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L
a

/01
du

développem
ent

inégal

L
’étude

de
l’origine

et
du

développem
ent

des
categories

éco
n

o
m

i

ques
est

forcém
ent

une
étude

d’histoire
économ

ique,
et

une
analyse

de
l’économ

ie
de

peuples
co

n
tem

p
o
rain

s
restés

a
des

phases
d’évolution

historique
dépassées

depuis
longtem

ps
dans

Ic
m

onde
capitaliste.

M
ais

elle
ne

s’identifie
nullem

eni
avec

l’histoire
C

conom
ique.

E
lle

isole
en

effet
des

form
es

cc
pures

>>
qui,

dans
Ia

vie,
se

com
binent

ou
se

dégradcnt
a

des
degrés

divers.
R

éduire
l’histoire

C
conom

ique
a

une
série

de
stades

>>
ou

a
l’ap

p
aritio

n
successive

de
cc

catég
o

ries
>>,

c’est
Ia

m
écaniser

a
l’extrC

m
e,

au
point

de
Ia

rendre

m
C

connaissable.
M

ais
su

p
p
rim

er
de

l’étude
h
isto

riq
u
e

to
u
te

allusion
a

des
phases

successives
d
’o

rg
an

isatio
n

C
conom

ique
et

toute
référence

a
l’apparition

progressive
des

cc
categories

>
,

c’cst
Ia

rendre
sim

p
le

m
eat

incom
prehensible.

O
n

a
souvent

co
m

p
are

Ic
m

arxism
e

au
darw

inism
e,

l’évolution

des
sociC

tés
a

celle
des

cspéces.
C

om
m

e
to

u
te

co
m

p
araiso

n
,

celle-ci
com

porze
des

analogies
et

des
dissem

blances.
M

ais
en

biologic
égalem

ent,
unc

conception
dia/ectique

de
l’évolution

se
substitue

petit a
petit

a
Ia

conception
m

écanique,
unilatérale

et
linéaire

‘.
L

a
conception

m
arxiste

du
devenir

économ
ique

et
social

exclut
toute

fatalitC
et

to
u
t

au
to

m
atism

e.
A

ucune
phase

d
’o

rg
an

isatio
n

sociale
ne

<
doit

o
nC

cessairem
ent

succéder
a

unc
au

tre.
A

cO
te

de
Ia

progression
linéaire,

il
y

a
Ia

progression
par

bonds.
I.’évolution

économ
ique

peut
conduire

C
des

im
passes

ou
a

des
stagnations

séculaires,
n
o
tam

m
en

t
p
ar

cxcC
s

d
’ad

ap
tatio

n
C

un
m

ilieu
spécifique

cela
sem

ble
être

Ic
cas

des
peuples

agricultcurs
dans

le
sud-est

asiatique
(47).

E
t

Ic
m

arxism
e

ne
serait

pas
dialectique

s’il
n
’ad

m
ettait

pas,
a

cote
des

sociétC
s

en
progrès

(du
p
o
in

t
de

vue
de

Ia
productivité

rnoyenne
du

travail),
des

sociétC
s

en
regression

prononcée
(48).

L
a

loi
du

développem
ent

inégal,
dont

certains
ont

voulu
lim

iter
Ia

validitC
C

Ia
seule

histoire
du

capitalism
e,

voire
C

sa
seulc

phase
im

périaliste,
est

done
bien

une
loi

universelle
de

l’histoire
hum

aine.
N

ulle
p
art

sur
Ia

terre,
il

n’y
a

une
evolution

rectiligne
de

progrès
(49),

p
artan

t
des

prem
ieres

phases
de

cueillette
de

fruits
p
o
u
r

ab
o
u
tir

C
l’indusrie

capitaliste
(ou

socialiste)
Ia

plus
avancC

e.
L

es
peuples

qui
ont

atteint
Ic

degré
Ic

plus
élevé

dc
développcm

ent
des

forces
productives

au
stade

de
Ia

collecte,
de

Ia
chasse

et
de

Ia
pêche

—
les

E
skim

os
et

surtour
les

Indiens
de

Ia
cötc

du
N

ord-O
uest

de
I’A

m
érique

—
n’ont

pas
inventé

I’agriculture.
C

elle-ci
apparaIt

1.
L

’iddc
d’unc

progression
rcctilignc

des
singcs

an
th

ro
p
o
id

cs,
jusqu’a

‘apparition

dc
I’hom

m
c,

cci
m

aintenant
ah

an
d

o
n

n
tc.

