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J'avais essayé, dans deux publ icat ions an tér ieures  (1) 
de t r ace r  un schéma qui  rende compte de l a  s t ruc ture  des économies 
de savane a f r ica ines .  Cet e f f o r t  a é t é  poursuivi,  e t  il about i t  au- 
jourd 'hui  aux conclusions provisoires  suivantes I 

a)  La d i s t i no t inn  des t r o i s  secteurs  (subsistance,  in te r -  
médiaire e t  moderne) paraTt fructueuse e t  peut & t r e  
retenue. Une o r i en ta t ion  intéressante  pour l a  recherche 
s e r a i t  l a  suivante I donner un contenu ch i f f r é  B ces 
secteurs ,  2 p a r t i r  des comptabili tés nationales.  

b )  Le contenu de chaque secteur  do i t  Btre précisé  e t  
approfondi. C'est  ce qu i  a é t é  f a i t  au Sénégal B l 'occa- 
s ion d'enqugtes effectuées  de 1967 & 1970. La ré f lex ion  
a port6 sur  l e  secteur  qual i f  i é  précédemment de l'moderne" 5 
il semble acquis aujourd'hui que ce t  ad jec t i f  ne d c i t  
e t r e  u t i l i s é  qu'avec prudence, pour deux raisons : 

1 0  S o i t  parce que l e s  paysans apparcwnment convertis  à 
l'économie de marché r é in t e rp ré t en t  & l eu r  manière l e s  
catégories  fondamentales du système c a p i t a l i s t e  , l e  t r a -  
vai l ,  par exemple, C 'es t  ce qui  s ' e s t  passé che5 l e s  
Mourides . 

Z o  Soit  parce que l e  secteur  *modernertg b ien  qu'orienté 
avant tout  vers  l e  marché, fonctionne en f a i t  selon des' 
normes économiques qu i  ne sont pas l e s  normes de maxi- 
misation du prof  i t  c a p i t a l i s t e  .. . 
Le premier de ces point  a é t é  t r a i t é  dans plusieurs  

publ icat ions ( COPANS9COUTY9ROCH9ROCHETEAU) consacrées & l a  doctrine 
e t  % l a  pratique du t r a v a i l  en milieu mouride-wolof. Le second paraf t  
susceptible d '&tre  é c l a i r é  par l e s  travaux de CHAYAI?OV sur l'économie 
paysanne. L a  t raduct ion qu'on va l i r e  a pour but de f a i r e  conna€tre 
l ' u n  de ces  travaux. 

c)  Les problèmes r e l a t i f s  au secteur  de subsistance niont  
pas 6th s6rieusement abordés. On peut seulement dire  

que l e  secteur  de subsistance n 'ex is te  pas en  t a n t  que 
t e l  I c ' e s t  seulement un modèle théorique propre & ren- 
dre par t ie l lement  compte de s i t ua t ions  complexes. Encore 
tres peu élabore,  ce modèle devra i t  Btre en r i ch i  gr$ce 
B une ré f lex ion  systématique sur l e s  données de l a  
l i t t é r a t u r e  ethnographique. 

ORSTOM, Dakar, mars 1970 
Phlippe COUTY 

(I) - Sur un secteur  intermédiaire dans l e s  économies de 
savane a f r ica ine  : l'exemple du natron, ORSTOM, Par i s  
1966 (ronéo$ 

- La ' s t ructure  des économies de savane a f r ica ine  Cahiers 
ORSTOM de Sciences Humaines, E, 2 ,  1968, 



Avant - p o z o s  =='=d=a=kzz-=z-== 

Alexandre CHAYAXOV (1888-1939) e s t  l'a1 teur  d'un ouvrage 
sur  l'économie paysanne, publié à Mosccu en  1 9 s .  Ce l i v r e  théorique 

a é t é  t r adu i t  en anglais  en  1966, à l ' i n s t i g a t i o n  de 1IAmerica.m 
Econamic Association (j) o 

Une première version de ce texte  ava i t  é t6  publiée dés 1923 
à Ber l in  en  langue allemande . Les deux ouvrages sont peu connus en 
Europe e t  aux Etats-Unis, a l o r s  q u ' i l s  ont rencontré un vif succés en  
d 'au t res  p a r t i e s  du monde, e t  notamment au Japon. Pnurtant,  comme 
l ' é c r i t  Daniel THORNER dans son introduct ion B 1 ' Q d i t i o n  américaine de 
1966 8 

Beaucap &e ceux qui  cherchent & comprendre l e  comportement 
Bcmomique de l a  paysannerie semblent ignorer q u ' i l s  s'atta- 
quent à des questions t r a i t é e s  depuis 1860 par p lus ieurs  
générations d'économistes russes  . Les problèmes auxquels 
sont confrontés l e s  économistes dans des pays t e l s  que l e  
B r é s i l  , l e  Mexique , l a  Turquie l e  Nigéria, 1' Inde e t  
1' Indonesie ressemblent de manière frappante à ceux qui  
é t a i e n t  B l ' o rd re  du jou r  en Russie depuis llémancipation 
des s e r f s  de 1861 jusqu 'à  l a  co l l ec t iv i sa t ion  de l ' ag r i cu l -  
tu re  CL l a  f i n  des années 20 (2) 

S'appuyant SUI' un ensemble unique au monde d'enquetes écona- 
miques e t  s t a t i s t i q u e s  lancées par les Zemstvos (3)  e t  r é a l i s é e s  de 1870 
B 1914? CHAYANOV Glabore : 

- une théorie  du comportement paysan au niveau f ami l i a l  
(micro-économique ) J 

- une théorie  macro-économique I l'économie paysanne const i tue 
un système économique à p a r t ,  système non-capitaliste trou- 
vant s a  place dans l'économie nationale e 

La première de ces théor ies  e s t  exposée dans l'ouvrage 13e1925~ 
l a  seconde dans un tex te  plus  court ,  i n t i t u l é  "Théorie des systèmes écono- 
miques non-capitalistes11 (4) g c ' e s t  ce texte  qu'on peut l i r e  ci-ppréx, 
t r a d u i t  i-n extenso d'aprés la  versicrn anglaise de 1'American Economic 
A s  s o  c i a t  ion . 
(1) Peasant Farm Organization, i n  8.8. GHAYBNOV, The Theory o f  Peasant 

Economy, ed i t ed  by Daniel THORNER, Basile KERBLAY & R.E.F, SMITE, 
Richard D. Irwin, Homewood, 111, 1966, 317 p. 

(2) p.  xi .  
(3) Nouvelles assemblées prdvinciales  e t  de d i s t r i c t  crées pour mettre 

en oeuvre l e s  réformes foncières  de 1861. Marx appr i t  l e  russe B 
p a r t i r  de 1870 essentiellement pour prendre connaissance de ces 
enquetes. Ses notes de lec ture  ont é t é  t r adu i t e s  en russe e t  publiées 
B Moscou de 1948 & 1955. 

(4)  Zur Frage e ine r  Theorie der nichtkaTi ta l i s t i schen  Wirtschaf ts-Systeme 
Archiv für  Sozialwissenschaft und Sozia lgol i t ik  Vol.51 (7924) ,3ème 
pa r t i e  pp 577-613 



Le problème fondamental des économies d i t e s  sous-développées 
es t  probablement c e l u i  de l a  coexistence en t re  systèmeséconomiques diffé- 
r e n t s  au se in  d'un m$me ehsemble qua l i f i é  de tt&tional, dohc des communica- 
t i ons  possibles en t r e  systèmes. Autrement d i t  
t i o n  de sous-développement ( e t  pour pouvoir ag i r  sur e l l e ) ,  il f a u t  s 

- repérer  l e s  systèmes per t inents  (quelle e s t  l a  s t ruc ture  

- connaître l e  mode de fonctionnement de chaque système p r i s  

- élucider  l e s  modes de contact ou d ' i n t e rac t ion  des systèmes 

pour comprendre une s i tua-  

de l'économie en cause),  

isolBment 

au s e i n  de l'économie considérée 

Actuellement , l e s  schémas dua l i s tes  habi tue ls  semblent insa t i s -  
f a i s a n t s  I l e s  s impl i f ica t ions  qui  veulent vo i r  dans l e  secteur 
t ionnel" un simple secteur  de subsistance ou dans l e  secteur moderne un 
secteur  purement c a p i t a l i s t e  déforment gravement l a  réali t i! .  L' a r t i c l e  de 
CHAYANOV v ise  précisèment ZL mieux dé f in i r  l e s  systèmes qui  composent une 
économie concrète, e t  â élucider  l e  fonctionnement de l ' u n  d 'en t re  eux. 
L'autaur montre que l e s  systgmes économiques ne peuvent avoir de contacts 
que par l e  moyen des catégories  qu i  l eu r  sont communes. Bien que fondée 
sur des enquetes menées en Russie, ce t t e  d i rec t ion  de recherche e s t  assez 
générale pour in t é re s se r  l e s  économistes t r a v a i l h n t  en Afriqua . 

X 

X 
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Théorie des systèmes économiques 
non - c a p i t a l i s t e s  

Dans la  théorie  moderne de l'doonomie nat ionale ,  il e s t  devenu 
habi tue l  de considérer presque tous l e s  phénJmènes économiques exclusive- 
ment sa lon  l e  vocabtdaire pziopre B une économie c a p i t a l i s t e  . *  Tous l e s  
pr incipes  de notre théorie  
ont é t é  élaborés dans l e  =adre d'une économie fondée sur  l e  t r a v a i l  s a l a r i é  
e t  v i san t  Èi maximiser l e s  p r o f i t s  (c 'est-à-dire l a  plus  grande pa r t i e  pos- 
s i b l e  de l a  f r a c t i o n  du revenu b ru t  qu i  subsis te  aprés déduction des coûts 
de production matér ie ls  e t  des s a l a i r e s ) .  Les au t r e s  types (non cap i t a l i s -  
t e s )  de vie  Qconomique sont considérés comme sans importance ou en voie de 
d i spa r i t i on  ; de toute  manière, on juge q u ' i l s  n 'exercent aucune influence 
sur l e s  problèmes fondamentaux do l 'écommie moderne, e t  que par conséquent 
i l s  ne présentent aucun i n t é s e t  théorique. 

r e n t e 9  c a p i t a l ,  p r i x  b t  au t res  datégories - 

11 nous faudra accepter ce t t e  thèse ,  compte tenu da l ' ind iscu-  
tab le  domination exercéa par l e  c a p i t a l  f inanc ier  e t  commercial dans l a s  
échanges mondiaux, a i n s i  que du rô l e  incontesté q u ' i l  joua dans l 'organisa-  
t i o n  ac tue l le  de l'économie mondiale, Mais nous ne devons en aucune fagon 
étendre ce t t e  thèse B tous l e s  phénomènes de notre v ie  économique. 11 nous 
se ra  impossible de poursuivre une ré f lex ion  économique en nous contentant 
de catégories  c a p i t a l i s t e s ,  parce qu'un secteur tres vaste de l a  vie  Goono- 
mique (plus  précisément : l a  majeure pa r t i e  de l a  sphère de productionagrieol 
e s t  basée non sur une forme c a p i t a l i s t e ,  mais sur une forme complètement ' 

di f fé ren te  :: ce l l e  de l ' e x p l o i t a t i u n  fami l ia le  sans s a l a r i é s  ( 7 )  
p lo i t a t ion  de ce genre a des ra i sons  t r é s  pa r t i cu l i è re s  de se l i v r e r  å 
l ' a c t i v i t é  économique ; e l l e  a auss i  une conception t r é s  spéciale des possi- 
b i l i t é s  de p r o f i t .  Nous savons que l a  plupart  des explo i ta t ions  paysannes 
qui  se trouvent en Russie, en Chine, en Inde dans l a  majorité des é t a t s  mn- 
européens e t  m6me dans beaucoup d ' é t a t s  eurupéens , ignorent l e s  catégories  
du t r a v a i l  s a l a r i é  e t  du s a l a i r a  o &!I'I6me supe r f i c i e l l e  , une analyse théorique 
des s t ruc tu res  Qconomiques de ces explo i ta t ions  s u f f i t  & montrer que l e u r s  
phénomènes économiquas spécifiques n 'an t ren t  Sas toujours dans l e  cadre de 
1'6conomie classique , n i  dans l a  théorie  moderne de 1 ' Qconomie nationale 
qui  en dérive. Nous devons dépasser ce cadre conceptuel de l'économie na- 
t iona le  s i  nous voulons e f fec tuer  une analyse théorique de no tm passé 
économique 

Une ex- 

B s  systèmas passés, t e l s  que l e  servage en Russie e t  l ' e ec l a -  
vaga en Amérique, posent l e  problème de savoir s i  l e s  concepts de l a  pensée 
économique contemporaine ( cap i t a l  , i n t é r8 t  , renta  économique, sa1a i re ) leur  
sont applicables.  En t an t  que catégorie économique au ssns moderne du terma, 
l e  s a l a i r e  e s t  Qvidamment absent des systèmes qu i  viennent d ' e t r e  c i t é s  ; 
avec l u i ,  l e  contenu théorique habi tua l  des au t res  catégories  de notre sys- 
tème économique na t iona l  d i spa ra î t  puisque l a  ran te  e t  l ' i n t é r & t  , en t a n t  
que constructions théoriques sont indissolublement l i é e s  au s a l a i r e  . Par 
a i l l s u s s ,  une observation dc? ce genre nous permet d 'acquérir  une nouvelle 
catégorie totalement ignorée par l a  tháorie  moderne , l e  pr'ix des esclaves.  

( 1 )  Dans l a  version américaine, Iss termes 8 family economic u n i t ,  
labor economic u n i t ,  family labor  economic u n i t  a t  labor family dési- 
gnent tous l ' exp lo i t a t ion  d'une famil le  de paysans ou d ' a r t i s ans  n'emplo 
yant pas de s a l a r i é s  e t  n ' u t i l i s a n t  que l e  t r a v a i l  de se s  propras mem- 
bres .  



Nous nous trouvons dans une s i t u a t i o n  encore plus  d i f f i c i l e  
en ce qu i  concerne l a s  systèmes économiques des peuples pr imi t i f s .  Dans 
ces systèmes, une catégorie ds base t e l l e  que l e  p r i x  du marché (fondamen- 
t a l e  pour notre pensée théorique) e s t  souvent neri-existante. De ce f a i t ,  
l a  s t ruc ture  économique du colonat romain, ou co l le  de l'économie na ture l le  
d G s  peuples p r i m i t i f s g  se  trouvent complètement r e j e t é e s  en dehoks du cadre 
de l a  pensée économique ac tue l le .  Meme en ce qui concarne le Noyen kge,nous 
aurions des d i f f i c u l t é s  à analyser l a  formation des p r i x  B l ' a i d e  des con- 
cepts  dont nous disposons. Comment par exempla évaluer l e  p r i x  des produits 
que l e  seigneur féodal  pergoit  & t i t r e  de payement en nature e t  exporte 
pour &t ra  vendus sur  des marchés éloignés ? 

