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EICYCLOPÉDIE DE CHIMIE INDUSTRIELLE 

G JFIJ, I COLLECTION DE VOLUMES I N - 1 8 JÉSUS G JJIJ, 

de 400 pages, illustrés de figuras, cartonnés 

B A I L L Y . L ' i n d u s t r i o d u b l a n c h i s s a g e . 1 v o l . i n - 1 8 . . . . RI fr . 

B O U A N T . L a g a l v a n o p l a s t i e . 1 v o l . i n - 1 8 5 fr . 

B O U T H O U X . L e p a i n e t l a p a n i f i c a t i o n . 1 v o l . i n - 1 8 S f r . 

CH A R A B O T . L e s p a r f u m s a r t i f i c i e l s . 1 v o l . i n - 1 8 ô fr . 

C O R E I L . L ' e a u p o t a b l e . 1 v o l . i n - 1 8 5 fr . 

G A I N . C h i m i e a g r i c o l e . 1 v o l . i n - 1 8 S f r . 

G U I C H A R D . C h i m i e i n d u s t r i e l l e . 1 v o l . i n - 1 8 S f r . 

— L ' E a u d a n s l ' i n d u s t r i e . 1 v o l . i n - 1 8 5 fr . 

— C h i m i e d u d i s t i l l a t e u r . 1 v o l . i n - 1 8 â fr . 

— M i c r o b i o l o g i e d u d i s t i l l a t e u r . 1 v o l . i a - 1 8 5 fr . 

— I n d u s t r i e d e l a d i s t i l l a t i o n . 1 v o l . i n - 1 8 S f r . 

G U I N O C 1 I E T . L e s e a u x d ' a l i m e n t a t i o n . 1 v o l . i n - 1 8 S fr . 

H A L L E R . L ' i n d u s t r i e c h i m i q u e . 1 v o j . i n -18 5 fr . 

H A L P H E N . C o u l e u r s e t v e r n i s . 1 v o l . in-18 » 5 fr . 

— L ' I n d u s t r i e d e l à s o u d e . 1 vo l . in -18 5 fr . 

H O R S I N ' - D É O N . L e s u c r e e t l ' i n d u s t r i e s u o r i é r e . 1 v o l . i n 18 . ò fr . 

JOULIN". L ' I n d u s t r i e d e s t i s s u s . 1 v o l . i n - 1 8 i f r . 

K N A B . L e s m i n é r a u x u t i l e s . 1 v o l . i n - 1 8 î> f r . 

L A U N A Y (de) . L ' a r g e n t . 1 v o l . i n - 1 8 .S f r . 

L E F E Y R E . S a v o n s e t b o u g i e s . 1 v o l . in-18 à f r . 

— C a r b u r e d e c a l c i u m e t a c é t y l è n e . 1 v o l . i n - 1 8 . . , , S fr . 

L E J E A L . L ' a l u m i n i u m . 1 v o l . i n - 1 8 i> f r . 

P E T I T . L a b i è r e e t l ' i n d u s t r i e d e l a b r a s s e r i e . 1 v o l . j n - 1 8 . à f r . 

R I C H E et H A L P H E N . L e p é t r o l e . 1 v o l . in -18 * . S fr . 

T R I L L A T . L e s p r o d u i t s c h i m i q u e s e m p l o y é s e n m é d e c i n e . . 5 fr . 

V I V I E R . A n a l y s e e t e s s a i d e s m a t i è r e s a g r i c o l e s . 1 v o l . i n - 1 8 . 5 fr . 

V O I N E S S O N de L A V E L I N E S . C u i r s e t p e a u x . I v o l . i n - 1 8 . . . . 5 fr. 

W E 1 L L . L 'or . 1 v o l . i n - 1 8 5 fr. 

W E 1 S S . L e c u i v r e . 1 v o l . i n - 1 8 S fr. 
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nBBAIRTE J . - B . BA1L1 .1EBK FT Fil S , RCE nAUTKFKni.T.TÇ 

Précis*de Physique industrielle ̂  
f e s s e u r à l ' É c o l e p r a t i q u e d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e L i m o g e s . 
I n t r o d u c t i o n p a r M. P a u l J a c q u e m a r t , i n s p e c t e u r g é n é r a l d e 
l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e . 1899 . 1 v o l . i n - 1 8 , 570 p a g e s e t 464 fig., 
c a r t o n n é . . . . i . . . . . . , . . , . . » r G i r . 

I j ' au teur e x p o s e d a n s la p r e m i è r e p a r t i e l e s fa i t s d ' e x p é r i e n c e q u i se-
p r é s e n t e n t l e p l u s s o u v e n t d a n s la v i e p r a t i q u e e t d o n n e l ' e x p l i c a t i o n 
d e c h a c u n d ' e u x . 

Il a s i m p l i f i é l e s m é t h o d e s e t l e s d e s c r i p t i o n s d ' a p p a r e i l s e t d e 
m a c h i n e s ; i l n'a d é c r i t q u e l e s a p p a r e i l s e t m a c h i n e s l e s p l u s e m p l o y é s 
d a n s l ' i n d u s t r i e , 

L a d e u x i è m e p a r t i e t r a i t e d e s g r a n d e s a p p l i c a t i o n s i n d u s t r i e l l e s d e 
la p h y s i q u e ; u n e l a r g e p a r t e s t f a i t e a u x a p p l i c a t i o n s a c t u e l l e s d e » 
« o u r a n t s é l e c t r i q u e s . 

L e l i v r e r é p o n d e x a c t e m e n t a u p r o g r a m m e d e p h y s i q u e e t d e c h i m i e 
d e » É c o l e s p r a t i q u e s d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e ; i l r e n d r a d e 
grrfhds s e r v i c e s a u x j e u n e s g e n s q u i s e d e s t i n e n t à l ' industr ie . . 

Précis de Chimie industrielle, a?o°m%\Z 
p a r P . G t j i c h a b d . 1894 . 1 v o l . i n - 1 8 jésUB d e 422 p a g e s , a v e c 

r 68 f i g u r e s , c a r t o n n é . , 5 ir-. 

Il m a n q u a i t a u x é l è v e s d e s É c o l e s i n d u s t r i e l l e s e t d e s E c o l e s d ' a r t s 
e t m é t i e r s u n v o l u m e é l é m e n t a i r e p o u v a n t s e r v i r d e r é s u m é a u c o u r s 
d u p r o f e s s e u r e t d ' i n t r o d u c t i o n à la l e c t u r e d e s g r a n d s o u v r a g e s d e 
c h i m i e i n d u s t r i e l l e . L e Précis de Chimie industrielle de M. G u i c h a r d 
v i e n t c o m b l e r c e t t e l a c u n e . s. 

M. G u i c h a r d a a d o p t é la notation atomique. Il s ' e s t a t a c h é e x c l u 
s i v e m e n t a u x a p p l i c a t i o n s p r a t i q u a s . Il a i n d i q u é l e s n o m s d e s c o r p s 
d ' a p r è s l e s p r i n c i p e s d e la nomenclature chimique internationale : c e 
l i v r e e s t l e p r e m i e r q u i s o i t e n t r é d a n s c e t t e v o i e . E m b r a s s a n t à lai 
f o i s l a Chimie minérale e t organique, i l a p a s s é e n r e v u e l e s dif férents , 
é l é m e n t s e t l e u r s d é r i v é s , e n s u i v a n t m é t h o d i q u e m e n t la c l a s s i f i c a t i o n 
a t o m i q u e , e t e n i n s i s t a n t s u r l e s q u e s t i o n s i n d u s t r i e l l e s . Ce l i v r e s e r a 
t r è s u t i l e a u x p r o p r i é t a i r e s , d i r e c t e u r s e t c o n t r e m a î t r e s d ' u s i n e s . 

Précis d'Hygiène industrielle, r s : 
d e c h i m i e e t d e m é c a n i q u e , p a r l e D* F é l i x BBÉMOND, i n s p e c t e u r -
d é p a r t e m e n t a l d u t r a v a i l , m e m b r e d e la C o m m i s s i o n d e s l o g e m e n t s 
i n s a l u b r e s . 1893. I v o l . i n - 1 8 J é s u s d e 384 p a g e s , a v e c 122 fig. 5 fiv 
L e Précis d'hygiène industrielle a é t é r é d i g é p o u r r é p a n d r e l a 

c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i p t i o n s n o u v e l l e s d e l a lo i d u 2 n o v e m b r e 1892 
e t p o u r f a c i l i t e r s o n e x é c u t i o n . V o i c i r é m u n é r a t i o n d e s p r i n c i p a l e s 
d i v i s i o n s d e c e t o u v r a g e : U s i n e s , c h a n t i e r s e t a te l i ers , v a t m o s p h è r e 
d u t r a v a i l : g a z , v a p e u r s e t p o u s s i è r e s . H y g i è n e d u m i l i e u i n d u s t r i e l : 
f r o i d , c h a l e u r , h u m i d i t é . Malad ie s p r o f e s s i o n n e l l e s : m a t i è r e s i r r i t a n t e s T 

t o x i q u e s e t i n f e c t i e u s e s . O u t i l l a g e i n d u s t r i e l : m o t e u r s d i v e r s , o r g a n e » 
d a n g e r e u x e t a p p a r e i l s p r o t e c t e u r s . A c c i d e n t s d e s m a c h i n e s e t d e » 
o u j i l s . P r e m i e r s s e c o u r s - D o c u m e n t s l é g i s l a t i f s e t a d m i n i s t r a t i f s . 
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3 F r . 5 0 J 
COLLECTION DE VOLUMES IN-lt 3 F r . 5 0 | 

d e 3 0 0 à 4 0 0 p a g e s . I l l u s t r é s d e f i g u r e s 

C A Z E N E U V E . La c o l o r a t i o n d e s v i n s . 1 v o l . i n - 1 6 . 3 fr. 50 

D U C L A U X . L e l a i t . 1 v o l . i n - 1 6 J 3 fr . 50 

G A L L O I S . L a p o s t e . 1 v o l . i n - 1 6 , . i 3 fr . 50 

G R A F F 1 G N Y (DE). La n a v i g a t i o n a é r i e n n e . 1 v o l , in-IG 3 fr. 50 

L E F È V R E . L a p h o t o g r a p h i e . 1 v o l . i n - 1 6 . . 3 fr . 50 

L E V E R R I E R . La m é t a l l u r g i e . 1 v o l . i n - 1 6 3 fr. 50 

MONT1LLOT. La t é l é g r a p h i e a c t u e l l e . 1 v o l . in-IG 3 fr. 5 0 

S A P O R T A . C h i m i e m o d e r n e . 1 v o l . i n - 1 6 3 fr. 50 

SCHOELLER, L e s c h e m i n s d e f e r . 1 v o l . in-IG 3 fr . 50 

PETITE BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE 

2 F r . I COLLECTION DE VOLUMES iif-ie 2 Fr. 

d e 2 0 0 p a g e s . I l l u s t r é s d e f i g u r e s 

B A S T I D E . L e s v i n s s o p h i s t i q u é s . 1 v o l . i n - 1 6 : 2 fr. 

B I E T R I X . L e t h é . 1 v o l . i n - 1 6 2 fr-

B O É R Y . L e s p l a n t e s o l é a g i n e u s e s . 1 v o l . i n - 1 6 . . . . î fr. 

C A U V E T . L ' e s s a i d e s f a r i n e s . 1 v o l . i n - 1 6 . . . ,. 2 fr. 

G I R A R D e t B H É V A N S . L a m a r g a r i n e e t l e b e u r r e a r t i f i c i e l . 

1 v o l . in-16 2 fr. 

H U B E R T . L ' a r t d e f a i r e l e c i d r e . I v o l . i n - 1 6 2 fr. 

M O N A V O N . L a c o l o r a t i o n a r t i f i c i e l l e d e s v i n s . 1 v o l . i n - I G . . . 2 fr. 

P A S S Y . L ' a r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e . 3 v o l . i n - 1 6 . C h a q u e , 2 fr. 

S A P O R T A ( H Ï ) . C h i m i e d e s v i n s . 1 v o l . i n - 1 6 . . . , 2 fr. 

iKYOI FRANCO COUTRE Un MANDAI SU!) LA POSTE 

(3) 
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E N C Y C L O P É D I E I N D U S T R I E L L E 

L ' I N D U S T R I E 

A G R I C O L E 
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D U MÊME A U T E U R : 

L a p r o p r i é t é , c o n s t i t u t i o n , e s t i m a t i o n , a d m i n i s t r a t i o n . M o n t p e l l i e r , 
1 8 8 5 , 1 v o l . i n - 1 2 . 

L e s E n t r e p r i s e s a g r i c o l e s : a d m i n i s t r a t i o n , d i r e c t i o n . M o n t p e l l i e r , 
1890 , 1 v o l . i n - 1 2 . 

L I B R A I R I E J . - B . B A I L L I E R E E T F I L S 

B E R G E R ( E . ) . — L e s P l a n t e s p o t a g è r e s e t l a C u l t u r e m a r a î c h è r e , 
1 8 0 3 , 1 v o l . i n - 1 8, 404 p . , fil fig., c a r t . (H. C. If.). 4 f r . 

HO LIANT ( E . ) . — L e T a b a c , c u l t u r e e t i n d u s t r i e . 1900, 1 v o l . i n - l S 
d o 400 p a g e s a v e c f ig. , c a r t . (Encycl. industr.). : S f r . 

B O U T U O U X . — L a P a i n e t l a P a n i f i c a t i o n . 1897, "1 v o l . i n - 1 8 J é s u s 
d e 357 p , a v e c 56 l i g - , c a r t o n n é (Encycl. industr.) 5 f r . 

B R O C G H 1 ( P . ) . — T r a i t é d e Z o o l o g i e a g r i c o l e e t i n d u s t r i e l l e , c o m 
p r e n a n t l a p i s c i c u l t u r e , l ' o s t r é i c u l t u r e , l ' a p i c u l t u r e et l a s e r i c u l 
t u r e , 1 v o l . g r . i n - 8 d e 984 p a g e s , a v e c 603 f i g . , c a r t . . . . 18 f r . 

B U C 1 I A R D — L e m a t é r i e l a g r i c o l e . M a c h i n e s , o u t i l s , i n s t r u m e n t s 
e m p l o y é s d a n s l a g r a n d e et l a p e t i t e c u l t u r e . 1 8 9 1 , 1 v o l . i n - 1 8 
J é s u s d o 334 p . , a v e c 142 f i g . , c a r t . (Bibl. des conn, utiles). 4 f r . 

C O R N EVI N ( C h . ) . — T r a i t é d e Z o o t e c h n i e g é n é r a l e . 1 8 9 1 . 1 v o l . 
g r . i n - 8 d e 1088 p a g e s , a v e c 2 0 ì l i g u r e s 22 f r . 

— T r a i t é d e Z o o t e c h n i e s p é c i a l e . 1, L e s O i s e a u x d e b a s s e - c o u r , 
1895 . 1 v o l g r . i n - 8 d e 300 p a g e s , a v e c 11G l i g . e t p l . c o l o r . S i r . 

11 . L e s P e t i t s M a m m i f è r e s d e la b a s s e - c o u r e t d e l a m a i s o n 
( l a p i n s , c h a t s e t c h i e n s ) . 189ti, 1 v o l . g r . i n - 8 d e 408 p a g e s , a v e c 
88 f i g u r e s et 2 p l a n c h e s c o l o r i é e s 10 f r . 

I l l L e s P o r c s . 1898 , 1 v o l . g r . i n - 8 d e 150 p . , a v e c f ig . 4 f r . 

D E N A I F F E . — M a n u e l p r a t i q u a d e C u l t u r e f o u r r a g è r e . 1893 , 1 v o l . 

i n - 1 6 d e 300 p i i g e s , a v e c l i g u r e s (Bibl. dea EOJIN. utiles).. 4 f r . 

GAIN t E . ) . — P r é c i s d e C h i m i e a g r i c o l e , n u t r i t i o n d e s v é g é t a u x , 
c o m p o s i t i o n c h i m i q u e d e s v é g é t a u x , f e r t i l i s a t i o n d u s o l , c h i m i e 
d e s p r o d u i t s a g r i c o l e s . 189b , 1 v o l , i n - 1 8 d e 436 p . o t 93 l i g . , 
c a r t o n n é (Encycl. industr.) 5 f r . 

G I J I C H ARD ( J . ) . — T r a i t é d e D i s t i l l e r i e . 1 8 9 5 - 1 8 9 6 , 3 v o l . i n - 1 8 
j é s u s 40!) p a g e s , a v e c l i g u r e s , c a r t . (Encycl. industr)... 15 f r . 

I , C h i m i e d u d i s t i l l a t e u r . — I I . M i c r o b i o l o g i e d u d i s t i l l a t e u r . — 
I I I . I n d u s t r i e d e la d i s t i l l a t i o n . — C h a q u e v o l u m e s e v e n d s é p a 
r é m e n t -. 5 f r . 

G I J Y O T (E ) — L e s A n i m a u x àa l a F e r m e . 1 890, 1 v o l . i n 16 d e 
3 i i p . , a v e c 146 l i g . , c a r t . (Bibl. des conn, utiles) 4 i r . 

' H O R S I N - D É Ò . N ( P . ) — L e s u c r e e t l ' I n d u s t r i e s u c r i è r e . 1894 , 1 v o l . 
i n - l S j é s u s d o 403 p . , a v e c 83 fig., c a r t . (Encycl. Industr.) 5 f r . 

P E T I T ( P . ) . — L a B i è r e e t l ' I n d u s t r i e d e l a B r a s s e r i e . 1 8 9 3 , 1 v o l . 
iu - lG d e 4 3 3 p . a v e c 74 t i g . , c a r t . (Encycl. Industr .j ..... 5 f r , 

V E S Q I I E . — T r a i t é d e B o t a n i q u e a g r i c o l e e t i n d u s t r i e l l e . 1 8 8 5 , 
1 v o l . i n - 8 d e 970 p . , a v e c 598 l i g . , c a r t o n n e 18 f r . 

"VIVIER. — A n a l y s e e t E s s a i d e s M a t i è r e s a g r i c o l e s , 1897, 1 v o l . 
ï n - l f l d e 330 p . , a v e c l i g . , c a r t . (Encycl. Industr.) 5 f r . 
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F . C O N V E R T 

P r o f e s s e u r d ' É c o n o m i e r u r a l e h l*Ins»tïfut na l îuna l ; igronornique 

L ' I N D U S T R I E 

A G R I C O L E 

C L I M A T , S O L , P O P U L A T I O N " . 

P I . A N T . E S A L I M E N T A I R E S : Céréules el "Pommes 
de terre. 

P L A N T E S I N D U S T R I E L L E S : Betterave à sacre, 
Plantes textiles el oléagineuses, Vigne et 
Vin. 

P n o n u r r s A N I M A U X : Travail, Viande^ Laine et 

P A R I S 

L I B R A I R I E J . - R . B A I L L I È 11 E Ë T W r S 

iç). Rue IlaiiteFeiiilIp, près du boulevard Saint-fïermain. 

I ç»û i 
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PRÉFACE 

L ' a g r i c u l t u r e a r é a l i s é d e s p r o g r è s c o n s i d é r a b l e s 
d a n s le c o u r s d u s iècle q u i v i e n t d e s ' é c o u l e r . S e s 
m é t h o d e s d e t r a v a i l n ' o n t c e s sé d e se p e r f e c t i o n n e r , 
m a i s , e n m ê m c t e m p s , sa s i t u a t i o n é c o n o m i q u e s ' e s t 
p r o f o n d é m e n t m o d i f i é e . 

N o s c u l t i v a t e u r s s o n t p a r v e n u s à a c c r o î t r e , d a n s 
d e t r è s f o r t e s p r o p o r t i o n s , la p r o d u c t i o n d e n o t r e s o l ; 
i l s é p r o u v e n t m a i n t e n a n t d e s diff icul tés q u ' i l s n e 
s o u p ç o n n a i e n t p a s a u t r e f o i s p o u r le p l a c e m e n t d e 
l e u r s r é c o l t e s . A u s s i , a p r è s s ' ê t r e l o n g t e m p s p r é o c 
c u p é s s u r t o u t d e l ' a m é l i o r a t i o n d e l e u r s p r o c é d é s 
t e c h n i q u e s , e t s a n s r e n o n c e r à p e r s é v é r e r d a n s u n e 
vo ie d a n s l a q u e l l e i l s o n t o b t e n u d e s r é s u l t a t s si r e 
m a r q u a b l e s , i l s s ' a t t a c h e n t d e p l u s en p l u s m a i n t e 
n a n t à l ' é t u d e d e s p r o b l è m e s q u e s o u l è v e la v e n t e d e 
l e u r s p r o d u i t s . L a c o n n a i s s a n c e d e s r e s s o u r c e s d o n t 
i ls d i s p o s e n t , d e s q u a n t i t é s d e d e n r é e s d i v e r s e s q u ' i l s 
o n t à l i v r e r à l a c o n s o m m a t i o n , ce l le d e l ' o r g a n i s a 
t i o n d u m a r c h é n a t i o n a l e t d u m a r c h é i n t e r n a t i o n a l 
l es i n t é r e s s e n t d ' u n e m a n i è r e t o u t e s p é c i a l e , à u n 
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L'INDUSTRIE AGRICOLE 

M O Y E N S D E P R O D U C T I O N . — P R O D U I T S 

PREMIÈRE PARTIE 

CLIMAT, SOL, POPULATION 

C H A P I T R E P R E M I E R 

L e c l i m a t e t le so l . 

S i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e , s u r f a c e , t e r r i t o i r e . — 
La France est comprise en t re 4 2 ° 2 o ' et 5 i °6 ' de la t i tude 
no rd . Sa la t i tude correspond à celle de l'AIIcmag-no du 
Sud , de la Suisse , de l 'I talie septentr ionale , de l 'Autr iche-
H o n g r i e et de la Russ ie mér id iona le en Europe , du nord 
des Eta ts -Unis et de quelques rég ions du Canada mér i 
dional en Amér ique . P a r rappor t au méridien de Par i s , 
elle s 'étend de 7°8' à l 'ouest à / | ° 5 2 ' à l 'est. 

L 'é tendue de notre ter r i to i re s'est modifiée depuis la 
deuxième moit ié de ce siècle, d 'une p a r t , p a r l 'annexion de 
la Savoie et du comté de Nice, en 1860, qui lui a appor té 
i . 27G mil le hectares , et, d 'aut re par t , pa r la perte de l 'Al
sace-Lorraine, qu i l 'a rédui te de i .^oo mille hectares. La 
superficie totale de la France qui était , avant 1860, de 
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53.028 mil le hectares , s'est élevée ensui te à 54.3o6 mille 

hec t a re s ,pour redescendre , après 1 8 7 1 , à 5 2 . 8 5 7 . 1 9 g hec

ta res , soit 1 7 1 mil le hectares de m o i n s qu ' avan t 18Ü0. 

Au point de vue de la surface , la F r a n c e vient, eu Eu

rope, après la Russ ie , qui occupe 5 4 1 mil l ions d 'hectares , 

et F Aut r i che-Hongr ie , qui comprend , dans ses l imites, 62 

mil l ions d 'hec tares . Notre ter r i to i re est u n peu inférieur 

pa r ses d imens ions à celui de l 'A l lemagne , légèrement 

supér ieur à celui d e ' l a Norvège , de l 'Espagne et de la 

Suède , heaucoup p lus élevé que celui de la Grande-Bre

tagne ( 3 i mi l l ions et demi d 'hectares) , de l 'Italie (20 mil 

lions d 'hectares) , du P o r t u g a l , de la Grèce, de la Suisse, 

du D a n e m a r k , de la Be lg ique . Hor s d 'Europe , les E ta t s -

Un i s comprennen t g34 mil l ions d 'hectares , 17 à 18 fois 

p lus que la F r a n c e . 

L ' E u r o p e présente , dans son e n s e m b l e , u n e homogénéi té 

qu 'on n 'observe pas dans les au t res part ies du monde . Les 

espaces improduct i f s , m o n t a g n e u x ou déser t iques, y sont 

relat ivement res t re in ts et assez r égu l i è remen t répar t is sur 

toute sou é tendue , les richesses minéra les qu'elle possède 

sont fort d i sséminées . 11 n 'y a donc p a s , entre un Etat eu

ropéen et un a u t r e , des différences auss i marquées , q u a n d 

on les considère pa r r appor t à leur é tendue, que celles 

qu 'on peut relever en Afr ique, en Asie ou en A m é r i q u e . 

La F rance , en par t icu l ie r , r é s u m e assez bien le conti

nent auque l elle appar t ien t ; elle a, en ou t re , ses caractères 

part icul iers qui ajoutent à l ' intérêt de son étude économi

que . 

Si impor tan te que soit la notion de la surface, môme 

dans un milieu où elle se présente sous des aspects à peu 

près uni formes , elle d e m a n d e à être complétée, pour cha

que pays , pa r celle des ressources industr ie l les , commer

ciales et agricoles qu' i l peut, me t t r e en œuvre . 

En ce qu i concerne les opéra t ions agr icoles , les seules 
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que nous ayons à examiner , les moyens de production dont 

disposent les cul t ivateurs dépendent non exclusivement, 

mais essentiel lement, de lu na tu re du cl imat et du sol. 

C'est le point su r lequel nous devons d 'abord nous ar rê ter . 

Le c l i m a t : z o n e s c u l t u r a l e s . — Le climat domine 
tout en ag r i cu l tu re . C'est lui qui impose certaines cul tures 
et qui en r end d ' au t res impra t i cab le s . Si, à la vérité, on 
peut le modifier dans une cer taine m e s u r e , l 'action dont 
on dispose à son éga rd est fort res t re inte . Sauf quelques 
exceptions, qui ne sont pas susceptibles de se général iser , 
le cul t ivateur est obligé de se plier à ses exigences. 

Du sud au nord , ou plus exactement au nord-est de la 
F r ance , la t empéra tu re moyenne va en s 'abaissant de i5 ou 
l6° à g ou i o D . Notre cl imat est ainsi celui de la zone tem
pérée ; il ne compor te ni g r a n d s froids, ni chaleurs exces
s ives . La répart i t ion des pluies est éga lement assez u n i 
forme. La quant i té d 'eau qu i tombe annue l l emen t su r le 
sol représente , comme l imites ex t rêmes , de o,5o à 1 m. 
de h a u t e u r pa r an ; elle oscille a insi a u t o u r de o m. ^ô . 

Modéré par tout , notre cl imat comporte cependant , d 'un 
point à u n au t r e de no t re terr i toi re , des différences qui se 
t raduisent par la prédotninence, en ag r i cu l tu re , de certai
nes p lantes su r d ' au t res . Sauf sur les hautes mon tagnes , 
la cul ture du blé est possible p a r t o u t ; elle se d is t ingue 
seulement , d 'un endroi t à u n au t re , p a r les variétés a d o p 
tées. Mais cotte cu l ture est u n e de celles qui se prêtent le 
mieux a u x condi t ions météorologiques les p lus d issem
blables . D 'au t res plantes ne se plient pas a u x mêmes 
écarts de t empéra tu re et d ' humid i t é , et leur habi ta t , p lus 
restreint , dé termine des rég ions cu l tura les assez bien 
déterminées . 

De ces régûons, la p lus méridionale est celle que carac
térise l 'orang-er. Cet a rb re , si recherché dans nos j a rd ins 
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d ' ag rémen t , ne résis te , en pleine te r re , aux froids de l ' h i 

ver, que su r les par t ies les plus abri tées du l i t toral m é d i 

ter ranéen. On ne l e t rouve guè re que de Cannes à Menton . 

Si parfois lo the rmomèt re descend, su r la côte ensoleillée 

qui s 'étend de l 'une h l ' au t re de ces villes, au-dessous de 

zéro, ce n 'est qu 'accidentel lement et pas sagè remen t . D ' a u 

tres plantes délicates et frileuses, comme la cassie , la tubé

reuse , l 'héliotrope, la violette de P a r m e , la rose de D a m a s , 

l ' immorte l le d 'Or ien t , sont à peu près aussi ex igean tes et 

ne réuss issent bien que sous le m ê m e ciel. 

Au-des sus de cette première rég ion , qui est celle de 

l ' o ranger , s 'étend celle de l 'olivier, qui est non inoins ca

rac tér i s t ique . L'olivier s 'accommode cependan t d 'une 

tempéra ture sensiblement inoins élevée, m a i s il lui faut 

l ' a tmosphère sèche du m i d i . Sa cu l tu re , r e s se r rée entre les 

Cévennese t les Alpes , ne dépasse pas Monté l imar au nord . 

L a v igne , dont la zone enserre les rég ions précédentes , 

ne souffre que r a r emen t chez nous des froids de l 'hiver , 

ma i s elle redoute les gelées du p r i n t e m p s . Il lui faut, 

pour m û r i r ses fruits, des cha leurs cont inues j u squ ' en 

a u t o m n e . De l 'extrême mid i , sa cu l tu re s 'étend j u s q u ' a u x 

dépa r t emen t s de la Loire-Infér ieure , de Seiue-et-Oise, de 

l 'Aube, d e l à Meuse et de Meurthe-e t -Mosel le , voire m ê m e 

de l 'Aisne et des Ardennes . A par t nos dépa r t emen t s du 

nord , i l n ' y a q u e c e u x d u mass i f central qui ne la compor

tent pas . Si sou a i re cu l tura le est très vaste, elle est cepen

dan t é t roi tement localisée dans chacun de ses centres de 

p r o d u c t i o n . O n trouve des v ignes de Perpigrian à Pa r i s et 

de Nan tes à Nancy , mais on n ' en t rouve pas sur tous les 

points in te rmédia i res . Aussi ne. suffit-il pas , pour dresser 

u n e carte du v ignoble f rança is , d 'en t racer les l imites 

ex t rêmes , il faut encore en représenter les détails dans 

tous les mi l ieux. P o u r compléter enfin la géograph ie de 

la v igne , il serait nécessaire de subdiviser le terri toire 
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qu'el le occupe su ivant les variétés de cépages p r inc ipaux de 
chaque contrée. L ' a r a m o n et la c a r i g n a n n e , p a r exemple , 
ne v iennen tb ien que dans les par t ies infér ieures du bass in 
du Rhône ; la syrha ne dépasse pas Lyon a u nord ; le 
cot, le sauv ignon , la folle b lanche ne réussissent q u e 
sous le cl imat p lus h u m i d e du sud-oues t ; le pinot et le 
g a m a y , dans l 'est, etc. 