O
n

suppose
aujourd’hui

soil
qu’anthropoides

ci
hom

m
cs

ont
des

ancdtrcs
sitniesqucs

com
m

uns,
colt

que
i’hontm

e
descend

d’un

anthropoIdc
m

om
s

specialist
quc

ceux
qui

subsistent
actuellcm

cnt.
II

y
a

donc
progrès

com
bine

avcc
stagnation,

retard
atio

n
ou

p
ro

ttro
g
en

b
se

(46).

d’abord
dans

des
vallées

ab
o
n
d
am

m
en

:
pourvues

d’eau
d’A

byssinje,
d’A

natolie
de

l’A
fghanistan

de
Ia

T
ran

scau
casje

et
de

l’Inde
du

N
ord-O

uest
(50).

M
ais

cc
n’est

pas
là

non
plus

qu’elle
donne

naissance
a

Ia
civilisation

qui
nalt

de
l’irrigation

‘.
-

L
a

civilisation
agricole

attein
t

son
stade

Ic
plus

avancé
en

E
gypte,

en
M

ésopotam
ie

en
lnde

et
en

C
hine.

C
e

n’est
p

o
u

rtan
t

pas
dans

ces
pays,

m
ais

bien
en

G
rèce,

a
R

om
e,

a
B

yzance
et

en
E

u
ro

p
e

m
édiévale

(Italic
et

F
landre)

que
les

progrès
de

Ia
productivjté

du
travail

agricole
ab

o
u
tjssen

t
a

l’artisan
at

et
au

com
m

erce
les

plus
évolues

dans
le

cadre
de

Ia
petite

p
ro

d
u

ctio
n

m
archande.

P
o

u
r

que
Ia

petite
p

ro
d

u
ctio

n
m

arch
an

d
e

produise
Ia

revolution
industrielle

et
Ic

m
ode

de
p

ro
d

u
ctio

n
capitaliste,

il
faut

cependant
se

dC
placer

encore
plus

vers
Ic

n
o

rd
,

en
A

ngleterre,
pays

qui
est

p
o

u
rtan

t
resté

longtem
ps

en
retard

du
point

de
vue

arrisanal
et

com
m

ercial,
et

qui
au

x
v
ii

siècle
encore

fut
loin

d’être
le

plus
riche

du
nionde

ou
de

l’E
urope.

C
e

n’est
d’ailleurs

pas
en

G
ran

d
e-B

retag
n
e,

ni
dans

un
autre

pays
capitaliste

avancé,
que

Ic
cap

talism
e

est
d
’ab

o
rd

renversé,
m

ais
bien

en
R

ussie,
pays

typiquem
eutu

arriéré
au

debut
du

xx’
siècle.

E
t

faut-il
risquer

une
prediction

et
affirm

er
que

cc
ne

sera
pas

non
plus

en
R

ussie,
p

o
u

rtan
t

Ic
prem

ier
pays

qui
a

in
tro

d
u

it
une

econom
ic

planifièe
fondée

sur
Ia

socialisatjon
des

grands
m

oyens
de

p
ro

d
u
ctio

n
,

que
l’on

assistera
d
’ab

o
td

C
l’éclosion

d’une
société

socialiste
achevéc,

au
dépérissem

ent
des

classes.
des

m
archandises,

de
l’argent

et
de

l’E
tat

?

1.
G

o
rd

o
n

C
h
ild

c
itsiste,

ui
au

ssi,
cur

‘ab
sen

ce
d

a
n
e

su
ccessio

n
id

cn
tiq

u
e

d
’d

tap
es

que
p
arco

u
rcn

t
cs

petiples
a

l’d
p
o

q
iic

itd
o
litlijq

u
c.

L
’C

volittjon
ci

Ia
d
ilT

d
rcn

ciatio
n

m
archent

Ia
m

ain
d
an

s
a

m
ain

n
,

co
n

clu
t-ji

:
nlais

ii
m

m
aIc

lo
u
t

dc
m

tn
ic

dc
n

o
m

h
rcu

x
cas

de
com

m
ccrgem

tcc
(50).

L
’d

co
lu

to
n

en
ta

ft
q
u
c

c
n
f
,in

a
is

o
n

d
e

(JI/Iérenciatio,m
ci

convergence
n’csm

cc
pa.s

LIflC
dde

C
m

ilteim
ttncnt

d
iale.i:q

u
e

?
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échange
de

laquelle
ii

ne
touche

plus
rien.