Sans aucun doute, l'écale his tor ique a l e  grand mérite d 'avoir  
déc r i t  l e  passé économique (en p a r t i c u l i e r  l a  passé germano-romain e t  1s 
monde ancien) e t  d 'avoir  dévoilé sa morphologie d é t a i l l é e ;  mais meme l a  
descr ipt ion l a  plus exacta e t  l a  plus  minutieuse e s t  incapable, en t a n t  que 
t e l l e ,  de fourn i r  une théorie  des f a i t s  économiques déc r i t s .  Or l a  science 
a un besoin urgent d'analyse théorique an ce qui  concerne notre passé éco- 
nomique; pour chacun des types économiques que nous avons déjà  d é c r i t s  en 
p a r t i e ,  il faudra i t  construire un système économique qu i  corresponde & ses 
t r a i t s  spécifiques,  11 me semble qu'une recherche or ientée dans ce sens 
pouraxait avoir d'importants r é s u l t a t s 9  m6me s i  e l l e  peut sembler n 'Btre  
qu'une co l lec te  d 'an t iqu i tés  effectuée par des amateurs. A t i t r e  de paléon- 
tologie  économique non seulement ce t t e  recherche f a r a i t  progresser l ' ana-  
lyse comparative des systèmes ex i s t an t s ,  mais encore e l l a  s e r a i t  d'une gran- 
de u t i l i t é  pra-icique pour l a  pol i t ique économique o La type l lexploi ta t ion 
basée sur  l e  t r a v a i l  fami l ia l"  (que nous déf inirons de manière plus  dé t a i l -  
lée  ci-aprés) e t  d ' au t res  typas plus anciens ex i s t en t  encore à présent en 
grand nombre hors d'Europe Une analysa théorique u t i l i s a n t  des catégories  
adéquates aux 
pour l a  pol i t ique coloniale que l e s  t en ta t ivas  f a i t e s  pour adapter l'économie 
du Zambèze au lit de Procruste des catégorie économiques de l a  moderne Bcole 
de Mancha s t a r  

carac té r i s t iques  de ces types s e r a i t  d'un plus grand secours 

Nous regre t tons  que n i  Aris tote  s i  l e s  au t res  auteurs anciens 
ne nous a ien t  l a i s s é  une théorie  économique, au sans que nous donnons 2, ce t te  
expression aujourd'hui,  concernant l a  r é a l i t é  Qconomique de l eu r  temps. Les 
pères de 1 'Egl ise  , contemporains du régime féodal,  t r a i t è r e n t  souvent de 
problèmes économiques dans l e u r s  ouvrages3 mais comme on sai t ,  i l s  consacrè- 
r s n t  toute leur a t t en t ion  au côté moral de l a  v ie  économique. La l i t t é r a t u r e  
économique russe au tournant des XVIIème e t  XVIIIBme s i è c l e s ,  t e l l e  qu ' e l l e  
e s t  représentée par Sylvester,  Posoakov e t  Volynskii, t ra i ta i t  sur tout  da 
s u j e t s  d'Qconomie privée ou de problèmes d 'adminis t ra t ion publique. N i  
l'économie américaine de l 'esclavage n i  ce l l e  de l a  période du servage en 
Russie ne nous ont l a i s s é  une théorie  économique complète correspondant 
& l a u r s  s t ruc tures  Comme notre connaissance des l i t t é r a t u r e s  japonaise e t  
chinoise e s t  l imitée , nous ne pouvons jugar  de leurs t e n k t i v e s  théoriques 
pour expliquer les formes passées de l a  vie  économique. Puisque l e s  époques 

révolues ont négligé d 'é laborer  elles-miSmes des théor ies  portant sur l e s  
systèmes économiques d ' au t r e fo i s ,  nous sommes obl igés  d 'essayer de l e s  
construire  nous-mêmes . 



Nous savons que l a  c lé  de l a  vie  économique dans l a  soc ié té  
c a p i t a l i s t e  consista dans l a  formule suivante , u t i l i s é e  pour calculer  l e s  
p o s s i b i l i t é s  de p r o f i t  P une en t repr i se  a s t  jugée prof i tab le  s i  son revanu 
b ru t  Rb, déduction f a i t e  des avances en cap i t a l  c i rcu lan t  (coats  matér ie ls  
annuels, Cm,  e t  s a l a i r e s ,  S) forme une somme égale ou supériaure au t o t a l  
du c a p i t a l  constant e t  c i rcu lan t  de l ' e n t r e p r i s e ,  Ca, a f f sc t é  d'un in t é r$ t  
calculé selon l e  taux an vigueur dans l e  pays e t  B l 'époque consi&rés ( i ) k  

- - 
Rb - (Gm + S) > Ca x i  

I O0 

Tous l e s  ca lcu ls  de Z ' économie théorique commencent expl ic i te -  
ment ou implicitemcmt par ce t t e  formule. Les él&ments de ce t t e  formule, & 
savoir 2 

- l a  valeur d'échange ( p r i x  du marché) du revenu b ru t  e t  das 

- l e s  s a l a i r e s ,  

- 1' i n t e r e t  du c a p i t a l ,  

coats  matér ie ls  dn_ production, 

ne sont pas, dans l e  cas é tudié ,  des grandeurs accidental les  r e s so r t i s san t  
& l'économie privée mais des phénomènes fondamentaux relevant d 'un ordre 
soc ia l  e t  économique. La théorie  de l'économie nationale a pour contenu e t  
pour but  l ' exp l i ca t ion  sc ien t i f ique  de ces phénomènes 

La théorie  économique de l a  société  c a p i t a l i s t e  modsrne e s t  un 
système compliqué de catégories  Qconomiques : pr ix ,  cap i t a l ,  s a l a i r e  , i n t é r $ t  
r en te ,  étraitement l i é e s  l e s  unes aux aut res ,  se déterminant mutuellement 
e t  fonctionnellement interdépendantes. S i  une piesre  e s t  Ötée à ce t t e  cons- 
t ruc t ion ,  tou t  l ' é d i f i c e  s 'éffondre,  En l 'absence de l 'une  quslconque de ces 
catégories ,  toutes  l e s  au t res  perdent l eu r  caractère  spécifique e t  l eu r  
contenu conceptuel; e l l e s  ne peuvent meme plus & t r e  déf in ies  quant i ta t ive-  
ment * 

Par exemple, on ne peut appliquer,  dans son senshabituel,  l ' une  
quelconque des catégories  économiques Qnumésées ci-dessus 2 une s t ruc ture  
économique privée da l a  catégorie p r ix ,  c'est-à-dire B un système e n t i e r  
d 'un i tés  fonctionnant en économie na tu re l l e  e t  servant exclusivement B sa- 
t i s f a i r e  l e s  besoins des fami l les  de t r a v a i l l e u r s  ou au t res  communautés ,, En 
économie na ture l le  
t é  de s a t i s f a i r e  l e s  besoins da chaque uni té  de production i so lée  - laquel le  
e s t  en mSme temps une un i t é  de consommation. Aussi l a  pr ipara t ion  d'un bud- 
get  es t -e l le  i c i ,  dans une large mesure, qua l i ta t ive :  pour chaque besoin de 
l a  famil le  , doi t  e t r e  fourn i  dans chaque uni té  économique l e  produit quali-  
tativement correspondant en nature * 

l ' a c t i v i t é  économique humaine a s t  dominée par l a  nécessi- 

On ne peut a l o r s  ca lcu ler  (mesurer) des quant i tés  qu'en consi- 
dérant l 'étendue de chaque besoin :: il y a ou non suff isance,  il y a manque 
dans t e l l e  ou t e l l e  proportion - t e l  e s t  l a  genre de ca lcu l  possible en 
l 'occurence. En ra i son  de l ' é l a s t i c i t é  des besoins eux-memes, il n ' e s t  pas 
nécessaire que ce ca lcu l  s o i t  tres exact. Par conséquent, l a  question des 
comparaisons en t re  l e  caractère  plus ou moins prof i tab le  de diverses  dépen- 
ses ne p u t  se poser - l a  quastion de savoir ,  par exemple, s ' i l  s e r a i t  plus 
prof i tab le  ou plus avantageux de f a i r e  pousser du chanvre ou de l 'herbe .  Ces 
produi ts  végétaux ne sont pas interchangeables, e t  ne peuvent se subs t i t ue r  
l ' u n  B l ' a u t r e  g un é ta lon  commun ne peut donc l eu r  Btre appliqué 
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11 résu l t e  de tou t  cec i  qu'en economie na tu re l l e ,  l a  v ie  
économique, l e  discernement de ce qui  e s t  économique e t  p rof i tab le ,  l e s  
' l lo i s ' '  Qtranges qui  reglent  l a  vie  soc ia l e9  se présentent de manière tres 
d i f fé ren te  des idées e t  principes fondamentaux de notre économie , t e l s  
q u ' i l s  sont couramment exposés dans l e s  manuels. C 'es t  seulement quand se 
développent l'économie monétaire e t  l'économie d'échange quo la gest ion 
rard son caractère q u a l i t a t i f .  L ' i n t Q r & t  pour l a  pure quant i té  passe a l o r s  
au premier plan,  - l e  souci d 'obtenir  la  quant i té  maximum, laquel le  peut 
d ' a i l l e u r s  r e v & t i r  n'importe quel le  forme grace B l 'échange. Au f u r  e t  & 
mesure que 1 ' échange e t  l a  c i r cu la t ion  monétaire s I acero i s sen t  (donc que 
1'Qconomie devient une économie de marchandises) , l a  quant i té  devient de 
plus  en plus indépendante de l a  qua l i t é  e t  de l a  s ign i f i ca t ion  spécifique 
de c e t t e  dernière face 2 cer ta ines  demandes. La catégorie p r i x  devient l a  
plus  importante ; associée aux au t res  catégories  ex is tan tes ,  e l l e  const i tue 
l e  système économique dont t r a i t e  1 'Economie Pol i t ique . 

L'économie théorique e s t  e l l e  a u s s i  menacée lorsqu'une caté- 
%zt du système, l a  catégorie s a l a i r e ,  par exemple. Supposons gorie d i sp  

que parmi e s  systèmes Qconomiques possibles auxquels manque ce t t e  catégo- 
r i e ,  nous en chois iss ions un o Ù  ex i s t en t  l'échange e t  l e  c r éd i t  - donc l e s  
catégories  p r ix  e t  c a p i t a l ;  ce pourrai t  & t r e  par exemple un système d'ex- 
p lo i t a t ions  paysannes e t  a r t i s ana le s  fondées sur l e  t r a v a i l  familial e t  
r e l i é e s  économiquement l e s  unes aux au t r e s  par des processus d'échange 
monétaire; meme dans ce cas )  nous ne manquerons pas de constater  que la  
s-tructure d'une t e l l e  économie se s i t u e  hors des systèmes conceptuels 
adaptés A l'économie de l a  société  c a p i t a l i s t e .  

F 

Sur l ' e x p l o i t a t i o n  B base de t r a v a i l  f a m i l i a l ,  l a  fami l le ,  
équip& de moyens de production, u t i l i s e  s a  force de t r a v a i l  pour cu l t i ve r  
l e  sol, e t  ob t ien t  comme r é s u l t a t s  du travail d'une année une cer ta ine 
quant i té  de biens.  Un seul  coup d ' o e i l  sur  l a  s t ruc ture  intarne de ce t t e  
explo i ta t ion  s u f f i t  à f a i r e  comprendre qu'en l 'absence de l a  catégorie 
s a l a i r e  il e s t  impossible de s i t u e r  dans ce t t e  s t ruc ture  l e  p r o f i t  n e t ,  l a  
ren te  e t  l ' i n t é r & t  sur l e  cap i t a l ,  considérés ccmme de vé r i t ab le s  catégories  
Qconomiques au sens c a p i t a l i s t e  du terme . 

Le paysan ou l ' a r t i s a n  qui  gère sa propre a f f a i r e  sans t r a v a i l  
s a l a r i é  ob t ien t ,  comme r é s u l t a t  du t r a v a i l  d'une année, une quant i té  de 
produi t ,  qu i ,  aprés échange sur  l e  marché, forme l e  produit  b ru t  de son 
exploi ta t ion.  De ce produit  b r u t ,  nous devons déduire une somme correspon- 
dant aux coats de production matér ie l s  nécessaires  pour l 'année; r e s t e  
a l o r s  l 'acmoissement de biens matér ie ls  en  valeur obtenu par l a  famil le  
grâce B son t r a v a i l  de 1' année , -  OU^ pour pa r l e r  autrement , l e  produit  du 
t r a v a i l  de ce t t e  fami l le .  Ce produit  du t r a v a i l  familial e s t  l a  seule caté- 
gorie possible de revenu pour une explo i ta t ion  a r t i s ana le  ou paysanne Ton- 
dée sur  l e  travail f ami l i a l ,  pu i squ ' i l  n ' ex is te  aucun moyen de l e  décompo- 
s e r  analytiquement e t  objectivement . Puisque l e  phénomène soc ia l  du s a l a i r e  
n 'ex is te  pas, l e  phénomène soc ia l  du p r o f i t  net  n 'existe pas non plus. 11 
e s t  donc impossible d 'appliquer l e  ca lcu l  Capi ta l i s te  du proBit. 

11 f a u t  a jouter  naturellement que ce produit  ind iv is ib le  du 
t r a v a i l  ne se ra  pas toujours l e  m&me pour toutes  l e s  explo i ta t ions  familia- 
l e s .  11 var i e ra  selon l a  s i tua t ion  du marché, l a  l oca l i s a t ion  de l ' explo i -  
t a t i o n  par rapport  aux macchés, l e s  d i spon ib i l i t é s  en fac teurs  de produc- 
t i o n ,  l a  ta i l le  e t  l a  composition de l a  fami l le ,  l a  qua l i t é  du sol, e t  l e s  
au t r e s  conditions de production propres 2 l ' explo i ta t ion .  N a i s  comme nous 
l e  verrons plus l o i n ,  l e  surplus obtenu par l ' e x p l o i t a t i o n  en  ra i son  d'une 
meilleure loca l i s a t ion  ou de d i spon ib i l i t é s  relativement meilleures en fac- 
t eu r s  de production, n ' e s t  identique n i  en nature n i  en quant i té  B l a  ren te  
e t  2 l ' i n t é r & t  du c a p i t a l  en économie c a p i t a l i s t e .  
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L' importance du produit  du t r a v a i l  e s t  dhterminée pzinoipale- 
ment par l a  t a i l l e  e t  l a  composition de l a  fami l le ,  l e  nombre de se s  mem- 
b res  capables de t r a v a i l l e r ,  l a  productivité de l ' exp lo i t a t ion ,  e t  cec i  
e s t  particulièrement important - l e  degré d '  auto-explo i t a t i o n  grâce au- 
quel l e s  a c t i f s  fournissent  une cer ta ine  pres ta t ion  de travail au cours de 
1 année . 

Da minutieuses études empiniques portant sur l e s  explo i ta t ions  
paysannes de Russie e t  d ' au t res  pays nous ont permis de v é r i f i e r  l a  thèse 
gnivante : l e  degré d'auto-exploitation e s t  déterminé par un équi l ibre  
spésifique en t re  l a  s a t i s f a c t i o n  de l a  demande fami l ia le  e t  l a  fa t igue  due 
au travail (q) b 

Chaque rouble supplèmentaire de produit obtenu par l e  t r a v a i l  

- d'abord, compte tenu de s a  s ign i f i ca t ion  au regard de l a  
consommation, de l a  s a t i s f a c t i o n  des besoins familiaux; 

- ensui te  au point de vue de l a  fa t igue  grâce à laquel le  ce 
rouble a pu e t r e  acquis. 

f ami l i a l  p e u t 4 t r e  considéré B deux points  de vue a 

11 e s t  évident que lorsque s ' a c c r o î t  l e  produit  da B un tra- 
vail  pénible , l a  s ign i f i ca t ion  qu i  s ' a t tache  , du point de vue de l a  consom- 
mation, à t ou t  rouble nouvellement acquis,  acquier t  une valeur de moins en 
moins grande ; par a i l l e u r s ,  l a  fa t igue  née du t r a v a i l  augmente e t  exige 
une auto-exploitation de plus en plus  grande u s s i  longtemps aue l ' é q u i l i -  
bre n ' e s t  pas a t t e i n t  en t re  l e s  deux él&mentib-&!iu6s (c'est-à-dire auss i  
longtemps que l a  fa t igue  née du t r a v a i l  e s t  subjectivement considérée comme 
moins grande que l ' i n t e n s i t é  des besoins pour l a  s a t i s f a c t i o n  desquels on 
supporte de t r a v a i l l e r )  
tou tes  l e s  ra isons du monda de pour su ive  son a c t i v i t é  économique. Dés que 
l e  point d 'équi l ibre  e s t  atteintt  cepandant, l a  poursuite du t r a v a i l  n ' a  
plus  de sens pu i sgu ' i l  on cotlts p lus  2 l ' a r t i s a n  ou au paysan de continuer 
2 t r a v a i l l e r  que d' abandonner les avantages économique s découlant du t r a -  
vail.  

l a  famil le  qu i  t r a v a i l l e  sans aide s a l a r i &  a 

Notra travail ,  a i n s i  que l e s  nombreuses études de A.N. 
C?TZLINTSEV, N.P. IvIAKA,ROV, e t  BODo BRUTSMTS, ont montré que l e  moment de 
c e t  équi l ibre  &arie beaucoup. 11 e s t  a t t e i n t  ds l a  manière suivante 8 

d'une pa r t ,  2 p a r t i r  des conditions spécifiques de l ' u n i t é  de production, 
de sa s i t u a t i o n  sur le plan du marché, e t  ds sa loca l i s a t ion  par rapport  
aux l i eux  d'échange ( tou t  ce l a  détermine l e  degré d ' e f f o r t  fou rn i ) ;  d ' au t re  
p a r t ,  p a r t i r  de l a  t a i l l e  e t  de l a  composition de l a  fami l le ,e t  du carac- 
t è r e  plus  ou moins urgent de ses demandss - données qui  déterminent l e  
niveau de la consommation. 

