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I N T R O D U C T I O N  

I. —  S y s t è m e s ,  r é g i m e s  

e t  s t r u c t u r e s  é c o n o m i q u e s  

Dans le langage courant, on emploie indifféremment les termes 
système ou régime, pour désigner le cadre général au sein duquel 
se déroule l'activité économique. On parle tantôt du système 
capitaliste, tantôt du régime capitaliste ; on exalte ou on voue 
aux gémonies les systèmes ou les régimes collectivistes ; on évoque 
avec émotion ou dédain le système ou le régime d'économie ar- 
tisanale. De même voit-on fréquemment employer, dans un sens 
analogue, le terme de « structure », fort à la mode mais souvent 
mal défini. La structure de l'économie, par opposition à la conjonc- 
ture, désignerait, dans l'esprit de certains, le système économique 
lui-même. 

Ce sont là pratiques fâcheuses. Il s'agit de notions connexes, 
certes, mais différentes et dont la confusion aboutit à assimiler 
les parties et le tout. De ces trois concepts, en effet, celui de système 
est le plus extensif et recouvre les deux autres. Sans entrer dans les 
discussions d'écoles qui ne sauraient trouver leur place ici, nous 
adopterons les définitions suivantes : 

Nous définirons le système économique comme un ensemble 
cohérent d'institutions juridiques et sociales au sein desquelles 
sont mis en œuvre, pour assurer la réalisation de l'équilibre éco- 
nomique, certains moyens techniques organisés en fonction de 
certains mobiles dominants. Par conséquent, le terme système 
économique recouvre, à la fois, les cadres juridiques (droit public 
et droit privé) de l'activité économique et son cadre géographique, 
les formes de cette activité, les procédés techniques utilisés, leurs 
modes d'organisation et, enfin, un facteur psychologique, le mobile 
dominant qui anime les agents de la production. On retrouve, 
dans cette analyse, les éléments du système retenus par Werner 
Sombart : élément psychologique, élément technique, élément 
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politico-social et les composantes plus complexes dégagées par 
des auteurs tels Walter Eücken, R. Clemens, M. Walter : cadres 
géographiques, niveau technique, formes d'activité, régime poli- 
tique, régime économique, type d'organisation, idéologie. Le terme 
système ainsi conçu pourra s'appliquer aux cadres les plus larges 
de l'activité économique. On pourra parler de systèmes d'économie 
fermée ou d'économie d'échange, de systèmes capitaliste ou col- 
lectiviste. Nous en donnerons les critères et cet ouvrage aura 
essentiellement pour objet d'en préciser l'évolution historique. 

Le régime économique n'est qu'un élément du système. C'est 
l'ensemble des règles légales qui, au sein d'un système économique 
donné, régissent les activités économiques des hommes, c'est-à-dire 
leurs faits et gestes en matière de production et d'échange. Ces 
règles peuvent avoir un double objet : 

— les rapports des hommes avec les biens, c'est le régime des biens 
qui pose le problème de la propriété ; 

— les rapports des hommes entre eux, c'est le régime des per- 
sonnes qui pose le problème de la liberté économique. 

S'agissant du régime des biens, le régime de propriété privée 
auquel nous sommes habitués aujourd'hui est une simple caté- 
gorie historique. Abstraction faite de tout jugement de valeur sur 
sa légitimité ou son efficacité, la propriété privée n'est pas la seule 
base possible d'une société économique. A d'autres époques, des 
sociétés ont connu, et certaines connaissent de nos jours, des 
régimes juridiques dans lesquels le titulaire du droit de propriété 
n'est pas un individu mais un groupe plus ou moins étendu. A la 
propriété privée peut s'opposer une propriété collective. 

En ce qui concerne le régime des personnes, les rapports écono- 
miques des hommes entre eux posent trois questions, le choix 
de l'activité de chacun, les conditions d'exercice de cette activité 
et les rapports entre employeurs et employés. Ce choix sera-t-il 
libre ou limité? Cet exercice sera-t-il libre ou réglementé? Ces 
rapports seront-ils librement déterminés ou contrôlés ? C'est tout 
le problème de la liberté économique. 

On trouve, à cet égard, une de ces évolutions en spirale, si fré- 
quentes en matière d'institutions sociales ou économiques, comme 
nous l'avons montré dans un autre volume de cette collection 
consacré aux Doctrines économiques1. On est parti de régimes 

1. Cf. J. Lajugie, Les doctrines économiques, 1 vol., coll. « Que sais-je? », 
n° 386, 14 éd., 1987. 
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dans  lesquels n 'existaient ni liberté du choix, ni liberté d'exercice 
des professions, ni libre discussion des condi t ions  de travail pour  
arriver, d ' abord ,  à la s i tuat ion opposée de liberté incontrôlée et 
revenir, de nos jours ,  à un  régime mixte de liberté réglementée. 
C'est dire que le même système économique  peut  être assorti  de 
régimes économiques  différents et c'est dans  ce sens que l 'on peut  
par ler  de régime libéral ou de régime dirigiste, au sein du  système 
capitaliste. 

La not ion de structure économique, enfin, est à mi-chemin 
entre celle de système et celle de régime. Elle désigne, pour  re- 
prendre  la définition de F. Perroux, « les p ropor t ions  et relations 
qui caractérisent  un ensemble économique  localisé dans  l 'espace 
et dans  le temps », c 'est-à-dire les part iculari tés qui d o n n e n t  sa 
physionomie  propre  à une unité économique  déterminée.  Il convient  
de souligner aussi, avec W a g e m a n  et Ackerman,  qu'il  s 'agit sur- 
tout  des éléments caractérist iques qui apparaissent  relat ivement 
stables dans  l 'ensemble économique  considéré et c'est ainsi que la 
s tructure s 'oppose à la conjoncture .  