La p lupa r t des p lantes cultivées révéleraient d 'au t res 
nuances in téressantes d a n s le cl imat de la F r a n c e ; on en 
sais i ra i t de non moins curieuses en s ' a r rê tan t à l 'é tude de 
la d is t r ibut ion de nos essences forestières. C'est ainsi que 
le chêne l iège, le chône vert et le pin d 'Alep révéleraient 
la sécheresse du c l imat mér id iona l ; le pin m a r i t i m e , la 
t empé ra tu r e p lus h u m i d e du sud et du cent re ouest ; les 
chênes rouvre ou pédoncule , le hêtre et le c h a r m e , nos 
rég ions tempérées ; le hôtre, le sapin et l 'épicéa, nos 
rég ions froides et m o n t a g n e u s e s . L ' o r a n g e r , l 'olivier, la 
v igne et le blé m o n t r e n t cependant les aspects d o m i n a n t s 
de notre cl imat , ceux qu ' i l convient de met t re en lumière 
et près desquels les au t re s ne sont que secondaires . 

Dans chaque zone eu l tu ra le , les variat ions c l imaté r iques 
annuel les sont la cause dé te rminan te des différences qu 'on 
observe dans les résul ta ts de l 'exploitation du sol. Su ivan t 
que le t emps est plus ou mo ins favorable, les récoltes sont 
abondan te s ou médiocres , quel que soit le m o d e de cul
ture adopté . C'est a insi qu ' i l y a des années à four rages , 
d ' au t res à blé ou à vin, dont la supérior i té ne s 'explique 
q u e pa r les c i rconstances météorologiques qu i ont plus 
spécialement favorisé cer taines p roduc t ions . 

Le sol : p l a i n e s e t m o n t a g n e s . — Sans être auss i 
désa rmé contre le sol que contre le cl imat, le cul t ivateur a 
cependant avantage , le plus souvent , à choisir les opéra
t ions qui s 'accommodent le mieux du ter ra in su r lequel il 
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est é tabl i . De profondes t r ans fo rmat ions agricoles ont pu 

être entrepr ises avec succès ; les i r r iga t ions et les assai

nissements ont parfois c h a n g é , d a n s des contrées ent iè

res , les condit ions de la c u l t u r e ; il en est de même des 

chau l agese t , dans une moindre propor t ion ,des co lmatages , 

des dessalements , etc. On a été j u s q u ' à conquér i r avec g r a n d 

profit des t e r ra ins sur la mer , comme les mueres du nord 

et les polders de la Vendée ; que lques te r ra ins mêmes 

ont été créés de toutes pièces. Toutes ces opéra t ions , si 

r emarquab l e s qu 'el les soient, ne sont pas susceptibles de 

p rendre une bien g r a n d e extension. Après comme avant , 

sauf dans le cas d 'appor t de terres , la na tu re du sol reste 

un des é léments avec lequel il faut comp te r ; elle repara î t 

sous les amél iorat ions les plus considérables . 

Les qual i tés agricoles des sols tiennent, su r tou t au 

relief de leur surface et a u x format ions géologiques dont 

ils dér ivent . 

Sous le r appor t du relief du sol, la F rance se divise en 

deux par t ies pr inc ipales : elle comprend u n e vaste région 

de pla ines , et une au t r e , à peu près ég-ale, de p la teaux et 

de m o n t a g n e s . Les pla ines , dont l 'a l t i tude ne dépasse pas 

200 mèt res , forment une région cont inue qui s 'étend de 

l 'Océan et de la Manche aux Cévennes, au massi f des 

montagnes centrales et a u x p la teaux du nord-est . Si on se 

contentai t de vouloir les dél imiter gross ièrement on pourra i t 

dire qu'el les sont séparées de la par t ie hau te par une l igne 

droite qui va de Rayonne, à Givet. Nos g r a n d s bassins de 

la Gi ronde , de la Loire et de la Seine sont à peine divisés, 

entre eux, d a n s leur par t ie occidentale, par de légères 

surélévat ions de t e r ra in . En dehors de ce g r a n d ensemble 

de plaines basses , on en t rouve d ' au t res , mais beaucoup 

moins étendues dans la vallée du R h ô n e . Ce sont , en ra i 

son de leur un i formi té qui simplifie tous les t r avaux de 

la cu l tu re , et de leur faible a l t i tude qui leur assure un 
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climat par t i cu l iè rement doux , les surfaces les plus favo
rables a u x ent repr ises agricoles , celles qui comportent la 
plus g r a n d e variété de p lan tes cultivées, avec les p lus 
g randes facilités d 'association entre elles sous forme d 'as
solements d ivers . 

Notre pr incipale région de p la teaux est celle qui se 
développe pa r é tage des p la ines du nord-oues t à la fron
t ière de l'est. Le cl imat y est p lus rude , l 'hiver p lus 
froid, l'été p lus sec. Ce sont encore, p a r suite de leur faible 
élévation, qui ne dépasse pas L\O<J mèt res , et de leur un i 
formité , les modes de cu l tu re des pays de plaines qui y 
p rédominen t , avec des différences secondaires seulement 
d 'appl ica t ions . 

Les m o n t a g n e s , au contra i re , qui o c c u p e n t u n c i n q u i è m e 
environ de not re terr i toi re , présentent à l 'exploitat ion du 
sol dos condi t ions abso lumen t différentes.Que ce soient de 
pu issan tes cha înes , p lus ou moins découpées, comme les 
Alpes, r ig ides et a l longées, comme les Pyrénées ou le 
J u r a , un assemblage do mass i fs comme les m o n t a g n e s du 
Centre de la F r ance , la c h a r r u e y t rouve peu d'espaces 
favorables à ses évolut ions . Ce sont les p â t u r a g e s ainsi 
que les forêts qui se subs t i tuen t a u x cul tures o rd ina i res . 
Souvent , du reste, la période de végétat ion est t rop courte 
pour qu 'on puisse y cult iver le blé ; on n 'en f a i t , quand on 
le peut , que pour les besoins immédia t s de la consomma
t ion. 

O r i g i n e g é o l o g i q u e d e s t e r r a i n s . — A conditions 
égales de cl imat et d 'a l t i tude , l 'or igine géologique dessols 
est la cause dé te rminan te des modes d 'exploi tat ion. C'est 
en s'y repor tan t que M. Risler , directeur de l ' Ins t i tu t ag ro 
nomique , a pu expl iquer , non seulement le choix des opé
ra t ions an imales et végétales qui ont prévalu dans nos 
différents centres de product ion, ma i s encore les procédés 
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de cu l tu re qui y ont été appl iqués , et j u s q u ' a u x par t icu

lari tés les p lus r emarquab le s de leur économie ru ra l e et 

m ê m e sociale . 

Nos te r ra ins agricoles proviennent de formations très 

variées. Sans examiner en détail les étages auxque l s ils 

appar t i ennen t , on peut d i s t inguer leurs caractères géné 

r a u x en considérant s implement les g r a n d s g roupes géo

logiques dont ils dér ivent . 

Ce sont d ' abord les t e r ra ins qu i proviennent de la désa

gréga t ion des roches éruptives anciennes et ceux des 

différentes périodes de l 'ère p r ima i r e , p a r m i lesquels domi

nen t chez nous les sols formés pa r la décomposit ion des 

roches pr imit ives , du g ran i t é sur tou t . S'ils sont r iches en 

potasse , ils sont pauvres en chaux et en acide phosphor i -

que, et ne peuvent donner , sans a m e n d e m e n t s calcaires, 

ni blé, ni trèfle, ni l é g u m i n e u s e s ; on se bo rne à y cult iver 

du seigle, de l 'avoine, du sar ras in et des pommes de t e r re ; 

les landes y occupent de vastes surfaces. Il n 'en est pas qu i , 

d 'une man iè re généra le , opposent p lus de difficultés à une 

cu l tu re product ive . La Bre t agne et le plateau central sont 

les deux régions qu i , par leur é tendue , en donnen t l ame i l -

leure idée; on en t rouve d ' au t res dans le Bocag'e de la 

Vendée , d a n s les Ardennes , les Vosges , le Morvan . Le 

sable, les g rès , l ' a rg i le , en const i tuent les é léments essen

tiels. Leur superficie totale représente près du t iers de l'é

t endue de la F r a n c e et, sauf de t rop ra res exceptions, 

comme celles qui se r appor ten t au Beaujolais avec ses r i 

ches vignobles , ils n'offrent que de médiocres ressources 

à l ' industr ie agr icole . 

Ce sont ensuite les t e r ra ins qu i reposent su r les forma

tions de l 'ère secondaire , t n a s i q u e , j u r a s s i q u e et crétacée, 

dont le développement est presque égal à celui des t e r ra ins 

de l 'ère p r imai re , r eprésen tan t un t iers de la superficie de 

la F rance . Ils se d i s t inguen t des précédents pa r la propor-
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lion ord ina i rement élevée de carbonate de chaux qui ent re 
dans leur composi t ion. La variété des cul tures y est plus 
g r a n d e et les r endemen t s y a t te ignent des chiffres élevés. 
Quelques-uns , formés par les argi les du l ias , portent de 
r iches p â t u r a g e s ; d ' au t res , des vignobles r e n o m m é s . Ils 
se présentent parfois auss i (étages j u r a s s ique et crétacé) 
sous forme de p la teaux qui ne re t iennent pas suffisam
m e n t les eaux et souffrent de la sécheresse. Ces t e r ra ins 
enveloppent , comme d 'une ceinture , tout le bass in de 
P a r i s ; ils couvrent de g r a n d s espaces dans l 'ouest de la 
F r ance , le Berr i , la Bou rgogne , les Alpes, le J u r a , la 
C h a m p a g n e , etc. 

Les différences dans la n a t u r e des t e r ra ins , p lus accusées 
dans l ' è r e s e c o n d a i r e q u e d a n s l ' è r e pr imaire , le sont d a v a n 
tage encore, avec la pér iode tert iaire qui vient après dans 
l 'ordre du t emps . Il est p lus difficile de donner une idée 
généra le des sols qui en dér ivent et il faut étudier leurs 
subdivis ions avec p lus de dé ta i l s ; ils compor ten t plus de 
types . Chacun d 'eux, cependant , a des caractères assez 
ne ts et c o m m u n i q u e à cer taines rég ions par t icul ières des 
aspects d 'un i formi té r e m a r q u a b l e . La Beauce, la Bresse, 
les plaines de Guyenne et de Gascogne , la Bric , le pays 
de Caux sont des exemples de pays qui l eur doivent leur 
un i t é cu l tú ra le , ils comptent p a r m i les p lus riches de la 
F r a n c e . D ' au t r e s contrées, reposant s u r des sols de cette 
môme période, sont moins fertiles et môme réputées pour 
leur pauvre té , comme la Sologne et le Brenne , m a i s elles 
ne couvrent que des espaces re la t ivement res t re in ts . Ce 
sont en définitive nos plaines ter t ia ires qui const i tuent les 
par t ies les mieux cultivées et les p lus fertiles de notre 
ter r i to i re , celles qui évoquent l ' idée de nos pr incipales r i 
chesses agr icoles . C o m m e étendue totale, leur surface est 
infér ieure d 'un tiers environ à celle des te r ra ins de l 'ère se
c o n d a i r e ; elle représente le quar t de l 'é tendue de la F rance . 

1. 
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Les terra ins de l 'ère moderne ou qua te rna i re n 'ont , en 

F r a n c e , q u ' u n e superficie assez faible, couvrant environ 

u n dixième du ter r i to i re , mais ils forment auss i , à côté de 

sols médiocres , d 'aut res sols, d 'une g r a n d e fertilité. 

Ainsi , nos g r a n d e s divisions géologiques ,cel les des ères 

p r ima i r e , secondai re , ter t ia i re et qua te rna i r e , ont donné 

naissance à des te r ra ins qui forment, par g r a n d e s caté

gor ies , des étendues d i f fé ren tes de notre terr i toire , mais 

qui présentent d ' au tan t p lus de ressources à la cul ture 

qu 'el les cor respondent à des époques moins reculées. 

Le r é g i m e d e s e a u x . — L 'ac t ion du cl imat et du sol 

sur l 'organisa t ion agricole d 'un pays se complète par celle 

du rég ime des eaux qu i , en fait, n 'en est que la consé

quence. Il suffit de je ter les j e u x su r une carte de F rance , 

[jour voir qu ' i l n 'y a pas , sous le r appor t de l ' abondance 

des eaux , de différences bien accusées entre nos diverses 

rég ions . 

Nos rivières, qui d ra inen t le terr i toire plutôt qu'elles ne 

l 'ar rosent , p rennent naissance un peu par tou t . Mais pen

dan t que cer taines ter res conservent leur humid i t é et ne 

s 'égout tent que len tement , d ' au t res laissent filtrer r a p i d e 

m e n t les eaux.de pluie qui s 'écoulent dans leur sous-sol et 

sont plus exposées à souffrir de la sécheresse. Su r certains 

points , en outre, les sources abonden t et se t rouvent par

tou t ; su r d 'au t res elles ne se mon t r en t q u ' a u fond des 

vallées, ent re tenues par des nappes sou te r ra ines qui y ont 

une issue. 

De là des cul tures différentes, selon qu'elles exigent des 

ter res plus ou moins fraîches, et des méthodes d 'économie 

r u r a l e spéciales à chaque mil ieu. La mult ipl ic i té des sour 

ces permet , comme l'a fait r e m a r q u e r encore M . Risler , 

la disséminat ion des habi ta t ions et des fermes qui donne 

a u x pays gran i t iques un aspect spécial. Dans d 'autres 
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formations, par exemple d a n s les te r ra ins ju rass ique et 

crétacé, les hab i t an t s sont forcés de se g roupe r en g r a n d s 

vi l lages , le long des rares cours d'eau qn i les t raversent , 

et d ' abandonne r à la vaine pâ tu re ou à u n e cul ture t rès 

extensive les p la teaux qui séparent les agg loméra t ions de 

popula t ions . 

Les d é b o u c h é s . — Le cl imat, l 'eau et le sol ne sont 
cer ta inement pas les seules causes de la dis t r ibut ion des 
cu l t u r e s ; elles s 'expl iquent aussi pa r les ressources n a t u 
relles et économiques de chaque contrée, mais ces res 
sources, dont l ' influence est quelquefois p r édominan te , 
ne j o u e n t le p lus souvent q u ' u n rôle secondaire dans les 
modes d 'exploi tat ion. Sans avoir perdu leur impor tance , les 
débouchés n 'ont p lus la m ê m e action qu 'au t re fo is ; ils n 'ex
pl iquent guè re la préférence accordée à certaines opéra
tions cul tura les que dans le voisinage des villes. Nos 
g r a n d e s product ions agr icoles , celles des céréales et du 
bétail , sont à peu de chose près aussi bien à leur place en 
u n endroit qu 'en u n au t re , si les condit ions p u r e m e n t ag r i 
coles favorables à leur ent re t ien s'y t rouvent réun ies . 

L'obstacle résu l tan t des frais des t ranspor t s n ' a pas d is 
p a r u , mais il s'est cons idérablement r édu i t , et ne compte 
que pour cer taines denrées en n o m b r e l imité . La popu
lat ion, de plus en plus mobi le , se por t e , avec moins d 'hési
tat ion que p a r le passé , vers les emplois r é m u n é r a t e u r s . 
On t rouve toujours des ouvr iers q u a n d on peut les payer . 
Les cap i t aux ne m a n q u e n t j a m a i s l ong temps , non p lus , 
q u a n d leurs dé ten teurs espèrent en obteni r des revenus 
assez élevés ; ils se déplacent souvent m ê m e p lus vite que 
les h o m m e s . Pa r tou t , en F rance au moins , où la g r a n d e 
cul ture a, pour elle, le sol et le cl imat, elle ne ta rde pas à 
avoir le raste. 
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C H A P I T R E II 

Le terri to ire agr i co l e : s a r é p a r t i t i o n . 

D i s t r i b u t i o n du t err i to i re agr i co l e par n a t u r e s 

de c u l t u r e s e t p a r p r o p r i é t a i r e s . — Depuis i 8 4 o , 
c'est-à-dire depuis l 'époque à laquelle ont été établies des 

statist iques suivies et comparab les , le terr i toire de la 

F rance a subi quelques modifications dans sa répar t i t ion . 

L 'é tendue des landes et terres incul tes s'est progress i 

vement restreinte de 3 mil l ions d 'hectares , environ, des

cendan t de g mill ions à fi mil l ions d 'hectares , ent re 1 8 4 0 
et 1 8 8 2 , p o u r rester à peu près s ta t ionnai re de 1 8 8 2 à 1 8 9 2 . 
Ce sont sur tou t les prés na tu re l s et les he rbages qui ont 

occupé le ter ra in a insi g a g n é à la cul ture par les défriche

m e n t s , en passant de 4 - 1 9 8 mil le à 0 . 9 2 0 mil le hectares . 

Après s'être sensiblement élevée de 2 5 . 2 2 7 m l ^ e à- 26,569 

mil le hectares , de i 8 4 o à 1 8 6 2 , éga lement aux dépens des 

surfaces abandonnées , la surface consacrée aux terres a ra 

bles manifes te , depuis 1 8 8 2 s u r t o u t , u n e tendance marquée 

à la décroissance,et n 'est plus que d e 2 5 - 7 7 i mi l le hectares . 

La superficie occupée par les v ignobles , qui n 'avai t cessé 

de s 'accroître régul iè rement de i 8 4 o à 1 8 6 2 , s 'élevant de 

•j. mil l ions à 2 mil l ions 3oo mille hectares , s'est considéra

b lement rédui te après 1 8 7 5 sous l ' influence des ravages du 

phyl loxéra ; elle n 'est p lus m a i n t e n a n t que de 1 . 7 0 0 mil le 

hectares . 

Si réels qu ' i ls soient, les changemen t s qui se sont opérés 

depuis un demi-siècle dans les divers modes d'uti l isation 

du sol sont, en définitive, d ' impor tance res t re in te , sur tout 

quand on t ient compte des modifications de ter r i to i re sur-
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venu ns en I8FIO et 1871 .Sur les/) g mill ions d 'hectares qui for

ment l ' é t enduedes ter ra ins agricoles, les terres en occupent 

actuel lement 2Û.771 mi l l e ; les vignes , 1.700 mille ; les prés 

na ture ls et he rbages , 5.020 mi l le ; les landes et terres 

incu l tes , G.iGû mi l le ; les bois et forêts, y.uaa mi l le . 

Nos 4g mil l ions d 'hectares , cons t i tuant notre terri toire 

agricole, appar t i ennen t pour les88 centièmes aux par t icu

liers, pour près de g centièmes aux communes et sections 

de c o m m u n e s , pour 2 centièmes et demi à l 'Etat , et pour 

1 centième environ a u x sociétés ou é tabl issements hospi

ta l ie rs , a insi q u ' a u x dépa r t emen t s , dont le domaine n 'a 

q u ' u n e impor tance abso lument négl igeable . 

La propriété privée occupe donc, chez nous , 88 pour 100 

du terr i toire agricole total . C'est u n chiffre très élevé, 

dépassant de beaucoup celui qu 'on relève d a n s d 'autres 

pays où les biens de ma in -mor te , dis t rai ts du commerce , 

représentent encore des surfaces considérables . Ces chiffres 

ne donnent môme q u ' u n e idée incomplète de la réal i té . 

Les proprié tés qui n ' appa r t i ennen t pas a u x part icul iers 

sont de na tu res diverses, m a i s , dans leur masse , se t rou

vent de g r a n d e s é tendues de bois (1.089.000 hectares pour 

l 'Etat , 2.108.000 pour les communes) dont la possession 

convient plus spécialement , pour des ra i sons d ' intérêt gé 

néral , à des êtres m o r a u x qui seuls présentent les g a r a n 

ties suffisantes pour leur conservat ion, et aussi de g r a n d s 

espaces de landes ( 1 ./i/^o.000 hectares p o u r les communes ) 

à peu près improduct ives . Sans appa r t en i r à des propr ié 

taires individuels , les biens des c o m m u n e s se composent 

d 'a i l leurs , en g rande par t ie , de b iens c o m m u n a u x sur les

quels les par t icul iers ont des droi ts acquis qu i s 'exercent 

o rd ina i rement par le pâ tu r age ou se t r adu i sen t par des p ré 

lèvements en na ture sous forme d 'affouage; la s ta t is t ique 

n 'en donne pas le dé ta i l . L'accès de la propr ié té , si diffi

cile parfois que certains gouvernemen t s ont dû prendre 
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des mesures en vue de le faciliter aux cu l t iva teurs , est 

ouvert à tous chez nous . La superficie des domaines ina

l iénables y est nég l igeab le , et les crises ag ra i r e s , qui ont 

créé des difficultés de tout gen re en Angle te r re , en Russ ie 

en Sicile, etc. , ne para issent par conséquent pas à cra in

dre en F rance . 

La d i v i s i o n de la p r o p r i é t é . — Combien y a-t-il de 

propr ié ta i res pour les 4 4 mil l ions d 'hectares qu i consti

t uen t en F rance le domaine privé, et c o m m e n t ces 4 4 mil

lions d 'hectares se par tagent - i l s entre e u x ? Ce sont deux 

quest ions auxquel les il semble qu 'on devrai t t rouver des 

réponses précises dans les document s adminis t ra t i f s et qui , 

pour t an t , sont des plus complexes. Le n o m b r e et l 'é tendue 

des propriétés foncières n 'on t j a m a i s été relevés directe

men t , et c'est par voie de déduct ion seulement qu 'on en 

a tenté l 'évaluation e n s ' a p p u y a n t sur les tableaux des cotes 

foncières. Chaque propr ié ta i re est bien inscri t dans sa 

c o m m u n e , sur les regis t res du cadas t re , mais beaucoup 

figurent sur les états de deux, trois c o m m u n e s ou plus , si 

b ien que la totalisation des inscr ip t ions donne un chiffre 

notoi rement supér ieur à celui des dé tenteurs du sol. Le 

total des cotes foncières ne correspond donc ni a u nombre 

des propriétés imposables , ni à celui des propr ié ta i res . 

C'est cependant l ' indice su r lequel il faut s 'appuyer , à dé

faut de mieux , pour donner une image aussi vra isembla

ble que possible de la d is t r ibut ion de la propriété . 

Le n o m b r e des cotes foncières, qui était , en 1 8 1 0 , de 

i o . o 8 3 . 7 5 i , s'est r égu l i è rement élevé pour a t te indre , en 

1882, i 4 - 3 3 3 . 7 0 o , m a i s , après une longue période d ' aug

men ta t ion , il a d i m i n u é peu à peu, à pa r l i r de cette der

nière date , pour descendre , en 180,6, à 1 3 . 8 8 5 - 7 1 0 . Quelle 

que soit l ' impor tancedu chevauchement des propriétés sur 

p lus ieurs communes , il ne pa ra î t pas douteux , d 'après les 
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données do l ' adminis t ra t ion des cont r ibut ions directes, 
que la division du terri toire agricole n 'ai t fait dos p rogrès 
notables de 1 8 1 5 à 1882. Une augmenta t ion de 4 mill ions 
de cotes n 'a pu se produire sans u n e augmen ta t i on m a n i 
feste du n o m b r e des propr ié ta i res . Toutefois, ce sont les 
cotes les moins impor tan tes qui para issent s 'être par t icu
l ièrement mul t ip l iées . La terre s'est fractionnée en uni tés 
de p lus en plus petites dans les envi rons des villes et des 
agg loméra t ions de popula t ions ouvr ières . Des j a rd ins se 
sont créés, de petites cul tures se sont établies sur des piè
ces de terre de quelques ares seulement pour satisfaire 
aux désirs des t ravai l leurs . Il en est résul té un accroisse
ment du nombre des cont r ibuables , accroissement dont 
on ne peut que se féliciter d 'a i l leurs , sans que les domai 
nes vra iment agricoles aient nécessairement pour cela subi 
des modifications profondes dans leur é tendue . . 

La d iminu t ion du nombre des cotes foncières depuis 
1882 tendra i t à faire croire à la concentrat ion de la p ro 
pr ié té . Mais à ce point de vue auss i , il faut se g a r d e r de 
conclusions t rop hât ives . L ' admin i s t r a t ion a p révenu , en 
effet, des apprécia t ions précipitées en donnan t , à ce sujet , 
des explicat ions ut i les . Si beaucoup de proprié ta i res ont 
p lus ieurs cotes à leur nom dans différentes communes , il 
a r r ive parfois aussi que , dans une même commune , par 
suite de négl igences dans les mu ta t ions , des cotes dist inc
tes subsis tent plus ou moins long temps après la réunion 
des pièces isolées. Il y avai t deux ou trois propr ié ta i res 
où il n 'en est resté q u ' u n qui a remplacé les au t res , et 
les cotes pr imit ives n 'on t pas toujours d i sparu . Le même 
propr ié ta i re paie son impôt sous deux o u t r a i s noms dif
férents . Des mesures ont été prises p o u r remédier à cet 
èlat de choses, et c'est u n e des causes de la réduction rét-
cente et très modérée du total des cotes foncières. 

Quoi qu'i l en soit, de l 'évaluation des proprié tés n ' in bâti es 
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de 1 8 7 9 - 1 8 8 1 il résul tera i t , pour l ' adminis t ra t ion des con

t r ibu t ions directes , que le n o m b r e des proprié ta i res était 

alors de 8 . 4 5 4 . 2 1 8 , c 'est-à-dire qu 'on c o m p t e r a i t , p o u r un 

propr ié ta i re , 1 cote 70 e n v i r o n . Ce n'est là toutefois q u ' u n 

résu l ta t probable et, sera i t - i l exact, qu ' i l ne donnera i t pas 

le n o m b r e vrai des propr ié ta i res cul t iva teurs vivant 

su r tou t des produi t s de la c u l t u r e . 

Le dépoui l lement des tab leaux des cotes foncières, sous 

réserve des observations qui précèdent , présente cependant 

un réel intérêt à t i tre d ' indica t ion . 

Le n o m b r e considérable des cotes de moins d 'un hec

tare , n o m b r e qui n 'est pas moindre de hu i t mi l l ions et 

demi , ne laisse pas de doute su r celui des t rès peti ts pro

pr ié ta i res . S'ils fo rment incontes tab lement de beaucoup 

la g r a n d e major i té des dé ten teurs du sol, ils n 'occupent 

cependan t q u ' u n v ing t i ème de sa surface au m a x i m u m , un 

t ren t ième seulement peut-être , ca r il y a év idemment des 

déduct ions à faire pour celles de ces cotes qui représentent 

des fractions de propr ié té de plus g r a n d e impor tance . Les 

petites cotes de 1 â 10 hec tares , t rès nombreuses encore 

puisqu 'e l les s 'élèvent au n o m b r e de 4 .628 mil le , corres

pondent à un ensemble de surface qui approche du tiers de 

l 'étendue totale du terr i to i re . Les propriétés auxquel les elles 

se rappor ten t comprennen t cer ta inement des part ies qui 

forment l 'objet des petites cotes, mais , dans leur nombre , 

il en est u n e certaine quan t i t é aussi qui ne représentent 

que les accessoires de propriétés p lus vas tes . Tout compte 

fait, il est probable que la masse des propr ié tés de 1 à 10 

hectares est sensiblement inférieure en étendue à colles des 

cotes de même impor tance . Peut-être y a-t-il moins de dif

férence entre la superficie totale des propriétés de 10 à 4O 
hectares , et l 'é tendue que représentent les moyennes cotes, 

soit u n q u a r t du te r r i to i re ; la ba lance cependant doit se 

t r adu i r e encore d a n s l e m ô m e sens . Quan t aux propriétés 
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de p l u s d e 4o hectares , elles couvrent forcément u n e super
ficie du ter ra ins qu i dépasse do beaucoup celle des fortes 
cotes réunies , dont le total correspond ά une surface r epré

sen tan t près de 4o pour 1 0 0 du terr i to i re . Toutes ces cotes, 

en effet, appar t i ennen t à des propriétés un iques , dont les ter

ra ins doivent souventdépasser les l i m i t e s d ' u n e c o m m u n e . 

La g r a n d e propriété commence quelquefois à 4o hec

t a r e s ; elle débute plus souvent à ioo hectares , quelquefois 

m ê m e à 200 seu lement , si con'est d ' avan tage . P o u r l ' appré

cier avec quelque exact i tude, il faut donc subdiviser les 

cotes d é p l u s de 4o hectares en diverses séries. Or, en con

su l t an t les t ab leaux de répar t i t ion des cotes foncières, on 

voit que les cotes de 4<J à 1 0 0 hectares s 'appl iquent à des 

lots de te r ra ins représentant ensemble i4 pour 1 0 0 d e n o t r e 

te r r i to i re ; celles de 1 0 0 à 2 0 0 hectares représentent p lus 

de 9 pour cent , celles de p lus de 2 0 0 , enfin, p lus de 1O 
pour cent . 

Les propriétés de p lus de 1 0 0 hectares occupent donc , 

au m i n i m u m , un q u a r t de la surface totale du terr i toire 

imposab l e ; elles en occupent v ra i semblab lement un bon 

t iers . 

L ' examen des cotes foncières pa r quoti té des propr ié tés 

non bâties c o n d u i t a u même r é s u l t a t . S u r 1 3 . 9 5 7 . 0 2 8 cotes 

reseneées en avri l I 8 Q 4 , 2 . 5 2 8 . i o 5 s 'appl iquaient à des 

sommes de m o i n s d e o f r . 5o , principal et cent imes addi t ion

nels compris , et leur p rodui t ne dépassai t pas 5 7 7 . 3 2 4 fr. 

On comptai t au m ê m e moment 0 0 . 3 5 o côtes de 3 o o à 5 o o f r . 
donnan t i g . i 3 a . i i 4 fr. d ' impôt foncier ; 5o .8oo cotes de 

5oo à 1 . 0 0 0 Fr. cor respondant à 2 i . o 3 o . a i 4 f r . , et enfin 

I 4 - 4 I 3 cotes d é p l u s de 1 .000 fr., p rocuran t a u t résor 

a 5 . 7 5 o . 8 0 1 f r . su r u n total de ? . 4 · Γ ) - 3 ι 5 . 3 3 3 fr. r 5 . 
Il faudra i t , pour avoir u n tableau exact et complet de la 

répar t i t ion d u terri toire agricole entre les proprié ta i res , 
dé terminer non seulement les conséquences d u chevauche— 
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ment des propriétés sur p lus ieurs communes , mais encore 
g roupe r les propriétés dist inctes, parfois éloignéesles unes 

des aut res qui appar t i ennen t à un même propriétaire , La 
par t de la g r a n d e propriété se t rouvera i t ainsi fortement 
augmen tée , mais on est rédui t , s u r ce point , à de simples 
conjectures. E n fait, on rencont re encore assez fréquem
men t en F rance des propriétés d 'un mill ier d 'hectares en 
c u l t u r e ; celles de 2.000, 3.000 hectares et plus ne sont pas 
inconnues , mais elles ne se comptent p lus que par uni tés . 