II
crée

de
Ia

plus-value,
qui

est
Ia

difference
entre

Ia
valeur

créée
par

Ia
force

de
travail

et
Ia

valeur
de

Ia
force

de
travail

elle-m
êm

e.
L

e
but

du
capitaliste,

c’est
l’accum

ulation
du

capital,
la

cap
italisa

tion
de

Ia
plus-value.

L
a

n
atu

re
m

ém
e

de
Ia

circulation
de

I’argent
im

plique
ce

but.
L

e
capital

industriel
p
o
u
rsu

it
cette

accum
ulation

de
facon

encore
beaucoup

plus
insatiable

que
Ic

capital
usurier

ou
m

archand.
11

p
ro

d
u
it

p
o
u
r

un
m

arché
libre

et
anonym

e,
dorniné

p
ar

las
lois

de
Ia

concurrence.
S

ur
ce

m
arché,

il
n’est

pas
seula

o
ffrir

ses
produitsa

d’éventuels
clients.

S
ous

Ic
régim

e
de

Ia
concurrence,

chaque
industriel

cherche
a

accaparer
une

part
aussi

large
que

possible
du

m
arché.

M
ais

p
o
u
r

réussir,
ii

doit
baisser

les
prix.

11
n’y

a
qu’un

m
oyen

d’abaisser
les

prix
de

vente
sans

m
enacer

le
profit

réduire
Ic

prix
de

revient,
la

valeur
des

m
archandises,

abreger
Ic

tem
ps

d
e

travail
socialem

ent
nécessaire

p
o
u
r

les
p
ro

d
u
ire,

p
ro

d
u
ire

davantage
de

m
archandises

en
un

m
êm

e
laps

de
tem

ps.
<<

D
éjà

l’année
passée,

l’agrandissem
ent

de
l’entreprise

qui
n’a

duré
que

quelques
m

ois,
a

perm
is

de
m

aintenir
les

profits
de

nos
affaires

de
cim

ent
au

niveau
atten

d
u
,

m
algré

le
fait

que
Ia

concurrence
a

considérablem
ent

déprim
é

Ic
prix

du
cim

ent.
C

ette
experience

nous
renforce

dans
Ia

decision
de

com
penser

Ia
chute

croissante
des

p
rix

que
nous

prévoyons
par

une
au

g
m

en
tatio

n
de

la
m

asse
de

nos:
p
ro

d
u
its

>>,
proclam

e
fièrem

ent
Ic

rap
p
o
rt

annuel
d’une

cim
enter

allem
ande,

au
x
ix

siècle.
P

o
u

r
accroItre

ainsi
Ia

p
ro

d
u
ctio

n
,

il
faut

développer
l’outilIage

ratio
n
aliser

le
processus

de
p
ro

d
u
ctio

n
,

am
éliorer

Ia
division

dii
travaila

l’intérieur
de

I’entrcprise.
T

o
u
t

cela
exige

l’augm
entation

du
capital.

M
ais

l’au
g
m

en
tatio

n
du

capital
ne

peut
provenir

en
dernière

analyse
que

de
l’au

g
m

en
tatio

n
de

Ia
plus-value

capitalisée
S

ous
Ic

fouet
de

Ia
concurrence,

Ic
m

ode
de

p
ro

d
u
ctio

n
capitalist

devient
ainsi

Ic
prem

ier
m

ode
de

p
ro

d
u
ctio

n
dans

l’histoire
d

I’hum
anité

d
o
n
t

le
but

essentiel
ap

p
aralt

else
l’augm

entation
illim

itd
de

la
p

ro
d

u
ctio

n
,

l’accum
ulation

constante
du

capital,
par

I
capitalisation

de
Ia

plus-value
p
ro

d
u
ite

au
cours

m
êm

e
de

p
ro

d
u
ctio

n
.

L
a

soif
de

plus-value
du

capitaliste,
ce

n’est
pas

Ia
soif

de
va1eu

d’usage
et

de
luxe

des
anciennes

classes
possédantes

;
seule

U
fraction

restreinte
de

Ia
plus-value

est
im

productivem
ent

consom
m

p
o
u
r

assurer
I’existence

du
capitaliste.

C
’est

une
soif

de
plus-value

capitaliser,
une

soif
d’accum

uler
du

capital
<<

T
out

cc
systèm

e
d’appétits

et
de

valeurs,
avec

sa
d’une

v
ie

qui
consiste

a
accaparer

pour
am

asser,
eta

am
asser

poi
pouvoir

m
ieux

accaparer
(3).

>>

II
ri’y

a
dans

cette
soif

rien
d
’irratio

n
n
el

ni
de

m
ystique.

