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4. ma Mete. 
je dedie ce livre en t.moignage de reconnaissante affection. 



Lettre de S. E. Ie Cardinal lIIercier 

ARCHEVECHE 
DE MALINES 

Man n!verend Nre, 

20 BOut 1921 

VOllS avez pris la conJiant:e de m'mviter Ii binir fOllvruge, 

• Principe:; d' Emnomie sodale " que VOltS lancez dans Ie pUhlic. 
Je Ie fa4 de granil ctl!IU' et avec la· conviction que cetie publication 

fora tiu bien. 

Man labeur quotMien ne me laisse pas Ie !oisir de VOllS lire 
atientivement ti' un bout Ii f autre, I1Ulis l ai examine lIifanmoins 
voire travail d' assez pres pour en apprkiu la cIorM, la metlwde, 
la siiretE de doctrine. 

Ce qui me Jrappe surtout et me plott dans eel tfuit, c' est que 
VOllS VOllS gordez de satisfaire, par des· teponses simplistes, Iran· 

chantes, la curiositE Mt;ve dll publiJ:, qui veut bien lire, mais 
n' a pins la patience d'iludier. 

VallS .nvisagez tes prob/emes sallS leurs nudtiptes aspects et 

vallS ne cont:/aez qu'avec ane ~ lenfeur et avec Wronspection. 
II en est ains;, par exemple, de la fafon dout VOllS traitez la 
disCllSSion da Marxisme et fitoblissement till droit de proprie/e 
privtfe. 

Je souhaite que VOllS ayez pour let:tears les nombreux jeunes gens 
qiU (JIlt Ie tUsir de se donner Ii faction socioIe, et les membres 
du cfcrgt qui vealent s'icIoirer sur les rapports entre ficonomie 
politi que et la !oi morale. 

Agrn-z. je VallS prie, mon reverend Pete, avec mes vretlX de 
Suet:Rs. fassurance de mes sentiments tout tUvoutfs. 

(S;gll£) t D! J. Card. MERCIER, Am.. de Ma/mes. 

-. 



PREFACE DE LA PREMIERE EDITION 

Cet ouvrage est Ie resume du cours que nous professons au 

College Philosopbique de Louvain et a I'Ecole Technique <I.e 
Liege. 

II n'esl pas 'un livre de lecture, mais un instrument. d'e\~de. 
Nous Ie destinons, aVimt tout, a nos eieves, 'dans Ie desir de 

facililer leur tacbe. 
Nous I'offrons aussi a. tous ceux - et ils sont chaque jour 

plus nombreux - qui cherchent 11 s'orienter dans I'elude .de 
I'economie politi que el de la morale sociale. 

Tels sont, en effel, les deux sujets qui se trouvellt reunis dans 
ce volume. Trop SOl1venl, on les a dissooies, les economistes 
s'arretant au se~iI de la morale, et les moralistes n'accordant pas 
toujours aux chases econorniques I'attention et 10 place qu'elles 
meritent En realite, ces deux sujets s'appellent I'un I'autre; ils 
• I 
s'eclairent; ils se completent; ils se compenOirent; ils sont mains 
deux sujets distincts que deux aspects d'une meme matiere. 
Personne ne' se fera une theorie coherente et precise de I_ pro
priete, du salariat, du prix, de la rente, de I'interet, de l'irnpot, 
des operations commerciales, de la concurrence, du monopole, du 
capital, etc., s'iI n'envisage ces questions du double point de vue 
economique et moral. 

II importe d'autant plus aujourd'hui de realiser cetle synthese 
que les secousses de la guerre ont desorienle les esprils et 
atteinl les fondements de I'edifice social qui. nous _brile. Pollr 
comprendre les phenomenes don! nous sommes les temoins, 
pour apprecier 105 transformations proposees,' pour collaborer 
a la restauration economique et au progres social, it faul prendre 
une vue claire et complete des principes; iI faut en penelrer Ie 
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sens, la raison et la portee el'acte, afin de ne 'sortir jamais des 
limites 'qu'i,ls tracent, mais d'utiliser, d'autre part, toules les possi
bilit"" qu'ils permettenL 

Nous avions d'abord pense joindre it eet ensemble deja 
. complexe un expose de 1a legislation 'sociale beige. Mais nous 
y, avons renonce pour deux motifs : la legislation sociale est 
tellement 'touffue que notre volume eitt pris des proportions 
demesurees; elle est d'ailleurs tellement instable que ,nous aurions 
couru Ie risque d'offrir it nos lecteurs un recueil de lois 

,perimees. Nous nous sommes borne, en consequence, it I'examen 
des fondemenls de la legislation sociale et de s;es principales 
applications.' Nous renvoyons, pour Ie reste, aux publications 

, periodiques. 
Nous sommes redevables du meilleur de notre travail it 

I'enseignement de deux maitres auxquels nous gardons une 
affectueuse reconnaissance : Ie R. P. _ VERMEEIlSCH, ,qui, dans 

. son De lastitia, a traite, avec une autorite qui n'appartient qu'! 
lui, les grandes theses morales qui dominent l'economie sociale; 
et Ie tres regrette VICTOIl BIlANTS, dont la science, Ie caractere 
et Ie, devouement ont laisse, chez tous ceux qui furen! ses aeves, 
un impenssable souvenir. 

Notre gratitude va allssi it l'ami discret qu~ dans Ie pressant 
labeur de ces derniers, mois, nous a encourage de son aide et 

de ses conseils. 
V_ f_ 

Louvain, t"' septembre 1921. 



PREFACE DE LASECONDE EDITION. 

Cette edition differe peu de la precedente. 
Les bibliographies et la documentation statistique onl ele 

mises a jour. 
, 

<;:a el la, une lacunea ';Ie comblee, une explication ajoutee, une 
expression precisee. 

Aucune modification n'a ele apportee a la doctrine. 
L05 editeurs, MM. Beyaert, et I'imprimeur, M. Bomans, ont 

consenti les sacrifices que nous leur avons demand';' po';r 
amelioret' encore la composition Iypographique et la presentation 
du volume. 

L'ouvrage est publie dans la collection du MilSeum l.essioniun. 
11 para;t en ce Iroisieme centenaire de 1a mort d!'Leonard Lessius. 
II s'inspire de I'exemple donne par l'iIIustre auteur du De lure et 
Illstitia qui, des la fin du XVI" siecle, analysait de fa,on si pene
trante 105 phenomenes economiques dans leurs rapports ave,c les 
princip05 morauX. 

II doit, 11 ces divers tilres, lui eire offert. 
Nous Ie deposons respectueusement sur sa tombe. 

V. F. 

Louvain, Paques, 1'" avril .1923. 



PREFACE DE LA TROISIEME EDITION. 

Des retouches ont ae apportees a I'expose des questions sui· 
vantes : crises periodiques et loi des debouches; juste prix; 
salaire familial aOOolu; assurances soeiales; allocations familiales; 
greve; responsabilite morale des actionnaires, des administrateurs 
et des gerants d'entreprise; necessite d'intermediaire soeiaux entre 
les patrons et leur personnel; duree du travail; communisme; 
syndicalisme r~volutionnaire; speculation. 

'La documentation a ete developpee, notamment sur les points 
suivanls : effeclifs syndicaux; Comit,," central industriel; terreS 
incul!es en B'elgique; ligues agricoles belges; profits des capitaux 

. engages dans I'industrie; quantiles de monnaies emises par diverS 
pays; speculation sur les monnaies; deltes publiques des prineipaux 
pays; budget des recelles de l'Eta! beige; mouvement des fonds 
a la Caissegenerale d'epargne; taux de la natalite; repartition des 
charges de lamille. 

LeS bibliographies ont ete mises a jour, et I'index analytique 
complete par la mention de plusieurs pays. 

" Grace au soin apporte par I'editeur a I'executlon Iypographique, 
Ie volume se pretera mieux que par Ie passe, a l'usage c1assique. 

V. f. 

Louvain, Pentecote, S juin 1924. 
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ilimmlaire trkonomi4 politiqu.e. 3t' ed., Paris, 1896. - CAuwts, COlln d~ktJnomie 

poUtique, 4 vol •• 3e ed., Paris, 1893. - LIBERATORE, S. L. Prittcipes d'ironomi.e 
politiqlN'~ trad .• Pa.ris, 1894. - CoLSON, Coars Ii' icontJ.mir IJ()Jitiqu~ 6 vol .• Paris, 
1901-1907. - V. BRANTS,. Les grandes /ignes de Canomie poIitiQll4z 2 vol.;4<- ed., 
Lonvain. 1904. - TmnoLO. L'odlulW problema sodoJogiaJ, Florence, 1905; -
Trotfalo di economia sociak, Florence, 1901. - L CossA. PrtnUus "Illmenls 
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eronomics, New-York. - W. ROSCHER, R«hueJus sur divers sajets d'inlnomie 
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INTRODUCTION 

GHAPITRE I 

LA SCIENCE ECONOMIQUE 

BJB110GRAPHIE. - Voyez les introductions ou 11$ premiers tbapitres des 
~Taites mentionnes dans la bibliographie generaJe, notamment BRANT'S, LANDRY. 
GIDEt LEROy·BEAUUEU. PIERSON, MARSHAU., TONlOLO. PESCH. - O. SCHMOLLER} 

Politiqu sodak et eroJU)mk polititlue, trad., Paris, 1902. - [dent, L'lr:onomk 
politiq~ sa tltiftrie, sa mtthotJ~. dans Revile d'iamlJm;e po/itiqQ~ 1894. - CoSSA, 
Histoire des tioctriJres ieonomiques. Ire partie, trad, Paris, 1899. - TARDE, 
Logiqlll sociaJe, Paris. 1898. - DEVAS, Polilit:al etOllOmy, Epilogue, Londres. 
1892. - BRANTS, Lois et mltllodes de l'ko1UJmie po/itit.ple, Louvain. 2.e edit'r 
1887. - UBERATORE, Prinl:i!Hs d llt:onomi4 poliIique, frad., Paris, 1894. -
CASTELElN S. J ... Mlthoth des sdmas sociDles, 3e Congres srlentifique interna" 
tional des catboliques. Bruxelles, 1894. -- S. DEPLOJGE, U eonjlit de fa 
moraa d de fa sodq/ogie. 3e edit., Louvain-Paris. 1923. - AAI.BERSEE. InI~'" 
ding tot de stmiie der socla/e economie, dans K.alhol. SOt. weekb/ad, 1902, 1903 
et 1906. 

•• - NOM 

Le nom Ie plus usile de la science doni noUS. allons exposer 
les principes est celui d'economie politique '. 

tty/IWlogbjuement. Ie mol icollOmie signifie gestion de la maison, 
c'esl-,,-dire des biens de la maison, du palrimoine et des ressonrces 
familiales. le qualificalif politbjue elargil celie signification en y 
introduisanl la nolion de cite au d'Etat. L'economie politique 
serait done la science qui aurait pour objet la gestion du palri
moine national. 

Quel que soil Ie sens dans lequel on entende cette epithMe de 
politique, elle reslreint indiiment "objet de ,'economie. 

_._-------
1 On _dit aU55i economie nationale. economie sociale. ~hrematistique. catal

lactique. chryoologie, ploutologie, etc. 

P. V. FALLON, ErrJllomle. - 1924. 1 



INTROblJCTION 

Beaucoup des consiatations et .des lois de cette science valertl 
aUSsi bien de I'economie familiale· ou meme individueUe que de 
I'economie nationale; par exemple, Ia loi des rendements non 
proportionnels,. Ie principe de la division du travail,.Ie rOle des 
agents naturets dans la productiOrl, celui du capital, la notion de 
la rente, etc. D'autre part, I'economie s'occupe aussi de ce qu'on 
pourrait appeler Ie patrimoine mondial de I'humanite, des relations 
nouees entre les habitants de toules les regions de Ia terre et des 
probl~es qui na'ssent de la coexistence de plusieurs Etats it sa 
surface; pat exemple, dela possibilite de po'urvoir aux besoins de 
la population croissante du globe; des echanges entre les diffe
rentes parties du monde, etc. 

Brei, I'economie s'occUpe des phenomimes . economiques en 
dehors de toute hypOlhese particuliere. 

Mieux vaudrait done laisser de core Ie quali!icali! restrictif de 
politiqueet dire iconomie tout courl ou iconomiqae, comme on dil 
biologie ou botanique. 

Peut-elre Ie nom d'economie propose par plusieurs auteurs et 
deja, adopte par certains prevaudra+i1 un jour. Mais, en matiere 
de Ian gage, I'usage est souverain, et nous ne pouvons pretendre 
it redresser ses caprices. 

Du moins, pouvons-nous choisir parmi les denominations ~es. 
On dit communement economie politiqae. economie IUltionaJe, 
economie socialL. 

Les raisons que nous avons opposees it Ia premiere de ces 
denominations valent contre la seconde. Reste la troisieme. Elle 
a sur les deux precedentes I'avantage d'erre susceptible d'une 
interpretation plus large: eUe n'exclut pas les phenomenes econo
miques d'ordre familial ni ceu., d'ordre international. Elle souligne 

. d'ailleurs un. caractere de I'economique qui, sans etre de verifi-
cation universelle, se renconlre it quelque degre dans la plupart 
des cas, celui, de science qui considm les hommes vivant en 
relations ou en societe. Surtout - et c'est ce qui nous decide 
a I'adopter - elle marque la preoccupation, qui est Ia !lOIre, 
d'€Iargir Ie champ de I'economie proprement dite pour preciser 
les donnees et rechercber les solutions des questions sociales 
posees par I'evolution economique moderne. Nous dirons done 
iconomie sociaIL. 
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2.- - DEFINITION 

L' economie sodizle est fa science qui a pour objet Ies his glflteroJes 
de fa prododion, de fa ripartition, de .fa circulation et .de fa 
omsommation des biens, tIans leurs ~rts avec f 01tire social. 

Nous disons : Ies his ginUaies. L'economie sociale se distingue 
en cela, p.) de Ia tecJuwlogie, 0) d~ I'economie appliquk, qui precise 
les lois generales en les adaptant a tel ou tel domaine : agri
culture, commerce, industrie;. c) de la polifique economiqde, qui 
utilise la connaissance des lois generales pour tirer Ie meilleur 
parti possible d'une situation don nee. 

Nons employons dans Ia definition Ie terme de biens. La 
definition dassique disait : I'economie est la science des riJ:kesses .. 

. mais elle detoumait ce mot de son sens usuel pour lui donner 
un sens special qui est precisement celu; de biens. En effe!, on 
appelle biens (latin, bona.. flamand, goetferen.. anglais, goods) les 
choses materielles, de si faibl~ valeur soient-elles, en tant qu'elles 
repondent aux besoins des hommes. 

Le mot biens s'applique meme a des choses immaterielJes, 
comme les services et les qualitois personnelles (science; habilete, 
caractere, droils, relations, etc.) - tuus objets qui rentren!, !;n effet, 
dans Ie champ de J'economie en tant qu'ils intmiennent dans la 
production des biens materiels ou qu'ils s'echangent cbn!re eux. 

REMARQUE. - Plusieurs auteurs reprochent a la definition que nOllS 
venons de donner de detoumer J'attention du veritable objet de la 
science ~conornique, qui est I'homme, les besoins 'humains, Padivite 
humaine, pour la concentrer sur les objets exterieurs'a l'homme, lesquels) 
selon eux, ne sont .que des moyens de pourvoir a ces besoins J. 

Le saud de ces auteurs est eminemment respectable et nous Ie par
tageons. Par reaction contre la tendance de certains economistes das
siqu~ qui sernblaient faire des richesses une fin en soi et subordonner 
I'homme a la production des biens, ils soulignent Ja subordination de la 
riche-sse it l'homme et ils insistent sur Ie caractefe bumain des questions 
economiques.. Mais leur definition n'en est pas moins fautiv-. L'etude 
de l'homme, de ses besoins, de ses desirs, releve, a proprement parler, 
de la psychologie- et de 18 morale. L'objet nmpre de l'eooDomiqne est. 
non pas l'homme et ses besoin~ mais les moyens de satisfaire aux 
~§9jns de )Jbomme I 'objet de l'economlque nlest pas davantage 
l'activite de l'homme; car, panni les moyens de pourvoir aux besoins 
humains, iI en est'd'autres que J'activite de l'homme. a savelr les res
sources nalurelle. et Ie capital. 

1 L CossAt liistOln des doctrines iaJnomiqllt!S, Ire partie, Chap. t. - CH. GIDE. 
CDflf'S d'ia1Mmie po/itiliar~ St fdit., Tome I, p. 3. 
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La subordination des richesses -a fhomme et Ie caract;,re 
humain des questions economiques sont notes, dans notre defini

. tion, par Ie terme buns, qui signifie choses materielles dans leurs 
rapports avec les besoins de I'homme, et par les termes de 
prodllction, rlpartition,circuiation,. consommatWn, qui indiquent 
des phenomenes 'dans chacun desquels I'homme intervient. 

Enfin, nous avons ajoute: dans leurs rapports avec t' oTtlre 
social, pour marquer la dependance des choses economiques de 
fins plus generales et plus hautes, ainsi que pour affirmer notre 
souci des problemes economico-sociaux. 

.l. - DIVISION 

Les biens sont produits soit par la nature seule, soit Ie plus< 
souvenl par Ie concours des ressources nalurelles, dutravail el 
du capital. lis se rEpartissent entre les hommes sous Ia forme de 
profit, de salaire, d'inleret, de rente, etc lis passent de main en 
main par les &banges. lis pouivoimt awe divers besoins de 
t'humanitl. 

De la, les quatre grandes divisions de I'economique que nous 
avons enoncees dans la definilion meme : production, rEpartition, 
circlllation, consonunatioIL 

Ce c1assement, qui prend les biens a leur origine. les suit dans leur 
elaboration et leur mouvement jusqu'a leur emploj final1 est Ie plus. 
naturel et en meme temps Ie plus commode pour I'ordre et la clarte 
de J'exposition; iI epargne autant que possible les redites quasi intSvi
tables dans llexpose de phenomenes qui restent interdependants en 
depit des distinctions qu'on etablit entre eux; iI est d'ailleurs consacre 
par nne longue tradition et par I'insucce:s des tentatives faites pour lui 
'en substituee un meilleur. 

Nous ferons suivre res quatre parties d'un Appendice consaere 
11 un brei aper<;u de I'hisloire de l'economie sociale. 

4. - CARACT~ie'ES 

A. - A la fois tbeorique et pratique, la scienceeconomique, 
d'une .part,ronstate les lois generales de la production et de la 
jouissance des biens et, d'autre part, dirige I'activile humaine dans 
I'ordre des interets maleriels. 

Ce secorid rOle de· I'economique suppose Ie premier, qui, 
scientifiquement, est Ie principal. C'est parce qu'elle degage, par 
I'observation el Ie raisonnement, les lois qui ..egissent les pheno-
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mOnes .konomiques, qu'elle peut tracer les regles directrices de 
I'activite humaine dans I' ordre des. interets materiels. 

B. Science morale. - En ce sens d'abord qu'elle a des rap
ports itroits ave.: fa morale. 

l'activite ecanomique est soumise, comme toute activit'; humaine, 
aux preceptes moraux. La morale IJriente, ifive, soatielli et contknt 
I'activite economique de I'homme. 

En retour, 10 science economique apporte un precieux appoint 
11 la morale; elle eclaire Ie jeu complexe des phenomenes eco
nomiques 11 propos desquels se posentdes questions de justice, 
par exemple, la legitimit.;. du pret a interet; elle confirme, en 
montrant leurs avantages au meme leur Ilecessite economiques, 
les grand<s lois morales que la conscience decauvre comme 
d'instinct au que la revelation nous enseigne, par exemple, la 
legitimite de la propriet.; privee, Ie precepte de la probit€, de la 
sobriel€, du jour -de repos periodique, etc. 

Science morale en un second sens tout different du premier, 
1t savoir que f objet de flcoJiomie implique f intervention lwre de 
fhumllle et que, des lors, lesconclusions et les lois decette 
science n'ont pas la rigueur des lois physiques el malhematiques; 
elles sont de certitude morale. 

Nous reviendrons sur ce point Ii propos des" lois economiques. 

C Science psychologique_ - les biens et les" valeurs dont 
s'occupe I'economie onl rapport aux besoins et aux desirs humains.
la plupart des questions ecollomiques ant donc un aspect psycho-
logique. . 

Sj les prix haussen!, en regime de Iibre concurrence, c'est en 
definitive que les chaseS sont Ji'lus deliir ... au desir'" par un 
plus grand nombre; I'eooelle des valeurs est I'echelle des besoins; 
10 concurrence sevil, non entre marchandises, mais enlre mar-
chands, vendeurs, travailleurs, patrons, clients, elc. . 

CerlaiRs economistes, en 1914. annonc;aient que, faute de fmances, UDe_ 
guerre europeenne ne pourrait durer plus de six mois; ils sous-estimaient 
le facteur psychologique. qui disposa les peuples a supporter - plus de 
privations et it donner a leurs gouvernements plus de credit qu'on n'aurait 
eru possible. 

Les soubresauts des prix, dans les periodes de trouble et d'incerti .. 
tude, lrahissent IJinquietude, l'enervement ou l'affolement iiu public. 

D. Science sociale. - Les sciences sodales considerent 
l'homme vivanl en societe. Ce sont Ie droi~ la morale, la reli
gion, la politique, la Iinguistique, I'economique, elc. 
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L'economie est une science sociale parce qu'el/e cons~ Ies 
-h{}mmes vivant en relations tfcofWmiqucs (echanges, specialisation 
des metiers; concurrence) et groupts en SfJaetes diverses : famille, 
pays, groupemenls proiessionnels, cooperatives, societes commer
ciales, groupements inremationaux. 

Elle est sociale it ce double titre; elle I'est encore a un troisierne, 
puisqu'el/e doit IZ{}llS icfnirer dans fa s(J/ation des profJtemes sacimu I_ 

5. - LES LOIS ~CONO.MIQUBS 

. Toute science vise a etablir des lois. Existe-t-il des lois econo
miques? Quel est leur degre de rigueur ou de certitude? 

La reponse a celie question souvent controversee apparalt d'elle
meme quand on a precise les notions suivantes. 

le mot loi s'emploie dans deux sens differenls : 
10 La loj est I'expression tie fa volante tis hfgislalnU imposant IlM con

dui'ie 6: lew au Ii ne pas tenir; par exemple : De blaspheme pas; paie 
tes impOts. Suivant Ie h~gislatellr dont elle ~.emane, la loi est divine ou 

. humaine, ecdesiastique ou civile j par exemple : ie decalogUe, les com· 
mandements de ItEglise, les lois du Code. 

Cos lois sont des lois protiques ou IUJ171Ultiv<s,. elles sont I'objet des 
sciences mora1es et juridiques. 

L'economique n'itablit pas de lois de ce genre. EUe permet seulemenf 
de ti~rt de ses conclusions theoriques, des directions pratiques pour la 
politique eronomique et sociale. 

20 Les lois sont les rapports nt!t:essaim; qui tUriVt!nt tie la Illliun ties 
t:hoses. CeUe definition de Montesquieu s'applique aux lois ~entifiques; 
par exemple : dans Ie vide tous les corps tombent egalement vitej les 
oscillations du pendule sont isochrones. 

Cos lois sont thforiqll<S QU rUr:Iarotives. 

En ce sens, iI exisle des lois economiques. 
On peut Ie demontrer a priori. En effet, dans les phenomenes 

economiques, interviennent deux genres d'eIements, materiels et 
humains. Dans Ie cas ou les premier.! inlerviennent seuls, on resle 
dans Ie domaine des causes physiques et chimiques; on peut done 
etablir des lois, qui sont des applicalions des lois physiques ou 

t La stJCWIogte s'entend ou de llensemble des sciences socia1cs. OU de Ia syn
these des sciences socia1es (Aug. COMTE), ou de I'itude des lois generales. qui 
president au fonctionnement et A ]'evoJution des societ~ bumaines (It WORMS). 
Mais, eomme Ie remarque Ch. OIDE (Cour.s d'laJnomil JH1/iIi4~ p. 2). elle Be 

borne generalement l efudier la. formation spootanee des mlEurs. des rita,-des 
institutions, en remontant autut que posst'ble l tems origines prebistoriques. 
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chimiques et qui ont la meme rigueur que celles-ci; exemple : III 
loi des rendemen~ decroissants. 

Dans les cas 105 plus nombreux, OU I'activire humaine entre en 
jeu, une difficulte surgil; I'homme etant Iibre, pourra agir tantot 
d'une fa,.on, tantot d'une autre: ou sera Ie rapport necessaire? 
Remarquons qu'U y a, dans liz IZIJiure de I'Ito_e, des besobzs et 
des fendan«S foncibes, les memes chez teus et lets q/1£ I' ensemble 

.des lwI/If1U!S, plaa!s dans les memes <xmditions, agissent gtnt!inlement 
de liz mime fafon, tout en se determinant Iibrement. Cesl Ie. 
fondement des lois economiques. ' . 

Seulement, il faut formuler cos lois sans en exagerer I'expression 
et ne pas leur donner une rigueur qui n'appartient qu'aux lois phy
siques. L05 lois economiques se verifien! dans les ensembles, dans 
les grands nombres, sans exc\ure 105 exceptions individuel105. 

Elle. disent, par exemple : I'offre augmentant, les prix baissenl Cela 
SIIppase evidemment que loutes choses restent egales d~aillenrs el qu'i1· 
s'agit d'une situation de cOllGlUJence economiqut, non d'un prix impose 
al1ifidellement, ni d'une fancy fair. La (oi ne dit d'ailleurs pas de com..; 
bien baissent les prix. Entin, elle n'exclut pas que tel acheteur, pour 
faire plaisir.8 un marchand de ses amis, ne s'en tienne a l'ancien prix. 
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CHAPITRE II 

LE PROBLtME ECONOMIQUE : POSITION ET DONNEES 

BIBUOGRAPHIE. - Voyez. parmi Ies traites generaux, BRANT'S, ANTOiNE, 
SCHWALM, PESCH. BUCHER, ROSCHER, OIDE. - TARDE7 Psyc/uJlggil konomiqaeJ 

2 vol .. Paris, 1902. - RONDBLET, U spiritruziismr I!IJ /c01llJmi# poliltqru, Paris. 186(J.. 
- CHENON, u,,;k sot:I4I d.l'~ Paris, 1921. - P!!RlN, lH Ia ,ic/ttssJ! ~ 
les $OciLt/s duilim.Juss 3e Edit. Paris, 1882.. - L. BRENTANO, V.enud nflll' 
TJu:orie'du &diirfnisu, Munchen, 190& - V. BRANT'S, La tItiories icoJUJmiqIUS 
aux XI/Ie d XlVe sikles, BruxeUes, 1895. - DEMOLlNS. Comment fa ro~ uk k 
ty/H, 2 vol., Paris. 

Nous avon~ delini dans Ie chapitre premierla science econo
mique; nous avons marque ses divisions, ses caracteres et la portee 
generale de ses lois. 

Pour mieux preciser son objet, nous Ie presenterons, dans ce 
second chapitre, sous la forme d'un problime dont nous conside
rerons les donnees principales. 

Sous son aspect Ie plus general, Ie probleme economique peut 
se formuleren ces termes ; Par qaelle organisation, la mise en 
allVn! des ressoan:es utl1isahles donnero-t-elk Ies bims desires en vue 
de i'ordre sociJlI? 

Cet enonce pose ou impJique les do1ll1ks principaks suivanles ; 
I. Les besoins et les desirs humains, - auxquels les biens 

doivent satisfaire en vue de I'ordn; social. . 
C'est la fin qui commande tou,te I'organisation economique. 
2. Les ressources, - qui se divisent en; aj ressoan:es ItJltu

n!1/4 gratuites (s'offrant d'e1les-memes), ou onereuses (Ii decouvrir 
extraire, degager, transformer) ; telles sont les matieres premieres et 
les energies naturelles; bj ressoan:es acquises et fpaJ'gnks pour la 
produdion, ou capilaux; 4 ressoan:es humoines : travail intellectuel, 
manuel, mixle; isole ou associe; direction, entreprise. 

3. Le ressort economique. - Toutes les ressources que nous 
venons d'enumerer sont a Ia disposition de I'homme et ne donnent 
generalement leur utilit'; que si elles sont mises en reuvre par 
I'homme. A lui de les prendre_en. mains, de les combiner, de les 
organiser, de les diriger. II est I'architecte qui dresse les plans, 
assemble les materiaux et fail surgir du sol I'edifice. 

Or, toute la conduite de I'homme est guidee et dominee par 
certains mobiles. II importe done souverainement de degager Ie ou 
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les nwlJi/es qui agiront Ie pllJs ej'jiauelll£nt sur l' adivite economiqlle 
de l'fUJmme, qui serout Ie ressort principal de son action. 

4. Le cadre social. - Les hommes ne vivent pas a I'etat 
d'individus isoles. lIs appartiennen! a des groupements et ils 
subissent les influenceS de leur milieu. Leur activite eoonomique
ne s'exerce pas dans un coin desert du monde humain ou elle se 
developperait seule, sans melange, sans aide, sans limite ni obstacle 
de I'exterieur. Le probleme economique se pose dans Ie cadre 
,social ; famille, Eta!, cite, Eglise, groupements de .tous genres. 
(locaux, nationaux, internationaux), mreurs, principes dominants,' 
courants q'opinion, etc. 

5. Les contingences economico-sociales. - Les elt!m~nts 

"ue nous'venons d'enumerer se rencontrenl aux differenles epoques 
et dans les differents milieux. lis forment, pris dans leur generalite, 
la trame des divers regimes economiques. Mais its sont susceptibles 
de modalites, de nuances et de combinaisons quasi infinies. Ces 
amtingences specifient Ie probleme, suivan! Jes milieux et les 
epoques. 

Des cinq groupes de donnees que 'nous venons de mentionner, l'un, 
a savoir les ressources,. concerne direclement la production; nous en 
parlerons done plus bas, dans la premiere partie de ce traite. les quatre 
autres sont d'ordre general et ont leur application dans toutes h~s parties 
d~ l'economie sociate; nous devons y attirer l'attention des l'~bord. 

t. - L6S BESOINS HUMAINS 

L'economique oyant pour objet les moyens de pourvoir aux 
besoins hurnains dans I'ordre materiel, cette notion est capitale 
dans -Ia matiere qui nous occupe '. 

Distinguons un besoin primordial; eire, et des besoins secon· 
daires ; bien-eire, mieux·etre. 

Caract"res des besoins humains. - 115 sonl : I- illimites 
en nombre. lis naissent et se multiplient des qu',pparai! la possi
bilite d'y repondre. 

I CH.. GIOE, op.cit'J p. 47. distingue finement les notions de besotn et de desir. 
Le besDill est Ie sentiment d'une privation et t'appetenoe de l'objet indetermine ( 
qui lui repond. Le disir tend veTS un objet detenntne. II suppose la oonn8is~ • 
sanee du rapport entre eet objet et Ie hesoin. ~ Ignoti nulla cupido. l> rai 
besoin de manger, je desire dli pain. rat b~oin d'jnd~endanceJ le desire la 
propriEte d'ufte teru qui tne I'usurera. 
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Exempies de besoins quasi inconnus de nos andtres : confor~ hygiene, 
inslruction populaire, voyages, correspondance, elc. Celie multiplicite des 
besoins est un sign~ de J'infirmitll! de l'homme en me~e temps que de 
sa grandeur : eHe denote en lui quelque chose d'infini; eUe est une 
source d'activite et de progres et l'uDe des causes Ies plus efficaces des 
relations qui se nouent entre les homrnes.' . 

20 Pins 011 nwins ·limiUs en inlensife. Tues par ]a saliBI! qui 
amene Ie degoilt et meme la souffrance, ils renaissent, etsouven! 
meme 'ils s'avilient, apres· une satisfaction modl!ree. La limite de 
satisfaction est d'autanl plus reculee que Ie besoin est plus arlificiel; 
exemple : besciins de luxe compares au besoin de nourriture.· 
Elle est reculee Ii I'exlreme pour I'argent, parce que I:argent est 
echangeable contre loul autre bien. . 

30 Prolijiqaes. I'un engendranl "autre : Ie besoin de manger 
finit par entrainer, chez les peuples civilises, mille besoins acees
soires de meubles, vaisselle, cristau~, lumiere, Heurs, musique, etc. 

40 Confogieux. se communiquant d'un homme a i'autre, tournanl 
a I'habitude el se transmettant par her~ite. 
r Le caractere iIIimite, prolifique et contagieux des besoins humains 

. explique I'absorption d'une produdion sans- cesse accrue. Je paradoxe 
des perfectionnements du machinisme qui economisent d'abord Ie travail 
humain pour _ en multiplier ensu-ite' )'empioi; la permanence de la loi du 
travail, les hesoins se developpant a mesure de J·accroissement des biens· 

50 Souvenl infert:hangeables : "objet d'un desir devenant trop 
onereux, un autre 'desir succede au premier. 

60 Souvent CORCllmffIts. I'un luant I'autre; exemple : sports detro
.nant les arls d'agremenl 

Ces deux demiers caracteres sont la base de la loi de substitution, qui 
pose une limite au pouvoir du monopole, explique Ie raible rendement 
des impots sur Ie lux~ complique et souvent fausse-la 'comparai~n du 
cout de 10 vie (index-numbers) a difierent .. epoques. 

N. B. - Definissons ici provisoirement trois notions que nous aurons 
il analyser plus bas' : I'utilitl d'une chose est son aptitude a repondre 
a nos besoins, aptitude connue et a notre portee. La vaJ~ur economique 
est fonclion principalement de I'utilite el de la rarete. Le priz.. est la 
valeur estimee en moonaie. 

I Voyez 2" partie, ~ Section, La valeur d Ie prix. 
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Z. - LU R:BSSOR:T tiCONOMIQUE • , 

Un instinct universellement constate porle tous les elres it per
severer dans leur eire, it pourvoir a leur conservation el it leur 
developpement Cest Ie plus radical, Ie plus tenace et Ie plus 
efficace de tous les instincts. 1\ pousse I'homme, en particulier, 
.: se procurer Ie necessaire pour la vie, it chercher un certain 
bien-etre, it assurer son avenir. II s'appelle commimemenl I'inlt,., 
perso1U1l!1. 

Ce "mot d'inleret est souvent employe dans un sens pejoratif. 
Cependant, I'inleret personnel, rq,ondant it une telldance natureUe, 
est ttgitime. pourvn qu'il r~pecte les limites que lui impose la 
morale individuelle, familiale et sociale. 

II est base, en derniere analyse, sur ce principe fondamental 
que I'homme n'esl pas seulement la pame d'un tout, mais qu'j) 
est une perstJ1U1I! consdenle, libre, responsable, .et qu'il a camme 
tel une valeur, une fin ef des droits imiividnels. 

Il se distingue de l' 4;olSme. qui esl son abus el qui etouffe les 
tendances destinees a lui faire contrepoids. 

Bien compris, a) I'inlerel personnel ne s' flJ'rete pas Ii r individu. 
n s*etend a ceux qui continuent en quelque sarte Ja personne indiviM 

dueUe, aux membres de la famme. II atteint meme ~ dans une certaine 
nlesure, qui va decroissant a proPortion que Ie cercle s'etargit - les 
proches, les concitoyens, les compahiotes, -l'bumanite tout entieTe, et ainst 
iI porte en lui une des ratines de t'amour famiJial1 du patriotfsme et de 
la charlie, qui Ie modereront 

b) II ne s'arrete d'ailleurs pas non plus au seal soud du bien 
mattriel r.echerche pour lui-meme: 

c L'inferet de l'homme est humain et non animal .... Dans la recherche 
du profit materiel, H. I'homme vise a garantir sa dignite, son indepen~ 
dance, .40 a se proturer des ressources en vue des projets qu'i! nourrit •.• 
et des beroins inteUectuels, sociaux, moraux qu'iI veut satisfair-e. L'interet 
economique n'est pas autre chose que Ie desir d'avoir pour soil en vue 
d'unt fin qu'on se propose. Si cette fin est bonne, Ie desir I'est aussi~. ,. 

c) l'inleret personnel implique, d'autre part, une consequence 
qui I'ennoblit , fa responsabilitt. 

De meme que chacun peut pourvoir a ses besoins, de meme chacun 
doit compter avant tout sur soi-meme. Chacun jouira de SOD travail el 
de son bien. Chacun patira de sa paresse et de sa misere. 

1 V. BRANT'S, Us Filndes Upes de rironomie politiqur. T. I, !iv. I. Chap. IV. 
i Let'. clt .• p. 14alS. 
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d) II favorise aussi \'ordre et la \iberte, parce que, pnnc.pe 
. interne ayan! 'sa racine en chacun de nous, iI nous meut d'un 
mouvement spontane et nous t!pargne la contrainte et Ie controle 
d'une autorit" exterieure. 

, e) II est sanctionne par Ie precepte chretien qui dit : la charit" 
bien ordonnee commence par soi·meme. 

Nous condurons done : f inVrit persoruzel est une fe1ulattre uni· 
verselle, puissanle, toujoars en !veil, inspirtltrU'e d'initiative, d'mgt· 
niosife et d' entlarana!. It est legitime. II est te!/eplent efficore et 
lellement irremplllfoiJle q/1£ ce semiJ folie de pritend" inslaluer an 
ordre de choses oli it ne semit pas Ie ressorl principal de l' activite 
iamomique. 

Mais, ajouterons·nous avec Victor Branls " si « naIlS consitiirons 
comme nit:essaire d fhomme Ie stimaJant de l'inVrit !£gitime, naas 
consiJiUons comme fimesle son expansion effrink dans l'igolsme e( 
SOli aetion iUimiHe dans ia tUsorganisatio/Z. Us sauvages sont par 
excellence des individualistes feroces et brutaux, mais sans ia 
correction necessaire de I'education morale et de Ia formation 
intellectuelle. A ce motenr, il faut donc un /rein puissant. le 
principal est celui d'une civilisation morale elevee, celie du christia· 
nisme. • En outre, un juste er,uilihre des forces en prisence et un 
sage ronfrOle da poll.Oir doivent stimuler et contenir a la fois les 
interels rivaux. 

Corollaires. - De cette tendance fonciere que nous venons 
d'analyser se deduisent trois lois iconamiques d'ordre ginEra1 : 

aj Les ressources n"turelles n'offran! guere d'utilites gratuites, 
finleret personnel amene I'homme a se procurer par son effort 
perseverant et methodique les biens qu'il desire : c'est-Ia Ioi du 
~; -

bj II inciie chacun a ne pas travailler en vain, a chercher un 
profit, c'est·a·dire a combiner son travail de fa~on a produire 
plus de richesse qu'it n'en detroit dans la production :' c'est 13 
Ioi da profit; 

c) II porte enfin chacun a la recherthe du maximumd'utilire 
au prix du moindre effort relalif : c'es! la Ioi de l'iconomie. des 
forteS ou da moindre effort. 

I Ibid., p. 14. 
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3. - LE CADRe SOCIAL 

Le role que nous venons d'assigner a I'interet individuel et 
a I'initiative priv~ nous amene a considerer, d'autre.J)art, finteret 
gineral, Ie role des grotipel1l£llls sociaux et les infiaences sociales. 

Lthomme ne vit pas isoJe. 
La legitimite de I'interet personnel se tire de ce qu'iI es! ulle 

ten dance fonciere de la nature hurnaine. Mais c'es! aussi une 
tendance fonciere de la nature h!,rnaine que fa sociahilii!, qui 
groupe les individus en associations diverses, les families en 
cites, les cites en Efats et les Etats entre eux. Nous ne !erons 
qu'emeurer ce vaste sujet, mais .iI importe souverainement d'attirer 
l'atten!ion sur son importance capitale, de signaler les principes 
qui Ie rCgissent et les faits les plus saillallts qui Ie caracterisen! 
au point de vue qui nous occupe. . 

Nous dirons un mot de I'assodation en general, de la famille, 
de l'Etat, de la religion et de l'Eglise, enfin des institutions, m<rurs 
et tendances sociales. 

:t. L'Association. - Les nommes se groupent: aJ par I'effet 
de I'attrait qu'ils eprouvent pour la vie en societe; h) par la 
necessiti d'assurer leur seenrit,; et la tranquille jouissance de leurs 
droits contre les ennemis du dehors et les perturbateurs du dedans; 
c) par Ie hesoin de realiser, en unissant leurs efforts, toute sorte 
de progres dans Ie domaine materiel, intellectuel, moral et religieux. 

L'association est un moyen pour lequel les hommes ont natu· 
rellement tant d'inclination et qui se revete d'une emead!e si 
merveilleuse qu'on peut Ie dire voulu de Dieu. 

En principe done, I'assodation est ";~time entre personnes de 
meme cnndition, de meme profession, de memes interets, de 
meme origine, etc, sous la reserve de la . dependance des asso
ciations privees par rapport a l'Eglise et a I'Etat, en raison de la 
mission superieure de ceux·ci. 

REMARQUE. - NOllS assistons aujourd'hui, a eet egard~ a une trans· 
fonnation profonde de notre regime economico-social; NOllS passons 
de l'individuaHsme a l'associatiollnisme. Le statut des associations se 
precise pen a peu, mais est encore tres Join d'avoir arrete ses !ignes, 
essentielles. D'une part, on con1este encore leur Jegitimite et I'on,mesure 
parcimonieusement leur capacte legalei d'autre part; on leur reconnait 
des droits exorbitants, comme Ie droit des associations professionnelles 
de paralyser la vie publique par des gee-Yes ou des lock-outs lmmobilisallt 
les services indispensables a la communautea 

NOlls traiterons plus loin en detail des diverses associations ou socieles 
et des questions qui s'y rattachent. 
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s. ~ FamiUe. L'intera personnel s'c!tend it Ia famille. Le 
pere trav,aille pour les siens plus encore que pour lui-meme; souvent 
iI se sacrifie it eux. L'esprit de famille stim.ale "activite economique 
en meme t"'!'ps qu'il r neve par un ideal de devouement., 

T elle qu'e1le a ele etablie par Ie christianisme, dans I'unite et I'indis
so1ubiJite:· du manage, I'institution de Ia familte exerce sur foute fa vie 
sociale et en particulier sur la vie economique une pfofonde et bienfai
sante influence : ene rerrene les exces passionnels, source d'incurit; de 
dilapidation et de ruine; elle.remet Ie soin de gagner Ie pain quotidien 
. a celui qui est Ie plus capable de porler ce fardeau; elle !aiose 
la mere aux travaux pour lesquels elle a Ie plus d'aptitude, ceux de I. 
maison; elle accroit, par Ie developpemenl de la population, Je principal 
element de I. richesse pubJique; elle assure, avec I'education des enfants, 
I. transmission des aptitudes, des gnilts et des connaissances profes
sionnels; ene encourage au travail, a la sobriete, a la prevoyance, a 
I'epargne; elle est Ie fondement Ie plus ferm. de I'ordre, de I. paix el 
de !a prosperite publique. 

Cette saluwre influence de Ia famille chrillennemelIl conslltue. 
apparait avec plus d'evidence dans 18 comparaison des pays au elle est 
en bonneur avec Ctux ou e1le est inconnue et ceux au elle tombe en 
decadence. 

3. L'Etat. - Spontanement, en toul temps el sur loute la surface 
de Ia lerre, les families se sont groupe.. en cites et les cites en Etats. 

I.e role de r Elat est double .' Ie premier et Ie plus essentiel est 
d'assurer aux particuliers Ie tranquille usage de leurs biens et de 
leurs droils dans la secunt,; et la paix. Le second est de realiser, 
par Ia coordination des ressources et des efforts de tous, les 
progres qui depassent la portee des particuliers. 

Celte seconde mission de l'Eta! est SYRPVtive. L'Eta! va contre 
sa mission quand il se substitue aux individus pour faire. a leur 
place ce qu'its feraient mieux ou aussi bien que lui. Son role est 
d'aider a la coordination des efforts et de doter la communaul,;, 
- soit par lui-meme, soit par I'intermediaire des particuliers, -
,des moyens d'ordre general qui permettront UIJ exercice plus 
fecond des initiatives et des entreprises priv€es. 

Interet personnel, initiative privee el liberte d'une part; 
interet social, aulorile et intervention de (,Etal de ('autre, ce sont 
deux principes, vrais lous deux, necessaires tous deux, feconds 
tous deux, entre lesquels Ia conciliation pralique est aussi delicale 
qu'elle est Indispensable '. 

I LIkele classique franr;aise p~tendait. au contraire~ qu'il ne peut y avoir 
de confUt entre l'interet individucl et J'inleret social. 
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A exagerer l'application du premier, la Jiberfe degenere en licence; 
I'initiative privee, en rivalites fun estes ; ['interet personnel, en egoisme 
-et en ·cupidite; on aboutit, par une toncurrence efftinee et malbonnete, 
a I'eerasemenl du faible par Ie fort. 1 des injustices lrianles, a des 
troubles sociaux; - Ie! lui Ie sorl du liberalisme economique. A exagerer 
Ie second, on aboutit a la servitude, a la routine, au gaspiUage) a la 
detente de routes les activites, au mecontentement et a la, ruine; - ctest 
Ie destin <lu socialism .. 

4. La Religion et l'Eglise. - Quels domaines plus t!!rangers 
I'im a I'autre, au premier regard, que .eelui de la religion et eelui 
de 'I'economie? Et pourtant quelle influenee de eelui-I" sur 
eelui-ci! Nulle consideration ne fait mieux ressortir I'jnterdepen
danee de tous Ies phenomenes sociaux. 

La religion exeree sur la .vie economico-sociale une i"fluence 
de premiere importance. Elle fixe Ie but supreme de notre vie et 
partant de notre activit'; dans fuus les domaines, Ie. 'domaine 
economique y compris; eUe nous montre dans I'usage des biens 
terrestres un moyen de mener une vie utile, digne, vertueuse et 
charitable, de remplir nos Obligations envers Ies autres, en parti
culier envers notre famille et Ies pauvres. Elle fait du travail une 
Ioi morale, un moyen d'expiation et de preservation. Elle nous. 
soutient dans I'accomplissement de notre tache journali"re, dans 
laquelle eUe nous montre un devoir d'etaf impose par Dieu. Elle. 
modere nos convoitises et nous reconforte dans - les revers. Elle 
nous inculque, avec I'esprit de travail, la sobriet.; Ia probite, Ia 
justice, la charil'; vertus qui sont a la base de la prosperil,; 
privee et publique. ' 

L'Eglise ca!holique en particulier exerce iur I. vie economico-
sociale une influence qu'on, ne saurai! exagerer. . 

Qu'il suffise de rappeler la part qu'elle a prise jadis dans· 'a suppression 
de l'esclavage, dans Ia mise en val~ur des terres de If Europe et des paYS 
de colonisation, dans Ie developpement de Ia civilisation tatine; que! 
role eUe jone a notre epoque dans Ji. transformation du monde social 
moderne. Quand Leon XIII publia en 1891 sa fameuse encyclique Rerllm 
nova,um, un journal protestant, Tile Guardian, organe de'l. Haute-Eglise 
d'Angteterre. ecrivait ce qui suit: c Les eUets de I'encydique ne peuvent 
manquer d'e!re importants .•.. Quand on· refh!cbit que I'encyclique 
quoique reHetant originairement la pensee d'un seul homme, deviendn: 
par adoption celie de plus de mille eveques et de tout Ie clerge qui 
depend dteu~ on verra que nous n'avons pas exagere l'importance 
historique de ce document Son eifel sera immense dans Ie develop
pement de la question sociale .. ~. ,.. Les faits ont ratifh~ ce jugement; 
a I'issue de la grande guerre, la Conference de h!"gislation intemationale 
du lravail fondee par la Conlerence de la paix • adopte, a pea de chose 
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pres. comme base de I'organisation du regime social dli travail, les grands 
principes et les grandes reformes preconises par Ie pape I. 

S. Les institutions, prin9pes et mreurs sociates. -' Nous 
venons de signaler I'influence des principes re/igieux et de 
I'institution eccIesiaslique sur Ia vie economique. D'une fa,on 
generale, les principes dominants, les institutions et les moeurs 
ont leur contre·coup dans Ie domaine de la Prodllction et de 
la repartition des biens. C'esl tellemenl vrai que les principales 
ecoles' eeonomiques se distinguent moins par leurs theories slrie
temenl economiques que par leurs principes generaux d'ordre 
philosophique, politique et social, de meme que par les institutions 
qu'elles pronent et par les moeurs qu'elles supposent au qlfelles 
encouragent. 

Ceci apparaitra plus dairement qU30d nous patlerons des ecoles 
economiques et quand, a propos de la production et de la repartition, 
nous donnerons des applications detaillees de ces vues generales. 

Qu'il suffise iei de signaler )'infJuence sur I'organisation et l'activite 
economique du fatatisme mtlsulman, du regime des caste de }'Inde, de 
l'optimisme liberal et du pessimisme sociajiste. 

4. - LES CONTINGENCES i3:CONOMIQUES t 

fA nature hlJl1UliJte et fo; IIIlfure mait'rielle se retrollVent parfoat 
et tOlljOars identiqlll!S dons kur fond. Mais IJJJe Jouk de moda
lites et de ciraJnstances accidenfelks dOfllll!nt Ii cIzoijue £poque 

, 
I L~art.ic1e 427 du TnziIi d~ Venailks (Section II, Princ:ipes generaux) dit : 

Les hautes paTties rontractantes declarent accepter les prinripes ci-apr6 : 
1. Nt en droit, ni en fait, Ie travail d'un em humain ne doit eire ronsidere 

siJnplement romme Qne marchandise ou un article de commerce.. 
2. le droit d'assoclation est garanti .. ux employeurs et aux salaries pour 

toutes fios non contraires aux lois. 
3. Tous les iravailleuTs ont droit a un salatre Jeur assurant un niveau de vie 

convenable tel qu'on Ie oomprend de leur temps et dans leur pays. 
4. Limitation m kurcs de travail daDS J'industrie sur la base de buil beures 

par jour ou de quarante-huit heures par semaine comme but a atteindre parteut 
ou il n'a pas encore ete abtenu. 

5. Pour tous les travaillears. repos hebdomadaire de vingt..quatre heures 
comprenant le dimanche; en cas d'impossibilite. repos equivalent. 

6~ Suppression du travail des enfants et obligation d'apporter au Irani! des 
jeunes gens des deux sexes les limitations necessaires pour Ie-ur permettTe de 
continuer Ie-ur Mucation e-t d'assurer leur developpement physiqu~. 

7. Salaire ~al. sans di'Stinc:lion de sen. poar uti travail de valeur igale. 
2 etr BRANTS, op. dt,z Ch. VJI. 
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et tl dzaque region, comme tl ckaque individu, une pkysionomie 
partku/iere. 

I.e probl£me Cconomu,lle, UJ/ljO/lrS Uknliijue tl !ai-mime tfans sa 
fornw1e gilu!rale, se pose tImu:, sllivant Ies temps et Ies lieux, tfans 
des hypotheses diverses. . 

Ces hypotheses sont conditionm!es par la nature du so) et du sous-so!, 
Ie climat, la situation, Ie temperament. la civilisation, la forme de l'Etat, 
Ie regime des associations, la relig:on, Ie developpement inteHectueI, 
la moralite, l'abondance de la population, la technique industrieUe, les 

_ moyens de communication, la condition des travailleurs, etc.. 

II en resulte les consequences suivantes : 
a) Si I'on peut decouvrir des lois et des principes economiques 

universels, leur application est susceptible de modali!es diverses 
suivant les milieux; 

oj Aueun regime eeonomique, pris dans les~ details de son 
organisation, n'est irnmuable; 

c) II fau! adapter avec la plus' grande circonspeetion Ie regime 
aux cireonslances changeantes, sans abandonner jamais ·Ies principes 
et les lois essentiels. 

L'i'tude des diverses hypotheses economiques n'a pas seulement 
un· interet historique; elle est utile a Ia decouverte et a la mise 
au point des lois economiques generales. 

On a essaye de les dassiflU~ On a pris comme princip~ par exemple, 
Ie cerde des echanges (economie familial~ regionaJe, nationale, inter~ 
nationale, mondiale); Ie mode des echanges (troc, monnaie, credit); 
les occupations habituelles (peuples chasseurs ou pecheu~ agricufteurs, 
industrjeIs, comm~nts); les motifs economiques dominants (pourvolr 
aux besoins de IJexistence, moyen age; sautenir son rang et ltelever, 
xve siecle; sJenrichir pour jouir, XIXe siecle; produire pour produire, 
idea) americain). Naus touchons ici a la fantaisie. 

Ces classifications sont curieuses et suggestives. Quelques-unes carac
te-risent par un de leurs traits saillants les principales epoques econo
miques~ Aucune ne rend la physionomie complete d'une region ni d'une 
periode, meme a s'en tenir a I'essentiel. 

On pourrait Ies multiplier et prendre comme critere, par exemple : 
la facilile plus ou mains grande des communications; les principaJes 
energies natnrelles utilisees; Je role du capital; I'organisation du 
travail, etc. 

II serait inleressant de decrire les traits dominants ::de l'hypothese 
economique actuelle. Nous les indiquerons, au cours de Itexpose generalJ a mesure que l'occasion s'en presentera. 
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CHAPITRE III 

LA METHODE 

BIBLIOORAPHIE. - Vo)'ez un excellent expose. dans CossA. Histoin df!3 
dDctrines icollDmiquB, CIi. VI, Des methodes dans l'econi:hllie politique, trad., 
Paris, 1899. - RUTTEN, O. Pq Pelit numud d'lbuIes sodoks, aand, 1911.
SEIGNOBOS, La mltltode kistoriqu appliqllh QIlX sdences sociales, 2e ~d"1 Paris. 
1909. - QumLET, SysiCm~ socUJI, - Physique sodll/t~ - Statistiqu sud4Ie, etc. 
Paris. 1848 et sq. - M. HALBWACH~ La tlziorie de l'lwmme moyen., Paris, 1913. 
- C. JACQUART, Statistwue et sci~ta sociak, BruxeUes, 1907. - H. JUUN, 

Principes de siatistiqu, BnlxeJJes, 1920; - LIz XV· session tie I'/mlitat infN
national de sl4tistiQue, dans Ja Rev. Mm. intemat., Bruxelles. dec. 1923. -

. LIESSE, La slatistiQu. Paris, 1905. - A.. HENRY, Les institutions inkrntdionaLe3. 
, de sIati$IkIUt, dans la Rev: calk. soc. d jar.] Louvain, fev.~mai, '1923. - L. MARCH. 

La mltkode sitUistiqIU en /coMmie politiqllt, dans Problim~ adueIs de l'kono~ 
mique, Paris, 1921. ---; HALLE-UX. Sur rapplication. des procldls 3tatisfiques d 
rindustrie des mines. :dans les Annaks. ties Mints, 1901. - P. DU MAROUSSEM, 

- Lt!S enqaift!sJ Paris, 1900. - DE FOVJLLE, La mIthode IfUIlWgraphiqU et SIS 

variantes. dans Ie BuJletin de FlnslitJd internationtd de sltdisfiqu. r9OO. -
F. I.E PLAY, La mitlttHk d'obsuvtltion, et les ouvrages indiques dans Ie texte. 
- DE RIBBE,. I.e PIq a'ap"· sa co-rrespondanas Pa~ IS84~ - V. BRANTS, 

F. u Play, dans la Revue'calk. de LOllvam, 1882,. - E. VtONES. La sdm~ sodaIt 
d'aj;m Lt Play} Paris, 1897. - P. BUR1:AU~ inbTJduetion tl Ia mlthotU SOtiD

iDKi4lle~ Paris, 1923. - CIT les ouvrages cites dans la bibliographie du chapitre I. 

,. - MeTHODS DEDUCTive ET' MaTHODB JNDUCTIVE 

QueUe methode convien! 11 I'economie sociale : la deductive 
ou I'inductive? 

La deduction et I'induction on! toules deux leur role it remplir 
en economie sociale. ' 

A. La dMuction. - Cette metlzode est relle des scielUCS qai, 
parlnnJ de quelques principes admis trJmme postalats et de qaelqaes 
jaits aisim£nt trJnskltables, dtduisent de res t/Q1UIIfes lears trJnst5-
qllClUCS et fetuS applications d des hypotJteses diverses. 

Or, I'economie peut, partir de I'analyse des tendances foncieres 
de I'homme el de ses besoins, des caracteres principaux des 
ressources natureiles, et en deduire des consequences pour les 
diverses hypolheses qui peuven! se presenter. 

Voyez.ce que nous avon. dil plus haul de I'inleret personnel, 
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des besoins humains, des ressources narurelles el des lois qui en 
decoulen!. On pourrait continuer dans.le meme sens et deduire 
les lois suivanles : dans un regime economique de libre concur
rence, oit I'on produi! en grand et oit Ia production devance la 
demande, les periodes' de haute activit;:; economique seront suivies 
de crises. Un etargissement du· marcbe, surtout si de grands 
capitaux sont disponibles, amene une plus grande division du 
travail. A mesure que les ecbanges se multiplien!, la monnaie 
apparait, se perfectionne, se complete par d'au!res moyen. d'echange 
et par Ie credit. La concurrence tend a rapprocher Ie prix de vente 
du prix de revient La mauvaise monnaie chasse I. bonne. Un 
mode de solaire exactement proportionne 1i I'effort de l'ouvrier 
amene une plus grande production,. et", 

N. B. - 1. Cette methode convient surtout aux questions d'onire 
general, d'application universeUet dans lesquelles entrent en jeu Ies 
mobiles les plus generaux et les plus constants de l'activite humaine. 
Elle prete, au contraire, a des meprises dans les applications de detail,' 
dans les questions complexes, dans Ies cas ou interviennent des mobiles 
humains multiples et variables. On perd lacilentent de vue, en elfet, un 
des elements en cause ou I'on n'apprecie pas exadement leur impor 
tance relative. 

2. Cette methode a surtout eft. pratiquee par les economistes class;ques, 
dont beauCQup 1'0nt faussee par exageration. lis consideraient J'homme 
au seu] point de vue economique, l'homo oemnomicusl. sans tenir compte 
des autres sentiments et mobiles qui se melent en chacun aux preoc
cupations economiques, ni sans tenir compte des varietes de milieu et 
d'epoque; parmi les circonstances, ils ne consideraient non plus que Ies 
circonstances economiques. Leurs conc1usions pour etre exactes auraient 
dtl se formuler avec: la plus grande reserve, en ce sens, par exemple, 
que, daDS teUe hypothese, 1'interet economique bien entendu inclinerait 
dans tel sens, sans d'aiUeurs preciser si son influence prevaudraU. 

II y a done une part 1i faire 1i la deduction dans I' economique, 
mais i! faut y ·faire une part aussi a I'induction. 

B. L'induction observe ks faits, ks distillglJl! ks llIlS des 
autres, ,.morque klJTS ajim:idetu:eS et disarne enfin. ks ,.lotions 
de t:alJSe a effet qui les unissent. Elle procMe ptu expirienre, et, 
si posswk, par experimentation '. 

l'induction est extremement pnicieuse en economique p!lur 
verifier les conclusions obtenues par deduction et meme pour 
mettre sur la voie des lois. En re-Iite, Ia plupart des lois econo· 

1 l'experimentation a ceci de particulier qute1te renouvelle 1 son gre les 
experiences et en vane les conditions. 
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miquesque nous avons signalees ci-dessus ont ete decouvertes 
par induction. Son role est d'autan! mieux marque que les 
phenomenes ecanamiques sant plus complexes en eux-memes 
ou dans leurs causes et que Ie raisonnement abs!rait risque donc 
davantage de s';;garer en les interpretanl 

D'autre part, I'induction rencontre en economique des difficaltes 
qu'elle ne rencontre pas dans les sciences physiques ou naturelles : 

lmpossible de recourir a l'experimentation. 
II faut c.ampter avec l'extreme diversite des phenomenes et des ele

ments qui intervienl1ent .. Qui a vu un hanneton, dit pJaisamment 
Ch. Gide, les a tous YUS; mais quf a vu un ouvrier mineur n'a rien vu. ,. 
\l'observation doit done porter, en economique, sur Ie plus grand nombre 
de cas qu'il est possible d'atieindre soit 3ujourd'huit soit dans Ie passe, 
sur des regions et des peuples divefSt et supphEer ainsi a ce qu'eUe De 
peut attendre de I'experimentation. les conclusions prises des grands 
nombres, ne vaudront d'aiUeurs que pour les grands nombres, comme 
nous I'avons dit a propos des lois economiques. 

Dans les applications pratiques, c'est-a-dire dans I'organisation 
du regime economico-social, la methode deductive prevaudra. 11 
s"git 111, en elfet, d'appliquer a des· hypotheses concretes les 
principes fournis par la religion, la morale, 10 science politique 
et economique propremel1t dite. 

EXEMPLE. - Question des syndicats professionnefs. Comment prouver 
leur Jegitimite, leur utilite, sinon avant tout par deduction des principes 
puises dans 1es sciences qqe nous venons d'indiquer? 

Neanmoins - el I'exemple choisi Ie monlTe - I'observation 
et I'induction, dans Ia mesure oil e1les restent 'possibles, seront 
extrememellt opportunes . pour signaler les inconvenients, les 
avantages et les dangers d'abus d'une institution, et plus encore 
pour en mesurer la portee dans des circonstances donnees, 
comme pour preciser les details de son organisation. 

Quant aux procedes d'observation, ils varient suivant les objets 
des sciences auxquels ils s'appliquetil. l'economie sociale en 
utilise plusieurs dont nous allons examiner les principaux. 

1. - LA ST ATISTIQUE 1 

Seaucoup d'auteurs ont voulu faire de la statislique une science; 
d'aucuns Poot confondue avec la sociologie; d'autres avec fa demo· 
groplUe, c'est-a-dire la description statistique de la population du point 

t efr C. JACQUART, StatistiQllt' et seieR« sociak. Bruxelles 1901. - SF.IGNOBOS, 

l.a mlth()(/~ hisforique tlPp/iquk 1I1IZ scintas soda/~J Paris. 1909. 
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de vue physique, moral, juridique, inteUectuelr etc. .: nataUte, 1'n:orlalite, 
nuptialite, criminaliteJ instruction, etc. 

La statlstiqlle n'tst pas lIne sciena~ En effe~ eUe n'a pas d'objet proP" 
mais peut s'appliquer aux matieres les plus diverSes ; meteorologie, 
astronomie, hygiene, economie, et,:. De plus, elle n'etablit pas Jes causes 
encore moins les lois ou les theories relatives aux phenomenes quteUe 
observe. EUe recueilJe seulement des eJements de preuye~ 

I. Definition. - La statistique est une IIIIfH.otie, - une methode 
speciale'd'observation, - particulierement adaptee aux phenomenes 
qu'iI importe d'etudier en mosse. 

Elk consisf£ e.ssentiellement Ii denomhlU des faits ltientiIJaes et 
d mettre en relief leur jTtqlJl!nc£, lears variations, leurs coiiu:itlences 
avec d'tlI.ltres series tie faits. 

On appelle aussi statistique I'expose du rtsultat tie ces d!lwm
brements s!>us forme de tableaux de chiffres, de courbes, de. 
diagrammes, etc .. 

La IIIIftlwtie statistilJlJI! trouve lDut ptufiazli£rement son emploi Ell 

economie sodale a cause de ]a necessite que nous, avons signalee 
plus haut de faire porter l'observation sur unemultitude de cas 
similaires pris a des milieux et a des epoques diverses, de maniere 
a ecarter les circonstanceS accidentelles,·iI d&ouvrir les coinci
dences constantes et it degager les causes. 

'". Remarques sur l'emploi de la statistique en economie 
sociale. - 10 Taus les faits lie sont pas susceptibles d'etre observes 
par ia staiistilJue, mais ceux-ld sealement qui pea vent eire comptts. 

On ne fait pas la statistique de 1& moralite d'un pays, ni de I'instruc- ~ 
tiCR, ni des opinions politiques, ni des croyances religieuses, mais· bien 
des divorces au des naissances ilif!gitimes. des habitants sachant signer 
leur nom eu remplir un bulletin de Tecensement, des votes recueillis 
par les partis a telle election, des baptemes, communions et enterre
ments religieux, etc. 

20 ['observation tlevant s'ef£ndre a an nombre imm.ense tie cas, 
an seal observaf£ar ne peat y sUffire. Par exemple, il fallut 
6.713 recenseurs pour Ie recensement de Ia population beige en 
decembre 1900. L'observateur principal a recours a des aides, 
a I'intention desquels iI delinit Ie fait precis it recenser; il formule 
les questions auxquelles il devra etre repondu; il redige des ins
tructions pour fixer la maniere de proceder et eclaircir les doutes; 
par exemple : que faut-il entendre par habitants de Louvain, par 
langues parlees, par leltres ou iIlettres? 

La valeur de la statistique dependr. de la nettete de la defi
nitiop, de I. c1arte des instructions, de la precision des questions. 
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Elle dependra aussi du degre d'intervention du questionneur 
et du questionne. 

II importe de distinguer a ce- sujet les faits simples et aisement consfa~ 
tables, par exemple ; les embarcations franchissant une ecluse; les faits 
qui s'enregistrent automatiquement : coupons delivres dans une gare; 
les faits dont la declaration s'impose avec tant de tigueur que personne 
pour ainsi dire ne s'y soustrait :.. naissance, deces; ies faits, au con
traire, dont la ronstatatioD. la ~dedaration ~u I'appreciation laisse place-

_ a la bonne volonte ou a la perspicacite des interesses : professions, 
langues parlees, production .gricole ou induslrielle, cas de folie, sui
cides" etc.; les faits enfin qui ne sont pas denombres individueHement 
mais dont Ie nQmbre est obtenu par multiplication ..:Iu Tf!sullat d'un 
denombrement partie1; exempte : plis expedies par un bureau pOstal 
en un moist on compte les plis d'un jour et on ml;lltiplie par 30; dans 
la sfatistique, s'introduit alors Ie <alcul. 

En general, Ie degr'; d'exactifude d'une statisfique est en raison 
inverse de Ia depense d'intelligertce, d'iniliative et de zele qu'elle 
exige des personnes qui interviennent dans Ie relev~ 

3° Pea de sflliistiques sont rigl11Uease5" on peui IT1n!I1ZI!nt 51! fll!r 
d l£1Irs dtifJres ahsolus. 

'11 taut done apprecier !'erreur probable et son importance pour 
les conclusions envisagees-

Neanmoins des statistiques successives, meme imparfaites, permettent 
des comparaisons utiles, les memes sources d'erreurs se maintenant 
sensiblement Elles donnent 'une idee relativement exacte du nlOllVement 
du phenomene consiMre_ 

4° Les resultats ne sont d' orrlinaire pas pablies SOIlS Iii joroie 
dans Ioquelle iis ont itt "/eves. 

On groupe les chifires en tableaux recapifulatifs; on pr€sente 
les resultats en courbes ou diagrammes. Plus la recapitulation est 
large, , par exemple : par province, pays, etc., plus I'interpre
lation sera delicate. 

50 II Y a matiere d une critique des siJltistiqlB!S. com~ d une 
critique de tout tiocunu!nt : 

a) Critique de proventzn£l! : d'ou viennent les chiffres que ie lis? 
Sont-ils pris dans une citation ou dans un document original? Qui en 
est l'auteur? QueUe est la competence et la sincerite de celui-d? 

b) Critique d'inluprlialion: quels sont exactemen! les faits denombres? 
Que precisaien! les instructions donnees? QueUes luren! les questions 
posees? Comment a-t-on procede aux operations? Quel principe a pre
side au groupemenl des resulta!s? 
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6<> Ii/alli rellIIVf/llI!T qne 10. m£IJwtIe de 10. slo.tistiqlle lie peut gube 
eve plus fZVaJ!Ck qlll! 10. scioII:e Ii Io.quelle elle s' appliq/le '. 

70 Quant a I'lo.terpretution des slo.ti.<tiqlJl!S pour en degager.les 
causes et les lois des phenomenes observes, il y faut d'abord 
llI!I! COflllllissanl:e cxacIe de 10. methode saivie dans !'etablissement de 
la slatistique, ensuite une compitence spt!cioJe dans 10. science-Ii 
taqllelle se 1f1{Jportent fes fails observes. enlin « un seas critiq/le 
exetaf; un esprit forme, par I'habitude de la meditation et I'etude 
des faits scientiliquement conduite, a ['art de penser et de raisonner 
com:dement. Iogiquement. Le sens commun ne suffit .pas ' .• 

II Y faut aussi beaucoup d'impartialiU, d'objectivitE et de motJe
ration. 

3. La statistique administrative en Belgique et en France. 
En Belgique, la Commission centrale de statistique, mee en 1841, 

composee de fonctionnaires et d'bommes de science, a pour mission de 
donner aux trav3UX statistiques des differents depariements ministerieis 
une directinn unitaire. de signaler )es lacunes, d'eviter Jes doubles 
emplois, de proposer Ies ameliorations. 

EUe publie un Bulletin trimeslritl tk lo Commission t:tIIIraU tk statis
tique et un Annuain statistiqUL tk 10 Belgique. 

L'Office du travail etabli Ie 12 novembre 1&}4. en annexe au Ministere 
du travail est specialemenl charge de la statistique du travail. II publie 
10 R~ue da travail (mensuelle) '. 

·Le Ministere des affaires economiques publie un -Balldin de do~ 
mwatkJn et un Suppliment semestrkl sur lo sitaa/iQn ieonomique tk la 
Bdgique.. . 

En france, Ie Minis!e .. du travail et Ie Ministere de I'hygiene, de 
l'assistance et de la prevoyance sociales pub1ient des recueils dont )es 
principaux sont les suivants : 

Annuairt slatisliqll£ (depuis 1880). - Bulletin tk lo slotistiqlle g6tUale 
tk la France tl du snvice Ii' observatkJn des prix (!rimestnel). - Mouve
mmt tk lo population (par series). - Apuru des imporlatio/lS principates 
dans ies divers pays. - BuDdin du Ministin du travail (mensuel). 

1 jACQUAaT. /or. cit., p. 62-

':l JACQUAlrrt loco 01., p. S2; - efr Essai tI~ sfotistiqse mtJral~ Le suicide,. 
dans U IlU'JUYmlt'lft SDCJ.Ologiqsr bltU'lfaiWlUJ/, Blllxelles,. mars 1905. 

3. ar VERMURSCtI, MIJIJud 3Odal~ I, Chap. II. fin. 
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3. - L 'ENQUBTB 

L'enquete, a Ia -difference de la statislique, ne se borne pas au 
denombrement et au groupement des 'faits identiques; elle a un 
objet plus complexe et impUque des' appreciations. El!e etudie, 
d' IUt certain point de vue, un milieu, 1.lIIe crosse socin!e, 1.lIIe pro
fession, 1.lIIe region, (U/£ situation.. 

Nous avons en, par exemple, en Belgiqut; les grandes enquefes sui-, 
vantes : I'enquete de 1886, sur la situation dl.l travail industriel dans te 
royaume et les mesures qui pourraient I'ameliorer; ~ de 189I? sur les 
salaires et budgets ouvriersj - de 1895. sur la nature, Ja mquence et les 
callses du travail dominical en Belgique; - de 1896. sur fa relation entre 
Ie layer et Ie salaire de I'ouvrier et sur les loge:ments ouvriers; - de 
1902. sur la petite bourgeoisie (associatio~ credit, employes, concurrence, 
legislation, regime fiscal, financier, judiciaire); - de 1931, sur les abus 
auxquels, donnait lieu la duree du travail dans les mines et sur I'effet 
probable de fa limitation a huit beures du travail au point de vue de 
I'hygiene, de la production, de la rnain-d'ceuvre, des salairest de l'expor
tation et des repercussions sur les autres industries; de 1~1923, sur la 
situation des employes prives. . 

Mentionnons aussi les enquetes r«entes du Bureau international du 
travail sur Ie· chomage et sur les effets de 1a joumee de huit heures. 

-Rapports entre l'enquete et la statistique. - L'enqlleie s'aide 
de Ia statistique pour decouvrir les sujets qui demandent one etude 
plus approfondie, pour, elabtir certaines donnees des problemes 
,a resoudre, etc. 

D'autre part, elle ser! Ii preparer des slatistiques, a en choisir 
judicieusement les objets et a en preciser les procedes. 

Methode de l'enquete_ - les enqueies offlCiel!es. qu'elJes se 
lassen! par des fonclionnaires ou par des particuliers au nom du 
pouvoir, jouissent d'un double avantage : elles disposent d'un 
personnel et de facilites qui leur permettent d'explorer un champ 
plus vaste; elles sont armees de l'autori!e necessaire pour faire 
comparaitre des lemoins e! exiger des depositions. 

Neanmoins, des eJZqlliies privies atteignen! souven! des resultats 
importants, surtout quand elles sont menees par des groupements; 

" exemple : enqueles des syndicats ouvriers sur les moyens d'obvier " 
aUK inconvenients de la journee (Ie huit heures; enquete de fa 
Jeunesse sociale catholique sur I'adolescence salariee. 

Pour un particulier, l'enquele personnelle est un exercice extre
moment formalif et fecond. Elle revele la complexi!e el l'exacle 
portee des faits" et des notions. 
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L'enqueie doi! se faire sur place, orokmeni. Foule de chos"$, 
et des plus importantes, ne se revelent que par I'experience· du 
milieu et par Ie contact avec les personnes. Un q/Jl!StiolllUJin ecri! 
prepare avanlageusemen! Ia visite mais ne I. remplace pas; d'ailleurs, 
la plupart des questionnaires reslent sans reponse. Exemple : dans 
I'enquete sur la petite bourgeoisie de 1902-1904, sur 17.000 ques
tionnaires envoyes, 172 seulement re.;urent une reponse ecrite.-

L'enquete suppose une etude pri<ilollk du sujet et du milieu , 
un plane reflechi, un clwix raisonne des points a examiner, des 
personnes et des Heux a visiter. Elle exige, au cours des demarches· 
et dans I'examen des renseignements recueillis, beaucoup de 
~agaciti et de critiqll£. 

4. - LA. MONO(JItAPHIB 

La monographie se distingue de I'enquete par deux caracteres : elle 
porte sur un cJuzmp plus nstreint; eUe i'etudie plus en dItDiL 

A u rest~ il est vain de vouloir tracer entre ees deux procedes une 
fronliere rigide- . 

La monogrop/de s'attache genEralement d Ulade ttilailtie d'un OIL 

plJlsieurs types, c' est-d-din d'individu.alitis ou de petits ensembles 
reprisentatijs d' une catigorie. 

II importe, en consequence, que les echanlillons soient vraiment 
1'l'prisentatijs du genre et il faut les situer dans leur milieu. 

S. - LA MONOORAPHIE DE FAMILLEi OUVRIBitE DB LE PLAY 

frederic te Play (1!I06-1882), ingenieur, professeur It 1'1Ooole des Olines 
de Paris, puis directeur du service des mines, praUqua des 1829t alors 
qu'jJ etait encore eleve a .'Ecole des mines, la methode qui devait ilIustrer 
son nom. Au cours de nombreux voyages accomplis a pied a travers 
l'EUfOpe, il redigea trois cents monograpbies de families ouvrieres.. 

Son dessein giniral. elait d'elablir par I'observation les conditions 
du bonheur des peuples et relat actuel de notre societe, afin de 
lui rendre la prosperit,;, l'ordre ella paix. 

Sa lnethode consiste essentiellement dans I' observation minutieuse 
de familles ollvrines types. 

Elle est celebre et mente, pour son originalite, d'etre expo~ee ave<: 
quel'!u. detail. 

1. Pourquoi i(adieT des /amillrs? 
a} La famille est I'unite sociale essentielk Les peuples se 
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c~mposent npn d'individus isoles mais d'individus deja organises 
en families; 

b) La famille rassemble tous 15 types de personnes qui com
posent la societe: hommes, f.emmes, enfants, sujets, personnes de 
differenlsages; 

c) Enfin, la famille se preoccupe de toutes les acliviles e! de 
tous les inlerets de ses membres : corporels, inlellecluels, moraux, 
economiques, religieux, etc. Inversement, I'influence des institutions 
de tout ardre et de la situation generale se fait sentir dans la famille. 

2. pOlUqllUi l'!tutle ties families ouvri£res? 
Parce que -a) Ie malaise social de notre epoque interesse parti-

culierement Ie monde ouvrier; , _ 
b) Les families ouvrieres forment I'immense majorite des families; 
c)- Elles sont dans une dependance efroite du milieu; I'etude 

_ des families ouvriere.s amene done 11 la connaissanq: exacte de 
la societe tout entiere; les families riches, au contraire, peuvent 
s'abstraire dans une large mesure des conditions extmeures; leurs 
ressources leur permelten! de se fair\! la vie qu'elles veulenl, a 
peu pres en tout ordre de choses. 

3. Detail tie fa methode. 
Une enquete personnelle sur place visera a dresser avec la plus -

granae rigueur Ie budget familial :recettes ave.:;. leur origine, 
depenses avec leur emploi. 

Le Play part de c:ette idee que toute activil. se lTaduil, en posilif au 
e.n n~gatift dans un budget familiat « II n'est guere) ecrit.iI, dans l'exis
" tence de ltouvrier un sentiment Oll un acte digne de mention qui n'ait 
It sa trace marquee dans Ie budget des recettes ou dans telui des 
" d,;penses " • La famille ouvriere disposanl d'un budget restr"'! el 
etant soumise plus que toute a.utre awe influences du milieu social, toute 
parncularite de ce milieu aura sa repercussion dans ce ,budget le budget 
ouvrier est une plaque impressionnable d'une extreme sensibilite. 

Pour guider les enqueleurs dans la recl1erche des families Iypes el 
dans la nolation des details suggestifs, Le Play leur signale deux ,He
menls essentiels de la prosperite et de la pail< soeiales, itablis elOX
memes par une induction facile : les peupJes heureux sent ceux ou 1& 
generalite des families se pr«ure sans trop de peine Ie pain quol,'dien el 
pratique La toi momle. Les observateurs s'aUacheront done de preference 
aux details qui rev~lenl des institutions, croyantes, meEurs, favorables 
ou funestes a ees deux objets. II leur conseille en outre de s'edairer 
dans leurs recherches et dans I'interpretation de leurs resultats par Ie 

~~---~~---~~-

1 La nt/thode t/',,4snvatioN, p. 237. 
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consef1 des au/orills sociaies1 c'est-a~dire des personnes qui exercent une 
influence et jouissent de l'estime et de la consideration generales. 

4. Expose des risullats. . 
Chaque monographie comprend trois parties : 
J 0 La designation tie .la fami/Ie ouvriire: 

Profession, rang dans la profession, systeme de l'engagement d.e 
I'ouvrier envers son employeur,- son patron ou son proprietaire, quand 
il y a lieu. 

20 La monogriIpkie proprement dite, partagee en deux sections: 
a) Observations preliminaires subdivisees. en treize paragraphes sur la 

nature des Jieux, Jtorganisation du travail dans la Iocalite, les cara~~res 
parliculiers de la famille decnte, les traits generaux des receties et des 
depenses, J'bistoire de la famille au point de vue moral surtout, etc; 

b} Le budget analYSe dans Ie detail. 
3° Un appendice, reserve 11 des remarques relatives aux grandes 

institutions sociales. du pays et aux conclusi~ns .. 

N. B. - La collection de ces monographies continuee par les disciples 
de Le Play est publiee sous I .. titres de Les DUy";m, europiens et Los 
ouvrius des deux-mondes.· . 

~ La methode a He, exposee par Le Play dans son ouvrage La mIfhode 
a'observation; 1879. . 

La revue de I'ecole de Le Play ou Ecole de la paix sociale porte Je. 
titre de La rijOTmJ! sociale. 

, 

Une scission s'est produite vers 1885 dans ce groupe; une ecole nou- . 
velie s'est formee sous la direction de M. Demolins, l'Ecole de la science 
sociaie. dont l'organe est la Revue tie fa science sociale. La tendance de 
cel1e-ci est d'abandonner la preoccupation de reforme sodale et de s'en 
tenir it l'observation .scientifique des phenomenes sociaux. 
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L'HISTOIRE EcONOMU~UE 

L'histoire economique peut s'entendre deJ'hisioire des institutions 
ou de l'histoire des doctrines et des !coles economiques. 

La premiere ne rentre pas dans notre cadre; elle est une partie 
de J'histoire generale. 

La seConde est Ie complement oblige d'un traite d'economique. 
Toutefois, sa place est mieux marquee au terme qu'au debut. 

A l'aborder m'3intenant, nOllS nous heurterions a de graves difficuUes; 
it nous faudrait, par exemple, parler du mercantilisme avant d'avoir 
de-mete les notjons subtiles et entbevefrees de la monoaie, du ch~nge 
et de fa balance commerciale. De meme quton n'etudie pas I'hisioire des 
mathematiques avant de connaitre leS quatre regles, on n'aborde pas 
IJhistoire de l'economique avant dten saVOlr Ies .e-Ifments.. 

Au contraire, apres avair parcouru Ie domaine de cette science et notts 
etre familiarises avec les matieres dont elle traite, nous serons en etat 
de saisir et d'apprecier judicieusement les di"erents sysremes; dfautant 
plus que, au cours meme de I'expose, DOUS aurons rencontre les prin. 
clpales theories qui distinguent les differentes ecoles. ' 

Nons renvoyons done I'histoire des doctrines economiques et 
des €coles sociales a la fin de ce cours. Nous l'aborderons alors 
avec moins de peine et plus de profit. 
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La Production 

"Notion. - La prodtJction, au sens 6conomique du mo~ consiste 
ou bien a) a "transformer des elemenls preexistanls (exemple ": 
industries agricole, manufacturiere, mecanique, chimique); ou bien 
b) Ii extraire et Ii transportu des biens (industries extractive et 
des transports); ou bien meme, dans un sens plus large encore, 
c) Ii focililu facquisition des biens par les idzanges (commerce) 
:- de fa~on qu'il resulte de ces transformations, transports ou 
facilites d'aequisition U1U! augmentation de valeui des produils. 

A parler rigoureusement, aucune industrie ne produit, c'est-a~ire 
ntajoute a la somme des ekes exisiants. le principe est vrai qui dit : 
• den ne se cree et tien ne se perd, .. dans I'ordre naturet Le produit 
net des entreprises vieot de la transformation d'objets moins utiles en 
objets plus utnes ou de I'accroissement d'utilite donne a un objet par Ie 
transport ou Itappret qui Ie met plus .i portee de ceux qui en ont besoin. 

lterreur fondamentale des physiocrates - economistes fran~is du 
XVllll' siecYe - etait de considerer les energies nature11es comme capables 
d'une veritable production et, comme ils ne connaissaient guere d'autre 
industrie utiJisant les energies natureUeSt de condure que seule l'agri. 
eulture donne un produit nel 

. Division. - Nous diviserons I'etude de la production en trois 
sections: 

Dans 1a premiere, nous etudierons les agents tJU causes de fa pro
duction ronsid/res isol£ment, dans ('intention de preciser la nature de 
chacun d·euxt l'importance et Ie mode de son intervention, Ies cir
constances dont il depend, les lois qui Ie regissent. 

Dans la seconde, nOllS considererons r Organisatioll de La protiudioll 
par la reunion et la collaboration de ces trois agents. 

Dans la troisieme. nous examinerons Ie cadre social dans lequel stac_ 
complit la production et dont elle subit l'influence directe : principes 
generaux qui donnent au regime economique sa vitalite et son caractere

1 
et role des pouvoirs et autorites pubJiques. 
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LES AGENTS DE LA PRODUCTION 

CHAPITRE I 

LA NATUI{E 
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'l. - LA NATUItB. AOENT DB LA.' PRODUCTION 

La nature est un veritable agent de Ia production. Elle n'est pas 
inerte. Non seulement e1le foumi! a Ia production la matiere pre
miere, maio elle lui apporte encore des energies .extremement variees 
et puissantes. 

Ce qui' est vrai, c'est qu'elle est aveugJe et doit etre disciplinie; 
dirigte et organisie par J'homme '. 

La productivite de la nature apparaitra a I'evidence dans l'examen que 
nous allons faire des ressouroes naturelles; elle se degage deja de la 
constatation generale que la nature fournit : 0) certains produits finis 
sans aucune intervention du travail; II) 1a quasi totalite des energies 
ph;rsiques, chimiques et biologiques 'intervenant dans la production, et 
c) les malieres premieres proprement dites. 

/ On voit des lors combien il est errone d'altribuer I'inb;grile de l'eHel 
produit au travail humain. ' 

1 Cfr LEROY~BEAUUEU, I, p. 128~ et, dans Ie seDS oppose, OmE, I. p. 94. 
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2:. - LES R5SSOUIt<;ES NATURELLES 

1. Ressources extremement abondantes et variees. 
a) Matiires con\enues dans I'atmosphere, Ie sol, Ie sous-sol, les 

oceans: 
bj Energi£s.: lumiere. et chaleur solaires, chaleur terrestre, cha

leur deS combustibles, e.Iectricite, magnetisme, vapeur, gaz, air et 
eaux en mouvement, force musculaire des animam<, attraction, 
energies chimique5; 

c) £Space· pour "habitation et I'exploitation; voies de transport : 
f1euves, mers, vallees, air. 

On decouvre continuellement de nouvelles matieres utilisables, de 
nouvelles energies, et de nouvelles utilisations et combinaisons des 
anciennes. Chaque element nouveau ou mieux connu donne lieu a des 
applications multiples. 

Un champ illimite: s'o~ a I'ingeniosite et au Jtravail humain; son 
utilisation est assuree, pourvu que de son cOte IJenergie humaine ne 
faibliss~ pas, depuis, que sopt tonnus )es principes et les methodes 
des sciences natureltes. On pourrait citer, a titre d'exemple de ces 
decouvertes et de ces mises en valeur successive$, les combustibles : 
bois, huiles vegetales, charbon, huiles mineraJes, gaz, alcool, mazout et 
un succedane qui dispense des precedents pour une foule d'usages ~ la 
houille blanche. . 

La grande majorite des ressources meme connues n'est pas exploitee. 
Exemple, pour la terre arable : Russie, Canada, Amerique du Sud, 
Afrique, Siberie; pour les energies naturelles : marees, chaleur solaire, 
eaux couranteS, foule d'energies chimiques. _ 

Meme les pays relativement les mieux exploites sont susceptibles de 
nouveaux progr~s; exemple : agriculture dans nos pays; -gisements 
houillers non exploites J. 

2. Ressources inegalement reparties suivant les regions •. 
- Comparez les ressourr:es agrimles du Royaume-Uni, de I. 
Belgique, de la france, de I'ltalie, des differentes provinces de 

. chacun de ces pays; - les ressources miniires des memes pays; 

I D'epoque en epoque-. des inquir:tudes se soot fait jour sur la possibUit6 
de pourvoir ~ la subsistante de l'humanire. MaJthus, (1766-1834) ronduait dejll 
1 la necessit~ de Umiter ~ nombre des babitants de notre planete. Les memes 
vues pessimistes se retrouvent dans l'ensemble de l'ko1e dassique anglaise~ 

chez Adam Smith (1723·1790)t diet. Ricardo (1772-1823), chez John Stuart Mill 
(tSQ6.1S73-). Les socialistes en ont pris argument pour accentuer 1e meconten
tement et pour pri!tendre qutil faut rHormer Ie regime ecooomique actuel moins 
dans le sens d'une production accrue que dans celui d'une repartition EgaJimire 
de ce qui existe. Nons examinerons ceUe qUEstion dans Ja quatri~me parti~. 
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les ressources- 'ou conditions climateriques plus ou moins favo
rabIes ii la mise en reuvre des richesses naturelles et influenQlnt 
mane les caracteres qu'elles tonifient ou affadissent; - les 
ressources 'en voks de communication : pays montagneux" plaines, 
voies fluviales, rivages maritimes plus ou moins favorables, situa
.tion insulaire; - les ressources en forces motrias : charbon, 
parole, glaciers, cours d'eau rapides, etc. . 

Certaines regions sont particulierement dtplJlUVues : Groenland j 
d'autres parliculierement privillgiks : Belgique, AngJeterre J, Japon.; etr 

dans ces paYSJ certaines regions comme Ie. Hainaut ou Ie Lancashir:e. 
Dans les pays fropicaux, ftest la surahondance des ressources qui est 

funeste : ardeur du soleil, fertiUte excessive du sol qui donne one vege
tation exuberante, troubles atmospheriques violents, moindre stimulant 
des besoins, necessite de trav3UX difficiJes et dispendieux au debut; 
autant de circonstances qui ~ vouent ces contrees a la colonisation des 
peuples habitant 105 zones temperees. 

En general don'; fa natlue n'olf" pas ses dons gratuitement et 
elle ne les repartit pas egakment entre les hommes. 

Corollaires. - a) La ((}mparaisun des difflrenls pays suivanl leur popu
lation rapportee a leur seule superficie est par eUe·meme de peu d'in
teret; de meme, la comparaison des ressources sans tenir compte de la 
situation j de mime, la comparaison des -ressources sans examiner la 
specialite ou l'universaUte de celles<ir certains pays se suHisant a eux
memes (france), d'aulres etant voues aux ,,<banges (Angleterre), d'antres 
aux industries de transformation (Belgique); 

b) Nombre d'infgnlitls ero11Omiro-sodaks s' expliqUf!n/ par I ... caracteres 
des ressources naturelles, par exemple : la rent~ - la variete du taux 
des salaires et de I. dur,;e du travail d'apres les regions, - la densite 
de la population capable de subsister sur une superficie donnee, - la 
necessite de travaux publics plus au moins dispendieux et Jeur inegale 
productivite dans I ... differenls pays, - I. cOlonisation. 

3. Ressources inegalement utilisables suivant les "poques 
et suivant d'autres circonstances. - A quoi servait Ie charbon 
avant l'invention de la vapeur; les glaciers avant I'electricire; Ie 
petrole, avant les moteurs a essence; les terres legeres, avant la 
decouverte de la pomme de terre? Combien I'invention des serres 
chaudes' et les perfectionnemenis apportt's It leur chaufferie dimi
nuent I'avantage des pays chauds par rapport aux pays tempert's! 

La valeur du charbon augrnente par Ie yoisinage d'un minerai, 
et . reciproquement. La valeur du sol augrnente avec la formation 
d'une agglomeration; celie de I'eau, avec la coutu me des eaux 
de table, etc. 

1 efr'M.ARSHAl.LJ Traul, passim. 
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Corollaires. - 0) Specialisation des industries suivant les regions 
el les fpoques; - pays naturellement destines au commerce et 
a I'industrie; 

b) Role des edtJutges; - necesrure des migrations inUrietues et 
de la m/mUsation pour donner aux divers pays Ia population 
capable de Ies ineltre en valeur; 

t:) fA naiJur m diver.;iU. variobiJiJe, inega/iJE; 
d) Elle notlS invite, non pas a niveler Ia societe ltumaine, mais 

a I'organiso, c'est-a-dire it mmbiner hiinuchiqUl!11lLnt des elements 
divus et ftW"r 

.l. - LA LOI DES RENDEMENTS NON PilQPOIlTlONNELS 

La prodllCtioo -des ressoun:es miturelles expioitees par Ie travail est 
I'objet d'une Joi interessante qu'on pourrait formuter en as termes : 

Prmr WI 8Di de fa I£t:hnft,ae donne. f aaroissemmt da mukment 
n'esi gimftrJIemenJ pas proporlionnd Ii faaroissemmt des frais en 
rDpiial d en ImvaiL II t:IJI1f __ par me l»IISitUmhle fJOllT dimimler 
tnSlliie d IenIln veTS Un>; Ii' oil Ie nom de loi des rendements 
d€croissants qa' on Iai timute StHlVe1Jt. 

Celt. loi est. sensible surtout eo agriculture, mais elle est generale 
(manufactures, transports, etc.) et s'appHque meme awe dif!ireuts elements 
d'une meme entrepri5e : travait~ sutVeillance" direction. 

ExotPLL - Une terre, i Ia c:uIture de laquelle on emploie des-capitaux 
et du travail dans des -proportions representees par 2, 4, 8, 16, 32 .~ 
donnera des reodements repr€seotes par 2, 6, 10, 13, 15, 14 .•.. ; on ferail 
des constatatioos analogues pour une entreprise industriel1e ou com
mettiale • Iaquelle on consacrerait I, 2, 4, 8, 16 .•• de capital, OIl bien 
1. 2, 4 ... directeurs, 00 bien 1, 2, 4 ••. ceolaines d'ouvriers, etc. 

Les consequences qu'on a tir€es de cette loi au point de vue de 
I'impossibilite de pourvoir a Ia longue it I'entretien de I'humanite 
n€gligeaient : 

oj La restriction que nous avons enonce. en tete de Ia loi : 
pollT llJl mime 8Di de fa f«hniqae (par exemple : culture sans labour, 
sans epierrement, sans irrigation, sans assolement, sans engrais 
sans serres, sans chauffage); 

b) La possibilile de substilBw un produit de plus grand ren
dement a un autre.. 

Les applications de cette Ioi yarient aussi suivant que l'on ronsidere Ie 
reudement eu quantite ou. Ie rendement en valeur 1 .. 

1 aT l.A."'iORY~ MtlJUlt!i Il'~iq." p. 194, sq. 

P. V. FAllON, b:o~. - 1924. 2 
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La consequence pratique est qufU importe d'examiner pour chaque cas 
d"pplication I'utilit .. d'augmenler Ie travail e! Ie capiW engages dims 
une entreprise. 

Observons aussi que Ie rendement des terres et des ressources 
naturelles en general esl 1000ction de 1. lechnique el subi!, 11 10 suile de. 
variations de .celle-cl, toule sorte de fluctuations. 

-4. - LBS MACHINES 

1. Notion. - Instrument, outil, appareiJ, machine, tous ces 
lermes designen! des objets employes par I'homme comme moyens 
de produire un tra,vail. L'usage capricieux ne perme! pas d'etablir 
entre eux une distinction adequate. Dans I'ensemble des acceptions, 
instrument est Ie terme generique; on dit Dutil d'un instrument mil 
et applique par la main de I'homme; appureil. d'un asSemblage 
d'instruments, souvent compliques et delicats, disposes pour I'exe
cution d'un travail; l1ItlChine. d'une mecanique compliquee (machine 
a ecnre, a imprimer, bicyclette), on d'une mecanique simple mais 
qui a une part preponderante dans I'effet (machine it couper Ie 
pain). ou surtout des instruments qui tUgageni. captent ou frans
torment Ies lnergies natuTelIes (dynamo, machine a vapeur). 

,.. Productivite. - Les instruments de tuut genre donnent au 
travail prki$ion. capiliiU et jadlite (rabot it moulure, faux, scie). 
ChacuD d'eux in.floe positivement SUI' fa prodndion par une action 
qui lui est. propre et dont it imprime la marque dans Ie produi! 
(poin~on, ciseau, emporte-piece appliques avec la meme, force 
donnent des effets differents). L'instrument est vraiment CUllSe du 
produit (cause instrumentale I). 

L'importwu:e cxaptiofll1£lle ties l1ItlChines vient precisernent de ce 
qu'elles utilisen! les lnergies 1IlliJJnl/e.s dans une mesure incom
parablement plus grande que les autres inst""ments. C'est a tel 
point que certains auteurs 2 reservent Ie nom de machine pro
prement dite aux machines mues par les forces naturelles. L'usage 
ne justifie pas cette terminologie; une machine· a imprimer, par 
exemple, s'appelle encore machine memo quand elle est mue 
11 bras d'homme. Neanmoins ce caractere de beaucoup de machines 
ne peu! etre trop souligne. 

1 elr DE Rtmmwt M&pkysiqll~ des ctUlSt!!fJ La ,t:tl~ iJt8JnI",mmk. -
V. FALLON, La pl'OdtldiYiH dl1 mpi/IJI, R ... tllIh. des idles d tUs fails, 8 .1 
IS dec. 1922, 9 el 16 tevner 1923. 

2 BRAHTS, nv. n, Ch. 'V. - LvtOY~BEAt1I.I£U. ~ part.~ liv. fi. 01. VI. 
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Cest parce qu'e1les sont Ie gnind moyen d'nfjljsation des joms 
IUlf1lreJlcs que nous parlons des machines dans celte partie. Ce que 
nous en dirons pourrait s'etendre aux dispositifs employes dans 
les industries cbimiques et qui ont precisement pour objet de faire 
reag;r les .unes sur les aulres les energies chimiques des corps 
(exemple : la photographie et I'agriculture - qui est 10 premiere 
des industries chimiques). 

3. Historique et etat actuel du macbinisme. - Dans Ie 
passe lointain, on releve d'abord !'emploi de Ia force musculaire 
des tllZimmlx : cheval, chameau, elephant, breuf, renne, chien, ...• 
qui restent en usag<! encore a notre epoque (en Belgique, en 1921, 
222.055 chevaux employes pour I'agriculture). Puis on emploie 
successivem.:nt Ie vent pour Ia navigation et plus tard pour 
actionner les moulins (en Europe, vers Ie XII' si1:cle); les t!tlIlX 

colUWlles pour les moulins (en Europe, vers Ie II" siecIe); Iavapeur 
d'1!tlIJ SOIlS pression (premiere patenle de James Watt en 1169). 
decouverte destine. a revolutionner Ie monde economique; l' Bee· 
triciU; les dudes d'1!tlIJ (glaciers); la force expansive des gaz et 
des essem:es.. les inugles dUmiques. 

REMARQUE. - Un fail fortuit, I'ulilisalion de 10 vapeur d'eau preddant 
celie de l'eJeclricite. eut des consequences emnomiques et sociales 
immenses. L'electricite est transportable; la vapeur ne I'est pas. Llelec
tricite peut eire produite au moyen des chutes dteau; la vapeur exige 
une combustion et Ie seul combustible utilisable, dans Ie premier siecle 
de la decouverte, elait Ie charbon.. De la~ les consequences suivantes : 
necessite du travail it I'usine, _ J'energie ne pouvant eire distribuee 
a domicile; necessite d'etablir les usines a proximire des cbarbonnages; 
agglomeration de la population dans Ies regions charbonnieres; pUpon
deranc~ economique des pays charbonniers j leur transformation sociaIe~ 

les forces naturelles caplees par les machines a vapeur se chiftrent 
actuellement par millions de chevaux-vapeurs. En Belgique, e!les 
etaient, en 1845, de 47.836 HP; en 1860. de 161.809; en 1912 
de 2.877.242; elles etaient, en 1921, de 3.231.619 kilowatts '. 

le HP, d!evaJ.vapeur, vaut 75 kilogramm1:tres, force estime. equi· 
valente a ce!le de trois chevaux. la force d'uR .cheval elan! e1le·meme 
estime. a celIe de sept hommes. Ces equivalences sont d'ailleurs 
prises grosso nwdo. II faut noter aussi que les machines execotent 
des travaux inabordables aux hommes, si nombreux soient·ils, et 
qu'elles peuvent travailler jour et nuit. 

I 1 kilowatt egaJe 1.36 HP. 
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4. Esperances fondees sur les machines. - S'iI est vrai 
que 2817.242 HP . - force des machines 11 vapeur en Belgique, 
en 1912 - equivalent a la force de 60 millions d'hommes, on en 
pourrait conclure que chaque Beige dispose en moyenne pour 
son service de la force de huit hommes. frappes par des calculs 
de ce genre, certains se sont laisses alter au reve d'une humanite 
qui, sans labeur, jouirail de I'abondance de toules choses. 

En realite, nous' restons condamnes au travail. Comment cela 
se fait-il? 

D'abord, 10 pour avoir I'accroissement net tks forces employi!es, 
il faut defalquer du total des HP ci-dessus : a) Ie nombre des 
HP employes a la production, a I'installation, 11 I'entretien, au" 
reparations et a Ia conduite des machines elles-memes et de leurs 
accessoires (batiments, huiles, combustibles, etc) .. Le releve com
prendrait un nombre d'hommes, et de machines considerable; h) Ie 
nombre des HP disponibles mais non employes, les 'machines 
recensees ne travaillant pas constam~ent ni toujours a pleine 

. force. 
20 Les biens les plus n6:essaires sont ceux qui assurent 11 

I'homme la noarriture, Ie vefement et I'habitation. Or, si les machines 
produisent en masse les. tissus et les chaussures, elles peuvent 
beaucoup moins pour multiplier les subsista!lces (cereales et betail) 
et les habitations. 

II faut autant de temps qu'autrefois pour produire un grain de froment 
ou un breufj on y emploie encore - de fait et a considerer l'ensemble 
des pays de culture - a peu pres autant de terrain et pas beaucoup 
moins de main4'reu~ Toufefois les machines Orit eu, meme en matiere 
de ~bsistances, une utiJite considerable: elles ont permis de titer pam 
de terres Ires eJoign~es en amenant dans les r~gions surpeuphies les 
produits ricoltes aux extremih~s du monde; nous avons pu mesurer 
I'imporiance de ces ressources lointaines quand, pendant la guerre, 1& 
pEnune des transports nous en a prives. En ce qui eonceme J'habitationJ 

la main-d'<EUvre et Ie terrain entrent pour les deux tiers au moins dans 
Ie prix des constmctions. Or, Ie terrain est d'autant plus rare et plus 
couleux que 10 populalion se mulliplie et, par suite precis"ment du 
macbinisme, stagglom~re~ 

30 Ce qui. d'.iIIeurs explique I'absorption d'une production 
grandement accrue et maintientla n€cessite du travail, c'est !'QC. 
avissement de' fa population et l'l1£t:1'Oissement tks heso~ de chacun 
paral!eles aux progres techniqueS. La population a augment.; au 
cours du XIX" siecle beaucoup plus rapidement que dans les 
siecles precedents et nos contemporains ont des exigences incom
parablement plus grandes que nos ancetres. 
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, 
II est bon de con.tater que '·i ....... effort ..... mpli n'est pas ;perdu et 

que les biens dont nous disposons. a tous ies degres de l'echelle sodale~ 
sont vingt fois superieurs a ceux dont disposaient nos devanciers. 
On sfen convaincra en comparant les 6poques anterieures et la notre, 
au point de vue des consommations qui nous sont devenues usueUes : 
tissus (vetements, tentures, literle); coiffures;.chaussures; viande, -beurre, ' 
fruits exo1iques; biere,. vins, liqueurs; habitation (eau, lumiere, chauffage); 
ameublement; transports (chemins de fer, trams, metros, vilos, motos, 
au~ marine, etc.); papier, joumau~ livres et imprimis de tout genre; 
tabacj agfl!ments de toute softe; montresj parapluies, gants, fourrures;.. 
moyens de communication : P. T. T.; arts; vie beaucoup mieux admi
nistree : etat civil, police, tribunaux, prisons,. hopitaux, services d'hygiene, 
annees, etc. 

Si I'on'veut se faire une idee du travail accompli dans ces difierentes 
productions,. qu'an se represente combien il aumt fallu de lileuses au 
roud., de tissera.nds au metier a mamJ dJesclaves toumant fa meule, de 
porteurs, de galeriens,. de copistesJ etc., pour f-es Raliser autrefois. 

L'efficacite des machines est done limitee; mais dans son 
domaine elle est veritablement prodigieuse. Exemple : travail des' 
metoux; tissus (en 1905. l'Anglelerre produisaitlll.550 millions de' 
metres de colonnades); papiers et imprimis (en trois heures on 
parvien! 1i transformer un arbre en journaux; une bible, qui avant 
I'invention de I'imprimerie coiilait un millier de francs, vau! 
maintenant quelques francs, et un. numer!' du Times, equivalant 
a un fort volume in·So• revient 1i quelques sous); transpons (une 
tonne de marchandises est transportee par chemin de fer au prix 
de quelques centimes Ie kilometre). 

REMAltQUE. --- Le prix des subsistances et des logements diminuerait 
sensiblement si f lmigmJion se developpail ~_:Mais Jes hommes ne se 
resolvent generalement a quitter leur pays que pousses par une extreme 
necessite, menus qu'ils sont par leurs babitudes et leurs affections. 
,On voit par ce1 exemple combien iJ est vain de pretendre expJiquer les 
phenomenes economiqut:s par la consideration des seules tendances 
economiques de l'homme. 

5.:Proces du machinisme. - Le machinisme est un des 
caracteres dominants de I'hypothese economique actuelle. Ses 
.dmirateurs I'exaltent; ses detracteurs Ie maudissenl Nous expo. 
serons Ie pour ef Ie contre. afin de degager la verite. 

PREMIER ORIEf : La maclJiJJes elllevem a rouvrJer SOJr gagne-pam. 

On a repondu : les machines en multipliant les produits 
abaissent les prix; c'est la richesse pour tous. Le bon marche des 
produits amene nne demande plus considerable, celle-ci entraine 
nne augmentation de la production et I'ouvriertretrouve son travail. 

Ainsi, dans l'industrie du coton, en Angletem; de l856 a 1905, la 
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produCtion a trh:lIe; les salaires ont presque double et Ie nombre d'ou
vriers, loi,n de diminuer, a aug-mente de 'IT 0/0. Meme phenomenl"- dans 
les chemins de fer belges (Etat) qui employ,ienl, en 1850, 5.528 per
sonnes e~ en 1912, 71.901 I, Les induslries du papier' el du livre, en 
Belgique, employsienl, en 1846, 5.376 ouvrie .. et, en 1910, 35.067. Or, 
Ie machinisme s'est develol'pe dans ces industries plus que dans la 
plupart des autres. 

Bastiat'dans ses ffartnonies economiQUI!S donnait]8 meme explication 
sous une forme plus aDstraite ! S'it y a economie de main-d'reuvre dans 
une industrie, disaiMI, il y aura accroissement de main..d'ceuvre ailleurs. 
Car toute economie de main-d'<Euvre est -~n gain pour quelqu'un, pro
ducteur au consomrnateur. Que fera ce queJqu'un d~ )'argent economise? 
Une depense au un placement. S'il depense, iI accelere Ia production 
d'autant; 'stU place, Ie capital qu'iI foumit servira a I'installation de 
nouvelles entreprises. Done )'operauon revient toujours a degager d'une 
part une eertaine quantite de travail et, d'autre part, une eertaine quantite 
de capital; ces deux elements ayant une grande affinite I'un pour l'autre 
finiront par se rencontrer 2. 

Celte teponse esl exacte dans j'ensemble; mais des reserves 
importantes s'imposent: A. - Celte th~rie ne se verifie pas dans 

. follies les industries, nOlammen! a) dans les indusbies don! Ie 
produi! ne repond qu'a un besoin Iimi!e : sel, lunettes, ble, pain, 
cerclleils, patins, ele. Ainsi, rindustrie des chaussures au>< Etals
Unis employait, en 1845,46.000 Quvriers cordonniers, soil 2,4 0/0 
de la populatiolJ; en 19oo,ell'; en employait 162.000, soil 2,1 0/0 
seulernent de la population el elle lravaillail beau coup plus pour 
I'exportation, ce qui suppose une diminution du nombre des 
ouvriers a I'etranger; b) dans les industries solidaires d'au!res a 
production limite. : on ne tabrique de bouleilles el de lonneaux 
a vin que' pour ce qu'i! y a de vin. 

B. - Meme si, dans "ensemble, la hausse di! la demande est 
proportionnel1e it la baisse des prix, "lquililm ne se Tttaf;/i/ que . 
!entement, sous I'effel de la concurrence el des habitudes qui se 
forment. Des Iors, all debut de I'introduction des machines 'ou de 
leur perfectionnement dans une indus!rie, iI y a diminution, au 
mains momentane., des bras occupes. 

C - Ce n' est pas' foujorus l' ou.rier Ipargne qui est rkmplDyE. 
Oil, quand, dans quelle industrie se produira I'emploi du capital 
epargne? Peut·etre deux, cinq, dix ans plus tard, a creuser Ie 
canal sous la Manche ou a construire un chemiqde fer au 

I En 192.1. l·introduction.~ 1& iournt!ie de brut heures a fait passer ('e chiffre 
196.134 . 

• efr Bu/ltlin"riu eom#~..Iwru du travail indllsiri«, octobre 1910, p. 649·652. 
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Kalanga. L'ouvrier devra attendre, emigrer, changer de metier . . , 
Un dWmoge momentane et wall est inMtuhle. 

De la, celte population f1ottante, meme en temps normal, d'ouvriers 
sans travail,qui represente 5 a 10 ./. de la population occup€e. 

D. - II y a plus encore. Le machinisme a entraine jusqu'ici 
un d€sequilibre entre la production et la consommalion, qui se 
traduit par des crises piriodiques. 

L'emploi des machines exigeant un capital ,important, I'industriel est 
porte a ne 'jamais laisser ce capital inactif, a produire constamment et 
Ie plus possible. Chacun agissant de meme, un moment vient ou la 
mesure est depassee; 1e marche est sature; il faut bien alors s'arreter 
jusqu'a ce que Je lrep plein soil absorbe. Cesl la crise qui se produil 
R peu pres taus les dix anSi c'est Pour l'ouvrier Ie chomage force. 

Ce mal est indeniable. II n'est pas comparable aux avantages 
des machines. II n'est d'ailleurs pas· sans remede .. On. peut y 
parer par une connaissance plus exacte du marche, - par des 
ententes pour regler la production, - par des mesures transitoires 
en faveur du personnel lors de I'introduction d'un perfectiollnement 
de I'outillage, - par I'organisation des fonds de chomage. 

DEU~IEME ORIEF : Le IDIlcbiDisme. reDdu Ie travail plus pdllJble. 
a) 11 a developp~ des industries ~ travail ires dur j par exempleJ les 

industries extractives; la metalhirgrel etc.; 
hI Si la surveillance des macbines el des meli~ mecaniques ne 

demande pas toujours un grand effort musculaire, iI exige un effort 
d'attention enervant ou du moins un travail sans repit et fastidieux; 

_) Les conditions exlerieures du travail sonl souvenl tres penibles': 
travail a I'usine, en commun, dans des loeaux exigus, dans une· atmo~ 
sphere deletere, au milieu d'un vacarme infernal; 

d) Au cours du XIX<: sieele, Ie machinisme .8. occa.sionne un allonge
menl de la joumee'de travail. 

Ce grief est r€el en jail. Le XIX' siecte a vu, en celte matiere, 
des abus crianls. La cupldile ella concurrence effr€n€e qui y 
regnerenl sans entraves aboutirenl souvent a des condilions de 
travail el· de salaires hautement condamnables. 

Mais ces abus sont accitkntels; Us ne sont pas la consequence 
latale du machinisme. Au contraire, Ie machinisme, de so~ est de 
nature a a1leger Ie travail. 

Paul Leroy-Beaulieu resume' exactement Ies avantages des machines 
quand iI €cril : • Elles epargnent a I'bomme 10· fatigue ou les deguiils 
d'une foule de bavaux extenuants ou avilissants; - excel1ant a la 
fois dans I'infiniment grand et I'infiniment petit, elles accomplissent 
certai~s travaux que jamais., sans leur CODCOUrs, Ies hommes ntauraient 
pu faire; - a des tiches qui iadis exigeaient une force extraordinaire, 
elles pennettent d'employer des hommes de force moyenne et meme des 
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femmes et des enfants; - elles font l'ouvrage beaucoup plus rapidement 
sans se lasserj - elles reproduisent 1 I'infini et exactement une cerlaine 
production sur un meme mod~le I # ~ 

I.e remede aux maux signales ci-dessus est done pour une bonne 
part dans Ie developpement du machinisme lui-meme (haveuses, 

, perioratrices, inachines a souffler Ie verre, etc.). dans son meilleur 
emploi au point de vue du personnel, dans une limitation conve
nable de la dure.. du travail en raison de son intensite ou de 
son· caractere penible ou malsain, dans l'hygiene des loeaux et 
·chantiers, dans une jusle retribution, etc. L'opinion, I'intervention 
de Leon XIII, Ie syndicalisme ,et la legislation ont remedie deja 
'a une grande partie du mal. II faut continuer dans· ci sens, dans 
la mesure des possibilites '. 

TROlSIEME GRIEf: Le travaIl j I. main etltlt mleux falt, plus 
persolJlJelp plus M1JstJqU& 

De jaiJ, ce fut Ie cas, moins toutefois a cause de la machine 
elle-meme qu'li. cause de I'abus qu'on_ en a fait. Les premieres 
machines etaien! grossieres, Les producfeurs donnaient a leurs 
produits, pour les ecouler en masse, un brillant factice qui plaisait 
a la foule; its contribuaient ainsi a corrompre Ie goUt du public. 
De meme, J'appaf du bon march'; poussail Ii produire, suivant la 
formule' allemande, « viel, billig und schlecht .> ' 

Encore une fois Ie mocIzinisl1tl! n' enfraine pas nt!t:essairement ces 
abas. II "'ffl'<' meme :'8 qui veut les prendl'l' les remMes aux 
maux qu'on lui reproche, On peut, en perfectionnanl les machines, 
faire d'aussibon travail 8 la machine qu'A fa main el meme de 
meilleur; du pnint de vue artislique, on peut choisir de beaux 
modeles; sans doute on ne peut faire la meme part Ii. I'originalite 
ni a la fantaisie, mais ici encol'<' la machine pent, en restanl dans 
son role, aider I'artiste , que Ie bloc dll marbl'<' ail ere extrail et 
meme di'grossi par des procedes mecaniques, en quoi cela peul-il 
empecher I'artiste d'y imprimer la marque de son genie? 11 faul 
faire leur part 11 la machine et it la main de I'ouvrier ou de 
"artiste .. Bien plus, en perfectionnanl les procedes on. est parvenu 
8 mettre, par d'excellentes !'!'productions, rart a la portee de tous. 

, 2< partie, livre II, CIL VI, 
2 Dans certains pays - Etats-Unis en particulier - !e multiplient dans Irs. 

tlsines Ies refectoiJ;es confortables, les 'Rstiaires, les fontaines. Jes lavabos, les 
saUes de l'epos. de jeux. d'4!tudes, les plaines de jeux. etc. Cfr Lt trtzvail 
,'ndll8trif!1 QUX etats-Unis, Mjnis~re de l'industrie ~t du travail de BeJgique, 
2 vol,. Bru •• lles, 1920. 
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QUATRIEME ORIEf : Le lIJacbl0isIDe • agglamed fa industries 
datlS Ies memes reglollSJ 1es oavriers dB. les usilJesJ 1. populatJotl 
dalls Ies cetltres, au grazuI dam de l'bygi~lI~ de ritJdepclldallce 
persDtl11J:lle et de M moraJlti. 

Ce mal est Ie plus reet el Ie plus difficile it guerir de ceux 
qu'a produits Ie machinisme. Le principal palliatif est. de faciliter 
les deplacements de la population en multiplianl les transports 
rapides et a bon march{; '. On peul faire quelque chose d'appre-· 
dable aussi par la creation de maisons et de cites uumeres bien 
situees et bien con~ " et par les jardins ouvriers. 

L'emploi de I'electricite, en multipliant les centres eten facilitant 
la distribution de I'energie a grande distance, contribuera sans 
doule a d~ger les agglomerations industrielles. 

C'NQUIEME GRIEF : I.e macbialsme a disperse les lamHies. 

Le travail se fail a I'usine; souvent pere, mere, enfants lravaillent . 
en dehors' de chez eux el s"pares les uns des aulres. lis ne se· 
retrouvent que du soir au malin. . 

Ced est vrai aussi. \I faut restreindre Ie plus possible Ie travail 
des femmes et des enfants dans les usines : la loi est inlervenue 
dans ce sens; les allocations familiales 3 qui accroissent fes ressources 
de la famille en proportion du nombre des enfanls, permettront 
a la mere de rester au logis. \I faul de plus menager aUK ouvriers 
les loisirs necessaires pour n'elre pas <les. etrangers chez eux. 

Une limitation tk fa dUM du tra.fll1 se justilie done en principe, mais 
elle doit etre proporuonnee aux circonstances. On a reproche avec raison 
a la loi des huit heures votee en Belgique apres i'armistice: a) son 
inopportunite : un pays ruine e\ endell' par la guerre doi!, au lieu de 
restreindre son effo", Ie pousser jusqu'aux limites des forces humainesj 
un pays d'exportation comme Ia Belgique ne peut s'imposer pareille 
limitation que si ses concurrents en font autant; b) sa brusquerie : 
pareitle mesure demande une ditficile adaptation qu'on rie peut brusquer 
sans de grands dommages; c) sa rigidite, qui exclut des exempt.ions 
raisonnables ou les $Gumet a des conditions excessives. 

En lout ceci, on n'aboutira que si l'on joint aUK mesures ext';' 
rieures I'action educatrice et moralisatrice <!.e la religion. 

~ Cfr MAHAIM, Us abolUWtWlls ollrrius d lems.QJds 3t1CiaIu1 Bruxelles, 1910. 
- DEfOURNY~ Rev. catIL stK. d jar .• juin 1922, p. lOS sq. 

I Us projets. deja partiellement rhlises, des charbonnages de la Campine 
sont pleins de promesses l cet egard. 

3 Vor. 2e part., 3e Sect., Ch. II. art. 3. 
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cHAplTRE U~ - LE TRAVAiL 

Le travail est, dans )'ordre historique, Ie deuxieme fadeur de la 
production. II est Ie premier en dignite et en· importance. 

II s'impose a tous les etres. II s'impose specialement it l'homme 
par I'effet ""une loi economique 1 et en veriu de la loi morale. 

1. - 05~NITION ET CLASSIFICATiON 

I. Definition. - I.e travail kllJTUlm est l' o£iivite tpnscienk et 
ordoll1ltfe veIS un multot Ii prodtdre. 

Dans Ie jeu. I'activire, parfois intense, est librement choisie et n'a 
d'autre but que Ie plaisir qui s'en d~age. 

Dans {'exerace, Ie but est llhabilete, la souplesse ou )a force que 
I'activite deveJoppe. . 

Dans Ie travail economique) Ie resultat est une produdion de biens. 
La peine qui se renctmtre dans )a plupart des travaux naU de I' effort 

qu'ils exigent et surtout -de leur contilUliii et de la nlassitl qui nous 
les impose.. 

Le caradere penible du travail est, avec l'e\ftldue des besoins 
de l'homme, un puissant stimulant d'invention et de progreso 

2. Classification. - A. SuivaDt Is aature du travail, on 
peut distinguer : 

I.e travail inf£lleclllel. ou n'intervient que Ie minimum de travail. 
materiel necessaire pour fixer la pense. et noter lfli resultals. 
Exemple : invention, combinaison de plan, direction. 

I.e travail corpore!. au n'inlervient qu'un minimum de travail 
inlelleduel. Celui-ci n'est jamais lolalement absent d'un travail 
humain. 

Le travail mixte, suivant des combinaisons diverses, Ce dernier 
genre de travail devient plus frequent a mesure que la technique 
se complique en se periectionnanL 

B. Sulvaat leur objet, on peut classifier les travaux et industries 
en induslrie extractive (y compris la cueillette, la peche, la chasse, 
I'abatage du bois); - agri.cole et forestiire; .:..- rommerriole; - des 
tmtisports; - auxquelles on peut ajouter, quoiqu'ils ne relevent 
pas directement de I'economique, les services immateriels (profes
sions liberales et fondions publiques) et les services personnels 
(domestiques). 

1 Cfr ci·dessus, Introduction. Ch. I1f art. 2. 
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2. - PRODUCTIVlTa DEs DIPPERENTS' TRAVAlJX ET INDlJSTR.IES 

TOllt travail est productij -qlli awoit Ia somme des biens Oil leur 
IltiliM. L~ travaux classifies ci-dessus sont tous productifs, quoique 
in€galement. 

Coo est vrai meme des industries du transport et du commerte. flies 
ne modifient pas les objets euxRmemes, mais ies transports amenent les 
biens· 1& ou besoin en est et ainsi ajoutent i. leur valeut; ils amenent 
les lravailleurs I. ou leur travail est plus utile; il. permelten1 a cbaque 
region de Sf speciaJiser selon ses aptitudes; Us repandent les connaisR 

sances et Jes inventions. Le com11teJ'a s'aUache a discerner et a evaluer 
Ies besoins; non seutement iI les constate mais if s'eHorce de les presM 

sentir et de Jes prevenir; it indique par ses comm~de5 Jes quantites 
a fabriquer; it contribue ainsi a proportion"ner Ja production i]a consom
malion, lant en genetal que pour chaque endroit en parliculier. II fait 
et uniformise les prix; il garde les produits, Ies tient it la disposition 
du client, auquel il epargne ainsi des deplacements, des recherches et 
des relations direcles avec Ie producteurj souvent aussit _ it dehite ou 
apprete la marchandise 1. 

La productiviM du travail corporel ist infime; celk dll travail 
inteilectlJl!l, immense. 

Cetle verite, tOllt evidente qU'elle es~ demande des preuves lant 
les prejuges sont vivaces, a noire epoque, sur ce sujel. 

1· PreIlVe d'exptrience. -'- Supprimez l'reuvre d'un inventeur 
comme Edison, ou supprimez Ie travail d'un manreuvre, eI 
mesurez la difference dans les resultats. Supprimez la puissance 
de c6mbinaison d'un.architecle, d'un ingenieur, d'un entrepreneur; 
I'habilete et I'au!<>rite d'un directeur; ou bien supprimez Ie travail 
d'un manreuvre; el imaginez Ia differen<:e -dans les produits. 
Comparez, par exeinple, pour les chemins de fer : Ie travail du 
chauffeur, du mecanicien, de l'ingenieur, du directeur de I'exploi
tation, de I'inventeur de la vapeur ou du freinWeslinghouse. 

2. Preave de raison. - Le travail corpore[ consisle a deplacer 
[es objets ou [es elements de [a matiere. II est lie a [8 matiere : 
il III! peat s' exet't:I!F I'n deux emlroils a In lois; il tlnit Sf' Tlp8Lr 
integrakment pOlV' dZOI/IJI! ejjet a produirr. Le travatl inlellecluei, 
au conlraire, decouvre, combine, dirigt'. II participe des preroga-

I Quant aux suvius immatlri&1 ils sont produdifs indirectement. en usurant 
aux producteurs des conditions de vie et d'adion paisibles et reguli~res qui 
protegent et fadlitent leur travail; exemples : juges, fonctionnaires. medecins. 
avocat" police. 
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tives de I'esprit : it a des efftls Ii finjini dons Ie temps et dons 
fespaa!. Vne invention; une combinaison, une organisation une 
fois ron~ues donnen! leurs resullats pariout et )ndefiniment 

N. B. - 1\ importe de p,oportionner Ie nomb,e des personnes et Ies 
frais affectes i. chaque industrie on profession suivant la productivite 
-de ceJles..o; c~est un as d'application de la loi de l'eronomie des forces. 
Dans les pays de faible activite economique, on oonstate un exces de 
detaillants et de fonctionnaires; dans d'aufres, il y a exces dans ]es 
profess1ons liberales; dans ceux ou les services publics sont gem par 
I'ftat, Ie personnel y ~urabonde j en Belgique, nous manquons d'ouvriers 
qualifies, de coloniaux, de marins et de co-mme~ts pour }tetranger 1. 

3. - LBS RESSOURCES EN TRAVAIL 

u travail &lit Ie principal agent de fa prodlldion. fa premiire 
ridtesse d'an pays sont ses travaiileJus. d Ie pmnier souci d'an pays 
doit iIre d' entnf£nir et de tUveiopper ses Tt!SSOIUt£S en travailkJus. 

Cette question a un triple aspect : 

10 Au point de vue physique. les ressources en travail 
dependent de,l. vigueur et de I'abondonee de la population 
relalivement aux possibilites de production. l'abondanee des 
travailleurs est la premiere des richesses, pourvu que les ressources 
natnrelles, les capilaux, les connaissances et I'habilete soient en 
proportion avec elle. 

Vn homme, en effet, est capable de produire plus qu'il ne 
consomme ,- done, de vivre et de creer un surplus de richesse 
pour lui et pour les autres. 

le domaine d'appJication pratique de ce principe est immense : 

I Mou'lement tie I. populatkln s'adannaat l ragriculture, ell 0.,'0 : 

Alf/lIdU" : 35 en ISH; 28 en 1831; 21 en 1861; 16 en 1881. FI"tlIJl% : 
54 en 1866. «en 1911. PruSSf':78 en 1816; 64 en 1849; 48 en,I867; 42 en 1882. 
B«,;qe: 25 en 1846; 22 -en 1880; 19 en 1895; toutefoisles chiffres absoJus sont 
restes en augmentation: 1.084.000 en 1846 et 1.205.000 en 1695. 

AUK dates suivantes : lSSO~ 1890, 1900. 1910, Ie poun:entagtl aes professions, 
en Belgique. fut respedivement. pour 1"QJlrinz/tluY, de 31, 22,1; 21,1; 16; -
pour )'indu.strk. de 34.5; 36,S; &1,6; 48.5; - pour Ie t»IIUM.I"a, de 8,8.; 11.2; 
11,7; 16,8; - pour Ies pro/t:SSitms libbaks, de 6,!; 1,9; S; 3.7; - pour les 
projessWns diPUSeS. de 19,6; 22; 17,6; 15. - (Cette statistique ne tient pas 
compte des aManis.) 

Cfr DEPOURNY~ NoU$ d'I£'oIf.Om;e' indllSbUlle. R.n. .ctJ1h. SOC'. - d jllri4., 
join 1922, p. 91 sq. 

Or d·dessous, 2< Part., 6< Sect., Ch. III, art. I. 
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iI comprend notamment les points suivant. : natalite, hygiene publique, 
des ateliers, des chantiers, des logements ouvriers; - Quante saine 
des denn!'es alimentaires; antialcoolisme; - repos dominica); - duree 
convenable du travail suivant Jes industries, l'age et 1a qualite des 
travail1eurs; - proscription ou limitation des travaux insalubres, etc. '. 

20 Au poiut de vue moral: tout ce qui favorise les bonnes 
"mreurs, la temperance, I'honnetete, I'esprit de devoir favorise du 
meme coup I'activit!! laborieuse. 

II importe d'ailleurs aussi de maintenir k moral du travailleur, 
comme on main!ient dans une armee Ie moral du soldat A ce 
resultat contribuent les cireonstances exterieures : un milieu social 
et politique degageant une impression de securite, de paix et de 
conieniemeni; les bons rapports entre ious les collaborateurs 
d'une entrepi"ise; les bonnes conditions de travail; I'hygiene des 
usines; et enfin I'energie et les convictions intimes qui fonl 
accepter it chacun la peine inherente au travail. 

A cet tigard, rien n'estJuneste comme I'espm de mecontentement 
et de revolte propage par Ie socialisme;.et ,ien n'est efficace comme 
la conception chretienne du travail lmpose, encourage, recompense 
par Dieu et releve par I'exemple du Christ 

Les organisations ouvrieres qui, par faiblesse ou par soud de- popularite, 
entretiendraient dans Ie peuple la mefiance et l'initabilite, qui appuier.a.ient 
des revendi-cations intempestives ou qui encourageraient la limitation 
totenlionnelle de I'effort et de 10 production (malthusianisme economique), 
porieraient une lourde responsabilire. Elles enerveraient la vaillana: labo-
rieuse de nos populations; eIles favoriseraient les progres, si inquietants 
deja, du neo-malthusianisme; elles prepareraient I. decadence matmelle 
et morale du pays. 

Ne I'oublions jamais, c'est grace a I'esprit de travail qui distingue ses 
babitants, que la Belgique, en depit de la metUocrite de ses ressources, 
a reussi" depuis un sieclet a doubler sa population tout .en ameliorant 
beaucoup les conditions de vie de chacon. 

30 Au pOint de vue technique : plus Ie travail est intelligent, 
plus iI est habile, plus aussi il est frudueux. Des lors, il importe 
de veill .. It la formation professionnelle des travailleurs Ii Ious les 
degres : apprentissage, enseignement pr9fessionnel, haules etudes. 

Charon tloit pousser Ie plus loin possible et entretenir Ioujours 
ses connaissances el sa formation professionnelle. 

II faut, dans les entreprises industrielles, organiser largement 
les recherches, les etudes, les experimentations. 

1 Sur la necessit~ de l'intervention du I~gislateur et des ententes internationales 
en cette ma~res voyez ci-dessous. ~ partie, ~ section,. Cb. v~ 
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Les connaissances et I'habilete) jointes a l'ardeur au travail. peuvent 
me-me suppltSer, pour un pays, aux ressources naturetles et aux capitaUXJ 
I'industrie empruntant ses capitaux et achetant ses matieres premieres 
a l~etranger. La Belgique en olfre un remarquable exemple. 

L'ApPRENTISSAOE. - Une difficulre speciale se ·pose de nos 
jours au sujet de !'apprentissage. On constale une decadence de 
I'apprentissage et I. difficult" de recruter parmi les jeunes ouvriers 
un personnel sachant son metier. 

Quelles sont las causes de fa crise de fapprentissage? 
A. I.e rigime acilIzl de f indasfrie et des metiers : 
La grande indusme a rendu l'apprentissage inutile et impossible it 

beaucoup d'ouvriers qui n'ont plus a remplir qu'un role de manCEUvre. 
Dans la petite industrie, Ie patron n'a guere d'inreret a. former des 

ouvriers qui demain seront ses concurrents.. Notez a ce sujet la difference 
entre notre regime et celui des corporations. 

B. La dtfmdel/JZ de f esprit familial : 
les parents, presses de tirer quelque profit du travail de leurs enfants, 

ne font pas les sacrifices necessaires pour leur fonnation profwionnelle. 
les enfants, de leur cOte, desireDt gagner au plus vite de quai se 

soustraire i. la dependance de leurs parents. 

C. La ten.dance lIIl nivellement des Sfl!aires, les ouvriers qualifies 
n'elant guer. mieux payes que les mana!uvres. 

Neanmoins, la formation ·reste n€cessaire pour les artisans et 
pour beaucoup d'ouvriers de Ia grande industrie : mecaniciens; 
ajusteurs, monteurs, mouleurs, eJectriciens, etc. De plus, Ie deve· 
Ioppement meme du machinisme lend a rem placer Ies manQ!Uvres 
par des machines et it multiplier Ie nombre des ouvriers occupes 
a Ia conduite et a I'entre!ien de celles·ci. Enfin, toutes les industries 
qui produisentdes objets de precision ou des produits finis 
exigent des ouvriers excellents '. 

Remedes. - a) La loi du \3 wrier 1914 a instillie, en vue de 
I'education professionnelle, Ie quatrieme degr;; de I'enseignement 
primaire qui donnera une formation professionnelle generaJe 
diversifiee suivant les regions; 

b) II faut deveJopper les ecoles professionnelles et les insli· 

I Des pays comme fa Belgique. qui vivent des industries de transformation, 
ont Ie plus grand interet a perfectionner leurs ouvriers dans Ie Sen! des produits 
finis. des produits de precision. des produits de luxe, lesquels ocaspeut utitement 
une main-d'ceuvre plus abondante et donnent une remuneration oq un profit 
beaucoup plus considerable. 
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lutions d'apprenlissage, dans Ia mesure des besoins et des 
ressources du pays ,; 

e) Dans les metiers, I'apprenlissage devrait etre organise de fa~on 
it assurer Ia .formation de l'apprenti tout en sauvegardanl les 
interels du petit patron. Les syndicats d'artisans on! Ur un role 
a remplir; , 

d) Dans la grande industrie, une entenre entre syndicats patro
naux et ouvriers pOlirrait aussi donner des resuItats. 

4. - LA DlVIS,ON DU TRAVAIL 

La division influe grandement sur Ja productivite du travail; 
c'esl pourquoi nousen parlons ici. 

Une certaine division du travail s'est renecntre. it toutes les 
epoques; elle se renconlre meme chez plnsjeurs especes animales. 

La division du travail s'inspire aujourdthui principaiement de motifs 
d'ordre economiquej iI n'en a pas toUjouTS ete ainsi : l'homme ne s'est 
pas toujours charge des iravaux exb!ri'eurs ou de force, pour remetire 
it la femme Ies travanx du menage. Souvent la preoccupation dominante 
a ere de reserver a j'homme Ies travaux reputes nobles : guerre, chasse, 
garde des- troupeauxJ laissant on imposant it la femme les travaux viis 

. qu'eUe partageait avec les esdaves : soins du menage, culture, trans· 
ports, lissage, etc. 

Souvent les considerations de rang social, de poHtique, de religion 
ont en - et ont encore - pins d'influence sur la repartition des tra· 
vailleurs entre les differents metiers que leurs aptitudes economiques. 
Exemples : metiers et castes aux IOOes; commerce et banque pratiques 
surtout par les juifs au moyen age parce qufon les exc1uait de beaucoup 
d'autres; aujourd'bu~ la situation sociale et les goUts personnels font 
pr~ferer des professions plus honorees a d'autres plus lucratives. En 
ceo, fa throrie de « l'homo ceconomicus ~ aussi hien que Ie materia· 
lisme ~istorique de Marx se trouvent une fois de plus en defaut. 

I. Notion et modalites de la division du travail. - La 
division du travail presente deux aspects principaux ; Ia speciali
sation et la division proprement dite, dans lesquelles'se renconlrent 

. differents degres. Pour eclairer Ie suje!, on pent distinguer dans 
la specialisation ; 

a} La spicialisat{O" des industries et des mltfers, cbaque lravailleur se 
canionnant dans la fabrication d1ull seu! genre de produits, mais executant 

1 L~enseignement professionne1 obligatoire pour tons Ies adol~nts depas. 
serait Ie but. entratnerait des frais disproportionnes en personnel et en argent, 
et degoUterait 1es jeunes ouvriers de .bencoup de travaux qui retent cepen 
dant n&::cissrures. 
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toas ks prodails complets dans ce genre. Exemple : bouianger faisant 
toute sorte de pains et de patisseries; tailleur faisant toute sorte d'habits; 
menuisier-cha.rpentier-charron faisant toute sarte de travauk du bois, etc. 

b) Cette specialisation se pousse~ avec Ie developpement du marehe, 
de plus en plus 101D, .chaque categorie d'ouvners faisant UI1 protbUi fini 
d'n.n.e seu/e espke : on aura ainsi Ie charpentier, Ie menuisier, Ie charron, 
J'ebeniste; ou faisant un produit iMomplet qui tievl'a eire filli par un 
autre mltiu #~ on aura ainsi dans Itindusttie du bois Ie biicberon, Ie scieuT, 
Ie rabotellr. Ie toumeurJ Ie menuisier; dans l'industrie du lin. Ie rouis
sage, la filature, Ie tissage, Ie blanchissage, Ia teinturerie, sans compier 
des metiers intermediaires. Dans les grandes entreprise"l les jOnctiolls 
se divisent : la direction se partage en direction generate, direction 
financiere, direction commerciale, direction technique des travaux, etc. 
Ains~ en 1915, on compWi en Allemagne 10.298 professions differentes. 
c) 11 est interessant de noter aussi la speclallsation rtgionale ou locali

sation du travail qui s'opere des que les edtanges s'etablissent, cbaque 
region se consacrant plus specialement it fa production des richesses 
les plus appropriees a son sol, a son climat, a ses qualites, a ses habitudes 
acquises, a Ses relations commerdales. Comparez a ce sujet l'Angte
terre, ]a france, la ~lgiquet Ie Bresil, I' Australie, etc., au Jes diverses 
regions d'un meme pays. 

Souvent, l'existence d'une industrie dans une region est due a l'initia
five des particuliers qui I'y ont implantee; par exempJe, res tissus' a 
Verviers et a Gand; Ie diamant a Anvers. 

L'expression de division du travail s'emploie surtout pour designer 
la division parcel/ain du travail, qui decompose la suite des ope
rations intervenan! dans 10 production d'un objet en une sene 
d'operations fragmentaires aussi simples que possible que I'on 
confie a autant de categories d'ouvriers differentes. 

Cest de 13 division du travail ainsi entendue qu'it s'agira dans 
ce qui nous reste a dire. 

2. Conditions de 1a division du travail. - Plus loin est 
. poussee I. division parcellaire des taches it accomplir dans la 
confection d'uh produi!, plus seront nombreux les ouvriers 
employes a faire un objet romple!, et plus aussi seront nombreux 
les objets produits par Ie meme nombre global d'ouvriers. 

La vente de. celte masse d'.objets suppose un rnarcne etendu 
quant au nombre des consommateurs et it I'intensite des besoins. 

La ronJiiUon ftitulom.entale de la division parcellaire du travail 
est done I'etendue du marche, fonelion elle·meme de la facilite des 
communications. En fail, Ja division du travail s'est introduite 
dans notre civilisation a la suite des decouvertes geographiques 
de I. fin du xV" sieele eldes communications qui s'elablirent 
it I'interieur de l'Europe. 
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3. Avantages de la division du travail. - lis denvent 
tous de celte consideration que, dans ce sysreme, Ie travail de 
chaque oumer est Ires simple et se r!pete sans interruption. 

On peut leS grouper comme suit : 
10 Economie reilltive de personnd : a) la diversilt! des tiches permet 

I'utilisation de toutes les aptitudes en vigueur, dexferite, attention, etc.. 
et die reduit ttapprentissage; b) la repetition continue du meme exercice 
cree chez l'ouvrier une dextente et une rapidite merveilleuses. 

2<> Economic de temps : Ia continu;lt! du meme (ravaIl epargne les 
penes de temps de la mise en train a chaque changement d'occupation 
ou d'outiJ. ' 

30 Eronomie d'outilloge, chaque outir etant constamment occupe. 
40 Economie de jrois et par consequent bon man:M des produils, 

consequence des avantages precedents. 
50 Poss;bilite de se rendre un compte plus exact du pm de revient el 

de ses causes. 
60 Occasion de nouveaux progns dans 1£ machiiUsme. 

On pourrait, fonnuler Ia loi de la division du travail en ces 
lermes : II ya avanlage a diviser Ie travail en proporti'on de 
I'etendue du marche. 

