origins geographiques et professionnelles, le montant de sa
fortune, sa composition et son evolution, ses facons de vivre et de penser, son
role dans la cite. Quand on explore — et cela demande de nombreuses annees —
les archives de la Banque et les ouvrages imprimes, les actes de 1'etat civil, les
actes de manage et les tables de deces, les archives de l'enregistrement et Gelles
de la Legion d'Honneur, les archives notariales et le Catalogue des ouvrages
imprimds de la Bibliotheque nationale, rares sont ceux de ces hommes qui
demeurent vraiment dans l'ombre. Et que d'idees revues remises en cause par
cet harassant travail qui fait la qualite irremplacable de 1'« ancienne » these
d'Etat « ä la Francaise » ! Le grand apport d'A. Plessis est de demontrer, en
effet, que la Revolution industrielle n'a pas bouleverse la structure de la « haute
societe ». En classant he monde des « millionnaires »  schon leur profession, leur
participation aux affaires, la nature et la surface de leur entreprise, leurs
manieres de vivre et leurs quartiers de predilection, leurs preferences de
placement et leurs comportements demographiques, A. Plessis distingue trois
groupes. Le premier comprend tous ceux qui restent ä l'ecart des activites
economiques. Proprietaires, fonctionnaires ou membres de professions liberales,
ils demeurent tres lies ä un terroir provincial oü ils conservent de nombreuses
attaches. Dans ce milieu, on se singularise par sa notabilite, son role politique,
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sa culture classique, un style de vie qui reste ä bien des bgards aristocra-
tique et peut-etre aussi par un comportement demographique particulierement
malthusien.

Le second groupe rassemble les chefs d'entreprises, surtout commerciales, restes
en decä de l'aristocratie des affaires et dont la fortune ne depasse guere un
million. C'est en fonction de l'entreprise qu'ils dirigent que les membres de ce
groupe etablissent leurs domiciles, choisissent pour eux ou pour leurs fils des
alliances matrimoniales et briguent des fonctions officielles, le plus souvent pour
se faire les porte-parole de leur profession. Si le premier groupe perpetue assez
fidelement le modele ideal des elites de l'Ancien Regime, le deuxieme groupe
evoque « l'essor d'un capitalisme essentiellement commercial qui, ä Paris et dans
quelques grandes villes, a permis ä des commercants et ä quelques manufac-
turiers de s'enrichir et de constituer une classe montante, en voie d'acceder plus
ou moins rapidement aux premiers rangs de la societe ».

Le troisieme groupe, enfin, rassemble l'aristocratie des affaires, composee
essentiellement de grands banquiers et de puissants industriels, attires par les
nouveaux quartiers chics de la capitale (principalement le VIIP arrondissement),
ä l'affüt de toutes les grandes affaires, attires par les placements en valeurs
mobilieres, francaises et etrangeres, et qui concentrent entre leurs mains la
plupart des postes d'administrateurs des nouvelles societes anonymes, les Pereire
qui participent ä 44 conseils d'administration, les Rothschild, 32, les Mallet, 27...

Si ces trois groupes se distinguent par bien des traits, la force des mentalites
et des prejuges qui remontent it I'Ancien Regime les rassemble ; en particulier,
un goüt certain pour la vie rentiere qui est ä rapprocher de la peur qu'avaient
autrefois les nobles de deroger s'ils se livraient ä des operations mercantiles.
« Quoique composee de bourgeois pour une large part, ecrit A. Plessis, la haute
societe du Second Empire est en majorite de style aristocratique, eile a souvent
pour ideal une facon de vivre noblement qui a garde tout son attrait par-delä
la Revolution francaise. » Lä comme ailleurs, la Revolution de 1789 n'a pas
entraine de rupture radicale.

Et c'est la permanence de ces mentalites qui explique pour l'auteur 1'evolution
de la politique de Ia Banque de France au cours de cette periode. Dans les
relations qui l'unissent ä son environnement, ä la fois politique, economique et
social, Ia Banque doit tenir compte, en effet, des rapports qui s'etablissent ä
l'interieur du Conseil general entre des regents souvent divises et aussi d'un
ensemble d'elements qui tiennent principalement au comportement des hommes
et aux fluctuations de 1'economie.

D'une analyse chronologique des principales decisions, decembre 1851-decembre
1852 « le face-ä-face de la Banque et du gouvernement dictatorial », fm 1852-juin
1857 « la Banque sous pression », juin 1857-1864 : « le temps des experiences
et des orages », 1865-1870 « du triomphe ä de nouvelles inquietudes », A. Plessis
tire un certain nombre de constatations.

Si la Banque de France n'a pas finance le coup d'Etat comme on 1'a ecrit ou
laisse entendre, eile a tres vite contribue ä affermir le regime en apportant un
concours decisif aux grandes operations financieres de I'epoque. En cette periode
dite de « capitalisme liberal », il est interessant de remarquer combien une
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entreprise privee et jalouse de son « independance » a ete soumise ä des
interventions frequentes, voire ä un contröle quasiment constant du ministre des
Finances qui faisait regretter ä ses dirigeants 1'epoque benie de la monarchie
censitaire oü ils pouvaient compter, pour assurer leur defense, sur l'appui
« des hommes speciaux en matiere d'institutions de credit qui se trouvaient ä la
Chambre ». Les temps ont bien change avec le prince-president peu attache a
l'orthodoxie, sans respect pour les conseils des « hommes considerables » et
affichant son souci de « donner une legitime satisfaction aux besoins des
peuples ».