L
anciennes

classes
possC

dantes,
qui

s’ap
p
ro

p
riaien

t
le

surproduit
s

e
s
s
e
n
t
j
j

sous
form

e
de

valeurs
d’usage,

étajent
assurees

de
cette

ap
p

ro
p

riatio
n

aussi
Io

n
g
ten

p
s

que
subsistajt

l’édjfice
social

qui
avail

pour
base

cette
form

e
particuljère

d
’e

x
p

Jo
ia

j0
E

lles
ne

pouvaient
ëtre

touchécs
que

par
des

c
a
ta

c
ly

s5
naturels,

des
guerres

ou
des

revolutions
sociales

cataclysnies
contre

lesquels
d
ies

essayajent
de

se
p
rém

u
n
jr

p
ar

Ia
co

n
stitu

tio
r

de
grandes

reserves.
L

a
form

e
p

réd
o

m
in

an
te

sous
laquelle

Ic
capital

apparaIt
d’abord

dans
I’histojre

capital
usurjer

et
m

arclland
se

caracterjse
par

Ia
m

ém
e

recherche
de

stab
ililé

er
de

sécu
rité

II
est

sig
n
ificajf

que
,

les
achats

de
rentes

effectues
p
ar

ies
bourgeois

du
M

oycn
A

ge
soient

stipulés
de

facon
a

assurer
des

revenus
stables,

quelles
que

soient
les

fluctuations
de

Ia
m

onnaie
ou

des
prix

(4).
L

a
type

classique
du

bourgeois
a

l’époque
h
isto

riq
u
e

de
l’accum

uiatjon
prim

itive
du

p
ita

la
rg

e
n

t
l’avarc,

est
hanté

p
ar

Ia
m

ém
e

soif
de

sécurjte
C

e
n’est

pas
p
o
u
r

Ic
ren

d
e,n

en
t

de
son

capital
qu’ii

ressent
des

craintes,
m

ais
pour

Son
existence

Ii
en

va
au

trem
en

t
du

capitaliste
p
ro

p
rem

en
t

dit,
de

I’entreprefleur
cap

ita1
j

F
ajsant

des
affaires

p
o

u
r

un
m

arche
anonym

e,
inconnu

non
délim

ite,
Ic

risque
et

l’incertitude
dom

inant
ses

entreprises
‘A

ujourd’huj
une

affaire
a

réus5j
dem

ain
une

deuxiC
m

e
entreprise

peut
échouer

C
e

n’est
pas

seulem
ent

Ic
fail

de
Ia

concurrence
m

ais
le

fail
m

ém
e

de
Ia

p
ro

d
u

ctio
n

fibre
de

to
u

t
rè

g
/e

,,ie
n
(

social
g

lo
b
al’,

qui
im

p
r

a
I’entreprise

capitaljste
cc

caractére
d’incertjtude

et
ui

oblige
Ic

capitaliste
rechercher

Ic
m

ax
im

u
ii

de
profit

dans
haque

affajre
p
articu

iière,
devant

Ic
danger

perm
anent

qui
m

enace
‘ensem

ble
de

ses
entreprises

Le
proprjetaire

foncier,
Ic

petit
p
ro

d
u

cteu
r

m
archand

I’achcteur
Le

rentes
foncieres,

trouvent
dans

Ia
certitude

de
leurs

revenus
une

so
n

suffjsante
de

m
aintenir

Icurs
entreprises

clans
des

urn//es
O

nnées.
L

’incertjtude
du

profit
capjtalistc

im
plique

p
ar

contre
Ia

cessite
d’une

expansion
constante

des
affaires

expansion
qui

pend
a

son
tour

d’une
accum

ulation
m

axinnim
du

capital,
une

réaljsation
m

axim
um

de
p
ro

fits
A

insj
se

precise
I’im

age
du

pitaljste
de

i’ancêtre
m

édiéval
duquel

G
eorges

E
spinas

a
trace

cc
Irtrait

m
agistral

<
R

éaliser
Ic

m
axim

um
de

gains
en

payant
Ic

m
in

itu
rim

de
salaires

‘e
rendre

Ic
plus

P
ossible

aux
fabricants

(producteurs)
en

Ics
yarn

Ic
m

om
s

qu’iI
p

e
u

,
ou

m
ém

e
en

les
volant

Ic
plus

pO
ssible

ore
;