Ces éléments structurels sont  complexes et variés : physiques 
ou géographiques  (climat, relief, richesse du sol et du sous-sol)  ; 
démograph iques  (niveau de la populat ion,  répart i t ion par  âge, pa r  
sexe, par  profession) ; m o r a u x  (croyances, habi tudes  mentales,  
compor tement )  ; inst i tutionnels (cadres polit iques et juridiques,  on 
retrouve ici le régime économique)  ; sociaux ( importance,  activité 
des groupes  sociaux) ; économiques  (par t  des principales activités, 
rappor t s  entre p roduc t ion  et épargne, entre secteur public et sec- 
teur privé, etc.). 

On voit  ainsi commen t  se relient les trois not ions  que nous 
nous  sommes efforcés d 'analyser.  Le régime économique  n'est 
que l 'un des éléments de la s tructure d ' une  uni té  économique  don-  
née. Le système économique,  de son côté, est selon l 'expression 
d ' A n d r é  Marchai ,  une combina ison  de structures diverses, liées 
par  des relations relat ivement stables : c 'est un  « complexe cohérent  
de structures ». 

I I .  —  S y s t è m e s  é c o n o m i q u e s  

e t  n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t  

En tan t  que « complexe cohérent  de structures » la no t ion  de 
système économique  s 'appl ique sans difficulté à des format ions  
historiques ou contempora ines  bien déterminées : économies 
pastorale,  domaniale ,  urba ine  et art isanale pour  les premières, 
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é c o n o m i e s  c a p i t a l i s t e  e t  c o l l e c t i v i s t e  p o u r  les  s e c o n d e s .  M a i s ,  

d a n s  le m o n d e  d ' a u j o u r d ' h u i ,  l es  é c a r t s  q u i  s e  s o n t  c r e u s é s  e n t r e  

n i v e a u x  d e  d é v e l o p p e m e n t  f o n t  q u e  les d i s t i n c t i o n s  s o n t  m o i n s  

n e t t e s ,  s u i v a n t  les p a y s  o b s e r v é s .  

Si  d e u x  e n s e m b l e s  h o m o g è n e s  r e s s o r t e n t  c l a i r e m e n t  : c e l u i  d e s  

n a t i o n s  c a p i t a l i s t e s  i n d u s t r i a l i s é e s  d o n t  les l i m i t e s  c o ï n c i d e n t  a v e c  

c e l l e s  d e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e  C o o p é r a t i o n  e t  d e  D é v e l o p p e m e n t  

é c o n o m i q u e  (OCDE) e t  c e l u i  d e s  p a y s  s o c i a l i s t e s  d e  l ' E s t  e u r o p é e n  

r e g r o u p é s  d a n s  le C o n s e i l  d ' A s s i s t a n c e  é c o n o m i q u e  m u t u e l l e  

(CAEM o u  COMÉCON), il n ' e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  e n  ce q u i  c o n c e r n e  

le « T i e r s  M o n d e  », b e a u c o u p  m o i n s  c o h é r e n t  c a r  f o r m é  d e  s t r u c -  

t u r e s  c o m p o s i t e s  e t  d u a l i s t e s ,  l es  u n e s  h é r i t é e s  d e  l a  s o c i é t é  t r a d i -  

t i o n n e l l e ,  les a u t r e s  p r o d u i t  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  e t  d u  c o n t a c t  a v e c  

les  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s .  

C e  T i e r s  M o n d e ,  d o n t  se r é c l a m a i e n t  7 7  p a y s  e n  1963  e t  118 

e n  1980 ,  a  v u  s o n  h é t é r o g é n é i t é  e n c o r e  a g g r a v é e  a v e c  l a  h a u s s e  

d e s  p r i x  d u  p é t r o l e  q u i  a  c r e u s é  u n  é c a r t  c o n s i d é r a b l e  e n t r e  les  

p a y s  p r o d u c t e u r s  ( e s s e n t i e l l e m e n t  les  p a y s  a r a b e s  d u  P r o c h e -  

O r i e n t ) ,  d o n t  le r e v e n u  p a r  t ê t e  a  r a t t r a p é  o u  m ê m e  d é p a s s é  c e l u i  

d e s  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s ,  e t  c e u x  q u i  n e  b é n é f i c i a i e n t  p a s  d e  l a  m a n n e  

p é t r o l i è r e .  P a r m i  ces  d e r n i e r s  m ê m e s ,  les é c a r t s  se s o n t  c r e u s é s ,  

c e r t a i n s  r é a l i s a n t  u n e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  r a p i d e  ( C o r é e  d u  S u d ,  

T a i w a n ,  Brés i l ) ,  t a n d i s  q u ' u n e  s o i x a n t a i n e  d ' a u t r e s ,  d o n t  b e a u c o u p  
c o n s t i t u e n t  d e s  m i c r o - E t a t s  ( m o i n s  d ' u n  m i l l i o n ,  v o i r e  m o i n s  d e  

100 0 0 0  h a b i t a n t s ) ,  r e s t e n t  c o n d a m n é s  à  l a  p a u v r e t é  i n t r i n s è q u e .  

A i n s i  le T i e r s  M o n d e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  s ' e s t - i l  f r a g m e n t é  e n  

p l u s i e u r s  T i e r s  M o n d e s  q u i  r e l è v e n t  d é s o r m a i s  d e  p r é o c c u p a t i o n s  

d i f f é r e n t e s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e u r s  r a p p o r t s  a v e c  les p a y s  d é v e -  

l o p p é s  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l e u r  é c o n o m i e .  