4. Cependant cette 10i n'est pas sans limites ni sans 
inconvenients. - 1. Limites : a) La division n'est utile que si 
cbaque travail parcellaire suffit a occuper son homme ou, equi· 
valemmen!, si I'on produil en masse; 

b} Elle ne peut guere s'appliquer aux industries dont les 
diverses operations ne peuvent s'execuler simulfanemenl; exemple: 
I'agriculture, oil iI y a un temps pour les labours, pour les 
semailles, elc 

2· lncxmveniozts :' L'activite de I'ouvrier etant reslreinte a la 
confection d'une partie minime d'un objet, 

a) Ses fareites dJintelIigence et d'imagination y trouvent peu d 'a1iment; 
mais, en revanche, elles restent libres pour d'autres objets; exemple : 
ouvneTS inventant la machine qui les remplacej 

b) L'esprit d'initiative, Ie tour personnel, J'originalite diminuent; 
Jlouvrier devient une sorte de machine rapide et precis~ mais sans 
inspiration, sans art et sans ame. Neanmoins il faut considerer que eet 
inconvenient n'atteint 'pas la masse des travailleur5, l~originalite n~etant 
pas Ie don du grand nombre, et Ia pluparl des metiers se confinan! 
dans la fabrication des produits ordinaires; 

c) L'adaptation de I'ouvner a un autre metier ou a une autre branche 
. du m.Wer devient plus difficile. Toutefois, la division du travail etanl 

pratiquee dans la plupart des industrie~ Itouvri'er pourra trouver des 
besognes faciles a sa porlee. L. difficulte reelle vienl de ce que, c:omme 
nous Ie signalerons plus bas) la technique se complique, s'affine et 
exige un plus grand nombre d'ouvriers Qualifies; 
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d) La division du travail diminue I'interet que I'ouvrier prend a sa 
besogne. Le moral s'en ressent. 

Correctifs. - 10 Vne formation projessiolUll!lIe generale pour 
les ouvriers susceptibles d'en tirer profil 

2<> Vue limitation raisonnable de Ia dJJrtf£ des travaux jasti· 
dieux ou inerVanIs. rl l'uiilisation judicieuse des· loisirs ainSI 

gagnes : jardins ouvriers; metiers d'appoint; instruction pro· 
fessionnelle. 

3. Les progres du maclJinisme - parfois suggere; par la division 
du travail meme - ten dent it eorriger certains de ses iDeon
venients; ils remplaceDt par raction des machines les travaux que 
leur simplicite rend monotones; il en resulte que, de plus en plus, 
la f1ic/ze tk f ()uvrier est de guider et de surveiJier des maclJines. 

s. __ LA. STANDARDISATION 

Le mot standardisation derive de I'anglais sIoJuIard. Rui signifie 
type, modele, patrun. 

La standtudisation est f unification des moyens de produetion : 
mitkodes, oulillage. 

Elle De vise pas Ii realiser une uniformi!e absolue qui meeon
naitrait la diversite des milieux, des temperaments et des conditions 
de vie ou de travail; mais a supprimer les varie!es inutiles et a 
generaliser autaut que possible les memes conceptions, les -memes 
applications et les memes techniques. 

II existe, en effet, une diversit" de methodes et d'instruments 
de production due au bssard ou au caprice et qui serait avanta
geusement remplacee par quelques types judicieusement choisis. 

Avantages. - La reduction des varietes inutiles simpli!i. la 
production de l'outillage et perrnet d'operer une reduction 
eorrespondante dans les installations, les machines et Ie personnel 
C'est une economie de fprces. 

Elle facilite ('utilisation des ouUls et Ie rem placement des pieces; 
exemple : clefs a <'crous; eugrenages. 

Elle perrnet la eontinuite d'un meme travail' dans des milieux divers. 

Exempli: I'ecartement des rails de chemin de fer est partout 
identique, sauf en Russi.. 11 en ",suite qu'un -train pent traverser 
l'Europe sans aucun transbordement; d'ou,economie de temps,de degits, 
de risques. On peut appliquer Ie meme principe a 1. forme .. donner 
aux ecrous, pas de vis, bielles, pieces de rechange de toute espe(e; 
au domaine de Itedairage eledrique; au fonnat des ~ letires oommer· 
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dales .. adapte aux necessib!s du dassement de la corr~pondance; 
de meme a Itetablissement d'un classement bibJiographique universel. 

La standardiSation est une manifestation du besoin d'interna· 
lionaliser nos methodeS de travail, par suite des relations toujours 
plus frequentes enlre les differents pays. 

6. - UOR:OANISATION SCIENTIFIQUB DU TRAVAIL. - TAYLOIt(SMti 

NaO-TAYLORISMB. - FAYOLISME 

Taylor est un ingenieur americain, auteur d'une methode d'orga
nisaiion scientifiqu till travail (scientific management)qui serq,andit 
aux Etats-Unis dans les premieres annees du XX' siecle. Celie 
methode, essay€e et precis€e au - cours d'une longue experience 
person nelle, est I'application du principe du moindre effort relatif 
pousse jusqu'" ses extremes consequences dans Ie domaine de ('orga
nisation du travail, de I. direction et des installationsindustrielles. 

Ii I'a formulee en ces termes, pour ce qui concerne Ie travaii propre-. 
ment dil : irollVU dix a quinz. iwmnteS sp_ enlratnis au travail 
que I'on desire analyser; - lIudiH III stfrie exade des opirations tt des 
mOuvemLnts eMmmtai'ns que fait chacun de ces hommes en executant 
Ie travail considere, et les oums qu'il empJoie; - ltutlUr au dlronomitre 
Ie temps exige par cluJcan; tie ces l1tOuv,mmIs IUmentaires et choisir Ie 
procede permeitant de gagner Ie plus de temps; - Ilimin;u tous les 
mouvements tents et intltiles i - cette elimination faite, grouper la serie 
des'mouvements les plus rapides et les plus efficaces, et employer les 
meilleurs eutils. 

Il calcul. I'intensift tie l'ifforl et la distribution des repas de maniere 
a obtenir Ie plus grand- rendement Il regie dans Ie memo but l'aJiare 
ou Ie rythme d'Lnsembie du travail qui entrainera tous les participants. 

II s/ledionne Ies O/l,vriers,~ lui-meme raconte que, dans certains travaux, 
if garda seutement un ouvner sur qualre et meme sur huit. II les style 
en leur indiquant dans les plus petits details et meme par ecrit tout ce 
qu'il. doivent faire, comment et en combi.., de temps. II ",",pilla I£s 
contre..maitres, dont fa surveillance est oisive et souvent odieuseJ par des 
moniteurs, deS chefs de preparation, des chefs d'equipe, des chefs de 
manutention. qui travaiUent et dirigen1 a la .fois. 

n combine J~ salairt de fa fa~n srlivante : un minimum repondant Is 
un minimum de travail en-dessous duque) Itouvrier ne pent descendre 
et un supplement variable suivant Ie surplus de travail execute . 

• 11 etabli\, en outre, entre tous Ie. departemenls d'nne usine une 
liaison pariaite, de maniere a ce que Jes diHerentes operatIons, depuis 
l'en~ des matieres premieres jusqu'A l'emmagasinement ou I'expedition 
du produjt fini, se succedent sans heurls comme sans interruption J. .. 

1 L~ travail indtlstrie/ au.~ Etats- Vms. J. p. 40. 
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le Taylorisme se distingue des methodes c1assiques d'organisation 
induslrielle par deux aJJTIJ:fiJ?s. surlout : la riguelu avec laquelle il 
pousse I'&anomie des forces dans !OUS les domaines et dans 
tous 'Ies d&ils; I' etJuie ties mouvements efemmfllires requis pour 
I'execution d'une operation, au point de vue de leur duree. 

Celie methode appliguee par Taylor a la Bethleem Steel Co donna les 
,lSUJJaJS suivants I: ' 

Salaire de l'ouvrier 
Salaires payes annuellement par la Co 

A"",,~ Taylor 
5,75 Irs 

pour la manutenlion de 948.940 tonnes 336.000 
Prix de revient de la manutention d'une 

Apres Taylor 
9,40 

153.000 

tonne 0,36 0,16 
Personnel ,employe aooo 2700 

Void quelques exemples de detail : Ie manreuvre, qui cl1argeait dans 
sa journee 250 a 300 gueuses de fonte de 45 kg., parvenait a en trans
porter plus de U)OO; Ie ma~on, qui preeedemment posait 120 briques, 
parvenait a en poser 350; I'ouvriere, qui verifiait UXJO billes pour mule
ment de bicydette, en verifiait ensuite 3.500 et avec deux tiers d'erreurs 
en moins. 

D'apres la Rlforme it:tJnomique " l'applic:alion de cette methode aurait 
augmente de pres d'un milliard annuellement Ie revenu des capitaux 
americains. 

Appreciation_ - Trois choses sont a dislinguer dans Ie sys
Ierne Taylor: a) Ie principe ge,u!ral doni il s'inspire; 0) fa metJwde 
particllliOr d'appliaztion de ce principe (chronometrage, determi
nation minutieuse de !ous 105 d&i1s des operations a accomplir, 
modalite. du salaire el des primes, etc.); c) les aDUS auxquels iI 
peut preter; 

a) Le principe generlJl est extrememenl fecond et ne peut 
eire assez recommande. II vise a oblenir Ie plus grand rendement 
avec la moindre dq,ense de temps, de frais et de force. 

11 part de cette idee que sur ving! manieres d"gencer les biliments 
et les installations dJune usine.. it y en a une preferable aux autres pour 
Ie rendement general de l'entreprise; que sur vingt fa~ns de disposer 
les machin~ Ies matieres premi~res et 1es accessoir~ it l'usage du 
peJSOnnel, on peut en trouver une qui l'emporte pour Peconomie, l'ordre 
et la rapidite des operations; que sur vingt manieres d'executer un 
travail, il y en a une qui. pour la meme depense de force et d'attentiou. 
donnera un meilleur resultat, etc. 

Au lieu de laisser !a decouverte et I'emploi de ces plans et proeedes 
au hasard, au caprice,. a la routine, aux tatonnements d'une experience 

, U mOIlVRnl'lft sodaIJ 15 mars IQ13. p. 266-272. 
2 2t fevrier 1913, p. 237. 
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sans esprit de suite ni idee directric~ Taylor s'attache metbodiquement 
a leur recherche et en poursuit Ie continue1 perfectionnement 

Les progres a reaJiser dans ce domaine sont d'aulant plus 
nombreux et plus importants que les entreprises s'agrandissenl, 
que des industries nouvelles se creenf, que les machines el les 
procedes se modifien! plus rapidemenl. 

b) Quant a la technique part/cullere de Taylor, son examen 
detaille est manger it notre sujet; elle releve de 10 technorogie. 
Elle appelle toutefois une remarque d'ordre general : elle esl 

, incomplete; elle vise presque exclusivement les facleurs meca
niques du rendement; eUe n'attribue pas assez d'importance it la 
psychologie ouvriere ni a I'element satisfaction. Un ouvrier triste, 
meeontent, ronge de souds, ne donnera pas Ie meme travail qu'un 
ouvrier content, joyeux, tranquille, De Ia, I'importance - meme du 
simple point de vue· de 1.1 production - de I'bygiene des usines, 
de I'amenagernent agre-ble des locaux, des reuvres sociales creees 
par les entreprises. Comme disent les Americains, les relivres sociales 
« poient >. La preoccupation du rote humain et social du travail doit 
retenir de plus en plus I'attention des chefs d'entreprise modernes. 

Exemple,: I'institution recente des slVinJendanies d'usiM. 
c) Enfinl. methode Taylor - comme toutes les methodes -

prete a des applications exagerees et maladroiles; elle peut enlrai
ner les abus suivants : surmenage, - abaissement des sa\aires, -
chomage, - formation professionnelle leUement specialise. qu'elle 
transforme Phomme en automate, II y a done, en red comme en 
tout, une mesure a garder. 

Le Neo-Taylorisme tient compte de res observations; it s'inspire 
du principe generaI de Taylor lout en en faisant des applications 
plus larges et plus souples J. 

En France, il importe de signaler, parmi les travaux se raUa
cbant aux memes preoccupations, ceux de M. Fayol qui a etudie 
surtout - et tres heureusement - I'adminisfmtion des usines et 
Ie role des chefs dans I'induslrie. 

Appele a la direction d'une grande entreprise qui allait a la 
ruine, it la releva en corrigeant uniquement son administraliQn. 

Ramenee a. ses principes essentiels et coordonnee en systeme. 
sa metbode devin! la DoC/rilll! adminisJrotiv... etudiee aujourd'hui 
et propagee par de nombreux disciples. 

I Voyez la bibliographie en tete du ehapitre et, particulierement, l'ouvrnge 
intitulE L. travail iJrdnstnN Qru: ftllls-Unis. 
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A s'en tenir aux toutes grandes lignes, on peut Ia resumer 
comme suit : 

10 Analyse du role till dll!f, en general, qui est de priwliF, -
organiser, - commandu; - coordonner, - contrOler. ' 

20 Delimitation de la fonclion de dtactm des ckeft qui interviennent 
dans I'administration d'une enireprise : direcleur general, directeurs 
des divers d<!partemenls, chefs de service, de division, d'atelier, etc. 

30 Regles de la liaison a etablir enire les differenls degresde 
la hierarchie. 

Voyez pour Ie detail les ouvra"aes mentionnes dans la biblio
graphie en tete du chapitre. 

7. - LA VlE PRODUCTiVe: 

L'homme ne travaille pas toute sa vie. t'enfance et la vieillesse 
sont oisives. L'adolescence est souvent laboneuse, mais d'un travail 
qui est un exercice ou une preparation plulot qu'une production. 
La pleine jeunesse el I'age milr eux-memes ne permettent pas un 
travail continuo Il faul en decompter les jours de repos, de rete, 
de maladie, de ,chom.ge. 

A quoi se reduit, pour un particulier, Ia portion productive de 
la vie; pour un pays, la portion de la population en jige de produire? 

Remarquons d'abord que liz plriode productive de liz vie et Ie temps 
consaut de fait au travail varien! beaucoup selon les peupies et ies Epoques. 
Le temperament, Ie caractere, les habitudes, les mceurs sociales, les 
institutions politiques et religieuses. Ie climat, etc., entrainent des diffe
rences en cette matiere. Comparez, par exemple, les civilisations grecque 
et romaine" les peuples asiatiques, les peuples du N.~W. de l'Europe 
d'aujeurd'huit les Russes. ~ 

Pour fixer les idees, nous nous en tiendrons a Ia Belgique 
d'aujourd'hui. • Nous puiserons nos donnees statistiques· dans Ie 
rtcensement de 1910 '. 

1_ Portion productive de la vie. - Dans les professions 
manuelles. Ie travail commence vers 14 ans et peut se prolonger 
jusqu'il environ 60 ans. Mais les premieres annees ne donnen! 
qu'un demi-!ravail. les forces manquant ainsi que la connaissance 
du metier; les dernieres sont affaiblies par les infirmites et l'<!pui' 
semen!. On ne serai! pas loin de la . verite en comptant wte 
qlJl1lTlJlfaine d' fJJlIltfes ufiles. 

l RefflIStmMi d~ ri"'ulustn~ et du CfJmm~r« de 1910. vol. VlII .. - Annuain 
s/Qlistiq .. de 1913. p. 14·75 ot 114-115. 
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Mai. i quoi 5e ft!dUil I'anneede travail effectil? 
Des 365 jours d~ J1annee civile, iI faut relrancher 52 dimanchesJ 4 grandes 

fetes, les lundis de Piques el de Pentec6te, Ie nouvel an, quelques 
jours de fetes nationales OU locales, les joumees prises. par des evene
ments de lamille, par la maJadie ou les accidents, par des arcensian«. 
exceptionnelles, cnfin par les chomages volont.aires ou forces. 

En comptant 290 jolVS pour fa grande industrie, nous complons 
largemenl. Dans la petite industrie, I'agriculture et les professions 
liberales, on arriverait II 300 et meme plus. MeHons en moyenne 
295 jolVS. 

De la' joumee, iI faut decompter Ie temps donne au repos, 
sommeil . et delassement, aux repas, aux divertissements, a des 
occupations diverses. La tendance allan! vers bait Mares de travail 
effectif, prenons ce chiffre, soit 1lll' tiers de fa joll171l!e. 

L'annee productive se ramene done il. 295i3, soit 98 jourm'es de 
24 Mares. 

Une vie de 75 an5 donnerait done 40 lois 295/3, soil 3.920 jours 
ou pres de II annks pleines de travail Ifjectij. 

,ROORQUEl;. - )0 Al/onger sa joll171l!e de travail d'une Mare 
pendtmt Ies qumante IlIIIIks utiles reviDlt Ii ajouler 1.475 jourtllfes 
de kuit MIIn!S de travail, 'ou cinq IlIIIIks utiles Ii sa vie. 

20 II n' est pas raisotuUI!Jle de fixer fa mime durte de travail quot;" 
dlen pour foules Ies industries ci pour taus Ies emplois. 

,.. Portion de li. population en age de produire. - Le classe
ment de Ia population beige d'apres rage donnai!, en 1910, en ojo: 

de 0 a moins de 15 ans 30 0/0 
de 15 » • 20» 10 Diu 
de 20 » »40» 31 0/0 
de 40 > > 55» 16 0 / 0 

de 55 a moins de 65·an5 7 0ju 

de 65 » »75» 3 0/0 
de 75 et plus 

Dans un pays laborieux comme Ie notre, nous pouvons consi' 
derer comme travaillanl efficacemen! res habitants de 18 a 60 ans. 
S'il y a parmi eux des oisifs, i! y a d'autre part des actifs de 
moins de 18 et de plus de 60. . 

Nous aurions a ce compte 54 % environ de population pro
ductive au ~s large '. 

I Sur III proportion des pe{SOnnes vivant de leurs revenus au des revenus 
dJautruiJ sur Ia r~partitioo de II. population active suivant les professioflSt etc., 
voyez Ie Recensement decennal de 1916, vot VIII, et J'analyse- qulen a donnie 
M. DEFOURNV da.ns 18 Rw. t'tlth. $(}C, d jIlT. de juin 1922. 
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'3. Comparaison entre quelques pays au point de vue de 
la repartition de 1a population par ages. - Sur mille habi: 
tants, vel'S 1910, on en· camptait ! 

en Belgiql/~ FmRte ARg/dur~ Alkmagne RllSSi. 

Au·dessous de 20 ans 381 346 424 443 487 
Entre 2lJ et·60 ans 524 52~ 498 479 443 
Au-dessus de 60 ans 95 125 78 78 70 

Les pays a faible natalite el les pays d'immigra,tion GU arrivenl 
chaque annee de nombreux adulles ont un pou~tage 'plus Beve 
de population en age de produire. 

N. B. - II ne faut pas confondre vie utile ou productive avec vie 
moyenne. La vie moyenne s'obtient en additionnant Ies ages de deces 
et en divisant la somme par Ie nombre de deces au cours d'une annee. 

L'augment&uon de 1a. vie moyenne dans Ies 'pays les plus civilises 
tien! surtout a I. diminution de \a morlalile infantile. 
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CHAPITRE III 

LE CAPITAL 

• BIBUQORAPHIE. - Voyez Ie! Traitb d'«OlldhfU; parUculicnmcnt 
A. SMITH, A. WAGNER, A. MARSH~ P. LEROV-BEAVUEU, GJOE, LANDRY. -
TURGOT, Ri/faiom SIU Ja formation et fa di.stribution des ridtesses, 1166. -
C. RODBERTUS, i.e ropiIo/, trad., Paris, 1904. - FISHER, De fa naian du capital et 
danvma~ trad., Paris; 1911. - A. DELWAIDE, La tIzIorlldacapil4i, Bruxelles, 1818. 
- Enqllite stu ie'SM$ tUs mots: mp;1t:z4 capilaiisme, patronat, dans La Dlmocrali£ 
duitimne, LiU~ sept.-oct. 1905, avril 1906. - L. CoSSA. La IU)ZitJM dn capitak, 
187~. - MAHAtM, COIll$ d'konomie politiqa~, Liege. - LANDRY. L'ini/dt du 
mpital, Paris. 1904. - B5HM-BAWERK. fA IMorie posiJiu du ~apilal~ trad., Paris. 
- K. MARX. U cap~ trad., Paris, ISrs. - W. SoMBART. Dtr modeme Kapitalis
mus, 1,1902. - T.THtA~ Lts ud/tlS aJ1IJnymn, a1Jus et remMt!$, Bruxellc~ 1905. 
- 5MEEsrE.RSr Manutl de droit t:rJmmudai, Se edit., BruxeUes. 191 S. - E. THALLER. 
TraifL tlimetttain de droit t:Ommn'dal. 5e Edit.hParls, ]916, - F. PARJDANT, La 
SDciM privie t! nspqnsabiliH /imitie~ dan.s La nvu~ banmin ~ Brnxelles, 
1923-1924. 

1. - OaFINITION 

, Le mot capital s'emploie dans des Sens divers,' qui se rangent 
en deux grandes categories suivant que I'on se place au point de 
vue de la propriete ou au 'point de vue de la distinction entre 
les agents de la production. 

A. Du point de vue de 1a propriete, Ie mot CIlpital tUsigne 
fa ridJesse conservee, par opposition 0. fa rlcMsse mnsommee ou 
tUpenste Ii mesure de son at1juisition comme les salaires, traitements, 
profits, revenus ou produits queJconques utilises pour les fra;s 
d'existence. 

Dans cette acception generale, Ie mot capital prend des ~s plus 
ou moins larges; iI designe a) Ioute espke de richl!SSe mnservie, 
meme les immeubles, meme la terre, meme les meubles d'usage, 
les reuvres d'art, etc.; 

b) Ou ,seulement les' biens susaptibles de donner un revenu. 
On dit ainsi capital par opposition a revenus. En particulier, on 
designe par capital la somme pretee ou Ie principal d'une delle 
par opposition a I'interet; 

c) Ou 'seulement les valeurs mohiJiUes : monnaie, billets de 
banque, actions, obligations. titres de rente, traites, etc.; surtout 
celles de ces valeurs qui font I'objet des transactions dans les 
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Bourses et qui alimentent ainsi plus directement I'industrie et Ie 
commerce. Dans ce sens on distingue les capitaux des propriaes 
immobilieres et Ie tnpitalisfe du proprielaire fonder. 

B. Du point de vue du role joue dans 1a production, 
capital s'oppose a travail et a ressources nalurelles. Les capitaux 
sont les moyens de production aulres que Ie travail et 10 nature 
spontanee. 

Le capital se definit alors - et c'es! [e sens que nous consi
derons dans ce chapitre - un prodaii rtservi pour Itl pJTJtluctjon. 

Exemple : animaux captures et utilises pour fa production, graines 
recueillies pour eke semees (produits de Ja nature); outils, macmnes
fabriquees (produiis du travail). 

REMARQUI!!.. - 1. La _on tk tonps esl impliquee dans celie de 
capital. Tout capital suppose, en eifel, la remise a plus lard de I'utili
sation d'un bien en vue d'un meilleur resultat a obtenir. 

2 A peu pres dans Ie meme sens, on a dit que ·Ie capital etait un 
dBmu l. Exemples ; la fabrication d'une. barque et d'engins de peche 
au lieu de Ja prise immediate du poisson a, la main ou avec des engins 
rudimentaires; l'etablflssement d'un puits ou d'une canalisation au lieu 
du pwsage de l'eau a la riviere. 

3. Le capita~ en tant qu'agenl de I. production, M se disti_ pas 
adfqwummJ tk fa naIlIre ni till Ira.lll?' II vionl du travailou de la nalure 
ou des deux a la fois, iI se rattache a eux par son origine. C'est pour
quoi OD appeUe ceux-d agents primaires et Ie capital agent secondaire 
de la production. 

On appelle aussi Ie capital agent S«6ndaire par opposition au travail, 
agent ou cause efficiente principaJe.. Le travail. en eHet, empJoie Ie 
capital comme instrument -

4. les capitaux ne se distinguent paS des biens de consommation par 
leur nature, mais seulement par Inu desllnauoR. Exemple-: cheval 
employe pour Ia promenade ou pour le &avail. 

S. L .. socitJlistes enlendent souvent par capital an bien exploiN par ~ 
tra"ail d' autmi 

2:. - Cl.ASSIFICATION 

I. - Les capitaux - produils reserves pour la production -
se presentenl sous les fonnes principales suivantes : 

aJ Instruments, outils et machines; 
b) Animaux de travail. de basse-rour, d'eievage; 
~) InstaUaoons industrieUes, comm.ercia1es ou agricoles; bitiments, 

chantiers. magasi~ bureaux,. puits de mine. galeries; poris; voies femes; 
routes; lignes telegraphiques; ameliorations du sol, drainage,. irrigation, 
dotures, defricbements. amendements. etc.; . 
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d) Matiere. premieres; 
e) Monnaie meta11ique et ses succedanesJ valeurs·papiers~ qui sont les 

. instruments des ""hanges et les representants de taus les autres capitaux. 

Ces diffeieniS' capitaux peuvent se ramener it trois categories : 
10 installations; 20 instruments, y compris les instruments de 
paiement et 1es titres de propriae; 30 malieres premieres: • le 
capital comprend les produits dans lesquels, avec lesquels et sur 
lesquels s'exeree Ie travail '. > 

faut-il comprendre parmi les capitaux les approvisiolln~ments dLsttilis 
tl Mum" tl Iolf'r et tl vltir les travaillears? 

II ne semble pas. En effet, Ie but final de I'operation productive est , 
la consommaUon des produits par I'homme pour l'entretien de sa vie. 

i -.!&omme travaille l!~l;!r vh~re' j1 ne vit pas pour travaiUer 
D'autre part, lout Ie monde appelle capital I. somme destinee it payer 

les salaires dont Ie personnel vivra pendant I'operation productive, et 
cette somme verilie bien Ia definition donnee du capital~ 

La solution seraif dans cette consideration que lea subsistances sont 
destim!es a I'.ntrelien des travailleurs, lesquels feront I. production; de 
sorte qu'eIJes reU~:vent i. la lois de Ia production et de la consommatron, 
du travail et du capital. 

2. Capital xIXe et capital circulant. - Cette distinction est Ires 
importante pour Ie calcul du prix de revient el de I'amortissement. 

On appelle capital fixe - on dirait mieux stable au durable -
ceM qui sen Ii plosieurs cptrotwns produdives, paree qu'iI ne 50 

consume que petil Ii petit : ma~hine, biliments, iravaux d'ameJio
ration du sol, aqueducs, routes. Certains capitaux durent des 
milliers d'annees. 

le capital circulant esl eelui qui, dans la production, It£ sen 
qu' ane lois Ii son POSsesS1!lU, paree qu'il est absorbt' par une 
seule operation productive : semenee, monnaie, charbon, matieres 
premieres. 

Consequence : Ie capital ~irculanl doit eire compense toul entier 
par Ie seul produil it la composition duquel 11 sert. le capital fixe 
doit etre compense par la serie des produits auxquels il serl. 

L'amortissement· consiste 11 prelever sur Ie produit de quoi 
remplacer 'pelit a petit Ie capital fixe . 
. Dans le ca1cul de l'amortissement it faut tenir compte non seulement 

de Ia disp.rition par usa", mais desfrais d'enIn!tim et de III necessi!e de 
rempiacer des machines et des installations avant leur usure complete 
par d'au!res de type plus rIani. Actuellement, dan. I'industrie, on amom! 
les machines en dix ans environ. 

I CoSM. 
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3. - PI(ODUCT1VlTa. DU CAPITAL , 

Tout Ie monde convient que Ie capital a une cerl1line uifhU!/lCC 
dans la production. 

Cette conviction est a l'origine de la formation du capital. Si un 
homme depense son temps et ses efforts' a se fabriquer des outils et it 
se consttuire des installations, c'est. precisement parce qu'il sait qu'U 
s'epargnera de la sorte plus de frais, de peine ou de temps qu'iI n'en 
empJoie. 

Mais Ie capital est-il seulement une occasion ou bien est-i1 
vraiment une cause du produit? Et queUe est I'imporlance de son 
efficacite productrice? 

II est vraiment cause, c'est·a-dire qu'il infore positivement sur 
f cxistem:e dtt produit. 

. En effet, a) la 11UJtiere premiere se retrouve dans I~ produit; 
b) quelque chose aussi du produit vient des instruments employes; 
souvent meme l'eJflCllCiU de ceux-ci est Ires considerable. 

CeUe cau~lite se manifeste par la diversite des effets suivant la nature 
des instruments employes :' appIiquez avec, la meme force- et a la mente 
matiere des instruments differents : poin.;on, ciseaut lame de rabat, etc., 
VOllS 8urez des eHets differents et chaque instrument laissera son 
empreinte particuliere dans- Ie produit. L'importance "de cette tausalite 
apparait quand on compare ie resultat obtenu sans instrument et avec 
des instruments de plus en plus perfectionnes : moissonneur n'ayant que 
ses bras, moissonneur employant u~e faux ou une faucheuse mecanique. 

c) Les l1Uld!ines proprement diles, captant les energies· naturelles, 
developpent des forces immenses. 

d) Quant aux insliJllntions, elles protegent les instruments et les 
Iravailleurs dans leur activit'; laborieuse, eUes guident et lacilitent 
cette activit'; et done participent a son efficaci!e. 

Une grande partie des resultats de I'activire economique vient 
done des capitaux '. 

N. B. - Une distinction s'impose entre capitau" produclifs dans Ie 
vrai &ens du mo~ c'est·a-dire accroissant les biens ou les valeurs, et 
capitaux simplement lucratifs pour leur proprietaIre qui les loue 
en vue d'emplois non produetifs; exemple : mzison d'habiiation, 

1 La tuUM lnstrwnmtsJel quoique subordonnee i 1a cause principale qui la 
chowt. I'applique et la d.iri~. l1~en est pas moins cause efficiente, il1fluant 
positivement SOl' Ie. production de l'effet. ' 

VOy9 V. F AU,ONi La productiviM du t:tJpiJaJl Rft1. azIh. des idl8S et des fails", 

8·15 dea.mbre 1922, 'I-\~ fevrier 1923. 
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materiel de fete, voiture d'excursion, sommes pretees a l'Etat pour 108 
depenses mililaires,pour l'administration,la justice, I'enseignemen~elc. 

11 ne faul pas confondre non plus 108 Iitres representatifs. de 
capitaux reels avec ces capitaux memes : 

Une action de societe industrieUe n'est pas un capital distinct des 
biens qll'eUe represente; une creance u'est pas un double des biens qui 
repondent de sa valeur; un billet de banque represente une somme de 
monnaie ou une traite, qui represente el1e~meme une valeur en mar
chandises au qui peut meme, au cas ou Je debiteur n'est pas solvable, 
ne representer tien du tout. -

Les stalisliques "lablissan! 10 fortune d'un pays sont pariois faussees 
par des doubles emplois de ce genre. 

4. - UTlLIT~ SOCIALS DB LA CAPITALISATION 

-La richesse generale nait de la production. Or, 108 capilaux 
disponibles ·ont une immense influence sur Ie developpement de la 
production. Voyez a ce suje! ce que nOlls avons dil des machines; 

. les' memes considerations valent des installations : mines, voies 
ferrees, ports, canalisalions d'eau, d'electricite, de gaz, routes, canaux, 
inslallations agricoles el capilaux investis dans Ia lerre. 

11 est done souverainement important pour I. prosperite d'un 
pays de developper la formation des capilaux et leur judicieuse 
utilisation par Ie. particuliers et par les pouvoirs publics. le 
regime des biens doil lavoriser - bien loin de I'empemer -
I'accroissement des capitaux. 

5. - GIlNilsa DU QPJTAI. 

Nous ne considerons pas ici Ia formation historique des capitaux, 
mais les sources generales d'ou ils decoulent. 

le capital nait a) de flpargne, qui consiste dans la privation d'un 
bien mis en reserve et lJ) de fesprit de rombinaison et d'invention 
qui imagine el realise des l!Ioyens de production plus f€conds. 

6. - CONDITIONS PAVORABLES A LA CAPITALISATION 

On peul distinguer : 
A. Les conditions favorisant surtout l'epargne. - 10 ProdJu:tion abon

dallte depassant 108 besoins. 
, 20 Institutions inatant d /'lpargtte comme caisses d'epargne, surtout 
caisse d'epargne postale partout a pqriee, mutualites, assurances, societes 
cooperatives, emprunts publics, etc.. 
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30 MomJiU q~i amene Ie: travail, j'ordre, IJeconomie, et qui preserve de 
I. dissipation. 

40 DiscipliM et nuu"trise. de sui,. . traditions qui accoutument it renoneer 
a une satisfaction immediate en vue d'un plus grand avantage a venir . 
... L'aptitude au travail sous Itaiguillon du besoin et l'aptitude a l'epargne 
sont deux facultes difierentes I. ,. 

B. Les conditions favorisant Ie placement. - 50 Possibilitls de pla
aments dans r enfN/Jrise. d' autroi : socieres par actions, obligations, etc. 

60 Maltiplicite des dibouclufs qui permetient Ie developpemen~ des 
entreprises. 

70 Inventions. tUcouvertes, progres let:hniqllJ!S qui suscitent de nouvelles 
industries ou renouvel1ent les anciennes et permettent un emploi rentable 
des capitaux. 

C. Les GGnditions favorisant a 18 lois repargne et Ie placement. -
So Formation. de fortunes imporltlllies qui pennettent une large epargne, 

des placements a longue echeance" et deveJoppent chez leurs possesseurs 
une habilete judicieuse dans les placements a effeduer j res capitalistes 
sont en quelque sorte les guides et les chefs de liIe de Ia capitalisation. 

90 Une longue slcuritE .... ultant de la stabilite des institutions poli • 
. tiques, d'une bonne administration, d'une justice impartial~ de meme 
que de l'honnetete des particuliers et de Ia bonne gestion de leurs 
entreprises.. 

100 L'esprit de jamille et I'Mritage, qui stimulent tres ef!icacement Ie 
travail, l'economie et Ja preVoyance lointaine. 

7. - LE CAPITALISME 

On entend par capitalisme un regime ou le mpifill joue un role 
prfpondtfrant, et au fa jonction mpifilliste $e sipare tie fajonction du 
travail 

Chez les co\lectivisles, Ie ferme prend un sens ptjonzliJ et 
designe fensemble ties inronvtfnimis et des abus, vrois ou sll{Jposls, 
du rfgime nwtkme. 

Le role du capital s'est developpe dans notre' societe, a partir 
des XV" et XVI' siecles, avec les communications plus frequentes 
entre les pays d'Europe et 1es decouvertes du nouveau monde et 
des Indes. Puis surtout avec les inventions des XVIII' et XIX' siedes, 
qui ont foumi des moyens de communication rapides et ont 
deveJoppe Ie machinisme. Dans Ie cours du XIX' siede, Ie capital 
a domin'; les aulres facteurs de la production. Mais peu a peu, les 
travailleurs s'organisant et la legislation inlervenant en leur faveur, 
10 balance tend a se retablir entre capital et travail. On voit main· 

. 1 LEROv-BuUUEU. I. p. 2.75. 
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'tenant se manifester Ie souci de menage{ Ie consommateur, c'est
a-dire I'ensemble du public qui achele les produits et sur qui 
retombe Ie poids des exigences des travailleurs et des capitalistes. 

les divers phenomenes economico-sociaux que· I'on ramasse 
sous Ie nom de capitalisme sont examines, chacun a sa place, au 
cours de ce Traite. 

8.. - COMMENT S·ASSEMBLENT Les CAPITAUX NtICfiSSAIRHS 
A LA P~ODUCTION 

L' ejjimcitt productive des mpifilllx s' aa:rot/ dans une grande mesJJI'e 

av« leur importance. II faui done les grouper. 
On a imagine dans ce but des combinaisons ingenieu:;es, qui 

varient dans leurs details suivant les legislations. Nous passerons 
rapidement en revue les principales formes de sociBes Ii bat econo
mique louaiif qui om Tef1l. en Belgique, IlIf t:lJIW juridique spEciaL 

D'apres Ie droit beige, les societ8s • but economique lucrauf se 
divisent en societ8s civiles et en socilit8s commerciales. les unes et 
les autres poursuivent un bnt de lucre; rnais les premieres ne font 
pas habituellement les actes reputes commerciaux; elles sont reg;es 
par Ie Code Civil, art. 1832 et suivanls, auxquels nous renvoyons 
pour plus de details. 

Plus interessantes, au point de vue qui nous occupe en ce 
moment, sont les societ8s commerciales. 

les prin.cipales sont : les sociBes t!II nom aJl/ectij. en aJl1l11UlIldile 
simple, en aJl1l11UlIldile par actions. anol1Yme, moptJative '. 

Toute societe particuliere etablie suivant 1'\Ille quelconque de 
ces formes constitue une individuaIiU juridique distincte de celie 
des associ€s. 

1. La societe en nom coUectif est Is socidi de personne5 qui 
engagent kur patrinwine mill entier et solidaimnent. Chaque associe 
repond sur tous ses biens; chacon repond pour tous et tous pour 
ehacun. Cest done Ia respallStlbiliU illimiUe et solitJailoe. 

En consequence, chaCUD des sociewres peut engager tous 1es autres,. 
pourvu qu'U sigue SODS la raison sociale. - On appe1le raison sociale, 
ou firme sociaJe, ou firme commerciale, Ie nom de 1& societe, lequel 
doit comprendre au mains un des noms des associes t par exemple ; 
Piercot et Co; Lenoir Fre~ ete. - Autrefois, cette societe s'appelait 

. Col1lpQg1lk. 

1 Or Code de CDIffIJU'l't%. Titre IX, des Sodites. et .a Ioi du 2S mai 1913. 
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les assodes sont personnellement connus. La mort de I'un d'eux 
dissout la societe. 

Cette forme suppose une entente parfaile et une confiance iIlimitee 
- entre les membres. Elle offre la plus grande garantie possible a 

ceux qui traitent avec elle. 

2. La societe en commandite simple romprenti 4' ane part un 
ou plasiears ropillliistes qui avanwzt ties fonds (rommanditaires) et 
d' autre part Un OIl plasieurs entrepreneurs qai engagent leur patri
moille et prennent III rontiuile de l"affaire (commandites). 

Le commanditaire n'engage qu'un certain capital determine. 
le commandite engage tout son patrimoine. Quand it y a plusieurs 

commandites, ils sont tous indefiniment et solidairement responsab1es. 
La raison satiale doit com prendre Ie nom d'un au moins des com

mandites~ 

Celte" forme de sodete facilite plus que fa precedenle Ie grou
pement des capitaux. 

3~ La societe en commandite par actions. 
Elle differe pen .de 10 precedent •• Ell. facilit. la constitution du capital 

en decomposant celui-ci en un certain nombre dtactions qui trouveront 
plus facilement preneurs et qui serant transmissibl~ suivant des regles 
plus rapides que les parts dfintt~rets de la commandite simple. 

4. La societe anonyme fait un pas de plus et decisi! dans Ie 
sens de la limililtion tI£ fa respansabiliti et de la souplesse du 
nu'amisme qui permet l"accumulation des capitaux. 

Ce_!I:~tpl,!s a proprement parler Jl~5iete _d.~_p~o.!'_n".'!.. enga
geant leur patrimoine.maiulne soeW de mpitaux. La responsabilit! 
tI£ choctut des assoctes est !imi/Ie a sa mise. Le nomd'aucun d'eux De 
figure dans la denomination de la societe, qui est un nom d'emprunt 
comme Sambre-et-Moselk; La Providence; La Vieille-Mo/Ztagne; etc. 

Le capital de la sodete est divise en actions ou coupures d'aclions, 
c'est-a-dire en tilres d'egale valeur qui portent un numero d'ordre. 
Ces aclions sont ou bien nomi/Ultives : la propriete s'en etabli(par 
inscription sur un regislre special tenu au siege de la sodete; 
ou bien all porteur. transmissibles par la seule remise du titre. 
Toutes les actions sont nominatives jusqu'a leur entiere liberation, 

Les societe. anonymes emettenl d'ordinaire aussi apres leur com
plete coRstitution des obligations, veritables creances garanties par" 
Ie capital de la sodete. 

Quant aux membres,on distingue les fondateurs qui jouissent 
de certains avantages et les actionnaires qui sont de simples sous
cripleurs d·aclions. Les obligataires sont des creanciers et non des 

P. v. FALLON, E«Jnonll~. - 1924. 3 
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societaires. lis 0111 cependant acees a!lx assemblees generales, mais 
avec voix consultalive seulemen!. 
. AVBnuges de cette forme de societe. - Elle constilue un 

organisme extremement souple et commode pour les grandes 
entreprises aJ qui demandenl la reunion de nomhreux capifaux el 
bJ qui sonl particulieremenl aftfatoires. Chacun n'est responsable 
que de sa mise. 

Mais cette demi-reSponsabilite a ~ussi ses inoonvenients : a) on 
esl porte Ii ·risquer trop facilement des sommes reslreinles; bJ les 
organisateurs peuvent duper leurs associe., parce qu'ils s'adressenl 
11. I. foule et demanden! peu de chose 

Pour abrier "uunt que possible ices inconvenients, la 
loi a construit un sysleme ingenieux dont les deux Iraits principaux 
sont la puhliciti a donner a tous les actes de la societe el une combi
naison d'organes qui se slll'Vl!il/ent 11Ultlleflement et se font mnt11!-poids. 

A. Puhliciti. - Tous les acles de la societe doivent pol7!er 
I'indication : SociEti anonyme. Les staluts doivent parailre au 
Monitear et porter - de meme que les prosp~ctus - des indi
cations Ires detaillees sur la constihltion, les apports, les avantages 
faits aux fondateurs, les frais de constitution et de reelame pour 
Ie loncement de 10 sgciete, etc. Le bilan doit etre publi'; cbaque 
annee, soumis aUK commissaire. un mois avanl I'assemblee gene.. 
rale des actionnaires, puis a ceIle-d. 

B. Oaranties d contre-poids. - Un fonds de reserve doil etre 
constitue par prelevemenl d'au moins 1/20 des benefices nets 
jusqu'a concurrence du 1/10 du capital social. A la constitution 
de la societe, cbaque action doit etre li!Jfnfe d'au moins 1.15 de 
sa valeur. 

Les actionnaires tiennent chaque annee une assemblee generale, 
ou cbaque participant a une influence proportionnelle a son 
capital engage. Des convocations extraordinaires sont prevues. 
Celie assemblee est souveraine. Ene elit Ie pouvoir exOcutif com
pose des administrateurs : trois au moins, qui doivent fournir un 
cautionnement en actions de la societe et sont revocables. 

L'adm.inistrateur-dehigue est un administrateur charge d'une plus 
grande part dans la direction de Ia societe. Le gerant ou directeur 
a la gestion joumaliere. 

En face des administrateurs, 50 !rouvent Ie ou les commissaires, 
"Ius aussi par I'assemblee, it terme, et devan! foumir Ull caution
nement en actions. Les commissaires ont un droit illimit,; de 
surveillance et de contrale. 
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les oblig;ltaires ont voil< consultative aux assemblees generales. 
lis peuvent se rennir en assemblees d'obligataires et prendre des 
decisions relatives a leurs interels communs. par exemple : 
accepter de nouvelles garanties, accepter des modifications rela
tives a I'interet de leurs titres, a I'amortissement, etc. 

Chaque annee, les administrateurs <\ressent Ie bilan et ela
blissent leur rapport; ils soumettent I'un et J?autre aux commis
saires, lesquels font a leur tour leur rapport. Le tout est present.; 
a I'assembl€e generale qui approuve ou desapprouve. 

N. B. - La souplesse meme de Ia societe anonyme taisse 
place it des abus mntre lesquels il est bon de premunir Ie public: 

a) II est a craindre - et il est arrive, en eHet, - que des escrocs 
agissent comm'e suit : apres avair place, grace a une reclame fallacieuse. 
un grand nombre d'actions de la societe en constitutior. us vivent sur 
Ie capital verse et puisent a la meme source de quai payer aux action
naires des dividendes aileclJants; ils font ainsi monter Ie prix des 
actions; its revendent les leurs, et un beau jour, l'affaile se declare en 
faillite. 

Pour obvier a cet abusJ on a etabli une certaine responsabilite des 
fondateufS- (certains pays, comme l'Angleterre, sont meme beaucoup p1us 
severes que nous dans cette matiere), et on a oblige les societes ano
nymes A detailler dans leurs actes constitutils et prospectus fous les 
elements de leur organisation. de leurs ressources et de leur activite. 
Le public, s'it veut etre ~ a de quoi s'eclairer. 

It} Neanmoins. en depit de cette publicit€, iI faut encore beaucoup de 
competence et de pntdenee pour se rendre un romllte exact de la 
realit.e, a traNecs les bilans et les rapports. D'ordinaire, on agit de con
fiance. It arrive que les plus fins se laissent prendre. 

eJ La responsabilite des administrateurs nJest pas non plus une 
garantie absolue de I. gestion reguliere et sage de la societe. les admi
nistrateurs ne sont pas personneUement responsables de leur gestion 
comme telle, mais seulement de leurs Jautes 1. La loi commerciale est 
ires compliquee; on la viole facilementi iI arrive assez sauvent qu'on 
acqui~e les administrateurs pour bonne foi. Cependant, il ne faut pas 
exagerer ce grief: Ies administrateurs sont necessairement actionnaires 
et done interesses au sucres de I'entr-eprise. 

d) La facilite de negocier les actions au porteur a aussi ses dangers: 
on risque d'autant plus faalement de l'argent dans une affaire qu'on 
ponna a la premiere alarme vendre ses actions. 

Dans certains pays, on obvie a eet inconvenient par un autre type de 
societe : I. socihi d responsabilili limit'" (limited Co, en Anglet."., .t 
G.sdlscllajt m,1 besclminkier HajtUJtg, g. m. b. II., en Anemagne), qui 
emet des titres nominatifs non negociables~ 

-----------
• Art. 132 d~ la loi rommerciale~ 
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REMARQUE. - La difficult. d'empikher tous Ies abus vien! de 
ce que, d'une part, on cherche la plus grande souplesse possible, 
de fa~on a alimenter en capitaux toules les affaires serieuses, 
meme si elles sont aleatoires, el de ce que, d'aulre part, les 
garanties tie secwite enlraineDI loujours une gene ou meme une 
impossibilite d'agir pour. des entrepriSes irreprochables. 

Le legislaleur beIge. s'est glIide par les principes suivants : 
reprimer les abus les plus graves el les plus frequents; pour Ie 
reste, obliger les societe. it une publici!e et iI des regles d'admi
nislralion telles que generalemenl Ie public prudent puisse s'eclairer 
sur la valeur et les chances de succes des entreprises anonymes. 

Du point de vue sOcial, on a formule contre les societe. anonymes 
les griefs suivants : 

10 La societe anonyme manqlle de responsabilittmorale et sodale. 
Elle esl un etre impersonnel; les actionnaires ne se sentent pas 
responsables; les administrateurs et les gerants son! av\ml toul 
prooccupe. de foumir des dividendes. 

II y a du vrai en ceci. Cependant quand on compare les societes 
anonymes et les entreprises individueHes du point de vue de l'accomplis
sement des devoirs sociaux. du paiement de saiaiTes convenables~ de 
l'institution d'reuvres comme pensions de retraite. economats, habitations, 
secours en cas de maladie, etc., on constate que Ies societes anonymes 
sont pIli tot en avance sur les autres entreprises. 

20 Mais, ajoute-I-on, I'effet des ",uvres etablies par une sociele 
anonyme n'est pas Ie meme, au point de vue de Ia .pacification 
soeiale, que eelui· d'une entreprise individuelle. Ces IZIJ.lIres sont 
impersonnelles; elles prennen! I'allure d'une instilution officielle; 
leurs mesures d'equite ou de charite .passent bientot pour 
I'acquittement d'une obligation de stricte justice. 

aj On insiste trop sur Ie contraste entre les socieh!s anonymes et 
les autres. n y a 18. une confusion. Ce que les griefs renferment de vrai 
tieRt moins a Ja forme de la societe qu'aux dimensions. de J'entrepnse et 
aux dispositions personnelks des direc(eurs et administrateu:rs. 

b) IJ importe grandement de rappel" llUX adionnaires 'lIlT responsab,1iti. 
L'education morale des actionnaires, aussi bien que leur education erono
mique, laisse beaucoup a desirer. 

La responsabilite morale des actionnaires, des adminis
trateurs et des gerants est bas.. sur 10 nature de 10 sociele 
anonyme. 

L'actionnaire est propriEfaire de "usine; - patron des otivriers; 
- vemleur du prod"il; - maitre du personnel directmr quj agit 
sur son mandal Sa participation est done formelle dans lout ce 
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que fail la societe el il en est responsable. en conscielll'e pour sa 
part de propriele.. 

Cette responsabilile porte notamment sur qllLllrc POUlts : 

I. Nature de fenlTqJrise: I'objel et.les procroes sont-ils irrepro
chables? 

20 Choix des mantlataires: administrateurs, gerants, contre-l11aitres, 
sonl-ils hon,!leles, soucieux de tous leurs devoirs patronaux? 

3. Conditions de travail :. retribution, ",uvres patronales; sont
elles en conform it" avec les exigences de Ia justice et de la charile 
chretiennes ? 

4. Conditions de venle da produit '. 
REMARQUE. - II faut d'autant plus insister sur ce poinl qu'iI 

est difficile de coordonner l'action des actionnaires : beaucoup ne 
possMenl que peu d'actions e! ne disposent donc que d'une faible 
influence; il faudrai! les grouper el les faire agir de concert; -
plusieurs ne veulen! pas montrer qu'ils possroent des actions, pour 
ne pas foumir une base au IISC; - les titres passent continuel
lemenl de main en main. 

Cependant, il suffit souven! d'un homme de conscience el 
d'initiative pour agir efficacemen! en SOl) nom personnel et pour 
entrainer les autres. 

L'adionnarmt syndiad donne acces aux representants du per
sonnel dans les assemble.. d'actionnaires et fournil . ainsi une 
occasion facile de rappeler a ceux-ci leurs devoirs envers leurs 
ouvriers 2. 

Les administrateurs et les . gerants, mandales par les 
aclionnaires, partagenl leur responsabilile.. En pratique meme, ils 
en assumen! la plus grande part; car ils cooperenl a tout ce quL 
se fail; ils ont I'initiative de la plupart des mesures; ils sont seuls 
it se rendre un compte exact de ce qui se passe. 

Leur conscience est done gravement engage. dans loul ce que 
fail I'enlreprise. 

Comme, d'autre part, leurs fonctions les absorbent souvent ou 
leur rendent difficiles les rapports avec un personnel nombreux 
el defiant, il importe de pourvoir par des institutions speciales 
a "exercice de leur joadion patronale; de Ia, la creation des 

I Cfr ~ Part.. ~ Sect .. 0.. JU. I.e juste prix. 
t Or 2' Part .. 3' Sect... Ch. 1. 
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ingt'nieurs sociaux et des surintentlontes ti' usw. Qn pourrait aussi 
tirer parti, dans Ie' meme bul, des conseils ti'usw. . 

5. La societe cooperative. - Elk se compose ti'associk donf 
Ie nomhre et Ies apports sonf V[lI'iahles et dont Ies ports son! incessihles 
Ii dis tiers. 

Cette forme juridique p,ermet le groupement de beam:oup de ca .. p",it""a,-. __ 
~, pa.rticuli~rement de petits, landis que )a forme anonyme favonse 
Ie groupell1ent de b~aucol!lL<J~S~~~:I!:. On groupe ici des persOIlMS : 
en eHet, les parts sont incessibles a des tiers. On en groupe beaucoup 
et surtout des petits: en efiet, a) on permet I'emission de tres petites 
coupures; b) on facilite l'entree dans la societe et la sortie; c) on facilite 
les fluctuations du nombre des interesses et de leurs apports: Ie nombre 
et Ie montant des actions n'est pas determine~ 

. En consequence, la cooperative se carac!erise par les traits 
suivanis : Ie nombre dis membres varie constammenl: - k capital 
engage varie de meme; - Ies ports sont incessihles. De Ia, Ie nom 
donne par la loi fran\3ise a ceLie forme de societe: societe anonyme 
Ii capitol variahk. 
. La responsabilite financiere peut etre solidaire ou divisee, inde-' 
finie ou limit~ Si les slaluls ne specifien! rien, la solidarite est 
de regie. 
N~ B. - Le but habituel de ces societes.!l~~.PC\~. q~re des bramel' 

On mains he visentMelies que Ie benefice negatif pour leurs membres de 
se procurer des produits de consommation ou des matieres premieres 
it meiUeur compte qu'en passant par l'intermediaire des comme~nts : 
cooperatives de consommation ou d'achaL ' 

La loi beJge, contrairement a la loi fran~se,. exige un but de lucre. 
C'est un tort. Pratiquement, on toume la loi en fixant un maximum de 
benefice; par exemple, on limite Ies benefices a 3 0 '0 des sommes 
souscrites, ce qui revienl a servir un interet aux societaires. On regie 
en consequence Ies prix ~e vente. 

Certaines ganIllties sont exigees de ces societes aussi bien que 
des societes anonymes : inventaire annuel; -- formation d'un 
fonds de reserve; - indication, en toutes Iettres, sur toutes les 
pieces, des mots·: societe cooperative; - 'depot semestriel, au 
greffo: du tribunal de commerce, de la lisle des membres et du 
bilan approuve, dans la quinzaine de son approbation '. 

REMARQUES. -- 1. Les sfld!tlfs de forme coflperative ne realisent gene
ralement pas .'ideal rooperatif, qui suppose fa propriete et la gestion de 
t'entreprise aux mains de I'ensemble du personnel. Ce sont· des societes 
capitalis/es dont Ie personnel ~st salam. 

1 Cfr VERMEERSCH, Maull SodIl/. n, p. 138 a lU. 
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2.. D' apm lm.r mblk tf' exploitation, 1es entreprises belges se reparlis,: 
saient comme suit, au 31 decembre 1910 : 

Par des particuIiers ou par des societes 
Par des societes anonymes . 
Par des societes cooperatives . . . . 

de personnes 

Enlreprises commcciales exploifEes : 

Par des particuliers ou par des societes 
Par des societes anonymes . 
P~r des societes ~operatives . . . . 

de personnes 

247.557 
2641 

75() 

250.948 

363.014 
1.320 

610 -----
364.944 

TDtaux : les entreprises industrieUes en atelier et les entreprises com
merciales exploitees par des particuliers ou par des sociltis de /Nf'SDnnes 
etaient au nombre de 610.571 et occupaient un personnel de 1.4811.061 
personnes. 

Les entreprises •.. exploitees par des sodBEs anonymes etaient au 
nombre de 3.961 et occupaient un personnel de 454.(114 'personnes. 

Les entreprises ... exploitees par des socU!tls coopiratives etaient au 
. nombre de 1.300 et occupaient un personneJ d~ 13.616 personnes '. 

1 Annuaire stat;s.t;qu~, ]915-1919. p. 132. 
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1. - ~OLB COMPA~a DBS TROtS AOQNTS DE LA PRODUCTION. 
NBCBSSlTti DB LEUR UNION 

La nature fournit toules les malieres premieres el, a mesure du 
perfectionnemenl des oulils ot des machines, une part loujours 
plus grande des forces utilisees 'daps la production, Mais, laissee 
a elle-rneme, elle donne peu de biens irnmediaternenl utilisables, 
et elle en donne de moins en moins. 

I.e travail hiJ/1Ulin. lui, fourn;t une partie toujours pllis restreinte 
des forces rnalerielles productives; iI a, d'au!re JllIr~ un 'rille 
eminent par Ie fait qu'il s'adapte intelligemment el avec une 
souplesse incomparable aUK conditions de ('reav,.. Ii turomplir; 
par Ie fail surlout qu'i1 prevoil, choisil, €ombine, dirige en vue, 
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d'un but qu'i1 s'est fixe I'emploi des malierespremie;es, des 
forces nalnrenes, des capitaux -et de ses collaborateurs. 

I.e mpital, fruit de la nalure et du travail, est producti! quand' 
iI est employe par un nouveau ,travail. 

Chactlll des agents n'est done gelleralem£nt producti[qlJ£ par SOli 
Ullion avec les deux QIltres. 

Comment se realise ,celie union? 

2. - MODALlT(3:s PR:IN·CIPALES DE CETTE -UNION. 
PRODUCTION AUTQNOME. _. COOP~R.ATIVB DB PRODUCTION. 

ENTREPIUSE 

L'Uhion des Irois agents de 10 production se realise de la fa~11 
la plus ~troite dans la production autonome, c'est-a-dire dans Ie cas 
du producteur qui traVail/e a son ()fJmpfe, sur son propre fonds, avec 
ses propres OIJtiis et approvisioll/le1llents. Exemple :cultivateur pro-
prietaire; petit artisan. ' 

Mais les ressources en capital et en travail d'un producteur auto
nome sonl tres limitees; elles Ire pellPelli sajJire a de grandes entreprises. 

Cependant, ceHes~ci realisent sur les petites un immense progres en 
etricacite productive : elles permettent seules .'execution de grands 
travaux (construction et exploitation de chemins de fer, canaux, ports; 
exploitation de mines; bAtisses considerables; constructions metalli
que~ etc.); eUes permeUent une division du tl1lvail poussee plus loin et 
l'emploi dtengins puissants; eUes realisent des economies de frais de 
tout genre;. Ja grande entrepris~ est ~ la petite comme l'organisme 
humain est it la cellule, ou comme une a~mee modeme est a une troupe 
informe. Aussi voyons-nous se dessiner, depuis un siede et demi 
surtout. un courant marque vers la grande entreprise. 

Qu'iI suffise de signaler ici Ie fait et d'en esquisser les causes; nous 
y reviendrons en detail plus bas dans un chapitre spe,cial. 

La conclusion est qu'it imporle de rassembkr d'u,.. pari des 
mpitaax ()fJlISiderahles et d'aafre part des trovailleurs en grand' 
lIombre et de les anir en vue de vasles enfreprises economiqlJ£s. 

Cette union des capitaux et des travailleurs peut ~ con-
cevoir sous diverses forme$ : ... 

I. Des producteurs autonomes metfellf ell romm/lll leurs fonds 
et leurs bras, ils s'entendent pour se donner des directeurs el 
execuler eux-memes, les Iravaux. C'esl, dans loute son integrite, 
l'idW de la cooperative de production. 

Mais ceUe forme est rarement realisable, parce qu'elle suppose, chn 
les mimes individus, les /ollds en quantite suffisante. les forces de travail 
en quantite suffisantet les aptitlldf'S aux fonciions diverses qu'exige une 
grande entreprise. enfin l' enteflte durable. 
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2. Des frovaUIetus rnanquant de capitaux s'lUlissent Ii des capi
talisf£s. lis convienneill entre eux' des apports et du partage des 
b~nefices, du choix de I'entreprise a monter, de la direction, etc. 
C'est la cooperative de production avec apports divers. 

Pratiquement, ceite forme se heurte a de grandes difficuItes : auto,ite 
dispers!e ou enervee par {'intervention d'un grand nombre de partici
pants; entente difficile a obtenir et plus encore a maintenir; - accord 
tres ardu a realiser sur la part a fain dans les profits au capital et au 
travail j - souvent, manque d'aptitudes pour Ja conduite de l'affairej -
difficulh~s aggravees par Ie fait que Ie travailleur a btsoin d~un~ rlnutnl
ratioa immldiaie er ne peul laisser dependre celle-ci du resulta! proble
matique et lointain de I'entreprise. 

Aussi cette forme d'association se rencontre-t-e1le tres racement dans 
I'industrie. Autrefois eUe fut frequente, en certaines regions, dans~ l'agri
culture: Ie proprietaire apporlait son fonds; II;!: m~tayert son travail et 
ses connaissances;. Ja direction generale de la culture efait partagee. 
Quelque- chose de pareil s'est presente dans ,certains me-tiers. Mais tout 
eela se cantonnait dans les cadres de 13 petite entreprise au aboutissait 
it un salariat de-guise. 

3. Des fravailleurs pourraient encore empranter des eapitaux 
. contre un interet fixe et garder par devers eux la direction e! Ie 
risque de I'entreprise. C'est la cooperative de production avec capital 
emprunt6. 

Mais plusieurs des difficuJtes signalees ci-dessus subsistent : autorite 
et responsabiHte divisees. - entente difficile, - manque d'aptitudes 
pour Ja direction, - garanties insuffisantes et credit trop·restreint. 

Notre regime .economique actue! permet ces diff&ents modes. 
d'organisalion. On en a meme encourage I'essai par des faveuTs. 
l'experience en a ele faile bien des fois depuis 1834. le succes 
de la cooperalive de production n'a pas repondu aux esperances 
et aux efforts <,le ses ·promotellrs. les cas de rrussite sont des 

. exceptions. 
II est interessant de lire dans Ch. Gide I J qui ntest eertes pas suspect 

de parti pris contre Ie cooperatisme, Ifexpose des diverses tentatives faites 
dans t::e sens, de leurs tkhecs en depit des moyens facnces employes 
pour foumir des capUaux_ aux cooperatives et pour leur permettre 
d'ecouier leur production. et enfin d~ causes de ces echecs. 

Si ta roopirotive de productian est paifois s/lSt:e{J/ible de snc«s. 
on verseraif .dans lUle dangetr!use iDlision en y cherchant. ·romme 
Lassalle et OIVe!!, Ie lIWyen de transformer forgaaisatiatr iconomiJ;ue 
aujoliJ"d' hid pridominanle. 

I Coors d'EcollOlltie politiqll~. 5~ ~dit .• Tome I. p. 237 et 5uiuutes. -Irkm., 
D~ institutions pour la'tronS/ermation ua Fabolilien du Sa/arlot, Paris, 1921. 
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4. L'entreprise. - Un homme prend I'initiative d'une affaire; 
il en rassemble les elements; il en assume, en lout OU en partie, 
Ie risque et la direction. C'est rentrepreneur au sens usite en 
economique. 

Son role est rompkxe. II determine Ie genre d'induslrie a monter 
et Ie developpement a lui donner. II obtien!, d'une part, la 
confiance de capitalistes qui lui avanceFont des ressources, soit 
comme participants aUK risques de I'entreprise, soit comme 
preteurs; lui·meme, Ie plus souvent, sera possesseur de capitaux 
qu'i\ engagera dans l'affaire. II embauchera, d'aulre part, Ie per· 
sonnel : ouvriers, employes, ingenieuis, directeurs, s'U y a lieu. 
Ayant ainsi fixe Ie but, deterrnineles moyens, reuni les elements 
de I'enlreprise, it en gardera la' direction generale et parfois I. 
gestion. II lui assurera I'unite de vues, la fermete de direction, la , 
promptitude de decision, la discretion, Ie credit" I'autoril'; neees- . 
saires a sa reussite. ' 

Ce role est difftcile. II suppose une connaissance exacte des 
debouches, des ressources disponibles en matieres premieres et 
en personnel, des methodes industrielles; it suppose la connais
sance des hommes qu'il faudra choisir, et I'art de les diriger; it 
suppose des qualites de caractere et une honn~ete qui inspirent 
confiance, une force d'intelligence et une opiniatrete au Iravail qui 
n!pondent a I'ampleur de la tache, une facu!te de prevoyance et 
de combinaison peu commune, I'initiative et Ia prudence, Ie tact 
et la tenacite. Car iI lau!!ra tout prevoir, tout calculer, lout 
conduire, eire a Ia fois organisateur, induslriel et commer,ant, 
savoir manier les hommes et les choses, agir avec Ie personnel 
11 tous les degres, avec les clients, les fournisseurs, les concur~nts, 
les pouvoirs publics; et iI faudra realiser toul cela de telle Ia,on 
que. Ie produit couvre les frais, et, si possible, laisse un profit. 

L'entrepreneur engage dims, raffaire son temps, sa fortlllll!, ses 
raptlIitts personnelles et son honneur. \I en fail son affaire. II en 
assume la haute direction, Ia responsabilite, Ie soud et Ie risque. 
C'est ce qui explique Ie 1ravail opiniAIre qu'i1 y deploie et qui, dans 
la penode d'etablissement el dans les moments difficiles, ne 
coimait I itteralement pas de repos. 

C'est ce qui explique, d'autre part, I'ef/icacite de son' intcrwntion 
el I'importance souveraine de son role dans la production. 

De mime que Ie travail hlll1Ulin, engi""rol, remporte sur les 
foms naturdles para: qu'il rombine et dirige, de meme et pour fa 
mime roison, Ie trovail de l' entrepreneur r emporie ,en fj'fJa1Cite pro-
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ductive sur taus les .aafres fravaux. 011 peut Ie comparer au rOle 
du general en chef dans une armee. 

En resume, I'entrepreneur est l'agenf Ie plus actif de la produc
tion. II forme Ie lien entre Ie capital et Ie travail. 11 est Ie premier 
des travailleurs; i1 est capita/isle ou du moins investi de la confiance 
de possesseurs de capitaux. II realise fa syntkese des ilements de 
fa production ell'ensemble des qualites qu'it reuJlit en sa personne 
est ·Ia justification de ,I'autorite directrice qu'il exerce et - quand 
iI reussil - des profits qu'i1 realise. . 

Du point de vue economique general, 'nous pouvons conclure 
que rien n'est plus nicessaife POll/" fa prosptfrifR d'un payt fjl1l! de 
poss#der des enfrepreneius capahles~ lahorleltx et konnetes. 

Nous examinerons plus loin, a: propos du salariat, les problemes 
d'ordre moral et dtordre social que soulev¢ Ie regime de J'entreprise. 
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CHAPITRE II 

LA 6ltANDE ENTItEPItISE ET LA CONCENTItATION 

BIBUOORAPHIE. - R. DE FOVILLE. La trans.formation tf~ moyens de 
fransp()rl rl ses ronsiqllencrs kono.lllililies et sod8ks, Paris. 1880. - J. LEWINSKI, 
L'iwml!ion imJllStrieIl~ tk Ia BdgUjur. Bruxelles. 1911. - O. BLONDEL, L'nsor 
indusfnel du paplr alkmand, ~ edi~ Paris, 1900. - ScHULTZE-GAVERNITZ. 

La grandt iIuIllsW, trad., Paris, 1896. - E.. Ln·AssEuR,. Questions o-uvnues 
d indllStriLl/es en FI"IJR« sous fa Je repllbliq~ Paris.. ,1907. - HOBSON. Tile 
WollltitJlf 0/ modun mpitt1lism~ Londres, 1904. - VEBLEN, The tIreory 0/ business 
mtN'lJl'i.u~ New-York, 1904. - DEPrrRE., Le /lWllVDtlDJt d~ tXllfCMiTat;Off dans 
les banques aJlequUldes; Paris, 1905. - E. MARTIN SAll'\r,.,.-LEm~. Cartells d trusts. 
3" edit., Paris, J 909. - P. DE ROUSIERS. l..es industries monopoliSM, Paris. -
LlEJ'MANN, Car1.6/s N 1rtIsIs, trad., Paris, 1914. - O. LE PAGE. L"implrialism~ dll 
pItrok~ Paris, 1921. - DE lEENER, L 'organisation syndit:tzk d~ ckeft d'imJIISlri" 
Bruxenes, 1909, surtout Ie second volume et la bibliographie qui Ie termine. -
P. DEzARO-FALCiAl), Les syndicfJts patronallX de rin.dusw m8IlJJllrgiqur en FI'flIl«, 
Paris, 1922. - L BROCARD, La I[TO$St miJa/lllrgk fran('tJise Ilvant 10 gllen?, dans 
Rt'VtJe d'histfJire des doctrines konotniqlles~ 1922. nos 3 et 4. - MARX, U mpffoJ. 
trad., Paris, 1815. - BERNSTEIN, Socia/isme thlorique .•.• trad •• Paris, 1903. -
P. LEROy-BuUUEU, Le aJlkdivisIM. 51' edition, Paris. 1909. - D'AVEI'ffL. U mIca
"ism, de 14 vie modnn,z h vol., Paris. - L-R. WELLS, IndustritJI history 01 the 
Unikti-Stahs, New-York, 1922. - A., CoTTER, Lo ctJrporoIiDn tU 1'aciD- (UlX 

ltats-Unis# tract, Paris, 1923. - L HENNEBtcQ. La sfJcfbe grniraie de 8elgiquf. 
dans Rh. kolL intwn .• BruxeUes, fiv. 1923. - PlNOT. U Comili des forges de 
FrtlIICe au servia de fa nation~ Paris, 1922. - BRUET, LA crisr de 14 mltallurgie, . 
1921-1922, Paris, 1923. 

t. - NOTIONS 

On peut delinir !a concentration fa tentlance Vt'fS fa grallde 
tnlrqJrise. 

L'entreprise est fa riwlioll des divers ilCmRnts d'une affaire indus
wile, (J)lnmerciale 00 /inan{i£re SOIlS fa main d'un homme qui tn 
prentl fillitia/ive, forganisation et Ie risqlil!. 

Comment distinguer grande et petite entreprise? Admlnistra
tivement1 on prend comme critere Ie nombre d'ouvrJers employes; 
par exemp!e : de 0 a 10 ouvriers, petile entreprise; de II a 50, 
moyenne entreprise; au-dessus de 50, grande entreprise. On pollr
rail proposer un critere plus objecti! au plus rationnel et dire que 
la grande entreprise (J)mmena: ki ou le role tie fa direction absorfJe 
son homme. 

N. B. - II ne f.til pas confondre la grande entreprise avec 10 grande 
installation ou 18 grande usine. n y a souvent concordance entre les 
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deux, mais on trouve de petites industries· ou commerces s'exer~nt 
dans de vastes installations (hailes, usines a tulle de Calais), et d'autre 
part de grandes entreprises peuvent etre organisees avec de petits ateliers 
ou magasins; exemples : arrnurerie Jiegeoise, dentelle, vente de joumaux 
dans les kiosquesJ maisons Delhaize, industries a domicile. 

Un des caract"res--dominants de I'hypothese economique actuelle 
est Ie mouvement de ooncentration ou la tendance vers la grande 
entreprise. L'analyse <les avantages qu'apporte et des conditions 
que suppose la grande entreprise nous decouvrira l'explication de 
ce phenomene. . 

2'. - AVANT MiBS ET cONDITIONS DE LA GRANDS ENTREPIUSE 

I. La grande entreprise a sur Ia petile les avantages suivants 
10 ECQ/wmie de travail : 

aJ On peut pousser plus loin fa division du travail j 
b) L'agrandissement d'une entreprise pennet une eronomie relative de 

persomul; exemple : si l'on reunit dix maisons de commerce dont cha· 
cune employait un comptable. deux commissionnaires, cinq vendeurs. iJ ne 
faudra pas dix comptabJes, ving! commissionnaires et cinquante yendeur~ 

20 Economie de capitaux : 
a) De capital fixe : les frais en bAtiments, installations, machin~ ne 

croissent pas proportionnellement aux dimensions de I'entreprise.. 
b) De CUPltai circalant (houille a brUler, laine ou coton a filer, iii 

il"Usser, etoffes a tailler, et plus specialement les sommes de monnaie 
. necessaires aux depenses courutes) : Ie capital circulant d'une grande 
entreprise peut etre relativement inferieur a celui d'une petite pour trois 
raisons: a) Ja grande entreprise achete a meilleur compte, parce que en 
masse; p) eIle obtient un credit plus large et moins onereux; 7) elle use 
de moyens de payement perfectionnes qui economisent 18 monnaie. 

30 DiminIltiDn de risqllL, du moins dans certaines entreprises 
comme les assurances. 

40 L'application des perfrctiDnnements techniques a mesure qu'ils 
se produisell!. est possible a une gramle en!reprise qui a toujours 
une partie de son materiel ou de ses installations en renouvellement. 

50 Diredk'n technique, commerciale, fmanciere, etc., plus spe-
cialisee et plus competenle. . 

6<> Possibilire d'en!reprendre des tml'lUlX imporlanis et mpides. 
70 Possibilite de pripmer soi-menu ses fIffltiire$ premiires et 

d'llfiliser ses sollS-protiuils ou ses dicltets. 
On en vient meme dans cet ordre d'idees it ce qu'on a appele 

l'inVgroiiDn de rindustrie. qui consiste dans Ie groupeinent en 
une meme entreprise des industries de diverses esperes qui inter
viennent successivement dans I'elaboration d'un genre de produits. 
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ExempJe : Une entreprise metaUurgique comprendra des mines 'de 
minerai et de charbon! des transports, des hauts fourneaux, acieries, 
laminoirs, forges, ateliers de construction. Une grand~ exploitation 
agricole se completera par des laiterie, malteri~ brasserie, sucrerie, 
meunerie, etc. 

1\ faut rapprocher de la concentration industrielle les ententes 
qui se forment, sous Ie nom de cartel, COllSl)rtiwn, syndical, etc., 
entre des entreprises similaires qui gardent leur individual it" 
economi<jue, ententes qui portent sur les conditions d',chat _ del! 
matieres premieres, ou sur les conditions de vente des produits, 
ou -sur les transports, Ie credit, la repartition des commandes, 
I'attribution des specialiles, la standardisation des produits, etc. 
Ces ententes entrainent des 'vantages analogues it ceux que nous 
venons d'enllmerer. 

Elles aboutissent souvent·it des trusts, qui /lIswnnent des 
entreprises preexistantes en une vaste unite economique et qui 
se caractensent par une tetuliJnce I1Il I/Wnopole. Exemple : aux ttats~ 
Unis les trusts de I'aeier, du petrole, etc. 

Les trusts, comme les cartels, diminuent la concurrence Ott meme la 
suppriment; iJs permettent de realiser d~immenses economies sur Ies 
frais de production notamment par la snppression des etablissements 
inutiles et par fa speciaHsation des etablissements conserves. . 

II. Conditions. - La concentration vise a obtenir avec les 
memes moyens une production plus considerable. Elle s11f1pose 
dom: tks dRbouchis pbu; consitlirahlcs, c'est·<l-dire U/I devcliJppemcnt 
dlt //UUC1uf soil en ef£ndue, soit en intensite. 

J, - LA LOI DB LA CONCBNTIfATION 

I. La Loi. - Des avantages ou causes _ enumeres ci-dessus 
et de la realisation de la condition exigee, on peut conclure 
a priori que notre .opoque doit se signaler par une tendance vers 
1. concentration. 

L'observation des Jaiis conduit, comme nous allons Ie voir
bientot, 11 Ia meme conclusion. 

l(. Marx allait plus loin. II pretendait avoir "tabli une loi, 
a savoir que la concentration etait universelle, c'est-a.-dire s',,!endait 
it !outes les industries et a tous les commerce.; ahsolue, c'est-a
dire sans limite en intensite; rapide, devant amener dans un 
avenir prochain Ie resultat monstrueux qu'i! at!endait : I'absorption 
de la petite entreprise par la grande, bien!"t absorbee elle-meme 
par quelques magnats de I'industrie et de la finance. La transfor-
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malion du regime acluel en regime collectiviste serait facilitee 
d'autant. 

L'examen des faits va nous. montrer que la concentration n'est 
ni universelle, ni absolue, ni, dans I'ensemble, aussi rapide que 
Marx Ie pretendai!, et qu'on ne peul en attendre - ou en 
redouter - les effets annonces par lui. 

II. Examen de Ia. loi de Ia concentration. - Nous exa
minerons successivement : A. les jaits; B. leur explimtion par les 
causes qui limitent Ia concentration; C fa distinction entre fa con-
centration des entreprises et fa concentration des fortunes. . 

A. Les taits_ - l'examen des faits nous amene aux consta
tations suivantes : 

1. i.e nombre des grandes enfreprises s' accrolt notablement. 
BELGIQUE; Dans findustrie, on comptait, en 1846, 1,8 ouvriers; en 

f896, 3 ouvriers; en 1910, 5,5 ouvriers pour un chef d'entreprise. 
Les entreprises oCCllpant all moins 50 ouvners etaient : 

en l896t au nombre de 2.165 avec 396'()(x) ouvriers (moyenne ; 183) 
en 1910, • • 2.900 525.000 . ( 181) 

Dan.s l'indus/rie verriere, on comptait ; 

en .1846, 630 entreprises avec 4.000 ouvriers (moyenne : 6,3) 
en l896, 49 • 21.700 ( 443) 
en 1910, 108 • 25.500 ( 236) 

FRANCE : Nombre dJetablissements indnstriels 1 : 

en. 1896 

de 1 i\ . 10 ouvriers 2.246.049 
en /906 

2.172.760 
54.328 
4.949 

Accroissemmt au DimintJtion 

-73.889 -3,3 0 0 

de 11 a 100 49.968 4.360 8,7 0 ,0 

plus de 100 3.823 1.126 29,4°10 

2.300.440 2.232.037 -68.403 -3 0'0 

ALLEMAONE 

emp~oyees '! : 

Prindpales industries et nombre de personnes y 

. EnJr~prises 

M 1882 1895 

de 1 It· 5 personnes 2.175.857 1.989.572 
de 6 it 50 85.001 139.459 
51 ef plus 9.481 17.941 
de 51 A 200 7.642 14.126 
de 200 a 1000 1.716 2.967 
plus de 1000 123 248 

I OIDE, COOFS. I, p. 279. 
i SeRINO, Anlage zur Vor/esung. I. 

1907 

1.870.261 
187.074 
29.033 
23557 
4.998 

478 

Pounrnmge des 
pusonnes emp/oyles 

1882 . 1895 1907 

55,1 39,9 29,S 
18,6 23,8 25,0 
26,3 36,3 45,5 
11,9 17,0 211,1 
10,9 13,9 17,3 
3,5 5,4 8,1 
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ltexemple de ttAUemagne a Jlepoque consideree est partkutierement 
interes5an~ parce que jamais et nulle part ailleurs les circonstances ne 
furent plus favorables a la these de Marx : 'periode de developpement 
economique extraordinairement rapidt>, temperament national porte a 
t·organisation par masses, developpement du macbinisme.. 

2. Cependont Ie IWnWre total des enln!prises se maintienl ct. 
dans plusieurs pays, augl11i!nte. La grondi! entreprise Ill! sapprime 
dO/ie pas la peti'" '. 

BELOIQUE : Entn:prises industridles : 

m1846 

114.751 
en 1896 

253.361 
en 1910 z 
247.076 

Exploi/atjqns agricDles d' all moins 1 hectare : 

ttl 1846 

254.586 
en 1895 

285.584 
en 1909 

289.482 

Entreprises l'OmlllUCiaies : le recensement de 1910 indique 216.130 
exploitants d'entreprises commerciales (y compris la banque, I'assurance, 
I'indllstrie h6teHiere et Jes divertissements publics) et 306.633 personnes 
employees par eux (y compris les membres de la famille aidants); ce 
qui donne I'infime moyenne de 1,4 employe ou ouvrier par entreprise. 
11 semble done bien que Ie' nombre des entreprises commerciales ne 
soit pas en diminution, au contraire 3. 

fRANCE : Etablissemenls indus/riels, C/lmmerciaJlX, pgricoles' : 

1896 

3.352000 . 
{9OO 

3.245.000 

II y a une diminution des etablissements agricoles; une augmentation 
pour Ie reste. 

P. Leroy-Beaulieu $ tire la meme conclusion de Itaccroissement constate 
en France depuis 1830 du Rombre des patentes qui frappent les industriels, 
les comme~nts et les membres des principales professions liberates. 

En 1830, on en relev.it 1.163.255; en IS5O, 1.437.437; en 1872, 1.568.628; 
en 1891, 1.673.885; en 1910, 1.861.612 . 

les corrections a faire subir a ces chiffres n'en modifient pas la portee. 

l l~ statistiques officlelles romptent comme entreprises distindes les ~tablis
sements sipares, !heme s'ils. appartfennent A une meme flrme. CeUe confusion, 
qu'il DOUS est impossible de dissiper. att!!nue quelque pen Ja porlee de nos 
conclusions mais n'en modifie pas Ie sens. 

I les industries du sous-sol non comprises. 
3 Annllaire s/(ltistique, 1914. p. 422 sq. 
• GIDE, I. P. 278. 
l J, p. 472 sq. 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE : Statistique des fabriques I : %d·augrnent. -Annas 1899 1904 1909 1914 1919 1899 II 1919 

Enireprises 2117.514 216.180 268.491 275.791 2')0.111 39,8 
R nnd i employl 364.120 519.556 7'lO.2ti7 964.217 1.447.761 298 

uso I sal8ril 4.712.763 5.468.383 6.615.046 7.036.247 9.098.119 93 
Force motn'ce2 10 13 18 22 29 190 
Capila1' 8.'175 12.675 18.428 22.791 44.776 399 
TraiIen",1s 3 381 574 938. 1.288 2.893 659 
Sa/aires • 2.008 2610 3.427 4.078 10.546 416 
Vakludesprodttils' 11.407 14.794 20.672 24.246 62.427 447 

ALLEMAONE: 

Le nombre des entreprises a 'baisse de 1882 a 1901; beaucoup moins 
cependant que ne Ie ferail supposer la theorie de Marx. La baisse fut 
aussi moins importante pendant la seconde period~ de 1895 a 1901, que 
pendant celie de 1S82 a 1895. Void les cbiHres relalils au. industries 
(sans IJagriculture ni Ie commerce) ; 

1882 

Noma", d' entnpru.s 2.270.339 
1895 

2146.'172 
1907 

2.086.368. 

Dans la premiere de-ces deux periodes, Ia diminution pour cent etait 
'de 5,4; dans Ia deuxieme, de 2,8. 

11 faut d'ailleurs lemr compte~oomme nous Itavons dit plus haul, de ce que 
Ie cas. de I' Allernagne fut exceptionnellementfavorable a la concentration. 

3. La conantration varie beaucoup suiW1ltt les industries 0# metius : 
Nous prendrons comme exemple I' Allemagne. Le nombre des 

entreprises a grandi, de 1895 11 1907, dans les professions suivantes': 

Boulangers 25.1 0io en plus Zingueurs 1,30,1) en plus 
Souchers 15,3 Horlogers 0,4 
Plafonneurs 32,9 Relieurs 2,8 
Coiffeurs 21 Tapissiers 34,0 
Entrepreneurs de Poeiiers 17,0 

constructions 56,1 Imprimeurs 40,0 
Selliers 2,8 Vitriers 0.7 
Fabric" de tahac 27,6 Peintres 4,8 
Serruriers 0,9 

Touies les autres sont en diminution. II ne s'agit toutefois que des 
professions industrieUes, it l'exclusion des professions commemales et 
agricoles. 

I Comprenant toutes les prindpaJes indllStrles mais non Ie commeru oi les 
transports. 

Z En'millions de HP. 
:I En. millions de doHars. 
• SERINO, Anlap ZI" Vorl4llJJff, Bmifs·Sf8Iis1iJt. 
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En Belgique, de 1896 a 1910, .Ie nombre des entreprises de boulan
gerie, de menuiserief de cordonnerie, de scierie, etc., a deem. 

Depuis la guelT~ la concentration s'accentue dans les banques; -de 
meme, dans les mines de houille du BoriDage, par suite de Pepuisement 
et des difficuUes d'exploitation. des anciens charbonnages. 

4. La lai tie fa cona!lltratUm ne se realise fl1llIement pour 'agri
cul~. Au rontrain, il y a presql1£ purlOQt uagmentutWn du nombre 
des petites exploitations. 

Ainsij en BELOIQUE, les exploitations de 1 a 10 hectares, qui mient, 
en 1846, au nombre de 125JXlO, ont passe, en 1895, a 240.898, et, en 1009, 
a 2485461. . 

Cette exception est enonne, I'agriculture etant, dans l'ensemble des' pays 
habib!s, I'industrie de tres loin la plus repandue et consetvant encore, 
dans Ies I>3Ys fortement industrialises, une place ires importante. 

. EN ALLEMAONE. les personnes travaillant' a I'agriculture (y compris 
la sylvicuUun; l'horticulture et la peche) etaient, en 1007. les n,s °.:0 

du total des personnes employe~ dans I'agriculture, l'industrie, Ie 
commerce et les transports. La proportion est de 23 % environ en 
Belgique; de 36 % aux Etats~Unis; de 40 % en france. 

5. La concentration revet des formes in.tennediaires qui ne 
reduisent pas. romme Ie pretendait Marx, tes chefs des enfn!prises 
unies ou Ies chefs des Jiliaks a fetat tie salaries. 

Par exempte, la Sociile OlMrak tU Brlgiqlle < patronne • un grand 
nombre de banques, tellement que Ie chiffre d'affaires de cette- societe 
et des banques patronnees par elle a ete eslime, en decembre 1922, 
a environ Je quart ou meme Ie tiers de$ operations banca.ires de 
Belgique. Mais les banques c patronm!es .. ne perdent pas pour eela la 
propnete ni Ja direction de leurs affaires; elles acceptent seuiement 
certaines restrictions, oomme il arrive en tout contrat 

Naus sammes dune tuliorises a conciare ql1£ fa concentratioll, 
dans 'ensemble, n'est pas universelle et ql1£ sa rapidite vaTie 
beaucoup sllivant les cas. 

Qu'eUe ne soil pas abso/ae pour· auenn genre d'industrie et 
encore moins pour toutes, c'es! ce qui resulte aussi des faits, 
auenne industrie n'a yant elt! monopolise. tie fofon durable et la 
plupart des industries restant tres disperse... Ceci ressor!ira aussi 
de I'examen des causes qui limitent fa concentration '. 

1 AlUUlain statistiqu~, 1914-, p. 372 sq. 
2 M. DEPOuRNV condot en ces termes son article deja cite de Ja Rev. mtll. 

sO(". d jar., p. 108 : 

~ Donc pas de concentration dans Ie commercej frngmentation "en agri
culture; concentratlon ~tte dans l'industrie It domicile eet dans l~ndustrie en 
-atelier. avec la reserve q'ue les entreprises de petite industrle et Ie metier. 
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B. Explication des faits, au causes qui limitent la 
tendance a la concentration. - 1. POUR L'AGIUCULTURE : 

a) Les· causes qui favorisenl la concentration des . autres 
industries n'agissenl pas, au agissent beaucoup mains, en agri
culture: ainsi, la division da travail ella multiplication du personnel 
n'y ont que peu d'application, les Iravaux agricoles ne pouvanl 
s'accomplir simultanement; mais se r€partissanl sur toul Ie cours 
de I'anne.. 

De meme, I'emploi des machines esl bien plus restrein!. 
b) La petite exploitation permet une cuiirve iltie11Sive et un soilt 

plas attentif; l'reil du maitre et lasollicitude de I'interesse sont 
plus necessaires ici que dans d'aulres industries. 

c) La chert! de Ia main-d'rzuvre ouvrrere rend difficile I'emploi 
d'un personnel salarie. 

d) Le morcellemenl des proprieles par I'effit des lois saa:esso
rales influe aussi SUT Ie morcellement des exploitations. 

e) Enfin, dans beaucoup de pays, un mollvement li'opiltion el 
I'adion des pollvoirs publics sont inlerverius pour multiplier les 
petites exploitations el meme les petites proprietes rurales, Ii cause 
des avantages de celles-ci pour l'accroissement, la sa1)le et la 
moralite de la population, pour Ie mainlien des principes d'ordre 
social <!I aussi pour Ie plus grand rendement des cultures. 

2. POUR LES AUTRES INDUSTRIES lOT LE COMMERCE : 

Ca/1Ses d' ordre tconomiqae : 
a) La grande industrie suppose la prodadion de /1U1sses. Mais 

iI y a des chases qui ne peuvenl eire produites en masses : 
celles dont il faut une adaptation Ii l'usage ou au goul du con
sommaleur, de meme que celles qui dependent du talent per
sonnel'de celui qui les produi!. 

Exemples : lunettes; travail.du tailleur, dentiste, coiffeur, gamis
seur, patissier, photographe, etc. 

b) La grande en!reprise supprime des en!reprises similaires, 
rnais elle en fail naitre li'tlIlires : industries de reparation et 
commerces d'accessoires; par exemple; pour les bicyclettes, les 
autos, les installations' electriques. 

c) La vie Ii la campagne se transforme; I'';conomi&· familiale 
y fait place de plus en plus iI I'tconomie d'tdtangt'. D'oil, une 

reparant leurs pertes en ouvrien: etrangers par 1"integration d'une proportion 
plus forte de coUaborateurs familiau,,~ arrivent A se ronsolid,er et a se dive
lopper aussi vite que la popuhltion du pays. 
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f~ule de petiies' industries et de petits commerces dans les 
campagnes. 

COllSes tf'ortUe tedmiqlle : 
d) On parvienl a ada,)I"' /1llX petites eIItreprises, dans une cer

taine mesure, plusieurs des avatltages des grandes : moleurs mera
niques; achat en cornmun; vente en commun; credit cooperatif. 

e) A mesure que I'enlreprise se developpe, la, direcfwll en 
rJevient plas diffteile. Tel homme particulierel]lenl habile el 
soigneux y r<,ussira rnais n'aura pas de successeur. De plus, 
Ie cOlllage esl pIllS grand ;Ies frais de controle et d'admi
nistration s'accroissent. 

La limifntwp de Ia amceJZtratwll est dmlS Ia roncenuatwll meme, 
par tes difflCUltes it Irs icrollVillients croissallts qu'elle elltraine. 

Causes d'orore psychologique : 
Les habitud£s prises, Ie desir d'u,dipelldance de I'artisan 'ou du 

petit comme",al1t, et d'aulre part la jaeitite du. Cliellt qui aime 
il trouver lout a' sa porte conspiren! pour maintenir les petites 
enlreprises, tandis que, dans beaucoup de pays Ie goul du aJlnmerce 
amene la creation de nouveaux petits etablissements, 

CallSes tf' orore social : 
Les iJLfgntiofJS syndicafes qui vont a forcer les salaires, it limiter 

10 duree et I'mtensit'; du travail, 11 grever I'induslrie de charges, 
ont'reuses et de surveillances incommodes, ont pour contre-coup 
un certain retour a la petite entreprise et surtout a I'entreprise 
familiale. 

De 1896 a 1910, l'effectif total des personnes occupees dans les Illitiers 
a passe de 372.000 it 424.000 personnes, soit un accroissement de 14 0 '0, 

correspondant assez exactement a I'accroissement de la population du 
pays (14,8 0 0); or, Ie nombre des coUaborateurs familiaux a augrnente 
de 100 0 o. 

En decembre 1922, on signale, dans la region de Courtrai. la malion 
d'une banque en vue de faeiliter aux tisserands l'acquisition de metiers 
et d'accessoires pour reprendre Ie travail a domicile. 

Toutes ces causes agissent pour limiter la, concentration ou 
contrarier ses effets. 

C. Marx concIut indument de Is concentration des entre
prises j la concentration de Ia richesse. 

les immenses entreprises dans lesquelles se manifeste Ie pillS 
evidemment la concentration industrielle sont des societes par 
actions dont la propri"t" est partagee entre des milliers tf' aelionnaires. 

II y a concentration, - d'ailleurs femporaiFe, - des capitaux 
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nUS Ii fa disposition, - non pas devenus la propriete, - des chefs 
d'entreprise. Mais cela n'indique nullement une concentration des 
fortunes ni des reven!1S . 

. La soci~e anonyme donne a cette combinaison, qui permet 
a une legion de petits propri&ires de participer aux avantages 
de la grande entreprise, une forme legale extremement souple et 
commode. 

C'est ainsi que, pour reprendre des exemples apportes par Bernstein 
centre Ja these marxiste et repris par Leroy-Beaulieu 1, Ie trust du fit 
a condre anglais, londe en 1897 au 1898, complait 12.300 aclionnaires; 
Ie trust des tilaleurs de Iii fin complait 5.454 interesses; dans Ie canal 
de Manchester, Ie nombre des actionnaires e:tait de 4O.(xx); dans la 
societe de comestibles T. Lipton, il etait de 74.262 '. 

Une preuve (rappan!e de I. diffusion de 10 propriele, dans les pays 
au ie regime des biens est judicieusement organise, vient d'etre donnee~ 
en decembre 1922, par Je referendum suisse sur la prop'osition sociaJiste 
de prelevement sur les fortunes. En depit des temperaments que ses 
auteurs y avaient "apportes, cette proposition fut rejetee, par ie 5uffra2"e 
universel, a une majorite de 7 c~ntre 1.. 

1 U Coll«tivUmt!, Se ~it.. p. 475. 
2" Voyer aussi. dans Je me-me ordre d'idies, la, refutation de fa theorie de 

l'appauvrissement des masses. cl-dessous, 2e partie, Critique du Socialisme. 
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CHAPITRE III 

L'INDUST~IE A DOMICILE 

BIBLIOO RAPHIE, - Office du travaU. Les industria d domir:i/e ell Bdgiquel 

BruxeUes, 1899. - P. IJULlN, Us industrin a dOlllicih M. BdgiqlU!, Liege, 1908. 
- P. BOYAVAl., La Illtte con~ Ie sweating..sysiem. Paris, 1911. - P. VERHAEOEN. 

TITlVlliJ d domidJ~ d s",eaJing-syslmt~ Brnx~nes. 1912. - L'~xposilion du 
travail d domicik. Bruxelles.. 1910. - Lt! travail a domicile .t!IJ Allemtl/lllt!1 
Revue soc, mill., Bout 1906 et avril 1907. - Ellt/we Sill' Ie travail d domicile 
dans nndusw de fa linguk. 5 vot, Paris, 1910-1911; Ie Se voL donne les 
resultats g4Snmux. 

t. ~ D~lN1TION. IMPORTANCE ST OltoANlSATION 

L'industrie a domicile est un cas particulier de la grande entre· 
prise, cas interessant a un double titre, COnlme phenomene 
economique et comme probleme social. 

Def"mition. - La denomination d'industrie a domicile est 
reservee. par -I'usage acluel, a r intlustrm pratu,aIe Ii oomicile par: 
des ouvriers travaillont pour Ie rompte d'un enitqJreneur. 

La plupart des industries a domicile sont'sous Ie regime de la 
grwule ellitqJrise tl personnel disperse. -

L'industrie Ii domicile est beaucoup plus r"pandue -qu'on ne Ie -
croirail 

La Suisse comptait, avant la guerre, 133.0CJ0 ouvriers a domicile, soit 
18 00 de sa population industrieUe. L'ltalie en possedait approximative~ 
ment 250.00.t L'Autriche .n~en comptait pas moins de 760.OfX), c'est·a-.dire 
34 0 '0 de la ·population engagee dans l'industrie. La france arrivait avec 
Ie chiffre enorme de 1.500.000 travailleurs a domicile. La Russie en 
avail 12.000.000, sur uno population total. de 167.000.000 d'habilanls '. 

En Belgique, Ie recensement de 1910 relevait 129.780 ouvriers it domicile, 
doni 101.006 femmes '. 

Avec les palrons, les intermediaires et les ouvriers travailtant chez 
l'employeur, Ie personnel des industries a domicile montait au total de 
161.722 personnes. 

De ]896 a 1910, Ie personnel total des industries en atelier avait 
progresse de 29,S 0'0 et celui des industries it domicile de 22,40/0. 

Les prindpales industries a domicile etaient, en 1910, celie de la dentelle, 
occupant &l.646 personnes; celie des vetem.ents pour hommes, occupant 
11.52) personnes~ cene des dtaussures, occupant 8.367 personnes; et 
celie de I·armurerie, occupant 6.(J()9 personnes, 

l P. VERHAEG£N, Travail a dOl1liCll~ fi SlI'etding.-System, p, 15 .. 16. 

'i1: Annuairt- statisliqw, 1915-1919, p. ]26 sq. 
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Les industries a domicile en vole de progres etaient, en 1910, la 
dentelle qui avait gagne plus de 30.000 participants depuis 18<J6, la con
fection . des vetemen~ la ganterie, la bonneterie., la broderie sur tulle 
et sur Jinge, la cordene, la chemiserie, la saboterie et la preparation des 
peaux pour chapeaux. 

us industries it domicile en decadence elaieDt, a la tneme epoque, 
I'armurerie, Ie tissage, la cordonneri~ Ia c1outerie~ la couteUerie et Ie 
tressage de la paille. , 

Ltindustrie beige a domicile 'est loca1isee principalement dans les deux 
flandres. 

M. Defourny. dans Particle cite, caracterise ainsi Itindusme a domicile 
en Belgique d'apres Ie recensement de 1910 : '" En' Belgique, les 
industries a domicile, au total sensiblement de meme structure et de 
rneme importance relative en 1910 qu'en 1896, sont des industries de 
femmes, des industries rurates, des industries travaillant des materiaux 
d'origine vegetale ou animaJe, enfin des industries flamandes. ~ 

Organisation technique. - Qui est l'efilTepreneur? 1£ COIn

merrant qui vend au public; par exemple, un magasin de con
feclion; - ou an intermCti~ enlre Ie commer~ant et l'ouYrier, 
in!ermediaire qui foumi! panois Ia matiere premiere, les modeles, qui 
divise et repartit Ie travail; - ou an entreprmmr traitan! lui-meme 
avec des sollS-entreprenears. lesquels traitent avec les ouvriers. 

II arrive que I'entrepreneur combine Ie travail en atelier avec Ie 
travail a domicile. 

2. ::.. CAUSES DU TRAVAIL A DOMICILB 

A. A V(lJliages pour f entrepre//eIU : aJ etlJlwmie de capifnl : locaux 
et installations; 0) iconomie de salllil-es : les salaires etan! plus 
faibles dans I'industrie a domicile. Motifs :. salaires !i'appoint; 
manque de cohesion el d'entente entre les ouvriers; concurrence 
des prisons, des institutions d'apprentissage ou de charile; absence 
de legislation protectrice; c) fmfrl'prenl!lJT tfchappe a III ligislation 
et a r inspection do IrovaiL 

B. Avanfilges poiU foavTit'r : 0) sejour .dil!Z soi, en famille, 
selon ses habitudes; 0) indt'pendant:e plus grande; c) possibilite de 
pratiquer, a cote d'un metier ou de fonctions prindpales, Ie travail 
iI domicile com me mifier ti'appoint, auquel on s'adonne aux heuces, 
jours ou Saisons libres. Ainsi en est-il, en particl1lier, pour 40 " 0 

des ouvri'res de la lingerie, de la couture, du repassage et d'autres 
metiers de ce genre; ces ouvrieres sont des meres de famille ou 
des personnes a la charge de leurs parents ou de I'assistance 
publique, ou retenues 11 leur d~micile par d'aulres drconstances; 
d) voyez la remarque fai!e ci ·dessus, p. 85, sur 105 syndicats. 
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I. _ INCONV~IENTS 1 

I" lnsuffisonce deS ~S et Souven! benefices exageres des 
entrepreneurs. surtout des intermediaires. 

Exemple : L'Office du travail de france a fait une enquete sur Ie 
travail a domicile a Paris et en provinceJ dont les resuJtats ont eM 
publies en 191~11. 

Sur 2S7 ouvrieres de la lingerie interrogees a Paris, 6 0/0 gagnaient 
moins de 0,15 fr. Pbeure; 45 0 '0) moins de 25 centimes l'heure. U en 
elail qui Irav.ilIaienl 17 (dix-sept) heures pour 1,75 Irs. Elles se levaienl 
a 4 beures et se coucbaient .i 11 ~eures, car iI leur fallait faire Ie 
menage; elles ne prenaient pas de repas Ie dimanche -i. 

Lors de sa visite a IJExposition du travail a domicile, a Bruxelles en 
1910, on montra a s. M. ta Reine une dentelle de luxe executee' par 
nne ouvriere d'elite dans les conditions suivantes : )'ouvriere avait 
foumi les matieres premieres et l'oufiUage; travaille pres de cent heures; 
r~u 1~ Irs. L'intennediaire avait vendu cette dentelle it un negociant 
pour 00 frs : celuiwci l'avait revendue 30Ct frs 3. 

On a dit : ces bas salaires se justifient a litre de salaires 
d'appoint; I'ouvrier s'en contenle et n'a pas besoin de plus. 

M.is aj ces saIaires ne sont pas proportionnes au travail 
accompli; b) ils deprilT]ent les salaires des ouvriers qui n'onl pas 
d'autres ressources; c) Ie cas de salaire d'appoint esffrequent.a la 
campagne, mais rare en ville. 

2" Conslqueru:es morales : Ie salaire etan! insuffisanl, des ouvrieres 
cherchenl un supplement dans l'incondui!e. 

30 /fyginre : les locaux, toujouTS exigus dans les villes, servent 
a la lois de chambre a coucher, de cuisine et d'alelier; Ie travail 
se fait done dans des conditions hygieniques deplorables. II arrive 
que des personnes de la Camille soien! a!teintes de maladies conta
gieuses dont les germes se transmettent au public par les objets 
fabriques; ainsi en est-i1 particulierement pour la tuberculose. 

40 Durk tie i",vail exressive; travail des l'Iljants; • sweating 
system. " 

50 Surveillmu:e Vgale quasi impossible : iI est odieux d'envahir 
Ie foyer; la multiplicite des loeaux exigerait une nuee d'inspecteurs. 

N. B. - Ces inconvenients sont graves et frequents. II ne faudraif 
----------

Travail a domicile, travail en famine. res mots qui iveillent J'.idee d'une 
m laborieuse mais paisible au foyer du home familial en sont arrives. dans 
leur deformation actuelle. a symbolyser une souffranc:e sociaJe. V. BRANTh 
L'~xpositio" dll tra,'alt d domi~~ Bruxelles. 1910. p. XXVI. 

11 M. DE Ml'N. cite dans Rft'. prato d'apol., 1 avril 1910. p. 71 SUN. 
;, u PotritJk. 31 juillet 1910. 
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toulelois pas I .. generaliser :distinguez III ville ella campague. Les 
salaires, en particulier, varient beaucoup suivant fes metiers et les 
locali! ... 

A ces maux resultant du travail a domicile, on a propose les 
remMes suivanls : 

10 RemMe radical : toat Ii fllSW, mouvement antichambriste. 
- C'est impossible pour beaucoup d'ouvriers; d'ailleurs, I'usine 
aussi a ses inconvenienls. '. 

20 Appel au public: par exemple, expositions (BruxelJes, 1910); 
ligues d'aeheteurs s'engageant a n'aeheter' que des objets portant 
attestation du travail fourni et du salaire pay". - l'utilite de ces 
moyens est surtoul d'impressionner I'opinion et de preparer la voie 
.aux reformes '. 

3° Ametwl7ltwn des /ogemmfs. - Mais I'effel sera lointain et 
suppose des salaires plus eleves. 

40 Organisathn syndicak. - Bon, maio difficile a cause de la 
. dispersion des inleresses el de la diversite de leurs interets. 

50 RlgiementotWn par fa /Oi, fonde. sur I'hygiene publique et 
sur la protection des travailleurs. 

Par exemple : 10 loi anglaise de 1891-~894 impose a tout indus!riel qui 
dilivre du travail en vue de la confection d'objets d'habillement pour fa 
vente; quJi( soit ou non proprietaire d'un atelier, entrepreneur ou inter~ 
mediaire, l'obligation d. tenir un. lisle des Mms d dn lbcaux de travail 
de tous les individus, oRvriers ou agents, qu'iI emploie en dehors de 
tfatelier ou de Ia fabrique. De plus"la loi de ~895 commine des amendes 
cantre les employeurs qui ont distribue de ('ouvrage execute dans 
des maisons ou fe-gnent certaines maladies contagieuses ou qui sont 
sigualees par les inspecteurs <amme prejudiciables ii I. sante des 
ouvners i. ' 

6' ReliPement des salJziFes par f iIltuventWn de fa lbi. -. Pro
cedes : a) fixation des prix : moyeR difficile a "tablir et it 
controier; b) publidle des prix : toute en!reprise de travail a 
domicile doit tenir registre de ses ouvriers avec adresse, travail 
execute, salaire paye. Ce moyen permet de controler I'applicalion 
d'une loi qui prescrirait que Ie saltUR tl domicile doi! eire tm mains 
19F5~ tll'atelier'. 

I· VERHAEQEN. p. 66. 

~ VERHAEOEN. p.. 87 ~S8. 

:I efr VC2UX de Is 6t' assembJl!e des dclegues de l' Association internationale 
pour la protettion lEgale des travaiJIeur5. lugano. 26-28 sqnembre 1910. -. Loi 
aUemande du 27 juin .1923, Revue dll tnlvai4 Bnlunes. ju.iltet 1923. 
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CHAPITRE IV 

. LA PETITE ENTItEPItISE DANS LES METIEItS 
ET LE COMMEItCE. - LES CLASSES MOYENNES 

BIBUOORAPHIE. - V. BRANTS, La pdik _i< contemporaine, Paris, 19f12. 
- H. LAMBRECHTS, Le probUme social de la pdite /JoQ~1 Bruxe11es~ 1902; -
De fa ('Q.JJIlCiN de ront:fll"1?lIa de; artisans. Anvers, 1908; - Le aWiiJ tks classes 
mDyemus at AlIemagu~ Bruxeltes. 1909. - F. MARTIN SAINT-LioN, Le pdit 
C'OtnJIIU'a franflJis. 2e &tit ... Paris, 1911. - L~ d4sses mDYSUUS dans Ie t:Dmmua 
d rbulustrk-, compte rendu d" Coogris de la Societe d'economie sociale, Paris. 
1910. - BANNEtb.., Monograpbies diverses. - Divers articles dans la Riforme 
sociak. annEes 191() et 1<}11. - J. BUELENS, Les BlIP/DYes M AUetnagfft!1 Bruxelle5, 
1913. - M. LAIR. u pil'il des dassn mllyennn en FI'QII~ dans Rev. Icon. inton., 
BruxeUes, avril 1923. 

Le mouvemenl de concentration qui caracterise notre epoque, 
menace parliculierement les petits artisans et Ies petits comme""nts " 

Les avantages de Ia grande entreprise donnenl tout leur effel 
dans beaucoup d'industries ou de commerces pratiques par eux; 
Ie dommage qu'ils en eprouvent esl aggrave par les circonstances 
suivantes : 

a) Le nombre des petits artisans eI surtout des petits eom
merQlnts est vraiment exagere et hars de proportion avec leur 
utilite economique. dans Ies villes particulierement; b) its n~ Sont 
pas enclins par temperament ni par tradition a la solidari!e pro
fessionnelIe; ils ne eherehent done pas dans I'association Ie remMe 
a leur detresse. soit par les achats ou la venle en eommun, soit 
par I'organisation du credit mutuel; c) leur formation professionnelle 
est insuffisante, tout papiculierement en matiere de comptabilite . 
et d'elablissement des prix de revient ou de venle; d) une certaine 
routine, aggravee par la penurie des capitaux, les retarde dans 
I'emploi de proeedes techniques perfectionnes; e) une concurrence 
maladroite les amene it vendre Ii credit ators qu'eux-memes doivent 
payer comptanl ou du moins II court terme. 

De ill est nee la question des classes moyennes ou de la petite 
bourgeoisie dont I'objet est double: d'une part, mbra",uer fa tronsi/ion 
it ceux des artisans eI des petits comme""nts que la transformation 

\ Voyez ci-dessus, Ch.. II, La JlT(IIUle miFrprlse. 
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economique moderne condamne a disparailre ou a evoluer vers 
une adaptation aux circonslances nouvelles; d',ulTe part, conserver 
dans fa mesure dll possible les classes moyennes en CQnsolidant 
leur siluation: 

Les moyens sont : 1a specialisation j - Ie fini et l'originalite 
du travail; - I'orientation vers les nouvelles professions moyennes 
creees par les circonstanees; par exemple, commerees el travaux 
relatifs it I'e!ectricite, automobiles, chauff'ge central, .etc.; - I. for
mation technique et l'apprentissage; - les institutions de credit 
urbain; - les cooperatives d'achat et de vente; - quelques 
mesures legislatives pour I'adaptation a la petite bourgeoisie des 
cooperatives et desassodations profession nelles, pour Ie recou
vrement des rnauvaises creances, pour la repression de la conCUT
rence deloyale, ele. '. 

Les amis des classes moyennes soulignent les traits qui recommandent 
celles-ci a la sympathie des hommes soucieux de I'ordre social. NODS 

degageons d'un article de M. Marcel Riviere 2 et du rapport d'une 
discussion dans I.quell. inlervinrent specialement MM. Agnord ot Colra! 
les ca..ra!!teres suivants qui. resument les qaalites de fa prlite boul'geoisi~ : 

Les classes moyennes - du moins les artisans et peWs commer~ants 
qui en forment une grande· partie a - reunissent dans Ja meme mai~ 
capital ~t travail; enes sont a: Jlabri de Ja pauvrete comme du luxe. 
Oe ces deux traits distinctifs decoulent, au point de vue social, les· ron
sequences suivantes : les classes moyennes jouissent d'une plus grande 
independance que les classes ~alariees; eJJes sont davantage laissees a' 
leur initiative: elles rourent elles-memes les risques de leurs entreprises~ 
I'experience de leurs propres affaires leur apprend les difficultes inberentes 
a toute entreprise,. les detoume des utopie5, les rend plus amies de 
I'ordre, des tradition~ de l'epargne, de 1a vie sobre et regiee, developpe 
chez elles Ie sens des realites et des responsabilites. Par Ie fait de leurs 
habitudes d'independance et d'initiative personnetle. les classes· moyennes 
s'opposent a Ja tendance souvent trop marquee vers la centralisation 
politique. A l'abri du besoin et preservees d,luxe, vivant d'ailleufS. ~hez 
elles, elles ·se trouvent, au pomt de vue moral, dalJ5: des conddlons 
favorables. Elles constituent une categorie mitoyenne entre les capi
talistes et les salaries et peuvent faire obstacle aux exces «onomiques 
et politiques des UitS et des autres. 

1 VOyC2 8. ce sujet VERMEfRSCH., ManuJ Social, II, p. 549 sq. et les ollvrages 
speciaux. 

2 Riforme sOcUzlf', 1-16 aoul 1910. 
3 n faut y ajollter le~ employes qui sont de meme rang social que les 

artisans et romrneT~nts, mais s'en distinguent par Ie role economique. 
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Conclusion. - L' evolution t!conomiqUR actuelk ne VOUl! pas Ies 
classes ITlIJjIeIZnes Ii Iu disparition. Nous avons montre ci-dessus 
it propos de III concentration, que la grande entreprise ne suppri
mail pas la petite. Mais nous avons indique en meme temps qu'une 
transformation s'imposait dans les metiers et commerces exerces 
par les classes moyennes, de meme qu'une diminution des petiles 
en!reprises dans les villes el une augmentation dans les centres 
moins importants. 

u salat dt!S classes lnOyemteS doit etre chercM dans leur faadU 
d' adaptation et de pnftctionnement. 

Nous ne pouvons entrer, au sujel de celte question particuliere, 
dans les.details d'application; nous en signa,lerons quelques-uns 11 
I'occasioll. Nous renvoyons pour Ie surplus sux ouvrages speciaux 
signales en tete du chapi!re. 
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CHAPrf,RE V 

L'ENTI{EPI{ISE D'ETAT 

BIBLIOORAPHIE. - R. VeRMAUT, La rlgizs I1UlIlicipaks <n Angldure, 
Paris, 1903. - ED. MILHAUD, Le nzduzt des dzmlins de fer, Paris, 1904.
E. BREES, Les rIgies d la ttJncessiens eommunales en Belgique, BruxeUes, 19()6.. 
- V. OUYOT, La· gestUm pili' ['hat d ks mimkipoliHs, Pari.. 1913. -
P. LEROy-BEAUUEU. L'EtaI modune et S6 fofJdions, 3c Hit, Paris, 1900. -

L DE lICHTERVELDE, in mitIwtJes blUigitaires d'une dimocratie~ Paris. 1912. -

A. fAVOL, L'incaptuiH inIIustmJIe de ['Etat, Paris, 1921. - Ptojet du Mioistre 
LE TROCQUER sur fa reorganisation des Chemins de fer franQlis. CfuzmbIY des 
tHputh, No 862. Annexe au proces-verbal de la seance du 18 mai 1920. -
Q. PttluPPAIh Us cI1emin& de fer franrois dans 1& Revue it:on. mien., Bruxelles. 
janvier 1924. - Projet de la' C. O. T •• sur 1a Nationalisation des Chemins de fer, 
paru dans Ie journal r AWiu, 8 mai 1920. - Projet gouvememental anglais sur 
la reorganisation des Chemins de fer. cfr L'lfJfDrmaJion OIlVriin d .mzJe~ Paris, 
no du 8 aailt 1920. - Proposition de loi DURAFOUR sur la nationalisation des mines, 

. Cluzmbn ths tUplltis, No 671. Annexe au prods-verbal de 1a seance du 
12 avril 192(). - Enqu~te de la Coal, Industry Commission; dr ROIl~ dll 

TraVilil, leT et 15 aoiit 1919. - Rapport de la Commission designee en 1919 
par Ie parti sociatiste neeriandais, dr RWllL dll trawziJ~ IS juin 1920. -
E. VANDERVELDE, I.e Sodislisme amtn I'EtaI, Paris. 1917. - La revue 
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1. - ROLB DE L ·tiT ~ T DANS LA PRODlJCTION 

Est-il desirable en vue du bien general que I'Etat ou les 
pouvoirs locaux se chargent d'entreprises economiques? 

Que l'Etat ait un rok it jouer en matiere economique, qu'i! 
doive se soucier de l'esSor economique du pays, qu'i! doive 
encourager et seconder son developpement, qu'i! puisse et doW. 
meme parloi. user d'autoriU en ces matiere;, cela ne fail pas de 
doute. 

Par exemple, pour faciliter les expropriations necessaires. - pour 
contraler Jes monopoles de fa~on it empeclter leurs detenteurs dtimposer 
au public des tarifs excessifs ou d'abuser des tarifs differentiels au 
detriment de Ja prosperile general. ou de la stabilite des centrats. -
pour proteger des. industries de grande utilit;; ou des regions desheritee. 
(quoique il ne puis,e pas pretendre It compenser toutes I .. ineg-a1ites 
naturelles), - pour assurer 1a defense nation ale avec les industries et 
les transports qui lui sont necessaires. 
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Mai. esl-il desirable que l'Etat assume lui-mime fetohlissement ou 
kz gestion d'entreprises economiques teUes que routes, canaux, ports, 
chemins de fer, canalisations d'eau, gaz, eJectricite, tramways, elc.? 

On pourrait resumer comme suit Ia reponse a faire aces 
questions: 

Sf f Ekzt s' acquitte de ce role mieux Oil du moins aassi bien que 
les particuiiers, soil; sinon. non. 

Or, Ie raisonnement dernon!re et I'experience confirme que 
f Ekzt est moins bon en~pmt£fU que les partiadiers. 

Les causes de cette inferiorire sont les suivantes : 
al i'absence d'intiriJt persofl!1l!l : les fonctionnaires qui geren! 

les entreprises de l'Etal n'onl pas en general Ie mome souci de ses 
interets, Ie meme zele, la mome activile, la meme preoccupation 
d'economie que des particuliers pour leurs propres affaires. 

b) res regles de recrui£ment et d'avt1llCl!ment. doni la rigidi!'; 
s'impose aux en!reprises publiques, ne leur assurenl pas un 
personnel aussi competent oi aussi stimule au travail que celui 
des entreprises privees. 

q res methodes de conlrOle, de surveill.am:e. de compllIbilite indis
pensables aux entreprises d'Etat pour eviter les negligences, les 
malversations - ou simplement les soup~ons de pareils' defauts 
- sont a Ja fois beaucoup plus onereuses, beaucoup moins effi
caces et beaucoup moins sou pies que celles de I'industrie privee, 
ou I'on peul s'en remettre a des hommes de confiance. 

d) L'aptillIde colnmen:iale surtout, qui exige des demarches per
. sonnelles, la rapidil" de decision et d'execution, .til flair, une 
attention toujours en eveil, est moindre chez les fonctionnaires 
que chez les particuliers. 

N. B. - Ces considerations sont vraies de tOllS Ies Etats. Les sui· 
vantes s'appliquent spkialement it rEtaf dlnwcraiiqae modern!! dont les 
trois caracteristiques. au point de vue ou nous nous plaf;ons en ce 
moment, oont la dependance de I'electeur populaire (incompetent et 
emparle), la politique de pari;, l'inotabili!" gouvernementale. 

e) i' Ekzt est foible enW!fS son personnel: it est a la merd de ses ' 
exigences. Le personnel des entreprises d'Etat est relativement' 
plus nombreux, trav,!iIle moins et re~it plus que Ie personnel 
des en!reprises privees similaires. L'Eta! produit done, de ce chef 
aussi, a plus grands frais. 

f) L'Ekzt est gOIlW!me par des partis et ceux-ci sont a fa lnerd de 
leurs flecteurs; Ie parti au pouvoir est toujours fortement tente 
de multiplier les services et les fonctionnaires, sans utilile generale 
correspondan!e, pour. complaire a 50S eJecteurs. 



96 DEUXIEME SECfION. - L'OROANJSATION DE LA I'RODUCTJON 

g) les entreprises d'Etat dotent les hommes au pouvoir d'un 
insfrl1l/U!ut de tyrannie aussi bien que de javoritisl/U! extremement 
puissant. II !audrail, pour n'en pas user, une impartialite qui -
Ie nom Ie dit - n'est pas Ie !ail habituel des partis. 

h) les entreprises d'Etat, pour peu qu'elles se multiplient, 
vont a diminuer IUJtabfement dans fa popa/afkJU f esprit d'initintive, 
de responsabilitE. de self-help. Ies Iwbitades de travail intense. et 
a ripandre f esprit de Jnetfiocriti tmnqailk, 

REMARQUE. - n ne faut pas, en ces matieres, condure sans discer
Dement d'une epoque a une autre, ni d'un pays a un autre. De ce" que 
l'Etat prussien d'avant-guerre tirait bon parti de ses chemins de fer, iI ne 

r suit nuUement que JlEtat allemand d'apres-guerre en benehClera encore 
dans la meme mesure; iJ s'en suit encore moins que des pays qui 
n'auraient pas Ie meme sens de la discipline ni les memes traditions de 
rigidite administrative pourraient tirer de leurs entreprises Ie meme 
benefice. La Prusse d'ailleurs elle-meme, qui fais~t des profits dans ses 
chemins de fer, n'en faisait quasi pas dans I'exploitation de ses mines. 

On dit : 10 II est des cas ou l'interet general demande l'etablissement 
. de services ou de tarifs non rentables pour Ie capital engage. 

Mais ces cas sont I'exception; l'Etat pourrait y pourvoir par des 
subventions aux entreprises privees qui sten chargeraienl 

20 L'Etat doH parfois se placer a un autre point de vue : il lui faut 
des ressources; les services publics peuvent lui en donner. sans qu'il 
doive recourir a J'impot toujours adieux. -

Mais 0) il est bon que l'Etat doive recourir a l'impOt, afin d'etre limite 
au necessaire dans ses depenses; 

b) La meilleure source de revenus pour l'Etat est Ie developpement de 
Ja fortune privee par des entreprises economiquement germ. II y trouve 
matiere a impots de rappon; 

t) D'ailleurs, pour faire de serieux profits dans Ja gestion des entre
prises, iI devrait posseder des qualites qu'il n'a pas; 

d) II devrait aussi se degager d'une tendance kes marquee et ,en 
contradiction avec ce but lucratift celie de foumir gratuitement ou it des 
prix infimes -{oute sorte de services;; 

e) L'Etat aboutirait a de meiUeurs resultats en prelevant une .partie des 
benefices des entrepnses plus ou moins monopolisees dont it concederait 
l'expJoitation a des particuliers. Exemple : mines; Banque Nationale. 

, 
z. - OIUiANISATION DES ENTREPRISES D·tiTA'f"~. 

LA NATIONALISATION 

En fail, beau coup d'Etats sonl a Ia. tete d'entreprises productives, 
II importe done d'examiner les divers systemes possibles pour 
la geslibn de celles-ci alin de ehoisir Ie moins rnauvais. Nous en 
lerons I'expose, puis' la critique, el nous nous erendrons plus 
longuemenl sur la nationalisation, 
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I. Les differents system,os. - Pour plus de clarl';' nous 
distinguerons cinq sysremes d'entreprises d'Etat et nous les c1as
serons progressivement : 

I. Enlreprises possedees par l'EIat Seul et gerees directement 
par lui. Ce sonl les enln!prises d'Etat proprement diles. Exemple : 
les chemins de fer belges. le ministre des chemins de fer et Ie 
parlement sont les maitres absolus de toute I'exploitation : ils 
fixent les tarifs, decident du trace des !ignes,. font les achats, 
nommenl Ie personnel, fixent les salaires, etc. 

2. Entreprises possedees par l'Etat, mais erigees en tigies flllIo
nomes. l'Etat etablit Ie statuI de la regie; iI se reserve un conWle 
el certaines rlominalions. Pour Ie resle, Ia regie agil en son nom 
personnei et doi!, en principe, se suffire a elle-mem.. Le pouvoir 
politique ne peul done plus intervenir dans la direction de I'entre
prise qu'it de rares inlervaUes, dans les formes et les Iimites posees 
par Ie statul Exemple : Ies chemtus de fer suisses. 

3. Entreprises poss€dees partie par l'Etat, partie par des parti
culiers, erigees en reg;es autonomes et gerees cOncurremment par 
des d8€gues de l'Etat et des represelltants des proprietaires prives. 
Nous I'appellerons Ia regie tultonome intiresstfe. Exemples : la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux ,; la Societe cr€€e par -Ia 
loi fran<;aise du 27 mai 1921 pour I'arnenagement du Rhone. 

Cette forme est susceptible de modaliUs diwrses, suiv3nt que la parti
cipation de l'Etat a la propriete et a la gestion est plus ou moins etendue, 
suivant aussi qu~ a rote de I'Eta1, les autres pouvoirs publics, cornme 
les Provinces et les Communes, participent a I'entreprise. 

4. La na/iona/isation, telle qu'elle est pron€e par Ies socialistes 
majoritaires belges, hollandais, allemands, anglais, et par Ia C G. T. 
fran<;aise, s'inspire d'une conception nouvelle et qui pOtlrrait 
s'esquisser en ces traits: l'Etat est seul proprietaire de \'entreprise; 
celle-Ci est constitu€e en regie aulonome; la gestion de cette regie 
est confi€e a un organisme compose de representants de taus les 
int€ress€s, it savoir : a) l'Etat, charge des interets generaux du pays; 
b) Ie personnel au les producteurs (ouvriers et techniciens); c) Ies 
usagers au consommateurs. 

5. Enfin, on pourrait combiner la na/ionalisaJion ains; entendue 
ave<: Ie systeme de proprieM parfDgie Mire f Etaf et des particuliers, 
ceux-ci participant it la gestionavec les trois autres groupes dans 

1 Depuis I'armistice. Ia participalion des particuliers dans cette Societe a beau~ 
~, diminue. par suite des conditions onereuses imposees a l'exploitation. 

POV. FALLON, &o •• ,.i,. - 1924. " 
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une proportilln it definir. Nous appellerons cette combinaison : 
naiionalisaiion mitigee. 

les mitigations que nous avons en vue portent sur Ie point 
~~ suivant : ~ 

La proprW, Ie risq/li! et fa direction des entreprises devraient 
rester en majl!lJl'l! partie d des particulius. 

VEta! (au les pou~oirs publics) possederail une partie des adions, 
mais pas la majorite~ 11 aurait ains~ avec: Ie personnel et les consomma
teurs, Ie droit d'exercer un certain contrOle sur Ia gestion de I'entreprise. 

La mesure de ce pouvoir serait determinee par Ie but a atteindre, qui 
est de sauvegarder l'interet general dont l'Etat a Ie soin, en meme temps 
que l'interet du personnd et I'interet du consommateur, de fa~n a 
assurer I'abondance et Ie bon marche des produi~ tout en laissant aux 
proprietaires de I'entre'prise. it ses chefs et a son personne1 u~e juste 
relribution pour leurs apports. 

NOlls pOHrrions proposer (omme nne ebauche de ce regime la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux.. Mais nous voudrion~ d'une 
part, une notable reduction de la participation de PElal Ii ,Ia propri"l. 
de I'affaire et, d'autre part, une certaine participation du personnel el 
surtou~ des usagers on consommaUurs A la gestion J. 

II. Critique de ces differents sysremes. - I. le premier, 
celui des entreprises d'Etat proprement diIes (tels nos chemins de 
fer belges), tombe de plus en plus dans Ie discredit. les socialistes 
eux·memes reconnaissent ses graves defauts el I'abandonnent '. 
II merite les reproches d'incapacite, de prodigalile et d'incurie, de 
favoritisme au de tyrannie suivant les cas, qui ant valu it l'Etat 
la reputation du plus mauvais des industriels. 

L'explication de celte interiori!' de I'Etal en matiere induslrielle el 
commerciale a ete donnee dans l'article precedent. 

2. le second systeme, celui de la regie auionome, realise sur Ie 
premier un progres. 11 Jaisse ii l'Etat Ie moyen de conlroler les 
entreprises d'utiJ.ite publique et de sauvegarder los intere\l; gene· 
raux dont it a la garde; d'autre part, il modere I'intrusion trap 
fr<!quente et trop penelrante de Ja politique dans Ia gestion des 
entreprises; il met la clart€ dans les finances de celles-ci. 

3. le truisieme, celui de la rIgle autonome inUres¢e, dans lequel 
la propriete est partagee entre l'Etat et les particliJiers, marque un 
progres de plus. 11 laisse a I'interet personnel et a l'initiative 
priv.ee un certain champ d'action, qui sera plus ou mains large 
suivant la mesure de la participation des particuliers. 

1 Voyez plus bas. 2e Partie, Ie Central de travail. artide 4. 
2 Cfr H. DE MAN', Ltz teroll tk Ja IlteJn~ p. 30. 
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4 et 5. Quant a la nationalisation sous la fonne proposee par 
les social isles au sous Ia fonne mitigee de co-propriete de l'Etat 
et des particuliers, elle appelle un examen plus approfondL 

III. Critique dusysteme dit de Nationalisation_ - Nous· 
. procederons par etapes. 

I. Ce systeme ne dolt pSS etre condsmne sbsolument; -
De fait, il est non seulement realise, mais meme depasst! en 
quelques matieres, sans qu'it donne lieu a de graves griefs. 

Ainsi, les cours d'eau navigables, les canaux, les po~ les routes 
sont possedes paf l'Etat et geres par lui direclement; bien plus, lea 
routes sont mises gratuitement a la disposition du public 

2 Ce systeme ne peut pSS lUre generalise. - La nationa
Iisation ne peut pas eire envisagee comme un regime a generaliser 
pour toules les industries, y compris la metallurgie, les verreries, 
les textiles, les industries chimiques, les minoteries, Ie batiment, la 
confection, Ie commerce, Ie credit, I'agriculture, etc. 

Ce serait, en eifel, a) ajou!er considerablement flUX taches et awe 
responsabi/iMs de r Bat accable! deja sous Ie poids de celles qu'i! a 
assumees jusqu'ici; - b) restreindre d'autant Ie champ 1aisse '3. )a pTO~ 
pritte pri.1e et a I. concurrence; - c) entraver la capitalisation d tarir 
ainsi Ies 1't!SSfJUfU$ utiHsables pour les progres industriels et la mi~e en 
exploitation des richesses naturelles; d) accroitre beaucoup la puissance 
de fEtal et .compromettre singulierement la liberll individttdte, ainsi que 
rordn et la paix sodale I. 

3. Ls nstionslisatioa mitigee pourrait etre appliquee a 
certaines industries. - Elle se legitimerait pour Ies industries 
qui reunissen! les conditions suivantes : 

a) UtiliH puhlique, c'est-a-dire, industrie fourn1ssant des produits 
au des services qui interessen! direcfement e! grandement I'ensemble 
de la population; tels sont, par exemple, les chemins· de fer; tels 
ne sont pas les cinemas, ni les fabriques de soie artificielle; 

b) Contmtration bis avancee Oil bis dEsirable, confinant au 
monopole; 

c) Teclmique simple Oil da moins hiea connue ef, partant, de 
contrOle assez facile; 

d) Risqlli!S pell considCmbles. 
Tels sont, par exemple, les P. T", T .• les distributions d'eau, de I-umiere, 

de force mattice, les tramways, etc. 

J NoDS nons ooDtentoD$ d'indiquer ici ces idees qui seront reprises dans la 
Seronde Partie a propos de 18 propriete priv~e. 
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Telles ne sont pas, nous semble-t~il, les entreprises.de recherches et 
de crealion de houilleres. 

La raison de ces limitations se trouve : a) dans les avantages 
que nous avons reconnus au regime de propriete prive.. et de 
concurrence; b). dans la lourdeur de I'organisme que constituera 
toujours um, enlreprise nationalise.; c) dans rimpossibilile pratique 
du conlrole et dans Ia multiplicite des conlestations auxqueUes se 
heurterait Ia nationalisation des entreprises qui ne realisent pas 
Ies conditions ci-dessus. 

4. Difficultes et dangers auxquels 1/ faut parer dans I. 
pratique_ - Une premiere difficult.; pour la nationalisation 
d'entreprises actuellement possede.s par des partic\lliers serait 
dans Ie cofit till racluzt L'operatioll serait souvent impossible ou 
du mains fort peu lucrative pour rEtaI. 

Un danger bien grave aussi est de ne pas parvenir Ii une 
alllrJlWmie delle et dl/rable des entreprises nalionalise... 

Noire systeme de IUltionaiisation mitigee echapperait Ii ce danger. 
Mais dans Ie systeme ordinairement prone sous Ie nom de natio
nalisation, Ia 'propri,;le elan! tout· entiere aux mains de l'Etat, 
comment assurer I'aulonomie des entreprises? 

Les socialistes insistent beaucoup sur la distinction qu'ils posent 
entre IfEtat gouvemant et I'Etat gerant. lIs veulent separer Itadminis~ 
tration des personnes de la gestion, des biens. 

Cela- est fort bien. Mais la realis_ation et Ie maintien de cette sepa
ration devrait surmontert dans la pratique" de puissan-ts obstacles. 

Il faut, en definitive, it la tete d'uR pays, un Etat et pas deux. II faut 
que l'Etat ger~nt soit subordonne it 1'Etat gouvemanl 

On ne pourra done jamais realiser qu'une certaine distinction 
et non une separation proprement dite, pas plus· que, en depit 
des formules, on n'a realise une separation proprement dite des 
pouvoirs. On pourra etablir par la loi un slatul des organes de 
geslion, preciser leurs atlribulions et les formes que devra respecter 
dans ses interventions l'Etat gouvernant 

Mais, encore une fois, l' Efat gollVl!numt rr!Sfera Ie maitre. Ce 
qu'une loi aura fait, une autre loi pourra Ie defaire. II en resul
lera que !'all!rJIWDlie des entreprises nationalistfes sera pllfr:ailr et 
loujours 11 la merd d'un changemenl dans les dispositions du 
pouvoir. 

Ce qui justifie nos craintes sur Ia realite et la stabilite de l'autonomie 
promise aux entreprises nationalisees. clest d'abord la tendance domi· 
natrice et envahissante des gouvemements parlementaires. On sait ce 
qui esl advenu de la fameuse separation du pouvoir legislat;f el du 
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pouvoir executif, et comment Ies parlements. dans beaucoup de pays, 
s'entendent a man~vrer les ministres et leurs administrations. 

C'est ensuite Je peu d'empressement que met notre parlement a donner 
a ses regies ne ffit-ce qu'un semblant d'autonomie. On lui -a demande 
de realiser I'autonomie des chemins de fer a 13 fa~n des chemins de 
fer suisses. n a fait la sourde oreilIe. On lui a demande de -vouloir 
faire au moins ·un pas dans ce sens et d'etablir Dour ia regie des 
chemins de fer une comptabilite separee. On voudrait savoir pour 
I'avenir - ce que lpersonne ne saura jamais pour -Ie· passe - si nos 
chemins de fer sont en gain. C'est, iI faut 1'avouer, un minimum de 
pretentions et rombien justifie! Cela me-me nous J'aUendons encore 1. 

, le ]8 fevrier 1924, un avant-projd d'autonomie /iltanaere des chemins de 
fer belges a' ete soumis au oonseil des ministres. 
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CHAPITRE VI 

L'ADAPTATION DE LA PIWDUCTION A LA CONSOMMATION. 
LES CRISES. - LA Lot DES DEBOUCHES 

BIBlIoa RAPHIE. - Jean LESCURE. D5 tTises ginbales ~ iMriodiques rk 
slirprodadion, 3e ediL. Paris.- 1923, (qui donne une bibliographie du sujet) -
)UGtAR. Des crises t:Omm~aIes~ Paris. 1889. - TOUGAN-BARANOWSICY. Les crises 
industridles m Angletun, trad., Paris, 1923. - M. BoUNIATAN. Us crises koflO
nliQut'S; trad., Paris. 1922. - Travaux du Verein fUr Sozialpolitik : Dil 
StiirUlJjfrll 1m deutsdzm W'irtsdta/lsldml wiihnnd dO" jonrr 1900 f,.; Sdtriftm. 
no lOS-U2, leipzig, 1903. - ).-B. SAY. COIU"$ d'lcolWntk PO/i/iq1W; Paris,1830. 

A. - Dans les regimes economiques, ou les particuliers vivent 
de leur propre production - fconomie familiak. - fa protlaction 
se regfe sur fa amsommation. 

II en serait de meme en regime colJectiviste; la collectivite formant 
une unite economique stride, deciderait d1apres les besoins les quantites 
a produire, distribuerait les rOoIes et flE:partirait les produits. 

B. - . Dans- les regimes qui reposent sur I'ichange. deux cas 
principaux peuvent se poser: 10 Ies professions sont monopolisees 
par ceux qui les exercenl sous I'aulorite des pouvoirs publics; 
elles delerminent, sous Ie contrille du pouvoir, les quantiles 
ir produire en raison des besoins prevus; elles limitenl Ie nombre 
des Pfoducteurs et leur recrulement; enes fixenl les procedes de 
labrication el les conditions de travail; elles combinenl les prix 
el les salaires de fa~on a donner une retribution convenable ii 
chacull des participanls. C'esl Ie regime qui regnait a l'Opoque 
des clUJIOratinns. 

20 (.rs professions ne sont pas> monopolisees; >Ies prix ne sont 
pas fixes par elles oi par l'auloril" publique; Ie nombre des pro
ducteurs n'esl pas limite; les procedes el les conditions du travail 
ne sont pas imposes. Chacun peut, au contraire, praliquer n'importe 
quel metier, industrie ou commerce, produire ce qu'il veut, comme 
il veul, aulant qu'il veul, aUK conditions qu'iI veut. les professions, 
les methodes, les contrats sont libres. le march'; est ouvert ii tous. 
Chacun est laisse a ses initiatives, a sa Iiberte el 11 ses risques. 

II s'.nsllit que chaclin pourra erre concurrence par tous ceux 
qui pratiquent ou se mettraient a pratiquer Ie meme commerce 
ou la meme industrie. 

C'est Ie regime de lib,., COl1CllITl'nce. 
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Nous aurons iI en parier dans la section suivante; pour ie 
moment, nous examinons uniquement la fa",n dont, dans ce 
regime, la production parvient it s'adapter a la consommation. 

On pourrail se demander comment I'adaptation est possible. 
Car, chose etrange, aucun organe n'est specialement charge de 
ce soin, ni les pouvoirs publics, ni l'ensembIe des professions~ 

lesquelles ne 'forment pas un tout unifie dans une association, ni 
les membres des professions particulieres entre lesquels il peut 
n'exister aucune entente~ . 

Or, de fait, I'adaptation s'etablit at 56, maintiant - saul excep
lions relativement peu importantes. - Comment? 

1. Grice aux commeJVllllts d'abord, dont c'est Ie plus pressanl 
souci de s'enquerir des besoins du public el qui .informent it leur 
lour les producteurs par Ies commandes qu'ils leur adressen!. 

Les detaillants sont en contact immediat avec Ies consommateufS 
dont ils ont ,tout interet a suivre les besoins, les gouts, les caprices 
meme dans tOlltes leurs diversites et leurs fantaisies. Les commef91nts 
en gros sont en contact avec les detaillants d'une part et les producteurs 
d'autre part.. Ceux-ci de leur cote, outre qu'ils sont renseignes par les 
comm~antsJ s'informent par eux-memes Ie plus qutils peuvent, car its 
devront sous peine de ruine ecouler Jeurs produits. 

U imporle d'observer ici que non seulement les producteurs et les 
commer~nts slefforcent de suivre ie mouvement des besoins et d'y 
Tepondre des qu'ils se rnanifestent, mais qu'ils ~ingenient a les privoir, 
a les discerner de loin, ales pressentir. lis spblent, au sens etymologique 
du mot, qui vient du latin speculan": observer de loin 1. Le comme~nt 
fait ses commandes a ltavance en prevision des demandes qui se pro
dUKont six mOIS ou un an plus tard; Ie produdeur produit pour I'avenir. 
Bien plus, si nous considerons les installations et les capitaux engages 
'par Ie commen;ant et par Ie producteur, nous voyons que 1eurs previ~ 
sions a tous deux portent meme sur un avenir eloigne. De la, dans 

. l'ensemble, une possibilite d'adaptaUon plus parfpite, mais aussi, comme 
nous te verrons, une occasion d'erreur et de desequilibre momentane. 

2. Grace aux renseignements foumis par res statistiques sur 
('etat de la production, sur ses possibilites d'accroissemenl 
immedi.~ sur la consommali<)n ha,bitueUe des differents rproduits 
dans les differents pays. ~,lJ.-, ~~ . 

3. Grice a I. libre concurrence qui intervient a Ia maniere 
d'un regulateu. pour n!lablir I'equilibre des qu'il commence it se 
rompre et qui agil d'autanl plus efficacemenl que Ia rupture 
s'accenlue davantage. 