(I) Chayanov a u t i l i s é  un tarme russe, .  tyagostnost,  pour désigner les 
inputs  de travail évalues subjectivement par-le paysan. On pourra i t  

C é n i h i l i t é ,  g ne. ue a 
ri%uable au .tra%ad)para%t 
iqucment conforne à 1 ' o-xpres- 

s ion  russc f no to  dos traauotours do l ' é d i t i o n  américaine). 
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Ainsi , d'une augmentation dans l a  product ivi té  du t r a v a i l  , 
r é su l t e  l 'ob ten t ion  d'une quant i té  5ibentique de produit avec un t r a v a i l  
moindre . Ceci permet & l ' u n i t é  économique d'accro9tre s a  production e t  
de s a t i s f a i r e  complètement l a  demande fami l ia le  . D'un autre  côté plus  
l a  famil le  e s t  chargéede personnes incapables de t r a v a i l l e r ,  plus e s t  
grande la  s ign i f i ca t ion  de chaque rouble de revenu b ru t  du point de vue 
de l a  consommation. Cela rend nécessaire une in t ens i f i ca t ion  de l ' a u t p  
explo i ta t ion  de la  force de travail  f ami l i a l e ,  a f i n  que l e  niveau de 
vie .de l a  fami l le ,  menacé par une demande accrue4 puisse Btre maintenu 
dans une cer ta ine mesure . 

Sur l a  base des considérations qui  précédent l ' e x p l o i t a t i o n  
paysanne fami l ia le  do i t  t i r e r  p a r t i  de l a  s i t u a t i o n  du marché e t  des 
conditions na tu re l l e s  de manière 2 assurer  & l a  famil le  un équi l ibre  in- 
terne compatible avec l e  niveau de bien-etre l e  plus  élevé possible.  Ce 
but  e s t  a t t e i n t  en introduisant  dans l e  plan d'organisation de l ' exp lo i t a -  
t i o n  un investissement en t r a v a i l  su f f i s an t  pour permettre une remunéra- 
t i o n  par un i té  de t r a v a i l  qu i  s o i t  l a  plus  élevée possible.  

Ainsi ,  l e  ca lcu l  arithmétique objec t i f  du p r o f i t  net  l e  plus  
élev6 possible dans une s i t u a t i o n  donnée .du march6 ne détermine pas s i  
t e l l e  ac t ion  économique e s t  acceptable ou non, Cela e s t  fait/?&? confronta- 
t i o n  économique interne d'évaluations subjectives.  On prend toutefo is  en 
considération l e s  conditions object ives  pa r t i cu l i è re s  de l ' u n i t é  économique , 

Une un i t é  économique fonctionnant d 'aprés  l e s  principes ex- 
posés ci-dessus ne d o i t  pas pour ce l a  manifester un comportement Qconomique 
extravagant , car en général  l e s  décisions qui  permettent l a  rémunération 
l a  plus  élevée par un i t é  de t r a v a i l  inves t ie  e t  ceux qui  garant issent  à 
une explo i ta t ion  c a p i t a l i s t e  l e  p r o f i t  ne t  maximum sont à peu prés l e s  
mgmes. Mais l e s  études empiriques montrent que dans ¿Le nombreux cas les 
par t i cu la r  i t é  s s t r u c t u r e l l e  s de 1 ' explo i ta t  ion fami l ia le  paysanne fondée 
sur l e  t r a v a i l  l a  forcent  5 abandonner l e  comportement que d i c t e r a i t  l a  f o r -  
mule habituellement u t i l i s é e  pour l e  ca lcu l  du p r o f i t  c a p i t a l i s t e .  

Des différences de ce t t e  sor te  se manifestent, par exemple, 
dans l e s  régions de peuplement dense, o h  l a  pénurie de t e r r e s  ne permet 
pas B l a  famil le  paysanne de développer sa pleine capacité de t r a v a i l  se- 
lon  des formes d 'crganisat ion optimales, c'est-à-dire procurant une rémuné- 
r a t i o n  maximum au travail .  Pour l ' e x p l o i t a t i o n  c a p i t a l i s t e  , ces formes 
optimales d 'organisation Qconomique - t raduisant  une in t ens i f i ca t ion  de 
l ' a c t i * i t é  - sont une norme absolue. A chaque nouvelle i n t ens i f i ca t ion ,  
l ' e f f e t  de 1' input de t r a v a i l  supplèmentaire diminue régulièrement selon 
l a  l o i  des rendements décroissants f l e  p r o f i t  net  décrol t  
quent. Dans l e s  explo i ta t ions  non - capi ta l i shes  qui  sont tres & cour-t/g au 
cont ra i re ,  l e  souci de s a t i s f a i r e  l e s  besoins annuels contraint  l a  famil le  2, 
une in t ens i f i ca t ion  dont l a  r e n t a b i l i t é  diminue. Les membres de l a  famil le  
obtiennent une augmentation .du produit annuel t o t a l  du travail au p r ix  
d'une diminution du revenu gar .unité de t r a v a i l .  

auss i  paQeccg&z 

Le Professeur E. LA.UR, par exemple, a étudié  des explo i ta t ions  
su isses  de f a ib l e  superf i c i e  . En t r i p l a n t  l eu r  i n t e n s i t é  d 'exploi ta t ion,  
ces fermes acceptèrent une grande per te  de revenu par un i té  de travail ,  
mais e l l e s  r éuss i r en t  à u t i l i s e r  pleinement l eu r  capacité de t r a v a i l ,  e t  à 
nourr i r  l e s  famil les .  De msme, de p e t i t e s  fermes du nord e t  de l ' o u e s t  de 
l a  Russie ont accru l eu r  production de pommes de t e r r e  e t  de chanvre ,spécu- 
l a t i o n s  dont l e  rendement e s t  souvent moindre que celLii de l 'avoine m a i s  
qu i  exigent davantage de t r a v a i l  e t  qu i  par 12 augmentent l e  produit b ru t  
de l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  . 



Autrement d i t  , une uni té  c a p i t a l i s t e  ne peut accrof t re  1' inten- 
s i t é  de son a c t i v i t é  au dél& de l a  l imi te  f ixée  par sa capacité optimum que. 
s i  une modification du marché déplace ce t  optimum dans l a  d i rec t ion  d'une 
i n t e n s i t é  accrue Dans l ' a x p l o i t a t i o n  fami l ia le  fondée sur l e  travail, 
l ' i n t e n s i f i c a t i o n  peut auss i  a v o i r  l i e u  sans qu'apparaisse ce changement 
dans l e  marché, simplement 2L cause de l a  pression de forces  in te rnes ,  en 
ra i son  &a plupart  du temps d'un rapport  défavorable en t re  l a  t a i l l e  de l a  
famil le  e t  l a  su r fa  e u l t ivée .  Les caraotér i s t iques  pa r t i cu l i è re s  qui  ont 
é t é  a t t r i buées  p lusB~ '~ 'eKplo i ta t ion  fondée sur l a  t r a v a i l  f ami l i a l  
pèsent sur l e  système économique tou t  e n t i e r  s ' i l  e s t  exclusivement fond6 
sur l'dconomie fami l ia le  e t  s i ,  par conséquent, l a  catégorie du s a l a i r e  en 
a s t  absente 

Cette p a r t i c u l a r i t é  r e s s o r t  olairement lorsqu'on analyse l a  
rente  économique dans l e s  conditions d'una explo i ta t ion  basée sur l e  t ra -  
v a i l  fami l ia l .  En t a n t  que catégorie de revenu économique objec t i f  obtenu 
aprés que l e s  coQts matér ie ls  de production, l e s  s a l a i r e s  e t  l ' i n t é r Q t  
habi tue l  sur l e  c a p i t a l  a i en t  é t é  d idu i t s  du revenu b r u t ,  l a  rente  ne peut 
e x i s t e r  dans 1 'explGitat ion fami l ia le  puisque l e s  au t res  fac teurs  sont 
absents. Néanmoins, l e s  fac teurs  qu i  sont habituellement B l ' o r ig ine  de l a  
r en te ,  t e l s  que l a  qua l i t é  du s o l  ou l a  l oca l i s a t ion  par rapport  au marché, 
ex i s t en t  certainement auss i  dans l e s  explo i ta t ions  basées sur l e  t r a v a i l  
f a m i l i a l  gu i  produisent des biens en vue de l e s  vendre, Ces fac teurs  
doivent avoir pour e f f e t  d'augmenter l e  produit ,  e t  l e  paiement de l ' u n i t é  
de t r a v a i l .  

Une analyse plus approfondie permet d' a r r i v e r  aux r é s u l t a t s  
suivante I l e  produit du t r a v a i l  familial, unique e t  ind iv is ib le ,  e t  par 
conséquent l a  prospéri té  de l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  ne s 'accroisent  pas 
de manière aussi LGBI$~~B: que l e  rendement de l ' e x p l o i t a t i o n  c a p i t a l i s t e  
influencée par les  msmes fac teurs .  En e f f e t ,  l e  t r a v a i l l e u r  paysan, prenant 
conscience de l'augmentation de productivité du t r a v a i l ,  ne manque pas 
d 'équi l ibrer  plus t 6 t  l e s  fac teurs  éconcmiques in te rnes  de sa ferme, c ' e s t -  
à-dire B un moindre degré d 'auto-exploitation de sa capacité de travail. 11 
s a t i s f a i %  l a s  exigences de sa  famille plus complètement en dépensant moins 
de t r a v a i l  ,. e t  diminue donc globalement l ' i n t e n s i t é  technique de son ac t iv i -  
t é  économique . 

Selon l e s  Professeurs A.N. CHELINTSEV e t  N.P. K&IcBROVs ce fac- 
teur  r en te ,  manifesté par un niveau de prospéri té  légèrement accru, ne peut 
e x i s t e r  de fagon durable car  l e s  régions qui  bénéficient  de ce t t e  s i t u a t i o n  
a t t i r e n t  inévitablement l a  population des régions moini, favorisées.  Les 
surfaces des explo i ta t ions  individuel les  se trouvent rédui tes ,  ce qui  l e s  
force à i n t e n s i f i e r  l eu r  a c t i v i t é ;  l a  prosp5riG se trouve a i n s i  ramenée au 
niveau t r a d i t  ionne 1 hab i fue 1. 

Si ,  dans de t e l l e s  circonstances,  l e s  t e r r e s  commencent B se 
louer ou B s 'acheter  librement, l e  p r ix  de l a  t e r r e  ne peut naturellement 
s ' é t a b l i r  en cap i t a l i s an t  l a  ren te  puisque l a  catégorie meme de rente  ( t e l l e  
que nous l 'entendons aujourd'hui)  n 'ex is te  pas dans l e  système économique 
que nous venons d 'é tudier .  N6anmoins, sur un marché fonc ier  u t i l i s a n t  l a  
monnaie, l e s  propri6tés  ne changent pas de mains gratuitement. Nous nous 
trouvons donc en  face du problème économique fondamental de l ' e x p l o i t a t i o n  
fami l ia le  8 Comment s ' é t a b l i t  l e  p r i x  de l a  t e r r e  ? Combien l ' exp lo i t a t ion  
paysanne peut -e l le  payer pour obtenir  de l a  t e r r e  ? A quel p r ix  l a  vendra 
-t-elle . 



- '8 - 
Nous pouvons répondre B ces questions. s i  nous l e s  abordons 

armés du concept spécifique de r e n t a b i l i t é  que nous avons dé f in i  pour 
l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  fondée sur l e  travail. Ce concept f a i t  apparaf- 
t r e  que l a  loca t ion  ou l ' a c h a t  de t e r r e  ne sont avantageux pour l a  
famil le  paysanne que s i ,  grâce à ces opérations,  e l l e  peut a t te indre  un 
équi l ibre  économique coIncidant avec un niveau de v ie  accru, ou avec une 
dépense de t r a v a i l  moindre. 

_c 

Les explo i ta t ions  paysannes qui  disposent d'une grande quanti- 
t é  de t e r r e  e t  qu i  par conséquent Floaf oapables d ' u t i l i s e r  l a  capacité 
t o t a l e  de t r a v a i l  de l a  famil le  en portant  l ' a c t i v i t é  agricole B un degré 
d ' i n t ens i t é  optimum n 'ont  pas besoin de louer ou d'acheter de l a  t e r r e .  
Toute dépense sur  ce chapitre semble i r r a t ionne l l e  puisqu 'e l le  n '  accro2t 
pas l a  prospéri té  de l a  famil le  mais diminue s e s  ressources. S i  une famil le  
ne dispose que d'une parcel le  sur laquel le  sa force de t r a v a i l  ne peut- 
Gtre u t i l i s é e  qu'en p a r t i e ,  il es-$'?Í%f$"ant pour e l l e  d 'acquérir  des sur- 
faces  supplèmentaires a f i n  d ' u t i l i s e r  l a  force de t r a v a i l  inemployée 8 
a i n s i  l ' i n t e n s i t é  de l ' a c t i v i t é  pourra-t-elle se rapprocher de l'optimrjlm, 
e t  l e s  heures précédemment gasp i l lées  dans une i n a c t i v i t é  forcée pourr'ont- 
e l l e s  Q t r e  employées. Dans l e s  deux cas ,  l 'augmentation de l a  rémunération 
par un i té  de t r a v a i l ,  e t  l 'accroissement de prospéri té  qu i  en découle, 
peuvent Btre assez considérables pour permettre à l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  
de nouvrir l e s  frais de locat ion ou d'achat avec une grande pa r t i e  du 
produit b ru t  de l a  parce l le  nouvellement acquise . 

Nous pouvons meme d i re  sans nous a r r Q t e r  au paradoxe apparent 
que plus l ' exp lo i t a t ion  paysanne e s t  prete  5 acquérir  de l a  t e r r e ,  moins 
e l l e  en possède déjà ,  donc plus e l l e  e s t  pauvre. En conclusion, nous 
devons considérer que l e  p r i x  de l a  t e r r e  en t an t  que catégorie objective 
dépend d'une s i t u a t i o n  donnée du marché fonc ier ,  c'est-à-dire de l'impor- 
tance e t  de l 'urgence de la  demande de t e r r e  chez l e s  paysans m a l  l o t i s ,  
e t  de l ' o f f r e  de t e r r e  disponible pour une ra i son  ou pour une autre .  