D a n s  c e  v a s t e  e n s e m b l e ,  si l es  s y s t è m e s  m i s  e n  œ u v r e  f o n t  p a r f o i s  

e x p l i c i t e m e n t  r é f é r e n c e  à l ' u n  o u  l ' a u t r e  d e s  g r a n d s  m o d è l e s  é c o -  

n o m i q u e s  c o n t e m p o r a i n s ,  t e l s  le c o l l e c t i v i s m e  d e  l a  C h i n e  p o p u -  

l a i r e  o u  le c a p i t a l i s m e  l i b é r a l  d u  Brés i l  d ' a u j o u r d ' h u i ,  d a n s  d ' a u t r e s  

c a s  les o p t i o n s  s o n t  m o i n s  a i s é e s  à  d i s t i n g u e r  d u  fa i t ,  à  l a  fo is ,  d e  

s t r a t é g i e s  m i x t e s  q u i  se m a n i f e s t e n t ,  p a r  e x e m p l e ,  d a n s  le « r é f o r -  
m i s m e  » d e  l ' I n d e  o u  les  « s o c i a l i s m e s  » a f r i c a i n s  e t  d u  d u a l i s m e  

d e  l ' a p p a r e i l  d e  p r o d u c t i o n  : i m p l a n t a t i o n s  d e  f i r m e s  m u l t i n a -  

t i o n a l e s  c ô t o y a n t  u n e  a g r i c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  d e  s u b s i s t a n c e .  

C ' e s t  p o u r q u o i ,  d a n s  les l i m i t e s  d e  c e t  o u v r a g e ,  s u i v a n t  u n e  

a p p r o c h e  p l u s  é c o n o m i q u e  q u e  g é o g r a p h i q u e ,  c ' e s t  a u x  s y s t è m e s  

é c o n o m i q u e s  d e  r é f é r e n c e  q u e  n o u s  n o u s  a t t a c h e r o n s ,  s a n s  p r é -  

t e n d r e  r e n d r e  c o m p t e  d e s  é c a r t s  d e  d é v e l o p p e m e n t s  q u i  f o n t  l ' o b -  

j e t  d ' a u t r e s  t i t r e s  d e  c e t t e  c o l l e c t i o n .  
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I I I .  —  L e s  d i v e r s  t y p e s  

d e  s y s t è m e s  é c o n o m i q u e s  

P a r m i  les  d i v e r s  s y s t è m e s  é c o n o m i q u e s  c o n c e v a b l e s  e t  q u i  o n t  

e f f e c t i v e m e n t  f o n c t i o n n é  a u  c o u r s  d u  t e m p s ,  o n  p e u t  p r o c é d e r  à  

u n  c l a s s e m e n t  s o i t  d ' a p r è s  d e s  c r i t è r e s  h i s t o r i q u e s  ( L i s t ,  H i l d e -  

b r a n d ,  B ü c h e r ,  S o m b a r t ) ,  s o i t  d ' a p r è s  d e s  c r i t è r e s  p u r e m e n t  

é c o n o m i q u e s  ( W a g e m a n ,  E ü c k e n ) .  

D e v a n t ,  à  n o t r e  t o u r ,  c h o i s i r  c e u x  d e  c e s  é l é m e n t s  q u i  n o u s  p a -  

r a i s s e n t  les p l u s  s p é c i f i q u e s ,  n o u s  p a r t i r o n s  d e  l a  d é f i n i t i o n  p r o p o -  

s é e  p l u s  h a u t  p o u r  c a r a c t é r i s e r  le s y s t è m e  é c o n o m i q u e  p a r  les 

c a d r e s  j u r i d i q u e s  e t  s o c i a u x ,  les  m o y e n s  t e c h n i q u e s  e t  les m o b i l e s  

d e  l ' a c t i v i t é  é c o n o m i q u e ,  d e s t i n é e  à a s s u r e r  l ' é q u i l i b r e  e n t r e  la 

p r o d u c t i o n  e t  l a  c o n s o m m a t i o n ,  e n t r e  les b i e n s  e t  les b e s o i n s .  

C ' e s t  à  p a r t i r  d e  c e t t e  i dée  c e n t r a l e  d ' é q u i l i b r e  é c o n o m i q u e  q u e  n o u s  

d i s t i n g u e r o n s  les  d i v e r s  t y p e s  d e  s y s t è m e s ,  p u i s q u e  t o u s  o n t  p o u r  

f o n d e m e n t  u n e  c e r t a i n e  c o n c e p t i o n  d e  c e t  é q u i l i b r e  e t  p o u r  o b j e c t i f  

s a  r é a l i s a t i o n .  C e l a  n o u s  m è n e  à  u n e  d i v i s i o n  d i c h o t o m i q u e  t r è s  

s i m p l e  : 

—  O u  b i e n  c e t  é q u i l i b r e  e s t  r e c h e r c h é  a u  s e i n  d ' u n  g r o u p e  f e r m é  

( f a m i l l e ,  d o m a i n e  r u r a l ) ,  les p r o d u c t e u r s  v o u l a n t  s e u l e m e n t  a s -  

s u r e r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e  l e u r s  p r o p r e s  b e s o i n s ,  e n  p r o d u i s a n t  t o u t  

c e  q u ' i l  l e u r  f a u t  m a i s  s e u l e m e n t  ce q u ' i l  l e u r  f a u t ,  s a n s  se p r é o c c u p e r  

d e  v e n d r e  l e u r s  p r o d u i t s  e t  d ' e n  a c h e t e r  d ' a u t r e s  ; c ' e s t  l a  c o n c e p t i o n  

d e  l ' é c o n o m i e  d e  b e s o i n  ; e l l e  c o r r e s p o n d  a u x  s y s t è m e s  d ' é c o n o m i e  

f e r m é e .  