1 D'oU. It" mot sp«U/aiDr. qui signifre klainur. 
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Void comment les choses se passent : l'equilibre peut se rom pre soit 
par exces, soit par defaut, par surproduction ou par sousproduction.. 
oj En cas de surproductiDn, Ie produit se vend difficilementj les prix 
baissent; res profits baissent;les dividendes baissentj les sa1aires baissent. 
C'eat l'avertissement. Commer\,ants, entrepreneurs. capitatistes, travailleurs 
restreignent leur activite ou leur collaboration dans Ie genre d'industries 
interessees et se portent vets qtautres~ Si Ie desequilibre est assez grave) 
on en vieot _a fermer ou a transformer des magasins et des usines~ La 
production en exces se resome et un nouvel iquilibre s'etablit. 

b) En. cas de sousprodllctio~ Ie produit est recherche. Les prix baussent 
·et tpus les phenomenes inverses de ceux decrits d--dessus se mani
festent. Au besoin, de noqveHes industries se creent pour repondre Ii 
I. demande. 

Dans les deux cas, I'equiJibre se re,tablit. 
Telle est I. thOOrie. Elle se realise en pratique dans une Ires 

large mesure el amene re que nous voyons : des 'populations 
immenses, soil dispersees dans les campagnes, soit agglomerees 
dans des villes de plusieurs millions d'habiiants, don! les besoins 
son! exlremement divers et nombreux, ef qui Irouven! les produits 

,qu'elles desirent, quoique res produits doivent passer par une 
elaboration ex!rememen! compJiquee et venir souven! des exlre
mites du monde. 

Trois remarques s'imposen! rependant : 
10 It ne fiutt pas attendre de cette tMorie plas qa'elle ne promet. 

Elle montn, comment les ecarts se corrigent; mais elle montre 
aussi qu'ils ne peuvent se corriger insianianement. 

Ce resuItat ideal supposeraitJ dans les elements qui concourent it la 
product-ion, commerce y compris, une mobiJile et une plasticlte parfaites.. 
A la moindre insuffisance de fa production devrait repondre sur-Ie--i::hamp 
l'aHlux de travailleurs, d'entrepreneurs" de. capifaux, de co'l'lUne~nts 
exactement correspondant. Mais iI faut. en realite.· pour retablir IJequi
Hbre'rompu, des deplacements de la population ouvriere, des change
me)~ts de materiel et, dfinstallations, la fonnation d'un personnel. la 
creation de societe~ Ja construction d'usines, I'amenagement de magasins 
nouveaux, {outes choses qui demandent de la reflexion, des decisions 
01 du temps. ' 

Toule!ois, durant les periode. normales qui sont la general it", 
les desequilibres sont faibles et 50 lraduisen!' uniquement par une 
leg-ere baisse ,ou une legere hausse des prix. ' 

20 Des accidents peavenf $arvenir evntre lesqaets Ies meilkan's 
previsions sont UnpIUssanles : mauvaises recoltes, revolutions, 
guerres. le resultat de ces accidents esl une disetle dans certaines 
branches et un exces correlatil de production dans d'autres. 

En eifet, toute disette amene un rencherissement des prix; les con
somrnatel1r5 voient .... eurs ressources absorbees, de ce chef, dans ,une 
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plus grande proportion que d'habitude; us doivent restreindre leurs 
achats en d'autres matieres; de la, un reliquat de produits non vendables. 

Ces crises accidenteltes sont d'ordinaire partielles, locales, assez 
breves. Mais on a conslate des crises plus graves au sujet des
quelles nous devons enlrer dans quelques details. 

3n Crises periodiques. - Depuis -que Ie regime de fibre 
concurrence existe dans noire societe ~actuelle, un phenomene 
e!range se produi! ; lous les dix ans environ, survien! une per
!urbation grave qui souvent s'etend a plusieurs pays, du moins 
par conlre-coup. Ce sont les gran des crises periodiques. Au cours 
du XIX" siecie, elles se sont produiles aux t!poques suivantes ; 
1815, 1827. 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 
1907, 1913. 

Par quoi se ClUllCUriseni as CTisesi' Par deux penodes, I'une 
d'activiU et de prosperi!e WIWl1liqll£ croissantes. activite souvenl 
intense, fievreuse meme, pendant laquelle la production s'aceelere 
en meme temps que~ monten! les prix, les revenus, les salaires, 
les cours des valeurs mobilieres; a cetteperiode d'activite et de 
hausse, succede plus ou mains brusquemen! une baisse au une 
chute des prix, profits, revenus, salaires, valeurs, qui amene des 
ruines el l'engourtiissement Oil mime l'arret dll ~llU11Lrce~ et de 
r iJUJastrie. 

On a longtemps designe sous Ie nom de crise la piriode de d~pression. 
Les dates donnees ci--dessus marquent des depressions. II semble plus 
rationnel de com prendre dans la crise la periode de fOvre aussi bien que 
18 periode de dfpression qui lui suc-cede. par analogie avec les Q'ises 
d'une maladie. 

les deux crises les plus importantes furent ceHe de 1825 ou Ja 
depression fut brusque et enorme - 70 banques anglaises devant sus
pendre leurs paiements - et dont fa repercussion fut his sensible a 
l'etranger; et celie de 1857 qui lroubla toute l'Europe et occasionna 
d'innombrables faiHites. 

Quelle ~ est III clluse de ces crises perlodiques P 
Nous ne discuterons pas ici les differentes explications en presence : 

sous..consommation ou insuffisance de ressources chez les consomrna
. teurs; speculation; surproductioni erreurs de 1a politique financiere. 

La cause la plus importante el qui semble suffire II rendre 
compte du phenomene serait la suivante ; comme noug Pavons 
remarque plus haul, I'industrie antlcipe sur les besoins el, d'autre 
part, eJle procede de plus en plus par grande entre prise. Dans les 
periodes de prosperite, quand les recoltes ont ete bonnes, que la 
situalion politi que est rassuranie, que de ~ nouveaux marches 
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s'ouvren!, la confiance grandi!; on achete davanlage; on developpe 
les maisons exisfanles; on· en fonde de nouvelles; les prix, les 
profits, les ~evenus, les salaires, les valeurs, tout monte en conse
q uence. Dans eet elan, fa mesure se depasse aisement et, une fois 
les entreprises installees, comme I'inaction serait extremement 
onereuse'it cause precisement des grands 'capifaax engages, chacun 
est enclin ;, produire Ie plus et Ie plus vile possible, aussi 
loogtemps qu'il reste un espoir d'ecouler Ie produit. L'illJision' 
aidant, 00 depasse Ie point de saturation. Alors se produit I'arret 
Pour ecouler les stocks, il faudrait abaisser les prix; mais cette 
extn,mite toujours penible accule au deficit Ie. entreprises qui se 
sont fonde.. au agrandies pendant la periode de prosperite, alors 
que toules choses ; installations, matiere. premieres, personnel, se 
payaient tres cher; leurs prix de revient sont donc tres "Ieves. 
les moins solides ou les plus mal engagees croulen!. La chute ile 
I'une entraine la chute de I'autre. II en resulte un temps de 
stagnation force.. 

Quels sont Jes rem'edes l' -, I. La constalation mime tie fa 
periodicite ties crises et de lear cause principale,' laquelle consiste 
dans I'emballement qui s'empare des producteurs et des capitalistes 
dans les epoques de prosperi!e, est deja un remede. Un homme 
averti en vaut deux. 

2. le developpement des services de statistiqae et tie renseigne
ments commerciaux et industriels en est un autre. 

3. Les ententes entre producteurs, commer~nts, banquiers pour 
regler la production permettent aussi aux interesses de se rendre 
mieux compte des conditions economiques e! de temperer les 
enlrainements de la concurrence. 

Conclusion. - 10 Aacun rigine n'atfaptero jamais parfaitel1U!llt 
fa prodaction Ii fa cvnsommation., 

En effet, a) la production doit necessairement anticiper sur 1a -consom· 
mation, SiOUS peine de n'y pas rI!pondre en temps opportun; b) d'autre 
part, personne De pent prevoir avec certitude tous les hesoins futurs 
(gouts changeants, modes, etc.); c) enfin, la production eUe-meme depend 
de certaines circollstances -qui echappent a tout controle (t:onditions 
atlllosplu,riques capables tantOt de doubler les recoltes el tantot de les 
ant!antir; decouvertes; evenements poJitiques et sociaux; etc.) 

2<> Le regime actael. s'il lie ,Mise pas un parfait lqlliJilJre. n' en 
resoal pas mablS avec une relllarqllllhie souplesse Ie diJftdle probli'l1le 
de l' adapliifion de la production Ii fa cQRsommafion. 

Contrairement a ce que pretendeDt les socialistes, it n'est par anar: 
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chique. Les crises sont des accidents· passagers qui ne ruinent pas la sante 
du corps social. En~s ne sont d'ailleurs pas sans remedes. 

30 D'aaiTe part, ill quasi certiluile que des crises se prodaiJont I 
.il1rife. ies indusirie/S, les colJl11l£rffllJls et les ouvriers tl ill prt!voyan~., 

n faut aux entreprises des rlserves qui leur permeUent de franchir ces <,,1 

perlodesdifficiles;aux ouvriers~ des/o1Uis de cluimage qui leur aUouent des 
secours quand Ie travail fait defaut; aux banques, une politique d' entr'aide 
qui vise a ,e.vJter les faiUiles en soutenant les maisons eprouvees par la 
crise. 

'La crise de 1921 a ete marquee par deux progres notables dans ce 
sens ; a) les failiHes y ont ete: relative~~t beauroup plus rares que 
dans les crises pn!cedentes; h) des mesures generales ont ete inaugurees 
pour Ie soutien des cnomeurs 1. 

40 LaLoi des Debouches. - Toute crise est un desequilibre 
entre Ia production et la capacile d'absorptio'; d'un marche. 

Si Ia capacite. d'absorption grandissait a· mesure de I'accrois
semenl de la production, I'equilibre se malntiendrait. Mais la 
capacile d'absorption de cbaque consommateur depend de· sa 
production it lui; car avec quoi payer ce qu'on achete, sinon avec 
ce qu'on produit? Selon 10 formule fameuse de J.-B. Say, les 
prodttits s'idulJIgmt contre fes prot/ails. La monnaie n'est qu'un 
intermooiaire. Chaque produit lrouve d'autanl plus de debouches 
ou de placements qu'i1 existe une plus grande variele ou abon-

I La criS!8 de 1920-1921 no. rentre pas dans la serle des crises periodiqufls. 
Ste relhe de circonstances eXcep1io-nnelles. l: savoir : }'exag~ration insenseet 
des prix apres IJannistire; le manqUe- de ressoun:es chez les consommate-urs 
~puises par )a guerre et par les prix enonnes exiges d'e-ux l'annee precOOente; 
Ie desiquilibre des changes qui. par exemple, doublait Ie prix des acltats belges 
en Angleterre et tripJait celui des achats belges aux Etats-Unis~ Tendant ainsi 
les transactions impossible-s pour 1& masse des lnh~ressesi l'arret total ou partieJ 
de )'activitl! konomique dans pJusieurs pays. notamment en Russie; 18 dislocation 
de plusieurs Etats et 141 formation d'Etats nouveaux, depourvus des re5$OUrces 
naturettes. des capitaux et de l'appareil indusmel, commercial. financier et 
administratif indispensables pour fa production ou pour l'eooulement de leurs 
produits; l'insea.rite generale et Ja erainte de la banqueroute de plusieurs pays. 

La baisse tut leote it veni:r- et la crise se prolongea. parte que les com
merQlltts ayant adlete leurs mardJandtses pendant 1a penode de bausse De se 

-resign.ient pas a les revendre a pecte. les banques et les gouvemements 
s'employcrent dJaUleul'S ~ modmr I'allure du mouvement de baisse afin d'eviier 
de nouvelles perturbations. 

La. crise de 1920-1921 ne fl1.t done pas une crise de surproductioo mais une 
crise de surelevation des prix et de sous-coosommation due' l. la peRUne de 
ressourteS des acbeteurs. provenant elle-meme de l'appauvrissement et de la 
desorganisation d'apres guerre. 
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dance d'au!res produils. Si la production de fer s'aceroi!, rnais 
que, 'parallelemen!, les· cultivateurs, les constructeurs, les rnanu
facturiers, les entrepreneurs de bitisses, etc., augmenten! leur 
production a eux, chaeun ayan! en main de quoi vendre et pouvant 
se procurer ains. de quoi acheter, les transactions se multiplieron! 
et tous les produits disponibles trouveront placement ou debouche. 

Ce qui peut done Ie mieux favoriser Ie debit d'une marchandise, 
c'es! la production d'une autre. 

Telle est la foi des dfhouchis. 
On a cherche dans I'application de celte loi un remede aux 

crises. Mais I'idee, juste en principe, est difficilemenl applicable 
aux cas particuliers. Sans doute, les crises resulten! cfordinaire de 
la surabondance des produils manufactures ou meme seulement 
des produits de quelques industries importanles, qui prennent sur 
Ies autres une avance exager.;.,. On remedierait all mal en slimulant 
celles-d. Mais chaque cas demande un trailemen! approprie, parce 
que ni lous les besoins, ni tous les produits ne sonl suScep!ibles de 
la meme multiplication rapide et facile: on peut decupler a voIon!e 
la fabrication des a1lumeltes, mais pas celie des cereales, ni des 
lissus qui, proviennenl d'animaux ou de vegelaux, ni du char
bon, etc. Quant aux besoins, on n'a de prise sur eux qu'indirec
lement et a longue echeance. 

La loi des debouches !rouve une application plus pratique et 
plus opportune dans les circOlistances don! patissent en ce moment 
la Belgique e! d'autres pays eprouves par la guerre. Elle indique 
la seule issue a leurs difficultes dans une intensification de la 
production. Tout pays, comme tout partieulier, qui a des dettes 
11 payer, des installations 11 reequiper, un patrimoine a reconstituer, 
n'a, en definitive, qu'un moyen 11 sa portee: produire en masse, ~ 
afin d'avoir· de quoi payer, de quoi acheter et de quoi capitaliser. 
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LE CADRE SOCIAL DE LA PRODUCTION 

Nous groupons sous celie rubrique les institutions d'ord~e 
genera! qui'exercent une influence considerable, quoique indirecte, 
sur Ia production. 

CHAPITRE UNIQUE 

LES PRINCIPES OENERAUX 
DE L'ORfiANISATION ECONQMIQUE ACTUELLE 

BIBUOGRAPHIE. - Sur 1& concurrence, voyez tous les traitis et diction
naires d'economie, en particnJier BRANTS. OIDE, WAGNER, qui donne nne 
bibliographie critique, Fondements, vol. lI, Jiv. V. - BASTIAT1 Harmonies 
It:unomiquts, Ch. X, Paris, 1850. - Vyes GUVOT, La morak de la concllrrence, 
Paris, 1896. - lANESSAN, La lultt POllr /'existma'd ['evolution des $(Jci£tIs. 
Paris, 1903. - F. RESTNER, Der Organisatio/I$zwtutg, Berlin, 1912. - ANTOINE, 
PESCH, VERMEERSCH, QARRlOUET, SCHWALM, RUTIEN, CoULET et. en general, 
tous les auteurs catholiques contemporains, dont nons rnentionnons les reuvres 
dans Is bibliographie generale. ~ Voyez au~i les grandes Encycliques de 
Leon XIII, imnwrlaJe Dn. ltl' novembre 188S; UlJerw, 20 juin 1888. Rerum 
Novarom. 15 mai IS91. OraJlesde CORfmuni,IS janvier 1901j le Motu Proprio 
de Pie X sur l'a~ion populaiTe chretienne. 18 decembre 1903; la lettre de 
Pie X Sur IeSi/lon,' les JeUres de Benoit XV a I'eveque de Bergarne,l1 mars 1920, 
et aux eveques de Venetie. 11 juin 1920j I'Encyclique de Pie XI du 25 de~ 

cernbre 1922.. 

Ces institutions et principes sonl au nombre de quatre : 
La propriilt privte avec la responsabilite personnelle qui en 

derive; 
La liberit des professions et des controts, avec la concurrence qui 

en resulte, ou, d'un mot, fa libre coIIClUft!nce; 
La lwerle d'association, qui groupe les individus et organise Ie 

corps social; 
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L'action da poaVQir. dont les interventions deviennenl de plus 
en plus frequentes et prenanles. 

La propriete privet; sa legitimite, sa necessite, ses Iimiles feront 
I'objet d'une etude approfondie, don! la place est marquee en 
tete de la DeuxiEme Partie, ou iI sera Iraite de la repartition des 
biens. 

Qu'il suffise de remarquer ici que cette institution stimule mieux que 
foute ~utre ('esprit de travail et d'initiative; quteHe favonse l'epargite et 
la capitalisation; qu'elle bolite I'ordre et la paix sotiale. Or, ce sont la 
trois conditions indispensables de la prosperite economique. 

n nous reste a examiner, pour Ie moment, la libre concurrence 
basee sur Ia liberte des professions et 'des' conlrats, puis it indiquer 

,Ie role de !'association et la mission de !'Eta!. 

1. - LB Rt:lmMB DE LIBR:B CONCUR:R:ENCB 

Nous avons dit au chapitre precedent en quoi iI consistail 
Nous allons en rechercher les bons e!Jets et les ifUf)nvinients. afin 
de fixer les bomes dans lesqueUes doivent eire conlenues ses 
applications. 

I. Avantages. - loLa Iiberte des contrats et des professions 
faciiite factivite tfamomiqae : elle permet II chacun d'employer son 
activil'; ou ses capitaux dans les ~vaux ou enlreprises qui lui 
con,viennent Ie mieux, et de se procurer par e~prunt, societe au 
contra! quelconque'les elements de production qui lui manquent 

20 La libre concurrence amene Ie bon mon:iI£ des prodaifs. ~ 
Par suile de I. rivalile entre les pToducteu~ Qui veulent gagner I. 

clientele, k prix d. wnie tmd a Be rapPI'DCher dJJ prix tie mient; en eftet, 
des que la marge- entre Je prix de revient et Ie prix de vente s'eJargit, 
un concurrent survient qui la reduit. Bien plus, -.pour augmenter leurs 
profits, les concurrents s'efforcent d'abaissu toujolU'S leurs prix de mum 
par l'economie des frais et par les progres techniques. 

30 Elle assure, sans trop d'li-coups, 1't!qllililmJ entre to prodaction 
et to ronsommatioll ,. 

4· La Iibre concurrence a aussi pour consequence ane certaine 
Egalisation des profits. salaires on Tt!VtnflS pour des trava/lx, ploaments 
on entreprises de mimes utiliU, difficult! et risque. 

Les entreprises, travaux ou' placements qui donnent de grands revenus, 
salaires ou profits attirent les concurrents, qui abandonnent pour autant 

1 Voyez d·dessus. p. 103 et suiv. 
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les autres. Les avantages des premiers diminuent done et ceux des 
seconds augmenten!. Exemple. : tendanee .. I'egalisation des salaire. 
dans une meme region industrieUe; influence des salaires industriels 
sur les salaires agrieoles. 

em n'empkhe pas qUI! 1'lch£lIe des inEgalittfs socitzks s'ltende: 10 Iiberte 
des professions et des contrats jointe a la possibitite d'elltreprises tres 
variees et. tres importantes entraine, en effet, cette. consequence que les 
mieux doues, les plus travaUleurs. tes i:nieux paurvus de ressources • ..!e...... 
plus 'avorises par 13 thaner qui a sa place en toutes choses humaines 

oni i occasIon de distancer de tres loin les mat doue~ les paresseuxJ 

Ies hommes deDues de ressources, Ies malchanceux. On pourrait dire 
que la libre concurrence a pour corollaire l'adage suivant : A moyens 
egaux, biens egaux.. 

II, Inconvenients. - On a formule contre Ia concurrence les 
griefs suivanb; : \( 

1° DetbioratuIII Oil falsification des produits, pardesir de reduire 
les frais. 

Notons toutefois que Ie pubJic n'est pas longtemps a 'sten apercevoir 
et estime bientot la mauvaise marchandise a son prix. . 

De plus, Ja loi peut intervenir pour punir les coupables. 

2° Pro~ commercimlx ma!Itonnites, 
Encore une fois. Ie producteur ou Ie commer~nt malhonnete a bientof 

perdu la confiance de ses clients. D'ailteu~ la lOO doit ici aussi proscrire 
Ie. procedes malbonne!es et ne garantir que la Iiberte loyale. 

3- {njustices en matiere de salnires et de coruJitiollS de travail -
C'est ici que les abus ont ele les plus graves; sous pretexte que 
chacun etait libre de debattre les conditions de son travail, la loi 
se desinteressail des conditions du contrat de travail; d'autre part, 
pour eviter la reconstitution du monopole corporatif, elle de!endait 
les coalitions et a plus forte raison les syndicats. Le resultat -fut 
que Ie faible etait a la merci du fort et que, pour diminuer les 
frais, on abaissait les salaires. 

Encore une lois, Ie remede it ces abus s'offre dans I'association 
et dans la loi '. 

40 II peut arriver parjois que Ia concurrence amene Ie renduf
,issemenf ties prot/ails : a) en developpant outre mesure Ie nombre 
des concurrenb; qui se partagent la clientele et augmentent, par 
la multiplicile de leurs installations et l'abondance des capitaux 
engages, les frais d'ensemble de Ja production. 

Exemple ; Les boulangers et les boutiquiers dans les villes. Nean
moins, ce cas suppose, pour se produire et pour durer, des circonstances 

I Voyez d-apres, ~ Partie, ~ Section) Chap. IV et V. 
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spe"ciaies, par exemple, I'avantage d'offrir la marchandise sur place au 
la disposition it se contenter de petits profits pour conserver une situa·· 
tion independante. Ce qui n'empeche pas les petils boulangersd'etre 
de plus en plus concurrences par les grands, en 'particuJier par les 
coop~r.atlves. D'autres entreprises renoncenf a la Jutte,: en se fusionnant 

b) En developpant outre mesure les frais de reclame et d'etalage. 
Inconvenient accidentel et, dans J'ensemble, de peu d'imponance. 

l'etalage et Ia redame ont un role necessaire, celui de renseigner Ie 
client et de permettre Ie chaix. 

50 La concu.rrence, dit-on, par un retour· paradoxal, aboutit au 
monopole : au bien Ie' plus fort tue ses concurrents; au bien les 
rivaux, fatigues de la lutte, se donnenl la main pour dominer 
Ie marche 

Mais, dans I" plupart des cas, les chases ne se passent pas 
selon ce scheme un peu simpliste; les circonstances n'amenenl 
Ie plus souvent ni rune ni I'autre de ces deux issues; tous les 
rivaux ne cedent pas, au, s'ils cedent, d'aulres surgissent bientol; 
la Concurrence 'continue ou renait 

aJ Les monopoles el les vasles ententes ne sont pas fadles . 
a former ni SlUtou.t a lItainknir. lis supposent cbez leurs organ i
saleurs une puissance financiere exceplionnelle et des qualites 
peu communes : ascendant personnel, savoir-faire, lenacite, 
souplesse, etc. Aussi en voit-on bien peu suryivre a leurs 
fondaleurs. 

En general, plus une enlreprise est importanle, plus elle exige 
de seschefs des qualiles eminentes. Les plus gran des succomben! 
d'ordinaire sous . leur propre masse. 

b) Ce qui, dans noire regime actue~ modere Ie pouvoir des 
combinaisons et les rend precaires, eest qU'elles ne sont pas 
garanties par la loi. La ronclUrerJce reste fibre. Elle agit par la 
menace el, quand Ie monopoleur abuse de sa silualion en exa
g~rant -ses profits, elle fait surgir Ie rival. Oe meme dansles 
ententes, des qu'un des membres trouve I'occasion de realiser un 
gain plus considerable au de reconquerir utilement son auto
nornie. iI se retire. La concurrence renait. " 

c) D'ordinaire, /es ententes ne portent que S/U quelques points. 
laissant lout Ie resie a la concurrence. 

d} Les ententes et les trusls formes dans un pays sont concur
rences par les trusts et les enlentes des aulres pays, Ie champ du 
march. s'elargissant avec Ie developpement des communicalions. 

e) Un facteur important en ces maliere. est Ie temperament plus 
au mains individualisle et in dependant des differents. peuples-
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III. Bomes. - La concurrence esl un slimulant el une cause 
de 'progres. Son action esl indispensable pour secouer la paresse, 
prevenir les negligenees, vaincre la routine. 

Mais elle prete, comme toute chose, a des inconvenients et' a 
des abus. On pourrait dire qu'elle vivifie quand elle ne tue pas. 

II faut done la regler et Ja moderer, au nom de la charite, de 
la justice et du bien commun. 

La wi doi! intervenir pour proscrire les procedes de concurrence 
malhonnetes, comme Ie tIIlmping, qui vise directement it tuer Ie 
concurrent en vendant a perte, et Ie boycottage. qui coupe les 
matiere. premieres, Ie credit ou les moyens de transport, au rival 
refusant d'entrer dans Une combinaison; de meme que pOllr 
briser I~ monopoles ou trusts qui creeraien! un· danger pour 
Ie pays '. 

O'autre part. l'asSOCiaiiDll, en groupant les individus suivant 
leurs affinites naturelles, doit developper leurs activites, temperer 
leurs rivalites et organiser ainsi Ie corps social. 

Z. - L'ASSOCIATION 

L'ecole economique Iiberale voyait dans -Ia liberle indil'idllelle un 
principe ..absoJu et Ja garantie la meiJIeure - garantie quasi intaiUible 
- de l'ordre et de 1a prosperite. 

Son erreur venait principalement de son.exdusivisme. EUe pronait telle
ment la liberie de I'individu qu'elle meconnaissait la liberte du groupe. 

L'erreur liWrale a iff! reC1J1lIUJe. A l'ituiividualisme d .. x/x- siicle 
a SIu:citM l'associaio/lmisme qlli coracferise Ie xx •. 

On a reconnu que flwmllle est, de par sa nnture, /lIZ efre social, 
c'est-a.-dire un etre qui ne trouve Ioute sa satisfaction, tout son 
developpement et Ioute I'utilisation de ses ressources que dans 
I'association avec ses egaux et dans I'organisation hierarchi'" 
de Ia Nation. 

Cet esprit nouveau se manifeste dans la floraison d'une foule 
de groupements dont void les principaux : 

OroU(JelllelZts icotWmiqllt!s proprement dits : ententes, cartels, 
syndicats, fusions au trusts dont nous avons indique I'origine 
it propos de la grande entreprise 2; 

Orollpemellts mlltualisles ou associations de pe!;onnes exposees 

I Vay. les ouvrages mentionnes ci-dessus, p. 77 et 169. 
2 efr p. 18 e1 79. 
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aUK memes aleas, incapables d'y parer, Ie cas echeant, par leurs 
resSDurces individuelles et s'unissant, dans un esprit d'entr'aide et 
de prevoyance, pour rouvrir, au moyen de legers versemenls 
periodiques, les charges qui surviendront it un certain nombre 
d'entre elles. Celie repartition du risque sur Ia multitude de ceux 
qu'il menace, cette participation de tous aux charges incertaines 
de quelques-uns est la clef des six grandes assurances sooiales 
qui parent aux accidents, it la maladie, it I'invalidite prernaturee, 
it la vieillesse, au chOmage, .et aux charges de famille I; 

Oroupemmfs CbOptratijs, qui se rencontrent parfois en matiere 
de production et qui sont tres frequents en matiere d'aduIt et 
de cridit '; ils unissent les consommateurs, les dispensen! de 
recourlr aux commer",nts ou aux banquiers, et leur reservent 
Ie benefice que ceux-ci preleveraient sur la vente des marchan
dises ou sur Ie pm de I'argent. Nous en reparlerons dans la 
Troisieme Partie, it propos du credit. 

Oroupemmts projesSiofUle/s, reunissan! les mernbres d'une meme 
profession pour I'etude et la.defense de leurs interets professionnels. 
"Ces groupements surtout donnen! it notre epoque une physionomie 
l1.Q.!!JlJ!lk. Leur influence est grande' sur la concurrence, qu'ils 
temperen!, et sur I'organisation du travail. Bien conduits et animes 

! d'un esprit de moderation et d'equite, les syndicats peuvent arne
I Iiorer la situation de I'ouvrier et contribuer Ii la pacification 
i sociale. Que 5;; au contraire, 'Ies ouvriers coalises abusen! de leur 

puissance pour reduire outre mesure la duree et I'intensite de 
leur travail, pour multiplier les chomages et les greves, pour 
fomenter I'indiscipline dans les usines et pour limiter de parti pris 
la production, Ie resultat de celie tactique sera desastreux pour la 
prosperit" generale et pour la classe ouvriere tout particulierement. 

Si une conclusion generale se degage de tout ce que nous 
avons dit jusqu'ici au sujet de la production, c'est que Ia richesse 
n'existe que pour autan! qu'un travail assidu et seconde par 
d'abondants capitaux la cree et Ia renouvelle sans cesse Ii mesure 
des besoins. Vouloir ameliorer Ia condition de I'ouvrier et pre
tendre en meme temps limiter la production est une folie. 

Les economistes Iiberaux se desinteressaient de la repartition; 

t Cfr ci-dessous, 2e partie" 3(' Section, 01. III. Le juste saJaire. - efr 
EECKOUDT, u role de fa mutlla/itl, Oand, 1922. - Idem. MlIIltu:l pratique 
poltr malaa/ista, Oed. 1922. 

. 2 Cfr cl-dessus, p. 70 k 74. - Les gToupements de consommateurs ;ouerant 
un role de pJus en plus important. 
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ils disaient : « Si vous developpez la production, tout Ie monde , 
finira par avoir une large part des biens. » lis avaienl tort de 
croire qu'une equitable repartition se £erait d'elle-meme; mais ils 
avaient raison quand ils disaient. - 'ce qui est de bon sens -
qu'il n)l a de richesses Ii parlager que fa richesse protfuiJe. 

Au reste, comme les syndicats s'occupent principalement de I. 
part it revenir it chacun des inleresse. dans Ie produit commun, 
nous en renvoyons I' etude detaille., a la Deuxieme Partie, ou nous 
traiterons du syndicalisme it propos de la remuneration du travail ' . 

. 
L'association a son role II jouer dans I'organisation economico

sociale; I'Etat aussi a Ie sien. 
l'Etat est une puissllltCY! " il dispose de moyens financiers 

considerables; iI dispose de moyens de coordination ,Ires etendus. 
Cette puissance peut quelque cbose dans I'ordre economique. 

D'autre part, l'Etat • une double mission. Il doi!: a) garantir 
les droits particuliers, conserver Ie sens de la justice el de 
I'honnete!e dans toul Ie corps social ; b) suppkfer Ii f insujfisance 
des particuliers pour '.tteindre les fins qui depassenl leur, capacite 
individuelle. La mesure de cette intervention, par Ie fail meme 
qu'elle est suppletive, variera suivant les degre. de civilisation el 
suivant les circonsiances. 

Cette double mission doi! s'exercer en matiere de production 
economique comme en toule autre. 

L'Eta!, avons-nous vu plus haul, est mauvals entrepreneur; mais 
ii' pent remplir les taches suivantes : 

I. L'Eta! esl Ie protecteur des personnes et des droits. 
Comme tel, il doit rt!primer les fraude~ regler Jes contrats et les 

conditions du travail de fa'CQn a sauvegarder la justi-ee, la moralite et 
les interets generaux de la societe, de fa~n aussi a empecher l'exploi~ 
lation du faible par Ie fort '. 

2. L'Eta! esl un' auxiliaire de factivite tfconomiqlle; il doil I'aider 
et la, favoriser. 

C'est dans ce but qu'ont ete crees dans la plupart des pays des 

1 VQyez. 2. Partie, 3r Section. Ch. IV. 
I Voyez cl~dessus. lntrodlldionJ p. 14. 
a Cest Ie principe de la h!:gisJation protectrlce du travail. Cfr: ci-dessous. 

2c Partie. 3e: Section, 01. V. 
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Ministeres de ItIndustrie, du Commerce et du TravaUj des Conseils 
economiquesi des Consulats; des Codes du Commerce et du TravaiJj 
e'est dans ce but aussi que les pouvoirs publics veillent a ce que Ie 
pays soil dole d. l'outillage econ6mique general, etc. 

3. L'ttat, proJnoteur de fu production, doit, dans Ia mesure 
de ses capacites et des besoins publics, encourager la production, 
par des subsides, par une legislation douaniere sagement protec
trice, par des trait;;' de commerce, par Ie developpement de' 
I'enseignement, etc. . 

Le IiberaUsme niait ces principes. Pour lui, la mission de l'Etat se 
limitait aux deux points suivants : proteger les" droits individue1s et 
maintenir Ie milieu libre. Cetait la conception d-e l'Etaj gendarme, auqueJ 
on donnait com me mot d'ordre : laisser faire. laisser passer. 

Cette conception a ete denoncee et vigoureusement combattue. Varmee . 
liberale .est partout en recut et meme en deroute 1. 

Ses adversaires n'abllseront4 i1s pas de leur victoire? C'est a craindre. 
le penaule humain est en perpetueJle osciUation et nen, dans Ie flux et 
Je reflux des mouvements djopinion, n!est plus rare que de Ie voir se 
fixer d.ans une pOSition d'equilibre. 

Puisque notre tache n'est pas de prevoir I'avenir mais de lor
muler des principes, rappelons, en terminant, ceux-ci que "expe
rieilce dessiecles a confirm .. : 

1. L'associa!ion n'es! legitime qu'ti ia condition ti'itre discip/inee. 
de respecter la hi~hie sociaJe. d'ogir par les voies fl'go/es et de 
ne Pas empie/er sur Ie droit souverain de t' Elat. 

2. L' action de [' Etal, de son roie, n' est jtconde qu'd la roadilion 
de ne pas itollffer Ies initiatives persofllu:tles et de limiter ses 
ill/erventions au nit:essaire. 

Les associations et les Etats agiront sagement en conlormant 
leur conduite au" normes du droit chretien si opportllnt'ment 
rappelees par les Souverains Pontiles, de Loon Xli! a Pie, Xl. 

1 On continue a rq,eter que notre regime est base sur Ie liberaJisme econo~ 
mique. Cda etait vrai n y a quarante ami. Cela n'est plus vrai aujourd'bui, 

L'individuaJisme et Ie laisser~faire sont remplaces par I'associationnisme et 
par l'intervention de l'Etat. qui sont Ie contre-pied du Jiberalisme. 



DEUXIEME PA~TIE 

La Repartition 
-

Les biens produits par la nature, Ie travail el -Ie capital sonl 
destines a pourvoir aux besoins des hommes. 

Comment se rq,artissent-i1s entre ceux-ci? Quelle part de la 
richesse commune revient a chacun, en fait, en droit? 

En - d'aulres termes, par Ie jeu de quels phenomenes econo
miques, P'l'" l'eHet de queUes institutions sociales, en ver\u de 
quelles regles de justice, les biens viennent-ils a I'usage de cbacun 
des hommes? 

Tels son! les graves e! delicats problemes que nous avons 11 
examiner dans tette seconde partie. 

Nous verrons d'abord que les biens doivent, en regie generale, 
eire possedes en propriete privee. Puis, nous analyserons les 
notions de valeur et de prix, et nous etablirons les lois fonda
mentales du juste prix. Enfin, nous passerons successivement en 
revue les participants iI la production et nous verrons a que! titre 
el dans quelle mesure ils .obliennen! ou pellven! revendiquer une 
part des biens produils. 

Six sections diviseronl celte seconde partie : 
PREMIERE SECTION. - La propriete privet! en general: theories 

socialistes, - droit de propriete, - modalites du regime de pro
priete privee, - !itres d'acquisition -de la propriet€. 

DEUXIEME SECTION. - Valeur, - prix, - juste prix. 
TROISIEME SECTION. - La remuneration du travailleur : contrat 

de travail, - participation aux bent'!ices, - aclionnariat du travail, 
- participation 11 ]a gestion, - salaire minimum, - salaire 
familial, - juste salaire, - allocations familiales, - contrat 
collecti!, - greve et lock-oul, - syndicalisme, - projets de 
rI!organisation sociale. 

QUATRIEME SECTION. - La remuneration du chef d'entreprise: 
profit, - nature et legitimile. 

QNQUIEME SECTION. - La remuneration du propri.i{aire de 
capitaux : capital associe a I'entreprise, - capital prete. 

SIXIEME SECTION_ - La remuneration du proprietaire du sol 
_ faire-valoir direct, -- fermage, - rente, - Georgisme. 



PREMIERE SECTION 

LA PROPRIETE PRIVEE ET LE SOCIALISME 

Importance, dilficulte el actualiU du sulel 

l'iristitution de Ia proprie!e privee' est d'une itnporfatu:e Cl1{Jiftzfe 
au double point de vue de la prosperit" economique et de I'ordre 
social. les plus graves con flits qui divisent les classes sodales 
contemporaines et les dressent les unes conlre les aulres en grou
pements redoutables ont leur origine dans des conceptions 
opposees sur la legitimite de I. propriet" priYee et sur !'etendue 
des droits qu'elle confere. . 

Question d'ailleurs ipineuse et rompkxe. qui a prete bien des fois, 
meme chez les esprits les mieux intentionnes, a des confusions et 
a des meprises. Par soud de simplicite, par amour des demons
trations rapides, par condescendance aussi pour les prejuges 
regnants, on a mis en cours des arguments plus specieux que 
solides, des interpretations ou trop laxes ou trop moites, qui 
compliquent I'expose d'un probleme deja assez touffll par lui-meme. 

Car les elements entre lesquels il s'agit de definir des conditions 
d'equilibre sont nombreux et, pour la plupart, sujets a variations. 
La solution it intervenir devra se preter 11 des applications nuancees 
suivant les circonstances_ Elle ne pourra s'exprimer en une formule 
rigide et laconique, rnais bien dans un ensemble de principes 
a 1a fois fermes et souples dont I'exacle signification n,apparaUra 
qu'it ceux qui auront penme Ie sujel 

l'etude approfondie des fails et des theories relatifs a I. propriet" 
privee s'impose d'aiikUT$ tJJJjOllTd'hui plos qae jamais,en raison 
du developpement general de la richesse et des conyoitises qu'elle 
eyeille, en raison aussi des transformalions rapides du mil ieu 
economicO-social, en raison enfin de la puissance politique conferee 
aux classes non-passedantes et de I'esprit d'innovation qui en resulte. 

Pour ces divers motifs, nous croyons devoir menager it la 
question de la propr;"te privee une large place dans cet ouvrage. 
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CHAPITRE I 

LE COLLECTIVISME 

BIBLIOORAPHIE. - K. MA.RK. et F. EHOn.s. u mani/este da parti collUlUllliste, 
londres. 18-18. - K. MA.RX. Misire tk la philoSlJp/Ue. Pa~ 1841; - u mpitolt 
l er vol.. trad., Paris, 1815; ~ et 3t vol., trad., Paris, 1~1902.. - F. lAssAUE, 
Capital d 1nwoiI, 1864, trad., Paris, 1904; - Dist:ours d}>fllllPh/ds, 1861-1864, 
!rad., Paris, 1903. - E. SElLLtRES, EIIuJes sur Lassalk, Paris, 1897.-SCHAEFFLE, 
La quintessma dll sodalism~ trad., Paris, 1880. - l(Al1TSXV, Das Er{urtu Pro
gramm, Stuttgart, 1892; - Le nuzrrisrM et SlIII critique BunsteiR, irad., Paris, 
1900; - Le iendelllain de la rbolation ~. trad., Paris. 1912. - BERNSJ'EIN, 
Socia/isme tMo";"lU d sociokUmDt:rrdk pralfqu, !rod., 20 edit., Paris, 1903. -
MENGf.R, Le droit au pnJtiuil intrgml dll travail, trad., Paris, 1900. - B. MALON, 
L~ sod4Jisme inHglYllJ Paris, 1892. - O. DEVILl.E, Prbu:ipes SOt:iaIi!;ies. 2e edit., 
Paris. 1898. - J. JA\ffits, Etuda socialims, Paris, 1902; - ffmou. =_ d. 
Ia rholHtUJII. 3 vol., Paris, 1922·1923. - DESTRlE et VAllDERVELDE, L~ sodaJisnu: 
en B~u~, 2e edit., Paris, 1903. - E. VANDERVELDE, Le rollet:tlllisnze d rlvolR.tibn 
industrldle, PAris, 1900; - I.e sodoJisme rolltl? rEItd, Paris, 19t6~ - Rlalisa
lions sodalisln, BruxeUes, 1922; - Faut-il dumgu notn progrant.IIU? 
Bruxelles, 1 1l23. - H. DE MAN. La /efon de 14 guUFe, Bruxelles, 1920. -
R. FRANCK, U trayail ilu pDlI.voU, Paris, 11}19. - P. ·SNOWDEN, Socialism and 
Syndicalism, Londres. - RAMSAY MAc DONALDt I.e sod4lisme d fa ~ 
trnd .• Paris, 1922. - PHilip, Olli/d Socialism, dan,s Revue d'ia",Dmie pDIi/iqut!J 

Paris, dec. 1922, - N. CARPENTER, Quild SociaIism.'New-Vork, 1922. 
Voyez les rapports annuel$ des Congres du paTti wdaliste allemand, publies 

sons Ie titre de prtJtQkolJ des ParkiJages.· - du parti ouvrier belge; - des 
rongres socialistes internationaux. 

O. Tf:STlTT. L'internalioIlQ/e., Paris, 1871. - P. RENAUD£L. L"iniunalionak d 
BerM, Paris. 1919. - La gHen. 15 'Socia/isles belges ~t rinlemationale, 
BruxeJIes, 1918. 

MISONNE, La position actuelle da socialisme sdMiifUlUf!, BruxeUes, 1910.. -
L GARRTGUET. L 'lvo/utiDn tu1uelk da SOdaJisllU en Frana, Paris, ]912. -
E. DE l.A.VELEVE, Le socillIisru t»fltemporain. fie edit., Paris, 1891. - V. PARETO, 
Lts symmes soci4listes. trad., Paris, 1902. - M. Aucuv~ Lts systimes SfJdaIistes 
d'it:!tangr>, Paris. 1908. 

O. SoREL" Mat/rima d'UM thiorlr d.u prolLtariat. 2e ~it., Paris, 1923; -
La d«ompositioll du marxislM, Paris. 1910; - Rlflexions sur la violence, 
ole edit., Paris. 1920: - PEU.OUTII!R, His'/qin des Bourses dt! travail, Paris, 1902-
- f. DE VISSCHER, La pJdloS(Jphie symlit:aliste et Ie lIIytM de fa gme glnbale, 
louvain, 1913. - MERME1X, Lt! $,Yltdimlisme alliin k StJCiaUsml!, 4~ &ilt., Paris, 
1908. - l. JOUHAUX. Le syndicalisnle et la C Q. T., Paris. - P. ELTZBACHER. 
L 'anarcltismt. trad .• Paris, 1923. 

E. MARTIN SAINT-L~,ON, Lts deux C. Q. T •• , Paris, 1923, donne une biblio
graphie sur Ie oomntunisme. - BAKOfJNINE. (Euvres, Paris. - KROPOTKINE, 
L 'enfraid" Paris. 1900. - KAUTSKV, Turorisme eJ commllni811ll!, 1919, trad .• 
Paris. J920. - ltNlNE, L'Etatetla rtvolution, trad" Paris, 1921; - La m41adil! 
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infantile du rommanisme, Paris, 1920; - L'lvo/uUon prolltarkn.ne d I~ "nip! 
Kautslty. Paris, 1921 j - L'implriaJisme~ d~rJliin /tape da capitniisme, trad .• Paris, 
1923. - TROTSKY, 1905;ok trad., Paris, 1923. - L. BACH, Ll'droit d I~ insti
tutions de la Russie soviitiqllc. Paris, 1923, - S. ZAOORSKv. La Ripubliqul' d~ 
soviets, Paris, 1923. - Bureau international du travail, Bib/iograpk~ d6 qllt!Slions 
OltVnens d sociahs dans 10. Rtl$Sie des soviets, Genbe, 1923. 

1. - PLAN ET DIVISION 

La proprlf!te prlvee est combattue par les sociaJiste~ L'examen de 
leurs griefs et de leurs projets s'impose done Ii nous. 

D'autre part. un des arguments ctassiques en faveur de !a proprh~te 
privee est pris du caradere inacceptable des regimes qu'on reve de lui 
substituer. crest un nouveau motif pour ,soumettre ces regimes a. la 
critique. 

A Ja verite, nous pourrions differer cet exam en critique jusqu'apres 
1a demonstration positive de Ja neeessite de la propriete privee. Mais 
nons croyons plus utile de rencontrer d'abord I'adversaire et de discuter 
ses idees .. -Cette methode aura )'avantage de nous familiariser avec les 
divers aspects du probleme a n!soudre, d'en toucher Jes difficultes, d'en 
decouvrir les attaches et de mieux: penetrer Ie sens des arguments 
et la portee des principes que nous exposerons ensuite. 

Les systemes socialistes ont foisonne dans Ie passe; i! serait 
oiseux de -'es analyser tous. Un seul d'ailleurs a SUrveCll et s'est 
impose a I'attention -universelle, a savoir Ie collectivisme marxiste. 
De lui sont isslls les theories, les courants d'opinion et les puis
sanies organisations dont I'emprise est si profonde de nos jours 
sur leS masses ouvrieres- Quoique les idees de Marx soien! con
troversees par ses disciples et meme partiellement abandonnees 
par beaucoup d'entre eux, e1les- resten! la source a laquelle tOllS 

ont puise; elles forment la trame de leur pense. et conlinuen! 11 
inspirer leur propagande et leur action. On)le peut comprendre 
Ie ou les socialismes contemporains qu'en partant du marxisme et 
en suivant son evolulion jusqu'aureformisme et au communisme 
actuels-

Nous consacrerons ce premier chapitre it I'expose objectif des 
theories marxisles, reformistes et communistes; Ie second, 11 leur 
critique; Ie lroisieme, 11 la these de la propriere privee. 

2. - LA DOCTRfNB DE K. M.ARX (18IS-I883) 

Nous preciserons d'abord les principes philosophiques dont 
s'inspire Ie collectivisme marxiste, puis nous exposerons sa these 
et I .. arguments doni iI I'etaye. 
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I. Principes philosopbiques du marxisme '. - lis se resu
lMut tIan.s Ie materioJisme.ledlfternWUslMetrevobJiionnismehlstorique. 

Toute I'histoire, d'apres Marx, - qu'il s'agisse des institutions, 
des m",urs, des lois, de, Ia I itterature, de I'art, de la religion, des 
rapports sociaux, aussi bien que des guerres et aulres evenements 
politiques, - se ramene fondamenlalernen! it "hisloire de la pro
duction et de la repartition des biens., La prioccu.putiou dtJ pain 
q/UJtidien et de /a richesse domine toutes les 0JJtres_ Elle fa~nne 
les instilutions. Elle cree les classes sociales el suscite leurs anla
gonismes elleurs lultes. Elle determine les formes de gouvernernenl 
el toute la politique des ftats. 

De loul temps el partou!, les hommes ont ett' divises en. deux 
c/osses dressees I'une contre I'autre : riches et pauvres, maitres et 
esclaves, capitalistes et proletaires. La lutte des classes est inevitable 
et bienfaisante : eUe esl Ie ferment de Ia masse sociale et Ie moteur 
de I'evolution historiqae. 

Celte evolution esljatnle. Ies individus qui composent les societe. 
etant soumis au determinisme. 

La conclt1sion est qu'il faut suivre revolution et /asecontier, e!, 
puisque les interets des proIetaires sont identiques dans Ie mQnde 
enlier, Ie mot d'ordre doit etre: • Proletaires de tous les pays, unissez
vous! • Gest Ie principe de 1'lnf£f1IIliionale ouvrim. Puisque, 
d'autre part, on n'accomplit de reformes durables qu'it Ia condition 
de disposer dupouvoir, Ie premier objectif it poursuivre est la 
conqlllf£ du poD"";' au moyen du suffrage universel, aftn de hiter 
I'avenement d'un ordre nouveau. 

,.: La doctrine marxiste, ebauchee dans Ie Manijesf£ dtJ' 
pam wmmUltlsf£ - petit pamphlet lance par K. Marx et Fr. Engels 
des 1847 - est expose. avec ampleur dans I'ouvrage fameux 
intitule Le Capital, critique de fimnomie palitique, dont Ie premier 
volume, de loin Ie plus important, parul en 1867 '. 

Elle se ramene aux quatre proposilions suivantes : Ie capital est 
Ie fruit de fa spoliation da proletariat,- - it est r inStrument de son 
oppression,. - iJ s'tlCCIU1Iu/e et Sf! Wncelltre rapidelMnt dans qllelqlles 
mains,. - it prfp~ alasi Ie cutJu:lysme qui slliJstitllUYlall regime 
social actael Ie colleclivlsme. 

I Cfr CvR. VAN OVERBEROH. Les trlnldbts giniraux du socillJisme scimtillq~, 
Louvain. 1897. 

11: Le premier volume eut une seconde edition en 1873; Ie second De pamt 
qU'en 1880. Une traduction fran~ise du premier volume revue. completie et 
r«Ommandee pat' I'auteur fut publiee en tS7S. 
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La demonstration part de la notion de Ia valeur. La valeur 
d'echange des objets, dit Marx, provient uniquemen! du travail '. 
Void comment iI Ie prouve : tout echange est base sur I'<!galite 
entre Ie donne et Ie re~u. Or, les objets echanges n'ont souven! 
rien de commun, ni leur quantire, ni leur matiere, ni leurs quaIites 
d'usage, ni leurs ptoprietes physiques et chimiques. " faut cependant 
bien trouver entre eux quelque point de comparaison, quelque 
commune mesure, puisqu'on les. declare equivalents. Tout Ie 
resle etant exclu, on ne decouvre rien de commun a lous sinon 
Ie travail qu'iIs ant coille. 

O'ou Ia formule : • En lant que valeurs, toutes les marchan
gises ne sont que du travail Iuunain aistalJisi. » 

Marx .conftnne cette conclusion par la remarque que les chases 
obtenues sans lravail, comme I'air el Ia lumiere, quoique les plus 
utiles el les plus no!cessaires a la vie, n'onl pas de valeur. 

Comment done mesltrer la vaielJT? Par la qlU1lZtite de travail ou 
« de substance creatrice de valeur " comme dit Marx. 

La quantit< de travail se mesurera, elle, par la durie du travail; 
non pas Ia dure. du travail d'un ouvrier extrao\dinairement 
paresseux et malhabile ni extraordinairement diligent et adroit, 
mais Ie temps no!cessaire a 'un ouvrier d'habiJete el d'activite 
moyennes. dans les conditions normales de I'industrie a une 
epoque determine.. 

Celte theorie de Ia valeur est Ie pivot de toule 10 demonstra
tion de Mar~ qui part de la pour deduire, avec une logique 
vigoureuse el un appareil d'erudition imposa!ll, des conclusions 
accablanles pour Ie regilm! capitaliste. 

Sa premiere conelasion esl Ia suivante : dans Ie regime capita
liste, I'ouvrier esl frustre d'une partie du prix de son labeur,. e! 
c'esl de ta que nait Ie aJ{Jitai. En effei, puisque loute la valeur 
d'un produit vient du travail' qui s'y condense, l'accroissement de 
valeur de I'objet soumis au travail devrail revenir tout entier 
au travailleur. Or, iI n'en esl pas ainsi; Ie capitaliste en preJeve 
une part dont il s'enrichit II s'enrichi! done du travail de 
I'ouvrier. " emploie 10 force de travail de celui·ci sans lui en 
rendre la conlre-partie entiere. 

1 II est remarquable que Ad. Smith. Ricardo, Bastiat et bien d'4Utres kono
mistes classiques avaient soutenu la meme opinion pour en tirer une oonclusion 
toute differente. a savoir que Ja propri~ naissait du travail. 
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Comment {oavrier se laisst·l·iI jrustrer? Le capitaliste est Ie plus 
fort e~ d'autre part, I'ouvrier produit plus qu'i1 ne lui est stricte· 
ment n"eessaire pour subsister. II peut done a la rigueur conti· 
nuer a vivre et a etre exploite. Void comment, d'apres Marx, les 
choses se passent: prenons, par exemple, une journee de dix 
heures de travail; en six heures, I'oumer produit de quoi pour· 
voir a sa subsistance; dans les quatre heures de surplus (appelees 
par Marx snrlravail), I'ouvrier produit un surplus de valeur 
(appel" plIls·va/u.J!) qui va a I'entrepreneur et forme Ie capital. " 

L'opEration se r$Cte sur chaque ouvrier et sur chaque joumee. 
Elle est d'autant plus fructueuse que la journee est plus longue : 
d'oi! la tendance de I'industrie capitaliste a prolonger la duree du 
travail; d'autant plus fructueuse aussi que Ie nombre d'heures 
neces5aire pour produire de quoi subvenir" a la vie de" I'ouvrier 
sera plus restreint : d'oi! la tendance" 11 multiplier Ja production 
pour abaisser Ie eout de la vie et pour diminuer en consequence 
les salaires; d'autant plus fructueuse, enfin, qu'on emploiera des 
travailleurs dont la subsistance coute moins eher : d'oi! I. ten· 
dance 11 employer des femmes et des enfanls. 

La pius-value injustement accaparee sera a son tour utilisee 
pour une nouvelle production; elle donnera une ~nde plus· 
value, et Ie capital, ne d'une premiere spoliation, ira s'aecumulant 
loujours et servira a de nouvelles spoliations des travailleurs. 

Marx fait alors une charge a fond contre I'exploitation de 
I'ouvrier par les capitalistes : il entasse, en les exagerant d'ailleurs, 
tous les abus qui se sont produits au cours de I'histoire et ceux 
en particulier dont iI etait Ie lemoin dans I'industrie textile 
anglaise du milieu du XIX' siede. 

Puis il retrace fflisfDire fconom.iq/Jl! et pretend montrer que 
les progres du capitalisme, c'est·a·dire:" a) fa centralisation des 
industries, et b) Ia amtnz/isation des capilaax dans un petit nombre 
de mains, en meme temps que c) fappaavrissement des //lOSses, 
sont chose fatale, rapide et absolue. 

En!in, il montre Ie remide sortanl de I'exces meme "du mal. 
Le capilalisme engendre celte immense multitude des proletaires 
chaque jour plus nombreuse, chaque jour plus miserable, chaque 
jour plus exasperee par la vue de la richesse du petit nombre. 
La pyramide sociale, au lieu d'etre assise sur sa base, reposera 
bientot sur sa pointe. La lulte des classes exacerbee amenera 
Ie cataclySIll/! 011 I'ordre des choses actuel sombrero pour faire 
place au collectivisme. 
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La repartition des produits se fera alors d'apres les 'presfalions 
individuelles mesurees en duree de travail moyen. 

Dans un sfade ulterieur, on en viendra a demander a chacun 
un travail correspondant a ses aptilud'; et reiribue suivant ses 
besoins. 

REMARQUE. - Ce qui explique, en partie,. "Ies erreurs de Marx sur Ie 
regime ,c::apitaUste -et son pessimisme pour l'avenir, c'est - outre son 
temperament outrancier et les d€meies qui, des sa jeunesse, I'avaient 
mis aux prises avec les autorites - qu'iI passa la majeure partie de sa 
vie en AngJeterre, a l'epoque de l'expansion la plus rapide du capita
lisme el du passage pfecipit~ de I. petite it Ia grande en!reprise, en 
particutier dans les textiles; a I'epoque aussi oit les idees du liberalisme 
economique regnaient sans partage et ou aueno correctif n'avait encore 
tEte ap.porte, soit par la loi, soit par l-es syndicats ouyrie~ aUK abus du 
regime. 

3. - .... ·APPORT DB P. LASSALLB (t:82S-'864) 

Lassalle se rei,contre it peu pres avec Marx dans la critique du 
regime aetuel; II a mis surtout en· relief ce qu'il appelait la lot 
d'airain des salaires. d'apres laquelle les sal.ires oscilleraienl, sans 
jamais s'en eloigner sensiblemen!, de part et d',utre d'une moyenne 
determinee par Ie strict necessaire pour ta subsistance de I'ouvrier. 
Quand ils depassent quelque peu celte norme, dil Lassalle, les 
mariages se fonl plus precoces, plus nombreux, plus feconds el, 
la population augmenfan!, la generation suivante offre une abon
dance de main·d'(l!uvre qui deprime de nouveau les salaires. 

n accusait Ie capilal d'accaparer tout Ie profit du travail et de 
se grossir aillsi du bien d'aulrui. A I'objection du risque couru 
par Ie capital, it fepondai! que, dans I'ensemble, Ie capital est 
remullere; les risques in.dividuels viennent du defaut d'organisalion 
sociale. 

En consequence, it proposail un sysleme qui fI,unirail dans la 
meme main Ie capital et Ie travail : cooptrulives de production. 
n suffirait, en pratique, de trouver res sommes a avaneer aUK 

Quvriers pour leur permettre de .racheter leurs industries au d'en 
monler de nouvelles It leur ,compte; !'Efal ferait ces avances. 

Quant aux sentiments doni it s'inspirai! et aUx moyens de 
realisation, Lassalle differail profondement de Marx : 

a) Lassalle etail nationaliste. partisan de I'unile allemande. Tandis 
que Marx fondail, en 1862, ' L'Union infemalwnale des travail
leurs, , Lassalle fondait, en 1863, • l'Association generale des 
ouvriers allemands. • 
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b) Son socialisme etait mitige. Son buI immedial etail d'oblenir 
des subsides de I'Etal pour fonder des cooperalives de p(oduction 
el lransformer ainsi peu a peu Ie regime d'entreprise el de salariat 
en regime cooperatif. 

c} H admettail la partidpatif>n des soclalisles all gouvernement el 
l'elaboration d'une Ugislatioll sociale destinee a carriger les abus 
du regime actuel. Les marxistes, au contraire, ne voyaient dans 
celte collaboration avec les partis bourgeois, dans I'action parle
m~ntaire el dans la legislalion sociale que des palliati!s bans it faire 
prendre Ie mal en patience sans Ie guerir, a enerver les principes 
el, en definitive, a empecber au a retarder la crise tiberatrice. 

d} Lassalle prevoyait pour la transformation sociale esperee par 
lui des elapes Ires longues s'echelonnan! sur des ~iecles. 

N. B. - les deux tendances que nous venons de signaler, 
marxiste et lassaIlienne, I'une radicale, internationaliste. et revo
lutionnaire, I'autre mitigee, nationalisle el gouvernementale, n'ont 
cesse de travailler Ie socialisme contemporain, en Allemagne el 
ailleurs. Elles se sont manifeslees et opposees plus netternent que 
jamais d~puis la gnerre '. -

4. - LE REFOR.MJSM5 

Lassalle maurul en 1864, apres deux annees seulement de pro
pagande socialisle. Sa disparition pro,maluree ne lut pas efranghe 
au succes de la dodrine el de la lendance de Marx, qui, de fait, 
predominerenl pendanl les lrois dernieres decades du XIX' sieele. 

Neanmoins, I'influence des idees de Lassalle n'etait pas ereinle. 
La critique des adversaires du socialisme et celle, plus decisive, 

d'un des membres du parti, Edouard Bernstein " mirenl en 
evidence les meprises el les exageralions du Capital L'experience 
n'apporla pas non plus aux previsions de Marx 10 confirmalion 
dont enes avaient besoin. Au contraire, les reformes sodales et 
Ie developpemenl economique de I'Allemagne amelioreren! sen
siblement Ia condition des lravailleurs. L'organisalion syndicale 
contribua aussi 11 de/ourner des pretentions utopiques la partie la 
plus sensee et Ia plus illfluenle -du monde ouvrier pour I'attacher 
11 Ia ppursuile des reformes langibles el immediates. 

I On trouvera, dans 1es pages suivantes et dans l' Appendice qui termme cet 
ouvra~. des details sur Jeur develoPl)ement. 

I Dans son ouvrage Dit Vorausselztmgm dn Sozialismusj en fTan~ais : Socia
lisme thlo,.iqll~ tt sodai-dlmocratil pratit;ue. 
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De Ii, la tendance de plus en plus marquee, des la fin du 
XIX' siec!e, vers Ie reformisms, c'est-il-dire vers la reforme du 
programme socialiste formul'; a Erfurt en 1891, et vers les reformes 
sociales destinees a transformer peu ,a pen Ie regime existanl 

Depuis celte ,epoque, soil a peu pres depuis Ie commencement 
du siecie, deux ODurants principaux divisent de nouveau Ie socia
lisme allemand et Ie socialisme de tous les pays oil l'influence 
allemande s'est fait sentir : 

10 Les marxistes restenl fidetes au radicalisme de leur maitre; on 
distingue toutefois parmi eux des groupes diversement nuances : 

a) Celui des veterans, qui. par tradition, veuJent tout conserver, et 
d'un bon nombre de jeunes, qui repugnent aux attenuations. Crest ItaUe 
gauche du marxisme; 

b) L1aile droite est faite de ceux qui conservent les theses et la termi
nologie marxistes, mais les entendent dans un sens adoua et mal delini. 
lis temperent fa doctrine du materialisme historique. du determinisme 
et de l'evolution fatale. lIs expliquent I'appauvrissement des masses 
dans Ie sens d'un appauvrissement rdatit les proIetaires ne s'etant pas 
enrichis dans la meme proportion que les autres classes socia1es; ils 
reconnaissent que la concentration a une allure plus moderee que ne 
Je disait Marx; la hantise de Ja catastrophe finale les obsede moins; ils 
accepteDt I'idee d'une evolution graduelle; la revolution ne serait inevi~ 
table que si Ia societe ne se pretait pas aux transformations necessaires. 
Us conservent Ie " Wortschatz· », Ie ~ tresor des mots ~, quitte a en 
modifier Ie contenu. lis ne maintiennent guere integraiement que la 
lutte des classes, qui est I'arne de l'actioD. lis semblent se rendre 
compte des erreurs et des exagerations du marxisme, mais ils De les 
desavouent pas; its s'y cramponnent, parce qu'ils savent I~influence 
exerde sur )a foule par les doctrines cahSgori-ques et les revendications 
radicales. 115 parlent marxisme et pensent reformisme. 

20 Les reformistes declares. Pour eu", Ie collectivisme reste Ie 
but final, I'ideal loinlain, auquel on accedera par etapes; mais i1s 
poursuivent des reformes immediates dans Ie cadre des institutions 
exislantes, a savoir : 

a) Le developpement des coopbatives, surtout des cooperatives 
de consommation, qui donnent un avantage economique et ali
men tent la propagande; 

b) La socialisatioll, c'est-a-dire I'acquisition par l'Etat ou les Com
munes (a titre onereux ou gratuil) des industries qu'i1s declarent 
" miires pour la socialisation " a savoir les chemins de fer, les 
mines, les assurances, Ie gal, I'eau, I'etectricite, Ie credit, etc.; 

c) La constitution de synaicats ouvriers dans un but profes
sionnel et politique; 
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d) L'inslitution d'un nouv~u CQde dll. travail assurant de larges 
avantages aux ouvriers; 
. e) Les emprises surcessives SIlT fa jr;rtu.ne acqu.ise, par des imp6ts 
a progression rapide sur Ie' revenu et sur les successions; 

f) La transformation de la mentalite et des institutions publiques 
par Ia mEtlwde dite d'infUtrafiqn qui consiste a faire penelrer dans 
lous les domaines les idees et les hommes du socialisme. On agi
rait ainsi, sur Ie droi~ la jurisprudence, renseignement, I'adminig,. 
tration, etc.; 

g} La formation de romp&ni:es socialisles capables' de gerer les 
i·ndustries socialisees el de gouvemer l'Eta\. 

Le reformisme a beaucoup gagne pendanl et apres la guerre 1; 
ce succes est dii a Ia participation des socialistes au gouvememenl 
de Ia plupart des pays, au reveil du sentiment national, el a la 
necessite de faire treve au mysticisme revolutionnaire pour parer 
a des difficultes urgentes. 

.5. - LB COMMUNISME 

Communisme, socialisme, c911ectivisme, ces trois mots. derivent 
de trois synonymes : communaute, societe, collectivite. 

lis s'emploient souvent I'un pour I'autre; ils designent un 
ensemble de systemes economico-sociaux qui attribuent a la 
communaute, a I'exclusion des particuliers, la propriete des biens 
materiels. 

La principale nuance qui les serare est d'ordre historique : Ie 
mot communisme est Ie plus ancien; Ie mot socialisme est entre 

. dans I'usage vers 1825 (Owen, Fourier); Ie mot collectivisme, 
vers 1850. 

Socialisme est Ie terme Ie plus usi!e et Ie plus general;, collec· 
tivisme s'emploie habituellement pour designer Ie marxisme 
orthodoxe (Bebel, Kautsky) el Ie marxisme attenu,; (}anres, 
Vandervelde); communisme se dit surtout des systemes les plus 
simplistes et les plus radicaux; de Iii, Ie renouveau de faveur 
dont ce mot joui!, depuis Ia guerre, chez les socialistes les pillS 
avances.. 

Vers la fin de la guerre, ie parti communiste (bolcheviste), s'est empare 
du pouvoir en Russie. Dopuis lors, iI lui pendant quolque temps mailre 
de la Hongri. ot de la Saxe; it provoqua des Iroubles graves on ltalio 

1 Or DE MAN, La krull d~ Ia ~~ Bruxell~. 1920. 
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et en Allemagne; det:ermina la debacle de la C. O. T. fran~aise et la 
scission de cette demiere en deux groupements ennemis; causa de 
er.mdes inquietudes aux dirigeants des partis ouvriers beige et anglaist 
sans toutefois parvenir a disloquer ces solides organisations. 

Le docteur inconteste du neo-communisme fut Lenine '. Celui-ci, 
d'accord avec les marxistes orthodoxes sur Ies theories de la 
valeur, de I. spoliation des travailleurs, de 13 Iutte des classes, 
fait en!revoir a ses partisans dans les brumes de l'avenir un nouvel 
age d'or ou I'education sociale des masses et I'organisation 
scientifique de la production permetlronl it Ia communaure de 
recevoir de chacun selon ses capaciles, de donner a chacun selon 
ses besoins et de substituer I'administration des choses au gouver-
nemenl des hommes. . 

Mais Lenine se stipare ne!tement des marxistes en ce qui 
concerne I'avenir immedia! du proletariat. Au lieu de conseiller 
aux ouvriers de se grouper sotidement et de pOUl-suivre leur 
lutte de c1asse en attendant que I'evolution lente des conditions 

. economiques perme!te l'emancipation totale, il invite les travailleurs 
it instaurer des main!enant, partout oil ils sonl assez forls, la 
dicliztare da prolfiariat sous un regime terroriste. Lenine a pu, en 
s'appuyanl sur la majorite (bolcheviki) a moitie sauvage des 
ouvriers russes, ecraser la minorite marxisle ·(mencheviki) el 
montrer pratiquemenl ce qy'il enlendait par 10 dictature du pro
letariat. Celle-ci, d'apres lui, n'exclut d'ailleurs pas les concessions 
provisoires au capitalisme ni 10 distribution des terres aux paysans. 

Dans les pays ou les ouvriers ne sont pas assez forts pour 
etablir la dictature du proletariat, Lenine preconise une agitation 
revolution nair. continuelle el Ie noyautag~ des organisations poli
tiques el syndicales. 

6. - LE SYNDICALISME HtivoLUTIONNAIR:E ET L'ANAitCHISME 

Le syndicalisme revolutionnaire n'a rien de commun avec Je 
syndicalisme professionnel doni nous parlerons plus loin '. 

Son ini!iateur fut Fernand Pelloutier, mort en 1901, qui organisa, 
en 1888, la Federation des Bourses de travail, unions interprefes-

1 Uoine (Vladimir Oulianov). d'une famille nobie, fils de fonctionnaire, ne en 
1876, mele depuis 1887 a l'agitation dvolutionnaire, pJusieurs fcis emprisonne 
au exili, sejouma longtemps en Suisse et eaivit differents ouvrages qui font loi 
dans Ies milieux rommunistes. n mound en janvier 1924. 

l! 2e Part., 3e Sed., CII. lV. 
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sionnelles regionales de syndicats ouvriers. Pelloutier voulait 
sousfraire Ie mouvement ouvrier aux ambitions des politiciens; 
iI pretendait que les Bourses de travail, associations Iibres de 
producteurs, etaient les celluIes d'ou devait' sortir la societe future 
qui, en se substituant 11 I'Etat, amenerait I'ouvrier a produire 
plus, mieux, avec moins de peine et en assurant son deveJoppement 
int.nectue!. 

Le programme d'action du syndicalisme revolutionnaire a ete 
fixe par la fameuse motion d' Amipls (1906), adoptee par un congres 
d. 10 C. O. T. et devenue Ie credo de beaucoup de syndiques 
fran~is. Celie motion interdit toule ingerence des partis politiques 
dans Ie mou.ement syndical; elle assigne comme but a ce mou
vement I'eiablissement d'une nouvelle organisation sociale basee 
sur ,Ies groupemenls Iibres de travailleurs et, comme moyens prin
cipaux, la greve generale, Ie sabotage et I'antimilitarisme. Elle 
n'admet Paction des syndicats qu'a titre provisoire en vue d'oblenir 
I'amelioration immediate des conditions de fravail. 

O. Sorel a donne au syndicalisme revolutionnaire une philo
sophie. La greve gtfnhafe y prend l'aUure d'un my the, dont I'utilite 
n'est pas de creer une esperance pour I'avenir lnais d'agir sur Ie 
present en entrelenant parmi Ies masses une mentalite de combat. 
II rel1abilile la violence et prone I'agitation constante ainsi que 
I'action directe, c'est-a-dire la preparation des adeples a I'ideal 
deliniti!, dont on poursuit Ia realisation sans passer par aucune 
transition. La doctrine syndicalisle revolutionnaire demande aux 
proletaires des efforls et des sacrifices constants; elle pretend 
fournir la base d'une morale nouvelle. 

le syndicaljsme revolutionnaire a en en Angleterre. grace a Tom Mann, 
. une influence considerable et funeste sur une partie des Trade-Unions, 
suriout enlre 1910 et 1913. n a recrule des adherents en (talie et en 
Espagne, mais n'. pu se developper en Belgique ni en Allemagne. 

Les anarchistes sont souven! allies aux syndicalistes revolution
naires. Comme eux, ils sont hostiles a I'action politique legale 
des socialistes belges, allemands et anglais, ainsi qu'a Ia dictature 
du proletariat des communistes. Mais its considerent Ie syndicat 
professionnel comme une base trop etroite pour la societe future. 
115 venlent des groupements plus Iibres et plus divers (liberlaires) 
ou des federations de communes (fltUralistes). lis croient que, des 
mainlenan~ Ia societe' nouvelle pourrait s'etabtir si. on' detru~it 

" Par ta violence les institutions bourgeoises, car, pensen!-ils, les 
"-,Iiments altruisles existent deja dans les classes pauvres. 

P. V. fAllON. Emnomie - 1924. 5 
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Nous considererons surtout dans Ie socialisme son aspect economi9ue. 
Nous ferons abstraction de ses doctrines sur la famille, la patrie, l'Eta!, 
1a religion. Ses erreurs en us matieres aggravent singulierement la 

\ perversile et I'influence dissolvaute de son action. Mais elles n'out avec 
:"- ~ ses theories economiques qu'nn lien accidenteL Les socialistes pourraient 

. les abaudonner sans comprometire I'essentiel de leur systeme. II faul 
done examiner celui-ci en lui-meme.. 

Pour mettle de I'ordre dans l'expo!~ nous passerons successivement 
en revue les principes generaux dont s'inspire Ie collectivisme; puis" 
les grandes theses dans lesquelJes il condense ses griefs conire I'ordre 
de choses existant; enfin, sa partie positive ou ses projets de reorga
nisation sociale. 

fa - EXAMBN DBS PtUNCIPES OBfirERAUX 

MATBItIALISMB HISTORIQUIL 
tiVOLuTION HISTOIe:IQUB PATALE.. - LUTTS DES CLASSBS 

I. Materialisme historique. - La marche generaJe de J'histoin: 
est-dle command.., uniquement ou principalement par les preoc. 
cupations d'ordn: «onomique? 

Nous demontrerons Ie contraire par I'examen des grands faits 
de I'histoln:; par I'analyse des principaux mobiles qui guident les 
hommes; par Ia consideration des circ<instances particulieres it 
notre epoque, qui expliquent l'iIIusion de Marx a eel o!gard. 



CHAPITRE II. - CRlTlQUE DU COLLECTIVISME 131 

A. - Examinons d'abord 105 faits de I'hismire, c'est-A-dire Ies 
gmnds coll/WlJs d'idtfes, Ies grantles tmn.sfonnations sociaJes, Ies 
grantles institutions, qui tmt dessW fa pkysionomk d4, tTWniIe. 

II suffira de passer en revue 105 principaux : 
a) I.e Cltristianisme. - Tout Ie monde reconnait qu'aucun evene

ment n'a eu une influence plus profonde et piusuniverseUe que 
Ie christianisme sur les dispositions 105 plus intimes des individus, 
sur I' organisation de la famille, sur la disparition de l'esclavage, 
sur Ies idees qui regnent depuis deux mille ans au sujet de la 
dignite humaine, de la IWerte de conscience, de I'egalite fonciere 
des hommes, du respect dii a I'autorite, sur une foule d'institutions 
sociales, enfin, plus ou moins directemen~ sur 105 grandes lignes 
de l'histoire palitique. 

Or, Ie ckristianisme met Ies prfoccupations iamomiques Oll tfemkr 
plan '. 

b) I.e Ma/wmltisme et Ie Bouddkisme ont penetre I'ame de peuples 
immenses et vraiment informe leurs civilisations. Or; encore une
fois, ces doctrines ne touchent qu'acoessoiremenl aux choses 
economiques. 

c) fA Renaissance, qui a' marque de son empreinte toute I'epoque 
moderne, etait un mouvement litteraire, artistique, juridique, scienti
fique et philosophique. 

d) I.e Protestantisme n'est pas davantage conditionne par les 
preoccupations economiques. Sans doute sa diffusion, en certaines 
regions, fut facilitee par I'appat des biens ecclesiasti,\ues; mais 
il ne trouva Ii. qu'un appoint; Ie protestantisme etai! ne et avail 
pris,' chez ses fondateurs et ses premiers adeptes, une force con
queran!e avant de profiter de Ia cupidit!! des seigneurs allemands. 

e) fA Revolution Fl'tlIIft1ise - et j'entends par Ia, non pas preci
sement Ie renversemen! de la monarchie, mais Ie courant d'idees 
politiques, sociales, religieuses ou anti-religieuses qui animerent 
les revolutionnaires et provoquerent, en France et dans une foule 
de pays, un changement considerable dans les'institutions et 105 
mreurs privees et publiqu05 - la Revolution Fran~ise trouve 
son explication dans les theories philosophiqu05 -specieuses, dans 
I'aspiration generale vers une plus grande liberle politique, dans 
I'esprit anti-chretien de l'epoque, dans la situation politique et dans 

1 Sans toutefois les mepriser dans c:e qu'elles out de I~gitime. Le christianisme 
enseigne que 1& misere cree l la vertu des difficultes quln importe de lui 
~pargnH' dans toute It lDe5ure du possible. 
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un ensemble de circonslances oil la question economique occupait 
une place seq>ndaire. 
f} La gtI£1Tt! de 1914-1918 • .:.... Economiquement parlant, il eu! ete 

infiniment preferable de ne pas la faire. Elle a profite a ceux qui 
ne I'ont' pas faile ou qui n'y furent pas engages assez longtemps 
ou assez a fond pour en patir beaucoup. On savait qu'il en serait 
ainsi. Neanmoins, on l'a faile eton I'a poursuiviependan! plus de 
quatre annees avec un acharnement et des sacrifices sans exempIe. 
Cela s'eSt passe 11 une epoque plus impregnee qu'aucune autre 
d'idees materialistes et de souds economiques. 

les mobiles psycho1ogiques principaux de la gue:rre se decQuvrent, 
d'une part, dans I'ambilion, dans l'orgueil et Ie desir de domination des 
UDS et, d'autre part, dans la dignite et l'amour d'independance des autres; 
dans Ifindignation 'aussi que provoquerent des procedes de guerre inhu
mains et la violation cynique des draits les plus sams; dans (a conviction 
eofin qu'il fallait intervenir, fut~ce au. prix des plus grandes pertes en 
biens et en vies, pour maintenir lfidee de fa justice dans Ie monde. 
. Jamais, peut-etre, on De constata avec' autant d'€vidence quels sont 
les mobiles les plus puissants de I'activite hurnaine. II fallul demander 
a nne trentaine de millions de combattants et .a la population entiere 
d'une quinzaine de pays de tres penibles privations et d'immenses sacri
fices. Or, chaque fois qu'iI s'agit d'obtenir 1'adhesion, non pas seulement 
des gouvemants, mais des masses populaires, personne n'imagin3 de 

.leur dire : « faites la guerre, VOllS y gagnerez de l'argent ;to; mais on 
loor parla d'independance, de droit a defendre, d'injures a punir, de justice 
a restaurer~ et ce langage fut entendu. -

B. - Quels sont les principaux motifs d'aGtion qui, en fai~agissen! 
Ie plus pUlssammellt sur les hommes? 

A consideter les differentes t!poques et les milieux lesplus divers, 
on voit les hommes pousses principalement par les mobiles suivants, 
auxquels, Ie cas echean~ ils sacrifien! Ie resle : 

a) L'amol/T de l'imUperuiance, privee ou nationale; voyez, par 
exemple, I'histoire de la Grece et de Rome, de la Pologne et de 
l'lrlande. 

b) L'ambilkln, c'est-a·dire Ie d,esir de la grandeur et de la 
domination : 

Grands conquerants (individus ou peuples); fondateurs ou organisateurs 
d'ttals OU' de dynasties (Cesar, Charlemagne, Richelieu, Napoleon, 
Bismarck); Ie meme sentiment, sur ,des theatres plus etroils, inspire 
une foule d'aclivites - et des plus puissantes - dans la vie .privee. 

c) La vunitt ou Ie dlsir de pamitrr, plus fort, aujourd'hui meme, 
que Ie desir du bien-etre. 

d) La foi religielJSt!, qui fit supporter a tant d'individus et de 
peuples l'exil, la persecution, la spoliation, la mort. 
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e) Us prfjbMces politiques : I'ideal de liberte, la fidei it" a un 
hom me ou a un· regime. 
f) Us habiilldes et Ies traditions, tellement que rien n'est plus 

dangereux, en politique, que de contrecarrer des coutumes inve
terees, fut-ce pour realiser les plus precieux progreso 

n y a des peuples dont, poUT tout l'or du mQnde, vaus n'obtiendrez 
pas qu'ila trava.illent plus ou autrement qu'iI n'ant toujours fait. 11 y 
a partout des populations auxquelles on ne parvient pas a inculquer 
les notions d'hygiene les plus elementaires et les plus urgentes, parce 
que les procedes nouveaux qu'on Jeur rerommande conb"arient leurs 
habitudes. 

C - Des circonstances particulieres a notre epoque expliquent 
I'importance exceptionneUe lIttribuee aujourd'hui aux preoccu
pations economiques ; 

10 Noire epoque se carac!erise par un conctJ/JI'S de 'cirtonsfances 
iconomiqaes toutes spiciaIes, qui petlVent se resumer comme suit: 

a) Accroissement exceptionnel de la popallltUm., a 1a subsistance de 
.laquelle il faut pourvoir I j 

b) Inventions qui ont ouvert des possibilitis d'fnrichis .. ment il1oSoup
~nnees jusque--1a : vapeur, electricit~ moyens de communication, .mise 
en valeur des colonies, etc.;-

c) Transformation du regime industrieI et, par suite, des relations 
entre les participants a la production, qui a pour elfet d'eveiller les 
convoitises. 

20 Notre epoque se distingue aussi par la diffusion dans Ie 
peuple des doctrines mattrilllistes et irreligieu.ses. 

30 Notre epoque enfin est pIllS IUl/UJCrtltique qa'~ aatre '. 
elle donne, dans la conduite des affaires publiques, une influence 
considerable aux masses peu fortunees et, consequemment, fort 
preoccupeesde soucis economiques. Pour gagner leur. favenr, 
Ia voie la plus commode est d'exciter leurs convoitises et de leur 
promettre des avantages materiels. Exploitant ces sentiments, on les 
developpe. 

En depit de ces circonstances anormales, Ie materialisme de nos 
contemporains o'a pas etouffe chez eux les preoccupations plus 
nobles. A plus forte raison, est-il iIIogique de preter a toules les 
generations passees les dispositiolls actuellement regnantes. 

En effet, a) dans Ilantiquite, les regimes sociaux reposaient sur l'escla~ 
vage. Cette institution ~ pour vicieuse qutelle fitt - attenuait chez Jes 
hommes libres Its souds d'ordre economique; 

I Ainsi en a~t·i1 i~ presque partQut au cours d\l XIX~ siede. eet accroissement 
s'arrf-te darts plusieurs pays de I'ouest de l'Europe. Voyez ci-ap~ ",e Me. 
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b) les regimes politiques les plus frequents dans Ie passe furen! I. 
monarchie et l'aristocratie. Lc monde etait _ meRe et fa~nne par des 
hommes it I'abri du -besoin,jchez qui 1e champ restait fibre l d'aufres 
passions et~a d'autres ideals que Ja richesse; 

c) Nos aneelres etaient plus idealistes que nous. 

II. Fatalite de l'evolution historique. - A. - Celte falaljte 
suppose Ie detenninisme. Or, J'homme est liJJlr. 

B. - Le cours de l'evolution historique echappe Ie plussouvent 
a nos -previsions, a cause: 10 des tvbtements jortaits qui, II tout 
instant, viennen! modifier les situations e! ·deronter les pronostics 
lesplus~.yraisemblables. 

Pour prendre:un exemple a I'hisloire du sodaiisme, Ie duel de lassaUe 
et sa mort inopinee, alors qntil avait toutes les cartes en main pour 
gagner 1,la I partie, ont laisse Ie champ libre aox marxistes. Combien de 
batailles furent gagnees ou perdues pour un ordre transmis ou non 
transmis enUemps opportun; et combien de fois Ie sort au I'orientation 
du monde n'a~t-il pas dependu d\UJie bataiIle! Combien de revolutions 
ont echoue et combien d'autres ont reussi. par suite de circonstaoces 
fortuite .. 

20 De Il'intervention 'souvent decisive d'indM4ualiUs puissanles 
qui . modifient Ie· cours des chases : grands guerriers, grands 
hommes d'Etat, grands politiques, grands agilateurs de foules, 
grands ecriwins. De tout temps, la pate hurnaine fut petrie par 
quelques ~ bras. 

N. B. - Nous pourrions repondre ad hominem aux mancistes, romme 
a tous les deterministes en general, que, si nous sommes determines 
et si I'evolution est fatale, a) iI est inepte de parier de justice ou 
d'injustice et de s'jndigner contre des faits depourvus de tout caradere 
moral; b} it est vain de pretendre influencer l'evolution. Les socialistes 
devraient etre les plus impassibles des hornmes et wsser toumer la terre. 

111. La iutte des classes. - Marx pretend que : 10 to' IuiIe 
des classes a toujolUS sev;, en~ possidonts et JIOn possetfmzis;, 
20 q1l eUe est llIIlintmant et tlevient ckaqUJ! jour plus arrIenle. \ 

A. - Nous constatons, au contraire, dans I'histoire de /onglll!S . . 

plriotks de lraJuiuillite sociale, dans lesquelles personne ne songeait 
a empieter sur aulrui ni a modifier Ie regime' existanL Beaucoup 
d'epoques se caractmsent par I'esprit de sfubilitE et de tmdilion 
dans la vie privee et publique. 

Par exemple, quoique les artisans fussent fortement organises, a Uege, 
au moyen age, O. Kurth remarque qu'aucun des conftits qui opposerent 
souvent Jes metiers et Je pouvoir D'eut de motif economique au profes
sionnel, mais uniquement des motifs poJitiques '. 

I O. KURTH, La &ill <k uq.. 
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B. - Pour ce qui concerne Mire epoque, i1 faut examiner de 
pres l'existence des classes sociales et la lulte qui les divise. . 

Us clJJsus sociaks de MS joars sont plus Mmbreases, plus amjuses 
et l1tQms oppostfes Ies unes QIJX autres que Marx ne Ie p~ 

a) Plus 1fI!mbrtllSes : 'on pourrait en distinguer, non seulement 
deux, mais six : les proletaires ou salaries proprement dits; les 
capitalistes au sens Ie plus etroit, qui avancent des capitaux 
a I'industrie;. les entrepreneurs et directeurs d'affaires; les pro
ducteurs autonomes dans I'agriculture, la petite industrie et Ie petit 
commerce; les employes et les petits fonctionnaires; les classes 
liberales. . 

u. rivali!e entre les capita/i.sles proprement dits et les proprUftaires 
foncins a .ole assez puissanle en AIlemagne el en Anglelerre pnur donner 
naissance a deux partis importants : conservateurs et liberaux. Dans ]a 
plupart des pays, les classes agrico/es s'opposent aux claSses industridles. 
Dans bien des pays aussi, la qllt!Stion religiease divise les dtoyens plus 
profondement que les questions fconomiques. ' 

En Hollande, sous Ie nom de Standsorgrmisatk, et en Belgique, depuis 
l'introduction du suffrage universel, se dessine un ,ciassement de 18 
population en quatre classes -: ouvriere, agricole. moyenne, bourgeoise. 

b) De ced, il resulte que l'on ne peat fixer un principe de clJJssi-
JicatiDn unique en celte matib'e. -' 

A certains egards, l'ouvrier agricote et Ie petit cultivateur se rapprochent 
de I'ouvner industriel; i. d'autres egards, its se classent dans des cate
gories opposees. De meme, l'ouvrier cathoJique se rapproche par sa 
situation sociaJe de l'ouvrier so~ialiste, mais il s'oppose a fui au point 
de vue religieux. Enfinl au point du vue &Onomique, les classes men
tionnees d-dessus se eompinetrelzt .. un salarie - meme un ouvrier ~ 
peut etre proprietaire et capitalisle. 

Les distinctions que nous venons de faire ne sont pas arbitraires 
ni etrangeres au deb.t qui nous occupe; en effet, celie ml1ltipliciti 
el celte ron/asian des classes sociales sont 'de nalure a temperer. 
en la dispersant. la lutte qui les oppose les nnes aux autres. 

On pourrait sou1enir que la lutte est aujourd'hui, non pas entre pro- , 
letaires et capitalistes, mais entre- contents et mecontents; ceux<i se, 
recrutent plutot parmi les ouvriers les mieux payes que parmi les plus 
desh~rites; its comptent dans leurs rangs nombre d'intel1ectuels ou 
me-me de gens fortunes. 

c) La Illite des clJJsses est aassi moms dpre que Marx ne Ie pre
tendait. 

Nous venons d'en indiquer deja une raison. On pourrait en 
ajonter d'au!res : fa rtfonne socinle ~treprise par les gouvernements, 
les hommes d'oeuvre' et les groupements ouvriers; fa fendance • 
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reformiste du sociallsme actuel. On peut dire que, a mesure, que' 
Ie socialisme gagnait en surface, la lutte des classes diminuait en' 
aprete. . 

Ennn, Marx confond une ceriaine opposition d'inferefs avec une 
lutte sans "nerei. L'opposition en!re employe et employeur laisse 
subsister entre eux une' ree!!e communaute d'interefS. Si chacun 
est porte Ii s'attribuer la plus grande part du produit, tous deux 
SO'1t egalement interesses Ii la prosperite de I'industrie en general 
et de leur entreprise en particulier. La detresse qui a suivi la 
guerre a ouverl les esprits it celte idee, en depit des prejuges les 
plus tenaces. 

2. EXAMEN DBS PIUNCIPALES THBSBS : THm>IUB DE LA. VALBUIR. 
CONCENTRATION. - APPAlJVRISSBMENT DES MASSES 

I. Theorie de la valeur. - La valeur est, d'apres Marx, Ie 
travajl incorpore dans les produits. 

On se demande comment une idee allssi eloign';' de la ..;alit" 
a pu germer dans latete d'u\, homme qui pretendait baser sa 
doctrine sur I'observation. 

\. us jaiis. en ejJet, -jurent /M"C rette tM()r~ : 
a} Certains produits ont une immense valeur sans que Ie travai·} 

y intervienne pour rien; par exemple, une invention due a un heureux 
hasat:d; , 
. b) D'auY-e5, en depit de Itimmense labeur qu'ils ont ooute" restent 

sans valeur; par exemple, un produit mal fait ou depareiUe: j 
~ Certains produits, a travail inegalJ ont meme valeur; par exempJe, 

deux sacs de ble oblenus I'un dans, line terre' quasi sterile, ('autre dans 
une bonne terre i 

d) D'autres, a travail ega1, ont. des valeurs exf:remement differentes; 
par exemple, des vins de differenls crus. 

2. La qualite commune' que Marx cherche en vain dans les 
objets pour expliquer- I'equivalence &bUe entre eox dans les 

,,,changes et faute de laquelle il se rabat sur Ie travail lnco;pon! 
est IeDr aptitude Ii repontln flUX ~soins des Itommes COItJbink avec 
leur raretE 1. ' 

'II. Loi de,1a concentration. - Marx pretendaif que la marche 
vers la concentration ,industrielle et commerciale etait /JIIiyerselle. 
absoloe et mpide. Toutes les petites en!reprises disparaitraient pour 

i Voyez cl.dessous, 2e Section, 18 Valeur. - On pourrait reprodter aussi A
la tb&lrie marxiste de la valeur de lie pas attacher assez de prix au. travail 
inteUectuel ni surtout, au rO-le de P~trepreneur. 
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faire place a des entreprises de plus en plus vastes et d\! moins 
en moins nombreuses. La concentration' des fortunes marcherail 
du meme pas. L'immense multitude des proletaires .n'aurait plus 
alors en face d'elle que quelques rares privilfgies; I'edifice social 
reposerait sur une base trop exigue; la plus legere poussee suffirait 
10 Ie culbuter. 

Cette 10; a ete discutee plus haut, dans la Premiere Partie du 
cours, Deuxierne Section, Chapitre II, Po 77 et suiv. 

ilL Theorie de l'appauvrissernent des masses. - L'obser
valion des faits etl'intelligence ph~s exacte du jeu dl$ .institutions 
economiques actuelles ont donne, sur ce point encore, un dementi 
aux previsjons de Marx. 

Nous monirerons successivement fat:eroissement des tres grondes 
jrJrllmes; faa:roissement des fortunes et ff!W1/us.moyens; fat:eroisse
mentdes saklires; enfin, nous donnerons trois pnuves d'en.semble 
coneluant 10 une amelioration notable des ressources des classes 
inferieures. 

'Nous devons nous confiner pour cette 'demonstration' dans I'epoque 
d'avant 1914. La guerre, en effet, a bouleverse-les situations eronomiques 
de fa~on tout it fait anormale; en -parliculier, eUe a occasionne nne 
depreciation de la monnaie. Les elements de comparaison entr~ Itavant 
et l'apres-guerre sont done fausses sans qu'il $Oit encore possible' 
d'estimer avec: une exactitude suffisante les corrections a leur faire subir. 

A. Les tris grandes fortunes ont augmente beaucoup en 
nombre et en imporlllnce_ - II semble merne que cet accrois
sement soit plus important que celui des fortuneS et revenus 
inferieurs, nlativement bien entendu. 

On voit des milliardaires aux Etats-Unis; des multi-millionnaires 
dans tous Ies pays industrialises. 

Le misonnement demontre qu'il doit en eire ainsi: En eifel, notre 
regime economique se caracterise, au point de vue qui nous 
occupe, par les traits suivants : libn txJltCUTretll:e; diversite et puis
sance inorme des moyens itonomiq/Jl!S; des lors, cilamp ilJimite 
ouvert aox efforts des plus laborieux, aux trouvailles des pJus 
habiles, oux combinaisons des plus _ inteltigents, aux initiatives des 
plus hardi .. a 10 perseverance des plus tenaces, a Ia puissance de 
travail des plus robustes et au sucds des plus heareux. Ceux qui 
reunissent tous ces avantages - ils sont <ares, absolument parlant,
mais peuvent etre assez nombreux relativemen!, surtuul dans Ies 
periodes de large developpement economique - doivent distancer 
de beaucoup leurs rivaux. . 
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On pourrait _jouler que I_ puissance des grands capitaux ef, en 
general, des grands moyens de production est souven! plus que 
proportiol1nelle a leur importance. 

B. Mais les fortunes et les revenus moyens sont aussi, 
en augmentation; -- Bernstein '; reproduit par P. Leroy
Beaulieu, en temoigne , 

.. Dans l'annee financlere 1&;)3..94, Ie nombre des personnes jouissant 
d'un revenu de 3.600 frs. et plus (revenus provenant de profits commerciaux, 
de fonctions superieuresJ etc.) eiait dans Ie Royaume·Uni de 126.270. '" 

< ••• En PRUSSE, il y avail en 1854, sur une population de 16.300.000 habi
lants, 44.407 individu. seulement avec un revenu de plus de 1.000 thalers 
(3.750 Irs). Dans I'anm,e 1894-95, sur une population de 33 millions 
d'individus, on en comptait 321.296 jouissant dlun revenu au-dessus de 
3.150 frs. En 1897.98. leur nombre etail de 347328. Tandis que 10 popu
lation doublait, Ie nombre des individus jouissant d'une certaine aisance 
septuplait. Meme en tenant compte du fait que les provinces annexees 
en 1866 donnent des- chiffres d'aisance generaJement plus elms que 
I'ancienn,e Pmsse proprement dite et que Ie prix de beaucoup de vivres 
a ete considerablement augmente dans l'intelVaJle, Ja proportion des 

. plus aises, comparee a celie de la population totaleJ indique neanmoins 
une augmentation de plus de 2 a 1. Si nous prenons une periode ~Ite~ 
rieure, nous trouvons que, dans les 14 annees entre 1876 et l8OCJ1 a cOte 
d'une augmentation totale de 20.56 % des contribuables, les uvenus 
enire 2500 et 25.000 frs on! augmente de 31,52 0/0. La classe des revenus 
de 7.500 frs et au-dessus a augmente, dans la rneme periodet de 58,4-7 0/0. 
Cinq sixiemes de cette augmentation incombent a la partie moyenne 
des revenus entre 7.500 el 25.000 Irs. Les proportions ne sont pas diffe
rentes dans I' Eta! Ie' plus induslriel de I' AUemagne, Ia Saxe. • 

C. Les plus petits revenus, c'est-ii-dlre les sa/aires, sont 
aussi en sensible augmentation. - Nous considererons, non 
seulemen! Ie sakzb:e nominal, c'.,st-a-dire Ie salaire exprime en 
monnaie, mais ,Ie solaire reel, c'est-it-dire Ie rapport du salaire 
nomilial au cout de la vie ou la force d'achat du salaire '. 

Void it ce sujet quelques donnees statisliques , 
BELOIQUE. -- Dans I'indqstrie, en 1846, ~ur 249.451 ouvriers et ouvrieres 

de plus de 16 ans, 204.142, soil plus des J gagnaienl au maximum 
2 m; a peine ~ gagnait plus de 2 frs. En 1896, sur 542.152 ouvriers et 

----~-. --_._-
1 Sodalismr Utlorique~ p. 83. L'EROY~BEAUUEU. CoJkdivismJ!, p. +76 sq. - Cette 

statistique est contestee par l(autsky. Pour ne pas entrer dans Ie- .d~tail d'une 
longue discussion, nous nous contentons dJen titer une seuSe condusio~ A savoir 
l'a«1'OisstIMM des revenus ntOJlMS, ce qui est incontestable, 

Z Remarquons toutefois que pour les grands et I\loyens revenus. nollS- n'avons 
pas op!re de r~dllction en raison de lt~l~vation du (Out de 1a vie. 
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oumeres, 177.735, soit moins des ~, gagnaient au maximum 2,49 frs; 
plus de. i gagnaient 2,50 Irs ou plus. 

Les ouvriers mineurs gagnaient, de 1831 a 1840, annuellement 483 fro 
en moyenne. De 1891 a 1900, il. gagnaient 1.055 frs. En 1913, 1.500 Irs '. 

Dans l'agricuiture, les ouvriers gagnaient, en 1846t 1,18 fro et, en 
1895, 1,98 fr.; les ouvrier~ en 1846, 0,60 fro et,. en 1896, 1,22 fr~ De 
1&l6 a 1914, les salaires agricoles augmenterent beaucoup. 

Nous n'avons pas d'autres precisions pour la Belgique.. Mais nous 
sommes ntieux renseignes pour les pays voisins. 

FRANCE. - L'Office du Travail de France" publie en 1911 un volume 
intitule : SaItUm; et coOl del'exislence aux diverses Fpoques jusqu'en 1910, 
qui donne les nombres indices du salaire au cours du siec1e demier. 
C. Oide s transpose et resume cette statistique oomm~ suit : 

1810 
1850 
1900 
1910 

Indices 
des salains 

100 
127 
250 
275 

Indices'da 
cout rh La vie 

100' I 

125 
135 
140 

Dipmses d'une 
/amille f)UVr~rr 

990 
1.250 . 
1345 
1.400 

Les salaires' avaient done monte de 115 % tandis que Ie cOIit de la 
vie n'augmentait que de 40 0;'0. 

Dans Ie cout de la vie, on n'a compte que 1a nourriture, 1e logement, 
Ie cha.uffage et I'lSclairage. Le salaire reel aurait encore augmente 
davantage si l'on avail tenn compte du prix des obiets manufactures et 
des tissus. 

ANOlETERRE. - Salaire reel 3 : 

A"n&s : 1700 1840 1850 
Indices : 100 101 106 

1860 
141 

1812 
149 

1900 
ISS 

AMERIQUE. - force d'achat du salaire, a la fin du ~Ixe siede : 

1890 1895 1900 1905 1905 
97,9 100,5 104,4 105,8 107,3 -. 

ALLEMAONE. NOllS n'avons pas de statistique d'ensemble. Mais 
l'auteur que nous venons de citer condut, d'un examen approfondi, 
a un accroissement' notable des salaires reels. 

REMARQUE. - 1· Si I'on s'en tenait aux professions dans ksqaelks 
ks ouvriers llaient orgtlItM a I'epoque consider"", I'augmentation 
serai! bien plus considerable. 

2· En outre, il fa.udrait tenir compte d'une foule d'lIbnenls qui 

. -
1 En 1920, 6.500 (soit, en tenant compte de: Ja depredation de notre monnaie,-

2.165 res). 
• 2< vol. p- 343. 
3 MiSSlAEN~ L'AppallvrisstmeJIt dIS masus. p. 171. 
• Ibid., p. 173. 
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equivalent Ii unel1ll{fmentatwn du saiain, par exemple : la diminution 
- des heures de travail; Ie paiement des salaires en especes; I. limi· 
tation des amendes; la reduction des larifs pour les trains ouvriers; 
les assurances et les mutualites subventionnees par les patrons et 
les pouvoirs, publics pour accidents, maladie, vieiUesse, etc.; les 
avantages faits aux societe. d'habilations a bon marche; les OIisses 
d'epargne permettant. une meilleure utilisation du salaire; Ia gratuit" 

. de I'enseignement, des tournitures c1assiques, etc. 
Les socialistes les plus moderes reconnaissent pour I'essentiel 

les conclusions que nous venons d'eJablir. Mais ils ajoulen! que 
Ie monde des capilalistes et des chefs d'entreprise s'enrichit plus 
vile que Ie monde des ouvriers. Comme la richesse est chose 
relative, quand.le niveau general de Ia vie monte, Ceux qui ne 
s'elevent pas du mernti pas que les aulres patissent de leur infe
riotit.;. i.e saIaire nominal et Ie saIaire riel croissent. disent·ils; Ie 
salain reloiij ne croit pas. 

II est difficile de consl;lter exaclement la progression comparee 
. des .differents revenus. Aussi I'on renconlre a ce sujet des appre· 

ciations peu concordantes. Tandis que les socialisles poussent les 
cheses au noir, certains economisles Iiberaux dt'peignent peut.etre 
la situation Irop en rose. II faut envisager aussi I'epoque oil chacun 
ecrivit et I'epoque 11 laquelle se rapportent les documents qu'it 
utilise '. 

Voici quelques opinions: 
L'abbe Antoine! se montre pessimiste. Mais II table SUT des documents 

relatifs • I'epoque anterieure a 1800-1890. ' 
p~ Leroy-Beaulieu, depeint ia situation ouvriere sous un jour favorable. 
Colson, economiste liberal, oonclut que e Ie total des revenus qui 

proviennent du capital et des entreprises a augmente dans une mesure 
plus forte que la remuneration totale du' travail ;t. '" II estime que, en 
france, l'accroissement des profits tires de la fortune acquise et des 
entreprises serait de 4 a 1, taJtdis que J'accroissement des salaires serait 
de 3 El 1i I, depuis 1820. La difference est lalble. 

I On cite souvent~ en cette matihe, des extraits de l'encydique Rerum 
NDwuwtI. n est 1 remarquer que ceHe encydique date de 1891 et Be rapporte 
done, dans ses, arguments de fait. a ane q,oque anterieure de plus de trente ans 
~ la notre. Depuis 1891~ uoe gioeratiol1 5'est 6cou1ie et 18 grande yoix de 
Leon XI1I n'est heureusement pas restee sans kbo. 

2 fronomie socioIt; 5e' idit., P. 672 et suiv. - La 6e edit., parue en: 1921, 
reprodutt. sur ceUe question, l'edition antmeure et y ajoute seulement Ie resume 
d'une conference faUe en aoilt 1920 par M. Martin Saint-leon SUT res safaires 
et Ie coat de 18 vie, en France, pendant la guerre. 

3 COUTS d'iron. pol.~ I/I~ p. 36S et suiv. 
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le P. Missiaen dans L'AppalEVrissemeni dI!s lIUlSSt!S condut i. un acerois
iement proportionnel des salaires relativement aux autres revenus, pour 
l'Allemagne. La proportion des personnes gagnant de 900 a 3.000 marl<s 
(c:'est Ie minimum impose et done releve par les statistiques fisca.Ies), 
proportion qui etait de 81 % en ]892, est mantee it 90 % en ]iX)9, tandis 
que toutes les categories superieures diminuaient 1. 

Ce lemoignage esl particulierenient interessant: 10 paree que I' Allemagne 
presente Ie cas Ie plus favorable It Ia verification des theories de Marx ; 
Ie developpement ecnnomique y lut ex!remement rapide, a partir de 1870. 
et laissa joner toutes les influences du capitaIisme modeme; 20 parce que 
I'enquete du P. Missiaen fut menee avec toutes les garanties de com-
petence et de sincerife desirables. • 

Nous croyons qu'on pouTrait conclure en ces termes : /a com
plUTlison tie l' aa:roissement des salaires ou.riers avec l' aa:roissement 
des p/as luiuts revenus semble tUjavorahle flUX safmies. Mais si /a 
comparaison porte sur Ies sa/aires et sur Ies Tt!.enus moyens ~ Tt!VeIIllS 

ties employes, des petits bourgeois. tie /a plupart des professions 
lihiraIes. d'un mot. sur Ies Tt!venus tie /a muyenne et tie /a petite 
oourgeoisie - iL semble. au contrniTt!. que l' avaniJJge tie l' accroissement 
soft flUX ouvriers. 

D. Preuves d'easemble coatre III these de l'IIppauvris
sement des masses au profit de quelques-uns. 

I. Sans analyser ni discuter les statistiques, il suffirait it 
chacun de se reporter it ce qu'i1 a vu ou li ce qu'il a ent!!l1du 
raeonter de Ia maniDe tie vivTt! des classes laborieuses d'il y a deux 
ou trois generations et de compareT ce qu'il voit chez les ouvriers 
d'aujourd'hui pour conelure qu'un notable progres a Be realis6 
en leur favenr en matiere de vetement, de nourriture, d'instruction 
de divertissements, de voyages, de soins en cas de maladie, de 
secours en cas de vieillesse, d'habitation, etc. 

2. Bernstein • donnait encore une autre preuve generale, que 
nous reproduisons telle quelle : 

. c Ce qui tout d'abord, disait Bernstein) caractense Ie mode de pro~ 
dumon moderne, c'est I'augmentation considerable de la force productive 
du travail. La consequence en est une non moins grande augmentation 
de 1& production J production en masse dJobjets et de denrees de 
consommation. OU vont ces ricltesses? Ou, pour mieux preciser la 
question : ou done: va Ie produit-surplus que les ouvriers industriels 
produisent en..d.essus de leur propre consommation limitee par leur 
salaire? les magnats dJl capiJal auraient beau avoir des ventres dix fois 
plus replels que ceux que leur attribue I'esprit populaire, et une domes-

, Gp. <iJ •• p. 93 1 97. 
lOp. di., P. 88-89. 
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ticile dix fois plus considerable que celie qu'ils onl en realite, en pre. 
sence de I'ensemble de la production nationale actuelle - il ne fau! 
pas oublier que la grande production capitalis\e est avant tout une 
production massale - -leur consommation ne peserait guere laurd dans 
la balance .... OU done teste la masse de denrees que Jes magnais et 
leurs domestiques ne consomment pas? Si e1le ne parvient pas d'une 
maniere quelconque aux proh!"taires, it fau,t bien qu'eIJe soit accaparee 
par d'autres classes. Ou bien une diminution relative et toujouJ'S s'accen
tuant du nombre des capitalist.. allant de pair avec Ie bien-elre gran
dissant du proletariat, ou bien une nombreuse dasse moyenne : voili 
l'unique alternative que nous laisse J'accroissement ininterrompu de Ja 
production. • • 

3. A ces deux preuves d'ensemble, nous poumons en ajouler 
une troisieme que nous empruntons a A. Prins '. 

Si Ie regime mpilaliste devaii avoir pour risallat r oppnssiDn et 
I appauvrissemmt prolf"Ssif tie f ouvrin, Ie tmvuillelJr du XX, sikle 
semit arrive au tlemiu tenne tie III misire et sa daresse semi!, duns 
Ies Pflys Ies pills mpita/ises, pills IameJzIllhIe qu'ailleurs. 

Or, Ie mnimire se rmUse. . 
L'ouvrier moderne est mieux partage que I'ouvrier des ages 

prihistoriques, a10rs que n'exislaient ni machinisme ni capitaux; 
I'ouvrier europeen est mieux portage que I'ouvrier africain; I'ouvrier 
anglais et amencain, mieux que I'ouvner beige; I'ouvrier des 
industries it grands capitaux, de la metallurgie, des verreries, des 
charbonnages, mieux que celui des petites en!reprises autonomes. 

N. B. - On voi! par ce qui precede ce qu'il faut penser de Ia 
pretendue fbi d' airain ties saIaires. 

REMARQUES. - Pour apprecier sainernen! Ies possiIJilitt!s tie 
progris ouvertes aux classes populaires sous Ie regime actuel, 
il importe de tenir compte des remarques suivantes :. . 

10 Depuis que ce regime existe,· non seulement les conditions 
,de vie 50 sont notablernent ameliorees pour chacun mais la popu
lation totale s'est accrue avec une rapidite 'exlraordinaire. De 1760, 
en eifel, a 1911, selon les estimations les plus serieuses, Ia popu
lation de l'Europe a presque quadruple; celie des Etats-Unis et 
de I' Australie a decuple. 

20 I.e regime economique d'aujourd'hui est en pleine tfvofIltion. Au 
cours du XIX< siecle, Ie developpement rapide du machinisme, 
I'agrandissement du marche, Ia \ibert,; effrenee de la concurrence 
et l'absence de toute legislation sociale ont amene une periode 
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~haotique, camdens,,", par une preponderance excessive du capital, 
il\ Iaquelle ne faisait contrepoids aucune organisation ouvriere. 
Dans Ie denziu qllllrl du XIX< siide, une amelioration notohle 
a 'ro1l!l1le1td a se protblire ef se po~uit de nos jours. 
~ L' organisation oavrm tiaJIs fa pluparl des pays, fa legislation 

sucit,l.le et /es insfifutwns fovorisant l'oavrier ne sont encore qa'd leurs 
de7Jids. 

4"1 Depuis fa gtJOTe, fa paissana du prolBariot IlCC171L! par Ie sut
jroge, aniversel et par Ie dEve/oppement du syndicalisme a pennis flllX 

oavrios de faire valoir largement leurs droifs et leurs init!rets. 
L'etevation des salaires, la dimin)ltion des beures de travail, les 
avanlages nouveaux crees par Ia revision de Ia legislation sociale, 
les allocations familiales - en depit du resserrement des res· 
sources cause par la guerre - ont sensiblement amelior€, relati
vement aux classes bourgeoises, Ia situation des classes inferieures. 

SO Enfin, d'une maniere generale, on ne prouve rien contre les 
bases d'un regime aussi longtemps qu'on ne demontre pas : 
a) que les inconvenients conslates ne sont pas compenses par des 
avantages; b) que Ie regime n'est pas susceptible d'ametUJration, 
et c) qu'un autre regime serait il I'abri d'inamvenients Iquivalents • 

.J. - RaPUTATION DB LA. PAItTIB, POSiTJVe DU cOi..t.eGTIVISME 

Observations preliminaires. - 1. Si 1'0n veut pousser il fond, 
du point de vue economique, Ia refutation de la partie construc
tive du colledivisme, il faut tUgager cefai-ci des en-eurs d' ordre 
religieux OIl philosophiQne qui I'accompagnent de fait mais dont il 
pourrait logiquernent se depouiller. 

Les collectivistes aduels sont pour la plupart impies f materialistes, 
deterministes, adversaires de I'unite et de l'indissolubilite de lafamiJJe, etc.; 
beaucoup d'entre eux sont pacifistes et internationaHstes au, sens pejo~ 

.J1tif. de ces mots. ----
MatS Ie coJIectivisme economique· n'est pas necessairement lie a ces 

aberrations. 

2. Meme sur Ie terrain de I'organisation economique, iI importe 
de preciser la position des collectivistes et de ne pas leur pT€tN 
des tiWories ou des pretentions qui ne sonl pas les leurs, ou du 
moins qu'its poumJient alJantfonner tout en conservant I'essentiel 
de leur systeme. 

C'est ce que remarquait dejA SchaeffJe, lorsque, dans sa brochure 
La qllinl~sena du sodalismc, iJ ecrivait: ~ 11 n'est pas vrai que Ie 
socialisme veuille )'abolition de louie propriete privee; - qu'iI veuille 
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travaiUer sans moyens de production, qu'iI doive renoncer au capital 
dans Je sens technique du mot; - qu'il exclue la grande industrie; -
qu'il soit necessairement materiaJiste et indisciplinable dans Ie fond; -
qu'iI repousse en principe la famille et Ie droit d'herltage; -:- qutil denie 
absolument Ie droit de changer de domicile et Ie lib", choix des profes
sions; - qutil repousse, en principe, la Jibre determination des besoins 
individuels, la liberle du manage et la liberte: d'association en general; 
- que Ie socialisme annule Ia spontaneite de l'individu et qu'iI soit 
contraire It Wille civiJisation et a toutr liberte '. • 

3. Le collectivisme est tres sobre de details sur I' organisation 
future. Les principes gen6'aux qu'it pose sont susceptibles d'appli
cations diverses. 

Marx pretendai! d&rire une ~vohltion dont Ie terme etait la 
chute du regime capitaliste. Mais iI n'allai! guere plus loin. Ses 
disciples ne donnen!, sur Ie regime Ii yen ir, que des vues assez 
confuses ' • 

. 11 nous reste done, devant un adversaire qui se derobe, a 
prendre acte des quelques principes qu'iI formule; Ii les t:Ombinu 
entre eux au mieux de Ia logique; il les romplOer par les conse
quences m!cessaires qu'ils impliquenL 

4. Nous Iaisserons de cOte, d'une part, les co1lt/1Ul1Zistes aOsolus 
qui· veulent la propria!! commune de tous les biens meme de 
consommation - systeme dont Ia refutation est superflue - et, 
d'autre part, les socialisteS agmil'es qui ne venlent la propriete 
commune que de Ia terre et dont nous parlerons dans la sixieme 
section a propos de Ia rente. 

Nous aurons a envisager Ie collectivisme pmprement dit et Ie 
rejormisme dont· les teintes se degraden! insensiblement pour 
passer du marxisme it Un ensemble de mormes compatibles avec 
les prindpes essentiels du regime actuel. 

L' organisation coUectiviste comprend : 
L La propriete t:OmmURe de tOlls les biens de production, y 

compris les moyens d'o"change er.re-transport. 
2. La gestio;' commune de toutes les industries et commerces. 
L'autorite publique, eclairee par les statistiques sur les besoins de la 

consommation~ dirigerait et reglementerait foute la production, IJemmaa 
gasinage, Ie !ransport et Ie debit de toutes les marchandis ... 

J Nous souJignons. 
2 Nous avons renrontre les plus nettes - mais BUssi les plus eloignees du 

toll~ctivisme m.uiste - ci-dessus, J~ Partie, 0.. V. Nationalisatiou. p. 97 sq. 
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3. .La ritribation da travail d' apres sa dade. l1Ioyelll.e sociale . 
. c A chacun selon son travail, » en attendant Ie jour oil I'on 
'. pourrait dire : c A chacun selon ses besoins. » les travailleurs 
'recevraient des rons, contre lesquels ils pourraient acquenr dans 
les magasins publics les objets qu'i1s desireraient 

En consequence, ·plus de concurrence au sens ~el; plus de 
ptofit prive sur les agents naturels el les capitaux; plus d'interets, 
de dividendes, de loyers, de bmages, de profits d'entreprise; 
plus de commerce prive; plus de monnaie au 'sens actuel; plus 
de banques, de bourses, de speculation, de credit. On espere que 
la concurrence, dite aveugle, etant supprimee, les crises de sur· 
production et les chOmages cesseront 

D'autre ,part, I'administration verra son role singulierement 
developpe pour suppleer aux fonctions enlevees au jeu des 
interels prives. 

Critique. - I. La tarification des produits <I'apres la 
<Ium da travail social moyen se bearte a des <IiftIcaltes 
InsarmolJtables. - le travail socilll moyen s'entend du travail 
d'un ouvrier de moyenne activite et habilele, travaillant des 
matieres. premieres de qualil" moyenne, dans des drconstances 
exterieures moyennes, eu egard d'ailleurs aux variations conti· 
nuelles de toutes ces conditions, et reduction faite de tous 
les differents genres de travaux a une commune mesure. 

Ce caleul de la productivite du travail moyen est essentiel au systeme 
de -Marx et n doit eire rigoureux. Marx y est contraint par sa theorie 
de 1a valeur et sa conception de la justice, Qui veulent que la valeur 
du produit se mesure par Ie travail y inrorpore. II taut., dans. son sys-
1emet que Ie travail s'echange exactement contre Ie produil Si la valeur 
en bons etait inferieure aux produits reels, les ~ travaiileurs seraient 
frustres; si ene etait supirieure, une partie des bons resterait sans 
equivalent et les de.fenteurs de ceux-ci seraient frustres. De plus, l'equi~ 
libre cberche entre la production et la consommation serait rompu. 

Or, void les prin.cipales difficu1Us qu'entraine cette tari!ication : 
II faudrail : a) etablir la productivite d'un travail moyen dans 
chaque genre de travaux, avec des coefficients exlicts pour chaque 
diversi!;; de circonstances; b) ramener a une commune mesure 
les differenls lravaux d'une meme industrie et d'industries diffe
rentes; - des lravaux manuels et des travaux intellectuels; - des 
travaux de direction el d'invention; - des travaux non producti!s, 
car Ie collectivisme pretendument scientifique n'a pas la pretention 
de supprimer I'activite litleraire, artistique,'scientifique, ni les pro· 
fessions liberales. II faudra. sous son .egne com me maintenant, 
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des mMecins, des professeurs, des avocats el une legion innom
brab[e de fonctionnaires. 

N. B. - Les calculs auxquels on s'est pariois livre a ce suje!
sans d'ailleurs jamais aboutir a un tableau comple! e! coherent· des 
valeurs-!ravail - parten! loujours de donnees prises au regime aduel. 
Mais c'est un procede radicalement vicieux, puisqu'il s'agit precisement 
de refonner I'injustice du regime actuel, ou Je travail n'est pas retribucJ 

di!-on, selon sa productivite, mais selon la lei de I'ofire et de la demande 
sous l'infIuence de la concurrence. 

Dans I'immense majorite des CIS, on s'en liendrait a des appre· 
ciations arbitraires, que I'on ,imposerail de force aux interesse., 
sans pouyoir res justifier peremploirement. 

Les critiques suivantes s'appliquen! non seu[ement au marxisme, 
mais, plus ou moins, a Ious les sysremes socialistes. 

2. Tous les sysames socilliisies IIboutlssent a une dimi
nution de III production et tkJnc de III rlchesse generllie. -
Sans doute, si les ouvriers sont retribues aux pieces, il leur restera 
un stimulant au travail productif. 

a)Mais, en supprimant louie proprW des I1IQ)IeftS de production, 
Ie sociaJisme enlive Ii taus Ies produclnus tudolWmLS - et ils sont 
!egion - Ie stimulant puissant et IentJ.tz de f interet personnel 

C'est un des vices capitaux de la psychologie el de I'economie collec
tiviste de ne pas apprecier a sa iuste valeur Ie rote de l'entrepreneur. 
Dans un regime soumis a Ja concurrence, c'est nne question person
neJl~ c'est une question de SUtteS ou de mine pour l'entrepreneur que 
de monter et de conduire son industrie ou son commerce avec Ja plus 
grande activite. la plus grande compelence, \a- plus grande sagacile, el 
de rester au niveau de ses concurrents toujours en progres. 

0) Les memes causes genbutes entro1nent U11£ ITIO~ effu:adte fk 
fa direction et de fa SlU1Ieillance. 

Si I .. directeDrs et les surveillants - de quelque nom qu'on appelle 
ceux-ci - sont elus, comme iI esl a supposer dans lln regime sociaJisle, 
Us ne Ie seront pas pour leur riggeuTJ oi meme pour leur apacite, mais 
pour leur popu1arite. S'ils sont nommes, encore faudra-t-il tenir compte 
des sympathies au des antipathies ·de leurs subordonnes. .D'ailleurs, Ie 
principe prevaudra,,· comme il prevaut dans toutes les administrations, 
de fa nomination a J'ancienneteJ garantie mkessaire contre ie favori
tisme et I'arbitraire. On ne pourra pas mettre en tete, comme il arrive 
actueDement par Ie jon de I. libre concurrence, les meilleurs el les plus 
actifs1-Meme si l'on parvenait a maintenir dans l'ensemble de la societe 
un haut esprit de civismeJ d'honnetete, de travail, on n'aboutirait qu'a 
de bonnes moyennes. On n'obtiendrait pas ces competences et ces adi~ 
viles puissantes, tena~ ingenieuses, vigilantes qui sont pour les 
neuf-dixiemes dans Ie succes""ef'llans Ie pl'l'flt"es des en!reprises. 

La richesse generale baissera d'aulant 
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c) La ricltesse gEnirale lJaissua IUlSsi par suite tks jrais inormes 
ntt:essitls par !1l slJTVeil/ance, Ie contrOle, !1l COmptohiliU, l' qllminis
tratilJn, iolljOJUS plus compliquks et plus dispendieuses dans les 
entnprises puhliques que rtJles entreprises privees. 

d) I.e socialislM tJIlI'tlit pour consfqlll!1U:l! unedimimditm impor
tante de !1l mpitalisation. 

La capitalisation privee sera inlerdile. 
On dit : I'Etat se chargera de capitaliser pour taus. ,Malheu

reusernen! cette prornesse ne presente aucune garantie de Iialisation. 
Les Etats modernes ont rnultiplie les preuves de l'art ou Us 
excellent d'enlasser dette sur dette; Us n'en ant pas encore donne 
de leur capacite d'epargne. A Ia reiJexion, cette incapacite s'explique : 
ceux qui representent l'Etat sont sous I_ dependance etroite de la 
foule des elecleurs; ils doivenl compl_ire a ceux-ci, et Ie moyen Ie 
plus facile et Ie plus sUr d'y reussir est de leur hire des largesses 
aux frais du treser public. 

On di! lussi : les particuliers pourron! epargner pour preter 
a l'Etat contre interet fixe. Mais ces placements a interet fixe par 
I'interrnediaire de I'Etat n'auront pas la meme efficacite pour Ia !="pi-' 
talisation que Ies placements prives dans des affaires' personnelles. 

II est d'ailleurs fort a craindre que I'Eta!, mauvais g~rant et 
grand depensier, ne pu isse servir qu'un interet MrisoiTe. 

II est douteux aussi que I'egalisation des revenus, vers quoi tend 
Ie soci_lisrne, .favorise l'epargue; les classes ouvrieres socialistes 
etant plus portee. 11 depenser ce qu'elles gagnent et a recouTir 
aux largesses de l'Etat qu:a epargner peniblement de quoi oblenir 
un maigre interet. 

3. Les sysames socislisres cbsrgent 1'l1tllt d'une tAcbe 
surbumsine et d'une responssbillte ecrllssnte. - Ce que 
l'initiative et I'activite de milliers d'hommes, aiguillonnes par 'Ie 
souci de I'interet personnel, font aujourd'hui pour produire, 
transporter, -'changer les biens, pour proportionner partout l'offre 
a la demande selon les mille diversites des besoins et des goilts, 
I'Etat devrait l'accomplir avec ses fonctionnaires. 

Pourquoi, avec un personnel moins judicieusement choisi et 
moins interesse au succes, l'Etat renssirait-il dans une tiche 
immensement plus considerable que celie qui s'impose a n'importe 
quelle entreprise privee I? 

I efr fAYOL, L'mcapadll induslridJe d~ l'EIat. - TRUCHY,. COllI'S d'iconomie 
polifique, I. Ii •. II, Chap. X. 
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4. Les systiJmes socia/lstes ruinent ou vinculent la liberte 
humaine. - L'Eta! socialiste serait Ie detenteur et I'adminislrateur 
de toutes les richesses capitalisees. Par Ia. foates Ies IiberUs seraiott 
compromises. En effet, toute activit'; meme d'ordre spirituel, se 
traduit par un usage au une consommation de biens materiels. 
L'Etat, maitre de ceux-ei et maitre de Ia collation des emplois, 
pourrait entraver a son gre I'exercice de toutes les liberta 

Ce grief revet une gravit'; plus grande, si I' on songe : a) que 
.Ie souci de Ja Iiberte est plus vif aujourd'hui que dans des eivili
sations peu avancees; 6) que les esprits sont plus diviSl!s que jamais 
au point de vue des prineipes religieux, moraux, philosophiques, 
politiques, etc. 

5. Aussl Ie socisllsme serait·1I une cause de deson/res 
et de perturbation socia/e. 

4. - R8PONSES AUX OBJECTIONS DES SOCIALIS'ftiS 

Les soei,listes opposent aux raisons que nous venons de faire 
valoir des objections specieuses qu'il est opportun de refuter. 

lis disent : 
I. Le mode de production et de rfpar/itioll des richesses a vade 

au COIUS de r kisfoire; dom: Ie mode actueJ peat varin _si. 

R. : Soit; mais il ne s'ensuil pas. que Ie terme fatal, ni Ie terme 
desirable, de ces variations possibles soit Ie collectivisme. Nous 
verrons plus bas que, dans I'ensemble, I'evolution econornique va 
de I, propriet.; commune a la propriete privee et non vice versa. 

2 L'Etaf. dmts imuJcoap de pays. gere Ies chemins de fer. Ies 
P. T. T.. Ies 1i1!Ja&s. Ies poudres et les chontiers de 1fl1UTt!. etr. 
Toat ada esf till mllectivisme. Dom:. Ie regime est. viable. 

R. : 10 II est iIIogique de conclure du mains au plus. De ce 
que l'Etal gere~ait convenablement certains services, it ne s'ensuit 
Pas qu'il les gererait bien tous. La difficult'; crail avec Ie nombre 
et I'etendue. 

20 O'ailleurs, ces services se pretent mieux au mains mal que 
d',ulres a Ia gestion de l'Etat : 

a) lis sout reguliers et uniformes. Meme si leur organisation est 
compJiquee" une fois sur pied. Us fonctionnent quasi automatiquement; 

b) lis repondent a des besoins relativemenl constants, 
c) Us s'accommodent, de leur nature, dtun monopole. Exemples : 

chemins de fer, c.analisations dJeauf et autres services pour lesquels la 
concurrence entrainerait des fnlis generaux ruineux; 



CHAPITRE II. - CRlTIQUE nu COllECTIVISME 149 

d) lis demanden! que les particuliers se plient aux conditions de 
l'ensemble a cause de I'impossibilite de satisfaire. en c:es matieres, aux 
exigences spiclales de chacun; 

e) lis interessenl directemenl I. prosperit" generale. Quelques-uns ant 
une importance "militaire. 

On con~it done que les pouvoirs publics en assument Ia gestion. 

Neanmoins, a cote de ces circonstances attenuantes qui justifient 
partiellement les regies, it y a des raisons tres graves en sens 
contraire; nous les avons exposees plus haul a propos des 
entreprises d'Etat 1. 

30 Ces entreprises d'Etat ne realisent nullement Ie collectivisme 
ell petit Elles restmt SOlltnises lllIX principes dll regime capifalisfe 
et de Ia /ibn:. fXJ/I£I1JTt!1tCC, sauf les reserves que nous venons de·for-
muler. . 

Elles sont en concurrence avec les entreprises privees pour Pachat de' 
leurs matieres premieres{ pour Ies salaires qu'elles payen!", pour l'adju
dication des travauxJ etc.; leur personnel a Ia pleine jouissance de son 
salaire au traitemen!, qui peu! eire capitalise. 

40 Enfin, ces entreprises d'Etat sont des exceptions, qui, noyees, 
dans un ensemble conslitu!! sous Ie regime de la propriete privee 
et de la libre concurrence, sulJissent !emulation et pro/ilent des 
exemples de f indllstrie privte,. par exemple : leur personnel. regIe 
ses pretentions sur celles des entrepris\!S particulieres, et, 11 I'occ;t
sion, on lui repond : si vous n'm pas content, allez chercher 
de I'ouvrage dans I'industrie privee. 

3. Les societes anonymes grandissent de plas en plas et cependant 
prospbent . .L' Etat collectivisfe ne serait qu' ane societe anonyl1U! plas 
grande que les aatres. 

R. : a) C'est encore conclure du moins au plus. 
b) Les societe. anonymes, ou mieux Ies grandes entreprises, 

ne sout pas imUfmimmt e.r:tensibles_ A mesure qu'elles grandissent, 
certains de leurs inconvenients s'accroissent : difficult!! de Ia 
direction, du controle, de la surveillance, <lu soin du detail. 

&} Les grandes enlreprises prosperent llU dechoient selon Ies 
cireonstances, en particulier selon les Ctlpl1£ites de leurs dirigetmts : 
les unes s'enrichissent, d'aulres vegelen!, d'autres se ruinen!. 

Sans Ie regime aeluel, ces accidents sont circonscrits; ils n'aUeignent 
que des particuliers en nombre relativement restreint pour chaque cas; 
dans un regime ou rEtat serait Ie seu1 entrepreneur, ses fautes ou ses 
maladresses aUTaient des consequences enormes. . 

I t~ Partie. 2e Section, Chapitre V. p. 95, sq. 
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tf) Les grandes entreprises, meme celles qui sont etablies sous ' 
fonne de societes' anonymes, jont appd Ii fillttnt persOMe/ de 
leurs actibllJUlins et de leurs direcleurs et tUimillistmleurs. largement 
interesses aux profits et aux pertes; C'est leur affaire qu'ils dirigent 

e) Elles ne sont d'ordinaire pas sousfmiles Ii Ia IXlnavrence • 
.f) Elles ne sont pas soumises aux frais de rontrok et d' admi

izistmlibn qui grevent si lourdement les entreprises d'Etat Les 
directeurs garde~t, pour Ie cJwix, t' atlalU:£J1lellt et f excIJJ.sibn de leur 
persoMeI, une beaucoup plus grande latitude. 

4_ Dans Ie regime sodalisk, cIuu:an IJIIIrl inUret Ii donner Ii son 
'tmvail Ie maximlll1t d'activiU et de soill, puisq~il ltd en reviendra 
ant: plas grruu/e part de protiaiJ. 

R. : Cet effet est trop lointain et trop inOErtain. Chacun aura 
vite compris que son effort personnel n'aura guere d'inlluence si 
tous les autres ne donnent pas un effort egal, Ie produit devant 
etre partage entre tous_ 

5_ Chocun a droit au fruit de son tmvail. 

It : Soit. Mais cIuu:an a droit aussi au fruit de son bien et 
la question est de savoir si les ressources naturelles et les capilaux 
doivent eire possedes par les particuliers au par l'Etah 

II est d'ailleurs impossible d'elablir un regime des biens uni
quement sur Ie droit a,! produi! du travail '. 

6. 11 n'y a pas plas de /iherte soas Ie regime actuel qu'it n'y en 
aunzit soas Ie regime socialis/e. l! ouvriu est tl Ia merei de son poIron. 

It : aJ Les patrons, les travailleurs autonomes, les proprietaires 
ne suhissent pas cette dependance, et its sont tres nombreux. 

bJ L'ouvrier a la pleine disposition de son salaire. 
c) Autre chose est d'avoir un maitre qu'on choisit et qu'on peut 

quitter, et autre chose, un maitre impose et tout-puissant parce 
qu'it est unique. 

tf) Dans Ie regime actuel, la plus grande Iiberte peut eire 
garantie a. I'ouvrier vis-a.-vis de son patron. 

e) Les ouvriers peuvent s'unir et certains syndicats poussent 
meme si loin leurs pretentions d'indq,endance que ce seron! 
hientOt l.s patrons qui auront a se plaindre de I'intolerance de 
leur personnel. . 

7. Le rlgime actuel est anarchiljue; cJwque produdeur prodait au 

1 Voyez d~dessous, Chap. III, art. 6. 
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Iwsant. sans qu' = org(IJle cmtralllJ! regie fa production fotale S/U -

f ensemble des besoins. Aussi va·I-on de crise en crise. 
R. : Au lieu de dire que personne ne s'inquiele de propor

fionner la production a la consommation, il faudrait dire que les 
commer~nls n'ont pas de plus grand souci que de decouVrir les 
beroins, de les apprecier au plus jusle et d'y repondre .dans 
Ie plus grand detail. Cest pour chacun d'eux une question de 
sucres ou de ruine. Et les resultats sont surprenants. II suffit de 
mentionner des agglomerations comme celie de Londres ou,cbaque 
jour, tout arrive a point. 

Les ententes entre producteurs peuvent perlectionner notre regime 
en cette matiere et enes sly emploient.. ~ 

L tttat a augsi son role 1 remplir par les legislations douanieres. qui 
encouragent au protegent les industries necessaires; par les traites de 
commerce; par les institutions d'ordre general: consulats, statistiques) 
offices de renseignements commerciaux, etc. Mais l'Etat doit rester dans 
son role suppletif de l'initiative privee et ne pas se substituer a dIe. 

Voyez pour Ie surplus c.e que nous avons dil plus haut de l'adapfation 
de la production a la consommation et des crises 1. 

8. Les ordns religieux et diverses sectes pJ'tltiquent ou ont pJ'tltiqui 
Ie rommunisme. . . 

0) Les ordres religieux partent d'un principe diametralement 
oppose a celui des soeialistes, a savoir qu'it faut mepriser la 
richesse, I'orgueil et Ie plaisir; qu'i1 faut rechercher la pauvrete, 
I'humilite, Ia mortification et I'obeissance. 

b) Ce qui est possible a une elite, animee de sentiments reli
gieux exceptionnels et choisissant Iibrement son genre de vie, 
n'est pas, pour autanl, possible a tous et susceptible de leur etre 
impose; -

c) Les religieux pratiquent la communaut< des biens, entre eux, 
a I'interieur de leur ordre, mais ils vivent dans une societe etablie 
sur Ie pied de la propriete privee et qui pourvoit a Ia production 
des richesses dont les religieux "",,oivent leur part;' 

d) Chaque ordre religieux, et meme d'ordinaire chaque maison, 
possede ses proprietes particulieres; 

e) Toules les sectes qui ont voulu generaliser Ie communisme 
ant .;choue. 

1 P. 102 e.t sui\'. 
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CONCLUSIONS DB LA Qf.lTIQUB 

DU MAQ.XISMB ET DBS SYSTBMES QUI S~BN R:APPROCKENT 

10 I.e Marxis1l1£ est base sur ane jausse pkiID~pkie tie f kiswire ; 
sur des tkIories et des observations ecolWmiqIJl!S erronks ou insuffo 
sallies,. sur ane critique outree du regime adueI. 

20 L' application da colkctivis1l1£ maJ'xiste est radicakment impos
sible en raison surtout de son principe: III valeur est ifgale au travail,. 

Jo Quant aux sys/imes collectivisfes plus ou moins !empires, leur 
, danger est tie co,npro1l1£tfTe III prosptrifL g!tufrale, III liberlt, I' onlre 
et III paix publics, dangers Ii' aukznt plus graves que ces systimes 
seraient plus, radicaux. 
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CHAPITRE III 

lE 'DROIT DE PIWPR.IETE PRIVEE 

BIBUOORAPHIE. - E. 'DE LAvElEYE, De Ia propriL/e d u ... fonnts primi
Ii .... 4< edit., Paris, 1891. - P. LACOMBE, L'approprilllion dll901, Paris, 1912.
H. StE, Les dassts nuaI<s d II ~ domanilll en Franco "" moyen dgp, Paris, 
1901. - fLOUR DE SAINT-Gans. La propriitL FlUme m France# Paris, 1902. -
M. ROOFF. Us mines d~ duufHm en Frana. au XV/lIe &ikI~ Paris, 1922. -
A. RASTOUL, Les JEslliks 1111 PtmzguIlJ', Paris, 19117. - AUPPROY, L'lvofldign da 
testamenJ M Fnpwt, Paris. 1899. - AD. WAGNER, Dil AlJsduifI'unl! des pn~ 
Eigmtmns, Leipzig, IS7a - P. LEROy·BauUEU. Essal SIlT fa ripartitfqn ths 
ricltesses, Paris, 1888. -:- TtUERS. De 14 JJrop~ Paris, ]848. -.A. LANDRY, L' uti
liM sodaIe u fa propriBe individfH!lk, Paris, 1901. - D. WUlP, Le droit de 
prtfpriltL d'aprts S. TMInas, Louvain.. - J. KELLEHER,' privtJU tlWIW'SIup, 

DubJio, 1911. - L. OAtuuaUEr, i.e ritfirtu "de 14 1N'Op.'iIU, 3c edit., PariSs 1907, 
avec une bibliographie. - AmOENEHT, 'EigmdolllS1'fJCfzl, Leiden, ·_1912. -
DRVVERS. lH EigMdDm, Werchter, 1913. - ELy, Properly and ctJntnzct, New
York, 1914. - SAM'UYIl.l.E, SocitlIisme d P1'OPriHe, Paris, ]920. ---'- VERMEERSCH S. I., 
Prittcipes U IIUJIYlJe stJCitJk, Louvain, 1924. - Voyez aussi les ouvrages mtmtion-
nes en t~te des chapltres prec&ients et d1lM Ie texte. . 

La question est souvent posee en ces termes : fa propriet.; 
privee est-elle legitime et est-elle seule legitime? Ou encore: Ie 
droit nature! permet-i1 ou impose-t-i1 la propriere privee? 

En ces termes generaux, la question n'est pas susceptible d'une 
reponse categorique. Elle demande des precisions et des explica
tions qui en fassent apparaitre la veritable portee. C'est pourquoi : 

A.. - Nous examinerons en detail les itemmts till prohtenu a 
riSOlldre, 11 savoir : 

I· Le droit de propriete privie considere en lui-mane, dans les 
modalites dont iI est susceptible, dans les divers objets sur lesquels 
iI peut porter, dans les divers SlJjets qui peuvent en etre investis; 

2<> Les ciraJnstmu:es variees' qui influent sur fa solution. 

B. - A titre d'illustration, nous esquisserons, quelql/l!S rigimes 
dans lesquels la propriete privee s'est combinee avec la propriete 
collective. 

C. - Nous pourrons a10rs formulu fa ql/l!Swn en termes pricis 
et y rif10ndre en conntJisSilIJQ! de cause. 
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t. - SUlMBNTS DU PI!OBLBME 

J. Analyse du droit de propriete privCe. 
Tout droit impJique un sujet, - un objet, ~ une relation entre 

Ie sujet et ['objet, relation qui constitue I'essence du droit. 
I' Examinons d'abord la rtlatioD que Je droil' de propriete 

met entre Ie sujet et robjet. 
Au sens Ie plus strict, Ie droit de proprie!E p;ivt!e est la facult" 

d'user, de jouir et de disposer d'une chose it I'exclusipn d'autrui 
et sans limite. Ius utendi, fruendi et abutendi, exclusis aliis " 

A r exf1ime oppose, se trouve· une proprW commune qui ne 
donne qu'un droit de jouissance ou d'usage partage entre tous, 
par exemple : Ie droit de drculer en mer ou dans les rues. 

. Entre ces deux extremes, il y a place pour une serie inde!inie de 
situations intermediaires. On pent concevoir des dt!m£mhn!f1lellfs 
du .droit de propriete tel que nous ~'avons defini plus haut; ce· 
droit est decomposable en une serie de droits partiels dont on 
pourrait posseder I'un ou quelques-uns sans posseder Jes aulres : 
nue propriete, - usage, - perception des fruits, - usufruit 
perpeiuel ou temporaire, - servitudes, - bypotbeques, - droit 
d'usages particuliers, comme pilIure, glanage, glandee, affouage, 
.chasse, habitatioD, elc. 