I m p o r t a n c e s p é c i a l e de la p e t i t e p r o p r i é t é . — 
En accordant des dégrèvements to taux ou part iels aux 
propr ié ta i res dont les cotes réunies nedépassen t pas 5 , 1 fr. 
la loi du 21 ju i l le t 1897 a jeté un j o u r nouveau sur LA 
quest ion de LA petite propr ié té . L 'appl icat ion de ses dispo
sitions a révélé, en eifet, l ' impor tance réelle des petits 
domaines agricoles , en les séparan t ne t tement des aut res . 

Les remises totales d ' impôt réservées aux contr ibuables 
dont les cotes réunies ne dépassent pas 10 fr. se sont éle
vées en 1898, à g . 7 4 4 mil le f rancs; les remises de 3 / 4 
(cotes do i o f r . o i à 1 5 f r . )ont porté sur u n m o n t a n t total de 
cotes de 5.2Û8 nulle f rancs ; celles de 1 / 2 (cotes de i 5 , o i à 
20 f r . ) sur u n m o n t a n t t o t a l d e 4 - 2 6 3 mille f rancs ; celles 
de i / 4 (cotes de 20,01 à 20 fr .) , sur un mon tan t total de 
3 tp3?. mille f rancs. La pa r t dans le p rodui t total de l ' impôt 
foricter des propr ié ta i res qui ont fait valoir leurs droits 
aux remisesaccordées par la loi s'élève donc à 22.297 mille 
francs, eu n o m b r e rond , su r un total de 1 1 8 mil l ions de fr., 
c 'est-à-dire à plus du s ix ième du produi t de la contr ibu
t ion. On est donc autor isé à di re , en adme t t an t que l ' impôt 
soit propor t ionnel à la va leur vénale des propr ié tés , que 
les petits propr ié ta i res , ceux qui paient moins de25 francs 
d ' impôt , possèdent entre eux p lus d 'un s ixième, exacte
ment 18 .880 /0 de LA valeur totalede la propriété non hatie. 
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Le môme mode de calcul mont re que ces j 8 . 8 8 o/o se ré

par t issent à raison de 8 . ^ J 5 entre les propr ié ta i res dont les 

cotes réunies ne dépassent pas 1 0 f rancs ; de 4 - 4 5 entre les 

propr ié ta i res dont les cotes réunies var ien t de 1 0 fr. 0 1 à 
i 5 f r ancs ; de 3 . 6 1 ent re les propr ié ta i res dont les cotes 

réunies var ien t de r 5 fr. or à 2 0 f r ancs ; et enfin de 2 . 5 7 
entro les propr ié ta i res dont les cotes réunies varient de 

20 fr. 0 1 à 2.5 f rancs. 

L ' impôt foncier é tant , en moyenne, après les diverses 

tentatives de péréquat ion partielle qui se sont suivies à 

diverses époques , de 4 0/0 du revenu imposable , on peut 

dire que : les proprié ta i res de la première catégorie, ceux 

qui sont inscri ts pour 1 0 francs au m a x i m u m d' impôt 

foncier , disposent d 'un revenu foncier m a x i m u m de 

2 5 o f r ancs ; que les propr ié ta i res de là deuxième catégorie, 

ceux qui sont inscri ts p o u r u n impôt d o r o f r .o i à i 5 francs, 

disposent d 'un revenu foncier de 2 5 o à 3^5 francs; que 

les propr ié ta i res de la troisième catégor ie , ceux qui sont 

inscri ts pour un impôt de i 5 fr, 0 1 à 20 francs, disposent 

d 'un revenu foncier de 3^5 à 5oo f rancs , et enfin que les 

proprié ta i res de la qua t r i ème catégorie, ceux qui sont 

inscri ts pour un impôt de 2 0 fr. 0 1 à z5 francs, disposent 

d 'un revenu foncier compris ent re ôoo et 6?.5 f rancs. 

Cette dernière catégorie consti tue déjà u n e espèce d'a

r is tocrat ie d a n s la t rès petite cul ture , mais elle correspond 

cer ta inement encore au g roupe de la cu l ture familiale, de 

celle qui ne fait pa* appel , en généra l , au concours d 'ou

vriers étrang-ers, pour exploiter son domaine . 

Ces chiffres ne sont , du reste, que des m i n i m a ; car, 

d 'un côté, l ' admin is t ra t ion , soucieuse des intérêts du Tré 

sor, n 'a cer ta inement pas admis au bénéfice du dégrève

ment des contr ibuables dont les cotes r éun ies ; dépassent 

20 francs et, d 'un au t r e , u n nombre plus ou moins im

por tan t de petits contr ibuables ont pu négl iger de récla-
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mer le bénéfice de la loi. Sont exclus, en ou t re , des re 
mises , les peti ts proprié ta i res qui paient u n e contr ibut ion 
personnelle mobil ière de plus de 20 f'r. en pr inc ipa l , et, 
dans leur ensemble , ils const i tuent une quan t i t é qui ne 
saura i t être nég l igée . La petite p ropr ié té est donc très 
r é p a n d u e en F r a n c e . S i , sur cer ta ins points , elle recule 
devant la moyenne ou la g r a n d e , elle se main t ien t et g a g n e 
cer ta inement du ter ra in d a n s d ' au t re s mi l i eux . Son im
por tance est, en tous cas , t rès cons idérable , quelles que 
soient les modifications superficielles qui se sont produi tes 
dans son é tendue. 

La g r a n d e , l a m o y e n n e , e t la p e t i t e c u l t u r e . — De
vant les difficultés que soulève l 'é tude de la répart i t ion 
du terr i toire en t re les propr ié ta i res , le min is tè re de l 'agr i 
cu l ture a cherché à résoudre le p rob lème de sa répart i t ion 
par exploi tat ions. Quelque ana log ie qu ' i l y ait en t re ces 
deux formes de répar t i t ion , elles présentent des différences 
m a r q u é e s . Le plus souvent les unités cul tura les corres
pondent a u x unités ter r i tor ia les , c 'est-à-dire que les pays 
de g r a n d e s propriétés sont géné ra lemen t des pays de 
g r a n d e s cu l tu res , et les pays de peti tes propriétés des pays 
de petites cu l t u r e s ; il n 'en est cependant pas tou jours a insi . 
Par fo is un seul domaine comprend un ensemble de fonds 
appa r t enan t à divers p ropr i é t a i r e s ; c'est ce qu ' on observe 
n o t a m m e n t dans le nord-est , où la p lupar t des fermes 
réunissent des terres a p p a r t e n a n t à diverses pe r sonnes ; la 
cu l ture est beaucoup moins divisée alors que la propr ié té . 
P l u s souvent u n e seule propr ié té compor te p lus ieurs do
ma ines qui forment au t an t d 'exploi ta t ions dist inctes ; il 
n 'es t guère de g r a n d s propr ié ta i res qui ne soient en r a p 
port avec p lus ieurs cu l t iva teurs , et c'est la cu l tu re dans 
ce dernier cas qui est plus divisée que la propr ié té . 

Le dénombremen t des exploitat ions n'offre pas , pour 
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les enquêtes agr icoles , les mêmes complicat ions que celui 
des p rop r i é t é s ; il ne présente pas moins des causes assez 
mul t ip les d 'e r reurs . Quelques précaut ions que l ' admin is t ra 
tion ait prises pour les éviter, elle n 'y est qu ' incomplè te 
m e n t arr ivée. « Sous l e n o m d 'exploi tat ion, a t-elle dit dans 
ses ins t ruct ions , il faut comprendre M ensemble des ter res 
cultivées pa r u n seul indiv idu , que ces terres forment u n 
tout compact ou soient composées d e parcelles isolées. » 
Et pour éviter les doubles emplois , il a été b ien convenu 
que , dans le cas de chevauchement de domaines sur p l u 
s ieurs communes , ils ne devra ien t compter que sur celle 
où e s t é t a b l i l e domicile de l 'exploi tant . 

Ces indications semblent t rès net tes , mais l ' in terpré ta
tion n 'en est pas toujours facile. C o m m e n t classer les loca
tions qui ne sont que des maisons ouvrières avec un petit 
j a r d i n et un petit coin de te r re , ou même ces petites fermes 
qui ne suffisent pas à l 'entret ien du fermier et qui ne sont 
que des dépendances de domaines p lus i m p o r t a n t s ? Si Itf 
t ravai l imposé a u x commiss ions de s ta t is t ique avai t été 
ma théma t iquemen t exécuté, le n o m b r e des exploi ta t ions 
au ra i t correspondu à celui des e x p l o i t a n t s ; il n ' en a pas 
été a ins i , com m e nous le ver rons p lus loin. 

Malgré les imperfect ions des recensements en t repr i s en 
1882 et en 180,2, leurs résul ta ts suffisent p o u r faire res
sortir dans leurs g r a n d e s l ignes les caractères géné raux 
de la division des cu l tu res . Si ce n 'est pas tout ce qu 'on 
peut désirer , c'est déjà beaucoup . 

Les états dressés p a r l ' adminis t ra t ion m o n t r e n t la r égu
lar i té décroissante du n o m b r e des exploitat ions à mesure 
q u ' a u g m e n t e leur superficie. Ils confirment en m ê m e temps , 
e n l e c o m p l é t a n t , le commenta i re que nous avons d o n n é d e 
la dis t r ibut ion de la propr ié té d 'après les cotes foncières. 

La g r a n d e cul ture , comptée à pa r t i r de 4o hec tares , ce 
qui est u n chiffre bien b a s , occupe près de la moitié de 
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l 'é tendue totale du terr i toire agricole, mais son a i re , a insi 

calculée, dépasse de beaucoup l 'é tendue totale des exploi

ta t ions qu 'on désigne o rd ina i r emen t sous ce nom. Il n 'y a 

g-énéralement de cu l ture réputée g r a n d e , en F rance , qu ' à 

par t i r de 100 hectares , c o m m e il n 'y a de g r a n d e p r o 

priété qu 'au-dessus de cette surface. II convient de r e m a r 

quer cependant que l 'exploi tat ion, caractérisée p a r l 'en

semble des pièces de te r re dépendant d ' un m ê m e centre 

de bâ t imen t s , n 'est parfois q u ' u n élément d 'entreprises 

agricoles plus impor tan tes , obéissant à u n e direction un i 

que , et const i tuant véritablement, u n e uni té culturalfi. C'est 

ce qui se passe dans les pays de mé tayage de l 'Allier, du 

C h e r , d e l ' Indre, d e l à Vienne, de la Mayenne, etc. , où l 'on 

rencontre assez f réquemment des ter res de 1.000 hectares , 

parfois de 2.000, 3.000 hectares et p lus , répar t ies en mé

tair ies qui sont plutôt des centres de t ravai l que des exploi

tat ions isolées. La stat is t ique, qui devait p rendre un par t i , 

en a fait des exploi ta t ions distinctes., ce qui change peu 

du reste à ses résul ta ts pour la F r a n c e - e n g é n é r a l . 

Si , au lieu de définir la petite, la moyenne et la g r a n d e 

cul ture s implement par l 'é tendue des ter res su r lesquelles 

elles s 'exercent, ou avait voulu caractériser les divers genres 

d 'ut i l isat ion d u sol par la va leur que représen te le te r ra in 

mis en œuvre par chacun d 'eux, ce qu i , à la vérité, eût été 

difficile, on serait a r r ivé à des conclusions sensiblement 

différentes. La petite et la moyenne cu l tu re aura ien t sans 

dou tepr i s une impor tance bien plus considérable , pendan t 

qu ' au ra i t d iminué celle de la g r a n d e cu l tu re . C'est qu ' en 

généra l la valeur vénale des fonds cultivés est plus élevée 

dans les centres de petites ou moyennes exploitat ions que 

dans les au t r e s , et que les bois et forêts avec les landes et 

les terres incultes se t rouven t sur tout d a n s les g r a n d s do

m a i n e s . Sur 8.43o mil le hectares de forêls il y en a 5 .227 

m i l l e ; sur 6.226 mille hectares de landes , 3 . 9 1 3 mille qui 
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appar t i ennen t à la g r a n d e cul ture . La moyenne et la pe

tite cul ture en cont iennent beaucoup moins relat ivement à 
leur é tendue totale. Il n 'y a donc pas dans l ' impor tance 

réelle de nos trois g r a n d s systèmes de cu l ture , les différen

ces qu 'on serait tenté d'accepter si on en jugea i t seulement 

pa r l 'étendue proport ionnel le de t e r ra ins qu 'e l les compor

tent . 

M o u v e m e n t s de d i v i s i o n e t de c o n c e n t r a t i o n de la 
p r o p r i é t é e t de la c u l t u r e . — Les résul ta ts compara t i f s 
des deux enquêtes de 1882 et de 1892 ont soulevé de vives 
controverses sur les mouvements de concentra t ion ou de 
division de la cu l ture d a n s l 'espace de ces dix années . On 
ne peut g u è r e en conclure , avec une p r u d e n t e réserve, 
qu 'à la tendance à la d iminu t ion , plutôt qu ' à la d iminut ion 
de la moyenne et de la petite cu l tu re , au profit su r tou t de 
la très petite et très légèrement de la g r a n d e cu l tu re . Le 
degré d ' approx imat ion des relevés de la s ta t is t ique n ' a u 
torise pas d 'aff irmation plus précise ; les c h a n g e m e n t s , 
en définitive, sont nég l igeab les . 

L a cul ture et la propr ié té sub i s sen t , en fait, des modi
fications incessantes d a n s leur répar t i t ion . P e n d a n t q u e 
cer taines terres sedivisent d ' au t res s 'accroissent peu à peu. 
Des domaines d ' au jou rd 'hu i , il en est qui ne sont que les 
débr is d 'au t res domaines p lus é tendus . Il y en a beau
coup cependant qui ont été const i tués pa r une, sui te in in
t e r rompue , tantôt rap ide , tantôt lente et pa t i en te , d ' acqui 
sit ions sucessives. Dans la généra l i té des cas, la compara i 
son du cadast re avec les livres fonciers d u siècle dernier 
fait ressor t i r une division p lus accentué a de la propriété 
au jourd 'hu i qu 'au t re fo is ; on t rouve n é a n m o i n s , e t j j lus 
f réquemment qu 'on ne le croit, des exemples con t ra i r e s . 
Les m a r c h a n d s deb iens , ces bouchers de doma ines , comme 
on les a appelés quelquefois, qui sont connus p a r leurs 
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dépècements de p r o p r i é t é s , ont jonè quelquefois u n rôle 

tout différent. Le désir non. seu lement d ' a r rond i r mais 

encored 'accrof t re ses b iens est innéchez le p ropr ié ta i re . 

Les mouvemen t sde désagréga t ion et déconcent ra t ion de 

la propr ié té se p rodu isen t donc s imul t anémen t su ivant les 

circonstances économiques ; c'est l 'un ou l ' au t re qui pré

domine . On ne sau ra i t nier que , depuis une v ing ta ine 

d 'années , de g r a n d e s exploitat ions ont été créées. Ce sont 

dans le n o r d , en par t icul ier , et n o t a m m e n t d a n s les pays 

de p la ines à bet teraves et à céréales, de nouvel les fermes 

de 200,3oo hectares , quelquefois 4oo,5oo hectares et m ê m e 

plus , formées de deux ou p lus ieurs fermes r éun ies . Cesont , 

dans les pays viticoles, des vignobles qu i se sont accrus 

pa r l 'absorpt ion de v i g n e s a b a n d o n n é e s p a r les petits p r o 

priétaires à la suite de la crise phyl loxér ique , ou encore de 

g r a n d s v ignobles , de 5oo, 600,800 hectares , d i r igés indus 

t r i e l l ement , établis sur des terres p récédemment incultes, 

comme su r le l i t toral de la Médi ter ranée . On cite, dans la 

Marne , u n vignoble d 'or ig ine t rès ancienne de 700 hectares 

répar t i s su r une v ing ta ine de c o m m u n e s , pa r petites par

celles dont les p lus g r a n d e s a t te ignent à peine deux ou 

trois hec tares . 

L a dépréciation de la propr ié té est géné ra l emen t favo

rable à son agg loméra t ion . Le paysan dispute la terre a u x 

capitalistes, si élevé que soit son p r ix , q u a n d la si tuat ion 

prospère de l ' agr icu l ture assure u n e bonne rémunéra t ion 

à son t ravai l ; inversement , il s'en éloigne, non q u a n d il ne 

t rouve p lus d a n s son exploitat ion u n e r émuné ra t i on con

venable de ses peines , mais q u a n d elle ne lui pe rme t plus 

d 'assurer son existence. La petite propr ié té se développe 

de préférence dans les périodes de cherté et se rédui t dans 

celles de bon m a r c h é de la t e r re . La g r a n d e propriété se 

const i tue dans des condit ions opposées ; elle s 'accroît p lu

tôt en t emps de cr i se . Mais si, su r cer ta ins points , l a p e -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tite propr ié té n été plus éprouvée que la g r a n d e pa r la dé 

préciat ion fies p rodu i t s agricoles , et si elle a p e r d u un peu 

de t e r ra in , elle a offert ai l leurs p lus de rés is tance a u x 

causes de dépression, et s'est m a i n t e n u e sans fa ibl i r . 

M o r c e l l e m e n t p a r c e l l a i r e . — N o s i 3 . 8 8 5 . 7 1 0 cotes 
foncières correspondent à u n n o m b r e total de propr ié ta i res 
que l ' adminis t ra t ion des cont r ibu t ions directes évalue à 
8 . 4 5 4 . 2 i 8 , chacune d'elles ne r ep résen tan t souvent , en 
raison du chevauchement des proprié tés sur p lus ieurs 
c o m m u n e s , q u ' u n e fraction des biens appa r t enan t à u n e 
m ê m e pe r sonne . Chaque propr ié té considérée isolément 
ne forme cependant pas nécessa i rement u n tout comple t ; 
beaucoup sont formées de pièces isolées, complètement 
séparées les unes des au t r e s . La dispersion des parcelles 
dont la r éun ion const i tue u n domaine est souvent t r è s 
p rononcée ; elle l 'est pa r t i cu l i è rement dans la rég ion nie 
l 'est ,où les fermes sont o rd ina i rement groupées en vil lages 
ou en forts h a m e a u x , p e n d a n t que les te r res qu i en dépen
dent sont disséminées s u r t o u t le terr i toire de la commune", 
elle l'est encore , ma i s en propor t ion moindre cependant , 
d a n s les centres où les bâ t imen t s de ferme sont const rui ts 
au centre des exploi ta t ions . On citerait facilement des 
domaines de cent hectares qui comptent p lus de cent pa r 
celles dis t inctes . P a r m i les exploi tat ions qui passent p o u r 
les mieux consti tuées, on en t rouve assez f réquemment qu i 
renferment des c h a m p s séparés de l ' ensemble pr inc ipal . 
Les plans des exploi ta t ions d is t inguées pa r l ' a t t r ibut ion de 
la p r ime d ' h o n n e u r sont cur ieux à consul ter à ce point de 
v u e ; ils s ' appl iquent , en majeure p a r t i e , à des ins ta l la t ions 
réputées bien comprises , non seulement parce qu ' un bon 
g r o u p e m e n t de leurs pièces a simplifié la direction de. la 
cu l ture qui a pu a t t e indre plus faci lement à un degré de 
perfection supér ieu r , mais aussi pa rce que la suppress ion 
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des enclaves a c o m p t é , d a n s bien des cas, p a r m i les t i t res 

re tenus à l ' appui de l ' a t t r ibu t ion de cette hau te récom

pense. Ils présentent ent re eux de g r a n d e s différences. 

Les u n s révèlent, en effet, un ensemble compac t , d ' au t r e s 

ind iquent u n morce l lement assez m a r q u é . 

Aussi ,s ' i l y a m o i n s d e propr ié ta i res que de cotes foncières, 

il y a ce r ta inement beaucoup p lus de parcelles isolées que 

de propr ié ta i res . C o mbien? C'est encore u n e quest ion à 

laquel le on ne peu t faire de réponse précise. Au m o m e n t 

de la confection du cadas t re , on avai t relevé 1 2 0 . 9 9 7 . 3 Z j 5 
parcel les; d 'après une enquête prescri te en i 8 y 1 , ce n o m b r e 

se serai t élevé à cette dern ière époque à 1 5 i . o g 1 . 9 9 2 . Cela 

ferait, pour 8 mil l ions de propr ié ta i res , près de 20 pa r 

celles p o u r chacun . Mais ce ne sont là que des parcel les 

cadastrales et non des parcel les cu l tura les . Su ivant le 

cadastre , en effet, chaque pièce de te r re séparée des au t res 

pa r une rou te , u n cours d 'eau , une clôture, etc. , ou seule

m e n t affectés à u n e cu l tu re a u t r e que ses voisines ( terre, 

v igne , pré , bois , etc.) , est comptée à par t ; il n 'y a au con

t ra i re de parcelle cu l tura le que celle qui est indépendante 

de toute a u t r e . L 'évaluat ion du cadas t re ne donne donc 

pas une idée vraie du morce l lement de la propr ié té , mais 

il n 'est pas inoins exact qu ' i l est cons idérab le . C'est sou

vent une de ses défectuosités auxquel les on a dû chercher 

à remédier , soit en favor isant les échanges , soit en provo-

q u a n t d e vastes opérat ions de r e m e m b r e m e n t du terr i toire . 

Modes d ' e x p l o i t a t i o n : c u l t u r e d i r e c t e , f e r m a g e 

e t m é t a y a g e . — En dehors des d imens ions des domaines , 

il y a lieu d 'é tudier l eu r s modes d 'exploi ta t ion . Les uns 

sont cultivés pa r les propr ié ta i res eux-mêmes ou sous 

leur direction ; d ' au t res sont remis à des mé taye r s , qui en 

par tagen t les fruits avec les propr ié ta i res ; d ' au t res enfin 

sont cédés à des fermiers qui pa ien t , en échange du profit 
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qu ils en ret i rent , u n e redevance fixe et déterminée à 

l 'avance pour un certain n o m b r e d ' années . 

De là, trois modes d 'exploi tat ion : la cu l tu re directe, le 

mé tayage et le f e rmage . Leur impor tance absolue et rela 

tive a été relevée au cours des dernières enquêtes agricoles , 

mais les changemen t s qui se sont produi ts d a n s leurs pro

port ions respectives ne ressor tent pas avec assez de préci

sion des consta ta t ions qui ont été faites à diverses époques 

pour qu 'on puisse en t i rer des conclusions bien net tes . 

Aussi suffit-il de noter la si tuation actuel le . 

Le recensement direct des exploitat ions : a v a i t d o n n é un 

total de 5 .702 mil le domaines r u r a u x ; celui de la popula

tion agricole n 'ava i t révé léque 3 .6O4 mil le chefs d'exploi

ta t ion. En opéran t les d é n o m b r e m e n t s des modes d'exploi

tat ion on a t rouvé 4-792 mil le entreprises agricoles . Sî 

considérables que paraissent ces différences, elles ne doivent 

pas t rop étonner . C'est q u ' e n effet il n 'est pas aussi facile 

qu 'on le croit de s 'accorder sur ce qu 'on doit entendre par 

une exploitat ion, et des s ta t i s t iques isolées n 'on t pu évi

d e m m e n t que donner des chiffres peu comparables entre 

eux . 

L'enquête agricole n 'a por té d 'a i l leurs que sur une par 

tie du terr i toire : 34-720 mille hectares . Devant la diffi

culté et la quasi - impossibi l i té d 'un classement acceptable, 

on a été conduit à en exclure les bois qu i , même dans les 

pays de fe rmage , sont souvent l 'objet de baux spéciaux ou 

de réserves au profit du propr ié ta i re . Des ra isons ana 

logues en ont fait d i s t ra i re éga lement les te r ra ins non cul

t ivés . 

Négl igeons donc les détails p o u r nous a r r ê t e r aux faits 

d o m i n a n t s . Des différents modes d'exploitation en usage 

chez nous , c'est la cu l tu re directe qui l 'emporte sur tous 

les au t res . Nos propr ié ta i res représenten t p lus des deux 

tiers du n o m b r e des chefs de cu l tu re ; ils cult ivent plus de 
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lu moit ié du terr i to i re . Les fermiers compten t pour un peu 

moins du qua r t d u total des chefs de cu l tu re , et un peu 

p lus du t iers de la surface cul t ivée . Q u a n t a u x métayers , 

ils sont beaucoup moins n o m b r e u x et n 'occupent que le 

d ix ième du terr i toire en c u l t u r e , 

C H A P I T R E III 

L a v a l e u r d e l a p r o p r i é t é . 

V a r i a t i o n s de v a l e u r de la p r o p r i é t é f o n c i è r e . — 
La va leur de la propriété est, à défaut d ' indice meil leur , lo 

s igne l e p l u s s û r d e la puissance productr ice et de Iaprospé-

ri té de l ' ag r i cu l tu re . Elle s'élève r égu l i è remen t , en temps 

ordinai re , p a r suite de l ' accumula t ion cont inue des capi

t a u x incorporés dans le sol. Certaines c i rconstances écono

m i q u e s peuvent , en ou t re , favoriser son a u g m e n t a t i o n : la 

hausse des denrées agricoles est la p lus impor tun te de toutes. 

Mais , parfois auss i , des condi t ions par t icul ièrement dif

ficiles exercent une action tout à fait opposée; elles font 

p lus q u e d 'ar rê ter le mouvement na ture l d 'accroissement 

du sol , elles en t ra înen t sa d iminu t ion . 

Les exemples de var ia t ions en sens inverse du cours 

de la propriété ne m a n q u e n t pas . Il n ' es t personne qui ne 

conna i s se , plus ou m o i n s exac tement , les conséquences 

désas t reuses , p o u r les propr ié ta i res qui en ont souffert ,de 

l ' invasion phyl loxér ique . De leurs v ignes , qu i représen

taient a u p a r a v a n t des va leurs de 4 -ooo , 6.000, 10.000 

francs et p lus l 'hectare , car il y en avait de tous pr ix , il n e 
leur est souvent resté que des c h a m p s qui n ' au ra i en t pas 

t rouvé p reneur aux prix des terres env i ronnan tes , et qui , 
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du reste, ne leur étaient pas comparab les . Dans presque 
tous nos dépar tements , au cont ra i re , on cite des t e r r a ins 
qui ont été t ransformés pa r d 'heureuses amél iora t ions , 
comme des assa in issements ou des i r r iga t ions , et dont la 
valeur a décuplé . A la place des pâ tu r ages fertiles de la 
vallée de Germigny , qui ne peuvent être évalués mo ins 
de 2.000 à 2.5oo fr. l 'hectare , on ne voyait, avan t ]83o , 
que de misérables domaines , où les é tangs tenaient u n e 
assez larg£ place à côté de m a i g r e s cu l tures , et qu ' i l a u 
ra i t été facile d 'acheter a 700 ou 800 fr. l 'hectare . Alors 
que lephylloxéra faisait ses plus g r a n d s ravages , les dunes 
du li t toral médi te r ranéen , que leur na tu re met ta i t à l ' a b r i 
de ses a t taques , passaient , presque sans t rans i t ion , du pr ix 
de 5o à i5o fr. l 'hectare à celui de 1.000, 1 .5ooet 2.000 fr. 
Telle société i nd ustriel le ,q ui dis posait en C a m a r g u e de vastes 
surfaces abandonnées aux lapins ou a u x m a n a d e s de tau
r e a u x sauvages , y créai t de g randes et superbes p lan ta 
t ions ; tel propr ié ta i re , qui avai t acheté à pr ix m i n i m e de 
g r a n d e s é tenduesde sables en vue de la chasse seulement , 
avait fait, saus l 'avoir p révu , une excellente affaire. Des 
faits ana logues ont pu être observés p lus f r équemment 
qu 'on ne serai t disposé à le croire . L ' intel l igence ou le 
h a s a r d y ont joué un rôle considérable . Ce ne sont , quel 
qu ' en soit le n o m b r e , que des cas pa r t i cu l i e r s ; on n e 
saura i t s ' appuyer sur eux pour formuler des conclusions 
généra les . 

Des études consciencieuses éclairent d ' un j o u r p lus 
complet l 'histoire des var ia t ions de prix de la p ropr i é t é ; 
ce sont celles qu i ont été consacrées à des ensembles de 
domaines . Abordées pa r le regre t té P . C. Dubost , professeur 
d 'économie ru ra l e à G r i g n o n , à l 'occasion de la g r a n d e en
quête agricole de 1866,qui contient de nombreux é léments 
d ' in format ion su r ce sujet, elles ont é tépoursuivies par son 
successeur , M. D . Zolla; n o u s y avons nous-môme appor té 

2 . 
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notre cont r ibut ion . P r e s q u e toutes font ressort i r des a u g 

menta t ions de va leur cont inues , lentes d 'abord (entre 10 et 

i 5 o/o) de 1 8 1 5 à 18/+8, très rapides ensuite (entre 3 o , 4 o e t 

Mo 0/0) de 1802 à 187(1. C'est a cette époque qu'el les ont 

atteint leur m a x i m u m pour d i spara î t r e vers 1880, quand 

a commencé à se faire sent i r l 'état de crise agricole dont 

nous ne sommes pas encore sor t i s . Elles ont été r emp la 

cées, à pa r t i r de ce momen t , pa r des d iminu t ions qui pa

raissent arrivées à leur t e r m e . A u n e période de hausse 

régul ière a ainsi succédé u n e au t r e période de dépréciat ion 

non moins suivie . 

L ' a c c r o i s s e m e n t de la v a l e u r de la p r o p r i é t é de 
1850 à 1880. — Les documents s tat is t iques su r la valeur 

de la propriété sont de deux na tu res différentes. Ce son t , 

d 'une par t , les relevés faits à l 'occasion des enquêtes ag r i 

coles de i 8 5 a , 1862 , 1882 et 1802 , et d 'au t re par t , les t a 

b leaux récapitulat ifs des évaluat ions entreprises par l 'ad

minis t ra t ion des cont r ibut ions directes en vue de s 'assurer 

de la relation exis tant k diverses époques, en 1 8 5 1 - T 8 5 3 et 

1 8 7 0 - 8 1 , ent re le mon tan t de l ' impôt foncier et le prix des 

terres . 