—  O u  b i e n ,  a u  c o n t r a i r e ,  l ' a d a p t a t i o n  d e  la p r o d u c t i o n  a u x  
b e s o i n s  e s t  r e c h e r c h é e  d a n s  le c a d r e  d e  l a  s o c i é t é  t o u t  e n t i è r e .  

D è s  l o r s ,  l es  p r o d u c t e u r s  se s p é c i a l i s e n t  d a n s  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s .  

I l s  n e  f a b r i q u e n t  p l u s  q u e  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  d e  p r o d u i t s ,  m a i s ,  

e n  c o n t r e p a r t i e ,  ils e n  f a b r i q u e n t  p l u s  q u ' i l s  n ' e n  s a u r a i e n t  u t i l i s e r  

e u x - m ê m e s .  A v e c  c e t  e x c é d e n t  d e  l e u r  p r o d u c t i o n  p e r s o n n e l l e ,  

ils v o n t  se p r o c u r e r  les a u t r e s  o b j e t s  q u i  l e u r  s o n t  n é c e s s a i r e s .  N o u s  

e n  s o m m e s  a l o r s  a u x  s y s t è m e s  d ' é c o n o m i e  d ' é c h a n g e ,  e n t r e  l e s q u e l s  

u n e  s o u s - d i s t i n c t i o n  e s t  n é c e s s a i r e  s e l o n  le m o d e  d ' a d a p t a t i o n  

p r a t i q u é .  

E n  e f fe t ,  si, d a n s  l ' é c o n o m i e  f e r m é e ,  l ' a d a p t a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  

a u x  b e s o i n s  n e  p e u t  se f a i r e  q u e  p a r  v o i e  d ' a u t o r i t é ,  le c h e f  d e  

f a m i l l e  o u  le s e i g n e u r  d u  d o m a i n e  i n t e r p r é t a n t  s o u v e r a i n e m e n t  

les  b e s o i n s  d u  g r o u p e ,  d é c i d a n t  d e s  b i e n s  à  p r o d u i r e  e t  a s s i g n a n t  

à  c h a c u n  s a  t â c h e ,  d a n s  l ' é c o n o m i e  d ' é c h a n g e  le p r o b l è m e  e s t  

p l u s  c o m p l e x e  e t  p e u t  r e c e v o i r  d e u x  s o l u t i o n s  : D a n s  u n  p r e m i e r  

c a s ,  l es  b e s o i n s  p e u v e n t  s ' e x p r i m e r  s u r  le m a r c h é  s o u s  la f o r m e  
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d ' u n e  d e m a n d e  q u i ,  p a r  s a  p r e s s i o n  s u r  les p r i x ,  o r i e n t e r a  l ' o f f r e ,  

c ' e s t - à - d i r e  l ' e f f o r t  d e s  p r o d u c t e u r s  ; c ' e s t  le m é c a n i s m e  d e  l ' é c o -  

n o m i e  d e  m a r c h é  c a p i t a l i s t e .  D a n s  u n  s e c o n d  c a s ,  les b e s o i n s  d e  

l a  c o l l e c t i v i t é  s o n t  a p p r é c i é s  p a r  u n e  a u t o r i t é  c e n t r a l e  q u i  é t a b l i t  

e n t r e  e u x  u n e  c e r t a i n e  h i é r a r c h i e  e t  d é c i d e  d e s  b i e n s  à  p r o d u i r e ,  

c ' e s t  le m é c a n i s m e  d e  l ' é c o n o m i e  de p l a n  c o l l e c t i v i s t e .  

E s t - i l  b e s o i n  d e  p r é c i s e r  q u e ,  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  c e s  s y s t è m e s  

n ' e x i s t e n t  p a s  à  l ' é t a t  p u r  e t  q u ' i l s  n e  s u c c è d e n t  p a s  b r u t a l e m e n t  

les u n s  a u x  a u t r e s  ?  T o u t  s y s t è m e  c o n c r e t  c o m p o r t e  d e s  é l é m e n t s  

d ' é p o q u e s  e t  d e  t y p e s  d i v e r s ,  d o n t  les  u n s  s o n t  d e s  s u r v i v a n c e s  

d u  s y s t è m e  a n t é r i e u r ,  t a n d i s  q u e  d ' a u t r e s  a n n o n c e n t  le s u i v a n t .  

C ' e s t  a i n s i  q u e  le p a s s a g e  d e  l ' é c o n o m i e  f e r m é e  à  l ' é c o n o m i e  

d ' é c h a n g e  n e  s ' e s t  p a s  r é a l i s é  d ' u n  b o n d ,  m a i s  p a r  l a  l e n t e  t r a n s i t i o n  

d e  l ' é c o n o m i e  a r t i s a n a l e  d o n t  s u b s i s t e n t  e n c o r e  d ' i m p o r t a n t s  sec-  

t e u r s  d a n s  les p a y s  les p l u s  é v o l u é s .  C ' e s t  à  c e t t e  é v o l u t i o n  p r o -  

g r e s s i v e  q u e  n o u s  c o n s a c r e r o n s  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  d e  c e t  o u v r a g e .  