Dans l e  système de l ' exp lo i t a t ion  paysanne, l e  niveau des 
p r ix  de l a  t e r r e  ne dépend pas seulement du marché des produits agr ico les  
e t  de la  r e n t a b i l i t é  de l a  cul ture  en fonction de 1 'Qta t  de ce marché; 
e l l e  dépend sur tout  de l 'augmentation de densité de l a  population rura le  
locale  . Les Qtudas du Professeur V. Kosinskii sur l e  mouvement du p r i x  
de l a  t e r r e  e t  des baux en Russie e t  l e s  données du mgme ordre contenues 
dans l e s  études du Professeur Laur  sur  l e s  explo i ta t ions  paysannes su isses  
ont confirmé que l e s  paysans disposant de peu de t e r r e  acquièrent cel le-  
c i  B des p r i x  nettement supérieurs B l a  ren te  c a p i t a l i d e .  Ces données 
peuvent dnnc @ t r e  considérées comme v é r i f i a n t  empiriquement notre proposi- 
t i o n  théorique. 

11 e s t  tres in té ressant  de remarquer que d ' au t r e s  catégories  
Qconomiques dépendant l e s  unes des au t r e s ,  t e l l e s  que l e  taux de l ' i n t é -  
r@t sur l e  c a p i t a l ,  se comportent d'une manière analogue dans l e  système 
économitue fondé sur l e  travail f ami l i a l .  11 e s t  évident que l 'exploi tshon 
basée sur  l e  travail familial ne trouve avantage à i n v e s t i r  en c a p i t a l  que 
s i  ce l a  l u i  permet d 'a t te indre  un niveau supérieur de bien-etreg sinon, 
e l l e  r é t a b l i t  l ' é q u i l i b r e  en t re  l a  fa t igue  due au travail e t  l a  sa t i s fac-  
t i o n  de l a  demande. 

Dans tous l e s  cas o Ù  une prévision de nouvelles dépenses en 
c a p i t a l  promet un accroissement da prospéri té  s o i t  -par l e  moyen d'une 
productivité du t r a v a i l  accrue, s o i t  par ce lu i  d'une extension des surfa- 
ces ,  l a  famil le  peut payer un int6rQ-t inhabituellement élevé pour l e  
c a p i t a l  exigé. Cet int6rB-t pourtant ne doi t  pas e t r e  élevé au point . 
d'annuler tous l e s  avantages procurés par l e  nouvel investissement en  
cap i t a l .  La demande r é su l t an t  de l a  s i t u a t i o n  du moment d'une p a r t ,  e t  
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d 'au t re  
l e  p r i x  du marché sous forme de l ' i n t é r e t  normal des emprunts pour l a  
période . 

par t  l ' o f f r e  de c a p i t a l  disponible A ce m4me moment déterminent 

Autrement d i t ,  ce qu i  précéde nous amène B supposer que l a  
"circulat ion du capi ta l"  dans l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  ne procure pas un 
revenu de c a p i t a l  qu i  formerait  une source de revenu spéciale e t  objective- 
ment disponible ; e l l e  exerce seulement une influence importante sur l e  
produit  du travail e t  par conséquent sur l e  revenu du produit du t r a v a i l  
unique e t  i nd iv i s ib l e  a i n s i  que sur l e  moment c r i t i que  de l ' équ i l ib re  
konomique interne.  Le niveau normal du taux d ' i n t Q r Q t  f i x é  par l e  march5 
n ' e s t  pas déterminé par l e  mouvement global  des capitaux product i fs  dans 
l e  pays ( lequel  ne se conforme évidemment pas B l a  formule marxiste 
classique M-C-M' (2), mais seulement par l a  s i t u a t i o n  de l a  demande e t  
de l ' o f f r e  dans l e  système de c réd i t  pour ce qu i  concerne.. ce t t e  pa r t i e  
du c a p i t a l  na t iona l  . 

Dans l ' exp lo i t a t ion  fami l ia le  l a  c i r cu la t ion  interne du 
c a p i t a l  présente également des carac té r i s t iques  pa r t i cu l i è re s .  S i  l a  
famil le  ne cherche pas emprunter auprés de personnes ex tér ieures ,  e l l e  
devra toujours considérer non seulement que chaque dépense en c a p i t a l  
p ro f i t an t  & l ' exp lo i t a t ion  - par formation de c a p i t a l  nouveau ou par 
renouvellement - e s t  avantageuse, mais auss i  que pour s a t i s f a i r e  à ce t t e  
dépense l a  famil le  devra prélever une cer ta ine pa r t i e  de son revenu - ce 
qu i  se f e r a  bien sfir am dépens de l a  consommation immédiator Naturelle- 
ment ce l a  ne sera  possible que s i  l a  valeur en termes de consommation de 
l a  somme prévue pour l e s  dépenses de production paraet in fér ieure ,  aux 
yeux de l a  famil le  & l a  valeur de ce t t e  m@me somme en termes de produc- 
t i o n  ( 3 )  a 

11 e s t  évident que plus l e  produit annuel e s t  considékable, 
plus l a  famil le  éprouve de f a c i l i t é  B en t i r e r  l e s  moyens de former du 
cap i t a l .  Quand les temps sont d i f f i c i l e s ,  par s u i t e  de mauvaises r éco l t e s ,  
ou d'un é t a t  désavantageux du marché, il devient mBJkGk~6.1 pour l a  famil le  
de prélever sur s a  mince r6munération une pa r t  destinée normalement A 6 t r e  
consommée e t  de l ' u t i l i s e r  B l a  formation de c a p i t a l  nouveau, ou simplement 
au remplacsment ordinaire  du c a p i t a l  c i rcu lan t .  

A propbs du système d 'exploi ta t ion bas6 sur l e  travail fami- 
l i a l ,  oug en d 'autres  termes Bropos  de l a  s t ruc ture  économique d'une 
soc ié té  o Ù  l a  production provient d 'explo i ta t ions  paysannes ou a r t i s ana le s ,  
e t  d 'oÙ l ' i n s t i t u t i o n  du t r a v a i l  s a l a r i é  e s t  absente, on peut donc dé f in i r  
l e s  catégories  suivantes t 

( 2 )  La formule M-C-M' provient du volume I du Capital  de Marx (2Qme p a r t i e ,  
chapitre 4 . M = monnaie , C = biens e t  M' I l a  somme avancée origina- 
lement , plus un accroissement. 

(3) La confrontation e t  l a  comparaison des évaluations subject ives ,  en  
termes de production e t  de consommation, de l a  n-ième uni té  du pro- 
du i t  du t r a v a i l ,  const i tuent  l ' u n  des problèmes l e s  plus compliqués de 
l a  théorie  de l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le .  Ce problème e s t  t r a i t é  en  
d é t a i l  dans l e  4Qme chapitre de mon l i v r e  P Die Lehre von der baüerli-  
chen Wirtschaft ,  Berl in ,  P a  Parey, 1923. Dans notre analyse, nous pre- 
nons comme mesure de l a  valeur en termes de production l e  degré de 
fa t igue  due au travail qui  do i t  e t r e  supporté s i  l a  n-ième uni té  de 
revenu n 'es t  pas u t i l i s é e  A l a  formation ou au renouvellement du capi- 
ta l .  
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I . La rémunération unique e t  ind iv is ib le  du t r a v a i l  f a m i l i a l  

r6agissant  sur l e s  f ac t eu r s  qui  contribuent à former l a  
ren te  (4).  

2. Le p r i x  des marchandises 

3. La reproduction des moyens de production (formation de 

4.-Les p r i x  du c a p i t a l  dans l a  c i r cu la t ion  du crédi t .  

5. Les p r i x  de l a  t e r r e .  

c a p i t a l ,  au sens l e  plus  large du terme). 

Nous parvenons B une image encore plus  spécifique s i  nous 
compliquons l a  forme de 1 explo i ta t ion  fami l ia le  6 tudiée i c i  en  supposant 
que l a  catégo.rie des p r i x  du marché n 'ex is te  pas, c'est-à-dire qu'il n ' y  a 
pas d'éohanges de marchandises, A première vue, il semblerait que l ' explo i -  
t a t i o n  fami l ia le  paffaitement na tu re l l e  ne doive pas e t r e  l e  théâ t re  de 
phénomènméconomiquq quels  q u ' i l s  soient .  S i  l ' o n  y regarde de plus prés ,  
cepzndant, on s ' aperçoi t  q u ' i l  n 'en va pas du tou t  a i n s i .  11 paraf t  possi- 
b l e  de trouver toute une sé r i e  de r e l a t i o n s  soc ia les  e t  Qoonomiques dans 
l e  bloc soc ia l  e t  économique consti tué par plusieurs  explo i ta t ions  ent iè-  
rement à base de travail  e t  s a t i s f a i s a n t  l e u r s  besoins i n  natura. Ces 
r e l a t i o n s  dominent l 'o rganisa t ion  de chacune des explo i ta t ions  p r i se s  
séparément e t  uniformisent l eu r  s t ruc ture  de production. 

En f a i t ,  l a  s t ru r tu re  économique in té r ieure  e t  privée des 
explo i ta t ions  fami l ia les  individucllirs fonctionnant en  économie de subsis- 
tance e s t  semblable 2. ce l l e  des explo i ta t ions  qui  pratiquent l'échange de 
biens exception f a i t e  de quelques p a r t i c u l a r i t é s  concernant l e  ca lcu l  des 
p o s s i b i l i t é s  de p r o f i t ,  indiquées au début de c e t  a r t i c l e .  La meme notion 
de p o s s i b i l i t é  de p r o f i t  consti tue l e  fac teur  déterminant! il devient 
encore plus évident q u ' i l  e s t  impossible d'appliquer 13 formule de p r o f i t  
d'une en t repr i se  c a p i t a l i s t e .  L 'équi l ibre  économique en t re  l a  s a t i s f a c t i o n  I' 
de l a  demande e t  l a  fa t igue  due au t r a v a i l  se détermine auss i  de l a  m6me 
fagono On peut en d i r e  
yens de production. M6me o n  l 'absence du facteurrente  da B la  loca l i s a t ion  
du marché l e s  diverses conditions pddologiques e t  climatiques introdui- 
sen t  à n 'en  pas douter dans l e  système de l ' u n i t é  économique de subsistance 
quelque chose qu i  ressemble à une rente .  

autant  de l a  formation e t  du remplacement des mo- 

En ce qui  eoncerne l a  s t ruc ture  de l ' exp lo i t a t ion  na tu re l l e  
de subsistance l a  constatat ion importante e s t  ce l le -c i  : l ' i n t e n s i t é  e t  
l e s  formes d'organisation de l a  cul ture  dépendent dans une tres large 
mesure de l a  quant i té  de t e r r e  u t i l i s a b l e ,  de l a  t a i l l e  de l a  famil le  de 
t r a v a i l l e u r s  ( 5 )  e t  de l'importance de s a  demands -c'est-à-dire de f a i t e u r s  
in te rnes  : t a i l l e  e t  composition de l a  famil le ,  rapport  en t r e  ces Blèments 
e t  l a  quant i té  de t e r r e s  cul t ivées .  Ainsi, l a  densi té  de population e t  l e s  
formes d ' u t i l i s a t i o n  deviennent des f ac t eu r s  so  ciaux extrgmement importants 
gu i  déterminent fondamentalement l e  système Bconomique . Un autre  fac teur  
soc ia l ,  moins important mais encore e s s e n t i e l  e s t  l e  niveau de v ie  t r ad i -  

(4)  Nous mettons ce revenu unique e t  ind iv is ib le  au nombre des catégories  
économiques parce q u ' i l  e s t  déterminé non seulement par des fac teurs  
techniques m a i s  aus s i  par tout  un ensembla de f ac t eu r s  sociaux I l e  
développement d'un niveau habi tue l  e t  t r ad i t i onne l  de l a  demande, l a  
densi té  de la population, e t  en dernier  l i e u ,  l e s  fac teurs  p a r t i c u l i e r s  
concourant B l a  formation de l a  ren te .  

famil le  formant une uni té  économique e t  n ' u t i l i s a n t  que 
son propre t r a v a i l ,  sans f a i r e  appel B c e l u i  de s a l a r i é  . 
El le  peut s'occupar d 'agr icul ture  ou d ' a r t i s ana t .  

( 5 )  Labor family, die Arboitsfamilie Trudovaya Sem'ya % 
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t ionnel ,  f i xé  par la coutume e t  l 'habi tude t il détermine l 'étendue des 
exigences de consommation e t ,  par tan t ,  l ' e f f o r t  de travail consenti. 

Autrement d i t ,  s i  nous isolons par l a  pensée une pa r t i e  
de l'économie na ture l le  e t  s i  nous analysons ce bloc soc ia l  e t  économique, 
nous voyons que nalgré  l 'absence de r e l a t i o n s  mutuelles e t  malgré l a  disso- 
c i a t ion  économique des un i t é s  individuel les  , un ce r t a in  nombre de proces- 
sus Qconomiques compliqués sont Q l 'oeuvre dans c e t  ensemble, l e  fac teur  
pr inc ipa l  é t a n t  l e  fac teur  démographique 8 densi té  de population e t  migra- 
t ions.  Ces deux derniers  élèments rég len t  l ' u t i l i s a t i o n  des t e r r e s ,  l e  
nivsau de prospéri té  e t  par conséquent l a  quant i té  ( toujours  var iab le)  
de c a p i t a l  accumulé e t  de matière imposable chez l a  population considérée. 
Capital  e t  capacités contr ibut ives  forment l a  base sur laquel le  on peut 
organiser l 'é-bat e t  l a  cul ture  d'une nation. 

Indépendamment des f ac t eu r s  démographiques , des régions 
tres prospères apparaissent là o Ù  des Qlèments de ren te  t e l s  que l a  quali-  
t é  du sol sont particulièrement e f f icaces .  Des études empiriques menées 
dans des pays agricoles  vivant partiellement sn économie na ture l le  mon- 
t r e n t  que l a  contrainte  non-économique - & défaut d'une influence régula- 
t r i c e  e t  d'une contrainte  économique nées du marché - devient tres impor- 
tan te  ; e l l e  prend l a  forme d'un contrôle adminis t ra t i f  de l ' u t i l i s a t i o n  
des t e r r e s ,  e t  quelquefois c e l l e  d'un mouvement migratoire accompagné de 
violence s . 

Ainsi,meme dans un pays dont l a  s t ruc ture  e s t  ce l l e  d'une 
économie absolument na tu re l l e  nous pouvons trouver l e s  catégories  économi- 
ques e t  soc ia les  suivantes,  qu i  déterminent l a  s t ruc ture  des uni tés  économi; 
que s individuel les  t 

I. Le produit  ind iv is ib le  du travail f ami l i a l ,  const i tué 
compte tenu de 

l a  densi té  de population 
b l e  niveau habi tue l  de l a  demande t rad i t ion-  

ne l l e  
c )  l a  capacité d'engendrer une r en te ,  propre aux 

bons s o l s  e t  aux conditions climatiques favo- 
rable  s. 

a! 

2. .La capacité de l a  population de former du côpital, e t  
l e  caractère  taxable de ce dernier ,  compte tenu du ni- 
veau de prospéri té .  

pouvoir é ta t ique  qui  contrôle,  par contrainte  extra- 
économique, l e  mode d ' u t i l i s a t i o n  des t e r r e s  e t  l e s  m i -  
g ra t ions  populaira s. 