Les relevés des enquêtes agricoles reposent sur des 

es t imat ions généra les faites par les commissions de stat is

t ique. Elles reflètent des impress ions , intéressantes par la 

compétence des personnes qu i en ont accepté la cha rge , 

p lus que des données précises. Les bases sur lesquelles 

elles ont été établies ne sont pas , en outre , les mêmes pour 

les années i 8 5 a et 18G2 et les années 1882 et 1 8 9 2 , ce 

qui ne permet pas de compara i son d 'une de ces périodes 

à l ' au t re . 

D 'après la s ta t is t ique do 1 8 G 2 , l 'ensemble du domaine 

agricole, bâ t iments non compr i s , au ra i t représenté une 

valeur totale de gG mi l l i a rds , supér ieure de 35 à 5o pour 
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loo , .suivant la n a t u r e des fonds, à celle qui avait été 

constatée en 1 8 6 2 . Ces chiffres at testent une plus-value 

m a r q u é e du sol dans l ' intervalle de ces dix années . 

Les évaluat ions de l ' adminis t ra t ion des cont r ibut ions 

d i rec tes , entourées de beaucoup plus de précaut ions , 

contrôlées pa r les actes de vente et de location inscri ts sur 

les regis t res de l ' enreg is t rement , ne sont cer ta inement pas 

à l 'abri de toutes contestat ions. Elles p résen ten t , cepen

dan t , des ga ran t i e s d 'exact i tude beaucoup plus sérieuses. 

Les deux dates auxquel les elles ont été entreprises ajou

tent , d 'a i l leurs , à leur portée, car elles correspondent , la 

p remière , 1 8 5 1 - 1 8 5 3 , au début du mouvemen t ascension

nel m a r q u é de la valeur du sol, la seconde à un m o m e n t 

où les inquié tudes avaient commencé à se manifester sur 

l ' avenir de l ' agr icu l tu re , sans s'être encore t radui tes par 

une dépréciat ion sensible du sol. 

De 1 . go5 . 622 . 436 fr . en I 8 5 I - I 8 5 3 , le revenu total de 

la propr ié té s'est élevé à 2 . 645 5o6 . 565 fr., soit de 

43 ,5 p o u r ί ο υ , en 2g ans , et sa valeur a passé, pen

dan t le m ê m e laps de temps, de fi5.6nfi.66o.456 fr. a 

g i . 5 8 3 . 9 6 6 . 0 7 5 fr., ayan t a u g m e n t é à peu près dans les 

mêmes propor t ions . Le sol non bâti de la F rance repré

sentai t d o n c , e n 1 8 8 0 , u n e valeur totale de plus de gi mi l 

l ia rds de francs, a s s u r a n t aux propriétaires un intérêt do 

3 p . 100 environ, impôt non dédui t . Ce n 'étai t abso lument 

pas , à. vrai d i re , la valeur du domaine agr icole de la 

F rance . D a n s cette somme de gi mi l l ia rds et demi figu

ra i t , en effet, la va leur a t t r ibuée aux terres consacrées à 

des u sages de luxe comme les parcs , et aussi aux terres 

couvertes de cons t ruc t ions , classées les unes et les au t res 

comme terres de qual i té supér ieure ,mais ne se trouvait pas 

comprise , d 'un au t re côté, la valeur des bâ t iments r u r a u x . 

Cette double correction opérée, si elle avai t pu se faire, 

aura i t cer ta inement fait ressort ir un total supér ieur . 
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La plus-value de la propr ié té qui a été, en moyenne , 

de 4 3 à 44 p- 100 de 18Ô0 à 1880, a été loin d'être par tout 

égale . Sans par ler du dépa r t emen t de la Seine, où la valeur 

moyenne du sol a plus que décuplé pendan t ces t rente an

nées, la terre a plus que doublé de pr ix dans les trois 

dépa r t emen t s de l 'Aude, de l 'Allier et des L a n d e s ; sa va

leur a a u g m e n t é de p lus des deux tiers dans 1 2 dépar te 

men t s , d 'un t iers dans 2(j, de moins d 'un t iers dans 34", 

elle a môme d i m i n u é dans la H a u t e - M a r n e , le Ga rd , 

l 'Ardèche, la Drôme et les Hau tes -Alpes . 

D ' u n e façon générale , ce sont les régions du centre-

ouest et du sud-ouest , la Bre tagne , la Vendée, le Berry , 

l 'Or léana is , l ' A u v e r g n e , les plaines du bassin de la 

Garonne qui ont le plus g a g n é . Le nord , à l 'exception du 

Pas-de-Calais et, du iNord, qui ont progressé beaucoup 

encore m a l g r é l 'avance qu ' i ls avaient déjà en i83o , et le 

nord-est ont réalisé des p rogrès moins considérables. 

Dans le sud-est , l ' invasion phyl loxér ique a amené des 

pe r tu rba t ions considérables dans les for tunes immobi l iè res . 

La va leur moyenne du sol, modifiée d a n s des propor

tions différentes suivant les rég ions , était , en 1880, de 

i83o fr. pa r hectare pour l ' ensemble de la F r ance , mais 

de g randes différences existaient d 'un p o i n t a un au t re du 

terr i to i re . 

Dans le dépar t emen t de la Se ine , qui ne saura i t être 

comparé aux au t res , le hau t pr ix des t e r ra ins s 'explique 

mo ins par l ' intensité des cul tures que pa r leur util isation 

à des cons t ruc t ions ; il s'élevait à 1 8 7 . 0 1 3 fr. p a r hec

ta re . Son m a x i m u m devait dépasser a l o r s , comme il 

dépasse au jou rd 'hu i , i S mil l ions ou, p o u r avoir un chiffre 

plus facile à saisir , i5oo fr. pa r mètre car ré , cela dans le 

centre de P a r i s , s u r les g r a n d s boulevards , près de la 

place de la Bourse , q u a n d , p o u r u n e cause ou une au t re , 

des surfaces se t rouvent d isponibles . 
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Après la Seine, qu i occupe u n e place tout à fait à par t 

pour la valeur de ses te r ra ins , venaient : le Nord avec une 

va leur moyenne de 4di/|.o f r . p a r hec ta re ; le Pas-de-Calais 

avec une va leur moyenne de 5.o5o fr.; la Seine-Inférieure 

avec une valeur moyenne de 3 .820 fr. ; le Rhône avec u n e 

v a l e u r m o y e n n e de 3 .750 fr.; le Calvados, avec u n e valeur 

moyenne de 3 .45o fr. ; la S o m m e , la Manche , Seine-et-

Oisc, etc. La propriété ne va l a i t , au con t r a i r e ,que 1.G00 à 
1.000 fr. en moyenne pa r hectare d a n s le Morb ihan , les 

Alpes-Mari t imes , la Corrèze, la Creuse et les Basses P y 

rénées ; que de 6 3 O à Li5 fr. dans les Landes , la Lozère, 

la Corse, les Basses et Hau tes -Alpes . 

La d i m i n u t i o n de la v a l e u r de la p r o p r i é t é de 1882 
à 1892. — D e 1882 à 180,2, les seules sources officielles 

relatives a u x var ia t ions de la valeur de la propriété sont 

celles des enquêtes agricoles décennales . Sans a t tacher à 

leurs chiffres une valeur absolue , on peut les admet t r e 

comme suffisants pour é tabl i r des compara isons que faci

l i tent d 'a i l leurs leur c lassement d 'après les mêmes bases . 

Des documents qu 'el les réun i ssen t , il résul te que la 

d iminu t ion de va leur vénale des ter res labourables aura i t 

var ié , pour l ' ensemble de la F r a n c e , de 1 G . 7 5 à 1 9 . 1 2 

p . 100 ; celle des prés et he rbages de i 4 , i g à 1 7 . 2 4 p . 100. 

La m ê m e sta t is t ique relève, en ou t re , pour les v ignes , 

des d iminu t ions de g .5 i à I 3 . g i p . 100, et enfin de 8.00 à 

18 .28 p . 100 pour les bois. La dépréciat ion des terres 

labourables a donc été beaucoup plus forte que celle des 

p rés et h e r b a g e s . Les bois , taillis ou futaies, ont subi de 

fortes pertes A U S S I . La va leur des vignes a été t roublée 

pa r la cont inui té de l ' invasion phyl loxér ique , dont les 

désast res out été plus ou moins a t ténués su ivant les pays , 

par les reconst i tut ions. 

Ge sont les contrées à céréales qui ont été plus par t icu-
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l i c remenl frappées pa r la crise agricole, mais il n 'y a 

guè re de régions qui ne lui a ient payé leur t r ibu t . Et ce 

qui ajoute â cet aba issement de la va leur vénale de la p ro 

priété , c'est qu ' i l ne semble p a s que , nul le par t , on n 'a i t 

cessé de faire de nouveaux sacrifices en vue du ma in t i en 

de la product ion. 

A la baisse de la valeur vénale du sol a correspondu la 

baisse de sa va leur Iocative. Cette dern ière semble toute

fois avoir été un peu moins forte : de 10 à [5 ou 16 p . 100 

p o u r les terres l a b o u r a b l e s ; de 7 - 3 5 à 10 p . i o n pour les 

prés et h e r b a g e s . Ces résu l ta t s é tant admis , il faudra i t 

en conclure que le rappor t de la va leur Iocative à la va

l eu r vénale de la p ropr ié té s'est élevé. Si é tonnan t que 

para isse h p remière vue un parei l résul ta t , q u a n d on ré 11c-

chit à la m a r c h e inverse qu ' a suivie le rappor t du loyer 

des cap i t aux mobi l iers à leur m o n t a n t , il est loin d'être 

invra i semblab le . 

Le 3 p . ioo qui était coté 8o à 8i f r . en 1882 ,e t assura i t 

a lors à ses dé tenteurs un revenu de 3 ,75 p . 100, a r r iva i t 

au pa i r en 1892, et ne r appor ta i t p lus que 3 p . 100. De

puis il s'est élevé encore et a touché le cours de io5 fr. en 

i 8 g 5 , pour redescendre à 100 fr. environ à la fin de 1899. 

P e n d a n t ce t emps , l ' intérêt servi pa r la propriété a plutôt 

a u g m e n t é . 

Ces différences de capi ta l isat ion dans la marche du t aux 

des va leurs mobil ières et des va l eu r s immobi l iè res prou

vent q u e ' c h a c u n e de ces espèces de va leurs a sa clientèle 

spécia le ; elle démont re a u s s i que , con t ra i r emen t aux opi

n ions d 'autrefois , la confiance dans la solidité et la p lus-

value des bonnes va leurs mobil ières s'est accrue p e n d a n t 

qu ' a eu peine à se ma in ten i r la confiance en la sécurité 

de la t e r re . 

Nég l igean t les chiffres abso lus , l ' au t eu r de la stat is t i 

q u e , considérant comme acquise , d 'après les enquêtes ag r i -
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coles, une d iminu t ion de valeur moyenne de la propriété 

de io p . ioo, a cru pouvoir abaisser de i 5 p . loo , e u n o m -

bre rond , la valeur totale de la propriété constatée pa r 

l 'adminis t ra t ion des cont r ibut ions directes en 1 8 8 0 , et l 'a 

ramenée de g i mi l l ia rds 5 8 4 mil l ions à 7 7 mi l l ia rds 

844 mil l ions pour 1 8 9 2 . La fortune immobi l iè re des p ro 

priétaires r u r a u x aura i t d iminué de i3 mi l l i a rds 7 4 0 m i l 

lions, ma lg ré les dépenses auxquel les ils ont consenti p o u r 

assurer sa conservat ion. Suivant l ' admin i s t r a t ion , cepen

dant , « la valeur vénale de la propriété , si on en j u g e d'a

près les progrès des rendements et ce r ta ins aut res indices , 

paraî t d 'ail leurs s 'être élevée légèreman t depuis 1 8 9 2 » . 
On croit assez géné ra l emen t , dans le m o n d e agricole, que 

la baisse du sol a at teint son m a x i m u m , m a i s on est plus 

que sceptique en ce qui concerne sa repr ise . 

Charges de la propriété foncière. — La propriété 

foncière est soumise à des charges diverses qui d iminuent 

dans une proportion plus ou moins forte le revenu dispo^ 

nible entre les ma ins des proprié ta i res . Ces charges résul

tent des frais d 'entretien qu 'exige sa conservation, et dont 

la déduction n ' a été faite que dans une certaine mesure 

dans l 'évaluation du revenu net imposable , des frais d 'as 

surances qui ne dépassent pas u n chiffre très faible, et 

enfin des impôts et des intérêts de la dette hypothécaire , 

éléments sur lesquels la stat is t ique nous donne d ' ins t ruc

tifs r ense ignemen t s . 

Contribution foncière. — Le montan t de la c o n t r i 

bution foncière pour les propriétés bâties et non bât ies 

fixé, tout d 'abord , à z 4 o mil l ions de francs par d iverses 

lois de 1 8 9 1 , a été successivement rédui t à dix reprises 

différentes, et n 'était p l u s , en 1 8 2 2 , que de I 5 4 . C 8 I . O G I fr. 

Ce n'est qu ' eu j 8 5 1 que l'on a commencé à dist inguer^ 
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pour en faire un chapi t re spécial , le cont ingent do l ' impôt 

afférent à la propriété non bâ t i e ; il était a lors de 

1 2 1 . 6 2 2 . 8 3 2 fr. r eprésen tan t 6.36 p . 100 d u revenu net 

imposable . R a m e n é à m . 8 5 3 . 5 8 8 fr. en 187g, p a r sui te 

de modifications de terr i toire , ce qui ne correspondai t p lus 

qu ' à 4-4g P- 100 du revenu en raison de la p lus-value du 

so l , i l a été d iminué , enfin, de i5 .267 .977 fr., après le dé

g rèvemen t o rdonné par la loi du 8 août 1890, et abaissé 

à 1 0 3 . 2 7 9 . 2 3 5 f r . pou r ne p lus var ier depuis cette époque. 

Au t a u x actuel , û représente exac tement 4 p- 100 du 

revenu constaté en 187g . Tout en effectuant des remises 

totales ou partielles aux cont r ibuables dont la cote ne 

dépasse pas 25 fr. , et qui réun issen t certaines condit ions 

dé te rminées , la loi du 21 ju i l le t 1897 n ' a pas appor t é 

de modification au m o n t a n t total des rôles qui reste le 

m ê m e . 

Si l ' impôt foncier est, en m o y e n n e , de 4 > 0 0 P- 1 0 0 du 

revenu net imposable de 187g , son élévation p ropo r t i on 

nelle varie d a n s de g r a n d e s l imi tes d 'un endroit à u n 

a u t r e , m a l g r é les tentat ives de péréqua t ions qu i ont été 

entrepr ises à l 'occasion de p lus ieurs dégrèvements . Depuis 

la loi d u8 août i8goson m a x i m u m a été r a m e n é à 4.00 p . 100 

dans les dépa r t emen t s qui étaient an t é r i eu remen t imposés 

à u n e quot i té p lus forte, ma i s d ' au t res paient moins de 

4 p . 100, et d a n s chaque d é p a r t e m e n t le t a u x de l ' impôt 

comporte des différences notables . 

D ' a r rond i s semen t à a r rond i s sement , les différences sont 

assez m a r q u é e s ; elles s 'accroissent encore q u a n d on res 

t re in t ses observat ions a u x can tons , et su r tou t a u x com

m u n e s . C'est a insi que la proport ion de l ' impôt foncier 

au revenu net imposable a t te int 5.37 P- 1 0 0 P o l l r l ' a r ron

dissement de Moutiers ( l l te-Savoie) , 8.29 p . 100, pour le 

canton d 'Aimé (même dépar t ement ) , e t 1 g .34 p . 100, p o u r 

la c o m m u n e de Floirac (Gironde) . En cherchan t bien, on 
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t r o u v e r a i t c e r t a i n e m e n t des p r o p r i é t é s o ù ce r a p p o r t a t te in t 

ioo p . 100, c ' e s t -à -d ire o ù le p r o p r i é t a i r e n'a p l u s a u c u n 

r e v e n u p o u r lu i a p r è s a v o i r p a y é le f i s c . 

L E p o i d s de l ' i m p ô t f o n c i e r , e n p r i n c i p a l , n ' a r i e n d ' e x c e s 

s i f EN l u i - m ê m e ; s o n i r r é g u l a r i t é s e u l e s o u l è v e d e s cr i 

t i q u e s qu ' i l n e f a u d r a i t p e u t - ê t r e p a s accepter s a n s q u e l q u e s 

r e s t r i c t i o n s . M a i s a u p r i n c i p a l de l ' i m p ô t FONCIER s ' a j o u t e n t , 

p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à SON i m p o r t a n c e , des c e n t i m e s a d d i 

t i o n n e l s , p e r ç u s a u prof i t des d é p a r t e m e n t s et d e s c o m 

m u n e s , q u i f o n t p l u s q u e d'en d o u b l e r le m o n tant , EN a c c r o i s 

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

i m p o s a b l e . C ' e s t a i n s i q u e , p o u r l ' a n n é e i 8 g 5 , l e m o n t a n t 

to ta l d e l ' i m p ô t f o n c i e r d e la propr ié té n o n b â t i e a a t t e in t 

2 4 8 . o o 5 . i 5 5 f r . i 3 , b i e n près de 10 p . 100 d u r e v e n u ne t 

i m p o s a b l e . 

Dette hypothécaire. — La det te h y p o t h é c a i r e est u n e 

c h a r g e [qui p è s e d u r e m e n t s u r les d é t e n t e u r s du sol en 

r a i s o n d e s a v a n c e s q u i l e u r o n t été c o n s e n t i e s p a r l e s c a p i 

t a l i s t e s . D a n s c e r t a i n s CAS e l le a profité a u x propr i é ta i re s , et 

c e u x - c i t r o u v e n t u n e c o m p e n s a t i o n a u x in t érê t s q u ' i l s s o n t 

o b l i g é s d e p a y e r d a n s le béné f i ce q u ' i l s re t irent des a m é 

l i o r a t i o n s r é a l i s é e s à l a s u i t e d ' e m p r u n t s ; p l u s s o u v e n t e l l e 

a e u p o u r c a u s e i n i t i a l e des o b l i g a t i o n s a b s o l u m e n t é t r a n 

g è r e s , à la c u l t u r e , et e l l e est d e v e n u e u n e g ê n e p o u r la 

b o n n e e x p l o i t a t i o n d e la terre , s a n s a u c u n béné f i ce c o m m e 

c o n t r e - p a r t i e . L e créd i t h y p o t h é c a i r e , qu i est p a r f o i s u n e 

f o r m e v é r i t a b l e d e crédi t a g r i c o l e , n 'est f r é q u e m m e n t a u s s i 

q u ' u n m o d e de créd i t d o n t l ' a g r i c u l t u r e fait l e s f r a i s . M a i s , 

d e q u e l q u e o r i g i n e qu 'e l l e p r o v i e n n e , la dette h y p o t h é c a i r e 

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

m e s n é c e s s a i r e s à e n pay*er l ' intérêt ; la part q u i en r e s t e 

en tre l e s m a i n s d e s p r o p r i é t a i r e s est d i m i n u é e d ' a u t a n t . 

D ' a p r è s l e s d o c u m e n t s p u b l i é s par l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s 
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finances, les inscript ions hypothéca i res non rayées ni pér i 

mées , existant aux b u r e a u x des hypo thèques , se sont élevées 

de 8 mi l l ia rds 853 mil l ions , en i 8 a o , à i l mi l l i a rds 

s 3 3 mil l ions , en i 8 3 2 , a 1 2 mi l l i a rds 544 mil l ions , en 

i 84o , et enfin à ig mi l l ia rds 2 7 8 . g 3 1 . C 2 2 fr. en 18 -78 . Ce 

sont là des chiffres considérables , ma i s il faut r e m a r q u e r 

q u ' u n e par t ie seulement de la dette hypothéca i re inscri te 

est product ive d ' in térêts et const i tue une c h a r g e . Il y a 

lieu de dédu i re , en effet, de son m o n t a n t total , les créan

ces éventuel les de l 'E ta t et des incapables , les inscr ip t ions 

de ga r an t i e , celles qui n ' on t pas été radiées m a l g r é l 'ex

t inct ion des obl iga t ions qui l eu r ont donné na issance , et 

d ' au t res encore faisant double emploi les déduct ions sou

lèvent d e n o m b r e u s e s difficultés. L ' admin i s t r a t ion a essayé 

cependan t de les faire et, de ses éva lua t ions , il résul te que 

la dette hypothéca i re product ive d ' in térê ts pouva i t ê tre 

évaluée, en 1 8 7 8 , à i 3 mi l l ia rds et d e m i . 

Quoi qu ' i l en soit, des chiffres publ iés p a r l ' admin i s 

t ra t ion il résul te que la dette hypothéca i re , dont la compo

sition peut être considérée comme é tan t res tée sens ib lement 

comparab le , a p lus que doublé de 1 8 2 0 à 1 8 7 8 , et a u g 

menté de plus de moit ié de i 8 3 2 ¿ 1 8 7 8 . Mais si on réflé

chit que la va leur vénale et la va leur localive de la propr ié té 

ont éga lement a u g m e n t é dans u n e forte propor t ion p e n d a n t 

ce m ê m e espace de temps , on est a m e n é à conclure que le 

r appor t de la dette hypothécai re au capi tal qui lui sert de 

g a g e a beaucoup m o i n s v a r i é . 

Ce capital n 'est pas seu lement const i tué p a r l a propr ié té 

non bât ie , évaluée en 1 8 7 9 à g i mi l l i a rds 583 mi l l ions , il 

comprend aussi la propr ié té bâ t i e , e s t imée4g m i l l i a r d s ; il 

s'élève pa r conséquent à i 4o mi l l i a rds en n o m b r e r o n d , 

S u r ces i4o mi l l ia rds , i 3 et demi sont grevés d 'hypo

thèques cor respondan t à des dettes réelles, c'est à peu près 

1 0 p . 1 0 0 . 
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Les charges qui pèsent sur les débi teurs hypothéqués 

dépassent cer ta inement , intérêts et frais divers compris , 

5 p o u r i o o . E n comptant à ce t a u x seulement , elles r ep ré 

sentent 6 7 5 m i l l i ons . Rappor t é a u x revenus réun is de la 

propr ié té n o n bât ie , 2 mi l l ia rds ()/|5 mi l l ions , et de la 

propr ié té bât ie , 2 mi l l ia rds , soit à 4 - 6 4 5 mi l l ions , elles en 

représentent à peu près le septième. Le rappor t de l ' intérêt 

de la dette hypothéca i re au revenu de la propriété i m m o 

bilière est donc, no tablement supér ieur au rappor t du m o n 

tan t de cette dette à la va leur totale des immeubles sur 

lesquels elle r epose ; c'est qu'el le correspond à un taux 

d ' intérêt p lus é levé. 

C H A P I T R E IV 

L a p o p u l a t i o n a g r i c o l e 

La terre n 'est q u ' u n des éléments de la production ag r i 

cole; elle ne donnerai t r ien sans le concours du t ravai l et 

du cap i t a l . 

Population absolue et spécifique en France et à 
l'Etranger. — Le t ravai l est en rappor t avec la popu

lation. Ce n 'es t que depuis i836 que de véri tables dénom

brements se font de cinq en cinq a n s . Leur compara ison 

fait ressort ir dans le m o u v e m e n t des existences h u m a i n e s 

une progression lente qui a eu pour résul ta t de révéler 

une élévation, d a n s le n o m b r e des hab i t an t s , de 33 mi l 

lions et demi en 1 8 3 6 , à 38 mil l ions et demi en 1 8 9 6 . 
Il impor te , pour l ' interprétat ion de ces chiffres, de r e m a r 

que r q u e , de i856 à 1 8 6 0 , la F r a n c e s'est a g r a n d i e de la 
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Savoie et du comté de Nice qu i lui ont appor té 08g mil le 

âmes ; la per te de I 'AIsace-Lorraine, en 1 8 7 0 , lui en a en

levé, au contra i re , 1 . 5 9 7 m i l l e . 

Sous le r appor t du chiffre absolu de la popula t ion , nous 

ne venons, en Europe , qu ' ap rè s la Russ ie , qu i compte 

g3 mil l ions d'existences ; l 'Empi re A l l emand ,qu i en compte 

4 7 mi l l ions , et l 'Au t r i che -Hongr ie , qui en compte 3g mi l 

l ions . Nous sommes suivis de près pa r le R o y a u m e - U n i 

de Grande-Bre tagne e td ' I r ! ande ,don t la populat ion dépasse 

3 5 mi l l ions d 'hab i t an t s , et nous dis tançons de beaucoup 

les au t res pays . Les E t a t s -Un i s d ' A m é r i q u e possèdent 

64 mi l l ions environ d ' h a b i t a n t s ; l ' empire Ch ino i s , p lus 

de 4oo m i l l i ons ; l ' Inde ang'laise, 2 6 0 mi l l ions , etc. 

Le chiffre absolu de la popula t ion ind ique la r ichesse 

en existences des différentes nat ional i tés , les forces don t 

elles peuvent disposer en cas de gue r r e , etc. Ce sont là des 

document s d 'un g r a n d in térê t . La F rance vient a c t u e l l e 

men t , p a r le n o m b r e de ses hab i t an t s , au qua t r i ème r a n g 

des g r a n d s Éta ts européens . C'est u n e place qu ' i l n 'y a qu 'à 

constater , mais on ne peut se défendre de cer taines a p p r é 

hensions pour l 'avenir q u a n d on considère la faiblesse de 

la progress ion de notre popula t ion . De i 8 8 4 à 1 8 9 6 , l ' a u g 

menta t ion n ' a été en moyenne, que de 3o .ooo hab i t an t s pa r 

an ; elle est beaucoup p lus forte presque par tout a i l l e u r s . 

Si ins t ruct i f que soit le chiffre de la populat ion tota le , 

celui de la populat ion spécifique est p lus in téressant peut -

être encore. P a r cette expression de populat ion spécifique ou 

de densité de la popula t ion ,on désigne le rappor t du n o m b r e 

des hab i t an t s à la superficie qu ' i l s occupent . Nos 3 8 . 5 1 7 
mille hab i t an t s représentent , pour nos 53 mil l ions d 'hec

ta res , 7 2 h a b . 67 pa r cent hec tares . 

De g randes différences existent , bien en tendu , à ce 

point de vue, ent re nos différents dépa r t emen t s , et p lus 

encore entre nos différents a r rondissements et nos diffé.-
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rentes communes . Par i s a plus de 3o.ooo hab i t an t s pour 

i oo hectares ; la S e i n e , p l u s d e 6 .000; le Nord, près de 3oo ; 

le Pihôrte, 2 7 7 ; 'la Seine-Inférieure, i 3 8 ; la Lozère, 27 ; 

les Hautes -Alpes , s a ; les Basses-Alpes, 1 9 ; les a r rondis 

sements de Castel lane, de Puge t -Thén ie r s et de Barcelon-

nette, dans les Alpes, i3 ou i4 seulement . 

Dans l 'o rdre de la densité de la populat ion, les nations 

européennes se classent tout différemment que dans celui 

de la popula t ion abso lue , ma i s la F rance est loin encore 

de venir au premier r a n g . Elle est devancée, en effet, pa r 

la Belg ique , le pays le p lus peuplé de l 'Europe, où la po

pulat ion est de ao4 hab i t an t s pour 100 hec ta res ; par les 

Pays -Bas ( i 3 6 h a b . pour 100 hect . ) ; par le Royaume-

Uni de Grande -Bre t agne et d ' I r lande ( 1 2 1 h a b . par 

100 hec t . ) , pa r l ' I tal ie ( io5 hab . pour 100 hec t . ) ,pa i l 'Em

pire Al l emand (go h a b . pa r 100 hect . ) . La densité de la 

popula t ion est égale, chez n o u s , à celle d e l à Suisse, supé-

r i e u r e à celle de l 'Au t r i che - I Iongr ie (6o h a b . p o u n o o h e c t . ) 

du P o r t u g a l (5o h a b . pour 100 h e c t . ) , etc. La Russ ie ,qu i 

dépasse tous les au t res pays d 'Europe par le chiffre total 

de sa popula t ion , n 'a que 17 hab i tan t s par 100 hectares , 

ne la issant après elle que la Norwège où la densité de la 

popula t ion pa r 100 hectares descend à 6 . 

P o p u l a t i o n s u r b a i n e e t é p a r s e . — Il impor te , en 
ce qui concerne l ' agr icu l ture , de d is t inguer la populat ion 
agr icole , celle qui vit du travail de la te r re , des autres 
par t ies de la popula t ion . On a essayé de le faire, de 184G 
à 1880 , en comptan t à pa r t , sous la dénominat ion de popu
lation u r b a i n e , la populat ion de toutes les communes ayant 
p lus de 2.000 hab i t an t s agg lomérés et, sous la dénomina 
tion de populat ion ru ra l e , qu 'on aura i t dû appeler p lus 
exac tement popula t ion éparse, la populat ion de toutes les 
au t res . Ce t ravai l a mon t r é que , pendan t que le chiffre 
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do la populat ion u rba ine s'est élevé do 2 / 1 . 4 2 à 3 5 . g 5 p . 

1 0 0 de la popula t ion totale, ce lu ide la popula t ion ru ra l e 

es tdesccndu de 7 5 . 4 8 à G4-o5 pour cen t . 

Mais comment s'est opéré ce m o u v e m e n t ? Les chiffres 

absolus le disent . De 1 8 4 6 à 1 8 8 6 , la popula t ion u rba ine 

a a u g m e n t é de 5 mi l l ions d 'hab i t an t s env i ron , et la popu

lat ion ru ra le a d iminué de 2 .3oo mi l l e . L ' a u g m e n t a t i o n 

de la populat ion agg lomérée t ient donc , d 'une pa r t , à la 

tendance à la concentra t ion des h a b i t a n t s , d ' au t re pa r t , à 

l 'accroissement de la popula t ion. 

Ce sont les g r a n d e s villes sur tou t qui on tprof î tédu mou

vement cont inu de concentrat ion de la popula t ion . P a r i s , 

n ' ava i t , en 1 8 6 1 , ap rès l ' annexion des ban l i eues , que 

1 . 6 9 6 mil le h a b i t a n t s ; elle en avai t , en 1 8 9 6 2 . 4 5 7 mi l le . 

Les popula t ions de Lyon, de Marsei l le , de Bordeaux , de 

Lille, de Toulouse, de Sa in t -E t ienne , du Havre , on t triplé 

ou quadrup lé depuis 1 8 2 1 . R o u b a i x , qui a m a i n t e n a n t plus 

de 1 0 0 mil le hab i t an t s , n 'é ta i t , à la m ê m e époque , q u ' u n e 

petite ville de 9 .000 hab i t an t s . 