D e  m ê m e ,  les d e u x  g r a n d s  s y s t è m e s  d ' é c o n o m i e  d ' é c h a n g e ,  

é c o n o m i e  d e  m a r c h é  c a p i t a l i s t e  e t  é c o n o m i e  d e  p l a n  c o l l e c t i v i s t e ,  

c o n s t i t u e n t  s e u l e m e n t  d e s  « m o d è l e s  » é l a b o r é s  p a r  le r a i s o n n e -  

m e n t  e t  d o n t  les s y s t è m e s  c o n c r è t e m e n t  a p p l i q u é s  se r a p p r o c h e n t  

p l u s  o u  m o i n s  é t r o i t e m e n t ,  q u i t t e ,  b i e n  s o u v e n t ,  à  e m p r u n t e r  

l ' u n  à l ' a u t r e .  C ' e s t  d a n s  c e t  e s p r i t  q u e  l a  d e u x i è m e  e t  l a  t r o i s i è m e  

p a r t i e s  s e r o n t  c o n s a c r é e s ,  r e s p e c t i v e m e n t ,  à  l ' é c o n o m i e  d e  m a r c h é  

c a p i t a l i s t e  e t  l ' é c o n o m i e  d e  p l a n  c o l l e c t i v i s t e ,  s a n s  q u e  c e t  o r d r e  

i m p l i q u e  u n e  h i é r a r c h i e  d e  v a l e u r s  o u  l ' a f f i r m a t i o n  d ' u n e  s u c c e s -  

s i o n  i r r é v e r s i b l e  à  l a q u e l l e  l ' h i s t o i r e  n e  p e r m e t  n u l l e m e n t  d e  
c o n c l u r e .  
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P R E M I È R E  P A R T I E  

DE L'ÉCONOMIE FERMÉE 
À L'ÉCONOMIE 
D'ÉCHANGE 

Au stade primitif des sociétés et pendant une longue période 
de leur évolution, l'activité économique reste très réduite car elle 
est seulement une activité de production sans échanges. Chacun 
pourvoit à ses besoins (alimentation, vêtement, logement), en 
produisant tout ce qui lui est nécessaire et seulement cela. Cette 
situation correspond, on le conçoit, à un degré de civilisation 
peu évoluée, comportant des besoins peu nombreux et une technique 
rudimentaire. 

Au fur et à mesure que se développent, de pair, besoins et 
civilisation, l'activité économique va s'intensifier et se diversifier. 
Elle fait, peu à peu, éclater les cadres géographiques étroits au sein 
desquels elle se déroulait au début ; on passe de l'économie domes- 
tique à l'économie domaniale et à l'économie urbaine, phases 
correspondant respectivement à la prédominance d'une activité 
pastorale, agricole ou artisanale. A ce dernier stade, d'ailleurs, 
l'économie de besoin tend, de plus en plus, à faire place à une 
économie d'échange qui s'épanouira après les longs siècles de 
gestation du Moyen Age. 

Ce schéma général d'évolution correspond à celui enregistré, 
à peu près, dans tous les pays d'Europe occidentale. On ne saurait 
trop insister, cependant, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une succes- 
sion linéaire et continue. Elle a été coupée de nombreuses alter- 
nances, d'anticipations restées sans confirmation immédiate, mais 
aussi de retours temporaires et partiels aux situations antérieures, 
tel, entre le vie et le XI siècles le retour de l'Europe occidentale 
à une économie de besoin fermée, alors que le monde antique avait 
connu une active économie d'échange. 
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CHAPITRE PREMIER 

L ' É C O N O M I E  D O M E S T I Q U E  
P A S T O R A L E  

L ' é c o n o m i e  d o m e s t i q u e  p a s t o r a l e  es t  celle d e s  

soc ié tés  p r imi t ives .  Pa r l e r ,  à  s o n  sujet ,  d e  s y s t è m e  
é c o n o m i q u e  c o n s t i t u e  p r e s q u e  u n  a b u s  de  l a n g a g e ,  

t a n t  elle r e s t e  f r a g m e n t a i r e  e t  i n o r g a n i s é e .  

I. —  Les  c a d r e s  g é o g r a p h i q u e s  e t  s o c i a u x  

1. L'unité économique. — La cellule de l'activité économique 
est la famille. C'est dans le cadre de l'unité familiale qu'est réalisée, 
sous l'autorité du père de famille, l'adaptation de la production 
aux besoins des membres du groupe. Pour avoir une vue exacte 
du système, il ne faut pas oublier que la famille antique constitue 
un groupe plus large que la famille moderne. Il comprend toutes 
les personnes issues d'un même ancêtre commun vivant ; il s'agran- 
dit encore par la polygamie et l'esclavage. 

2. La division du travail. — La répartition des tâches et des pro- 
duits entre les membres du groupe familial est assurée autoritai- 
rement par le père de famille. C'est lui qui assigne à chacun sa 
tâche en fonction de son sexe, de son âge, de sa force physique, 
de ses aptitudes naturelles. C'est lui qui fixe les objectifs de produc- 
tion et répartit les produits obtenus, conformément aux besoins 
de chacun. 

Les traditions, les croyances religieuses ou magiques conti- 
nuent de jouer un rôle prépondérant dans l'organisation de la 
production ou de la consommation. L'activité économique n'est 
pas encore le résultat d'un calcul réfléchi. 
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II.  —  L e s  f o r m e s  de l ' ac t iv i t é  é c o n o m i q u e  

C e t t e  ac t iv i t é  res te  t rès  fa ible ,  t rès  r u d i m e n t a i r e  e t  

ne  se d é v e l o p p e r a  q u e  l e n t e m e n t .  L ' é l e v a g e  e n  es t  

l o n g t e m p s  la  f o r m e  u n i q u e  ; il res te  e n c o r e  p r é d o -  

m i n a n t  q u a n d  la  f ami l l e  c o m m e n c e  à se l iv re r  à  
d ' a u t r e s  t âches .  