attirer
a

Iui,
aspirer,

sucer
en

quelque
sorie

tout
cc

qu’iI
it

p
re

n
d

de
I’argent

qui
devrait

Iég
itim

em
e

revenir
aux

perits
rons

(producteurs)
p
ar

Ic
travail

qu’ij
pent

Saul
ieur

p
ro

cu
rer

et
Pareil

réglem
ent

cst
a

re
Ie

pour
lout

l’arr(sana,
prdcapjtajS

i(.
et

rn/m
e

pour
es

Is
du

V
er/ag

sy
s,e,n

(travail
cornm

afldjtc)
dans

P
iusietirs

pays
lFn

C
arjn(hjc

Cf
en

e,
au

m
iheu

dt,
X

V
’

si/cle
,

Ic
d
,,

F
rC

d/rjc
Ill

rtgle
de

nouveau
a

vole
a

le
fer,

ii
fie

let
prix

el
le

m
pô(s

ii
lim

ire
Ic

noinbrc
de

f
o
r
c

et
a

q
u
an

h
j,

de

dont
chaque

m
arch

an
d

p
eu

t
d

isp
o

ser
ci

rtg
le

es
co

n
trais

(Icc
V

ei
Jge)

(5)
a.

L
E

S
C

O
N

T
R

A
D

IC
T

IO
N

S
D

ti
C

A
P

IT
A

L
IS

M
E

is
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T

R
A

IT
E

D
’E

C
O

N
O

M
IE

M
A

R
X

IST
h

qu’ils
x
écu

ten
t

p
o
u
r

Iui
seul

encore,
tel

est
évidem

m
ent

le
but

incessant
des

effo
rts

de
l’entrepreneur

<<
capitaliste

>>
a

son
plus

grand
p
ro

fit,
encore

com
m

e
au

detrim
ent

Ic
plus

extrem
e

des
gens

qu’il
em

ploie
telle

une
araignée

au
centre

de
sa

toile.
P

o
u
r

exercer

ce
systèm

e
<<

suant
>>,

tous
les

m
oyens

lui
sont

bons
et

toutes
les

circonstances
lui

sont
favorables

;
il

sait
tirer

parti
dc

tout
;

ii

trom
pe

sur
Ia

m
atière,

il
ro

m
p
t

les
m

arches
et

vole
sur

les
salaires

les
affaires,

c’est
l’argent

des
autres

(6).
a

L
a

p
ro

lo
n
g
atio

n
de

Ia
jo

u
rn

ée
de

travail

S
oif

de
plus-value,

c’est
soif

de
surtravail,

de
travail

non
payé,

au-dela
du

travail
gui

produit
Ia

contre-valeur
des

m
oyens

de

subsistance.
P

o
u
r

obtenir
davantage

de
surtravail,

les
capitalistes

petivent
tout

d
’ab

o
rd

prolonger
Ia

jo
u
rn

ée
de

travail
au

m
axim

um
,

sans
augm

enter
le

salaire
quotidien.

Si
l’on

presum
e

quc
l’o

u
v
rier

produit
en

5
heures

l’équivalent
de

son
salaire,

Ia
prolongation

de.

Ia
iournèe

de
travail

de
10

a
12

heures
sans

augm
entation

de
salairel

accroItra
Ic

surtravail
de

5
a

7
heures

par
jo

u
r,

soit
de

40
%

.
C

ettel

form
e

d’augm
entation

de
la

plus-value
est

appelée
augm

entation
d
e

Ia
plus-value

absolue.
D

ans
toute

société
oü

l’ap
p
ro

p
riatio

n
de

valeurs
d’usage

reste
le

but
fondam

ental
de

Ia
p
ro

d
u
ctio

n
,

aussi
bien

pour
les

producteur&

que
pour

les
exploiteurs,

l’extension
constante

de
Ia

journée
de

travail
ap

p
araItrait

com
m

e
une

entreprise
absurde.

L
a

lim
itation

deSi

besoins
et

des
m

arches
im

pose
une

lim
ite

non
m

om
s

étroite
a

i

p
ro

d
u
ctio

n
.

A
ussi

Iongtem
ps

que
l’esclavage

antique
était

un
escla•

vage
p
atriarcal,

dans
des

dom
aines

gui
se

suffisaient
a

eux-m
êm

eS

le
sort

des
esclaves

était
fort

su
p
p
o
rtab

le,
et

au
fond

peu
différen

de
celui

des
parents

pauvres
de

Ia
fam

ille
dom

aniale.
C

e
n’est

q
u

quand
l’esclavage

antique
devint

Ia
base

d’une
production

pour
le:

rnarché
que

le
traitem

en
t

b
arb

are
d’esclaves

se
generalisa

(7).

A
u

M
oyen

A
ge,

Ia
legislation

com
m

unale
lim

itait
strictem

entile

tem
ps

de
travail

des
artisans.