Nos c a m p a g n e s sont doue abso lumen t , et re la t ivement 

sur tou t , de moins en mo ins peuplées ; c'est u n point hors 

de doute qui n ' au tor i se toutefois que des présompt ions à 

l ' éga rd du mouvemen t de la popula t ion agr ico le . 

P o p u l a t i o n a g r i c o l e . — P o u r ser re r de p lus près le 

p rob l ème qui n o u s occupe, on a établi , depuis i 8 5 6 , des 

c lassements de la populat ion pa r professions. C'est un t ra

vail fort délicat, nécessa i rement quelque peu incer ta in en 

ra ison de la difficulté, et souvent m ê m e de l ' impossibi l i té 

de r épa r t i r les hab i t an t s recensés pa r catégories bien dé

te rminées . Connaî t ra i t -on par fa i tement une commune 

qu 'on serai t souvent embar ra s sé de préciser le g roupe 

dans lequel doit r en t re r telle ou telle personne . Comment 

classer, par exemple, l ' a r t isan de vil lage qui vit du travai l 
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d'un lopin de ter re a u t a n t que de son mét ie r? le négociant 

qui dir ige l ' adminis t ra t ion de ses biens en m ê m e temps 

qu ' i l s 'occupe d'affaires de b a n q u e ? l 'ouvr ier qui travail le 

tantôt à la ferme et tantôt à l 'usine voisine, etc. ? 

Les difficultés sont presque i n su rmon tab l e s , elles im

posent une g r a n d e réserve su r les chiffres tirés des recen» 

sements g é n é r a u x . Sous le bénéfice de ces observat ions , la 

s tat is t ique, dont les documents en l'espèce remonten t à 

1 8 5 1 , fait ressor t i r u n e diminut ion progressive et r é g u 

lière de la populat ion agricolo, pa r r appor t à la populat ion 

totale. Do 0 7 p . 1 0 0 on i 8 5 r , elle serait descendue à 53 

p . 100 en 1 8 6 1 , pour rester au môme chiffre j u s q u ' e n 

1 8 7 O , et s 'abaisser ensui te à / | 7 . 8 p . 1 0 0 en i88( i ot 4^-47 

p . 1 0 0 en 1 8 9 1 . Sa réduct ion semble s'être accentuée de

puis 1 8 7 6 , et elle ne serait pas sans rappor t , depuis une 

vingta ine d 'années au m o i n s , avec la d iminu t ion générale 

des pr ix des produi ts agr icoles . 

Si discutables que soient ces données , elles ne permet tent 

guè re de, conc lu reà une d iminut ion progressive de la popu

lation agr ico le . 

Propriétaires et non-propriétaires ; chefs de cul
ture et salariés. — Les recherches sur la populat ion des 

campagnes ont été poussées p lus lo in . La stat is t ique a 

d i s t ingué d 'abord la populat ion agricole active composée 

des t rava i l leurs agr icoles , des personnes de leur famille 

( femmes, vieil lards et enfants) , qu i ne donnent q u ' u n con 

cours tout à fait secondaire aux opérat ions de la cu l tu re . 

Des subdivis ions ont été établies ensuite dans le g roupe de 

la populat ion active au cours des enquêtes décennales de 

1 8 6 2 , 1 8 8 2 et 1 8 9 2 . 

Leurs résumés font, ressort ir , dans la populat ion a g r i 

cole active, une d iminut ion cont inue qui a eu pour consé

quence d ' amener sa réduct ion de 6 . g i 3 m i l l e à 6 . ( 3 C 3 m i l l e 
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personnes . Le n o m b r e des chefs d 'exploitat ion n ' a cessé 

cependant d ' augmen te r , passan t , en ces trente années , de 

3 . / | 6o mil le à 3.(5o4mille.Celui des auxi l ia i res ou salariés 

s'est rédui t , au contra i re , de 3 . I Ô 2 mil le à 3 mil l ions o58 

mil le . 

Ces chiffres, comme ceux qui s ' appl iquent à la répar t i 

tion de la popula t ion par professions, ne présentent pas 

assez de ga ran t i e s de précision, pour qu 'on puisse en t irer 

des déduct ions t rop serrées . Ils dénotent cependant une 

tendance m a r q u é e à la d iminu t ion d u n o m b r e d e s ouvriers 

au profit de la cu l ture di recte . L 'en t repr i se se développe

rai t en ag r i cu l tu re a u dé t r iment du sa lar ia t , cont ra i re

men t à ce qu 'on est tenté de croire dans cer tains mi l i eux . 

La décomposit ion de la populat ion agricole active, 

d 'après les a t taches qu i la rel ient au sol, n 'est pas moins 

ins t ruct ive . En s'en tenant a u x indicat ions généra les qui 

résul tent des recensements de 1 8 9 2 , on voit non seulement-

qu 'on compte , en a g r i c u l t u r e , p lus dechefs d 'exploi tat ion 

que desa la r l e s , ma i s encore que le n o m b r e des propr ié ta i 

res , 3 . 3 8 7 mil le , e s t l égè rement supér ieur à celui des non-

propr ié ta i res , 3 . 2 7 5 mi l le . P r è s de moit ié des fermiers et 

m ê m e des ouvr iers sont propr ié ta i res dans une cer taine 

m e s u r e . Il n 'est pas douteux, en out re , bien qu 'on n 'en ait 

p a s fait-Ie dénombremen t , que beaucoup de domest iques 

ont , pa r leur famille au mo ins , des intérêts d a n s la p ro 

p r i é t é . Il n 'y a donc pas , en ag r i cu l tu re , de démarca t ion 

aussi m a r q u é e que dans cer taines indus t r ies en t re les ca

pital istes et les s imples t rava i l leurs . De g r a n d e s différen

ces existent toutefois d 'un endroit à un au t r e . 

Salaires des ouvriers agricoles. — Nous conna i s 

sons , a u t a n t qu ' on p e u t le connaî t re , le revenu global des 

propr ié ta i res d 'après les états , dressés pa r l ' adminis t ra t ion 

des contr ibut ions directes, du revenu net imposable des 
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propriétés non bâties, et les résul ta ts de la dernière enquête 
décenna le . R ien ne pe rme t de dé terminer même approxi
mat ivement , la r émunéra t ion des fermiers et des métayers , 
n i le bénéfice qui s'ajoute au revenu pour l e s propr ié ta i res 
qui d i r igen t e u x - m ê m e s leurs exploitat ions. Les prolits en 
agr icu l tu re var ient dans de t rop g randes limites avec l ' im
portance deG entrepr ises , les mi l ieux et les h o m m e s , pour 
qu ' i l soit possible d 'en dégage r u n chiffre susceptible 
d'être géné ra l i s é . Ce qu 'on peut dire cependant , c'est que 
nos cul t ivateurs ont en généra l une existence modeste et 
labor ieuse , que si beaucoup sont pa rvenus à accroître 
leur bien-être et à a c c u m u l e r des épargnes , il en est bien 
peu qui sont arr ivés à la fortune. 

Le sa la i re des ouvriers agricoles ne donne pas lieu à 
d'aussi g r a n d e s incer t i tudes . Il a son cours , sur lequel on 
est pa r tou t assez bien fixé et dont il est facile de suivre 
les var ia t ions . On en re t rouve dos indices pour chaque épo
que dans les publ icat ions agricoles et, p lus encore, dans les 
notes des agr icu l t eurs . Les documentsqu 'on possède sont 
suffisants pour en reconsti tuer l 'histoire, et sur beaucoup 
de points , ils ont été résumés d 'une man iè re très claire. Si 
la progress ion des salaires a été plus rapide que celle des 
revenus fonciers des propr ié ta i res , elle n ' a pas été plus 
régul iè re .L 'ensemble des observations qui ont été recueillies 
mon t r e que p a r t o u t chez nous les gages des ouvriers ag r i 
coles se sont considérablement élevés de 1 8 2 0 à 1 8 8 0 en
viron, ap r è s u n m o m e n t d 'arrê t de 1 8 ^ 8 à i 8 5 2 , pour 
rester s ta t io imaires ensui te , s inon même fléchir dans une 
petite propor t ion . 

Des données nombreuses rassemblées par M. E . Che
vallier, ma î t r e de conférences à l ' Inst i tut ag ronomique , 
dans son ouvrage int i tulé : le Travail et les salaires, de 
celles que fournissent des recherches isolées auxquel les nous 
avons pr is not re pa r t , il rw-sort que pendant la période 
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de hausse , le montan t des salaires a doublé et souvent t r i 

plé . L e u r accroissement a été ainsi très m a r q u é , sans que 

les cha rges de l 'existence matér ie l le des t ravai l leurs se 

soient no tab lement augmen tée s . Mais ils ont subi les mû

mes vicissitudes que la rente foncière, comme nous l 'ont 

m o n t r é nos études par t icul ières . Nous les avons trouvés, 

d a n s le Midi, é t ro i tement associés à la for tune de la v i g n e ; 

d a n s l 'Est et le Nord, à celle des cul tures dominan tes de 

ces pays . Ils ont ma rché de pai r a i l leurs avec les progrès 

et. la prospér i té de l ' ag r icu l tu re . 

La s tat is t ique agricole a relevé le t a u x moyen des sa

laires agricoles en 1 8 6 2 , 1 8 8 2 et 1 8 9 2 p a r dépar tements : 

La hausse des salaires des domest iques de ferme log'és 

et n o u r r i s sur les domaines , t rès impor tan te de 1 8 6 2 à 

1 8 8 2 , puisqu ' i l s ont passé de 2 5 6 fr. à 3 2 4 fr. pour les 

bouviers , et de 2 3 o à 2 9 0 pour les au t res ouvr iers adul tes , 

s'est modérée dans une très forte propor t ion de 1 8 8 2 à 1 8 9 2 , 
époque à laquelle elle a a t te int , eu moyenne , 36o fr. poul

ies bouviers , et 3 i o fr . p o u r les ouvriers adul tes , ma i s 

elle ne s'est pas a r rê tée . Le p r ix moyen de la j o u r n é e de 

t ravai l des ouvriers employés à la j ou rnée , après avoir 

a u g m e n t é auss i , n ' a pu se ma in ten i r . De 3 fr. 1 1 p o u r 

les h o m m e s et de 1 fr. 8 7 pour les femmes, en été,en 1 8 8 2 , 
les pr ix de la j ou rnée de t ravai l sont descendus à 2 . 7 4 et 

1 . 7 8 , en 1 8 9 2 . Mémo d iminu t ion a été constatée dans les 

salaires d 'h iver qu i se sont respect ivement aba issés , dans 

ce môme laps de t emps , do 2 fr. 2 2 et de 1 f r . 4 2 à 2 fr. 64 

et à 1 fr. 35 . Ce ra lent i ssement qui a été j u s q u ' à l 'a r rê t , et 

dans un assez g r a n d n o m b r e de cas à u n e d iminu t ion des 

salaires, est un des s ignes les p lus cer tains de l 'état de crise 

qu ' a subi l ' ag r i cu l tu re . Ce ne sont pas seulement les p ro 

priétaires qui y ont pe rdu u n e par t ie de leurs ren tes , et 

les. fermiers une par t ie do leurs bénéfices, les ouvriers ag r i 

coles, p lus resserrés dans leur budge t , ont vu se res t re indre 
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le mon tan t de leurs sa la i res . Il n 'y a donc pas , comme on 

le prétend, en. ag r i cu l tu re au mo ins , an t agon i sme entre 

les t ravai l leurs et les capitalistes, il y a , au contra i re une 

solidarité év idente . Les m ê m e s causes qui favorisent l 'ac

croissement de la ren te favorisent la ma in -d 'œuvre , et 

inversements toutes les circonstances qui a r rê ten t l 'essor 

de la prospéri té de la te r re nuisent également aux ouvriers 

des c a m p a g n e s . 

Il faut r e m a r q u e r cependant que les salaires des travail

leurs agricoles t enden t cons tamment à se niveler, avec 

ceux des t rava i l leurs de toute n a t u r e . Si donc les ouvriers 

r u r a u x ont souffert de la crise agricole, l ' infériorité de 

leur r émuné ra t i on pa r rappor t à celle des ouvr iers do 

l ' industr ie ne peu t être que t empora i r e . En fait, le t e r 

rain perdu , semble à peu près r egagné en irjoo, et s'il 

n 'y a pas de nouvelle hausse plus marquée , c'est que les 

salaires indus t r ie l s ont subi eux aussi u n temps d ' a r rê t . 

Les chiffres moyens des salaires agricoles, les seuls que. 

nous pouvons reprodui re , donnent une idée générale de 

la si tuation des t ravai l leurs des fermes, mais si l 'on veut 

en avoir u n e i m a g e plus exacte, il est in téressant de voir 

de quels é léments ils dérivent . Or, si les domestiques de 

ferme g a g n e n t en moyenne 3IO à 36o fr . pa r a n en outre 

de leur nou r r i t u r e , il en est comme dans les pays de cul

ture in tens ive , dont le salaire at teint 45o, 5oo, 55o et 

même 600 f r . e t d ' au t res , dans les mi l i eux ar r iérés , où les 

t ravaux des c h a m p s demanden t moins d 'énergie , qui ne 

reçoivent que 200 à a5o fr . pa r a n . 

La nour r i t u r e s'est incontes tablement améliorée dans 

les fermes en m ê m e t emps que s'est élevée la r é m u n é r a 

t ion des ouvr iers . Sa valeur est difficile à préciser ; on 

l 'estime en géné ra l , de o f r . 70 à 1 f r . 20 pa r j o u r . Dans 

la r é g i o n d u N o r d , l à où l 'habi tude tend à prévaloir de lais

ser au personnel le soin de son existence ent ière, la sup -
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pression des repas s'est t r adu i t e pa r une augmenta t ion de 

sa la i re de !\o à 45 fr. pa r m o i s . 

C H A P I T R E V 

L e m a t é r i e l ; le b é t a i l ; l e s e n g r a i s . 

Le capital nécessaire à l 'exploitation du sol se compose 

du t ra in de cul ture et du fonds de rou lement indispensable , 

p o u r faire face a u x dépenses c o u r a n t e s . 

M o b i l i e r d u c u l t i v a t e u r e t m a t é r i e l a g r i c o l e . — 

Le t ra in de cu l ture comprend le mobi l ier du cul t ivateur 

et celui du personne l , le matér ie l agr icole , le bétai l de 

t r a i t et le bétail de ren te . 

" On ne peut s ' instal ler su r une exploitation agricole sans 

mobi l ie r , ma i s ce mobi l ier serait indispensable dans toute 

a u t r e s i tuat ion, et il n 'a pas précisément un caractère cul-

lu ra l . Auss i , peut-on se contenter de le s ignaler sans s'y 

a r rê te r . Le mobil ier spécia lement affecté au service d u 

personnel ne se d i s t ingue complè tement du mobil ier du 

cul t iva teur que dans la g r a n d e cu l tu re , et j a m a i s il ne 

présente une g r a n d e valeur ; il suffit éga lement de le 

m e n t i o n n e r . 

Avec le matér ie l , on se t rouve en présence d 'une division 

du capi tal dont le caractère agricole est ne t tement carac

tér isé, et dont l ' impor tance n ' a cessé do croître dans la 

deuxième moitié dece siècle sur tout . Le recensement de ses 

p r inc ipaux éléments a été fait dès i 8 5 2 , il s'est poursu iv i , 

dans des condit ions de p lus en plus favorables , en 1 8 G 2 , 
1 8 8 2 et 1 8 9 2 . 
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De tout t emps , depuis 18C2 au moins , le n o m b r e de 

charrues a manifes tement été suffisant p o u r les besoins 

de la cu l tu re . On en comptai t 3 .206mil le en 1 8 6 2 ; on en 

a trouvé 3.4o4 mille en 1892 . Le p rogrès s'est m a n i 

festé su r tou t pa r le perfect ionnement des modèles usuels , 

par la variété de leurs types . La cul ture possède u n de 

ces i n s t rumen t s pour hu i t hectares environ de terres la

bourab les ; c'est p lus que n 'ex ige la g r a n d e exploitation 

la plus active. 

Les houes à cheval sont, des i n s t rumen t s d ' in t roduct ion 

re la t ivement récente d a n s les usages de nos campagnes . 

Malgré la faveur avec laquelle ils ont été acceptés, ils 

sont loin d'être aussi r épandus encore qu ' i l s pour ra ien t et 

devraient l 'être. Leur n o m b r e a passé, cependant , de 25 

mille en 1 8 6 2 , à 195 mille en 1882 , et à 262 mille en 1892 . 

Le n o m b r e des véhicules, relevé pour la première fois 

en 1 8 9 2 , est l égèrement supér ieur à celui des char rues 

(3.798 mi l l e ) ; il ne peut , en effet, en différer beaucoup 

puisqu ' i l est réglé éga lemen t p a r l e n o m b r e des at telages. 

Le recensement des semoirs , des faucheuses , des mois

sonneuses , des faneuses et des r â t eaux à cheval , qu 'on est 

dans l 'habi tude de désigner sous le n o m d ' i n s t r u m e u t s per

fectionnés, lorsqu 'on devrai t les appeler de préférence 

i n s t r u m e n t s nouveaux , présente des probabi l i tés d ' ap

proximat ion plus fortes que celui desappare i l s précédents , 

parce que ces i n s t rumen t s sont indiv iduel lement mieux 

dé terminés . Toutefois, l ' examen pa r dépar t emen t des chif

fres donnés pour 1862 ne permet pas d 'en accepter les 

résul ta ts sans res t r ic t ion, car ils 'dénotent des confusions 

évidentes qui ont cer ta inement eu p o u r résul ta t d ' aug 

men te r les to taux d a n s de très fortes p ropo r t i ons . Les 

correct ions qu ' i l est nécessaire d 'appor te r a u x publ icat ions 

officielles ne sont pas susceptibles d 'ê t re t radui tes sous 

u n e forme m a t h é m a t i q u e ; elles accentuent cependan t li» 
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mouvemen t d 'accroissement dans le n o m b r e des m a c h i n e s 

perfectionnées qu 'accuse la s ta t is t ique. Not re ag r i cu l t u r e 

occupe m a i n t e n a n t 3g.ooo faucheuses et 2.3.000 moisson

neuses . Si on réfléchit que n o u s avons , en F rance , i 4 mi l 

l ions d 'hectares environ cultivés en céréales, on est a m e n é 

à consta ter que nous n ' avons q u ' u n e moissonneuse pour 

Goo hectares environ à mo i s sonne r , ce qui est v ra imen t 

peu. Selon M. R i n g e l r n a n n , professeur de mécan ique à 

l ' ins t i tu t a g r o n o m i q u e , il nous en faudra i t v ing t fois 

p l u s . Mais il n 'est pas prouvé qu ' i l y ait intérêt par 

tout à subs t i tuer la moisson m é c a n i q u e à la moisson à 

b r a s . IL peut y avoir , et il y a dans cer tains mi l i eux , des 

ra isons d 'o rdre matér ie l ou économique , qui conseillent 

de rester , p roviso i rement , à la faux ou à la sape . La divi

sion de la propr ié té , les l abour s en bi l lons , la pente des 

c h a m p s , la nécessité d 'occuper les ouvr iers a u x m o m e n t s 

de chômages , le m a n q u e de cap i t aux , e tc . , sont a u t a n t de 

c i rconstances qui engagen t souvent à suivre les anc iennes 

mé thodes . On n 'en t ient pas toujours suff isamment compte 

q u a n d on apprécie le rôle qu i revient a u x mach ines . 

M . R inge l rnann , qui prévoit la mul t ip l icat ion r ap ide des 

moissonneuses , pense que no us pour r ions occuper u t i lement 

auss i dix fois p lus de semoirs , et neuf fois p lus do fau

cheuses q u e nous n 'en employons . C'est peut-ê t re beaucoup 

d i re , pour le m o m e n t du m o i n s ; il est hors de doute, 

cependant , qu 'on pour ra i t en uti l iser beaucoup p lu s , et 

que nos cons t ruc teurs ont de l a rges débouchés ouverts 

devant e u x . 

La mach ine à ba t t r e est, de toutes les mach ines d ' inven

t ion récente , celle qu i a eu le p lus br i l lan t succès. C'est à 

peine si on la connaissai t il y a c inquan te ans ; sou u s a g e 

est généra l , ma in t en an t . La s tat is t ique en compte 234 mi l le . 

Les moissonneuses et les faucheuses n 'accomplissent 

q u ' u n e petite par t ie de la besogne qui était confiée au t re -
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fois aux mo i s sonneur s et aux faucheurs ; il n 'y a plus de 

ba t teurs a u fléau. 

Les moteurs mécan iques , à vent ou à eau, sont d 'usage 

très ancien en a g r i c u l t u r e ; les m a c h i n e s à vapeur ag r i 

coles, au con t ra i re , n e r emon ten t , on peut le dire, qu ' à 

i 85o ; il n 'y a p lus guè re ma in t enan t de ferme i m p o r t a n t e 

qui n 'en possède u n e . Leur domaine s ' ag rand i t môme aux 

dépens de celui des roues hydrau l iques et des moul ins à 

vent. De g.428, en 1882 , l e n o m b r e s'en est élevé à 1 2 . 0 3 7 , 

en 1802. Nos 9.428 machines à v a p e u r de 1882 représen

taient une force de 27.438 chevaux ; nos 1 2 . 0 3 7 mach ines 

de ï8ga sont évaluées à 5 5 . 2 i 5 chevaux de puissance 

mécan ique . Depuis u n e dizaine d 'années , elles commen

cent à se compléter p a r des dynamos qui servent a u t r ans 

port de la force à dis tance. 

Dans son ensemble , le matér iel agricole a, d 'après la 

stat ist ique, u n e va leur totale d ' un mi l l ia rd et demi . Ce 

serait 3o fr. environ par hectare du terr i toire agricole 

total . , 4o fr. environ par hectare de surface cultivée, bois 

et t e r ra ins vagues non compris . 

En fait, le matér ie l de culture, q u a n d il est réduit à sa 

plus s imple expression, une cha r rue , une char re t te , u n e 

herse, avec quelques ins t rumen t s d ' in té r ieur p o u r 3o à 35 

hectares, est plutôt inférieur que supér ieur à ce chiffre. 

C'est son m i n i m u m . Il atteint u n e valeur beaucoup plus 

considérable cependant dans nos pays de cul ture intensive. 

J . -A. Bar ra i l 'est imait à 35o f r .pour la ferme, de Masny, 

à Douai , vers 1 8 6 0 ; nous avons relevé, tout récemment , 

dans les pays à cul ture betteraviôre, des inventa i res qu i 

ar r ivent à des chiffres peu différents. 

Nos mach ines agricoles sont, en par t ie de construct ion 

française et en par t ie de construction é t r angè re . C'est 

d 'Angler re et des Eta ts-Unis que nous sont arr ivés les 

premiers ins t ruments perfectionnés; nos g r a n d s ateliers 
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ont a b o r d é peu à peu leur fabrication en cherchant , eux 

auss i , à se créer une clientèle au delà de nos frontières. 

Cette lut te a eu des phases diverses . De 187g à 188g nos 

impor ta t ions de mach ine s agr ico les , au t re s que les loco-

mobi les , ont d i m i n u é , pour s 'abaisser de sept mi l l ions 

de francs à deux mil l ions et demi par an, p e n d a n t que nos 

expor ta t ions se sont élevées de 2 mi l l ions de francs à 2 

mi l l ions et demi . À cette dern ière date les entrées et les 

sorties de matér iel agr icole se ba lança ien t à peu de chose 

p r è s . Depuis , l ' expor ta t ion s'est ma in tenue , réa l i san t môme 

quelques p rogrès , mais l ' impor ta t ion a repr is u n e marche 

ascendante pour a r r iver , avec des var ia t ions assez g r a n d e s , 

d 'une année à l ' au t re , à une moyenne de 4 mil l ions à 

5 mil l ions de francs. 

B é t a i l de t r a i t . — Les a n i m a u x de ferme se divisent 

en deux g randes catégories : on d i s t ingue le bétai l de t ra i t , 

affecté à l 'exécution des t ravaux de la cu l tu re , et le bétail 

de rente dont les p rodui t s sont dest inés à la vente . 

Su ivan t la s tat is t ique de 1892 , le bétail de t ra i t de l ' agr i 

cul ture française comprena i t 2 .108 mil le chevaux, 184 

mil le mules et mu le t s , 3aa mil le ânes , 1.387 mil le bœufs 

et 1.520 mille vaches. 

C'est l 'espèce bovine qui fourni t le plus g r a n d n o m b r e 

d ' a n i m a u x de t rai t , mais le r endemen t en t ravai l de cha

cun d 'eux est sens ib lement inférieur à celui qu 'on obtient 

avec l 'espèce cheval ine, et ses services to taux sont moins 

cons idérables ; elle ne vient donc qu ' au second r a n g . Le 

cheval domine d a n s les pays de cu l ture t r ienna le , au nord 

de la Lo i r e ; le bœuf, d a n s les pays de cul ture b iennale 

du Centre et du Midi ; la vache, dans les mi l ieux de petite 

et quelquefois de moyenne cul ture à te r ra in lég'er;le mule t , 

d a n s le sud-est et par t icu l iè rement d a n s la par t ie infé

r ieure de la vallée du K h o n e . 
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L'effectif du bétail de t rai t , re levé par la s tat is t ique,repré

sente u n e tète p o u r g hectares du terr i toire agricole total, 

pour 0 hectares et demi de terr i toire cultivé (forêts, landes 

et terres incultes non compris ) . S i , d e son total , on distrait 

les j eunes mu le t s , les unes et les vaches, qu 'on peut con

sidérer comme des a n i m a u x de t rai t complémentai res , on 

arr ive approx imat ivement à u n e tête pour 10 hectares en 

culture. Ces chiffres concordent assez exactement avec 

ceux de la p r a t i que . Ils seraient même plutôt forts si on 

ne considérait que , dans la p lupar t des fermes des pays à 

cul ture plus ou moins extensive, les at telages ne sont que 

très incomplètement occupés en certaines sa isons . 

Le calcul du n o m b r e de journées de travail fourni p a r 

les a n i m a u x de chaque espèce est forcément très aléatoire, 

car il varie beaucoup d 'un système de cul ture à u n autre ; 

celui de la va leur de ce travail est plus incertain encore 

et ne présente d 'ail leurs q u ' u n intérêt p u r e m e n t spéculatif, 

sauf dans quelques circonstances exceptionnelles, car ce 

n'est pas u n e source de produi t s pour le cul t ivateur . L'é

conomie des a n i m a u x de t rai t est un détail d 'organisat ion 

intér ieure des exploi ta t ions rura les q u ' i l y a utilité à étu

dier, mais non à évaluer . S'il y avait une question inté

ressante à examiner , ce serait celle du remplacement des 

an imaux ent re tenus à la ferme, par des a n i m a u x de loca

tion ou des moteur s inan imés . Elle ne comporte pas de 

solution généra le , et sa discussion n'est pas du domaine de 

la s tast is t ique, qui n ' a qu 'à enregistrer les faits pour en 

t irer des conclus ions . 

Béta i l d e r e n t e . — Le bétail de rente s 'ajoute au bétail 

de t ra i t dans la propor t ion nécessaire pour util iser les res 

sources four ragères des exploitat ions ru ra les , et celles qu i 

y sont impor tées du dehors . Les sujets des deux groupes 

concourent à la t ransformat ion des pailles et fourrages, "feu 
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fumie r ; ils con t r ibuent à l ' en t re t ien do la fertilité des 

domaines . C'est u n e donnée assez géné ra lemen t acceptée 

que nos combinaisons de cu l ture les p lus perfectionnées, 

dans les pays à product ions végétales variées, supposent 

l 'entret ien en tout t emps d ' u n poids vivant de bétai l de 

/ ioo à 4 no k i log . par hec tare . A la véri té, la densité de la 

populat ion an imale a pe rdu de son impor tance depuis que 

les cu l t iva teurs ont à leur disposit ion des sources pour 

ainsi d i re illimitées de mat ières fertil isantes ; la nécessité 

de produi re du fumier n 'est p lus auss i manifeste, on peut 

s'y soust ra i re en achetant des engra i s c o m m e r c i a u x . Mal

g r é tout , le poids du bétail nou r r i , et bien nou r r i , pa r 

hec ta re , reste u n des é léments d 'appréciat ion des systèmes 

de cu l tu re qui n 'es t ni nég l igeab le , n i nég l igé . Celui de 

/|5o k i logr . répond h u n e espèce d' idéal parfois a t t e in t , 

ma i s bien p lus f r équemment v a g u e m e n t entrevu seulement . 

L a cu l tu re t r iennale n 'a guè re que 2.5o à. ooo k i l o g . de 

bétai l p a r hectare , nos pays pauvres dépassent difficile

m e n t i5o k i log r . ; il n e m a n q u e pas de rég ions où l'on 

oscille au tou r de 100 ki logr . avec des terres p resque toutes 

en product ion . 

La s ta t is t ique évalue , pour 1892, le n o m b r e des chevaux 

à 2 . 7 9 4 mi l l e ; celui des mule t s , à 2 1 7 mi l le ; celui des 

ânes , à 308 n u l l e ; celui dos a n i m a u x de l 'espèce bovine, 

à 1 3 . 7 0 8 mi l l e ; celui des a n i m a u x de l 'espèce ovine, à 

2 1 . 1 1 0 m i l l e ; celui des a n i m a u x de l 'espèce porcine, à 

7 . /4 .21 mi l l e ; celui des a n i m a u x de l 'espèce capr ine enfin, 

à 1.845 mil le . 

Le poids total de ces a n i m a u x s'élève à 438 mil le 

tonnes . L'espèce bovine f igure dans ce total pour G 1 . 1 2 

p . 1 0 0 ; l 'espèce chevaline, p o u r 1 8 . 2 5 ; l 'espèce ovine, 

p o u r 9.08 ; l 'espèce porc ine , pour 8 .g5, presque au t an t 

que la précédente , les espèces mulassiôre et as ine pour 

i . g r ; l 'espèce capr ine pour o.fig. Cela fait, en poids : 
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i5o ki logr . environ p a r h e c t a r e d u t e r r i t o i r e agr icole total , 

200 ki log. p a r hec ta re de terres , près et h e r b a g e s ; en 

argent , J O O fr. pa r hectare du te r r i to i re total , i 5 5 fr. p a r 

hectare de t e r r e , prés et h e r b a g e s . 