1. Elevage et culture. — De nombreux historiens et sociologues 
pensent que les peuples primitifs sont passés par trois phases 
successives, selon un schéma d'image d'Epinal, dont la valeur scien- 
tifique appelle de sérieuses réserves : 

La cueillette. — Au début, les hommes vivent essentiellement 
des ressources offertes spontanément par la nature. C'est le stade 
de la cueillette des fruits naturels, de la pêche des poissons, de la 
chasse des animaux sauvages. 

L'élevage. — Un premier progrès consistera, pour eux, à ne 
pas se contenter, comme nourriture, des animaux croissant et 
se multipliant d'eux-mêmes, mais à sélectionner les espèces, à 
les domestiquer et à en faire l'élevage rationnel. Cet élevage cons- 
tituera pendant longtemps la seule activité productrice des peu- 
plades primitives ; c'est, aujourd'hui encore, celle des peuples 
nomades. 

L'agriculture. — Un pas de plus est franchi lorsque, aux fruits 
offerts par une végétation spontanée, l'homme s'efforcera de 
substituer les produits d'une culture du sol, en choisissant certaines 
graines comme il a sélectionné certaines races d'animaux. Cette 
culture reste, d'ailleurs, rudimentaire, la terre étant travaillée 
superficiellement avec des instruments de bois. 

2. Industrie. — La production industrielle est encore plus lente 
à voir le jour et restera longtemps extrêmement faible. Elle prend 
la forme de très petite production artisanale. 

L'apparition d'artisans spécialisés dans certaines fabrications 
industrielles est la conséquence des guerres. La capture des pri- 
sonniers révèle la diversité des aptitudes de peuples voisins et ce 
sont des étrangers qui s'installent comme artisans et forment le 
premier noyau d'activité professionnelle. 

3. Commerce. — Les échanges sont longtemps inexistants ; ils 
s'établissent difficilement et restent entravés par des rites et des 
formalités compliquées. 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782130421436.Livre?utm_source=PDF-excerpt


et pourra, par le contrôle qu'il exerce sur les autres 
(répartition des matières premières ou du crédit), 
accélérer sa propre expansion ; on encouragera, en 
même temps, l'alignement du secteur privé sur le 
secteur mixte et celui du secteur artisanal sur le sec- 
teur coopératif de manière à réaliser leur élimination 
progressive et à rendre possibles, en fin de compte, 
la nationalisation du commerce et de l'industrie et la 
collectivisation de l'agriculture. 

Le crédit, l'industrie lourde et le commerce exté- 
rieur seront les premières branches nationalisées. En 
même temps, une vaste réforme agraire, intéressant 
47 millions d'hectares et 450 millions de paysans, 
transformera un régime semi-féodal de propriété 
foncière en un régime de petite propriété paysanne. 
Ceci permettra, dans l'immédiat, le développement 
indispensable de la production agricole, mais ne 
devra constituer qu'une étape vers l'introduction de 
la coopération dans l'exploitation agricole, puis vers 
la collectivisation progressive des moyens de pro- 
duction. 

2. Les premiers plans quinquennaux, lancés sur ces 
bases en 1953 et 1958, ne tendent pas à une croissance 
harmonisée de toutes les branches de production, 
mais à un développement systématiquement déséqui- 
libré, sur le modèle soviétique, destiné à permettre 
un essor économique plus rapide. Comme en URSS, 
priorité absolue est donnée à l'industrie lourde, afin 
de rendre possible, en cinq ans, un doublement de la 
production industrielle et de fournir une puissante 
base matérielle à l'édification d'une économie socia- 
liste que l'on escompte voir se réaliser en quinze ans. 

En matière agricole, dès 1958, la petite propriété 
privée des terres et des animaux, fruit de la réforme 
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agraire, est remplacée par la coopérative socialiste 
comportant, non seulement travail en commun, mais 
propriété commune de la terre, à l'exception de la 
maison d'habitation. 

En même temps, un gros effort est fait pour indus- 
trialiser les campagnes, sur la base de la Commune 
populaire, unité de cinquante mille habitants ou plus, 
groupant en une cellule sociale unique paysans, 
ouvriers, agriculteurs, tous affectés aux tâches de 
production. La priorité absolue de la métallurgie est 
réaffirmée et la production de fonte et même de fer 
et d'acier encouragée, à partir de hauts fourneaux 
de campagne, de forges, de petits ateliers, grâce à 
l'emploi des masses humaines mobilisées pour « le 
bond en avant » de l'économie chinoise. Cette poli- 
tique d'industrialisation rurale se double d'un pro- 
gramme de développement des industries clefs : acier, 
construction mécanique, pétrole, engrais. 

Les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur 
des efforts déployés, en dépit de proclamations sta- 
tistiques optimistes. Très vite, devant le déclin de la 
production agricole, les Communes ramenées au rôle 
de cadres administratifs et de fédérations de coopé- 
ratives agricoles. 

3. La rupture avec l'URSS en 1960 (retrait des 
experts, suspension des fournitures) provoque une 
crise économique grave. Cela va entraîner une révi- 
sion des priorités, jusqu'alors admises en matière 
de développement industriel, et faire tolérer, pour 
assurer la remise en marche de l'économie, le recours 
aux stimulants individuels, dans les entreprises in- 
dustrielles comme en milieu rural. 