3. Les disposi t ions économiques e t  po l i t iques  émanant du 

En contraste  t o t a l  avec l e  système économique fani l ial  
nous trouvons un au t re  type d'économie auquel manque auss i  l a  catégorie du 
s a l a i r e  t l e  système économique de l 'esclavage.  La différence apparal t  net- 
tement quand nous confrontons l a  s t ruc ture  L des un i t é s  Qconomiques propres 
2 chaque système sur l a  base de l eu r  morphologie économique spécifique.  Le 
paysan e t  ] . 'art isan t r a v a i l l e n t  de manière indépendante , i l s  sont complète- 
ment responsables de l eu r  production e t  da l eu r s  au t r e s  a c t i v i t é s  économi- 
ques. Ils disposent entièrement du produit  de leur travail ,  e t  son poussés 
i% fourn i r  ce t r a v a i l  par l e s  demandes de l eu r s  fami l les ,  2, l a  s a t i s f a c t i o n  
desquelles seule l a  fatiqgue due au t r a v a i l  met une l imi te .  Aucun de ces 
f ac t eu r s  n 'appara î t  dans l'économie de l 'esclavage.  
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L'esclave par t ic ipe  & un processus de production dominé par 
une volonté e t rangère;  il n ' e s t  qu'un o u t i l  aveugle e t  n ' a  pas l e  d r o i t  de 
disposer du produit de son travail. 11 e s t  poussé à fourn i r  une cer ta ine 
pres ta t ion  de travail par l a  menace de punitions e t  sa demande n ' e s t  satis- 
f a i t e  qu 'à  l a  d iscré t ion  de son propr ié ta i re ,  e t  seulement dans l a  mesure 
o Ù  ce l a  e s t  nécessaire pour que sa capacité de t r a v a i l  s o i t  maintenue. 

L 'en t re t ien  d' esclaves n '  e st ra t ionnel  pour 1 ' entrepreneur 
propr ié ta i re  que s ' i l  en t i r e  un surplus r é e l  aprés déduction du coat de 
l ' e n t r e t i e n  des esclaves.  Aprés vente sur un marché, ce surplus const i tue 
l e  revenu ob jec t i f  k i r é  des esclaves.  NIEBTJ3.R a f a i t  remarquer que l ' i n s -  
t i t u t i o n  de l 'esclavage n ' e s t  apparue que l e  jour oÙ l a  puissance productive 
du travail humain se développa suffisamment pour que ce surplus r é e l  p a e t r e  
ob tenu . 

Les f r a i s  d ' e n t r e t i e n  des esclaves sont détermin& par l e s  normes 
physiologiques e t  par l e  ty-pe de t r a v a i l  demandé3 on ne peut en f a i r e  une 
catégorie économique der r iè re  laquel le  se dissimuleraient des r e l a t i o n s  
sooia les  e t  économiques compliquées analogues â c e l l e s  a f fè ren tes  à l a  oaté- 
gorie du s a l a i r e .  En conséquence l ' esc lave  d i f f è re  à peine des b6tes  de 
somme en ce gu i  concerne l 'o rganisa t ion  de l ' e n t r e p r i s e s  s i  nous négligeons 
l e s  normes éthiques modelant l a  vie  2pAtriarcale (dont l'importance e s t  no- 
tab le  par exemple dans l 'esclavage musulman). 

Te l les  qu'on v ien t  de l e s  préc iser ,  l e s  carac té r i s t iques  pa r t i -  
cu l i è re s  de l 'o?ganisat ion économique privée d'une en t repr i se  esclavagis ta  
a f fec ten t  touta une s é r i e  de catégories  éoonomiques fondamentales. Le pro- 
p r i é t a i r e  d 'esclaves r ego i t  & t i t r e  de revenu une cer ta ine somme, aprés 
avoir déduit du produit  b ru t  de son en t repr i se  l e s  coQts matér ie ls  de pro- 
duction e t  l e s  frais d 'en t re t ien  des esclaves. Lorsqu ' i l  a é t é  f a i t  déduc- 
t i o n  de l ' i n t é r g t  habi tue l  calculé  sur  l ' invest issement  en cap i t a l  f i xe  e t  
c i rcu lan t  (mais non sur l a  valeur des esc laves) ,  ce qui  r e s t e  peut e t r e  
imputé B l ' u t i l i s a t i o n  des esclaves.  

, Dans l a  société  c a p i t a l i s t e ,  ce r é s idu  a t t r i bué  au t r a v a i l l e u r  
équivaudrait B l a  p a r t i e  de son s a l a i r e  excédant l a  valeur de l a  nourr i ture ,  
de l 'habil lement e t  du logement fourn is  en nature par l 'entrepreneur .  Dans 
l e  système de 1'6conomie esc lavagis te ,  l a  pa r t i e  du produit imputée économi- 
quement au travail s e rv i l e  n ' e s t  pas prélevée par l ' e sc lave  m a i s  par son 
propr ié ta i re  en  r a i son  du d r o i t  que celui-ci  possède sur l 'esclave ;ca la  
devient une nouvelle sor te  de revenu non-gagné , gui  e s t  en f a i t  l a  ra i son  
d'Btre de l 'esclavage.  

Ce revenu n ' e s t  plus  seulement une simple norme technique comme 
l e  coat d ' en t r e t i en  des esclaves;  il e s t  déterminé par l a  s t ruc ture  compli- 
quée de toute une s é r i e  de r e l a t i o n s  Qconomiques e t  sociales .  C 'es t  une 
catégorie économique , qui  const i tue l a  ren te  des esitlaves que l e  propr ié ta i re  
r ego i t  sur l a  base de son d r o i t  de propriété .  S i  l ' u n i t é  économique esclava- 
g i s t e  e s t  agr ico le ,  l e  revenu non-gagné t i r é  de l a  propriété  d 'esclaves 
s ' acc ro r t  au fur e t  B mesure que l e s  conditions de production e t  de t rans-  
port  deviennent plus  avantageuses. Puisque l ' esc lave  e t  s a  pres ta t ion  de 
t r a v q i l  aemeqrent identiques,  e t  puisque l e  revenu du maPtse des esclaves 
ne :i, -. - pas s i  l ' o n  remplçait ce r t a ins  esclaves par d ' au t r e s ,  l a  
revenu supplementaire que nous examinons i c i  ne s a u r a i t  Q t r e  ra t taché  au 
fa i t  de possèder des esclaves en t an t  que t e l ,  m a i s  do i t  & t r e  a t t r i bué  à l a  
quali$é du sol o u  5 m e  s i tua t ion  avantageuse du point de vue du marché : 
on do i t  donc l e  considérer comme une rente  d i f f é r e n t i e l l e  ord ina i re ,  Pour 
autant  q u ' i l  s o i t  possible d'obkenir l e s  memes r é s u l t a t s  techniques an se 
basant sur l e  t r a v a i l  s e rv i l e  e t  sur l e  travail  s a l a r i é ,  ce t t e  rente  économi- 
que correspondra quantitativement Q c e l l e  de l ' ag r i cu l tu re  c a p i t a l i s t e  . 

- 
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Ainsi, tou tes  l e s  catégories  soc ia les  e t  Qconomiques de 
1'Qconomie c a p i t a l i s t e  peuvent garder l eu r  place dans l e  système théorique 
de l'économie esclavagis te  ; il f a u t  subs t i tuer  l a  catégorie "rente des 
esclaves" B l a  catégoriest '  t r a v a i l  sa la r ié" .  Le p ropr ié ta i re  d 'esclaves 
s 'approprie l a  ren te  des esclaves-  e t  s a  valeur cap i t a l i s ée  équivaut au 
p r i x  de l'esclave envisagé comme phénomnène objec t i f  de marché . 

La détermination quant i ta t ive  de l a  ren te  des esclaves 
se fonde sur l a  product ivi té  de l 'usage d 'esclaves,  de manière analogue 
& l a  détermination du s a l a i r e  par l a  productivité du t r a v a i l l e u r  marginal 
t e l l e  que l a  calculent  l e s  théoriciens anglo-américains dans l e u r s  systèmes. 
La détermination quant i ta t ive  du pr$f du marché pour un esclave e s t  un peu 
plus compliquée . NOUS avons ae j a  ,k%marquer que ce p r i x  tend à s ' a l i gne r  sur 
la  rente  cap i t a l i s ée  de 1 'e'sclave marginal . 

En un c e r t a i n  sens,  c e c i  const i tue l e  p r i x  de demznde 
a l o r s  que l e  coff-li d i r e c t  de production de l ' esc lave  (6)  const i tue l e  p r i x  
d 'o f f re ,  A ce point de vue, nous devons dis t inguer  deux systèmes d'économie 
esclavagis te  D 

7 .  Un système dans lequel  l ' o f f r e  d 'esclaves e s t  alimen- 
tée 
par l a  capture d 'esclaves déjà  adul tes ,  L 'exploi ta t ion 
de l eu r  travail e s t  complète , e t  mène B une rapide 
destructiong ce l a  év i t e  l e s  dépenses l i g e s  2 l a  forma- 
t i o n  des enfants  (reprodudtion) e t  & l ' e n t r e t i e n  prolon- 
g6 des adultes.  

au cours de guerres chez l e s  peuples é t rangers  

2 .  Un système dans lequel  l ' o f f r e  e s t  alimentée naturel le-  
ment par l a  reproduction des esclaves au se in  de l a  
famil le  s e rv i l e  elle-m6me 3 ce la  e n t r a h e  bien entendu 
des coQts - e o i t  du f a i t  des dépenses l i é e s  & l a  forma- 
t i o n  de l a  génération montante, s o i t  du f a i t  des réduc- 
t i o n s  ?ans 30 degré d 'exploi ta t ion de l a  force de 
t r a v a i l  s e rv i l e ,  particulièrement chez l e s  femmes. 

Dans l e  premier cas9  l e  coat d i r ec t  de l a  production 
d'esclaves e s t  l e  coat de l a  capture;  dans l e  second cas9  l e  coat d i r ec t  
r é s u l t e  du f a i t  d 'é lever  e t  d'éduquer des enfants ,  e t  il e s t  en général 
beaucoup plus  élevé . Pendant l e s  périodes h is tor iques  favorables B l a  captu- 
r e  bell iqueuse d '&t re  humains, - par exemple dans l 'ancienne Rome, dans l e s  
anciens é t a t s  du Moyen-Orient e t  meme, pendant l e s  premières décades, En 
Amerique Espagnole-,le coat d i r e c t ,  ou  coût de production des esclaves,  
é t a i t  tres bas. Une f o i s  cap i t a l i s ée ,  l a  rente  habi tue l le  des .esclaves (7)  
surpassa i t  de beaucoup de coat. La preuve e n  e s t  le p r i x  élevé qu 'a t te i -  
gnaient sur l e  marché l e s  patentes d 'esclaves de l a  couronne espagnole, avec 
lesquel les  é t a i e n t  Btabl ies ,  l e s  l icences de capture e t  d'importation des 
esclaves pendant l a  première période de l ' importat ion des négres e n  Amérique . 
( 6 )  Dans l a  version anglaise s prime cost.  La d i s t i nc t ion  en t r e  supplemen- 

t a r y  e t  prime cost  coïncide pratiquement avec ce l l e  des coats fixss 
e t  var iables .  Les supplementary cos ts  désignent ce q u ' i l  en coate pour 
que l ' e n t r e p r i s e  continue d ' ex i s t e r ,  meme quand l a  production e s t  nul le .  
Les prime cos ts  sont l e s  dépenses encourues directement du f a i t  de l a  
production. 

(7) La ren te  des esclaves s i g n i f i e  l e  revenu t i r é  de l a  proprié%é d'escla- 
ves. 



Le matériau humain é t a i t  ;bon marché, t e  qu i  pmmettai t  de 
se l ' appropr ie r  en quant i té  croissante ,  e t  permettait  a u s s i  d ' u t i l i s e r  l e s  
esclaves avec une pro duct iviL6 du travail décroissante , judqu aa PO i n t  
b ien  sCir o Ù  l a  rente  régulièrement décroissante des esclaves devenait égale 
au coQt d i r ec t  de l eu r  acquis i t ion.  Ce f ac t eu r  déterminait l a  priE du mar- 
ché de l ' e sc l ave  e t  l ' ex tens ion  d'une economie fondée sur l 'esclavage . Lors- 
que des a t taques f r é  uentes épuisèrent l e s  sources de l a  capture violente  
d 'esclaves,  l e  cofit@$c%&&ition augmenta; l e  p r i x  de marché des esclaves 
s ' accru t  rapidement, e t  de nombreux usages de l ' esc lave  product i fs  d'une 
p e t i t e  ren te  cessèrent d '&tre  p ro f i t ab le s  e t  durent peu & peu & t r e  abandon- 
nés. Le r é s u l t a t  f u t  que l'économie fondée sur l 'esclavage perd i t  de son 
extension . 

Nous pouvons conclure de tou t  cec i  qu'un important fac teur  
de décl in  de l 'ancien système de l 'esclavage f u t  l e  suivant : l a  guerre e t  
l a  capture durent e t r e  abandonnées en  t a n t  que sourca d'approvisionnement 
en esclaves e t  remplacées par une production pacifique fondée sur l a  re- 
production na ture l le .  L'unité économique ancienne dut a l o r s  f a i r e  face à 
des coats  d i r ec t  é levésS q u i  dépassèrent b i en tô t  l a  rente  cap i t a l i s ée  de 
1 e s clava. 

De toute manière , l e  p r ix  des esclaves en t a n t  que phéno- 
mène s u j e t  aux l o i s  du marché e s t  une catégorie objective qui  détermine 
l a  production d'esclaves dans un ca lcu l  économique privé.  11 e s t  c l a i r  que 
l ' u n i t é  économique fondée sur l 'esclavage,  du point de vue pr ivé,  ne peut 
paraf t re  avantageuse que ai l a  production d'esclaves f a i t  apparaftre un 
produit net  au moins égal  B l a  rente  des esclaves ex i s t an t  objectivement 
pendant l a  période considérée e t  se manifestant par l e  moyen du marché dans 
l e  p r i x  des esclaves.  

Nous devons souligner aus'si que l ' esc lavage ,  ou pour 
par le r  plus généralement, l a  mise en servitude d ' e t r e s  humains, se présente,  
en t a n t  que phénomène économique , sous des formes var iées  d i f f é ran t  beaucoup 
l e s  unes des autres .  Ainsi ,  l e  sevrage russe carac té r i sé  par l 'obrok  ( 7 )  
d i f fè re  beaucoup du système déc r i t  hi-dessus. L'obrok t r a d u i t  qxìe combinai- 
son pa r t i cu l i è re  en t re  l ' e x p l o i t a t i o n  fondée sur l e  t r a v a i l  f ami l i a l  e t  
l ' exp lo i t a t ion  fondée sur l ' e sc lavage4  A ce t i t r e ,  il présente un extraor- 
dinaire  i n t e r e t  théorique . 

L'exploitation d'un paysan a s s u j e t t i  B l 'obrok é t a i t  orga- 
nisée comme l ' e s t  habitueklement une explo i ta t ion  fondée sm l e  t r a v a i l  
familial. La famil le  de t rava i laeurs  a f f e c t a i t  s a  force de travail toute 
en t i è re  B son a c t i v i t é  agr icole  ou B toute au t re  a c t i v i t é  économique. Mais 
une contrainte  non-économique ob l igea i t  1 'explo i ta t ion  à verser  au proprié- 

( 7 )  Qui t ren t  dans l a  t raduct ion anglaise , c'est-à-dire rente  f ixe  , payable 
& un féodal  2 l a  place de ce r t a ins  services.  En franc;ais :: cens. Comme 
il ne s ' a g i t  que d'équivalents,  j e  préfère  conserver l e  terme russe 
(Ph.C.) . 
Les domestiques(dvorov;ye)destinés B s a t i s f a i r e  l e s  besoins du proprié- 
t a i r e  lui-meme e t  de sa famil le  par un service domestique personnelg sans 
cu l t i ve r  d 'explo i ta t ions  personnelles i l s  pouvaient Q t r e  employés sur 
l e  domaine, pour autant  que l e  manoir en  possédât un, (2)  D'autres s e r f s  
devaient une corvée (bars  hchina): i l s  géraient  l eu r s  propres exploita- 
t i ons  mais devaient en meme temps rendre ce r t ä ins  services  sur l e s  t e r r e s  
ou sur l e  manoir de l eu r  maître 5, ce r t a ins  joùrs  de l a  semaine . (3)D'au- 
t r e s  en f in  é t a i e n t  des paysans B obrok, u t i l i s a n t  l eu r  force de travail 
sur l eu r  propre t e r r e ,  mais obl igés  de verser  au propr ié ta i re  une pa r t i e  
du produit .  