I.e droit de propriete entraine, d'autrepart, Ie droit de /Xmtnu:ter. 
Au sens Ie plus absolu, iI comporte tous les contrats possibles 
sur les biens : donner, vendre, echanger, preter, louer, meHre en 
gage, hypothequer, former des societes it. but ou ·du moins 
it apport economique, engager des salaries, etc. Mais ce droit de 
contracter est aussi susceptible de restrictions. 

I.e droit de propriete enlraine aussi un certain droit successoral " 
succession ab intestat au lestameDtaire, en faveur de n'importe 
qui et au gee absolu du teslateur; au, au contraire, sous toule 
sorte de limitations et de reserves. 

Enfin, dans sa plenitude, Ie droit de propriete entraine fa pro
pr;"t" des choses, quelle que soit fa valeur qu' el/es arqllimnf 311 

cours du temps et dans les differenls milieux oil on les trans
porte; ici encore, des lemperamenls sont possibles. 

N. B. - Dans les differenls pays ot aux differenles epoques, los 
limitations et les mod.liles du droil do propri"t'; offronl de notablos 

1 Le latin abllti et Ie fran~is disJiO$t!F signifieot, en langage juridique. COIl· 

sommer une chost, I. d~truire ou s'en defaire. 
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differences. Par exemple, J'ancien droit fran~is permettait nombre de 
combinaisons qui sont aujourd'hui interdites: ftdeicommis, liberte teSta
mentalre complete, liberto! de disposer absolument de tous 50S biens 
meubles, demembrements perpetuels d. la· propriete, .tc:. II laissaif 
une latitude plus grande pour fester dans l'indivision; facilitait les UbI!: .. 
ralites aux personnes morales 1; reservait beaucoup plus de biens a la 
propriet~ des Communes avec usage commun. etc. 

D'autre part, it atiachait Ie serf au sol, mais bnposait en retour au 
proprietaire l'obligation de garder- son serf et de ne pas modifier les 
conditions de la rent. fixees par I'usage. Au moyen age, I. droit d. 
propriete se confondait Ie plus souvent avec Ie droit de souverainete. 

Enfin,. l'anden regime ne connaissait. pas les droits d'auteuF, ni la 
propriete des des sins, modNes, invention~ etc. 

De nos jours, Ie droit de propriete fonci~r" el jmmobiliere dans les 
grandes agglomerations est de plus en plus reg}emenhr et limite.. 

20 La sujet du droit de propriete prNie. 
La propriete privie ne doit pas eire confondue avec Ia pro

priere ittdividuelle. Elle s'oppose a la proprio!!e commune dont Ie 
sujet serait I'humanite tout en!iere ou du moins une vaste com
munaute. On pourrait dire qu'eUe commence des que quelqu'un 
est exclu de Ia participation aux biens en queStion; elle est d'autant 
plus privee qu'elle s'attache de plus pres a I'individu. 

On 8 connu 8U cours de I'histoire : a) la proprie!.; de fa triIm: envi
sagee par rapport aux autres tribus, c'est une propriete privee; mais par 
rapport aux membres de la mhu consideree, c'est une propri€te commune. 

b) La propriote tIa clan, ave< attribution aux differents chefs de famille 
qui Ie composaient de biens possedes en propriete. plus ou mains stricte, 
plus ou mains perpetuelle, sons Ie domaine eminent du chef de clan 
qui pouvait reprendre Ie bien et ie rediviser au besoin. 

c) La propriete tk fa JamiUe : il restalt encore des tra<es de celte con
ception dans I'ancien droit fran.;ais; iI y en a encore beaucoup dans Ie 
droit anglsis aetuel (droit d'.inesse). Lt bien tk fa Jamille n'appartenait 
a son detenteur qu'a charge de l'administrer et de 'Ie transmeUre a son 
successeur. 

d) La propri';t. tk I'individa : droit aduel dans la plupart des pays 
sauf quelques exceptions de detail. 

e) La propriete des associationS soit d'utiliti publique, soit privet$, et 
celie des Jondaiions introduit, aetuellement enrore, une grand. diversite 
parmi les regimes en vjguelJr. 

30 L 'objet du droit de propriete. 
Tous les biens: terre, eaux, immeubles, meubles, produits de 

tout genre, sont susceptibles d'appropriation privee mais auosi de 
propriete commune. On con~oit des combinaisons variees. 

I La toi betge du 27 Juin 1921 sur Its associations sans but lucra.tif et I'art. 26 
de fa loi du 31 aout 1923, ont renoue, en cela, avec l'ancien droit. 
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Voici quelques exemples·: dans notre regime actuel, ks Mtimenls 
pab/ks, -,. residences des autorites, loaux de deliberation, edifices 
destines 11 la justice, III'armee, au culte, etc. - sont ... propriere 
des pouvoirs publics; de rneme, ks rollles, roes, ploces, f:tznaax, 
ponts, ports, P. T.T., etc. 

l.es jlellVCS, rivieres, ndsseaux, autrefois propria,,· privee des 
particuliers riverains, sont passes de plus en plus sous la propriete 
des po~voirs publics avec usage cornmuu; ~ tendance actuelle est 
de les intemationaliser quand i1s lraversen~ plusieurs pays. 

La mir a et~ censee pendant longtemps non appropriable. 
Aujourd'bui, on recommit des parties appropriables par les' Etats' 
cotiers, tout en sauvegardant pour tous, rnieux que par Ie passe, 
I'usage inoffensif. 

II y a, en pleine mer, des pichuieS dont I'exploitation exclusive 
est reconnue a certains pays' (Bane de Terre-Neuve). 

\ 0"' • 

Us jorfts sont possedees, partie par des ·particuliers, partie par 
les pouvoirs publics, avec ou sans usage commun. La tendance 
est d'ag'randir en cette matiere Ie domaine de PEtat au du mains 
de reglementer etroitement la propriet,; privee t_ 

E.nfin, un cas remarquable nous est fourni par ks mines. Certains 
pays en ant reserve la propriete et merne .. exploitation 11 l'Etat. 
Comment a-t-on resolu la question chez nous et en France '? 

On -s'est guide d'apres Ies idees suivantes : souvent fa mine se pro
longe sous une vaste surface partagee entre de nombreux proprietaires. 
Si I'on allribuait la propri"t!! du Ireland au proprietaire de la surface, i1 
faudrait I'accord de tous 'Ies interesses pour aboutir a PexploiiatiOIL 
Cependant, il impor:te d'encourager la decouverte des mines .1 pour eela 
d'en recompenser les jnventeurs. fntin et surtout, ni les proprietaires de
la surfa.ce, ni I'inventeur ne pourront ou ne voudront s'en charger. 

En consequence, notre droit dit: si Ie proprietaire d. I. surface vent el 
peut exploiter, on- lui laissera l'exploitation de la mine, quitte i indem· 
niser l'inventeur. Si l'inventeur, ). defaut du proprietaire, peut et veut 
exploiter, on lui concedera ). mine, quitte a indemniser Ie proprietaire. 
Entin, si ni t'inventeur ni Ie proprietaire De prennent l'exploitationJ 

celie-a sera ooncedee a I'entrepreneur qui 'se presenterait, quitte i. 
indemniser les deux autres. . 

L'exploitant paie a l'Etat une redevance" qui oJa pas Ie caractere d'une 
compensationrPour un droit de propriete cedee, mais d'un impot. 

1 Voyez la loi beige de 1921. 
I En france, les premiers traits de la legislation mtni~re actueDe datent de 

Jt~t~ royal de 1744. jusque·a. Ie droit dtexploitation des gisements souter
rains appartenait exclusive-ment lUX propri~taires de Ia.' surface. 
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l'Etat pourrait chez nous s'adjuger l'exploitation d'une mine au meme 
titre qu'il l'adjuge a un particulier. -

les concessions. de mines sont sujettes a retrait soit pour abandon 
de la part du concessionnaire, -soit pour non commencement des travaux 
apm cinq ans. 

On voit que Ie principe dominant est, ici, d'assurer la m,ise en- valeur 
des ressources naturelles. 

II. Circonstances diverses dans lesquelles Ie probleme peut 
se poser. 

10 Rlgime jatniJiJll: QuelqlJl!S iluJividus ou families isotees .vivent 
sur de vasfes espaas relativemenl riches. 

l'appropriation individuelle ou familiale est presque inutile; 
mais, d'aulr~ part, eHe ne souffrirait aucune difficulre ni oppo: 
silion; en pratique et en droit, Ie· moindre titre suffirait it la 
justifier. 

L'argument tire de la personne humaine, fin des .choses matenelles 
et pouvant done en user et en disposer a son avantage j l'argument tire: 
de l'inclination naturelle a posseder et de la satisfaction que tout homme 

, trouve dans la propriete; I'argument tire du besoin de pourvoir a l'avenir 
de la famille suffiraient a justifier l'appropriatiolL 

20 Sociitt primitive, peuplades no11lillks : la question de lapro· 
priel" jo/1Ciire ne se pose pas; iI ne peut eire question que de 
biens mobiliers. 

Peuples chassl!IJI'S : la propri"te individuelle ne portera guere· 
que sur la hutte et les meubles, ou peut-etre sur un lopin de terre 
altenant a I'habitation. le sol sera possed" par la tribu; iI n'y 
aura pas q'utilite a Ie diviser pour les besoins de la chasse, au 
contraire. 

Peoples pasteurs, poussant devant eux leurs troupeaux: Ie chameau 
ou Ie cheval qui porte I'individu, la tente, les armes, les vetemenls 
seront propriete prive.; Ie reste sera souvent propriete de la tribu 
ou de la peuplade. propriete d'ailleurs plus ou moins vague et ne 
d6passant guere Ie droit de parcours. 

Peuples agriculleurs : quaild Ie terrain est relativement riche ou 
s'offre en abondonee, une appropriation temporaire peut suffire 
pour Ie temps necessaire a la preparation de la terre. it I'ensemen

. cement et a la recolte; quand Ie terrain doit eire assez intensement 
travaille, 10 necessit" s'impose d'une propriet;; stable comme stimu
lant de !'activite et garantie d'ordre. 

30 Societe aVI2lll>i!, carac!erise. par les trails suivanls : population 
dense, besoins developpes, ressources spontanees exigues, specia
lisation et division du travail, echanges. relations econqmico-
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sociales complexes, souci de liberte individuelle, tout cela nuance 
d'ailleurs par I'evolution historique des divers pays. 

Le regime des biens va prendre un aspect special et deux 
COJ't1Ctires s'y accuseront : a) fa proprW privle 'sera tie plus en plus 
stricte, par suite de la necessite d'une exploitation intensive des 
biens, par suite aussi du respect de fa liberle individuelle, par 
suite enfin de la necessit.; de maintenir, dans une societe dense 
et it relations enchevetrees, la neltete des situations et la delimita
tion exacte des droils et des obligations de chacun, conditions 
de I'ordre et de Ia paix publics; 

oj D' autre part, Ie CIlTllCiOe sodal iras' aa:enluant tlIISSi : I'interet 
de chacun, en effe!, ,est woitement solidaire de I'interet de tous; 
des mesures d'ensemble peuvent aider puissamment res 'initiatives 
particulieres; la poursuite de I'interet personnel doit etre cdntenue 
dans de justes limites;les faibles doivent etre particulierement 
proteges; des conditions de vie convenables doivent eire assurees 
a tous. De Ia, des interventions plus freqitentes et plus minutieuses 

'du pouvoir en matiere economico-sodale pour preciser Ie droit 
de ,propriet~ et Ie temperer selon les dreonstanees, en vue du 
bien 'general. 

La IDi tl1JI'a tlbnc tl organiser Ie regime tie fa propriBI privle pour 
I'adapter aux circonstanees, pour eviter les abus, pour amener 
une exploitation des biens qui favorise la prosperil" generale, 
une equitable repartition, laliberte et la pail<. 

Aussi, dans une societe organisee, Ie droit de propri,,!e se delini!, 
selon la formule du droit romain : « Ius utendi, fmendi, abutendi, 
qlli1JZtum iuris ratio paiitlu, • c'est-a-dire « Ie droit d'user, de 
JODir et de disposer des biens dans Ies limites tie fa IDi. • Celte 
restriction est essentielle et de droit naturel, dans I'hypo!hese 
donnee. 

2. - EXEMPLES DE QUELQUES I!tlGIMBS 

NQUS venons d'analyser et dJexaminer un i un les divers elements du 
droit de propri"t". Une grande diversi!" de regimes peut nail .. des 
combinaisons dont its sont susceptibles. Nous youdrions en donner des 
exemples concrets. Dans ce but, nous esquisserons a grands traits 
quelques regimes cltoisis a dossein parmi les plus "loignes du notre. 
Nous ne Ies proposons pus ('''''''U des lJUJdNes II ginbuliser, mais, au 
contraire, comme des cas dant I'originaliti s'explique par des cirean· 
stances particulieres et est de nature a eveiller les idees ou i. foumir 
des points de comparaison. ' 
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Chemin faisant, nous signalerons 'ks prlocalpalions auxquelles semblent 
repondre les dispositions les plus intere~tes qui ,sly renconirent 1. 

10 En PaiesWle, vers Ie VIe siede avant notre ere : les maisons 
avec leurs dq,endances et les terres avoisinant I'agglomeration 
sont en propriete privee. Les terres plus etoignees sont Ia propriete 
collective du village au meme du peuple tout entier; elles sont 
divisees en lots egaux attribues par Ie sort aux membres de' la 
commune. Le nombre des lots altribuables a un particulier depend 
de l'importance de sa maison. - II semble qu'on ail eu egard 
a la fois au rang social des personnes et aux ressources neces. 
saires pour la bonne exploitation des terres. - Les terres vagues 
et les mm.tagnes sont ouvertes a tous; ce sont les • deserts > 

dont il est si souvent parle dans les Uvres Saints. 
Le regime successoral est fonde sur Ie droit de primogeniture 

male: Ia terre doit rester dans Ia meme famille; eUe ne peut eire 
alienee qu'en fayeur d'un parent. 

Pendant l'annee sabbatique ou septieme annee, la terre est laissee 
en frlcbe -et accessible a taus. L'annee jubilaire qui revient tous les cin
Quante ans remet les deties et restitue les terres it leurs premiers deten
teurs. Cette mesure semble n'avoir pas ete fidetement observee. La 
propriete du sol esl la condition des droits poliliques. 

20 En R.lISSie, jusqu'au debut du xx' siecle : dans la Grande 
Russie, environ 350.000 km. carris etaient sous Ie regime dIi mir '. 

Les maisons (izba) avec leurs dependances et mobilier etaient 
proprietes privees; elles etaien! agglomerees au centre du village. 
Le reste du terriloire etait divise en trois zones concentriques. 
Dans chaque zone, on faisait assez de pacts pour' lolir chacun 
des ayants droit et meme, s'i1 y avail diverses qualites de terrain, 
assez pour que chaenn re<;Iit un lot de chaque qualile. 

La repartition se faisait pour une duree variable suivant Jes mirs et les 
epoques, panois pour un an, parfois pour dix et vingt ans. La reparti
tion stetabJissait par tetes d'aduites males ou par menages; parfois on 
tenait compte des instruments d'exploitation. 

Le mif, dans les annees qui preceo.erent la guerre, etait en voie de 
disparition, pour me rempJace par Ia proprieie privee complete. Les 

• Voyez pour plus de daails : BUHL, 1..4 _UU israBiIe d'ap" r Ancien 
Testammt~Cbap.. VII; VIGOUROUX, Dictionnaire de Ia. Bible, PnJprilU; E. DE LAVE

LEV£, lH 4z PlTlPriII# d d~ us fgrwus primilipts; Pt lEllOY-Buuu£u, I.e CoIII!di
JJisme; VUEBEItO et ULENS, L 'AnlmM. 

i Le mot mir signifie communautE et designe I'ensemble des habitants d'UD 
village poss.Mant en commun leur territoire. 
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soviets qui pretendaient tout sociaIiser ont dii conceder aux paysans la 
propriete privee dfi leurs ~erres et des terres domania1es. 

3° A java : Ie village est proprietaire des terres. Ce regime 
s'explique par la !"Ilture du riz, qui predomine dans Ie pays et 
requier! de grands travaux d'ensemble, en particulier· pour I'irri
gation . 

. Le territoire est divise en lots et les lois repartis entre les 
habitants. Un plus grand nombre de lots est altribue a ceux qui 
possedent plus de· moyens d'exploitation. 

Une partie du territoire est en propriae privee. Les habitanls 
de la commun;lUre ne peuvent pas vendre leurs biens a un etranger. 

4° Dans fa Marke gerinaniljae, Ie village etai! proprietaire de 
son sol. On y distinguait Irois zones : 

a) Le village propremen! dit ou I'agglomeration des habitations; 
b) les terres avoisinantes, lenues en propria'; collective, divisees 
en lois et reparties entre les particuliers pour un lemps; C) plus 
loin, des espaces libres Iaisses en propriete commune et indivise 

·pour Ia chasse et Ia cueillette. 
Celui qui dolurail un champ silue en dehors des deux premieres 

zones el Ie ·cultivait, en devenait proprietaire hereditaire; ce cbamp 
etail exsoTS. 

5· PlasielJTS cantons suisses et qaekfues regions allemandes 
conservenl des AlimeJUIen (biens de tous). Leur regime est a peu 
pres semblable au precedent, mais avec Ia propriete privee d'une 
partie considerable du sol. Les AIlnwtdm comprennent souvent 
un peu de terre arable, des prairies, des forels et des terrains de 
palurage dans les montagnes (alpes). 

. . 
La repartition est temporaire, entre les descendants des families 

fixees depuis longtemps dans Ie village et proportionnee a I'importance 
de la maison, du betail, des moyens' d'exploitaUon de chacun. Les 
modalites varient suivant les regions. Dans ces pays, domine l'esprit 
traditionnel; on ne cberche ~~re a sJenrichir. . 

60 Des biens commlllUlllX subsistent en Belgique et en france; 
ils sont interessanls surtout en Ardenne. On y trouve la reparti
tion· par menages; parfois I'attribution d'un lot special, aux 
vieillards. Mais iI ne s'agil Ie plus souven! que de droits d'usage; 
par exemple : droit d'usage au bois' ou d'affouage comprenant Ie 

. droit au bois decbauffage et au bois d'ceuvre; droit d'eco£9lge; 
de paturage en focet, de panage ou glandee; droit d'usage de 
carrieres et tourbieres; de vaine pature. Certains de ces droils 
restenl indivis; d'aulres dOnnent lieu a repartition. 
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En certains endroiis, Ie sol des forefs abattues est reparti entre les 
habitants, pour Ie temps d'une reooIte d'avoine ou de seigJe obtenue 
par l'essartage; puis, apres deux ou trois ans, une nouvelle repartition 
a lieu pour la coupe des genets droits; puis, pour la coupe des genets 
rabougris. 

Les bray,"" d mdlTe tn valeJt, .ant cede.. aux parliculiers, souvent 
aux conditions suivantes : fermage annuel de 15 frs a .'hectare pendant 
les neuf premieres annees; de 25 frs pendant les nenf annees suivantes; 
de 35 frs pendant les neIff annees suivantes; puis, trois annees sans 
!ermage; apres quai, Ie cultivateur a un droit d'option ef 1 .. lerre lui· 
est vendue ou elle fait retour a la commune. Ces prix sont ceux 
d'avant-guerre. 

Souvent aussi les communes afferment leurs terrains. forets et thasses. 
Oepuis 1900 erlviron, l'Etat ne permet plus aux communes de vendre 

leurs communaux; it les engage a les boiser ou it les tOller a la condi .. 
tion expresse qu'ils seront defriches ou bien exploitefh ' 

3. - POSITION DB LA QUBSTION 

La question de Ia propriete privee, de. sa legitimite, de son 
caractere obligatoire, de I'etendue des droils qu'elle confere, de 
ses modaliles, de ses Iimites, s'eIargit jusqu'a comprendre l'orga
nisation fout entiire du regime des biens. Elle nous amene a COil

siderer la part a faire a la proprh~le privee et a Ia propriete 
collective; les precisions et restrictions a apporter a I'exercice du 
droil de propriete; Ie caractere .individuel ou familial de ce droit; 
Ie regime suecessoral; I'organisation des professions et industries 
sur une base de concurrence au de monopole, de liberte au 
de rfgiemenlalion plus ou moins etroile, d'individualisme ou 
d'association; les principes qui regissent Ie contral de travail el 
I .. contrats sur les biens; les regies qui president aux trailes de 
commerce et au regime douanier, lesquels ont des repercussions 
sensibles sur Ia valeur·des biens; etc. 

II faul lenir comple des dolll11fes stables de ce vasle probleme : 
caracteres generaux de Ia nature de I'homme et de la nalure des 
biens, et, d'autre part, des cirronsfrmces wuiables qui se presentenl 
au cours du temps et dans les differentes societes : ressources 
naturelles plus au moins abondantes; densi!e plus au mains 
grande de la populalion; temperament nalional civilise, discipline 
actif, soucieux d'indq,endance, ou, au contraire, sauvage, servil~ 
indolenl; mceurs economiques; regime deja elabli au a inaugurer 

. de loules pieces; etc. 
La question doit done eire elevee el generalisee. 

P. V. FALLON, frononu"4. - 1924-. 6 
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On I'a posee dans ses vrais termes, quand on a dit : 
• Suivant leur nature et consideres en eux-memes, Ies biens 

terrestres sont destines a subvenir aux besoins de I'humanite. 
• Cette destination est tout a fait generale et n'etablit aucun 

rapport precis entre tel bien pariiculier et tel individu determine. 
Seulemenl, pour que ces biens realisent leur destination naturelle, 
certains moyens doivent are employes, certaines regles doivent 
are observees. 

• Ces moyens et ces regles repondent a Ia question suivan!e : 
Les biens tetnStres etmrt ce qu'i1s sont et f homme elanl ce qu'it <st, 
qlli!l systime foul-it organisu pour qlli! ces biens Tlpontknt le mieax 
possible a leur destination et a celie de r homme I? > 

Ainsi done, Ies hommtS. avec ·Ieurs penchants innes, leurs 
habitudes acquises, leurs besoins, leurs aspirations et leurs 
devoirs; Ies biens, tantot plus raTes, tanto! plus abondants, mais, 
en general, attendant Ie· travail de I'homme et I'accumulation du 
capital pour degaget les utili!es qu'i!s renfermen!; tels sont les 
deux termes entre lesquels it s' agit de dttel7llUzer un rapport. 

•• - PONDEMBNT DU DJ(OIT DB PROPIUl!!1'tI 

Nous sommes ainsi amenes a one double IlIUllyse.' analyse 
psycholagique de f homme. de ses aspirations, de ses besoins, 
de ses mobiles d'action; analyse economique de fa natun: et de 
ses ressources. De [a comparaison des uns et des autres, se 
degagera Ia necessit. d'un regime des biens, dont les modalites 
seront diverses suivan! les lieu X, mais d'ou 13 propriete privee ne 
sera jamais completement exclue; dans leque1 mome, a mesure 
que la societe se developpera,1a propriete privee tiendra une 
place de plus en plus preponderante. 

1. II importe de constater d'abord que Ies hommes, surtout 
Iorsqu'i!s sont arrives a une civilisation avancee, n'apprecient pas 
seulement, dans un regime economique, son aptitude il procurer 
I'abondance des ressources materielles; iIs lui demandent aussi de 
n:specter, allIant qlli! possible, fa Ii/Jerfe pemmnelle el de ne pas 
meliTe eft peril fa paix publiqlli!. 

On oublie tropsDuvent, en elfef, dans <etle matiere, Ia mulliplicite 
des fins auxqueUes doit salisfaire un regime des biens. L'importan<e du 
but e.:onomique proprement dit fait perdrelde vue d'aulres interet. qui 
sont pourlan{ de la demiere gravitt!. II ne s'agit pas seulement d'assurer 
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nne production suffisante et one· equitable repartition des richesses; 
mais iI importe non moins de garantir IJordre et fa paix dans la societe; 
de ne pas exposer a de trop delicates epreuves I'integrite et l'impartia
Ut.; des gouvemants; de respecter, autan! que possible, la Iiberle de 

·chacun. 

Toules ces fins doivent etre prises en consideration. Ce 
sysreme-Ia sera legitime et viable, qui Y satisfera Ie mieux. 

On a imagine des organisations qui, meme si elles favorisaient 
I_ production et aboutissaient a une equitable repartition des 
biens, se trouveraienl mianmoins intolerables, paroe qu'elles com
promettraient la liberte et I'ordre, en metiant tous les citoyens a I_ 
merei du pouvoir. Cest I'ecueil de lous les systemes soci.listes. 

It suflimit, 'tn eflet, de livrer Ii f Efat liz propriete des ressoaroes 
naturelJes et des aJ{Jitaux pour que Ioute Ii/Jerte disparfit. 

Toute acliviie humaine, en eHet, fiit ... Ue d'ord •• inlelJeduel, moral au 
reJigieux, est liee a l'emploi de quelque moyen materiel. Ble suppose 
l'usage ou Ja consommation d·une richesse. U s'ensuit que quiconque 
dispose d'une certaine somme de richesses possooe nne garantie d'inde .. 
pendance personneUe et un moyen d'influence sur autrui. 

Si la ricbesse est divisee entre un grand nombre de particuliers,' 
I'influence de charon Teste faiblet parce que son avoir est limite et 
contrebalance par celui des autres. De plus" tous sont domines par Ie 
pouvoir politique, qui, dans Ie confUt des interets, peut intervenir effica
cement pour faire justice et contenir Ies pretentions abusives. 

Mais I .. ou l'Etal, deja si fori de par sa fonelion potilique, s'annexerait 
1a propriete des bien~ non seulement it doublerait sa puissance, mai$ 
iI monopoliserait toutes les influences et enleverait aux pamculiers tout 
recours efficace i a la fois souverain et proprietaire universel, it tiendrait 
dans une sujetiOD, qui n'auwt d'autre limite que son bon vouloir, tous 
ceux qui dependraient de lui. Le bien.etre, si tant est qu'il existat, De 
serait plus a ce prix qu'une chaine doree. 

REMARQUES. - a) Sans doute, il n'y a rien d'absolu en ces 
matiere.; tout est en nuances dans la determination des sacrifices 
que Ia liberte doit consentir en vue du bien general. Mais, en depit 
des exceptions, I_ regie subsisle el elle marque, dans une societe 
civilisee, /lIZ des traits jondamentanx de loul regime economique 
viable. 

b) Elle est pkzs tssentielle Ii notre qmque que dans d'.ulres 
period.s de I'histoire. 

Le sentiment de I'independance personnelle est aujourd'hui ires vif; 
iI Ie restera, car iI nsit des div,.isions qui separent les concitoyens d'un 
meme pays. dans les domaines ou Ia division est Ie plus sensibJe : 
principes religieux, principes philosophiques et moraux, doctrines poliw 
tiques et sociales; ctest la conception meme de Ia vie, dans ce qu'eUe a 
de plus profond et de plus prenant, qui emappe a I'unit •• Cette situation 
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'de fait a oblige tous les flats contemporains a se constituer sur la base 
d'une large libertf. 

2. Un autre trait de la pSychologie universelle, c'est que Ies 
flUlUX, mPnie Ies plus !£gus, devimnent p!rzihles, Ies 1lWitulres conies 
paraissent odieases, quand iIs sold imposes ti'autorite. 

Le sentiment est prompt ii s''!mouvoir de ItegalHe de nature qui 
rapproche les hommes. La comparaison froisse vite du privilege de ceux 
qui il11posent les charges et de la dure condition de ceux qui les portent 

Au contraire, l'homme subit generaJement sans plainte, ou du 
moins sans revolle, les malheurs et les privations qui r6mltent de 
son incapacite persannelle ou dont i! ne peut imputer la cause 11. 
aucun individu determine. . 

La mauvaise fortune, Ies clrconstances generales, l'organisation icano· 
mique et saciate peuvent Ie heurter, Ie blesser, l'abattre, sans provoquer 
sa wiere ou' du moins sans lui donner a qui se prendre. fatalisfe, 
it verra dans son inforfune ('effet d'un destin irresistible; chrt!tien,. il y 
trouvera l~expression d'une volonte a la fois souveraine et bienveilIante; 
sceptique, il en prendra son parti. Mais .Ia pensee d'une revoJte ne lui 
viendra guere, au, si eUe lui vient, elle s'evanouira bientof, faute d'objet 
,concret a quai s'attaquer. Aussi, de granaes megalites de fortune se 
supportent·elles quand elles resultent du ieu quasi sponlane des insti
tutions et de la complexite indechiffrable des cireaDstances; landis que 
les moindres acc::rocs dtun regime qui, sous pretex:te de scrupuleuse 
justice, ferait dependre Ie sort de chacon de ""Iontes individueUes 
eonnues, soul~verait des indignations et des resistances invincibles. 

La contrainle inherente aux regimes communistes engendrerait 
un malaise, des suspicions, des discordes, des revoltes, qui les 
rendraient bientot insupportables. 

3. Uherle a sauvegarder dans une tres large mesure, contrainte 
a eviler Ie plus possible, puis publique a garantir, ce sont des 
conditions essentielles auxquelles doit satisfaire tout regime des 
biens. II faut y ajouter l' ort/re Ii tTUlintenu. Ies contestaJions Ii prevenu, 
la stabilitl ties situations acquises Ii assurer; faute de quoi, I'inquietude, 
la chicane et I'inseeurit" vicieraient toules lesrelations sociales. 

De la, dans toutes 105 legislations, une louie de dispositions, tres sages 
dans Jeur principe, quoiqulelles ne Hennent guere compte du merite ou 
du demerite des individus auxquels eUes s'appliquent; telle, I'attribution 
au pessesseur de bonne foi des fruits pe~us sur la propl'iete d'aufrui; 
telles, les regles concernant I'occupation, I'accession el Ia prescription. 
Elle. se justifienl avant toul par la neeessilf des situations ne~ et de 
la paisible possession des biens. 

Si nous avons insist. tout d'abord' sur ces conditions et ces 
fins auxquelles doit se plier toule organisation economique, c'est 
en raison de leur importance; c'est aussi parce que leur oubli a 
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amene des esprits d'ailleurs eminents et tres a"'\rtis it proner des 
reformes dont Ie mieux qu'on puisse dire est qu'elles sont hardies 
et extremement pt'riUeuses. Ainsi en est-il de I. municipalisation 
du sol et de la nationalisation des grandes industriet. 

4. Si nous envisageons maintenant les besoins auxquels Ie regime 
des biens doi! pourvoir, nous constatons que ces besoins sont 
immenses; qa'i/$ croissent avec fa population. et plus enco~. avec ks 
exigi!l1ces de fa civilisation ,. 

Tandis que I'Hindou et Ie Chinois vivent,contents avec!!!!l!!!!.c par jour, _-=
I'ouvrier beige parvjent a peine it se suffire avec: quinze fois plus. 

5. AllX nkessitEs croissantes des hommes. les biens fie peaveni 
satisjaire qa'ii fa condition d'et~ exploites avec une lamomie. an soin, 
une vigilance. une activit!. une habile/t wajollJ'S en progreso 

La cueillette, meme dans les civilisations primitives et dans les. 
pays favorises par la douceur du dimat e! la fertilit,; du sol, n'a 
pu tongtemps donner Ie necessaire. Les ressources 'natureUes, pour 
abondantes qu'eUes soient, ne produisent cependant presque rien 
d'utilisable· sans Ie concours d'un travail opiniatre et de capitaux 
laborieusement accumules. Le perfectionnement des pr~cedes et Ie 
developpement de I'activite economique, en loute matiere, marquent 
les etapes de Ia civilisation. La loi du travail ne vien! pas seule
ment it I'homme du dehors, elle est dans les conditions memes 
de sa vie. Elle se fait plus imperative et plus pressanteamesure 
que I'humanite se multiplie et progresse '. . 

Or, ..:. c'estune observation qu'on voudrai! omettre, tant elle est 
banale, mais qu'D faut repeter, tant elle est vraie, - rien fie stinuzle 
[,dvitt. rien fie soutient ['effort, rien fie tMveloppe ['initiative et fin
giniositt. rim fie persuade effiau:ement fa . modEration tiIJns ['usage 
des biens et fa sagesse tiIJns ['elnploi de Upargne. cumme fa certitude 
qu' on sera fa p~iUe victime de seS negligelt£es. de ses maladresses 
et de ses prodigalitls, et Ie p~mier blneficitHre de son travail. de sa 
prudence et de sa moderation. Le self help. la responsabilit.:;, I'a!trait 
de la propriet,; a conquerir, Ie souci de la propriete a conserver et 
a transmettre, constituent k.mQbil~!~pluScp!lj~~ntette_so.uti"l1_I,,_ X 

'plus constant de I'activite economique et du judicieux emploi 
des biens. 

Les hommes sont ainsi faits que Ie souci de leur bien persann,?!. 

1 Voyez cl-dessus, Introduction. Ch. II. art. ., p. 9. 
I ]I senit superflu d'inslsler sur teS idEes; 1& p:remi~re partie de cet ouvrage 

e;n a 'ourni l'ilJustratjoll et 1& preuve. 
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I'emporte de beaucoup chez eux sur Ie souci du bien d'autrui. 
Quand cet autrui, au lieu d'etre une personne determinee et qui 
noustienne de pres, represente une collectivite, une foule vague, 
I'ensemble des citoyens d'un pays ou I'humanite, Ia sympathie qu'il 
inspire, pour 'reelle qu'elle soi!, est radicalement insuffisante it 
soutenir Ie labeur tenace sans lequel la terre serai! vouee it la 
steriUte et les hommes it la misere. 

Propriete commune, dans une societe comme la notre, serait 
synonyme de laisser-aller, de prodigalite el, trap souven!, de favo

. ritisme et de concussion. « Quae comflllJllilu gerwztur, col1l/lUJJlilu 
neglegantur !! , Vieille sentence, don! Ia verite n'a pas change et 
dont les confirmations par Ie fait se sont multipliees au cours du 
temps. 

La propriete privee s'impose donc comme la garantie de Ia IiherU, 
de la paix, de l'ordTe dans la societe, et comme Ie moyen d'obtenir 
une exploitation tfcononze. intense et progressive des ressources que 
la nature nous a preparees. 

S. - PRINC-IPES FONDAMENTAUX DC ItBOIMB DES BIENS 

Les considerations qui precedent nous permettent de formuler 
les principes 11 la lumiere.desquels doit eire organise, dans chaque 
milieu, Ie regime des biens. 

Nous les enumererons, en les accompagnan!, au besoin, d'un 
bref commenlaire. 

I. LII destination primordiale des biens mllteriels est de 
pourvoir IIUX besoilJs de tous et de chllculJ des hommes. 

Nous disons destination primoniiiJle, c'est-a-dire priman! toutes les 
autres et De souffrant pas d'exception. . 

lk tous d de ckflCU1t des hommes : personne, en eifel, ne peut etre exdu 
de Itusage des biens; ,charon doit pouvoir se procurer au moins Ie 
necessaire, des que la chose est materiellement possible; 11 faut organiser 
Ie regime des biens e1! egard aux besoins de tous.. 

Ce principe est universellement admis chez les peuples chretiens. 
II etait nie dans les societes paiennes qui admetlaient l'esclavage 
proprement diL 

II se prouve par celie consideration que tout homme a Ie droit 
et Ie devoir de vivre. Or, il est impossible de vivre sans user des 
biens materiels. 

1 Les biens geris en l'Ommun soot b~gliges par tous. 
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II. Le regime des biens ne peut litre pariout et tolijours 
identique. II n'y a pas un, mais des regimes de propriete 
priYtSe. 

En effet, 1° Ies deux termes etz/le Iesquels Ia propriete privtfe &blit 
llIl mpporl, ii $DvoiT Ies homl1l£S et Ies biens, fie sont pas immJJJJiJles. 
Les traits essentiels de la physionomie humaine et les caracter~ 
gene.,lUx des ressources nalurelles que nous avons decrits _plus 
haut laissent place it des modalite. et a des variations notables. 

Le regime des biens doit done eire proportionne a des dr
constances changeantes, doni les prindpales sont : la· nature du 
sol et du sous-sol; Ie climat; I'abondance ou la rarete des ressources 
naturelles . relativement II la population; Ie caradere, les m!Eurs 
et les habitudes des divers peuples; la diversite des regimes 
politiques; les communications et relations economiques plus ou 
moins deveioppees, etc. 

20 L'hisfDiTe nous monlre : a) une variete de regimes dont 
.beaucoup r.;pondaient convenablement aux drconstances pour 
lesquelles ils etaient faits; 

b) La necessite qui se revela, a diverses reprises, d'adapter tel ou 
tel r.;gime existant iI des conditions nouvelles. 

Citons, 1 titre d'exemple, les transformations du regime agraire en 
ltalie, en Angieterre, en Irlande; les dispositions prlses relativement a 
la propriete du sous~sol depuis I'exploitation intensive des mines; les 
restrictions apportees 8. la propriete des forets depuis les exces du debQi~ 
sement 1. 

1 Pour montrer comhien un reglme de propriete peut differer d'un autre, 
void la -comparaison de l'etendue des exploitations agricoles en Belgique et 
en Angleterre. telle quYelle est presentee par SEEDOHM-RoWKTREE, dans son 
ouvrage Comment diminuer fa misere~ 1910 : 
Exploitations de 5 a 20 acres (-) de 20 a 50 de 50 A 100 

BELGIQUE 31,84 0, I) 28,380iO 14,92 ojo 
ANOLETERRE 5,12 Off) 8,19 % 15,00 0/0 
Les pourc:entages portent sur Ie total des telT6 cuitiv&s. 

de plus de 100 
16,95 o}0 

En Angleterre, d'apr~ Ie recensement de 1873, on comptait 972.000 pro~ 
priE:1aires terriens pour 151.000 km. camSs de territoire. 

2.000 propriitaires possedaient la moitie de J'etendue cultivee. 
91 propri~1aires possedaient plus du sixieme de l'etendue Cldtivee. 
26 proprietaires possedaient autaot que toute I'etendue _ cwtivee et boisee 

de Ja Belgique. 
Au Mexique~ 834 individus possedent la totalite dJi sol sur lequel vivent 

10 millions d'habitants. 

(-) l~acre esi egale .b. 40 Ares : it faut done deux acres et demie pour 
UI1 hectare. 
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ill. En principe, Is proprlet6 prlvee des biens de consom
mlltlon s'lmpose rlgoureusement. 

Les biens de consommation sont notamment ceux qui con
cement Ie vivre, I'habitation. Ces biens doiven! .elre la proprie!" 
des individus ou des families. 

Ce principe n'es! generalement pas contest" gujourd'hui. II resulte 
a fortiori des arguments que nous ferons valoir pour Ia propriete 
des biens de production. 

Nous avons ajoute la restriction : en ptincip~ parce que, dans Ifetat 
.d'esclavage mitige" Ies biens de consommation n'etaient pas . toujours 
10 propriol. priv'o de I'esclave; mals eet etat, s'jl 0 pu etre toler'; provi
soirement dans des circonstances speciale~ n'est pas normal. 

IV. QUllnt IlUX biens de production, reserve filite de cer
taines exceptions, III proprlete prlvee en est d'llutllnt· plus 
necessllire : a) que les rlchesses foumles spontBnement pllr 
III nsture sont plus rares, la populstion. plus dense, Ie deve
loppement de la clvilisllt/on plus Ilvllnce; b) que Ie soucJ de 
Is" llbert,; personnelle est plus· vii et les dissent/ments entre 
cltoyens d'un mEme £tat plus prononces; c) que les relaUons 
soc/a/es sont plus.etroites et les dlfflcultes du mllintien de 
I'ordre et de la palx plus JleJicates. 

Les biens de production sont la terre et les capitaux, au sens Ie plus 
etendu de ces tennes. 

Nous admeltons que 1& necessift! de 10 propri"le privee est plus ou 
mains rigoureuse selon les ciroonstances; toute espece de propriete 
commune au meme dJexpioitation commune n'est pas toujours et neces
sairement condamoabl •• Mals la rOgie est Ia proprieh! privee; celte regie 

• se fait plus rigoureuse a mesure que t'humanite se developpe en nombre 
et en civilisation. Les exceptions doivent eire justifiees et ne pas enerver 
Ie principe. 

Les exceptions visent, par exemple, d'ans une civilisafron comme la 
notre, les biens necessaires a l'exercice du pouvoir et a la defense 
nationale; les routes; Ies fleuves et rivi~res navigables; etc. 1. 

Les arguments qui €tablissent ce principe ont ae developpes 
plus haul Nous en donnons ici un resume succinct : 

lola propriCte privt!e est ntfcessajre pour fa prospiriU, fa lilJerlf, 
r (mire et fa pail: publics : . 

a) Pour fa prosperlte, c'est-A-dire pour la conservation et l'accrois
sement des richesses. En effe!, les hommes sont ainsi faits qu'ils 
garden! et mettent en valeur avec Ie plus grand soin et la plus 

t Voyez pour plus de d~tai1s : Ire Partie, L'~d'Etal# p. 94 sq. 
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grande activit;; les choses qui leur appartiennen! en propre et dont 
Ie profit leur reviendra directement. lis se soucien! beaucoup moins 
des inlerets communs. 

b) Pour In libertt. Aucune activit€, mente intellectuelle, meme 
religieuse, n'est possible 'sans 10 disposition de certains biens 
materiels. La liberb; privee est done compromise dans la mesure 
ou se restreint Ie champ de 10 propriete privee. Si tous les 
biens etaien! possedes par l'Eta~, chacun serait pratiquement 
1t sa merci. 

c) L' ordre et In paix publics. En / e!f~ a) la propriete privee a 
I'av~ntage d'etablir des situations nettes, chaque chose appartenant 
a un possesseur determine; b) les hommes supportent. Ires di!fi
cilemerit les incommodiles et les privations meme inevitables, 
quand ellesresullent immedialement de ladecision des autorites, 
ce qui serait Ie cas en regime communisle ou collectiviste; i1s 
prennent beaucoup mieux leur parti de ceS ennuis, quand i1s 
resultent de leur negligence personnelle, de leur incapacit€, de leur 
malchance ou du Jeu indechiffrable des phenomenes economiques. 

20 L'expErieJu:e ronjiTme cette virilE,' aJ les traces de communisme 
que l'on releve dans I'histoire se rencontrent a des epoquf!l ou les 
conditions mentionnees dans I'enonce du principe ne se· realisaient 
guere; b) 1t mesure que les peuples se developpent et ,progressent, 
la propriet;;· privee progresse aussi et s'a!fermit '. 

V. Le droit de proprlete pr/vee dolt etre delInl, lImite 
et adapte suIvapt les cIrconstances, de te/le iafon que, -
les droIts acquis etant respectes ou compenses dans toute 
la mesure du possIble, - les sbus soient evlles et que 
les praduiis et avantages resultant de I'Bctivile soclale se 

1 Ce n'est pas un pur hasard que Ia transformation lente du regime eronomique 
se soit effectu&, chez tous les peuples Dvilises~ dans Ie sens d'une application 
plus ~tendue et plus striae de la propriete privee.. s'n n'a pas demontrE, comme 
11 Ie pretendait .. que 1& propri~~ fonci~re ait ete rollective au debut, ni qu!elle 
se soit transformee par une evolution partout identique en pTOprl~~ individuelle 
et bkeditaire, EM. DE LAVEL'EYE ne s'est pas tromp~ quand iI a signa1~ la tendance 
unlverse:lle vers un regime ou Ja propriete privee tient une place de plus en plus 
importante, et n a raison d'y voir .- un chapitre de ,'histoire du prggres economique 
de I'humanlte.. ~ Ce temoignage est precieux en raison meme des sympathies de 
son auteur pour les regimes oommunlstes. - De 10 propr/ltl et d~ ses forma 
primiflus, Preface de la quatrleme edition, p. x. 

V. BRANT'S disait, dans 1e men~e sens: .. Pour renoncer a la proprieti privee, 
i1 faut !:tre soit au-dessus, soit au·dcssous de la normale hurnaine •• 
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repartissent equltablement entre tous, coniormement sux 
exigences du bien commun et de Is fin prlmordlale des biens. 

Ce principe trace les limifes du droit de propriere. 

Les principaux abus it prevenir sont les suivants : 
Le refus aux faibles de ce qui leur est strictement dO au de ce a quai 

ils peuvent Jegitimement pretendre; ainsi en etait~iI, par exempie, 
a I'epoque ou I'on refusait a J'ouvrier de discuter les conditions de 
son travail; - I'exploitation des monopoles sans egard pour )'interet 
general 1; - J'hypertrophie de l'interet personnel degenerant en egoisme 
dans l'usage de la propriete; ceci se presenteJ par exemple, dans Ie cas 
d'absenteisme des proprietaires, de conditions de fermage ou de loyer 
excessives, dtexploitation lucrative pour Ie proprietaire mais prejudiclable 
au bien public; - l'etendue excessive des propriifes foncieres quand 
I'etat social demanderait une plus grande division; - la non-exploitation 
des biens possedes i - I'usllre, etc. Nous rencontrerons ces differents 
abus dans les sections 5uivantes. 

Les droits acquis doivent etre respectes ou compenses dans 
toute la mesure du possible. 

On ne peut y toucher que dans la mesure imposee par les drconstances; 
s'iI est possible d'en conserver quelque chose, iI faut Ie faire. C'est ce 
qui se passe. par exemple, en matiere d'expropriation : on nfexproprie que 
pour cause d'utilite publique et I'on indemnise largement Ie proprietaire 
depossede. 

Les produits et avantages resultant de I'activite economico-sociale 
doivent etre equitablement repartis entre tous. 

eeci s'applique particulierement a I'hypothese econormque dtaujour
d'bui. Dans un regime d'echange pousse au point au est Ie notre,. I'activite 
de chacun, 18 valeur de son produit ou de son travai~ sont fODction de 
la production et du travail de tous les autres; de plus, les detenteU1'S 
des grands moyens de production (ressources naturelles et capitaux), 
et, en general~ les mieux doues et les plus heureux peUvent tirer de leur 
situation preponderante un benefice plus large qu'i] n'est souhaitable. 
Le pouvoir doit corriger, s'll y a lieu, les resultats peu equitables du jeu 
spontane des activites privees, par exemple en encourageant. au moyen 
de subsides, l'effort des classes inrerieures. Nous ferons appel a ce 
principe, plus bas, a propos des assurances sociales I. 

Le droit de propriel" doi! eire droni quant aux biens appro
priables, quant aux personnes capables, quant aux titres, quant 
a I'exercice, etc. 

t Voyez Ie r~gime qui vient d'etre adoptf pour Its chemins de fer f~ : 
O. PHIUPPAR, l.es clronbts de ler fnur(tJis, dans la RftllU il:tJMmiqae inJu"fliiiHuzk, 
25 janvier 1924.. 

I' Voyez 3c Section, Chap. Ill. 
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Il fau~ en effe~ concilier les droit. partieutiers qui s'.nchevetrent 
et panois risquent de s'opposer, de maniere A eviter les contestations 
et a garantir a chacun 1a tranquille jouissance de ses biens. 

Le droit de propri"le doit eire limite : 
Les exemples de ces limitations abondent -aujourd'hui : reglemems 

sur les bA:tisses, dont Ie principe, si pas toujours les ·dispositions de 
detail, est legitime; - expropriation, pour cause d'utilite publique; -
servitudes naturelles; - legislation miniere; - soustraction de certains 
biens a I'appropriation priv« j - droit successoral; - contrOle des 
monopoles j - contrale de l'exploitation des facets; - controle de 
l'exploitation des moyens de communication; - mesures legales visant 
a amener une distribution plus avantageuse du sol; - preievements sur 
les revenus pour couvrir Ies charges sociales; etc. ' 

Ces Ilmita!ions et ces adaptations se justifient par )a raison 
suivante : )a destination primordiale des biens est de pourvoir 
aux bosoins de tous et de chacun. La propriete privee est un 
moyen. Elle se legitime dans )a mesure necessaire au but; pas 
au dela. Elle doi! donc etre limi!ee a celte mesure. 

II jail! veiller foutejois a ne pas pousser IeS limitatw11$ au point 
d'tnerver protiquement Ie regime. Sinon, on aboutirait a des ineon
venients plus graves que ceux que )'on veut eviter. 

La legitimi!'; des limitations du droit de propriete a ele .reconnue 
de tout temps. Elle est exprimee dans )e Droit romai!), qui definit 
)8 propriete : Ie droit d'user, de jouir et ·de disposer des choses, 
a I'exclusion d'autrui, dfr!!s les limites·tIe fa wi. 

Elle Irouve une application toule particuliere en matiere de 
• rrwnopoles portant sur des objets de nece.site; ces monopoles 

doivent ou· bienetre empeche. ou bien eire conlrole. par Ie 
pouvoir. Nous reviendrons sur ce sujet a propos du jusle prix. 

VI. En outre, Ie regime deproprieie privee entraine pour 
les particuliers des droits et des· devoirs d'ordre prive, 
principalement, pour les riches, Ie devoir de la charlie et 
du sage emplol des rlchesses; pour les pauvres, Ie droit 
de prendre Ie necesslJire en cas d'extreme necesslte. 

Devoirs d' ordre pm. : les mesures reclame.. par Ie principe 
precedent relevaient du pouvoir public; ici, iI s'agit de devoirs 
qui existent meme en dehors de loute legislation positive. 

Les tlevoirs tie cJuvite imposes aux riches sont base. d'abord sur 
ce motif que tous les hommes dDivent s'enlr'aider, puis, ,sur ce 
fait que les riches sont les principaux beneficiaires d'un regime 
dont Ia raison d'etre est Ie bien' de tous. . 

lis imposent aux riches I'obligation tie Iiolllter largement de leur 
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superfJu, et d'autant plus que les n€cessites d'aulrui sont plus 
pressantes. lis leur imposent aussi Ie sage empwi des richesses : 
en effe~ un des principaux fondements de la propriete privee est 
l'efficacite de ce regime ponr obtenir un meilleur emploi des 
biens; celui done qui les gaspillerait au les laisserait sans emploi 
agirait i l'encontre du but it atteindre. 

I.e droit de prentln Ie nicessaire en ms d' exfTime ntirssite resulte 
du premier principe. II ne vaut qu'en cas d'extreme n€cessit., 
parce que I'etendre au dela enerverait Ie stimulant de la respon
Sl\bilit~ llerso!,nelle 1"1 compromettrait I'ordre public. 

_ .','r...>_ IJ _/~ ._~", '-1,"'" '=-:' 
VII. La propriete privee du sol "t des CIIpitaux, meme 

inega/ement repartis, n'empkhe pas les biens de profiter 
• tous. 

10 I.e propriBaire. en ejftt. ne peat tiru parti de son hien. - des 
que celui·ci ~ a que\que importance, - sans Ie COIIJ»IITS tl' atdrui. 
Celte collaboration est retribuee sous forme de salaire ou de 
partage du produil 

Cette solidarile de tous les ~ membres d'une societe grandil 
a mesure du devetoppement et du perfectionnement du regime 
economique. Les proprietaires fonciers, les capilalisles, les travail
leurs intellec!uels, les ouvriers, les membres des professions liberales 
ne peuvent rien les uns sans les autres. Aussi la ricbesse generale 
se disperse-t-eUe entre eux et passe-t-elle conslamment de main 
en main. 

2° De plus, Ie proprVIaire tUpense son revenu en I'ecbangeant 
COlltre les biens ou les services d'autrui. 

~o D'autre pa~ heatu:oup tl' adivites Iucrati¥es peuvent s' cm:er 
sans cupilmlx 04 avec des ~ .cupilmlx woes. 

Les ouvriers disent volontiers qu'ils font vivre les capitalistes 
et les industriels. Les industriels et les capitalistes disent de leur 
cote qu'j(s font vivre les ouvriers. lis ont raison les uns et les 
autres. 

i; tike d'exemple de la repartition du produit de la propriete_ entre 
une foule de participants, DOUS reprotiuisons, dtapres des domments 
officiels anglais", I. decomposition du prix d'une tonne de charbon du 
Derbyshire :! livree dans la cave du consommateur 1 Londres : 

1 Cff R",u dll travail. I .oilt 1919. p. 702-
II. Le Derbyshire est situe ~ environ 2QO km. de Londres. 
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Report 31 sh, 2 d. 
Royalties 1 Dsb,4d. Commission de I'in-
Salaires 13, 5 terniediaire (factor) 
Materiaux et approvi- qui ache!e i\ Ia mine 

sionnements 3, 6 e! vend au mar-
frais d'administration D, 5 chand de charbon 
Depreeiation 0, -4 de Londres 0, 4 
Benefice du propri ... Frais et btnejia da 

taire des mines 2, ? mardumd de chtu-
Benefice du controle bon de Londres : 

des houilleres • 0, 9 Main-d'ceuvre 4, 3 
Criblage du charbon Camionnage 2, 10 

pour chauffage do- frais generaux 3, 4 
mestique 2, 3 Manquants 0, 7 

Transport par chemin Direction 0, 3 
de fer 6, 3 Benefice I, 3 

Location de wagon I, 6 Totaldupnxpar fonM 
Total 31 sh, 2 d. en cave Ii Londres 44 sh, 0 d. , ' 

6. - COROLLAIRBS aT COMPLaMBf!lS 

I. QueUe est Ia portee et Ie fondement du principe 
chacun a droit au produit de son travail? 

loee principe n'est pas alJsoill. Le droit en question est IimH'; 
par I'extreme necessit'; du prochain et par Ie bien commun. 

Le bien rommun, en particulier, peut, dans des circonstances 
donnees, limiter considerablement I'application de ce principe, 

EXEMPLES. - Les, tarils protecteurs imposen! a l'ensemble des titoyens 
d'un pays, en faveur d'une partie d'entre eux, des charges qui pesent 
souvent sur Ie fruit du travail, - les droits dJauteur et d'mventeur sont 
d'ordinaire limites a un temps; - dans Ie regime corporatif, Ie profit 
des inventions revenait a toute la corporation; - dans Jes regimes 
me-Ies de communisme, dont quelques--uns furent Iegitimes comme celui 
des Reductions du Paraguay, tous les particuliers ne re~oivenl pas tout 
Ie fruit de leur travail. 

20 Ce principe est insllffisl1lZi pour fonder Ie droit de propnetE. 
En efie!, a) dans tout objet, la matiere premiere et I'effet des 
energies naturelles ne sont pas Ie produi! du travail; oj dans les 
systemes ou I'echange prooomine, la valeur du travail' de chacun 

1 Les royaltil!Is sont Ies redevances payees aux propriitaires de I. surface. 
I i.e binl/'tce du conil'Ole d4s mines est Ie prB:~vement fait, pendant Ia guerr~, 

sur Its bEnefices des charbonnages les plus favoris6&, pour equilibrer les prix 
du charbon. Ce systkle itait encore en vigueur en 1919, mais fat supprlm~ 
dans la suite. 
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est fonction du ,travail de taus, des 'capitaux et des ressources 
naturelles exploitees; d'autre part, la division du travail et des 
fonctions dans Ie processus de la production e! de I'€change 
empeche de deflnir I'influence de chacun des participants dans 
la'valeur du produi! ; Ie produit du travail n'es! pas exactement 
determinable. 

On ne pOwTait done fonder sur ce seul principe Ie droit de 
propriete ni les conditions de justice des contrats qui interviennent 
entre les divers agents de la production et de I'echange. 

30 Ce principe n'est pas premier. II est fonde lui-meme sur la 
necessite de tirer des biens materiels les ressources necessaires 
a taus, en assurant I'abondanee, la' liberte, I'ordre et I. paix 
sociale. 

40 Ce principe, quand on ~e prend dans un sens trop strict et 
trap obsolu, ouv,e /Jz porte Ii des t:iJllfusioltS et Ii des oDjectioltS inex

, tricables. Nous en rep;rrlerons dans la Sixieme Section a propos 
du Georgisme. 

11. Le droit de propriete est-il une Conction publique? 
Est-il un droit individuel ou un droit social? 

CHARLES GIDE ecnvait dans son COllI'S d'iaJnomie politique- 1 : 
• L'histoire el les faits nous monfrenl que I. propri"I" individuelle 
a ete jusqu'a present Je meilleur moyen et meme la condition sine qua 
non de I'qtilisation des richesses, Ie plus energique stimulant de 1& pro
duction .... Seulement, si lei est Ie tondemenl du droit de proprlete, 
iI en risuUe alors que l'individu n'est pas proprietaire pour lui~memeJ 
mais pour la societe; que la propriete estJ dans Ie sens Ie plus auguste 
et Ie plus littoral a Ia fois de ce mot, une jonction pllbliqae '. > 

II y a. toujours danger, dans des matiere. delicates, a detourner 
les mots de leur acception habitueIle, fiit-ce pour 'leur donner. un 
sens • plus auguste et plus lilteral a. la fois _. Qu'est-ce qu'une 
jonetion publiqae? Cest une mission confie. par la societe et qui 
doit @Ire execute. dans I'interet immediat de Ia societe. I.e jonc
tiollllOin! gm, 'SUI' 11UlIIl!at til! /Jz societe. fa dwse til! fa sociBi. dtms 
r inIbit de fa socUfL La propriete prive. est un droit, fonde sur 
la nature de l'homme et des choses, par Jequel un parliculier 
use et dispose de son bien dans son interet propre. I.e proprie
lain geTe, ell verta d' un droit naIurel, sa chose, dtms son interit 
pe1'SonneL 

1 1" iciit., p. 468. 
2: DatU! sa 4eo ~ditiOD. if semble avoir reconnll "inexactitude de SOD langagej 

it dlt ~ulement que 1& propri~ti privee Ie fonde sur l'utilite'sociale OU publique. 
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Ainsi, pour rendre I'opposition palpable dans un exempl~ Ie Ministre 
des finances gere, au nom de I'Eta!, Ie palrimoine de l'Eta!, pour Ie 
bien de l'Etat En cela, il exerce une fooclion publique.. Le meme 
Ministre des finances gere, en son nom, son patrimoine personne~ pour 
son bien personnel En cela, il exere, SOD droit de· propriel'; privee. 
Qui confondrait deux situations aussi diverses? 

\I ne peut donc etre question, en matiere de propriet.; privee, 
de fonction publique. 

II n'est pas question non plus de droit socio.l en opposition 
& droit individuel. La propriete, pour des hommes vivant en 
societe, se fonde sur des considerations d'ordre socia~ puisqu'il 
s'agil d. I'organisation des biens et que Ies biens doivent etre 
regis d. tell.. fa~n que tous et chacun en puissent tirer Ie 
necessaire et, si possible, I'utile. Mais res considerations sociales 
entrainent Ia necessit. de I' appropriation prim et tie Ia gestiDn 
priwfe dRs biens, par cJwcnn, dims son iJzterit PeTS()nne/. Si bien 
que, fonde. sur I'utili!e de Jous, et, d. ce chef, sociale, 10 pro
priet.; prive. est etablie a l'avanlage immediat des individus et, 
de ce chef, elle est proprement et immediatement individuelle. 

III. Le droit de propria,; privee est-it de droit naturel ou 
de droit positif? 

les principes qui fondent Ie droit de propri';t" 'prive. tei que 
nous I'avons expose sont de droit naturel. 

lis impliquent la necessire d. precisions, .de riglementalions et 
d. limitations par 10 Ioi positive, dans \'etal de societe. 

IV. Que faut-i! entendre par 1a justice d'un regime des 
biens? 

Un regime des biens ne peut etre jusle que d'une fa~n relative, 
en ce sens : 10 qu'i1 est adapte awe circonslmzces ecrmomiques, 
politiques, sociales, Il!lJes que fa naitue et I' kisfDire les ont jaites. 
II rentre par 1& dans I'ordre naturel, mais comme un moyen pro
portion",! a une fin plus haute. La part de justice qu'il comporte, 
c'es! d'aider a la realisation du but ideal de la vie humaine. Indif
ferent en lui-meme, iI emprunte a ce but Ie caraclere de moralite 
qui s'attache a tout ce qui est hurnain; 20 en ce sens aussi que, 
dans I'ensemble, il en risIdte, pollT les partiazliers, ties avantoges 
eronomiques evrrespondant assez bien Ii I' ejjialcite t!conomique ties 
presfntiDns qu'i/s foumisSl!lli soit en travail manuel, soit en travail 
inlellectuel, soit en travail de direction, soit en initiative, soit en 
capitaux. 
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N. B. - L'organisati n economique n'eSt pas destinee a recom
penser Ie men absolu. Elle en est radicalement incapable, car 
les biens vraiment humains 'sont d'ordre superieur. C'est assez lui 
demander que de pourvoir aux besoins materiels de Ia societe et 
de favoriser des vertus comme Ie travail, la sobriete, la prudence, 
I'esprit de famille, I'ordre et la paix sociale. C'est presumer que 
'd'en attendre une repartition des richesses rigoureusernent propor
!ionnee au merile de chacon. 

Tous les systemes communistes .pechent par cette pretention. 
Est-ce a dire que nous ne puissions orienter I'organisation 

economique vers une plus equitable repartition des biens? Est-ce 
a dire que nous ne puissions ame!iorer nos institutions et supprimer 
des inegalites qui n'auraienl pas de raison d'etre? Cerles non. Mais 
Ie regime economique doit rester, -et il restera, quoi qu'on. fasse, 
- economique avant tout; et I'homme, de son rote, I'homme, qui 
ne vit pas seulement de pain, devra chercher Ie regne de la justice 
ailletirs et plus haut que dans la distribution des richesses. 
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CHAPITRE IV 

DES PRINCIPAUX TITRES D'ACQUISITION DE LA PI{OPRIETE 

BIBUOOAAPHIE. - Voyez la Bibliographie du Chapilre III. 

Dans Ie chapitre precedent, nous avons demontre que, d'une 
maniere genErale, les biens doivent €Ire possedes en propria.; 
privee. 

Nous avons a rechercher maintenant quels tUres legitiment 
f appropriation de tel bien partirulier par lelle perso1Zf!£ particaliire. 

On 'appelle tiVe de proprW un fait qui donne naissance au 
droit de propriete, par exemple : I'heritage, la vente-achat, la 
donation, etc. '. 

Deux grandes categories de titres de propria.; sont a distinguer : 
les titres primitijs et les titres /Urives. les tiires primitifs conterent 
la propria.; d'un bien sans maitre; par exemple, I'occupation. Les 
titres derives iransmetient Ia propria.; d'un maitre a un autre; par 
exemple, la vente-achat. 

I. _ lot'oecUPA'fION 

i..e titre primitif principal est 1'()(;CUpaiion, c'est-a-dire la prise de
possession ostensible e! en esprit de propri';!€. 

En fait. c'es! ainsi qu'une foule de biens sont passes ou passen! 
encore actuellement en propriae privee : gibier, choses communes, 
cheses abandonn€es, terres non encore appropriees. 

En droit, ce titre se justifie, par les raisons suivantes : 
Les biens, avons-nous vu, doivent genEralement eire possedes en 

propria.; privee. 
Or, I'occupation est un moyen d'atteindre ce but, moyen qui n'a 

rien en soi de malhonnete e! qui ne, lese personne, puisque, par 
hypothese, les choses en question n'appartiennent it personne et que 
Ie bien commun demande qu'elles soien! appropriees. 

L'occupation est done legitime. 

REMARQUES. - 1. Dans une societe organisee, \'orcupatio,. doit fin 
nfgIIe par Ie pou.voit; afin dteviter I'accaparement des biens au profit de 

1 Le tenne tiJrt d~ propri81 s'emploie aussi pour signifier rkril temoignant 
du fail. 
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.quelques-uns et d'assurer leur mise en valeur. Exemples : concessions 
de mines; concession Lever au Congo, qui conditionne I'appropriation 
complete et definitive a fa mise en valeur progressive. ' 

2. Nous avons dil que I'occupation etait Ie tilre primiti! principal 
d'acquisition de la propriete. On pourrait en concevoir un autre. En effet, 
l'Etat, qui exerce I'aulorite sur un lerrlloire, pourrail regler I'appro
priation des biens sans maitre, autremenf que par Ifoccupation; it pourrait 
attribuu dir.dement La propriftt de cutains biens d t:erlaines ptl"Sonnes, 
qui en seraient done proprietaires meme avant l'occupation. 

Celie conception se defend rail mien" que celIe qui attribue d'.bord 
li l'Elal Ia propriet" de lous les biens sans maitre. L'Etat, en effel, esl 
naturellement investi d'un pouvoir de juridjdion sur les biens et sur les 
personn~ mais non pas d'un pouvoir de propriIU sur toute chose non 
appropriee. II ne saurail legitimer ce droit de propriele qu'il .'arroge. 
les arguments qu'iI invoque justifient seulement Ie pouvoir de regler 
('appropriation et, au hesoin, de s'attribuer des biens a lui-meme. 

2:. - LA PIlBSCIUPTION 

La prescription est un titre d'acquisition d'un droit ou d'extinclion 
d'une obligation, consistant dans la possession d'un droit ou fa 
non-execution d'une obligation, de fait et de bonne foi, pendant 
un certain temps et sons les conditions definies par fa loi. 

Possesswn ou nDlI-exfaditJn de fait et de bolUU Joi.: par exemple, j'use 
dtun bien comme m'apparlenant, croyant en etre Ie veritable proprietairej 
ou bien, j'omets d'acquitter une dette, sans penser que j'y soi! tenu. 

'De 111, la distinction en prescription acquisitive et extindive. 
l.es misons qui /egitiment a tme sont que : 
10 Sans lui, aucune propriete, Si ancienne fijl-elle, ne serail a 

I'abri des contestations, - contestations d'autanl plus difficiles 
a !rancher que les litres invoques de part et d'aulre remonreraient 
plus haut; . 

20 Chacun devrail conserver indefinimenl ses litres de propriete 
el ses, quittances; 

30 De plus, la prescription stimule les creanciers 11 poursuivre 
11 temps leurs debiteurs; elle coupe court ainsi a certains procedes 
usuraires. 

En pratique, la legitimite de Ia plupart des proprieles, dans les pays 
vieux, est fondee sur la prescription, personne De pouvant generalement 
produire ses titres et ceux de ses auteurs iusqu'a ('occupant primitif. 

Aussi, la prescription est-tile reconnue et organisee par toutes les 
legislations. efr Code civil, art 2219-2281. 
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3. - L'HStUTAOE 

Nous prenons iei Ie terme herilage dans un sens large, pour 
designer la succession - soil ab intestat, soit !estamentaire -
par Iaquelle les biens d'un defunt passen! 11 d'aulres proprietaires ' 
prives. 

PRiNCIPES : I. L'Mrita,.ue est lUl titre Ugitime d'acquisitwn de fa 
propriiti. 

En effet, sf les biens, Ii la mort du proprietaire, ne passaien! 
pas 11 d'autres particuliers, apres une generation lous les biens 
appartier;tdraient 11 l'Etal et e'en serail fuil du regime de propriete 
priv<!e. 

II. Le proprielaUe a Ie droit de disposer de ses oiens par testament. 
Ce droit se juslifie par ses henreux effels : 
a) II incite Ie proprietaire a une administration &onome, active 

el judiciense Ije ses biens; 
oj II lui permel . de disposer de ses biens en tenant compte 

des necessiles diverses des siens, el de conserver sur ceux·ci une 
certaine autorite; 

c) II lui donne Ie moyen de soutenir une foule d'institulions 
d'interet general, par exemple des inslitutions scientifiques' ef 
charitables. 

III. Si Ie proprieto.Ue ne tUsigne pas ses Mritius, ses hiens reviemzent 
de droitd ses enfimts. 

En effet, les enfunls ont sur la succession de leurs parents des 
titres preferables a ceux des etrangers : 

aj Les enfants continuen! la personne de leurs parenls; I. 
famille forme une unite morale; 

oj La prevision que leurs biens passeront 11 leurs enfunls est 
pour les parenls Ie stimulan! Ie plus efficace it la conservation et 
a I'accroissement de leur patrimoine par une gestion sag., et un 
travail assidu jusque dans un age _vance; 

c) Les enfunls participent deja de quelque maniere Ii I_ propriete 
des biens patemels. Les en priver serait, en quelque sorle, les 
d<!posseder. 

f{EMARQUE. - 11 appartient au pouvoir, tout en s'inspirant de ces 
principes, de preciser et de regler Ie droil d'herilage. 

lea lois successorales ont une influence oonsiderable sur Ie regime 
des biens. Par exemple, si la propriele fonciere esl !res divisee en 
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france eten Belgique, contrairement a 10 Prusse et surtout a l'Angleterre, 
la cause en est dans Ie partage egal' .tabU en principe par la loi '. 

4. - LES CONT~ATS 

Les autres tilres derives" d'acquisilion de I. propriete sont prin
cipalement les contrals. 

Un con/mi est Ie concours de tleux Oil plosleurs volontls pour 
fa creation, l'extinction Oil fa modification d'une obligation tie jllStice. 

Pour qu'un contrat soit valahle, il faut, en principe, que son 
objet soit honnete, et que Ie consentement des parties soit sincere, 
non entache d'erreur et non injustemen~ extorque. 

Dans Ies controls onlreux~ c'est-A.dire dans ceux qui n'impliquent pas 
chez ('une des parties l'intention de donner gratuiterneot, la justice 
demande I'lgalitl entre les prt!Stations; elle veut que 1. valeur de la chose 
re~e soit egale a la valeur de la chose «dee, ou encore qu'il y ait 
equivalence entre la chose et Ie prix. . 

NOlls aurons a etudier dans la suite les delicates questions qui' se 
posent en application de ce principe. Mais, au prealable, nous exami
nerons les notions de valeur et de prix, du double point de vue de 
l'Economie et de la Justice. 

1 Nous parierons, dans la Sixi~me Section, des inronvenients auxquets cette 
h~gislation peut donner li~u. 



DEUXIEME SECTION 

LA VALEUR ET LE PRIX 

CHAPITRE I 

LA VALEUIt 

BIBLIOGRAPHIE. - Voyez les traitS d'economie, en particttlier A. SMtTH; 
J. SWART MILL; A. WAONERj STANLEY IEVONSj L WALRAS; V. PARETO; PIERSON; 
Lumav; Om~ qui donne un bon resume des principales theories, tome I, 
Notions g&lErales, et liv. n. - C. CoRNELISSENt Thiorie de fa valem; .2c idit., 
Paris, 1913. - On trouvera une bibliographie dbelopp&: dans Ie HandwirlN
buck du SfaatswisstnSdUJjUn, ~ IJarticle Wert. 

I. - NOTION ol'lNlflRALB 

La notion de valeur' est capitale en economie.- Les biens s'esnment 
a leur valeur; ils s'echangent selon leur valeur; on en multiplie ou on 
en rarefie I. production selon que leur valeur croil ou decroit. La plupart 
des questions de justice qui naissent a propos' des phenomenes eeo
nomiques roulent sur la valeur des produits, des prestations' au des 
services en presence. , 

11 faut done preciser cette notion avec ie plus grand soin. 

Sens du mot. -le mot valeur vient du bas tatin valor, derive 
de value qui signifie etre fort, influent, important. 

Ce sens etymologique j;e retrouve dans Ie sens usuel. Valeur 
signifie puissance, dignite, merite, importance. On dit : un homme 
de valeur pour qualifier un homme d'une grande puissance inlel
lectueJle, d'une grande force morale, d'une grande capacite d'action. 
On dit : les choses et les hommes doivent s'estimer a leur valeur, 
c'est-a·dire que nous devons leur attribuer ou leur reconnaitre la 
puissance, la dignite, Ie merite, I'importance qu'ils ont On dit : 
celie consideration, celie raison a de Ia valeur, c'esl-A-dire de 
I·importance. 

Divers ordres de valeurs. - La valeur peut se corisiderer 
d'un point de vue absolu ou d'un point de vue relatif. 

Du. point de vue absolll, les differenls etres se classent selon la 



182 DEUXlEME SECTION.' - LA VALEUIl ET LE PIllX 

perfection de leur nature ou de leurs actes. Celte consideration 
releve de Ia metapbysique et de la morale; elle dE!passe notre sujet. 

D'un point de vue relatif, c'est-A-dire par rapport d tel ou tel bllt 
purticulier, les cbases ont plus ou moins d'importance ou de valeur 
selon qu'elles repondent plus ,ou moins au but en question. 

Ainsi une chose peut avoir une impodance scientifique, ou IiUeraire, OU 

artistique, OU, religieuse, ou militaire, au m~icale, ou economique, etc. 

Valeur economique. - L'economie a pour' objet 1es biens 
materiels, c'est-a-dire les cboses en tant qu'elles rE!pondent aux 
besoins des hommes. La vizleur tfcolWmique, dans son aceeplion la 
plus generale, sera done -r importmu:e des ckoses en tant qu' elles 
repondent aa;t besoins des hom11U!S. 

2. - ANALYSE DES ~L~MBNTS DE LA VALEUR 

Les divers elements qui entr"nt dans la notion de 10 valeur sont 
solidaires Jes uns des autres; ils ne peu·vent done- s'isoler~ D'autre part, 
I'analyse est au debut de loute recherche; nous devons done:: bien, par 
soud de clarre, distinguer d'abord e-t examiner une a une des choses 
dont rexacte portee apparaitra ensuite dans Ia synthese qui ·les reunira.. 

Les elements de Ia valeur se groupeni naturellement sous trois 
chefs : les besoins auxquels iI s'agit de salisfaire; les choses qui 
repondent a ces besoins; Ie rapport des choses aux besoins. 

Ce rapport est I'essence meme de la valeur; nous commence
rons par lui. 

T. Le rapport entre les choses et les besoins. - La, valeur 
d'un objet n'est pas exclusivement dans cet objet, ni exclusive
ment dans Ie sujet ou dans la personne qui Ie desire. Elle est Ie 
rapport ou Ia relation de l'un 11 I'autre. ' 

Aussi vane-t-elle avec chacun des deux termes de ce rapport; si le 
desir grandit ou diminue, la valeur monte ou descend, l'objet _ restant 
identique; si, d'autre part, l'objet s'ameUore ou se deteriore, la valeur 
monte au descend encore, Ie desir restant identique. 

A parler rigoureusement, Ia valeur n'est done ni exclusivement 
objective, ni exclusivement subjective; elIe est Ii fa lois dans fobjet 
et Ie sujet, ou mieux dans Ie rapport de I'un a I'autre. C'est une 
IWtionrelalive. 

2. Les chases. - En matiere de valeur economique, on ne 
compare jamais des choses abstrailes, par exemple I'or et,le fer, 
mais des cboses trJnuetes, par exemple une certaine quantile d'or 
et de fer, d'une oertaine qualite, en un endroit et II un moment 
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detennines. En d'autres termes, les choses doni it ~'agit id sont 
des choses delinies dans leur espere, dans leur qualite, dans leur 
quantil';' et considerees dans un lieu, un temps el un ensemble 
de drconslances donnes. 

Parmi ces circonslances, it en est une particulierement influente; 
c'est I. nude de I'objet considere. Est-il Ie seul disponible, ou 
bien, it son delaut, d'aulres s'offrenl-its qui ie remplaceraient? Un 
verre d'eau n'a pas I. meme valeur pour I'homme it la source et 
pour Ie voyageur mourant de soif dans Ie Sahara. 

n faut donc mettre dans la valeur, avec Pulilit' ou l'aptitude it 
repondre au besoin, la raret8 qui depend de Ia presence ou de 
I'absence d'oQ!ets pareils ou equivalents. 

L'objel Ie plus necessaire, I'air respirable, esl generalemenl sans 
-valeur parce que, it defaut de la boulfee que nous respirons, mille 
aulres s'offrenl d'e1les-memes qui, au besoin, en .tiendraient lieu. 

Une Mmonslrotion ingtnimse du role de la rarete dans 1a determination 
de la valeur a ete imaginee par I'economiste anglais Stanley Jevons, 
puis reprise et developpee par Menger et l'ecole autricbienne. Elle se 
ramene pour t'essentiel a ce qui suit: un desir peut se'decomposer, au 
point de vue de son intensite, en une sene de desirs de moins en moins 
intenses. Prenons, par exemple, un homme affame : it desire avec une 
ardeur extreme une tranche de pain, de quoi ne pas mounr; avec une 
ardeur moindre, nne seconde tranche, et ainsi de suite, jusqu'l _ une 
nl! tranche qutil mettra en reserve,. sa faim etant assouvie-. Si une seule 
tranche est disponible, elle aura pour eet homme une valeur extreme·· 
Si n tranches sont disponibles, chacune d'eUes nlaura que Ja valeur de 
1a ne, celle qui, dans la supposition ci-dessus, etait mise en reserve, la 
faim assouvie. En eifet, si une tran~e quelconque venait a disparaitre, 
les autres resteraient pour satisfaire aux desirs les plus pressants et la 
privation subie par Ithomme affame serait seulement de n'avoir plus de 
pain a mettre en reserve~ De lA, Ie nom de tbeone de l'utilitl finale ou 
margimzle au limite, donne a cette explication~ 

La valeur est done fonction 11 la fois de I'ulilite tt de la rarel';' 
ce qu'on a traduit par cette notation, 11 laqueUe it faut se garder 
d'atlaeher une portee mathemalique : V = U X R. 

3. Les besoins. - to Le mol besoin s'emploie ici dans Ie 
meme sens que desir. ou besoin senti, conscienl et portant sur 
un objet determine: 

Que Ie desir soit spontan';' artificiel, imaginaire, ou meme 
pelVers. du moment qu'i1 existe et qu'jJ agit, son influence modifie, 
en fait, la valeur des chases ,_ 

1 Cest dans ce sens que plusieurs auteurs disent J& valeur subjective. 
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Le pain a une valeur, patee qu'il repond au desir spontane d'une 
nourriture saine et leg~re; les timbres-paste, parce qu'ils satisfont la 
fantaisie des coUectionneurs; beauCoup de drogues fameuses, parce que 
les ma1ades s'imaginent y trouver des remedes; l'opium, parce que des 
detraques s'en grisenl 

II s'ensuit que,. dans des cas donnes, )a valeur de fait pourra n'etre 
pas conforme aux exigenres de la morale ou de 1a justice. Nous exam i
neroos plus bas 1. question de I'accord i etablir entre la valmr tiL fait 
et 1. .aI£ar tiL droit. 

20 Le besoin ou d€sir suppose I. txmlZaisSllltlZ de I'utilite de 
la chose et Ia possibilifE ou du moins I'espoir de I'atleindre. 

Ainsil Ie heton etait sans valeur economique aussi longtemps qu'on 
n'en connaissait pas Ies propriefes repondant a nos besoins de cons
tructions. - H, Y a peut-eire de l'or dans Ia June; mais, comme i1 est 
hors de portee, iI reste sans valeur pour nous et iJ n'inftue pas sur 18 
valeur de ror terrestre. - IYautre part, it mesure qutune chose est mise 
plus a portie de ceux qui peuvent !'utiliser, sa valeur augmente; une 
cargaison de the gagne de valeur • chaque etape, de Ja Chine en 
Europe. 

De 111, une distinction utile entre valeur actuelle, valeur polen
tielle et valeur de speculation: 

La valeur adlJe/1e est celIe d'une chose dont I'utilite nous est 
connue et qui est it notre portee; 

La valeur pofentielle est ceJle qui pourrait eire, mais qui n'est 
pas, parce que I'utilite de la chose n'est pas connue, ou que la 
chose n'est pas 11 notre portee, ou qu'une autre condition fail 
defaut. . Ainsi, les chutes d'eau avaienl une valeur potentielle ava",1 
la decouverte de leur emploi comme source d'e1ectricile; elles 
ont maintenant une valeur actuelle, pourvu qu'eJles soient 
exploitables; 

La valeur de spEculation est Ia valeur atlribuee actueJlement 
a une chose en raison de la valeur fulurequ'elle aura proba
blemenl dans I'avenir. 

30 Dans Ie mente or'dre d'idees, il importe grandement de 
remarquer que Ie besoin n'influe reellement sur Ia valeur des 
choses que dans la mesure ou it s'accompagne de ressouroes 
pour leur acquisition. 

Par exemple, certaines personnes desirent tees vivement une auto-
.mobile; mais, n'ayant pas un sou a employer i eet achat, leu .. desir 
n'influe pas sur la valeur des autos. II se peut, au contraire. que cer
taines autres personnes aiment mediocrement les automobiles; mais, 
cedant It I. mode et etant d'oilleurs fortune.., elles sont pretes a donner 
100.000 francs d'un de ces vehicules. Leur de.ir mediocre inHue sur la 
valeur. 
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De meme, a une epoque de prosperile gem!rale, les prix monlen!, 
parce que tout Ie monde est generalement dispose a donner gros pour 
satiS-faire ses desirs.. A une epoque de crise, au oontrai~ les desirs 
restent les memes, Us s'avivent meme bientot en raison des privations 
subies; mais les objets restent sans acquereur eLperdent de leur valeur 
parce qu'on n'l. pas de 9,uoi Ies acheter. 

Ce qui importe done, du poinl de vue de la valeur, ce n'est pas 
Ie desir comme lei, mais Ie desir accompagne de rcssolUCeS. 

4. Remarquons, enfin, que Ie desir n'inllue sur la valeur 
actuelle que s'il esl economiquement ejjiau:e. c'esl-a-dire s'i1 se 
traduil par la volont6 de s'imposer un travail po·ur produire la 
chose ou un sacrifice pour I'acquenr. 

II arrive, en elle!, que, Ie besoin, les ressourees ella quantile des 
choses disponibles restant les memes, la valeur baisse, puce que teux 
qui pourraien! acquerir s'y refusent Ce relus peu! venir de divers 
motifs : soit paresse qui ne veut pas s'imposer les demarches neces
saires; soit haine pour Ie ou Jes vendeurs, auxqueIs on ne veut pas 
procurer l'avantage de la vente; (ainsi, apres la guerr~ plusieurs des 
pays allies relusaienl d'ach.ler des produits allemands, que1 qu'en fill 
Ie prix); soit surtout conviction que l'abstention des acheteurs am~nera 
Les vendeurs a diminuer leurs exigences; (ainsi, au debut de 1921, la 
baisse se produisit par Ie'rems des acheteurs de continuer- a payer les 
prix qu'on leur demandait; et leur refus ne venait pas uniquement dll 
manque de ressources, 'mais de I'idee que, s'ils tenaient bon, Ies ven
deurs cederaient)~ 

En cas d'echange, en effel, 10 valeur ne depend pas precisement 
de .Ia relalion entre I'acheteur et Ia chose, mais entre fadtefeur et 
Ie vendeur. 

Si nous reunissons mainlenant les elements que I'analyse prece
denle nOus a fait decouvrir, nous constalons que 1a 'Valeur d'un 
objet depend de son utiliU et de sa rat"efe. en meme temps que 
de I'inlensil" du desir et, en cas d'echange, de I'abondance des' 
TeSSOIUCeS el de Ia volonte d'aequlrir'de ceux qui Ie I1!cherchenl, 
comme de Ia volonte de Vt!IlM de ceux qui Ie deliennenl. 

J. - VALEUR D·USAQB BT VALEUR D'BCHANOB 

Des objets usages, familiers, adaples a des siluations particu
Heres peuvent avoir une grande valeur pour .telle ou lelle per
sonne, qui y tient par I'effel de I'habitude, du souvenir, des 
sentiments qu'i1s evoquent ou en raison de circonstances qui se 
verifien! pour elle seule. les memes objets n'auront que peu ou 
pas de valeur pour d'aulres personnes n~ partant, pour I'echange, 



186 DEUXIEME SECTION. - LA VALEUR IT LE PRIX 

La valeur d'usage est l'importance des clwses en tant q~ elIes 
rtpondent diret:iement d twS besoins peTSfJnnels. Elle ne depend que 
de I'objet et de la personne consideree. 

La valeur d'ecllange '!St f imporltztza des objets en raison de leur 
aptitude Ii itre tdtmzgtfs conire d'fllIIres. Elle depend de I'objet con
sid&€ et de la disponibilite d'au/res objets dt!tenus par d'au/res 
personnes et que celles-ci sont disposks Ii tdtmzger contre Ie 
premier. 

C'est pourquoi, on a justement appele la valeur d'usage valeur person
nelle et la va1eur d'ecltange val£1U sodllle. Cette demieref en effet, 
ntapparait que dans la vie en societe; elle suppose des relations econo
miques entre detenteurs d'objets de differente nature. Elle met en 
presence, non plus une personne -et un objet, mais plusieu.rs pel'SOlUUS 
d propos de tliffirenis objets. 

REMARQUES. - 1. Nous refrouvons dans la valeur d'€change 
la definition de Ia valeur en general : imporlance des chases en 
tant qu'elles repondent au" besoins,' en egard a leur utilite, a leur 
rarete, aux ressources et au" volonte. des €changistes. 

Seulement, la valeur d'€change depend de l'ensemble des objets 
disponibles, de f ensemble des besoins. de f ensemble des Tr!SS01JTt1!S 

. et de f ensemble des vo/Qntes d' adteter et de vDutre, qui se rencontrent 
S/U un 11UJTChl donne. II s'etablit entre ces et;Sembles une compa
raison d'ou nait une voIeur moyenne POI1t' lollS Ies tdtmzgisles. 

II convient done d'eJargir encore Ja formule que nous venons 
d'empJoyer et de dire que la valeur d'echange met en presence, 
directement ou indirectement, lollS Ies tdtmzgisles d'un 11UJTChl qui 
s'interessent aux objets consid€r€s. 

2. On a. dit que les echanges ne se faisaient, en definitive, 
que pour I'usage. II n'en est pas moins oraj que, plus Ie dwmp 
de l'tdtmzge s'l/argit. moins Ies cimJnsttuu-es partiazlihes Ii one 
personne donnk in/fIlml SI1t' III va/e11t' des clwses. 

Une rnoyenne s'etablit entre l'ensemble des disirs, des obiet~ des 
ressources et des volantes de tous les echangistes. La valeur dfusage 
pour certains particu1iers fixe seulement un maximum et un minimum 
QU. ne fr.ncbira pas la valeur d'«hange. Celie-a. en eflel. ne depassera 
pas Ie maximum de la valeur d'usage pour Ie particulier qui en offrirnit 
Ie plus, et e1le ne descendra pas auwdessous du minimum qu'aurait la 
valeur d'usage pOUT Ie particulier qui tiendrait Ie mains a J'objet en 
question. Mais ce maximum et ce minimum n'ont pas grande impor
tan~ car its seront bien rarement aUeints et la valeur d'ecbange restera 
general.ment iI belle porlee de I'un et de I'autre. 

3. La vale/U d'tdtmzge est plus unifonne et pins stobie qw fa 
valeur d'usage. Les besoins de la pluparl des hommes et les 
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habitudes collectives des societes humaines presenten! une certaine 
conslance. Les bizarreries de goilt el les 'caprices changeants des 
individus ant relativement peu d'importance sur la masse. D'autre 
part, les moyens de pourvoir aux besoins habituels de I'hurnanite 
sont relativement stables. Aussi, plus Ie champ des echanges 
s'eJargit, plus la valeur est stable. 

Def"mition. - Nous pouvons conclure les explications precedentes 
par cette definition: la valeU1' d'6change est 1'imporfanl:e des objets 
en mison de leur aJjJiU, de l' aIJoniJmuz Oil de fa mrete des objets 
semhlohles aduellemeni disponibles. de 1'illfensitE des iUsit's aaxqllJ!1s 
Us nfpondent, erz raison fJIlSSi des n!SSOurt1!S et de fa vofonte d' aequO;" 
de t:e/lX qai les m:Itodtent mmtne de fa vofonte de ~ de IZIlX 

qai Ies diliennent sur an nuzrcM donne. 

4. - THEORIES FAUSStiS DE LA. VALEUIf; 

Nous releva-ons les deux principales : 
I. Valeur-travail ou valeur-coUt de production. - Beaucoup 

d'economistes des ecoles les plus opposees - classiques et soeia
Iistes - ont pretendu expliquer Ia valeur par Ie travail au pat Ie 
coilt de production, 

Cette explicationcontredit les faits et la raison, ). Les faits : 
fcxpirienLE de taus les jours nous montre : a) des, chases de 
grande valeur n'ayant demande aucun travail; par exemple, une 
pierre precieuse trouvee par hasard; b) des choses ayant demande 
un grand travail et restant sans valeur; par exemple, un ouvrage 
mal fait, ou meme un ouvrage bien fait maio nOn apprecie (il en 
a ete ainsi d'une foule de chefs-d'<euvre et d'inventions geniales); 
c) un meme objet, gardant par consequent la meme importance 
quant au travail incorpor'e, et passan! par toute sorte de valeurs 
au cours du temps et suivant les Iieux; d) enfin, differents objets 
ayant demand.! meme travail et ayant des valeurs tres diverses; 
par exemple, des vins de differents crus ou des bles de diffe- . 
rentes terres. 

2' La raison : cette theorie oubHe que dans tout objet se 
trouvent. en quantite plus ou mains consIderable, des iI£menJs 
Itmngers QIl travail et dus a la nature; eUe oubHe que la valeur 
esl un rapport entre Ies dwses et Ies IUsit's, qu'elle est done 

,influencee par I'intensite de ceux-ci aulan! et plus que par Ie coil! 
de celles·lA, 
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Cependant, obje<:te-t-on, Ie prix des produits ne se maintient jamais 
longtemps .U-dessollS du cout de production et il ne s'~leve guere 
au..dessus. 

Est..,e bien vrai? Ne voil-on pas, au contraire, Ie prix de beaucoup 
de produits baisser, descendre jusqu'i zero et meme au-dessous de zero, 
les fabricants ou ma~ands qui en auraient en stock offrant de J'argent 
It qui veut les en debarrasser? Et pourquoi les producteurs doivenl-ils 
constamment renouveler leurs modeles et tenir, comme its disent, leur 
fabrication au courant, sinon parce que Jes anciens types seraient sanS 
valeur, en depit de leur coOt de production? 
. L'objection procede d'un cercle vicleux. Elle ne considere que les 

objets qui continuen! a se _ Mais ceux-Ii. se vendenl, non pas paree 
qu'iJs cefttent plus au moins cher a fabriquer, mais pricisement plUte 
qu'i!s son! appricits. 

Si, d'autre part, leur prix de vente ne depasse gu"re leur prix de 
revien!, c'est qu'il s'agit d'objets faeilement multipliables; la concurrence 
intervient, dans ce cas, pour limiter Ie profit. L'aoondance du produit en 
modere la valeur. 

Dans Ies cas, au contraire, ota Ie produit est i la fois apprecie et rare, 
son prix s'eleve bien au-dessus du cont de production. 11 n'en a pas 
coute plus, en toile, en conleurs el en travai~ a Rubens pour peindre 
ses chefs-d'reuvre qu'a des peintres mediocres pour hire leurs tableaux; 
un Rubens n&nmoins vaut incomparablement pl~s que loute la pr0-
duction de vingt barbouilleurs. Un timbre devenu rare nta pas neees
sairement conte plus qu'un timbre reste commUD. 

2. Valeur-services. - D'apres Basua! (1801-1850), Ia valeur 
d'une chose se mesure au service que rend Ie vendeur a I'acheteur. 
le vendeur dispense I'acheteur de fabriquer lui·meme ou de se 
procurer I'objet vendu. 

Mais a) cette opinion ne r<pond pas a I'intention des echan
gistes, lesquels <!changent des choses et non des services; 

b) Au lieu que ce soient les services rendus qui mesuren! la 
valeur des chases, c'est au conlraire I'importance au Ia valeur des 
choses qui mesure I'importance des services rendus en matiere 
d'echanges; 

c) La valeur de \a peine que je devrais me donner pour fabri
quer au me procurer I'objet que j'achete estd'ordinaire bien plus 
grande que Ie pril' paye. La specialisation des metiers et fonctions 
<!conomiques vise precisement a abaisser Ie prix des chases diffi
ciles a fabriquer au a se procurer; elle permet It chacun d'acquerir 
a peu de frais au II peu de peine des objets dont la production 
lui serait extrememeni onereuse au difficile. 
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Naus noUS proposons dJexpUquer dans ce cbapitre les /Qis et:oIWmiques relatives 
a 18. formation des prix et de montrer, notamment. que les influences qui agissent 
sur les fluctuations des prix laissent un certain jeu i 1& IibuN humaine. Nous en 
conduroDSI'Iu'une preottupation de jastia s'impose et qu'une lnJuventitJn du 
pouvoir est possible dans l'etabUssement des prix. _ 

II nous resen, dans Ie chapitre suivant, A preaser 16 lois morales des prix. 

1. -' UNICITa DU PRIX SUR: UN MAQ.CHB DONNB 

les !!changes amenent I'usage de la monnaie " d'ou resulte la 
notion de prix; I~ prix n'es~ en effet, autre chose que fa valeur 
exprinufe en monnaie. 

Stu un mtlTcM s' !tablit un prix uniqlJL. 
C'est un fait d'exptfriem:e universelle, mais qui neanmoins 

pourrait paraitre mnge, tant sont diverses I~ pretentions des 
vendeurs et les exigenc05 des acheteurs. Void comment les choses 
se passen! et s' expliqlJLnt : 

10 Sur un marche, ache!eurs e! vendeurs lichen! d'abord· de 
$e muIre compte de fa situation. lis procedent geoo,ralement par 
comparaison avec 105 marches precedenls. lis se pressentent peu 
11.. pen les uns les autres. Certains vendeurs, s'apercevant qu'i1s De 
pourront pas obtenir Ie prix qu'ils desirent absolument, se retirent 
du marche; certains acheteurs, prevoyant un prix qu'ils sont 
decides 11. ne pas donner, se retirent de leur cote. 

2° Les restants ftniront par se 11U!tIre d' acconi, parce que les 
acheteurs, quoi'lue desireux de payer Ie moins possible, veulent 
cependant acheter, et que les vendeurs, quoique desireux de vendre 
Ie plus cher possible, venlent cependant vendre. 

30 lis 50 mettront d'accord Stu un prix /JIZiqtre, parce qu'aucun 
acheteur ne pretend payer plus cher que I'autre, et qu'aucun. 
vendeur n'accepterait un prix inferieur 11. celui qu'obtiennent ses 

I Voyez cl-dessous. 3e Part. 
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concurrenls. Des lors, chacun commence par se riserver; des 
marcbandages ont lieu; petit it petit, les choses se tassen!; on se 
fait des concessions et I'accord finil par s'&hlir. 

Parfois, Ie prix varie legeremenl entre Ie commencement ella 
fin de la tenue du marcbe. D'ordinaire aussi, subsiste un liger 
flollemenl entre un prix I11I1Xinwm et un prix minimum; la cohesion, 
en effe~ pour reelle qu'elle soit entre les echangistes d'un march", 
n'est cependant pas parfaite. 

N. B. - Le prix: n'etant autre chose que Ia valeur en monnaie, DOllS 
emploierons indistinctement dans Ia suite les tennes de valeur on de 
prix. 

2. - LES FLUCTUATIONS DES PRIX 

les fluctuations des prix soot in&essonies; elles sonl paifois 
cvnsil/enzhles. 

Ainsi en est-il, en particulier, dans les periodes de perturbation erono
mique et de transition. Par exemple : Ie XVI' sieete, marque par la 
decouverte d'immenses marches nouveaux et rattroissement considerable 
de fa production des metaux preaeux; Ie XlXe siede, ou s'accomptirent 
de grands progres techniques qui abaisserent toIISiderablement les 
prix de nombreuses marchandises; la periode troublee qui suivil la 
guerre, de 1919 a 1921 surtout, puis celie de 1921-1924. 

Ces fluctuations s'expliqumt aisement, it s'en tenir du moins 
aox generaliles. Quatre factenrs, en effet, avons-nous vu plus baut, 
interviennent dans Ia determination des prix: a) ruiiliU des cboses, 
c'est-a-dire leur correspondance it nos besoins ou desirs; b) leur 
nueU; c) les I't!SSOIJJ'tZS plus ou moins abondantes des acbeteurs. 
el particulierement Ia quantile de monnaie dont ils disposent; 
d) leur IIOlonU Ii' 0Ujuer;, OIJ de !IeIIIJn. II apparail au premier 
regard que ces quatre facteurs sonl suscepb"bles de variations Ires 
amples et de combinaisons vane... De 13, Ie perpetuel mouvement 
des valeurs el I'instabilile des prix. Ceox-ci sonl I'expression 
momentanee d'un equilibretoujours instable. 

Deux qUlStioll$ se posent ici.: cette mobili!e et cel encbevetremenl 
de causes diverses permettenl-ils de demeier des lois 8t:0n0miqu.es 
auxquelles lei; prix obeiraienl? 

Permettent-ils de tracer des lois ItIlJmJes, des normes de justice 
aoxquelles Ia conscience devrait se conformer dans Ia determination 
des prix? 

Ces deux graves questions divisent les ea.nomistes et les moralis!es 
des diverses ea.les. Les uns pretendent que des lois eronomiques 
ineludables dominen! Ia formation des prix; si quelques individus 
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NOllS rechercllerons ensuite si et comment I' organisation du 
regime des biens et la conscience personneUe des particuliers 
peuvent moderer I'interet personnel et Ie contenir dans de justes 
bomes. 

Influence, lIur fell prix, de l'lnteret personnel laisse A 
lul-m8me. 

Deux hypotheses principales peuvent se presenter : libre 
concurrence et monopole. Cansiderans·les successivement. 

Premi~re hypoth~lIe : IIbre concurrence '. 
En regime de libre concurrence, I'interet personnel porte les 

vendeurs it rechercher les prix les plus eIeves possible, et les 
acheteurs it payer les prix les plus bas possible. Chacun des deux 
groupes profite, pour en tirer avanlage, des circonstances du 
marcile, nolamment de I'abondance ou de la rarele des marcllan· 
dises, de I'affluence ou du petit nombre des amateurs ains; que 
de leurs ressources. Celie ten dance des vendeurs et des acheteurs 
est exprimee dans Ia fameuse loi de r offre et de la demande. 

Cette lai peut se formuler en ces termes : 

Sur un murcM donne, plus {es quaniiUs ojfertes par Ies vendears 
sont ronsiderables, roules moses igafes. ti' ailkurs, et moms Ies prix 
son! e1evtfs. Moins les quantiles offertes sont ronsidlrolJles, et plu.s 
les prix son! elevis. 

Plu.s Ies quaniiUs detlUllldles par les acheleurs son! ronsidErob/es, 
et plus les prix son! &vis; molu.s Ies quaniiUs detlUllldles sont 
considtrables, et moms les prix sont tflevis. • 

Cette loi est d'experlence universe!!e. 
Ene se dedait de la notion de la valeur, telle que nous l'avons 

exposee : plus un Objet est rare, plus il est intensement desire, 
tomes chases €gales d'ailleurs, parce que les quantites disponibles 
rtipondent aux !ranches d'intensile les plus Bevees du besoin 
considere; plus, des lors, on sera dispose a payer pour I'acquerir. 
Les vendeurs profiteront de celie disposition. Et inversement. 
RatA~UfS Sl1I' la pom exacie de la Ioi de I'aflre et de la 

denumde: 
Cette loi n'a pas toujours ere bien comprise. Les uos I'ont 

forcee; les autres l'ont restreinte it l'excfs. Trois remarques la 
preciseront : 

1 Nous avons expose plus ltnut les caracthes de ce regime. Voir p. 110 sq. 
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dans les periodes de disette, iI faut faisser Ii fa production Ie 
stimulant nbssaire pour ramener l' abondtmce au niVl!llIl des fJesoU1S; 
sinon la disette perdure ou meme s'aggrave. ' 

Seconde hypoth~se : Monopole. 

NOTION. - Le monopole, au sens strict, est fa situation du 
vendeur ,qui jUtient seul Ioate fa quantite d' un genre de 11UlIdwn
dises disponible sur un I1tfl1'Chi. 

La notion du monopole aJOIpOrte du plus et du moms. Elle ne 
se realise en louIe rigueur que dans Ie cas d'un praduit irrem
p/afoble, d'un desir incoerci!J1e comme la faim, d'un marchi 
inextensi!Jle, d'une durtfe iIlimitk. 

Comparez, par exemple, Ie monopole du pain, du charbon, du fer, 
des diamants, de tel genre d'reuvres d'art, etc.; Ie monopole pour un 
pay~ pour l'Europe, pour Ie monde, etc.; Ie monopole pour quelques 
jours ou pour des anm!es. 

Au sens large, iI y a, monopole quand une personne detient 
une telle quantile d'un produi! qu'elle peut exercer une inJlaence 
priponderante sur fa tUtermination des prix. 
'Le monopole est dil nature!.' arlifo:iei ou /£gal, selon son 

origine : Ie monopole /£gal esl confere par une lo!; par exemple1 
Ie monopoh! des tabacs et des allumeltes que l'Etat fran~s se' 
reserve; Ie 'monopole de I'emission des billets de banque confer" 
it la Banque Nationale. Le monopole est arlificiel.quand il est 
acquis intenlionnellement par des combinaisons economiques. 
II est naturel, quand iI nail du cours spontane des choses, 
par exemple, de la decouverte d'un gisement unique, d'une 
invention, etc. • 

Qulle est l'inJlaence de l'inUret personnel S/U' IRs prix en cas 
de monopole? 

Vintere! personnel porte Ie monopoleur a demander de sa 
fnarchandise Ie prix Ie plas avaniagew: pour '/aL Cest ce qu'on 
pourrait appeler fa /Oi du plas grand profit. 

II n'en resulte pas, comme on I'a dit parfois, que Ie monopoleur 
ait Ie pouvoir de fixer arbitrairement les prix. 

II faut etre· deux pour condure un marchi. Les exigences du vendeur 
ne peuvent depasser Ie desir de Itacheteur, ni sa capatite de paiement 
ou ses ressources. La pression exercee sur I'acheteur est variable aussi 
selon les objets : irresistible pour les objds de premiere necessite, elle 
tend it zero pour les objets de fanlaisie. 

D'autre part, Ie prix Ie plas lamziif pour Ie vendeur n'es{ pus 
Ioajours Ie plas &vi. 
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Car, d 11!eS/UC que Ie prix monte, fa (l'ltlntitC des lJIlites vendues 
dimiJwe. 

Le prix Ie plus lucratif est celui. qui, muUiplie par Ie nombre des 
unites vendues et deduction faite des frais, laisse Ie plus grand benefice 
net Aussi a-t-on vu des trusts, apres avoir monopolise un produit, en 
abaisser Ie prix au-dessous du prix de. concurrence. Certaines campa
gnies de tramways ont dii renoncer a des elevations de tarifs qui 
diminuaient Ie nombre des voyageurs. 

Cependant : Ie prix Ie pllls facratij n'est paS non pius, POI1J" fout 
prodait, Ie prix ((mespondant au pllls grtmd Ifroulement. 

UQ exemple eclaircira ce point important. Supposons une source d'eau 
de table donI le debit est de 5O.(K)() litres par jour. Pour «ouler ces 
50,000 litres, it faudrail vendre Ie litre a {),15 fr., verre eompris. A ee 
prix, les frais (installation du puits, tuyauterie, bouteilles, etiquettes, 
expedition~ uti1is~tion du terrain, salaires, comptabilite, rec1arne, etc.) De 
seraient pas couverts. En limitant )a vente a 25~ fitres, on trouverait 
acheteurs it raison de 0,35 fro et ce prix laisserait un benefice net 
de 0,005 fr~ au litre, soit 125 frs par jour. Entin, en limitant la vente it 
lO.(XX) lUres, on pourrait ecouJer la production it 0.65 fr., prix qui donne
rait un gain net de SOO frs par jour. Le proprietaire aurait done interet 
a laisser se penire Jes 4,,-5 du debit de sa source pour ert vendre 
I, 5 plu~ cher. 

Ce procede est connu et pratique de longue date, en particulier' pour 
les fruits, les epices, Ie vin, Ie cafe., Ie eaton, et~ dans les annees de 
grande abondance. On Ie designe sous Ie no~ de valorisation. 

En resume : 10 Ie monopole donne a son detenteur IJIl pouvoir 
consUUrable sur Ie prix des produits nt!cessafres. 

20 Toutefois, l'existence de monopoles n'a pas llJujours POI1J" 
. effrt tie jon:er les prix. Le contraire peut meme se presenter dans 
Ie cas, par exemple, ou la concurrence muljiplierait inutitement 
les frais d'installation; on pourrait prendre comme exemple deux 
canalisations d'eau potable pour la meme localite. 

30 Mais Ie monopole prete gimfralel1lf!Jlt Ii tie graves abus, en 
'particulier : a) it une elevation exageree des prix; b) a une limi
tation excesSive de Ia production; c) a un relachement de I'effort 
producti!. 

4. POSSIBILITB D'eTABLIR DES LOIS MORALES 
tiN MATJ"tiRB DB PRIX 

Nous venons de preciser Ie sens dans lequel agit I'interet 
personnel Iaisse a lui-meme, dans Ie cas de Iibre Concurrence 
et dans Ie cas de monopole. Son action - qui se fraduit par la 
loi de I'offre et de la demande et par la loi du plus grand 
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profit est reelle; ses effets sont immenses et partiellement 
incoercibles. 

Les economistes liberaux aUaient plus loin : Us pn!tendaient Ja lei 
de I'offre et de 13 demande absolument fatale; Us la disaien~ de plus. 
aussi bienfaisante que possible; non pas en ce sens qu'elle rea.tisat 
rage d'or, mais en ce sens que, de son jeu, devait resulter Je maximum 
de prosperite possible. lis conduaient que tout l~effort des particuliers 
et du pouvoir devait tendre a fatiliter de toute maniere Ie jeu de cette 
loi en maintenant Ie milieu libre. Us pensaient que toute tentative pour 
reg!er les prix, en dehors de la 1m de foffre et de la demand., etail 
vaine et meme funeste, parce que contrariant l'onlre nature} des choses 
et amenant des repercussions desastreuses.. 

lis admettaient seulement Ja possibilite d'uDe intervention indirecte sur 
les prix, consistant, par exemple, dans la multiplication des produits. 
dans Ja modification des besoinsJ dans la diminution ou raccroissement 
de la quantite de la monnaie, procedes qui n'atteignent pas la lo~ mais 
modifient seulement les conditions dans lesquelles elle joue. Pour Ie 
reste, disaient-ils, iJ est aussi impossible_ d'ecbapper it. la loi de l'oHre 
et de,la demande qu'a la loi de la pesanteur. 

Mais la difference entre la loi de la pesanteur et la loi de 
l'oftre et de la demande est que Ia premiere exprime une relation 
physique des corps materiels entre eox, landis que Ia seconde 
traduit une tendana hlU1Uline doni r inlmsilt! et Jes I1II1IIifeslBlions 
dt!pen4enl. tIons une t:eI'faiM meson, des numrs, des lois et de III 
JiIJoTE iJUfividaelJe. Ces\ pourquoi, nous avons signale et souligne, 
parmi les facteurs qui interviennent dilns la determination des prix, 
III volonU des acheteurs et des vendeurs. 

L'interet personnel peut s'exacerber en egoisme; il peut s'att€nuer 
en desinteressement; il peut se regler dans ses manifestations. 

II est d'ailleurs tempere par une autre tendance naturelle, a savoir 
la tendance sociale qui porte l'homme a s'unir il ses semblables 
pour assurer, par de communs efforts et de communs sacrifices, 
Ie bien de tous. Celie tendance est secondaire, mais elle existe. 
L';nt&a personnel est done susceptible de degris, selon les m<rois 
et les principes qui dominenl dans une societe don nee; il peut se 
plier a des regles morales. Cest ce qui fait que tel peuple ou lei 
jnd;vidu est plus inUrr:sse que d'autres; c'est ce qui fait aussi 
que Ia conscience a plus ou moins d'empire suivanl 105 cas, pour 
moderer les prix '. 

, Par exemp!e. pendaDt la guerre. dans Ie pays occupe et sur Ie front, on 
a constlte Ia difference entre Ies productears on oomme~ts profondement 
imbus d'idees morales eo matiere d'idw!ges et ceux qui ne soageaieat qu'l 
benefider du ~rTCmCllt de J'offre et de l'ittteusite de- la dellWlde. 
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En resume done, I'intere! personnel dolt, en principe, etre regie: 
a) pour ne paS degenerer en cupidite ou en egoisme et b) pour 
sauvegarder Ie bien general; et .i1 /Nut eire regie, puisqu'il est 
sous Ie controle de la volonte Iibre laquelle, en matiere de prix, 
intervient dans I'appreciation des chases et dans la determination 
de contracter au de ne pas contracter. • , 

Ce qu'i\ ya de.vrai dans 1a doctrine Iiberale,c'est que I'interet 
personnel est tres puissant; qu'i\ est difficile 10 contenir dans de 
justes limites, lorsque les circonslances favorisent 10 cupidite; et 
que, en consequence, Ie regime des biens doif etre combine 
de fa""n a eviler Ie plus possible Ie recours aux mesures legales 
et I'appel direct a la cOnscience; la sagesse recommand~ de compter 
avec la faiblesse humaine et de ne pas placer trop, souvent les 
hommes enqe leur interet et leur devoir. . 
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CHAPITRE . III 

LE JUSTE PRIX 

BIBliOGRAPHIE. - S. THOMAS, In lib. 5 Ethic., led. 9, et [n lib. 1 Politic., 
. led. n - 2" 21b;, q. 77. - lESSlUS, D~ IllS/ilia d 1~6 lib. 2, Cap. 21. No 1 et sq., 
- V. BRANT'S, Les tltiorits iconomiqul!S aux"XJJJe et XIV~ s;edn~ Louvaio, 1895. 
- GONNARD. Histoin US dDctrina IMnomiques. I, Paris, 1921. - VERMEERSCH. 
S. I'f D~ iusfiUa, q. S. 2;\ edit,. Bruges. 19(}4.. - GARNIER, De ritJie dll jusle 
pnx chez l~ tMoJogin;s ~ ks canonistes du "moya lip, Paris, 1900. - A JANVIER, 

O. P., LA jllStice et Ie droit, Paris. 1918. - COULET, S. I., L'EgI~ et Ie pro!J/lme 
icoMmique. Paris, 1921. - E. JANSSEN~ Le juste prix. Compte rendu du Congres 
d'economie sociale catholique de Liege, 1920. - C. OlD£, FDrmation t!i lvolutWn 
de fa no/ion de juste prix, Paris, 1922. - V. FALLON, S. J.. Lt! jllSte prix, dans 
la Nouvelle revue tltioiogiqut!. Tournai, mars-avril 1924, tire a part sous Ie 
titre ; Le juste prix et Ie prix des clut.rlJDItS. - P. BOVEN) i.e prix normal~ 
Paris, 1924. 

l. - PIUNCIPil al>NeRAL 

En consequence de ce que nous venons d'exposer, il y a lieu 
de proel_mer Ie principe general suivant : 

Une preoccupation morale, un soucJ de Justice dolt pre-
sider it 1'6tablissement des prix. 

Ce principe se precise dans deux applications principales : 
\. Organisation du regime des bieJr!;. 
le Vgisfateur dolt reckerdu!r quel regime des biens il doitetobliT : 

quelle part iI doit faire a I_ propriete privee et a la propri"I" 
commune; quel jeu il doi! laisser a la libre concurrence; quelles 
restrictions ou quel controle il dolt imposer aux monopoles; 
quelle reglementation if don prescrire au commerce; quels genres 
de contrats il doit permetlre ou prohiber; quels objets il do it 
exclure des echanges; quelie latitude it doi! laisser aux associa
tions professionnelles, etc, en vue d'aidu a fa realisalion de fa 
fin primordillle des. biens male riels qui est de meltre a fa ptJI"Ve de 
taus et de chocun Ie maximum possible de biens necessoin:s et 
mime utiles '. 

II. Transactions entre poriicu1iers. 
Vue regIe de justice doli domina les echanges prjvls qui, se font 

dons Ie cadre du regime des biens itabli. 

I efr ci-dessus, theorie: de la propriete priv«., p. 162. 
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Nier ces principes .. c'esl debrider la cupidile; c'est laisser dege
nerer I'interet personnel 'en egoisme; c'esl abandonner I. conduite 
de !'oomme a. une lendance aveugle, au lieu de la renteUre au 
controle de·la raison et de la conscience. 

%. _ LOIS PARTICULIERES DU JUSTB PRIX 

L ,La justice exige, dans les contrats' onereux, equivalence 
reelle entre Ie donne et Ie ""'U. II y a un juste prix objectif. 

En affirmanl I'equivalence nlelle desvaleurs echange.. el 
I'objectivit,e des prix, nous ne pretendons pas que loul soit objectif 
dans les valeurs au dans ·Ies prix; 1I0us avons soulign,; plus. haul 
Ie cole subjectif et relalif de ces nolions. Mais noUS voulons dire, 
d'une par~ que la liberte des partieS ne suffit pas 11 legitimer 
Ie prix convenu, ~ d'aulre pa~ qu'iJ existe des regles indepen
danles de I'appreciation .. des parties pour la fixalion du jusle prix. 

A. - La liberM des parties /Ie suffit pas Ii justifier le prix. 
En effet, a) la libert,; des parties n'esl qu'un des elements dont 

,dependent la validite ·et la leg;limiled'un cOntral; elle ne cort
cerne que les sujets ducontrat. II y en a d'autres, qui concernenl 
I'objet; noiamment, I'equivalence des prestations ou des objets 
echange.. 

Un contral peul etre vicie, non seulemenl par erreur, frau de, dol au 
violence, mais par lesion, c'esl-a-dire par Ie fail qu'une des parties 
ne ,"",oil pas l'equivalent de ce qu'elle livre; par exemple, Ie cas 
de I'acheleur qui paie 50 frs. ce qui se vend communemenl 20 frs. 

0) La Iiberte des parties est une notion equivoque. On peut 
I'enlendre dans Ie sens strictement psyclwlogique : dans ce sens, 
iI y aura !ibert" des que los parties sauronl de quai it s'.gil el 
consentiront, etanl en possession de leurs faculles. L'homme 
menace par los voleurs et qui leur abandonne sa bourse agil 
librement, pourvu que la peur ne lui ait pas precisement enleve . 
I'usage de ses facuJtes. Mais on peul entendre la !iberte des 
parties dans un sens plus large, morakment parlant : it y aura 
alors Iiberte dans la mesure au la contrainte et la pression seront 
absent"; qu'it s'agisse d'aiJIeurs d'une pression provenanl des 
circonsiances au de I'intervention intentionnelle d'une personne 
delermine.. Entre Je contractant qui consent de grand cceur el 
celui qui se resigne pour eviter un plus grand mal, iI y aune 
distance immense. . 
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c) Le principe de la Iiberte des parties ne resout pas la question 
,parce qu'il ne precise pas quelle est fa dose de liberIe neassaire 
pour qlU! Ie contrat soit jusle. Or cette dose variera singulierernen! 
suivant les cas : Ie donateur qui fait une liberalite sous la menace 
n'est pas tenu; rnais Ie debiteur qui s'execute sous la menace 
contracte justeinent L'homme affame qui accepte de payer un 
pain au double de son prix; Ie debiteur qui pour echapper il la 
faillite, accepte des conditions usuraires; I'ouvrier qui pour 
nourrir sa femme et ses enfants, accepte un salaire de famine, 
slors que les conditions de I'induslrie permettraient une meil
leure retribution; l'etourdi, Ie maladroit, Ie prodigue qui paient 
des prix surfaits; tous ces conlractants sont leses; ils subissent 
une injustice. Et pourtant, i1s savent ce qu'ils fonl et ne subissen! 
ni frau de, ni dol, ni violence; ils sont aussi libres que. Ie debiteur 
qui 'rembourse sa dette sous la pression de la menace. Mais, dans 
un cas, il y a equivalence des presfations et dans I'aulre, il y a 
in"galite; de 111, daDs un cas, la justice 'e~ dans I'sulre, I'injustice. 

B. - II aisle, indepeudamment de la Iiberte des parties, des 
rigles auxquelles la raison leur fait un devoir de se rapporter. 

I.e prix sera juste qlllllld il sera &hli eu tfgard Ii tous les 
flEthenfs qui raiso!l1ll1hlement mEritent d'itM pris en coRSiUmtion. 

Ces elements sont les suivants : \. fati1iU des choses, c'est-a
dire leur correspondance aux beSoins; 20 fa rarete ou I'abundance 
des choses en comparaison des besoins en presence; 30 les res
souras plus ou moins abondantes des acheteurs; 40 fa ritrilJatfan 
convenable Ii jaire IlIl travail fwmain; 50 fa destination primordiale 
des biens qui veut que les biens n<'cessaires soient mis a Ia portee 
de tous et que les au!reS biens soient repartis aussi largement 
que possible, eu egard toulefois il I.. necessne de la capitalisation 
et 10 retribution des activiles suivant I'importance de leur role 
eronomique, ainsi qu'aux exigences de I'ordre et de la paix -sociale; 
60 fa mofl1iite ou la miiDlUllite des besoins Oil lUsirs Ii satisjaire. 

PREUVE. - La consideration de I .. destination gtnmJle des biens. 
tel1e que nous venons de la resumer iei, s'explique et se justifie 
par ce que nous avons dit plus haut au sujet du droif de 
propriete. 

Les egards particuliers dus au travail htlllUlUt seront precises et 
prouves plus bas. 

L'lltilite des choses est evidemment digne de consideration. 
Quant ~ la 1"tlI"ete et tllIX TeSSOuras, leur prise en consideration se 

juslifie par les effets qui en resulte~ a savoir : oj une consom-
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mation proportionnee 11 I'abondance ou 11 Ia rarete des biens; 
b} une repartition des ressources suivant leur abondanee; c) une 
stimulation efficace de I'activite economique. 

Enfin, if faut avoir egard 11 la moralilil ou 11 la rationalit8 des 
desirs en question. Un desir desapprouve par I. morale ne 
peut fonder moralernent I. valeur d'une chose '. 11 est immoral 
de tirer profit des erreurs, des travers, des folies ou des vices 
d'autrui. 11 est immoral de les satisfaire. . 

Dfautre part, iTois observations s'imposent : 
10 l'usage on Ie non-usage de la pillparl des biens sont moralement 

indifferent. et partant laisses all lib" choix des hammes. On peut 
pni!erer a wn gre leriz ou Ie ble, 10 bi~re au Ie cidre, tel vin ou tel 
autr~ Ie beurre au I'huilt; Ie the ou Ie cafe, 1a tuile au l'ardois.e, la 
pierre bleue ou la pierre blanchel la 10ile ou le coton) les pigeons 011 les 
pinsons, les vieux timbres au les vieilles porcelaines, etc., etc. les valeurs 
de ces objets vanerant avec les mreurs et avec les modes. 

20 La propriete conferant a chacun la Ubre disposition de ses biens, 
n apparlunJ tl chacUlt dJapp~r a qui tlli CDRvient et Ie prix qu~iJ veut ~n 
donner. La presomption est done pour la legitimite des desirs de- chacun. 

30 Ce n'est que dans k cas d'icart ariain rt "otabk que 10 conscience 
fait un devoir de- corriger Ja Iibre appreciation des interesses. La loi de 
I'offre et de la demande, sans etre souveraine, gard_e donc un champ 
trb large 2. 

II. En regime de concurrence et dims des circonstances 
-normales, 1e juste prix est 1e. prix du march';. 

Dans ee principe, deux points sont 11 distirtguer : 
1. En regie generate, c'est Ie prix da I1IiUClte qui fait /Oi et npn 

pas Ie prix correspondan! au" circonstances particulieres 11 tel 
acheteur ou 11 tel vendeur. En d'au!res termes, III valeur li'tfduul{!C 

primL III valeur Ii' lJS(J{!e. 
En effe! : a) !'echange est Une institution sociale etablie pour 

Ie bien commun et qui atleiDt d'autant mieu" son but qu'elle se 
regie davaDtage sur les besoins, les ressources et les volontes de 
la masse des interesses '. 

b} Par Ie respect du prix du marche, on realise I'equivalence 

1 II Y a aussi des dloses qui. en raison de leur dignite. ne peuvcnt etre 
evaluees A prix d'argent et ne peuvent faire l'obie1 des khanges : on De vend 
pas au convictions., son Yote, son jugement; on ne traflque pas des choses Saintes. 
Ces choses soot hoI'S tt>mmeru. 

111: M.. a. VALOIS semble avoir perdu ces cheses de vue dans la Ureorie qu'il 
esquisse de la valeur, dans L'E(;'(Inomie nouvelks p. 145 sq. 

J efr cl-dessus, p. 186 et ci-desscus, 3~ Partie, In Section. Chapitre I. 
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objective des presfations ou des "hoses echangees, chacune elant 
communement ecbangeable contre I'autre; 

c) On coupe court au,," erreurs d'appreciation, a I'abus des 
distractions, des faiblesses, des passions ou d'es necessites. 
particulieres. 

d) On assure plus de stabilite aux valeurs; d'ou resultent une 
plus grande sl_bilite dans Ies situations de chacun et tine plus 
grande fadlile de prevoir et d'organiser loules choses. 

c) On permel aux pouvoirs publics d'influencer les prix dans 
Ie sens dem;mde par Ie bien commun, en reglant les conditions 
generales du marchl!. 

2: Dans Ie cas tf llII regime de concurrence sag.men! temptfd t;t 
dllllS des circonstam:es Iwrmales, Ie prix qui s'mb/if sponfalufment 
sur Ie march" est jaste. 

NOlls supposons un regime de concurrence sagement tempere, 
notamment pour ce qui conceme les centlltions et la retribution duo 

. travail humain 1. 

Nons exduons les cas de fraude, dol, accaparement. manreuvres 
tendant a tromper les interesses sut les disponibilites et les ressources. 

Nous excJuons aussi Ie cas de disette aigue des choses de grande 
necessile . . 

PREUVE. 1. Dans ceHe hypothese, Ie prix du marche resulte 
uniquement de la combinaison des elements que nous avons 
signa!es comme dignes d'etre pris .en ~nsideration. II est donc 
juste. 

2. La concurrence temperee ella loi de I'ofire et de Ia demande, 
- sous les reserves que nous avons prevues " ~ onl les meilleurs 
ejfets pour fa prosperit" gint'raJe, a savoir : stimulation efficace de 
I'activile; - economie; - esprit de progres; - production plus 
abondanle; - prix se rapprochanl du coill de production; 
repartition des biens selon I'utili!e economique des apports de 
chacun; - equilibre entre la produclion ella consommalion. 

Les prix qui en resultent repondent donc it la conception d'un 
bon regi",e des biens. lis sonl done jusles. 

3. CoNflRMA nON. - Partout et toujollrs, quand les conditions 
supposees ci-dessus ont ele realisees, Ie prix du marche a oite 
considere com me juste. 

1 Cfr ci-dessus, Ire Partie. 3c SectionJ et d-dessous : 3e Section. La Timun/
mtifJn du fraMiihurk p. 224 sq. 

• Notamment. p. 113 suiv. 
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Ill. En cas de fraudes ou de manreuvres faussant Ie jeu 
naturel du marche, Ie juste prix est celui qui s'etablirait en 
l'absence de ces fraudes et de· ces manrenvres. 

Les rectifications lIecessaires pourront etre estimees par des 
hommes probes, sages et competents. 

Iv. En cas de monopole, Ie prix ne peut s'etablir au gre 
du monopoleur, ma,is en tenant compte des elements que 
nous avons precises ci-dessus. 

II n'y a, en effet, d'honn~te que CI! qui est raisonnahle et repond 
tl lJl destiJUItwn des choses. 

Par exetllple. un inventerir peut demander, pour son brevet ou son 
produit, un prix correspondant it Itimporfance de son invention, ce prix 
ftit-il tres eleve; mais I'accapareur qui speeule sur la disette pubHque 
est criminel. . 

L'injustice'serait d'au!an! plus grave que Ie monopoleur abu
serait de sa preponderance pour exiger des prix excessifs en tfchange 
d' objets tie phis grande nkessift. 

Nous e"primons iI dessein Ie principe sous celte forme relative. 
II y a, en effe!, un Ires grave abus 11 forcer les 'prix des produits 
de premiere necessite, puisque Ie but primordial de tout regime 
des biens est de foumir it tous Ie necessaire. II n'y a pas d'abus 
ou il n 'yen a guere 11 demander de hauts prix pouy des objets 
de pur luxe. 

N. B. - Le cas de pillS en plus frequent' 'd'entente entre les 
producteurs ou entre les vendeurs se ramene au cas de monopole. 

V. En cas de disette aigue de choses necessaires, Ie 
meme principe vaut que pour Ie monopole. 

En effe!, les ctele.iteurs possedent, dans cette hypothese, nne 
telle preponderance qu'ils sont en etat d'exiger des prix exor
bitants '. S'ils usaien! sans men.gemen! de cette prepon
derance : 

a) les biens m!cessaires ne pourraiellt plus etre acquis que par les plus 
fortunes, alors que personne ne devrait en etre totalement depourYu; 

b) les detenteufs pourraient imposer d~ prix ruineux pour la plupart 
des acheleurs; 

c) lis pourraient s'ahribuer, sans prestation correspondante tre leur part, 

t Par exentple. In productwrs de charbon l'lpres l'armistice; les agricllUeurs 
pendant III guerre. efr V. FALLON., Le ;ilSte prix rl I~ prix des cNnrbons, 
Tournai, 1924. 
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une portion enorme de la richesse generale; - d'e la, la ruine de la 
moyenne bourgeoisie et des petits rentiers depuis l'armisticej 

d) ils provoqueraie!lt souvent de graves perturbations ~conomiques I, 

Toutes ces consequences sont en opposition directe avec la 
destination des biens materiels et avec les buts poursuivis dans 
I'organisation d'un juste regime deS biens. 

Par consequent, les detenteurs ne peuvenl user sans limite de 
leur siluation privilegiee; ils doivenl s'en .rapporter aux conside
rations generales dites plus haut. lis peuvenl s'assurer une retri
bution convenable pour leurs frais, leurs risques et leurs travaux; 
ils peuvenl meme ilever les prix en raison de la nt!cessite generale 
de restrelndre la consommation el de susciter une offre et une 
production plus abondantes_ Mais i1s doivent avoir egard a la 
detresse des acheteurs et leur laisser, dans louie la mesure du 
possible, les choses necessaires ii des prix abordables-

CoroJlaire. - En cas de diselte, -il est dd devoir tks autorites puhliques 
de determiner les prix des produits necessair5, afin de fixer les incertitudes 

. et d'~iter les contestations. 
Ces prix It!gaux obligent en conscience. 
Les autorites doivent, en outre. organiser un contrlJ[e severe des prix 

imposes. Elles devront meme generalement organiser la repartition des 
quantites disponibles. Cette repartition est, en effet, le moyen efficace de 
couper court aux violations des prix legaux et d'assurer a chacun sa part.. 

Quant a pretendre que les prix legaux sont ou bien inefficaces ou bien 
hm~tes. ce sont la des exagerations. les prix legaux sont inefficaces 
quand, dans une societe ou ta conscience est faussee ou engourdie sur 
ces maUerest Ie pouvoir se contente de determiner des prix sans en 
organiser Ie centrole ou sans imposer une reparlition. Jls sont funestes 
quand ils ne menagent pas it l'offre et a la production Ie stimulant 
necessaire pour retablir gradueUement l'abondance. 

Ce qui est vrai, c'est que )a matiere est delicate et que les mesures 
prises doivent etre coherentes. 

L'analyse que nous avons faite de la valeur nous a monbi que cel1e·ci 
dependait en partie de la volonte des vendeurs. Le pouvoir, au besoin, 
est arme pour les contraindre. C'est ainsi quton vit, a Paris, en avril 1921. 

1 La crise de 1921 fut occasionnEe. en grande partie. par les prix excessifs 
demandes. )'annee precedente. par les producteurs et 16 commen;a.nts. 

L'endettement de l'Elat belge. source de ses difficultes fin8nci~ est du en 
grande partie A I'exageration des salaires et des prix depuis l'annistice. l'ttat 
ayant dO : 10 payer des sommes exa~r~es pour les reparations. parce que 
ma'~riaux et main·d·reuvre ~taient hOB prix; 20 payer a ~es taux exorbitants Ie 
charbon pour !reS chemins de fer et toutes les foumitllres qui lui ftaient 
nect:SS.1ires; 3ft relever les tra.itements et salaires de son personnel en raison de 
I'accroissement general des prix. 
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1es bouchers qui maintenaient des prix exageres, quoique Ie hewl sur 
pied eot considerabtement baisse, obiir a ltinjonction qui leur fIlt faite 
par les autorites et abaisser leurs prix de 30 0;'0, du jour au lendemain. 

VI. Le vendeur ne peut exiger un prix superieur a la 
valeur d'echange en raison de la valeur d'usage que I'objet 
aurait pour l'acheteur .. 

En effe!, 10 personne ne peut vendre ce qui ne lui appartient 
pas. Or, I'utilit'; particuliere qu'une chose peut avoir pour tel 
acheteur est Ie fait de eet acheteur et non pas du vendeur. 

2° 1lI regie contraire entraine comme consequence I'abus des 
necessites particulieres, des passions, des caprices ou des erreurs 
des acheteurs. . 

VII. Mais Ie vendeur peut demander un prix correspond3I)t 
a .la valeur d'usage que la chose a pour lui. 

En effel, chacun a droit 11 un dedommagement pour Ia perte 
ou Ia privation qu'jJ subi! en' cedant son bien a autrui. 

REMiO.RQUES. - I. Les multiples elements qui interviennent dans 
la determination du jusle prix et I'absence de cohesion parfaite 
entre les membres d'un meme march'; donnent lieu d'ordinaire 
it un certain Holtement des prix. On distingue· d'ordinaire un prix 
maximum e! un prix minimam, dans les limites desquels Ie prix 
reste juste. 

2. Les moralistes donnent generalement comme regie du juste 
prix I'estimation commune, c'est-a-dire I'opinion de la masse des 
interesses ou Ie prix du marche. . 

Cette regie empirique suffit pratiquement dans la plupart des 
cas. Mais il se pent que l'estimation commune s'€gare; mieux 
inform.;", elle se prononeerait autrement. En consequence, les 
moralistes renvoienl, pour les cas douteux ou suspects, au jugement 
d'hommes probes, sages e! competents. 

Celte nouvelle regie pratique se recommande d'elle-mem •. Dans 
les rnatieres compliquees et delicates, Ia prudence ordonne de s'en 
remettre a de sages conseillers. 

Mais ces conseillers, d'apres queUes considerations se guideront
ils? Comment justifieront-iJs leur estimation? <Amment en 
prouveront-ils la justesse contre I'estimation commune errone.? 

Les motifs de leur jugement seront ceux que nous avons 
exposes ci-dessus.. Ces motifs donnen! Ia justification intrinseque 
de I'estimation commune ou de I'estimation des hommes sages, 
probes et compelenls. 
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LA REMUNERATlON OU'TRAVAILLEUR 

Apres avoir analyse les notions de valeur et de prix, apres avoir elabli . 
les lois fondamentales du juste prix, nous allons passer successivement 
eq revue les participants a la production et examiner la remuneration 
qui revient a cbacun d'eu~ 

Naus commencerons par Ie ~~vaineur. 

Comment oblient-il sa 'part du produil?Quel/e doil etre celie 
part? 

Us questions ne soulevent guerede difficultes dans Ie Cas du 
lravailleur tIJdonome, culfivateur exploitanl son propre champ, 
negociant operanl avec ses propres fonds, artisan employsnt les 
installations et les matieres premieres qui lui appartiennent. Maitre 
de tous les elements de Ia production" il s'allribue legitimement 
toul Ie produi!. 

Mais souven!, Ie travailleur exerce son activite ,sur un "'nds 
lour ou avec des moyens en!pTlJltUs; ou encore, iI s' assock avec 
un proprietaire, celui-ci apportant son bien - champ, capital, 
alelier, - lu~ son travail, pour gerer Ie lout en commun et s'en 
partager les benefices. 

Plus souvenl encore, Ie travailleur, au lieu de s'associer, 
s'mgage. c'esl-a.-dire qu'il se met a la disposition d'un employeur 
pour b"availler, sous sa direction. a un ouvrage convenu, moyen
nanl un salaire ou trailemen!. 

Quelle est la ~ de cet engagement? Quelle remuniration 
merite ce travail loue? 

Cesl a I'etude du' probleme ainsi pose que nous devons nous 
aliacher sunou!, parce qu'il correspond liu cas Ie plus frequent et 
que la r.;ponse trouv';' foumira une base pour la solution des 
aulres cas menlionnes ci-dessus. 

Division. - Nous diviserons I'expose en cinq chapitres. 
Dans I~ p1Wlri.er, nous analyserons Ie contrat de travail; nous en disco

terons 18 legitimites les avantages et les inconvenients; HOllS eX3minerons 
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les correctifs qu'on songe .a lui apporter : participation aux benefices; 
actionnariat du travail; participation i la gestion; conseils d'usines. 
l~ deu.x.iime duzpitre traitera du salaire minimum ou salaire familial. 
Le lroisi£me sera consacre au juste sa1aife et aux institutions qui 

compte-tent Ie salaire ou s7y ajoutent ; assurances socia1es et allocations 
familiales. 

Le qUflirihu£, a I'organisation en vue du contra! de travail : con!ral 
collectif; greves et Iock:ooaut; syndicalisme. 

Le cinquihne, aux principes de la h'gislation du travail. 
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CHAPITRE I 

LE CONTItAT DE TItAVAIL OU DE SALAItIAT. 

BIBLIOGRAPHIE. - l~ON Xlii, Encyc1ique Rerum NOWlrum, 1891-
L GR~GOIRE, U Pa,x, les CfJtlwliques d Ia qllertwn sociak, 4e edit., Paris. 1907. 
~ V£RMEERSCH. S. I., De /ustilio., Q. 10, Bruges, 1904. - P. BEAUHGARD, 
Essai SII/' la tltltJ;l'ie du salain, Paris, 1881. - J. BAT.ES CLARK, Tu distribution (If 
wmllh~ New-York, 1899. - F. ScKLOSSs Us mudes tU r1rnunlratkm dR travail, 
3e edit., Paris, 1902. - C. CORNEUSSEN, Tkion~ cia sttIain* Paris, 1908. -
E. LevASSEUR,. Sa/aires tt $!lmriat, Paris, 1909 (qui donne Ulle abondante 
bibliographie). - P. LEROy-BEAULIEU. Trait!, ~ edit., Tome II, Chap. II, et 5uiv., 
Paris, 1914. - DUTIiOIT, L~ ControL de salariat, SemfUM sociak de Frana, 
Lyon, 1907. - A. BoISsARO, Contrat de travail d saiariJz4 Paris, 1910. -
MARTINI, La notion du contrat th /mvaili Paris. 1912, - L GA~RtQUET, U riginl~ 

du tl'tlvaili Paris, 1908. - P. BAYART. La natun du contraJ d~ travail, Rn>ru 
soeiall mt!zo/ique. 1913-11)14. - F, DRYVERS, Le coittrat de travail, RnoUL sodale 
ctrIhDIique, 1912, 1913-1914. 

Lois du 10 mars 1900 sur Ie Contrat de travail, et du 7 .lout 1922 sut' Ie 
Contrat d'empJoi. 

R. MERLIN, U amtrat de irav.aiJ, Ie Sfl/ain d Is parlicipatitJn aux /Jinif1Ct!S, 
Paris. 1907. - A. TROMBERT, La partfcipatiJJn flUX blnlftces, 2t edit., Paris, 1912. 
- Report on profifsliiulng and lafJolU~~hip in tIu U.-K .• Londres, 1920. 
- R. SIMON, La co-association du. capital et du travail m Ang/Ltere, Marseille, 
1920. - Cte R. DE BRlEY, £SSm Sill' fassociation du upilal d du travail pal' 
ractitmnarial ouvrie,., Paris, 1914. - P. A,uHAN. L'assoristion dll travail d dll 
Cf1/JitaJ par les actions de travail, Paris, 1920. - p, DE MOFFARTS, U. Il/1Pli
mtion de radWnnariat ouvriu, BruxeUes, 1923. - A. ARNOV, La participation 
des trovailklU'S a fa fPStion des enireprists. Paris, 1920. - M.. TURMANN. 
Problbnes scd4ux tlll travail bfdustritl, Paris. 1" serle, 1921; 2e sene, 1923. -
H. BRAUNS, Dos Bdri.rtitegl!S~fz. M_-Oladbac~ 1920. - Sur Ia loi alkmande, 
voyez aU5si Revue dll Trallail, fevr.-mars 1920. - MKr PoTIlER, La mora~ 
cat/wlique dies qut!Slions socia/es d'aujourd'hui, Charleroi, 1920; Bruxelles. 1921. 
- C. UIDE, Des imtitulions u. ,'ue tU, III irlUfSformatiDiI -ou de rllbolilitm dll. 
salariatJ Paris, 1920. - f. FAONOT, La pari da travailleur daM /0 gestion des
M/nprisn, Pa.ris, 1919. - R. PICARD, U colltrOle DIl!''''' SIlT /a gestion des 
entnprlses, Paris, 1922. - P.-L BRUN, CogesfiDn d rontrOk des l1uvri6s daIIs In 
enl"prises industridll!S. Paris. 1923, - P. DESSART. Rapport sur radionnariat dll 
tnJv(lil, au Cangres d'economie sDciale cathoUque de Liege, 1920. - J. CuVtJTS., 

Rapport sur les ColfUiIs d'fJsin~ ibidem (qui donne nne bibliographie tres 
detaUlie sur les amseils d'usine). - G. CAROOUE, LI!S Consei/s d'll$i'tu, Dossiers 
de I'Aelion Catholique. nov. 1922. - H. OEFOVRNV, Les COlluils d'usw, 
BrunHes, 1923. - JOVANOVITCH. Le rmdmrmt mtuimum dll travail ollvmr, 
Paris. 1923. 