O
n

y
retrouve

en
general,

o
u

l’interdiction
du

travail
de

nuit,
l’arrC

t
du

travail
a

l’occasiond

nom
breuses

fetes
religieuses

(jours
des

saints)
et a

des
époques

fL
t

de
l’année.

P
artan

t
de

l’étude
du

droit
urbain

de
Ia

petite
ville:

G
uines,

en
A

rtois,
G

eorges
E

spinas
évalue

le
nom

bre
de

jO
I

ouvrables
au

M
oyen

A
ge

a
240

par
an

(8).
D

ans
les

m
ines

bavaroi

il
y

avait
au

x
v
i

siècle
de

89
a

190
jours

fériés
par

an
(9).

arrive
a

la
conclusion

que,
com

pte
tenu

des
nom

breux
jours

fri

Ia
m

oyenne
de

Ia
sem

aine
de

travail
dans

les
m

ines
était

de
36

hei

au
x
v

siècle
(10).

M
ais

des
que

rialt
l’entreprise

capitaliste,
un

effort
incessan

dessine
pour

prolonger
Ia

jo
u
rn

ée
de

travail.
D

es
le

X
IV

’

LES
C

O
N

T
R

A
D

IC
T

IO
N

S
D

U
C

A
P

IT
A

JJS
M

E

apparaIt
une

lé
g
isla

tj
gui

vise
a

interdjre
en

G
ran

d
eB

retag
n
e

des
journC

e
de

travail
trop

courtes.
L

a
Iittérature

britannique
du

x
v
w

au
xvIT

i
siècle

est
rem

plie
de

plaintes
coneernant

l’
oisiveté

a
des

:
ouvriers

qui,
<<

s’ils
gagnent

en
4

jo
u
rs

de
quoj

m
anger

pendant
toute

Ia
sem

aine,
ne

vont
plus

au
travail

les
3

jo
u
rs

S
uivants

a.
T

ous
les

grands
esprits

bourgeois
participent

a
cete

cam
pagne

:
Ic

H
ollandais

Jean
D

e
W

itt,
am

j
de

S
pinoza

W
illiam

P
etty,

le
père

de
l’économ

je
politique

anglaise
classique

;
C

o
Ib

er
gui

p
an

e
du

(<peuple
fainéant

a,
etc.

S
om

bart
rem

pjjt
sept

pages
de

citations
analogues

de
I’époque

(11).
Q

uand
le

m
ode

de
production

capjtaliste
traverse

les
oceans

et
Pénètre

sur
de

nouveaux
continents,

il
com

m
ence

a
se

heurter
a

Ia
m

êm
e

résistance
naturelle

des
travajlleurs

centre
Ia

prolongation
de

lajournec
de

travail
A

ux
X

vii’
et

xv1Ij
siêcl5

Ia
presse

des
vertueux

C
olons

puritains
en

A
m

erique
du

N
ord

résonne
de

plaintes
contre

<Ia
cherté

du
travail

contraire
a

Ia
raison

et
a

I’C
quite

a.
<<

C
e

o
n
t

les
pauvres

gui
font

les
riches

a,
affirm

e
in

g
é
n
u
m

0
le

N
ew

‘rk
W

eekIj
Jo

U
rfl/

E
n

1769,
Ia

M
ary/a,,(/

G
azette

se
plaint

que
e

salajre
d’un

jo
u
r

perm
et

aux
ouvriers

trois
jo

u
rs

d’intem
pé

ince
(12).

a
<<

Les
attaques

contre
le

Iuxe,
l’orgueil

a
paresse

des
salaries

iglais
au

x
v
ii

siècle
et

au
X

v
u
i

siC
cle,

sont
en

fait
presque

actem
ent

identiques
a

celles
qu’on

dirige
a
u
jo

u
rd

’lj
contre

les
è
n
e
s

d’A
frique

(13).
a

red
B

onné
note

l’étonnerneflt
des

observateurs
occidentaux

e
d’A

rabes
m

iserable5
qui

préférent
gagner

I
£

par
an

com
m

e
‘es,

plutO
t

que
de

gagner
6

£
par

m
ois

com
m

e
prolétaires

ne
(14).