D'autre part, en se ralliant ä partir de 1857 au principe de la mobilite du taux
de l'escompte, en n'hesitant pas ä le modifier frequemment en fonction de
1'evolution de son encaisse et des variations du taux de la Banque d'Angleterre,
en ebauchant meme une politique d'open market, la Banque apparalt plus moderne
que ne l'ont pretendu ses detracteurs, les Pereire en particulier. Prudente et
moderne ä la fois, la Banque apparait ainsi comme un rempart contre toute
aventure monetaire et, par-lä meme, comme une garantie de fordre social
etabli. En fait, les « classes superieures » du Second Empire, craignant particu-
lierement le papier-monnaie, trouvent dans la Banque de France l'institution
tutelaire qui leur convient. « Voici pourquoi, ecrit en conclusion A. Plessis, la
Banque conserve tant de prestige parmi les riches, voici sans doute une des
raisons profondes de 1'echec des Pereire : leurs vues hardies ont pu seduire
quelques elements de la haute societe et d'autres surtout, plus marginaux, qui
aspiraient ä y acceder. [Mais] les « classes superieures » dans leur ensemble
n'entendaient pas qu'il soit reellement porte atteinte ä la puissance de la Banque.»

... Une remarquable demonstration d'histoire totale, bien superteure aux modes
de la New Economic History.

Jacques MARSEILLE.

Gerard BRUN, Technocrates et technocratie en France, 1918-1945. Paris,
Albatros, 1985. 15,5 x 23, 324 p., index.

De la Premiere ä la Deuxieme Guerre mondiale, la structure des elites s'est
modifiee, laissant emerger une nouvelle categoric : le « technocrate », qui, si l'on
en croit Gerard Brun, se distingue du simple « technicien » en exprimant une
ideologie. Si le second est produit par une evolution sociologique — l'apparition
de la grande entreprise, la montee du « capitalisme financier », la part croissante
de la technologie dans la production, etc. —, le premier resulte d'une evolution
de la politique, c'est-ä-dire des modes de gestion de l'Etat et des idees ou choix
qui les sous-tendent. Arme ainsi de quelques definitions simples et « souples »,
pour reprendre ses termer, I'auteur nous convie ä plonger dans cet univers
complexe, frontalier entre le monde politique, economique, intellectuel. Sur trois
decennies, deux periodes ont marque la formation d'une « technocratie » en
France : les annees trente et l'Occupation.
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Apres les debuts de la crise de 1929, se developpent une profusion de cercles,
mouvements, revues qui tous tentent de definir de nouvelles voies, entre un
capitalisme liberal suppose responsable de la Depression et un communisme, plus
ou moins condamne suivant les cas. Patrons, syndicalistes, ecrivains, hauts
fonctionnaires se retrouvent au sein de X-Crise ou des Nouveaux cahiers,
transgressant souvent (ä 1'echelle des individus) les barrieres de classe ou les
ideologies traditionnelles. Its contribueront ä forger un nouveau mode de
comportement au sein de 1'$tat ou au sein de I'entreprise et seront connus sous
le nom generique de « planstes ».

Mais, au moins jusqu'ä la fin des annees trente, la plupart de ses initia-
tives ne voient guere d'applications concretes, du moins au plan national.
Gerard Brun decrit ainsi un phenomene classique de generation bloquee. La
preparation de la guerre et surtout I'Occupation leur donneront la possibilite
de s'exprimer, les uns an sein d'une mythique « synarchie », les autres dans
les divers mouvements de la Resistance. Vichy permet l'accession au pouvoir
de nombreux chefs de file du planisme d'avant-guerre : Belin, de la tendance
Syndicats de la C.G.T., premier ministre du Travail et de la Production,
Jacques Barnaud, l'un des dirigeants de Nouveaux cahiers, charge en 1941
des relations economiques avec l'occupant, Gerard Bardet, un ancien d'X-Crise,
dirigeant du Centre d'information interprofessionnel, etc. II en forge ou en
revele d'autres, comme Jean Bichelonne, I'homme cle de toute I'economie
dirigee de Vichy.

On le voit, le sujet est ä la fois vaste et passionnant, bien circonscrit
mais ä multiples entrees : sociologique, politique, economique, historique,
etc. Mais force est de reconnaitre que 1'auteur le domine avec beaucoup
de difficultes. Lhistorien ne pourra qu'etre trouble et desoriente par le
plan de l'ouvrage, qui distingue « reflexion » et « action », et oblige A
d'incessantes repetitions nominales ou chronologiques : quel sens y a-t -il
ä traiter, ä trois ou quatre reprises, d'une periode, d'abord sous l'angle
des hommes, puis celui des idees, puis celui de faction politique, en
distinguant de nouveau reflexion et action ? De ce fait, on croule sous les
noms, les sigles, sans que se degage une reflexion d'ensemble. Par ailleurs,
1'echantillon choisi est souvent extremement flou : ainsi, le Marechal Petain
lui-meme se voit promu ä la page 169 « technicien », ce qui expliquerait
son gout pour les « synarques »... Peut-on definir une « generation » de
technocrates en ne prenant uniquement que ceux qui se sont exprimes dans
des revues ? Quid d'une etude ou simplement d'une synthese sur les corps
(Mines, Finances, etc.) ? On attendrait lä une analyse plus fine ou des
echantillons plus construits.