La première place est donnée à l'agriculture qui 
devient le fondement de l'économie nationale, devant 
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l'industrie légère et l'industrie lourde. Cette dernière 
doit réorienter son activité en vue non seulement 
d'équiper l'industrie, mais d'aider au développement 
de l'agriculture, par la production de machines agri- 
coles et d'engrais. 

Le IIIe Plan (1966-1970) reste fondé sur le prin- 
cipe d'une liaison intime des deux secteurs, notam- 
ment par le biais d'une industrialisation progressive 
de l'agriculture, mais la Révolution culturelle, si elle 
affecte peu la production agricole, désorganisera pro- 
fondément l'industrie. Avec le I X  Congrès du Parti 
communiste chinois, en 1969, on revient à une plus 
grande rigueur, en matière économique comme en 
matière politique. La croissance retrouve son rythme 
des années cinquante ; le commerce extérieur est 
encouragé, pour assurer les techniques de pointe 
nécessaires aux progrès d'une économie de plus en 
plus diversifiée. 

Le IVe Plan (1971-1975) et le Ve Plan (1976-1980) 
mettront l'accent sur le développement des industries 
chimique, minière, sidérurgique, sur les infrastruc- 
tures portuaires et le transport du pétrole. Leur 
application sera profondément perturbée par la dis- 
parition de Chou En-Lai et de Mao Tsé-Toung. 

4. Depuis la mort de Mao Tsé-Toung et l'éviction 
de « la bande des Quatre », la politique suivie relève 
d'une combinaison de la planification et de l'écono- 
mie de marché permettant le recours à des stimulants 
matériels, avec une certaine décentralisation de ges- 
tion au profit des entreprises et un appel à la parti- 
cipation de capitaux étrangers. 

De nouveaux objectifs, à première vue assez im- 
pressionnants, ont été définis pour la planification 
chinoise, en 1976 et 1978, par Hua-Go-Feng et Deng- 
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Xiao-Ping. Ils se présentaient comme une fusée à 
trois étages : un plan de rattrapage sur trois ans 
(1978-1980) donnant la priorité à l'énergie, à l'ex- 
ploitation des matières premières et aux transports ; 
un plan de cinq ans (1980-1985) qui devait voir aug- 
menter de moitié la production de céréales, doubler 
celle d'acier et celle de pétrole ; enfin un plan de quinze 
ans (1981-2000) qui devrait mener la Chine, au début 
du XX siècle, au niveau d'une grande puissance in- 
dustrielle et lui permettre d'assurer à sa population 
le niveau de consommation d'un pays développé. 

On mesure l'ambition et la portée de ce nouveau 
« grand bond en avant », si l'on songe qu'il impli- 
querait un quadruplement du produit national glo- 
bal pour que son niveau par habitant soit porté au 
niveau actuel de ceux du Mexique ou du Brésil, ce 
qui, en tout état de cause, exige la poursuite d'une 
politique rigoureuse de limitation des naissances. 

Pour l'instant, priorité est reconnue à la consom- 
mation pour « la satisfaction des besoins du peuple », 
tandis que les taux d'accumulation sont réduits de 
30 % à quelques 25 %. Pour ce faire, la gestion du 
secteur agricole est profondément remaniée avec la 
réforme de 1979 par le démantèlement des Communes 
populaires, l'extension du secteur privé et le retour 
à une production familiale grâce à l'instauration 
d'un quasi-fermage d'Etat et à la revalorisation des 
prix d'achats. Dans le secteur artisanal, les associations 
économiques entre familles sont encouragées pour 
absorber l'excédent de population rurale. Dans le 
secteur industriel, si l'industrie lourde reste planifiée 
centralement, l'innovation majeure est l'ouverture de 
la Chine aux investisseurs étrangers dans un ensemble 
de zones économiques spéciales et de villes portuaires 
(sur les côtes ou sur les grands deltas fluviaux) qui 
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doivent, à la fois, servir de pôles de développement 
pour promouvoir ces régions et de bases de réexpor- 
tation en vue d'assurer l'équilibre du commerce 
extérieur. Le risque de voir ainsi s'accroître les iné- 
galités de revenu est considéré comme un facteur de 
dynamisme, tout comme la généralisation des sti- 
mulants matériels. Enfin, en ce qui concerne le régime 
des prix, on s'oriente vers un système à trois niveaux : 
maintien de prix planifiés pour les produits de base, 
prix flottants (fourchettes) pour la plupart des pro- 
duits industriels, prix quasiment libres pour les den- 
rées alimentaires secondaires et les biens artisanaux. 
L'image du balancier entre gestion centralisée et 
décentralisée est, plus que jamais, appropriée à l'évo- 
lution de l'économie chinoise. 

Au total, les pays collectivistes partis d'un schéma 
théorique plus rigide que les pays capitalistes n'ont 
pas été, plus que ceux-ci, à l'abri de profonds chan- 
gements dans leurs méthodes de gestion économique 
au cours des dernières décennies. Les plus importants 
furent la place donnée au critère de rentabilité pour 
les entreprises, entendu comme leur contribution à 
la production nette de la société (URSS) et l'évolution 
vers un socialisme concurrentiel (Yougoslavie), voire 
un socialisme de marché (Tchécoslovaquie, Hongrie) 
ou une économie mixte (Chine). 