Fonds de roulement. — Lé fonds de rou lement est le 

fonds destiné â faire face a u x dépenses courantes de la 

cul ture . C'est su r son m o n t a n t que sont prélevés les frais 

personnels dit cu l t iva teur , les sommes nécessaires au paie

ment des f e rmages , des salaires , des cha rges de toutes 

espèces, comme l 'entret ien et lerenouvel lernent du matér ie l 

et des t r avaux d 'ar t , les assurances , etc. , et enfin les achats 

de mat ières premières . 

Ces acha t s de mat i è res p remières p rennen t un dévelop

pement croissant avec les progrès d e l à cul ture . Nos modes 

d'exploitation les mo ins avancés reposent su r tou t sur la 

mise en œuvre des ressources na ture l les du sol ; les ag r i 

culteurs qui les suivent n 'on t d ' au t re but que de vendre 

le plus possible en r e s t r e ignan t leurs acquis i t ions au m i n i 

m u m . Dans les mi l ieux plus avancés a u contra i re , l ' indus

trie agr icole agi t sur des masses.considérables de mat ières 

premières q u i , en a s s u r a n t u n mei l leur emploi des res

sources init iales des t e r ra ins , permet ten t d 'accroître la pro

duction dans des p ropor t ions considérables . E n se perfec

t ionnant , l es entrepr ises agricoles p rennen t ainsi les al lures 

des manufac tu re s , avec cette par t icular i té cependant , que 

les agen t s mécan iques qu 'e l les emploient sont destinés à 

favoriser des phénomènes b io logiques . Les usines ne 

t ra i tent g u è r e que des corps iner tes , l ' ag r icu l tu re s 'exerce, 

au contra i re , sur des objets v ivants . 

E n g r a i s . — Les mat ières premières de l ' agr icul ture les 

p lus impor tan tes sont les substances fer t i l isantes . 

La pr incipale est le fumier de ferme. Sa product ion et 
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son ut i l i sa t ion su r place cons t i tuent des détails d 'o rgan isa 

t ion in té r i eure dont l 'é tude est du ressort de la science 

agr ico le . 

D 'après la s ta t i s t ique , la q u a n t i t é produi te et consom

mée s 'élèverait à 83 mil l ions de t o n n e s , i 3 fois à p e u p r è s l e 

poids du béta i l en t re tenu dans nos exploi ta t ions . Su ivant 

nos a g r o n o m e s , le r appor t du poids du fumier à celai du 

béta i l qui le fourni t est, en m o y e n n e , de 20 et même 2.5 

pour 1 . Les évaluat ions de la s tat is t ique seraient donc 

au-dessous de la vérité. Il n ' en est v ra i semblab lement r ien, 

car les coefficients de re la t ionsdonnés pa r les au teu r s s 'ap

p l iquen t à des a n i m a u x soumis à u n r ég ime no rma l et 

t enus en s tahula t ion p e r m a n e n t e . Or , en fait, le hétail vit 

en par t ie su r les prés et les pâ tu res , souvent rédui t à une 

ra t ion fort modes te , et ne donne ainsi qu ' une faible p ro 

port ion du fumier qu ' i l la isserai t d a n s d ' au t res condi t ions. 

Nos 83 mi l l ions do tonnes de fumie r , r épa r t i s sur nos26 

mil l ions d 'hectares de terre en nég l igean t le fumier néces

sa i re aux v ignes et à cer ta ins prés na tu re l s , ne donnen t 

que trois lu îmes pa r hec ta re et pa r a n . 

La res t i tu t ion desprincipes fert i l isants ne serai t , d 'après 

M. G r a n d e a u , que do 1 1 k i log . d'azote, 6 k i log . d'acide 

phosphor ique et iG ki log. de potasse pa r hectare c t p a r an , 

q u a n d les récoltes enlèveraient en moyenne au sol2,5kilog. 

d 'azote, 1 2 k i logr . d 'acide phosphér ique , et i3o k i log . de 

potasse. 

Ceca lcu l repose su r des dosages u n peu faibles pou r l ' en -

g ra i s de ferme, ma i s leur re lèvement d iminue ra i t - i l un peu 

l 'écart établi ent re la fertilisation et l ' épuisement d u sol 

qu ' i l serai t encore de près de 5o pour cent. La m a r g e est 

cons idérab le . M. G r a n d e a u est ime qu 'e l le est comblée dans 

une certaine mesu re par des appor t s d 'engra is complé

menta i res , sous forme d 'engra i s azotés de toute n a t u r e 

p a r m i lesquels il faut compter 200.000 tonnes de ni t ra te 
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de soude et u n mill ion dé tonnes de différents phospha tes , 

le tout représentantCG.oootonnes d 'azote et r4o.oootonnes 

d'acide phospho r ique . L ' impor ta t ion d'azote sera i t ainsi 

de 2 ki log. 5oo, celles d'acide phosphor ique de 5 k i log . 

par hectare en cu l tu re . Le déficit relevé ne serait que légè

rement comblé et permet t ra i t de prévoir u n e l a rge exten

sion de l 'emploi des engra i s commerc i aux . 

Nous croyons aussi au développement de l ' u sage des 

engra i s complémenta i res , ma i s pour des ra isons u n peu 

différentes.Notre product ion agricole se ma in t i en t depuis 

trop long temps pour qu'on puisse accepter l ' idée de sa 

réalisation au dé t r iment de la richesse du sol qui i rai t 

cons tamment en s ' appauvr i s san t . S'il nous faut plus d 'en

gra i s , c'est sur tout pour accroître nos récol tes , qu i , comme 

nous le ver rons , sont loin d 'avoir at teint leur m a x i m u m 

Mais laissons la discussion de la question de stat ist ique 

agr icole . 

Demandons-nous s implement quelle est la dépense 

qu 'en t ra îne p o u r l ' agr icu l ture ses acha ts d ' engra i s com

plémentaires . 

E n comptan t , comme M. Grandeau , sur 60.ooo tonnes 

d'azote et i4o mil le tonnes d 'acide phosphor ique et en ap

p l iquant les p r ix actuels payés pour la cu l ture qu'on peut 

évaluer à i f r . 2 5 pour le k i l o g r a m m e d'azote et à o fr. 3o 

pour le k i l o g r a m m e d'acide phosphor ique (moyenne entre 

le prix de l 'acide phosphor ique soluble et celui de l 'acide 

phosphor ique insoluble) ,on arr ive, pour l 'azote,à 8 2 . 5 oo. ooo 

fr., et pour l 'acide phosphor ique , à 42.000.000 de fr. , 

soit , en totali té, à I24.5oo.ooo fr. Et d a n s cette somme ne 

figure pour r ien la potasse, qu 'on impor te aussi par q u a n 

tités notables dans nos domaines . C'est donc plus de I A 5 
mill ions que l ' agr icu l tu re consacre chaque année à ses 

achats de mat ières fert i l isantes. 
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D é p e n s e s a n n u e l l e s de l ' a g r i c u l t u r e . — L ' a g r i 

cul ture n 'achète pas seulement des engra i s , elle achète 

des subs tances a l imenta i res dest inées à son bétai l pour u n e 

somme qu' i l est bien difficile de suppu te r , ma i s que nous 

sommes disposés à croire égale à celle que représenten t 

les acquisi t ions d ' e n g r a i s ; elle achète une par t ie de ses 

denrées , d u soufre, du sulfate de cuivre, etc. 

Ses dépenses totales ne sau ra ien t être évaluées d i rec

tement , mais on peut les déduire indi rec tement d u m o n 

t an t de ses ventes annuel les ; elles n 'en diffèrent, en effet, 

que par les épargnes mises de côté chaque année . D ' ap rès 

les deux dernières enquêtes décennales , dont les résul ta ts , 

il est v ra i , ont été fort discutés et même contestés, le 

total des ventes de l ' industr ie agricole ne s 'é loignerai t 

g u è r e de io mi l l ia rds de francs. Es t imerai t -on à u n m i l 

l ia rd les bénéfices capitalisés chaque année qu ' i l res terai t 

g mi l l ia rds pour les charges annue l l e s . 

Mais ces cha rges ne sont pas toutes acquit tées d 'avance : 

Que lques -unes , comme la ren te dans le cas de cu l tu re 

pa r fermier, ne sont payées qu ' à la fin de l 'exercice, après 

encaissement des recettes ; 

D 'au t res suivent des rentrées d 'a rgent qui permet ten t de 

les rég le r sans avoir recours à des fonds disponibles 

long temps d 'avance . 

D a n s les études que nous avons faites des systèmes de 

cul ture les plus usuels , nous avons trouvé que le capital 

espèces nécessaire n 'est que moitié des charges financières 

a n n u e l l e s . Acceptons cette propor t ion . Le fonds da rou le

m e n t de l ' agr icu l ture française serait de 4 mi l l ia rds à 

4 mi l l ia rds et demi , représentés beaucoup moins p a r des 

espèces en caisse que par des provisions de tous genres 

(cul turales et de ménage) et des dépenses payées en vue 

des récoltes a t t endues . 
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Capitaux mis en œuvre par l 'agriculture. — Résu 

mons-nous . Le capital employé par l ' agr icu l tu re française 

ressort, d ' a p r è s les éléments établis par la s t a t i s t ique , à 

près de 90 mi l l i a rds de f rancs , dont 77 mi l l ia rds pour la 

valeur de la propr ié té foncière, 1 mi l l ia rd et demi pour 

le matér iel agricole, 5 mil l iards 200 mil l ions pour le 

bétail et 4 mi l l i a rds 25o mill ions comme fonds de rou le 

ment . 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES CÉRÉALES ET LA POMME DE TERRE 

C H A P I T R E P R E M I E R 

L e s p r o d u c t i o n s v é g é t a l e s . — L e b l é . 

Les product ions de l ' agr icu l ture v iennent des végé taux 

ou des a n i m a u x . De là leur division en p roduc t ions d 'or i 

g ine végétale et product ions d 'or ig ine a n i m a l e . N o u s é tu

dierons successivement les unes et les au t r e s . 

Les p r o d u c t i o n s d ' o r i g i n e v é g é t a l e : S u r f a c e s c u l 
t i v é e s , r e n d e m e n t s e t p r i x . — L e s product ions d 'o r i 

g ine végétale sont , comme va leurs , en relat ions directes 

avec les surfaces cult ivées, les r endemen t s et les p r ix . On 

dispose p o u r les é tudier , en dehors des t ra i tés g é n é r a u x 

d 'agr icu l tu re et des monograph ie s spéciales, des résul ta ts 

consignés d a n s les enquêtes agricoles décennales , des s ta

t ist iques annuel les du min i s t è r e do l ' ag r icu l tu re , et de 

n o m b r e u x j o u r n a u x agr icoles et c o m m e r c i a u x . 

v : ir'Les surfaces cultivées se modifient peu d 'une a n n é e à 
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l ' aut re , sauf c i rconstances except ionnel les , et la compara i 

son des chiffres qui en expr iment l 'étendue à différentes 

époques suffit p o u r en suivre les changemen t s , non qu ' i ls 

aient u n e va leu r absolue, ma i s parce qu ' i l s sont tout a u 

moins compara t i f s . Les rendements et les pr ix subissent , 

au cont ra i re , des var ia t ions souvent profondes dans un 

assez court espace de temps et, si on veut les apprécier 

méthodiquement , il est indispensable d'en suivre les oscil

lat ions, de constater leur m a x i m a et leur m i n i m a , d'en 

dégager enfin des m o y e n n e s . 

Des différents éléments qui ag issen t su r le m o n t a n t de 

la product ion , ce sont généra lement les pr ix qu i sont les 

mieux c o n n u s . Si contestées que soient certaines m e r c u 

r iales , elles ne s 'éloignent j a m a i s beaucoup de la réal i té . 

Souvent les cul t ivateurs ont de la peine à préciser leurs 

r e n d e m e n t s , n e serait-ce que pour e u x ; il ne faut cer ta ine

ment pas a t tendre des documents adminis t ra t i fs beaucoup 

plus de net te té . 

R ien d ' é tonnant , par conséquent , que des s tat is t iques 

dressées sur des bases différentes n 'about issent à des ré 

sul tats différents. Quelques économistes se sont plus à 

faire ressor t i r des divergences, parfois considérables , entre 

les constatat ions annuel les du minis tère de l ' agr icu l ture et 

les résul ta ts de ses enquêtes décennales . L e u r concordance 

serait bien p lus ex t raord ina i re et ferait p r é sumer une e n 

tente préa lab le qu i , au lieu d ' appuyer des conclusions 

que lconques , n ' au ra i t d 'au t re effet que de les r end re plus 

incer ta ines , (les s tat is t iques dérivent en effet de sources 

i ndépendan te s ; les p remières , destinées à rense igner au 

p lus tôt le publ ic qui en at tend la publicat ion a v e c impa 

tience, sont établies aussi r ap idement que possible su r les 

r appor t s des p ré fe t s ; les secondes, moins précipitées, p lus 

ra isonnèes , appuyées sur des constatat ions faites c o m m u n e 

par c o m m u n e , a r r ivent plus t a rd , mais présentent plus de 

CO.NVEUT . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 4 
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garan t i e d 'exact i tude, ou plutôt d ' approx imat ion . Chacune 

d'elles a son rôle et son uti l i té . 

Les s ta t is t iques agr icoles , comme bien d 'au t res , sont 

donc loin d'être parfa i tes , ce qui ne veut pas dire qu ' i l ne 

fau t pas che rche ra les perfect ionner , ma i s seulement qu ' i l 

faut les consul ter avec u n e certaine p rudence , sans t rop 

s 'arrêter à des subti l i tés de déta i l . C'est sous le bénéfice de 

ces observat ions que nous pu i s e rons dans leurs documen t s . 

D i s t r i b u t i o n d e s t e r r e s l a b o u r a b l e s en d i v e r s e s 
c u l t u r e s . — Nous savons que l 'é tendue des terres labou

rab les , après avoir passé , ent re 18 /10 et 1 8 6 2 , d e 2 5 . 2 2 7 mil le 

à a 6 . 3 G g milles hec tares , s'est p rogress ivement r édu i t e , 

depuis 1 8 8 2 su r tou t , pour descendre, en 1 8 9 2 , à 2 5 . 7 7 1 
mille hec ta res ; des c h a n g e m e n t s p lus profonds ont eu lieu 

dans leurs modes d 'u t i l i sa t ion. 

L 'é tendue des te r ra ins consacrés à la cu l tu re des céréa

les s'est modifiée dans des proport ions sensiblement égales 

à celle des ter res a r ab l e s . Elle s'est élevée de i 4 . 5 5 2 mille 

à i 5 . 6 2 i mil le hec tares , de i 8 4 o à 1 8 G 2 , p o u r redescendre 

à 1 4 . 8 5 7 mil le hectares en 1 8 9 2 . De i 8 4 o à 1 8 9 2 , la j a 

chère n ' a cessé de perdre du te r ra in et s'est rédui te de 

moit ié , s 'abaissant de 6 . 7 6 3 mi l le à 3 . 3 6 8 mil le hec tares . 

Seules , p a r m i nos plantes de g r a n d e cu l tu re , les p lantes 

industr ie l les , o léagineuses et textiles, ont été de p lus en 

plus a b a n d o n n é e s ; la surface qu 'e l les occupaient s'est ré 

dui te de. 5 8 2 mi l le à 2 6 0 mil le hectares depuis c inquan te 

a n s . L'espace devenu l ibre a été occupé pa r les au t re s 

cu l tu res qu i , toutes , sont en progress ion m a r q u é e . Bet tera

ves à sucre , pommes de te r re , racines four ragères et four

r a g e s annue l s ont pr is u n développement cont inu en ve

nan t s ' intercaler entre le re tour des céréales consécutives. 

C'est le t r iomphe de la cu l tu re a l te rne s u r l a vieille cul ture 

à base de jachère . Le sol qui restai t autrefois en g r a n d e 
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part ie en repos u n an sur doux ou sur t rois est ma in t enan t 

soumis à un r ég ime de product ion cont inue . Son uti l isa

tion, de p lus en pl is complète, s'est faite non seulement 

sans nu i re a u r endemen t total des céréales, mais encore 

en favorisant son accroissement . Aussi considérables que 

par le passé , les ensemencements se font sur des terres, 

mieux préparées et mieux fumées, g râce à l 'accroissement 

des s u b s t a n c e s fertilisantes qui résul te du développement 

des ressources fou r r agè re s . 

C é r é a l e s . — Modi f i ca t ions s u r v e n u e s d a n s l ' im
p o r t a n c e de l e u r c u l t u r e d e p u i s 1840 . — Sous le 

cultivées n o m de céréales on désigne les p lan tes à g r a i n 

far ineux, p r inc ipa lement en vue de l ' a l imenta t ion de 

l ' homme et du béta i l . Cinq appar t i ennen t à la famille des 

g r a m i n é e s ; ce sont le b lé , le seigle, l 'orge, l 'avoine et le 

m a ï s . Le méteil n 'est q u ' u n mélange de blé et de seigle. Le 

sa r ras in est u n e polygonée. 

Au point de vue agricole, les céréales se classent, pa r 

la place qu'el les occupent d a n s les assolements , en cé

réales d ' au tomne , céréales de p r i n t emps , et céréales diver

ses . Les céréales d ' au tomne comprennen t le blé et le seigle 

avec le méteil , non qu' i l n 'y ait des variétés de ces p lantes 

qui ne puissent être semées au p r in temps , mais parce qu 'en 

règ le généra le leur ensemencement se fait en a u t o m n e . 

L 'orge et l 'avoine, sous réserve des mêmes observations, 

sont des céréales de p r in t emps . Le maïs se r a n g e avec les 

plantes sarclées, et joue u n rôle ana logue dans les succes

sions de cul ture où il entre ; le sa r ras in répond à des exi

gences diverses su ivaut les c i rconstances . 

Ue 18/jo à l 'époque actuelle, la superficie cultivée en 

céréales a varié dans une proport ion peu différente de celle 

des terres arables , mais leur impor tance relat ive s'est 

sensiblement modifiée. 
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Les céréales d ' au tomne ma in t i ennen t difficilement leur 

s i t u a t i o n ; l a cu l ture du blé q u i , d e 5 . 5 8 7 mil le hectares en 

1 8 4 0 , s 'était élevée à 7 . 4 6 7 mille hectares en 1 8 6 2 , n ' a p lus 

a u g m e n t é depuis cette époque, elle a môme quelque peu 

d iminué et n 'est p lus que de 7 mi l l ions d 'hectares envi

r o n ; celles du seigle et d u méteil ont c o n s t a m m e n t p e r d u du 

te r ra in ,e t se sont rédui tes de 3-488 mille hectares ,en 1 8 4 0 , 
à i .83o mille hec tares , en 1 8 9 2 . Les céréales de p r in t emps 

n 'on t cessé, au cont ra i re , de s 'é tendre de p lus en p lus , ma l 

g r é la réduct ion cont inue des emblavures d 'orge , grâce à 

l 'extension i n in t e r rompue de celles d 'avoine qui ont passé 

de 3 mil l ions ù 3 .800 mil le hec tares . 

Ce m o u v e m e n t comparé des céréales de p r i n t e m p s et 

des céréales d ' au tomne m a r q u e les p rogrès de la cu l tu re 

t r iennale sur la cu l tu re b ienna le . L 'assolement compor tan t 

u n e j achè re ou des p lan tes jachères suivies de blé ou de 

seigle, assolement d o m i n a n t dans lo centre et le midi de 

la France , comme d 'a i l leurs dans tous les pays du bass in 

médi te r ranéen , recule devant le sys tème des trois soles, 

caractér isé p a r la succession de la jachère ou des p lan tes 

jachères , du blé et de l 'avoine, d 'un usag-e g-énéra! d a n s le 

n o r d , dans l'est et dans toute l 'Europe septent r ionale . Les 

var ia t ions des cul tures du maïs et du sa r ras in n 'ont pas 

de signification pa r t i cu l i è re ; les surfaces qu 'el les occupent 

ont oscillé depuis i 8 4 o a u t o u r de 1 . i 5 o mil le hectares , 

sans tendances marquées à l 'accroissement ni à la d i m i 

nu t ion . 

Dans leur ensemble , les céréales occupent p lus de la 

moit ié des terres l abourab les et p lus du qua r t de la super 

ficie du terr i toire. Ce sont na tu re l l ement les dépa r t emen t s 

qu i font une l a rge place aux cul tures du ma ï s et du sar

r a s in , a l t e rnan t p resque toujours c o m m e plantes j achères 

avec celle du blé, et ceux dans lesquels domine la cul ture 

t r i enna le où l'on constate la propor t ion la plus élevée de 
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cereales, soit p a r rappor t à l eur superficie tota le , soit par 

r appor t à celle des terres l a b o u r a b l e s . D a o s cer ta ins sys

tèmes de cu l tu re , la totali té des ter res est cultivée par 

moitié, chaque année , en ma ï s et en blé, et les céréales 

seules occupent en t iè rement le t e r ra in . Avec la cu l tu re 

t r ienna le , deux soles su r trois sont consacrées à la cul ture 

des céréales ; il n 'y en a q u ' u n e su r deux qui reçoit la 

m ê m e affectation sous le r ég ime de la j achè re b ienna le . 

Dans que lques circonstances exceptionnelles seulement , 

dans le midi p lus par t icu l iè rement , les cul t ivateurs font 

quelquefois deux ou plus ieurs récoltes consécutives de 

blé ou d 'avoine sur le m ê m e sol . 

Le b l é . — Le blé ou froment est la plus impor tan te de 

nos céréales, soit qu 'on considère son uti l i té au point J e 

vue de l ' a l imenta t ion généra le , soit qu 'on se préoccupe 

seulement du rôle qu' i l j oue en ag r i cu l tu re . C'est la base 

de la nou r r i t u r e de là populat ion ; c'est la pr incipale source 

de produc t ion de nos exploitations agricoles. 

Le b lé , l e c l i m a t e t l e so l . — La surface consacrée à 

la cu l ture du blé représente moit ié environ de la superficie 

occupée pa r les céréales, p lus du quar t des terres arables , 

du septième de l 'é tendue totale de la F r ance , mais elle est 

i r r égu l i è rement répar t ie en t re les différentes régions agr i 

coles. 

Sa dis t r ibut ion s 'explique par des considérat ions de 

cl imat , de relief du te r ra in et de na tu re du sol. 

Du sud au nord , de l 'est à l 'ouest, le terr i toire de la 

F r a n c e est si tué ent ièrement dans la région du blé. Sauf 

sur les h a u t e s m o n t a g n e s , aux alt i tudes dépassant 900 m . , 

sa cu l ture est possible pa r tou t , le c l imat n 'y fait obstacle 

nul le p a r t . L ' influence de la t empéra tu re n 'est m a r q u é e 

que pa r des différences dans les variétés . Le mid i a ses 
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touzclles et ses saissettes à beaux g r a i n s d 'un j a u n e t i ran t 

su r ie b lanc et très estimés de la m e u n e r i e ; ce sont les 

blés r o u x qui dominen t dans l'est et le cent re , les blés 

b lancs , à g r a n d s r e n d e m e n t s , d a n s la région du nord . Ou 

ne récolte guère de godelles et de blés pou la rds que dans 

que lques par t ies du Vivarais et do l 'Auvergne . Sans exclure 

matér ie l lement la cu l tu re du blé , le c l imat fait prévaloir 

cependan t , d a n s cer ta ins mi l ieux , d 'aut res modes p lus 

r é m u n é r a t e u r s d 'ut i l isat ion du sol. D a n s la par t ie infé

r i eu re du bassin du R h ô n e , n o t a m m e n t , la v igne occupe 

des ter res sur lesquelles on pour ra i t obtenir d 'excellentes 

céréales, et cela su r tou t parce que ses p rodu i t s sont p lus 

lucra t i f s . 

Comparée à une carte hypsomét r ique , la carte d e l à cul

tu re du blé mont re que cette c u l t ú r e s e développe plus spé

c ia lement dans les t e r ra ins de p la ine , quelle que soit leur 

élévation au-dessus du n iveau de la mer , pourvu qu'elle ne 

dépasse pas les l imites qui la r enden t imposs ib le ou seu

lement difficile. Il faut , en effet, p o u r faire une place 

impor t an t e au blé , comme d 'a i l leurs a u x au t re s céréales, 

des espaces su r lesquels la cha r ruec i rcu le fac i l ement , sans 

être contrar iée par des accidents d e t c r r a i n . L e s m o n t a g n e s 

a r rê ten t pa r tou t son ex tens ion . 

Comparée à u n e carte géologique , la carte de la cul ture 

d u blé mon t r e que cette céréale se rencont re de préférence 

su r les divers é tages des format ions t e r t i a i res . Les terres 

f ranches qui cont iennent enp ropor t ionssens ib l cmen téga le s 

de l 'argi le , de la silice du calcaire , sont celles qu i lui con

viennent le mieux . Le défaut de ealcaire, qui caractérise 

les t e r ra ins des couches les p lus anciennes du globe, s 'op

pose à son ex tens ion ; son excès a quelquefois des consé

quences ana logues s u r cer ta ines format ions dér ivant du 

cré tacé . Dans les t e r ra ins a rg i l eux ou m a r n e u x , comme 

ceux qui cor respondent a u l ias , il recule devant les lier-
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ba;res. Il n e se plaît , enfin, ni dans les sols légers , ni d a n s 

163· sols t rop frais . 

P r i n c i p a l e s r é g i o n s à b l é de F r a n c e . — L a région 

qui cultive le plus do blé et en produi t le p lus est la région 

du Nord . C'est là que se t rouvent les belles et r iches plaines 

de la F l a n d r e , de la P ica rd ie , de, l 'Artois et de l 'Ile-de-

France . S u r cent hectares de leur superficie totale, les dépar

tements d u Nord et du Pas-de-Cala is en consacrent 24 à 
la cul ture du b l é ; ceux qui sont p lus au sud, de 18 à 2 1 . 

Et ces dépa r t emen t s , qui font u n e l a rge place à la cu l ture 

du blé, sont ceux qui obt iennent les plus forts r endemen t s 

à l 'hectare , 20 hectoli tres en moyenne dans le Nord , 2 3 k 

24 en Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, 20 à 22 a i l l eu rs . 

Certa ines exploi ta t ions ont justif ié de r endemen t s moyens 

do4o hectolitres pendan tees dix dernières années ; d ' au t res , 

en g r a n d n o m b r e de 3o à 3 2 . 

Vient après le Nord , pa r ordre d ' impor tance ,comme centre 
de cu l tu re et de product ion du blé, u n e rég ion qu i s 'étend 
de l 'I lo-et-Vilaine et de la Loire-Infér ieure a u x Cha ren t e s , 
et de l 'Océan au massi f Centra l , région qu 'on peut dés igner 
sous le n o m de r ég ion de l 'Ouest . D a n s sa par t ie occi
dentale , la cu l tu re d u blé occupe p lus de place encore q u 
d a n s la rég ion d u n o r d , mais la p ropor t ion qu'el le repré
sente p a r r appor t à l ' é tendue du ter r i to i re total s 'abaisse 
de 24 ou 22 à 10 ou 1 6 pour cent vers l 'est. Si les rende
ments étaient auss i élevés que les surfaces propor t ionnel les , 
la product ion serai t éno rme , m a i s ils se t rouvent tout au 
plus , dans l ' ensemble ; a u n i v e a u moyen do la F r a n c e , 
var ian t de i 5 à 16 hectoli tres, elle est cons idérable 
encore . 

A l 'ouest , dél imité comme nous l 'avons dit, sui t la 
région du nord-est , celle des p la t eaux élevés des A r d e n -
nes, de la C h a m p a g n e et de la Lor ra ine , celle auss i de la 
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Bourgogne et de la vallée de la Saône . La cul ture du blé 

y occupe encore i 5 à T 7 pour cent de la surface totale du 

terr i toire, et les r endement s y sont plutôt au-dessus q u ' a u -

dessous de la moyenne généra le , de 17 à 18 hectoli tres par 

hec ta re . Vers le sud-est cette rég ion se soude à celle de 

l 'ouest pa r des contrées qui t i ennent de l 'une et de 

l ' au t re . ' 

La lég ion des p la ines de la Ga ronne , dans le sud-ouest , 

vient ensui te . Si elle n ' a r r ive qu ' à u n r a n g éloigné, c'est 

à cause de son peu d 'é tendue . Les r endemen t s y sont u n 

peu infér ieurs à la m o y e n n e ; mais les surfaces cult ivées, 

t rès é tendues . De tous nos dépa r t emen t s , c'est le Tarn-e t -

Garonne qui fait la place la plus l a rge à la cu l tu re du 

blé, 28 pour cent de son terr i toire total ; le Lot -e t -Garonne , 

le Gers et la Hau te -Garonne lui consacrent encore du 

sixième au q u a r t de leur superficie. 

Après ces régions à blé , on t rouve , dans la vallée du 

R h ô n e , quelques dépa r t emen t s , comme ceux de l ' I sère ,de 

la D r ô m e et de Vauc luse ,qu i ont encore une réelle impor

tance comme pays p roduc teurs de blé , mais une impor 

tance bien mo ind re cependant . 

La cul ture du blé est t rès res t re inte enfin dans les dé 

pa r t emen t s de l ' ancienne Bre t agne , le F in is tè re et le Mor

bihan en par t icul ier , dans toute la r ég ion du p la teau 

Cent ra l , ainsi que sur les m o n t a g n e s des Pyrénées et des 

Alpes . 

Dans toute la moit ié septentr ionale de la F rance , Bre

t a g n e , N o r m a n d i e et Vosges exceptées, la product ion du 

froment est é levéepar r appor t à la populat ion totale, et suf

fit l a rgemen t aux besoins de la consommat ion locale; elle 

est modeste , au cont ra i re , insuffisante m ê m e , dans la m o i 

tié mér id ionale , sauf dans les pla ines des bass ins de la 

Garonne et dans une peti te par t ie de celles du bassin du 

R h ô n e . 
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P r o d u c t i o n e t c o n s o m m a t i o n . — De 1 8 8 2 à i 8 g i , I a 

product ion moyenne du f roment en F rance a été de 1 0 7 
mil l ions d 'hectoli tres ou 80 mi l l ions de q u i n t a u x mé t r i 

ques , mais cette product ion est b ien supér ieure à celle des 

périodes an té r ieures . S o n é lévat ion est due , d ' u n e pa r t , à 

l ' augmenta t ion des surfaces cultivées j u s q u ' e n 1 8 G 2 et, 

d 'au t re pa r t , à l ' augmenta t ion cont inue des r endemen t s 

qui , de 1 2 hectolitres pa r hectare , se sont élevés, en 

moyenne , à 16 ou 1 7 . En présence des amél iora t ions de la 

cul ture , l ' influence de la légère d iminu t ion de surface cul

tivée, constatée depuis 1 8 G 2 , est ins igni f ian te . De 68 mi l 

l ions d'hectolitres pendan t la pér iode décennale I 8 3 I - I 8 4 I , 

nos rendements moyens se sont élevés, à t ravers des années 

de p roduc t ions très différentes, à 1 1 0 mil l ions d 'hectol i t res 

env i ron . 