Le d r o i t  russe du servage d i s t ingua i t  3 so r t e s  de se r f s s (1 )  
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t a i r e ,  de l a  famil le  de s e r f s  arie portion précise du produit obtenu grâce 
& son travail. Cette port ion é t a i t  appelée .obrok e t  r ep résen ta i t  l a  ren te  
des se r f s .  

En dépi t  de cer ta ines  s imi l i tudes  dans l a  s i t u a t i o n  jar idique 
du se r f  e t  de l ' e sc l ave ,  l e s  s t ruc tu res  économiques de l ' u n i t é  économique 
esclavagis te  d'une par t  e t  de l ' u n i t é  économique fondée sur l e  servage 
d 'au t re  par t  sont de nature absolument d i f f é ren te ,  L'obrok ne coïncide n i  
quantitativement n i  quali tativement avec l a  rente  des esclaves.  

Dans s a  s t ruc ture  économique privée interne l ' exp lo i t a t ion  
d'un paysan se r f  a s s u j e t t i  B l'obrok ne d i f f è re  en aucune façon de l ' explo i -  
t a t i o n  fondée sur  l e  t r a v a i l  familial que nous connaissons déjà.  Dans ce 
régime , l a  famil le  d i r ige  sa propre explo i ta t ion  sous s a  responsabi l i té  , 
e t  e l l e  dispose du produit .  La famil le  e s t  amenée, de par s e s  besoins, 2 
i n t e n s i f i e r  s a  capacité de t r a v a i l ,  e t  l a  quantitg de produit e s t  déterminée 
par un équi l ibre ,  propre 2, l ' exp lo i t a t ion  fondée sur l e  t r a v a i l  familial, 
en t re  l a  fa t igue  due au t r a v a i l  (pour l'ensemble de l a  fami l le )  e t  l e  
degré de s a t i s f a c t i o n  de l a  demande. Dans l e  système de l'obrok tou tefo is ,  
des f ac t eu r s  non-économiques contraignent l e  famil le  à a t t m  ce t  égui l i -  
bre  de t e l l e  manière que l e  produit obtenu sa t i s f a s se  non saulement sa  propre 
demande mais auss i  l'obrok payable au propr ié ta i re .  

La demande de valeurs  matér ie l les  e s t  donc beaucoup plus for- 
t e  que dans l ' exp lo i t a t ion  de paysans l i b r e s .  En conséquence7 l ' équ i l ib re  
en t re  l a  fa t igue  due au t r a v a i l  e t  l e  degré de s a t i s f a c t i o n  de l a  demande 
e s t  a t t e i n t  grâce ,% un degré d 'auto-exploitation du travail tres supérieur 
B c e l u i  de l ' e x p l o i t a t i o n  de paysans l i b r e s .  Pourtant,  l ' i n p u t  de travail 
supplémentaire qui  v ien t  d '@tre  mentionné ne fou rn i t  pas un produit addition- 
ne l  suffisamment grand pour acqu i t t e r  l'obrok; ce t  obrok  d o i t  donc Q t r e  payé 
en diminuant l a  s a t i s f a c t i o n  de l a  demande fami l ia le .  Par conséquent, l a  
famil le  qu i  paye l'obrok a un niveau de bien-&tre in fé r i eu r  à ce lu i  de l a  
famil le  paysanne l i b r e .  

En payant l'obrok au propr ié ta i re  fonoier ,  grâce 2 un e f f o r t  
en travail accru e$ B une s a t i s f a c t i o n  moindre de sa demande, l ' e x p l o i t a t i o n  
fondée sur  l e  servage crée une au t re  catégorie économique : l e  revenu non- 
gagné t i r é  de l a  propriété  des s e r f s ,  l a  ren te  des se r f s .  S i  l ' o n  néglige ce 
payement d'une r en te ,  l ' exp lo i t a t ion  a s s u j e t t i e  5 l'obrok demeure en  tous 
points  une explo i ta t ion  ordinaire  fondée s u  l e  t r a v a i l  familial, carac té r i -  
sée par tous l e s  t r a i t s  d 'organisation &"érés ci-dessus. 

S i  nous voulons nous tourner vers  l e  fac teur  qu i  détermine 
l e  montant de l'obsok, nous devons examiner d'abord sa nature p a r t i c u l i h e .  
Le niveau d'une rente  obtenue par l e  moyen d'une nontrainte non-économique 
e s t  déterminé par l a  volonté du propr ié ta i re .  11 e s t  dans son í n t é r e t  de 
maximiser la  r en te ;  l a  seule ba r r i è re  na tu re l l e  e s t  l e  danger que l ' explo i ta -  
t i o n  des s e r f s  ne s o i t  ruinée e t  ne perde a i n s i  s e s  capacités de paiement., 

Le niveau de l'obrok peut-Btre considéré comme normal tant 
q u ' i l  e s t  payé par l e s  s e r f s  grâce B des inputs  accrus de t r a v a i l ,  ou grâce 
& une diminution de l eu r  consommation, mais non au détriment de l ' e n t r e t i e n  
e t  du renouvellement nécessaire du cap i t a l .  S i  l a  pression de l'obrok met 
f i n  au renouvellement du c a p i t a l  de l l e x p l o i t a t i o n ,  l e  système commence 2 
dét ru i re  se EI propres racine s . 
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Les explo i ta t ions  a s s u j e t t i e s  B l 'obrok qui  se trouvent, du 
point de vue de l a  formation des r en te s ,  dans des conditions relativement 
meilleures que l e s  au t res ,  sont évidemment capables de payer des sommes 
beaucoup plus élevées aux propr ié ta i res  fonciers .  Un t e l  accroissement de 
l 'obrok ne peut & t r e  a t t r i bué  aux inputs' de t r a v a i l  h u a i n ,  mais au so15 
$0 aan&dtue doll0 Un0 ren te  &iPfBren.Mello. ordinaire .  
- 

Sur un l i k e  marché de l a  t e r r e  e t  des s e r f s ,  l a  pa r t  de 
1 0  ' brok imputée au s o l  e t  formant l a  ren te  dérivée du s o l  e s t  cap i ta l i sée  e t  
donne l e  p r ix  de l a  t e r r e  ; l e  r e s t e  , imputé au t r a v a i l  des s e r f s  e t  formant 
l a  ren te  des s e r f s ,  
e s t  cap i t a l i s é  e t  donne l e  p r i x  de marché des s e r f s .  11 ne semble pas néces- 
s a i r e  de prouver que l a  rente  t i r é e  des s e r f s  e s t  déterminés par l ' ap t i t ude  
du paysan marginal, produisant dans des conditions défavorables, B payer 
l 'obrok,  a l o r s  que l a  rente  d i f f é r e n t i e l l e ,  dans l e s  m&mes circonstances,  
e s t  déterminée par l a  différence en t re  l ' ap t i t ude  B payer du paysan marginal 
e t  ce l l e  de toute autre  explo i ta t ion  paysanne. Compte tenu de l a  grande 
différence quaf i ta t ive  en t re  l e s  processus selon lesquels  l 'obrok e t  l a  
rente  des esclaves se forment e t  sont acqu i t t é s ,  Gompte tenu également de 
l a  différence en t re  l 'o rganisa t ion  productive de l ' exp lo i t a t ion  de grande 
dimension fondée sur l 'esclavage e t  ce l l e  de l a  p e t i t e  un i té  cul t ivée par 
des s e r f s ,  nous ne pouvons nous at tendre B ca que l a  rente  des s e r f s  e t  
l a  ren te  des esclaves so ien t  quantitativement égales 

Les différences en t re  l e  processus de formation du p r ix  des 
s e r f s  d'une p a r t  e t  du p r ix  des esclaves d 'au t re  par t  sont encore plus gran- 
des. Nous avons dé jà  souligné que l e  coat d i r e c t  d 'acquis i t ion  des esclaves 
joue un r61e considérable dans l a  formation de l eu r  prix.  Dans l e  cas d'une 
explo i ta t ion  de s e r f s  a s s u j e t t i e  B l 'obrok,  cepandant, l e  propr ié ta i re  ne 
supporte pas de oo t l t s  économiques au t i t r e  de l a  reproduction du matériau 
humain. Le nombre des s e r f s  n ' e s t  donc pas déterminé par l ' é q u i l i b r e  en t re  
l e  produit marginal des s e r f s  e t  l e  coat d i r ec t  marginal, comme c ' e s t  l e  
cas pour l ' e x p l o i t a t i o n  fondée sur l 'esclavage;  l ' a  men a ion ar voie de 
procréation, e t  gar conséquent l e  nombre des s e r f s  8g e&-m e n i  m Je? s E ge $o8séquence, f 
l e s  capacités de payement du se r f  marginal c'est-a-dire l a  rente  du ser f  
marginal, sont déterminées par l e  nombre des s e r f s  dans un pays donné 2 une 
époque donnée 

L 

Ce qui  a é t é  d i t  ci-dessus s u f f i t  pour une descr ipt ion morpho- 
logique da l ' exp lo i t a t ion  à l 'obrok. En confrontant ce système avec l e  type 
économique de l ' exp lo i t a t ion  fondée sur l 'esclavage , nous pouvons nous con- 
vaincre que l e s  deux systèmes d i f f é ren t  complètement e t  sont déterminés dans 
l eu r s  r e l a t i o n s  économiques par des Qlèments o b j e c t i f s  t r e s  d i f f é ren t s ,  en 
dépi t  de quelques s imil i tudes jur idiques ex tér ieures .  

Cette cor&rontation f a i t  apparaftre clairement l e s  différences 
fondamentales en t re  les pmes d'économie 11 y a l i e u  de noter que l e s  deux 
systèmes d i f f é ren t  auss i  quant B l eu r  conception de la r e n t a b i l i t é  e t  du 
ca lcu l  économique. 
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Catégories Qconomiques dans l e s  systèmes 
de l 'esclavage e t  du cens (Obrok) 

E s  c lavage 

7 .  Pr ix  des marchandises I. 
2. Capi ta l ,  atiancé par l e  propr ié ta i re  2 .  

d'esclaves e t  c i rcu lan t  sous 
forme c a p i t a l i s t e  dans l e  processus 
de production (Id - C - M-km). Une 
pa r t i e  de ce c a p i t a l  équivaut au coat 
d ' en t r e t i en  des esclaveso 

Cens (Obrok] 

Prix des marchandises 

(Biens de c a p i t a l  possédés 
par l e s  s e r f s  ( l a  production 
e s t  r éa l i s ée  selon l e s  formes 
propres 8 l ' e x p l o i t a t i o n  fondée 
sur l e  t r a v a i l  familial);  l a  
catégorie n ' e s t  pas économique 
m a i s  na tu re l l e )  o 

3. (Coat d ' e n t r e t i e n  des esclaves;  caté- 3 .  Produit  i nd iv i s ib l e  du travail 
gorie non économique, mais na tu re l l e )  de l a  famil le .  

4. P r o f i t  du c a p i t a l  ( i n t é r e t )  4. IntérGt sur l e  c a p i t a l  emprunté. 

5 .  Rente des esclavas 5.Csns des se r f s .  

6 .  P r i x  des esclaves 6. Prix des se r f s .  

7. Rente d i f f é r e n t i e l l e  7. Revenu, analogue & une rente  
perçu par l e  propr ié ta i re  en 
ra i son  de l ' e f f e t  des fac teurs  
générateurs de rente  sur l e  ni-  
veau du cens. 

8, Prix de l a  t e r r e .  8. P r i x  de l a v  t e r r e .  

Dans l ' u n i t é  économique fondée sur  l 'esclavage I 'entrepreneur 
parvient B une fomule  B peine a l t é r ée  de ca lcu l  c a p i t a l i s t e  en ce qui  con- 
cerne l e  concept de r e n t a b i l i t é  de son en t repr i se .  Sous l a  rubrique des 
dépanses, il met, au l i e u  de s a l a i r e s 9  les frais d ' en t r e t i en  des esclaves,  
t e l s  q u ' i l s  sont déterminés techniquement e t  physiologiquement. 11 divise  
son produit ne t  en t r o i s  p a r t i e s  o intérBt  du c a p i t a l ,  ren te  e t  rente  des 
esclavas. 
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Les choses sont toutes  d i f f é ren te s  dans l ' u n i t é  économique 
a w u j e t t i e  B l 'obrok. Cette un i té  se carac té r i se  par une cer ta ine hétéro- 
généité économique o l e  concept de r e n t a b i l i t é  propre B l a  famil le  paysanne 
e s t  c e l u i  que nous trouvons dans l ' exp lo i t a t ion  fondée sur l e  t r a v a i l  
f ami l i a l ,  m a i s  pour l e  r e s t e ,  l e  ca lcu l  de l'homme qui  possi?de de l a  t e r r a  
e t  des s e r f s  e s t  tniquement  ce lu i  d'un r e n t i e r ,  e t  exprime l a  recherche 
d'un investissement en c a p i t a l  auss i  p rof i tab le  que possible.  

La différence de nature en t re  l ' e x p l o i t a t i o n  obrok e t  l ' ex-  
p lo i t a t ion  cul t ivée par des esclaves entralne deux conséquences économiques 
tres pa r t i cu l i è re s .  Le propr ié ta i re  de paysans qui  payent un obrok a des 
d r o i t s  de propriété  e t  des d r o i t s  sur  l a  r en te ,  mais en meme temps, l a  
différence de l 'entrepreneur  dir igeant  une explo i ta t ion  d 'esclaves,  il ne 
poss5de pas sa propre uni té  de production. Ceci apparaft  clairement quand 
on considère 1' influence intéressante  exercée par l e s  fac teurs  Qémographi- 
ques sur  Bobrok, a l o r s  que l a  r en te ,  dans l ' exp lo i t a t ion  d 'esclaves,  e s t  
indépendante de ces fac teurs  . 

De plus,  dans l 'o rganisa t ion  de l ' u n i t é  économique fondée sur 
l 'esclavage,  l e  nombre d'esclaves peut s 'adapter  e t  d'adapte en f a i t  & l a  
demande de t r a v a i l  optimum de ' l ' u n i t é ,  c'est-à-dire au degré optimum d ' in-  
t e n s i t é  assurant l a  renta  des esclaves maximum. Dans l ' u n i t é  économique 
composée de s e r f s ,  l a  r e l a t i o n  en t re  l a  force de t r a v a i l  disponible e t  l a  
quant i té  de t e r r e  cul t ivée ne peut e t r e  or ientée auss i  facilement vers  un 
optimum par l e  propr ié ta i re  de l a  t e r r e  e t  par l e  paysan, car  sauf r a r e s  
exceptions, l e  mouvement de l a  population dans ce régime présente un carac- 
t è r e  purement na ture l  e t  élèmentaire. Nous avons donc i c i  une p o s s i b i l i t é  
de surpopulation r e l a t i v e  qui ,  comme nous l 'avons déjà  f a i t  remarquer dans 
notre analyse de l ' exp lo i t a t ion  B t r a v a i l  f a m i l i a l  , entrafne une in tens i f ica-  
t i o n  au delà  de l'optimum e t  f a i t  décrb8'cre l e  niveau de v ie  de l a  population 
a i n s i  que sa capacité de payer l ' impôt.  

Nous obtenons l e  r é s u l t a t  suivant : une ren te  négative de 
surpopulation, qu i  absorbe une grande pa r t i e  du cens. Le seul  moyen de s o r -  
tir de ce t t e  s i t u a t i o n  e s t  de f a i r e  q u i t t e r  à toute une pa r t i e  des s e r f s  l a  
zone surpeuplée a t  de l eu r  f a i r e  coloniser des régions peu peuplées . Dans 
ce cas,  natiurellement, nous obtenons un accroissement notable de l a  rente  des 
s e r f s  pmoduite par l a  population t ransférée , puisque ce t t e  dernière se trou- 
ve dgsormais dans un rapport  optimum avec l a  t e r r e *  Le p r i x  des s e r f s  
( r é su l t an t  d'une cap i t a l i s a t ion  de l a  r en te )  augmente en meme temps que l a  
rente.  Cela rend tres avantageux tou t  déplacement de population e t  tou t  
mouvement de colonisation, B l a  f o i s  pour l e  propr ié ta i re  d'une zone pro- 
ductrice de cens e t  pour l e s  paysans in té ressés .  