Si 1'ouvrage reste pour 1'essentiel une lecture de textes, on y trouvera
neanmoins beaucoup d'informations biographiques. Un index tres complet
permet d'ailleurs de se retrouver dans cette multitude de fiches, pas toujours
actualisees . : on comprend mal qu'une these soutenue en 1977, mais publiee
huit ans plus tard ne tienne pas compte des avancees historiographiques
sur he sujet, comme les livres de Richard Kuisel (Le Capitalisme et 1 Etat en
France, Paris, Gallimard, 1984, publie aux U.S.A. en 1981) ou de Francois
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Fourquet (Les Comptes de la puissance, Paris, Encre, 1980) ou encore celui
de Luc Boltanski (Les Cadres, Paris, Minuit, 1982), sans parler de nom

-breux articles. Malgre tout, grace ä l'index, l'ouvrage garde un interet
certain.

Henry Rousso.

L'Etat au pluriel. Perspectives de sociologie historique. Sous la dir. d'Ali
KAZANCIGIL. Paris, U.N.E.S.C.O./Economica, 1985. 15,5 x 24, 289 p.
(« Politique comparee »).

Du fait de la croissance de son role dans toutes les societes, y compris celles
du Tiers-Monde et des pays socialistes, 1'Etat est au centre de maints debats et
enjeux du xx' siècle. Pourtant, en depit d'une lointaine tradition intellectuelle,
qui va de 1'Antiquite (Aristote) ä la Renaissance (Machiavel), et des Lumieres
(Montesquieu, Hegel) au xix° siècle (Marx, Weber), l'$tat n'a pas ete un objet
de reflexion privilegie pour les sciences sociales contemporaines, qui ont plutöt
axe leur interet sur les individus, les groupes, les societes et laisse aux philo-
sophes la täche de penser 1'Etat, aux juristes celle d'en decrire le cadre formel
et institutionnel. L'ouvrage ici presence s'inscrit dans le contexte du renou-
vellement recent que connaissent les etudes sur 1'Etat et, comme son titre d'emblee
l'annonce, il se donne pour propos de sortir la reflexion sur ('Etat de son
cloisonnement disciplinaire et de renover la problematique sur ces questions par
une approche multiple, « plurielle ».

Multiple, d'abord, dans son objet : le recueil assemble des etudes (inedites,
pour la plupart) portant sur des aires et des periodes tres diverses, de 1'Inde et
de l'Afrique anciennes ä l'Islam contemporain, en passant par les monarchies
francaise et anglaise du xvii' siècle. Multiple aussi dans ses perspectives :
sociologues, anthropologues, politologues et historiens ont contribue ä cc recueil,
chacun avec les methodes et problematiques propres ä sa discipline. Multiple,
enfin, par la demarche adoptee, deliberement pluraliste puisqu'elle associe — et
dans une certain mesure tente de mettre en resonance — des theories et des ecoles
de pensee fort differentes, marxiste, weberienne, structuro-fonctionnaliste.

Sans s'attarder ä debattre d'une definition prealable — sinon pour adopter
une designation minimale de l'Etat comme « mode universel et specifique de
domination » —, les auteurs s'attachent surtout ä une analyse comparative
et diachronique du phenomene etatique. La premiere partie de l'ouvrage
(« Origin et formation ») regroupe les chapitres qui privilegient un angle
d'approche genetique, pour degager les differents facteurs en jeu dans
1'apparition de I'$tat, leurs modalites diverses scion les temps, les lieux, les societes
(notamment : M. Godelier sur 1'Afrique, R. Thapar sur l'Inde, A. R. Zolberg
sur la France et l'Angleterre, A. A. Mazrui sur 1'Afrique et A. Kazancigil sur
1'Etat « peripherique »). La deuxieme partie (« Structure et fonction ») met plutöt
l'accent sur l'analyse synchronique et abstraite, qui aborde 1'Etat ä partir de
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la variete de ses formes et des fonctions qu'il assure (citons la mise au point de
Ph. Resnick, sur les fonctions de l'Etat moderne : economic, politique et
legitimation).

Pour se diriger au travers du livre et de son chasse-croise de methodes et de
points de vue, on peut proposer trois axes thematiques, ou plutöt trois debats,
qui, de fagon plus ou moins explicite, structurent la reflexion de tous les auteurs.
Le premier touche aux rapports de I'economique et du politique, et au poids relatif
de ces facteurs dans la formation et le fonctionnement de l'Etat. Faut-il, comme
le veut non seulement la tradition marxiste orthodoxe (V. E. Tchirkine) mais aussi
un theoricien comme I. Wallerstein, accorder la primaute ä la determination
economique et voir dans l'Etat un produit et un reflet des interets de classe ou
de groupes sociaux dominants — quitte, d'ailleurs, ä lui reconnaitre par retour
une relative autonomie ? Faut-il, au contraire, privilegier d'autres facteurs, et
replacer au centre de l'analyse le politique et, plus largement, les conditions
historiques et culturelles particulieres ä chaque pays ? C'est cc que proposent,
pour 1'Europe, les chapitres de P. Birnbaum et de Ph. Resnick, insistant sur
la variete des modes de centralisation etatique en fonction des traditions
nationales ; pour les pays musulmans, le chapitre de B. Badie, sur les rapports
entre politique et religion dans la culture islamique ; et pour 1'Afrique, le
chapitre de A. A. Mazrui sur le triple heritage culturel (indigene, islamique et
occidental) qui a preside ä la formation des etats africains.