S i r ap ide qu 'a i t été l 'élévation des r endemen t s en F rance , 

les p rogrès de la consommat ion on té té plus rap ides encore^ 

j u s q u ' à ces dernières années au m o i n s . C'est ce qu i résul te 

de la compara i son de nos impor ta t ions et de nos expor

ta t ions . J u s q u ' e n 1 8 6 1 , no t re product ion suffisait à peu 

de chose près , année m o y e n n e , a u x besoins de l ' a l imen

tat ion. Nous étions tantôt expor ta teurs , tantôt i m p o r t a t e u r s 

de f roment . Mais à par t i r de cette dernière époque, nos 

impor ta t ions se sont accentuées de p lus en p lu s , et nos 

années d 'exporta t ion sont devenues de p lus en p lus r a r e s . 

De 1 8 3 1 à 1 8 4 1 , on compta i t sept années d 'exporta t ion 

contre trois d ' impor ta t ion ; cette proport ion étai t encore de 

5 contre 5 d e 1 8 4 2 à 185 1 ; elle n ' a plus été que de 4 con

tre 6 de 1 8 0 2 à 1 8 6 1 ; de 3 contre 7 de 1 8 6 2 à 1 8 7 2 , et de 

2 cont re 8 de 1 8 7 2 à 1 8 8 1 . Depuis 1 8 7 8 , enf in ,nos expor

tations n ' on t p lus dépassé nos impor ta t ions . 

Nos excédents d ' impor ta t ion ont a t te int l eu r m a x i m u m , 

plus de 2 5 mil l ions d 'hectol i t res , en 1 8 9 2 , p a r suile de l a 

mauva i se récolte de 1 8 9 1 , qui avait souffert des gelées 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



exceptionnelles de l 'hiver p récédent ; ils ont suivi depuis 

un m o u v e m e n t descendant si m a r q u e q u ' o n a p u prévoir, 

en 1897, le m o m e n t où, de pays impor t a t eu r , nous devien

dr ions pays expor ta teur . Le ra len t i s sement des impor ta

t ions ne s'est cependant pas poursu iv i sans i n t e r rup t ion . 

Accéléré p a r t rois années à g r a n d s r e n d e m e n t s , 1894, 

l 8g5 et i8gfi, il n e s'est pas m a i n t e n u ensu i t e . P o u r pa

r e r a u déficit de la récolte de 1897 , nous avons dû, de 

nouveau , recour i r a u x achats à l ' é t r anger , et nous avons 

été obligés de faire venir du dehors , en 1898, i g . 5 2 8 . 0 0 0 

q u i n t a u x mét r iques de b lé , 25 mi l l ions d'hectolitres en

vi ron, com m e en 1 8 9 1 . Mais après la bonne récolte de 

18g8, nous n ' avons impor té , en i8gg, que 1.3oo mil le quin

t a u x , su r lesquels l 'Algérie nous en a fourni 853 mil le . 

R ô l e d u p a i n d e f r o m e n t d a n s l ' a l i m e n t a t i o n . — 

Notre s i tuat ion pour ra i t donc se modifier assez rap idement . 

C'est q u e la consommat ion du pa in de f roment semble 

approcher. , de ses dern ières l imites pendan t que sa p ro 

duction peut faire de notables p rogrès encore. 

D 'après u n e opinion assez r épandue , le blé , ou plutôt 

le pa in qu i en provient , formerai t u n a l iment complet et 

par fa i t . Il y a, dans cette man iè re de voir, une exagéra t ion 

mani fes te . Le blé a d 'a i l leurs assez de méri tes pour qu ' i l 

ne soit nu l l ement nécessaire d 'ajouter à ses qual i tés . Ali

men t complet, il semble l 'être. Le comte de Gaspar in a 

cité des t ravai l leurs du midi , qui , de son t emps , vivaient 

un iquemen t d e p a i n ; ils en mangea ien t d e u x k i l o g r a m m e s 

p a r j o u r . On t rouvera i t m a i n t e n a n t encore certains paysans 

qui se contentent de la m ê m e ra t ion . Il n'est donc g u è r e 

contestable que le pain ne puisse suffire à lui seul aux exi

gences de l 'existence, m ê m e pour des ouvr i e r s assujet t is à 

un assez rude labour . Toutefois, pour être un a l iment com

plet , il n 'est pas nécessairement un a l iment parfai t . Sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



supériori té absolue est p lus que discutable . Sans dou te , 

dans l 'état de nos connaissances actuelles, il est difficile 

de se prononcer avec cer t i tude su r la v a l e u r nu t r i t ive des 

diverses denrées a l imen ta i r e s . D ' u n e m a n i è r e géné ra l e , 

cependant , on est d 'accord pour est imer qu 'el le dépend 

essentiel lement de la propor t ion dans laquel le se r encon

trent , dans leur composit ion, d 'un côté les mat ières proté i -

ques , et, d ' un au t r e , les mat iè res grasses , amylacées et 

sucrées . 

Or, dans le blé, les premières ne sont pas en quanti té , 

suffisante par rappor t aux secondes, et ce sont précisément 

celles qu ' i l est le p lus difficile de se p rocurer qui font le 

p lus dé fau t . Cela est si vrai qu 'on cherche par tout à ad

jo indre a u pa in de froment d'autres, produi t s p lus r iches 

en pr incipes azotés, des har icots ou des pois ch iches ,comme 

d a n s le mid i , du f romage comme dans le centre eL le nord , 

de la v iande enfin q u a n d on le peu t . L a n o u r r i t u r e exclu-

sive au pa in exige, en d 'aut res t e rmes , une masse de 

subs tances à ingérer , qu ' i l y a profit à r é d u i r e . 

Le blé n 'est donc pas le type idéal des a l iments ; il est 

bien préférable cependant h p lus ieurs au t re s produi t s qu i 

t iennent une certaine place encore d a n s le r ég ime des h a b i 

tan ts de certaines rég ions . Le seigle, l 'o rge , le ma ï s , le 

sa r ras in , la p o m m e de terre , la châ ta igne ne le va lent 

ce r ta inement pas . Ce sont des subs tances moins n o u r r i s 

santes à poids égal , moins digest ib les , des subs tances qui 

ont un plus g r a n d besoin de compléments pour remédier 

a u x défauts de leur composi t ion. Si donc i ly a des produi t s 

a l imenta i res préférables au b lé , ou du mo ins des p rodu i t s 

qu i , ajoutés au blé, a u g m e n t e n t ses proprié tés nut r i t ives , 

il y en a d 'aut res qui lui sont infér ieurs . Auss i , q u a n d les 

populat ions ne sont pas encore au r ég ime du blé , son adop

tion m a r q u e un progrès sér ieux dans l 'a l imentat ion ; mais 

il vient u n momen t où l 'amél iorat ion cont inue du rég ime 
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condui t à la réduct ion du rôle du blé au profit d 'aut res 

substances p lus nutr i t ives et aussi p lus délicates. Dans les 

condit ions normales , avec le développement du bien-être 

généra l , la consommat ion du blé va donc en croissant 

pendant, un cer ta in t e m p s , pour s 'ar rê ter à u n momen t 

donné , et quelquefois m ê m e décroî t re . Jusqu ' i c i , elle n 'a 

fait, dans le cours de ce siècle, que s'élever en F rance . 

Le point cu lminan t de la consommat ion du pain para î t 

cependant a r r ivé . Product ion et impor ta t ion de f roment 

réunies représentent p j u r la dern iè re période décennale 

1 2 2 mil l ions d 'hectol i t res . Si de ce chiffre on dédui t i 4 
mill ions p j u r semences et 5 mil l ions p o u r usages i n d u s 

triels divers , on t rouve qu ' i l res te , disponibles pour la con

sommat ion i o 3 mil l ions d 'hectol i t res , soit 77 ou 7g mil l ions 

de q u i n t a u x mét r iques . P o u r 3 3 mi l l ions et demi d ' hab i 

t a n t s , ce total fait 200 k i l o g r a m m e s par tête. Si on adme t , 

Ce qui n 'est pas loin de l 'exact i tude absolue , q u ' u n poids 

do blé donné permet d 'obtenir un poids équ iva len t de p a i n , 

on arr ive à cette conclusion que la rat ion jou rna l i è r e 

moyenne de cet a l iment représente 5 G i g r a m m e s par tête 

de tout âge et de tout sexe. L ' ouv r i e r consomme évidem

men t davan tage , près du double , mais dans la classe bour -

.geoise ce poids est à peine at teint pour les personnes adul 

tes ; les femmes et les enfants n 'y a r r iven t pas . 

Il n 'y a donc g-uère de confiance à avoir dans l 'accrois

sement prochain de la consommat ion du f roment . S a u f , 

d 'a i l leurs , en Bu lga r i e , où elle a t te in t , d 'après les s ta t is t i 

ciens, 2 6 4 k i l o g r a m m e s par tèle et par a n , et en Belg ique , 

où elle est évaluée à 2 5 8 k i l o g r a m m e s , elle est pa r tou t 

infér ieure , en Europe , à ce qu 'e l le est chez nous : 1 7 1 

k i l og rammes en R o u m a n i e , 1 6 0 k i l o g r a m m e s en G r a n d e -

Bre tagne et I r l ande , a i n s i qu 'en S u i s s e ; i 4 o k i l o g r a m m e s 

en Espagne et P o r t u g a l , i 2 5 k i l o g r a m m e s en Italie, dans 

les Pays-Bas , et en T u r q u i e , 11G k i l o g r a m m e s en Aut r iche-
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Hongr ie , 80 Ki logrammes seulement en Al l emagne où , il 

est vra i , le seigle et la p o m m e de terre t i ennent une place 

beaucoup p lus g r a n d e que chez nous dans l ' a l imenta t ion . 

A v e n i r de la p r o d u c t i o n du b l é . — Les débouchés 

du blé ne sont plus guère extensibles chez n o u s . Sa pro

duction peu t , au contra i re , s'élever dans une propor t ion très 

impor tan te encore. Cela résul te , moins de l ' infériorité de 

nos r endement s moyens à l 'hectare p a r r a p p o r t à ceux 

d 'aut res pays, ou de la différence des r endemen t s entre nos 

dépar tements les p lus r iches et les p lus pauvres , que de 

l 'écart entre les bonnes et les mauva ises récoltes dans des 

exploitat ions agr icoles situées dans les mômes condi t ions . 

P e n d a n t que nos r endemen t s moyens a t te ignent à peine 

1G hectolitres ou 1 2 à i 3 q u i n t a u x mét r iques à l 'hec tare , 

les statist iques in te rna t iona les fout ressor t i r des r endement s 

moyens de 28 q u i n t a u x mé t r iques , soit 3 i hectolitres à 

l 'hectare, pour le D a n e m a r k ; de p lus de 2 1 q u i n t a u x mé

t r iques , ou 28 hectol i t res , pour l 'Ang le te r re ; de 20 q u i n 

taux , ou 26 à 27heclolitres, p o u r l a Hol l ande , la Suède et la 

N o r w è g e ; de 18 q u i n t a u x ou 24 hectoli tres p o u r la B e l g i , 

q u e ; de r4 q u i n t a u x environ, ou 18 à 19 hectol i t res , p o u r 

l 'A l l emagne . Dans l 'Europe occ iden ta le ,nous ne l a i s sons 

au-dessous de n o u s , comme product ion à l ' hec ta re ,que 

l 'Italie et l 'Espagne . Les résu l ta t s que nous obtenons sont 

donc loin d 'être br i l l an ts , m a l g r é les p rogrès réalisés par 

nos cul t ivateurs , q u a n d on les compare à ceux qui sont 

relevés au tou r de nous . Les condi t ions de sol et de c l imat 

ne sont cependant pas les mômes pa r tou t , et ce serait p ro 

bab lemen t se faire i l lusion que de croire que nous pou

vons ar r iver facilement aux mêmes récoltes que d 'autres 

pays p lus favorisés. Notre infériorité est manifes te , elio 

est v ra i semblab lement excessive, ma i s il serai t difficile de 

dire dans quelle m e s u r e . 

C o N V E i v r . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 5 
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Souvent aussi on a opposé à nos dépar tements du 

nord , qu i obt iennent c o u r a m m e n t des r e n d e m e n t s de 

20 à 20 hectoli tres à l 'hectare , nos dépa r t emen t s du 

centre , où l e s récoltes dépassent difficilement 1 3 à 1 4 hec

toli tres, et on en a conclu à la possibilité d 'accroître consi

dérablement no t re product ion. C'était r a i sonne r comme 

s i ,dans tous les mi l ieux , on disposait , pour les emblavures 

de blé , de t e r ra ins r iches et p ro fonds , semblables à ceux 

de la F l a n d r e , de l 'Artois et de l ' I l e -de-France , l l i en 

n 'est moins exact . Quoi qu 'on fasse, le blé r appo r t e r a 

toujours plus sur ce r t a ins points de notre ter r i to i re que 

s u r d ' a u t r e s . 

Mais ce qui peut avec raison inspi rer confiance dans la 

possibil i té d 'accroître la product ion du blé , ce sont les dif

férences de r endemen t s qu 'on peut observer facilement d 'un 

domaine à un au t re domaine voisin. L 'écar t est souvent 

d ' un t iers , quelquefois p lus . S a n s m ê m e par le r des s i tua

tions ex t rêmes , des exploitat ions except ionnel lement 

soignées et de celles qui sont par t icu l iè rement négl igées , 

les différences sont g r a n d e s encore , et il est évident qu'elles 

sont susceptibles de se rédui re dans une forte mesu re . Ce 

sont , du reste , dans toutes nos rég ions , les cu l tures perfec

t ionnées qui servent d 'exemple . Le m o u v e m e n t d 'amél iora

tion es tgénéra l , ses conséquences ne se feront cer ta inement 

pas long temps a t t endre . Et si on réfléchit qu ' i l suffirait 

d 'une augmen ta t i on moyenne de r endement de deux hec-

to l i t r esparhec ta re pour nous permet t re de nous passer des 

blés é t rangers , on a r r ive forcément à cette conclusion que 

Je m o m e n t où nous n ' a u r o n s p lus besoin d ' impor ta t ions 

suivies n 'est peut -ê t re pas éloigné . 

Sans produi re beaucoup à l 'hectare , m a l g r é l 'accrois

sement de ses r endemen t s , l a F r a n c e est cependant de tous 

les pays p roduc teurs de blé de l 'Europe occidentale le-

p lus impor t an t , c e lu i qui récolte le p lus . Notre r e n d e m e n t 
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moyen représente , avons-nous dit, 1 1 0 mil l ions d 'hec-

li tres, il n 'es t que de 43 mill ions d 'hectoli tres en I tal ie , de 

38 mill ions d 'hectol i t res en A l l emagne , do 3g mil l ions 

d 'hectoli tres en E s p a g n e , de 24 mil l ions d'hectolitres en An

gle te r re , de 6 mil l ions d 'hectoli tres en Belg ique , de 2 mi l 

l ions d 'hectol i t res à peine e n l l o l l a n d e , d 'un mill ion et demi 

d 'hectoli tres envi ron en D a n e m a r k , en Suède et Norvège 

et en Suisse . S u r ses i 3 mil l ions d 'hectares , la Russ ie ne 

produi t pas plus que n o u s , et ses récoltes présentent des 

var ia t ions considérables d 'une année à l ' au t r e ; l 'Autr iche-

H o n g r i e obtient des r endement s de 66 à 68 mil l ions 

d 'hectol i t res . 

C H A P I T R E II 

LES PAYS EXPORTATEURS DE BLÉ. 

Les p a y s i m p o r t a t e u r s de b l é . — Bien que nous 

soyons le p lus g r a n d pays p roduc teu r de blé de l 'Europe , 

nous avons diî, j u s q u ' à présent , recourir n o r m a l e m e n t à 

l ' impor ta t ion pour assure r not re approv is ionnement . Ce 

n 'es t toutefois qu ' un complément à nos récoltes que nous 

d e m a n d o n s à l ' é t r a n g e r ; l 'Angle terre y recour t pour des 

•quantités doubles de celles que lui donne son ag r i cu l tu re . 

L a Suisse est peut-être dans u n e dépendance plus étroite 

des au t res pays . Sans acheter propor t ionnel lement d 'aussi 

fortes quant i t és de b lé , la Belgique et la Hol lande en 

reçoivent du dehors au t an t qu'el les en p rodu isen t elles-

mêmes . On est ime que l 'I talie fait venir chaque année g 

•millions environ d'hectolitres de l 'é t ranger ,e t l 'Al lemagne , 
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7 mi l l ions . L 'Espagne , le P o r t u g a l , la Suède et la Norvège 

nesuffisent pas non p lus k leur consommat ion . Ce sont les 

p r inc ipaux pays impor t a t eu r s du g lobe . Ils forment un 

g roupe géograph ique bien dél imité , et, fait à r e m a r q u e r , 

tous sont des pays anc iens , re la t ivement r iches , à popula

tion dense, à cu l tu re avancée . On est ime que leur déficit, 

qui n ' a cessé d 'a l ler en croissant , doit a t te indre ma in te 

nan t go mil l ions d 'hectoli tres p a r a n . 

Les b l é s de R u s s i e . — Dans la première moit ié de ce 

siècle, q u a n d l ' insuffisance des récoltes de f roment ne 

représenta i t que des quant i t és ins ignif iantes à côté de celles 

qui m a n q u e n t au jourd 'hu i à l ' approvis ionnement des popu 

lations de l 'Europe occidentale, c'était la Russ ie su r tou t qui 

subvenai t à la pénur ie des pays impor t a t eu r s . Si elle n ' ex 

portai t que de faibles quan t i t é s , ses facultés de product ion 

sembla ient cependant i l l imitées. Nul le pa r t , croyait-on, ne 

pouvaient se rencont re r de condi t ions plus favorables à la 

product ion des céréales. Ses ter res noi res , qui fo rment le 

tchernozième, p a s s a i e n t p o u r être inépuisables . La couche 

d ' h u m u s qui en const i tue le sol superficiel a t teint en divers 

points l 'épaisseur de p lus ieurs mèt res . Dans leur ensemble , 

de la vallée du P r u t h à l 'Oura l , de Toula à la mer Noire , 

leur surface totale peut être évaluée à g5 mil l ions d 'hec

t a r e s . Au commencement de ce siècle, de semblables res

sources présagea ien t , su r tou t p o u r des espri ts inquie t s , 

une concurrence contre laquelle la résistance para issa i t 

impossible . Comment , en effet, se disaient a lors les cult i

va teurs , lut ter su r des ter res fat iguées p a r une longue 

série de cul tures , d ' une va leur élevée, avec u n e m a i n -

d 'œuvre de plus en p lus exigeante , contre des p roduc teurs 

qui ont à l eur disposit ion des espaces sans fin, d 'une fer

tili té inouïe, en m ê m e t e m p s q u e d ' u n b o n m a r c h é e x t r ê m e , 

et des t ravai l leurs qui se contentent de la p lus modes te 
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r é m u n é r a t i o n ? C'est d 'a i l leurs sous des impress ions de ce 

g e n r e que fut in t rodui t chez nous , en 1 8 1 g , le système de 

l'échelle mobi le avec ses droi ts var iables suivant le cours 

des céréales su r nos p r inc ipaux m a r c h é s ; c'est sous de 

semblables idées qu 'en 1 8 5 1 on conserva cette o rgan i 

sa t ion . 

Certes , les t ranspor t s n 'é ta ient pas , m ê m e à cette der

nière époque , ce qu ' i l s sont m a i n t e n a n t , mais pour être 

plus rud imen ta i r e s , î l sn 'é ta ien t , su ivant que lques h o m m e s 

poli t iques, que plus avan tageux . C'était à t o r t , n o t a m m e n t 

suivant M. Th ie r s , qu 'on insistai t sur les charges qu ' i l s 

en t ra îna ien t . Des lieux de product ion à Odessa, le trajet 

pouvai t être long, disait-il d a n s un discours resté célèbre, 

en réponse à u n député l ibéral d 'a lors , M . Sa in te-Beuve , 

m a i s ce n 'étai t pas une source de dépenses avec les pro

cédés employés . Comme véhicule, on se servait d 'une char

rette à essieux de bois et à roues pleines, dont la forêt voi

sine faisait les frais. P o u r toute n o u r r i t u r e , pendan t leur 

l ong voyage, les serfs ou mouj iks qui accompagna ien t le 

convoi vivaient d 'un petit sac de farine convertie en 

bouil l ie . Q u a n t aux bœufs ils paissaient dans les steppes. 

Arr ivés à Odessa, les a n i m a u x étaient vendus à la bou

cherie, l a ' c h a r r e t t e comme bois à b rû l e r , et les h o m m e s 

revenaient à pied, en hui t j o u r s , q u a n d l 'aller leur avait 

pris trois mois . 

Il y ava i t ee r t a inemen t de l ' exagé ra t ion , e t souvcn t même 

de fausses appréc ia t ions , d a n s la man iè re d 'envisager la 

s i tuat ion de l ' ag r icu l tu re en Russie et son avenir , mais on 

ne peut méconna î t re que les appréhens ions de nos cult i

va teurs n 'é ta ient pas sans quelque fondement . L ' e x p o r 

tat ion des blés russes s'est accrue si len tement qu ' ap rès 

avoir été long temps considérée comme un épouvanta i l on 

avait fini pa r ne p lus y a t tacher , après 18G0, une g r a n d e 

impor tance . L a Russ ie n 'a marché pendant longtemps qu ' à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



petits pas d a n s la voie du p rogrès , elle semble toutefois 

s'y avancer plus réso lument depuis dix à qu inze a n s . Les 

efforts qui ont été faits en vue d 'accroî tre sa prospéri té 

commencen t à por ter leurs f ru i t s . La product ion des 

céréales, l ong temps à peu près s t a t ionna i re , s'y développe 

m a i n t e n a n t r égu l i è rement . Ses récoltes annuel les de blé 

a t t e ignen t , Pologne non comprise , 100 mil l ions d'hectoli

t res , et ses expor ta t ions pour l 'Europe s 'élèvent à une 

moyenne de 3o à 35 mil l ions d 'hectoli tres env i ron . La 

R o u m a n i e , la Bulgar ie et la Hongr i e ont à côté d'elle un 

excédent disponible de I/J . à i ô mil l ions d 'hectol i t res . 

S u r les go mil l ions d 'hectoli tres de blé qui m a n q u e n t 

a u x pays occidentaux d 'Europe , les pays or ientaux 

en fournissent moitié env i ron ; le reste leur vient , pour 

la plus g r a n d e par t ie , des E ta t s -Uni s , du Canada , des 

Indes , de l 'Austra l ie , de la Répub l ique A r g e n t i n e et de 

l 'Algérie . 

Les b l é s d e s É t a t s - U n i s e t d u C a n a d a . — Le déve

loppement de la cu l tu re du blé aux E ta t s -Unis t ient du 

prodige , comme d 'ai l leurs la p lupar t des manifes ta t ions 

de l 'activité économique dans cet é tonnan t pays . J u s q u ' e n 

i85o , et m ê m e en i8(io, il semble avoir suivi les besoins 

croissants d 'une populat ion qui a u g m e n t a i t avec une g r a n d e 

rap id i t é , et ce n 'é ta i t pas u n médiocre résul ta t . Mais 

q u a n d , de l 'Est, la civilisation s'est f ranchement avancée 

vers l 'Ouest , les p rogrès de la cul ture , favorisés par des 

circonstances exceptionnelles de sol et de c l imat ,sont rap i 

dement arr ivés à dépasser celui des existences, de man iè re 

à laisser des excédents de plus en plus considérables pour 

l 'exportat ion. De cu l tu re obligée, imposée par les néces

sités de la s i tuat ion, le blé est ainsi devenu l 'objet d 'une 

cu l tu re de spéculat ion, destinée à former un élément e s 

sentiel du commerce avec l ' é t r ange r . L 'América in fait du 
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blé comme nous fabr iquons des l a inages et des soieries; 

c'est u n de ses g r a n d s produi t s d 'expor ta t ion. Quelques 

chiffres permet ten t de suivre la m a r c h e de ses opérat ions 

agr icoles . L 'é tendue ensemencée en froment aux E ta t s -

Unis n 'étai t guè re , en i85o, que d e 3 mil l ions d ' hec t a re s ; 

dix ans plus ta rd , en 1860, elle s'élevait à 6 mi l l ions , et 

vingt ans après , en 1870, à 9 mil l ions , a u g m e n t a n t ainsi 

assez r égu l i è remen t de 3 mill ions d 'hectares pa r période 

décenna le . De 1870 à 1880, elle a fait p lus cependant , en 

s 'élevant dans u n môme espace de t emps , non p lus de 

3 mi l l ions d 'hec ta res , mais de près de 6 mi l l ions , pour 

a t te indre à cette dernière date i4 à i 5 mil l ions d 'hectares . 

Sur ce g r a n d effort, son extension s'est u n m o m e n t a r rê 

tée et môme quelque peu res t re inte ; Elle s'est ma in tenue 

assez long temps au-dessous de ce chiffre, avec de légères 

osci l lat ions en p lus ou en moins , mais elle a r e g a g n é du 

te r ra in en 1897 et 1898, r e m o n t a n t à 1 5 . 7 8 6 mil le hecta

res d 'abord, puis à 17 .622 .000 . La product ion s'est na tu 

re l lement élevée en ra ison des surfaces emblavées , sans 

toutefois s 'améliorer par un i t éde superficie. De 36 mil l ions 

d 'hectoli tres eu i85o, elle est successivement arr ivée à 60 

mil l ions en 1860, à go mill ions en 1870 , à 160 mil l ions 

en 1880, pour rester enfin au tou r de ce dern ier chiffre. 

La meil leure récolte des dix dernières années , celle de i8g8 , 

la plus cons idérab le qu 'on ait j a m a i s relevée chez aucun 

peuple du m o n d e , a dépassé a36 mil l ions d 'hectol i t res; la 

moins b o n n e , celle de 1886, n ' a été que de 1 2 5 mil l ions . 

Avan t 1867, les quant i tés exportées étaient négl igeables . 

De 1870 h 1880, elles ont passé de 20 mil l ions à 60 mi l 

lions d 'hectoli tres pa r au , pour redescendre ensuite à 45 et 

5o mil l ions en moyenne . 

La cu l tu re du blé n ' a cessé de s 'é tendre j u s q u ' e n 1880 

au moins ; elle s'est en même t emps localisée, g a g n a n t de 

plus eu plus de te r ra in dans les régions de plaines favo-
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râb les à son extension, et se réduisan t a i l leurs . Ce sont 

m a i n t e n a n t les Eta t s du Kansas , d u Minnesota , de l ' In

d iana , de la Cal i fornie , de l 'Ohio , des deux Dakota et de 

l ' I l l inois, qu i forment les p r inc ipaux centres dep roduc t ion ; 

ils fournissent à eux seuls les trois c inquièmes de la récolte 

totale. 

Le succès de la cu l tu re du blé a u x E t a t s -Un i s ne tient 

pas a u x facilités de la ma in -d 'œuvre .Nu l l e pa r t , peut-être, 

les ouvr iers agricoles ne sont mieux payés . Il est dû aux 

excellentes terres de cer ta ines par t ies de l 'Union, et au 

g-énie avec lequel les hab i t an t s ont su en t i rer pa r t i , en 

facilitant l 'écoulement et la vente de leurs p rodu i t s , pa r la 

créat ion de moyens de t r anspor t économiques , et d 'éléva

teurs pour les recevoir et les conserver en a t t endan t leur 

p lacement ; il a été favorisé pa r la d iminut ion constante 

des frets su r l 'Europe et, p e n d a n t long temps 'enfin, pa r 

l 'élévation des p r ix , qu i est, de tous les s t imu lan t s de 

l ' indus t r ie , le p lus énerg ique . 

A côté des E ta t s -Unis , le C a n a d a n'est g u è r e moins re 

m a r q u a b l e comme pays p roduc teur du blé . M. Pe r rau l t , 

commissai re du C a n a d a à l 'Exposit ion Universelle de 1900, 

l 'a établi r écemment dans une inst ruct ive communica t ion 

à la Société nat ionale d ' agr icu l tu re de F rance . Le chemin 

de fer du Pac i f ique -Canada , qui relie Montréal à Van

couver, t raverse une région immense de pra i r ies . P e n d a n t 

v ing t -qua t re heures , le voyageur aperçoit cette plaine 

sans fin, couvertes d 'herbes , et dont la terre enr ichie par 

les débris d 'une végétat ion séculai re , sur u n mètre au moins 

d 'épaisseur , se présente comme un véritable t e r reau . Le 

cul t iva teur , qui s 'établit dans ces régions favorisées, se 

contente d 'écroùter superficiellement son te r ra in au com

mencement de l 'été, de l aboure r ensui te à l ' au tomne , 

quand le soleil a desséché l ' he rbe . Après l 'hiver on sème 

le blé sur ce l a b o u r ; trois ou qua t re mois plus t a rd , il est 
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m û r . L a moisson s'effectue a lors rapidement, à l 'a ide de 

moissonneuses- l ieuses ; on bat de suite et on condui t le 

g ra in aux élévators. D 'énormes charges peuvent être con

duites s u r la ne ige durcie , avec deux chevaux , et les t r a n s 

ports n ' en t r a înen t que peu de frais . Auss i , selon M. P e r 

r au l t , le blé peut être vendu avec profit à cinq f rancs 

l 'hectoli tre. Il compte cependant s u r des rendements m o y e n s 

de 3o hectolitres dans le Mani toba, r endemen t s qu 'on a 

que lque difficulté à accepter. « C'est, à peine, a-t-il a jouté , 

si i o/o des terres de pra i r ies suscept ibles d 'être mises en 

cul ture est au jourd 'hu i semé en blé . » 

Les b l é s d e s I n d e s . — A l 'époque à laquelle la p r o d u c 

tion du blé s'élevait d ' année en année avec une rap id i té 

s u r p r e n a n t e a u x E ta t s -Uni s , cette m ê m e product ion p r e 

na i t un essor non moins r e m a r q u a b l e d a n s les Indes a n 

glaises et en Aus t ra l ie . 