Pour conclure c e t t e  confrontation des explo i ta t ion  dotées de 
s e r f s  e t  d?esclaves,  nous aimerions i n s i s t e r  de fagon tres pressante sur l e  
f a i t  suivant : l a  s i t ua t ion  du march6, a i n s i  que l e s  conditions na tu re l l e s  
e t  h i s tor iques  é t an t  l e s  memes, l e s  r en te s  obtenues dans l e s  deux cas 
( e sc l aves ' e t  s e r f s )  n 'ont pas toujours l a  mQme importance; en f a i t ,  l eur  
niveau peut-Qtre tres d i f f é ren t .  Pour examiner dans tous se s  d é t a i l s  ce 
problème tres in té ressant ,  il s e r a i t  n4cessaire d 'analyser empiriquement 
d'abandants matériaux. Nous nous contenterons ds mentionner 2 propos de 
ce t t e  différence dans l e  niveau des r en te s ,  g u t &  l'époque des s e r f s ,  dans 
l 'ancienne Russie nous pouvons reconnattre des régions oÙ prédomine une 
forme d'économie basée sur l e  cens, a t  d ' au t res  carac té r i sées  par une rente  
du t r a v a i l  c'est-à-dire , Qconomiquement une tendance vers  une organisation 
économique fondée sur l 'esclavage.  Au cours des temps, l e s  l imi t e s  & o p a -  
phiques de ces régions ont var ié  sous l a  pression de nombreux fac teurs .  La 
rente  des esclaves f u t  supérieure ou infér ieure  au cens des s e r f s ,  selon 
l e s  endro i t s  e t  selon 
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l e s  époques ; s 'adaptant  B ces changements, l e s  propr ié ta i res  f i r e n t  sup- 
porter  & l eu r s  paysans, selon l a  s i t ua t ion  du marché, s o i t  une ren te  du 
t r a v a i l ,  s o i t  un cens 

L'imposition d'un système de f i e f s  dans une région à écono- 
mie na ture l le  agra i re ,  phénomène fréquent dans l ' h i s t o i r e  , présente un 
grand i n t é r 6 t  pour l 'analyse théorique. C'est  une forme spéciale d'économie 
féodale dans laquel le  l a  s t r a t e  de base des producteurs primaires - paysans 
t r i b u t a i r e s  - continue 2 vivre dans une économie complètement na ture l le  e t  
paye t r i b u t  en nature au chef féodal ,  a l o r s  que l e s  béné f i c i a i r e s  du t r i b u t  
ducs, comtes, monastères, e t c .  transforment e n  espèces sur  des marchés 
6loignés l a  ren te  économique e t  l e s  r en te s  des s e r f s  q u ' i l s  ont pargues en 
nature.  

Dans ce système, avec une s t ruc ture  économique generale 
correspondant au type d'économie de s e r f s  e t  de cens que nous venons d'étu- 
d i e r ,  il e s t  particufièrement in té ressant  de considérer l a  formation du 
p r i x  des produits rassemblés par l e  seigneur féodal  grâce B des paiements 
en nature puis  vendus sur des marchés Qloignés . Manifestement , l 'élèment 
représenté par l e  coat de production ne peut jouer aucun r61e, & moins 
qu'on ne consiaère comme coat d i r e c t  de production l ' e n t r e t i a n  d'&n disposi- 
t i f  de coerci t ion (non économique)servant & r e c u e i l l i r  l e  t r i b u t  e t  B sup- 
primer l a  rébe l l ion .  

Nous savons que l e  propr iè ta i re  d'un se r f  qu i  paye un cens 
e t  c e l u i  d'une tenure féodale ne par t ic ipent  que tres peu à l ' o rganisa t ion  
concrète de l a  production. La  quant i té  de prod it qui  forme l a  rente  féodale 
e s t  une quant i té  l i v rée  en nature ,  l imitée par %apacité de payer t r i b u t  
spécifique de l a  population dépendante du domaine 5 ce t t e  quant i té  ne peut 
e t r e  impunément augmentée. Cependant , l e  seigneur féodal peut , dans une 
cer ta ine mesure , int roduire  des changements dans l a  composition des produi ts  
r e c u e i l l i s  auprés de l a  population sous forme de payements en nature.  11 
essayera d 'adapter ce t t e  composition & l ' é t a t  du march6 Toutefois é t an t  
donné l a  f l e x i b i l i t é  l imitée des explo i ta t ions  paysannes,, des b a r r i è r e s  
s ign i f i ca t ives  s'opposent auss i  & ce genre d ' intervent ion économique du 
seigneur féodal . En conséquence de t e l l e s  intervent ions,  tout  Gomme l ' i n -  
tervention du seigneur sur l e  marché, sont presque toujours condamnées B 
demeurer passivesD Lss p r i x  des marchandises appartenant au seigneur ne sont 
pas r e l i é s  & l a  production, e t  sont entièrement dépendant de l a  r ecep t iv i t é  
du marché. Ce sont des p r i x  permettant de l i qu ide r  une quant i té  donnée de 
ce r t a ins  bians o 

Y 
/ 

Etant donné l a  forme de ce t  échange, e t  son or ien ta t ion  
monétaire, l a  ren te  qu i  se d i r ige  vers  l e  seigneur féodal  du f a i t  de l a  
tenure dont il e s t  maftre dépend non seulement des quant i tés  payées en na- 
t u r e ,  m a i s  encore de l ' é t a t  du marché o Ù  se vendent l e s  produitq obtenus. 
Les f luc tua t ions  de ce marché peuvent, bien que l e s  quant i tés  payées en 
nature soient  constantes , influencar favorablement ou défavorablement l a  
r en te ,  e t  par conséquent l e  p r i x  de l a  tenure. La seule a c t i v i t é  économique 
possible pour un seigneur féodal  doSt donc se restreindso & oertaines  mesu- 
r e s  économiques ou pol i t iques  gui  l u i  paraissent  aptes  à accro t t re  l a  pros- 
pé r i t é  de se s  tenanciers,donc l eu r  capacité de payer l ' impôt.  

A côté de ces cinq types priricipaux d'économie organisés 
d'une manière non-capitaliste il s ' e s t  trouvé dans notre passé économique 
e t  il se trouve encore aujourd'hui quant i té  d ' au t r e s  formes, auss i  bien 
indépendantes que de t r ans i t i on .  Ainsi, dans l a  grande catégorie de l ' a g r i -  
cul ture  paysanne ? ,  nous pouvons dis t inguer  : 

f0 L'exploi ta t ion fondée sur l e  t r a v a i l  familial 

2 O  Celle qui  u t i l i s e  du t r a v a i l  s a l a r i é  en plus du t r a v a i l  
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familial, sans a l l e r  pourtant jusqu'h acquérir  le 
caractère c a p i t a l i s t e .  

L'Qtude théorique de ce dernier  cas montre que l a  présence 
de l a  catégorie change dans une cer ta ine  mesure l e  contenu des 
catégories  hab i tue l l e s  de l ' exp lo i t a t ion  basée sur l e  t r a v a i l  des membres 
de l a  fami l le ,  mais n ' y  subst i tue pas entièrement les catégories  d'une 
explo i ta t ion  Capi ta l i s tes  

Sans aucun doute, il f a u t  auss i  admettre que l e  t r a v a i l  
2 l'époque du servage en Russie n ' impliquait  pas esclavage au sens de l'es- 
clavage des no i r s  en Amérique, ou au sens de l 'esclavage du monde antique- 
encore q u ' i l  a i t  pu se trouver des ressemblances, e t  bien que l e s  l o i s  écono- 
miques rég issant  l a  rente  du t r a v a i l  ne coi'ncident plus avec c e l l e s  que nous 
avons dégagées pour l ' e x p l o i t a t i o n  2 obrok. Nous ne pouvons pas non plus  
f a i r e  cadrer l ' exp lo i t a t ion  antique (Oikos) avec l e  schéma correspondant à 
l ' u n  des types économiques purs que nous avons étudiés .  

La progression e t  l e  développement ac tue ls  des t r u s t s  dans 
l ' i n d u s t r i e  c a p i t a l i s t e ,  de meme que l e s  formes de capitaiismc é ta t ique  ou 
municipal reconnaissables au commencement du vingtième s i èc l e  ne concordent 
tres probablement pas avec l e  schéma m i s  au point par l a  théorie classique 
de l'économie, e t  exigeront une rév is ion  des doctrines.  De tres intéressan- 
t e s  complications doivent a u s s i  r é s u l t e r  pour l a  théorie  économique du sys- 
tème de coopératives agr icoles  qui  Qvolue rapidement sous nos yeux. Pourtant,  
nous préférons nous l imi t e r  5, ce que BOUS avons déjà  d i t  : l ' ana lyse  qui  vieni 
d ' & t r e  f a i t e  de cinq types Qconomiques d i f f é r e n t s  s u f f i t  B rendre c l a i r e  
l ' imposs ib i l i t é  d'appliquer l e s  catégories habi tue l les  de l'économie p o l i t i -  
que & tous l e s  cas concrets. Ce Gonct a r t i c l e  ne peut donner une théorie  
complète des formes Qconomiques non-capitalistes e 

Nous devons f a i r e  une exception pour un système économique 
qu i  n ' a  pas encore a t t e i n t  un stade de r é a l i s a t i o n  complète, mais qui ,  dans 
une large mesure, a a t t i r é  l ' a t t e n t i o n  des théoriciens modernes. Nous vou- 
lons par le r  du collectivisme d ' é t a t ,  ou communisme : d'une p a r t  quant % l a  
façon dont s e s  fondements ont é t é  élaborés dans l e s  t ra i tes  théoriques, e t  
d 'autre  pa r t  quant aux t en ta t ivas  de r é a l i s a t i o n  concrète qui  ont eu l i e u  5, 
divers  moments de l ' h i s t o i r e  humaine. 

M a  eureusement, dans l eu r  c r i t i que  de la  société  capita- ,?Pus l i s t e ,  Marx e t  l e s  qmportants de oes d i sc ip l e s  n 'ont  d6velopp6 nul le  p a r t  de 
manière complète l e s  fondements p o s i t i f s  de l a  s t ruc ture  d 'organisation 
d'une économie s o c i a l i s t e .  Nous devons donc nous-memas essayer de construira 
l a  théorie &'une t e l l e  s t ruc tura  en prenant comme point de départ cer ta ines  
des observations de Narx dans IlLa misère de l a  philosophie", quelques études 
de N e  Boukharine e t  E. Varga, e t  sur tout  l e s  idées qui  ont insp i ré  l e s  tan- 
t a t i v e s  concrètes de créat ion d'une soc ié té  communiste dans divers  é t a t s  
européens pendant l a  période qui  va de 1918 B 1920. 

D'aprés ces t en ta t ives ,  l e  communisme e s t  un système 
économique dans lequel  tous l e s  fondements économiques de l a  société  capita- 
l i s t e  - c a p i t a l ,  i n t é r e t  sur l e  c a p i t a l ,  s a l a i r e ,  ren te  - sont totalement 
élimines cependant que tou t  l ' a p p a r e i l  technologique de l'économie modsrne 
e s t  préservé e t  m e m e  amélioré. 

Dans l ' o rd re  économique communiste , l'économie nationale 
e s t  conçue comme u s  seule e t  puissant3 uni té  économique appartenant au peu- 
ple  e n t i e r .  La d i rec t ion  de ce t t e  un i té  re lève de l a  volonté du peuple, par 
l e  canal des organes de l ' E t a t ,  e t  1 ' E t a t  administre l ' u n i t é  économique seion 
un plan un i f i é  qu i  u t i l i s e  pleinement toutes  l e s  p o s s i b i l i t é s  techniques e t  
toutes  l e s  @ondit ions na ture l le  s favorable s .  
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Puisque l'économie e s t  congue comme une uni té  unique, l'échange e t  l e  
pr ix  disparaissent  du système en t a n t  que phénomène sociaux ob jec t i f s  ( 8 ) .  
Les produits manufactures cessent de cons t i tuer  das  valaurs  ayant une signi- 
f i c a t i o n  sur l e  plan monétaire ou sur l e  plan de l 'échange 8 i l s  ne sont 
plus que das biens d is t r ibués  selon un plan é ta t ique  de consommation.Toute 
1'6conomie de ce régime se r édu i t  i5 l ' é l abora t ion  de plans de consommation 
e t  de production, e t  à l 'é tabl issement  d'un équi l ibre  en t re  l e s  deux. 

Comme dans l ' e x p l o i t a t i o n  fami l ia le  l e  dépense de travail 
soc ia l ,  évidemment, e s t  poussée i c i  jusqu'au point o Ù  l ' équ i l ib re  en t re  l a  
fa t igue  due au t r a v a i l  e t  l a  s a t i s f a c t i o n  de l a  demanda sociale  a é t é  
a t t e i n t .  11 e s t  c l a i r  que ce point e s t  f ix@ 5 s  organes de L ' E t a t  qu i  dres- 
sent  l a s  plans de production e t  de consommation e t  qu i  doivent harmoniser 
ces plans. Puisque l e  niveau de vie  de chaque t r a v a i l l z u r  e s t  déterminé par 
1 ' E t a t  e t ,  p r i s  isolément, n ' a  pas de rapport  avec l e  produit du travail 
de l ' i n t e r e s s é  ( la  quant i té  produi te) ,  ce t r a v a i l l e u r  do i t  Q t r e  i n c i t é  au 
travail par l a  conscience morale, par des sanctions de 1 ' E t a t  e t  peut-etre 
meme par un système de récompensas. 

P 

A l a  différence des systèmes Qconomiques dont il a é t é  ques- 
t i o n  j u s q u ' i c i ,  e t  qu i  tous peuvent e x i s t e r  de manière purement automatique 
e t  élèmentaire un ordre économique communiste r equ ie r t  , pour s a  maintenan- 
ce e t  sa continuation en accord avec l e  plan de l ' E t a t ,  un e f f o r t  soc i a l  
continu e t  , pour prévenir l a  naissance d ' a c t i v i t é s  économiques non prévues 
au Plan, un ce r t a in  nombre de sanctions économiques e t  non-Qconomiques .Con- 
formément & ces proposit ions y nous n '  in t raduirons dans l e  système du commu- 
nisme d 'Eta t  aucune des catégories  économiques qu i  servent B l 'analyse des 
systèmes considérés plus haut. Una seule exception 8 l e  processus (purement 
technique) de production d t  de reproduction des moyens de production. 