A un deuxieme niveau, la question est abordee sous Tangle des rapports
entre facteurs endogenes et exogenes : faut-il accorder, dans le processus de
formation de l'Etat, une place determinante aux facteurs internes d'une societe
(sa structure sociale et politique, son developpement economique, ses traditions
culturelles), comme le font Godelier, Thapar et Eisenstadt ? Ou plutöt donner
la primaute aux determinations exogenes ? C'est la these soutenue par
Wallerstein, qui volt dans I'apparition de l'Etat moderne une consequence de
1'emergence du systeme capitaliste. C'est aussi, d'un autre point de vue,
l'argument defendu par Zolberg, qui critique le presuppose trop univoque de
Wallerstein et met en lumiere Ie role des facteurs politiques et strategiques dans
la formation des Etats europeens (France et Angleterre) au debut de 1'epoque
moderne.

En dernier lieu, une question essentielle, recurrente tout au long de l'ouvrage,
est celle du comparatisme. Il est clair que ces problematiques sur l'Etat ont en
commun d'etre, ä l'origine, formulees ä partir de 1'experience occidentale et
capitaliste. Au point meme que Wallerstein va jusqu'ä refuser le nom d'Etat ä
toute forme non capitaliste d'« entite bureaucratique », fermant ainsi la voie ä
toute possibilite comparatiste. Au contraire, des chapitres comme ceux de Godelier
et de Thapar montrent la necessite de developper la reflexion theorique sur les
formes d'Etat apparues hors du systeme capitaliste, dans des societes ä ordres
ou ä castes (Inde, Chine, Afrique, cite antique) ; de meme, les articles de
M. Kaplan et A. Kazancigil appellent ä un renouvellement de la pensee de l'Etat
dans les pays du Tiers-Monde. Si peu convaincant qu'il paraisse ä un regard
historien, meine l'essai de typologie formelle par laquelle M. G. Smith tente
de mettre en rapport forme d'Etat et structure sociale, invite, lui aussi, ä
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diversifier l'analyse. En bref, tous ces chapitres proposent de decliner autrement
1'histoire de l'$tat, en cela fideles au projet du livre. Ce faisant, ils dCsignent
aussi sa limite : au terme de la lecture, le chemin ä parcourir semble long
encore, avant que les sciences sociales n'aient blabor6, pour penser l'$tat, un
langage commun.

Marie-Noelle BOURGUET.

Bernard PAULRE, La Causalite en dconomie. Signification et portee de la
moddlisation structurelle. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985.
14 x 20,5, 440 p. (« Science des systbmes »).

L'ambition de cet ouvrage est double. Dans un premier temps, il s'agit de
montrer ä la fois l'omnipr6sence de la causalite dans l'analyse economique et
l'insuffisance de sa prise en compte explicite. Dans un second temps, I'appro-
fondissement de la notion conduit ä une analyse structurelle qui trouve sa
meilleure realisation dans la Dynamique des systbmes. Deux parties donc, dont
la fonction au sein de l'ouvrage et la pertinence sont tres diffbrentes.

L'analyse du principe m8me de causalit6 est peu convaincante (chap. 1 et 2).
Le but de l'auteur est de montrer la place qu'il occupe au sein des multiples
processus explicatifs (explications fonctionnaliste, comprehensive, par les raisons)
mais, trop genCrale et descriptive, cette etude ne fait pas assez percevoir la
spbcificitC du probleme que la causalit8 pose en economic. Or, comme le
souligne l'auteur (p. 65), il est paradoxal de constater son importance dans la
philosophie economique alors qu'il n'est que rarement explicitC dans la theorie
economique. On aurait en ce sens prbfer6 une etude, sans doute plus heuristique,
sur les transformations du concept de causalit6 et de son recours dans l'histoire
de la pensee Cconomique.

Plus originaux sont les chapitres 3 ä 7 oü B. PaulrC essaie de montrer la place
de l'analyse causale dans diffCrents problCmes de th6orie 6conomique. Il en
ressort une grande impression d'hCtbrogCneite entre les explications purement
causales de l'inflation avec les theories mon6taristes et les interpretations
totalement implicatives avec les conceptions neo-classiques. A propos de chaque
probleme ktudiC un Clement critique est apportC qui permet ä la fois d'affiner
la notion de causalitC utilisable et de conforter la these finale : la supe rioritC de
la Dynamique des systbmes. Ainsi, l'auteur montre bien le caractere explici-
tement causal de la theorie keynCsienne sous ses deux aspects externe (processus
psychologique) et interne (enchainements de determination entre variables
ddpendantes). Deux conclusions sont deduites de cet exemple. D'une part, il existe
une complbmentaritC entre explications causale et comprehensive. D'autre part,
1'orientation de la dbmarche keyn6sienne vers la lutte contre le chömage finalise
la recherche causale : en ce sens, l'existence d'une relation de causalitt entre deux
variables n'a de sens qu'a l'intr rieur d'un systeme finalise. Dans la theorie du
desbquilibre, le caractere causal est @galement patent : l'approche sequentielle
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de Clower, par exemple, 1'illustre avec la regle de l'echange monetaire comme
cause structurelle de desequilibre. L'auteur lui reproche, cependant, cette
exclusivite qui nie toute strategie consciente et calculee de 1'agent. De cette
insuffisance se degage une double necessite : la demarche doit titre implicative
et la notion de causalite structurale (comprenant plusieurs relations causales
simples) doit titre introduite.