Depuis des tnilliers d'annees que Ie contra! de travail se pratique 
sous Ious les cieux, on pourrait eroire ce genre d'engagement 
connu dans les derniers details de sa theorie el definitivement 
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re~ dans la pratique des. relations sociales. Cependan~ il est 
aujourd'hui I'objet de controverses ardentes el subtiles. On epilogue 
sur sa nature; on con teste sa legitimite; on Ie rend responsable 
de tous les maux actuels '; on predit sa disparition. Comme iI 
arrive en pareille occurence, -!'accuse trouve des defenseurs, dont 
les plaidoyers ne sont pas tous sans replique, et des juges, dont 
les condamnations ne sont pas toules sans ,appel. , 

Une analyse s'impose done, qui degage les elements essentiels 
du contra! discute et en determine la nature exacte; puis,. un 
examen impartial des arguments et des objections qui se eraisent 
it son sujet; enfin, tine critique - bienveillante mais attentive -
des refoflnes proposees; critique bienveillante, parce que tout 
effort vers Ie progres est louable el que louie amelioration .-eeUe 
du sort des travailleurs, qui sont la grande t\lajorile du genre 

. humain, se.ail hautement souhaitable; mais critique attentive, parce 
que les experiences sociales ne se font pas in anima viii el que 
les reformesmaladroites ou meme simplemenl les promesses 
ilIusoires entrainen!, en ces matieres, des consequences funestes. 

z. - ANALYSE DU CONTRAT DE UAV'AIL 

Definition. - Le contral de travail se definit : un contrat par 
lequel Ie travailleur s'engage it travailler sous ['autorit'; la direction 
et 10 surveillance d'un employeur, moyennanl une retribution 
certaine, immediate el determine. d'avance '. 

Dans cette definition, Ie mot autoriU indique Ie pouvoir de commimder; 
Ie mot dinetion, les avis et plans donnt~s pour l'execution du travail j Ie 
mot surveillance, Ie controle exerce par l'empIoyeur. 

--.-... ~.--.... -

1 Le terme de saiariat est souvellt employe dans uo sens pejoratif pour 
designcr·l'e:nsemble: des maw; dont souffre aujourd'hui la classe oumke, en 
les rattachant a tine des institutions caradCristiques de notre regime social. 
De meme. on dit r:apitaJisme pour signifier Jtensemble des &bus attrlbues all 
role marquant du capital dans la societe actuelle. Nous evilons. de parti-pris, 
ces. manieres de parler Elles sout inexactes. flies rejettent sur telle ou telle 
institution 1a faute d'abus et de maux qui viennent. en realit~ dlun grand 
nombre de tauses <liverses. et qui ne sont pas essentiellement lies i .celte 
qU'on incrimine. 

It Nous choisissons les termes generaux de travailleur et d'employeur en raison 
meme de leur signification large. Qu'il s'agisse. en effet, d'un ouvrier~. dOun 
employe, d'un contremaitre, d'un ingenieur. dtun directeur meme, ou d'un 
fonctionnaire. Ie contrat qui intervient entre eux et ceJui qui 16 engage est, 
pour J'esscnile), identique. 
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I. QI/£l est, au juste, I'objet iill contrat de travail? 

Oli" a raffine sur ce point; des subtilites onl ete imaginees par des 
auteurs ... qui consideraient com me immoral un engagement portant sur 
Ja personne de I'ouyrier et qui voulaientt malgre tout, trouver au contrat 

'de travail un autre objet 
Certains ont dit: I'ouvrier engage seuJement l"effrt ou Ie terme de son 

t,avail~ Ie produit en tant qu'i( en est l'auteur; ou encore: it engage Ia 
part de la valmr du produit qui lui revient. 

Mais cette conception ne repond pas a l'intention des parties, telle 
qu'eUe se manifeste dans la pratique constante et dans Ie langage. 
l'ouvrier dit : ie m'engage; j'engage mon 1ravaiI; je me loue; je loue 
mes bras, etc. 

D'lUltres ont dit : Pouvrier n'engage pas -sa personne mais seulement 
sa fora de travail, son activite subjective, OU, plus precisement encore, 
/' ade tie son adivit., son travail, 

.Mats I'acte est inseparable de l'activite et I'activite est inseparable 
de la personne. Qtti engage son acte ou son activile engage done sa 
persoAne. 

En realit", Ie travailleur s'engage lui-mPme; iI engage sa personne; 
iI se met sous I'autorite et la direction du patron. 

Mai. il ne s'engage pas totakmmt. n; sans condition. II s'engage 
pOllr certains travaux, pour un cerlain temps, sous certaines 
reserves, a certaines conditions relatives 11 1a dure., quotidienne 
du travail, aux repos, II I'intensire de I'effort, au lieu, au mode 
du travail, ek'. 

En resume, iI engage sa personne polU t' emploi. dans les limiles 
et moymmmt lu retribution tUfinis par Ie contrut Iibrement debatlu et 
consenti par uti. 

2. Ql/£l1e est la cause du contrat de travail pow k travai/Iear qlti 
s' enga"ue? ' 

C'est fa retribution: salaire, trailement, emoluments. 
Celte retribution a trois caracteres dont !'imporlance est teUe 

que nous avons voulu les mentionner dans la definition; elle est : 
Cerlaine : independante du succes de I'entreprise; 
Delermin£e d'avana! : fixe., par Ie travailleur et I'employeur dans 

Ie contral; 
IJnJnediote : juridiquement acquise 11 mesure que Ie travail 

s'accomplit; Ie salaire, quoique paye periDdiquement pour la plus 
grande commodire des parties, est dii par jour et meme par 
heure. 

En consequence, Ie travailleur n'est expose a aacwi risql/£ ni 
11 aueun tUfa; quant Ii sa retribution. 



CHAl!>ITRE I. - L~ CONTRAT DE TRAVAIL OU DE SALARJAT 211 

3. ,Qlleis son! les points a dtibattre librement entre travaille/U et 
employe/U? 

Ce sont fes aJtuiitions du travail A eel egard, ouvrier et patron 
se trouvent sur un pied d'egalne; ils sont maitres de debattre les 
clauses d'uncontrat qui ne les liera que par leur accord. ' 

En particulierl l'oumer peut discuter librement avec son patron: 0) Je 
genre de travail qu'il aura a foumir; son intensite; sa rapidite; sa duree; 
les methodes ou ~procedes a employer pour aut<\nt qu'ils ont une reper
cussion sur Ie travail; les repos et les conges; bj Ies conditions hygieniques 
et morales du milieu; c) Ie taux du salaire; Ie mode de paiement i Ie 
mesurage du travail; Jes primes; d) les preavis de cessation de .contrat; 
les moyens d'introduire les reclamations et de trancber les conflits; e) les 
garanties de secutite et Ia reparation des accidents ainsi que,: d'une 
maniere generall\ les institutions de prevoyance sotiale qui seraient 
creees avec sa parHcipation financiere ou a titre de complement de son 
salaire ou ~ titre de retribution dlautres services r.endus; f) les clauses 
qui interesseraient la Jiberle de conscience, les droits politiques, etc. 

4. Queis sOI1I. dollS r hypothese dll aJntral de travail, les points 
reserves a I'autoritti palmnale? 

Sous Ie regime du contrat de, travail, Ie patron est seul maitre 
de r orgflllisatwn et de fa directwn de son eo/reprise. 

En parliculier, i1 appartient au patron seul de regJer : a) Ia c;onstitu
tion du capital et les installation~ necessaires a la fabrication du produit; 
b) Ie, mode de production, c'est-a--dire Ie cboix des matieres premieres, 
les methodes et pTocedes techniques (sauf pour leurs repercussions sur 
Ie travail) j c) J'etabJissement des prix de revient et des prix de vente; 
d) la recherche des debouches; .) I'elablissemenl des bilans et la 
destination des benefices : amortissements, reserves, agrandissements, 
dividendes. etc. 

En resume, d'apres Ie contrat de saiariat, Ie patron a fa gestwn 
de son affaire : gestion teclmique, gestio" commerciafe et gestio" 
financWe. 

II porte d'aulre parI toule 10 responsabilite el Ie risque de 
I'entreprise el iI esl lenu de payer 11 son personnel Ie jusle salaire 
convenu 1. 

2. - La(]lTIM1T~ DU CONTR:AT DE TRAVAIL 

I.e aJntrai de travail, consider! dans sa notion essentklle. est legitime. 
NOllS envisageons ici Ie $Ontrat de travail en lui-meme, dans ses 

elements essentiels. les conditions de iegitimite de 5es stipulations de 
detail seront examinees plus bas. 

1 Nom examine-rons dans tel' chapitres SUivants les conditions de iustiee du salaire. 
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Argument. - Tout homme peut disposer de sa personne 
pour des choses honneles. 

Or,parle contrat de travail, I'ouvrier dispose de sa personne 
pour des choses honnetes. En effet, travailler est honnete; travailler 
sous I'autorite d'autrui esl honnete; travailler moyennant une 
remuneration est honnete. 

Done Ie contrat de travail est honnete. 
On objecte : 10 que Ia dignitt humaine ne s'aecomrnode pas 

de Ia sujeiion d'une personne a une autre. 
R. - Sans doute, une sujeiion fotale, sans' reserve, qui sacri

fierait Ie cas echean! les obligations de la conscience, qui engagerait 
au mal, serait indigne d'un homme. Une sujeiion meme qui ne 
se justilierail pas, pour les interesse. et pour la societe en general, 

. par une afilitt proporliotm£e, serail br.'mable aussi. 
Mais Ie contrat de travail, de soi, n'engage I'ouvrierqu'a des 

chases honnetes; it lui laisse I'independance necessaire pour rempHr 
ses devoirs et exercer ses droits. D'aHtre part, 10 sujelion qu'il 
implique est utile pour les deux interesse. et pour la societe en 
general, comme nous Ie monlrerons en detail dans "article suivanl 

On objecte aussi : 20 Ie contrat de travail est contrairc 11 la 
nature des choses. Le palron el I'ouvrier sont naturellement 
associe.. Le seul contral qui puisse les Iier esl un contrat de 
societe. 

En effet, Us s'emploient a la fabrication d'un produit commun; its sont 
unis dans une <Euvre commune; Us ont tous deux un droit naturet sur 
le produit commun; Us sont done associes. Cette association qui est 
dans les chases, doH se traduire dans Ie contrat. Or} elle ne se traduit 
pas dans Ie contrat de travail, puisque Ie patron reste senl maitre du 
capital. des installations, du produit, du travail de I'ouvrier, qui n'est 
qu'un instrument dans sa main. 

R. - Cette conception est errone.. 
Elle repose sur une confusion. Sans doule, il y a necessairemenl 

une association entre patron et ouvrier, en ce sens qu'i~ collooon!nf 
Ii Ia fabrication d'un meme produil; el celte collaboration est bel 
et bien traduite dans Ie contral de travail, puisque I'ouwier s'en
gage a travailler SOlIS ta dirrction da patron. Mais celte collaboration 
- on association au sens elargi - n'entraine pas necessairement 
une mise en proprieU ni en dirntion commune de I'affaire et du 
produi!, en quoi consisterait I'association propremenl dite. 

Quand j'engage un laboureur pour retoumer mon cham"" un moisson
nenr pour faucher rna recolte, un ardoisier pOUT reparer mon toif, un 
tapissier pour gamir moo apparfement, un ma~n poUT me biHir tine 
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maison sur mon terrain, il ne resulte de eet engagement aueune asso~ 
ciation au sens habitue! du mot, ni aucun droit de ropropriere de l'ouvrier 
sur mon champ, rna moisson, mon loit, mon~ppartemenl au rna maison. 
Macbose est et reste a. moi avec Ies ameliorations qui lui sont apporteesj 
Ie travaiHeuT engage a droit a un salaire pour sa peine, et e~est touL 

Sans doute, nODS pourrions faire une association, si eela nous plaisait; 
mais nen ne nous y oblige. l'ouvrier est maitre de ses bras; je suis 
maitre de mon bien; nous pouvon~ l'un et l'autre, disposer de ce qui 
est nOtre., pour loute fin honnete. 

30 D'au!res partent de la meme idee, mais sont moins radicaux 
dans leurs conclusions. lis disent : 

le contrat qui intervient entre patron et ouvrier doil s'expliquer 
comme suil : par la nature des choses, iI y a, entre patron e! 
ouvrier, assdciation pour l'e1aboration d'un produit, qui de droit 
appartient 11 tous deux. le contra.t de travail survient 11 celie 
situation naturelle : l' ouvrier mwrue Ii sa sitlllIlion et Ii sa part 
d'assocw. en echange d'une rifrihHlion jvtjaitain, qui est Ie salalre. 

Cette seconde explication, a) suppose Ie principe que nous 
venons de refuter, 11 savoir qu'il y ail, par la nature. des choses, 
association entre ouvrier et patron dans Ie sens d'une copropriete 
des elements de I'entreprise; b} elle est contraire 11 I'intention des 
parties : depuis des si~es, les contrats de travail se coneluent 
par millions sans que les interesses songent ii. ce detour complique. 

Le contrat de travai1 ne sUlvient done pas a une association entre 
patron et oumer; ceux-ci ne sont a aucun moment associes pour la 
fabrication d'un produit, si ce n'est dans Ie sens d'uDe collaboration 
technique; ils ne sont nullement coproprietaires. L'ouvrier nfa a renonter 
a rieR. le patron est des IJorigine et reste jusqu'a la fin senl maitre et 
seut responsable de son affaire. 

Le detour d'une association naturelle qui se transformerail,- par un 
contrat forfaiiaire, en salariat ne se verifie pas en pratique et iI De 
s'impose p.~..t en tbeorie. 

40 On objecte enfin : la preuve que I'ouvrier a droit a la 
propriete du produi! auquel iI collabore, c'est que Ie salaire varie 
et doit varier avec' fa valeur du produit 

R. - II y a 111 quelque chose de vrai. le patron engageant des 
travailleurs doit les remunerer· suivan! 10 valeur de leur travail; 
celle-ci depend certes de I'efficacite productive du travail; aussi 
voit·on, dans la pratique, les ouvriers retribues diversemen! suivant 
les diverses industries ef, dans une meme industrie, suivant qu'ils 
sont ouvriers qualifies, manreuvres au apprentis; c'est justice. 
Mais la productivile du travail qui entre ici en ligne de compte 
est la produelivite moyenne de tel genre de travail, dans un milien 
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et a une epoque donnes. On ne part pas de I'idee que I'euvrier 
aurait droit au preduit qu'it fabrique peur autmi, mais de celle·cj 
que fa prodactivite moyemze est I'india _ de fa valear du travail. 

On est si loin d'une idee de .cepropriete que "empleyeur deit 
payer 1e salake quand bien meme Ie pr.oduit se troLlverait sans 
valeur et quand bien meme iI emploierait Ie travailleur a. des 
travaux non -productifs. 

Conclusion. _. Les deux conceptiens de I'associatien et du 
salariat sont nettement diJfirenles. et elles sont toates deux /Rgitimes. 
Le drei! naturel les approuve; Ie dreit pesinl leur leurni! des 
cadres et des sanctions. On peut meralement et juridiquement 
cheisir I'une ou I'autre de ces formes, selon ses preferences. II est 
superllu de condamner I'une peur legitimer Tautre. -

3. - SALARtAT ou soc.Ii:Tfi. 

le contrat de salariat et Ie contrat de 'societe stoffcent done au lIbre 
choix des intEresses. 

Mais on pent se demander lequel des deux est preferable, pour 
ltavantage des particuliers et pour Ie bien social? 

La reponse a ceUe question ressortira de Ia comparaison des avan
tages et des inconvenients de l'un et de I'au'tre~ 

Pour plus de clarte, nous envisagerons d'abord Ie cas de sociefe 
pleine et entiere entre les coJlaborateurs de I'entreprise, comme ce(a se 
realise, par exemple. dans Ja cooperative de production au sens strid Is 

n!servant pour Particle'suivant l'examen des -systeme5 mixtes. 
NallS considererons d~abord Ie contrat de travail et nous detaiUerons 

5es avantages et ses inconvenients. Nons ferons,de meme, ensl1ite, pOllr 
Ie contrat de societe. 

I. Contrat de travail ou de salanat. 
A. - A valllages du contrat de travail ou de sawin! : 

Pour fcntrepmumr: il lui laisse la directien de I'entreprise et la 
propriete definitive du produit 

Pour -foavrier :it lui denne une remuneration certaine, iJllme
di~te, determinee d'avance; it Ie met a I'wr; du risque. 

Pour les deux " it leur epargne les contestatiens sur la part 
a reveni •. a chactln, contestations d'autan! plus a craindre_ qu'il 
n'y a pas moyen de delinir exactement ce qui, dans Ie produit, 
vien! du travail, ce qui vient du capital eu de 10 direction, cl 
encere maillS ce qui vient de chaque genre de travail. 

1 Voyez IN P:trtie, 2e Section, Chap. I, art. 2. p. 13 sq. 
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Pour Ie SllcceS de fentreprise: il permet une direction une, forte, 
intelligente, discrete. 

B. - InaJnvinkllts da rontrat de travail : 
Pour fouvTier: il ne I'attache pas ii I'entreprise; « Ie erenr n'y 

est pas 7>; « ce n'est pas son affaire. » llouvrier moderne ,voit llne 
atteinte a sa digni!;; dans la demi-sujetion au il est vis-a-vis de 
son patron. 

Pour fou.rier et pour felltrepnmeur : une sollme de conflit 
sUbsiste : Ie patron vise au maximum de travail pour Ie minimum 
de salaire et I'ouvrier au maximum de salaire pour Ie minimum 
de travail. - Notons teutelois qu'j( n'y a Iii. <lu'une source de 
conflit au lieb de vingt, eonflit pour Ie reglemen! duquel certaines 
normes de justice pellvent eIre invoquees, comme nous Ie verrans 
plus loin. 

Pour Ie succes de fentreprise : I'ouvrier n'esl ,pas stimule 
" produire comme iI Ie serait si I'affaire etaU " lui. - Mais 
d'autres stimulants existenl dans Ie salaire ,aux pieces, dans les 
primes d aulres modalites de ce genre. 

N. B. - On dit aussi que 1e contrat de travail occasionne des injus
tices envers Itouvrier, Ie capilaJ pouvant. aUendre et I'ouvrier pas. -
Mais J'association des travailleurs et la protection de'-Ia loi peuvent 
temperer ceUe preponderance du capital. D'ametl~ la difficulte $uhsiste 
dans Ja societe, comme nOlls- allons Ie voir. 

Enfin, de fait, ce contrat a amene des entrepreneurs et des economisles 
it neghger Ie caractere humain du travail et a l'assimiler completement 
au travail animal ou mecanique. Mais ceci ne tient pas it la nature 
du contrat; c'est une erreur it. rectifier et aujourd.'hui generalement 
reconnue. 

II. Contrat de societe. 
A. - Avanlages till contral de sociEte : 
On pent dire que ces avantages apparaissent quand on considere la 

societe dans l'abstrait et qu'Us dispa.raissent, ou s~attenuent beaucoup, 
quand 011 examine les chases dans Ie concreto 

le conlral de societe sauvegarde mieux fa digni/E de I'ouvrier : 
I'ouvrier el Ie patron assodes se trouven! sur un pied d'egalite; 
l'un n'est pas au service de I'autre. 

!l semble diminner l'anfllgollisme des classes: au lieu de patrons 
et d'ouvriers, iI laisse en presence des assodes. 

II anime les deux parties a la produclion. 

B. - Les mconvenienls slIivants se manifestent tfnns fa pratiq/U! : 
Les occasions de CO"jli~ se multiplienl sur la direction, sur 

I'elablissement des bilans, sur Ie partage des bem!fices. 
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les occasions d'injasM qu'on redoulait du contra! de travail 
se retrouvent dans Ie contra! de societe; ces occasions, en effe!, 
ne naissent pas de ce que run s'appelle ouvrier et I'autre patron, 
rnais de ce que I'un peu! attendre et I'autre pas; or, Ie capitaliste 
garde son avanlage sur celui qui ne I'est pas. lis ont beau eire 
'associe.; c'est Ie pot de fer contre Ie pot de terre. 

le SUccEs de I'entreprise est compromis par Ie manqUl! d'wziU, 
d'atdorifi, de disCTitUJn dans la direction, de meme que par les 
contestations continuelles. le stimulant de la propriete esl de peu 
d'importance, parce que cbaque ouvrier ne possede Ie produit que 
pour une part minime; I'inlensil'; du travail d'un seul n'a qu'une 
influence insignifiante sur Ie surcroW de profit a esperer pour lui 
du resultat global de I'entreprise. 

Enfin, pour l'ouvrierJ i'inconvenient Ie plus g.ave reside dans 
Ie risqUl!, qu'il ne peut courir, et dans Ie dewi. qu'it ne peut 
souffrir. 

Conclusion. - La plu.part des inconvenknls subsistent tI mhne 
s' aggn:zvent dans Ie control de socitfti : la subordination reste 
necessaire, sous peine d'anarchie; les occasions de conflits se 
multiplient; les memes abus restent possibles, Ie capitaliste gardan! 
sa preponderance; la direction est enerv';' e! la discretion 
compromise; enfin, I'oumer est expose a un risque et oblige a des 
delais qu'it ne peut supporter I. 

l'avanlage que garde Ie contral de societe est la satisfaction 
nwrale qui viendrait au travailleur du retnement de sa .tone/ion dans 
I'entreprise; encore celte fonction devra-!-elle s'exercer par des 
delegue. ef ne diminuera-t-elle pas beaucoup Ia distance sociale qui 
separe Ie capitaliste-directeur de son associe-travailleur. l'imporiance 
pratique de ret avantage variera avec les dispositions subjectives 
des interesse.. C'esl une chose a examiner dans ch~que cas. 

REMARQUE. - les avanlages du contrat de salariat expliquent III dif
fusion de plos en plos grande de ce l!''''' d'engtlgtmen4 que pratiquent 
]'immense majorite des travaiUeurs manuels et meme beaucoup de travail
leurs inteliectueJs. Aussi ne songe--t-on ~~r~ ~ remp/Dar Ie salariat par la 
societe, mats settlement i. les comoinn-, ales tempiFer 11un par ('aulre, -en 
dosant si bien Ie melange qutil en resuUe un maximum dtavantages pour 
un· minimum d'inconveRients.. 

Nons allons examiner les principaux projets presentes dans ce sens~ 

1 efr C. O£D~ Des institufions en vue de la IFtln$jOrtluJlitJR dll. saiarinl. 
Paris, 1920. 
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4. _ CORRBCTIFS PItOPOSBS AU SALAlUAT 

PARTICiPATION AU"; Sn.EPICES. - ACTIDNNARIAT DU TRAVAIL. 

PARTICIPATION A LA QESTION. - CONSEILS D'USlNE 

On a imagine divers correctifs ou teuzperoments au salariat, en 
vue de Ie rapprocher de I'association. 'fels sont la participation aux 
benefices, ractionnarial du travail, la participation a la gestion, les 
consei1s d'usine. 

En quoi consistent exactement ces systemes et que peut-on en 
esperer? 

. I. La participation aux bemHices consiste Ii ajollfer ausalaire 
- qui continue a former la retribution principale du travailleur -
un slJJ'fJ1as prlleve SIlT Ies Wnefices, qumul ceux-ci dEpassent tilt certain 
minimum. 

La participation aux benefices et I'actionnariat du travail, qui 
en derive, s'inspirent, chez beaucoup de, leurs partisans, de la 
conception theorique suivante : 

• Deux elements,. ou mieux encore trois IU!menls sont a distingun dtzns 
r~ntrqJrise .- Ie capital, l'intelligence organisat:nce ou la direction, et Ie 
travail. 

Os trois artisans de la prospe";H de I' affa;,. doivent lire taut d' aoord 
rlnumlnfs: a l'ollvrier, Ie salaire; aux travaiUeurs inteUectuets, les appoin
tements et traitements; au C8.pitaliste, l'interet normal du pret augmente 
d'un pourcentage destine a couvrir Ie risque. 

lorsque ce1te remuneratioR aura ete payee a chacun d'eux, lorsque les 
charges de fin d'annee auront ete deduites, Ie soUk utile, - stit en exjste 
un, - n'ira plus comme dans )'ancien regime aux capitalistes seuJs, mais 
sua parlage mtre aux-ci, Ia tlindion d Ie; aIlIns travtu1leurs. 

le P01JTaniQ{f' qui reviendra d cktmllJ d' eu.t devra lire ilabli avec grand 
soin, car il est des industries ou Ie benefice nait surtout de l'activite 
intelligente et organisatrice du theft dans les fabriques de produits 
chimiques par exempte, et d'autres ou c'est l'babilete de I'Guvrier qui en 
constitue Ie principal element, (amme dans certaines industries artistiques 
ou la main-d'reuvre a Ie role essentiel. MaisJ dans tous Ies cas, une 
situation privilegiee doit eire faite au travail intellectue~ specialement 
a cekd de .'inventeur et du thef qui est I'arne de I'affaire • 

••• On veu4 tout en lai5sant au capital une part legitime, reconnaitre 
la valeur du travail et lui reserver une place au banquet eventueI de fin 
d'annee t. ' 

I Extrait d'un article pubUe par M. P. DESSART dans La Qaznte d, LUp, 
Ie 20 avril 1921. - L'auteur ajoute : c n est incontestable, en effet, que, dans la 
hierarchie des valeurs, Ie tf.ayo. surtout celui de l'esprit. l'emporte de loio sur 
Je capital, masse iDeTte, o'.)'ant d.'autre utilite que cene qU'en tire l'infeUigence 
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II." L'actionnariat du travail consiste dans fa poss.ssion por 
les travailkttrS d'aclions ordinaires ou d'actions spicioles. appe/ies 
actions de travail, qui dOf1/U!nt a kttrS tffienteurs enlrie et voix 
tHliberatillt! dons les assemb/ees d' actiolU11lires d, evenluellemeat. dons 
les conseiJs d' atiministratiolZ. 

II en resulte que Ie personnel participe dans une certaine mesure 
a fa gestion de I'en!reprise, au mime titre que les autres actionnaires 
et propor/iof1/U!lkment au nombred'adions qu'it tUtient; il en resulte 
aussi que Ie personnel participe un peu aux risques de I'affaire, 
puisque ses actions peuvent lui rapporter des dividendes plus ou 
moins. importants et gagner ou perdre de valeur '. 

Us actions sont remises au personnel soit comme participation 
aux benefices (c'est Ie mode Ie plus usite), soit conlre paiement, 
soit comme prime it I'anciennete, soit comme pure gratification. 

Elles sont possedees soit imiividaelkment par chacun des 
interesse., soit colketivaitent par I'ensemble des ouvriers d'une 
en!reprise, ou par un' syndical, ou par un groupement constitu" 
a cet effet; dans ce dernier cas, Ja forme juridique adoptee est 
d'ordinaire celie de la cooperative. 

Une terminologie tend a s'introduire en celte matiere, qu';1 est 
bon de connai!re ; on dit actionnariat individual, quand les actions" 
sont possedees par des individus; actionnariat collectif, quand elles 
sont possedees par I'ensemble du personnel d'une meme entre
prise; actionnariat syndical ou cooperatif dans les autres cas. 

Comment IIpprecier ces systemes? 

I. Dn point de vue du droit 11lJ1ure[, ils sont legitimes. 

----------- -

humaine .• Ceo manque d'exactitude.le capital apporte 1t fentreprtse Ia propriete 
d'agenls naturels (terres,. charbon, chutes d'eau, etc..) dont I"action est productrice; 
u apporte aussi des machines. tres agissantcs,. qui reprisentellt ane immense 
somme de travail intelligent, dont les inventeurs et le:s constructeurs out ret;U 
Ie prix. 

1 c L'actlonnariat tend a ete~ moraJement et inteUectuenc;ment Ie travaiUeur. 
Celui-ci De doit plus rester J~~tTc passU cngendrf par Ie n:gime capitaliste pur 
et simple d·avant la guet'Te; it don devenir Ie coIIaboratear adif de J'entreprise. 
II ne sera plus Ie serviteur travaillant avec les bras seulement, mais it sera 
J'assodi se donnant tout entier • Ia besogne. bras, esprit ct ccrur. developpant 
dans rosine. qui est en partie !ienne, SOD. activite pour Ie plus gTaod profit de 
dIaatn. NaiiTa ainsi. a I'mcontre de I~Cgoisme issu de Ia revolution frall(&ise. 
IIIle aotidarite preaeae. ayant pour base I'in~ret pel"lOllnel et la justi~ llne 
atmosphere d'amour redproque. fadUtaDt )a realisation d'une vraje fratemite, 
cooform&oent au sublime prkepte de l'f:vangile. • P. DESSART. ibidtfff. 
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, Ouvner et patron sont" maitres.,. .l'UR de son ·travail, J'autre de son 
capital et de ses initiatives. S'ils veulent s'associer sous une des formes 
susditesJ Hbre a. eux. Us devront seulement veiller a ce que Ie partage 
des benefices ou la quantite d'adions a aitribuer au travail n!pondent 
aussi equiiablemen1 que possible aux apports de chacun. ~ 

2. Du point de V/l£ des possilJilitis protit{lI£S, la participation 
aux benefices se heurte il de nombreuses et graves difficultes I : 

a) Elle passe pour une gratification du patron 11 ses ouvriers; 
or, ceux·ci cherchent de plus en plus a se soustraire a'ux Hberalites 
patronales pour traiter leurs alfaires sur Ie pied de 10 justice.-

b) Elle suscite des contesf1ltilms epilleuses sur Ie montant des 
benefices, - ,que faut·i1 entendre par benefice • net? quellepart 
conviem·il de faire, aux amortissements, reserves, agrandissements, 
el quelle part aux dividendes? - sur I'etablissement du bilan, 
sur la gestion de I'entreprise, sur la part merite. par les divers' 
facteurs de Ia production dans les- benefices realises. 

c) Elle n'ofire qU'llll dtnmp d'application Ires limite: 
En elfe! : _fJ) elle esl souven! improticable : notamment, dans la 

periode d'etablissemenl d'une entreprise, periode parlois !res 
longue, par exemplepour les mines; de me\ne, dans les 
mauvaises anne.s; de meme, dans les entreprises qui gagHenl 
a peine ou tout juste de quoi n;munerer leur capital. et 
constiluer leurs reserves. 

(3) Le salain propremen! dit devra fDujoursjaiTe fa quasi fDlaliIe 
du reventl de fouvrier,- car celui·ci ne peut ni attendre, ni risquer 
ses petites economies dans des placements aleatoires ou a revenus 
irreguliers. L'ouvrier - e! c'est sagesse de sa part - tienl avant 
lout il une situation assure. et stable. 

,) Les bintjices a dis/rilJuu son!, dans fellsemble, de peu 
d'importance relativemeni au !lOmbre des participants. 

On a recherche, en Allemagne, dans la seconde moitie de 1920, Ie 
resultat financier de 66 grandes entreprises representant un capital de 
deux milliards et demi de marks. Du produit net calcule, tous frais 
payes sauf Ies salaires, 76,7 () 0 passaient aux ouvriers sOllS forme .de 

I La Confederation genErale de la production frant;aise a resume, de fa-;on tres 
precise. toutes )es objections opposees a. 1& participation aux benefices, dans un 
memoire reproduit par la RntM 6inln:zk de r iledridll. 6 novembre 1920.. -
efr Lo. "'form~ $OdD/e. Paris, juiUet-aoltt 1920. - Bu/fdin de /Q. parlicipaiioll au 
binQicrs. passim, Paris. 

I Sur la notion de IJInIft'u; yoyez one tres interessante etude de M. CRETINON, 
dans la. Chronique sodDIe de France, dec. 1921, p. 721 sq. 
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saWreSj 11 f7 0'0 a FEtat, SOllS formedfimpots, et 11,6 % aux actionnai~esf 
sous forme de dividendes. La moitie de tes dividendes distribuee aux 
oumers n'aurait augmente Ie revenu annuel de chacun que de 135 marks, 
et cela it une epoque ou, par suite de la depreciation de fa monnaie et 
de la cherte de la vie, les salaires ewent tres eleves, de 4 a taX) marks 1. 

M. f. Baudbuin a recherche les benefices des soaetes anonymes belge~ 
notamment pour la periode 1900 a 1913; iJ trouve, en moyenne, 3,40 o/t> 
net du capital investi 1. 

3. C'est, ce qui explique Ie peu de succes des tentatives 
de participation aUK benefices et I'orientation actuelle vers I'action
narial du travail, dont I'objecti! est surtout d'ordre psychologique 
et moral. 

L'actionnariat, en elfet, semble preferable : a} parce qu'il donne 
aux ,travailleurs un titre de droit bien determim!; b) parce qu'il 
limite leur intervention dans Ia gestion iI celie de tout actionnaire; 
c) parce qu'il vise surtout a repondre aUK aspirations des travailleurs 
en relevant leur fonction sociale all sein de I'entreprise et Iaisse 
Ia question du partage des benefices au second plan. 

L'aetiolmariat indiuidael donne des resultats encourageants en Angle~ 
terre. II y etait praHque. en 1913, par 141 maisons, d'un capital global 
de 1 milliard 288 millions de fran~ avec t07.()(X) ouvriers actionnaires. 
En 1920, Ie nombre des maisons pratiquant I'actionnariat s'e:tait eleve 
a 300; ces matsons apparlenaient aux industries les plus diverses.. 

L'actiolUtaTiat sY1ldica4 sous I'habile impulsion de M. P. Dessart, s'est 
developpe, en Belgique, dans ces demieres annees. II ouvre les assell1~ 
blees d'actionnaires aux representants du personnel. qui s'y fonl Itecho 
des revendications ouvrieres et rappellent au capital ses devoirs et ses 
charges sedates. 

III. Partic;ipation it la gestion. -Depuis la guerre, a la suite 
de I'institution des conseils d'ouvriers par la revolution des soviets, 
Ie mouvemen! s'est accentue vers la participation des ouvriers a la 
gestion des en!reprises. 

Que faut-il entendre, au juste, par participation a la gestion? 
Des confusions fegnent it ce 5ujet O'aucuns voient une participation 

a la gestion- dan. Ie fait que Ie. representant. des ouvriers discn!enl 
a fond avec les industriels les conditions du travail, sous pretexte que, 
dans ces discussions, iI est fait etat de la- situation plus ou moins 
f10rissante de l'indus1rie en general et de I'entreprise consideree en 
particulier. 

D'autres confond.ent la participation a la gestion avec la participation 

1 1.4 Litn Parole, 30 novembre 1920.. 
:! Elude sur" nndemMi du azpiIaI im/lI$trieI. daus Irs Annaks de Ia SociN 

scitntiJique, Bnu:eUes, mars 1924; et i.e capital de la fjelgiqlU!. Louvain, 1924. 
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aux benefices; celle~ peut cependant exister sans auenn droit de controle 
ni de direction reconnu aux ouvriers. 

D'autres encore considerent comme un cas de participation it la gestion' 
la presence dtouvriers dans les commissions ou conseils generaux du 
genre des Conseils de 1'Industrie ou du Travail, dans les Commissions 
paritaires chargees de 1a fixation des saiaires. dans I'lnspection - du 
Travail, etc. 

La participatUm Ii liz gestion propTCInent dUe commena qlJlll1d les 
oavrkrs prellMIl! ane part Ii liz directioll.oa au txmtrok de fentreprise. 

No~s avons precise plus haut 1.les domaines pmpres de l'ouvner "et 
du patron dans l'entreprise, sous Ie regime du contrat de travail; nous 
avons dit· que Ie patron se reservatt la gestion iedmique6 la gestion 
eonunirdale et la gestion jinaneicre. 

Que visent exaclement la plupart des travailleurs qui redament 
une participation Ii la gestion? 

Un peu la gestion technique, 11 Iaquelle ils voudraien! apporter 
les ameliorations suggerees par leur experience, et beau coup la 
gestion financiere. En particulier, its voudraient surveiller ftftablis
sement des billzns el parvenir a· savoir, avec prtcision. les profits 
de I'entreprise, afin de pouvoir en revendiquer une part, sous 
forme d'augmentation de salaires ou de participation ·aux benefices. 

Les partisans de celte rtjorme follt .alnir en sa fayear les avantages 
saivt1J1 ts : 

Rapports plus cordiaux entre patrons et ouvriers; - initiation 
des ouvriers au mecanisme et aux difficultes de I'entreprise Ii 
laquelle ils coll.borent; - interet qu'its prendraient, par suite, 
a son succes et a I'accroissement de sa production; - relevemenl 
de leur situation sodale et de leur fonction economique; -
indications utiles fournies par eux pour I'organisation industrielle. 

QlJelk est. dans Ci!S espironces. /0. part de chimbe et liz part 
de rtfo/iU? 

La reponse dependr. surtout des disposUwns psyclwhgu,aes des 
interesse.. Dans les milieux oil patrons el ouvriers seraient animes 
les uns envers les autres de dispositions bienveillantes, dans les 
cas ou les actionnaires accepteraient de reduire leurs dividendes 
au minimum et oil les ouvriers auraient I. sagesse de ramener 
leurs exigences aux termes de Ia raison, leur rapprochement et 
leur intime collaboration. pourraient produire les beureux fruits 
qu'on en espere. Dans les milieux, au contraire, oil la confiance 

1 Voyez ci~dessus. art. I, p. 211. 
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et I'estime muluelle font detaut, la participation semble devoir 
creer de nouvelles occasions de froissemenls el de conflils. 

i 
Meme entre freres et SceUTS j I'indivision, pour etre viable, suppose 

une entente et UDe cordialite parfaites. Dans combien de famiUes, 1e 
seuJ moyen de maintenir la paix n'est-it pas d'attribuer a cbacun sa pari 
et d'assigner a chacon sa fondion, afin de reduire au minimum les 
sujets de contestations? 

Le vie!Jx proverbe a raison qui dit; Les bons comptes font tes 
bons amis. 

S'il fallait choisir, la forme la plus acceptable de participation 
it la gestion no us paraitrait l'actiolUllJl"iat : elle a quelque chose de 
net; elle limite les interventions de l'ouvrier it celles de I'actionnaire; 
elle proportionne son pouvoir a I'interet et au risque qu'iI a dans 
I'affaire. . 

En tout cas, la participation a la gestion suppose des conditions 
difficilement realisables et en dehors desquelles elle serai! inadmis
sible, a savoir : 

aj La direction doi! conserver I'auiorite. la liberte tk dir:ision 
et la discretion indispensables au sucres de louie entreprise 
industrielle. Une usine n'est pas une academie ni un parlemen!. 
Aussi, dans les pays ou, sous la pression de I'emeute, on a ele 
Ie plus loin dans ce sens, s'est·on arrete a un simple droit de 
regard ou de ctmtrii/e accorde aux ouvriers avec voix consultative. 
et non deliberative, dans les conseils de gestion '. 

bj La participation ala gesti9n suppose chez ceux qui y pretendent 
la competence . 
. c) Elle suppose 3ussi. la responsohilite : les cogeranls doivent 

supporter eventuellement leS consequences de leurs actes et foumir 
a eet effet des cautions ou garanties. On ne con,oit pas que des 
ouvriers que. rien n'altacherait a I'entreprise, qui pourraient 
I'abandonner du jour au iendemain, soient appeles a la diriger ni 
a disposer de ses benetices. 

d) Elle suppose enfin Ie libre consentement des parties. les 
proprietaires des capitaux etant maitres de leur bien romme 
les directeurs et les travailleurs Ie sont de leur personne. 

IV. Les Conseils d'Usine. 
Plus opportuns et plus fertiles en bons resultats semblent eire 

les Conseits d' Usine, dans lesquels patrons et oumers d'une 
meme entreprise se rencontrent pour s'entrelenir des interels 

• 
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generaux de I'entreprise, pour ecbanger'leurs vues et leurs desirs, 
pour prevenir les conflils en s'expliqllant sur les difficultes qui 
surgissent, pour geeer en commun les institutions de prevoyancc 
sociale, etc. ' 

Ces conseils sont de nature a creer une atmosphere de bolllU! 
enfenfz entre employeurs et employes. 

lis fonctionnent, depuis 1921, sous Ie nom de dt!/fgations penna
ncmes du personnel, dans I'industrie houillere beIge et y donnent 
generalement de bOllS resultats. 

les patrons De sauraient attacher a ce genre d'institutions trop 
d';mportance; ils ne devraient pas considerer comme temps perdu 
les heures. qu'ils leur consacrenl A I'usine comme a I'armie, 
Ie nwral est un element essentiel du sueees, et, chez l'ouvrier 
modeme, c'est Ie moral surtout qui est atteint '. 

Nous examinerons dans Jes chapitres suivants les principes de justice 
relatifs a la retribution du travail et les institutions destinees it sauve
garder les droits et les interets des patrons et des ouvriers. 

I Voyez M. TURMANN. op. m .. th. tV et CUVUTS, rapport mentionne dans la 
bibliograpbie. - L"lnformntion SocioJe, Paris, 13, 27.30 janvier et 22 sept. 1921. 
- J. CARDOLLE, Les Conseils d'Usine. Dossiers de l'Adion Catholique, 
Bruxelle9, nov.,dk. 1922. 
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CHAPITRE II 

SALAI~E MINIMUM OU SALAI~E FAMILIAL 

BIBLIOGRAPHIE.. - Voyez les ouvrages mentionnes en tile du cbapitre 
precedent, notamment A. VERMf.ERSCH. Q. 10, Art.. 2. - A. VERHAEGEN', I.e 
minimum de sa/ain? dans Le magasin littlroin~ juin-juil1et, Oand, 1892. -
A. Es8ACH. Le minimum de saloin d'apns I'mcydiqu R: N., dans La Sdmce 
Calholiqu, Paris, 15 avril 1892. .0....- PERIN, PrmUD'S prim:ipes d'kmwmie 
politiqlle, 2e edit., Paris, J 896. - M. TURMAIUf. Le dIutoppnnnd dll aztItolidsme 
social, Paris, 1909. - J. A. llvAN, SaIab? d droit d ruislm", trad., Paris, 1909. 
- R.v.< du Travail, avril 1921, p. 317 sq. - A. Bus, AbSDiu.t of rdoJiq 
erzinsloon? dans De (Jids~ 1922, n, p. 281 sq. - A. OOUONARD, Le prolJ~ 
da juste 3llIain. Malines, 1923. 

-Le contrat de salariat est legitime en lui-meme. 
A quelles conditions sera-t-il legitime dans Ie detail de ses 

stipulations? En particulier - c'est la' grosse question - quand 
Ie salaire paye it I'ouvrier pour son travail sera·t·il juste? 

Pour apporter plus de rigueur dans 'I'expose de ce delicat probleme, 
nous en presenterons la solution sous forme de these; nous la ferons 
suivre de sa preuve, puis d'une serle de corollaires qui en preciseront 
10 portee. 

These. - La jllStia exige. toates les lois que les conditions 
em/t()miques Ie ~ltent, que Ie salaire soil au moms saJfistmt pour . 
assurer Ia subsis/anJ:e de f oIJvrw el de sa jJJmiJ/e. 

ARGUMENT. - Le principe primordial qui domine toule Ia 
question de la propriete et du regime des biens est que les biens 
selnt destines a pourvoir aux besoins de lous el de chacun des 
hommes. 

Or, les travailleurs salaries forment une partie considerable de 
I'humanile et ils n'ont d'autre moyen de se procurer les biens 
n ecessaires que leur travail. 

Done, en principe, toules les fois que les conditions eronomi· 
ques Ie permettenl, Ie travail de I'ouyrier doit lui procurer Ia part 
de biens qui lui est necessaire. . 

CoNFiRMATIONS. - 10 La meme conclusion peut se tirer de 
considbntions Ii' onire pumnent emnomique : 

Sans lravailleurs, pas de production. 
Sans salaires suffisanls pour assurer Ia subsistance des travailleurs, 

pas de travailleurs. 
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Done, sans salaires suffisants pour assurer la su bsistance des 
travailleurs, pas de production. 

20 Le smtimBIJ universel est que Ie travailleur doit pouvoir vivre 
de son salaire. 

Corollaires. - I. L'argummt ptisenM d fappui de III these 
vauf dJ1ns III 1fU!SUTe des possibiliUs iamomiql1l!s. 

llt ou iI n'y a rien, rien ne saurait etre du. C'est pourquoi 
nous avons inser.; dans Ia these cette restriction : chaque fois 
que les conditions economiques Ie permettent. 

les salaires doivenl, en definitive et dans I'ensemble, etre pris 
sur Ie prod .. it de I'activit'; economique. Si ce produit n'a pas 
assez de valeur pour payer a tous les travailleurs un salaiTe 
suffisant a la subsislance d'une famille, parei! salaire n'est pas dO 
en justice. 

Exemple : les salaires payes en Belgique sous I'occupation 
allemande; les salaires payes dans les regions desheritees, par 
exemple : au Groenland, au Sahara; les salaires payes dans des 
industries qui deperissent. 

lYautre part, Ie salaire suffisant a la subsistance de Ia famille est u" 
minimum. Quand les circonstances economiques Ie permettent. Ie salaire 
doit croitre, comme tous les autres revenus, en raison de la productivite 
du travail et de I. richesse generale. - Voyez ci-dessous, 4, et Ch. III. 

2. Cet argummt vaut potU f ollvrier et sa jamilIiil 
En eifel, al rien n'est plus naturel a I'homme que de fonder 

une famille, et un tres grand 110mbre de families n'ont pour tout 
revenu que Ie salaire de leur chef '. 

0) Si les ouvriers adultes n'elevaient pas d'enfants, fa population 
ouvriere disparaitrait avec la generation aeluelle. II faut done,. 
economiquemenl, que Ie salaire pourvoie a Ia subsislance de 
I'ouvrier et de sa famille. 

c) Bien plus, si I'on ne veut se vouer it la stagnation dans tous 
les domaines, iI· faut pourvoir 11. un acrroissemmt de population 
proportionn'; aux ressources exploilables, ou, en general, au)( 
possibilites economiques. 

3. Co11ll1U!1lt trruu:her III questilJn - d' ordinain mal Idairde -
de r ejJedij de III jamiIIe Ii fIlqaelJe Ie salaire tioit saffue? 

II s'agit du nombre d'enjants aaqael, elant donnees, d'une part, 
Ies exigences roisonnafJles de III civilisation a I'epoque et dans Ie 

1 NODS indiquerons pJus bas la reserve que comporte cette constatation. du 
fait d'un teger appoint tire du travail de la femme d des enfants adultes. 

P. V. fALLON, frDIWmi4. - 1924. 8 
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milieu consideres, et, d'aulre part, les ridresses disponibles, it est 
genirakment possible de pourvoir. 

Nous ne disons pas famille /UJrrnale - terme elaslique que chacun 
tire a sa mesure, - ni famille JwbitiUlle dans III r/ginn, car, dans certaines 
regions, Jes babitutks restreignent 1a famiUe bien au.-dessous de ce
qu'elle pourrail eire, el; dans d'aulres regions, e1les la multiplien! au 
deja des possibilites de- subsistance convenabl~ Ces restrictions vicieuses 
ne peuvent modifier Ie droit, et ces fecondite!s sans proportion avec les 
disponibilites ne peuvent changer 105 faits. 

Le salaire doi!, de par Ie droil naturel, eire suffisanl pnur ';Iever I. 
lamille la plus graude possible, vu les exigenc05 raisonnables de I. 
civilisation et t'etat de la riebe-sse publjque I, 

Ces exigences raisonnables sont, par exemp1e. a notre epoque: la 
nourrlture. Ie vetement et I'habitation _ des ouvriers consideres comme 
sobres et economes; l'instruction primaire; Ie necessaire pour parer it 
la maladie, aux accidents, au chomage, aux annees de vieillesse et aux 
autres necessites ordinaires 2; quelques divertissements. 

4. Ce saIoin minimum est dil Ii des azUgories de pills en pills 
modestes de travailleurs, qlllllld Ie tUveloppement de Ia ridzesse gene
raIe peFlIILt de les en Jain oenefoier. II peut, dans une societe riche, 
devenir Ie salaire des manreuvres de la derniere categorie. Rien 
ne s'oppose 11 ce qu'i1 soit depasse, si possible. 

De mane que nous aVODS evite plus haut de paner de famiUe normale, 
nous evitons ici Ie terme Q'ouvner normal. Les auteurs qui emploient ce 
terme et I'expliquent Ie plus clairement, disent : t'ouvrier nonna! est 
J'ouvrier de sante et d'aptitudes moyennes au courantes. Mais -eet 
eclaircissement reste vague. QueUe distance ne YOitwOD pas, par exemple, 
au point de vue des aptitudes, entre I'ouvrier souffieur de verre, 
J'ajusteur, Ie mecanicien, Ie mineur, l'ebeniste, Ie ma~on, Ie terrassier, 
Ie manceuvre et le baJayeur de rue. 11 suffit, pour s~en rendre compte, 
de comparer leurs salaires habiluels. 

«;test pourquoi nous preferons dire que Ie salaire minimum est dii a 
des calegories de pillS en plus modest.. de Iravailleurs a propnrtion 
des posslbilit.;. economiques. 

N. B. - Toule Ia dodriM dJl salaiTe jami/inl r:evimt Ii &blir 
un equilihn mw qllllw gtrJItdes variobles qJli sont : les n5-$0= gt!nhales disponihles; les exigences raisoltlllJlJles de Ia civi· 
lisation; Ia. propension ~lle Ii folllier une jamille; Ia qllllliU dJl 

1 Ce principe ne doit pas ette appltqu~ ~troitement • 1& tocaJite oil vit la 
famille; iI faut tenir compte des possibilit&: d'expansion dans la dgion, dans Ie 
pays" dans les rolooies et dans les pays Ei:rangets. 

I Nous reviendrons sur ce sujet. plus bas. ok propos des assurances sociaIes et 
des allocations familiales. et ROUI verrons que Ie principe du salaire familial 
demande une mise au point et nne adaptation dans ce sens. 
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travail joumi; - OIL, enq/latre IIWts : les ressoun:es, les besoms, la 
jamilk, Ie travaiL 

Ce sont, nous Ie repelons, quatre wriohles : les ressources 
generales dependent d'une foule de circonstances, qui ne' sont 
pas les memes dans tous les pays ni it toutes les epoques; les 
elCigences raisonnables de Ja civilisation sont sujettes aussi 11 des 
variations notables; quant au desir de fonder une. famine, tout 
legitime qu'it soit, il peul etre contenu; sa realisation peut etre. 
retardee; it peut meme, 11 la rigueur, n'etre pas satisfai!; enfin Ie 
travail peut etre de qualites tres diverses. 

La these se resul\le 11 dire : dans toute la mesure permise par la 
ridlesse gCJterole et par les exigences raisoltlUlbles de la civilisation, 
it fou.t jain tlIl pins' grand nombre d' hommes possible u.ne siioation 
qui, en retour de leur travail, leur permette de nourrir u.ne jamilk. 

5. Dans les conditions supposees. I'ouvrier a droit au salaire 
familial. Son travail lai ronfire un titre de justice et non pas seuJe· 
ment un IIWtif de soUiciter la clzaritE. 

En effet, 10 les moyens d'existence de Ia masse du genre 
hurnain ne peuvent pas etre ordinairement abandonnes a la 
bienveillance d'autrui. Or, la situation de l'ouvrierpere de famille 
est Ia plus ordinaire et I. plus reguliere qui soil Elle ne peut 
etre 11 I. merci de la bonne volonle d'autrui. 

O'.iIleurs, 20 si I'on refusait au travailleur Ie droit 11 exiger Ie 
salaire familial, il faudrait conc1ure que Ie capitaliste et Ie chef 
d'enlreprise ont Ie droit de prelever sur Ie produit de I'affaire des 
benefices tels qu'il ne reste pas de quoi payer Ie salaire familial 
a I'ouvrier, alors que, par hypothese, iI serait possible de laisser 
au capitalisle et au chef d'entreprise un benefice convenable tout 
en assuranl la vie de la famille ouvriere. Pareil regime des biens 
serail radicalemenl vicieux '. 

6. Notre argument ne doit pas eire force. II Pl!l'l1ret de tenir 
rompte, non seutement des ressources du chef de famille, mats de 
ceIIes que gagnemient les tlIltres membres de la jatnitle, notamment 
la femme, a certaines piriodes du IIWms, et res enJants en age de 
travailkr. 

Nous sommes partis, en effet, de ce principe que la famille ouvriere 
devait vivre de ses ressources; or, celles-ci comportent un certain appoint 
venant de la femme et des enfants. 

1 Cette doctrine est enseignee par un nombre de plus en plus grmd de 
tbiologiens catholiqQ2S. 
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II ne faut pas pretendre non plus que Ie salaire quotidien reponde 
aux charges, du jour ou iJ est gagne. [touvrier, dans ses annees de 
jeunesse et dans 'Ies premieres annees du maljage, peut economiser 
quelque peu; quand, au conrraire, if aura ptusieurs enfants en bas ag~ 
iI se trouvera assez a l'etroit; puis, les bonnes annees commen~ront, 
quand les enfants ayanl grandi rapporteront leur salaire au logis. 
L'argument prouve seulement que I'ensem.ble des ressources gagnees 
par la famiU~ -reparties sur I'ensemble de la vie, doit suffire a ceUe-ei. 

7. Le principe du salaire familial ne contredit pas cd aatm 
principe : Ie travail tioit itre paye scion sa valeur. 

Mais il montre precisemenl que fa valeur du travail est telle 
qu' elle rfponde a fa subsistance de fa famine ollvrim. des que Ia 
richesse generale est suffisamment aevee. II foumit une donne. 
ferme d'apre; I.queUe doivent s'apprecier Ie travail et Ies divers 
elements qui viennent en concurrence avec lui. II faut combiner 
cos valeurs de fa~n que la subsistance de Ia famille ouvriere soit 
assuree par Ie travail de son chet '. . 

Qu'on ne dise pas que Ies valeurs s'&blissent autornatiquement 
sans que Ia volante y puisse rien changer. Nous avons montre 
plus haut • la possibilite d'intervenir indirectement et directement 
dans Ie jeu des valeurs. 

a Le principe du salaire jamflial ne contredit pas davanfoge eet 

aatm principe " A travail egaJ. safaire egal 
En principe, quiconque foumira un travail ega! il celui de 

I'ouveier que nous considerons meritera Ie meme salaire. le salaire, 
en effet, est Ia retrihlltwn da travail Toulefois, nous disons • en 
principe • pour reserver Ie cas des assurances sociales et des 
allocations familiales dont nous parlerons plus bas. 

REMARQUE. - On appelle salaUe familial absDIu, Ie salaire familial 
qui ne varie pas suivant la composition des families des"differents salaries. 

On appelle salaire famih'al rdatif, Ie salaire familial qui varierail 
suivant cette composition. 

1 M. I'abbe Oougnard resume exactement I'argumentation en ces termes : 
~ Le salai~ pour tire juste, dolt ike equivalent au travail fourni. 
Or, la valeur du travail est au moins egale iii la subsist.nee de I'ouvrier oonsi

dere comme 'Fre de famille. 
Done Ie juste salaire doit comprendre au moins ce qui est necessaire a Ia 

subsistance de .'ouvner considere comme ~ de famiUe. " 
I.e problbn. du jusk soJoir'. P. 56, Malin.., 1923. 
2 Notamment, p. 190 sq. 
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ASSUI{ANCES SOCIALES. - ALLOCATIONS FAMILIALES 

BIBLlOGRAPHIE. - Voyez Ies OUVTB.ges mentionnes en tete des deux 
chapitres pr«edents. - P. OERUER. 'Des stipulations USIUTIUY!s dam I.e tontrat de 
travail. Puis, 1907. - E. PERIN, De liz lesion dans Ie ctm.frat de travail, Paris, 1908. 
- O. T1XIER. L'idie dejustesalain en droitfrtl1!f!lls con.tM'lfJO~ Paris. 1909.
PERQUV O. P.) Rapport sur Ie jllSk sa/ail?, Congres d'konomie sociaJe cathoHque • 
. liege, 1921>. 

THo. ROOERS, Histoire dll traJlQU et des sa/aires en Angletun dtpu4 fa lin 
du Xllle slede. Paris. - E. LeVASSEUR, Histoire des dasses oa.,,.;ues et de 
l'industrie M Frana avant 1789, 2 V04 2'= edit •• Paris, 1900~1901; - ideqt, 
th 1189 Q 1870~ Paris, 2 vot., 2e edit., 1903-1904; - Questions oUl'mres It indus~ 
trielles en FranC! sous fa IroisWne npufJlique. Paris, 1907. - R. LAvOLLEe, 
Lts diJsses ollvriens M Europe. 3 vol •• 2~ edit. Paris. 

P. PiC; Lts assurances St1dtt1e!; t!1l Frana d a l"itranger. Paris, 1913. -
E. BERNHARD, L 'assurance cJWlnQJlr dans Ies dij'finnts pays, Rft'Ut dIl tnzvaiJ, 
juin 1921. - A. EECKOlfT. Praktische handleiding VlHJr mutua/isten, 2e Mit., 
Gand, 1922. - L. LEMERClER, FamiUes nombretlUS# salain d aUotrJiions /amiIialts, 
R&IU CQ/holiqse, sociale et juridu,ae, avril-mai 1921. -' V. FALLO,N. S.- J., 
La l1gra des fomilks TUJmureusesJ Bruges, 1921; - Us allocations jamiliales, 
louvain. 1923. - J. DoNDAS. L~ sarsa/airr d k:s aUocatiqns /amilia/I'S, Bruxe1les. 
1922. - J. ~OSCAM eI ~. CAIlELS, L", alltJaz/iQns f<Imili<lks d 1mr app/it:ation, 
Anvers. 1923. - p~ OoLDSCKMIDT, Rapport all ComiU d'Sudes tks aiIIJt:etions 
/amilia1es, Bruxelles. 1923. - Bulletin de fa Ligue d8S jamiJJn nomul'f1lSts) 
Bruxelles. - V. OUESDON, Lt! llUJuvmWu de cd:tJtion d d'ufen.sUJn drs aUsses 
d'aJiIH:ations famiJiaksJ Paris, 1922. - Les pu~lications du Comiti des allocations 
famlJiales, 1, rue de Madrid, Paris. - Voir aussi, d-dessous. la bibliographie du 
Chapitre V. 

No~s preciserons d'.bord Ie principe du juste salaire, puis nous 
examinerons deux particularites interessantes en matiere de juste 

. salaire : les assurances sociales et les allocations familiales. . 

t. - JUSTE SALAIR:5 tiT SALAIRB MINJMUM 

le salaire familial est un minimum auquel les travailleurs ont 
droit des que I. richesse generaie permet de fixer 1t ce faux I. 
remuneration de leur travail. Au-dessous de ce minimum, dans 
I'hypothese susdite, Ie salaire est certainement injuste. Mais, fixe 1t 
ce minimum, Ie salaire n'est pas necessairement juste. 

Prenon,s une comparaison : je suppose que je sois en dette envers 
un de mes foumisseurs, sans tOl1tefois pouvoir preciser de combien. 
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Mais voici que mon fournisseur retwuve un papier etablissant qu'iI m ta 
livre pour 50.000 frs de marcbandises, qui n'ont pas ete payees~ II est 
prouve que je lui dois 5O.(]{K) frs; mais- iI n'est pas etabli que ie ne lui 
dois pas davantage. Ma detle minima est de 50.000. Le illSt. paiement 
que ie lui dois est peut-etre plus "leve. 

Les considerations que nous avons invoquees pour etablir que 
Ie salaire familial etail dii" II I'ouvrier ne sont qu'un des tiements 
a envisager pour la solution du probleme du jusle salaire. 

II y en a d' autres. Ce sont : fa productivitE diVers. des diffire/lts 
travaax ,; kilT dijficttltE Oil kar caractere plus ou l/UJins peni!Jk; la 
raretE Oil f abondance des travaUkars comparativemetzt aax travaax Ii 
effeduu; k degre de /a ricJzeSse genirak; /a vofonte raisoluzabk des 
intEreSsis qui kar jait prif6er tel travail Ii tel autre. 

Le juste prix du travai~ - Ii part les considErations propres au 
travail hllllUlin qlli! naIlS avons jait vafoir dmts k chapitre priddent 
- est conditionn!! par les memes circonstances que Ie jusle prix 
des choses en general '. S~ulement, Ie' salaire minimum offre une 
base pour l'eslima/ion "relative des differenls travaux. Si, par 
exemple, dans une societe riche, Ie salaire familial doil eire pay'; 
aux manreu.vres de la derniere categorie, Ie salaire des ouvriers 
qualifies, Ie trailemenl des ingenieurs, eelui des directeurs doivent 
s'elever en consequence. 

ON OBJECTE : Le travail humain n'est pas une marchatzdise; 
i1. ne peut donc s'eslimer a prix d'argenf, ni, encore moins, eire 
soumis a la loi de I'offre et de la demande. . 

R. - Sans doute, Ie travail humain n'est' pas une simple 
marchandise; iI n'est pas un objet purentent materiel; iI est 
inseparable de la personne du travailleur. II s'en suit qu'on ne peul 
Ie traiter cpmme on traite les choses ou objets purement materiels; 
cest precisemenl pour eela que nous avons etabli, pour Ie travail 

1 Nons fl~ dOOns paS: toutefois que la difffrence de retribution doive etre 
exactement proporlionneJle a la difference de valeur productive. Outre que la 
rigueur de cette fo.rmule serait plus apparente que reeUe, puisqu'il resterait 
impossible de determiner exadement ia difference de valeur productive des 
differents travaux, Ii faut tenir compte : a) des motifs spedaux qui existent 
cte gamoUr ~ tou5, aussit6t que, possible, Ie minimum vitalj et oj des ann· 
tA~es d'ordre moral qui s'attachent aux travaux plus eieves, de la part d'autoriti 
qu'ils entrainent, des conditions moins penibles dans lesquelles ils s'exercent; 
taules choses qui entrenl en consideTfttion et peuvept parfaire Is retribution 
proprement dite. 

II Voyez 2e- Section, Ch. III, art. 2, p. HIS sq. 
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hurnain, 11 la difference de toute autre chose, un niveau minimum' 
au-dessous duquel sa retribution ne peunegJtimement descendre; 
c'est pour cela aussi que Ie travail hurnaiu ne peut erre employe 
que dans des conditions qui sauvegardent la moralite et 'Ia dignile 
du travailleur. 

Mais il ne suit nullement de Iii que, d tuICIlIt tfgard. Ie travail 
humain ne puisse etre compare 11 une marchandise : il' peut etre 
estime d un prix et engage pollT c£ prix. II ne s'en suit pas 
davantage que la valeur du travail ne depende pas, dans une 
certaine mesure, du uombre' des travailleurs qui s'oflrent, de !,abon
dance de I'ouvrage 10 foumir, de la richesse ou de la misere generale. 

Ql1IlIUi Iii richesse disponihle se dzijfre par x et que lOO.fJOO hommes 
doivent en viv", par leur travail. it est maUrlellement et moralement 
nkessaire que dzueun se cvntenle d'une moindre part que si Ia 
$omme dispollihle ilail 2.. ou Ie nombre des participants lie 
50.000 seulement. D'aulre part, Ie bien general exige une certaine 
concurrence en Ire les travailleurs, comme entre les producteurs 
en general, pour sti~uler l'activite, I'economie et Ie progreso 

La distinction que nous venORS de developper a ete: nctee et soulignee 
par la Conference de la Paix, dans les Clauses ouvnens ft!digee$ par la 
Commission de legislation internationale et inse-rees dans Ie Traitt!- de 
Versailles 1. La premiere redaction partait : Ni en droit ni en fait, Ie 
travail humain ne doit etre assimile a une marchandise ou a un article 
de commerce. ~ Sur la proposition de la delegation canadienne, la 
Conference modifia ce texte pour lui substituer celui-ci : .~ Ni en droit ni 
en fait, Ie travail d'un etre humain ne doit etre considere simplement 
comme une marchandise ou un artide de commerce. » 

REMARQUE. - Le salaire peut eire injuste par exces comme par defaut. 
Ce cas est plus rare dans la pratique, mais it se presente. Ainsi, apres, 
la guerre, en 1919 et surtout depuis 1920, certaines categories d'ouvriers 
aussi bien que certaines categories d'industriels et de commer~ants, abuM 
serent de la situation; ils exigerent pour leur travail ou pour leur produit 
tout ce que Ies besoins urgents du public teur permettaient d'arracher, 
sans avoir egard it I'appauvrissement general qu.i resultait de Ja guerre. 

Ces exces sont moralement blamables et economiquement desastreux. 
Le prix des produits et Ie cout de la vie atteignirent, dans Ie cas que 
nous mentionnons, des hauteurs teJles que l'epuisement des consommaM 
teurs s'en suivitj Ie resultat fut la crise et Ie chomage de 1921; ces abus 
contribuerent aussi a I'accroissement des dettes publiques, au retard de 
la restau{ation des regions devastees, it la crise des logemenfs, it la 
chem de la vie, a )a depreciation du franc, et a. Ja ruine de certaines 
classes de la population. 

1 Article 427j Section U, Principa gen~raux. 
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2. - INSUPPlSANCB Dti LA THEOItIE OU SALAIRE PAMILIAL ABSOLU 

• 
La theorie du salaire familial absolu, lelle que nous ~enons de 

I'exposer,est vraie dans ses grandes lignes. Elle marque un notable 
progres sur les Iheories qui I'onl precedee : en etablissan! I'egalite 
de valeur entre travail el salaire, elle confere au travailleur un titre 
de droit strict it sa remuneration; en invoquant, pour la fixation 
de 'la valeur du travail, sa relation avec la famille, elle s'efforce 
d'assurer, dans ,une certaine, mesure, la subsistance de celle-ci; en 
laissanl au pere fa charge de nourrir les siens sans secours 
';tranger, elle garantil completement I'autonomie familiale; enfin, 
en laissant 'i chacun la libre disposition de son salaire, elle 
sauvegarde totalement I'autonomie individuelle. 

Neanmoins, cette theorie est imparfaiie. 
Elle peche par un double defaut : du. point de vue des jaits. elle 

rewu! mal Ie probleme pose de I'equilibre Ii,etablir entre les res
sources et les charges du chef de famille. En effet, elle condu! Ii un 
salaire familial absolu, c'est-a-dire uniforme pour un meme travail, 
alors que les charges auxquelles ce salaire doil pourvoir sont, en 
grande partie, diverses : si tous les travailleurs de meme condition 
ont a peu pres les memes lrais it couvrir pour leur enlrelien 
perSonnel dans les circonstances ordinaires lie la vie, leurs autres 
charges sont extremement variables: Ie nombre d'enfants peut varier 
de zero a plus de vingt; des autres aleas de I'existence (anne.. 
de vieillesse, maladies, invalidite, accidents, suites du deces prema
ture du per., chomage) se traduisent aussi, dans Ie concret, par 
des lrais allanl de un a cinq, dix et vingt selon les cas. 

Du point de vue des principes, on peut lui reprocher son 
excessive rigidite. Elle n'utilise pas les temperaments que peuvent 
admettre, pour de just ... motifs, I'autonomie familiale, I'autonomie 
individuelle et Ie droit de Iibre disposition' du salaire. On poumit 

'Ia dire individualiste, a I'exce.. 

Serait-il possible de I'assouplir et d'arriver ainsi a une solution 
adequate duo probleme a resolldre, tout en laissant au travailleur 
un titre de droit a sa remuneration et en ne touchant a la 
libre disposition du saJaire, ainsi qu'a I'autonomie familiale 
et individuelle." que dans la mesure' compatible avec les 
principes? 

II semble qu'on puisse y venir en s'inspirant de I'idee des 
assurances sociales. 
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.1. - ASSU'tANCES SOCIALBS· 

I. Origine des assurances sociales. - L ~dee des aSsurances 
sociales est nee des constatations suivantei : 

A cOte des charges cOnstantes !'U communes a tous les 
travailleurs de meme condition, a savoir l'enlrelien personnel dans 
les eireonslances les plus ordinaires de la vie, il y en a d'aulres, 
que nous avons signalees ~ deja et qui se dislingnent par les 
caracteres suivants : 

\0 Elles sont IWmuzles; eUes ne resultent pas de caprices ou 
de besoins artifieiels,. mais du ieu r.;gulier des cireonstarices. It 
doit donc Ij eire pourvu. 

20 Elles sont trrfllines pour fensemble d'une Population. 
n est fatal, en effet, qu'un certain nambre dlaccidents du. travail 

arrivent, etant donne surtout I'empioi frequent des machines 'dans la 
pluparl des industries; it est fatal que des ehomages involontair~ indi
viduels ou collectifs, surviennent 1; n est fatal que beaucoup d'auvriers 
subissent quelques maladies au cours de leur existence et meme que 
plusieurs restent invalides; it est non seulement fatal mais souhaitable 
qutun bon nombre dlouvriers arrivent a 1a vieUiesse et ·passent leurs 
demieres annees dans Ie repas; entin, iI est normal et desirable que des 
enfants viennent a la vie. 

30 Mais si ees charges sont normales et certaines pour I'ensemble 
d'une population, elles sont aUatoiTeset Ires iJtegales pour les 
particuJiers. Personne ne peut prevoir avec cerlitude les accidents, 
maladies, chi'Jmages. ou annees de vieillesse dont iI sera la victime 
ou Ie beneficiaire 2. L'un peut etre accable de toutes ces charges; 
I'autre peut y echapper completement. De memo, les foyers seron! 
plus ou. moins peupJes. ' 

, 
1 Voyez. en particlilier, ce que nouli avons dit du macllinisme et des crises, p. 

34 sq.; 102 sq. 
I Nous dlsons la victime ou Ie benefJdaire, car tous les c risque! a- soclaux ne 

justifient pas compietement leur nom. lis n'impliquent pas taus Ie caractere 
deplalsant d'uR accident desagreable. La vieiUesse et sa' prolongation •. par 
exempJ~ sont souhaitees par tous les hommes. On est ·victime d'un accident i on 
benefice d'une longue vieillesse. Ce qui reste de ~mmun A taus 2es cas consi
d~rts. c'est qu'ils sont aleatoires. inegaux et tres onereux. C'est pourquoi nous 
preferons dire" aleas It ou c charges aleatoires ,. plutot que risque$, Ie mot alea 
ne precisant pas si la chance est beure-use ou nutlbeureuse. 

La mfme remarque s'applique aux charges de famiIJe .. Elles ont quelque chose 
d'aleatoire, d"inegal et d'onereux. tout en 6tant tr~ nobles et trb souhaitabtes 
en eUes-memes. 
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40 Enfin, elles sont Ires otzen!uses pour les individus qui ant a 
les supporter. 

De 111, 0 l'impossibilite ti'y POUl'VOir par IJJI salaire uniforme. Celui. 
d, pour couvrir toutes les charges aleatoires auxquelles chaque 
ouvrier est sujet, devrait ~tre porte 11 des taux qui, depassent 
absolument les possibililes economiques. 

O'aulre part, comme Ie total de ces charges est inferieur au 
total des ressources disponibles chez I'ensemble des salaries, 
un . moyen s'offre de resoudre la difficulte : il suffit de rlparlir 
ks charges altatolres de tous sur fes ressotUCeS de toUs, ou de 
prelever une part des salaires de taus pour constituer ainsi des 
fonds qui permetlenl de subvenir aux charges aleatoires de ceux 
qui les supporteRt effeclivemenl 

Hist'lriquement, I'institution s'esl deve!oppee en parcouranl les 
etapes suivantes : secours mutuels non organises; assurance libre 
el privee, surtout assurance mutuelle 1;. assurance avec subventions 
patronales et de l'Etal; aSsurance obligato ire ; exlensions succes· 
sivf'S 11 taus les ai61s de la vie et enfin aux charges de famille. 

". Justification du principe des assurances sociales. -
Les charges variables et alealoires enumerees ci~dessus doivent 
eire couvert",,; or, on ne voit pas d'aulre moyen od'y parer que 
les assurances sociales. 

Ces assurances s'adaptent merveiUeusement aux circonstances et 
au but Ii atteindre. • 

O'autre part, elles se concilienl avec les principes d'un bon 
regime des biens. 

Ceci est evident, dans Ie cas du consentement de taus les 
interesses. Mais c'est vrai aussi dans Ie cas d'une loi imposant a 
tous "obligation de s'assurer et de participer, du meme coup, 
a I'assurance des autres. 0 

Sans doute, on limite alors quelque peu Ie droit de propriete, 
la Iiberte contracluelle, ]'autonomie individuelle et familiale, 
puisqu'on .impose a tous des pretevements sur leur salaire pour 
couvrir, par Ie concours de tous, les charges eventuelles de chacun. 
Mais ces Oroit, liberte et autorromie ne sont pas absolumen! 
intangibles; d'autre part, 10 limitation qui leur est imposee est 
relalivemenOt legere et 0 se trouve largement compensee par ses 
heureux effets. 

I Voyez ci--desSIlS, p. 113-114. 



CHAPITRE lit. - ASSURANCES SOCIALES 

Le legislateur a Ie ponvoir d'adapter Ie regime de la propriete, 
des contrats et de la liberte personnelle aux necessites sociales. 
\I peut done, en la matiere qui nous occupe, imposer I'assurance, 
quille a garantir en relour Ie droit aux indemnites ou allocations 
prevoes si cette obligation se recommande par de graves motifs. 

Or ces motifs existent' a) dans I'importance dn but a a!te!ndre 
et du grand bien qui en resulte; b) dans Ie fait que, les systemes 
d'assurance, etant to)!S bases sur la loi des grands nombres, 
gagnenl en securite, en exactitude el en economie a mesure que 
Ie nombre des participants grandit; c) dans Ie fait aussi que 1es 
imprevoyants finissenl par tomber iI_la cbarge de la socie,te, faule 
d'avoir use des moyens qu'on leur avait offerts. 

Pour ce qui concerne, en partkulier, I'assurance familiaIe, 1a question 
est d'une tene gravite que nous ajouterons, A ce suiet, des precisions 
dans I'article suivant. II nous reste, au preaiable, a. ecIaircir qu(lques 
points. 

3. Coro1laires. ~ 10 Quand fonctionne un s:ysteme d'assu
ranees sociales, Ie salaire proprement dit pent-iJ etre justemenf 
diminue en proportion da droit lUlf asSllTQIIces? , 

Oui. En eflet, I'argumenl qui est it la base de toute la doctrine 
du salaire part de cette consideration que Ie salaire est la seule 
ressource doni l'ouvrier dispose generalement pour faire face a ses 
charges et a celles de sa fa,mille. 

Or, dans l'hypotbese OU nons nous pla~ons maintenant, ced 
n'est plus compJetement vrai : I'ouvrier dispose, en outre, de son 
salaire, du droil aux assurances sociales. 

Toutefois, Ie salaire dii en justice ne peut eire diminu'; que si 
deux conditioas se realisent, a savoir : a) que Ie travailleur ait 1111 

droit reconnu d'exiger ces retributions '; oj <jue ce mode de 
retribution indirecte soit librement COttSellti par les interesses ou 
qu'iI soil impose par fa !oi. 

20 Comment se justifl£ fa participation de f Etat OIl en gelleml 
des pollvoirs publics • aux fonds d' asSlUf11lces sociales. 

1 Droit de justice commlltaUve ou d.e justice distributive, peu importe; tout ce 
qui reulte de l'argurnent invoquf. c"est que l'ouvner doit disposer d'nn moyen 
ferme- et reguJier de se procurer Ie necessaire sans etf-e laisse a la charlte d'autrui. 

~ NOHs ne parlons pas de la participation des patrons, laquene s'expUque 
comme un paiement pour Ie travail fourm par I·ouvner. Cest une part du'salaiTe 
pay~e sous une forme differente-. 

Il pent arover toute-fois que, Ie juste salaire rompiet etant dej~ paye, ]n. parti~ 
cipaHon patmDaJe lL des caisses d'assurances constitue une Uberalite. 
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Cette participation se justifie : a) p~ une raison d'opportuniU 
- solution de problemes tirgents qui, s'ils restaient ouverts, 
cornprornettraient la paix sociale - mais aussi 0) par une raison 
de principe. 

Le regime de concurrence, d'activite intense et d'etroite solidarite 
economique dans Jequel nous vivons, permet aux mieux doues et aux 
plus heureux de tirer un farge profit des ressources naturelles, des 
capitaux accumuh!s· et des circonstances generales. leur gain ou revenu 
est fonetion des conditions du milieu, en meme temps que de leur 
propre travail. Comme il faut, d'autre part, que les classes inferieures 
soient pourvues du necessaire, moyenoant travail de leur part, iI est 
juste - autant quJil est facile -. que les pouvoirs publics prelevent sur 
]es revenus des plus grands beneficiaires du regime de quoi suppleer a 
I'insuffisance des moins favorises. 

le mode Ie plus judicieux et qui prete Ie moins aux abus est 
de proceder par subsides encourageant les efforts prives. Ce 
systeme, loin d'engourdir I'activite et la prevoyance privee, les 
stimulI'. le t9ut est de bien doser 'Ies subsides et de ne pas 
depagser la mesure. 

l.es assurruu:es sociaks. con~es selon les principes que nous 
venons d'exposer, sont non seulement justes, rnais elles constituent 
un iml1ll!llSl! progris, car elles· resolvent de fa~on etegante un 
probleme insoluble par toute autre voie. 

Completer leur' organisation; en y ajoutant l'assurance sur la 
vie au benefice des veuves et des enfants en bas age, et les allo
cations familiales, est la liche la plus urgente et la plus utile pour 
la pacification sociale. l';nsecurite dans les p&iodes prosperes et 
la misere dans les moments difficiles sont, pour Ie peuple, la pire 
des q,reuves. 

4. - ALLOCATIONS FAMILIALES._ 

La question s'est posee de savoir si Ie systeme des assurances 
sociales ne pouvait eire etendu aux charges de familll'. On 
reglerait Ie minimum de salaire sur les necessites individuelles 
de I'ouvrier et I'on servirait aux ouvriers peres de famille des 
allocations proporlionnees au nornbre de leurs enfanls.· Des 
Ozisses de mmpensation 1 repartiraient iquitablement les frais entre 
tous les chefs d'entrej:>rise; les pouvoirs publics interviendraient 
par des subsides comme pour les assurances sociales. 

t le principe des Caisus de t'tHIfpMStJtiOM est Ie suivant : Us patrons d~une 
region ou d'une -cafEgorle d!industries versent A une caisse commune un tant 
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En principe. les charges de famille incombent direclement au pere et 
son salaire doit y pourvoir; les allocations familiales ne se justifieraient 
que pour les famines exceptionneUement nombreuses et dans la mesure 
ou ceUes-ci sont desirables pour Ie bien commun de la societe. 

Mais, etant donnees les circonstances spi;ciales ou vivent 
aujourd'hui certains pays - et Ie notre, en particulier, -. fa 
ginOalisatibn tia systime ti£s a/kJaztions jamiIiales se ff!ClJmmande 
pour Ies motifs Ies plas graves. 

Ces circonstances speciales auxquelles nous faisons allusion 
concernent a la fois Ies 1IU1!UTS et Ies conditions economiqll£S : . 

I. Quant aUK mtearS, quelques chiffres preciseront leur etat 
actuel : d'apres Ie recensement general de 1910. Ie dernier dont 
les resultalS soient publies, la population adulte masculine 1 se 
decompose comme suit ; 

29J l % des adultes . restent celibataires;. 
13,5 % Sont maries sans enfants; 
]4,6 % ont un enfant; 
13.1 -0/0 ont deux enfants; 
9.2 ofo ont trois enfants; 

20,5 0/0 ont quatre enfants ou davantage. 

Les charges de famiUe se repartissent donc comme suit 
pour 42,6 % des adultes-J eJles sont Dulles; 
pour 14,6 0,'0, eHes sont insignifiantes : un enfant; 
pour 22,3 0/0, elles sont Jegeres : deux ou trois enfan1s; 
'Pour 20,5 % seulement, eUes sont lourdes: quatre enfants au davantage. 

Les charges qui pesenl sur les families· nombreuses sont 
aggravees par les circonstances suivantes ; a) les chefs de famille 
nombreuse, qui ne representent que 20,5 ofo des adultes belges, 
elevent 63 ojo des enfants belges; b) les ressources relativemeot 

pour cent sur Ie masse des salaires payes a. leur personnel. Cette caisse sert 
direaement les allocations aux chefs de famille ou, si cheque patron faU lui~ 
meme ce paiement, compense le surcrott d'allocations qu'un patron aurait 
pay~ l raison de II. proportion trop grande de p~res de families nombreuses 
qu'iI aunit dans son personnel. 11 s'eu suit que la charge est exactement 
repartie entre tous lea patrons et que ceux~ci n'ont aucun interet A n'embaucher 
que des a!libataires- ou des maries sans enfants. De Il, Ie nom de caisses de 
compensation donne l teS caisses communes. 

1 Nous entendons par .. dultes leS bommes ages d'au moins vingt et UIl ans 
accomplis. 

CeUe staiistique est ~tablie d'apres Ie recensement de 19]0, «lui de 1920 
n'etant pas encore publi6 pour cetle partie. n o'y a pas de donte que Ie 
recensement de 1920 ne contirme et ne renfon:e nos conclusions, II. nataute 
etant en baisse (Onstante : eJle etait, en t900, de 2.8,95 0louj en 1910, de 23,72; 
en 1922. d. 20,4. 
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abondantes don! disposen! les cetibataires, les maries sans enfanls 
et les maries avec un enfant contribuent it hausser Ie nivetlll ginbal 
tk lo vie et Ie coOt des dwses. La situation des families nombreuses 
est ober€e d'autant; et eUe est rendue plus penible par comparaison. 

2. Quan! aux conditions ironomiqlli!S. elles se caracterisent' par 
ce fait que Ie saloiR reste ti pea pm unijonne pendant /oJlfe fa vie 
tk fOllVrier. Le jeune bomme de vingt ans gagne un plein salaire; 
I'bomme de quarante-cinq ans ne gagne guere plus que lui I. 

Ced tient au macbinisme et it la diyision du travai~ qui unifor
misent Ie travail, ainsi qu'" I'effort de nivellement du syndicalism,,-

II s'en suit : a) ,que Ie jeune homme prend des babitudes de 
dq,ense qui Ie detournent de fonder une nombreuse famille ou 
qui Ie condamnent it des privations tres sensibles; b) que Ie saloiR 
ne s't1lfop/e . plos tiJl told aur dwrges aoissan/es tk f OllVrier ti 
mesIJN qu'il avaru:e en age. 

Au temps de la petite industrie, l'apprentissage etait tres long, parce 
que Je metier itait romplique et les instruments rudimentaires; I'oomer 
se formait lentement; nne fois fonne, il comme~t it travailler au 
compte d'un autre et continuait a se perfectionner; puis. iI s'etablissait 
i son compte et se faisait, petit a petit, une dientele. Dans J'entre-tem~ 
it s'etait marie et sa famille s'etait agrandie. Mais son salaire ou son 
profit avait grandi aussi dans une mesure appreciable. 

Un saloiR Jamillol unifonne est dol/C absollllnent inatfttquni f1IlX 

tUf:essiUs divl!TSeS tk au qui Ie tr!fOivent. II est exag&e pour Ie 
jeune homme, pour Ie cetibataire et Ie marie sans enfant; n est 
absolument insuffisant pour les chefs de famille nombreuse II 
coostitue une' prime au ceJibat ou au mariage sterile.. 

Cette uniformite doi! eire rompue sons peine des plus graves 
dommages moraux et sociaux-

D'autre part, Ie salaire elant la retribution du travail doit rester 
proportionne au travail. II faut ti tmvaiI Ega!. saloiR Egal. 

Comment done resoudre Ie probleme? 
UI1/! so/uliQ" se presenle du point de vue des principes : c'est 

d'assimiJer /es dlarges tk famiJk tIIlX dlarges sodo./es alt'atoires dont 
nous avons parle a propos des assuran"",,-

L'assimila!ion se justifie, puisque les charges de famille sont, 
elles aussi, des charges IIDT1!IJJIes et meme hautemenl souhaitables 
pour Ie bien de Ia societe : if doil donc y eire pourvu de toule 
no!cessib!; elles son! t:t!rlBines pour )'ensemble de la population; 

I; n y a des exceptions,. mais c'es.t sur la majorite des cas que se ~glent 
1es conditions de vie. 
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mais aV:atoires I et tres inegales. surtout dans I'etal social actuel, 
pour les particuliers; elles sont enfin tris tmfff!llSeS pour ceux qui 
les supportent. 

Seul, un systeme analogue a celui des assurances sociales, peut 
done y pourvoil'. Les graves motifs moraux el sociaux que nous 
avons fail valoir juslifieraienl amplement I'intervention du pouvoir 
pour generaliser, sanctionner et subsidier ce regime. Le pere de 
famille aurail ainsi droit a des allocations proportionnees au 
nombre de ses enfants. 

La reconnaissance de ce droit s'impose a un titre lout particulier : 
alors que les autres assurances sodales Iipondenl seulement a un 
besoin (I'accidente, par exemple, ne rendant pas plus de services 
que Ie no\1 accidente), l'allocation familiale n!pond a une prestation 
fournie. L'OUVM. pen de Jamilte. rend a l'industrie llIZ SeJ'llia que 
Ire lui rend pus l'ouvriH sans enfant: il lui prepare la main d'Q!uvre 
de demain et une main d'Q!Uvre que l'beredlte, les tradition~ 

I'education et Ie mileu fa~onnenl a son futur 'emploi. L'Equiie 
denwnde qu' on lui en 1iefU/£ t:lJmpte. 

La retribution totale du travailleur se compose aujourd'hui de 
deux parts : Ie salaire proprement dit et Ie droit aux assurances 
sociales. En y ajoutant les allocations familiales, la retribution du 
travailleur se composerait de trois paris : Ie salalFf! proprement dil, 
Ie droit llllX llSS1JTtlIUeS sociales. el Ie droit llllX allocatioltS Jamiliales 
proportionnees au nombre de ses enfants. 

Tout Ie systeme pourrait se condenser dans les formules suivantes : 
Le travaiJkJJr. pour Ie travail qu'it fournil, a droit li un salaire,

I'homme. pour Ie risqpe qu'iI,court, a droit a une asstualll'1! sociale; 
Ie pen defamilte. pour les enfants qu'U eieve, a droit li une alloca
tion Jamiliale. 

A travail iga/. salJ;zin iga/,-
A risque {gal. assamna {gaIe,
A Jamille {gale. allocation igale. 

t lei charges de famille, tout en etant aleatoires. Ie: sont moins que d'autres; 
elles dependent davantage de la voloute. Mais cette different;e irnporte peu. 
On D'en pourrait tirer argument contre la solution pt'Oposee que si l'attrait des 
allocations familiales risquait de provoquer une muWpJication exagerEe des 
familles nombreuses. Mais, dans l'etat des mc:eurs actuen~ cette crainte est 
chim~rique. 11 ne faut d'ailleurs pas croire que les aUocations familiaJes suppri~ 
meraient Jes charges de Ia parernite; si eUes allegent les charges materretles, 
e:Ues laissent' subsister toutes les charges morales avec les souds, lea responsabi. 
litis et les mille sujetions inseparables de ]Jeduc:ation dtune famille. 
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Ce ~rait un nouveau progreso Ce progres est n&essaire dans 
les circonstances actuelles; car la pratique aujourd'hui regnante 
n'est plus adaptee aux situations de fait Elfe ahouiit ti ce partIi/Qxe 
et ti atte iniIJuiti de mettre dans liz misere leS families rwntUIies, 
celles precisement en consideration desquelles toute I. doctrine du 
salaire familial a at! edifiee '. 

On objtde : Vous revenez a la theorie du salaire. familial relatif. 
R. - Non. La Ihoorie du salaire famif!al relafif voulait que, pour un 

meme travail, Ie patron diit payer des salaires differents selon la compo
sition de Ia famiHe de chacun de ses ouvriers, et cela sans intervention de 
la loi e( sans organisation d'un systel1)e d'assurances. 

On objecte encore.-Les cbarges de famille incombent au pere; son travail 
personnel doit y pourvoir completement. 
It - aJ CeUe objection. si ene emit fondee t se retoumerait conke routes 

les assurances sociaJes. Vindividu ne, doit-iJ pas pourvoir, par son propre 
travai~ a ses besoinst en cas de maladie, de vieiIJesse. de chomage, etc.? 
l.es assurances s()(iales se legitiment, avec leurs consequences. en raison 
de leurs grands avanlages e! paree qu'iI esl impossible d'.bounr ;,ulremenL 
Les memes raisons valent pour les cbargd familiales. 

Bien plus, nous avons montre que des motifs particulierement imperieux 
recommandaient Ie syst~me des allocations familiales. 

b) Dans notre systeme, on paie a travail ega! salaire egaJ; mais Ja Joi 
prescrit a chacun de preiever sur son salaire de quoi participer aux assu· 
ranees, y compris I'assurance familiale; en retour de quoi, chacun a droit, 
eventuellement, aux diverses indemnites et aux allocations familiales. 

En pratique, pour des motifs de facilite plus grande, la retenue se fera 
souvent par Ie patron, qui la versera diredement a Ja caisse d'assurance, 
comme cela se passe pour I'impot sur les saJaires; mais cela De change 
rien a I. theorie du sysleme. 

J Le syst~me des allocations familiaJes et des caisses de compensation fait de 
rapides progres, tant dans les administrations publiques que dans les entreprises 
privies. II reste a I'e-tendre, de meme que les autre assurances sodales, aux 
non-salaries.. 

Voyez a ce sujet les publications de Js Ugue des families nombreuses, rue 
Moris, 16, Bruxelles. 

Cette extension se l~gitime et sJimpose meme avec urg.fnce pour les motifs 
suivants : a) Si l'on n'en vient pas Il. I'entretien d'une famine nombreuse 
deviendra materieUement impossibJe 1 la plupart des adultes; 0) d'autre part. 
dans une societe ou un petit nombre de citoyens supporte des charges de famille 
considerables, Ie service rendu par eux fst du plus grand prix puisqu'U assure 18 
securlte et Js perpl!tuite de 1& Dation. Ln cltets de fami/h nomof'nlSe ont done 
droit, M raison des hninmts services qll'i/$ rendmt. a IUl didommapnor/ de 14 
part dt"/o. spditi qui projiu- de /mrs duuges. 
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Nous groupons sous ce titre les institutions e! les procedes 
auxquels. les ouvriers et les patrons ont generalement recours 
pour defendre leurs interets, particulierement en matiere de contrat 
de lravail. 

Nous examinerons leur nature, leur legitimile, les abus auxquels 
its pretent et les possibilites de reorganisation sociale qu'ils 
presentenl 

1. - La CONTItAT COLLECTIF DE TRAVAIL 

i.e contrat collectif de travail est llII controt priliminaiTe au contral 
de travail propre~nt dit, pal' lequelllll groupe de travai/leurs, d'une 
part, et llII chef d' entnprise ou llII groupe~nt de dtrfs d' entnprise, 
d' autre part, s' engogent Ii respectu dims les controls intiividu£/s Ii 
inluvenir t:1!rlains prindpes gtnerrmx ou t:1!rlaines stipulaJibns de detail. 

Le mnlrat colleeli! esl comparable 11 une <harte, ii une constilution 
ou a un trailt! doni les parlies inleressee •• 'engagenl a respecter les 
stipulations dans les lois a edicter par en~s ou dans leurs conventions 
subsequente •. 

Les stipulations les plus frequentes des contrats coUectifs visen! 
les points suivants :. rapports entre lravailleurs et patrons; droit 
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de presenter des reclamations collectives; droit de neg-oeier par 
l'intermetiiaire d'un etranger. a l'usine; reconnaissance du droit 
syndical; conditions du travail et des salaires; solution des conflits. 

Avantages des contrats collectifs : 
1. lis presenteni wie garontie de justice poUT Ies controls de 

trovail propre1lU!nt dits. 
En effet, a) I'ouvrier isole est en etat d'infenorit<! vis-a-vis de 

son patron; il ne peut convenablement deliberer seul a seul avec 
lui; il n'a ni la meme intelligence, ni les memes connaissances. 
ni la meme facilite de parole; 

b) Economiquement, I'ouvrier isole ne peut rien contre son 
patron; landis que I'ensemble des ouvriers d'une usine nu d'une 
industrie represente une puissance; _ 

<) L'entente modere la concurrence des ouvriers entre eux et 
done les met en meilleure posture en face du patron. Si Ie contrat 
est conclu par les ouvriers de plusieurs usines, iI uniformise dans 
celles-ci les conditions du travail et protege les patrons plus 
consciencieux contre la concurrence de leurs rivaux. Les patrons, 
de leur core, peuvent aussi s'unir. 

2. lis contrwl1l!1tt Ii fa poix entre patrons et ouvriers. 
En elfe!, a) donnant plus de garanties de justice aux contrats 

de travail, i1s diminuent Ie caractere odieux nu suspect que 
revetent souvent ces contrats aux yeux des ouvriers; ceux-ci ont 
trop souvent I'impression de s'eIre engages a conlre-C<E\lr ou sans 
avoir deballu librement les conditions de leur engagement; 

b) lIs definissent mieux les conditions du travail et les rapports 
entre 'patrons et ouvriers; de ce chef, ils tarissent bien des sources 
de contestations; 

c) Souven!, its fixent des penodes pendant lesquelles nulle 
demande de modification aux conditions fixees ne sera introduite; 

d) Souven! aussi, i1s precisent les cas dans lesqmils il ne pourra 
pas eire declare de greve ou de lock-out, et ils etablissent la 
procedure a suivre en cas de dissentiment. 

Ces avantages sont comparables il. ceux des traites entre nations. 

REMARQUES. - 1. Le contrat coUeclif suppose Ia coalition des ouvriers, 
c'est~a~ire l'entente entre eux pour etablir Oll modifier en leur faveur 
les conditions de I'engagement. 

2. Dans lletat aeiuel des institutions et des lois, Ies contrats collectifs 
manquent de precision quant aux personnes engagies (Us sont passes 
souvent entre de vagues groupements, d'aiJIeurs instables. sans person. 
naJite juridique), et ils manquent de sandions surtout du e6te ouvner. 



244 TROISIEME SECTION. - LA REMUN.ERATION DU TRAVAtLLEUR 

Nous parlons de sanction juridique, car llopinion pub/iqut a uoe 
influence non negligeable en matiere d'observanon des contrats ,de 
travail, par Ie ·fait qu'elle se retourne, en cas de connit, contre la partie 
qui n'a pas tenu sa parole~ 

L'etablissement de sanctions efficaces est difficiIe et Ifinstitution des 
contrats collectifs ne peut guere etre sanctionnee par la loi sans une 
extension du syndicalisme et de la capacit~ syndicale.. qui permettrait 
.d'engager I'avoir des syndicats et la personne de Jeurs dirigeants en 
garantie de fidelite aux conventions. 

3. Neanmoins, teJs quels, les contrats coJlectifs renden! des services 
appreciables. 

2. - LA ORt}VE lIT LB LOCK"OUT 

I. Definition. - La grive propl'el1U!Jlt dite est une suspension 
concerlt!e tilt travail dans k bat imnzediat d' enrayer l' enireprise. 

Suspension., : Ie greviste abandonne I'usine, mais non sans esprit de 
retollr; iI suspend son travail jusqu'! reglement du conflit. Au contraire, 
I'ouvrier quittant )'usine pour cbercher du travail ailleurs n'est pas un 
greviste. 

Concertle : la greve suppose entenle entre plusieurs travailleurs pour 
suspendre Ie travail. 

Dans It but immldial d' enrayer r entreprist! : nous precisons par IA Ie 
but intrinseque qui carachfrise la gr~e proprement.dite. Les travaiJteurs, 
ayant conscience d'etre indispensables a la marche de l'entrepris~ lui 
retirent leur concours; ils I'arretent ou I'entravent; ils atteignent ainsi 
Ie patron dans ses interets et exercent sur lui une pression. 

Telle est Ia psychologle de.la greve et 10 clef de sa tactique : 
I, condition essentielle du succes pour une greve est d'etre aSsez 
If/endue pour enrayer l'exploitation; aussi la tendance universelle 
des gn,vistes est-elle de donner au mouvement Ie plus d"mpleur 
possible et .Ieur crainte la plus vive est-elle d'e!re remplaces au 
travail. Une autre condition de succes, derivant de la meme 
conception, est Ie declanchement de la greve dans une ptfriode 
d' amvitt! konomique.. en periode de crise, la greye est inefficace, 
parce que Ie patron n'est pas fich" de chomer. 

L'intenHon d'enrayer I'entreprise earacterise si bien la greve qU'on a 
appele grhe perlle une continuation du travail mais accompagnee de 
desorganisation du service par une application exageree des reglements. 
On .. perle> Ie travail; par exemple, on urge I'execution de toutes les 
lormalites e't de loutes les precautions de regie sur les chemins de fer; 
Ja consequence en est que les retards s'aggravent a chaque station, et, 
apres une demi-joume~ tout un Teseau se trouve en desordre. 

I.e but final au extrinseque de la greye sera, suivant les cas, 
d'ordre personnel :. vengeance a exercer contre Ie patron ou 
sympathie a temoigner Ii des camarades; d'ordre kollomique : 



CHAPITRE IV. - ORGANISATiON EN V'!1E DU CONTRAT DE TRAVAIL 245 

meiJIeures conditions de travail a oblenir; d'ordre poiitiqae. les 
grevistes esperanl que' les palrons alteints el Ie public prive d'un 
service ou d'un produil flechiront el s'emploieronl 11 influencer Ie 

-pouvoir. 

REMARQUE. - Parfois la greve se borne a une dinwnstration de quel
ques instants'; par exemple~ greve de cinq minutes., EUe agit a10rs par la 
menace plutof que par Ie fail us grevlstes affirment et affichent leur 
solidarite et leur discipline; Us montrent qu1i1s sont capables d'arre-fer 
effeciivement I'entreprise quand it leur plaira. 

OriNe improprelllLnt due : 
II se peut que les ouvriers cessent Ie travail par simple mauvaise 

humeur ou, par maniere de protestation collective, sans peltSer tl 
eniTaver r itulusirie_ 'Cette attitude, a demi consciente de ses effets, 
esl rare el ephemere; elle cesse ,ou <!volue bienlOt vers la greve 
propremenl ilite. 

II arrive aussi que Ia greve ne soit qu'une manifestation 
destine. a impressionner Ie public, sans souti du patron; par 
exemple, certsines greves politiques : pour ou contre Ie gouver
nement; contre telle sentence judiciaire; jadis, la greve pour Ie 
suffrage universe!. 

Enfin, iI arrive que la greve ne soit qu'un moyen de se donner 
des loisirs; par exemple, la greve dile « des pommes de terre, • 
Ii I'epoque de la plantation ou de la recolle; la greve pour feter 
Ie premier maio 

Dans ces derniers cas, Ie terme de greve est pris' par extension _ et 
abusivement; on dirait mieux - et Iton dit en effet - chomage. 

Quand la greve vise directement a s'opposer a l'execution d'une 
decision du pouvoir politique, etle confine a la rivolte. Exemple, refus 
de transporter des troupes ou de transmettre les ordres du pouvoir. 

A fa griNe repond du cOte potronal Ie lock-out (exclusion) ou 
"nvo; temporaire. en blm:. des ouvru>J'S, dans Ie bui immediai de 
les priver tie iTavail. 

Quand celte intention est absente, on dit licenciement du 
personnel, ou fermeiure d'usine, ou decision de chomage. 

le but final du lock·out peut etre d'exercer des represailles, ., 
d'amener Ie personnel it accepter telles ou telles conditions de 
travail, etc. 

2 Ugitimire de la greve et du lock-out. - Pour etre 
honnete, la greve ou Ie lock-out doil : 10 eire juste " 

a) En soi-mi'me " par exemple, ne pas' rom pre un engagement. 
b) Dans son but : ne pas exiger des choses injustes. 
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II importe, a eet egard, de distinguer la greve qui Ivise a Ia rfparation 
d'll/Ielinjuslia positive et celie qui demande Hue amBioralion ,aisonnahle 
mais 'qui ne s'impose pas ,en. rigueur de justice; dans ce second cas,les 
circonstances accessoires pourront plus facilement suffire a rendre la 
greve iIlegitime. • -

c) Dans ses nwyens : sans violences, injures, menaco:g contee les 
personnes ou contee les biens. 

2<> PIre bask sur llIt nwtif proportiDnne awe 1IUlllX qui en risalIenf. 
Ces maux sonl les suivants : a) pertes maUrieUes pour les 

grevisles,. les patrons et la societe lout entiere, pertes souvent 
enormes; b) "tat d'initatiDn et de mesinteUigence que la greye 
avive el qui perdure longtemps apres elle; c) oisivete et exds 
frequents dans ces circonslances. 

3° Ne ~ qll' apris Epuisement des nwyens d' entente on des 
formes de revemiimtiDn pills 11IIJtUn!es. . 

N. B. - les motifs de la gre... doivent eire d'autanl plus 
graves que ses effets sont plus etendus e! plus funestes. 

Celte gravile des effets est it son maximum quand la greye 
compromet Ia vie publique et altein! des personnes etrangeres 
au conflit; par exemple, greye des chemins de fer, des charbon· 
nages, de I'eclairage ou du ravitail!ement des agglomerations. 
Ceci nous amene it parler de la greve des services publics. 

3. Greve des services publics. - En matiere de greve, Ie terme 
de service public prele it une confusion qu'il importe de dissiper. 

Les suvias pulJlks propremmi dits sont ceux par Jesque1s Ie pouvoir 
exerce ses fonctions essentiel1es : la justice, la police, Ja defense du 
territoire, la perception dts impots, Ja oonfection et I'application des lois, 
On a etendu Ie nom de services pubJics a toutes les Butres activites dont 
I'Etaft elargissant son role. est venu a s'occuper : bibliotheques et musees, 
routes. canaux, chemins de fer, P. T. T., ea11. lumiere, torce motrice. et 
meme, en france, tabacs, aJlumettes I, porcelaines de Sevres, gobelins~ 

Pourquoi, dit.on, refuser au" ouvriers des enlreprises geeees 
par l'Etat ou les Communes, Ie droit de greve qu'on accorde 
aux ouvriers des entreprises similaires quand elles sont gerees 
par les parliculiers? 

En effet, il n'y a pas pe motif de.les trailer differemmen! 
de re elref '. Mais c'est mal poser la question. Ce qui importe ici, 

1 En 1924. I"ttat frant;ais 8 remis ses fabriques d'aJlumettcs a des entreprises 
privea 

! On peut seulement invoquer les avantages faits aux agents de l'Etat et Ie 
recours politique dont its disposent contre les lbus. 
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ce n'esl pas la personne du chef d'en!reprise, mais fa n~ du 
service ou du produit. c'esl son caractere de nicessilE,sociale. 

La vraie queslion esl celle-ci : tzrlnins services ou certaines 
enlTeprises ne sont·iJs pas IElIetnent nicessains au bien aJmtnlllZ tie 
fa societe. qu'iJs ""i.ent itre soastraits Ii fa gri:ve? 

La reponse est evidenle. Ell. est admise par lout Ie monde -
les anarchistes exceples - pour les services publics proprement 

, dils doni nous parlions plus haul, parce qu'ils sonl indispensables 
au fonctionnement de I'Etal 

Elle doit etre admise aussi pour d'aulres services au en !reprises 
qui, a cause d. Ia solidariteeconomique et sociale si etroile 
aujourd'hui, sonl indispensables a la vie publique. 

Le principe de solution pourrail se formuler comme suit , 
I'exercice de- I'aulorite publique ne peut eire entrave; I'exislence 
au la sanle d'une population ne peuvenl etre -compromises; de 
graves interels d'une foule de ciloyens ne peuvenl etre mis en 
peril pour la satisfaction d'interets particuliers. 

Des lors, ,Ie jonctionnement ties services et fa jobriaztion ties 
produits nicessains Ii l' exercice de l' auwriIE pub/iql1i'. Ii l' existence 
au d fa sante tie fa population. d fa sau.veganfe tie graves inHiets 
socimJx ne pellvent eire entravis par fa greve. que ces services ou' 
entrepris6s soimt prim ou publics '. 

Dans ces catt!gories rentrent : 10 les chemins de fer, tramways" et 
autres entreprises de transport en commun par terre, par mer ou par 
eau; 20 les usines a gaz et dJcHectricih~i -30 les mines de combustibles; 
40 les enCreprises de distribution d'eau, de lumiere au de force motricej 
Soles elabtissements hospitaliers; 60 dans les agglomerations impor· 
tantes, les entreprises de pompes funebres. l'enlevement des ordures 
menageres et autres services de voierie et d'hygiene publique 2_ 

Les inlerets particuliers et les droils du personnel de ces services 
doivent etre sauvegllrdes par d'aulres moyens, dans louie la mesure 
du possible: Ces moyens sonl les conseils d'arbilrage, Ie recours 
administratif, Ie recours politique, elc. 

Que si, dans certains cas, les interets particuliers ne pouvaient 
trouver satisfaction, ce mal serait moindre que celui qui resulterait 
du droil de greve dcs services necessaires. 

Dans la plupart des pays, des lois s'elaborent dans ce sens. 

I Par exemplc,la g~ve n'est pas'plus admissible surles lignes du Nord.Belge 
que sur les lignes de l'Etat. Mais la grhe D'a pas d'inoonvenient social dans les 
fabriques de pon:elaines de SCvres. 

111 ar Le projet de loi fran~is sur I'arbitrage obfigatoi~ mars 1920_ 
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4. Reglementation <ill droit de greve. - Meme dans des 
industries moin. essentielles a la vie de la nation, Ie droit de 
greye doit, en principe, erre riglemente et limite. 

La greve est, en definitive, un moyen de se faire justice a 
soi-meme ou .du moins d'exercer une pression sur autrui - en 
l'atteignant dans ses interels. Dans un regime economico-social 
d'elroite interdependance entre tous les citoyens, elle enlraine une 
perturbation et occasionne a deS tiers des pertes deplorables. Le 
recours frequent a ce proc&\e cree un etat d'insecurile dommageable 
a IoU$. n ne garanli! d'ailleurs pas Ie resu!tat poursuivi : Ie plus 
fort I'emporte el non pas Ie plus jus!e. On pourrail, sous tous 
ces rapports, comparer la greye it la guerre. Or, la guerre ne se 
justifie que par rabsence d'autori!e superieure pour trancher les 
conflils. Mais ici, celte autorile existe. 

II est done hautemen! desirable que, apres avoir reconnu en 
principe Ie droil de greve des travailleurs, 011. en rigle fllSa,.,ue pour 
en eviler I'abus. 

T els sont, en effel. les tmis stades par lesquels passent tous les droits 
chez les nations civilisees : Ie droit est dtabord redame, puis reconnu, 
et enfin n!gJemente; comme une machine est d'abord desiree, puis 
invente:e et ennn mise au point. . 

En precisant, on pourrait dire : Quand la greve ou Ie lock-out 
n'interesse que les ouvriers e! Ie palron qui y sont engages, it 
importe cependant que Ie plus fort des deux partis ne puisse pas 
abuser de sa situation pour imposer a I'aulre des conditions 
injustes; meme en cas de revendications legitimes, il importe qU'on 
ne recourre 11 la greve que Ie moins possible et a detaut de tout 
aulre moyen. Done, Ie droit de greve doit etre limite et regie
mente; d'autres institutions doivent are prevues pour regler les 
conflits. 

Quand la greve ou· Ie lock-out interesse grandement des 
tiers ou meme Ie public en general, l"e nouveau et Ires grave 
motif rend Ie ,recours a la greve plus difficilement acceptable 
el.lcore. 

Ellfin, I'importance du bien general com prom is" par la greve 
peut eire t~Ile qu'elle doive eire interdite. 

Les grandes {ign.es de celie mise au point du droit de grew se 
dessine"t deja: on distinguera les industries suivan! leur caractere 
de IIJ!r:essite sociale; on supprimera' Ie droit de greve dans les 
industries et dans les services les plus indispensables; on I'entourera, 
dans les autres, de garanlies. 
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Notamment on imposera, avant louie greve, un tU/ai, - fa 
fornudation exad£ d fa publicite ties griefs OIL revendiauions. - un 
essai d'anangement amiable. - une mRdiation OIL un arlJitra",ue 
par des juridictions creees a eet effet. 

Les memes principes sont applicables au lock-out. 

3. - LB SYN'OICALISME 

APERCU HISTOR:rQU£. - Les corporations de metiers, si f10rissantes 
.au moyen age, tomberent en discredit it la- fin de l'Ancien Regime, 
faute d'avoir su s'adapter aux nouvelles conditions economiques de 
I'epoque modeme. La Revolution franc;:ais~ non contente de les suppri
mer, nia jusqu'au principe de l'asssciation professionnelle. La fameuse 
loi le Chapelier, du 14 juin 1791, interdit aux citoyens de meme etat ou 
profession de s'unir et de former des regJements .. sur leurs prltendas 
i.nterets communs -". 

La Constitution de 1830 relablit, OJ &/gi(/1Se, la liberto! d'association; 
Olais Ie Code PElUli continua jusqu'en 1867 a punic les ~ coalitions '. 
Le mouvement syndical aetuel ne pdt qnelque importance chez nous 
quta partir de 1885. La poussee democratique qui suivit I'armistice, la 
necessire d'un reajustement des salaires au rout de 1a vie, la periode de 
haute prosperiie industrieUe de· 1919-t920 lui donnerent un tHan extraor
dinaire.. A s'en rap porter aux statistiques publiees par' I.es deux grands 
groupements qui se partagent aujourd'hui la quasi totalite des syndicats 
ouvriers belges, on comp1e.rait, au debut de 1924, 5CKl.(u) syndiques 
socialistes et 1SO.fXXJ syndiques- chretiens. 

En Al/nnagtte d en Fran~ Ie mouvement syndical debuta a pen pres 
a }a meme epoque qu'en Belgique; it acquit en Allemagne, des avant 
1a guerre, une tres grande puissance par Ie nombre de ses adherents et 
par leur organisation, tant chez les sociaUstes que chez les chretiens; 
en France, au contraire, le syndicalisme ne groupa que de faibles 
effectifs, qui se livrerent it une action politique et revolutionnatre 
dan. 10$ Bourses du lravail el Ia C. O. T. Pendanl Ia guerre, les 
nouveaux chefs de la C. O. T. essayerent de discipliner et d'assagir 
les syndicats sociaJistes; on crut un instant qu'ils y reussiraient ; 
rnais des divisions eclaterent a propos de la greve de 1920 et 
remirent tout en question. Des syndicats chretiens commencent a se 
developper. 

En Angletow, res Trade~Unions apparureili des la premiere moitie du 
Xlxe siede. Enes se tmrent sur Ie terrain strictement professionnei et 
s'organiserent de fa~on admirable. Mais depuis une dizaine d'annees 
et surtout depuis la guerre, elles se laissent gagner par les theories et 
I'agitation socialistes. 

Il'apres une staJistique publil~e par Ie Bureau International du Travail, 
pour Ie. vingt pays principaux, Ie. 10.836.000 syndiques de 1910 elaient 
devenus 32.bOO.000 en 1919. 
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Voici les c:hiflres detailles 'pour les pays qui nous interessen! .le plu~ : 

1910 1919 1923 1 
Angleterre 2.400.000 8.024.000 4.500.000 
Allemagne 2.900.000 9.000.000 4.000.000 
Etats-Unis 2.100.000 5,007.000 4.000.000 
France 977.000 2500.000 
ltalie 817.000 1.800.000 
Belgique 139.000 750.000 680.000 
Hollande 154.000 625.000 

9.547.000 28.306.<00 

Quant aux groupements professionnels pabonaux. ils empruntent des 
formes plus sou pies et mains apparentes que les syndicats ouvriers. 
En Belgique, Us semblent moins coherents et· mains disciplines que 
dans d'autres pays, notamment en Allemagne. II faudrait distinguer 
panni eux les groupt!I1lents financiers disposant des capitaux, lesgroupements 
d' enireprises par ententes, cartels et trusts, et Ies groupements syntlkaux 
proprement dils entre patrons s'occupant plus directement de Ia direction 
des usines et des rapports- avec ie personnel. Les industriels belges 
sont travailles a. Ia fois par l'esprit individualiste qui predomine encore 
dans beaucoup de milieux et par la tendance a I'organisation patronale. 
La concurrence internationale plus sensible que jamais depuis la 
guerre, la necessite de mesures dlensemble pdur la restauration du 
pays apres l'armistice et I'ampleur meme du mouvement syndicaliste 
ouvrier ont contribue beaucoup a resserrer, dans ces demieres annees 
les liens du patronal ~ 

La plupart des indus!riel. belges sont groupes dans Ie ComitE Cm/ral 
Industriel, vaste association qui reunit. au debut de 1924, tot groupements 
aHilies. 

II stoccupe de documentation et d'etudes, et it sert cfl'in..terprHe a 
l'industrie beIge aupres des pouYoirs publics dans les questions qui 
touchent aux interets generaux de I'industrie, comme les tarifs douaniers, 
les traites de commerce, la h!gisiation igpustrieUe au sodaJe. 

Les 101 groupemenfs affines sont constitues par categories d'industries. 
Leur objet eS.t double : 

a) Commercial, pour I'achat et la vente des produits, soit en facilitant 
les rapports entre les clients et les membres du groupe; soit, mais plus 

t Les effectifs syndicaux. extraordinairement accrus apres I'annistke, ont 
-sensiblcmcnt diminue depuis 1922 ; en Orande-Bretagnc. Is National F~ervtiolt 
of general }llgNr.s' est tombee. de 1.300..000, en decembre '920, it 545.000. en 
decembre 1922. La CoiifldlratWn des s,yndicats amlr;row comptait 4.000.000 de 
membres en 1921 t et 3~OOO.ooo,. en: aoQt 1923. Les syndiques affiUes fl la 
Commission syndU:ale (sociaHste beige) etaient 718.000 en 1920 et 619.000. 
en 1922. En Russie, 1es syndiques seraient tamMs de 8.500.~ en juillet 1921. 
l 5.000.000 • 14 fitt de 1922. En Tchko.slovaquie. Us seraient tombis de 
6S0.~ en janvier 1922~ 1 400.000 en dkembre 1922. Cfr RflIlU du travail, 
1923. ptlSsim. 
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rarement, en formant des syndicats ou des comptoirs d'achat ou 
de vente . . 

h) Economico--sociaf, pour les mesUres a prendre concernant Ies 
rapports entre patrons et ouvriers. . 

En generalJ la discipline des groupeme~ts patronaux n'est pas 
tres ferme, et leurs decisions ne lient pas rigoureusement leUrs 
membrcs. 

I. Definition. - I.e syndicat Oil union projessionnelle est une 
association de personnes· de mime projession Oil de professions 
similaires en vue d'itudier, de tlifemil'e et de promouvoir IelVS 
intiri!ts professionnels. 

Ces asso,ciations sont locales, regionales, nationales, interna
tional~s. Elles se groupent en federations et confederations d'apres 
deux principes de groupement differents : par professions et par 
regions. 

,.. Objet du syndicalisme ouvrier. - Nous entendons un 
syndicalisme ·qui ne cherche pas ra luttedes classes et encore 
moins la revolution sociale, mais qui reponde a la definition 
don nee ci-dessus. Ses buts sont les suivants : 

a) Developper parmi les oumers I'esprit de fraterniteet de 
solidarite; 

b) Ameliorer les salaires et lei; conditions du travail dans les 
Iimites de la justice et de I'ordre public; 

c) Veiller a I'application et au progres des lois sodales; 
d) Chercher a prevenir et eventuellement a regler les conflits; 
e) Assurer aux syndiques la securite de leurs personnes et Ie 

libre exercice de leurs droits; 
f) Examiner leurs plaintes 'fndividuelles ou collectives, presenter 

el soulenir leurs revendications legitimes, par tous les moyens de 
droit. y compris la greve; 

g) Leur faciliter la participation aux institutions d'epargne et 
d'assurances sociales; , 

h) Reunir des ressources pour les fins susdites: 

3. Legitimit'; du syndicalisme ouvrier. - La legitimi!e du 
syndicalisme ressort des argnments suivants': 

toll est legitime de s'unir pour des fins honneles a poursuivre 
par des moyens honnetes. 

20 II est legitime que des personnes de meme rang, profession 
et interets s'unissent pour se soutenir, en particulier ·si leurs 
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interels s'opposent sous certains rapports it ceux d'autres calegories 
de personnes J. 

30 Cette organisation se justifie surtout it une epoque ou la 
liberte d'association esl, offerle it tous et largement utilisee par les 
capitalistes et les chefs d'enlreprise. 

40 le syndicalisme favorise, de soi, une plus grande justice 
dans les relations entre patrons el ouvriers. II equilibre mieux les 
forces en presence. 

~ C'est une experience univcrseJle, ecrivait Montesquieu bien avant 
qu'iJ ne s'agit de syndicat, que tout homme qui -a du pouvoir est porie 
a en abuser: il va jusqu'a ce qu'il trouve des limites .". Pour qu'on ne 
puisse abuser eu pouvoir, il faut que, par Ja disposition des choses, Ie 
pouvoir arrete Ie pouvoir. ,. Au .,~~v~k .~pit_aliste, if faut Ie contrepoids 
,~!~ .PS>lWDir ouvrier. "'- .- - - -_.'-- ... - ---------------- ~-

50 II favorise la paix sociale. En effet, a) les contrals debattus 
par les syndicals donnent plus de. con fiance a ceux qui les 
acceptent que les contrals consenti. par des isoles '. 

ff) le syndicalisme amene aussi les ouvriers a etudier par eux
memes ou par leurs delegues les conditions de I'industrie; a mettre 
au point "leurs revendications; a prendre une vue plus nette des 
progres possibles et des prelentions chimeriques. " 

On peut constaler, 11 I'appui de celte observation, que, dans 
lous les pays, les social isles les plus moderes sonl les syndiques; 
Ie syndiCljlisme a contribue efficacement a la critique et 11 I'aban
don du marxisme pur par 10 pluparl des social isles. 

60 Enfin et 'surtout, Ie groupement des ouvriers el des patrons 
par industries, par regions, par marches inlernalionaux, est de 
nature a mettre I'ordre et la clarte dans Ie jeu des forces el des 
interets divers qui s'encbevetrenl dans notre monde economique. 
Ce classement des membres de chaque profession suivant leurs 
affinites ilaturelles permetira aux pouvoirs publics, gardiens du 
droit, de mieux preciser e! de mieux garan!ir les obligations et 
les devoirs de i:hacun, 

1 CeUe formute nous parait preferable a ceUe autre! l'association 
professionne!!e est de droit naturel. • Les institutions de droit nature) - a 
prendre ceUe locution dans son sens Ie plus usite - sont ceUes qui tiennenl 
de si pres lI. 1& nature" de l'homme qu'e1les s'imposent parlollt et IDl(joul'$. TeUes 
sont 1a soci4:t~ conjugale, Ja sod~te familiale. I. societe civile. L'associa.tion 
professionnelle ne 'rentre pas dans ces institutions de droit natureJ strict. 

I Voyez ci-dessus, art. 1, Ie wntrat coUectif. 
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4. Ugitimite des syndicats chretiens en particulier. 
10 II importe de ne pas laisser perdre de vue aux ouvriers, 

dans la poursuite de leurs interet!; economiques, les principes de 
justice chretienne et, en general, les preoccupations religieuses, 

Ceci est vrai de toutes les classes de la population. Mais Ies ouvriers 
sont plus exposes, sous ce rapport, que les membres des classes culti~ 
vees : I'homme du peuple est simpliste et tout d'une piece; il obtHt au 
sentiment plutot qu'a la raison froide et subtile; it De distingue paSi 
quand il stengag~ it s'engage tout entier. D'ailleul'S, les preoccupations 
economiques prennent une si grande importance dans sa vie qu'elles 
entrainent fadlernent tout Ie reste. Le syndicat devient ainsi POUT I'ouvrier 
une association OUt de fait" toute sa personne est prise. 

LtQuvrier 'Subit aussi beaucoup plus I'entrainement des exemples et 
des excitations des compagnons qu'iI rencontre ou des 'chefs qu~i1 se 
donne. Aussi voyons--nous, en pratiqu~ presque tous Its syndicats 
ouvriers, - a la difference des syndicats patronaux cit des groupements 
de professions liberales, - s'inspirer non seulement de theories econo~ 
miques rnais meme de doctrines politiques, sotiates et religieuses 
detenninees. 

20 Si I'on n'etablit pas de syndicats chraiens, etant donne Ie 
courant actuel, tous les syndicats seront socialistes '. 

30 Toutes les autorites sont . d'accord pour approuver les 
syndicats chretiens. 

REMARQUE.\ - La necessite, au point de vue religieux, de grouper les 
ouvriers cathoHques entre eux a I'exclusion meme des protestants 
croyants a ete affirmee par Ie Souverain Pontite Pie X a propos du 
conflit qui divis81t l'Allemagne, Cologne tenant pour les syndicats 
interconfessionnels. Berlin et Treves pour les syndicats confessionnels 
ou exclusivement catholiques. Nous n'avons pas a entrer dans Ie detail 
de ce debat. Qu'il nous suffise de dire que finaJement les syndicats 
interconfessionnels ont ete admis en raison des circonstances, quoique 
une preference de.. principe rut netiement marquee par )'autorite eccle
siastique pour les syndicats strictement confessionnels 1". 

S· Objections. - Pour ne pas laisser d'obscurite dans une 
matiere d'aussi grande imporlance, tan! au point de vue thoorique 
qu'au point de vue pratique, nous passerons brievement en revue 
les principales objections que l'on oppose aux idees que nous 
venons d'exposer. 

1 Sur l'interdiction faite aux ouvriers ca.thoJiques de s'affilier aux syndicats 
socialistes. "oyez uue deeision des eveques allemands. dans La tiocllm~ntati.on 
mflwiiqat', du S mars 1924. 

I PIE X, Encyc. Singula'l' quadam. - J. DE LA BR(~RE. S. I.: Us luttes prlstntes 
d. fEgu.., lome I. . 



254 TROlSlEME SECTION. - LA REMUNERATION DU TRAVAllLEUR 

Des patrollS /umnefes, jlJStes et cluuilahles dismt : « Nous pra· 
tiquons largement notre devoir envers nos ouvriers; nous leur 
donnons meme plus que de droil Le syndical cree une oppo· 

. sition permanente entre notre personnel et nous : il ouvre Ia voie 
it lies conlestalions de justice IiI oil regnait Ia charite. , 

R. - Ces remarques ne manquen! pas de verite. Cependant 
deux observations s'imposent : 10 A cole des patrons modeles _ 
doni on fait eta~ iI y en a d'auires. Souvent auss;, en dOp;t des 
meilleures intentions du monde, des patrons ant les mains liees 
par Ia concurrence ou par leur syndicat it eux, 

20 II est bon de. faire Ie depart entre les devoirs de stricte 
justice el Ies devoirs de charite : a) les premiers sont. mieux 
delinis el !lonnent It Ia partie adverse un titre de droit; bJ il y 
aurait queIque chose de peu correct de Ia part du patron a payer, 
par exempIe, un salaire insuffisant, quitte a suppleer Ia difference 
au nom de I. charite; c) I'ouvrier epro\lve une satisfaclion legitime 
it se faire payer son du, plutol que de dependre de Ia bienveillance 
de son patron; d) les situations neltes entre patrons et ouvriers 
epargnent les suspicions et les malentendus; e) I'ouvrier desire de 
plus en ;Ius trailer avec ses patrons sur un pied de justice 
et ,d'egalite. Celie emancipalion esl sans doute perilleuse; elle 
s'inspire souvent d'un esprit d'orgueil el d'insubordination; mais elle 
peut s'inspirer aussi d'un legitime souci de dignite jJersonnelle; prati· 
quemen~ elle existe et il serai! dangereux de n'en pas tenir compte. 

S' l!llSuit·il que Ie doflllline de III cJuuite s' CvtJIWuisse? 
Bien loin de za.. II y a meme place aujourd'hui, - it cause 

precisement de I'indocilite,. de la susceptibilite et de I'humeur 
ombrageuse des. ouvriers, - a une charile plus difficile, plus 
delicate el plus meriloire; la charite dans les rapports devient 
non seulement une vertu mais un art de Ia part des patrons. 
lis doivenl respecter ce qui, dans les dispositions des ouvriers, 
est legitime; excuser ce qui est excusable et souvent tol&er Ie 
resle; Ie champ de Iacharile se modilie, se diversi!ie ~ au tolal, 
s'agrandil Toujours, d'ailleurs, un patron vraiment chretien trouvera 
I'occasion d'une infinite d'ades de charile spirituelle el corporelle '. 

1 La necessiti de hons rapp.,rts entre patrons et ouvriers a susciti. dans 
divers pays, notamment aux: Etats-Unis, un mouvement d'-opinion qui s"inspire 
a la fois d'une pensee de sympathie pour l'ouvrier et d'une preoccupation 
dJint~r~t bien enteDdu. De lI..la creation des mrpIoJlm~lIt m~. des inginieurs 
sodaux~ des surintendantes d"usme. etc. On ne peut trop Y applaudir. 
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D' auires, plus radicaux, disent : nous sommes l11ailres chez nous 
et voulons Ie resler. 

On leur repon.Jrait justemenl : Si vous voulez rester mailres 
chez vous, vous . etes libres de Ie faire; mais si vous inlroduisez 
·chez vou~ tous les matins, quelques ceniaines d'ouvriers et leur 
demandez leur collaboration, vous ne pouvez leur refuser Ie droit 
de debattre les condilions de leur travail et de s'enlendre enlre 
eux pour cela. 

On riposte: nous ne parlementons pas avec des etrarigers. 
R. - Pourquoi pas, si ces negociateurs sont honnetes et bien 

inlentionnes? L'ouvrier, comme quiconque, a Ie droit de se faire 
representer 'vour la discussion de ses inlerets; d'autant plus que 
I'ouvrier est personnellement dans un etat d'inferiorile vis-ii-vis de 
son palron, el dans une situation asSez delicale pour lui presenler 
des reclamations. . 

Une objection de portee plus. generole signale dans Ie syndicalisme 
un danger d'ord~ public : 

Les syndicats groupes en puissantes federations et obeissant a un mot 
d'ordre unique constituent une force si redoutable qu'elle pourrait faire 
echec aux pouvoirs &blis. L'Etat ne peut Jes laisser grandir sans aviser 
aux moyens d'en rester Ie maitre. 

II y a Ja, en effel, un danger seneux. Nous repeterons au sujet 
du droit syndical ce que nous avons dit du droit. de greve. Apres 
avoir ele reconnu, il doit elt'e organise, precise et mainlenu sous 
Ie conlrole necessaire. 

D'une part, la legislation doi! doter Ie. syndicats de !ous les moyens 
juridiques necessaires pour I'accompliss.ement de leur mission; leur 
capatite doi! eire elargie. Mais, d',ulre part, Ie champ de leur activill! 
doil etre delimile et· les responsabilites .tablies de la~on it pou.oir 
reagir efficacement contre tout "essai .d'empieternent sur 1a souverainete 
de l'Etat. . 

6. Les syndicats et la reorganisation sociale. - Le syndi
calisme, it mesure de ses progres, ;;Iend it des ensembles toujours 
plus vasles Ia solidarite ouyriere. Celle-ci entraine la solidari!': 
patronale. Des. federations patronales et des federations ouvrieres 
de plus en plus Iarges entrent en contact quand iI s'agit de 
debattre 108 condinons du travail et la fixation des salaires. 

Ce contact intermittent gagnerait a devenir continu et a disposer 
d'organes reguJiers. Des rommissions mixles jeueraien! ce role 1. 

1 De 1~. chez nous, la cr&tion de Comltls r/gUJ1UUl& et de" Comitis 
lIationtulZ d'indlIstrle. 
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Form&!; de delegues des syndicats ouvriers et patronaux, et, au 
degre superieur, des federations ouvrieres et des federations 
patronales, elles deJibereraien! sur les conditions generales de 
I'industrie, qui interessent a la fois patrons e! ouvriers; sur les 
questions de travail et de salaires, ou leurs intere!s s'opposent 

. mais qui exigent des solutions; et enfin sur la gestion des caisses 
d'assurances sodales et des institutions similaires, auxquelles parii
cipent ii la fois les uns et les autres. 

Si eette organisation prenai! corps, Ie principe de la corporation 
Irouverai~ sous des modalites nouvelles, une application depuis 
longtemps desiree. 

De tous les projets de reorganisation sociale, c'est, nous semble-t-il, 
eelui qui serre les r-'aliles du .plus pres et qui done a Ie plus de 
chance d'aboutir. -

n conviendrait toulefois de reserver dans les commissions mixles 
une place aux representants des co1lSlJmma/eurs. afin d'empecher 
que les ouvriers et les patrons ne Sf consentent muluellement des 
avantages au detriment du public qui devrait en payer les frais 
sous forme d'augmentation des prix. -

Enfin, it importe de noter que I'organisation professionnelle, si 
sagement con~ue qu'on Ia suppose, doi! rester essen!iellement 
subordonnee au pouvoir de l'Eta!, a qui il appartient de sanctionn .. r 
les decisions prises et, au besoin, de les modifier ou d'en 
imposer d'autres. 

L'autonomie de la profession ne peut s'entendre que d'une 
autonomie Iimitee et subordonnee, sous I'autorite du pouvoir 
politique ii qui incombe la sauvegarde du bien commun de Ia .cite 
tout entiere. Les projets de parlement economique ou de parlement 
du travail oublient souven! ce principe. 

Les essais tentes depuis quelques annees en Hollande meritent 
d'etre suivis avec Ia plus grande attention. 
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CHAPITRE V 

PRINCIPES DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL 

BIBUOGRAPHIE. ~ A. V .... EERSC .. , 5.1., Manuel social, 3< edit.,Louvain, 1909. 
'- c. VAN OVERBEROH. Les insp«teun till traI'tJU~ Louvain, 1890. - .E. MAHAIM, 

La protection ligate des traWJilleurs, Bruxe11es. 1911. - R. JAY, La prtJf«tlon 
UgaJe des travai/leunJ 2e Mil, Paris, 1910. - MASSt et BeVIER-LAPIERRE, Cours 
de Ugislation dll travail, 2e edit.. Paris. 1919. 

P. PIC, La protection ligale ties travai/leUl'S d te droiJ itJternoiiIJnai OIlVrUFj 

Paris, 1909. - B. RAYNAVD, Manuel de IIgislatioit induslrielk, Paris, 1922. -
MAHAlM, Le tIr.;;/t International ouvriu~ Paris, 1913. - I. SINZOT, Lea tmitls 
intunatiDIUUlX POll/' /a protedw/J dts travailleul'$~ Louvain. 19'11. - M. LEVIE, 
Rapport sur /a /lgislotion intunationale du travai4 Congres d..'eoon.omie sociale 
catholique de liege, 1920. - M. TURMANN: Problhnt'S Stlcitutx du travail 
indllS'frkl, Paris, 1921. - 1. GODART, Us douses dll IrawUl dans Ie TraiN de 
V",aiUes, Paris, 1920. 

Annflllire d£ ItJ legislation till. travaiL (de tous les pays), pub1ie par l'Office do. 
travail de Belgique, depuis 1891. -' Revile dll travlli4 Bruxelles. - Bllllttin: de 
rOfflCe Intrmationa/ de BlUt. - R~ue internaIWnale du tFa~ et les autres 
pubiications du Bureau international du travail de Oeneve. 

Si nouS parcourons les Codes modemes, nous y trouvons un 
certain nombre de lois, - parfois reunies en systeme, parfois 
dispersees en fragments epars, - qui ont trait au travail salarie .. 
Presque toutes ces lois, chez nous comme dans les pays voisins, 
sont de date recente; leur elaboration, it lluelques exceptions pres, 
commen~ dans la periode de 1880 a 1890. Leur analyse sort du 
cadre de notre travail et demanderail, 11 elle seule, un vol ume '; 
nous nous conlelllerons d'en donner un ape!fu gt!ntra( et de 
formuler les principes sur lesquels elle s'appuie. 

Ce sera Ia matiere des quatre articles qui diviseron! ce cbapitre 
et dans lesquels nous examinerons : 1. L'objet de la legislation 
du travail. - 2. Les objections que cetle legislation a soulevees. 
- 3. Les principes sur lesquels elle repose. - 4. le couronne
ment que lui apporte la legislation internationale du travail. 

l~ - OBJET DB LA U30lSLA nON DU T~A VAIL 

On pourrait grouper sous 108 chefs suivants les nombreux 
objets auxquels s'etend la legislation du travail : 

1 On 1& trouvera, pour « qui concerne la Belgique, dans Ie Mannel social 
du P. VERMtERSCH a completer par 1& /?t:vue du travail. 

P. V. fALLON. e."""",u. - 1924,' 9 
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I. Le amtrat de travail; Ie contrat d'emploi; Ie contrat collectif; 
- les reg!ements d' ateliers; - les proddnres 11 mettre en action en 
cas de differends relatils au travail: tribunaux ordinaires; conseils 
de prud'hommes; conseils de conciliation et d'arbitrage. 

c.eUe partie de 10 legislation locilite 10 condusion de. contrats suodit.; 
elle J'entoure des- garanties d'Equite desirables; elle coupe court a certains 
abus trap frequents autrefois, comme Ie .paiement en nature et Ies 
retenues 'exagerees sur Ie salaire sous forme d'amendes; en definissant 
les obligations des parties, elle previent les contestations 0U permet d'y 
mettre fin par un recours aux juridictions etablies. 

La (oi sur les reglements d'atelier, sJjnspire des memes preoccupations; 
elle oblige Ie chef d'entreprise a preciser Ie reglemenl qu'iI -impose a 
son personnel et, pour que nul n'en ignore, a I'afficher dans se! 
ateliers. 

2. La rEgkmentation du travail par les pouvoirs publics, avec 
Ie controle d'inspecteurs speciaux, porte sur Ie travail des enfants, 
des adolescents, des femmes, des hommes adulles. 

Elle interdit certains travaux 11 certaines categories de personnes; 
e1le limite Ia duree du travail salarie; elle interdit Ie travail bu du 
moins I'emploi des travailleurs, Ie dimanche; elle impose deS 
mesures relatives 11 la moralit", 11 l'hygiene et 11 la securite des 
locaux industriels et commerciaux. 

Une reglementation plus severe vise les industries specialement 
insalubres ou dangereuses : mines, chemins de fer, carrieres, 
fabriques de blanc de ceruse, soieries artificielles, etc 

Le but poursuivi a eti de sauvegarder la decence et Ies m(Ellrs 
publiques, la sante de la population, en particulier 10 sante de 10 gene
ration qui grandit; on a voulu aussi defendre I'ouvrier contre ses 

,propres faiblesses, contre les entrainements d'une concurrence excessive) 
conlre 10 preponderance du capitaL 

3. le statut juridique des unions professionnelles, dont nous 
avons parle ci-dessus " et I' organisation de fa profession. 

4. L'organisation des asSlUtl1lD!S soclaks, de I'iptugne, des 
mllil1lJliUs, des societes d' luzbilations et iogemenJs Ii hon I1UlFl:M 
toutes institutions destinees immediaternent It amo!liorer la condi
tion matenelIe et morale des travailleurs, et, tout particulii~rement, 
11 leur' garantir Ie minimum de ressources necessaire 11 leur 
subsistance. 

II fau! rapporter 1 la meme pens~ les dispositions relatives i J'insai
sissabilite et a l'incessibilite des salaires, de meme que cenes qui, dans 

t Voyez p. 249 sq. 
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certaines h~gis1ations, fixent des minimums de salaires ou protegent Ie 
salaire de la femme mariee. 

5. La creation d'organismes publics: Ministeres et Offices du 
travail; Conseils du travail; Conseils des metiers et negoces; 
Conseils nationaux d'industrie; Comites regionaux et nationanx 
d'industrie; etc., destines 11 etudier les questions ouvrieres et doues 
d'une certaine competence pour conseiIler Ie gouvemement, Baborer 
des projets de lois, arbi!rer les conflits. 

2. - OBJECTIONS OPPOSaES A LA WOISLATION SOCIALB 

les premiers essais' de legislation sociale furen! aprement com
battus au n~m du liberalisme economique. l'opinion generalemen! 
regnante au XIX' siecle repugnait a I'intervention de l'Etat en matiere 
economique et en matiere sociale. 

011 disait : la liberle est sacree; PEtat ne peut y toucher; it n'a pas a 
dinger, ni a aider les citoyens; iI n·a pas a les prendre en tutelle. ltinterM 
vention de l'Etat ne pourrait que troubler les rapports economiques 
contrairement aux lois qui les regissent. En matiere morale) 1a contrainte 
est impuissante, e1le ne produit aucun bien durable. 

On n'admetfait done d'intervention ru du point de vue moral, ni du 
point de vue economique, ni du point de vue social ou -de la protection 
des laibles. 

A partir du moment ou 1. liberte ~dicale fut pratiquement reconnue, 
on ajouta : si les individus isolt!s se jugent trop faibles. qutils s'unissent; 
mais que Ie pouvoir se borne a laisser faire et a maintenir Ie milieu libre. 

RIp0fUiC. - Quelque precieuse que soit la Iibert,;, quelque puis
sante que soit ('associalion, elles ne suffisent pas a tout 

L'homme n'a pas Irop de was les moyens doni it dispose pour 
onfonner Ie IIWntie oil it vii. pour se garer des I1UlllX qui. l' assaillent 
et pour rlalise, les progtis auxq~ls it aspire. 