Notre présentat ion,  qu i  dévoile l a  morphologie du système , 
contribue peu B l a  compréhension da sa  dynamique mais ce t t e  dernière %che 
e s t  sans doute impossible t a n t  qu'on n 'aura  pu observer l e  fonctionnement 
du régime, e t  t a n t  que l e s  théoriciens n 'auront pas m i s  au point une théorie 
dévaloppée de l 'o rganisa t ion  (9)  

(8)  Les impôts ne const i tuent  pas des hrix -(au sens de phénomène objec t i f  
s u j e t  à ses  propres l o i s ) ,  

( 9 )  11 me semble qua nous devons at tendre que naisse  une théorie  de l 'organi-  
sa t ion  pour obtenir  une réponse aux t r o i s  questions suivantes,  dont l e s  
solut ions pourraient rendre plus  spécifiques l e s  élèments du mécanisme de 
de d'économie s o c i a l i s t e  8 

a) Par quel le  méthode e t  selon quels pr incipes  déterminera-t-on l e  degré 
d ' e f f o r t  soc i a l  e t  l e  niveau de s a t i s f a c t i o n  de l a  demande, a i n s i  que 
l ' é q u i l i b r e  nécessaire en t re  l e s  deux, lorsqu'on é t a b l i r a  l e s  plans 
é ta t iques  de consommation e t  de production ? 

b )  Par quels moyen le t r a v a i l l e u r  individuel  sera-t-i l  i n c i t é  & l ' e f f o r t ,  
de t e l l e  sor te  q u ' i l  ne considère pas comme intolérable  l a  pres ta t ion  
qu'on a t tend  de l u i  conformément au plan de production, e t  de fagon 
qu' il fournisse réellement ce t t e  p re s t a t ion  ? 

c )  Quelles sont l e s  mesures qui  permettront d'empQcher dans l a  société 
s o c i a l i s t e  l e  danger représenté par l a  créat ion,  sur l a  base des nou- 
veaux rapports  de production, d'une nouvelle s t r a t i f i c a t i o n  de classe 
engendrant des formes de d i s t r ibu t ion  du Produit National suscept ibles  
de pr iver  l e  regime tout  e n t i e r  de se s  iaéaux élevés du début ? 

l e  régime de l'économie s o c i a l i s t e  que sous son aspect morphologique 
le plus général. 

S i  l ' o n  ne résout  pas ces problèmes, on ne peut décr i re  



S i  nous résumons l e s  r é s u l t a t s  de notre analyse, nous 
obtenons l e  tableau c i - jo in t ,  qu i  montre pour chacun des divers  systèmes 
économiques é tudies  que l les  sont l e s  catégories  présentes e t  absentes. 

Ayant résumé dans ce tableau l e s  systèmes de catégories 
économiques que nous avons présentés,  nous pouvons déduire de notre analyse 
cer ta ines  conclusions théoriques . ' 

Tout d'abord, nous devons accepter comme indiscutable l e  
f a i t  que notre forme c a p i t a l i s t e  ac tue l le  d'économie représente seulement - un cas p a r t i c u l i e r  de l a  vie économique, e t  que l a  v a l i d i t é  de l a  d isc i -  
pl ine sc ien t i f ique  appelée économie pol i t ique t e l l e  que nous l a  concevons 
aujourd'hui,  c'est-â-dire basée sur l a  forme c a p i t a l i s t e  e t  destinée B 
6tudier  ce t t e  forme, ne peut pas e t  ne do i t  pas e t r e  étendue B d 'au t res  f o r -  
mes d'organisation de l a  vie  économique. Une t e l l e  généra l i sa t ion  de l a  
théorie  Qconomique moderne , pratiquée par quelques auteurs contemporains 
engendre des f i c t i o n s  e t  obscurci t  notre compréhension de l a  nature des f o r -  
mations non-capitalistes e t  de l a  v ie  économique d! au t r e fo i s  

Certains cerc les  s c i en t i f iques  ont évidemment p r i s  cons- 
cience de tou t  ce l a9  e t  l ' o n  a souvent trouvé nécessaire de construire une 
théorie  économique universel le  dont l e s  concepts e t  l e s  l o i s  embrasseraient 
toutes  l e s  formations possibles  de l a  vie  économique des hommes. Bous essa- 
ygons d ' é c l a i r c i r  l a  question de savoir s ' i l  e s t  possible de construire  une 
t e l l e  théorie , e t  s i  ce t t e  dernière cons t i t ue ra i t  un o u t i l  indispensable 
pour l a  conaaissance sc ien t i f ique  . 

Comparons d'abord l e s  divers  types de formations Qoonomiques 
que nous avons Qtudiés  plus  haut e t  Qnumérons l e s  pr incipes  e t  l e s  phénomènes 
qui  l e u r a n t  communs 8 Bous en trouvons cinq : 

f .  La nécessi té  d'équiper l a  force de travail humaine de 
divers  moyens de production dans l e  but  d 'organiser l a  
production ; l a  nécessi té  d ' a f f ec t e r  une pa r t i e  de l a  
quant i té  produite annuelle â l a  formation e t  à l a  repro- 
duction des moyens de production, 

2 . La  p o s s i b i l i t é  d 'accro4tre considérablement l a  producti- 
vit6 du travail en  appliquant l e  principe de la  divis ion 
du travail t a n t  au point de vue technique qu'au point de 
vue soc ia l .  

d i f f é ren t  niveaux d ' e f fo r t  en travail e t  selon différen- 
t e s  modalités de concentration des moyens de production 
par uBit6 de surface; l a  p o s s i b i l i t é  d'accroTtre l a  quan- 
t i t é  produite par uni t6  de surface e t  par un i t é  de tra- 
vail  en  indens i f ian t  l ' a c t i v i t é  agricole , On do i t  t e n i r  
compte du fa i t  que l e  produit  n'augmente pas auss i  v i t e  
que l e s  inputs de t r a v a i l  e t  de moyens de production. 

4. L'augmentation de l a  product ivi té  du t r a v a i l  e t  de l a  
quant i té  produite par un i té  de surface r é s u l t a h t  d'une 
meilleure qua l i t é  d ~ & ~ s o l ,  d'une conf igurat ion plus favora- 
b l e  des surfaces  e t  ' e i l l e u r e s  conditions climatiques, 

5. Etant donné un niveau relativement élevé de productivité 
du t r a v a i l  humain, l a  p o s s i b i l i t e  pour un t r a v a i l l e u r  de 
produire pendant une année de t r a v a i l  une quant i té  de 
biens supérieure à ce gui  e s t  nécessaire pour en t r e t en i r  
s a  capacité de t r a v a i l  e t  assurer  2 sa famil le  les mo- 
yens de vivre e t  de se reproduire o Cette s i t ua t ion  pré- 
conditionne tou t  développement de l a  société  e t  de 
1 ' E t a t .  

3. La p o s s i b i l i t é  de f a i r e  fonctionner l ' ag r i cu l tu re  avec 

P 



Systèmes économiques - -Ø - 

-.t. .- Economie fami l ia le  Economie féodale ( ? ) 
Economie Economie Eco nom i e  Economie Catégories économiqua s de na tura l le  de paysanna Commu 
marchandises Se rvage pro pr  i é  -!aire s nisma 

Capi ta l i s  $s Esclavag3 e t  cens 

-I- -I- - -I- $. -I- - - Pr ix  des biens 

- Processus technique de production o u  de 

- Capital  avancé par l'entreprenseur e t  circu- 
l a n t  dans l a  production selon l a  formule 
I-G-M+m i- - 

t unique - $. - Produit  indivisible/& travail  f a m i l i a l  - -I- 4- - -4 - 
reproduction des moyens de production 4- -4 -I- -I- -I- - -(- -I- 

- - - - - -I+ - I n t é r e t  sur l e  cap i t a l  (revenu du r e n t i e r )  4- $. - $. -F -k - 
- - - - - - - - Sala i res  -I- 

- Rente des esclaves ou des s e r f s  - - - 4- -í- -I- -I- - 
0 Esix don asclzves ou des s e r f s  - - 
- P r i x  de l a  t e r r e  4- -I- - -I- -P - Plan de production de 1 'E ta t  - - - - - - 
- Régulation par voie de contrainte  extra- 

- - - -4 -4 

-4 

- - 
- - -I-( 3 )  - Rente d i f f é r e n t i e l l e  4- -I- - -I- =(2) 

4- 

économique nécessaire & l a  maintenance du 
régime - - f -I- + '  4- -I- -I- 

(I) L'économie féodale e s t  une sJ3ibiose en t re  l'économie na ture l le  (fondée sur l e  t r a v a i l )  des paysans payant t r i b u t  e t  l ' o r i e n t a -  
t i o n  vers  l'échange monétaire des seigneurs f é o d E U  vendeurs de marchandises, Cette économie a donc deux ob je t s  de nature 
d i f fé ren te  e t  deux systèmes de catégories Qconomiques dont l e s  616ments ne coInc&dent pas. D ' o Ù  l e s  deux colonnes du tableau. 

l e  niveau du produit ind iv is ib le  e t  unique du t r a v a i l  familial. 

l i s t e .  

(e) La rente  ne se manifeste pas i c i  en tank que catégorie spéciale 6e revenu indépendant 5 néanmoins l e s  f ac t eu r s  de ren te  a f f ec t en t  

(3) La rente  e s t  présente i c i  en  t an t  que catégorie de revenu économique, mais sa genèse d i f f ë re  de ce l l e  propre au système capita- 



- m -  
, 

S i  nous examinons de prés  ces cinq principes universels  de 
l ' a c t i w i t é  économique humaine, nous remarquons que ce sont tous des phéno- 
mènes na ture ls  e t  techniques. 11 s ' a g i t  i c i  de l'économie des choses 
( i n  natura)  . 

Ces phénomènes, b ien  que souvent ignorés par l e s  théori-  
ciens de l'économie e t  considérés par eux comme in té ressants  seulement au 
point de vue de l a  production technique , sont extrgmement importants. 
Actuellement , dans l e  chaos ds l 'aprés-guerre , l eu r  s ign i f i ca t ion  d'ensem- 
b l e  .apparaTt de manière particulièrement d i s t inc t e  puisque l a  s t ruc ture  
compliquée de l ' a p p a r e i l  Qconomique de l a  société  c a p i t a l i s t e  a é t é  détrui-  
t e  e t  puisque l a  monnaie a perdu son pouvoir d'exprimer l a  valeur  de fagon 
s tab le  e t  a b s t r a i t e .  

Les cinq pr incipes  que nous avons m i s  en Qvidence ne con- 
t iennent pas &' Qlèment permettant d 'évaluer l e s  choses. S i  c e t t e  évaluation 
devenait possible ,  e t  s i  e l l e  fondai t  l e  phénomène économique e t  social. de 
l a  valeur object ive,  toutes  l e s  choses adopteraient pour a i n s i  d i re  un 
second mode d'existence.  E l l e s  deviendraient des valeurs ,  e t  l e  processus 
ds production acquerrai t  , outre l 'expression i n  natura ,  l 'expression nouvel- 
l e  i n  valore.  

Alors seulement apparaf t ra ient  toutes  l e s  catégories  
économiques que nous avons Qnum6rées plus  haut. E l l e s  se réuni ra ien t ,  en 
accord avec l a  s t ruoture  sociale  e t  juridique de l a  sociét6,  pour former 
l ' u n  des systèmes économiques de valeur que nous avons analysés . Le sys- 
tème fondé sur l a  valeur ,  avecsea, c a t é g o r i q  prend l e  pas sur l e  processus 
na ture l  an tér ieur  de production e t  soumet tou tes  choses au ca lcu l  économique 
en termes de valeur . 

De par da nature ,  chacun de ces systèmes e s t  tres sp6cif i -  
que. A vouloir  l eu r  appliquer une meme théorie  universel le  on n ' abou t i r a i t  
qu '8  des doctr ines  générales vides  de tou t  contenu, par exemple, l a  formule 
exagèrée qui  f a i t  référence au ''type idéal" e t  selon laquel le  dans tous l e s  
systèmes l ' u n i t é  économique cherche B obtenir  l ' e f f e t  l e  plus  grand possible 
avec un minimum d ' inputs ,  ou d 'au t res  formulations du mgme genre. 

11 semble donc beaucoup p lus  indiqué pour l'économie théori-  
que de construire une théorie  économique pa r t i cu l i è re  pour chaque régime 
économique. La seule d i f f i c u l t é ,  c ' e s t  que dans l a  v i e  économique, nous ne 
rencontrons que tres rarement un ordre analogue à une cul ture  pure, pour 
u t i l i s e r  un terme emprunté S l a  biologie  . Habituellement, l e s  systèmes 
économiques ex i s t en t  côte à cBte e t  const i tuent  des conglomérats t r é s  com- 
pliqué s . 

NIErme au j o u r  d ' hu i  , de s e nsemb l e  s import ant  s d ' explo it at  ions 
paysannes fondées sur l e  t r ava i2  sont présents  dans l'économie c a p i t a l i s t e  
mondiale . Des formations économiques qui  ressemblent aux types économiques 
de l 'esclavage ou de l a  f éoda l i t é  setsouvent encore aux colonies o u  dans 
l e s  pays d'Asie. S i  l ' o n  analyse l e  passé économique, on rencontre encore 
plus  fréquemment, on peut meme d i r e  constamment, de t e l l e s  coexistences : 
parfo is  l e s  débuts du capitalisme avec l e  système féodal  ou l e  système des 
s e r f s ,  par fo is  l 'esclavage 8 côté du servage e t  de l'économie l i b r e  2 base 
de t r a v a i l  familial, e t c .  



Dans tous ces casg  puisque chaque système e s t  fermé, il ne 
peut communiquer avec les aut res  que grâce aux élèments économiques objec- 
tifs que tous possèdent en commun, comme ce la  e s t  manifeste dans notre ta- 
bleau des systèmes économiques. Habituellement , ce contact se produisai t  
sur l e  plan das p r i x  du marché des b isns  e t  de l a  t e r r e .  Ainsi ,  par memple, 
de l 'émancipation des paysans (1861) B l a  Révolution de 191T9 l ' exp lo i t a t ion  
paysanne fami l ia le  a ex i s t é  dans l ' ag r i cu l tu re  russe en m6me temps que 
l ' e n t r e p r i s e  de grandes dimensions. Cela menait 2 l a  destruct ion du capita- 
lisme car l e s  paysans, manquant relativement de t e r r e ,  payaient plus  pour l a  
t e r r e  que la ren te  capi ta l i sée  de 1 'agr icu l ture  c a p i t a l i s t e .  Inévitablement , 
il en r é s u l t a i t  des ventes de grandes propriétés  f o n c i è r s  aux paysans,, In- 
versement, l a  ren te  du s o l  élevée qui  c a r a c t é r i s a i t  les explo i ta t ions  capi- 
t a l i s f e s  d'élevage de moutons dans l 'Angleterre du XVIIIQme s i èc l e  ont pro-  
voqué l e  p i l lage  des tenures paysannes, incapables de payer une ren te  auss i  
considérable aux propr ié ta i res .  

Tout auss i  carac té r i s t ique  e s t  l a  subs t i t u t ion  du cens 2 
l a  ren te  en  t r a v a i l ,  e t  inversement, B cer ta ines  époques du servage en 
Russie g ce t t e  subs t i t u t ion  venai t  du f a i t  que l a  ren te  des esclaves dépas- 
sait l e  cens , ou 1' inverse e Peut-Qtre f au t - i l  chercher l a  cause économique 
de l ' a b o l i t i o n  de l 'esclavage dans l e  f a i t  que l a  ren te  de l ' e x p l o i t a t i o n  
c a p i t a l i s t e  B base de t r a v a i l  s a l a r i é  excédait  l a  rente  des esclaves,  Ces 
exemples, e t  d ' au t r e s  analogues, effacent  tous l e s  doutes r e l a t i f s  B l'impor- 
tance capi ta le  du problème de l a  coexistence en t re  d i f f é ren t s  systèmes 
économiques. Aujourd'hui, notre univers cesse peu 2, peu d ' & t r e  un univers 
européen. Au f u r  e t  2 mesure que l 'Asie  e t  l 'Afrique en t ren t  de plus  en plus 
souvent dans notre v ie  e t  dans notre cu l ture ,  avec l eu r s  formations économi- 
ques pa r t i cu l i è re s ,  nous sommes cont ra ln ts  de montrer de l ' in t6rBt  pour l e s  
prob lème s de s système s é conomique s non-capit a l is  t e  s . 

s. 

' 
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Nous ne doutons donc gas que l ' aven i r  de l a  théorie  écono- 
mique réside non dans l a  construction d'une théorie  unique e t  universel le  
de l a  vke économique, m a i s  dans l a  conception de plusieurs  systèmes théori-  
ques qu i  correspondent B la s é r i e  des ordres  Qconomiques passés e t  présents ,  
e t  qu i  rendent compte dcs.~3orrqasc.de coexistence e t  d 'évolution propres & 
ces d i f f é ren t s  ordres .  