L'etude de l'inference causale en econometrie (chap. 7) est importante
dans la perspective d'une differenciation de la Dynamique des systemes. Les
considerations sur l'operationnalisation de la causalite ä travers, surtout, les
modeles classiques de Simon et Wold sont eclairantes. Pour le deuxieme, la
causalite provient de chaque equation, alors que pour le premier eile n'emerge
que de l'ensemble du systeme d'equations qui donne une signification propre A
fordre causal (p. 167). Avec le premier, le concept de causalite est pauvre ; avec
le second, l'inference d'une relation de causalite elementaire devient relative ä
l'ensemble du systeme dans lequel eile est incluse, autrement dit un privilege est
accorde ä I'aspect syntaxique au detriment de la semantique. Dans les deux cas,
tout ce qui concerne I'aspect decisionnel et informationnel est passe sous silence.
L'auteur voit lä une lacune majeure de 1'econometrie qui procede comme les
sciences exactes, pour lesquelles une causalite deterministe peut fonctionner ä la
difference de l'analyse economique oü sa validite partielle doit titre completee
par la notion — dCsormais classique, ce qui ne signifie pas toujours pertinente —
de regulation. Par ce biais, le recours ä la Dynamique structurelle s'impose.

La deuxieme partie debute par une justification de la Dynamique structurelle,
presentee surtout, bien que 1'auteur s'en defende, contre l'econometrie (un tableau
des oppositions est donne aux pages 231-233). Les critiques de son caractere
a-historique et de son souci d'expliquer par des lois et non par des causes
(dimension predictive et non explicative) sont assez convaincantes. L'opposition
de la rigueur mathematique, consideree comme peu explicative, au modele
intuitionniste, qui se refere ä un « modele mental » par definition subjectif et
« irrationnel » (p. 245-248), fest beaucoup moins. La reference methodo-
logique essentielle de la Dynamique structurelle, la cybernetique, est ensuite
presentee (chap. 10) avec une insistance particuliere sur son attrait essentiel : elie
permet A la fois un recours aux methodes implicatives et causales.

La Dynamique des systemes selon 1'auteur pallie tous les defauts rencontres
dans les autres methodes. Sa presentation (chap. 11) tranche par sa clarte
avec les chapitres precedents. Apres une interessante presentation de la
genese de la methode (les travaux de Forrester sur la Dynamique industrielle),
I'auteur insiste sur trois aspects qui lui semblent essentiels : caractere cyber-
netique, contenu semantique, exigences informationnelles. La fin de l'ouvrage
est consacree aux instruments de la Dynamique des systemes et ä trois exemples
d'application (systeme du monde de Meadow, gestion d'une entreprise, cycles
economiques). La difficulte essentielle, comme le souligne B. Paulre, est la
validation de ces modeles car aucun test statistique n'est applicable. Le principe
meme de leur caractere subjectif et de leur fonction non predictive mais
explicative exclut l'idee de contröle par reference ä une realite quantitative
observable.
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La finalite de 1'ouvrage est claire : demontrer la superiorite de la Dynamique
des systemes sur les autres modes de representation de la realite economique. Cette
finalite est en soi contestable pour deux raisons. En premier lieu, la grande
heterogeneite des ambitions des theories presentees rend artificielle toute
comparaison. En second lieu, si le critere retenu — la prise en compte de Ia
causalite — est en soi excellent, il repond mal ä l'objectif assigne par insuffi-
sance de l'analyse economique de la notion et par sa prise en compte en fait trbs
specifique dans l'analyse des systemes (sens restreint de causalite, grande
subjectivite d'emploi). Celle-ci a une place ä part dans l'analyse economique ;
il est en partie vain de vouloir l'integrer ä un ensemble methodologique aux rCgles
differentes. D'oü le caractere composite de cet ouvrage oü deux livres sont en
fait imbriques (le sous-titre est revelateur) : une etude de la causalite dans 1'analyse
economique ; un plaidoyer pour la Dynamique des systemes. Il en resulte une
reelle richesse descriptive mais aussi une portee theorique parfois insuffisante.

Jean-Yves GRENIER.

Christian SCHMIDT, La Semantique economique en question. Paris, Calmann-
Levy, 1985. 14 x 21, 264 p. (« Perspectives de 1'economique »).

L'ouvrage de C. Schmidt ambitionne de sonder la methode et le discours sur
la methode des economistes theoriciens. Il s'agit bien, comme l'indique un sous-
titre revelateur, d'une recherche sur les fondements de 1'economie theorique,
d'une analyse epistemologique des theories qu'il est donc imperatif de connaitre
au prealable. L'ouvrage se decompose en deux parties. La premiere justifie le
recours ä une etude epistemologique pour comprendre les fondements logiques
de 1'economie thborique. La deuxieme s'attache plus specialement ä determiner
la validite de la methodologie du theoreme significatif de Samuelson.