Un de res IIWyens est l' action de l' [fat '. 
En combinant au mieux les ressources de Ia !ibert,;, de I'asso

ciation et de l'EIat, eneoreest-il bien malaise de realiser tous les 
'progres materiels et moraux desirables.J-A;',~ , 4,0::" I"..,......· 

Ce n'est pas attenter a la dignite de I'homme que de l'empecher 
de mal faire ou de faire du mal 11 soi et aux aulres. 

Celte r,;ponse generale se precisera par les principes que nous 
allons formnler. 

J Nous renvoyoDS a ce que nous avons dit 1 ce sujet dans l'lntroductioD, 
p. 14; A Ia fin de 18 I" Partie. p. 115 sq.; et A propos du prix. p. 198 sq. 
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a. - POfI(DBM6NT DE LOINTERVENTION L~(jALB 

On pourrait preciser les domaines respectifs de la loi et de la 
liberte .dans les principes suivanls ; 

1. La liherU doit eire respectie dans tout ce qu'elle t!fIlreprend de 
bien et de rompatilJle avec r ordfl! sociol. 

2. Elle doit etre melZag£e, quand r itutividu qui en abuse ne nuit 
qu'li Iui-meme. 

Toutefois oes menagements memes onl des IimiteS ; quand les 
abus sont enorrl1es, la loi doil intervenirpour aider les volontes 
debiles, pour tMjemire les mdlvidas contre eux-memes et leur epargner 
ainsi des maux qu'ils auraient it regretter .. 

C'est en vertu de ce principe, par exemple, que Ie Code Ovil defend 
Ie. engagements de services indefinis (art. 1780), et que la loi prohibe 
Ie suicide, et qu'eJIe reglemente severement ta vente de ltalcool. des 
stupefiants et des poisons; tout eeta, non seulemenf en vue de proh!ger 
des tiers, mais aussi pour defendre chacun contre ses propres exces . 

. 3. La ./iherM dolt eire aidee, au besom, dans ce qu' elle veui de 
roisonnable. ' 

L'ttat . dispose d'un pouvojr et de ressouroes considerables; 
iI manquerait a sa mission en ne les employant pas a soutenir 
les efforts louables des individus et des associations privees. 

Ce principe trouve son applicalion, par exemple, en matiere 
d'epargne, d'assuranoes sociales, d'habilations a bon marche. 

II inspire tres heureusement beaucoup de lois sociales belges. 

4. La IiherM dufaihle dolt eire protegle duns sa 1'e1IC()nlre avec 
Ie Jon. 

La parole fameuse de Lacordaire est toujours vraie ; Entre Ie 
fort et Ie jaible, enlre Ie riche et Ie pauvfl!, enIfI! Ie mailre et Ie 
servik/lr, c'est fa IiJJerte qui opprim4 et fa /01 qui affranclzit. De lil, 
les lois sur fa reglementation du travail. 

Chacun d'ailleursJ suivant les circonstances economiques et la puissance 
des groupement. qui ,'opposenl a notre opaque, peul eire fantblle faible 
et tantot Ie forL La loi a eu souvent a proteger l'ouvrier contre la puis
sance du capital; ene a eu aussi, et eJle aura plus souvent peut-elre dans 
I'avenir, a faire respecter les droits du capital et de la direction tonire 
les forces "Ouvrieres coalisees. 

5. Les libert/s dolvent etre tUparfJJgles quand elles entrent en 
conflit. 

La Iiberte de I'un. dans la vie sociale, peut pratiquement annibiler 
la Iiberte de I'autre. II faut alors que la loi assure I'exercice de la 
liberte raisonnable. Cest Ie cas pour Ie repos dominical obligatoire 
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el pour la duree normale du travail. L'organisation du travail dans 
les entreprises el les necessites de la concurrence peuvenl demander 
une certaine uniformite au du mains des mesures qui ne Sauraient 
s'assouplir au gre, de toutes les pn!ferences. . 

6. Enjin, in liberl£ doit etre r!primt!e q/Jlllld ses prif£ntwllS son! 
dommageah!es Ii tlIdrni all a:mzpromettent fordre public. . 

C'est ce qui impose a I'Etat d'intervenir pour la protection de 
la sante et de la morali!e publiques. . 

Tels sont les principes qui legilimen! el qui· appellen! une 
intervention de Ia loi dans Ie domaine social. 

lis sont d' applimtwn de pins en pins jrtquente a mesure que la 
populatior. s'agglomere, que la division et la specialisation du· 
travail s'accentue, que les communications plus faciles mettent en 
relations plus suivies les citoyens d'un meme pays et creent 
enlre eux des liens de solidarite et d'interdependance plus etroits. 

Mais ils son! aU55i, et pour les memes raisons, d' applimtWn de 
pins en pins dElicate. 115 exigent, de la part des gouvernantS, beau
coup de sagesse et de discretion, une connaissance tres avertie des 
circonstances concretes, du milieu et des possibilites economiques '. 

Ces qualites n'ont pas fait delaut aux auteurs de Ia legislation sociale 
beIge d'avant-guerre, slit faut en croire Ie temoignage que leur rend te 
P. VERMEERSCH, dans son Manuel Social : 

c: L'esprit general qui a inspire notre reuvre legislative,· ecrU"iI, est 
celui de c.ette intervention moderee, acceptable a des gens qui reviennent 
peu a peu de l'optimisme liberal sans passer a I'extreme oppose du 
peSsirnisme socialiste : et qui. par leurs traditions nationales, sont Mis 
en defiance de l'Etat et de la centralisation a outrana .... Veffort spon
tane des particuliers est, a ,leurs yeux, preferable a l'action de ~'autoritel 
maio il ne peut pas tout A I'Eta!, a. la Loi, la mission de supplee, a 
l'insuffisance des initiatives privees. sans toutefois les decourager ni les 
paralyser ' .• 

n ajoutait ce conseil dont les circonstances actuelles sDulignent 
l'opportunite : 

• Legislateurs, soynns sobres d'obligations et de defenses, larges dans 
les subventions. Ouere de monopoles. Ne wsons pas tout; et surtout, 
loin de contrarter Ies initiatives des citoyens, apprenons-Ieur a agir par 
eux-memes, a se passer de nous. ,. 

1 Cest sur en possibilites que le Roi attir.ait l'attention du pays quando 
~crivant au Ministre du travail, apres 1a promulgation de la loi de 1921 sur 
1& journee de huit heures. iI msait-: • La journee de huit heures est oonquise 
juridiquement i 11 reste a la c;onquerir econo111iquement ,. efr Rf!VW du traJ!tiiJ~ 
Juin 192,1, p. 617. 

I Tome I. p. 2~,. 



262 TROISIEME'SECTION. -LA REMUNERATION ,?U TRAVMLLEUR 

---"-. -.LA, LEOISLATION ,INTERNATION'ALE DU TltAVAIL 1 

Les abus contre lesquels Ia legislatiolt sociale a reagi dans les 
differents pays provenaien! Ie plus sou vent de la concurrence 
effrenee qui sevissait entre ouvriers en· quete de travail et entre 
chefs d'entreprise preoccupes de reduire leurs prix de revient. 

L'effet immediat de la legislation sociale est de temperer la . 
concurrence en uniformisant quelques-unes des conditions du 
travail : duree, modes de paiement, reparation des accidents, 
emploi des enfants, etc. 

Mais faction ties lois sociilles s' arrete QllX frontiCres da fJU¥s qui 
Ies tfdicle. tandis que fa t»1ICllI7'e/1ct! est intentationalr. Les pays qui 
aggrave'1t leurs cbarges sociales el elevenl leurs prix de revient 
se mettent en etat d'inferiorite vis-a-vis de leurs rivaux plus 
drconspects. Sans doute, les charges sociales sagemen! con~ues 
amenent 11 la longue des progres dans la quaiil'; de la main
d'oeuvre et dans les installations ou ,methodes indusirielles; elles 

,peuvenl se traduire, en definitive, par une al)1e1ioration du produil 
el une diminution du prix. Mais, dans la periode d'etablissemenl 
el de transformation, elles son! coilteuses el entrainen! une aug
mentation des frais de production ". 

Oe plus, iI lallai! avise/' au slalat ties ouvriers itrangers quan! 11 
I'application des lois sociales propres Ii cbaque pays, par exemple, 
pour la reparation des accidents, les pensions, etc. ' 

Aussi la necessite apparut-elle bientiit d'obtenir ties difftrmls 
pays une marche parallife dans la voie. des reformes sociales. 

Le COQ.seiI federal suisse chercbaJ des 1881, a provoquer la reunion 
d'une Conf&ence diplomatique. En 1s<Xl. I'empereur d~Al1emagne con .. 
voqua a Berlin une Conference qui n'abouUt qu'a d'es vreux platoniques. 
l'initiative privee fut p]us heureuse; elle crea, a Paris, en 1900, f Asso
ciation inlemationale pour la protection Itfgalelks travaiUt!UI'S, qui fix. son 
siege ii Bille et y organis. un Offia latemationat cia travaiL Des sections 

1 Or Revue du travtJi4 juin.. 1921. rtproduisant un artide de 1& Revue inter
natitJnaU du traMil. 

2' Ainsi, ~ la" suite de la reduction de 18 joumee de travail dans les mines. 
Ie nombre des ouvriers mineurs a augmente de 20.000. sans augmentation 
corresponciante de la production. En 1913. i1 Y avait 145.337 ouvriers du fond 
et de ta surface. En maT'S 1921, 'il y en avot 167.986. soit 22.649 en pJus, 
dont 2.456 employes en Campine. En dectmbre 1923, iI y en avait 175.910, 
soit 30.573 en pius; on comment;a, seulement • 1& fln de 1923 k depasser la 
produCtion moyenne de 1913. mais la production par ouvrier reste infUieure . 

• 
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nationa1es se creerent dans quinze pays. VAssociation se -donna pour 
tache de serier 1es questions" de les &udier en detail et d'elaborer des 
projets de conventions intemationales qui seraient -ensuite adoptes par 
des Conferences diplomatiques. 

L1eJaboration du Traite tie Versailks fut l'occasion d'un nouveau et 
Ires important progreso Une tiIclaratfon de prinripes rel.tifs a I'organi. 
sation du travail 1 fut inseree dans Ie Traite et un orgamSme stahle 
fut cree pour l~avancement de Ia legislation intemationale du travail. 
ee! organisme comprend une CDRfirenct g{nIra/e, composee de de!l!gues 
des Etat. appartenant a 10 Societe des Nations et qui se reuoira au 
moins une fois I'an !; et un Bunau i'nlunalional da travail, fixe a 
Gen~e et dont I. mission est de centraliser et de publier loules Ie. 
informations relatives a la reglementation intemationale du travail et 
d'efudiep !es questions. a soumettre a la Conference en vue de la con~ 
elusion de conventions internationales. 

1 Voyez d-dessus. ~ 16.' 
I La premi~re reunjon se tint a Wasbington, en octobre 1919 j Ja seconde 

A Genes, en 1920; les suivantes a Geneve. 



QUATRIEME SECTION 

LA REMUNERATION DU CHEF D'ENTREPRISE 

CHAPITRE UNIQUE 

LE PIWflT 

BIBLIOGRAPHIE. - Voyez les traites, notamment P. LEROY-BEAUUEU~ t. n~ 
Ch. x. - OmE, Liv. lU, Cb. IV. - CAREV, Print:ipks of s«iaI stiLna~ t. III. 
PhiJadelpbie. 1888. - F. BASTIAT. Us luzntwnies itrJlwmiqlU?S~ Paris., 1850.
H. DENIS. La dipressibn iaJ1IJJmique d rhistoin des prix.' Bruxelles. 1895. -
E. PIRMEZ. La c.ris, d la sitllalibJl «mwmiqu tk ltz 86gU;lU1 Charleroi, 1884. -
O. OE LEENER, La ports des profds et dt!$ SQ/Qirt!s dans filu:lastrit! 1Jeip. Revue 
de FlnstilllI de sodologie, BruxeUes, juillet 1921. - C. CUVlER, UJ /orltute b~ 

. tila mOe de III 'guure, BruxeU~ 1919. ---:- WAUWERMANS, Qudk est fa forlllu 
de fa Bt!lgiqu? BruxeUes, 1919. - 1:., BAUDHUIN~ II lY'RtiMunt dR capital indus
~ Anna!t!$ t:k Uz SodLU sdmtiliq~ BruxeUes, mars 1924; - u ttlpillzl de liz 
Btlgiql1t!, Louvain, 1924. - V. FALt.OM,S. I., ujllSk prix d it! pm des duJrbons. 
Tournai, 1924. - La prodllCliviU dll mpi:taI, Rw. aJIb. des ilJit:s d des /ailsz 

Bruxelles, 8-15 dec. 1922; 9-16 fev. 1923. 

I. - LA. PONCTION DU CHEF O"ENTIWPIUSE. 

On confond souvent Ie chef d'entreprise, Ie capitaliste eI Ie 
directeur. Celie confusion_ en entraine une autre : on assimile 
Ie profit de I'entrepreneur a I'interet du capital prete ou au trai
lement de Ia direction. 

II importe de dissiper ces confusions si I'on veuI se rendre 
compte, au point de vue 'economique,_ du role de I'entrepreneur 
et, au point de vue moral, de Ia legitimil'; de son gain. 

Sans doule, une meme personne peut reuoir dans sa main les trois 
fonctions d'entrepreneurt de capitaJiste et de directeur; Ie cas est tres 
frequent dans la petite entreprise autonome. Des combinaisons variees 
peuvent intervenir aussi : Ie directeur peut etre interesse aux benefices 
eventuels; Ie capitaliste peut, au lieu de peeler ses capitaux, les risquer 
dans l'affaire; l'un et .'autre peuvent avoir leur mot a dire dans la 
combinaison et 18 direction de I'entreprise. Pour autant, ils participent 
a la fonction de I'entrepreneur. lis lui reslent ,,!rangers pour Ie reste. 

Mais, que la fonelion de I'entrepreneur soil rigoureusemenl 
isolee des' autres ou qu'elle leur soil unie. dans des proportions 
variables, elle o'en est pas moins distincte. 
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En quoi consiste-t-elle? 
l'entr8preneur decide de l'opportwziU d'une en!reprise; il en 

prend I'initiative; iI en con~oi.t Ie pion d'ensem/JIe; iI en reunil 
les tfUmenls,- il en assume Ie risque materiel el mora!; il conserve 
sur elle la IwaJe lTIllin. 

On pourrait resumer son role essen tiel dans ces quatre '1'ots : 
initiative - comhinaison - risque - Itauk dim:tion. 

I.e directeur proprement'dit n'a pas I'initiative' de I'affaire; iI est 
. choisi par I'en!repreneur et lui resle subordonne; il n'a pas, 
comme leI, de risque dans .l'entreprise. 

I.e copiialiste, preteur de capitaux, n'intervient que pour avancer 
une certaine somme, pour un lemps, moyennanl garantie et contre 
interet filii!. 

La meilleure preuve que I'entrepreneur se distingue du capita
Iiste el du diredeur, c'est que souvent iI emprunte les capitaux 
de I'un el engage Ie travail de I'autre. 

Cest encore que leurs retributions respectives se distinguent par 
des caraderes qui les opposen! : Ie preteur de capitaux ~it 
pour ceux-ci un interet fixe; Ie directeur touche un traitement 
defennin£,- cet interel et ce traitemenl sonl arfains et payes peio
diquement. quel que soit Ie resultat de l'en!repriSe. La retribution 
de I'entrepreneur, au contrair., est incerfaine;' e1le est diifirie 
jusqu'au moment OU tous les frais et amortissements seront 
couverts; alors meme, elle reste primire. car, si des pertes sur
viennent, ('entrepreneur devra les couvrir sur ses gains precedents, 
voire sur son propre patrimoine; Ie gain d'un· entrepreneur n'est 
definitivement acquis que lorsqu'il se retire' de I'affaire: 

Quant it I'importance du role de l'entrepreneur, elle est primor
diale. Nous' renvoyons it ce que nous en avons dit plus haut, 
a propos' du regime de I'entreprise '._ 

z. - LA LE(jITIMIT~ DU PR:OFIT 

I.e proJit ou Wnefiu est ia retribution akfatoire de l'activife et du 
risqlle de l' entn:preneur Cl)ntmJ! tel 

It se IneSIlTt! it j'excedent du prix de vente sur Ie prix de revien!. 
II n'existe qu'a partir du moment ou toules les charges de 

I'entreprise sont couvertes. 

1 Voyez ci-dessns. p. ·,5. 
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Ii se legitime, en principe, par les raisons suivan!es : 
I. n repond, generalement, it une adivite prodtu:tive et meme 

a une activite de la plus grande imparlance. 
La creation opportune d'une entreprise pourvoit. aux besoins 

du public; Ie plan habilement con~u, la combinaison ingenieuse 
des elements de I'affaire, .Ie choix judicieux des hommes qui lui 
seroid pr.;poses au qui y collaooreront, les directives sagement 
trace.. sont de la plus grande efficacite pour la reussite. 

OeneraJement aussi, ce sucres aura des COnsiqueflCeS /ointaines 
d'une grande utili!e. 

En, ~ffet : til Je moyen de succes Ie plus assure pour un entrepreneur 
est ou bien de diminuer.le prix de revient du produit qu'iI fabrique, 
afin de pouvoir abaisser son' prix de vente et de multiplier ainsi ses 
benefices en elargissant sa clientele; ou bien, dtam~liorer Ia qualite du 
produit sans augmenter son .prix. Dans les deux cas, Ie public en tire 
avantage j if obtient les memes produits a meilleur compte au de meil
leurs produits au meme prix 1. 

b) De plu~ les combinaisons, trouvailles o.u inventions realisees dans 
un etablissement tinissent toujonrs par se divulguer et se repandre, 
·amenant un progres general dans l'ihdustrie et UDe plus grande abon
dance des biens. Le seul fait qu'un concuuent a realise un progres 
encore inconnu stimgle ses rivaux a chercher des progres equivalents 
pour soutenir la concurrence. 

2. II r.;pond generalement aussi it un risqu. dont Ja gravite se 
mesure aux sommes engagees et it la dure. de I'entreprise. 

Telle exploitation houillere du Limbourg aura depense soixanle
dix millions de fraRCS avant d'atteindre Ie charbon; il se passera 
quinze et peut-elre meme vingt ans avant qu'apparaisse pour elle 
Ie premier benefice. Combien d'entreprises se sont fondees en 
Russie, dont taus les capitaux sont perdus? 

3. - LES PROFITS IMMORAUX 

. Le profit du chef d'entreprise se legitime done, en principe, 
. par les raisons que nous venons d'exposer; la forme d'activi!e 
qu'il retribue est recommandable pour Ie bien particulier et pour 
Ie bien general de la societe. 

Mais il ne' s'ensuit pas que taus les profits soient legitimes en 
eux-memes ni dans Ie taux qu'ils atteignent. 

Une reserve s'impose pour les profits qui, au lieu de provenir 

1 Par exemple, la tonne d'aaer tomba de 86' a ISO Irs, de 1855 i. 1890. 
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des qualites ou des activites que nous avons decrites, viendraient 
• de sources moins pures. Les socialistes pretenden! que Ie profit 
est un prelevement sur Ie produit du travail de I'ouvrier ou sur 
les ressources du public, prelevement que I'entrepreneur s'approprie 
grace a sa situation pneponderanle 1. Pour fausses que soient ces 
theories quand on les generalise, eUes peuvent avoir quelque 
chose de vrai dans des cas particuliers. 

En effet, Ie profit peut venir de ce que ('entrepreneur ne paie 
pas au jusle prix ses matieres premieres et sesinstallations; ou 
de ce qu'i1 ne retribue pas convenablement Ie travail de ses 
ouvriers, de ses ingenieurs ou de, ses directeurs; ou de ce qu'i1 
recourre}!. des pratiques commerciales entaChees de rilalhonnetete; 
ou de ce qu'il abuse de la diselle pout ran~nner les consom
mateurs comme nous rayons vu depuis Parmistice. 

Il n'y a de projii legitime que lIJZe lois paps "Je jusle prix des )' 
dwses d Ie juste salain da persof1lU!i, et moyemumt un juste prix 
de vente. 

Enjin. un genre de projii pa.rtiCIl1iirement immoral se mu:Dn~ 
dans Ies entreprises qui exploitent Ies fowlesses ou Ies pllSsitms da 
public. 

Tels. les immenses profits realises par tt • chasseur • de music:..nall, 
qui edifia une fortune en s'empressant de rouvrir, des la fin de la pre
miere annee de guerre, des cafes..concerts, des theatres et des lieux de 
plaisir, Que la gravite tragique des evenements avait fait fermer. 

4. - LtiS PIlOfllTS EXCSSSIPS 

Quant au taux des profits, il doit s'estimer en tenant compte 
de tous les elements en cause. Cest une application particuliere des 
principes sur lesquels nous avons base les regles du juste prix. 

Trois consili£rotions nous paraissent, en celie matiere, parlicu-
Iierement opportunes. . 

I. I.e role dll duif d'entreprf.se iltmt d'impo,uuu:eprimordillle mUite 
lIJZe large n'trwution, proportionnelle aux difficultes speciales, aux 
dimensions. et aux risques de I'entreprise. 

Certains genres dlentreprise sont pratiques depuis longtemps; leur 
tecbnique et leurs conditions de sued:s sont connues et en quelque 
sorte sb!reoiypees. LtentrepreneUT, dans ce cas, n'a guere l'occasion de 
faire preuve d·originalite ni de facultes eminentes. 11 en va tout autrement 
dans Ie cas dtentreprises d'un genre nouveau ou a instaner dans des 

1 Voyez Ja conception. du profit chez Mar"" ci·dessus p. 122.. 
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conditions nouvelles, par exemple, aux colonies ou avec un personnel 
non entraine. • 

2. II ne jauJ pas Jesmer sur les profits qui r!sulient Ii' un progris 
. tians les proddes ou tians les methodes. 

Que Bessemer ait gagne trente millions de francs par )'exploitation 
de son procede pour 1& fabrication de l'aoer, iI n'y a la tien d'excessif. 
Son gain eut tte double, quYiI se justifierait encore, puisqu'iI venait d'un 
-progres dont IJavantage a pu s'evaluer, pour toute J'bumanire, it environ 
un milliard et demi annuelJement Nous ne savons pas si Westinghouse 
a fait fortune par l'invention de son fameux frein; mais·iJ -strait devenu 
milliardaire que n-aus !'en feIiciterions, puisqu'iI a permis d'accelerer et 
d'intensifier ~nsiderablement Ie trafre des chemins de _fer, tout en pro- . 
h!geant d~ milhers de vies humaines. Nous en dirions aulant des profits 
realises par ford, grace aftx perfectionnements apportes par lui dans Ia 
construction des automobiles. 

3. Quant llllX gros profits prelnis sur ks n£cessiUs till public en 
ctJS de disette, ou gnit:i Ii des monopoles Ii' objets n£cessaUes, ou par une 
I'tlrifodion artijicklk till produit, ou pur tine spiculation malsaine, its 
sont Imute_nt bldmahles et OnNent fa conscience de ceux qui les font. 

Nous adopterions volontiers les conclusions d'un article reCent 
sur Ie 'probleme du benefice J. 

1. .. II est vain de vauloir supprimer Ie ressort d'un certain interet 
personnel, necessaire a l'activite soutenue des bumains. Et etest pourquoi 
Ie benefice individuel est une condition de la prosperite generale; il est 
injuste ef Refaste de lui imposer des lisieres trap etroites. 

2. Mais cette liberte ne va pas jusqu'i, la licence, jusquta I'emancipa
tion sans centrale; it est indispensable aussi de surveiller Ie benefice et, 
au besoin, de Ie restremdre pour Ie mieux repartir .... 

3. II est entin une autre evidence ament!"e par la reflexion et impQSee 
par les tentatives des siecles passes. plus encore des heures presentes : 
auenn systeme ne- fonctionnera sans ronsciena professionnelk. " 

5~ - BBN~PIc.eS tiT SALAIRBS 

Nous examinons dans ret article une question qui se rapporte 
partiellement a ce qui precede mais qui anticipe aussi sur ce qui 
suit, notammeD! sur les chapitres qui traiteroDt de I'interet et de 
la rente. II s'agit de savoir quelle est, dans les entreprises modernes, 
la part des benefices et la part des salaires. 

La reponse permettrait. d'estimer s'il y a, pour les salaries, u11e 
amelioration Dotable a attendre d'un changement dans Ia rq,ar-

t H. DU PASAAOF., L~ Pl'Ob1bnt dll blnljke~ Etudes, 5 janvier 1921. 
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titian des benefices, au si au contraire les ameliorations doivent 
etre cherchees surtout dans les progres de Ia production. 

Malheureusement la question, qu~ a premiere vue, parai! simple 
el claire, se complique quand on la serre de plus pres. 

Dans les benefices, il faudrait parvenir a estimer : to Ia retri
bution du chef d'entreprise proprement dit, doni nous venons de 
parler dans ce chapitre el qui n'est pas un benefice mais \a retribution 
d'un travail; 2° la retribution des capitalistes, tant de ceux qui 
courent Ie risque de I'affaire : actionnaires, commanditaires, etc.; 
que de ceux qui pretent des capitau" contre interet fixe : obliga
taires, creanciers divers. 

II faudrait aussi distinguerle benfiice absolu et Ie benefice 
relalif aux' capilaux engages. Une entreprise peut servir, sous 
forme de benefices, des sommes importantes en elles-memes mais 
qui, rapportees au total des capitaux qu'elle emploie, sont minimes 
el representent, par exemple, du 4 ou du 5 0.'0-

A cet egard, les entreprises different grandement les unes des 
aulres. Certaines emploient d'enotmes capitaux et relativement peu 
de main-d'reuvre, par exemple les industries chimiques, les pape
teries, Ia grosse metallurgie, les textiles. D'aulres, au contraire, 
emploient beaucoup de main-d'reuvre et relalivement pen de 
capitaux, par exempJe J'industrie du b3.timent. . 

Si done on veul comparer Ia part du produil qui va au capital 
et celie qui va au travail, il faut evidemment tenir compte de 

. I'importance respective des apports en capitaux et en main-d'reuvre. 
Enfin, les recherches devraient porter sur de longues penodes 

et tenir compte, a rote des entreprises prosperes, de celles qui 
vegetentou qui mangenl leur capital. 

Pour qu'il y ail un interet appreciable a modifier Ie systeme de 
repartition actuellement en vigueur, il faudrait que les benefices 
des capitaux soient tres considerables relativement au lotal des 
capitaux engages et que \a part eventuelle a atlribuer a chacun 
des salaries fitt importante, ce qui depend du nombre de ceux-ci. 

les stalisliques dont nous disposons n'ont pas Ie degre d'exacti
lude ni de generalile qui autoriserail des conclusions certaines. 
Nous les signalons pour eveiller les idees el comme terme de 
comparaison avec les travaux qui parailront sur la matiere. 

IYapres M. De Leimer, pour I'ensemble des charbonnages belges, 
de 1850 a 1910. Ie rapport des profits aux saiaires, caIrole par periodes 
decennates, fu~ en moyenne, de 1~7 0 ·0; it vane pour I'ensemble des 
cbarbonnages et par periodes dece-nnales de 13 G·o i 21 00. 
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De ]911 a 1918, il fut en moyenne de 2,4 0/0; il varia de - 6 ojo it 
+ S % 1. 

En France, 1a. proportion fut, dans ttensemble des charbonnages, de 
1881 a 1008, en moyenne, d'un peu moins de 25 ojo 2. 

Notons que les charbonnages sont une des industries ou les profitt; 
sont les plus eleves. Les differences d'une mine a llautre sont d'ailteurs 
en ormes. 

M. De Leener, dans Particle deja cite, resume Ies risaltats d'une 
enquete menee par lui- et qui porta sur as entreprises, dont 41 cbarbon
nages, 1 entreprises de grosse metaUurgie dont certaines cornprenaient 
des . cbarbonnages annexes. 15 _ateliers de construdion et quelques 
autres; Ie capital nominal global de toutes ces entreprises montait" en 
1913, a. 275 millions de francs; Ie nombre de leurs ouvriersl a no.OlO; 
leur production annuelle, a 350 ou 400 millions de francs 3. 

n troUV€; POUT les annees 1904 a 1913, un profit moyen de 24 % des 
salaires. 

Cette proportion varie etrangement avec les differentes entreprisesJ 

allan! de 2 0'0 a 167 0'0 '. 

Nous avons mentionne plus haut une enquete faite, en 1920, en 
Allemagne, sur 66 grandes entreprises, d'un capital global de 2 mil
liards 112 de marks. Le rapport des btlnences BUX salaire!; Iut de 8,9 0'0. 

Encore compte-tooOn dans les benefices I'interet servi aux obligataires. 
C~ Oide emt : c On a calcule que la valeur produite par tete d'ouvner 

dans I'industrle s'elevait, en Angleterre, a 102 liv. st. (2.572 frs) et a 
250 liv. sl. (7.560 Irs) aux Etats-Unis; ce qui revien! it dire que si Ie 
salaire moyen s'elevait a 8 frs 50 par jour en Angleterre et a 21 frs par 
jour aux Etats-Unis, moyennes qui ne sont pas tees loin d'eu-e deja 
atteintes dans ces deux pays 5, 1e profit disparat'uait completement ,. 

II conclut que « si au lieu de s'a!tacher it des cas isol€s, nous 
embrassons I'ensemble des profif? dans une societe ou meme seu
lement dans une indusfrie, on n'a plus I'impression qu'ils soient 
demesures. lis ne representen! meme qu'un prelevement assez faible 
sur la valeur totale des produils '. • 

Celte conclusion semble sage. 
II est it remarquer que res statistiques, sauf celie de Gide, 

negligent les en!reprises qu~ non seulement n'ont pas donne de 

1 Voyez -DE U1:NER. article cite dp,ns Ia bibliograpbie. 
I- OJD~ COIUS, tome n, po 437~ note. 
3 Cest nne base dont l'auteur souligne l'insuffisance pour clareT des conclusions 

g~ru!raI ... 
to Ces variations tiennent surtout ~ I'importance des capitaux engages dans les 

dHUrentes entreprises. Dans les industries qui emptoient de grands capitaux pour 
un petit nombre d'ouvriers. comme les industries chimiques, Ie rapport des bene
fices aux waires est necessairement tres Beve.. 

6 n s'agit de I·avant-guerre. 
6- Cours. t. II, p. 437 __ 
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benefices, mais ont englouti leur capital dans des liquidations for
cees. Le nombre en est cependant considerable. P. Leroy-Beaulieu, 
se basan! sur la statistique des faiIli\es, estime la proportion de 
celles-ci, pour la France, - pays cependant renomme pour la 
prudence de ses capitalistes, - It 14 % des entreprises industrielles 
et commerciales. En ajoutant aux failliles les difcqnjiilues. ou ruines 
sans declaration de faillite, it arrive 11 envlron 25 0(. d'entreprises 
qui mangent leur capital, en toul ou en partie. 

Signalons enfin I'excellente Ei1llIe sur Ie remJeni£ni da capital 
indasfriel. de M. F. BAuDHulN I, reprise et developpee sous Ie titre 
I.e capital de III Belgu,ue ., la plus complete et la plus scienli!i-, 
quement conduile de toutes celles qui, 11 notre connaissance, ont 
paru sur ce, difficile et important sujel. Sa conclusion, pour la 
penode 1900 11 1913, qui ful specialemenl etudiee, est que Ie 
capital-actions a few, en moyenne, 3,40 "/0 net (perles deduites), 
et que, en general, Ie faux du revenu du capital industriel ne differe 
pas notablement du taux courant de I'interet. 

II s'ensuit que la marge des pn!levements qu'i1 serail possible 
d'operer sur la part du capital pour augmenter celie du travail 
est tres etroile. 

1 AIJIraks tIL /a Sodill scim.ti/Uiue de BrwuIlts~ Lcuvain, mars 1924. 
t Louvain. 1924. 



CINQtJIEME SECTION 

LA REMUNERATION DU PROPRIETAIRE DE CAPITAUX 

Le proprietaire de capitaux peut engager son avoir dans une 
entreprise qu'i1 fonde lui-meme ou dans laquelle il entre a titre 
d'associe; les combinaisons de societes les plus variees s'offrent 
it son choix 1. 

Seul ou avec ses coassocies, il jouera Ie role de chef d'entre
prise e~ en cas de succes, bem,ficiera d'un profit. Son cas vient 
d'etre examine dans Ia section precedente. 

Mais il arrive que Ie proprietaire d'un bien ne veuille pas 
I'exploiter seul ni en s'associant a d'autres; par ailleurs, il ne veul 
pas s'en defaire definilivement en Ie vendant II lui reste un moyen 
d'en tirer parti, c'est de Ie ceder a quelqu'un pour un lemps. 

eet arrangement, stil se fait dans de bonnes conditions, est favorable 
a tout Ie monde : au preteuf, qui kouve a placer un bien doni it n'avait 
pas d'autre empIoi a sa convenance; a l'emprunteur, qui dispose du 
bien dont iI a besoin; a la societe en gen~ralf C&f plus les biens sont 
employes ou circulent, plus ils sont utiles et p1us de personnes en· pro .. 
fitent; une chose inutilisee est comme inexistante. 

Ce bien livre a aulrui pour un temps avec faculle d'en tirer 
. parti esl un bien prele ou loue. 

Dans un premier chapitre, nous preciserons les notiol]s de pret 
el de loyer; puis nous examinerons la legitimite du pre! a interet. 
Un second chapitre sera consacre aux lois economiques et morales 
qui regissent Ie taux de I'interet, et aux abus de .I'usure. 

-----~.~--

1 Voyez a~dessus. p. 64 sq. 
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CHAPITRE I 

PRET ET LOYER 
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IUBUOGRAPHIE. - Voyez tons les traites d>economie. en parHcttlier! BRANTS, 
Iiv. UI. - P. Luov-BEAUUEU. t. u. - COSSA. His/oin des doctrines iCono
miqucs, Paris. 1899. - E. VAN ROEV. D~ iusfD tlIldario, Louvain. 1903. donne 
une exceUente bibliograpbie. - VERMEERSCH.~ S. J .. De /lJ$titi4. Q. 9.-·~ edit., 
Bruges. 1904. - VON BOHM-BAWERK. CapiJai und Capitalzins, 2 vol., 3e edit .• 
Inspruck. 1900-1902, qui donne une exccJJente bibliographie; 1~ premier- volume 
est traduit en fran~fs ~ lliswire critique dts thIories d~ fin.tlrit du capikll, 
Paris, 1902. - A. LANDRV, Cintln"'t du capital~ Paris. 1904. - FISCHER, IH fa 
natul? dll capital et du nvma~ trad., Paris. ]911. - a.. JANNET. Le Capiial. la 
spkuiatUJn ~ Ia Imana au XIXc sikh, Paris. 1892. - PlIUN. La nClu!ssl! 
dans l£S sodites chritiennes. t. II, Paris, 1861. - ANTOINE, Cf)ll7$ d'konomie 
socialt!~ Ch. XVII. ~ edit., Paris. ]921. - CATHRElNt S. j., Mora/philosopkie. II. 
FTibourg. 1914. 

BRANTS, Ln thEoriLs la:lIromiqJJ~ au Xllle et X/Ve si&les, Louvain. 1895; -
La tulle contre l'usnn~ Paris. 1907. - E. CHENON, U rOle sDCial de I'Egtise~ 
Paris. 1921. 

I. - NOTION ET DiVISION 

Dans sa notion la plus generale, Ie pret consiste it remetire une 
chose a autrui pour un temps avec faculte d'en user OU d'en 
disposer. 

Dew: gram/es categories de preis sont 11 distinguer suivant la 
nature de fa chose pretee : 

A. - Pre! d'une choSi! qui ne se cvnsommi! pas par fusage : 
livre, cheval, maison. - Dans ce cas, Ie preteur garde la propriete 
de la chose; I'emprunleur n'en a que I'usage. 

B. - Prel· d'une chose qui se COnsol1U1l£ par fusage, appelee auss! 
chose fongible : argen~ ble, charbon. -. Dans ce cas, la proprie!. 
de la chose passe a I'emprun!eur, qui doit seulemen! en rendre 
aulant de meme espee. et quantite. 

Chacune de ces deux categories Si! sohdivise en deax rmtres, 
suivant Que Ie pre! ht gratui! ou onereux : 

A. - Le prel d'une choSi! qui ne se consomme pas par fusage: 
a) Quand iI esl gratait, s'appeIle, en Iangage juridique, pret d 

usage ou commotfat.-
b) Quand il est onereIJX, c'est-a.-dire fait coni'" paiement, il 

s'appelle Iollllge de chose. 

n porte sur loute serle d'objets; ses espkes principales sont la location 
ou bail a loyer, Ie bail a ferm~ Ie bail it cbeptel, etc. 



274 V< SECTION. - REMUNERATION DU PROPRIETAIRE DE CAPIT.AUX 

B. - Le pret d'une clwse qui se consomme par fusage : 
a} Quand il est gratuit, s'appelle pre! de consomma!ion ou 

simple pret; 
0) Quand iI est onereax, pre! Ii interet. 
L'infhit est Ie prix pap par f empnmtear (prenelU'J au pre/eur 

(oail/ear) pour fa disposition temporaire d'une clwse jongihle.· 
L'intere! Mgui est celui qui est fixe par la loi. L'interet COflven

tionnel est celui que determinent les conlraclants. 

Ces notions se classent dans Ie tableau suivant : 

de choses qui ne se 1 gratuit : pret a usage 
consomment pas ou commodal 
par l'usage onereux : louage de 

chases. 
Pret ~u sens large 

de choses qui se) gratuit : pret de oon-
consomment sommation ou 
I'usage. par simple pret. 

onereux : pret it interet . 
. legaL 

L'interet est ~ conventionnel. 

Si Ie delai de la restitution au du rembciursement n'est pas fixe, 
mais que Ie preteur se reserve la fatulte de reelamer sa chose a 
tout moment, Ie pre! s'appelle pricaire. 

REMARQUE. - Dans Ie prCt d'une clwse qui fl. se consomme pas 
par f usage, fa proprW tie fa clwse reste all pretear; tlans Ie pm 
d' une chose joagihle, fa proprVte passe Ii f empruntear. 

Celte difference tient a la nature de la chose pretee : dans Ie 
premier cas, I'usage peut se distinguer de la chose; on peut ceder 
I'un sans I'autre- Dans Ie second cas, au cOlltraire, Ie seul moyen 
de tirer parti de I. chose est de Ia consommer (Ia faire disparaitre 
all I'aliener); it faut done bien que Ie preteur cede iI I'emprunteur 
Ie droit de disposer, c' est-it-dire la propriHe. 

Or, Ie proprietaire d'une chose beneficie de ses fruits ou produits 
et de ses accroissements: mais il piilit, eventuellement, de sa perte. 
R.es fraetiflCtJt domino; res perit domino. 

De ta, de graves consequences: je prete morl cheval ii. un ami; 
Ie cheval meurt, ou se tue, ou est tue sans la faute de man ami : 
j'ai perdu mon cheval. Je n'en avais cede que I'usage; je restais 
proprietaire ae la bete-

Je prete mille" francs a un ami; les mille francs lui sont voles 
ou disparaissent par un cas fortuit quelconque, par sa faute ou 
sans sa faute : je n'ai rien perdu; mon ami me doit toujours 
mille francs. je n'etais plus proprietaire des mille francs pretes; 
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mon ami en avait la disposition et it s'elait engage Ii m'en 
rendre autanl 

Le )ouage des cboses ne souleve pas de questions interessantes, sinon 
celie des prix et celle du fermage; la premiere re1eve des regie! gene~ 
rales du juste prix exposees plus baut. et la seconde sera traitee plus 
opportunement dans la section suivante a propos de la rente du sol. 

Le pret a interet, au contraire. pose un tres curieux probleme econo
mique et moral auquel ROUS devons nous arreter. 

2. - l£(jlTIMITS DU PRET It. INTEReT 

Jusqu'au milieu du XVII!" siecle, la loi ecc1€siastique aussi bien 
que les lois civiles, interdisaient, en principe, Ie pret Ii interet. , 

Ainsi en fut-il chez les lsraeJites, chez les Grees. chez les Romains, et 
dans toute la dtretiente _durant le moyen age et jusque bien avant dans 
l'epoque modeme. La trace de cette interdiction se retrouve encore 
dans notre- Code til'U qui reserve Ie nom de pret de consommation ou 
de simple pre! au pre! groWt (art. 1892 et suiv.). 

A notre epOliue, au contraire, Ie pre! 11 interet est d'usage courant 
et il est autorise par Ie droit canonique et par Ie droit civil. 

le plus curieux est que la prohibition d'autrefois et I'aulori. 
salion d'aujourd'hui sont, pour qui les comprend, egalement 
justifi';"s, et justifiees par Ie meme principe; seules, les· ·circon
stances ont change. 

Ce principe est qu'on peu~ en justice, demander d'une chose 
ce qu'eUe vaut et pas plus. le pre! valai! generalement autrefois 
la restitution de la chose pret,;.,; it vaut aujourd'hu~ en outre, 
un interet. 

Pour plus de dart,;, nous procederons par elapes et nous 
elablirons les trois propositions suivantes : 

1. Le pret d'une chose fongible considere en lui-meme l1e 
justifie pas d'inleret. 

2. Mais, en raison de certaines circonslances accidentelles, un 
interet peut etre du. 

3. Ces circonstances accidentelles sont generaJisees dans notre 
regime economique actuel; aussi I'interet y est-it exigible pour 
tout pret d'argent. 

I. Le pret des choses fongibles, considere en lui-meme, 
ne justifie pas d'interet. 

Considli't I!IJ lui-mlme : c'esf-a-dire, en raison de 18 riature me-me du 
pre-t; ou en raison du droit concede a )lemprunteur de disposer de la 
chose, quitte a en rendre l'equivalent. 
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Nous ne nions pas que des circonstances puissenl se presenter qui 
legitiment un interet; mais ces circonstances ne constituent pas l'essence 
du contrat; eUes peuvent fain defaut. 

PREUVE. - On ne peut exiger, dans un echange, plus qu'on 
ne donne. 

Or, que donne Ie preteur? Une chose fongible, c'est-a-dire une 
chose dont Ie seul emploi est. d'etre consommee : un kilo de 
farine, une tonne de charbon, une somme d'argent 

Quand done I'equivalent lui est rendu, Ie preteur recupere tout 
ce qu'il avail donne; il est retabli dans tout son avoir; il ne lui 
manque rien. II avail une somme d'argent it depenser, un kilo de 
farine a manger, une tonne de charbon "it bruler; it les a encore. 

II en irait autrement s'il s'agissait d'une chose qui ne se consomme 
pas par )tusage. Si, par exernple, je prete mon cheval a mon voisin 
pendant une jourm!e, iI me doit quelque chose pour rllS~ du cheval. 
La possession d'un cheval peut se decomposer en une s~rie d'usages 
de ce cheval repartis sur x jours, x elant Ie nombre de joul'S de la vie 
du cheval. Je disposais hier de l'uSage de mon cheval.pour x joursj ce 
soir, quand moo voisin me Ie ramenera, je n'en disposerai plus que 
pour x-I jours. 11 me doit quelque chose pour Ie jour oil il I'a eu. 

On objtde: 
c le preteur se dessaisit drun bien present pour avoir un bien futur j 

or tin bim futur IlL vaul pas un bien prismt .•.. II n'y a pas egalite entre 
fa possession actuelle d'une quantite de richesse et la possession de 
cette meme quantite dans un an I. » 

R. - 10 Ceei, quoique souvent :vrai, n'est pas toujours vrrzi 
- loin de Iii. - et done n'est pas vrai en principe : 

a) Dans Ie cas du primiTe, je puis, a tout instant, me faire 
restltuer la somme pretee. Elle est loujours a ma disposition; 
elle resle un bien present. II y a cependant pret 

fJ) Se dessaisir d'un bien n'est une privation que Iorsqu'on 
en a femploi; mais il se fait que des biens mis en reserve n'ont 
d'autre emploi que d'attendre. 

Une menager~ par exemple, s'est approvisionnee de fanDe pour six 
mois. Sa voisine ne recevra sa ·provision que dans huit jours; eUe 
emprunte a la premiere dix kilos de fanne restituables dans buit jours. 
Ces dix kilos, durant les huit jours consideres, n'avaient pas d'emploi 
chez la preteuse; elle n'en est done pas privee~ CeUe richesse future 
vaut exactement )4 meme richesse presente. 

20 l'illconveoient pour Ie preteur de se priver pour un lemps 

t P. LEROY-BEAUUEU. Tro~ t. U. p. S9. - Cest Lt. tbeorie de Bohm-Bawerk. 
qui voit dans I'interet Ie prix d. temps. 
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de Ia disposition d'une chose fongible esl souvent (1Jmpense par 
des avontages equivalents : Ie preleur est decbarge de lout soin 
de gank; de tout risque provenanl de Ia perle ou de Ia destruction 
de Ia chose prelee; iI esl a l'abri des sollicitations des quemandeurs 
et de Ia tentation personnelIe de depenser son avoir. 

Aussi yoit-on les possesseurs d'objets pretieUx les donner en garde 
et payer une' retribution pour Ie service rendu et la responsabilite 
encourue. Or, dans Ie pret, l'emprunteur est responsabte de, la perte. 

II esl donc faux de fonder essmtiellemenJ I'inleret sur ce fait 
que, dans Ie pre!, Ia disposition de.la chose est diff&ee pour Ie 
preteur. 

On reprMtJo. 
Sans doute, la reponse donnee vaul pour beaucoup de biens fongibles; 

mms elle ne vaut pas pour l'argent; car 011 a toujours I'emploi de Itargent 
et meme un emp\oi \ucratif : ['argent est produdij. 

Avec de l'argent, on peut acheter du betaiJ, et beneficier du croit et 
du produit; on peut aequenr one maison1 et beneficier du loyer; on 
peut prendre des action~ et toucher "des dividendes;' on peut faire du 
commerce. et realiser un profit; on peut Ie placer dans une banque, 
et percevoir un interet. 

R. - II en va ainsi I1lljOIzrri' !lui. en elfet. Mais il n'en a pas 
toujo/Jl"S .ole ainsi. . 

CeS facililes supposent un regime d'activile economique inlense, 
ou il y a toujours des marches ouverts. el amplemenl pourvus. 
Elles supposenl la liberte des professions et des conlrats, chacun 
pouvanl se livrer a toules les activites de son choix; la mobilile 
de la plupart des biens; I'organisalion periectionnee du credil par 
les instilutions d'epargne, les banques, les bourses, les socie!es 
par actions, les lilres au porteur, elc. 

Mais, dans l'antiquite et au moyen age, ces conditions n'etaient pas 
realisees ou ne l'etaient que dans des proportions tres restreintes : les 
professions n'i:taient pas Jibres; toutes les activites economiques etaient 
etroitement reglemenh!es; Ie credit n'etait pas organise comme actuel
lernent; les communications ewent difficiles; les occasions de com mercer, 
rares~ beaucoup de biens etaient inaHenables, etc. n en resultait cette 
consequence que, generalement, les persannes qui avaient de Itargent 
de reste n'en trouvaient pas d'autre emploi que de Ie garder pour 
I'avenir. II n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, que I'habitude de thesauriser 
a fait place, dans nos campagnes, au placement des epargnes. 

l'argenl n'esl donc pas loujours un capital au sens strict 
. du mot. II faul distinguer fargent-capifi11 el fargent-instrument 

de (1Jmmm:e. lesquels sonl employes a la production, el f argent 
dormear. 
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Oil dit tnfin : 
Ott moins, Ie preteur court toujours Ie risque de non-restitution, ou de 

restihttion tardive, Ott d'un evenement imprevu, qui Ie mettrait dans Ie 
besoin avant )'echeance du remboursement. 

R. - Ces risques existent parfois, mais pas toujours; ils sont 
extrinseques au· contra\. 

La solvabilite de l'emprunteur peut eire assureej d'ailieurs, des 
garanties, comme l'hypothequeJ sont possibles. En cas d'evenement 
imprevuJ Ie titre de reconnaissance que detient Ie preteur, lui permettra 
de trouver de l'argent 

II faut d'ailleurs tenir compte des avantages que Ie contrat de 
pret fait au preteur, avanlages mentionnes plus haut. 

U. Un interet peut Ctre du en raison de circonstances 
accidentelles. 

Ces circonslances au tifres accidentels sont resumes dans les 
formules ciassiques que void : 

Damnum emugms - Ie dommag~ subi. 
l.uuum cessans - Ie manque a gagner. 
Peri&ulum $Ortis - Ie risque du capital. 
Periculum morae - Ie risque de retard, qui donne lieu a des 

interets moratoires ou a une indemnile conventionnelle : pot'lla 
collventionalis. 

Ces quatre likes peuvent se ramener a deux : Ie dommage et 
Ie risque. . 

Ces tilres sont evidenls. lis justifien!, quand ils se rencontrent, 
un interet proportionne. 

1Il. Dans le regime econoroique actuel, ';'n interet est 
toujours exigible pour le pm d'argent. 

Nous disons pour Ie pret d'argenl, et non pour Ie pret de 
toute espece de chases. 

En effei, aclnellement,. a cause de I'inlensite de la vie econo· 
mique, i cause de la liberte. des professions et des contrats, 
a cause de Ia facilite des communications, a cause de Ia frequence 
et de Ja variet" des marches, a cause de I'organisation perfec
·lionnee du credit par les institutions d'epargne, les banques, les 
bourses, 'les societes par actions, etc., I'argent peut etre employe. 
soit par Ie proprietaire lui-meme, soit par intermediaires, a. des 
aetivites economiques productives : 

a) 11 peut servir de CIlfJiIai circukmt dans Ie commerce, les 
banques, I'industrie : il est un des instruments de I'activit'; 
economique; 
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bJ II peul servir 11 "achat d'installalions, de machines, de 
maisons, de champs el de fermes, etc.; en un mot, de choses 
productives de tout genre : il est virtuelleinent produdif. 

Or, quiconque se dessaisit pour un temps d'une chose ll;1cra!ive 
subit, de ce chef, un dommage ou un manque 11 gagner, qui 
vau! une indemnite. Cette indemnite, . dans I'espece, s'appelle 
interet. 

Done, dans les circonslances actuelles, tout pre d'argent vau! 
interet. 

S. - liT/LITE SOCIALS DII PRBT A .NTSIBT 

Dans un regime economique tel que Ie notre, les utilites du 
pre! 11 interet' Jleuvent se resumer comme sui! : 

1° Pour les empTUllteurs : Ie pre it interet leur fournit un 
moyen efficace d'exercer leur activi!e. La plus grande partie des 
entreprises industrielles et commerciales modemes vivent d'argent 
emprunte, soil directement, soil par I'intermediaire des banques. 

20 Pour les preleurs: Ie pret leur permet de faire fruclifier leurs 
fonds, tout en continuant a vaquer aux occupations qui' leur 
conviennent. Chacun peut faire Ie metier auquel iI s'entend et 
placer son ~gen! oit iI lui plaiL Cet avantage est enorme. 

3° Pour fa societe : les avantages precedents toument au bien 
de tous : la richesse generale s'accroit. le pret a interet stimule 
aussi l'epargne; il facilite la constitution des grands capitaux 
necessaires pour les grandes en!reprises, pour Ia mise en valeur 
de toules les ressources d'un pays, pour la colonisation et routil
lage des pays neufs. 
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CHAPITRE II 

LE TAUX DE L'INTER.ET ET L'USUR.E 

B1BUOORAPHIE. - Voyez en tete du cbapitre ,precedent. 

I. - LE JUSTE INTt3RllT 

Si I'interet se justifie en principe, tout interet n'est pas, pour 
aulan!, legitime. 

l'int"ret est Ie prix paye pour la disposition temporaire d'un 
capital. Ce prix, comme tout autre, doit, etre juste. 

II SI!ITJ jus/e, s'il esl proportionne : a} it la rarete ou 11 I'abon
dance des capitaux disponibles: i1 s'agil des capitaux de toute 
forme (monnaie, bi!lels de banque, effets de commerce, titres de 
rentes, actions, etc.) qui cherchent acheteur ou placement; -
o} a la productivite des capitaux dans Ie milieu considere; -
c) aux risques courus et aux domma'ges particuliers subis par Ie 
preteur. 

l'offre ella demande des capitaux ella possibilite de leur 
utilisation- dans les en!reprises les pius, vari€es cr€enl un marcM 
de I'argent. II s'etablit sur ce march€ un prix couranl, qui est Ie 
faux t:Ounmt de I'interet. 

Quand les procedes du marche simt honnetes, ie taux couranl 
est jusle. les principes gen€raux du juste prix Irouvent leur 
application ici comme' dans les autres cas. 

2. - LE'S FLUCTUATIONS DU TAUX DE L'INTERErr 

No,us nous bornerons, sur cette matiere, iI trois, remarques : 
1. les economistes ont note que la facilit€ des €changes et la 

mobilile des capilaux avaient pour consequence un certain nivel
lement des divers revenus; en effet, les capitaux se portent de 
preference vers les genres d'en!reprises qui donnent les plus gros 
revenus; la concurrence s'inlensifie dans ces branches-Iii. et tend 
it y comprimer les profils; elle se ralentit dans les autres et leur 
laisse un", marge de revenu plus large. 

Cette remarque 'est juste; mais il faut la comprendre. Le capital nfest 
qu'un des elements de ta production; rimportance des revenus de cbaque 
genre d'industrie ne depend done pas d. lui seul. De plus, 10 mobili!' 
des capiiaux, pour remarquable qu'eUe soU, n'est pas parfaite; un capital 
investi dans une_ affaire ne peut pas etre degagl! instantanement pour 
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etre porte aiUeufS. Enlin, la creation de nouvelles entreprises demande 
du temps, des hommes, des qualites personneUes, des changements 
d'habitudes, qui retard en! I'emploi Ie plus producti! des capitaux. 

La ten dance signalee existe donc; rnais ses effets sont limiles. 
2. Le fiJux de r inUrit, avons-nous dit, depend surlout de r abon

danre des tnpifiJux disponwks et de kur productiviU moyenne. 

II faIll noler a eel egan! qu'i1 s'agil surtout de La produdivitE des entre. 
prises d erler. Celles qui son! etablies disposeD! deja de capitaux; rnais 
celles don! on entrevoil !a creation lonl de larges appels d'argent; si 
elles s'annoncent comme kes productives, ies capitaux en escompteront 
une large retribution, et Ie taux de l'interet s'eievera, toutes choses etant 
'supposees egaJes d'aiUeurs. Crest ce qui arrive dtordinaire dans les 
periodes d'agrandissement, de transformation, de colonisationf: de renou
veHement de Jloutilla.ge d'un pays. 

3. II se pourrail que Ie laux de I'interet lombe tres bas. 11 a ele 
de 2 a 3 0/. quelques annees. avant la guerre. II pourrail devenir 
nut et meme ntgutij, si I'argenl surabondait et ne trouvail plus 
d'emploi lllcratif. Les possesseurs aeaien! alors avanlage a se 
dechargcr de la garde et des risques de perte de leur avoir, quille 
11 retribuer ce service. Ce serait une sorte d'inleret negalif servi. 
aux emprunteurs ou gardiens, assimilable aux frais de garde 
payes aux banquiers pour les depots mis en coffre-fort. 

Mais on ne peat etohlir lUll! loi eutaw qui determine k seIlS du 
laux de I'interet vers la baisse OU vers Ia hausse pour I'avenir. 

a. - L'USURE 

I. DcHinition. - L'ustue col/Sisle Ii rodger un inUret pour des preis 
qui n' en mhitent pas. Oil Ii demamJer un interet exa!ssif. 

2. Modalites. - L'usure 's'exerce surtout ill'egard des personnes 
dans Ie besoin, des gens poursuivis par leurs creanciers et qui 
cherchent un emprun! pour leur echapper, des fils de famille qui 
menent la vie a grandes guides et escomp!ent la fortune pa!emelle, 
des petits commer,ants et des cultivateurs qui ont subi des revers 
au qui venlen! s'agrandir. .. 

Elle recourt a louie sorte de tU/ours pour tromper ses victimes 
el eviler 1a repression Iega!e : conlrats leonins, - bail a cheplel 
au detriment du preneur, - signature de reconnaissallces pour 
semmes non ~es, - hausses successives du laux de I'interet 
11 chaque renouvellement d'echeance, - exageration des lrais 
d'ecrilures, de demarches, etc., - Iivraison de marchandises quasi 
sans valeur et facturees a Ires haul prix, - paiement anticipe 
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des interets, - remise de gage d'une valeur supeneure a la somme 
avanere et dont on s'empare si, comme c'est frequent, l'emprunteur 
ne rembourse pas au terme, etc. 

3. Rellledes. - II Y en a trois : un mediocre, un bon et Ull 
excellent. 

l' Le mediocre est fa IoL 
QueUe est notre /egislotion ell matiere d'usure? 
Sous la Revolution fran~se, Ie pret est libre; I'interet se fixe au gre 

des parties. Napoleon, par Ie. loi de 1807. etablit un maximum: 5 0/0 en 
matiere civile et 6 % en matiere commerciale. Eit 1865, une loi beIge 
abroge 10 loi de 1SOJ' el retallli!' la pleine liberto!. En 1866, Ie CodL 
Pinal revise consacre deux articles a I'usure sans fa nommer. II distingue 
entre emprunteurs majeurs et mineurs ~ pour /es majeurs, l'article 494 
punil seulemen! I'abus luJJJit1ld des faiblesses el des passions, abus 
consistant dans la foumiture de valeurs a un taux superieur a I'inb!ret 
legal; pour les minears, I'article 493 puni! l'abus (meme non babituel) des 
faiblesses, des passions et des besoms, abus consisiant dans Ie fait de 
faire souscrire une obligation que1conque a un mineur 1. 

Cette legislation est IWloiTement insuJftsanfe. 
De 1886 a 1905, elle ne donna lieu qu" 37 poursuites pour les deux 

articles. Elle laisse ecllapper Ie c:as Ie plus frequenl : I'abus des Desoins 
du majeur; elle ne punil que I'habitude de I'usure, habitude doni I. 
preuve est quasi impossible .~ 

En 1912, un arrel de la Cour de Cassation elargil quelque peu la 
jurisprudence e! permit de considerer comme abus de la laiblesse 
morale Ie fail de peser sur un bomme auquel des besoins enlevenl la 
maitrise de soi (cas Minten). 

D'aulres pays sont mieux pourvus que Ie notre: la loi allemande 
condamne la stipulation li'inUTets 04' Ii' UVflIIfiJges en disproportion 
clwqumzfe UVI!l: Ie st!I1Iia _tiu. L' Autriche, 10 Hongrie, plusieurs 
cantons de la Suisse, et 'I. Suede ont edicte des dispositions 
analogues. 

Le ,principe de Ia loi allemande est Ie vrai : finjostilZ de f~ 
est prlcistmenJ dans fa disproportion entre Ie donne et Ie TefU. D'autre 
part, ce principe est plus judicieux que la fixation d'un interet 
maximum invariable. Le juge doit pouvoir apprecier les circonstances, 
en particulier Ie risque, dans chaque cas. 

20 Le bon moyen consiste dans la diffusion des institutions de 
petit crt!dit et surlvut de crt!dit mutueL 

La difficultl du probl£_ de fUSJUe esl, en, effel, que, dans Ie cas 

1 On poumlit peut-~re, theoriquement, tirer quelque chose des articles 1 JOS 
et 1131~1l33 du Code Ciflu sur la cause illicite. 

2: En 1924, un arret de (Our d'appel « aequitte un usurier qui avail prete 
l 80 0/ .. 
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d'inso1vabilite de I'emprunteur, Ie risque du preteur est tres grand. C'est 
ainsi que les monts-de-piete, qui ·sont cependant institues pour foumir 
dn credit honnete, en arrivent a demander, equivalemment, des intents 
de 10, 20- et 30 0/0. 
, D'immenses progres ont ete realises en ce sens, dans les campagnes 

nolamment, par les caisses du. type Raiffeisen, et, dans les villes, 
par les O!isses Schultze-Delilsch ou d'autres similaires. NOllS en 
parlerons dans [a Troisieme Partie. 

3° Le moyen excellent est d'organiser judicieusement Ie nfgime 
de III produdion d de III l'iptutitUJn des biens; de developper 
les institutions Ii' assurrJJrJ:CS de tout gC1l1'e, pour parer aux risques 
personnels et aux risques des biens : incendie, grete, morialite 
du belail, etc.; enfin, d'incu[quer a toute la population I' esprit 
de travail, Ii' o~ et li'ipargne, et de lui donner une jortnlliibn 
projessUJnnelie aussi parfaite que possible. 

La seule fa~on efticace de toer I'usure dans un pays est de faire 
de cbaque citoyen un homme qui puisse ,se passer de credit ou 
qui puisse donner des garanties de solvabilite. 

Sinon, I'usurier cpurra toujours apres I'homme endette et 
I'homme endette courra, de son cote, apres l'usurier; its ne sont 
que trop silrs de se rencontrer. 



S!XIEME SECTION 

LA REMUNERATION OU PROPRIETAIRE FONCIER 

La legitimit" de Ia propriele privee du sol et des ricbesses qu'i1 
renferme a ete demontree, ell principe, dans Ia premiere section 
c!e cetIe seconde partie. 

Nous avons ici a examiner de plus pres I'avantage que Ie pro
primire foncier tire de sa situation. 

Un premier cbapitre sera consacre a la valeur du sol; un 
deuxieme, aUK essais de captation de la rente fonciere; un troisi"",e, 
aux principales donnees du probleme agraire. 
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CHAPITRE I 

LA VALEU~ DU SOL 

BIBl..IOGRAPHIE.- V. FALLON, S. I .• Les PlIlS-Valuesdrlmp/jt~ Bruxenes.1914~ 
donne une bibliographie tTes deveioppee des sujets traites dans ce chapitre et Ie 
suivant. - Die Wohnungsnot. ", dans Sckriftm des Vueins flJr Sozlalpo/;JiJl, 
Bd. 30, 31, 33 (1886) et 94-98 (19Il1-1902),leipzig. - GEOROES CAHEN, Le lQ-""'t 
dans In vilks. Paris, 1913. - RICARDO, Principles ofpoliJicrJl t!COltDl1IJ1. lond-res, 1817. 
- M.ARSHALL, Principts d'iconomiepoiitique, trad.Paris, 1909. - FRANS OPPENHEIMER" 

David Ricardo Qnuuinntentlieom, Berlin, 1909. - Voyez auss!,surJa rente, tous 
les traites d'economie. 

O. n'AvENE;" Histoin iconomiqu~ d~ fa pl'tJ~ 4 vol., Pa.ris, 1894-1898; -
Lts I'icMs depais 700 ansI Paris. 1909. - LEVASSEUR, lLs prix. Aper",u de l'histoire 
economique de la valeur et du revenu de ]a terre en france- du xme it la fin du 
XV1I1e sieclc; Paris, 1892. ~ TH. ROGERS, interprltation iconomiqll4 de l'klstoUY-, 
trad .. Paris. 1892. 

I. - LES FAITS 

I. Les utilites tie fa feJn. son! immenses. 
Elle fournit a I'homme la plus grande partie des richesses qui 

lui sont indispensables : les cereales, les plantes industrielles et 
les animaux dont il tire sa nourrilure et son vetement; la base 
sur laquelle iI roifie son habitation, contruit ses voies de commu-
nication; les matieres premieres qu'iI emploie. , 

2. Toulerois, tes terres mime les plus riches, IUlSsi Iimgtemps 
qu' el1es s' offrent en abondatu;e, restent sans valeur. 

Ainsi en est-il encore actuellement dans les regions ecartees du 
Canada et dans certaines colonies, par exemple au K~tanga. Les 
gouvernements de ces pays offrent meme toute sorle d'a\'anlllges 
a qui voudrait y prendre des terres pour les exploiter. 

3. Dans les rigkms oil toutes tes ierres,sont occupies. fa valeur des 
diffbents terrains est ires inegale. 

Comparez a. c~t egard Ies montagnes) les dunes" les_ landes ou bruyeres 
steriles, les marecages, les tourbiere~ les terres _legere~ les terrts 
grasses, les terrains maraichers avoisinant les villeS, les terres renfer
mant du kaolin, des phosphates, de la pierre de taille, du marore, du 
charbon, du petrole, des metaux prckieux, des diamant~ les terrains 
situes au OO!ur des agglomerations urbaines. 

On constate des differences allant de 0 a 15.000 francs au 
metre carre, ou de 0 a 150.000.000 de francs a I'hectare (valeurs 
d'avant-guerre). 
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Meme en bornant la comparaison aux lerres cultivees d'un meme 
pays on constate des differences considerables. Ainsi, en Belgique, 
en 1880, la valeur moyenlU! des terres arables variait entre 1.505 francs 
dans Ie Luxembourg e! 5.851 dans 10 Flandre Orientale. 

4. La valeur d' /JfZI! miQte terre est ires variable l11JSSi au COIVS 
du temps. 

[I fut un temps oit Ie territoire de New-York ne val.it pas un 
sou; or, quelques annees avant la guerre, un terrain sy vendit it 
raison de 15.000 francs Ie metre carre. II existe d'autre part des 
terrains jonches des ruines de villes disparues; ils sont aujourd'hui 
sans valeur, mais ont fait Jadis la richesse de leurs proprietaires. . 

Tel lerrain de Chicago passa de 1835 it 1845 par les valeurs suivanles 
(en miUiers de doUars) : 103; 5; 25; 3; 2,5; 1,25; 1; 1,1; ],2; 5~ 

La valeur moyenne des terres cultivees en Belgique passa, de 1830 
a 1895, par les valeurs suivanles : 2.153; 2.626; 3.365; 4.095; 4.261; 
2.838 francs. 

5. Le sens et l' amplellr de ces variations som impossibles d pn'voir 
dans Ie dHail des cas coacrets. 

C'est ainsi qu'on a vu un grand nombre de societe. immobilieres, 
composees de gens .ussi competents que possible, se ruiner pour 
avoir escompte des hausses qui ne se produisirent pas ). 

2.. - LES CAUSES 

A. - L'inegale valeur des dijJerenles terres d un mtme momeat 
s'explique par les causes suivantes : 

10 Pour les terrains agrialles : 
a) La ftcoadiU Oil richesse /Ulture/k du sol et des gisements qu'i1 

contien!; b) les ame1ioraiions produites par Ie travail et les capitaux 
investis; c) Ia sifmltiolt : terres proches d'une agglomeration; plus 
faciles d'acees. . 

20 Pour Ies terrains tubams: la sitttatioa plus ou moins favorable. 
B. - L'inegalt valeur' d' une mtme terre· d dijJCreIt!es ipoques 

s'expJique par les! causes suivantes : 
10 Pour Ies termins agrimles : 
a) Les !II1l'iatioltS de fa ficoltdiU de fa terre: une terre peut s'epuiser 

ou, au contraire, s'ameIiorer avec Ie temps; la productivite actuelle 
d'nne terre est influence. aussi par les changements qui surviennent 
dans les prodded de ctdtare et dans femploi des l:ermles. 

Par exemple, /a decouverte de la pomme de terre a augmente la 

I 
1 Voyez les nOnfreux cas releves par LEROy-BEAUUEU. TTOiJ/~ I, p. 692.. Dote. 
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valeur des terres legeres; l'invention des engrais chimiques permet 
d'amtHiorer une foule de terres mediocres; IJemploi des moteurs meca
niques a rendu possible la mise en valeur et I'exploitation d'etendues 
de terre, auxquelles Ie travaIl hurnain n'aurail pas suffi; it en va de 
meme pour les defrichemen~ les assechernents de marais, etc. 

h) La valeur de situlltibn varie aussi avec les circonstances. 
c) L'OJJ,.umentation de fa population necessite I'emploi d'une plus 

grande superficie de terrains pour la culture, I'habitation, les voies 
de communication e! les besoins de tout genre. La valeur des terres 
augmente en consequence. 

20 Pour Ies terrains urhains : 
a) l'augmentation de la population intervien! beaucoup moins 

que son' aggiomUatiDn et Ie developpement des communicatibns. 
Ainsi, la popUlation fran~aise n'a guere augmenre depuis trente ans; 

mais elle slest agglomeree, et des centres com me Paris ont vu la valeur 
de leurs terrains slelever dans de ires fortes proportions:. 

Mais pourquoi la population s'agglomere.!.elle? 
Parce que fa 'k socibfe. fa 'k de refatibns, se developpe : avec 

la specialisation des fonrnons et Ia division du travail, les echanges 
se multiplien!; Ie progres. en tout domaine porte les hommes a 
se rapprocher pour s'entr'aider el pour echanger leurs produits 
ou leurs services; ils cherchenl de plus en 'Plus a fixer leurs 
demeures it pr.oximite les uns des aulres. 

La facilil" des communications tempere quelque .peu cette 
accumulation des maisons d'hahitation; mais en revanche, e1Ie 
provoque I'afflux d'une foule de personnes sur certains points a 
cerfaines heures et a cerfains jours . 

. Le centre. des gran des villes se depeuple d'habitants, mais 
s'encombre de gens qui s'y portent, aux heures utiles du jour, 
pour leurs affaires et, au soir, pour leurs divertissements. Certaines 
villes et, dans les villes, cerfains quartiers, devienn~t des points 
de renamtre. des carrefours. des points de croisement Oil de passage. 
el acquierent de ce chef une immense valeur. Celie valeur nipond 
aux utiIites qu'i1s offren! pour toutes les activifis sociales; aussi y 
installe·t-on magasins, bureaux, hotels, theatres, salles de ~union.etc. 

Le dtoix de ees centres tient, pour beauroup dtentre eux, a leur 
situation naturelle. L'exemple classique en te 'genre est la region de 
Paris, que sa fonnation geologique et s. position geographique prOdes· 
tinaient au role qute11e a joue dans I'histoire. 

Dans d'au!res caSt 1a valeur de situation a son origine dans la deci
sion plus au moins arbitraire de certaines personnes et dans un ensemble 
de circonstanees plus ou mains fortuites. Rien De vouait Ies bords de 
la Spree a devenir Ie territoire d'une capitale de royaume, puis d1empire. 
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0) II faut tenir compte aussi des repercussions heureuses au 
mallteureuses qu'a sur les environs I'usage que chacun fail de sOn 
bien au de son activit.! : etablissement d'une usine, d'une eglise, 
d'une ecole, d'une voie de communication, etc. 

3. - LA THi!01tIE DB LA ItENTS 

De ce que nous venons d'exposer se degage celie consequence 
que ladiversite et les variations des valeurs des differents terrains 
dependenl en grande partie de causes etn:mgeres au travail et au 
capifiIl' qu' oil leur consacre. 

Ces causes sont : a) les qualites nafnreJles des terrains; 6) leur 
situation; c) I'accroissement des besoins par suite du tUvelDppeme'nt 
de Ia population; d) Ie developpement de Ia vie soclale el de. 
I'eoonomie d'echanges; enfin, e) des circonstuaCl!S jortuifes et des 
actions de voisimIge. 

Celte verite fut mise en evidence par ·Ricardo {1772-1823), auleur 
de la fameuse theorie de la rente. 

Son expose est devenu c1assique el a donne lieu a d'imporianles 
controverses; nous devons Ie reprendre du meme biais que lui, 
quoiqu'iI soit defectueux dans quelques' details. Ce que nous avons 
dit jusqu'ici facilitera la mise au point ou plulol I'elargissemenl 
de la conception de Ricardo. 

\I pariail de I'e.xemple suivant : supposons, dans un pays qui 
commence seulement a se coloniser, des lerres de trois qualites : 
les premieres, produisanl 20 hectolitres de ble; les secondes, 15; 
les troisiemes, 10, iJ. I'hectare, pour les memes frais en capital el 
en 'travail. Aussi longtemps qu'il se trouvera en abon dance des 
te.,.,s de la premiere ..,.tegorie, ceUes-1a seules seron! cullivees et 
aueune ne marquera un avantage sur les autTes. La culture de 18 
terre, dans ces circonstances, ne rapportera pas plus que lout emploi 
ordinaire du travail et du capital: sinon, les terres' disponibles trou
veraient immediatement preneurs. I.e prix du ble ne depassera pas 
les frais de capital et de remuneration du travail. Personne non 
plus ne prendra de terre en location, puisqu'il y en a d'aussi bonnes 
disponibles.. On ne connaitra pas de loyer (rent en anglais) '. 

1 De lB Ie nom de ~ employe, peu keulWlsetnMt, par Ricardo; car la rente 
dont n parle se distiugue du loyer : Ie layer rfpond en partie aux amfliorations 
.apportfes a la terre par Ie travail et Ie capital preddemment'investis. tandis que 
1. rente dont parte Ricardo est la va1eur de la terre provenant de ses qualites
rlative!J ~ sa situation ou des circonstances g6nmles. 
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L'hectare de rerre, avons-nous suppose, donne 20 hectolitres 
de ble; si I'hectolitre vaul 10 francs, la production se chiffrera 
par 200 francs. 
, Mais, si Ia population s'accroit, la demande de ble va augmenter . 
et Ie prix haussera; n montera, par exemple, a 13 francs. Des lors, 
des terres de 10 seconde categorie commenceront a etre cultivees. 
Donnant 15 hectolitres a .n francs, leur production vaudra 
195 francs. a I'hectare, soit it peu pres la valeur primitive de la 
production des premieres.' 

A partir de ce moment, it y aom un Uvtllt/age pour /e$ telnS de fa 
premiere categorie relativement d celles de fa SI!COnde. 

Elles prodll!sent,en ef!et, 20 hectolitres it 13 francs, ce. qui fait 
au total 260. francs; tandis que les secondes ne produisent que 
15 hectolitres, ce qui donne au total 195 fra'lcs. La difference est 
de 65 francs. eet avantage s'appelle renre. . 
. A partir de ce moment aussi, iI se trouvera des gens pour prendre en 
location des terres de la premiere categorie, moyennant un loyer de 
65 francs environ. Us auront en .elfet Ie meme b~nefice, et peut-Stre 
quelque commodite de plus, a travaiUer ces terres )ouees que des terres 
moins bonnes qui, pour Ie meme travail. ne leur donneraient que 
15 hectolitres, au lieu de 20. 

La population continuant a se developper, Ie prix, du. ble 
hallssera encore, iI arrivera a 20 francs et cette hausse perrneltra 
la mise en culture des terres de la troisieme categorie qui, dans 
I'hypothese choisi., ne donneraient que 10 hectolitres, pour les 
memes mis en capital et en travail. 

A partir de ce nwmenl, fes Ie1nS de fa stCDnde tXltegorie jouiront 
d lear lour d'un aVflll!age 04 rente qui se chiffrera par 100 francs a 
I'hectare. La rente des premieres !erres montera, e11e, a 200 francs par 
rapport aux troisiemes, et a 100 francs par rapport au" secondes. 

De I., Ia premiere definition de 1a rente de Ricardo : 
La TeIIf£ est favtllt/age d'wte terre par rapport Ii fa moins 

javoris6e des Ie1nS en cuJi1ue. 
Mais iI se peut que, toutes les rerres disponibles etant deja en 

culture, I'accroissement de la population continue; Ie prix du bit, 
haussera toujoulS; iI en resultera· que (Qutes fes Ie1nS dOll11HOllt 
wte Tellte. 

De la, une autre definition de Ia rente : 
La rente est fa part de fa va/elU do. produit qui tUpasse fa mllu

nemtion 1I0muz/e do. travail et do. capital empllJyls d fa productioll. 
La renre depend: a) des qualites natives de la terre; 0) de sa 

situation; c) des besoins des consommareulS. 
10 
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Des lors, la notion de la rente se generalise : il y a une rente 
pour les mines de charbon les plus favorisees, par rapport aUK 

. Qutres; item, pour les mines de culvre; item, pour tous les genres 
de ressources naturelles. . 

II '1 a meme une rente des dons naturels personnels, ou des 
avantages de situation sociaIe, ou de la meiIJeure correspondance 
aux gotlls du public. 

Un grand avocat, un grand tenor, un grand peintre, un grand boxeur, 
ou simplement le possesseur d'une collection de timbres rares possede, 
il travail et a capital igal, un avantage sur ses rivaux, au sur ceux qui 
pratiquent des professions mains favorisees, au qui ont colledionne les 
vieilles estampes au lieu de collectionner les vieux timbres, parce Que 
Ie public aime les vieux timbres et pas les vieiIJes' estampes. 

C'est pourquoi, I'onpourrait donner une troisieme definition 
plus large encore : 

La rente est tout reve/lU tid des tfons naturels au des cin;qnstmues, 
et quelque peu supirieur Ii fa rel1Ull1eration ordinaire du t11pitai et du 
travail dEpenses. . 

Toutefois, Ia notion de la rente s' applique tk fizfon plas spEciJzle 
Ii fa ~, parce que la terre est en quantite limitee, parce qu'eUe 
est indispensable aux besoins les plus imperieux de !'humanite, 
et que I'accroissement de la population et Ie developpement de la 
vie sociale sont des phenomenes plus constants que Ia plupart de 
ceUK d'ou resultent les autres cas de rente. 

Consequences pessimistes tirees de la loi de Ricardo. -
On a lire de la tMorie de Ricardo des consequences pessimistes. 

On a dit : les proprietaires du sot jouissent d'un pn"vilege, dont I'avan
tage: va CI'Oissant a mesure que la terre se peuple. 

Ce privilege". correspomi Ii auame uti/itl apportee par eux a la com
munaute, ni en qualite ni en quantite, mms uniquement a la rarefaction 
du produit 

L'etal de l'humanite va toujours empirant : ell. est cond.mne. a 
depertser un travail de plus en plus grand pour suffire a sa subsistance. 
Elle devraJ en effet, quand toutes les terres seront occupeesf tirer d'un 
surcroit de travail et de capitaux investis Ie surplus de vivres et de 
praduits de tout genre qui lui seronl necessaires.· 

En verite, c'est pousser les choses au noir. 
D'aboi'd, ford", des CIl!tuns suppose par Ricardo pour faciliter 

sa demonstration n'est pas l'ordre reellemenl suivi. On commence 
d'ordinaire par la culture des terres les plus proches, les plus 
faciles; par celles qui rq,ondent Ie mieux aUK procedes, aux 
instruments et aux cereales que I'on connail Mais ce ne sonl pas 
precisemen! celles qui donneront Ie plus grand rendemenl 
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De plus, I1lUmanile s'enrichi!, d'age en age, en capitaux; elle 
trouye des sources d' energie et des methodes qui lui permettent 
d'employer infiniment plus de travail et de capitaux dans I'exploi
tation des terres " sans pour cela se donner plus de peine. 
D'ailleurs, I'homme se fa~onne au travail; iI y trouye une satis
faction et un noble deploiement de sa personnalite. 

Quan! au privil£ge des propr~, iI existe en effet, mais pas 
dans la mesure, ni avec la certitude que suppose I'objection. S'i1 est 
yrai que, Ii considerer I'ensemble de fa surface de 10 terre, la rente 
s'accroit avec I'accroissement de 10 populalion, ce! accroissemen! 
est extremement inEgal et irregulier. II est incertoin pour un endroit 
determine '. II se partage enlre tous les proprietaires qui ont ete et 
qui seront. (I disparait pour une foule de ceux qui acheten! une 
propriete : ils paien! au vendeur 10 rente passe. et les previsions 
probables de Ia rente fufure. II disparait aussi pour tous ceux qui 
patissent de 10 concurrence de terres nouvelles ou des ehangemenls 
dans les procedes et les habitudes du public '. 

Enfin, la rente est un phenomene.fataL II ne tient pas Ii la per
sonne du proprietaire. La fa~11 dont Ricardo presentait sa theorie 
met bien ce point capital en relief : Ie prix du produi! hausse et, 
en consequence, la rente app.rait; ce n'est pas, comme on Ie dit 
parfois, Ie proprietaire qui exige une rente et fait ainsi 'monter Ie 
prix du produit. 

II s'en suit que la question qui se pose n'est pas celie de la 
suppression de la rente, mais de son attribution aux particuliers ou 
a I'Etat. C'est celte question que nous allons examiner maintenant. 

1 Cfr la loi des rendements non proportionnels, exposee plus haut. p. 33. 
! Voyez ci-dessus p. 286 sq. 
:I Dans nos pays, la 'rente agraire est si peu importante que la culture du sol 

ne serait pas rentable si on supprimait les droits qui Ja prot~geDt conm les 
importations des pays neufs. Dans bien des cas, eUe est nulle et Ie revenu de la 
terre paie A peine les capitaux investis. Le revenu de la propriet6 fonciere, en 
Belgique, avant 1a guerre, n'etait guere que de 2 ou 3 0;0 de 1& valeur de Ia terre. 
-leprix du froment itait de 31,15frs en 1860; de 16,25 en 1900; de 19.80 eo 1913. 
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CHAPITRE. II 

LA CAPTATION DE LA ~ENTE 

BIBUOQR,APHIE. - BOURQUIN, LI!S $J1stbnn sodaJisks ~I /'lvoIldion konomu,fU, 
Paris, 1904. - V. PARETO, Les Systems stJdaJisles, Paris, 1902. - C. CoRHtUSSEH. 
Les tltIciies de Marx sur fa nnU lundin, RevlH socialisll. 1901. - E. O'EIctrrAL, 

NationaUswn da SDl et coikt:tlv/snu agrairt!, Paris. 1891. - DE CoLINS, Sdencr 
stu:ioie, 7 vot. Pari~ J857R lS83, ...:... H. GEORGE. Compht~ Wonts: Chicago; -
Pmgris d !J(UlV~ trad., Paris, 1887; - La comJition des ouvrius. lettre ottverte 
au ?ape Uon XIII, trad., Bordeaux. ""7 H. GEORGE JR.I TJu lifo of H. aft}~, 
New-Vorkt 1905. - O. KARMIN. La rijo,/lU agrQin, Paris. 1906. - A. lANDRY, 
L"utiiiJI sodale de fa propn'& iluJividuelle, Paris, 1901. - A.l. RYA.N, n:cttlrge 
and privaU proputJl~ The Catlwlie World, juin-juillet 1911. - CoMP~R£wMoREL" 
Lt! programme sOt:iali.sM de rlfomus agraiJYs, Paris, 1920; - Lc._ snia/isme 
agrain, Paris, 1920. 

,. - LB SOCIALISMB AORAIRE 

·Le socialisme agraire, sous sa forme la plus radicale, consiste' 
a remettre a l'Eta! la propriete du sol, avec ou sans indemnite 
pour les proprietaires actuels, afin d'attribuer a l'Eta! Ie benefice 
de la rente. 

Ce sys!eme est inadmissible : 
10 Si I'Etat n'indemniS!: pas les proprietaires actuels, iI commet 

un acte de spoliation. 
2° Si I'Etat veut indemniser, ou Irouvera-I-il les sommes neces

saires? Le sys!eme est ;mpraticable. 
3° A supposer I'acquisition faile, routes les objeCtions que nous 

avons opposees au socialisme trouveraien! une nouvelle application 
avec ces circonstances aggravantes que partout I'agriculture est 
I'industrie qui se prele Ie moins a la socialisation et que, dans 
notre pays comme dans beaucoup d'aulres, Ie revenu de la terre 
cultivee est deja Ires faible 1 sous Ie regime de Ia propriete privee; 
sous un regime communisle, il ferait place au deficit. 

2. - LS QBOJtOISMS 

Ne en 1839, It Philadelphie, Henry Oeorge lui successivemenl ga~n 
de course, apprenfi imprimeur, mousse, puis a Itige de vingt-deux an! 
typographe dans l'imprimerie d'un journal' de San-francisco. II mil 

1 En dehors des .,eriodes de disette exeeptionnelle. comme pendant Ja guerre-. 
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a profit ses loisirs pour s'instruire, s'essaya a ecrire, el,t Ie plaisir 
d·jmprimer ses propres articles qu'il glissait sans signature dans la boite 
du direcleuT du journal) fut admis par celui-ci dans Ie personnel de la 
redaction~ fonda lui-meme un journal en 1872, puis obtint nn poste 
d'inspecteur de 1. regie du gaz a San-francisco. Apr". la publicalion de 
son premier ouvrage intitull! Progris et Panvme, ouvrage qui obtint un. 
immense sutteS et est aujourd'hui traduit dans plus de dix langues, il 
voyagea pour la propagande de ses idees~ creant des societes de Single
Taxers et provoquant partout par son eloquen~ Ie plus grand enthou-' 
siasme. Fixe it New-York, il posa sa candidature a la maine, mais mourut 
avant Ifelection~ en 1S97~ 

H. George etait un bomme de grand talent 01 de grand ereur, ardent, 
oonvaincu, chretien protestant ires sincere. ' 

L'orientation de ses idees s'explique par Ie spectacle dont il fut b~moin 
a San-francisco a l'epoque de la decouverte des mines dlot de Califomie. 
-En dix ans, la ville passa de quelques mUliers a 150.000 habitants; une 
cohue de gens sans profession y etait accourue ._et sJy entassait, denuee_ 
de moyens d)existence; une speculation malsaine surfaisait ies prix des 
terres et de toutes choses. H. George voyait grandir de fa~n deconcertante 
1a rich esse des uns et la misere des autres, misere due a des circonstances 
.norm.les, a la cupidil. et ala lolle temerite de cos cbercbeurs de fortune. 

Le Georgisme se rapproche des systemes socialistes par un 
point seulement : il nie la legitimit.; de la proprW du sol. O'au!re 
part, if accepte· tout Ie regime· ecanomique acluel et ne veut pas 
que I'Etat joue Ie role de proprietaire ni de gerant, role auquel il 
n'est pas apte et dont iI abuserai! au detri!'len! de la justice et de 
la liberte des citoyens. II demande que Ie sol resle en la possession 
des particuliers mais que fEfat en prtJeve fa T1!nte. ne laissant aux 
proprietaires que Ie profit des capitaux et des lravaux investis, 
augmenre, s'il est necessaire, d'un ·cerlain surplus pour les interesser 
a leur fODelion. 

L'impot ainsi preleve suffirait, d'apres H. George, a couvrir 
toutes Ies depenses des pouvoit's publics; d'oit Ie nom de SUI{!/e 
Tax au ImpOt fJIIique donne au systeme '. 

S. - Las ARUUMEINTS DE H. OSOIWE 

La pJupart reposent sur des confusions. n suffira de res Signaler et d'en 
rnarquer brievemenl Ie defaut 

I. La terre est Ie patrimoine coml1lfJll de f humaniU. 
R. - Ceci est vrai en ce sens que fa _possession de la terre doi! 

1 On trouve dans James Mill (t 773-18-3S) et surtout dans John Stuart Mill 
(~806~ 1873) l'idee du systme de l~mpOt unique; mais son auteur principal et 
SOD vulgarisateur est bien Ii. Oeorge. 
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eire organisee de la fa~on la plus profitable au bien de tous. Mais 
ceUe destination est atteinte sous les regimes de propriete privee et 
non pas sous les regimes communistes '. 

2. La lerre ni Ia renle ne sont Ie fruit da Imvail des particuliers; 
elles ne peuvent donc eire I'objet de la propriete privee. 

R. - La l€gilimite de la propriete privee ne repose pas unique
ment ni principalemenl sur Ie droil au produit du travail personnel: 

a) Si 1'0n ne pouvait posseder que Ie produit de son travail, on De 
pourrait rien posseder du tout, puisque fa matiere dont sont faits les 
objets n'est pas Ie produit du travail et que, meme dans Ie travail de 
transformation, interviennent. Jes energies naturelles (chaleur, lumiere, 
electricitet attraction, pression, etc.). 

b) De plus, les objets mobiliers eux-memes changeot de valeur sous 
l'actiou de toute sorte de clrconstances independantes du travail de leur 
detenteur; comment Jegitimerait-on, dans Ie sysieme georgiste, Ie benefice 
que leur proprietaire en tire ou la perte ,qutil en eprouve? 

3_ Tous les hommes ont droit a fa vie; excJure quelqu'un dil 
sol, ceil lui refuser Ie droit it Ia vie. . 

R. - Sans doute I'exclusion complete du sol equivaudrail it un 
arret de mort; mais la propriele privee n'entraine nullement celie 
consequence ". 

On voU une fou~e de gen~ commen;antst chefs d'entrepnse, financiers, 
artistes, magistraf~ etc., vivre et meme s'enrichir sans posseder nne 
parceJle de terre. . 

4. La terre est· la cvmlition indispensable de ftlale adivite. 
« L'homme est un animal terrestre. » Le delenleur du sol passede 
done un monopole qui lui permet de frustrer de leur profit les 
autres agents de la production : capital et travail. De Iii, Ie prix 
exorbitant des terres, les loyers et les fermages excessifs, etc. 

R. - a) II o'y a monopole du sol que lil ou Ie sol ""I passede par un 
seul proprietaire, au bien IA ou. tous les proprietaires s'entendent. 

b) La rente n'est pas creee. par Ie proprietaire; eUe serait la meme si 
l'Etat possedait la lerre. 

c) On pourrait retorquer ltargument ! Ie capital et Ie travail sont aussi 
des moyens indispensables de la production : chacon des trois a besoin 

. des deux autres. 

5. Meme ;Irgument que Ie precedent sous une forme differente : 
La somme des produits existants peut se decomposer en trois 

parts : une part revenant au capital : c'es! I'interet; une part 

i Voyer: ci-dessus. p. 16) sq. 
• Voyez d~dessus. p. 172 sq. 
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revenant au travail : c'est Ie salaire; une part revenant. la terre 
et aux ressources naturelles : 2est Ia rente. D'oi! I'equation : 
Produit = Interet + SaIllire + R.ente. 

Or, dil H. George, Ie produit global de I'activite economique 
augmente dans d'enormes proportions pour I'ensemble de la societe; 
cependant, les taUK de I'interet et des salaires vont diminuant. 
C'est done fa mzte qui abSOlbe louie faugmenlatibn de fa richesse. 

R. - II est exact que la somme globale des produits augmente 
dans de gran des proportions. Exact aussi que, a considerer 
I'ensemble de la surface du globe, la rente augmente considera
blement, a la longue et parlois meme tres rapidement pour 
certains. terrains. . 

Mais il n'est pas vrai que la part du produit attribuee' au 
travail et au capital diminue ou se maintienne a peine. 'Le taux 
des salaires a sensiblement augmente depuis un siede; la baisse 
generale du taux de I'interet n'est pas demontree. 

D'ailleurs Ie produi! total ne se decompose pas en un taux 
d'in!eret, un taux de. salaire et un taux de. rente; mais en une 
somme d'in!erets veise!; .!<'x capitalistes, une somme de salaires 
attribues aux travailleurs et une somme de rentes payees aux 
proprietaires. Le taux des salaires s'etant eleve et Ie nombre des 
travailleurs ayan! beaucoup augmente, a mesure du developpement 
de la population, la somme des salaires foumis est done aussi 
en grande augmentation; i! en va de meme pour les capitaux, 
qui, s'eIant beaucoup accrus, obliendraien! une somme d'interets 
beaucoup plus considerable, meme si Ie taux de l'interet avait 
baisse. 

6. La rmf£ est ~ par fa aJl1lI1Z1J1UJIlte; e1le doit lui etre attribuee. 
< Ren! represents a value created by llie whole community. » 

R. - La rente n'est pas une chose ni une qualite advenan! 
aux choses. Elle n'es! done pas susceptible d'etre produite par 
un travail quelconque. . 

La rente est une valeur; ses fluctuations dependent de I'accrois
sement des besoins au des modifications qui surviennent dans 
les Circonstances exterieures. 

Or, il est impossible d'attribuer aux auteurs de ces circonstances, 
ex!erieures Ie benefice des plus-values qui en resullen! pour les 
choses appartenant a autrui. En effet : 

a) Ce serai! s'engager dans des aJmplimtions t!t des aJntesfations 
inextricables. 
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Par exemple, les terrains de la Rue Neu¥e de Bruxelles ont acquis 
une en6rme plus-value depuis uno: Qui pourrait demeler a I'influence 
de queUes personnes cette plus .. value est due? Qui oserait pretendre 
qu'e1le est due egalement a l'influence de charon? Pourquoi tous des 
lors devraient-ils en beneficier? Les grands magasins de la I{ue Neuve 
dirnnt que ce sont eux qui, en s'installant dans eette rue, en gerant 
h-abilem~nt leurs affaires, en developpant toujours leurs installations, 
attirent dans ces passages la foule qu'on y remarque et accroissent ainsi 
la valeur de tous les terrains avoisjnants. Allez deme-Ier eet echeveau. 

b) Si la communaure beneficiai! des· plus-values, elle devrait 
rembourserd'aulre part les moins-valu.eS. Mais comment les discerner? 
Et oil trouver de quoi les payer dans les periodes de crise? 

q Si Ie principe georgis!e etait vrai, ce n'est pas l'Etat qui 
dl!vrait beneficier des plus-values mais fhltmanite toat entiire. 

Pourquoi les Anglais et les Americains pourralent-ils se reserver Ie 
profit de 1& rente de leur territoire au lieu de la Tepartir entre toute 
I'humanite ou du moins entre tous Ies pays qu~ se foumissant chez eux, 
augmentent la valeur de leurs produjts et done du sol qui internent 

. dans leur production? -

<t. - L'IMPOT SUR LA. RENTE OU SUR LES PLUS-VALUES 

La rente revient done au proprielaire du sol. 
Mais la rente etant /lII revenll peu! eire tax!e comme tout revenu. 

On pourrait meme dire que, it certains egards, un impof sur Ia 
rente s~ justifierait 'mieux que bien d'autres, puisque la rente, 
n'etant pas Ie fruit du travail, merite moins de menagements. 

La question qui se pose serai! done celle-ci : 
DIl point de vue d' une meillmre rfpartition des cItarges puhliques, 

f imposition de In rente se justi~t-elk? 
La ",ponse Ii faire Ii cette question n'es! pas la meme pour les 

pays vieux et pour les pays neufs. 
Dans les pays nellp, la rente n'es! pas encore acquise par les 

parliculiers. L'Eta! ne leserai! donc personne en se reservan! ce 
revenu, en tout ou en partie, pour subvenir. a ses charges " 

Toutefois, ;1 convienl d'observer que, souvent, dans Ia period. de 
peuptement d'une colonie, on ne trouve de colons qu'eti leur oftrant de 

1 On a appliqu~ ee regime A certaines colonies : Kiao-Tcbeou, SOU5 la 
dommation allemande; North-Nigeria; en: partie, en Australie et en NouveUe
Zelandej la Single Tax est en vigueur dans plusieurs villes de la Colombie 
Britannique (Canada)~ par exempte l Vancouver et l Edmonton. Mais nuUe part 
On ne prelhe toute la rente. Co essais sont d'aiUeurs assez recents et on ne 
peut pas encore juger de leurs Rsultats par l'ex.,erie:nce. 
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serieux avantages en compensation des separations qutils s'irnposent et 
des risques qu'ils courent. On leur donne generalement la terre gratttite
ment, avec les espoirs de plus-value qu'el1e promet. Encore est-on bien 
content de reussir et voit-on des Etats comme le Canada depenser des 
millions en frais de propagande pour ]e- peuplement de. leurs territoires .... 

Une fois ce regime de pleine propriere etabli. iI devient inique d'en 
ravir Ie benetiee a (eUX qui I'ont escompt~. 

Certains Eta!s combinen! les deux systeme. : ils donnen! la terre 
graluitement mais se reserven! une partie de la plus-value future a pre-
lever'par J'impot. . 

Dans Ies pays vienx : 10 Impossible d'enlever 1a rente aux parti
culiers sans les indemniser : 

a) Ce serail deprecier leUrs biens frappes par la Single Tax, landis 
qu'on augmenterait la valeur des autres biens degreves d'impot. 

b) RemarQuez d'aiJIeurs que. la pJupart du temps, dans les pays vieux, 
Jes proprietaires actue!s ne heneficient pas de Ja rente; la plus grande 
partie de celle-·ci est consolidee; elle a ete payee dans Ie prix d'achat, 
a mesure des transactions iniervenues. ' 

" La justice veut, dit tres bien C. Oide, que ceux qui ont achete leurs 
terres sous la protection de la loi ne soient pas depouilles par 
la loi. ~ 

20 L' EIiJi devrait prendre Ii sa charge Ies moins-v~. Or,· cette 
charge risquerait d'etre lourde; puis, les moins-values ind€pen
danles de la faut. ou de Ia negligepee de I'occupant sont malaisees. 
a discerner et pretent a. la fraude_ 

3" Les plu .... values ind€pendantes de l'intervention du proprietaire 
ou de l'exploitant sont dilficiles a apprecier dans 1es terrains. 
agriooles; or, it importe a la bonne exploitation de laisser it 
l'exp\oitant Ie benefice de son travail et de son habilete. 

Ce qui se justifie, en principe, c'est un impOt SIIr les pius-values 
futures, en verlu des motifs qui juslifient tous les aulres 
impOts '. 

Neanmoins, il faut que eet impot soit moUre et introduit 
progressivenu:nt, parce qu'it deprecie la valeur des proprietes qu'iI 
frappe et parce qu'il sera capitalise en grande partie au detriment 
des proprietaires qui Ie paieront la premiere fois. . 

En pratique, l'administration de cet impot est si t»mpliquk et 
sI omfnase, quand on veut I'appliquer aux terrains agricoles, que 

1 Non pas a, titre d'un droit de propri~te de PEtat, mais parte que I'Etat 
a des charges.,' qu'll a Ie droit d'y p·ourvoir par des impots et que Jes plus~ 
values fondUes offrent matiere l impot. 
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lespays qui I'ont essaye, comme l'Empire allemand avant la 
guerre, I'ont bientOt abandonne.. 

L'appJication a moins d'inconvenients pour Ies terrains tubains 
des communes en tUveloppement rapide. 

RtsUMt. - Pour nous resumer, nous dirons done que Ie 
OeorgisllW est.faux dans ses principes; que f imposition de fa n!llte 
fottdirene POllmlit setUjendff! qu par iks raisons jisalIes; qu'elle 
• doi! eire limiUe I1I1X pays neajs, oa I1I1X pins-values jataff!6 de 
cerloin.s terrains tubains dans les pays vieax; qu'elle doi! eire 
moderte. 
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t. - ·OBJBT 13T IMPOR,TANCB 

Le probleme agraire peut se ramener aux lermes suivanls : 
Comment ollienir une equitable rEpartition de fa I'I!1Ite du sol, une 
equitable rtpariilion du produit de fa terre, l'ahonduJu:e de fa 
prodJJJ:ti.on agricole. 

Sa gravite est attestee par I'hisloire, qui relate les commotions 
sociales causees, dans, beaucoup de pays, par les vices du regime 
de fa propriete ou de I'exploitation du sol. Qu'il suffise de rappeler 
les seditions qui, depuis' I'epoque romaine jusqu'iI nos jours, o'nt 
tanl de lois agite "ltalie et la Sidle, 

Cette gravite s'explique par les raisons suivantes : 
I. La rente, avons-nous VU, doit pratiquemenl revenir au 

proprietaire du sol; mais celie richesse d'un genre particu Iier 
prend un caractl"e odieux quand elle est accaparee par un pelit 
nombre de benfficiaires. II faul 'done viser a sa dispersion. 

2. D'autre par~ I'agriculture C;S~ dans presque tous les pays, 
fa source la plus importante de fa ridlesse puIJliq/J£. 

Chez beaucoup de peuples, elle esl quasi I'unique induslrie. 
Ainsi en est·iI, par exemple, en Hongrie, dans les BaJkan~ en Pologne, 

en -Russie, en Egypte, en Italie meme, ~ns l'ouest des Etats.Unis, dans 
I' Amerique du Sud. 

Meme dans les pays fortement industrial is,," comme, Ie notre, 
I'agriculture conserve une place. eminente par Ie /tOmb" des 
personnes auxquelles elle fournit une occupation, par fa valellT de 
ses produi(S et par les lXlpi/ao.x qu'elle utilise, 

On peut evaluer Ie capital engage dans I'agriculture beige it, neuf 
milliards et demi en chiffres ronds (valeur dfavant-guerre); soit 18 terre 
a 7 milliards 400 millions de francs; les batiments a 810 millions; Ie 
capital d'exploitation A I millard 310 millions. 

La production annuelle depassait deux milliards avant la guerre; dont . 
1350 millions pour les productions vegetales el 940 millions pour les 
productions animales. 

Dans ce rendemen~ it y, a des articles qui font double emploi, I'un 
servant a produire l'autre. Si I'on fait ,cette rectification et si IJon deduit 
les matieres d'apport. on pent evaluer Ie rendement annuel a plus d'un 
miUiard de tevenu net 14 

Avant la goerre, la Belgique exportait annuellemenl de 35 a 40.000 
chevaux d'une valeur d'environ 60 millions. Elle exportait des produits 

1 E. TIBBAUT. Notiu sur I'importan« de rllliricuftu"~ avril 1917. - A. HENRV. 
L 'agrimltun ~ tlla Jlflerre~ dans la collection La trlfaissann Iconomiqse de 
fa Bl'igiqur, Bruxelles, 1920J _p.. 7. 
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horticoles : fruits, legumes, fleurs, pour la meme somme. On estimait 
la production du beune, avant 10 guerre, a 80 millions. 

La seule production lainer.. atteignait Ie chiffre de 400 million", de 
fran~ depassant en valeur fa productipn de. toutes les mines de houille 
du pays el aussi ceile de loutes les industries extractives. La production 
de l'avoine depassait en valeur cene de IJindusme vemere; la production 
de I. pomme de terre valai! deux fois celie de I. fonte; I'elevage de la 
volaille rapportait autant que les carrieres., Enlin I. valeur des reufs 
indigenes depassait celIe de t1industrie du papier. 

En 1895, la population mtployie a I'agriculture se repartissai! camme 
suit: 

Mentbres de la !amUle occupes habituellemenl aux' 
travaux agricoles 

Domestiques a gages et ouvriers permanents 
Employes ,de ferme 

1.015.799 
187.106 

1.'lO5 

Total 1.aJ4.810 

Rapport 0io a la population generaie 
Le nombre des personnes occupees dans les diverses 

(agriculture et commerce exceptes) etait de 
En 1910, la, population active se repartissai! comme suit: 

1.640.(0) personnes occupees dans I'industrie 1; 

18,79 
industries 

1.102.204 

800.000 I'agriculture (y compris les 
aidants habituels, mais non compris les aidants exceptionnels, 'Par 
exempJe, 11$ saisonniers estimes a 400.000). 

550.000 dans Ie commerce (auxquels il laudrai! ajouter environ 
150.000 personnes dont Ie commerce est la profession <I'appoint). 

Ce qui donne environ 44 % dans Itindusme, 22 % dans {'agriculture, 
17 Ole dans Ie commerce. -

3. l'agriculture se distingue aussi par les conditions dans les
quelles elle s'exeree, conditions particulierement favorables 'a fa 
sante physiqu et morale de III population. 

4. Son importance est due enfin a la nature de ses produits 
qui sont de nlcessiU prinwrdiJzle. 

II suffit pour s'en convaincre de rt'flt!chir a la situation d'un 
pays incapable de pourvoir au' ravilaillement de sa population. 
En temps de paix, iI est oblige d'acheter a ses rivaux Ia nourriture 
et Ie vetement dont it a besoin. En temps de guerre, i1. risque de 
se voir couper Ies subsistances. Celte situati"n a mis I' Angleterre 
et nous a deux doigts de notre perte pendant lagrande guerre. 

Si I'on reparlit fa production indigene de 10 Belgique sur Ie nombre 
de JOUl'S de l'annee, on c:onstate que la production en pores et en 
pommes de terre suffit pour les 365 jours de Itannee; mais qu'if nous 

1 Le Bulletin du ComiN mtiral ituJlIStrii!l, de d6:embre 1922, donnait 
1.388.9« travaiUeurs IndustrieIs. y compris l'industrie a domicile. 
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manque des bovides pour 19 jours j des reois pour 35; du sejgle pour ~; 
de Itavoine pour 81; du froment pour 281 l. 

En 1913, nous importions pour 604.813.712 frs de matieres alimentaires. 

Aussi les consequences heureuses ou funestes de l'orga
nisation du regime foncier sont-elles incalculables. . 

Les laules commises en cette matiere se paienl fres cher : elles 
entrainenl la miser." les perturbations sociales, Ia diminution ella 
degenerescence de la population. Au contraire, la sagesse des 
institulions re~oit, dans ce domaine, sa large recompense : elle' 
aceroit, avec Ie tendement des terres, la richesse publique; elle 
obtient une population. nombreuse, saine, laborieuse et paisible, 
elements de prosperile et de paix sociale; elle assure, par Ie 
recrutemenl de I'armee, la puissance militaire de la nation; elle 
foumit des bras it toutes les indusfries: 

Un detail suggesUf .a eet egard est Ie grand nombre de personnes de 
moit)5 de vingt et de plus de cinquante ans parmi les travailleurs agri
coles. En AUemagne, en 1907, la proportion etait de 41~6 0 '0. C'est 
I'inverse pour l'industrie. Les campagnes pre parent done' Ie personnel 
qui, de vingt a cinquante ans, va s!employer dans J'industrie f. 

Le deve\oppement de eel interessanl sujel sort du cadre de 
notre travail. 

Nous nous contenterons d'indiquer les principaux moyens 
d'atteindre les buts proposes. 

II y en a quatre : fa division de fa proprW fonciere; fa petite 
exploitation; r associotion agricole; Ies progres de fa tedmiqae. 

Z. - LA DIV[SlON DB LA PItOPR:lflTB FONCIBRE 
, 

La division de la propnete fonciere a trois bons effets : 
1. Elle rCptufit fa rente enlre lilt grand nombre de btniflCioires. 
Non seulement parce que, it un meme momen~ la terre se par· 

!age entre une louIe de proprieiaires; mais parce que les transac
tions sonl beaucoup plus frequentes; or, a chaque transaction, la 
rente se capibllise; Ie nouveau possesseur ne bene/icie que du 
surplus qui· surviendra jusqu'au moment oil il cedera la terre 
11 un autre. 

Cet avantage se verifie pour Ie sol urbain comme pour Ie 
sol rural .. 

-I DEfOURNY, Nufes d'ko1Wmi~ rurak, Rnlle aItIUJI.~ SDe. d jur.~ fEvrier
mars 1920. 

t Le mouvemenJ $tJdnJ, 15 juillet 1913. 
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2. Elie roupe roart I111X groves ahus qu'on eut trap souvent 
il deptorer dans les pays au les domaines fonciers sont immenses. 

II arrive, en effe!, que les maitres de ces domaines en negligent 
l'exploitaUon; qu'ils sacrifient .de vastes espaces a des usages de 
pur luxe : pares enormes, terrains de chasse et de sports; qu'iIs 
pnliquent des methodes de culture rentables pour eux, rnais 
d'une faible productivile sociale. 

Celte dernihe plaie a ravage pamculieremen! l'Italie. Certains pro
l>rietaires se contentaient de trusser errer .sur Jeurs terres des troupeaux 
de betail; ce systeme supprimant a peu pres taus les frais d'exp)oiiation 
donnai! un benefice, quoique Ie praduil brut filt infime. 

Velevage substitue brusquement a la culture en Irlande, au milieu 
du siecle dernier, priva de tout moyen de vivre des centaines de miUiers 
d'h.bilanls. • 

3. La division de la propriae javorise Ie jaire-valoir direct 
Le proprietaire culUve son propre bien, systeme qui prete 

a moins d';nconvenienls sociaux que tout autre. 
REMARQUE. - II faul eviler toutefois un l1UJmliement excesslf, 

les proprietes minuscules etant inexploitables. 
De ta, dans difrerenls pays, des lois insUtuant Ie bim de jamil!e 

indivisible et facilitant Ie rememhremeni par la reunion de plusieurs 
parceUes pour reconstituer des ensembles exploitables. Ces mesures 
sont devenues necessaires dans les pays ou les lois successorales 
imposant Ie partage egal ont ele poussees 11 des applications 
exagerees. 

J~ - LA PETITH eXPLOITATtON 

II ne faul pas confondre petite propri"t" et petite exploitation. 
Une grande propri"te peut etre divisee en de nombreuses 
exploitations. 

On entend generalement par petite exploitation celIe qui ne 
depasse pas les moyens d'un cultivateur aide des' membres de sa 
famille. 

Les dimensions varient suivanl la nature de la culture: culture 
sous verre; culture manichere; culture agricole. 

AVANTAOES. - La petite exploitation fait de chaque cultivateur 
un producteur autonome, anime par Ie stimulant du risque et du 
profit, interesse 11 une affaire qui est sienne. Elle developpe au 
supreme degr" la vigilance, I'economie, Ie soin dtt detail, I'esprit 
d'il-propos, I'adaptation parfaite de la culture· aux particularites du 
terrain, au dimat et 11 la production des cereales les plus demand"s. 
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Ces qualites sont plus necessaires en agriculture qu'en toule 
autre branche d'industrie. le succes y depend avant tout de 
I'utilisation attentive et econome, du milieu, du temps et du moment, 

Aussi Ie rendement des petites exploitations est-il en gem!ral 
superieur Ii relui des moyennes et des grandes. 

La Belgique est, par excellence. Ie pays de la petite culture, comme 
de Ia peli!e propri,,!e " Le lableau suivanl en fail foi : 

Annks 
1846 
1909 

Nombre des expinitation.s, 

/-10 Hed. 
2ffi.670 
248.546 

10-50 
41.583 . 
3S.Itl 

so d P/us 
4.333 
2.825 

Total 
254.586 
289,482 

Les exploitations de I a 10 hectares represenlenl 86 0;0 du lolal. 
En Hollande, la proportion est de.82 0.0 <en 1910); en France, de 

45,9 0;0 (en 1892); en Allemagne, de 40,21 0.0 <en 19(7) " , 
Aussi la Belgique obtienl-elle un rendemmt superieur .. celui de lout 

autre pays pour Je seigle. l'orgef l'avoine, les pommes de terre, Ie 
houblon, Ie labae : elle obnenl la seconde place pour Ie Iromenl el les. 
betteraves it sucre. EUe depasse proportionnellement tous les autres 
pays quant au nombre des animaux domestiques 3. 

ROle de la grande et de la moyenne culture. . 
Ce ,,'est pas Ii dire Ioulefois q~il faille tUtvuper inaJnsidirtment 

Ioalesles 'grandes exploitations, . ' 
Certaines productions preferent la grande au Ia moyenne culture. 
Ains~ pour I'exploitatioR foresHere, toute division esl un recul. 

L'elovage de cerlaines especos el les cultures industrielles, comme celie 
de la betterave, s'accommodent mieuxd'exploitationdtane certaine eiendue. 
Par exemple, I'elevage du cheval de Irail beige demande, pour se faire 
dans de bonnes .conditions, des cultures d'une treniaine d'bectares. 

Enfin, les grandes, moyennes el petites exploitations se pretent 
un mutuel concours : les premieres ont I'avantage d'offrir un 
champplus·vaste a I'intelligence et ii I'emploi des capifmlx; dirigties 
par des hommes animes d'un esprit de progres, elles servent de 
modiles aUlt autres et permettent des exptriencr!s utiles a toules. 

. , 

. Le fermage. - II ne taut pas non plus eondamner Ie fermage 
pour lui substituer parloul Ie mire-valoir direct. 

le proprietaire d'une terre n'a pas toujours les aptiludes 
necessaires, pour I'exploitation personnelle, De son cOte, Ie culti-

1 Voyez p. 163. 
I Voyez DEFOURNV A loc, ciJ.~ P. 355~ 
~ tiENRY, We, dL, p, 1. 
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valeur ne dispose'" pas toujours des capitaux necessaires pour 
I'acquisition d'un bien. Eiit-i1 ces capitau", qu'll agirait sagemen~ 
dans bien de cas, en les employant comme capif;mx circulants 
plutot que de les immobiliser dans la terre. 

La terre est souvent recherchee pour la securite du place-:nent -et 
pour Ja consideration qui s'attache aux fortunes foncieres; son prix est 
aussi frequemment surfait par les agriculteurs qui c ont faim » de la _ 
terre; Ie revenu de 3 a 3,5 % tire de ces placements 'est de loin inferieur 
a- telui qu'obtiendrait un eultivateur qui louerait une terre et emploierait 
soq. capital a acheter du betaU, des machines et des engrais; ce capital 
d'expJoitation donne. de 8 a 10 0/0.. 

Aussi voil-on en Belgique ce singulier phenomene d'une 
augmentation du nombre des fermiers et du nombre des paysans 
proprietaires. Beaucoup posse.Jent une petile terre et leur maison; 
i1s prennent en location Ie resle de leurs champs '. 

D'ailleurs la rolloboration do ftrmier et da propriitaire, loi"sque 
I'un et I'autre remplit son role, est reconde en bons resullats . 

.. le proprietaire doit d'abord choisir Ie fermier, ce qui exige beaucoup 
de discel'Dement; fixer Ie prix de ferm,age.., ce qui demande de la mode· 
ration de sa part) car le prix maximum qu'il peut atteindre risque de 
decourager Ie fermier en temps de crisei- consentir) quand c'est opporrun 
ou legitime, des remises ou des delais ..• ~ L'equit~ de meme que }'interet 
bien entendu} invitent Ie proprietaire a partioper aux pertes exception~ 
nelles et qui ne pouvaient etre prevues. 

Le proprietaire est en outre Ie representant des iDterets pennanents 
de )a terre, tandis que Ie fermier ne se soucie que de I'exploitatiort 
pendant la duree de son bail .. _. Le proprietaire doit done .exercer nne 
eertaine surveillance sur l'expJoitation. II doit parer a toute deterioration 
soit du sol, soit des installations, soit des bitiments. soil des plantations, 
et intervenir a temps pour empecher quJune negligence pro)ongee n'amene 
un prejudice notable. Bien plusJ if doit cooperer aux ameliorations, 
y pousser Ie fermier, l'y aider par des prets a intiret moden~: t. 

Ces quelques traits delafonction du proprielaire foncier suffisenl it 
montfer combien l'Etat serait incapable de s'en acquitter. 

Tel est Ie devoir ella fonction du proprietaire foncier. II est 
interesse a s'en acquitter, car rien ne s'epuise et ne se mine 
comme un domaine auque1 Ie proprietaire ne sail pas consacrer 
Ie soin, I'habilele et ll's avances necessaires. 
, Du point de vue social, la rapacite des proprietaires qui ne 

songeraient qu'li oblenir les fermages les plus Beves et ne garan
timient pas Ii l'exploitant foal fe binlju:e des ameliorations i:uasies 

1 DEFOURNY. toe. cit; 
I P. LEROY·BEAUUEU. Traiti, 11. p. 21 sq •. 
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pflT flti serait UR dt!sastre : e1le aigrirait Ie .!'ple et aggraverait 
la desertion des campagRes. 

Quand I'agriculture d'un pays est florissante, on peut dire que 
fermiers et proprietaires fOtit leur devoir. 

4. - ASSOCIATION' ET TECHNIqUE AGIUCOL~ 

L'association agricole est Ie corollaire oblige de la petite exploi
tation. Elle compense certaines inferiorites de celle-ci par 'rapport 
11 10 grande culture: elle facilite les 3chats en commun, Ia vente 
en commun, I'elaboration des produits de la ferme par des laiteries 
cooperatives; enfin ene remedie 11 l'usure en organisant Ie credit 
mutuel 1" 

De la,' oette admirable efflorescence d'associations agricoles 
generalement 'appelees syndicals, mais qui sont a proprement 
parler des cooperatives •• 

Quan! aux' progres de Ia leclmiljue agricole. ils depeudent d'une 
foule d'institu!ions relevant des pouvoirs publics et des groupements 
particuliers, 

L'orientation generale a imprimer a ces progres depend de la 
nature speciale de I'industrie agricole. Ce qui la distingue surtout, 
c'est que ses differentes operations se repartissent sur tout Ie cours 
de I'annee; chaque cultivateur doit eire capable de les executer 
a pOll pres toutes. II n'y a done guere place pour la division du 
travail en agriculture. La mecanique n'a pas non plus un grand 
role 11 y jouer. Ce qui importe, c'est la connaissance minutieuse 
du monde vegetal et animal, des particularites du terrain et du 
dimat, afin de choisir et de conduire judicieusement les cultures 
et les assolemenls. 

En fait, I'agriculture a fait d'immenses progres depuis qu'on 
lui applique les methodes scientifiques. 

Les associations agricoles cotlwliques se developpent en Belgique d'une 
fa~on remarquable. Elles sont groupees dans les federations suivantes : 
le Boerenbond (Louvain), dont I'activite s'etend sur ]es .provinces fla
mandes et sur tout )e Brabant; la Ligue agriwk beige (Namur), les 
FidErations agricoles iUs provinces de Namur (Enn.lon), de Luxembourg 
(ArIon), de Li4fe (Huy), da l1ainaut (Mons et Enghien). 

Au 31 de""mbre 1922, Ie Boutnboml. groupait !a7llJ membres, r.partis 
entre 1.078 gildes paroissiales, reunies en federations d'arrondissemenl 

1 Voyez plus bas, 3e Partie. 
i Cfr. VERMEERSCH, MtuUlei Sorio/, II, p. 171 sq., 338 sq., 376 sq,. 
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. '. II stemploie a mainten' I'esprit chretien et a n!pandre les connaissances 
techniques panni ses membres, a etudier et a promouvoir les interets 
professionnels des agriculteurs et meme a assurer leur representation 
dans les assemblees politiques. Un service d~inspection fadlite Ie contact 
entre la direction centrale (cbanoine Luytgarens, louvain), les federations 
d'arrondissement et les gildes locales. 

Au BotTrnbond sont rattaches : la LiglJe des fermilres , 407 cereles, 
39.192: membres, en decembre 1922; - la Fldlration des IuJrticulteaTS,' 
chiffre d'affaires: 3 millions de francs en ]922; - Ie Camp/oir d'achat et 
de wnk,' chUfre d'affaires; 61 millions de francs pour la meme anDf!e; 
- la Caisse centrale de crldit; chiffre d'affaires : 2 milliards; depots : 
418 millio~ a fin 1922; - des Services #FassU1'tl1tCe contre I'incendie 
(capitaux assures: 1.534 millions de francs). )a grele, 1a morts les accidents 
des travail leurs, la mortalite du betail, etc.; - une Inspection des laituies; 
- un ~rvice de reronstruction des rigions tUvasties. 

Le BoereJlhond s'emploie aussi i la mise en valeur.des terres incultes I, 

1 En 1021. 11 existlit en Belgique 106.000 hectares de terTi~S incultes dont 
-60 a 70.000 pourraient etre mis en valeur. Depuis mai 1921,le Ministm de 
I"griculture actOTde sux cultivateurs des subsides allant de 200 A 600 frs par 
hectare en vue de la mise en valeur des terrts incultes. En 1922, 1500 hectares 
ont et~ mis en culture. 



TROISII3ME PARTIE 

La Circulation 

Sous Ie nom de circulation, on comprend, en economie, lous 
les pheno~enes relalifs a Ia tmnsmissiDn ties biens d' un proprie-
laire d un atdre et specialemenl les echanges. . 

\I ne .'agit pas de transport .en!re deux endroils, rhais de translation. 
de droit entre deux personnes. Les champs et les maisons circuknt sans 
changer de place. 

La circulation suppose la propriete privee. 
Dans un regime communiste strict, ('Etat possedant seu1 touf Ie patri

moine social, les biens seraient sujets a transport et A distribution; mais 
non It circulation. 

Telle est la raison pour laquelle nous avons· differ" jusqu'i 
mainlenant de parler ex projesso de la circulation; nous devions, 
au prealable,traiter d'abard de la production, puis de I'appro
priation et de la repartition du produi! entre ses auleurs : travail
leur, entrepreneur, preteur, proprietaire foncier. 

Toulefois, comme on I'aura remarque, I'idee de circulation n'a 
pas ete totalement absente des sujets qui nous onl retenus jusqu'ici. 
Elle occupail meme une place imporiante dans les questions de 
justice qui se sonl pose.. sur la part i revenir a chacun des 
agents de Ia production. 

N'est-ce pas. en eHet, un echange qui s'accomplit entre ouyner et 
patron, quand l'un donne son travail et ['autre un salaire? N'est-ce pas 
un echange' que Ie paiement d'un interet pour la disposition d'un 
capital? La tbeorie de Ia valeur et les lois generales du juste prix sup
posent, enes aussi" la notion d'ecbange, et -eUes conurnent meme tout 
pamculierement les regimes economiques ou l'echanR'"e predomine. 

< Nous ne pouvons done pas dire, au debut de ceHe partie, que 
nous aiJordons I'etude de.fa circulation. Nous y avons louche 
deja et nous n'avons pas 11 nous en excuser, car lous 10$ pheno
menes economiques se liennenl el se conditionnenl les uns Jes 



310 Vie SECTION. - REMUNtRATION DU PROPRIErAIRE fONCIEIl 

auires. On ne peut trailer de I'un et pousser un !>eu a fond ses 
recherches, sans les rencontrer taus; de meme qu'on ne peut 
audier la racine d'une plante sans en venir a la feuille, ni la 
feuille sans redescendre a la racine. Les classifications ne sont que 
,des points de vue, de chacun desquels on ap~it, a bien 
regarder, Ie domaine tout entier. 

Mais si la notion d'ecbange etait suppose. dans Ia partie que 
nous venons de terminer, elle n'a pas "te anaIysk et nous 
n'avons rien dit du mtaznisme iaJnomique par lequel s'opm fa, 

cin:alation ties biens :, monnaie, credit, banque, bourses, specu· 
lation, commerce. 

Cest de ces matieres que nous avons a traiter main tenant 
Les preoccupations morales et soeiales ont predomine dans la 
partie precedente; iei, Ie cOte economique retiendra surtout notre 
attention. 

fideles a notre programme, DOUS nous en tiendrons aux principes 
sans entrer daps les details d'application qui reievent des ouvrages de 
commerce Oll de finances. ~ 

Cette partie se divisera eil trois sections, dont la premiere traitera de 
I'ldtange en general et de la nwnnaiej Ja deuxieme,. du rTidit; la troisieme, 
du commerce. 



PREMIERE' SECTION 

L'SCHANOE ET LA MONNAIE 

CHAPITRE I 

L'ECHANGE 

BIBLIOGRAPHIE. - Parmi les trait~ voyez surtout ! A. lANDRv t CoLSON. 
A. MARSHALL, V. PARETO. - C. MENGER. art. Odd, dans Ie HandririerlJudt du 
Staatswissenscha/hn. - STA.NLEY JevoNS, La molUltlle et r~ trad., 4e ~it.r 
Paris. 1885. ~ W. A. SHA.W~ Histoire de Ia numnflie (1252·1894), Paris. -
CH. CoNNANT. Monnaie t1 blUUlues, Prindpes, I~ trad .• Paris, 1907. - HARTLEY 
WITHERS, Qll'est~aquela monnaie? Lemardlimoniiail'f!anglais, trati., Paris, 1920. 
- E. VAN DER SMISSEN. L"lconomu poliliqtU tf fup/ll1S.Um coloniall, Eto1fOmie de 
la dnuJalion, Bruxelles, 1906. ' 

t. - NOTIONS Oi'!NtiItALBS 

I: Definition. - L'i{:Iumge am.siste a donMr aRe duJse rontre 
aRe autre. 

PherlOmene universel, I'echange est Ii Ia fois eflet et 'cause de 
Ia sodabilit" humaine. II nait de I'inclination spontanee qui porte 
les hommes les uns vet'S les aulres, et, par un retour dont les 
exemples abondent en matiere sociale, iI contribue, a son tour, 
a developper les relations. . 

Les premiers voyageurs furent des marcbands et Ie mot commerce, 
qui appartient au vocabulaire economique, s'emploie pour signifier toute 
es~ce de relations. Que de peuptes ne seraient jamais entris en rapports, 
au n'auraient jamais renoue leurs rapports interrompus) s'ils n'avaient 
eu it echanger leurs produjts. 

2. Importance. - Los echanges ont pris une telle importance 
dans la vie economique moderne et ils I'ont si profondement 
transformee qu'on a pu Ia caracieriser du nom d'wnomie d'i{:Iumge. 
Presque aucun bien n'est produi!, de nos JOUIS, pour I'usage de 
celui qui Ie fabrique. On tnivaille pour Ie march';' et· souvent Ie 
marchi!, c'est Ie monde. 

3. Avantages. - Les avantages de I'echange peuvent se ramener 
11 trois. 

10 Une meilktJre utilisatwn des biens : en mettanl les choses 
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dans les mains de eelni qui en a peso in, I'"cbange augmenle leur 
utilite et leur valeur. Sans ecbange, ily aurait surabondanee ici et 
p"nurie Ii. Telle fut la cause de bien des famines au moyen age. 

~o Une lneilleare utilisation des personnes :chacun ayant la possi
bilit" d'ecbanger son produit s'emploie selon ses aptitudes et plaee 

. ses biens au mieux des circonstances: les industries et les metiers 
s.e specialisent; Ie travail se divise; la production s'accroi! d'autant 

3° Un avantage PI'OClUC a cIuuun des edtongistes: dans lout echange 
normal (exempt de fraude, de violence, d'erreur, de lesion), chacune 
des deux parties obtient une chose qui lui convient mieux que 
celie qu'elle donne. .. 

4. Conditions. - LI:S principales sont les voies de a:Jm11llJ1Zimtwn 
et les 1ft()yetLS de transport : routes !errestres, lIuviales, marines, 
aeriennes, avec les gares, entrepOts,· ports, installations qui les 
desservent; animau", vapeur, electricite, essenceS, alcool, utilises 
co~e force molrice; appareils de transmisSion de la parole wite 
ou verbale : teiegraphe, telephone, pastes. On ne saurait trap sou
Iigner I'influence des voies de communieation sur les "changes, puis, 
indirectement, sur Ioutes les activites economiques et sur une foule 
de phenomenes .sociaux. 

REMARQUES. -10 It n'est pas sans interet de noter que. aux diHerentes 
epoques _I dans les differents pays, Ie sajet el I'objet des echanges onl 
varie. Aduellement chez nous, chacun 'Peut acquerir et echanger presque 
toute espece de biens. IJ n'en fut pas toujours ainsi. Sous I'ancien regime, 
certaines categories de biens etaient soustraites au commerce ou meme 
inalienables, et certaines personnes etaient incapables, de par la loi J 

de commercer, ou dIes en etaient pratiquement empechees en vertu des 
traditions ou par suite du regime economique existant. 

20 Les echanges peuvent porter sur des clwst!S ou sur des prestatiDns . 
. De la) ~a c:lassification c1assique des contrats commutatifs en trois grandes 
categories, selon qu'il s'agit de deux choses, de deux prestafions ou d'ane 
chose e! d'"ne pre station : tfg at IUs; fado at facias; flo at facias. 

2. - La TilOC BT LA MONNAIB 

I. Le trOC. - Le /roc est l'edtonge direct d'ane nwrcJwndise 
wntre une Mire; par exemple, d'un moulon contre un fusil. 

INCONVENIENTS. - Ce procede Ires simple est aussi tres incom
mode. Ses inconvenients vienne"t de ce qu'il suppose la realisation 
simt#fank d~ trois rotuiiJions suivantes : a) que Ie premier des 
echatigistes soit dispose a so defaire d'un certain objet qu'U possede 
pour acquerir celui qu'U .desire; Il) qu'iI trouve quelqu'un qui 
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p<,>ssede I'abjd desire et soit dispose a s'en defaire contre celui 
qu'on lui ofire; q que les deux objets en question soienl 'de 
mane valeur. 

De la) souvent, l'impossibilile d'aboutir; o~ tout au moins, des demarches 
laborieuses; l des marches ronc1usl faute de mieux, sans- ~galite dans 
l'echange; une grande diversite de valeurs pour les .memes objets; enfin} 
I'impossibilite de relations commerciales un peu developpees. 

2. La monnaie. - Aussi, des que les transactions deviennent 
frequentes, on voit partout, meme chez des peuples peu civilises, 
s'introduire l'emploi d'une l/UlI'dumdise intenn£diaire. conlre laquelle 
Ie premier echangiste se defait de I'objet qu'il passed'; et dont iI 
se serf ensuite pour acheter I'objet qu'il desire. Cette marcbandise 
intermediaire sera 'choisie parmi les plus co11ll1UllZhnent utilistfes dans 
Ie milieu, afin que chacun soit dispose a l'accepter en paiement, 
sachant qu'iI en aura I'usage ouqu'i1 pourra la passer a d'autres. 
Elle sera cboisie aussi de telle nature qu'elle puisse se diviseT sans 
perdre ,de valeur, la valeur totale des parties etantla' meme que 
celie du toul 

Par exemple, au lieu de chercber a echanger directement mon fusil 
_ contre 'un mouton, je Ie vendrai c~ntre une certaine quantit~ de hle; 
puis, avec mon hie, j'achf:terai un mouton. 

L'echange s'est ainsi complique; iI comporte' maintenant, deux 
operations distinctes : une vente et un adiat; mais chacune de ces 
operations est aisee. 

La decomposition' du Iroc en vente et en achat supprime la 
Iroisieme condition menlionnee plus haut : les deux objets peuvent 
eire de valeurs diiferentes; elle fait que les deux autres conditions 
ne doivent plus eire realisees simpltanement : je veridrai- mon 
lusil aujourd'hui Ii Pierre et j'acheierai' un mouton demain 
11 Paul. 

On a Vll - et I'on voit encore dans les pays peu civilises - employer 
comme tierce marchandise Ie ble, Ie liz, Ie pois~on seche. Ie the, I~s 
fourrares, les poules, Je be:tait (d'ou, chez les latins, Ie nom de pecunia), 
les coquillages, Ies perles et surtout Ies meiaux precieux. 

Cetle marchandise intennidiaiTe 'coml1Ulllhnent apprtfcik et divisible 
que fon emploie poUl' jadlifu Ies ldtanges est ~ monnaie. 

Elle remplit trois fonctionsessentielles qui sont precisement celles 
de la monnaie; elle est un moyen de comparaison ou d' estimation 
des valeurs; un moyen d'6:hange; un moyen de tlthaurisation: 
tertian! comparationis. collZ11Ul/otionis et asservationis. 
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3. Corollaires. - 1. Tout achat suppose une venle prealable et 
loute vente se fai( - sauf Ie cas d'avarice aigue qui cherche l'or 
pour I'or - en vue d'un achat ulterieur. La monnaie est lin inter· 
medioire auquel on ne s'arrete pas definitivemenl 

Les prodJdls s'ickangent conire Ies produits, par r intumedinire 
de in monnaie. . 

2. La valelJr, de la monnaie, comme celie de toutes les autres 
marchandises, vient principalemenl des utilites qu'elle offre et du 
besoin qu'on en a. Parmi ces utimes, il faut comprendre celie de 
servir de mOyen tl' edumge. 
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CHAPITRE .11 

LA MONNAIE METALLIQUE 

BIBLIOGRAPHIE. - A. DE f'OVILLE. La mDIU1tUe, Paris. 1907. ~ LAOOHUN~ 
The principles of molU!J'. Londres, 1903. - J. FISHER, I.e pouWJir ti'acluzt tU la 
mOMaN, tead., Paris,1920. - A. DESCHAMps' U mBalJisme d fa PDliIiQue mercan
li/~. Paris, 1920. - O. SUBERCASEAUX. l~ papier-monnaii, Paris, 1920. 

•. - La CHOIX DBS mi3T AUX pR:eCfEUX 

Pourquoi a-t-on choisi comme monnaie les metaux ·precieux? 
Parce que ees marchandises se pretaient mieux que d'autres aux 

fonctions de la monnaie et notamment 11 celie de tneSure des vaIeurs. 
Une mesure est une grandeur Ii laquelle 011 rapporle toates les 

ouWs de meme espece potu les lX»1t{Jruer enlTe eJles. Celte grandeur 
doi!, en principe, elre .exactement difinie et rester idl!llfique Ii 
elle-mime. 

C·est pourquoi on n'emploie pas des metres e:n caoutchouc. 

llfall~it done, pour mesurer les valeurs, en choisir une bien 
delinie et qui reslat, aulant que possible, constante-. 

Nous disons : autant que possible, car aucune valeur n'est absolument 
stable. Utiht~ rarete, ressources, vo1ontes des parties,. tous ces elements 
de la valeur sont sujets a. variations I, NOllS sommes done voues a. 
prendre, pour compaTer entre elles les valeurs, ~ une mesure variable. 
C'est une anomalie dans les systemes de mesure. Du mains faudra-t-il 
la choisir Ie nwins variable Oil Ie pills stable possible. 

Or, c'est ici que se marque la superiorite des m6taux precieux, 
de I'or surtout. 

Ce Que nous dirons de Itor vaudra, quoique a un degre un peu 
moindre, de I'argent. 

10 Comme matiire, I'or est et reste identique Ii hti-meme. Nous 
entendons par cette formule - qui passerait pour un, truisme, si 
on ne voulail la comprendre, - que I'or : al Ne se dicQmpose pas 
en des corps differents; c'est un corps -chimiquement simple; 

bJ II n.e s'ol/C" pas; il est chimiquement un des corps les plus 
stables; en particulier, il resiste a I'action de l'eau, de I'air et du feu; 

c II est homogen.e, facilement divisible et ses parcelles gtudeni fes 
memes propritUs, du point de vue qui nous occupe, que Ie lout 

t Voyez dtdessus, p. 177 sq. 
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dont elles proviennent. n n'en va pas de meme, par exemple, des 
perJes au des diamants, qui perden! leur valeur, si on les casse. 

d) II est jaci/ement ret:DfUlIJissable au toucher, a I. vue, au son, 
e! done difficile a fillsifier; Ie d&u! contraire auraif, au point de . 
vue pratique, les' memes inconvenients que I. vanabilite de la 
matiere: 
N~ Bo' - II existe de l'or rouge et de I'or jaune; mais atte nuance 

n'influe pas sur Ja valeur. 

20 Comme vilkar, I'or varie relativement pelt : a) dans I'espace, 
c'esl-a.-dire dans les differents Iieux de la terre: En effel, etant 
solitk et de grande vilkar sous an jai/J1e volume, il est facilement 
transportable. II en resulte que sa valeur est, a une meme epoque, 
setisiblement la meme en touf endroi!. En effel, si elle s'accroissait 
quelque peu en une region, I'or s'y porterait bienla! des autres 
regions et l'equilibre se retablirait. 

Avant la guerre, les frals de transport de 1'01 aux antipodes, du moms 
pour Jes endroits desservis par des tran.sports is vapeur, etaient seule
ment de 1 0:0 de la valeur, assurance comprise. 

b) Dans Ie temps, Ceci tienl a ee que I'or se iDIIServe sans 
aillralum el sans grande difficull., de garde. II en resulte que la 
production annuelle vient s'ajouter, comme un leger afflux, a la 
masse exislanle et deja disponible. l'augmenlation est d'oilleurs 
attenuee dans une eerlaine fnesure par les pertes el par I'accrois
semenl des besoins. 

II en irait -tout auti'ement si Ie stock stepuisait periodiquement et si 
la quantite disponible dependait uniquement, comme pour Ie ble, de 1a 
production annuelle.. 

3· Comme valeur ,encore, mais 11 considerer Ie cale subjectif 
de nos besoins, I'or rtpond Ii an de flOS besoins aniversels. eelui 
de la parure, de j'ornementation, des ustensiles de luxe; el a 
quelques aulres emplois indus!riels (aur&ction des dents, pholo
graphie, plumes a ecrire, lunettes, etc.). 

Sa valeur varierait singulierement si on lui trouvait d'autres emplois, 
et ces empJois se multiplieraicnt si Itor n'etait dtailleurs si rare. 

Ajoulez a ees qualites essentielles concernant Ia fonction de 
mesure, .deux qualites qui, inleressenl Ie role d'instrument des 
icIumges : la tWrete relalive, moyennant un leger alliage de cuivre, 
ella trlI'eU. qui permel une grande valeur SODS un faible volume 
et facilite Ie transport. 

REMAR.QUES. - l-emplbi des metaux precieux comme monnaie s'esf 
lail d'abord sous lorme, de /ingots bruts, de poudl? ou de paiildtes, qu'il 
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fallait, a chaque operatioDt peser pour en mesurer la quantitet et essayer, 
pour en verifier I. pnreh!; ~ puis, sous forme de /ingots taillis, dontle 
poids t:t Ie titre etaient determines d'avance et paoois garantis, au moyen
d'une marque, par celui qui les emettait (grands commer9lIlts, banques, 
Etats) j - enfin,. pour eviter les rognures et faciUter l'empilage, sous 
forme de pdits disqlJl!S plats, doni Ie poids el Ie titre sonl garantis par 
l'Eta! et verifies par I'integrlte des empreintes qui en recouvrent toute 
la surface (face au avers, revers et cordon). 

U tiW d'une monnaie est la proportiori de metal fin qu'elle 
contient. 

L'alliage, la proportion de metal infeneur. Nos pieces 'Ii'or et 
de cinq francs argent sont au titre de 900/1000; nos pieces 
d'argen! de deux francs et au-dessous, au titre, de 835/1000. 

II est difficile de donner a chaque piece son titre rigoureuse
ment exact. On appelle iollrance du tiW la limite dans laqueUe 
la loi permet qu'on s'en eloigne : 2/1000 pour nos monnaies. 

Le benefice que fait l'Etat sur la fabrication de Ia monnaie 
s'appelle 'droit de seigMUriage. Quand ce benefice depasse les frais 
de fabrication, il y a alteration de la monnaie et celle-ci, co\Dme 
nous Ie verrons plus bas, ne peut plus jouer que Ie role de 
monnaie d'appoinl Les frais de fabrication de Ii monnaie d'or 
etaien! avant Ia guerre de 0,04 fro pour 20 £rs. 

Actuellement les monnaies sont emises par les -Etats qui garden! 
Ie monopole de la fabrication; mais charon peu! apporter a 
I'Hotel des Monnaies de I'or a frapper. eest ce qu'on appel\e /a 
frapfJ£ liJJI'F- de )'or. 