Oscar Lange avait prévu, dès 1957, la substitution 
à la planification intégrale et rigide de nouvelles mé- 
thodes de direction de l'économie reconnaissant, res- 
pectivement, au plan et au marché un rôle spécifique, 
lorsque, une fois la période de transition terminée, 
la nouvelle société socialiste serait devenue « mûre ». 
Mais si ce « socialisme concurrentiel » suppose le 
fonctionnement d'un véritable marché entre les en- 
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treprises socialistes et les individus, il ne s'agit, ni 
pour lui, ni pour W. Brus ou O. Sik, de livrer l'éco- 
nomie socialiste aux rapports marchands ; il entend 
maintenir le plan dans la tâche essentielle de fixer 
des objectifs à long terme, en laissant au marché le 
soin de provoquer les ajustements nécessaires, par le 
canal des prix, redevenus en partie des indices alter- 
natifs de choix. 

Ces changements ont-ils favorisé une amélioration 
sensible de la productivité et de l'efficacité écono- 
miques ? Il est difficile de porter une réponse globale, 
les résultats variant sensiblement de pays à pays. 
Ce qui est certain, c'est qu'aucune de ces économies 
n'a encore trouvé de nouvel équilibre dans son sys- 
tème de gestion économique et l'avenir des réformes 
plus radicales actuellement engagées en URSS reste 
plein d'aléas. Ainsi, contrairement aux années trente, 
ce n'est pas le capitalisme mais le socialisme qui 
paraît, aujourd'hui, le plus en question. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, nécessairement schéma- 
tique, de l'évolution des grands systèmes économiques, 
il convient de s'interroger sur leur devenir. 

Le thème de la convergence a été mis à l'honneur 
par des auteurs tels que Tinbergen ou Galbraith, 
soulignant que le capitalisme se « socialiserait » par 
la prise en compte des besoins collectifs, tandis que 
le collectivisme se « libéraliserait » par la réintroduc- 
tion des lois du marché. Si cette convergence des 
systèmes n'est pas évidente en ce qui concerne les 
régimes juridiques mis en œuvre, il n'en reste pas 
moins que les économies industrialisées de l'Est et 
de l'Ouest connaissent aujourd'hui des difficultés 
communes de fonctionnement. 

Qu'il s'agisse du régime des biens ou du régime des 
personnes, les clivages persistent. La propriété privée 
des moyens de production n'a pas explicitement réap- 
paru dans le système socialiste tandis qu'elle demeure 
la règle dans le capitalisme, les avancées du secteur 
public et nationalisé ayant été contrebalancées par 
des tendances de sens inverse. De même, la liberté 
du travail reste une notion sans signification dans la 
plupart des pays de l'Est (Yougoslavie exceptée), où 
les unités de production n'ont pas d'autonomie de 
décision en matière d'embauche et encore moins de 
licenciement, et où le développement de l'initiative 
privée ne va pas jusqu'au rétablissement de rapports 
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salariaux entre employeurs et employés. Par contre, 
en Occident, même si la protection des salariés devant 
le risque de perte de leur emploi a progressé, les 
désajustements du marché du travail et le chômage 
massif sont une triste réalité. 

Cependant, sur le plan fonctionnel, les évolutions 
des deux grands systèmes contemporains montrent 
qu'à défaut de convergence, terme sans doute encore 
impropre, une problématique commune apparaît au 
moins sur trois points essentiels. 

C'est tout d'abord le nouveau dualisme qui se 
dessine, dans les économies industrialisées de l'Est, 
comme dans celles de l'Ouest — rappelant ainsi un 
trait déjà caractéristique du Tiers Monde — entre un 
secteur « institutionnel », fait d'unités de production 
importantes respectant les règles dominantes, et un 
secteur « informel », ou « souterrain », toléré par les 
pouvoirs officiels, de la Tchécoslovaquie à l'Italie, 
de la Pologne à l'Espagne pour ne prendre que ces 
exemples, et qui prospère à l'écart des réglementa- 
tions étatiques, assurant des revenus d'appoint non 
négligeables aux populations concernées. 

C'est aussi la coexistence, dans les deux systèmes, 
d'activités économiques régulées a priori, grâce à 
des programmes étatiques « lourds » concernant les 
industries d'armement ou la conquête spatiale, la 
fourniture d'énergie, les infrastructures de base, les 
grands services collectifs, et d'une production laissée 
à l'initiative des différentes unités de production 
dans des domaines tels que l'agriculture, les indus- 
tries de biens de consommation et certains types 
d'activités de services qui devront s'ajuster, a pos- 
teriori, suivant des mécanismes de marché. 

C'est enfin la question centrale du pouvoir écono- 
mique, et même du pouvoir tout court, désormais 
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partagé, à l'Est comme à l'Ouest, entre un petit nom- 
bre de dirigeants de grandes entreprises et les repré- 
sentants politiques désignés par le jeu électoral ou le 
parti dominant. Dès 1941, Burnham prédisait « l'ère 
des managers ». La fin du XX siècle confirme la 
montée de « l'économisme », les valeurs éthiques ou 
culturelles passant au second plan et il est révéla- 
teur de constater que, si en pleine phase de prospé- 
rité, à la fin des années soixante, des voix s'élevaient 
pour contester la logique de la croissance à tout prix, 
elles ne sont plus entendues, lorsque survient la crise 
dont l'issue est espérée d'une vague d'innovations 
conforme au schéma schumpétérien. 

Marx et Keynes, chacun à sa manière, voyaient la 
« solution du problème économique », le premier dans 
l'avènement d'un système entièrement nouveau, le 
collectivisme, le second dans une simple intervention 
raisonnée dans le cadre d'un capitalisme qui ne se- 
rait plus abandonné à des automatismes aveugles. 
Cent ans après la mort de l'un et la naissance de l'autre, 
les systèmes économiques contemporains montrent à 
l'évidence que l'on est loin du compte, sans même qu'il 
soit besoin d'évoquer l'état de sous-développement que 
connaissent encore les deux tiers de l'humanité. 
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