Le premier chapitre est consacre ä 1'examen du probleme des reecritures avec
1'exemple des deux couples Sraffa-Ricardo et Debreu-Walras. C. Schmidt nie
('opinion courante (celle de Samuelson) scion laquelle il ne s'agirait que d'une
simple formalisation mathematique au profit d'une interpretation epistbmologi-
quement beaucoup plus riche en term de « programme de recherche » developpee
par Lakatos (p. 37). Les grandes oeuvres economiques se distinguent par l'ampleur
des questions posees qui ouvrent un programme de recherche auxquelles les
reponses apportees ne sont que partielles, cc qui necessite des reecritures poste-
rieures. Cependant, comme le montre le deuxieme chapitre, Sraffa et Debreu se
differencient par leur approche. Le premier cherche une regle d'interpretation
pour eclairer les proprietes logiques du systeme analyse ; c'est l'approche
semantique. Le second, au contraire, recherche les conditions logiques formelles
d'existence des proprietes mises en evidence ; c'est I'approche axiomatique.

L'auteur developpe alors (p. 45) 1'exemple de la fonction de consommation
keynesienne et montre comment Popposition entre approches macro- (Keynes)
et microeconomique (Clower) est d'abord une opposition entre approches
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semantique et axiomatique (p. 52). En effet, la deuxieme necessite l'introduction
de contraintes de choix pour permettre une generalite formelle dont la raison d'être
est syntaxique au detriment de la precision semantique. Analyses micro- et
macroeconomique ne se differencient cependant pas toujours par ce biais et
l'auteur introduit un critere plus pertinent, celui de norme semantique. Dans
l'analyse microeconomique, la norme definit un principe subjectif d'action
de 1'agent ; dans l'analyse macroeconomique, son role est de contribuer ä
l'architecture d'ensemble du raisonnement mais sans en etre le fondement. Dans
cette perspective, le troisieme chapitre joue un role central. Il postule d'abord
la norme comme concept clef pour differencier, aux sources de 1'economie
theorique, ce qui renvoie ä la realite (« propositions positives ») et ce qui
renvoie ä un etat obligatoire ou autorise (« propositions normatives »). De lä,
1'auteur demontre que l'analyse en terme de logique des preferences repose non
pas sur 1'articulation (necessaire) mais sur I'assimilation (abusive) entre une
proposition normative et plusieurs propositions positives correspondantes. Il en
decoule qu'elle reste vide de sens tant que n'a pas ete pensee la signification
semantique du concept de preference puisqu'il est demontre (p. 71-83) que
l'approche axiomatique reste insuffisante ä cause des nombreuses interpretations
susceptibles d'être donnees aux preferences.

Le dernier chapitre de la premiere partie prolonge cette analyse par 1'etude
du calcul economique. Les propositions preferentielles qui fondent ce dernier
sont habituellement considerees comme non normatives puisqu'elles ne ren-
voient ä aucun critere explicite particulier de jugement (p. 85). Cependant, la
compatibilite avec toutes les normes possibles n'equivaut pas ä 1'absence de
normes ; le recours inevitable ä la rationalite conduit ä reintroduire la norma-
tivite car l'interet peut titre compris de multiples facons (p. 86).

A la premiere partie qui constitue une analyse critique d'un large horizon
theorique succede un ensemble de chapitres qui developpent une analyse logique
et epistemologique approfondie de la methodologie du theoreme significatif de
Samuelson qui est « la position methodologique - dominante en economic
theorique » (p. 125).

Des 1947, Samuelson definissait le theoreme significatif comme une hypothese
sur les donnees empiriques « qu'il West pas impossible de refuter, ne serait-ce
que dans des conditions ideales » (p. 127). Apres la mise en evidence de la
notion de theoreme significatif operationnel (la refutabilite ne porte pas sur la
proposition theorique mais sur les enonces singuliers empiriques deduits),
C. Schmidt la confronte ä la methodologie de M. Friedman (des propositions
theoriques peuvent n'avoir aucun contenu empirique et avoir une signification
economique). Il en deduit que les divergences portent en fait sur des inter-
pretations theoriques (la mesure de 1'utilite) qui ne recoupent pas les divergences
de methode. Conclusion importante, car il en resulte que ces dernieres en theorie
economique ne sont pas explicatives des differences d'analyse (p. 140). Il est montre
ensuite que la methode de Samuelson n'est pas d'inspiration popperienne, en
particulier le critere de refutabilite de Popper ne coincide pas avec l'inter-
pretation operationnaliste de Samuelson. Il en deduit ce deuxieme resultat
important : la methodologie de Samuelson s'explique plus par des difficultes
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inherentes ä la theorie economique que par des considerations de philosophie des
sciences.