A
udrey

1.
R

ichards
constate

Ia
m

C
m

e
repulsion

chez
s

de
R

hodésie
O

n
dem

ande
a

des
hom

m
es,

habitue5
a

travajller
de

3
4

heures
-

jour
dans

leurs
reserves

tribales,
de

fournjr
de

8
a

10
heures

Is
Ia

surveillance
des

I3lancs,
sur

de
grandec

plantation5
ou

dans
randes

entreprises
industrielles

(15).
a

c
e
p
e
n

de
p
ro

fiter
de

l’im
m

ense
m

asse
de

m
ain

vre
déracinée

et
sans

travail,
p
ro

d
u
jte

par
les

bouleversem
ents

Lix
et

économ
iques

du
x
v

au
x
v
jj,

siècle,
pour

exercer
line

‘i
sur

Ies
salaires

gui
faisait

tom
ber

C
C

U
X

-C
j

en
dessous

du
m

vital.
D

c
cette

facon,
Ia

bourgeoisie
pouvait

m
archer

de
e

en
triom

phe
dans

cette
<<

Iutte
contre

i’oisivetC
du

peuple
a.

le
X

V
III’

siècle,
nous

trouvons
en

A
n
g
lererr

une
jo

u
rn

ée
de

norm
ale

de
13

a
14

heures
(16).

D
ans

U
s

filatures
de

coton
ses,

Ia
sem

aine
de

travail
est

de
75

a
80

heures
en

1747
;

de
72

en
1797;

de
74

heures
a

80
heures

en
1804

(17).
E

t
com

m
e

ires
sont

tom
bés

si
bas

que
chaque

jo
u
r

chôm
é

est
un

jo
u
r

N
apoleon

ap
p
aralt

plus
généreux

que
son

m
inistre

P
o
rtalis

I
re

p
o
u

Ia
proposition

de
celui-cj

d’iflterdjre
Ic

travail
Ic

I•1i
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T

R
A

IT
E

D
’E

C
O

N
O

M
IE

M
A

R
X

IST
E

l’Ile
de

Jav
a

(1690-1710),
celle

des
Indiens

de
B

olivie
(1686,

1695,
1704,

1742
et

1767),
et

celle
des

Jacobins
N

oirs
de

l’Ile
de

H
aiti

(96).
L

es
paysans

écrasés
par

Ia
corvée

ou
Ia

rente
agraire

ont
eux

aussi
essayé

m
aintes

fois
de

se
libérer

du
jo

u
g

de
l’exploitation.

T
oute

l’histoire
de

l’A
ntiquité,

celle
d’E

gypte,
de

Judée,
d’A

thénes
et

de
R

om
e,

est
rem

plie
de

m
ouvem

ents
insurrectionnels

de
paysans

contre
l’usure,

I’endettem
ent

et
Ia

co
n
cen

tratio
n

de
Ia

propriété.
D

ans
l’em

pire
perse

des
S

assinides
s’est

p
ro

d
u
it

aux
v’-vi

siècles
de

notre
ére

le
m

ouvem
ent

des
ivfazdékéens

qui
réclam

ent
Ia

com
m

unauté
des

biens,
l’abolition

de
tous

les
privileges

et
l’interdiction

de
tuer

to
u
t

C
tre

vivant.
C

’est
sans

doute
p
o
u
rq

u
o
i

les
historiens

au
service

des
classes

possédantes
les

appellent
<<

barbares
>>

et
<<

dénaturés
a.

T
out

au
long

de
l’histoire

chinoise,
les

dynasties
regnantes

ont
été

renversées
par

des
révoltes

de
paysans

opprim
és.

L
es

dynasties
des

H
an

et
des

M
ing

étaient
elles-m

êm
es

des
dynasties

de
chefs

paysans,
‘

qui
s’effo

rcéren
ta

l’origine
de

co
m

b
attre

non
seulem

ent
Ia

propriété
fonciC

re
m

ais
rnêm

e
Ic

capital
usurier

et
m

arch
an

d
(97).

L
e

xiv’
siècle,

en
E

u
ro

p
e

occidentale,
est

m
arqué

p
ar

des
o

jacqueries
>>

dans
presque

tous
les

pays
:

F
rance,

G
rande-B

retagne,
F

landre,
B

ohêm
e,

E
spagne,

etc.
L

e
xvi’

siècle
voit

Ic
dC

veloppernent
de

Ia
grande

guerrc
des

paysans
allem

ands
et

de
tendances

sociales
analogues

dans
les

villes,
oü

les
idées

révolutionnaires
les

plus
hardies

se
m

anifestent
chez

T
hom

as
M

dnzer
et

les
anabaptistes.

L
’histoire

du
Jap

o
n

du
xvii’

au
xviii’

siècle
est

m
arquee

par
de

longues
series

d’insurrections
paysannes

contre
I’exploitation

accrue
dont

la
paysan

nerie
était

victim
e

par
suite

de
la

gC
néralisation

de
l’économ

ie
m

o
n
étaire.