D'autre part, l'Etat garantit la monnaie quant a son poids et a 
son titre, et iI .,;prime la fraude. De plus,' la loi donne a la 
monnaie proprement dite COUl'S Ugal, cest-il-dire qu'elle reconnai! 
cetle monnaie comme I'instrument des p~iements pour Ia valeur 
inscrite sur son revers. Le creancier a qui Ie debiteur I'offre en 
paiement doi! la recevoir ou renoncer a sa creance. Quand celt" 
obligation est sans limite, on dit que la monnaie a force lihira
loire illimiMe. 

2. - VALBUR RB6LLS ET VALEUR NOMINALE 

liz valeur riel!e d' IlM monnaie est cel/e qui lui vieni des services 
qu' elle mid comme metal et comme instrw:zent des tdumges. 

La valeur nominate est celie qu'indique Ie nom de la monnaie, celIe 
pour laqueUe on Ja fait passer. Originairement. les monnaies se desi~ 
gnaient par un poids de metal : par exemple, Ow till". La monnaie est 
dite droik quand sa valeur -reelle est egale a sa valeur nominale; elle 
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est dite falblc quand sa valeur reeUe est inferieure a sa valeur nominale; 
elle esl dile jorle dans Ie cas conlraire. 

On a vu, au moyen age et a I'epoque moderne, des Etats 
emeltre des monnaies d'une valeur reelle inferieure 11 leur 
valeur nominale, Ie poids ou Ie titre ayant ete n!duits. Souvent, 
iI. croyaient faire en eela une operation fructueuse pour Ie tresor 
public et sans inconvenient pour les particuliers. 

Ce proade est nijasfe : 
a) VEtat qui en use com met un faux; 
b) 11 trouble les tlchanges en en faussant I'instrument; du jour 

oil la faussele apparai!, les creanciers refusent de recevoir la 
monnaie pour sa valeur nominale, alors que les debiteurs I'avaient 
re,ue pour eelte valeur; 

c) II ebranle la confianee en matiere tlconomique; 
d) D'ailleurs, si une monnaie faible est en circulation en meme 

temps qu'une monnaie droite, celle·ci disparait bienlii!, et la mau
vais'e monnaie, deprt!ciee, reste seul. en circulation dans Ie pays, 
au detrimenl du public et du pouvoir qui les a emises toutes 
,deux, el qui perd la meilleure. 

Ce phenQmene a ele signale el expJique par Gresham (1519-1579), 
financier anglais, qui a resume sa throrie dans une formule origi· 
nale connue sous Ie nom de loi de Gresha",. 

La 10i de Gresham. - La mauvaise molll1l1k chasse fa bol/JU!. 
C'est-a·dire que, dans un pays oil deux monnaies sont en 

circulation, la mauvaise resle eI la bonne disparait. Que devient· 
elle? On' la fMslIJUise; - on I'emploie pour les pakmenfs Ii 
['exterieur. oil la monnaie faible ne peut erre imposee; - on s'en 
sert pour acheter du milaf 11 frapper en monnaie faible '. 

Celte loi s'applique quand se trouven! simullanement en circu· 
lation une molll1l1i£ usee e! une monnaie neuve; une monnak de 
papter deprt!cMe et une monnaie m&Jlique; une molll1l1i£ jaiIJle et 
une monnaie droile; une molll1l1i£ droile et une monnaie forte, 
quand la frappe est Iibre. • 

En consequence, il faut. que la valeur nominale d'une monnaie 
reste egale 11 sa valeur reelle, OU, en d'autres termes, que Ia 
monnaie r.s!e droile. . 

Le moyen de Ifltlinfellir fa monnak droife, est fa liberU de fa 
frappe. , 

I Voyez un exempl~ cioodessous, p. 322. 
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En effet, si, par hasarc:l, I. monnaie est forte, chacun s'ernpressera 
de la refondre pour beneficier de la difference; si eUe est faible, on 

, achetera du metal pour Ie faire frapper en monnaie faible et 
beneficier ainsi de la difference; bientot 1. quantite de la mauvaise 
monnaie sera telle qu'elle perdra de sa valeur, tandis que Ie metal, 
par Ie fait des nombreux achats, subira un relevement de prix, 
L'Eta!, d'ailleurs, verra ainsi tarir la source du benefice' qu'i1 
escomptait faire en continuant lui-meme I'emission. Aussi filliherfE 
de fil frappe temoigne-t-elle chez un Etat de la determination de, 
ne pas emettre de monnaie faible. 

J. - LA MONNAIE D' APPOINT , 

Definition_ - II existe dans tous les pays des monnaies d'une 
valeur reelle inferieure it leur valeur nominale. Ainsi en est-i1 
chez nous, des petites monnaies d'argent " de nickel et de cuivre. 
On appeUe cos monnaies billon ou monnaie d'appoint 

Conditions. - Leur emploi n'a pas d'inconvenient pourvu 
que': a) I, quantile ne d.;passe pas les besoins des echanges, et que 
b) la loi leur refuse les caracteres de la vr,ie monnaie, it savoir 
ia frappe lib~ el ia force liberalDiTe illimitee. 

Chez nous~ Je billon argent ne doil etre accepte en paiement que pour 
moins de cinquante francs; -Ie billon nickel, que pour moins de 
cinq francs. 

Valeur. - Dans res limites, res monnaies valent par Ie service 
qu' el/e.s rendent dans fes lcIwnges et par ia ceriitude qu' on a de 
poavoir fes tfchanger. au besoin, roniTe de fij monnaie vraie. 

4. - DBFINITION COMPU":iTB DE LA MONNAIB 

Nous pouvons mainten,n! donner une definition complete de ' 
la monnaie et preciser d'ou vienl sa valeur. 

La monnaie metalJiqae prop~ment dile est ane marckandise de/JiUe 
en petits disqaes ptats dont Ie poids et Ie titre sont garantis et doni 
finVgriH est vtrifozble grtUe aax emp~ qui en fecDlJJ!rent lDaie 
ta sllljaa. marckandise qui uri d'instnunent de mesate. frt!change 
et de UtisaarisatWn des vakurs. et Ii lotjaeJfe f Etat aSsure frappe' 
lib~ et force libera/oiTe illimiiJfe. . 

1 Nous verrons plus bas que ,notre pi~ de cinq francs doit !tre class~ ~ part. 
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La valeur de fa monnaie "rent des usages indastriels QlJXqaels 
se prile Ie meJal doni el/e est faile et flIJSsi de son emploi romme 
instrument de mesare, d' tckange et de IMsaurisation. 

5. - ~OLLAIRES tiT COMPLBMSNTS 

I.' La baisse de !a monnaie. - La monnaie vaut plus ou 
moins suivant qu'on peut obleni\, une quantile de biens plus ou 
moins considerable contre une meme quantile de monnaie, par 
exemple contre une piece de 10 grarnmes d'or. 

Celle'valeur est variJzble, comrne celie de toule marchandise; 
elle depend principalemenl de la quantite de monnaie existante et 
de I'abondance des aulres biens par rapport aux besoins. Depuis 
un millier d'annees, elle a beaucoup baisse. 

D'apres M. d'Avenel. elle aurait e:te, relativement, de 18, en 850; de 6, 
en 1375; de 12, en 1500; de 5, en 1600; de 6, en 1750; de 2, en 18'JO; 
la baisse continuait. 

CelIe baisse correspond it l'accroissemenl du stock d'or el 
d'argent, qui grandil avec la production annuelle de ces metaux, 
et, pour certaines .opoques, a la rarefaction des aulres richesses. 

La production de I'or s'est surtout accrue au XVle siecle, par suite de 
la decouverte de I' Amerique; puis, au milieu du Xlxe siecle, par suite 
de la decouverte des mines de Califomie et d' Austra1ie; puis a la fin 
du XIXe siecie, par I'exploitalion des mines du Transvaal el du Klondyke 

Deux ronseqaena!S inleressanles de celte baisse sonl. I'augmen
tali,n des prix ella diminution des dalles, 

La somme nominate de celles-ci reste ]a meme, nHlis la valeur reelle 
de la monnaie baisse; on aura done a faire, pour s'acquitter. un moindre 
sa(rifice reel. Par exemple, I'acquittement d'une dette de 1.000 francs 
suppose too jours de travail, quand la joumee est a 10 Irs. Mais elle 
ne suppose plus que 50 jours de travail quand la journee est a 
'20 francs. 

lI_ Est-i! avantageux que la, monnaie soit abondante? 
Pour un particulier relativement aux aulres parliculiers, oui. 
Pour I'ensemble d'un march~ par rapport aux au!res marches, 

oui. 
Pour les transactions in!erieures d'un marche, non. II soffit 

qu'i1 y en ait assez pour satisfaire aux transactions couranJlIes::;.. __ .. 
Ce qu'jl faut eviter dans Ia mesure du possible, ce !Oilt les 

varUztions dans la quantile de monnaie disponible; car e1les nuisen! 
a Ia stabilile des pri~ el des engagements conlractes. Au moment 
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ou la quantite de monnaie s'accroit ou se rarefie, il se produit un 
desequilib~ : les reotiers et les creanciers, dont Ie revenu ou la 
creance nominale est fixe, patissent dans Ie premier cas et bene
ficient dans Ie second ,; pour les autres, il s'elablit un nouvel 
equilibre, ~ais peu a peu et non sans a-coups. 

3. La monnaie ne supplee pas aux autres richesses. 
On peut mourir de denuement sur un las d'or. La monnaie 

n'est precieuse q,,:e pour aulan! qu'i1 existe d'autres richesses 
echangeables contre . eUe. l'Espagne, apres la, decouverte du 
Nouveau-Monde, regorgea d'or; mais elle n'avait pas un grain de 
ble, pas un metre cube de bois, pas une maison, pas une piece 
d'etoffe en. plus. II vaut mieux pour la prosperite d'un pays 
defricher des champs, multipl~er Ie betail, creuser des mines, de 
charbon, etablir des voies de communication que de decouvrir 
des mines d'or; si ce n'est !outefois pour les achats a l'etranger 
et Ie paiement des dettes, comme nous I'avons dit ci-dessus. 

t Sur les consequences des variations de la valeur de ta monnaie et sur les. 
moyena d'y obvier, voyez les travaux de la SodItI $dmtifiqu de ~, 
rapports dans les AItIUIks de 1a meme socl~te, iuin 1924. 

P. V. fAllON. &onoml6. - 1924. 11 
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CHAPITRE m· 
LES SYSTEJ\\ES MONETAII{ES 

BIBLIOGRAPHLE. - A.·I:. JAM ... ", Us ,,"wmlii!n.s InDnitaiTes, !.puvain, 1911. 
- E. DE LAVELEYE, La monna« d Ie billllta/lisme intnnafional, Paris, 1891. -

I. ARTHUls. b .pr.oblbJu. -de. 14 J1UJnn~ :Paris. 1921._ - -'.Rappgrls: tmIilU1s diz 
~mmlssaire des .moRiUMs Qil min4tn des-lintZMef, 'Bntxe1Jes. - T. SMYERS, 
L'in,fUltWn fiduciain en. Alkmagne, liege, 1923. - A.. CoI.I.ET. Lts quesli8ns 
Iinandirts m lhlgu,ae, -Bruxe1J6, 1922. ,- CH~ LALl£MAND, L fanardUe moni
tain d ses COnsiqUMaS icolWmiljnes, -Paris, 1922; - La cris~ molfltain d son 
remide, Pans. 1924. 

l. - t!;TASLISStiMBNT. D~UN SYSTMB MONBTAIR:I: 

Uetablissemenl !l'un sy.sleme monetaire impllque lasofution·de 
trois questions principales :. Ie. Choix· cfe :l'uni!': rtlonetaite; - Ie· 
choix des differenls maaux ifl)1onnayer; - III .re!ationa etaiJlir 
entre ·Ies monnaies des divers metaux. 

Par exemple, notre systeme a pour 'unite Ie franc de 5 grammes 
d' •• gent a goo/11XQ, .1) comprend des pieces de divers metaux : pr, 

argent, nikel,cuivre. Le rapport .tabli entre. I~argent el l'or est de I~ 5' 
Les pieces de metaux infeneurs ne sont adrnises que comme monn;rie 
d'appoint. ' 

1. It convient de choisir l'unitl monetaire de teJk som quon puisse 
illlLttre commodiment ses 11Ulltiplq et ses sous-multiple$_ 

Exemple : Ie dollar, la livre slerling, Ie franc. Le franc .;tail une unile 
. bien choisie pour Je XIX': siecle; mais la baisse de valeur de la monnaie 
et les somm~ enormes maniees depuis Ja guerre l'ont tendu incom· 
mode; il laud rail uoe unile plus forte, dans Ie genre du dollar, alin de 
ne pas se pemre d.ns les millions el 105 milliards, qui ne represenlenl 
rien de precis i l'imaginatiorL 

2. It jauf n£cessaVemeni employer plusienrs mBmlx, les uns etant 
trop precieux pour les petiteS valeurs, les au!res trop viis pour. 
les grandes. 

Comment faire une piece de dix .centimes en· or ou une piece de 
vingi francs en nickel? . 

3. Mais faut-il admettre as divers mBmlx comlllL molllUlies par
jaites ou n' ell p~ qu'un comme molllUlM parfaite, Ies ~s 
servant de molllUlies Ii' appoint, sans frappe lihl'e ni Ji»'t:e libimIDire 
i1limitle? 

Cest la question du mOllometallism8 ou du bimetallisme, qu'on 
appellerai! plus exactemenl la question de I' &Ion unique ou du 
double ita"'n. 
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le systeme du double etalon se ju~tifierait si Ie rapport de 
valeur des deux metaux employes etail constant. Un systeme 
monetaire doi! eire un e! Ie rester. Au moment de sa creation, 
cette unite se realise fadlemenl : iI suffit d'.dopler les differenls 
metaux pour I. valeur r-'elle qu'ils ont en· ce moment Si I'or 
vaul IS,S fois plus que I'argent, il fau! que I. piece d'or de 
5 frs pese 15,5 fois moins que I. piece d'argent de 5 frs. Pour 
que I'unite du sysleme' persiste, il faudrai! que la valeur relative 
des deux metaux restat la meme, OU, en d'.ulres termes, que Ie 
rapport de I'argent a I'or flit constant. 

Or, ce rapport n'est pas constant. 
On. en arrive done a avoir deux mOllllaies dont I:ulle baisse 

par rappert a l'aulre. En verlu de la loi de Gresham, I. moins 
bonne chasse I'autre. De plus, les debiteurs aurom une lendance 
a se Iiberer avec la plus faible, au detriment de la justice fielle. 

C'est. en effet, ce qui s'est produit, chez nous et en France, a plusieurs 
reprises, quand nous ~.tions sous Ae regime bimelalliste or-argent. 

Void pour plus de clart'; un exonple conw : quand on a etabli Ie 
systeme bimetalhste or·argent en France' et chez nous, l'unite choisie 
fu! la pie.:e de cinq grammes d'argen! lIu titre de· 90011000 qu'on 
denomma franc. L'or vaJait alors 15,5 fois plus que I'argent. eela 
mettai! Ie kg. d'argen! a 200 Irs e! Ie kg. d'or a 3.100. Mais iI advint 
dans I. suite que Ie kg. d'.rgen! s'ohlin! a ISO IrS; On pouvai! done, 
pour 9 pieces de 20 frs Of, obtenir un kg. d'argent et Ie faire trapper en 
40 pieces de cinq frs argent (a raison de 25 grs par piece), ce qui 
laisai! 200 Irs. On avail done pour 9 pieces de 20 Irs or au 180 frs, 
40 pieces de 5 frs argent ou 200 Irs. On gagoait 10 0/0, don! il n'y avail 
a deduire que les frais de rorrespondance et de frappe, qui montaient 
peut-etre a 1 0.0. 

Ce fut bien pire encore dans fa suite; car l'argent baissa jusqu'a 
valoir 32 fois moins que Itor: iI avait perdu plus de la moitie de sa 
valeur. 

2. - LE SVSTEMB DB t.'UNtON LATINB 

Nous venous de voir que la France el Ja Belgique avaien! 
adopte sous la Revolution frant;aise Ie bimetallisme or-argent, Ie 
rapport de valeur de I'argent a I'or etant de 1/15,5; l'unite mone
taire etail Ie franc, soit cinq grammes d'argent a 900/1000. 

La Belgique. III France. l'11Il1ie. III Suisse et III Grice s.enluu/irent. 
en 1865. pour unifier leurs systimes. Ce fut I'Union latine. Elle 
adopta Ie systeme alors en vigueur en Belgique et en France . 

. Mais, a partir de 1871, I'argent-metal ayan! beaucoup baisse 
de prix par suite de I'exploitation de nouvelles mines, la monnaie 
d'or disparaissa!t de plus en plus des pays de l'Union latine., 
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Pour remedier a cette situation, les cinq Elats limilerent d'abord 
de commun accord la frappe libre de I'argent, puis, a partir de 
1876, I'interdirent De plus, des conventions passees entre eux 
Iimiterent etroitement les quanlites de monnaie "que chacun pour
rait emettre. 

Us lTWlU1Jlies d' argent cessaient done d'are des monnaies 
au sens patfai!, puisqu'elles n'avaient plus frappe libre. Toutefois; 
on conserva aux pieces de cinI! jram:s force liberatoire iIIimitee. 
Les pieces de deux francs et au-dessous garderent force liberatoire, 
entre particulierS, jusqu'a 50 frs I. 

Nous sommes donc actuellement au regime lTWnometalliste or, 
sauf en ceci que nos pieces de cinq francs argent gardent force 
Iiberaloire illimitee. Ce qui fait dire il M. de Foville, que 
< l'Union Laline a maintenant un itaIon lTWnetaire ei doni '. • 

.1. - LB PAPlmt .. MONNAIB ou MONNAIE' DE PAPJER 

Nous avons vu que nos pieces d'argent ant cours lega~ 

quoique leur valeur reelle (comme metal) diHere de leur valeur 
nominale. II fut un temps au il n'y avait dans la piece de 5 frs 
que pour 2,50 d'argent et meme mains. 

Comment se faisait-i1 qu'on acceplit sans se plaindre ces pieces 
de monnaie? Comment se fait-il qu'nn accepte meme des pieces 
de nickel de 10 centimes, oit it n'y a de nickel que pour deux au 
trois centimes? 

Cest que ces pieces on! murs legal et que, d'autre part, iI n'y 
en a en circulation que Ia qllillZtiU nEeessa~ pour ILs Desoins des 
icltanges. Lear valetu m11U1U metal s'accrolt de Ia valeu qui leur 
vimt de atIB utiIiU spEciale de fadJiIer ILs icJzanges. 

St, au Ueu de pieces metalliques, on metlait en circulation des 
pieces de papier, c'est-a-dire des billets; si on leur donnait cours 
legal; si l'Elat en interdisait I'emission aux parliculiers et n'en 
emetlait lui-meme qu'autant que les besoins des echanges Ie 
demandent, cette monnaie de papier ne remplirait-etle pas la 
fonction d'intennediaire des echanges aussi bien que Ia monnaie 
metallique? 

Theoriquement, oui. Pratiquement, non. Car 10 cette monnaie 

t Depuis 1894~ les pieces italiennes de deux francs et au·dessous n'Ollt plus 
coUtS hors dlJta1ie. 

2 fA molUUlie, p. 6O~t. 
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ne seral! pas admise en dehors du pays emetieur. L'autoriti de 
rEtat s'arretant a ses frontieres, it ne serait pas maitre de I'imposer, 
pas plus que de la garantir, pour les paiements Ii ('.;tranger. De 
plus, 2· pour /es iclwnges inUrietus. quelle garantie l'Etal ';meUeur 
pourrait·il donner, pour I'avenir, qu'it ne depasseratt pas la quantile 
exigee par les besoins et qu'il n'imilerait pas tant d'autres Elats 
qui, ne pouvant ou n'osaitl pas equilibrer leur budget par des 
economies et par des impOts, 50 tirent d'affaire en imprimant du 
papier-monnaie qui se depr&:ie de plus en plus? 

Aduellement, quoiqu'on emette des monnaies metaJliques d'une 
valeUr metaJlique tres infeneure a leur valeur nominale, et meme 
parfois du papier-monnaie, la monnaie metallique pleine et par
faite, I'or;reste Ii la base du systeme et lui communique sa solidit€, 
,toutes les autres monnaies elant echangeables contre lui '. 

N. B. - II ne faut pas confondre Ie billet de banque avec Ie 
papier·monnaie. Nous preciserons les differences plus bas. 

4. - INPLA TION ET DSl-LA TION 

I: injlofion monetnire consisle dans la mise en circulation d'une 
quantite de monnaie supeneure aux besoins des ecbanges. La 
monnaie etant en surabondance se deprecie. 

S'il s'agit d'emission de papier-monnaie ou de billets de banque 
a cours force depassant la mesure du credit de I'Etat emetteur, 
la monnaie 50 deprecie pour un second motif, Ii savoir ('t!hran
lement du credit,. la crain Ie de non-remboursement ou .d'un· 
remboursement de plus en plus differ,;. 

Les ejfrts de r injlofion monBaire sont la hausse des prix, la 
perturbation des valeurs, I'avantage cause aux debiteurs et Ie 
desavantage cause aux creanciers, les dettes nominales restant les 
memes landis que la valeur de 1a monnaie baisse .'. 

t Sauf. chez nODS, l'exception. etroitement limitee par des conventions inter
nationaJes. de 1& piere de dnq francs argent; - saw aussi les emissions de billets 
sans couverture. auxquelles on a eu re<:ours depuis la guerre, pour faire .face i: 
des difficultis temporaires. 

t: A fin dieembre 1922, la quantitE de monnaie imise par tete d1habitant 
E-tait la suivute pour les Etats-Unis et les divers pays d'Europe ! • 

etats.Unis. or 35.57; papier·monnaie 35,91 dolL; - AUema.gne. or 3,94; papier
monnaie 25.184,47 mk.; - Orande-8retagne, 15,70; 9,37liv.; - France, 17,08; 
876.63 frsi- Belgique. 6.85; 907.58frs;-1talie, 5.91; 551.91lires;- Autridte, 0.12; 
672.519,73 rour.; - Pologne, 0,36; 30.070.39 mk.; - Russie, 0,01; 10.917,78 tdJe.l-
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Poor ramener la monnaie '11 sa valeur d'origine, Ie seul moyen 
est de rewrqer, en les retirant de 1& circulation,. les quantite. 
emises en exces. Cesl Iii tUjlation, operation IIIft:e.ssaire si l'Etat veut 
payer I)onnetement ses dettes, conserver du credit pour I'avenir, 
et sauvegarder sa pleine independance vis-ii-vis de I'etranger. 

Mais cetle operation est dijfidJe; outre qu'elle suppose que 
rEIa! se cree de nouvelles ressources (impols) pour faire face a 
ses' paiements, elle alourdi! sa delle rt!elle, puisqu'i1 doit acquiller 
les memes sommes nominales avec une monnaie rarefit!e don! la 
valeur se· releve. De plus, la dt!llation provoque une nouvelle 
perturbation des valeurs en sens inverse de Ia prt!ct!dente; elle 
avantage les creanciers et desavantage 'Ies debiteurs qui ont fait 
soit des prets soit des emprunls it I'epoque de la deprt!ciation 
monetaite. , 

Le procedt! gent!ralemenl prone pour opere. (a deflalion avec 
Ie minimum d'inconvenienls est de remonler kntenwzt (a pente, 

. de fa~on que, (a transition etan! mode..ee et continue, les ·effels 
en soient amortis. 

- Pays*Bas, 1,55; 165,73 flor.;- Hongrie, 0,14; 3.544,46 oour.;-·TdJeco-slov" 
783,.05 rour. < 

Le ~ffre de billets allemands represeotait, en janvier 1924, par tete d'hahitant, 
quelque chose comme 7 millions et trois quarts de marks. si l'on se base sur les 
chiffres comparatifs de Ja circulation de 18 Reichsbank. En effet. au 30deeembre J922. 
cette ~r-cillation s'elevait a 1.280 milliards; or, Ie- 30 novembre 1~ elle depassait 
deja Ie cbiffre de 400 tnllions. 

(D'apres Je rapport du controJeur de 1& circulation monetairc aux itals-Unis.) 
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CHAPITREIV 

LES SUCCEDANEs DE LA MONNAIE 

BIBLlOGRAPHIE. - E.' VAN .DER SMISSENl U thiqtle et fa compensation, 
<Bruxelles. 1912. - L BRUNEAU, Les dtiques et Ies ,;jnmetm po-staux, Pa~ 1909. 
- J. CASASUS, Ln ins/ihltio-ltS de cridi/i BruxeHes. 1900. - STANLEY JEVONS, 

-1nvesUgatioll$ on CIlITMCY andfinonu, Londres.l884. - MARTIN. Monnais, elfets 
de C()mmera d dlange de tollS Is poys, Paris, 1914. - CHARRTAUT, La liquidation 
juumcf}re de Ia gt/t!l7'ez Paris, 1919.- YVES·OUVQT. Les"problinrtS de fa dif/lltion, 

-Paris, 1923. - Voyez .ussr les"ouvrages renseignes ci·deSsus et ci.~dessous sur 
°la monnaie et les op~rations de Bourse. 

Nous appewns :;tu:ddanes OU mnp/aftuzis de III monnaie les procedes 
qui penneftent d' ejJeduer des tfclumges ou des paiements sans ¢/pfa.. 
'cement de monnaie. . " 

Ces procedes sont nombreux et quelques-uns tees, anciens. lis se 
sont multiplies et beauroup perfectionnes a noire ep.oque:Leur 
usage esl aujourd'hui si r\!pandu que la Ires grande majorite des 

. paiements s'execute par leur moyen. .. 

Chose curieuset it mesure que, dans Ia theorie et dans, la pratique,: on 
. poussait a. sa perfection la connaissance et J'emp}9i de la monnaie. on 

imaginait des moyens de s'en passer, 'ou du moins de limiter son role. 
~ais n'est-ce pas precisement ceUe intelligence plus exacte qui a permis 
ae delimiter sa !onction el de lui substituer des procedes plus souples? 

. A vrai dire, 1& monnaie rnetallique n'est pas remplacee. Elle reste a 13. 
base de ('edifice. Elle est tonjours la mesure des valeurs et.1e grand moyen 
.de thesaurisation; eUe change enC9re constamment de possesseur; mais 
.elle. se deplace moins. Comme Ie metre etalon d~pose au Conservatoire 
des Arts et M~tiers joue, sans se deplacer, son r6le de mesure type des 
longueurs, ainsi la monnaie, precieusemen:t gardee dans les caves des 
principales banques du monde .. -continue a rempJir sa fonclion de mesure 
type des valeurs. , 

Plusieurs des proc&!es dont. nous allims parler supposenl la 
notion de credit; celte notion' sera analysee plus bas 1; mais chacun 
en a une certaine idee quI sufli! pour Ie moment. . 

I. La lettre de change. ~ La Iettre de cltange est un lcrit par 
kq~l un ulancier (lireur) intime Ii un tfehiteur (fUe1' o~ de payer 
Ii un tiers ou Ii Mmeme. 

1 \'oyez p. 333 sq. 
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« A qalzire-vingt-dix jours de date (ou : d telle date, - ou : SUI' 

presentation;, veuillez. p~yer d M. x. .. all. Ii son ortlre (ou : Ii man 
artlre) fa somme tie dix mille francs, vaIeUI' TefIIe en marclumiJises, 

(Signe) Z (Ie creaneier ou tireur). 

A Monsieur Y (Ie debiteu!' ou tire) . . . . . . . • 

Si Ie lire est solvable, celte lettre vaui dix mille francs, a la 
date fixee. 

Si, d'autre part, Z, Ie creancier ou tireur, avail une delle a payer 
d'un montan! de 10.000 frs 11 MonsieIir V, il pourrait inscrire au 
dos de sa lettre : Payez d V; et signer. II aurait ainsi endow la. 
lettre de change. II la remettrait 11 V, lequel, a la dale fixee, n'aurai! 
qu'" la presenter a Y pour etre paye. Deux paiements auraient ell! 
effeclues avec un seul deplacement de monnaie . 

. Si V eiait lui-meme debiteur de R, et celui-ci de S, et celui-ci de T, etc., 
chacun pourrait, par Ie meme procede d'endossement, passer la lettre 
a son, treancier. On aurait epargne autant de deplacements de monnaie 
qutil y auwl eu de paiements a faire moins un. 

II se pourrait meme que Ie dermer ben'licisire de la letlre de change 
lilt par ailleur$ debiieur de Y. 11 remettraii a celui-ei I. lelt« en lui disant : 
Je vous devais 10.000 frs,' mais je vons remets une lettre en veriu de 
laquelle vous dovriez me psyer 10.000 Irs. Nous semmes quilte .. Tous 
les paiements se seraient done eflectues sans autun deplacement de 
monnaie. le eerc1e serait boucle-. 

La lettre de change est surtout pratique pour, les . paiemenls sur 
les places etrangeres. 

Si X, residanl a Louvain, est creancier de Y et debiteur de Z, 
tous deux a Londres, et si sa delte ,el sa creance sonl egales, il pout 
regler les deux par une lettre de change ordonnan! 11 Y de payer a Z. 

D'ordinaire, les choses ne sont pas si simples. Un certain nombre 
de Louvanisles sont creanciers de Londoniens et un certain nombre 
de Londoniens, creanciers de Louvanisles; mais ils· ne se connaissen! 
pas. Les creanciers tiren! des lettres de change sur Jeurs debiteurs 
et vonl 11 la banque dire au banquier : Prenez cette lettre e! donnez 
m'en I'equivalent. - L'equivalent, c'es! la somme inscrite sur la 
lettre (valeur nominale de la lettre de change) diminuee des interets 
11 courir jusqu'il I'echeance; Ie banquier retiendra ces inlerels plus 
quelque chose pour sa peine et ses frais; it paiera Ie reste. Celie 
op~ration s'appel\e escompler une lellre de change. - D'autre part. . 
les debileurs, qui ont besoin de lettres de change pour s'acquitter, 
vont chez Ie banquier acheler de ces lettres el les envoient a leurs 
creanciers. 
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I.e btznqaier sen done d'intumMiaire entre cn!anciers et tfilJiteurs 
relativement lilUle place ttrangeTe polU' adzefer tlllX premiers et procurer 
tlllX seamds.des fettres de cJumge. II fait Ie ftJmmert:e des fetlres de 
cJumge. 

Parlois la lettre de change est reconnue expressement par Ie 
debiteur ou tire, qui 10 signe sous la formule : accept£. 

Parfois aussi la solvabilite du tire est attestee par un tiers,' qui 
. signe sous lit fonnule : bon polU' avaJ; cela s'appelle avaliser une 

lellre de change. 
Quiconque tire, endosse, avalise ou signe pour acceptation une 

let!re de change est solitJoirement responsabfe de son paiement. 
La loi est d'une extreme severite pour Ie tireur qui lancerait des 

) lett res de ahange a faux, et pour-Ie tire qui, ayant une dette, ne paierait 
pas la lettre firee sur lui .(c'est ce qui s'appelle laisser protester une 
traite). Cetie severite s'explique par la ut!<:essite de dqnner la plus 
-grande securile possible a un moyen de paiement d'un usage si 
commode. 

2. Le billet II ordre est IUIe promesse de payer Ii IUIe Icktfance 
tfitermilu!e. ' . 

X a achete pour 10.000 Irs de marchandises a Y. II" ecrit·: 
« A prlsenflltwn (ou Ii telle dote), je paierai Ii Monsfear Y fa 

somme de 10.000 frs. valeiv ff!fllt! en marcbandises: 

A Monsieur V. » 

, (Signe) X. 

X remet ce billet II Y. Si celui-ci a une dette envers Z, il peut 
lui passer Ie billet en I'endossant : Payez Ii Z. Et ainsi de, suite. 

La 'Jettre de change ou wile et Ie billet a ordre s'appellent des 
effcts de ftJmmert:e. 

3. Le cheque est un ordre de paiement donni Ii son btznqufer 
par un client qui a un tfipOt (ou provisron) chez Ct! banquier. 

Le cheque dispense de tenir de Ia monnaie chez soi ou 
sur soi. 

Si celui qui re<;oit Ie cheque a lui-meme un depot chez Ie 
meme banquier, tout s'arrangera par un virement '. 

_ Pour eviter que Ie cheque perdu ou voJe ne soit paye a un autre qu'A 
son beneficiaire, on a imagine de porter sur Ie chequ~ entre deux lignes . 
parallel,s, Ie nom du banquier qui seul ponrra toncher Ie cheque chez 
son confrere et Ie remettre a son client. Les banquiers se connaissent 
entre eux et connaissent cbacun leurs clients; un inconnu) entre les 

,I Voyez page SUlvante. 
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mains duquel Ie cheque tomberait, serait dans PimpossibUite d'en 
reeevoir Ie moniant. .. 

On 'a meme fini par tracer Jes deux barres sans inscrire de nom. __ Ces 
deux barres signifient que Ie cheque ne pourraatre touche que par un 
banquier. Cela suffit, en effet, comme nous venons de Ie montret, pour
que toute fraude soit quasi, impossIble. C'o", Ie c/z}que bat'1'£; 

Inutile de dire que h, signataire du cheque qui n'aurait pas de 
depOt en banque serail poursuivi avec rigueur par les ·Iribunaux, 
pour deli! d'escrqquerie. ' 

La cheque postal est Ie cheque doni Ie service est organ ist par 
les bureaux de poste. . 

Les _ cheques postaux ont pris un grand essor en Belgique. le Bureau 
central, le seul pour -tout Ie pays, regie cbaque jour ]al(X)() comptes 
avec un mouvement moyen de 400 millions de ,francs. 

Le mouvement general a suivi la progression suivante : 
En 1913, 1.231 millions; en 1920, 34.229 millions; en 1922, 72.382 millions; 

en 1923, 98.950 millions. 
II depassera, en 1924, les 100 miniard •. 
Les virements et operations faites par C9mpensation sont intervenues, 

en 1923, pour 68.350 mitlion~ soit 84 0,"0, C'est·i.·dire que pourcette somme 
formidable aueun signe monetaire nta ete employe. 

4. Les vi,..,ments et .1es paiements par compensation 
supposen!, de la part des deux parties interessees, -des depots 
dans la meme ,banque. 

Quand deux clients d'une meme banque sonl creancier ou 
debiteur I'un de I'aulre, leur detle se regie par virement. c'est·a-dire 
par I'inscription, au debit de I'un ef au credit de I'autre, du 
monian! de Ia dette. 

Quand i1s sonl a 1a foi. creancier et debiteur I'un de I'autre, 
leur delle el leur creance s'eteignen! par compensation soit totale, 
soil partieUe. Eventuellement, Ie solde se 'regie par un 
virement. 

5. Les Chambres' de compensation ou Clearing Houses, 
Iitteralemen! : lnaisons de liquidation. 

De meme que les parliculiers, creanciers ou debiteurs 1es uns 
des autres mais clients d'un meme banquier, reglen! leurs dettes 
par virement au par compensation chez ce banquier, de meme 
les banquiers d'une place, qui sont constammenl creanciers et 
debiteurs les uns des autres,_ ont imagine de creer une sorte de 
caisse commune a Iaquelle tous viendraienl regler leurs delles et 
leurs creances mutuel1es. 

Cette initiative remonte. parait·i1, a des encaisseurs de banque qui. 
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fatigues de counr Ie pave de londres pour effeduer les encaissements 
ou les paiements de leurs patrons,. convinrent de se rencontrer it heure 
fixe dans un local choisi par eux" poUT regier- les operations dont Us 
etaient. charges. Les patrons apprirent ·la CbOSfJ frouverent l'idee ·inge
nieuse, et orgaruserent le Clearjng de Londres. 

les clearing font les cOmpensations entre les banques des places 
importantes, et, par I'intermediaire de celles-ci, 'entre les banques 
des autres places. 

lis operent des compensations fabuleuses avec un deplacement 
de ,monnaie insignifiant. le clearing de londres reg-Iail en 
moyenne avant la guerre 1.300 millions' de francs de -paie
ment par jour, en depla",nt environ 39 millions de monnaie, 
soit 3 0/0-

• 
6, Le billet de banque est une promesse de payer, a VIII! 

(c'est-it-dire sur-Ie-champ), au portear (c'est-a-dire a celui qui 
presente Ie billet). lJz somme inscrife sur ce bilkt. 

le billet de banque se distingue de tous les autres tilres dn 
meme genre par les caradOr!s suivants : , 

a) II est transmissible au porfear sans aucune formalite. ni 
ecriture, ni responsabilite po'ur les detenteurs precedents; 

oj II est toajours payable Ii VIII! e" mollllllie, sauf, Ie cas de 
cours force; 

c) II reste toujours exigible, n'etan! pas sujet a prescription; 
d) 11 ne porte pas d'inUrit et ,est done transmissible sans caleul 

d'escompte; • 
e) II a une valeur ronde, qui el) facilite I'emploi; 
f) II est imis par une Ot1JUllII! CtJlVIUC de toas et de toate CtJ"fomce,' 
g) II est emis au CtJ/JI'S d'optrations CtJmmerciaies (escompte de 

traites), qui lui 'donnent une contre-partie reelle dans les mar
chandises vendues. 

le billet de banque est une monnaie fidudniFe : iI differe 
toutefois beaucoup- du papier-monnaie I, II est nne monnaie 
fidacioUe reprtsenlJztive,' sa 'vale!!r existe en monnaie meta\lique 
ou en litres • convertibles en monnaie metallique. 

Neanmoins, dans Ie cas de couTS-fore!, c'esf.-i·dire quand Ie public doit 
accepter les billets de banque sans pouvoir en exiger Ie rembou..sement 
en'monnaie metallique par ... Ja banque emetteuse, et surtout quand Ie 
billet de banque est emis, non plus contre des traites escomptees mais 

1 Voyez ci~us~ p.. 324. 
t- Voyez cl-dessous, p. 342. 
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• seule lin de faire des avances • l'Etat, ~ billet de banqlU! s. rapproche 
du papier.m.onnaie. 

II en diffire ento" ap.JUiant par ~ caraderes sui,ants : a) Ie cours force 
.n'a qU'nn temps; Ie remboursement reste en perspective; de plus, lJ) Ie. 
billet de banque est emis par une banque qui mente toute confiance; 
c'est du moins ainsi dans les ,'pays bien organises financierement; Ie 
credit de cette banque est engage a ce que l'emission des billets a cours 
forae reste dans leo limites convenables. 

Aussi voit-ori ces banques refuser, a ce$ins moments, aux gouver· 
Bements qui les en sollicitent,. de continuer l'emission. Cest la raison 
pour laqueUe Ie public accept. ces titres avec plus de connance qu'i! 
n'accepterait Ie papier-monnaie darn les emissions ne dependraient que 
des decessit.;s et des audaces d'un Eta!. 
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1~ - NOTION 

Le mot credit vien! du latin cmtitum, qui sigllifie chose confi€e; 
mditum se rattache au verbe credere, qui signifie confier ou avoir 
confiance. 

11 s'emploie dans divers sens dont void les principaux ~ -
oj Reputation dr solvabilite, d'o", au figure, consideration, auton!,,; on 

dit dans ce sens : avair du credit; " 
b) Confian.t:e qui porle II pmu ou tl constnIir des dilais de painnent : 

&ire credit; vendre a cr~dit; 
c) AVQn.t:t!S; sommes prIMes : trouver du credit; Ie credit est rare j Ie 

credit se resserre; , 
d) La parliz d'ua rompie ouron insult soas Ie IWm dr quelqu'un les 

sommes "flUS dr lai : porler au credit. 

Dans ces diverses aceeptions du mot se retrouve la notion de 
confianee et de paiement a!tendu pour I'avenir. 

Les operations de credit sont des t!changes dans lesquels la 
livraison d'une des choses ou I'execution d'une des prestations 
est diff"'ee. 

Exemples : pre! d'argen!; - loumiture de marcltandises don! Ie 
paiement est remis A plus tard; - et meme location payable A terme 
echu ou travail payable a quinzaine, elc. 

Dans toute operation de credit, Ie creancier fait confianee a 
I'autre partie. 
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Definition. - Le credit pourrait se' definir fa con/fanp qui 
incliM Ii consentir des prits ou des delais de paiemmt, et, par 
extension, Ie pref ou Ie tJe..fai /ai-mime. 

2. - IMPOQTANce DBS optUtATIONS De CREDIT 

Les operations' de credit se rencontrent dans toutes les cIvili
sations, Mais elles ont pris de nos jours une telleampleur qu'on a 
pu trouver dans Ie credit, comme dans I'~change, une des carac
teristiques de notre regime economique. 

II sunit pour s'en rendre compte de considerer les emprunts publics, 
les prets et -aviu'lces faits a l'industrie et au_eommerce, les modes de 
paiement a base de credit, Presque toutes les enlteprises industrielles' 
et commerciales, tous les gouveriJements vivent plus ou mains de credit. 
11- n'est pour ainsi dire persanne qui ne soit preteur ou empnmteur, et 
souvent I'un et I'autre" La guerre de 1914--1918 s'est faite a credit. 

Cest 11 tel point que, la complication des operations de credit 
aidant, beaucoup de personnes et meme des economistes, ima
ginen! 'Ie credit comme un etre ·mysteneux doue d'uo pouvoir 
magique pour la creation des ricbesses. 

•• - UTIUTI; DU ~f!DlT 

En verite, Ie credit ne cree rien. 11 ne mulliplie pas les capitaux. 
Une somme d'argenl n'est pas double. du fail que son proprietaire 
la prete a son voisin, Ie preteur r~ut-i! en retour un titre de credit. 
L,e titre reprtsentela somme : il ne la reproduil pas. 

Mais Ie credil frans/ere fa proprietE OIJ. fa disposition des capittwx. 
Ce transfert n'a pas la vertu de modifier I. quantite des capilaux 

existants. 
Ses effels n'en sont pas moins d'une efficaCile remarquable. 
Les deux grondes utiliUs dIJ. cddit sont les suivantes : 
1, Ail point de vue de fa produ.ction, il permel une meilleare utili

sation des biens qui, sans lui, resteraient plus ou moins sleriles, el 
une meilleure ulilisalion des personnes qui, sans lui, resleraient plus 
ou moins sans emplo;, 

ExempIe : pret d'argent a un chef d'erltreprise ou a un commef\8llt 
qui en tireront pam; location d'une terre ou avance de fonds a un 
fermier qui en fera profit.. 

Cette fecondit~ du credit a. pour t:Onsequena indirede d'encou
rager (a capitalisation el de provoquer ainsi un accroissemeni des 
capiiaux. 
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. 2. Au point tie vue des . t!t:kanges, Ie credit offre de grandes 
laciliUs~ 

a) Par les tie7ais memes qu'iIlaisse pour l'execution des paiements; 
b) Par les perJectionnemJ!llis qu'il permet dans Ies inslruments 

d'tfduutge. L'emploi de Ia Iettre de change, du billet a ordre, du 
billet de banque, procedes it base de credit, epargne de la mannaie 
et des demarches onereuses. 

4. - PONDEM~NT DU CI{~DlT 

Qui dit credit dit confiance: sur qllDi se base t:t!tfe conjiant:t!? 
Ou bien sur une richesse· deja. existante et possedee par Ie 

debiteur; par exemple : maison, terre, meubles. - C'est Ie cridit reeL 
Ou bien sur les qualites personnelles du debiteur : qualites 

morales, intellectuelles, professionneIles, envisagee. toutefois comme 
susceptibles de produire une richesse et de rembourser Ie creander .. 
C'est Ie cridit personneL 

REMARQUES. - 10 juridiquement, on reserve Ie nom de credit reel au 
cas ou une chose tlttenninIe est afftrUe Ii fa ganuztie. Suivant que celte 
chose est une terre, un immeuble ou un meuble, Ie credit est fonder, 
immobiliu; mobilier. Ces garanties sont susceptibles de diverses formes 
juridiques : hypotheque sur immeubles, warrant donnant la disposition 
de marchandises entreposees, caution, ga~ etc. 

20 Le credit peut eire partiellement reel et partieiiement personnel. 
Exemple -: J'escompte d'une letire de change, base a la lois sur l'hono
rabilite du commen;ant et sur ses biens. 

I. - CREDIT A LA PRODUCTION tiT CItBoIT It. LA CONSOMMATION 

II importe de bien distinguer du credit Ii Ia production, dont 
nous avons note plus haut la fecondite, Ie credit a Ia consommation. 

Cette distinction .est prise de fa tiestinomm inunMiaIe des pTits 
ou des ddais consentis. Elle esl importante, fant au point de vue· 
de I'ecunomie privee que de I'economie generaIe. 

Le pre! ou Ie deJai de paiement offer! en vue d'une destination 
protilJdive tend Ii accroitre la richesse publique; d'autre part, 
I'emploi productif constitue pour Ie debiteur Ie meilleur moyen 
de se liberer et pour Ie creancier une serieuse garantie de 
remboursement 

Preter et emprunter pour la production sont done des opera
tions utiles, pourvu qu'elles se tassent judideusement 

II en va autrement du pm ti fa consommation. Id, en effef, 10, 
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. richesse disparait sans donner d'equivalent economique. I.e public 
.1l,t~{!11 peut rien retirer; I'emprunteur s'endette sans compensation 
-et .Ie creancier se depouille sans trouver, dans I'operation elle-

meme, une garantie de remboursement. 
Sans doute, Ie credit a la consommation se justilie dans certains 

cas, par exemple, pour permettre a quelqq'un de franchir une 
periode difficile qui sera normalement suivie d'une periode fruc
tueuse. Mais generalement iI est nernste. 

I.e credit Ii fa consonznuztion se presente sous deuX jontZes 
prindpales : ' 

a) Sous forme d'avilIU%S d'argeni; souven!, ces avances donnent 
lieu a des man!EUvres usura ires '; b) sous forme de tUlais tk 
paiement. Ces dt'lais sont frequents, dans Ie commerce de detail 
surtout. 

Cette coutume (res r"pandue chez nous est junesfe tl1lX ditaiIlants tenus 
a payer comptant ou a oo-urt tenne les marcbandises qu'ils achetent en 
gro~ et obliges, par l'usage et les exigences de la concurrence, a 
attendre des mois et parfois des annies, les paiements de leurs clients.. 
Funesfe aussi·tl1lX achdeUl'S, dont que!qu ..... ns !inissent par s'endetter 
pour tuut de bon, el qui lous pilissent de t'uagErttiion des prix; car iI 
laut bien que les detaillanls couvrent les pertes qu'ils subissent du fait 
des retards et des non paiements. 

La prescription d'un an (Cotk Civil, art. 2272) vise i enrayer 
I'abus des deJais de paiement dans Ie commerce de detail. L'action 
des grands magasins el des cooperatives qui exigenl Ie paiement 
au comptanl modifie e!fiacemenl .Ies moeurs en cette matiere. 
L'enle!1te entre detaillants pourrait y contribuer aussi. 

t Voyez ci-dessus. p. 281 sq. 
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Le credit se pratique dans une large mesure par les particuliers, 
qui pretenl directement leurs capitaux a des en!reprises privees, 
sous forme de prets proprement dits, de commandite, de sous
crip!ion d'obligations, d'avances de proprietaire a fermier, etc, 
- ou aux pouvoirs publics, sous forme de sollscription aux 
emprunts publics. . 

Mais Ie plus souven! Ia pratique du credil el son adaptation aux 
differentes situations des preteurs el des emprunleurs demande 
des organes speciaux dont les principaux sont Ie. banques. 

t. - LI~S oPfjRAT10NS DE BANQUti 

APERC;U HlSTORIQUE. - A I'origine, ':- a l'origine de Ja civilisation 
grecque et romaine comme a l'origine de la notre, dans Ie haut moyen· 
age, ...- les banquiers etaient surtout des dutngturs de mo1tJUlU. 

Au moyen age, en particulier, epoque ou les monnaies etaient $i 
nombreusesJ si disparates et parfois si defectueuses,. Ie commerce des 
monnaies etait leur principale occupation. Leur nom meme l'indique : 
les mots ,,:pa,.e.~i-.:ll~ en gree, et mmsaTius en latin. derives ~e ,,:pci1tE~a. 
OU de ~ns~ table, de meme que bancanU.s, de banco, bane, sont pris 
de la table et du bane ou s'installaient les changeurs et au ils etalaient 
leurs monnaies. 

Us faisaient AliSsl office de caissin's recevant des depots; de comptables 
faisant les reeettes et les paiements All nom de leurs clien~ pratiquant 
des viremen~ se chaTgeant en particulier, par Ie ,commerce des lett res 
de change, des paiemenJs Ii fitrangu. 

Vne initiative interessante et tti:s utile des. banquiers du moyen age 
fut celie de la monnak de £Ompte, unite fictive A laquelle Us ramenaient, 
pour les unifier dans la mesure du possible, toutes les monnaies en 
usage dans les milieux on ils operaienl Exemple : I~ marc banco de 
Hambourg, represe"ntant un poids d'argent fin correspondant a ].815 fro 
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11 .llail nalure! que les banquiers qui elisposajenl de capitau", abon· 
dants - les- leurs et i!eux de leurs clients - en vinssent peu a peu a 
faire des aVaJlr:£S el 11 devenir ainsi les intermEdiaires du cridit. 

Aeluellement, les banques fonl encore .l'1ckange ties molJllllies el 
'Ie commerce des inetaux precieux;' mais I'importance relotilU' de 
cette fonelion a beaucoup diminu •. 

Elles font encore, el de plus en plus, office de caissiers et de 
comptables .pour leurs clients : 

Elles gardent les' valeurs que ceux·ci leur confienl (depots au 
sens strict; location de coffres40rts); 

Elles louchenl leurs coupons. encaissenl ou paienl en leur nom 
les ejJets de commerce, reglenl leurs cltiqlJ£S, leur foumissenl des 
IettrFs de aedit sur I'etranger, etc.; elles r~oivent des depOts en 
compte COfl1f1flt. avec faculte d'en disposer, quille a tenir toujours 
II la disposition du client la somme depose.; 

Elles se cbargen!, par Ie commerce ties IetIres de cltange. des 
paiements II I'etranger et meme sur place; 

Elles se chargent, moyennan! cOmmission, de nEgocier ties titrFs 
pour .Ies particuliers et de ·placer les titres des empranis pabli&s. 

Mais, par·dessus tout, elles sont les intermediaires du credit: elIes 
empruntent et elles plilent.. 

ERas empruntent sous les formes suivantes : depots en compte 
cofl1f1flf; enmissemenJs pour Ie compte de leurs clients; placements 
faits chez elles par leurs clients; emissions de billets; etc. 

E1les prelent 'Ieurs propres capitaux et surtoul ceux dont elles 
ont I. disposition, sous les formes suivantes : 

Parfoi., mais Ires rarement, pm Ii decouvert garanti par Ia seule 
honorabilite de I'emprunteur; o.vant:i!S SIJT lIuucJlJlIu/ises au sur 
warmnIs t; pritSIV hypolheqae; pm SIJT meubles OIl SIJT tiJres; 
comtlU1ltliite; surtout - c'est Ja I'operation 13 plus frequente et I. 
plus importante des banques en general - -l'escomple 01 Ie report 

L'escompte consiste a donner au tireur d'une Iellre de change 
ou, en general, au bene£iciaire d'un effel de commerce, Ie montant 
de eel effet, deduction faite de I'interet jusqu'au jour de I'echeance 
ct d'une commission '. 

L'escompte est equivalemment un ptit. puisque Ie banquier qui 
escompte avance une somme qu'jJ ne pourra recup&er que dans 

1 Le w~ est un titre remis par J1entreposeur au proprhHaire des marthan· 
dises entrcposru et que celui-ci peut negoaer. 

2 le montant de eet interet et de cette commission 5'.ppelle aussi ~ , 
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I'avenir. n peulelre consider.; aussi comme un achaf, puisque Ie 
banquier ache!e I'effet de comme~ce en question. 

L' esromple se definit plus brievemenl ; Ie paionent anlidpi d'llIII! t:rianre 
tl tum.. tl $ll yaleur ilC!Ildle. 

l'esoompte est I'operation par excellence de la plupart des banques. 
II constitue un prit tl Ires court terllU!, puisque les e-He-ts de commerce sont 
tires Ie plus souvent a trois mois et qu'on ne les presente pas toujanrs 
immediatement a l'escompte; et un pm ids sUrt puisque tout effet de· 
commerce est ganmti par Ie tireur, Ie tire et tous les endOSSeulS. Pour plus 
de sure-te, certaines banques, comme 1a Banque National~ ntescomptent 
que les efiets portan! trois signatures. L'escomple perme! ainsi a I. Banque 
d'employer !JU:raiivtmmlles dip/ils tl court fume qu'elle ~it. 
_ La Banque de france escomptait avant la guerre, annuelle-men!. pour 

12 Ii 14 milliards d'effels de commerce. Ses pertes resultanl d'efiels non 
payes s'tHev~ient en moyenne a 5 millions, soit moins de 0,04 fT. par 
100 francs. • -

La report mnsiste pour un difeafeur de tiires Ii remettre Q!S tiires 
d. llIII! bonq/l£, pour qaittze jo/US OIl un mois. moyemuznt palemea t 
immidiat et JaatlM de Ies racheter au mime prix au fume amvenu. 
La banque prend une commission et demande d'ordinaire la 
garantie d'un agent de change pQur s'assurer du rachat des tilres. 
le report conslillle, pour Ia banque, une nouvelle sorte de pre! 
Ii mart terme. ~ 

le report esl pratique surtout par des delenteitrs de titres qui 
ont besoin d'argen! immedialemenf, mais qui veulent renlrer en 
posSession de leurs litres parce qu'ilsen prevoient 10 hausse '. 

l.e$ benefices des banques' proviennent : 
aJ Principalemen! de Ia difference de I'interet qu'elles servenl 

a leurs pre!eurs et de eelui qu'elles demandent a leurs emprunteurs; 
b) Des commissions qu'elles touchent pour les operations qu'elles 

effectuent en faveur de leurs clients. . 
REMARQUES. - I ° Dans les sommes que pretent les banques, 

leurs propres capitaux n'entrenl generalement que pour une petite 
part; 20 0/0, 15 0/ .. pariois seulement 8 ou 7 0/0. Elles pretent 
ce qu'elles empruntent; de meme qu'un commeIVlllI vend ce 
qu'j( achete. 

20 La plus grande partie des capitaux qui leur sont pretes son t 
des t:apilnux fIottanls, c'est·a-dire la partie des capitaux de ioulement 
qui n'est pas immediatement utilisable par les hommes d'affaires 
ou les particuliers. Ces capitaux sont deposes dans les banques 
moyennant un Ires faible interet (1,2, I, 2 % suivant Ie !erme). 

1 Voyez d-dessous Ie marthE 1 renne. 
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2. - SpaCfALISAT10N DES BANQUES 

Les' banques se specialisen~ plus ou moins etroitement, selon 
la nature de leurs operations babituelles, c'est-a-dire suivant fa 
nature des depots qu' elks Teyoivent et fa nature des placements 
qu' elks jont Iwbituellement. 

1\ est it remarquer que fa nature des depots fX)mf1UlJUie celk des 
place11lt!tlts. Les depots remboursables au gre du deposant au it 
court terme (quinze jours a trois mois) ne peuvent evidemment 
eire employes a des placements 11 long terme. Sans doule, en 
periode normale, les nouveaux depots compensent au meme 
depassent les retraits et la banque garde la disposition d'une 
certaine moyenne de fonds assez stable; mais elle doi! etre prete 
it rel1lbourser dans les penodes de crise, tous ses emprunts. Seul 
un morallJrium peut I'en dispenser. • . 

Son capifill meme doit eire place de telle sorte qu'i1 puisse au 
besoin eire degage pour couvrir ses erreurs ou ses mauvaises chances., 

On a vu cependant Ies banques mlemandes suivre une conduite plus 
audacieuse et commanditer largement l'inaustrie et Je commerce. Mais 
eel. s'esl fait a une epoque (1~1914) oil ce pays beneficiail d'un 
developpement et d'une- prosperiie economique extraordinaires; ce De 
fut d'ailleurs pas saltS de graves accidents Jinanciers. Les banques ordi
naires ne peuvent entrer dans cette voie qu'avec la plus grande reserve. 

P. Leroy-Beaulieu classe comme suit les prwipa1Jx types de 
blJlUjIJeS : 

10 Les tres grandes banques qui sont surtout les caissierS du 
commerce et des autre. banques. 

Elles n'ont guere affaire, pour leurs operations principales., 
qu'aux commer~nts et aux financiers de profession. Elles ne 
re,oivent gum en depOt que les fonds de caisse, l'excedent 
momentane des ressources des comme,.ants; elles font pour eux 
les compensations et virements, les transporto d'argent et de 
capitaux, l'escompte, etc. 

n resulte de cetle situalion que les elfels qu'on remel a ces banques 
sont -en general a eourle echeance, souvent 1 la veiUe de )'echeance; ]es 
depots qu'elles re~ivent sont peu stables, aptes a beaucoup varier 
suivant le~ pesoins et les disponibililes d'une client~le Ires engagee 
dans les affaires. 

EUes lonl. moins d'operations de credit a proprement parler, que 
d'op€rations d'encaissement, de paiement et d'escompte. En ~neral, 
eUes n'allouenl pas d'inlerel sur leurS depots. Elles emetlenl des billds '. 

1 Voyez Itartic1e suivant. 
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Les Ires ~ndes banques, La Banqu de ,France, fa Banqu 
d' Empire d' Allemogne, /esBanques Naliona/es renlrent dans cette 
categorie. 

La Banqu d' Angleterre, a~ssi pourrait etre comprise dans ce 
groupe; mais elle tend a devenir la banque de I'univers tout entier 
et forme, a elle seule, une categorie a part. 

, 

Ces banques son! <. tenues a une groruJe piudelllZ dans. leurs 
emplois; sauf leur capital propre, qui p<!ut eire place' ell fonds 
publics, toules leurs autres ressources doivent eire maintenues 
a 1'&1 de disponibilite immediate ou Ires procbaine. Les emplois 
qui leur conviennent sont surtout I'escompte, puis les reports, les 
preis sur especes et sur tilres. La prudence leur est d'autant 'plus < 

necessaire que, par Ie privilege de "emission des billets, elles 
portent la' responsabilite d\l credit du pays entier. 

20 Les banques qui non seulement r~ivent les fonds de caisse 
du commerce et les valeurs en recouvremenl, rnais qui sont en 
relation avec foal le public en glnlraL 

EUes en ~ivent des depots nombreux, pour Jesquels elles paient un 
interet (d'ordinaire tres modique, de ti2 a 31/2 0 /0, suivant que Ie terme 
de remboursement est nul, de un ou de deux ans). 

c .. depots SfJnl en g/nIral moillS sujets a des retraits sondains eI en 
bftJt:. La clientele de cos banques se compose en grande partie de parti· 
culiers qui y mettent leurs valeurs en garde, y laissent leurs dividendes 
et interets. quJils ne retir~t que graduellement au fur et a mesure de 
leurs besoins echelonnes. 

Elles peuvent faire I'escompte a plus longue ecbeance; elles 
peuvent elargir leurs operations de report et de pre! sur tilres; 
elles peovent, a la rigueur, consentir quelques credils a decouvert 
et en compte· courant 

On pourrait rattacber 11 cette calegorie les banques qui speclalismt 
ieill' clientele el ne font d'affaires, par exernple, qu'avee les nego
danls en coton, ou les negodants en grain, etc. O'autres encore 
qui se spiciaiisent dons l' est»mpte des ejJets de t:Ommera! et acquierent, 
ail)si une habilete et une connaissance de leur clientele qui les 
rendent superieures' dans co domaine aux banques 11 operations 
au a clienteles disp<!fSees. ' 

3° Les banques qui ~ivent des t:I1pilaux destines a demeutr!l' 
a fa disposition do banquier llIt Ires long temps, souvent plusieurs 
annees, pour qu'il les fasse valoir. 

Telles sont beaucoup de banques de province, des banques 
coloniales, etc. Elles paient des inter,,1s de 4 au 5 0:. et placeni 
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a long lerme sur hypotheques, ou commandilent des entreprises 
. industrielles ou commerciales. 

les socretes de credit fon~ier rentrent dans cefie categorie. 
Nons en parlerons an chapilre sui~nt. 

3. _ LES BANQUES D'SMISS'ON 

Le billet de banque est une promesse, faite par la banque 
emettellse, de payer en especes metalliques, a vue, au porteur, la 
somme inscrite sur Ie billei '. 

La banque emet ces billets en echange des sommes qu'on lui remet; 
- ou en faisant ses paiements, par exernple. paiements d'inierets a ses 
clients, }1aiements a son personnel. paiements au nom de IfEtat dont 
ene est ie caissier; - ou et surtout en, escomptant des effets de 
commerce. 

La -banque doit donc are en flot de mnbOUTSer en espkes IRs 
biJJets emis. Mais, comme, en pratique, on ne redame jamais la 
valeur de tous les billets it la fois, la banque ne doil pas toujours 
avoir en caisse une somme d'or ou d'argent egale au montant 
total de ses billets. On estime generalement qu'un tiers suffit '. 
La banqtie a d'ailleurs lout avantage a immobiliser Ie moins d'or 
possible dans ses caisses ei ii en utiliseI' Ie plus possible en 
placements lucratifs; il est normal que I. circulation d'une 
banque d'emission depasse son encaisse metallique. 

le,s deux aulres tiers des billeis ne sonl cependant pas -sans 
Clmtre-valeur. lis sont gages par ks tilns que Ia banque possMe. 
ceuxen particulier qu'elle a escomptes ei dont elle touchera la 
valeur a I'o!cheance ou en les reescomptant ' .. 

Nous avo"'~s vu a queUes conditions se legitimerait J'emission d'un 
excedent de .. billets sans contre·yaleur reeUe ... 

l'emission des billets prete a plus d'abus' de Ia part des 
banques qife- celie des aulres tilres, parce que les particuliers sont 
Ires enclins a accepter ces billets, en raison de leur commodite, 
et a: les considerer com me une monnaie ro!elle. . 

, voyez pl •• baut, p, 331 sq. 
I La Banque NationaJe de Belgique compte meme dans t'I! tiers Ja partie de 

son portefeuille qui est compos& de fitTes itrangers ntgociables en or dans 
lea 2A heures . 

. a Au "31 dmmbre 1923, la Banque Nationale de Belgique av'ait. en effels et 
en avances sur titres. UR portefeume de 1.700 millions. 

• Voy .. p. 324 et 3:Z:;. 
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Aussi dans lous les pays I'tfmisswn des billets de banque est-elk 
Iimitk d amtr6Ve fJ(U' Ies goavemnnents, quoique de fa~n plus ou 
moins etroite. 

En Belgique, "emission est Ie privilege de Ia seale Banque 
Kationale. 

Celle-ci est une societe anonyme prive~ mais sous Ie centrale de 
I'E-tat. qui en nomme Ie Gouverneur et un commissaire special charge 
de surveiller les operati~ Le amseil dJadministration est Homme par 
les actionnoires. L'Etat interdit a la banque 105 operations basardeuses; 
it exige trois signainres pour I .. traites qu'elle esmmpte. D'autre part, 
l'Etat, en retour du privilege de I'emission, r~t de Ia banque de- tres 
importants services et redevances : 

La Banque Nationale est Ie caissin de fEiat : elle centralise toutes 
ses receUelj et execute graluitement Inus ses poiemenis. Elle fail gratui
lement lout Ie servia de fa Dd« pablU!tu, de fa Triso"";~, de fa Caisse 
d' amNtissmtmJ. de fa Caisse des tUpots It mnsigmztions. des FoRils 
publirs.. Elle pIaa 105 fonds disponibles de l'Etat. Elle a done de"" 
encaisses, la sienne et celie de l'Eta .. qu'eIJe don tenir bien· distindes. 
~ plus, fEiat porlicipe QIU binlfices de Ia Banque National.; il louche 
uneminaJfDtslUfacirctdoJio"des billets; iJ pi!IpJiJ Ie SlITplus de '_Ie, 
quand Ie taux depasse 3 12 00; il beneficie des billds pmiss. La 
Banque Nationale esl obligee de faire gratuitement, en favour du public, 
Ie service des tlCCT'Iditifs on des paiements d'une place sur une autre. 
Enlin ell. pale UM paknk d des impOts sur ses operations. 

On trouve dans It AlfIUUlirp SJatistUJue le re1eve des principaux comptes 
de la Banque Nationale et de ses principales operations. 
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CHAPITRE III 

AUTRES ORliANES DU CREDIT 

BIBLIOGRAPHIE. - Outre les ouvrages gen~raux renseignEs d-dessus, 
voyez : H. UMBRECHTS, I.e afdit arbain. u oidft nual, Rn. sx. t:'Ilth.~ 

Louvain. 1898. - E. Tm8AUT~ I.e cddit poar la pdi/e !Joll~ Gand, 1906 • 
. - J; MELLAERTS, Us miss", ronzhs d'lpa1J!1U d de cridit' d'apds Ie $YSfime 
. Raif/dsen, Louvain, 1893 j - FomJatilm d organisation d'/lM coisse rurak 
d'apiis Ie systim~ Railfeism, Louvain. - Eo VUES£ROH.· u crldil lo~", 
Louvain, 1899; - La misse d'/psrgtte d de crmit de Rillizu. R.ev.SO&. azIIJ., 1901 j 

- La cai3se d'lpargne d de crldiJ de 8erl1t1m~ Louvain. 1905. - RappDris 
tznmu/$ du Bocenbqnd. Lou.ain. - It ULENS, I.e Bornnbond btIt!<. D .... Act. 
Catb., Charleroy. 192]. - M. TURMANN. Les associations agriaJles en BSs!fque, 
p~ 1903. - "E~ERSCH~ S. 1., Manuel sodat, n. -p. 191, qui donne une 
bibliographie sur les institutions et les <eUYres de credit en Belgique. 

Le credit foncier gage par la propriete du sol se fait gene
ralement sur hypatltique. 

L'hypotheque est WI drait rtei SlU iLn immeuIJle a!f«te tl 
l'acquittement d'/llfe abligation. 

En cas de non acquiHement de la delle ou des interet., Ie 
crl'ancier a Ie droit de faire vendre Ie bien bypotheque et de se 
eompenser sur Ie prix . 
. Le credit bypotbecaire, a cOte de ses avanlages, presente les 

i/UXJnvtnients suivanjs : 
a) PolU Ie prifeur : impossibilite de rentrer dans ses fonds avant 

I'ecbeance, qui souvent, it caus~ de la destination du pret, a dii 
eire fixee a un deJai de 5. 10, 20 ans el plus. En outre, I'execution 
du debiteur est une mesure odieuse et pleine de tracas. 

b) PolU l'empl'UlltelU; les frais et Ie laux de I'interet souvent 
elevi's; d'oi!, difficulte d'un emploi lueratif. 

En cas de non remboursement, Ie bien sera vendu, mbne si 
I'hypolheque ne s'elevail qu'it une partie de sa valeur totale. 

Poar parer Ii ces incrmv6tients.en particuliu POUl' jiuilikr flax 
mpitalistes les placements SlU hypotltiques et poUl' diminuu tlllX 

empnmleurS Ie faax tie l'inlDil. on a imogW Ies Societas de Cnidit 
foncier, 

Ces sodeti's ont pour objel de reunir des fonds par I'emprunt, 
en emettan! des obligations a longue c!cheance portant interet et 
s'amortissant par Iirages periodiques, et de preter ces fonds sur 
hypotheque it Ires longue echeance (SO ou 75 ans), it cltarge de 
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remboursement par annuites comprenant d'ordinaire I'interet et 
I'amortissement (par exemple, 5 0;0 se decomposant en 4,25 0io 
d'interet, 0,25 % de frais d'adminislration, 0,50 % d'amortissement). 

L'emprunteur se Ubm ainsi petit a petit Souvent l'annuite qu'il pai~. 
amortissement rompris, De depassera pas l'interet qu~iI aurait paye a un 
particulier; Ja societe peut se conten~er, en effet, d'un interet moindre, 
parce qu'elle repartit ses risques sur un grand nombre d*operations et 
qu'elle s'entend mieux a tirer parti des avaniages. que lui assure Ja loi. 

D'autre part, Ie possesseur d'obligations. - lequel, ·par Jtjntermediaire 
de Ja. societe, fait du credit foncier,. - n'a pas l'ennui d'examiner les 
garanties des emprunteurs ni de les poursuivre en cas de non acquitfement; 
il est p]us sur d'etre paye etant creander tie la sociiM; eoHn, en cas de 
besoin •. it peut retrouver son capita) en vendant ses obligations. 

Le Credit Mobilier est gage pal' des biens meubles. 
Exemple-:' pret sur titres, sur'objets d'ameublement et de toilette, sur 

marcbandises. 

Les Monts-de-piete datent du moyen age. lis furent institues 
dans un but de cbarire pour arracher les gens dans Ie besoin 
a la rapadte des usuriers. 115 ne font guere que du credit 11. la 
consommation. 

Le defaut de l'instit1:rtion est de ne pouvoir pas discerner les emprun .. 
teurs dignes de secours, et d'avoir des frais et des risqnes tres eleves, 
qui l'obligent a demander des interets enormes, souvent to et meme 20 O'!o. 
Souvent, les monts.o(ie..piete ne sont pas rembour$es et ils doivent vendre 
les gages pour se dedommager. 

- . 
Le pm S/U morcItmzdises enfTepos£es se fait au moyen d'un titre 

appele WlllTallt dont nous avons parle plus haut I. 

Le Credit agricole et Ie Credit urbain. 
On appelle credit agdcole au nurzlle credit fait aux agricul!eurs 

et gage d'ordinaire sur des biens meubles (materiel de ferme, 
betail, recoltes); ce credit est habituellement me/I! de credit 
personnel. 

On appeIl~ cffliit umain Ie credit fait aux petits commer;ants 
et aux artisans, sur .leurs meubles et leurs qualites personnelles. 

L'organisation de ces deux sortes ~e credit est de grande imporlance, 
au point de vue economique et au point de vue social; la prosperite de 
I'agriculture, de la petite industrie et du petit commerce en depend en 
grande partie; iI conceme une population nombreuse et interessante. 

Mais les difJiadtis iechnilfues sont Ires malaisees 11. surmon!er : 

1 Voyez Po 335 ot 338. 
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a) Les emprunteurs mwiquent de siu:ftu:e ou n'offrent en garantie 
que (lei; biens d{fficilement estimables; Ie plus, souvent, it' faut 
tabler sur leurs qualites personnelles et- SI1l' Ie parti qu'its. tireront 
d'un pre! consenti; - 0) Ie- credit devra eire, en ,general, l long 
tenne: ~ c) remboursable p~r llllRUites; - d) il s'agira d'aillenrs 
-Ie plus souven! de sornmeS: rnepjocres; - e) les professions des 
emprunteurs sont sujettes a -d~ -nombreux a1m 

Ces difficultes sont pills graYe!! ef1JX)f'e pour Ii! crldil urbain que 
pour le_' credit agricole : a) I'honoi'abilite et la solvabilite du petil 
commer~t el de i'artisan est moins facilement constatable; -
b) il emploie Ie- credila _des operations dont Ie rapport est moins 
assure; -- c) souven~ I'interesse lui-meme ne sait trop oil II en 
est, ses livres etant mal tenus eI sa situation .dependanf en partie 
des. paiements incertains de sa clientele; -d) ajoutez a cela la 

. discretion que les comm~nts desirent garder surieurs affaires, 
,afin _<!~ ne, J?as dirninuer Ie credit qu'ils .obtiennent. de leurs 
,fournisseurs. --

. Une premiere _ consequence d~ ces difficultes, c'esl que les grandes 
bunqtJeS ne s' OCCllpEnt pas de res deux catigoms de critiit. Des banques 
locales fonl quelque chose. Un champ trap large reste ouvert aux 

,·entreprises. des usuriers . . Bien des 'cas: demeurent. sans solution. 

• Un prog..es enorme itet. realise, du- moins en matiere agricole, 
:par IQS cooperatives de credit - . 

Le caractere dislinctif des coop&ati~es en general est III $UPPf'e§
!'um d'ltn brtennediaire. Dans,les cooperatives de credit, I'interme
diaire supprim~ est Ie banquier. Des personnes - desireuses de 
s'assurer du credit en cas de besoi'; et d'en procuieiami autres; 
s'unissent en une saciete- doni Ie -bui _8 de MUliI'des. 'tiapifaur 
pour les prefer a ses membres. 

Les Caisses Raiffeisen. - La realisation la plus iDt~ressante de «tte 
idee .est due a RaifleisM, bourgmestre d'une localite rutale de la Prusse 
Rhenane, protestant, anime d'un grand esprit de charlte chretienne et 
qu'avait emu la delresse des petits cultivateurs atloinls_ par les crises 
~gricoles, Apr~s plusieurs latonnements infruclueux,.il con~t Ie type de 
l'association qui )Ja rendu celebre. Sa premiere caisse de credit fut flablie 
on-I849; la .. conde, en 1854: la troisieme,en 1862; la qualri~me, en 1868. 
:Vers 1874, l'idee cOlnmen~a a se repandre 11 I'etranger et pril, vers 18SO, 
un -merveilleux essor. Actuellemen~ il existe environ 5.000 Caisses 
Raiffeisen disseminees dans' ·Ie monde entier, aveo environ 500.(0) 
membres et 8!) millions de preis. 

Les principa1es t:UI'fldI!ristiqlll!S de ces caisses sonl les suivantes : 
A. - Elles n'ont aucun trITU&ten lacmtif. rnais foumissent du 
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credit aux cultivaleurs dans une pensee, d'enlr'aide et de cbari!e 
cbraienne, sans d'ail!eursoccasionner de pertes a leurs membres. 
C'est ainsi que Ie nom donne a la premiere caisse fondee par 
Raiffeisen etai! , Societe d'assistam:e tie Flommersjeld pour Ie soutien 
ties adtivaleurs pauvres. L!'S societaires ne touchent pas de divi: 
dende, mais uniquement un interet pour I'argent qu'ils auraient 
avance. - Toules les fouctions sont gratuites; sauf- celles de 
caissier quand eIles deviennent absorbanles. 
. B. - Elles obtimnenf leurs azpitaux par I' emprunt fait a un laull 

Ires bas, surtout, par les tMpiits des cultivateurs disposant de 
ressources. ' 

C. -, Ces emprunts sont garontis par ]a solidarite de tous les 
membres,de III. societe. Si la caisse realise quelque benefice, il est 
employe a la constitotion (j'une rtserve, indivisible e! perpetuelle, 
qui sera une nouvelle garantie pour les' emprunts et pourrait 

, meme permettre de se passer de ceux-ci. Le principe de la soli-
dari!e, outre la garantie qu'il donne, confere 11 ces sociaes une 
valeur 'morale et educative remarquable. 

D. - l.es operations' d'une caissese homent a une paroisse au 
meme a un hameau; celli. permet aUl\ membres de se connoilre, 
d'apprecier Ia vakur pcrsonnelle des emprunteurs, de les conseiller 
dans I'emploi des preis, dans Ie mode de remboursemenl, etc. 

E. - Les caisses locales se j£tlirent autour d'une caisse centrale 
qui re;oit l'excedent des depots, s'i1 y en a, et fait' des avances 
aUl\ caisses necessiteuses. La caisse' centfale exerce en outre un 
controle sur les operations des caisses locales el, en particulier, sur 
leur comptabilite. 

En Belgique, les caisses federales sont, rattacbees a la Caisse 
gentfra/e d't!porgne qui leur fait certains avan!ages' et acCepte leurs 
fonds en placements. 

Dans certaines modalites des caisses Raiffeisen (Systeme Durand 
en Prance), on exige pour les prets la signature d'une caution. 

Des caisses du type Raiffeisen ont ae creees en gral!d nombre 
en Belgique grace a I'initiative. de M. Ie chanoine Me1laerts, 
premier directeur du Boerenbond !. 

Le Credit urbain et 1es Cooperatives SChu!ze-Delitzsch. 
Schulze, ne a Delitzsch en Saxe prussienne, magistrat et bomme 

politique, imagina; vers 1850, I. forme de banque cooperative qui 
porte son nom et qui oblin! un Ires grand succe.. _ 

1 Voyez VERMfERSCH, Manuel sodaJ1 II, p. 21/0 sq. 
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Voici les points sur lesquels son systeme differe de celui de 
Raiffeisen : 

les membres de la societe sont solidaires de toutes ses dettes; 
mais celie solidarife n'est pas illimiVe. Elle l'etait au debut' de 
I'institution, mais elle fut bientot restreinte. 

L'inspiration religieuse est absente el les preoccupations d'ordre 
charitable sont beaucoup moins marquees. 

La reckel'C/te d'an profit n'est pas exclae. les societes emeltent 
des actions <l'un apjlort assez eJeve (1.000 marks), payables petit 
It petit, et donnent des dividendes. Elles viseni Ii stima/er Upargne 
en lui assurant Ull placement remunerateur el ainsi d rtfpandre fa 
propriete. 

En revanche, elles demandent, pour leurs avances, un interet 
assez eleve. 

Elles font surtout du credit' urbain a la petite bourgeoisie. 
Elles sont moins accessibles aux ,emprunteurs denutls de 

ressources el n'offrant que des garanties personne1Ieso 
Leur succes - a considerer Ie nombre· des societes existantes et 

l'importance de leur chiffre d'affaires - est beaucoup plus grand que 
celui des caisses RaiHeisen. Mais leur role est moins difficile et leur 
action morale moins considerable. 

C. Gide donne a ce sujet les details statistiques suivanls : les banques 
populaires de la federation Schulze-Delifzscb elaienl avanl la guerr. 
au nombre 4'environ 1.'2(X) et comptaient plus de ~.OOO rnembres. Elles 
avaient a leur disposition un capital (actions, depOts ou emptun1s) de 
1.000 millions de francs: et, par suite du roulement de ces capitaux, 
etles ,en arrivaient a faire a leurs membres pres de -5 milliards de francs 
de prets~ Sur cette somme enorme, elles ne subissaient que des perles 
insignifianfes} 5 centimes par lOY francs. . 

les banques populaires cr-eees en ltalie, sons I'inspiration de 
M. tuzzalli, a partir d~ 1865, sont Ires repandues et tres prosperes '. 

La loi franr,;aise du 13 mars 1917 a beauq>up contribue au 
developpement des banques cooperatives pour les pelites ou 
moyennes entreprises industrielles ou commerciales So 

I Sur les Unions de Credit et les' Banques populaires, qui n'ont pas pris 
jusqu'icl en Belgique un grand deveioppement. voyez VERMEERSCH. Manut!l 
social, II, p-. 205 sq. 

l Voyez un resumi de la lei dans la R.evuedl'SJ~un.aJ du 2S decembre 1921. 
article de M. DUTHOIT. 
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BIBUOORAPHIE. - v.oyez les traites d'ekonomie et les trnites de science 
des finances,. particuU!rement ! P. LEROy-BEAULIEU, Traiti -de fa science des 
jin.ancts, 2e edit., Paris, 1912. - E. SELIOMAN, I.e anU de ltz guure et la ItUlniIre 
doni on )1 a pourvu, Paris, 1920. 

Les pouvoirs publics - flats, Provinces, Communes - comme 
les particuliers, empruntent beaucoup. A la difference des parti· 
culiers, ils remboursent peu, ou· du moins, a mesure qu'i1s 
remboursent, ils font de nouveaux emprunts plus considerables 
que les I>recedents. L'accroissement des delles publiques est 
enorme depuis un siecle. On les estimait, pour tous les flats du 
monde, en 1800, 11 12 milliards; en 1850, a 42; en 1900, a 160; 
en 1913, 11 2\0; en 1917, a 700 milliards. Actuellement ce chiffre 
est largement depasse. 

La derniere guerre a revele les possibilites insoup,onnees du 
credit public en merne temps qu'ellea loumi I'occasion de 
perfectionner son mecanisme. • 

1. - MODBS PIUNCIPAUX· D'SMPRUNTS PUBUCS 

I. Emissions de· bons du tresor re.:nboursables a court 
terme (3 ou 6 mois). 

Les bons du tresor constituent la delle flo/font£. ainsi appelee 
parce que, les emissions et les remboursements de bons se succe
dant et s'enchevetrant, Ie niveau de. celte delle flolte constammenl 

Ce genre d'emprunt a un inconvenient dans son -'eManee Irop 
rapprocbee. S'i1 se developpait outre mesure, il risquerait de 
mettre I'ftat debiteur dans une mauvaise posture. Aussi periodi. 
quement les flats CtJIIsolident leur delle flollante par des emprunts 
11 long terme emis sous une des formes suivantes : ' 

II. Obligations a 20, 30 ou meme 99 ans. 
III. Rentes perpetuelles, c'est·a·dire prets dont Ie rembour. 

sement n' est jamais exigible par Ie priteur (rentiu IlIl sens strict du 
nwt) mais peat se jaire IlIl gre de l' emprunteur, sllIlj stipulation 
d'l/Jt dGai minimum. 

le preteur trouve a ce systeme I'avan/ag'l' d'un revenu assure, 5i 
d'aiUeurs iI avait besoin de retrouver son capital, il pourrait negOcler 
ses titres a fa Bourse. \ 

L'int:onvfnimt de. rente. perpeluelles, <'esl que l'E!a! est ten!e de ~e 
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pas amoriir sa. deHej les emprupts s'ajoutant aux emprunts, Ie budget 
finit par etre greve d'une lourde charge d'interets a payer anouellement. 

Quel est Ie procede suivi dans i'emission de ces titres d'emprunt? 
L'Etat (Ies Provinces, les Communes, les grandes societes font 

de meme) emet des tilres de rente au pair, c'est-it-dire en 105 
vendant it fa valeur nominale inscrite sur les tilres; il determine 
I'interet en tenant compte du taux courant de l'interet au moment 
de I'emission et de son propre credit Ou bien, iI emet ses tilres 
Ii UIZ prix infiriear au pair (vendan~ par exemple, Ie titre de tOO frs 
a 95) et il abaisseproportionnellemenl Ie taux de I'interet nominal 
(fixant, par exempte, Ie taux d'inleret nominal du titre vendu 
95 frs it 5 ojo). 

L'Etat se donne ainsi rair d'emprunter a 5 0/0, alors. qu'il 
emprunte reellement a 5,;!6 o/ .. 

On pourrait se demander pourquoi il se livre a ces complications 
deroutantes. On peut donner de eette conduite les raisons suivantes = 
d'abord, I'avantage d~annoncer aux souscripteurs un taux dtinteret exprime 
en dJiffres ronds : 5 francs % et non pas 5,26. Ensuite, celui d'attirer 
les 5OllSCripteurs, en ayant I'air de leur fake une remise: Ie titre de 
100 francs s'errtet a 95. Enfin. celui de mieux sauvegarder son credit en 

c n'accusant pas un faux d'inieret trop eleve. Un Etat qui en arrive 
a ne plus .trpuver de credit qu'a 6 ou a 7 010 n'aime pas Ie crier sur les 
toits, pour ne pas effaroucher les souscripteurs. 

n y a d'autre part un serieux inConvenient A ce procede~ celui de rendre 
les conversions plus difficiles et plus onereuses, PEtat devant rembourser 
a 100 francs un titre qu'il a emis is. 95 t. 

N. B. - Les litres d'emprunt se vendent a la. Bourse; iear prix 
varie suivani diverses circonstances, en particulier en raison des 
fluctuations du taux de I'interet moyen. Un titre donnan! 5 % 

montera quand I'interet moyen tombera a 4 ou 11 3 0/ .. 

Iv .. Emission de papier-monnaie ou de. billets de banque 
a cours force. Moyen commode mais dOtit <1005 avons vu plus 
h~ut les graves dangers. -

La Banque Nationale de Belgique a avance, en 1919, a l'Etat beige, 
s.~ millions de francs,. sans couverture, pour Ie remboursement des 
marks emjs dans Ie pays pendant l'occupation allemande-~ 

1. - MODES PIUNCIPAVX DE Ir:6MBOUR:SEMtiNT 

I. . Amortissement OIJ extindion d'/JIII! tklte par des ff!m
lioUTSf!1!W'ts parliels piriodique.s OIJ par fa txmstitution d'UIZ fond. 

1 Nous parierons plus bas des conversions d'emprunts. 
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tu:t:llIJWIEparversemenis pt!riodiijues, if COIlCllmW:e do.nwn(ant de III dette. 
ProdtUs : a) emission d'obligalions a11Wrtissables dont une partie 

(designee par tirage all sort) est remboursee chaque annee. 
11) Systeme des anlUliMs terminales : j'empruntellr paie, outre rinteret, 

un leger surplus en guise d'amortissement . 
c) RacIwt d destntdion tiLS tilns imis. 

H. Conversion. Supposons un emprun! emis en 1918 it 6°/ .. 
Si, en 1925, Ie taux'moyen de I'interet tombait a 5 o!0, I'emprunteur 
pourrai! dire aux detenteurs: de titres , ou bien acceptez Ie rem
boursement, ou bien contentez-vous desormais d'un interet de 
5 0\1 de 5,25 % if Ia.place de I>' 

III Suppression du COUIS force el retrsit de la monnai'; de 
papier od des billets de banque emis en exces • 

... ..J. - UTiLITfi Des EMPItUNTS 6'1' BBTTES· PUBLlQUBS 

Par I'emprun!, ies particuliers transmettenl Ia disposition' de 
leurs capilaux a l'Etat. L'emprtmt est utile si fEtal fall de as ( 
mpitmJx an meiJleur u.sage q/1£ -ne Ie jeraient Ies ~lieis. 
II faul enlendre memeur soit au point de vue de la 'production 
economique, soit au. point de vue de la defenSe naliotiale" ou du 
bien intellectuel, moral, religieux, auquel l'Etat doitpounioir. 

L'emprunt offre .l'avantage de rfpaitir sur line lDtigue sui! 
d'tumtfes des eharges qur depasseraient les ~urces du moment, 
el defaire porter une partie de. ces charges par Ies generationS 
sua:essives. qui en proflieronl. ' 

Toutefois, ies peuples bien administres et forlement :gouvemes 
emprunlent relativement peu et remboursenl vite; par exemple, 
I' Anglelerre. 

Les g,.osses deltes publiques ont deux inconvenients p~incipaux : 
a) E1les entrainent une augmentation des impots et dis charges 

pesant sur les industrieset Ie .commerce; eUes provoqnent ainsi 
un reneMrissetnent de III viii; . 

0) Elles diminuent. Ie cffliit tie ftidt pour les moments de 
danger ou de necessit'; publics,. moments· oude nouveaux 
emprunis s'irnposeraient •. 

I 
.... - COMMENT APPRi5CIBIt L~IMPORTANCE DB LA DETTB D'UN 8TAT . , 

1 n II faul tenir compte, d'une part, de la dette ene_mern¥ 
d'autre p. a. rt.. des ressoarr:es disponibles, a savoir : a) les rich es 
possedees par I'E!at; 0) 1es richesses possedees par les partieul . 

- 0-. 
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el dont l'Etal pourra liTer les ressources qui lui sont n~rJs 
pour Ie service el Ie remboursemenl de I'emprunt. . 

Exemple : la France, avant la guerre,' avait une dette de 33 milliards. 
D'autre part, on estimait Ie capital de la france a 260 milliards et son 
revenu a 33 milliards. Done, Ie total de 10 delte, si eleve liit-i1 en lui
meme, De depassait pas les revenus d'une annee. 

NOlls etions a peu pres dans la meme situation avec nos 5 milliards 
de dette. 

2' II faul lenir compte aussi du degre .d'organisatio/l da pays. 
Un pays neuf, une colonie a ses debuts, ant besoin de grandes 
avances de fonds; mais cos avances, si elles sont judicieusement 
employees, sont IJ: g;lge et I'instrument de la richesse future. Elles 
sont comparables aux capitaux engages au debut d'une entreprise. 

II est normal qu'un pays au une colonie jeunes empruntent 
beaucoup. Mais un vieux pays, outille !iepuis longtemps, devrait 
avoir beaucoup rembouT5€. 

Remarquez cependant que "evolution economique, qui decouvre de 
nouvelles matieres a exploiter et de nouveaux procedes d'exploitation, 
amene la necessite de transformer l'outnlage d'un pays et place, a 
certains moments. les vieux pays dans la situation des pays neufs. 
Exemple : emploi de la houiUe blanche; electrification des chemins de 
fer e! des industries, etc:. 

N. B. - L'evaiJllltum de In detle ptu tile d'lrubilmlt signifie peu 
de choSe. II faudrait tenir compte, en meme temps, de la fol'lune 
et des revenus des habitants. De plus, iI faudrait calculer par 
families plulo! que par habitants, les ressources venan! des parents 
seuls, et meme. souvent du seul pere de famille. 

La progression de la delte publique de la Belgique s'est etablie 
comme suit: 

En 1914, 5 milliards S88 millions 
• 1919, 25 f117 

1920, JO 447 
• 1921, 36 440 

1922, 38 • 936 
1923, 39 9fJ1 

La delte publique, dans les differents pays, par le!e d'habitanl, esl la 
sUi.;m!e, en janvier 1924, Ie dollar etant cole 23,86, I. livre 101,65 et Ie 
franc fran~ 111,!G francs belges. 

Angleterre 14.676 francs. 
ltalie 4.243 
France 10.918 
Etats-Unis 4.09!> 
Pays-Bas 3.866 
Suisse 4.057 
Belgique 5.251 
Allemagne, sans payer leo reparations, 71 francs; 

en payan! les reparations, 9.241 • 
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L'empire des affains, trad., Paris, 190.4. - MECHELYNCK. Rvcx et WAUWERMANS, 

Us manO!uvres de Bourse, }oamal dn Sodites, decembre 1920.-sq. - NOOARO 
- et OUAUD. L'ivo/ufion dB commm. dll aidit d dn tlY1lt$fHJrts tk;mis dmjuank 
Qn.s~ Paris, 1914. - C01 .. 1NET. Lt!S BolllUS et Its 1Iahur.i mobiJi£res tn Belgiqll~ 
Bruxelh!:s, 1913. 

I. - QOLE tiCONOMIQUE DU COMMBR,CE 

Le commerce sert d'intermediaire entre les producleurs et les 
consommateurs. 

Sa n.icessite grandit it mesure de la specialisation des professions. 
Sas utilites peuven! se ramener aux trois suivantes : 
a) II s'attache it discerner et it evaIuer Ies besoms,. non seulement 

il les constate, mais il s'ellorce de les pressen!ir; il indique par 
ses commandes les quantite. it fabriquer. II contribue ainsi it 
proportionner fa production a fa consommafion, tant en general que 
pour chaque endroit en particulier. 

0) II intervient tres ellicacement dans filablissetlU!Jlt et funi
j()rmisation des prix. 

c) II garde les produits, les. lient a fa disp()silion du client, auquel 
il q,argne ainsi des dq,lacemenls, des recherches, des relations 
directes avec Ie fabricant. Souvent aussi it dt!Ji~ et applile la 
marchandise. 

Le commerce est productif. II ajoule a la valeur des choses en 
P. V. fALLON. honDmiz. ,'- 1924. 12 
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les meltant it portee de ceux qui en ont besoin et en leur en 
faciHtant I'acquisition. 

L'experience montre que, dans rhypotbese d'une ClJncurrel/C£ active, 
Ie commerce fournil les marchandises d bon prix, I'inleret du 
commer~nl etanl de vendre beaucoup en gagnan! pen sur chaque 
objet plutO! que de vendre peu en gagnant beatlcoup sur chaque 
objet Les Anglais disent : M ieax VIlllt travailfu pollT le million 
d' hommes que pour r homme d millions. 

Toutefois, iI en va du commerce comme de toules les autres 
activites economiques : il peat s£ prodllire un excis d'eniJ'eprises 
ClJmmerriilles, d'oi! resulterait un rencherissement desmarchandises, 
chaque commer~nt devan! couvrir ses frais. Cest Ie cas, a notre 
,;poque, pour Ie petit commerce de detail. 

L'utilite du ClJmmeTrl! intematiolUll esl basee sur les memes molifs 
que cdle du commerce inlerieur. Chaque pays ne produi! pas toul 
ce qui lui esl ulile, ni exclusivement ce qui lui esl ulile. II y a done 
lieu it echange. _ 

Nous reviendrons sur ce sujet a propos du libre-echange. 

1'. - MARCHEs ET FOlitES 

On appelle marehil, ou bien, 14 transtICtion qui se fait entre un 
vendeur el un acheteur; on dit dans ce sens : faire un marche. 

Ou bien l' ensemble des transtICtions qui SI! font sur une tnUgorie 
de prodllils; on dil ainsi : Ie marche des cereales a son siege 
principal it Anvers. 

Ou bien, I'endroit oil se rencontrenl acheteurs el vendeurs. 
Ou bien, 14 region don! Ies habitants son! en rapport d'ickonges. 

Exemple : ('ouverture d'une nouvelle voie de communication elargil 
Ie marche. , 

las foires sonl des marches plus grands el plus espaces que les 
marches ordinaires. 

Elles avaienl une importance particuli£re till moyen age, parce 
qu'elles permettaien! aux producteurs et comm""""ts de ('eldeneur 
(joris,_ dehors) de concurrencer par leurs produits el marchandises 
les producleurs et comme~nts locaux. Les foires apportaienl un 
lemperamenl au reg;me de monopole et d'exclusivisme local des 
corporations. 

Les foires d'ilchantillons, aujourd'bui fort en honneur, sont des 
marches tres importants 0(1 les producteurs el comrn~nts expo
senl exclusivement des echanlillons et ~ivenl des commandes. 
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3. - LES BOURSES 

1. Les Bourses sont de grands marches d'un genre special. II en 
est de deux sortes : les Bourses de commerce oil s'echangent les 
marchandises; les Bourses de valeurs, ou Bourses tout court, oil 
s'echangent les vaIcurs nlObiHeres : HIres d'emprunt des Etats, 
Provinces, Villes; actions et obligations des societe;, etc. 

Les BO=5 de commerce ne traitent que les ma,rchandises <lui se 
vendent par gran des masses et qui sont fongibles : ble, coton, 
laine, alcool, fers, aders, metaux de tout genre, sucre, . etc. 

Les grandes Bourses sont permanenles; d'autres ont seance une 
.ou deux fois par semaine. 

les util;t6S des Bourses sonl, en principe, les memes, en plus 
grand, que celles des marches. 

EUes facilitent les echanges par ta rencontre des interess¢s et par la 
comparaison qu'eUes permettent de Pensemble des demandes et des 
offres. Elles uniformisent les prix~ Elles etablissent cha4ue jour - et 
parfois plusieurs fois par jour - Ie prix de chaque marchandise et Ie 
pubJient (c'est ce qu'on namme Ie COIU'S ou fa coli! de la Bourse); les 
commen;ants et les industrieIs peuvenl ainsi prevoir leurs operations. 

Pour les Bourses de valnus, en partkulier, elles facilitent l'utiHsation 
des capitaux; elles stimulent t'epargne et la capitalisation~ elles facilitent 
la constitution et Ie fonctionnement des grandes entreprises en assurant 
un marche a leurs htres. 

2. Principales operations des Bourses : 
La vente au comptant Le prix .;tabli s'appelle Ie C01US du 

romptant. 
La vente a terme - c'est leur operation principale : 
Le vendeur vend aujourd'hui, it un prix fixe aujourd'hui, une 

quantile de marchandises ou de valeurs livrables et payables a un 
terme fixe : d'ordinaire au 15 ou au 30 du mois. 

Le prix qui s'etablit pour ce genre d'operations s'appelle k 
COUl'S du ferllle. 

Par exemple. je vaus vends aujourdthu., au prix fixe aujourd'hui pour 
Ie terme, par exemple a 60 francs, mille hectolitres de hie, livrabies et 
payables a Ia fin du mois. 

Le prix du terme diftere generalement du prix du comptan!. II 
est plus eleve si l'on prevoil une hausse, et plus bas si 1'0n 
prevoi! une baisse. 

Le vendeur a terme s'attend a une baisse retativement au prix convenu; 
iI y a interet, et c'est ce qui l'engage a condure le marche : si, par 
,exemple, dans Ie cas suppose plus haut, l'bectolitre de bh~ a la fin du 
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mois se vendait 59 francs, Ie vendeur gagnerait un franc- par hectolitre 
pui-squ'il recevrait 60 francs pour une chose qu'il pourrait se procurer 
pour 59. C'est pourquoi, on appeJte souvent les vendeurs, en .langage 
de Bourse, les baissiers. On appelle, pour fa raison inverse. les acheteurs 
Ilaussiers. -

Generalemen~ Ie vendeur a. terme ne possedera pas,au moment 
oit il fait Ie marche, 1a marchandise qu'it vend; mais il fachttua, 
au compflllzt, au 11U)meat de fa livrer, si toutefois it s'agit d'un 
fIlIlI'Che tl livrer. c'est-a.-dire d'un march" a terme riel, dans lequel 
it est .entendu que les marchandises au les valeurs en question 
seront foumies a. I'acheleur. Nous verrons bien lot qu'jJ n'en va 
pas toujours ainsi. 

Les utilites des « marches a. terme a livrer I » sont les 
suivantes ; 

lolls font prevoir, quinze jours ou un mois a I'avance, les 
variatwas probahles des prix. Cest un renseignement utile pour 
tous les interesse. : producteurs, commer",nts, acheteurs. 

20 lis afll!lluellt les variatwas des pcix. en attirant acheleurs au 
vendeurs, suivant qu'i!s annoncent la baisse au Ia hausse. 

30 lis penne/lent d'etab/ir avec exactililde Ies prix de revien/. ce 
qui est tres important pour tout industriel et tout comme""nl 
En effel, chacun peut savoir a. un moment donne qu'jJ disposera, 
dans un mois ou dans six, de lant de marchandises a tel prix. 

Marche a terme par difference, appele souven!, par abre
vialion, maroh6 a tenue au marohtl a decouvert - Cest Ie meme 
que Ie precedent, a. part que 10 marchandise au les valeurs en 
question ne seront pas livrtes. Le march<! se reglera par diffErence. 

Si, par exemple et pour reprendre Ie cas ci-dessus, Ie ble, au 
terme, se vend un franc de mains que Ie prix auquel Ie march'; 
s'etait fai~ !'acheteur paiera un franc par unite au vendeur, et vice
versa dans Ie cas inverse. Tout se reglera par'le paiement de Ja 
difference. 

Parfois les interesses conviennent d'un maximum de difference 
qu'ils ne depasseront pas; par exemple, Ie perdant paiera la 
difference, mais jusqu'a. deux francs maximum par titre au par 
tonne. Cest Ie marohtl a prim&- . 

Utilite QU marche a terme par difference. - En principe, 
I'utilite de ces marches est Ia mOrne que celie des autres marches 

1 On les appelle par abreviation IIUZJ"C!th a livnr. 
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el' pluso "tendue encore : 0 car ils 'permeltent 11 un plus grand 
nombre de personnes de s'interesser it la prevision des prix et de 
contribuer 11 les fixer Ie plus judicieusement possible. 

lIs permettent, en outre, aux commerylnts et aux industriels de 
se garantir contre Ies jlo.ctItations rks tours, en faisant un march'; a 
Iivrer dans un sens et °l1n aulre march'; 11 terme dans Ie 
sens contraire, 

. , 

Exemple : Je veux m'assurer cinq cents sacs de ble it 30 francs pour 
dans un mois.1achlte ces 500 sacs Jerm£~' et, en meme temps, je fais, 
avec un autre commerc;ant, un autre marche, par lequeJ je vends 500 sacs 
d terme par difference. La perte que je ferais d'un cote par rapport a mes 
previsions sera compensee par Ie benefice que je ferais de l'autre. Cela 
revient it s'assurer les marchandises en question au prix du comptant a 
10 date fixE.:. 

REMARQUE. - II est it remarquer que i'utilil'; generale que 
nous avons signal& pour h'gitimer i'institution du marche it terme 
suppose que ce march" est pratique par des personnes compelentes 
at honneles. Nous reviendrons sur ce grave sujet apres que nous 
aurons eclairci la nolion de speculation. 

3, La speculation. - Etymologiquement, 10 speculation est 
I'acle du speculator. de I'eclaireur; Ie verbe speculori signifie 
observer, decouvrir, prevoir, pressentir, Les speculateurs s'acquittent 
d'une fonction economique qui n'est pas sans analogie avec celie 
de I'ecloireur. Le speculateur prtcide Ie gros des acbeteurs et des 
vendeurs; il" tticke de decollvrir les conditions futures du march';' 
de tUierminRr Ies prix. et it Prr?:nti favOJUe des commamies. 

La sp6:u/ation. au sens propre du mot, consisie d acheter Oil d 
vendre en prevision rks jl.uclltalions futures du 1111l1"Che. Tout qui 
achete aujourd'hui, meme au comptant, parce qu'it prevoit que 
demain les prix auron! hauss.;, specule; a fortiori. quiconque fait 
un march.! it terme 

En soi, 10 speculalion n'a done rien de ntaUwnniie, 
Elle est, au contraire, un acte de sagesse, qui demande de la 

prudence el de la .. !flexion. Elle est utile a eelui qui la pratique 
et profitable 11 I'ensemble de ]a societe. ' 

Mais, encore une fois, I. speculation serieuse· suppose, des 
connaissances et de I'experience en matiere commerciale; ene 
appuie ses previsions sur des donnees positives, sur I'etat de la 
production, sur les besoins, les marches deja conclus, les condi
tions economiques generales, etc. 

~e mot specolatjon s'emploie frequemment -dans un' sens 
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pejoratif, pour signifier Ie jeu ollr les operafwns de Bourse, ou les 
nUlIUEllvre. commerdales dishonnefes, 

Le jell de Bourse consiste it pratiquer Ie marche a terme au hasard ou 
sans' donnee serieusej iI est une sorte de pari sur les conrs futurs. "
Les prihcipales manO!Uvrts dtfshonn.ites de Bourse sont I'accaparement; la 
vente en'masse, pour forcerou deprim,er les cours; J'annonce de fausses 
nouvelles pour dero,\ter Ie marche et beneficier des erreurs qu'on aura 
provoquees. 

Parmi tOlltes les m3n(EUVreS de Bourse, les plus perverses et les plus 
funestes sont celles qui ont pour objet les monnaies fiduciaires et qui 
tenqent it multiplier leurs fluctuations ou a influencer leurs cours vers 
Ia bilisse QU vers la hausse dans une mesure que ne justifient pas les 
circonstances sainement apprech~es. 

Ces manceuvres, en eUet, faussent'Pinslrum.ent mime des va/eurs. E1les 
. troublent et vicient, par contre-coup, toutes les valeurs et toutes les 
situations qui en dependent. 

Les remedes aux abus de la_ speculation sont malaises a 
appliquer. 11 importe d'obvier aux abu.s sans entraver I'asage 
normal. 

On a es5lIye autrefois, sans succes, 'de I'naptwn de jell, qui 
consiste it refuser au gagnan! d'lln jeu de Bourse, comme au 
gagnant d'un jeu de hasard, Ie recours aux tribunaux pour se mire 
payer. Le !!,oyen Ie plus sage est de reserver la pratique de la 
speculation it des personnes compotenles ef honnetes, c'est-a-dire 
d'exclure des Bourses les non-professionnels, .ot de plus de regle
menler la profesj;ion d'agent de change. Le procede Ie plus 
recommandable semble eire: to de 'n' admefboe dans tes Bourses 
qae les commelfllll/S el les indastriels que Ie genre de leurs affaires 
appelle a pratiqUH habitaelle11lettt les operations de Bourse. el 20 de 
constitaer fa professwn Ii' agent de change et de coartier e/1 corpo
rafwn qui aurai~ sous Ie controle de la loi, it veiller elle-meme a 
son bon 'recratement, en exigeallt des candidats des ,conditions de 
competence et d' hot1l1Ptete. 

4~ - LE PRIX DHS VALBUR:S DE BOURSE! 

Qu'cst-a qui ditermw Ie prix des tiln:s qui se vendent ct s'acMtent 
dans les BOllrses? 

Nons envisagerons specialement les actions de societes anonymes; ce
que nous en dirons se transposera aisement aux aidres titres. 

Les considerations suivantes interviennent, dans la determination 
de leu'r prix ; 

10 La situafwn des etlireprises que ces actions representen!. 



CHAPI1!1t I. - lES OPERATIONS COMMERCIALES 359 

Toutefois, c'est mains leur situation actuelle qui entre·en Jigne 
de compte que les previsions de leur situation future. En effe!, 
I'acheteur d'aujourd'hui ne tirera un benefice de son achat .que si, 
dans I'avenir, I'affaire en question se maintient au prospere. 

2<> Les 1'1!SSOllJ'US des aclteteurS. c'est-a-dire de taus ceux qui, 
ayant des sommes disponibles, veulen! les placer en valeurs 
industrielles. 

Dans les p{riodes til! prospiriU gtniro/e, quand • les affaires vont bien >, 
beaucoup de personnes ayant de I'argent it placer, }es actions de societes 
et'J en general, toutes les valeurs de Bourse, montent en consequence. 
II se peut done que, la situation dtune entreprise particuliere restant la 
mem~ la valeur de ses actions augmente. Au contraire,. dans les plnOtks 
dijjiciles, beaucoup de gens, et en particulier les financier~ sont obliges 
de realiser'ieurs titres pour se faire de !'argent liquide; its vendent ce 
qu'ils ont et it arrive que les titres d'entreprises en bonne situation se 
deprecien~ parce qu'on les ieUe en masse sur Ie marchi. 

30 II en va de meme quand des ti!res plus remunerateurs 
crJllCJIJ7'f!ncent les autres; par exemple, les emprunts d'Etat emis 
a 6 % avec exemption d'impilt font deIaisser les actions qui ne 
promettent pas des dividendes aussi eleves. 

4° Les IntJlUEuvres artif/£ielles des boursiers. Sur tout marche, on 
peut influencer !a valeur de certaines marchandises par des acca
parements au des ententes,' par des nouvelles tendancieuses, par 
des reconrmandalions au des conseils donms aux acheteurs; ces 
procroes 50 pratiquent dans les Bourses avec d'aulanj plus de 
facilite qu'il s'agit de la plus mobile des proprieles et qu'on table 
sur des previsions d'avenir~ 

Quand un large mouvement se dessine vers la hausse ou vers. la 
baisse, une manCElvre fort usitee consiste a agir dans Ie sens du mou
vement, en vendant Ja valeur qui baisse ou en aehetant ceUe qui hausse, 
quitte i renverser ensuite .'operation pour beneficier de )a difference ou 
de la reprise. 

Ce . procedE se combine avec un autre : comme ces larges mou
vements se produisent par a-coups et sont interrompus par de h~gers 
retours en sens contraire, Ie speculateur cherche a profiter de ces 
oscillations secondaires en vendant a chaque sammet et en aeheant a 
chaque depression. 

Ces pratiques sont nuisibles : au lieu de moderer les fluctuations et 
de les maintenir dans la zone des prix les plus judicieusement appredes. 
elles ont pour effet d'exagerer les mouvements ,et parrois meme de 
provoquer des embal1ements; elles agitent les COUfS et desorbitent 
les marches. 

Mais. encore une fois, ces m3nreuvres et les circonstances 
accidentelles dont nous venons de parler n'ont qu'un temps et, 
a la longue, les titres reviennent 11 la valeur correspondant a la 
situation vraie des entreprlses qu'i!s representen!. 
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CHAPITRE II 

LE COMMEI{CE INTEI{NATJONAL 
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{. - THOORIB DB LA BALANCE DU COMMERCE 

A propos des .;changes de pays 11· pays, une imporlanle 
question se pose : 

Quelle doit eire fa proportwn enlre us importatiol/$ et les expor
tatfol/$ d'lU! pays pour que sa sitaation economique soit nonnal.e? 

On a pense longlemps que les exporlations devaim! egaler en valeur 
ou meme depasser les imporlations. Sinon, disait-on, Ie pays produil 
moins qu'il ne consomme; iI doi! payer plus qu'il ne ~it; il se ruine. 

Pour comparer les exportations et les importations, on .'en 
n'ferait aux. statistiques etablies par Ie service des douanes. 

La thearie ainsi eaonc€<! et ainsi lraduile dans la pratique est 
dementie par les faits. 

L'Angleterre et. la France, par exemple, ne se sont certainement pas 
appauvries durant la seconde moine du Xlxe siecle. Or, pendant ceUe 
periode les importations ont depasse de b~aucoup, dans res deux pays, 
les exportations. Rien que pour les annees 1884 a 1898, en Angletene, 
I'e,cedent lut de plus de 46 milliards de francs. Pour les anm!e. 1878 • 
1s<l7, en france, I'excedent lui de plus de 18 milliards. 

La thearie de la Balance du Commerce est mal fonnul€<! et les releves 
des douanes sur lesquels on s'ap!,uie dans I'application sont inexacts. 
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• Analysons d'abord les releves des douanes. 
10 Les releves des d9uanes cotent les. marchandises export.ees 

it fa valeur qu' elks ont dtJJ/S Ie pays d' ou elks $Orten!. Qr, ces' 
rnarchandises rapporteront au pays la valeur a Iaquelle elles seron! 
vendues dans Ie pays importatetu. 

n faudrait donc souvent ajouler aux sommes relevees par les 
douanes un excedent de prix ven~nt de Ia difference du marche 
ou ces marchandises vont d'avee celui d'ou elles viennent 

II faudrait aussi y .jouler les fraisd'expedition, de P9rt el 
d'assurance, chaque fois que ces frais sont. payes it une firme du 
pays exportateur. 

20 De plus, les releves des douanes laissent ech.pper Ies impor
tations et Ies exportotions jailes par Ies etrangers VOJIOIJeani dans 
un pays lot qui font des depenses personnelles se chiffrant, dans 
les pays de tourisme en particulier, par des sommes considerables. 

30 Enfin, iI f.ut tenir compte des biens possidis par Ies 
nationaux d' un pays dans des pays elrongus. Si, par exemple, 
des Belges ont des capitaux ou des terres en It.lie, ils touchent 
lades revenus contre lesquels ils peuvent acheter et importer 
chez eux des marchandises italiennes, sans que celles-ci doivent 
etre compensees par des exp9rtations correspondantes. 

Ce qu'il faudrait donccomp.rer, pour etabUr}a situation d'un 
pays, ce ne sont pas seulemen! ses importations el ses exportations 
au sens usuel du mot, mais fensemble de ses dipenses etfensemble 
de ses recrttes. 

II faudrait parler, non pas de balance commerciale, mais de 
b"a!ant:e tfaJnomique au sens Ie plus large et dire qu'un pays doit, 
pour maintenir sa situation, iquilihTtfr seS recettes et ses depenses. 
tout comme un particulier. 

2. - LE CHANGB BT LES VARIATIONS DU TAUX DB L'SSCOMPTB 

Le commerce international entraine la necessite de paiements d'un 
p.ys it l'aulre. Comment se fonl ces paiements? Par Ie change. 

11 ne s'agit pas ici du change des monnaies, maio de l'emploi. 
des elfets de commerce ou devises (Iettres de change, billets 11 ordre, 
cheques), potu rigler les paiements entre commerrauts de pays differents. 

On pourrait delinir Ie change : f operation qui aJnsisfe a ejjeclaer 
des paiemenls intemationaux par lrrmsmission d' ejjels de aJmmert:e 
et surtout de letires de change. 

Voici comment la chose se pratique: 
Des Belges, par exemple,, ont vendu Ii des Americains pour 
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200 millions de marchandises. lis ont tire sur ces Americains des 
tra;tes pour 200 millions, c'est·a-dire des ordres de payer, qui 
doivent s'executer en argent beige. 

D'autre part, des America;ns ont. vendu a des Belges pour 
250 millions de marehaIidises. lis ont lire de leur cOte sur des Belges ' 
des traites pour 250 millions, c'est-a-dire des ordres de payer en 
argent americain. (On emploie ici Ie mot argent pour designer 
des titres ouvaleurs qile!conques ayant cours dans Ie pays.) 

Le paiement en monnaie, en or, serait difficilt et onereux. 
Comme faire? Lei; Americains debileurs de Belges acheferont aux 
Americains. creanciers de Belges leurs traites, et ils les enverronl 
a leurs creanciers belges qui toucheronl Ie montant sur place. 
Les Belges, debiteurs d' Americains, feront de meme de leur cole. 

En realite, les choses se passeront plus commooement encore. Les 
debiteurs americaif]s n'auront pas la peine de counT apres Ies creanciers 
americains, ni les debiteurs belges apres les creanciers belges sur 
l'Amerique, . 

En eHet,les creanciers. apres avoir fuit leurs traites, les font escompter 
chez les banquiers. Les debiteurs americAlns en quete de traites sur la 
Belgique n'ont done qu'a. s'adresser aux banquiers et a acheter les 
traites dont Us ont besoin. L~s choses se passeront de meme en Belgique. 

Si les dettes el les creances de I' Amerique el de la Belgique 
s'equilibraient,lollt se reglerait sans doiplacer un gramme d'or. 
Mais, dans I'exemple ci·dessus, nous avons suppose que la Belgique 
devail 250 millions et I' Amerique seulement 200. II va done y avoir 
en Belgique penurie de lraites sur I' Amerique : iI en manquera 
pour 50 'millions. Les traites sur I' Amerique vont done eire 
recberehees; leur prix va hausser. On dira dans ce cas que 
I'argent americain, ou les valeurs americaines, ou Ie papier 
americain, ou Ie dollar fait prime sur I'argent, les valeurs, Ie 
papier au Ie Jranc beIge. 

Le prix du change est Ie prix anque/ s'acMfe IlII ejfet de 
commerce companf Ii sa valeur nominale. Par exemple, une traile 
de di" Iivres sterling vaul au 'pair 252,10 francs. A certains 
m6ments, cette traile se vendra 253,35. La livre vaudra done 25,335 
au lieu de 25,21, valeur au pair. 

Le cours du change 'est Ie prix sur U1U! p/oce donmfe d'/JlI ejJet 
tlranger (e'es!·.-dire payable dans un pays elranger en monnaie 
de ce pays) doni III !)(lleur nominaJe est Ifgale Ii !unitt monBaire 
de ce pays. Toulefois, pour les pays a pelites uniles monetaires, 
on prend souvenl 100 comme base, 
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Par exemple, Ie cours du change it. Bruxelles se publiera SOllS cette, 
forme: 

Ja livre sf. est a 
Ie dollar 
les 100 florins 
Ie. 100 frs fran~is 

47.00 (francs belges). 
13,15 

410.00 
101.00 

Jusqu'OU Ie change pourra-t-il s'etever? 
Jusqll'au prix oil Ie paiement en or. frais d'envoi,et d'assllT'OJlCe 

compris. serait maills on£reux. C'est ce qu'on appelle Ie point d'or, 
goldpoint. 

Le cas suppose ci-dessus est Ires simple. Dans la pratique, 
il arrive que, si III Belgique manque de papier sur I' Amerique, 
d'aalres pays, par e"emple, I' Anglelerre, en ont en abondanee: Si, 
d'autre par!, 10 Belgique est creaneiere de l'Angleterre, elle pourra. 
50 faire payer par ses debiteurs anglais en argent americain, qu'elle 
emploiera pour s'acquitler envers I'Amerique. Celie operation. 
s'appelle l'arbitrage et exige des banquiers qui s'y livrenl.beauroup 

. d~ rapidile el d'exactitude dans les calcols. . 

L'eievation du taux de l'escompte. - Quand un pays est 
debiteur d'un autre,. comme la Belgique et I' Amerique dans 
I'exemple choisi plus haut, toute sa delte ne peut eire payee avec 
des traites. II faut envoyer de I'or pour Ie surplus. Cet or, on se 
Ie procure en faisanl escompler des trailes et en denwnd(ll!f aux 
banques imetteuses le remhoursement de leurs billets. Ces banques 
voient ainsi leur encaisse menacee. 

Pour parer a ce danger, elles elevent Ie tau" de I'escompte, 
c'est-a-dire qu'elles font une plus grande _relenue sut: les traites 
qu'on leur presente it escompter. 

Ceei a pour effrt : a} de motUrer f escompie et de proteger 
I'encaisse de la banque; b) de tUprlcier ks' traites commerciales 
tire.. par Ie pays; c).de tUprt!cier mime ks autwl vakurs mobi/iires. 
car leurs detenteurs, presses par Ie besoin d'or, devront s'en 
-defaire; d) de tUprlcier enjin. si la situation perdure, ks marchan
discs, puisque les commer~nts devroht les vendrepour se procurer 
I'or doni Jls ont besoin. • 

Tous ces effets auront une COllStfquence commune, celie d'aug
menter les achats de I'mnger, dans Ie pays en question, puisque 

. les valeurs y sont offertes 11 plus bas prix. Des lors, ce pays 
retievieruJra criancier de fetranger el sa situation se retablira. 

On a vu Ie taux de I'escompte pasSer, pour ces motifs, 
de 3 0 '0 a 7 el 8 0.'0. 
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REMARQUE. - Ce que nous avons dit du point d'or. suppose 
les conditions financieres normales, ou les billets de /Janque imis 
par un pays n'ont pas t»urs force; on peut obtenir dans ~ pays 
de I'or contre les billets emis par les banques. 

Que se p~t-il en. cas de cours JorcE? Comme I'or fait delan!, il faut 
absolument trouver du papier sur Ie pays dans lequel on doit payer. ou 
bien faire accepter son propre papier. 

En ce cas, Ie papier du pays cr~ancier peut monter sans limite et Ie 
papier du pays debiteur se deprecier sans Jimite aussi. 

La valeur du papier du pays debiteur stestime eotnme Lallie promesse de 
payer, en tenant compte de la p,obabilitl de pai~ment dans )lavenir et de La 
date pittS Oil moins loilflaine pour laqlU[!e on peut -spinr Ie paiement.-C'est 
une. ques1ion d'appreaation de credit. Nous avons eo, pendant et apres 
1a guerre, des exempJes de depreciation qui faisaient tomber les papiers 
de certains pays a 1 0 '0 de Jeur valeur et meme i zero. 

3. - LA POLlTIQVB COMMB(tCfALE , 
PROTEcnOK. - UBRE-tCHANOE, - TRAlTls DE COMMERCE 

I. ,Le protectionnisme t»nsisie Ii jalltJTiser les indusiries 
nationales t!Il jrappant de droits d'entnfe les prodaits des indus
iries etrangeres t»~ondanles. 

Exemple : droits sur les cereales ou sur Ie· hewl efra.nger; sur les 
machines efectriques; sur les tissus, etc. . 

II 'faut distinguer de ees droits protecleurs les taxes purement 
fiscales dont Ie seu! but est de procurer des ressources it I'E tal 

Le libre-echange t»nsisie, au t»ntmire, Ii liJisser mirer lihre
. ment dans Ie pays.les protiuits tfrangers. 

Ces deux systemes ont ete ardemment discutes dans la seconde 
moitie du XIXe siecle, surtout en Angieterre, ou Ie lib~echangisme 
a prevalu J, et en france, ou. Ie protectionnisme l'emporle. 

Nous examinerons les arguments apportes en faveue de I'un et de 
i'autre syste-me. 

II. Arguments en faveur du libre-echange. 
1. ·Si chaque pays s'emploie l!ux industries pour lesquelles il 

est Ie mieux prepare - par I'abondance des matieres premieres 
dont il dispose; par son outillage; par les aptitudes naturelles ou 
acquises de ses habitants; - I'effort de tous atleindra son maximum 
d'efficacite, 'et chacun obtiendra, par I'echange, une plus grande 
abondanee de produits. 

t Tou~efois. depuis une vingtainc d'annees" Ie proted:ionnisme gape du 
terrain en Anglelerre. 
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2. La concurrence avec I'etranger est necessaire pour slimuler 
. les industriels el Ies ouvriers d'un pays, el pour les empecher 
d'expioiter leurs compatriotes. 
, 3. Pourquoi introduire ou deveJopper dans un pays une indus
trie arlificielle, alors qu'on peut acheler a meilleur compte les 
produits de cetle industrie a I'etranger? 

4. Les drolts d'enlree equivalent a une taxe sur Ies consomma
teurs au profit des producteurs de certaines branches. Cest' 
favoriser les uns au detriment des autres. 

Les droits sur les cereales font payer a tous Ie pain plus cher, au 
benefice des agriculteurs et des proprietaires fonciers. Les droits sur la 
laine font payer a tous Ies tissus plus 'Cher, au benefice des patrons et 
des ouvriers du textile. 

5. Le protectionnisme esl egolsle. S'il se generalisait, les relations 
economiques seraient supprimees de pays a pays. 

III. Arguments en favellr dll protectionnisme. 
1. II est dangereux pour un pays d'e!re tributaire de I'etranger en 

ce qui concerne les chases necessaires au ravitaillement de la popula
lion el a la defense nalionale. C'esl une question de securil'; nationale. 

2. II est des cas ou les ressources et les aptiludes naturelles de 
la population sont suffisantes pour assurer, dans l'avenir, Ie succes 
d'une induslrie, et lui permettre meme de lutter 'llvec I'etranger. 
Mais, au debul, iI f.ut passer par une periode d'instaiJalion, 
d'initiation. de mise en train, de lutte avec des rivaux experimentes, 
qui demande une protection temporaire. 

Exemple : la creation de la floUe marchande britannique a la suite de 
It Acte de Navigation de Cromwell. De meme. pJusieurs industries aux Etats
Unis, dans les trente dernieres annees, notamment }'industrie du verre. 

3. II est des cas ou une population deja specialisee. dans une 
induslrie voil surgit des rivauK mieux partages. Sans protection, 
celie population serait vouee a la ruine et a I'emigration. 

Exemples : Ies agriculteurs en France et en Belgique, au cours du 
Xlxe siecle. 

Sans doule, les dro;ts d'enln!e sur les cereales et Ie b€lail affectent 
louie la population non agrieole. Mais la population agricole fournit. 
en retour. des bras a I'induslr;e et a toutes les professions. 

Cest une question de solidari!e nalionale. 
4. lise peut aussi que la concurrence etrangere, apres avoir domine, 

pendant un temps, une induslrie nationale, perde ensuite ses avan
lages. L'industrie nationale, si elle a I!te protegee pendanl cette periode 
difficile, pourra alors reprendre la lutle par ses propres forces. 
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Quelque chose de pareil s'est passe chez nous, avant fa guerre, en 
matiere agricole : grace aux proced~s nouveaux de culture intensive, de 
production de primeuTS, d!elevage d'especes recherchees, etc.,J'agriculture; 
a pris une situation meilleure vis-a.-vis de la concurrence etrangere. 

5. La protection peut etre moderee et soutenir I'industrie nationale 
sans lui pertnettre de tomber dans I'engourdissement et Ie l .. isser·aIle,.. 

IV. Conclusion. - Si, du point de vue t!conomiq~ pur. Ie lihfP 
ecltange peat eve considt!1i comme fa regie vers laquelle it faut tendre. 
cefie regie toutejois doH are temptfree d' exceptions pour satisJaire 

. tl des situations spt!cW1es au tl des besoms transitoires. 
II importe de femarquer une fois de plus que Ie point de vue economique 

n'est pas Ie seul ni Ie plus important Ainsi, on De peut mettre une grande 
partie de la population d'un pays dans la n~essit~ de subir Ja famine ou 
de s'expatrier brusquernent, si on peut la sauver de cette extremite par 
un sacrifice supportable de-mande aux autres habitants. 

REMARQUE. - 10 Jl y a bien des degres dans 1 .. protection. On appelle 
draits prokibitifs ceux dont Ie taux est si eleve qutils empechent toute 
importation etrangere dans (a branche consideTl~e. 

20 Certains pays dissimulent des taxes sous les tanls de leurs chemins 
de fer: ils elevent les tarifs POUT certains produits venant de l'etranger et 
les abaissent pour les memes produits venant du pays. La France pratique 
quelque chose de semb1able en faveur de ses ports; sous Ie nom de taxes 
d~entrepot, eHe exige un droit special sur les marchandises d'outre-mer 
qui entrent, en France par un port etranger. 

V. Les traites de commerce son! des conventions enire Etats 
spt!cifumt principalemellt Ies draits d' entree dont les CDlltracto.nfs 
POurn)lIt laxer les prodllits l'un de l'auire. 

Ces traites on~ entre autres avantages, celui de garantir au" pays 
interesse., pour une duree assez longue (sauven! pour douze ou 
quinze ans), un regime commercial d'importation et d'exportation 
connu d'avance et stable, qui combine au mieux ks intirifs des 
deux pays ou. etablit el1tre eUK des concessions rieiproques. 

La clause de la nation 1a plus favorisee est ane clause en 
verla de laquelle un Etat s' engage, au <US oil it aJrzcEtlerait des 
avantages aJmmercitmx tl un autre t/at. a faire beneJicier des mimes 
avantages son co-t:tJntrac/aJ,t artoeL Cette clause fut introduite dans 
beaucoup de traite., depuis la seconde moitie du XIX' siecle, soit 
sous I'influence des idees libre·echangistes, soit par bienveiIlance 
reciproquei · sai! sous Ia pression de I'EIat Ie plus fort qui imposait 
a I'aulre de lui conceder tous les avantages qu'i1 consentirai! a des 
tiers. Ainsi, Ie traitt! de Francforl avait impose celte clause a Ia 
France, en faveur de I' Allemagne, sans reciprocite. 
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La coilsommation 
les biens ne sont produits, repartis et echanges que pour eire 

utilises. • La consommation, &rit Ires justement C. Gide, est la 
cause finalte et, comme Ie nom Ie dit si bien, " I'accomplissemenl » 

de tout Ie proces economique '. » 

Neanmoins certains auteurs ometten!,. dans leurs traitest fa partie 
relative it. la consommation. Us disent : la determination des biens desi
rables ne releve pas de I'economie, mais de la morate, de l'hygiene et 
de la politique. L'economie emp-runte aux sciences et aux autorites qui 
la dominent ses normes directrices; elle est en quelque sorte I'intendant 
qui prend les ordres de son maitre pour aviser aux moyens. de les 
executer. , 

II est vrai que Ie desir el "usage des biens materiels dependent 
en grande partie de I'orientalion donne. a toule la vie par I. 
morale, ainsi que des conseils de l'hygiene et des vues de la 
politique. 

Cependa,,!, l'economie a, elle aussi, voix au chapitre : 
1. Elle doi! ldairer Ia J1UJrale et Ia politique sar les biens dfspo

nib/es d, en general, sur toales /es ciramslanees ic1Jlwmiq/Jl!S relatives 
a Ia consommatiDn. Sans ces indications, les prescriptions de la 
conscience et de la loi· se reduiraient Ie plus souvent a des 
generalites qui les rendraient inefficaces. 

Par exemple, la morale- fait du travail un devoir, et, de l'usage Olodere 
des biens, une vertu. La rigueur de ces obligations dependra. en partie 
du moins, de l'abondance ou de la penurie des biens disponibles. 

La morale condamne Ie luxe; mais, parmi les motifs qu'el1e invoque, 
plusieurs sont empruntes aux effets funestes du luxe pour la prosperite 
puhlique. Quels sont ces elfets et comment se manifestent~ils? Ctest a 
Peconomiste a Ie pre~iser. 

La morale veut aussi que l'impot soit equitablement repartij mais, 
seulc} I'economie pourra trouver Jes moyens de cette equitable reparlition. , 
. __ ... _- ----
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2. D'ailleurs, la question de ]a eonsommation s'est elargie dans 
ees derniers temps. Ellecomprend fetutk dJl role &:onomil{ue et 
social dll t:Onsommatew. A une epoque oil les travailleurs, les 
chefs d'entreprise, les capitalistes et les proprieta.ires s'unissent en 
de vilstes groupements don! les actions et les reactions influencen! 
si puissamment ]a vie nationale, les eonsommateurs ont, eux 
aussi, des interets it defendre, des buts communs it pours.uivre et 
des devoirs it remplir. . 

Nous signalerons done, en terrninant eet ouvrage, les principales 
questions qui se classen! sous la rubrique de la consommation. 

Nous les grouperons en deux sections, don! la premiere sera 
eonsaeree it la. consommation privee et la seconde it la consom
mation puhlique. 



PREMIERE SECTION 

LA CONSOMMATION PRIVEE 

CHAPITRE I 

L'UTILISATION DES BIENS 
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t. - DEPlNITION DE LA. CONSOMMATlON 

n ne £aut pas confondre consommation· et destruction. II peut 
y avoir consommation sans destruction. 

Les <euvres dJart ne Sf detruisent pas par I'usage; un violon non plus, 
au contraire; ni les espaees d'un domaine utilise pour Ie pittoresque et 
pour 1a chassej ni les biens de jouissance au d'usage auxquels I'entreiien 
assure une duree quasi iIlimitee : Rome est encore alimentee par des 
aque.d:ucs construits sous les empereurs romains. 

D'autre part, la destruction ne suffil pas pour qu'il y ait COII

sOnlmation proprement dite. 
Un ouragan devaste les moissons; un tremblemen't de terre ravage 

une ville; un fou lacere un tableau: it n'y a pas·)! de consommation. 

La consommation est l'utilisation des biens pour /Ute fin t1JJlre 
que'" production. -. 

L'economie, d'accord avec la morale, ne s'occupe de la destruc
tion vaine ou sterile que pour la condamner ou la restreindre. 
Elle vise a l' emploi rationnel et judicieux des biens. Elle cherche 
Ie maximum d'uti/iM pour Ie minimum de destruaion. 

Aussi notre preoccupation dans celie derniere partie sera-t-eUe 
de tracer les regles de l'l!11lf1loi sage et econome des biens. Cest la 
raison pour I_queUe nous comnlencerons par parler de la conser
vation, de I'ecollomie et de I'epargne. 
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2. - CONSE'lYATION. - eC,?NOMIB. - t:;PA~GNB 

L'utilisation ralionnelle des biens s'oppose d'abord it leur 
deperdition; elle cornman de leur conserVation, leur tenue en 
bon etat. 

J. La conservation tient Ie milieu entre fa production et fa 
consommatwn. Elle continue d'ane cer/aine rnaniire fa prodtu:twn en 
perpeuimlt ses hetireltX ·effrts. 

Tout cavalier, tout cydiste, tout automobiliste sait qu'on peut faire 
durer de longues annees OUt au contraire, user en quelques mois, une 
befe au une machine suivant Ie soin et I'art qU'OD met OU qu'an ne met 
pas a s'en servir. II en'va de meme de toutes cboses dans l'economie 

. domestique, dans l'economie industrielle et dans reconomie puhlique. 

Dans la vie privee, la conservation est surtout Ie role de la 
femme et du proprVtain. Le feminisme, qui aboutit a mettre la 
femme hors de sa maison, et Ie socialisme, qui supprime la 
propria'; privee, se trouvenl ici en detaut. 

2. L' economie 1 consiste Ii tirer des c!wses fa plus grande 
atilite possible. 

CJest merveille de voir Ie parti qu'une menagere alert~ vigilante et 
habile parvient a .tirer de ressources mediocres; mais c'est metVeiUe 
aussi de voir lit. quantite de choses perdues, brisees, de-h~riorees, fletries J 

gachees, dans les maisons mal tenues . 
. De la, dans I. vie privee, I'importance de I'tfducation et de la 

formation menagire. 
Mais I'economie n'est pas moins opportune dans I'industrie et 

dans la vie publique. Son domaine y est immense et trop peu 
explore, quoique les dures necessites de la guerre aient allire 
I'attention de ce cOte et occasionn,; de reels progreso La Iec;on, 
pressante pour tous, fut plus severe pour l'Aliemagne; elle ne 
sera sans doute pas perdue. les « ersatz • ne subsisteront pas 
tous; surtout, its ne garderont pas la destination primitive qui 
leur avait ete donnee sous Ie coup d'une im!luctable necessite. 
Mais ]'jdee restera et ron continuera, pour n'en citer qu'un 
."emple, a transformer les feuilles mortes en papier. 

Parmi les principales economies a realiser, on pourrait mentionner : . 
oj "utilisation des dechets de toute sone ; detritus, scories, chiffons; 
b) une meineure utilisation des combustibles, dont la plus grande partie, 
e'est Ie cas de Ie dire, se dissipe en fumee; c) une meilleure utilisation 

I Nous prenons dani ce paragrapbe Ie mot &cnomie dans son sens vulgaire. 
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de la lumiere du jour. de la chaleur du soleil et de la force des eaux 
courantes : Ie changement de )'heure suivant les saisons est une appli
cation ingenieuse de ce principe; d) une meiileure utilisation du temps par 
Ie perfectionnement des moyens de transport et de correspondanc~ par]a 
standardisation des pracedes de classement, par I'amelioration des methodes 
pedagogiques. etc.; e) une meilleure utili~ation des forces humaines par 
Ie progres des methodes de- travail; f) Ja substitution d'objets moins' 
couteux a des objets plus couteux; g) la culture de plus en plus.inten
sive de la terre. 

3. A la conservation et a I'economie proprement dite doit se 
joindre l'epargne '. ~ 

L' epargne est IlM evnsommation difJtfree. 
Celte definition contient implicitement fa regie de J'epargne. 
Toute epargne est raisonnable qui aboutit 11 une consommation 

plus aboriaante au meilleure soit pour eelui qui Ia fait, soit pour 
la societe. 

Ainsi, iI est deraironnable d'epargner les frais necessaires pour la 
formation physique} intelleclueUe et morale, _de meme que pour la mise 
en valeur d'une propriete, ou pour I'etablissement et l'ou.tiUage d'une 
entreprise. Mais it est deraisonnable aussi de sacrifier au besoin present 
)es reserves necessaires de I'avenir. 

Necessite. - L'epargne s'impose particutierement de nos .lours 
a la classe ouvriere, a. cause de I'uniformite ,des salaires aux 
divers ages en depit des necessit';' changeanles de la vie '; 
a cause aussi de I'augmentation des salaires et des heures de 
loisir. Si Ie peuple n'apprenait pas a epargner, il se creerait des 
besoins factices et it tarirail les sourees de Ia capitalisation. 

Moyens. - Les moyens les plus efficace<; de I'epargne sont : 
10 Pour I'epargnant, de se dessaisir de son epargne, afin de 

se soustraire a la tentation d'y toucher; c'es! Ie secret de ia 
tirelire et de la Caissed'epargne '. 

20 L'epargne collective, a cause de I'emulation, de I'engagement 
pris et du contrOle exerce. 

-----------
1 Voye:z VERMEERSCH, Manuel social, n. p. 145 sq. 
Z Voyez p. 238. • 
3 Sur I'organisation et l'activU~ de la Coisst! ginbale d'i{Jargne et de ntraih' 

de BdJdtlUl!, voyez VERMEERSCH. Monud social, I. p. 77 sq.; II. Po 150; et 
MULLER. (juide $Odal de BellJique, p. 24 sq. 

La Caisse d'epargne a televe Ie taux de I'interet aUoue aux depots; II est 
de 3,60 % depuis juillet 1923. Si lion tient compte des faveurs fiscales dont 
beneficient ces depots (tax.e mobiJiere non prelevee -Si Ies inter~ts sont inferieurs 
i't 50 frs; taxe reduile ~ 2 0:0., s'its atteignent ce chUrre). 'ce taux co1espond. 

I. 

, -
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Le montant .des capitaux recueiUis dans les -ecoles e-t deposes a la 
Caisse d'epargne de Belgique s'est "Ieve, en 1923, it pres de 14.51)0.000 frs; 
51.253 nouveaux Jivrefs scolaires ont ete crees~ 

3° Une grande source d'ep'argne se trouve dans la slllhilite des 
habifluies. On n'utilise tout a faif que ce que I'on connail a fond; 
de plus, tout changement d'habitude entraine line de perdition de 
moyens. Ainsi, la depense exageree des femmes pour la toilette 
vient en partie des variations incessantes de la mode. 

suivant les cas, a. des taux bruts de 4,23 et de 4.15 0:'0 auxquels 1a taxe 
normale de I5 0/0 serait appliquee. . 

L'importance de I'institution apparait dans 11$ chiffres slrivants ! 

Nombre des comptes existant au ler janvier 1923 ~ 3.860.413 
,. 1924 : 

En plus : 
Montant des capitaux deposes au In janvier 1923 : 

1924 : 

En pius: 

3.991.173 ---
130.760 

1.871 millions 
2.003 • 

132 
Ces 132 millions se decomposaient en 74 'millions verses et 58 -millions 

d'int~ts inscrits sur Ies Iivre-ts des deposall1s. 
En janvier 1924, Pexddent des versements sur les retralts fut de plus de 

26 minions, soit 1 million pa.r jour ouvrable. 
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BIBLIOGRAPHIE. - Voyez les traites. particutierement P. LEROY-BEAULIEU, 

4e vol, qui pJaide pour Ie luxe, et C. OIDE. 2e , voL, qui Ie combat. -
H. BAUDRILLART, Histoin da luxe, 4- vol., Paris, 1878-1~80. 

Les mots luxe, luxueux, luxueusement s'emploient. avec une 
nuance de deaveur ou de blame; ils marquent un exees; rnais, 
Ull exees d'un caractere particuJier : ils, impliquent une idee de 
faste et d'ostenlation, qui se traduit surtoul par des depenses en 
maliere d'qbjets rares ou pro!cieux. 

Le luxe serail done fa iiepe/lSe exageree en objets de gram! prix, 
dans llIZ esprit de josle et d'osfentatiolt. 

Si ce caractere ne se reneQnlre pas, on a la prodigalite, la 
dilapidation, I'incurie, Ie desordre, I'inhabilete, ou les, exces de 
depense dus a une passion quelconque. 