C'est donc vers la recherche de la methodologie implicite de Samuelson que
1'etude doit se poursuivre (chap. 6). D'oü proviennent les theoremes significatifs
ä tester par les enonces empiriques ? L'auteur presente trois sources (analyse des
valeurs extremales, de la stabilite et analyse qualitative) dont noun prendrons
seulement la premiere ä titre d'exemple. La theorie de la maximisation
represente pour Samuelson le champ privilegie d'application des theoremes
significatifs. Or la maximisation du comportement du consommateur presuppose
1'existence d'une relation de preference qui, par hypothese, echappe ä la
refutabilite. C'est pourquoi aucun theoreme sur la theorie du consommateur ne
saurait eire directement significatif. Tres eclairante est alors la reflexion sur Ia
motivation de Samuelson dans son recours ä la maximisation qui s'appuie ä la
fois sur son caractere purement instrumental (eile permet de rassembler un grand
nombre de donnees empiriques) et, ä l'inverse, speculatif (refutabilite indirecte
mais discutable, qui compare des situations economiques avec ou sans l'hypo-
these de maximisation). A travers cette faille, que C. Schmidt accentue en
montrant que le lien entre valeurs extremales et stabilite est trop variable pour
attribuer ä la stabilite un sens immediatement operationnel, apparalt le role du
recours ä l'algebre lineaire qui reduit la distance entre modeles conceptuels et
modeles empiriques puisque les premiers donneront lieu ä des propositions
quantitatives. En consequence, la separation epistemologiquement necessaire entre
proposition theorique et donnees empiriques cede la place ä une representation
plus traditionnelle pour 1'economiste, oü le realisme d'une theorie depend de son
aptitude ä s'articuler sur une description statistique.

La derniere etape dans 1'examen de la methodologie de Samuelson consiste
ä en tester la valeur sur 1'exemple de predilection (voire unique) de son createur :
la theorie des preferences revelees (chap. 7). L'examen detaille permet d'affirmer
qu'elle West pas capable d'engendrer des enonces singuliers refutables, condition
operationnelle pourtant essentielle. Puis, l'auteur tente de cerner la port6e de cc
contre exemple sur 1'ensemble de la methodologie du theoreme significatif et
approfondit la notion de coherence ä travers le flottement terminologique
(theoreme significatif ou axiome faible). L'examen des fondements semantiques
du theoreme significatif (chap. 8) permet d'elargir le champ des interrogations
par une reflexion sur la refutabilite chez Samuelson (p. 206-212) et sur la
dichotomie theorie-modele en economic (p. 212-222). Cc dernier point est
important car il met en cause la pertinence de la refutabilite d'une proposition
theorique par un modele econometrique, interrogation qui appartient ä un
domaine inexplore, voire souvent ignore, ä cause de 1'assimilation abusive entre
valeurs calculees et valeurs observees.

La question qui reste pendante ä l'issue de l'ouvrage est donc la suivante :
une pratique scientifique au sens fort, qui inclut en particulier la precision
semantique, est-elle possible en economic ? C. Schmidt demontre avec pertinence
sur 1'exemple du theoreme significatif, le caractere complexe du lien en fait
antagoniste entre precision semantique et refutabilite. L'etape suivante doit
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consister ä montrer que cet antagonisme n'est pas general, autrement dit que les
trois voies principales d'investigation qui apparaissent (axiomatisation sans
semantique, constructivisme de Samuelson, rigueur semantique mais sans fecondite
empirique) peuvent effectivement s'articuler pour permettre, par exemple,
une investigation de la discontinuite entre connaissances issues des modbles
theoriques et informations fournies par les modeles econometriques. Plus
generalement, on peut se demander si les regles epistemologiques classiques (en
particulier celles de Popper) sont pleinement pertinentes pour juger les regles du
savoir en economic theorique, autrement dit si l'on est en droit d'escompter un
savoir economique analogue ä celui des sciences physiques ou naturelles. Ce n'est
pas un hasard si c'est ä propos de la refutabilite qu'achoppe la theorie des
preferences revelees et que, plus generalement, cette derniere constitue un theme
essentiel de l'ouvrage. Comment, en effet, la refutabilite peut-elle avoir une pleine
pertinence dans une science oü le fait empirique ne peut etre independant de
l'investigation theorique et oü « 1'experience cruciale » de Duhem se trouve tout
particulierement exclue ? Comme le montre cette interrogation, cet ouvrage,
malgre sa technicite economique, ne doit pas etre lu par les seuls economistes
car, d'une part, il propose une demarche d'analyse epistemologique (etude de
la rigueur logique et semantique) qui peut avoir une reelle portee heuristique pour
d'autres sciences humaines ä caractere technique, d'autre part, la richesse de
son contenu, la profondeur et la rigueur de ses analyses meritent une audience
tres large.

Jean-Yves GRENIER.

Albert HIRSCHMAN, Vers une dconomie politique dlargie. Paris, Minuit,
1986. 14 x 22, 112 p. (« Le sens commun »).

La dernibre publication francaise d'Albert Hirschman regroupe les lecons
qu'il a donnees au College de France en 1985. Elles constituent ä la foil une
synthese et une mise ä jour, parfois critique, des travaux tres divers de
1'economiste et sociologue de Princeton. Leur point commun reside dans une
approche large, voire exterieure, de 1'economie politique. La preoccupation
principale de Hirschman est d'elargir le champ et les outils de l'analyse
economique par la prise en compte de donnees d'ordre sociologique, politique
et psychologique.