O
n

ne
com

pte
pas

m
om

s
de

1
100

insurrections
entre

l’année
1603

et
l’année

1863
(98).

E
n

fin
,

les
petits

artisan
s,

leurs
com

pagnons
et

leurs
valets,

ancêtres
du

p
ro

letariat
m

oderne,
se

sont
insurgés

et
contre

I’absence
de

droits
politiques

dans
les

grands
centres

urbains,
et

contre
l’exploitation

d
o
n
t

its
étaient

victim
es

de
Ia

p
art

du
capital

m
arch

an
d
’.

C
e

n
e

sont
pas

seulem
ent

les
artisans

des
villes

flam
andes

et
italiennes

M
oyen

A
ge

qui
ont

m
ené

de
tels

com
bats,

m
ais

aussi
les

des
villes

de
I’Islam

d
o
n
t

Ic
p
u
issan

t
m

o
u

v
em

en
t

in
tern

atio
n

al
des

Q
u
arm

ates
av

ait
réu

n
i

to
u
tes

les
idC

es
p
ro

g
ressistes

de
son

tem
ps

au

ix
siècle

de
n
o
tre

ère,
et

se
p
ro

lo
n
g
ea

d
an

s
q
u
elq

u
es

insurrections-i
de

guildes
u

rb
ain

es
en

A
n

ato
lie

et
a

Istan
b

u
l

ju
sq

u
’au

x
v

u
’

siècle
(100).

C
e

m
o
u
v
em

en
t

a
m

C
m

e
réussi

a
étab

lir
un

E
tat

co
m

m
u

n
iste

a
B

ah
rein

et
au

Y
em

en
q

u
i

survécut
pendant

plus
de

cent
ans

(du
X

i’
au

xii’
siècle).

>>

P
o
u
rq

u
o
i

tous
ces

m
ouvem

ents
ont-ils

C
choué

en
fait

dans
I

1.
L

a
p
rem

iere
greve

o
u
v
riè,e

quo
nous

rap
p
o
rtc

Ih
isto

ire
C

u
colic

d’ouvrie
eg

y
p
tien

s
trav

ailian
t

vers
1165

av
an

t
n

o
tre

ère,
sous

R
am

sC
s

Iii,
it

D
C

r
el-M

itdine,
Ia

n
y
c

O
uC

st
du

N
il,

près
do

T
h
eb

es
(99).

tentative
d
’ab

o
lir

l’inégalite
sociale,

soit
qu’ils

aient
été

vaincus,
soit

qu’une
fois

victorieux,
ils

aient
eux-m

ém
es

reproduit
des

conditions
sociales

analogues
a

celles
co

n
tre

lesquelles
us

s’étaien
t

rév
o

ltés’
?

P
arce

que
les

co
n
d
itio

n
s

m
atérielles

n
’étaien

t
g

u
ére

m
O

res
p

o
u
r

l’abolition
de

l’ex
p

lo
itatio

n
et

de
l’inégalite

sociales,
L

’absence
de

classes
d
an

s
Ia

p
réh

isto
jre

h
u

m
ain

e
s’explique

p
ar

le
fait

que
le

p
ro

d
u

it
social

est
en

gros
égal

an
p
ro

d
u
it

nécessaire.
L

a
division

de
Ia

société
en

classes
co

rresp
o
n
d

a
un

d
év

elo
p

p
ern

en
t

des
forces

p
ro

d
u
ctiv

es
qui

p
erm

et
d
éjà

Ia
co

n
stitu

tio
n

d
’u

n
certain

surproduit,
m

ais
pas

en
co

re
d
’u

n
su

rp
ro

d
u

jt
su

ffisam
m

en
t

g
ran

d
pour

assu
rer

l’ensem
ble

de
Ia

société
les

loisirs
nécessaires

a
l’exercice

des
fonctjons

d
’accu

m
u
latjo

n
sociale,

S
ur

Ia
base

d’un
tel

développem
ent

in
su

ffisan
t

des
forces

producrives,
Ia

réap
p
aritio

n
de

l’inégaljte
sociale,

de
Ia

division
de

Ia
sociC

té
en

classes,
m

êm
e

là
oO

cette
division

fut
m

o
m

en
tan

ém
en

t
supprim

ée,
ne

peut
pas

être
évitée

a
Ia

longue.
C

’est
Ic

m
ode

de
p
ro

d
u
ctio

n
capitaliste

qui,
p
ar

l’essor
prodigieux

qu’il
assure

aux
forces

productives,
crée
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