La notion de luxe est relaiive; c'est ce qui provoque les 
eontroverses et rend delicate la delimitation des frontieres entre 
Ie superflu permis et Ie superflu con damnable. Le luxe du pauvre 

'esl Ie. ""cessaire de I'homme aise et Ie luxe de I'homme ais<' est 
Ie necessaire du riche. D'ailJeurs, les qualificatifs de paUVTe, d'aise ' 
et de riche peuyent 's'appJiquer 11 des regions el 11 des epoques 
aussi bien qu'a des individus. Le necessaire de l'Europeen -est un 

,luxe pour Ie negre; pour l'Europeen lui-meme, Ie necessaire 
d'aujourd'hui eilt eli! un luxe hier encore. 

Tout cela esl vrai. Mais Ie paradoxe du luxe s'expJique aisemenl, 
si I'on considere que I'homme et Ie monde qu'il habite, sont 
changcants et progressifs. II ne faut done pas ehercher une mesure 
uniforme et invariable des besoins humains; it ne faut pas 
pretendre figer les hommes dans un mode de vie slationnaire. 
Enfin, I'usage des biens materiels est de soi indifferent; il vaul par 
la fin que poursuit celui qui en use et par Ie sentiment qui !'anime. 

Ces remarques' contiennent les principes de solution de la question 
du luxe el meme de la queslion plus generale et tout aussi importante 
des depenses excessives, doni Ie luxe n'est qu'une espeee. 

Nous pourrions formuler, sur les depenses 6xc6ssives,.les regles 
suivaotes : . 

I. Toule depense qui sacrifie Ie necessaire a I'ulile, ou I'utile 
au superflu esl moralement blamable. 
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2. Mais il De faul pas tracer etroilemenl Ie cerc\e du necessaire 
et de I'utile. 

1.1 ne se limite pas aux preoccupations rnaterienes : vivre, vetemenf, 
couverl Le souci d{~ 1a vie religieuse et morafe est obligatoire; Ie 
de.veloppement de fa vie intellectuelle et a{'fistique, les reJations sociales, 
Ja tenue, Ie deconu:l et memet pDur les personnes constituees en 
dignite~ une certaine grandeur qui" au degre supreme, va jusquJa" la 
magnificenc~ pe~vent etre raisonnables et meme s'imposer. 

3. Dans ces rnalieres surtout - qui dependent tellement des 
mreurs; des habitudes, dt\ milieu, de la richesse publique, des 
traditions et des circonslances - la vertu reside dans un jusle 
milieu. La morale dit sagement it chacun de vivre selon sa 
condition, de s'inspirer de sentiments avouables el de poursuivre 
des buts vertueux. 

4. Au resle, puisque la fortune ou les revenus different beaucoup 
selon les personnes, les epoques et les regions, ces diversi!es se 
traduisent normalement dans I'usage plus ou moins large des biens. 

Du point de vue economique, trois rt!f1UlI't/llI!S doivent retenir 
!'attention : ' 

I. Les riches fOllt it leurs frais !'experience des nouveaules 
coideuses. CeUes qui n'on! pas d'utilite vraie sonl bientol 
'delaissees; elles son! fatalemen! remplacees par d'autres, rien n'etant 
plus ephemere que la nouvt'aute.. CeI!es qui, au contraire, repondent 

, it un besoin reel cI stable se multiplien! et se r,;pandenl it la 
longue. Mais leur diffusion suppose une' periode d'essais, de 
talonnements, de pcrfectiollnements dispendieux et aleatoires. En 
cas de sucees, la fabrication s'organise petit it petit, Ie prix s'abaisse 
et !'emploi se geoc,r:t1ise a I'avantage de lous, 

Presque tous les ohjets qui nous sont devenus quasi indispensables 
ont e:te jadis des objets de luxe : 1a vaisselle, Ie linge de corps, les 
mouchoirs, Jes installalions hygieniques, "eau et la lumiere a taus les 
etages, les montres, les bicydettes, les talons en caoutchouc. Demain, 
les automobiles De scront pas plus des objets de luxe que les fiaeres 
ou les tramways. 

II De faut done pas eondamner eomme superflue loute satis· 
faction d'un besoin nouveau, mais tacher de di.scemer flJl rontroire 
f utiIiU vroie que peI1l offrb llIU! tUtvuverll! d Ie moyen de Ia vulgarisRr. 

2. II faut, consider. 'T sur:out si Ia satisfaction dJl besom en ql/l!Sfion 
ne demande pas llIU! des/rU£tion de biens supErieure a f u/ili/E quO on 

'en tire; en d'autres tennes, si !a part de richesse et de travail 
employee ne risque pas de reduire la part qui devrail eire reservee 
a d'autres besoins plus importants. C'est une question de proportion. 
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Celie regIe se precisera par les exemples suivants que nous 
emprunlons a C Oide : 

Le gout des fleurs inconnu a nos ancetres s'est propaae depuis une 
trentaine d'annees. Si pour un banquet - ou un enterrement - on 
CQuvre la table ou Ie cerrueiJ de monceaux de fleurs qui representent Ie 
travail d'une annee ~pour deux ouvriers; si.,.pour decorer un salon, iI faut 
des dahlias bleus que I'on aura fait epanouir dans des serres, en bnilant 
plus de charbon qu'il n'en faudraif- pour chauHer dix families tout un 
hiver} la disproportion est evidente 1. 

3. II ne sulfit pas de repondre que les depenses de luxe, si 
elles sont blamables du point de vue individuel, sonl indifferenles 
du poinl de vue e.:onomique general, parce qu'elles se resolvent, 
en definilive, par un tUp!acement de ricJzesse, sans deperdition. 
II Jaut distinguer : 

~ Qulun viveur ofire a ses amis un diner a mille francs par tete, la 
morale pourra s'en affliger et sa ·famille fera bien de lui nommer un 
conseil judiciaire, mais I'economie poJitique s'en desinteresse, ear I'argent 
sorti de la poche du prodigue n'en sera que mieux place dans ceUe du 
res.taurateur. Et quant aux plats qui sont consommes - huitres, bisques, 
truffesl vins de grande marque - its n'auront rien en1eve a la table des 
pauvres. Pense..f.-on qu'il soit au pouvoir dlun prodigue de se faire ogre: 
par ce diner. l'approvisionnement national n'est pas plus reduit qu'll ne 
Ie serait par un diner a 3 fro 50, meme moins. 

Mais si une elegante fait coudre a sa robe de bal quelques metres de 
dentelle qui auront exige plusieurs annees de travail, sans doute l~ou· 
vriere ne s'en ptaindra Pas. mais la nation en souffrira .•.• Si un lord 
d'Angieterre, pour se donner Ie plaisir de faire tirer a ses invites quelques 
coqs de bruyere, ronvertit en terrain de chasse des terres qui auraient 
pu produire des aliments pour plusieurs centaines de ses concitoyens; 
s'il entretient une armee de gardes--chasse qui emploie~aient plus uti~ 
lement leur temps en labourant ses terres qulen les gardant, ~urtout dans 
un pays qui doit faire venir de l'etranger les trois quarts de son pain, 
voila un luxe anti-eronomique 1, .. . 

4. Toulefois les 'caleuls que I'on elablit pour chiffrer Ie montant 
des ulililes reelles perdues par les depenses de luxe sont souvenl 
enlacbes d'exageration. Comme Ie remarque juslement P. Leroy
Beaulieu " Ie dechel ne se mesure pas au prix depense pour. des 
objets de luxe. Ce que Ie luxe paie d'une !..~on si large, en 
general, ce n'esl pas la quantile de la marchandise, ni la quantite 
du travail, mais la qualilt' de I. marcbandisc el du travail. Un 
-~--~----------

I C. OlDE, (Aurs, 11, p. 505-500. 
t Id" ibid. 
:1 LEROY-B2AULIEtp. Traitl, lV. p. 2.75. 
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milliard de francs d'objels de luxe ne correspond nullement i 10 
somme c!e travail et de forces humaines qu'exigerait un milliard 
de francs de pommes de terre, on de bit;, ou de vetements et de 
mobiliers grassietS. • 

REMARQUE. - Nons ne parlons pas des eonsommations nocives 
eomme celles de I'alcool, des stupefiants, du labae a forte dose, etc. 
Qu'elles soient economiquemenl avantageuses ou desavantageuses, 
ellessont moralemenl et hygieniquemenl ·mauvaises, et done 
condamnables. 
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CHAPITRE III 

CONSOMMATION ET POPULATION 
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I. - 1.ES ACCROISSBMENTS BT LA ItBPAItTITION nBS CONSOMMATIONS 

I. Nous considererons d'abord les accroissements realises et les 
accroissements souhaitables, afin de prendre 'une vue des prog,es 
acromplis et des nouveaux progm a poUTSuivre. 

loLa richesse generate a betmcoup augmente depuis un siirte.' 
Nous en avons foumi diverses preuves au cours de eet ouvrag~ 
notamment II propos des machines et de la tbeorie de I'appau- ' 
vrissement des masses >', 

Des statistiques etablissant direclement la aJnsommatitJn des" 
principales denrtes par tete d'habilartt confirment nos conclusions. 

1 Voyez p. 37 et 141 sq. 
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Voici, pour la France, quelques exemples; l'accroissement rei eve pour 
les cinquante demieres annees y est du double au quintuple : 

1860 
1913 

Vin Biin Sucn Call Caeao Tabac Pom. de ~rre 
75 lit 18 lit 5.500 gr. 930' gr. 12 gr. 75 gr. 182 kg. 

126 32 16.800 2.\lOO ()9 109 370 1 

A I'accroissement de la consommation par tete, iI faut ajouter 
I'accroissemenl de consommalion qui resulte de I'augmentation de 
la population. 

Les chiffres suivants donneront une idee de J'imporiance de cette 
augmentation : 

La population du monde entier etait approximativemen{ 

en 1760, de 750 millions d'habilants 
en 1911, de 1.650 

La population de l'Europe etait approximativement 
en 1700, de 130 millions d'habilanls 
en 1811, de ISO 
en 1861, de 2SO 
en 1911, de 450 

La densite moyenne de la population par kilometre carre est aciueUement: 
en Europe, de 45; en Asie, de 19; en Afrique, de 5;· en Oceanie~ de 5; 
en Amerique, de 4. 

Elle esl,. en Belgique, de 255 '. 
20 Neanmoins, iI n'esl pas douteux que, dans I'ensemble, beautvup 

d'/wmmes n.e disposent pas encore d'une somme de biens suffisante. 
Meme dans nos pays, iI reste beaucoup a faire pour assurer pleinemenl 
Ie necessaire a la masse de la population. Sans parler des indigents 
proprement dits, deux progres importants sont a realiser pour une 
grande partie du peuple : a) f /uJlJitJJtwn dna itre ameliortfe, de fa~on 
a satisfaire pleinement aux lois de Ia morale et de I'hygiene, et b) les 
assumnres dnivent eire iiend= Ii was Ies aU!as {JIJX(juels elles petlvent 
parer, a savoir: les accidents, Ia vieillesse, la maladie, Ie chomage, !'inva· 
Iidit" ou la mort prematuree du chef de famille, I~ charges familiales. 

Quant aux populations arrierees ou sauvages, en05 doivent etre ' 
amenees peu a peu a un genre de vie plus digne et plus moral, 
dont les exigences economiques seronl plus Bevee.. 

Ces ameliorations he peuvent eire esperees, sinon pour une ires 
faible part; d'un mode de repartition plus equitable, du moins dans 
des pays,. comme la Belgique, Ia France, !a Suisse, ele, ou la 
propriet~ est tres divisee. 

II resle done a 105 chercher dans un accroissemenl de la produc-
---------

1 C. GIDE, Cout'S, 11. p. 474. 
I TRUCHV. etlan d'kfJnomi~ /XJ/itique# II p. 5$.59. 
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tion et dans 10 generalisation des pratiques de conservation, d'eco
nomie el d'epargne doni nous avons parle ci-dessus. 

II. On pourrait se demander aussi aJl1IJ1II!.U se distribuent dIJns· 
flit budget Ies prin£ipales d£penses el queUe est fa proportion des 
tUpenses de ".eme genn dIJns Ies petits, les 11WYi!1lS et Ies gros budgets. 

Ces donnees aideraient a l'inierpretltion des index-nu.rn.bers I 

elablissant Ie cout de la vie a differentes epoques; elles permettraient 
aussi de preciser les biens dont I. multiplication serai! Ie plus desirable, 

Considerons les depenses consacrees it I'alimentation, au vetement, 
iI I'habitation, au confort el .ux distractions, et demandons'nous 
queUes portions respectives elles absorbent dans les budgets des 
differentes classes de la population. 

les monographies de le Play, les lravauxf, talistiques d'Engel, 
et une enqu~e americaine sur les budgets oltvriers • donnent sur 
ce sujet des conclusions 11 peu pres concordantes, qui peuventse 
resumer comme suit : . 

Pour I'alimenfo.tion, la part qui lui est affecl';" esl en proporlion 
inverse du revenu : elle prend pl,!s de la lYj0itie des petits salaires; 
elle tombe au tiers pour 1es hauts salaires et bien au-dessous pour 
les gros revenus. 

Pour Ie .element, I'accord n'esl pas comple! : Engel dit 1. 
depense proportionnelle au revenu; d'auires pretendenl qu'elle 
croit plus que proportionnellement au revenu. 

Pour I'habitation. comprenantle logement, Ie cJ'auffage et l'ecJairage, 
la part proportionnelle serait la mme dans les differents revenus '. 

\ Les intkx-ntunbe1'$ ou Mmbres-indias sont des nOl.1bres· qui. 'etablis par 
comparaison avec un autre nombrt pris comme base, int:iquent }'augmentation 
ou la diminution du oout de la vie. . 

eindice simpk ne tient pas compte de la -part pMI'OI tionnelle de chacune 
des depenses dans I'ensemble du budget considere. 

L'indice pondhT tient compte de ceUe proportion. 
L'indice du coilt de la vie est pubJie tous Is muis dans Ie BuDdin du 

rovil11il/mI~nt annue a la Revue du T ravaiJ. - Cfr. Balle,in du nJviJaiJkment~ 
1920, p. 523 sq. 

'2: V()yez AUssi I'enqul!te alimentaire effectu& "en 191.l par t;lnstitut de 
Sociologie Solvay et Ie Bulldin du rtJPi"lIJillmtmt, 1920. i'. 52.1 sq. 

:t It faut noter, que 1& depense en logement s·aggr.lVe beauooup it. mesure 
que la population s'agglomere; c'est un cas de rente. I)·une enquete du 
Ministere du Travail de France, i1 Rsuite que, pour Ie meme logement, 
a Paris. Ie loyer a augmente comme suit : 

1810 1830 1850 1870 IgOO 1903 1913 
SO 100 120 220 320 350 400 francs " • 

.. OIDE, loc. m., po 490. 
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pour les dEpenses' de conforl ei if agrement, elles s'accroissent 
beaucoup avec l'augmentation du revenu. 

Une enquete americaine SUT 

gUe.rTe1 Ies chiffres suivants : 
les budgets ouvriers donnait, avant la 

Nourriture 
Logemertt 
Vetement 
Confort 

Au-dessous 
de 1.000 Irs 

Entre 
3.000 et 4.000 

Au-dessus 
de 6.000 frs 

51 % 42 0·'0 32 0/0 

25 % 23 % 22 0/0 

9 % 13 % 16 0;0 

15 0, 0 _~~ ----.!l~/~ 
100 % 100 0io 100 0,'0 

En france, la proportion est plus eJevee pour la noumture; eUe va, 
suivant les ~enus, de 66 it 55 0'0; elle est moindre pour Ie logem'ent 
et Ie vetement 1. ' 

De ces statistiques, il resulte que ce sont 1es produits neces
saires 11. l'alimenlation et a J'habitation qu'it importerait surtout de 
multiplier et d'economiser si I'on veut ameliorer [a situation de 
[a masse du peupJe. 

2. - LA THfioRIB D6 MALTHUS 

Malthus se demandait si, dallS l'avenir, la production pourrait 
suffire a la consommation. 

Ses vues J exprimees en '1798 dans son fameux Essay Oft 1M principle 
0/ population :2~ etment pessimistes, et sans doute serait-il surpris) s'iI 
revenall sur terre, de s'apereevoir que, cent vingt-cinq ans apres la 
publicallon de son ouvrageJ Je monde n'est pas encore it la veiIJe de 
mourir de faim. Sans doute aussi serait-il indigne de constater la defor
mation que des disciples pervers ont fait subir a ses conseiJs. 

,Nous reproduirons ks donn"" tsSMiielJes tk sa tkforie, puis nous en 
lerons fa critique. 

La population humaine, disait Malthus, tend a s'accroitre suivan! 
une progression geometrique, landis que les moyens de subsis
tance ne peuvent guere s'accroitre que suivan! une progression 
arith~etique. 

La progression de Ia population est comme les nombres 
1 2 4 8 16 32 64 128 256 

La progr.ession des subsistances est comme les nombres 
1234567 S 9 

t C. aiDE, '"- ciJv p. 477. . 
i L'ouvrage. imprim~ des 11~, fut remani,e et publie en 1S03.. 
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La periode qui separe une generation de la suivante elant 
d'environ 25 ans, Mallhus en concluai! que, si rien n'enlravait son 
accroissement naturel, la population serait aux subsislances, dans 
un siecle, comme 16 est it 5; dans deux siooes, comme 256 est 
11 9; dans trois siooes, comme 4.096 est a 13. 

Les causes etrangeres su~ceptibles de limiter \'aeeroissement de 
la population se ramenent a trois : fes jVaax. comme la famine, 
les epidemies, la guerre, la misere; fes vias. 'par lesquels les 
hommes se detruisent eux-memes; enfin, fa ronirainte IlUJfUle. 

II entend par contrainte morale Ie ~oncement au mariage,. ou Ie 
retard du mariage pour ceux qui n'auraient pas les re~sources suffisantes 
pour elever nne famille, Oll la continence danS Ie mariage. 

Si I'une de ces trois causes ne joue pas, il est fatal que les 
autres la ~uppleent par un regain d'activile. Aussi Ie s~ul moyen 
de, rendre moins necessaire et mains falale I'action calamiteuse 
des' fleaux et des vices est-i1 de recaurir a la contrain!e 
morale. 

n est a Roter que jamais Malthus n'a preconise autre chose que Ie 
renoncement au manage, ie retard du manage ou la continence dans Ie 
manage, et qu'iI reprouvait formellement tout moyen immoral pour 
arriver it son but. us neo-maUhusiens oubiient en cela les enseignements 
de leu. maitre. 

Critique_ - La theorie de Mallhus est-elle vraie qllllltt d 
l' aa:roissemeni des subsisfmza!s? 

La reponse devrait varier suivan! les epoques. On peut conceder 
que I'accroissement des, subsistances ne se produit pas generale
ment suivan! une progression geometrique. 

Est-elle exacte qllllltt d fa f£ndance d l'accroisst!1nent de fa 
populo.lion? 

Si I'on ne considere que la. fecondite naturelle, oui encore. 
Quand meme la raison de la progression serait 1,5 au lieu de 2, 

, les conclusions n'en seraient pas infirmees pour I'essenliel. 11 esl 
donc superflu de discute. ce point. . 

Est-elle vraie aussi qaant flIlX causes susceptibfes de nlOlUrer 
l'aa:roissement de fa populo.tion, a savoir les fleaux, les vices et 
la contrain!e morale? 

Oui, encore. Car on ne voit pas de signe d'une sterilit;; naturelle 
qui devrait atteindre dans un avenir rapproche I'ensemble de la 
race humaine. 

Si done on parvenait a enrayer serieusement les fleaux et les 
vices qui s'opposent a la multiplication du genre humain, 10 
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contrainte morale, tdle que la concevait Malthus, s'imposerail 
certainement. 

Ene a d'ailleurs ere pratiquee de tout temps par les hommes qui 
avaient assez de sagesse et de vertu pour s'y soumettre; a toutes les 
epoques, on a vu des jeunes gens renoncer au mariage ou differer leur 
union, parce qu'ils ne disposaicnt pas des ressources necessaires pour 
fonder une famill~ et rien n'est plus commun~ que d'entendre un pere 
dire a son fils : tu te marieras quand tu auras une. position. 

Mais l'erreur de Malthus fut de sous-tvaJuer faction des jl/mlx 
ct des vices, de crier une sorle de phobie de fa slUfJOpulation et de 
pTichu fa ronirainte nwra/e romme un devou intmediat ct universe/, 
avani Ii' avau sapprime res aatres causes de limiiation. 

La demiere guerre s'est chargee de montrer que les craintes de 
Malthus etaient prematurees. Elle a saigne a blanc celui des pays qui avait 
precisemenl Ie plus prete !'oreille aux conseHs d'une prudence pusilla~ 
nime et criminelle. Ene a ravage Ie monde. Elle a conduit Ie pays 
predsement Ie moins peuple de l'Europe (Ia Russie, qui n'avait que 
6 habitants au km. earrt!) a un tel eiat de detresse qu'on se demande 
ce qui restera de sa population. 

Le pire est que la theorie de Malthus a servi de pre/ede aux 
neo-malthusiens pour excuser leur propagande de ' ~ontrainte 

immorale. " 
Le mal es.t si profond, sa Contagion' esl si rapide que, dans 

beaucoup de pays, on approche du point oil tout accroissement 
de population cessera, puis fera place a la depopulation. 

La Belgique esl non seulement menae"" de ce vice el de ce 
fleau; mais elle en est deja infect"" a tel point que la reaction 
s'impose avec une urgenle necessil" 1 

1 De lina it 1U2, Ie taux de la natalite se maintint sensiblement el fut de 31 
a 32 pour mille habitants. 

A partir de IsS3, il decroit lentement jusqu'en 1902. ou i1 est de 28, ayant 
baisse de "3 points en vingt ans. 

A partir de 1902 jusqu~en 1913, la chule se pnkipite; Ie bux passe de 2S 
a 22, perdant si~ points en onze ans; la baisse est quatre fois plus raplde que 
dans la periode precedente. ' 

A )a meme epoque. Jes quatre grandes agglomerations du pays trahissaient 
de fll~n alarmante les progres du mal. D'apres la statistique de 1912, f'agg!ome~ 
ration d1 AnverS Hait ~ 21,22 pour mille; celie de Oand t a 17,29; celie de Bruxelles. 
a 15,75 et ceUe de liege, a 15,42. Or. Paris est i 17. Gand etait done au niveau 
de Paris; Bruxelles et Liege, all-dessous. 

Depuis 1013.1es statistiques ne pennettmt plus d'etablir de comparaison avec 
Ie passe, mais tout nons avertit que la chute a continue d que Ie taux de la 
natalite sera, dans quelques annees, de IS pour mille. 
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3, - EMf()~ATION tiT COLONISATION 

Sans entrer dans Ie detail de ces questions qui relevent de 
traites spedaux, nous voulons signaler et souligner . formellement 
leur importance au point de vue du developpement de [a popu
lation et de Ia lutte contre Ie neo-malthusianisme. 

Trop longtemps, par cminte des perils materiels et moraux qui 
accompagnent toute entreprise d'emigration ou de colonisation 
it Ses debuts, par un attachement exagere aussi au sol et au 
docher natal, les Belges ont Resile a s'expatrier et a tenter les 
aventures de 10 vie de colon. 

II faut absolument rompre avec ces errements. II faut envisager 
les moyens d'une large emigration vers les pays neufs et vers Ie 
Congo. 

le preoepte divin est : Croissez et ~ remplissez 10 terre. II dit : 
10 terre, et non pas Ie coin du globe oil vous etes ne. Or, Ii cote 
de regions oil I. population deja dense ne pourra pas toujours 
s'acCroitre, s'ouvrent d'immenses' espaces a 'peine habites, comme 
la Russie d'Europe (19 habitants au Inn. carre'), les Etats-Unis (12), 
Ie Canada (0,7), Ie Bresil (2), I' Argentine (I,4), Ie Chili (4), etc. 

Cest aux peuples les plus entreprenants, les plus vigoureux, 
les mieux doues, les plus hardis qu'incombe la tache de coloniser 
ces regions. lls doivent y envoyer non pas les dechets de leur 
popUlation mais au contraire son elite, puisque 10 tache est a la 
fois plus difficile et plus chargee de promesses. 
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CHAPITRE IV 
, 

L'OR(iANISATION DES CONSOMMATEURS 

BIBLIOGRAPHIE. - C. GIDe, COUTS, II, Paris, ]919. - Voyez les ouvrages 
indiques su&" Ia cooperation, p. 72; sur Porganisation des eatholiques hoUandais." 
p. 242; sur la nationalisation. p. 94 sq. - L 'Adze/~ur, Bulletin de I'organisation 
des consommateurs. Bruxelles. 

En parlant de la concurrence el du commerce, nous avons dil 
que les producteurs et les commer~nts wien! interesses a servir 
leurs clients, c'esl-a-dire les consommaleurs, au mieux de leurs 
desirs el a bon prix-

Ceci est exact dans I'hypothese d'une concurrence ideale que 
rien n'entrave ni n'alourdil, Mais ce n'es! plus exact quand les cir
conslances conferenl aux producteurs ou aux commer~nts un 
monopole ou une preponderance qui 's'el1 approche. 

Le consommaleur ne peu! done, en. toute hypothese. s'en remellre 
'" au jeu sponlane de la concurrence. Quand les producteurs s'unissen! 

pour se menager des benefices et des salaires eleves; quand les 
commer~nts profiten! de la « conjondure » pour forcer les prix, 
c'est Ie consommateur qui paie les frais de leur accord. 

Pour echapper a cette emeruit", iI dispose des moyens 
suivants : 

1. II peul resfreindre sa dt!pense et amener la partie adverse 11 
composition. II peut, en particulier, pratiquer Ia consommaiion en 
commun. L'agglomeration de la population el la fadlil" des trans
ports lui offrenl ii celie fin des fadliles de plus en plus grandes. 

De fait, la consomrnation en commun est plus frequente que par Ie 
passe; on en trouve des applications nombreuses; par: exemple, les 
spectacles et concerts, I'enseignemen~ les musees, _Ies transports de 
tout genre, les services ouverts a tous comme, les P. T. T., les bains 
publics, les restaurants, enfin les maison~ a logements multiples. 

L'intimite el Ie calme du borne prive en patissent; c'est la 
ran~on de la vie intense et grouillante que lant de nos contem-
porains recherchenl ou subissenl ' 

2_ Les consommateurs peuvent aussi .'unir: 0) pollF s£ passer 
do prodiJdeui- 00 do commerrunt 

Nous avons indique plus haul Ie principe des cooperatives 
de consommalion '. Leur efficacile apparait dans ce fait que 

1 Voyez p. 114 et 73. 
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I'economie tealisee au profit de leurs membres par les coopera
tives anglaises de consommation se chiffrait annuellement avant 
10 guerre par 400 millions de francs. On pell! dire que la con; 
sommation en grand offre des avantages analogues a ceux de la 
grande en!reprise. 

Quant ii 10 cooperative de production, ses succes sont beaucoup 
plus modestes. Elle ne reussit guere qu'en se greffant sur les 
cooperatives de consommation et en travaillant pour elles. 

h) Mais les consommateurs peuven! s'unir Bussi pour s'opposer 
dircctement au.x exigences des Ven8eurs. De la, les /igues Ii' acheteurs 
qui on~ surgi apres la guerre par reaction conlre I~ cherte exor

, bilan!e de la vie. Malheureusemenl Ie lien social enlre les consom
maleurs e,st !res biche; I'unite el, la perseverance sonl difficiles 
dans I'aclion en ordre disperse. 

c) On a vu des groupements de consommateurs diriger leur 
effort ii la fais confre ks vendears et conire d'aulres consommateurs. 
Telles, les ligues ayant pour but d'obliger les commer~nts ou les 
producteurs a consentir il leurs ouvriers ou employes des conditions 
de travail equilables, ou il ne vendre que des produils de bonne 
qualite. Ces \igues ont eu un certain sucee. pour emouvoir 

,I'opinion au sujet du travail -A domicile. Elles sont plus efficoces 
pour boycoUer les consommations nocives ou les en!reprises 
immorales. l'exemple Ie plus fameux est foumi par les ligues 
antialcooliques. 

d) Enlin une place doit etre menagee aux reprlsentants des 
consommateurs dans les Commissions et dans -Ies Conseils charges 
de regler la production et les prix, comme dans la direction des 
regies. 

P. V. FAllON. Ec.lUJmiL - 1m. 13 



SECOND!: SECTION 

LA CONSOMMATION PUBLIQUE 

CHAPITRE I 

L'IMPOT 

BIBLIOGRAPHIE. - VERMEERSCH, S. I., VelilslilU:, Q. 3, 2- edit, Bruges, 1904; 
- Rapport au eongris d·ktJ1lbI1f~ sodale catltolil/IU, Liige, lena - L CossA, 
PnmiHs liiments d~ ltz sci'encr des finances, trad. sur la 11 e &lit •• Paris, 1920 
(donne d'exceJlentes bibliographies oorrespondant aux differents chapitres). -
L. SAY~ Dictionnain da /intutas. 2 voL, Paris, 1889-1894. - O. JtZE, COIU3 
ltemmtaire de sden« ties /manas, 6c ed, Paris. 1922. ~ Rnue de s~ et de 
IIgislatiQn /iru:uuUrel 'Paris, 1902. sq. - P. LE.ROy-BEAUUEU. TraiH de Itz sdetz« 
desfmlUZm, ScM, Paris, 1912..- H. Dans, L'impOt, Bruxe11es, 1889. - DE GREEF, 
La sde.na ths liruznas~ 2e ed., 2 vol., Paris. ...:.- La impOts d~ C1111SommtlJion. 
BruxeUes, 1854. - N. O. PIERSON, lts nvmus th l'EtaJ., trad., Paris, 1913. -
Discours de M. Theunis l1a Cbambre beIge,S avril 1922. 

J. -' NisC1:3SSJTi3 DB L'JMPOT 

Une notable partie des biens exislants est consommee par les 
pouvoirs publics. 

L'Etat 1 a des charges. II doit defendre Ie telTitoire : iI lui faut 
une armee. II d.oit maintenir I'ordre, prevenir les conflits ou les 
regler quand ils eclalent : it lui faut une police, des tribunaux, 
des prisons. II doit Iegiferer, gouverner et adminis!rer Ie pays : 
it lui faut un parlemen!, une administration et une foroe publique 

_ pour llssurer I'execution des lois. II doit suppleer a I'insuffisance 
des particuliers pour ·atteindre les buts qui depassen! les efforts 
individuels : iI lui faut des organes et des moyens de loul genre. 
II doit; dans notre regime economique, intervenir par des subsides 
dans les assurances socia/es 0. 

L' Efat a done besom de 1't!SSf)1VQ!$ et, puisque sa mission el 
necessaire et obligatoire, it a Ie droit de se les procurer. 

Oil les trouvera-t-il? 

1 NODS dlrons l'ttat pour plus de brihet~, rnais nous comprenons dans l'ttat 
les pODYoirs qui lui soot subOrdonn6. A savoir les Provinces et Ie! Communes. 

I Voyez d-dessus, p. 233.-



387 

Ou bien dans un domaitte qu'iI exploiterait pour en tirer des revenus; 
ou bien dans des pre"!evemmts operes sur les revenus des citoyens. 

La propriete et !'enlreprise d'Etat Sf henrtent a une foule d'objec
tions sur lesquflles nous avons insisle precedemment et. d'ou iI 
ressort que, si I'exploitation d'un domaine public par l'EIat ne doit 
pas etre absolumen! condamnee, elle n'est pas, en principe, la source 
d'ou iI peut tirer les moyens de faire face a ses besoins '. 

Resten! les preievements a operer sur les biens des particuliers, 
c'est-a-dire l'impot 2. 

z. - NATU~H ET FONDEmENT DB L~IMPOT 

L'impot est une coniri/Jution aux cJuuges puhliques, impostfe aux 
particuJiers par Ie POUIlOir. 

L'impot se distingue du plage ou pm paye en' mow d'un 
avantage immediat procure a cefIJi qui l' acquiite. 

Ainsi, la taxe pour l'utilisation d'un pont ou d'une ecluse, pour Ie 
transport des lettres ou pour ('usage du telephone ne soot pas des 
impois, i moins que l'Etal ne force leo prix au dela de ce que demande . 
fa justice commutative, comme iI arrive, dans certains pays] pour les 
tabacst les allumeties, Ies cartes a jouer, etc. ' 

L'impot est dii par les particuliers, parce que chacun a Ie 
devoir de participer a fa soeW politique et de conirihuer selDn ses ) 
moyens a fa nfalisation da but social. 

L'impot est donc une charge psrsonnelle, c'est-a-dire atteignant 
directement la personne des citoyens, et, non pas une charge , 
reelle, c'est-a-dire frappant directement les biens. / 

L'impot ne Irouve pas son fondement dans un droi,t que l'Etat 
possroerait sur les proprMtes de ses sujets, mais dans Ie droit de 
l'Etat de faire appel au COll(()urs des citoyens pour l'accomplissement 
de sa mission. 

En effet : lola societe politique n'est pas une societe de biens 
mais de personnes; 

20 L'Etat n'est pas Ie coproprietaire des biens de ses sujets. Son 
pouvoir est un pouvoir de juridiction, qui I'autorise a. legiferer, a 

1 Voyez d-dessus. p. 94 sq. 
2 Les preJevements A op~rer sur les biens des particuliers comprennent aussi 

les ~prunlsr en ce sens que Ie remboursement des empruniJ; se fait au moyen 
d'irnpats preleves dans l'avenir. Emprunter, c'est,. pour un Etat, reporter sa 
depense prfsente sur 1ea generations futures. Nous avons parle des emprunts 
publics d.aessus. p. 349 sq. 
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gouvemer el it juger, mais non pas un pouvoir de propriete. 
La copropriele des biens n'est pas necessaire a la mission de 
I'Etal; elle ne se justifie <lone pas en droit naturel. Elle n'est pas 
non p1u.s etablie par la loi positive. 

Les biens des citoyens ne sont done mis it la disposition des 
pouvoir. publics que pM rintumediaire de /nus posusseurl privls. 

En resume, Ie fondement de I'impot reside dans les principes 
suivanls : III societe politique est necessaire et obligatoire pour 
tous les habitants d'un territoire. CIzacun a Ie devoir de IXJlZUWuer 
selon ses moyelZS et dans la l11I!SUT/! des lIIftzssites publiques Ii.la 
reaJisation do. bat social L'imp6t est rufcessaire Ii ce bat CIwmn est 
done te/Ut d'y participer selon ses ressources ' . 

.!. - CONCBPT10NS ERRONE6S Dc L'IMPOT 

On a voulu donner 11 I'impot les fondemenls suivanls : 
I. L';mpo! serail la r{trwaiion des servi~ rtf"!,,, par l'EtaJ d t:luzque 

contribaable. 
Mais a) comment estimer la part au la valeur des services r~s par 

chacun des citoyens? 
h) Ce -Principe amenerait a exiger plus d'impots des pauvres que des 

riches. La Ioi est 1a defense des faibles~· Les riches ont de quoi se pro
teger et se faire justice eux-~memes; ils ont moins besoin de l'Etat que 
les pauvres. ~ 

2 L';mpO! esl une prime d'assllTtllUZ pour fa slauiU galTllZti, par l'Etat 
aux ciliJyms eI d leurs proprUtis. 

L'insuffisance de cette explication resuUe des critiques que nous 
venons d'adresser a Ja theone precedente. De plus. i1 ne fauf pas perdre 
de vue que Ie role de-I'Etat ne se' borne pas a garantir la securite des 
biens et des personnes; il s·etend a la realisation du bien commun par 
les efforts de tous. 

1 Obliga/iQn fk payer rimpOL - Le cito),en qui refuse l·impOt se met en etat 
de rebeUion. puisqu'il refuse a l'Etat Ie moyen indispensable de remplir ~ 
mission, iI rend. autant qu'il depend de lui. II. sociEte impossible. Celui qui 
fraude sur I'impot, commet Ia meme faute, quoique dans une moiudre mesure. 

Vun et I'liutre se rendent coupables, en outre. d'une injustice -envers leurs 
condtoyens, puisque l'impi>t qu>ils De paien1 pas retombe sur les autres. 

En prilU:i/M dOnG, fa loi fiscale obJigr m c:onst:kna. 
Mais chez nous, J'habi1ude de frauder Je fisc est tellement inveterEe que Ie 

l~gislateuT n'a pas voulu urger l'obligation de conscience.. de peur qu'e1le De 

crat un prijlldice &llX seuls honnetes gens. Neanmoins. 1es fraude:s qui dipas
seraient notab1em~nt les tolerances generalemeat admises DC scmblent pas 
excusables. . 

II est 6. espere.r que. peu A peu, l'esprit public s'elhera 8. une conception plus 
saine dll devoir fiscal. 
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CHAPITRE II 

LES REGLES DE L'IMPOT 

BIBLIOGRAPHIE.. - Voyez les ouvrages indiques en tete du chapitre pre
cedent. - SELKiMAN, Essais sur fimpOt, trad., Pa~ 1914; - L'impOt pTfI£1YSSif 

en tJUork d ell prtlJiqe, trad., Paris. 1909. - j. INOENBLEEK,. La jllSlice dans 
rimpOl, Paris. 1918. - PllbIiadiom tk fa ligue dl!S ftuniIIes nombmtSt!S, BruxeUes. 
- MAX-Lto IGtRARD. Us fartdIh con/rilJulivt!S de la Btigiqw# Rn'u it:rJno- . 
miqu intu1uJJiq1Ulk, Bruxelles, f~vrier 1923. 

,. - RB<iLES OIiNIiRALES 

.QueUes . sont les rl!gles gbu!raIes qui doivenl diriger l'Eta! 
dans I'etablissement des impots? 

On peul les classer· en trois groupes : regtes &:onomiques; 
regles politiques; rl!gles morales ou de justice. 

I. Regles economiques. - 10 Les impots doivent eire 
proportionnes aax ressourr:es da pays el ne pas entraver sa prosperile. 

Au contraire, ils doivent, si possible, y aider, et ils Ie peuvenl 
parfois par une combinaison des taxes qui favorise les industries 
les plus uliles ou les occupations les plus dignes d'€gards. 
Beaucoup de droils de douanes s'inspiren! de celte preoccupation. 

20 Pour la meme raison, il importe d'iviler, aufant qUI! possible, 
Ies modifications de la base des impots. 

Car tout changement en celte matiere a pour consequence 
une perturbation des vaJeurs, . celles qui tombent sous I'impet 
etant depreciees. Aussi, de ce point de vue, les m~iIIeurs impels 
sont-ils les plus vieux. 

30 Pour la meme raison encore, I'impel ne peul etre preJev'; 
que sur Ie revetlU el /Wit sur Ie lXlpitJJ£ 

En effet, imposer Ie capital, c'est diminuer, pour I'avenir la 
matiere imposable· et les possibilites de la production. Un impet 
sur Ie capital nese justifierait que comme un pis-aUer pour 
eviter la banqueroute. 

n en va de l'Etat comme des particuliers : un particulier qui mange· 
son capital se ruine : un Etat qui mange Ie capital de ses sujets les 
ruine et se ruine lui-meme : ses ressources futures diminuent Seuls, les 
revenus c renaissent incessamment, • disait ires bien J.-B.. Say. 

REMARQUE. - II n'y a de vrai impOt sur Ie capital que celui 
qui ne peut pas se payer sur, Ie revenu. Les taxes successorales 
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sont des impiltS sur Ie capilal; mais quand elles De se paien! que 
de ioin en loin, elles peuvent me prelevees sur les revenus de 
deux ou trois annees. 

Par exempJe1 pQur fixer les idees, si Ie revenu represente 5 % du 
capital, un impot de 5 _oio sur Ie capital equivaut a un imp6t de 100 0io 
sur Ie revenu; mais 51 ce:t impot sur Ie capital ne se preleve que tous 
Ies vingt ans, Ie contribuable paurra en disperser la charge sur ses 
revenus d'un certain nombre d'annees et conserver son capital intact. 

It Regles politiques. - 10 L'impot doit avant tout follJ7/ir 
lieS feSSDUces au trtsor. Du point de vue du fist; Ie bon impot 
est celui qui rapporte. 

11 convient done de choisir des especes d'impols dont les frais 
de prelevemen! soien! peu eleves et qui pretent peu a la fraude. 
Cest une des raisons pour lesquelles nous a:vons 6:arte I'idee 
d'imposer les plus-values agraires '. 

20 Mais Ie bon impo! est aussi celui qui ne veu pas Ie 
conirib1ll1h/e. 

Car Ie contribuable mecontent paie. mal et devient un sujet 
difficile. A ce titre encore, les impols les plus vieux. auxquels Ie 
public est fai~ e! les impols indirecls, dont nous parlerons plus 
bas, se recommandent. . 

30 I:.'impot doi! frapper Ioas les ileclellrs. Le suffrage universel a 
pour corollaire l'impOt universe!. 

Quiconque a une part dans I'autorit'; doi! porter sa part des 
responsabilites. Sinon, on en arrive a I'oppression des con
tribuables et it I't"puisement du pays au benefice des citoyens 
exempls d'impols. ceux-ci n'eIan! retenus par rien dans leurs 
exigences. 

III. Regles 'morales ou de justice. - 10 L'impot ne peut 
eire exige que par l'auIoriU l£gitilne e! en vue du bien commun. 

20 Enlin, il doi! me i'quiiob/e. aulan! que possible. 
Nous disons : autant que possible, parce que l'impOt ideal qui taxerait 

chacun suivant une rigourense justice est pratiquement irrealisable. 
Les citoyens doivent accepter~ en vue du bien commun, les inegalites 
pratiquement inevitables en matiere de justice distributive. 

Los exigences de I'equite en matiere d'impol seron! precisees 
dans I'article suivanl 

------------

I Yoyez d-dessus. p. 297-208. 
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2. - LA. JUSTICH DANS L'lMPOT 

lMPOT PROPORnONNEL. - tMPOT PROQRESSlP. 

IMpOT PROORESSIONNEL 

PRINCIPE. - La justice del1lQJlde ql/£ l'impot soil proportionne 
IlUJC jaatlU5 CIJIliTihutives des ciJoyens. 

De merne que I'EIa! dait veiller au bien de tous, de merne 
il doit demander it tous une collaboration proportionm!e 11 leurs 
capacites ou it leurs ressources. 

C'est pourquoi on demande Ie service militaire aux je-unes gens et 
IJon remet Is conduite des affaires publiques, en principe du moins, aux 
plus capables. 

ApPLICATioN. - Une grave conlroverse divise les auteurs sur 
I'application de celie regIe, ou slir Ie moyen de . realiser celie 
equitable repartition de I'impet suivant les facultes contribulives 
de chacun. 

L'impe! equitable est-i1 I'impel proportionnel, l'impOt progressif 
ou I'impel progressionnel? . 

. L'/mplit proportionne1 est celui qui prend un mhne tantihne 
de tous ks reverms, par exemple, 6 0/0. 

Pare;l impo! prendrait, sur un revenu de 3.000 frs, 180 frs; 
sur un revenu de 16.{x)() • .,f 600 ,. 
sur un revenu de lOO.OJO :0-) 6.000 :0-

Mais un preI~vement de 180 frs sur un tevenu de 3.000 frs 
represente une charge bien plus lourde qu'un prelevement de 
600 frs sur un revenu de 10.000 frs, et surtout qu'ull preievement 
de 6.000 frs sur un revenu de 100.000 irs. 

En effet, si nous deoomposons Ie revenu dtune personne en tranches 
successives et si nous decomposons paraUelement les biens qu'elle peut 
se procurer conke ces diverses tranches de revenusl en commen~nt par 
leS choses les plus indispensables (nourrlture, vetement. logement), nous 
conslatons que la premiere tranche de revenu repond a des objets de 
premi~re necessite auxqueJs il est impossible de rien retrancher. La 
deuxieme tranche repond it des choses quasi-necessaires i la troisieme, 
a des choses simplement utiles; la quatriem~ a des choses desirables, 
sans doute, mais dont on peut se passer i Ja cinquieme et les suivantes,. 
8. des choses de plus en plus superflue5, et entre lesquelles la difference 
d'utilite est quasi nuife 1. 

Le moindre prelevement sur la premiere tranche serait extremement 

I Voyu une demonstratio)l analogue a propos de la valeur. SODS Ie nom d-: 
tbeorie de l'utUite finale, p. 183. 
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onereux pour Ie contribuable. Au confraire, un prelevement meme 
relativement important sur Ja cinquieme et les suivantes serait beaucoup, 
moins penible. 

II s'ensuit· que l'impot proportionnel lese la justice, puisqu'iI 
frappe les petits revenus beaucoup plus severement que les grands. 

L'impot tlbit tlbl/C etre, Ii' IlItC certain.e fafon, progresslf. 
Mais si ·Ia raison de la progression etait constante, on tomberait 

dans I'inconvenient et dans I'injustice inverses de ceux que nous 
venons de signaler: les gros revenus seraient surtaxes a tel point 
que les plus eJeves disparaitraient, absorbes par J'impilL 

Supposons, en effet,. un imp6! progressi! don! Ie taux debuterai! 
par 2 pour miJIe et augmenterait de 2 pour dlaque mille en plus. Le 
revenu de 500.000 Irs .erait completement absorb. par l'imp6l Si I'on 
poussait a bout ('application du principe, son absurdite apparaitrait dans 
ce fait que' Ie contribuable dont Ie ,revenu serait d'un million devrait 
payer deux millions d'im"pol 

En consequence, fa raison de fa progresswn tlbit efre iMcroissante. 
Cest necessaire pour eviter I'absurdite d'un impot qui depasse 

Ie revenu; c'est conforme d'aiIleurs au principe que nous avons 
etabli, car la difference de necessite entre les tranches successives 
du revenu diminue; elle devient meme imperceptible, quand on 
arrive dans les !ranches les plus elevees. II n'y a done pas lieu 
de continuer a augmenler indefiniment d'une quantite .;gale Ie 
taux de I'impot; Ia raison de Ia progression doit diminuer petit 
11 petit et aboutir, ds,ns les couches superieures des gros reveDus, 
11 un taux proportionne!. 

C'est ce que nous a.ppelons I'lmpot progress/onlleI '. 
ExEMPLE. - Sur un revenu de 6.000 frs, on prendrail 2 0/0; puis, Ie taux 

s'a~roitrait d)abord de 2 unites; puis, de 1.90i puis, de 1,8); puis,. de 
1,70 et ainsi de suit~ pour flnir par ne plus s'accroitre du tout: 

On aurait les prel~vements suivants : 
Sur un revenu de 6.())() frs, l'impOt prendrait 2 0/0 

9.000 Irs,. (2 + 1,90) 0/0 

12.000 Irs, {2 + 1,90 + l,!lll 0,0 

15.000 frs, (2 + 1,90 + I,to + 1,70) 0/0 

63.000 et att-dessus p 20,50 0/0 

N. B. - Ceci nlest qu'un exemple destine a. faire saisir Ie principe. 
les modalites d'appJication permettent des variations et des combinaisons 
infinies, qu'll appartient a la sagesse du legislateur de preciser pour 
chaque cas particulier. 

1 NODS empruntoDs cette thforie au P. Vermeersch. ouvrage dt~ dans la 
bibliographie. 
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.3:. - L'IMPOT ET U'ORIQINB DES REVENUS 

Nous venons d'etablir qu'i1 y a lieu de Iraiter differemment Ies 
revenus selan leur importance. . 

L' equite tIem.tzn&-t-elle de distinguer tlIlSSi Ics revenus suivant leur 
origine et de. taxer les revenus de fa fortune acqaise plus qoe ceux dll 
travail personnel? 

It MUS pamit qoe oui. 
Cest, nous semble4-il, une consequence du principe d'ou nous 

sommes parti, a savoir que I'impiit doit eire proportionn'; aux 
facultes conlributives du citayen. 

En effe!, Ie rentier qui jauit d'un revenu de 10.000 frs nOlls 
parait plus capable de contribuer aux charges pubJiques que Ie 
travailleur qui gagne la meme somme par son travail. Le premier 
pourrait, s'il Ie voulai!, augmenter son revenu par son travail; il 
a un revenu suppl<!mentaire' en puissance, et il ne tien! qu'" lui 
de Ie mettre en acte. 

La discrimination de la matiere imposable selon son origine est admise, 
en pratiqu~ et generalement approuvee dans 'les taxes succes'iorales, 
dont Ie taux s'eleve a mesure que Je lien de parente entre Ie defunt et 
l'heritier est plus eloigne. 

Notre opinion n'est pas universellement admise et ce n'est 
pas sans hesitation que nous nous eIaignons, sur ce point, du 
P. Vermeersch. Mais Ies raisons qu'an nous oppose ne nous 
paraissent pas decisives. 

Des rentes mQ(ustes, dit·an, peuvent tlIlSSi bien que des . salaires 
po/UVOiJ" a de s/ricfs besolas. - Nous en convenons, mais iI reste 
que, a ses rentes modestes, Ie rentier pourrait, s'il Ie voulait, 
ajouter un salaife au Ie profit de' quelque activite lucrative. Sans 
doute, il ne faut pas decourager I'epargne, et les rentes gagnees 
par Ie travail du beneficiaire mentent des egards particuliers; iI 
faudrait tenir compte aussi des conditions d'ageet de capacite \Ie' 
travail du rentier, comme aussi de I'importance de son revenu.· 
Mais, en principe, un taux plus eleve se justifierait, pa..re que, en 
definitive, Ie rentier a deux cordes tI son arc, tantlis que Ie iravailleur 
n' en a qu' UlU!. 

On dit encore : presque /(Jus les revetulS tirent till travail !eur 
origine mMfafe. - Mais d'abord, autre chose est de devoir son 
revenu au travail de son arriere-grand-pere, et autre chose de Ie 
devoir a son travail personnel et quolidien. De plus, est-il bien 
exact que I'origine mediate de presque tous les revenus soit Ie 
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travajl? N'est-el\e pas <I.ans Ie travail, Ie capital ef les ressources 
naturelles? N'est-el\e pas meme parfois dans les ressoIirces natu
relies presque seules, com me <lans Ie cas <I.e fa rente fonciere '. 

Enfin, on ajoule': louie proprW legitime est egakment inviolable. 
- Mais it ne s'agif pas de contester' la legitimite de I. proprieie 
non acquise par Ie travail personnel. II s'agit simplement de savoir 
si les facultes contributives du rentier qui jouit, sans, travailler, 
d'un revenu de 20.000 frs ne sont pas -plus grandes que ceUes de 
I'ingenieur qui gagne 20.000 frs en travaillant du matin au soir. 
Si Ie fisc prend 1.500 frs 11 I'ingenieur, il reste it celui-ci 18.500 irs. 
Si Ie fisc prend 1.500 frs au rentier, il lui reste 18.500 frs pkls ce 
qu.'il pou.mzit y ajollfu par son travail, s'il Ie voulail. Cela fait une 
difference, 

REMARQUE. -' Pour apprecier les faeuUes contributives, illaut deduire 
du revenu les charges, en particulier (es cluuges de lami/Ie. Un c"libataire 
dont Ie reyenu s'"leve a 20,000 Irs est capable de supporter des impOls 
bien plus considerabIes que Ie pere de famil1e qui, avec Ie meme revenu, 
devrait pourvoir a IJentretien de sa femme et de six enfants. 

, L'Etal doit d'autanl plus lenir comple ,des charges de famille que ces 
charges profitent davantage .i la nation. Les enfants d'aujourdtbui sont 
la nation de demainj tous les espoirs du pays reposent sur eux. 

Les egards du fisc pour les families nombreuses se justlfient dtautant 
,plus aussi que ces families sont plus rares et la menace de depopulation 
plus pressante. 

Ajoutons enfin que Jes families ·nombreuses sont atteintes plus que 
les autres par Ie service militaire - cet impot du sangt comme on I'a 
justemen! appelt! - el par les impOls de consommation. 

1 Voyez .p. 2SS sq. 
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CHAPITRE III 

LA MUL TIPLICITE DES IMPOTS 

BIBLIOGRAPHIE. - Voyez "Ies ouvrages m~tionrres en t!te des deux 
cbapitres precedents. - R. SrouRM. l.4s -S)1stemes ginlram; d'impOtsl 3e edit.,' 
Paris. - E. SELIGMAN, ThIor~ 'de fa riprrcll3SUm l!t de l'incidma de rimpOi, 
trad •• Paris. ]1)10. - L'impOt sur Ie rweRIl~ trad., Paris, 1913. - J. INGEN81.E.EK. 
ImpOts dincts d indirtds Stu k revmut BnJxellcs. 1908. - A. PASQUIER, L'impOt 
sur ks rnmIlS. BruxeUes. 1921. - J. HARISTOY. FitJanas d'apris-gMtn d 
eonsaiption des fortunts, Paris. 11118. - V. BADui.EsCo,. Le prilivemmt utraor
dimUre SUI' U capi/Ql dans rMqJin allenuuul. Paris.. 1922; Le prilhtmmt sur Ie 
tapital en Autrit:he. Paris. 1921. - S. MARnN. PdiJL histoire/i1uutdbe de rancien 
figime, Paris, 1922.-A. VIOLLATT£. Ln/inanas tlIIfbit:rziMs.t 1789-1922, Paris, 1923. 

Nous aVOllS envisage jusqu'ici la question de I'impo!, du point 
de vue de sa legitimire et de son equitable repartition. Notre 
conclusion a ete que, en principe, I'impot doit etre preleve sur les 
revenus et que son taux doi! eire progressionnel. 

11 s'ensuit que l'impat ideal serail I'impot unique sur Ie revenu, 
imp6t a taux progressionneJ, dont la raison serait etabJie en tenant 
compte du mORtant et de l'origine des ressources des contribuables, 
des charges dont eUes sont grevees et des besoins de II flat. Ajoutons 
que son application devrait etre rigoureuse, car tout relacbement dans 
son application preterait it: I'arbitraire et entrainerait des injustices. 

Dans la pratique, aueun pays n'est it ce regime. Les impOts' 
som multiples et divers. lis formentune gamme "Iendue doni Ie' 
fisc tire des dfets' varies, inattendus et d'autant plus irresi;tibles 
qu'its passent parfois inaper~us. 

Cette diversite se justijie. En eflet, dans Ie sysleme d'un imp6t 
unique, Ie taux devrai! eire Ires eteve. Si les contribuables etaient de 

, bonne composition et si l'imp6t aait etabli avec une equite parfaite, 
l'e1evation du taux de I'impot ne serait pas critiquable. Mais belas! 
ces deux conditions font souven! deraut. La plupart des contri
buables ne revent que d'esquiver I'impot et ]a loi n'est jamais 
d'une equite parfaite, loin de Ia. 

II en ...;suite que, plas Ie faux d'un impOt est e1Lv£ plas les 
inegaJites sont graves et cJwql1fll1.les, plas au.ssi les ricrimiJ,ations, 
les conlt!stoJions, les fraudes sont tl craindre. 

Pour dimin uer les contestations et les fraudes, pour' temperer 
les inegalites de l'imp6t, pour menager les nem du conlribuable, 
enfin pour .ugmenter ses ressources, Ie fisc, instruit par une 
longue experience, multiplie les impots. 

De 13, une serie" d'imp61?, de taxes, de droits de tout 
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genre dont la classification est touffue et embrouillee, car les 
points. de vue economique e! administratif s'y rencon!rent sans 
s'harmoniser. 

2. - LES IMPOTS SUR LB 1l8VENU 

DIl point tie VIJI! economiqlJl!, I'imp';! sur Ie revenu se divise en 
imp';! direct e! imp';! indirect Le premier porte immediatement 
sur Ie revenu. ((JnsitUri en lui-rnCme. Le second porte immedialement 
sur fes signes exterieurs dtl revenu. '. 

Dans Ie cas d'impat direct sur Ie revenu, Ie fisc etablit Ie montant 
du revenu de chaque conlribuable et en preIeve un tant pour cent. 
Dans Ie second, Ie flSC considere, par exempIe, I'habitation du contri
buable e! il !axe celui-ci a raison de Ia valeur de son habitation. 

n raisonne, au plutet la loi qui arrne Ie fisc ·raisonne comme suit : 
une personne qui babite une Maison luxueuse; d'une valeur locative de 
10.(0) frs, jouil vraisemblablement d'un revenu beaucoup plus eJeve 
qu!une persanne qui habite une Maison d'une_valeur locative de 1.000 frs. 
On prendra x frs d'impot a fa seconde, et lOx - au meme plus, au cas 
ou I'impo( serait progressionnel - a la premiere, 

Dans les deux cas, c'est Ie revenu qu'on vise; mais, dans 
I'imp';! direct, on I'atteinl en lui-meme. tandis que, dans I'imp.;t 
indirect, on I'atteinl dans ses manifestations exterieJues. 

L'imp';! direct sur Ie revenu se distingue a son lour en imp6t 
global sur Ie revenu e! en impots sur /es diffirents revenas avec des 
laux speciaux pour chacun d'eux. Cest ce qu'on appeUe genera
lemen't les imp6ts cedulaires sur les revenus. . 

N. B. - L'impot beige sur Ie revenu est a la lois cedulaire et global. 
II commence par distinguer les revenus tires de la propriete immobiJiere, 
des capitaux mobiliers et de I'exercice des professionsj puis iI fr~ppe 
d'une supertaxe Ie revenu global. 

.1. - IMPOTS SUR LA PROP~f6TB ET SUR LHS CONSOMMATIONS 

Les impots sur /" propriete /rappent fes richesses dans ta 
main tie rellX qui fes poss£tient. qui en jollissent ou en benlftcient 
a tiln! stahle. 

1 BaM et l1$$idte de fimpO/. - ees deux termes designent 1& matiere imposee. 
Parfois on 16 prend comme synonyms Quand on les distingue. Ie mot base 
est g~eralement employe pour designer Ia matiere Boignee, et Ie mot assiette 
pour d&igner 1a matiere proch.ine de llimpOt. 

Par exemple. on dira : 1& base de tel imp6t est la propriete fonciere; 
l'assiette, Ie reveRu cadastral. Ou bien, 1& base est 'e sucre i I'assiette. la prise 
en charge des betteraves a I'entde de 1& -sucrerie. 
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Tels sent les impats sur les champ~ bois, maisons, meubles, chevaux, 
revenus des capitaux, droits de succession, de donation entre vifs, droits 
sur Jes ventes, sur les coupons de valeurs, etc. t 

Les impots de ,cODsommation jrappent ks marcJumdises 
imUpendaml1U!11t de fg; persom;ze qui ks ronsommua. 

Tel. sont les droils sur les vins, la biere, Ie.; alcools,Ie petrole, -Ie sel, 
Ie sucre, Ie cafe~ Ie the, les cere ales, Ies bestiaux) I~s fers, les tissus, 
les bougies, Ie tabac; les poudres, les parfums, les allumettes, les objets 
d'or et d'argent, les cartes a jouer, etc. 

le fisc frappe d'ordinaire 10 fabrication au 10 vente en gros. 
Mais les fabricants au les marchands de gros s'efforcent de 
reporter I'impot sur leurs acheteurs et ceux-ci sur les leurs, en 
augrnentant leurs prix en' consequence. 

Cest I'endroit de dire un mot de I'incidence et de 10 riper-, 
cussion des impots. 

La repercussion oil fg; tronsfg;tion. de f impOt est Ie pMnomene 
par kljuel fg; cJuvge de f impot se tronsmet de fg; personne jrappt!e 
par Ie fisc Ii nne ou plusieurs attires personTteS. 

L'incidence est fg; chute de f impOt sur fg; personne attebzle. 
L'incidence legale roname fg; personne designt!e par fg; /0; po", 

pap fimpOt. L'incidence resile roncerne fg; personne qui. en reali!e. 
portero fg; cJuvge de f Unpot. 

Par exemple, supposons un impet sur Ie houblon.. Le fisc fait payer 
IJimpot au planteur de houblon. Celui-ci tache de Ie reporter sur Ie 
marchand de houblon; celui-ci sur Ie brasseur; ceIui...ci sUr le cabaretier; 
celui-ci ·sur les "buveurs de biere; ceux-ci sur leurs patrons en demandant 
des augmentations de salaires; ceux~i sur leurs clients. 

Rien ne serait plus important que de pouvoir discerner dsns 
ehaque cas qui paiera I'impot;, mais rien n'est -d'ominaire plus 
difficile. 

Si I'on met un impot sur les maisons, a une epoque oil les 
\ogements sont rares, I'impot sera reporte sur Ie locataire. Si 1'01\ 
met un impot sur la bier. dans une annee de chaleur et de hauts 
salaires, I'impot sera paye par les eonsommateurs. Si I'on met un 
impot sur des marchandises 1!. uIIe epoque de crise oil Jes 
commer~ants doivenl consentir deS raOOis pour vendr., l'impOt 
sera porte par Ie commer",nt. Mais, si Ies circonstances ehangent, 
I'incidence pourra changer aussi. C'est une application de la loi 
de l'ofire et de Ia demande. 

Faat-it (Xmdamner ks impots de ronsommation? 
Nous avons deja dit que I'ideal serait I'impot, umque sur Ie 

revenu. Mais pratiquement cet impot ne suffit pas, surtout quand 
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les besoins de l'Etal sont Ires grands. Or, au point de vue de 
I'Etat, les impots· de consommation onl de tres precieax avantages : 

a) lis sont de perrzption facile : on taxe la biere chez Ie brasseur, 
Ie tabac chez Ie planteur, Ie. sucre it la sucrerie, etc. 

0) I.e consommafefJl" Ies paie sans sen douJer. Les buveurs de biere, 
les fuineurs de tabac, les mangeurs de sucre ne se doutent pas qu'a 
chaque verre de biere, it chaque cigare, a chaque livre de sucre qu'ils 
achetent, ils acquittent, un impot, ou plutot qu'ils Ie remboursent 
au marchand ou au fabricant, car l'Etat I'a pe~ d'avance. Comme 

. I'~crivait Taine, « I'acheteur qui vienl se faire 10ndre ne voit pas 
les ciseaux, ou du moins it n'en a paS fa sensation dislincte. > 

c) Le rendement des impots de consommation grandit spon/(l
nemmt dons Ies epoques de prosptfriti; il se !empire dons Ies 
mommts de crise. puisqu'j) est proportionnel aux achats. 

d) S'i1 porte sur des consommations usuelles, il donne, meme. 
avec un taux tres faible, un tres grand TelIdemmt, parce que toul 
Ie monde Ie paie. 

e) S'it porte sur des consommations asudks mais qui ne SOM pas 
de premiere Nft:essite. iI echappe a la critique; a fortiori, s'i1 porte 
sur des consommations nocives, comme I'alcoo!. 

Mais les impots de consommation SfJI" Ies clwses Nft:essaires ont 
Ie grand tort de frapper Ie contribuable' sans egard a ses !acultes 
contributives et souvent meme a reboutS de ses moyens. Un pere 
de !amille ayant six en!ants sera beaucoup plus gravement alteint 
par de pareils impots qu'un ceJibataire qui aurail Ie meme revenu. 

Aussi !aut-i!, dans toute la mesure du possible, reduire les 
impots de consommation SfJI" Ies objets Nft:essaires. 

4. - CLASSEMBNT ADMINISTRATIF 

Dll point de vac administrat¢ les impots se c1assenl principa
lemenl en impots direets el int/ireets, 

les impats direds frappent des situations pumanenles (posseder, 
exercer une profession, pratiquer un commerce, employer des 
domestiques) periodiquement constate..; ils sont per,us au 
moyen de roles nominlltijs dresses d'avance. . 

EXEMPlE. - L'impOt foncier paye par les proprietaires de terrains ou 
d'immeubles; I'impet sur Ie mobilier, sur les domestiques, sur les 
voitures. les automobiles, les bicydettes, les chiens, etc.; les patentes 
pour l'exercice des professions. 

Les impots indireds. frappent des faits intermittents, constales 
au jour Ie jour; ils sonl per,us d'apres des farijs impersol11tds. 
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ExEMPLE. - Oroits d'accise sur la fabrication des alcools, de la 
biere. du sucre, etc.; droits de succession, de donation, de vente; taxes 
sur les transactions commerciales, sur les quittances;, droits d'enregis .. 
trement; permis de chasse,. etc. 

5. - RBCETTES DB L'f'3.TAT. BELGB 

Void comment s'etablit Ie budget (previsions) des recettes de 
l'Elat beige pour 1924 : 

I. - Recettes ordillllires. 
Imp6ts. 

a) Contributions tiinctes : 
Impiits sur le revenu 

~ 
Contribution fonciere . 
T.axe mobiliere + • • 

Taxe professionnelle . 
Supertaxe ..... . 

Impot sur Ie mobilier. . 
Contribution personnelle (chevaux et domestiques) . 
T axe sur les automobiles et vehicules a moteuT . 
Taxe sur les spectacles. . . 
Taxe sur Ies jeux et pads. . 
Redevance fixe sur les mines. 
Recettes diverses . . . . . 

0) Douanes, Aaises, R.«ettes diverses : 
Douanes : droits d'entre.e 
Accises .. .. 
Recettes diverses . . . . . . 

c) Enregistnl1U!ni : 
Enregistrement et transcriptions. 
Successions. . . . . . . . 0 

Timbre et taxe de transmission. 
Etc ..•.....•••.. 

Peages (Chem~ns de fer, P. T. To, Marine) non compris) 
Capitaux et revenus. 0 • • • • • 0 • • • • 0 0 • 

Remboursements des provinces, communes, societes, etc. . 

II. - Recettes exceptlonnelleL Total 

Impots sur benefices de guerre. . . . . . 
Vente de navires allemands . . . . . . . 
Recouvrements de l'Office de compensation 0 

fonds de remploi supprimes. . 
Total 

Ill. - R_tt"" compensatoires • 

TOTAL QtNERAL 

Francs, 
150.000.000 
225.000.000 
240.000.000 
230.000.000 

10.000.000 
1.500.000 

25.000.000 
35.000.000 
10.000.000 
, 30.000 
20.000.000 ----

946.530.000 

425.000.000 
347.000.000 

6.250.000 

290.000.000 
145.000.000 
610.000.000 

• 0 • • • 

1.003.502.000 
9.650.000 

111.726.038 
105.895.124 ----

3.0\5.355.162 

10.000.000 
3.500.000 
4.500.000 

10.816.000 ----
28.816.000 

301.303.058 

3,345.6n22Q 
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. . ComparativemetJl j. 1913 : 

.te!!' ~ttes ordinain!s ont progress. de 1 it 7 (433 it 3.016 millions). 
·1A>-.impiits direds 1 a 11 (S5 a 947 millions). 
·'Les~impQts indireds 1 it 12~84 a 1.063 millions). 

Les droits d'enregistremenl . tit 16 
de· timbre 1 a 30 
de succession 1 i. 5 
de douanes t a 6 
d'accises 1 i. 2,50 

CONCLUSION 

Tels. sont les principes et les notions essenlielles, qui resument 
la thoorie de I'impot 

II est ""cessaire it tous de s'en pen&er aujourd'hui. 
Pour financer fa guerre, pour restaurer les pays devasifs, pour 

indemniser les citoyens atteinls dans leur persnnne ou dans leurs 
biens, les Etals beIIigeranis ont accumuh! les deHes. Cetait une 
neoessite. Mais aujourd'hui, la nOOessite est de payer. Les possi
bilites d'emprunl sont €puise... Le credit public est ebranle. Le 
moment est venu d'ainortir et de faire lace aux charges nouvelles. 
par des paiemenls reels. 

Aux anne.. de d€penses et de credits, vont succeder de longues 
anne.. de paiemenis et d'impals. Nous entrons dans une periode 
de surlaxation 1. 

Le courage fiscal est donc la vertu de I'henre. II s'impose it 
tous : aux gouvernants, aux partis et aux ciloyens. Dans I'ex!re
mite a laquelle nous sommes reduits, quiconque se derobe abuse 
de la delresse publique. 

Rappelons-nous devant l'effort qui nous esl demande qu'une 
deHe n'est pas seulement une charge; c'est une chaine. Tout 
debiteur est sous la coupe de son creancier. Payer nos dettes, 
c'est done liberer la Patrie. 

Quand il aura secoue Ie fardeau qui pese sur ses €paules et la 
chaine qui entrave ses mouvements, Ie vaillanl et laborieux peuple 
beige retrouvera, dans Ie travail, sa prosperit. passe.. 

1 Rien que pour Ie service de sa detle qui. en !leuf ans. a passe de 5 a 40 miUiards. 
Ja Belgique a besoin de 1.383 millions annueUement. 
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Aper~u de l'histoire des doctrines 
, . 
economlques 

BfBU9GR!'PH1E. - Voyez, en tete du volume. 18 bibliographie generate. 

AVANT LH xvnlD sliiCLB 

ARISTOTE (384-322 a. C.) est Ie lointain precIVSeIU tle f icorwmie 
modeme. 

II discerna I'objet propre de Ja chrematistique ou science des 
richesses, auxiliaire de I'ethique, et esquissa une throrie de I. 
valeur, de Ja monnaie, de l'interet, du capital, de I'impot et de la 
propriete privee, digne d'etre reprise et developpee 1. Mais aucun 
de ses disciples n'eut I'attention attiree de ce cOte. 

. Au Moyen Age et pendant la Renaissance, les qlll!Stions 
icorwmiqlll!S ne sont abordlfes qu' occasionnellemen.t et de faro" 
fragmen.ta~. 

S. THOMAS utilise et commente les notions d' Anstole. les 
moratisles sont amenes, aux xV" el XvI' siecles surtout, par la 
haute prosperile industrieUe et commerciale des Flandres, de la 
Hanse germanique el des republiques italiennes, a analyser en 
detail et a preciser la doctrine des contrals commutatifs, 'du jusle 
prix et du prel a interet. le plus remarquable, Ii 'ce titre, est 
L lESSIUS, S. I. (1554·1623), dont Ie De J/lI'e et iastitia revele une 
connaissanee tres exaete des operations de commerce et de banque 
qui se pratiquaient dans les Pays-Bas. 

La necessite de soustraire les petites gens a la rapacile des 
usuriers avait suscile. en Italic, 10 creation des monts-tle-pieli. 
reuvre 11 laqueUe se devnuerent particulierement les franciscains el 

I Politicorum, Jib. 1 et 2; Etbicorum, lib. 5. 
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qui provoqua entre eux et les dominicains une longue et ardente 
controverse. D'au!re part, Ie developpement des a!!aires dans les 
principales places commerciales - Genes, Venise, Anvers -
mani~tait Ie role productif du capital e! la nature des operations 
de credit. . 

A 10 meme epoque, et surtout 11 partir du XVle siecle, la diver
. site des l1umnaies, les alterations que les gouvememenls leur 
faisaient subir, puis l'affluence des metaux precieux d' Amerique 
furent I'occasion de nombreulC ecnls slIr la question monetaire 
et sur Ie rencherissemen! des prix. On trouve dans La Rtpubtu,ue 
de BODIN (1576) Ie resume de la science de I'epoque sur ces 
matiere.. . 

Au xvn. siecie, se repand I'opinion erronee que fa nwnpaie 
est ['unique Oil. da nwins fa pi'incipale .rickesse. 

Les tcrivains nwnetains se multiplien!; Ie plus notable d'entre 
ellx est l'ltalien ANTONIO SERRA, auteur d'un trail" de la monnaie 
paru en 1613. us gOllvemements s'efforcen! d'augmenler Ja quantile 
de monnaie en circulation sur Jeur te~ritoire : ils prohibenl la sortie 
de la monnaie el ils obligen! les commen,ants a combiner leurs 
achats et leurs ventes de fa,on a exporter au moins autant qu'i1s 
importent (systime tie fa balmu:e ties controts); puis, ils imaginent 
un procede plus simple el plus efficace dans une combinaison 
des droits de douane qui assure un excedent des exportations 
sur les importations (systime tie fa halmu:e da commerce) '. Le 
meme soud les conduit a favoriser les manufactures et Ie com
merce de preference a I'agriculture. 

Ces theoriese! ces tendances, personn ifiees par CROMWELL 
(1619-1683) en Angleterre et par CoLBERT (1599-1658) en france, 
sont connues sous Ie nom de system. mercantile '. 

LES PHVSIOCRATES 

Les erreurs economiques des mercantilistes, leur politique 
protectionniste el leurs faveurs pour Ie commerce et les manu
factures devaient amener une mzction.. celle-d, comme il arrive 
d'ordinaire, donna dans I'extreme oppose. 

1 Voyez ci-dessus. p. 3-60. 
I Voyez ci-dessus. Ja th~o:rie de la monnaie. p. 311 et 320. - Sur «tte 

premi~re periode, v9yez spicialement OONKARD~ ff~ dl!S dlJdriJres kono· 
miques, Paris. 1921-1922. 
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le systeme des physiocrates eut pour principaux represenlants 

fRAN~OIS QUESNAV '(1694-1774), medecin de Louis XV, auteur 
du fameux Tableau t!conomique (1758), et TURGOT (1727-1781), 
ministre de Louis XVI, auteur de nombreux ecrits sur Ie papier

'monnaie (1149), sur l'impol, sur Ies preis d'afgent, sur les mines 
et carrieres, sur fa formation et Ia distribution des richesses (1769), 
sur la Iiberre du commerce des grains (1770), On peut citer aussi 
MIRABEAU, MERCIER DE LA RIVIERE, Du PONT DE NEMOURS, 
BAUDEAU et lETROSNE, qui ecrivirent enlre 1760 et 1780. 

La doctrine des physiocrates est faite de tXJnD!Ptions philosophiques 
et de tMoriRs t!conomiques_ 

1. En J1IIltiire philosophique, elle s'inspire des idees regnantes 
au XVIII' siecle : I'homme, a ettat de naiIue, est bon et heureux; 
iI est vicit par les instituJions sociales. et parliculierement par Ia 
contrainte des lois artificielles; fa liberte individuelte est Ie premier 
des biens et Ja source feconde de I'ordre et de la prosperite; if 
faut se rapprocher Ie plus possible de etta! de naiIue et s'en 
remeltre aux lois naiIueltes. dont I'action est bienfaisante et qu'on 
ne contrarie pas sans en patir. le pouvoir de l'Etat est un mal 
necessaire qui ne peut se justifier theoriquement que par Ie 
consentement des citoyens; -son role dolt se limiter Ii garantir III 
secoriit .des persOflfteS et des biens. 

les applications de ces idees se concretaient dans fa sap pression 
des dglemettls et du monopole des tXJrpoiations ainsi que de III legis
Illtion dolU1lZiere. et dons l'insftuJration d'an n!gime de liberle et de 
tXJncarWIlZ. La prosperite generale resullerait spontanement de Ia 
poursuile par chacun de son interet personnel, sans aucune 
intervention gouvernementale. La formule du systeme etait celie 
de VINCENT DE OOURNAY : Laisser faire; Illisser passer. 

2· En mati£re tfcOnomique. Ia physiocratie, prenant Ie contrepied 
du mercanlilisme, insistait sur Ia production de la richesse et sur 
I'importance de I'agriadture. Mais elle concevait.1o production 
comme une creation de choses nouvelles, creation qui n' etail 
obtenue que dans l'indusirie agricole, la seule dont-Ie rendement 
depassat les frais et donna! un produit net. au dire des physiocrates. 

D'oil, I. division de la societe et des activites en trois classes : 
les productears. qui exercent I'indusfrie te"ito,101e (agraire ou 
extractive); la classe sterile. quoique neoessaire, que Turgot appeUe 
c1asse stipendiEe. des artisans. des coml1U!l"fllJlts el des professions 
liberaks, qui transportent et transformen! Ia richesse ou qui 
rendent d'utiles services, mais n' accroissent pas fa qumztit! des biens; 
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enfin, la cIosse des propri&lires (classe disponihle) qui per~oit Ie 
praduil net en relour des capitaux. inveslis dans Ie sol. 

Comme 10 concurrence 0 pour effet de reduire les salaires 
el Ies profits a un minimum non imposable, I'incidence de 
I'impot tombe faflllemeni sur la rente fonciere; d'oi! 10 conclusion' 
que t'impot ralionneI est t'impot anu,ue sur fa rente fonciere '. 

AOAM SMITH (1723-1790) 

Nt! a Kirkaldy, en Ecosse, A. Smitb etudia les langues eias
siques et modemes, les mathematiques, les sciences naturelles et 
Ia phitosophie a Giasgow et a Oxford; il enseigna it Edimbourg 
la rhetorique et la litterature, puis· la logique et la philosophie 
morale. II voyagea en France de 1764 a 1766, et, a son· retour, 
composa son celebre ouvrage : An im{uiry into the nature and 
t:aJJSeS of the wl!lllik of nations, londres, 1776, bienlat traduit dans 
presque toutes les langues de I'Europe. 

Smith met au premier plan des sources de la rkhesse Ie 
Irovail .. it analyse specialement les conditions et Ies consequences 
de Ia division da Irovail : Petendue du marche, I'accumulation 
pre.uable des capifaux et I'echange. Puis, it passe a Ia distribution 
de la richesse entre Ie sulaire, Ie profit et la rente. II inet I'aug
mentation de la richesse dans I'accroissenumt de futiliU Oil de la 
valeur des choses, qui est 1'<EUvre de I'induslrie agricole, manu
facturiere et commerciale, dont chacune est solidaire des deux autres. 

Sa politu,ue ironomu,ue propose comme but a alteindre I'avanfage 
des consomma.teurs par la multiplication et Ie bon 11UlIThC des 
produils. II prone Ia liherte de la production et de la circulation; 
la prosperit!! generale resultera, d'ordinaire, de la rencontre des 
interets particuliers moderes par la ~nce. 

Toutefois. it est moins radical en cela que les physiocrates; il ne fait 
pas de la liber!' un principe absolu de droit naturel; il admel des res
trictions et une certaine initiative de 1'.Etat pour entreprendre les O!Uvres 
q,ui ne donnerai~nt pas une remuneration suffisante a I'industrie privee. 

l! influence de Smith ful immense. II donna nne impulsion deci
sive a I'etude de I'economie, dont il avail trace Ie cadre et la 

1 Rapprochez de ces ~tranges conceptions ce que nollS avons dit de la produc~ 
tivite des diverses industries~ p.,44 sq .. de la valeur, p.. 181 sq .. et de I'incidence 
de !';mpiil, p. 39.7. 
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methode, et une orientation longtemps suivie it Ia politique 
economique des t;tals. 

Son influence est due ail mente de son reuvre, Iliais aussi a 
I'accord de ses idees generales avec I'opinion regnante et a la 
correspondance de seS theories economiques avec les transfor
malions qui s'operaient dans I'industrie et Ie commerce. Elle est 
comparable, dans Ie domaine plus restreint des choses eCono

'miques, a celie de J.-J. Rousseau; il I'emportait d'ailleurs 'sur 
celui-ci par une science et une methode en progres sur celles de 
son temps. 

ECONOMISTES ANGUIS. 

En Anglelerre, MALTHUS (1766-18341 doni nous avons parle a 
propos de la population 1 et DAVID RICARDO (1772-18231 dont 
nous avons expose la thoorie de 10 renle " reprirenl el corrigerent 
sur plusieurs points la doctrine d' A. Smith. 

Ricardo publia des ecrits brefs mais substantiels sur la monnaie, 
la banque et la libre importation des cereaJes. Ses Principes 
d'wnomie politlque (1817), ouvrage remarquable, s'occupent psr
ticulierement de Ia distribution des ricbess": II est consider'; 
comme Ie chef de l'Ecvle angla~. 

Celle'ci compte parmi ses membres les,plus distingues 
MAC CULLOCH (1789-1864), publiciste abondan!, qui, par ses 
editions d'aneiens economistes, filtJ'initiateur des recherches hislo
riques en matieres economiques; - J. STUART MILL (1806-1873), 
dont les Essais (1844) el les Prillciples oj politicallfCOnomy (1848), 
d'une lecture altrayanle, donnanl parfois dans Ie paradoxe et Ie' 
sophisme, prooccupes du cOle pbilosophique el soeial des questions 
traitees, devinrent classiques en Angleterre, au point de faire 
delaisser ses predecesseurs; - J. CAIRNES (1824-1875), iriandais; 
- W_STANLEY-]EVONS (1835-1882); - J. THOIWLD ROGERS, mort 
it Oxford en 1890, auteur de Ires importants ouvrages sur I'his
toire economique et d~nt 1'<!leve. W. J. ASHLEY, suit les traces; -
EDGEWORTH, qui donna dans Ie travers d'exprimer les phenomenes 
economiques en formules matbematiques; - ALFRED MARSHALL, 
professeur a Cambridge, dont les principes d'economie politique 
forment une reuvre magistrale. 

1 Voyez cl-dessus, p. 380 sq. 
'l! Voyez ci-dessus, p. 288 sq. 
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L' Ecole angfaise ne doit pas eire confondue avec l' frole de 
Manchester, connue pour son liberalisme intra,!sigeant, mais qui 
ne compte qu'un petit nombre d'ecrivains de second ordre. 

i'3CONOMISTES PItAN~AIS aT BELGES 

Le premier et Ie principal vulgarisateur d'A. Smith rut J.-8. SAY 
{I 767-1 832). Ne a Lyon, commis de magasin, joumaliste, directeur 
d'une filature de coton, it se lan~ dans les eludes economiques 
et devint professeur au Conservatoire des Arts et Metiers, puis au 
College de france. II est I'auteur de la thCorie ties tIehoucJzes t et 
d'observations interessantes sur la conso(llmation. Ses ouvrages 
principaux sont un Traite d't!conomie palitiljl/£, 1803; Le caUcltisme 
de l't!c<Jnomie politiql/£, 1817; un CaUl'S complet d't!c<JfU)mie politiql/£, 
en 6 volumes, 1828-1830. 

II accenlua Ie Iiberalisme de Smith, ou plulot il formula Ie 
Iiberalisme politique el social qui sevissait en france depuis Ie 
milieu du XVIII' siecle. Son catechisme de I'economie polilique 
est Ie manuel de l'individtJalisme liberal et de ce qu'on a justement 

. appele Ie sensualisme t!c<Jnomiljl/£. Sa politique pourrait se resumer 
dans ces mots d'ordre : « enrichissez-vous; multipliez les debouches; 
developpez les besoins. » 

Parmi les economistes fran~is qui reslerent Ie plus dans la 
traditipn de Smith et auxquels s'applique avec Ie plus d'exactitude 
Ie nom d'6conomistes classiques, se Irouvent : 

P. ROSSI (\787-1848), l!alien, successeur de J.-B. Say dans la 
chaire du College de France ';- MICHEL CHEVALIER (1806-1879), 
qui ·succeda a RoSsi el s'occupa surtout d'economie appliquee; libre 
echangisle ardent, il ful, avec CoBDEN, Ie negociateur du fameux 
trait.! de commerce de 1860 '; - J05. OARNIEl! (1813-1881), dont la 
production Iilb!raire lut tres abondante "; - A. E. CHERBULlEZ 
(1797-1869), Suisse, emigre en france, puis professeur it Lausanne 
et a Zurich, auteur d'un excellent Precis de fa science t!c<Jnomiljl/£ 
et de ses principales applicatwllS. 2 volumes, Paris, 1862;.-
1- O. COURCELLE-SENEUIL (1813-1892). connu pour son traite et 
ses ouvrages sur les banques; - M. BLOCK, qui s'occupa de 

1 Voir d-dessns, p. 107. 
\l P. ROSS4 CONrs d·lconomi~politiqu~, .. vol" 1851-1854., 
S M. CHEVAUER, COUI'S d'icDMmie poIiliqu~. 3 vol., Paris, 1842-1850. 
4. Jos. OARNIER, Traill d·it:Dnomi~ pmitiQIlL~ 1860; - TraiN d~ flJUlllaS, 

1882; etc. 
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travaux historiques et LEoN SAY, auteur du NoaveaJl, dictionnaiTe 
d' t!t:011JJm~ po/itique. 

Les Dptimistes. - Ce qu.lificatif, qui convient a lous les 
Iiberaux, .'applique par excellellce a DUNOYER (1786-1862), ii. 

,fR. BASTIAT (1801-1850) et a G. DE MOUNARI (1819-1912). 
Les /ran11JJnies t!t:011JJmiques de Basliat deve\oppenl Ie theme d'un 
ordre n.ture! et spontane resultant du jeu des libres interets. 
G.' DE MOUNARI, Iiegeois, directeur de L't!t:011JJmiste beige jusqu'en 
1868, passa en france, ou it dirigea, a partir de 1862, Ie jolll7llll des 
t!t:011JJmisies; it incarna, au cours de sa longue el tres brillanle 
carriere d'ecriv.in, Ie Iiberalisme individu.liste et optimiste Ie plus 
absolu; ses innombrables ecrits trailen! de vingt sujets divers, mais 
s'inspirent inv.ri.blement de I. meme pensee. 

P. LER'oY-BEAUL!EU doit eire classe ii. part. II ,n'. pas l'outrance 
des precedents; sa science est plus vasle et plus noume d'obser
vation; ses ecnts, plus import.nls pour Ie fond et pour Ia metho!le 
d'exposition. Nous ,vons signale ses principaux ouvrages .u cours 
de notre trav.i1. On pourrait lui adjoindre G. LEVASSEUR '. 

C. GlOE est Ie moins dogmalique des economistes fran"is. 
D'esprit accueiIJ.nl, original et curieux, mel.nl agreablement 
l'hisloire 11 I. theorie, on' lui voudrail plus de rigueur et de 
precision; iI s'inspire d'un vague soJidarisme et prone la cooperation, 
Ses Principes et son COIUS d't!t:011JJm~ politique ont eu un succes 
extraordin.ire. 

Nous paflerons plus bas des soei.listes, puis des economistes 
catholiques et des promoteurs du catholicisme social, 

ECONOMJSTES Al.LBMANDS fiT AUTRICHIENS 

Les Allemands ont imprime 11 10 science &onomique un 
caractere special. lis y ont fait la place beaucoup plus large it 
l' histoiTe, 11 Ia statistique et .u naiionalisnte. 

L'Ecole historique est representee par LIST (1789:1846); -
BRUNO HILDEBRAND (1812-187S), fondateur des jahrlJiicher fiir 
NatwnalOko11JJm~ and Slatistik, dont iI parlagea dans la suite la 
direction avec J. CoNRAD; - C. KNIES, ne en 1821, professeur 
11 Heidelberg, statisticien; - W. ROSCHER (1817-1874), professeur 
11 Leipzig, qui pretendit batir I'economie "sur I'induction et la 

J Voyez quelques-uns de ses ouvrages indiques p. 229. 
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slatistique, et dont 1'(Euvre historique est de premiere importance I; 
- O. VON SCHMOLLER (1838, mort pendant la guerre), professeur 
a Berlin, directeur du Jakrbuclz fiir Oesetzgebw:g, etc., auteur de 
nombreuses monographies publiees, avec celles de ses disciples, 
dans les Stoats- und Socialwissenschajtlicke Forschungen, partage les 
idees de Roscher sur la ,nll;thode economique; - K. BilcHER 
appartient 11 la meme ecole. 

Les socialistes tie fa cluzue Oft sociaJistes d' Elal (appellation 
ironique tiree de leur qualite de professeur et de leur tendance 
elatiste) ont appuye la politique sociale de Bismark, qui voulai! 
donner a l'Etat -un role preponderant dans Ie jeu des operations 
economiques et reformer par la loi les abus sociaux. Leurs travaux 
sont reunis dans les Sclzrijt£n ties Vemoitts for Sociafpolilik, Leipzig_ 
Le plus fameux est AD. WAGNER (1835, mort pendant la guerre). 

L'Ecole autrichienne, sous I'inspiration de CH. MENGER e! 
d'E. SAX, s'es! interesse. specialement aux questions de science 
pure et particulierement au probleme de la valeur '. A cette ecole 
se rattachent E. V. VON BOHM-BA WERK, et E. VON PHILIPPOVICH. 

LES SOCIALfSTES 

Les socialistes ont cherche des precurseurs dans I'antiquite 
grecque, dans les premiers ages du christianisme et dans I'epoque 
modeme. De tout temps, en effet; Ie probleme s'est pose de 
condlier I'interet individuel avec les exigences du bien commun, 
la justice avec la charite, la Iiberte avec I'autorite; de tout temps 
aussi, les abus de la propriete prive. et Ie penible contraste de la 
richesse et de la pauvret" ont lourni matiere aux moralistes, aux 
predicateurs, aux philosophes et aux' reveurs. 

La R.iplwliJ;ae ideale de PLATON (429-347 a. C), certaines 
homelies des Peres grecs, la fantaisiste Utopie de THOMAS MORUS 
(1480-1535) on! ete revendiquees, a tort, par les socialistes comme
les preludes et la justification de leurs doctrines. 

lis se reclameraient a meilleur titre du ~afabrais CAMPANELLA 
(1568-1639), de MORELLY, de I'abbe de MABLY, de BRISSOT 
DE' W ARVILLE et de quelques autres pubJicistes du XVIII. siecle, 
ainsi que de BABCEUF qui, sous la Revolution, fonda fa c secte des 
Ogaux, » tenia de renverser Ie Directoire et pent sur I'echafaud. 

1_ Voyez la bibliographie genmJe. 
2 Voyez ci-dessusJ lh 183. 
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Dans I'histoire du socialisme, l'lpoque de 1820 a 1850 merite une 
mention speciale. Quelques noms sont Testes fameux : SAINT· 
SIMON, . fOURIER, CABET, BLANQU~ VICTOR CoNsrntRANT, 
PROUDHON, PIERRE LEROUX, LoUIS BLANC. 

L'action de ces hommes fut considerable. Elle se manifesla par 
la publication d'ecrits tres abondants, par la diffusion des theories 
communistes dans les masses, par des commencements d'organisa
tion et par les essais de raormes sociales qui accompagnerent la 
revolution de 1848. . 

Consider!! dans son, ensemble, Ie mouvement communiste 
d'avant 1850 se caracterise par les traits suivants : 

1° Au point de vue des th£ories : manque d'uni!e et de fennel" 
dans les PQncipes directeurs. Les systemes foisonnen! sans qu'aucun 
d'eu" De rallie l'opinion.Beaucoup d'a priorisme .' on part de la 
conception abstraite de I'unite de l'Etat, de la \ibert,;, du travail 
source de fa richesse, du droit au bonhenr, etc., pour condamner 
Ie regime existant. On donne relativement pell d!imporflllu:e a ftfmie 
des jails, des institutions, de I'economie po\itique, de I'histoire. 
On se preoccupe beaucoup, d'autre part, de tracer les plans detailMs 
de fa cill juttue, qu'on improvise de toutes pieces. 

20 Au point de vue des rlalisniions : illusion sur la proximite 
till but; on crait qu'une revolulion prochaine transformera tout; 
on s'emploie meme 11 inaugurer immedialement un ordre de 
choses nouveau, sans remarquer qu'iI faudrait au prealable des 
changements profonds dans les idees publiques, dans les mreurs, 
dans Ie droit, dans Ie regime politique. 

3° Au point de vue de I'qrganisniiono' manque de methode; les 
socialistes se cantonnent da,!s leur activit'; individuelle ou ne 
forment guere que des clubs ou des societes secretes complotan! 
des insurrections. 

Ces caracteres du sodalisme romantique, don! Ie retablissemeni 
de l'Empire par Napoleon III marqua Ia fin, sont d'ailleurs ceux 
de I'epoque et du milieu ou iI s'est developpe. 

I.e sociaJisme d! apres 1850 se prlsenfe avec des ctIIT1Cfbes opposes, 
dont on trouverait egalement I'explication, au moins partielle, dans 
Ie milieu allemand et positiviste ou il prit naissance. 

Les collectivistes qualifien! leur doctrine de socUzlisme scienti. 
Jique. Cette epithete pretentieuse est revendiquee par enx pour les 
motifs suivanls : 

1· Au' point de vue th£orique : un systeme va dominer tous les 
autres et ce systeme s'etablira moins sur des considerations d'ordre 
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pbilosophique ou moral que sur les fails, sur I'bisloire, sur 
I'economie politique, la demograpbie et Ie droit posilif; iI etalera 
un appareil d'irudifion impressionnant; il affectera une lugique 
rigoureuse. 

Donnant mains d'importance a la description de l'Etat futur, 
if s'attacbera i decouvrir, dans Ie passe et dans Ie present, fa 
marche de I'Cvollltion sociale pour en prevoir d'ahord Ie stade 
prochain, puis, dans ses grands traits, I'aboutissement finaL 

20 Au point de vue des r&disations : quoique Ie sysleme soit 
base sur Ie determinisme et pretende que I'evoilltion economique 
conduit inevilablemenl i I'inslauration du collectivisme, on s'em· 
ploiera a aider I'evolution. Des divergences de vues se produiront 
d'ailleurs entre les partisans sur la plus ou moins grande rapidite 
des transformalions successives. En tout cas - et red tient a 
I'ampleur du systeme - on n'essayera pas de r&disaiions isokfes, 
rnais on marchera rnetbodiquement a la COltl/uite du pouvoir, afin 
d'agir ensuite plus efficacement sur les evenemenls. 

3° Au point de vue de f organisatioJr: on visera a creer un 
. porti unique, rigoureusement disciplinE et infematigrwl. 

Nous avons retrace plus baut 1 les origines et Ie developpement 
du socialisme allemand, a I'image duquel s'est fa~onne Ie socia· 
Iisme des aulres pays; la meme' opposition entre marxistes et 
raormistes, minoritiires et rnajoritaires, revolutionnaires el gouver· 
nementaux, moderes et extremistes, se manifeste partout Mailres 
de I' Allemagne, tenus en ecbec par les chretiens en Hollande, 
faibles par Ie nombre et I'organisation en france, puissants en 
Belgique, surtout depuis que I'armisti<:e leur apporta Ie suffrage 
universel et la capitulation de leurs adversaires, les socialistes ont 
gagne beaueoup de lerrain en Angleterre ou leurs idees, quasi 
ineonnues avant Ie xx. siecte, ant envabi les Trade·Unions et Ie 
Labour Party. 

Nous avons rencontre leurs principales Ibeories et signale 
leurs ouvrages au cours de notre travail. (Voyez p. 79 sq~ 
94 sq., 120 sq.) 

LES C.ATHOUQUES 

Nous distinguerons les travaux scielltifiques ella propogande 
sociole des catboliques. 

Le premier representant des idees catboliques parmL 105 econo· 

I Voir p. 121 sq. et 249. 
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mistes fut Ie cornie DE VILLENEUVE BAIWEMONT qui, en 1834, 
publia son Economie politiqae t1uitierute, 3 volumes, Paris, et, 
en 1841, une Histoire tie teconomie politique. 11 depeignit, en les 
attribuant surtout au machinisme, les manX engendres par Ie 
Iiberalisme eronomique '. A la meme epoque, Ie cornie DE Coux 
ouvrit, a PaTis, un cours ·1ibre d'economie poJitique, puis iI 
professa a l'Universite de Louvain. Dans son Introduction II 
fit:v1fOmie sociJJJe, il redame une limitation de Ia Iiberte erono
mique el de la concurrence. 

Sur F. LE PLAY, l'Ecole tie fa "forme sociJIle et l'EcoIe tie fa 
science sociJIIe. nous renvoyons a notre Introduction, p. 25 sq. 

De bans manuels sont dus a DE METz-NOBLAT (1861) et II 
F. HERYE-BAZIN (1880).· 

CHARLES' PERIN, BeIge, professeur Ii Louvain, appartenait par 
sa famille et ses relations au mouvement fran9liS. II avail re<;u sa 
formation scienlifique des eronomistes c1assiques, mais iI impregna 
leur doctrine d'esprit chretien. II constale les abus et leur cherche 
un remede dans la vertu individueUe. La guerison totale ne 
pourrait venir que de la plenitude de Ia vie ~hretienne en chacun 
des hommes. II Sf defie de Ia legislation et des groupements 
professionnels. Ses principaux ouvrages sont signales dans la 
bibliographie generate. 

VICTOll BRANTS sueceda Ii Ch_ Perin dans la chaire d'economie 
politique de l'Universite de Louvain. Nous aimons Ii reproduire 
les tignes elogieuses que lui consacre L Cossa el auxquelles 
souscrironl lous ses eleves : 

.. Perin a en un digne successeur a son enseignement dans un esprit 
egal au sien mais qui lui est superieur par son erudition bistorique et 
par sa connaissance technique des differentes doctrine~ Victor Brants. 
Excellent professeur, il a pousse ses eleves aux etu~es qui peuvent 
tendre a fameUoration de la condition des ouvriers 2 .• 

NODS avons signale ses principaux ouvrages dans la bibliographie 
et au cours de notre travail. NoDS devrions y ajouler, s'i1 etait 

1 Vi1Ieneuve-Bargemont semble s~etre inspire de Sismonde de Sismondi. 
Genevois. (1773-1842) qui. dans ses Nouveaux principn triconomie politiJ;u ou 
de liz ~ dans $t!S ITIPPOrls 811« la POPlllatioll, 2 vol •• Paris, 1819, avait fait 
une ~,,~re critique de I. doctrine Iibcrale ~t avait oppose a la cbr~matistique de 
Smith. de Say et de Ricardo, qui s'occupe des ricltesses en oubliant l'homme qui 
les produit, la v~ritable iconomie poliHque., qui etudie J>infiuence de la production 
et de Ja distribution sur Ie bien..etre materiel du peuple. 

Voyez L CoSSA. ffistoir< IUs doctritus icononritvu!s, Po 393 . 
• Loc. cil., Po 397. 
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. possible de Ia· discerner, la ,grande part qu'il prit awe lravaux de 
ses eleves, dont la collection comprend une soixantaine de volumes 
de Ia Bihliotlrique tie f Ecole ties sciences politiqlJl!S et sociales tie 
f Universite tie Louvaitt. 

CLAUDIO JANNET, professeur 11 !'Institut catholique de Paris, 
ecrivit des etudes d'une solide erudition : l.es Efais-Unis 
contemporains, 2 volumes, 4' ed, 1889; I.e socialisl11l! d'Etat 
et ta rejorme -sociale, 1890; I.e' capital, ta spleJdation et fa 
finnnce, 1892. 

NOllS devrions citer encore, les &rits de RAMBAUD, de HUBERT

VALLEROUX '. de MARTIN SAINT-ltON, de G. BLONDE!, de 
OONNARD, I'excellente these de E. VAN ROEY sur Ie pre! II interet 
et d'autres auxquels nous avons renvoye 11 I'occasion des sujets 
particuliers qu'i1s ont lraite.. 

En Angleterre, les ouvrages de DEVAS; en Ifalie; ceux de TONIOLO; 

en Allemagne, Ie volumineux LeJuhudt tier 'Nution.aJij/wltOmie de 
H. PESCH, S. I., apporterent de precieuses contributions a I'etude 
des questions d'economie politique.et de philosophie sociale 
envisagees du point de vue chretien. 

LB MOUVBMENT SOCIAL CATHOLIQUB Z 

A cole des lravawe scientifiques, iI nous reste il signaler Ie mou
vement de rejorme et tie rtDrgattisation sociole auquel s'employerent 
beaucoup de catholiques dans la seconde moilie du XIX' siede et 
qui Sf poursuit activement de noS jours. 

Les initiateurs de ce mouvement furen!, en Allemagne, 

1 Voyez p. 241. 
2 Voyez sur Ie m~me sujet les ouvrages mentionnes p. 216 et VUMEERSCH. 

S. I .• lk Jun d IU$titi4~ p. 66 (de democratia christiana) et p. 712 (de aetione 
popuJari christiana), - L ORtGOmE {O. GOVAU}. U ptlpe. Its catIw/iq1lt:S d la 

_ qlU!$/ion sod4k, Paris, 1892. - M. TURMANH. i.e dlvduppe1MM du catlwlicisme 
social dtpais rmcydU!lf~ Rerum NOVQ.I"fIIn, Paris, 1900. - B~CHAUX, ouvrage 
cite dans la bibliographie gemSrale. - EaLi. Us irtJIes mtholit;aes d'«OIWM 
politiqu et sMal~ M France, Paris, 1905. - DEFOURNV, Lts ctJngrts catlwliQun 
en Belgique, Louvainf 1906. - MICHOTTE. Les t!JIo,us Ironomiqllt!S en Belgique, 
de 1830 d 1886, Louvain. 1904. - SIX. Pages de socio{~ du-Itietme~ line 1909. 
- CHENON, Le rOle social u r[gu.se, Paris, 1921~ - Les publications de 
l'Action populain, Reims~Paris, et de l'Aetion mtIwliqlle Bruxelles. -
Lea comptes rendus des Sf!llloines sodaJa de Fra~ 13 yol~ Lyon·Paris. 
- Le compte rendu .du Con~ d'economie sodale catholique de lieg~ 1920~ 



APERCU DE L'HISTOIRE. DES DOCTRINES ECONOMIQUES 413 

Mgr VON KETTELER; en Autriche, Ie baron C DE VOOELSANO; ert 
Suisse,. Ie Cardinal MERMILLOD. 

En france, it debuta apres 1870 par 1a campagne du 
marquis DE LA TOUR DU PIN et du comre DE MUN, qui 
s'inspiraient du desir de ramener 1a societe moderne, et Ie peuple 
surtout, a la religion et a la tradition nationale. Ce groupe devint 
l' fflile corporative dont Ie programme se ramena bientot 11 cette 
devise : fa corporation fibre dans fa profession organisee. 

La corporation unique et ohligatoire etant impossible par suite de la. 
division des esprits sur les terrains religieux et politique, il reste a orga· 
Iliser U:z profession et it lui conferer 11 aulDFitE necessaire pOll.r regler les 
questions economiques qui t'interessent : salaires, conditions du travail, 

. prix; on laissera it chacun Ie C/Wix de la corporatiolt a IaqueUe il voudra 
s' affilier. ~ 

Ce programme et I'ardente propagande du comte de Mun 
rencolltrerenl une forte opposition dans beaucoup de milieux 
catholiques. Le groupe de LE PLAY etait oriente vers d'autres 
conceptions. Celui de CH. PERIN ne partageait pas la predilection 
des corporatistes pour les institutions de I'ancien regime; iI .consi. 
derait la liberle economique comme un progres; il admettait des 
groupements, mais completemenl Iibres et depourvus de la sanction 
de I'autorite publique. 

Les partisans de la liberte economique et de l'abstention de 
l'Elat en maliere sodale (it part Ie cas d'abus grave a fI!primer) 
se grouperent aulour de Mgr fREPPEL, eveque d' Angers, d'ou 
Ie nom d'ElZJle d' Angers. Les partisans des groupements ouvriers 
et de I'intervention de l'Etat pour proteger les travailleurs 
trouverent des encouragements chez Mgr DOUTRELOlIX, eveque 
de Liege; its s'appelerent, suivant lespays, democrates cltritien.s 
ou aztkoliques socimlx. On opposa l'E1ZJ1e tie LUge a I'£:vle d' Angers. 

La lutte d'idees atteignit son apogee aux congres de Liege 
de 1886, 1887 el 1890. L'EncycJique Rerum Novarum 1 de 1891 
·orienla Ie monde vers les ",formes soeiales; elle fit pencher la 
balance en faveur des idees de Liege. D'aulre part, des inter· 
ventions energiques de I'autorile ecclesiastique vinrent couper 
court, en Belgique et en france comme en llalie, aux exces et aUK 
audaces de certains democrates chretiens, comme aux theories 
inconsislantes du Sillon. 

1 Voyez p. ts. 
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Peu it peu, I'unite de doctrine se realisa parmi les catboliques, 
sur la question fondamentale de I'intervention de flowt, dont la 
mission n'est pas seulement de garantir la securite mais de 
proteger les faibles et d'aider positivement aux progres materiels, 
moraux et soeiaux; sur fa Jegitimite. des syndimts ou.riers .. sur Ie 
salaire familial et Ie jusfe salaire,. sur Umandpation grruiaelle de 
I' ou.rier,. sur 10 tendance a reglu Ies nlations iconomico-sodales 
d' apres Ies principes de Ia justice et de Ia chariti ckrttienne " 

Les conlroverses furent moins vives en Allemagne (si ce n'est 
sur iles que;;tions particulieres, comme celie des syndicals inter
confessionnels) et en Hollande, ou I'activite des catboliques se 
porta avec plus de succes que partou! ailleurs vers I'organisation 
professionnelle et la creation d'reuvres de tout genre. 

Les divergences qui subsistent portent sur rap plication des 
principes et sur r opportoniU ou r ejftau:iU probable des projets de 
reforme en vogue. flies tierinen! moins BUX doctrines qu'aux 
preferences politiques, aux sympathies personnelles, it I'inclination 
ou a la repugnance spontanee pour'les nouveautes, enfin aux 
besoins de la propagande sociale ou politique dans les differents 
milieux. 

Apres !'apaisement des controverses, Ie mouvemen! social 
catholique, - en Belgique, en France, en Hollande, en llalie et 
en Allemagne, - etait entre, des avant 10 guerre, dans une 
periode d'aclivi!,; intense; les reuvres se mullipliaient landis que 
la legislation se complelail d'annee en annee, Les bouleversemenls 
de la guerre et de I'apres-guerre ani stimu", encore eet elan; 
iIs ont complique, d'aulre part, en en modifiant les eirconstances, la 
solution des problemes anciens; les hasards de la politique orit 
amene, dans certains pays, des combinaisons et des collaborations 

! Panni ies hommes qui prirent une part importante. par leurs ~crits et par 
leur enseignement k l'elaboration et a 1& diffusion de la doctrine sociate parmi 
les catholiques. nous oterons. outre ceux mentioDDes dans Ie texte et sans pre
tendre epuiser la Jiste, Mgr von Ketteler, archcv!que de Mayenre. Mgr MenniUod, 
evcquc de f'ribourg, Mgr Waffelaert, beque de Brugcs. S. Ele Canfinal Mercier, 
archcvCque de Mannes. Mgr Pottier, Mgr No1en~ MM. les abbes Hitze, 
Antoine. Oarrigl1et, Six, Prims, Aengenent. les PP. Castelein, Vermeersch. 
Catbrein. Leroy, Koch, H. Pesch. S. I .. Rutten. Schwalm. O. p .. Schrijvers. 
C. 55. R.. de Pascal, MM. TurmanD. R. jay. O. Ooya\4 A. Bedtaux, Duthoit, 
Boissardl Lorin. Cretinoo. Oonnard, O. Legrand. etc. 

On trouvera ('indication des documents pontificaux relatifs a I'action sodale 
catholique A Ia p. 109. 
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inattendues. De !a, des espoirs, des difficultes et des dangers 
nouveaux; de 10 aussi, chez beaucoup d'esprits, desempares par la 
nouveaute des evenements, un cerlain desequilibre que ~. S. Pie XI 
denon~, dans l'Encytlique Ubi an:tJJUJ Dei, comlne « une sorte 
de modemisme moral, juridique et social. » 

Puisse la sagesse reprendre ses droils et I'avenir repondre aux 
longs efforts du passe! C'est Ie V<EU que nous formulons en 
terminant ce travail, que nous avons entrepris dans Ie desir de 
faciliter aux hommes d'action la connaissance des faits et I'intelli
gence des principes qui feconderont leur <EUvre. 
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Falsification des produits, 111, 

Famille,14, -etude des •.• ouvrieres, 
25,-et machinisme, 41, - et appren
tissa~ 47, - et capitalisation, 63, -
SaI3.ire familial, 2'24 sq., ""- autonomie 
familiale,232, -famines nombreuses, 
2ft, 240, 394 sq" - bien de famille, 
303. 

Famines et ,;changes, 312. 
Fayol et fayonsme, 54 sq. 
Ft!tJUalistes. 129. 
Fermage, 304, - fermier el· pro, 

prieta;r., 305. 
Fil"lM, M. 
Fle,IVes intemationaJises, 156. 
Fai, 132. 
Foil?~ 354, - d'echantillon, 354. 
Fonclion publiqW! et propriel,;, 174. 
Fondaleurdans societe anonyme, 65. ' 
Fongible, chose, 273, - pret de 

chose ... , 273 sq. 
ForctS, loi de l'economie des "'f 12, 

- forces natureUes et machines l 34, 
- force 1i1n;ratoire, 317. 

Forits, propriete des ... ) ]56. 
For/ait et salariat, 213. 
Formatioll pro/essionnelle, 41 sq., -

et division du travail, SO, 51, - et 
petite bourgeoisie, 92. ' 

Fortunes, utHite des fortunes im~ 
portantes, 63, - concentration des •. 0, 
85, - accroissement des ... I 137 sq. 

France; Statislique, 23, - populalion 
employee dans I'agriculture, 45 n.,,
repartition de la population par ages, 
51" - societe cooperative, 70, - con
centration economique, 80 sq., - tra
vaH it domicile, S1 sq." - C. O. T., 
97, 128 sq., - regime des -chemins-de 
fer. 170 n'f - societe pour l'amena
gernent du Rhone, 97, - salaires, 
139, - communaux, 160,' - syndica~ 

lisme~ 249 sq., - services publics, 
246 sq., ..... projet sur )'arbitrage obli
gatoire, 247, '- faillites, 271, - sys~ 
teme monetaire, 323, - Banque de •.. , 
341,. - dett., 352, - importations et 
exportations, 360, -- protectionnisme. 
364 sq., - Trail'; de franefor!, 366, 
- taxes d'entrepOt, 366, - accroisse-
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ment des consommations, 378, -
depense pour Ie loyer, 390, - mou
vement social <athollque, 412 sq. 

Frappe libre des monnaies, 317 sq. 
Frantfeet prix, 200. 
Georgisme, 292 sq. 
Glmnl de societe anonyme. 66 sq. 
Oestion. collectiviste des industries, 

144, - de I'entreprise dans Ie salariat, 
211. - participation it I •...• 220 sq. 

Go/tlpoin!, 363. 
arollde-Bmagne et ITlantle, res

sources natureUes, 31, 32, 49, -
, lancashire,32,-HauteEglised' Angle
terre et Encyc1ique Rerum Novarum_ 
31 n., - patente de J. Watt, 35, -
textiles, 37, 38, 123, 124~ - population 
agricole~ 45 n'J - population par ages, 
57. - fondateurs de sodetes, 67, -
limited Co, 67, - tmsts et grandes 
entreprises, 56, -loi sur hygiene des 
ateliers et travail a domicile, 90, -
cris~. 105, 107, - capitalistes et pro-

• prie-Iaires fonciers, 135, - proprieles 
foncieres, 167 n., - exp1oitations agri
coles. 167 n., - sejour de Marx, 124, 
- socialisme. 129, - Trade Unions, 
129, 249sq., - revenus, ]38, - salaires, 
139, - Terre-Neuve, ]56, - salaires 
et revenus des capitaux industriels, 
270, - decomposition du prix d'une 
tonne de charbon, l~ -- concession 
Lever au Congo, 178. - droit succes
soral, 180, - actionnariat du travail

J 

220, - quantite de monnaie emise, 
325 n~ - clearing, 330 SQ., - Banque 
d' Angleterre. 341. - balance commer~ 
ciale.~, - libre echange, 364 sq., -
Navigation Act, 365, - economistes, 
122 n .• 2S8, 293 n .• 318, 380, 404 sq. 

Gresham, loi de •.•• 318. 
areve, notion, - pertee, - po1iti. 

que, 244, -- improprement dite, 245.
-- legitimih!, 245 sq., - des services 
publics, 246 sq., -- reglementationt 

248, - generale, 129. 
Gf"tJupements economiques, mutua

Jistes, cooperatifs, professionne.s. 
113 sq. 

GIU?Trt! de 1914-1918, 5, 132. 
Hahitatioll, et machinisme,36,41,

et vaJeurdu sol, 285, 'JEl, - popu1atre, 
258, 3781 - depenses pour I' .•. , 3SO. 

Habitudes, V. mtzllrs. 
HaJlSsitl', 356. 
Hen/age, 179, - et capilalisalion, 

63. 
Histoire, grands faits de }' •.. , 131, -

economiquet 28, 401 sq~ - d'apres 
Marxt 121 sq., - ecole historique, 401. 

Hoballde. essai de reorganisation 
satiate, 256, - Standsorganisatie, 135, 
256? - syndicalisme, 250, -=- exploi~ 
tations agricoles) 304, - quantite de 
monnaie emise, 325 n., - mouvement 
social <atholique. 412 sq. 

HollU1U!, homo oeconomkus. 19, 48J 

- eat'actere bumain de i'economieJ 

3,5. - V. psychologie. 
Hortkuitrurs, federation des ...• 307. 
Hygii'nt', et macninisme, 41, - et 

ateliers, 54, - et travail a domicile, 89, 
- et legislatton, 258, - et consom
mation, 360. 

Hypotlzeque, 344. 
Hypoib}se$ eronomiques, V. UJII

t;ngenns. 
Importatiol4 360, - V. commerce. 
lmpot, sur le.1uxe, 10, - et refor

misme, 127, - unique de -George 
sur rente et plus.vaIue~ 293 sq., -
theorie,. 386 sq., - et empruni, 387 n~ 
-- erreurs touchant I' ... , 38S. - obH· 
gation de payerIT 

••• ,3S8n.,-regles de 
I' ... f 3S9 sq .• - sur Ie capita), 3S9 sq., 
- vieux, 389, - et suffrage univer
sel, ~ - et justice distributive" 
391, - proportionnel. 391, - prOw 
gressif et progressionnel, 392, - et 
origine des revenus1 393, - et char
ges -de famme, 394, --' multiple, 395, 
- sur Ie revenu, ~ - sur la pro
priete, 396, - de consommation~ 
3<J1 sq., - repercussion et incidence, 
Jf1l, - direct et indire~ 398. 
devoir de )'impot, 38S n., 400, 
unique des physiocrates, 404. 

Incidence de l'lmpot, m. 
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Intitfpmtiana, 132. V. boert!. 
Intkx«Nllm!Jer, V.' nombns-inditn. 
liuiivitiualis_, 11, 12, 13, 113, 232. 

V. association, Elal, etc. 
indivjduaIites, role des .. " 75, 134. 
Indudioll~ 19. 
Industrie, produc1ivite des "'1 44, 

- population employee dans 1' ••. , 
45, 301. - V. domicik; entre prise, 
physil1C111les. 

Infiltration, methode d' .. o, 127. 
Inflation, 3:1D, 325. 
Inginieurs socioux, 70, 254. 
Inititlti.~ 11, 13, 75, 146, 165, 260, 

261, 265, 303, 305. 
lnttfgration ce 1'industrie, 78. 
Intiiit. personnel, II sq., 196, 268. 

- V. prix, - inten!ts particulieTS et 
greve des services publics, 2471 -
interet genera~ 13 sq. - V. bien 
commun. socialJilite. 

In/{riff, prOt .... , 275 sq. 
IntulUltionak ouvnere, 121, 124. 
1ntl'rventioa de I'Etat err matiere 

leconomique, 14, 94, 115, 169 sq.} 204, 
234, 248, 255, 257 sq., 343, 358. 

Instrument, 34. 
Invmiion, 62" 268. 
fnvaUdiM, V. assurances sociales. 
lriantic, V. Grande-Bretagne et 

Irlande. 
IIaiie, syndicalisme. 250, - Confe

rence de Genes, 263 n~ - regime 
agraire, 300, 303, - systeme mont~
tairet 323 sq., ---'- qUlmtite de rnonnaie 
emise~ 325 n., - banques populaires~ 
348, - mouvement social catholique, 
412 sq. 

Journie de halt htll"" V. tlurt!e till 
traFOiI. 

justfa, et charlte, 254, -- et con
currence, 111, t 13, - et echanges, 
/98 sq.~ ~ d'un regime des biens, 
175, - et saJaire, 224 sq., - et allo
cations familiales, 240, - et greve, 
245, - et profi~ 26b, - et interet, 
275, - et impot, 391. 

/avo., regime de propriete. 160. 
leu de Bourse, 358. 

luritiidion, pOll voir de ... , 178, 387. 
Labour Parly et socialisme, 410. 
Lassalie et socialisme, 124 sq. 
Ltfgislation protectrice du travail, 

1)3, 257sq., - sur travail a domi,cite, 
90, - intemationaJe du travail. 1~ 
262 sq.,- effe!. de la ... soclale, 
138 sq"1 125, - sociaJe beige, 261 t 

- contre rusure, 2S2 sq. - V.libertl, 
intervention, libiroJisme, physiouates. 

it Play, methode de ... , 25 sq. 
Llsion, 199. 
Ltltre tU changr, 311. 
Liberalisme economique,3, 12, 14n., 

19,102 sq., 110 sq., 113, 188,196, 196 sq., 
224, 249 sq., 282, 364, 403, 406 sq. 

LitJertatrcs, 129. 
Liberti, 5, 7, - et interet person~ 

nel, Jt J 14, - des contrats et des 
professions, ltO sq., - et conecti~ 
visme,. 148, - sous Ie regime actuel, 
pour rouvriert 150, - suppose pro
prieti, 163, - et loi, 260, - subsi
diee, 260, - et licence, 26s. - V. 
concllrrence, liberoiisme, Pkysiocrates~ 
Smitlt.~ 

LibrHchange, 3M. 
Ligue agrirok, 306 sq., 347. 
Ligue d' qcheteurs, 90, 385. 

. Liglledes families nombrellses, 24On.' 
LigllE des jermiires, 301. 
Livrer. marche a. .. ,' 356. 
Loclllisation des industries, 49. 
Lock-ou~ 244 sq. 
L04 economique, ~ - pratique, 

theorique, physique, 6, - lois natu
relles chez 'es physiocrates, 403, -
loi des rendements non proportion· 
nels, 33, - de la division du travail, 
50, - de la concentration, 79 sq., -
des debouches, 107,,- de I'offre et 
de la demande, 192,· 196, - du plus 
grand profit, 194, ~ d'airain des 
salaires, 124t 142, - de Gresham, 
~18. 323 sq. 

Louage de choses, 273, - de ser
vices. V. sa/ariat. 

Loyer, 273 sq., - de la terre, 2&\ 
305, - depense pour loyer, 3SQ 
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Latte des classes, 121, 126, 134 sq. 
Luxe,' 303, 373 sq., - impots sur 

l'e luxe, 10. . 
'Machines et machinisme, 10,34 sq .• 

- et diviSion du travail, 49, ._- et 
agriculture, 83. 

MakomEtisn.-, 131. 
Majoritaires1 sociaJistes, 410. 
MaltkU5, tbeorie de la popu)ationt 

380 sq. 
ManauvFes de Bourse, 358 sq. 
M fUchandise et travail humain,230. 
March!, 354, - elendue du ... et 

division du travail, 49, - et concen
tration, 79, - et prix, l89 sq., - au 
comptant, a tenne, a livrer, it: decou
vertt par difference, 356 sq~ -
V. prix. 

Marke germanique, 160. 
Marx et marxisme, 79, }20 sq., 126, 

130 sq., 409, 410. 
Masses, production, de masses, 84, 

142 
Mallrialisme, 121, 130. 
Mati~res premieres, V. ressOilras 

IUltarel/i?s. 
Mltliatitm et greve, 249. 
Menage,.., formation ... , 370. 
Mer, propriete1 156. 
Mercantile, systeme, 402. 
Meslll'e, monnaie instrument de ...• 

313, 315 sq., 325 sq. 
Mitallx prieieux, 315 sq. 
Mithode, 18 sq., - el rendemenl 

du travail, 51 sq. 
Mitius, I}I sq. 
Mines, proPriele, h!gislalion, 156. 

. Mir, 159. 
M(WJ'S sodales, 16, 20, 186 sq., 202. 
Moins-values, 296 sQ. 
Monnaie. 312 sq.- fonctions,313,

valeur, 314, 317 sq. - monnaie meta!
Hque, 315, - titre, alliage, tolerance. 
317, - frappe, cours h!gal, ; force 
liberatoir-e, valeur, 311, - dJappoint,. 
319,. - abondante ou. rare, 320, -
definition eomplete, 319, -- monnaie 
et dchesse, 321, - monnaie de papier, 
324, - inflation et deflation, 325, -

quantites emlses dans divers pays, 
325 n., ~ succedanest m sq., - de 
cqmpte, 337, - rnanreuvres de bourses. 
sur les monnaies, 358, - chez les 
economistes du moyen age et de la 
renaissance, et les, mercantilist~s, 
402 sq~ - Va systCmes monhaircs. ' 

Moltograpme, 25. 
Monamltallisme, 322. 
Monopole, 10, - 01 trust, 79, -

professions monopolisees, 99. 102, -
et concurrence, t1~ - limite, 170,
prix de ... , 194 sq. - naturel, arti· 
ficiel, lega~ 11}4, - el jusle prix, 203, 
.- d'objets necessaires, 203, - et 
propriel'; du sol, 2I}4, 173. 

Monls·tk-pittE, 283, 345, 401. 
Moral, Ie ... du travailleurt 46 sq., 

54, 220 sq., 223. 
Morale et economie, 5, 13 sq. -

loi morale du travail, 43, - respon~ 
sabilite morale des actionnaires, 
administrateu~ etc., 66, - et valeur, 
201, - morale et prix, 195 sq. - et 
consommation, 367, - et economi~ 
367, - et depense, 374, - conse~ 

quences morales du machinisme, 41, 
- du travait a domicile,' SQ. 

Moratorium, 340. 
Moral/tment et agriculture, 81, 304. 
Mouvenurd SfJdal catholique, 412 sq. 
MalMlills, 113, 114. - V. assu-

rances 'Sodales. 
Natalitt beige, 382. 
NaiionaiisatuJn,· notion, 96, - sys. 

ternes, 97, - critique, 99~ - difficultes 
pratiques, 1(}o' 

Notwnolisme de LassaUe, 124 • 
Nalare, agent de 10 production, 30, 

- ressources natureUes, 31 sq., -
nature et physiocrates, 403. 

Ntcessill, droit d'extreme ..• , 171. 
Nto-rommunisme, 128. 
Nto-Malthusianisme, 381 sq. 
Nto-Tayl.rume, 52 sq. 
Niveau de la vie, 36, 37, 141, -

V. rout de III vi£, deptnSi'. 
Nombres-indlas, 10, 379 n. 
Noyautage, 128. 
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Obligations di societes, 65 sq., -
de credit public, 349. 

Obs""ati(}n~ methodet -·19, 20., 
Occupation, 177. 
(EUllres sodales et production) 54) -

et societes anonymes. 68. - V. patroll. 
Office du travai~ 259, 262. 
Oli" et dent/uule, 7, 192 sq., - de 

travail~ 231. 
Opfimisks, 407. 
Or, 315 sq. 
Orm soda~ et econoruie, 3, 8. 9, 

13, 109 sq'f - et petite bourgeoisie, 
92, - et collectivisme, 148, - et 
proprio!e, 158, 169 sq., 174. 

Ordrts religieux etcommunisme, 151. 
Organisation, scientifique du tra~ 

vail, 52, - de la production. 72 sq., 
- en vue du contrat du travail, 241 
sq., - des consommateurs, 384 sq. 
- V. riorganisation, rigime. 

Outi~ 34. 
Ouvriu, etude des familles ou

vrieres, 25, - et machinisme, 37 sq., 
- et division du travai1, 50 sq., -
emancipation de l' ... ~ 254, - et ecoles 
catholiques sociales, 411 sq. - V. 
lravai/leur, employ!, sa1aria~ lravail. 

Pair, titres au ...• 350. 
Paix SlJCiaie. et correctifs au sala

riat, 218 sq., - et contrat collectif, 
243, - et syndicalisme, 252. 

PalestiM, regime de propriete. 159. 
Papier-monnaie, 324. 
Par/age /gal, 303. 
PartiCipation., aux benefices, 217 

sq., - limite, 219 sq'J 269 sq., ~ a !a
gestion, 220 sq., - des socialistes 
au gouvernemen~ 125 sq. 

Patron, et ouvrier, opposition et 
communaute d'interets, 135, 210 sq., 
- autorite palmnale, 211, 222, - et 
syndicats, 254 sq. - V. employeur, 
entrepreneur, travail. 

Pasteurs, peuples, 15-7. 
Paupres, droit d'extreme necessite, 

17l. 
Plagr, 387. 
Pichen'ts, propriete, 156. 

Physiocraks, 402 sq. 
Placement des capitaux, 63. 
Pllls-va/IM, d'apres Marx, 123, 

impot sur les ..• , 296 sq. 
Paint d'or, 363. 
Politiqul!, 5. - economique, 2, 

cOmmerciale, 364 sq., - et conSom
mation, 361, - et entreprise d1Etat, 
94 sq., 98 sq. 

Population et ressources naturelIes1 ' 

32, - et loi des rendements decrois
sants, 33, - accroissement pendant 
Ie XIX· siecle, 36, 142, 37S, ~ et ma
chinisme, 41, - n?:partiUon seIon les 
professions, 4S n., 30]. - n!partition 
par ages, 57, - en age de proouire, 
56, - et salaires,' 123, 124, 138 sq., 
225, . - et charges de famille, 237, -
et rent~ 289 sq., - et valeur du sol, 
287, -- agricole, 301, - et dette pu
bJique, 352, - et oonsommation, 377 
sq. - V. Maltlut.s. 

Possibib'Us economiques et salaire 
familial, 225. 

Pouvoirs pu~lics; V _ Etat. 
~~ 274, 276. 
Prescriptiol4 178, - d'un an, 336. \ ~ 
Prit, 273 sq., - definition, 273, -

division 273 sq., - Jegitimite, 275, -
utilite sociale, 279, - circonstances· 
justitiant I'interet, 278, - fluctuations 
du taux de I'interet, 2SO sq. 

Prix, effets de la concurren_ce, 110, 
111, 202, - efle!s du monopole, 
194, - de revient d'une tonne de 
charbon, 173, - theorie, 189 sq., -
unicite SUt un marche, 189, - fluc
tuations, 190 - lois economiques, 
5, 191, - lois morales. 195, - juste 
prix 198 sq., - eh~ments du juste 
prix, 200,. - 'et prix du marche, 201.
- en cas de monopole,203, - en cas 
de disette, 203, - et valeur' dtusage, 
205, - prix regaJ) 204, - maximum 
et minimum, 205, - effets des mou
vements de la monnaie, 320, 325, -
prix des tUres d'emprun~ 350, - des 
vateurs de Bourse, 358, sq., du 
change, 362. 
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Probtenu economiqltt; 8. 
Production, 4, 29 sq., - vie pro

ductive, 55, ---..2 prodtictivite des di
verses industries, 44. - du travaU 
corporel et intellectuet, 44, - pro
duction -et capital, 59} 61, - pro
duction autonome, 73, - adaptation 
a la consommation et crises, 102 sq., 
151, - necessite d'uDe production 
intense, 10, t 15, 165, m sq., - r&iuite 
-par Ie collectivisme, 146 sq., - et 
salaire, 213, 214, - production agri
cole, 300 sq., - production et credit, 
334 sq., - d'apres les physiocrates, 
403. V. agents. 

Produits, falsifies, 111, -- et salaires, 
213, 214, - sfechangent contre, les 
produits, 107f - produit net des 
physiO'Crates, 403, - droit au produit 
du travail, 171 

Professions, repartition de la popu-
1aticn selon Jes "'J 45 n., 301, - Ja 
profession organisee, autonomie, 256, 
258, 413. - V. syndical, population. 

Pro/ll, loi du "'} 1~ - et concur
rence, 110 sq., ~ - et monopole, 
194, - theone. 264 sq •• - lt~gilimite, 
265, - immorai t 266, - excessif, 1tJ7, 
- Ie profit el les socialistes, 122, 267. 

, - V. btntjice. 
Prolt!tario~ 121, 123, - dictalure 

du .... 128. ' 
Propriete privte et enlreprise d'Etat, 

94, - et production, 108 sq., -
theorie, 153 sq .• - droit de ... 161 sq .. 
- analyse du "'f 154, - sujet et objet, 
155 sq., - divers regimes de pro
priete, 158 sq., - circonstances auxM 
quelles Ie regime doil s·ad.pler. 157 
sq., - propriete plus stricte a mesure 
que Ia civilisation se developpe, 157, 
165, 168. - position de la question 
du droit de propriete, 161,- principes 
fondamentaux du droit de "'J /06, -
Jjmite~ 169 sq., - abu~ 110, - ne 
s'oppose pas a t'utilisation des biens 
par 10us, 172, - droit au praduil du 
travail, 173, - et fondion publiqu~ 
,174, - el droil naturel, 175, - et 

droit social, 175, - et'droit a la vie, 294 
. - supposee par la circulation, 309,""':' 
et impot, "'3S7 sq., - division de 
la... fonciere, 302. - V. sodalisme, 
Qeorgisme. 

Proprittaire fonder, remuneration, 
284 sq., - privilege, rente, 290, 
- et capitaliste, 135, - et fennier, 
305 sq. 

ProtectiORt:istne, 364t - des mer· 
cantiJistes, 402. 

ProtestantisnU!, 131. 
PrlJd' IwI1l1MS, 258. 
Psydtologie el economie, 3, 5. 9, 10, 

- principaux mobiles de l'action 
humaine, 132 sq., - mobiles psycho
logiques de la guerre de 1914, 132, -
qui Umitent la concentration, SS, -
psychologie humaine et propriefe, 
162 sq .• - et participation a la ges
tion, 221, - psychologie d~ Ja greve, 
244. 

Radtaf de titres. 339, 351. 
Raiffeis~n, caisses, 283, 307, 346. 
Raison soelale, 64 sq. 
Rarett ej valeur, 183 sq. 
Rldanu, 112-
Rlforme sociale, ecole, V. L, Play, 

- et socialisme, 135, - progres 
realises, 37, 138, 144 143, 378. 

RlfoTmisme, 125 sq.} - progfes 
depuis la guerre, 127. 

RIgi~, en sq. 
R.1gime des biens, principes fonda

mentaux, 160 sq., - justice d'un . H, 
t75~ - regime foncier, organisa
tion)3oct 

Rlgime iconomique. 8.161, - aucun 
n'est immuable, 16, 161, - d'economie 
familiale, 102 et 151, - d'echa.nge, 
102, 103, - Bctuel, 13.110 sq .• 133, 158. 
m sq., - et int!galites sociales, 111, 
- et Hberalisme, 116 D'J - possibilites 
de progres, 142 sq .• - griefs, 148 sq. 
- ej repartition, 166, 1'l0. 172, - soli
dante economique, 236, lS4t 185, -
et pret, 278, - et eclt.anges, 311, -
accroissement de 13 richesse generale. 
m,37S. 
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Rlgkmentatioll du droit de greve. 
248 -sq, - du lTavail. 257 sq. V. 
Mgislation, intervention, travaiL 

RdigiOIl, 15. - et machinisme, 411 
- et travail, 46, - et preoccupations 
economiques, 131, - irreligion ac
tuelle, 133, - et caisses Rameisen. 
346 sq., - et mouvement social, 
412, sq. 
Remembremen~ 303. 
Rlnwfloation du lravailleur, 206 

sq., - du chef d'entreprise, 2M sq., 
- du propri€taire foncier, 284 sq. 

R_issaru:e, 131. 
ReJUkments non proportionnels ou 

decroissants l 33. V. rellte tks terns, 
304. • 

Rente, Iheene, 288 sq., - defini
tion;. 289, - captation, 292 sq'J ~ 
et accroissement de la richesse, 295, 
et action de la communaute, 295. 
- V. Oeorgis11U!. 

Rente perpllueJle, 349. 
Reorganisation so£iaJe, systeme hoi:, 

. landai~ 256, - et syndicalisme, 255, 
- et rnouvement cathoJique, 412 sq. 

Report, 33S, 339. 
Rlpartilion, 4, 117 sq. 
Rlpercussion de }'impOt, 397~ 
RespollsalJ/7iti et propri~ 1 I, 1M} 

169. 
Ressorl economique, 11 sq. 
Ressources, 8, - naturelles, 31, -

en travail, 45, - naturellesJ insuifi
santes sans la propriete, 1~ - res
sources et valeur, 184. - V. nat~ 
madtirus. 

Rcven.u.s, et concurrence, 110, 111, 
- et sataires, 138 sq., 26S sq., -
tranches des .. " 391 sq" - impot sur 
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PUBLICATIONS DU MUSEUM LI;lSSIANUM 

I. Section Ascitique et MystiqUe. 

Ouvrages parus : r 

N"'I, 8, 11. - La prier< de toutes ks Mares. Trois seiies de 33 meditations, 
par Pierre CHAl{lES, S. J., Prolesseur au College' Philosophique el 
Theologique S. J. de Louvain. . La derie : 5,00 Irs 

Nos 2, 3, 4, 5. - Lettrts de S. Frall(Ois-Xavrer. Nouvelle traduction lran~aise 
en 4 series par Eugene THJBAUT, S. J'J Docteur en philosophie et 
letlres. - La serie : 3,50 Irs 

Nos 6, 7. ~ Pratique et dodrille de /a devottOl1 au Stu:rl-Ca!lu, par 
Arthur VERMEERSCH, S. J., professeur de theologie morale a l'Uni~ 
versire gregorienne. ome edition, 2 vol. I~OO frs 

No 9. - Le mil'Ou de l'lime ou Le solilbque de Heriri de HEMBUCHE 
de LANOENSTEIN dil de Hesse (1340-1397) tr.duil el annote par 

·E. MISTIAEN, S. J. 2,50 Irs 
. No lO. - Dieu est ell nOIlS, villons avec lui, par Pierre CAENEN, S. J. 2,50 frs 

- No 12. - Le gage des divines fianfat1les (De Arrha animfU!) par Hugues 
de SAINT'YICTOR (1096-1141), Iradull et annote par . Micbel 
LEDRUS, S. J. 3,00 Irs 

No 13. - Vers fllllion divine) par les Exercices de S. Ignace, par 
Louis PEETEas, S. 1- 3,50 Irs 

No 14. - La ligende. de Notre-Danw, Miracles du Moyen Age traduits 
et annoles par Jacques NOTHOMB, S. J. 6,00 Irs 

. Hors Serie : 

Rewllecfiones pr«atoriae R.P. L""ii S.I. Edidil Car.VANSULl, S.J. 2,501rs 

II. Section Theologique. 

Cette section publie deux Revues : 

1. La Ilouvdle revue thloltJJtlqae. paraissant tous les mois, sous la direction 
de quelques Professeurs de Theoiogie de la Compagnie de Jesus, 
a Louvain, 49 tomes panls. Abonnement, 

Belgique el france: 15,00 frs. Aulres pays: 20,00 Ir. 
2. Periodiro de re canonica d .mDroli Religiosis et Missionariis utilio., 

10 lomes parus. Abonnement 12,00 Irs 

Ouvrages parus : 

Theologia nwi'alis. - Principia - Consilia - Responsa. - 4 vol. in 80 -
auctore A. VERMEERSCH, S. 1'1 doctore utriusque iuris, lectore theo· 

, logiae moralis in Universitate Gregoriana. 
Vol. I: Tractatus generales 
Yol. 11\ : De personis, de Sac,amentis, de Ecclesiae 

censuris 

14,50 Irs 
praeceptis et 

35,00 Irs 
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Vol. IV : De castitate ,6,00 frs 
Euisdem operis vol. 11 sequetur. 

La robe sans couture. ,Un essai de protesfaritisme caUlolique. La Haute 
Eglise allemande actuelle, par Pierre CHARLES, S. J. 8,00 Irs 

L'Extrime-Ondion, etude de theologie positive, par J. B.- BoRO, docteur 
en th<ologie , 12.00 Irs 

Epitome Ittris Callonici, cum commentariis ad scholas et ad usum· prj· 
vatum, auctoribus A. VERMEERSCH, S. J., et J. CREUSEN, S. J., tomus Jt 
aitera editio, pars prior 4,50 frs 

En preparation' : 

TMologit morale, 3 vol. Traduction Iran~aise de la Theologia Mo,alis du 
P. A. VERMEERSCH, S. J. 

L'origine de flK/ise catholique. 1. L'Evangile du Regne de DieH, par 
Paul CLAES- BoutiAERT, S. J., Prolesseur . au College Philosa
phique ,.t Theologique S. J. de Louvain. 

La thin/ogie de fa commu"ioli, par Pierre CHARLES, S. J. 
Le 1'<EIi du plus Paifait, par joseph CREUSEN, 5. J., Docteur en philosophie 

el letlres, Professeur au College Philosophique et Theologique S. J. 
de Louvain. 

Ill. Section Pbll0S4pbique. 

Ouvrages parus : 

Prillcipes d'iconomie socia/e, par Valere fALLON, S. ).,' Docteur en sciences 
politiques et sociales) Professeur au College Philosophique et Theo
logique S. J. de Louvain, 3t edition, 50 a 9< mille· 10,00 frs 

Eludes sur la psycilOiogie des mystiqlles, par Joseph MARicHA!., 5.J. 
Le point de dipart de la milaphysiqllf!. Le~ons sur Ie developpement 

historique et theorique du probleme de la connaissance, par 
.Joseph MARECHAL, S. J.t Docteur en sciences,. Professeur au College 
Philosophique et-Theologique S. J de Louvain, 6 cahiers d'environ 

.200 pp. chacun, mis en vente separement dans l'ordre suivant : 
Cahier I. - De I'antiquite a la fin du moyen age. La critique andenne de 

la connaissance. 1450 frs 
Cahier II. - Le conmt au rationalisme et de l'empirisme dans la philo-

sophie modeme. avant Kant 12,50 frs 
. Cahier III. - La Critique de Kant. 

. En preparation : 

Cahier IV. - 'Par dela Ie Kantisme : Vers l'ideaHsme absolu. 
Cahier V. - Le Thomisme devant la philosophie critique. 

1. Essai exegetique d'une epistemologie selon s. Thomas.. 
Cahier VI. - Le Thorn;sme devant la philosophie critique. ' 

Il. Comparaison avec quelques' philosophies recentes. 
La m1taphysique dll Kall.tisme, par Pierre CHARLES, S. J. 
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