Les trois premiers chapitres reprennent tres exactement ses directions de
recherche essentielles. Le premier etudie Ie concept d'interet et les transfor-
mations de sa signification. L'auteur insiste sur sa double evolution. Au sein du
champ economique d'une part, depuis sa place centrale et paradigmatique au
xviii' siecle, de Mandeville ä Smith, jusqu'ä son caractere tautologique actuel
et ses manifestations originales comme l'initiative creatrice de 1'entrepreneur
(Schumpeter) ou l'animal spirit du capitalisme (Keynes) ; dans l'extension ou la
contraction de son champ d'application, d'autre part, qui oppose une origine
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politique au xvi' siècle (l'interet rationnel du prince de Machiavel) aux inter-
pretations sociales et collectives de 1'histoire contemporaine.

Le second se preoccupe de 1'influence des effets de liaison dans le develop-
pement economique. Hirschman reprend lä une idee importante de sa Strategy
of Economic Development 1 • Pour lui, l'essor economique resulte moins de la
repartition optimale des facteurs de production selon un critere classique
d'efficacite que de l'impulsion apportee par les investissements initiaux, ce qu'il
nomme leurs effets de liaison. La bibliographie recente du sujet est analysee autour
de quelques problematiques centrales comme la substitution d'importation, la
liaison fiscale ou par la consommation, ou les implications sociales des effets
de liaison.

Le troisieme chapitre est consacre ä 1'analyse de 1'etat d'un debat sociologique
lance par l'auteur en 1970 2, celui du choix d'action individuelle entre la
defection (« exit ») et la prise de parole (« voice »). L'ambition de cette
antinomie est d'aider ä examiner « les facteurs d'ordre et de dbsordre dans le
monde social en remarquant que les acteurs sociaux ont le choix entre deux modes
d'action pour lutter contre un desordre grandissant : la defection, c'est-ä-dire
1'abandon de la relation dans laquelle on intervient en tant qu'acheteur d'une
marchandise ou en tant que membre d'une organisation [...] ; la prise de parole,
c'est-ä-dire la tentative de corriger et d'ameliorer cette meme relation en
exposant ses doleances, griefs et revendications » (p. 57). Quelques exemples
recents d'application de cette grille d'analyse par differents sociologues dans des
champs aussi divers que les syndicats, les services publics, le divorce et jusqu'ä
la psychologie des adolescents sont presentes.

L'ouvrage s'acheve sur un chapitre tres evocateur : « Trois fagons simples de
compliquer le discours de 1'economie politique », qui constituent trois remises
en cause des postulats classiques de 1'economie politique. La premiere consiste,
avec A. Sen, ä distinguer les preferences de premier ordre (celles des neo-classiques)
des metapreferences, determines par des mecanismes culturels complexes,
distinction qui renvoie ä celle entre les gouts (individuels et volontaires) et les
valeurs (collectives et parfois inconscientes). La prise en compte des metaprefe-
rences necessite de revoir la theorie simpliste du consommateur. La seconde veut
nuancer Popposition classique entre les fins (output, de valeur positive) et les
moyens (input, de valeur negative). En effet, le travail ou l'entreprise non
utilitaire sont des moyens qui trouvent en eux-memes leur finalite. Le calcul
economique qui postule cette dichotomie doit donc titre singulierement transforme,
ce qui pourrait le rapprocher du calcul politique oü les notions d'engagement
ne peuvent s'expliquer par la seule poursuite de fins determines. La troisieme
va ä 1'encontre du modele. de ressources strictement limitees que toute utilisation
economique diminue, ce que Arrow avait pressenti avec son célèbre « Learning
by doing ». $tendu aux moyens de l'analyse economique, il suggere, dans la
tradition de Smith, de limiter le recours ä un facteur de production tres
particulier, la « bienveillance », dont la rarete exclut de fonder sur elle la societe.

1. New Haven, Yale University Press, 1958.
2. Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Harvard University Press, 1970.
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Hirschman considere ä l'inverse que cette ressource n'est pas limitee mais au
contraire qu'elle s'etend avec son utilisation. Il s'appuie aussi sur les arguments
de certains sociologues qui soulignent qu'elle est indispensable pour la cohesion
sociale : les institutions socio-politiques ne peuvent fonctionner sans une dose
minimale de civisme.

Le souci de rechercher des elements d'explication du processus economique
ä 1'exterieur de ce qui est considere par la theorie dominante comme la sphere
des determinants economiques caracterise au mieux la demarche de 1'auteur.
Differentes lectures peuvent en titre deduites dont 1'une permettrait de dessiner
les frontieres mouvantes de 1'economie politique, voire de proposer une expli-
cation globale de ses fluctuations. Cette frontiere est, en effet, presente A tout
instant dans l'ouvrage. Les modifications de I'espace de l'interet economique
renvoient ä des transformations de la realite economique de meme que les
conditions d'expression de la voice dependent de la structure sociale et celles de
l'exit de la forme des echanges et de la production. Une etude historique
fine serait ici necessaire qui pourrait egalement explorer la demarcation entre
l'utilitaire et le non-utilitaire, ou le poids et le contenu des metapreferences,
certainement tres variables scion les époques. I1 ne s'agit lä que d'un exemple
des nombreuses pistes suggerees par Albert Hirschman car son travail stimulant,
loin d'être clos, n'est, comme il Ie dit en conclusion, qu'un commencement.

Jean-Yves GRENIER.