Su ivan t M. H . Sagnie r , qui a fait u n e étude spéciale d e 
l ' ag r i cu l tu re dans les Indes , la cul ture du blé n 'occupa i t , 
en 1876 , dans tout ce vaste paj 's, q u ' u n mi l l ion d 'hec tares . 
Et si elle était si res t re in te , c'est que les débouchés lui 
m a n q u a i e n t . Sous l ' influence de l ' ouver tu re de nouvel les 
voies ferrées, dont le réseau mesura i t , en 188G, 3o.ooo k i 
lomètres , elle a a u g m e n t é dans des propor t ions s u r p r e 
nan tes , p o u r s'élever, à cette dernière da te , à 1 1 mi l l ions 
d 'hectares, chiffre auque l elle ne s'est p a s du reste m a i n 
tenue . Ainsi , en dix a n s , de 187G à 1886 la surface c o n 
sacrée à la cu l ture du blé au ra i t décuplé a u x Indes , elle 
au ra i t doublé de i883 à 188G. Elle est pa r t i cu l i è rement 
impor tan te m a i n t e n a n t dans les provinces du Nord-Oues t 
et de l 'Oude , arrosées pa r le G a n g e et ses affluents, et 
dans le P u n d j a b , sur le cours de l ' I ndus et des r iv ières 
qui lui appor ten t leurs e a u x ; elle a u n e g r a n d e i m p o r 
tance encore d a n s les provinces du centre et de B o m b a y , 
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et dans que lques Eta t s ind igènes . Les Indes ont , c o m m e 

la Russie et les E ta t s -Uni s , des terres fertiles et bon m a r 

ché ; elles ont de plus que les E ta t s -Unis une ma in -d 'œuvre , 

qu i n 'est cer ta inement pas t rès active, mais qui est si peu 

ex igeante que ses services ne coûtent en définitive que 

t rès peu . On estime qu'el les p roduisen t de 85 à g o mil l ions 

d 'hectol i t res environ, dont G à i o mil l ions restent dispo

nibles pour l ' expor ta t ion , qu i a p r inc ipa lement lieu par 

les ports de Bombay , de Calcut ta et de Kur rachée . 

Cotte expor ta t ion est d 'a i l leurs fort i r régu l iè re . De 

3.443 mille qu in t aux mét r iques en i8g4- i8g5 , elle s'est 

élevée à S m i l l i o n s d e q u i n t a u x e n i8g5- i8g6 , à g.552milio 

q u i n t a u x en 1896-1897, pour redescendre à 1 . 1 9 6 mille 

q u i n t a u x en 1897-1898 et se relever à 9.761 mille qu in 

t aux en 1898-1899. 

Les b l é s d ' A u s t r a l i e . - - Les progrès de l 'Aust ra l ie 

dans ces v ingt dernières années ne le cèdent en r i e n à ceux 

des au t r e s m i l i e u x . C'est, de tous les pays civilisés, celui 

qui est le moins peuplé . S u r un terr i toire qui n 'est pas 

beaucoup infér ieur à celui de l 'Europe ent ière , ou n'y 

compte que 4 mil l ions d 'hab i t an t s . Sans doute , la plus 

•grande par t ie de l ' in tér ieur de l'île n'est pour ainsi dire 

q u ' u n désert ar ide et p ie r reux qui n'offre guè re de res 

sources à exploiter, ma i s les terres favorables à la cu l tu ie 

ne m a n q u e n t cependant p a s . Elles abonden t d a n s le s u d -

est sur tou t , et elles se prê tent , dans les mei l leures condi

t ions , a u x opéra t ions agricoles . C'est la découverte de l'or 

qui a a t t i ré , il y a q u a r a n t e ans , les p remie r s colons d 'Aus

tralie ; c'est l 'élevage des t roupeaux qui const i tue m a i n t e 

n a n t leur pr inc ipale source de r iebesses . La cul ture du blé 

a a idé aussi à la prospér i té du pays. D 'après l ' au teur de 

no t re s ta t is t ique décennale , de 622.000 hecta ies qu'elle 

occupait en 1874, elle aura i t pas séà 1 .484.000hectares en 
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i884, pendan t que sa product ion se serai t élevée de 8 à 

i 4 mill ions d hectoli tres. Su ivant les document s les p lus 

récents , ces chiffres n ' au ra i en t pas sensiblement varié, et 

resteraient vrais pour 1899 . Les surfaces ensemencées 

ont a u g m e n t é dans les colonies de la Nouvel le-Gal les d u 

Sud et de Victoria, mais elles ont d i m i n u é a i l l eu r s .Quan t 

à l 'excédent de product ion disponible pour l ' expor ta t ion, 

il va en s ' amoindr i ssan t , après avoir a u g m e n t é , et n 'est 

p lus que d ' un mil l ion et demi d 'hectoli tres pa r a n . 

J u s q u ' à présent , on n ' a guè re compte c o m m e g r a n d s 

pays expor ta teurs de blé que la Russ ie et les Eta ts voi

sins de la mer Noire , en Europe ; les E ta t s -Unis en Amé

r ique et l 'Austral ie en Océanie ; ma i s d ' au t r e s rég ions sem

blent devoir p rendre , à côté de celles-là, une place impor 

tante . On ne sait ce que nous réserve l 'Amér ique du Sud , 

mais déjà la Répub l ique Argent ine a commencé à envoyer 

en Ang le te r re et en F rance des quant i tés notables de cé

réales . Et quand ou réfléchit a u x espaces à peu près inoc

cupés qui restent, sur le g lobe, et a u x facilités qu ' i ls s e m 

blent présenter à la cu l tu re du blé , ou peut se demander 

où et q u a n d elle s 'arrê tera . 

L ' a v e n i r de la c u l t u r e du b lé à l ' E t r a n g e r . — La 

cul ture du blé présente ce caractère par t icul ier de s 'accom

moder des modes d'exploitation les p lus différents. C'est 

une bonne cu l tu re pour les pays r iches , où l a terre a a c q u i s 

une valeur élevée et qui visent à des r endement s max ima ; 

c'est une bonne cu l tu re aussi pour les pays nouveaux où 

de g r a n d s espaces restent inoccupés, et qui se contentent 

de faibles r e n d e m e n t s . 

D a n s les p remiers on dépense l a rgemen t , mais on re

t rouve ses avances par les quant i tés o b t e n u e s ; dans les 

au t res , on rédui t les frais au strict nécessaire, et, tout en 

récoltant peu , on réal ise de bonnes opérat ions . La lutte 
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en t r e la cu l tu re in tensive et la cu l tu re extensive a inspiré 

des inqu ié tudes , toutes deux se, sont ma in t enues et ont con

servé leurs positions respect ives .Nos vieux pays d 'Europe 

son t cependant ceux qui ont d e m a n d é j u s q u ' à présent des 

app rov i s ionnemen t s de plus en plus considérables à l'é

t r a n g e r . Ce sont les contrées les moins favorisées par l'é

lévat ion des r endemen t s moyens qui ont suhvenu à leurs 

ex igences . 

La puissance product ive des E ta t s -Uni s et des Indes, 

s a n s Être indéfinie, serait-elle loin encore d'être arr ivée à 

son complet déve loppement? On l 'a contesté, et s'il fallait 

c r o i r e certains écrivains, la product ion du blé au ra i t at teint 

u n chiffre qu'el le n ' a plus de chance de dépasser , pendant 

que tout annonce que la popula t ion ne cessera de s'ac

croî t re avan t long temps . La période de concurrence entre 

les pays impor ta teurs et les pays expor ta teurs approchera i t 

de son t e rme . M. Grandeau voit déjà les cul t ivateurs des 

E ta t s -Un i s aux prises avec le m a n q u e de terres , obligés 

de suffire sur place à u n e demande de plus en plus active, 

cont ra in ts de s 'occuper plus de leur p ropre approvis ionne

m e n t et moins de celui des au t r e s . La progress ion des em-

blavures est d 'a i l leurs arrêtée et le pourcen tage des expor

ta t ions va en s ' aba issant . N'est-ce pas u n s igne de chan

gemen t s p lus o u moins prochains dans la s i tuat ion du 

m a r c h é du blé dans le m o n d e ? Que d a n s un aveni r , que 

r ien ne permet de prévoir , les choses s ' a r r angen t a ins i , 

c'est possible. On ne peut , pour le moment , se fier à des 

pronost ics aussi précis . En s ' appuyant sur des documents 

p r i s aux meil leures sources , on a pu mont re r , chez nous, 

que ce ne sont pas les terres propres à la cu l ture du blé 

qui. menacen t de m a n q u e r dans l 'Amér ique du Nord , les 

Amér ica ins étudient d 'a i l leurs des entreprises considéra

bles d ' end iguement , de d ra inage et d ' i r r iga t ion , sur l es 

quelles ils comptent p o u r g a g n e r des mi l l ions d 'hectares . 
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On ne semble pas moins confiant a u x E t a t s - U n i s . Suivant 

M. DoJ t r e , rbab i l e statisticien, il serait facile d ' augmen te r 

les r endemen t s actuels ; ce n 'es t q u ' u n e quest ion d ' amé

l iorat ions et de fumures . «Avec une cul ture p lus soignée, 

écrivait-il , il y a quelques années , les E ta t s -Unis n ' au ra i en t 

pas de peine à n o u r r i r u n e populat ion de cent mil l ions 

d 'existences et de la m i e u x n o u r r i r qu 'el le ne le fait pour 

les soixante mill ions d 'hab i t an t s actuels . » 

Mêmes divergences d a n s l 'appréciat ion de l 'avenir de 

la cu l tu re du blé aux Indes . Lapl 'oduct ion du blé ne peut 

pas se développer auss i r ap idemen t que dans l 'Amér ique 

du Nord , selon M. E . Ris ler , car les terres incultes sont 

sur tou t des j u n g l e s , des maqu i s impéné t rab les , où l'on ne 

pour ra faire du blé qu ' ap rès avoir dépensé beaucoup de 

t rava i l et do cap i t aux . Tout au t re est l 'opinion de M. H. 

Sagn ie r . P o u r lu i , la cu l ture du blé n ' a plus de progrès 

sér ieux à faire dans les provinces du Nord-ouest de l 'Oude 

et du P u n d j a b , où on lui consacre déjà i 3 à i 4 pour roo 

de la surface, totale. Mais dans l ' Inde Cent ra le , fa prési

dence de Bombay et le Bengale , où cette cu l tu re , p lus 

récente , ne couvre que u n p o u r too du ter r i to i re , elle 

p o u r r a s 'é tendre facilement, et il ne serai t pas é tonnan t 

que l ' Inde n ' a i t p rocha inement v ing t -c inq mil l ions d 'hec

tares en blé , le double de ce qu 'e l le a au jou rd ' hu i , qua t re 

fois au t an t que n 'en cu l t íve la F r a n c e . 

E n t r e des opinions si diverses, il est bien difficile de se 

prononcer . Si v r a imen t il n 'y avai t q u ' à faire du blé s a n s 

a u c u n e préoccupat ion d 'ordre économique, nous serions 

disposé, pour nous , à croire que l 'on est très loin encore 

d 'avoir ob tenu tout ce que l 'on peut obtenir , m ê m e sans 

c o n s e n t i r a des sacrifices énormes . Mais la product ion de. 

blé n 'es t pas seulement l imitée par l 'é tendue des terrain» 

p ropres à sa cu l tu re , elle l 'est par son p r i x . Sous l'in^ 

fluence do l ' augmenta t ion constante de l'offre, les cours 
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s'affaiblissent de plus en plus, si bien que nous ne som

mes probab lement pas éloigné.1- du moment , si même nous 

n 'y sommes ar r ivés , où la cu l tu re du blé sera devenue, 

pa r suite de la concurrence des cu l t iva teurs , moins r é m u 

nératr ice que les indust r ies o rd ina i re s ; elles se res t re indra 

alors d 'el le-même. Ce qui l 'arrête e n e e moment ,c 'es t moins 

la difficulté de l 'é tendre que celle de t rouver un placement 

suff isamment r é m u n é r a t e u r de ses produi ts . Dans l 'espoir 

do bénéfices probables , peut-être s'est-on t rop e n g a g é et 

cherchera - t -on , même au pr ix de cer tains sacrifices, à r e 

couvrer sa l iberté d 'act ion. C'est ce que nous saurons plus 

t a rd . Il ne semble pas, en tous cas , qu' i l y ait lieu avan t 

long temps de compter sur les cours d 'autrefois , la cu l tu re 

étant prê te à p rendre de l 'extension dés que les pr ix se 

relèveront . Il reste une question du blé, il n 'y a plus de 

quest ion d ' approv i s ionnement ni de disette. 

C H A P I T R E III 

L a l é g i s l a t i o n d e s c é r é a l e s . 

Le b l é , l e s f a m i n e s et l ' i n t e r v e n t i o n d e s p o u v o i r s 
p u b l i c s d a n s la l é g i s l a t i o n d e s c é r é a l e s a v a n t 1815. 
— Le blé a joué un rôle si considérable dans l ' a l imen

tat ion de l ' h o m m e , il y occupe u n e placesi g r a n d e encore, 

sa product ion est une source de t ravai l et de revenus si 

impor tan te pour les popula t ions ru ra l e s ,que l 'autori té s'est 

vue obligée, à p lus ieurs époques, de p rendre des mesures 

en vue d'en as su re r la d is t r ibut ion régul ière et d'en encou

r a g e r la cu l ture . 

C'était autrefois une ca lamité p u b l i q u e q u ' u n e mauva i se 
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récolte. Q u a n d les céréales manqua ien t , l ' admin is t ra t ion 

ne pouvait assister indifférente au spectacle des misères 

qu 'en t ra îna ient leur déficit. Un gouve rnemen t qui serai t 

resté sourd a u x doléances du peuple n ' au ra i t que bien 

difficilement résisté à l 'opposition généra le . Peut-ê t re se 

serait-on résigné plus ou moins , dans les c a m p a g n e s ; on 

se serait insurgé dans les villes, on s'y est d 'ai l leurs 

insu rgé . 

Chez nous , le spectacle de la famine n'est p lus q u ' u n 

souvenir , et cela g râce à la facilité avec laquelle nous 

oublions les faits qui nous rappel lent des circonstances 

pénib les ; c'était un de ces fléaux su r le re tour périodique 

duquel on était obligé décompte r avan t nous . M. E . Levas-

seur, qui a cherché à faire le relevé dos années de g r a n d e 

disette, en a compté q u a r a n t e - h u i t de 987 à 1 . 1 0 0 et une 

vingta ine dans les siècles suivants . Les plus anciennes ont 

été les plus désastreuses. 

De 987 à 992 « les hommes , dit Raoul Glaber , furent 

réduits à se nour r i r de rept i les , d ' a n i m a u x i m m o n d e s et, 

ce qui est plus hor r ib le encore, de cha i r h u m a i n e ». E n 

io3 i « on égorgeai t et on mangea i t les voyageurs sur les 

routes On mi t en vente, sur le marché de T o u r n u s , de 

la chair h u m a i n e cuite ». Suivant un au t eu r du t emps , 

dans l 'année i / | i 8 , « en moins de cinq semaines trespassa 

en la ville de Pa r i s plus de 5o .ooo personnes ». Grande 

agi tat ion encore en 170g ; on pille les convois de b lé , la 

c a m p a g n e n'est p lus sûre . « L'on entend dans les marchés , 

écrit M . Robert , p rocureur du roi au Châtelet , au contrô

leur généra l , l'on entend des cris de femmes qui disent 

qu ' au tan t vaut qu'el les égorgent leurs enfants que do les 

voir m o u r i r de fa im. » 

Que faire dans de si douloureuses c i rconstances? Cha

cun songeai t à ses beso inspersonne l s et demeura i t égoïste. 

Ceux qui n 'avaient que des provis ions l imitées de blé les 
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g a r d a i e n t p o u r eux ; ceux qui disposaient d 'excédents ne 

les cédaient qu 'à des condi t ions t rès dures pour les ache

t e u r s . L ' admin i s t r a t i on prena i t a lors en ma ins la police 

des g r a i n s ; elle procédait à des recensements , elle enjoi

gna i t a u x paysans d 'avoir à ensemencer leurs terres, et 

elle les v a ida i t ; elle r ég lementa i t é t ro i tement les marchés ; 

elle p roh iba i t les expor ta t ions , elle épousai t souvent les 

colères de la foule con t r e l c scommerçan t s . Son intervention 

n 'étai t pas c o n s t a m m e n t h e u r e u s e , maisn ' aura i t -e l l eabout i 

qu ' à modére r les tentat ives de désordre et à répr imer 

que lques a b u s , qu 'el le au ra i t r e n d u de réels services. Mal

heureusemen t , la condui te qu 'el le a suivie n 'a pas toujours 

été dictée par l ' in térê t du bien publ ic . On l'a vue parfois 

favoriser des spécula t ions que son devoir aura i t été de 

combat t re , comme celles qui sont restées flétries sous le 

n o m de pacte de f amine . De parei ls actes ne sauraient 

être trop sévèrement, condamnés , mais ils n 'ont jamais 

const i tué , en définitive, que des except ions . 

J u s q u ' a u mil ieu du x v m c siècle, l 'autori té ne se préoc

cupait pas d'ag-ir pa r pr incipe,el le courait au p lus pressé, 

sans l igne de condui te bien ar rê tée . Sous l ' influence des 

physiocrates , de p remiers essais de méthode se firent jour . 

C'était sur la r ég lemen ta t ion que , d ' ins t inc t , on s'était 

toujours appuyé j u s q u ' à eux, et on l 'avait poussée parfois 

j u s q u ' à ses dern ières l imi tes . Réag i s san t contre ces ten

dances, l'école de Quesnay leur opposa la doctr ine du 

laissez-passer ; a u x a t t aques dont le commerce était l'objet, 

elle répondi t en m o n t r a n t son utilité et ses avan tages . 

De tous ses représen tan t s , T u r g o t , le plus autor isé ,pr i t 

sa cause en m a i n s . « Quelque m e s u r e qu 'on p renne , écri

vait-il de son in tendance de L imoges , il n 'y a q u ' u n moyen 

d 'empêcher le peuple de m o u r i r de faim dans les années 

stériles, c'est de por te r d u g r a i n là où il n 'y en a pas, ou 

d'en g a r d e r pour le t emps où il n 'y eu au ra i t pa s . Et , pour 
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cela, il faut en p r end re où il y en a ; il faut, q u a n d il y 

eu a, en réserver pour u n a u t r e t e m p s . C'est ce que fait le 

commerce , et ce que le commerce pa r fa i t emen t l ibre peut 

seul faire a u p lus bas pr ix poss ib le ; ce q u e tout au t re 

moyen q u e le commerce fera m a l , fera t a r d et fera chère

men t » . Et a i l leurs ; « Que pourra i t faire de mieux p o u r 

la subs is tance du peuple , je ne dis pas le g-ouvernement, 

mais Dieu s'il voula i t dirig-er pa r lu i -même la dis t r ibut ion 

des g r a i n s qui existent sans se servir de la puissance créa

t r ice? x 

C'est la théorie de la l iberté commercia le sous sa forme 

la plus précise. T u r g o t n ' ava i t cependant , en vue , que les 

t ransac t ions i n t é r i eu re s . Ses idées soulevèrent de vives 

d iscuss ions . U n inornent appl iquées , p e n d a n t son passage 

a u x affaires, on renonça bien vite à les su ivre après lu i . 

La Révolut ion se p répara i t d 'abord , s 'accomplissait 

ensui te . S'il devait en sortir de g r a n d e s réformes , elles ne 

pouvaient s 'accomplir sans de profondes secousses d a n s 

la vie du pays . Dès ses débu t s se présenta la quest ion du 

p a i n . Des émeutes se produis i ren t , il fallut aviser. L 'As 

semblée cons t i tuante résista, a u t a n t qu 'el le le p u t ; a u x 

mesures d 'exception, sans a r rê te r l esmunic ipa l i t éspressées 

par les h a b i t a n t s . Devant une s i tuat ion p lus difficile, la 

Convention rev in t à la r ég lemen ta t ion . Toutes les dispo

sitions auxquel les on avai t eu recours sous la Monarchie , 

pendant les années de famine , furent remises en v i g u e u r 

et m ê m e aggravées . On eut r ecours a u x inventa i res , a u x 

réquis i t ions , à l ' enreg is t rement des m a r c h é s , a u x ventes 

forcées, et enfin au m a x i m u m ( i c r novembre i 7 a 3 ) . L ' a n i -

mosité contre le commerce se réveilla, l ' i r r i ta t ion g r a n d i t 

contre les accapa reur s , ces « assass ins du peuple ». Et 

comme toutes les mesures res ta ient insuff isantes , le 

Gouvernemen t se cha rgea d 'assurer di rectement l ' appro

vis ionnement de la capitale, en faisant por ter a u x Halles 
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do g r a n d e s quant i tés de blé qui étaient vendues beaucoup 

au-dessous du pr ix d 'achat . P l u s t a rd , sous l 'Empire , la 

mauva i se récolte de 1 8 1 2 r amena a u x mômes e r r emen t s . 

Napoléon créa un conseil des subsis tances et rétabli t le 

m a x i m u m . Aucun achat de g r a i n s dans un dépar tement 

p o u r u n au t r e n 'étai t autor isé sans déclarat ion préalable 

au préfet. 

La Res taura t ion s'est t rouvée éga lement , dans ses p re 

mières années , aux prises avec les mêmes difficultés que 

celles qui avaient p récédemment compl iqué la s i tuat ion 

économique et poli t ique de la F r a n c e . Le blé avai t m a n q u é 

en 1 8 1 6 et son déficit provoqua,en 1 8 1 7 , des t roubles d 'une 

g r a n d e grav i té . La foule s 'a t taquai t aux m a g a s i n s de b l é ; 

des bandes a rmées parcoura ien t les c a m p a g n e s et pil laient 

les m o u l i n s . Il fallut met t re les marchés de g r a i n s sous la 

protection de la force a rmée , et o rgan i se r sur b ien des 

points des d is t r ibut ions de g r a in s à p r ix d iminué . 

S a n s avoir été rédui ts à semblable ex t rémi té ,nous avons 

été très éprouvés encore en ^1847 . ^ e s mesures de pré

caut ion ont dû être prises de nouveau p o u r protéger les 

convois de blé. P lus de 3oo.ooo personnes réc lamèrent des 

secours à P a r i s . De sérieux désordres se produis i ren t au 

H a v r e , à R o u e n , à la Rochel le , à Blois, à Buzançais , qui 

abou t i ren t à de sévères condamna t ions . 

Cette année de 1847 est, chez nous , la dernière qui ait 

rappe lé les caractères des années de g rande diset te.On s'est 

plaint depuis de la cherté du blé, il n 'y a plus eu decra in tes 

su r le défaut des céréales nécessaires à l ' a l imenta t ion 

pub l ique . Diverses précaut ions cependant ont été prises, 

n o t a m m e n t en 1 8 5 3 , pour a t ténuer les inconvénients des 

modifications qui sont survenues dans les condi t ions des 

marchés , mais on n'est pas revenu aux prat iques an tér ieu

r e s ; on peut dire m a i n t e n a n t qu'el les n 'ont plus q u ' u n 

intérêt h is tor ique. 
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Si nous ne connaissons p lus en F r a n c e , depuis un demi -

siècle, les ho r reu r s de la famine , ce fléau n 'a pas disparu 

de la te r re . Sans remonte r plus loin qu ' en 18G8 l 'Algérie 

nous en a m o n t r é le triste spectacle. Il a r epa ru en 180,0, 

en Russie, et en- 1896 aux Indes .Du R a w a l p i n d i à Dellary, 

sur un terr i toire qui mesure 2.000 ki lomètres de long su r 

65o de la rge , le riz a m a n q u é en i8gG, faute de pluies en 

saison convenable , une g r a n d e par t ie d e l à populat ion s'est 

trouvée à la cha rge de l ' ass is tance publ ique . L'Etat n 'a pu, 

ma lg ré son dés i r , se dispenser d ' in tervenir pour a t ténuer 

des misères lamentab les et chercher à sauver les hab i tan t s 

de la mor t par inan i t ion . Il a dû se préoccuper de difficul

tés ana logues à la fin de 189g et au p r in t emps de 1900, 

au m o m e n t môme de la gue r re avec le T ransvaa l . 

Le R é g i m e de l 'Eche l l e m o b i l e . — L'a t tent ion des 

gouve rnemen t s r e t enue , p e n d a n t les années de pénur i e , 

par le service de l ' approvis ionnement de la popula t ion , 

s'est repor tée , au cours des périodes normales , du côté des 

p roduc teurs . Q u a n d , aux débuts de l à Res tau ra t ion , les blés 

d 'Odessa, qu 'on connaissai t à peine autrefois , menacèren t 

d 'ar r iver en masse su r nos marchés , l ' adminis t ra t ion se 

préoccupa de cette s i tuat ion nouvel le . Elle ne pouvait s'en 

désintéresser d 'a i l leurs devant les péti t ions que les cul t i 

va teurs adressa ient à la C h a m b r e des divers points de la 

F r ance , de l'est et du midi su r tou t . Son rôle ,était diffi

c i le ; elle se t rouvai t embar rassée en t re les consommateur s 

dont elle avai t à défendre les intérêts , et les p roducteurs 

qu'elle était également obligée de m é n a g e r . C'est a lors 

que , s ' inspi rant de l 'exemple de l 'Angleterre , elle eut re

cours au système de l 'échelle mobile comme au mei l leur 

moyen de concilier toutes les pré tent ions . 

Ce système de l 'échelle mobile , que regre t tent encore 

un certain n o m b r e d 'agr icu l teurs , a été in t rodui t chez 
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n o u s p a r l a loi du 16 juillet 1 8 1 g . Son pr inc ipe consiste 

dans la var iabi l i té des droi ts d ' impor ta t ion et d 'exportat ion 

avec le pr ix moyen du blé en F rance . Tout d 'abord les 

dépar tements frontières avaient été divisés en t rois classes 

et, q u a n d les pr ix du blé tombaient respect ivement au-

dessous de 2 3 , 2 1 et 19 fr. pa r hectoli t re , dans chacune 

de ces classes, les droi ts d ' impor ta t ion , qui étaient de 

o fr. 26 en pr inc ipe , s 'élevaient d 'un franc par chaque 

franc de d iminut ion de cours au-dessous des p r i xde 20 fr., 

18 fr. ou 16 fr., su ivant les c lasses; toute in t roduct ion de 

blé ou de farine de blé é t r ange r était p rohibée . C'était un 

système bien compl iqué . Il ne donna pas les résul ta ts 

a t t endus e t o n d u t l e r eman ie r , une p remière fois en 1 8 2 1 , 
une deuxième fois en i 83a . De trois classes on passa à 

qua t r e avec h u i t sect ions, et on a r r iva a u x p r ix de base 

de 2 3 , a i , i g , et 17 f r . , pour l 'appl icat ion des tarifs 

croissants à l ' impor ta t ion , à ceux do 2 5 , 2 3 , 2 1 et 19 f r . 

p o u r l 'appl icat ion des tarifs croissants à l 'exporta t ion. 

On s'était bercé de l 'espoir, pa r l 'adoption do cette légis

la t ion ,dont on ne peut méconna î t re l ' ingéniosi té apparen te , 

de prévenir , dans les l imites du possible, soit l ' exagérat ion, 

soit l 'avi l issement des cours d u blé . L e u r n iveau devait 

se ma in ten i r au tour d ' u n certain t a u x r é m u n é r a t e u r pour 

l ep roduc tcur sans être t rop onéreux pour le consommateur . 

L 'expér ience n 'a pas t a rdé à mon t re r que tous ces efforts 

étaient inut i les . L ' impor t a t ion , toujours l imitée à cette 

époque, s 'ar rê ta i t d 'clle-mÊme q u a n d les pr ix fléchissaient 

et l 'élévation des droi ts n 'ava i t a u c u n effet; la concur

rence extér ieure d ispara issa i t s p o n t a n é m e n t . Au mois de 

novembre i85o , par exemple , le pr ix moyen du blé tom

bait à i 4 fr. 36 par hectoli tre m a l g r é des droi ts de douane 

qui a t te ignaient , su ivant les dépar tements frontière, de 

g fr. 20 à i 5 fr. 2 5 . 

Dans les années de disette, au contra i re , le commerce 
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hésitait à faire des acha ts àTétrang-erdans la c ra in te d 'être 

surpr is p a r u n re lèvement imprévu des droi ts , et les Liés 

exotiques, qui a u r a i e n t pu a r r ive r dans u n e cer ta ine p r o 

port ion sur nos marchés , n e s ' y aven tura ien t que difficile

ment , s i bien que leur appoin t n 'exerçai t que t rès imparfa i 

t ement l 'action modéra t r i ce su r laquelle on avai t compté . 

L'échelle mobile n ' a r rê ta i t pas la dépréciat ion d u blé 

dans les b o n n e s a n n é e s ; elle ne prévenai t p a s sa cher té 

dans les mauva i ses . Auss i , pour r emédie r à ses imperfec

t ions , on du t en suspendre le fonct ionnement u n e p remiè re 

fois, après la mauva i s e récolte de 1846, pa r la loi d u 

28 j anv ie r 1 8 ^ 7 ; u n e deuxième fois, pa r u n décret d u 

28 août 1 8 5 3 ; une troisième fois enfin p a r l a loi du 22 a o û t 

18G0. Sa p remiè re suspension n ' a été que de six m o i s ; la 

deuxième s'est cont inuée, de p ro roga t ion en p r o r o g a t i o n , 

j u s q u ' a u 7 mai i 8 5 y , l a t rois ième est restée définitive p a r 

la suppress ion qui a suivi en vertu de la loi du i 5 j u i n 

1 8 6 1 . 

La l i b e r t é d u c o m m e r c e e x t é r i e u r d e s c é r é a l e s . — 

L'échelle mobi le n ' a d i sparu défini t ivement et officielle

m e n t de nos ins t i tu t ions économiques qu 'en 1 8 0 1 , ma i s son 

existence était devenue précaire depuis qu 'on avai t t euché 

à son fonct ionnement , et son main t ien en pr inc ipe , ^>lus 

qu 'en fait, pe rmet ta i t de prévoir son a b a n d o n p rocha in . 

L 'Angle te r re y avait renoncé en 184G. Dès 1847, son effi

cacité n 'é ta i t p lus admise chez nous sans contestat ion» 

M. Wolowsh i , un des p r emie r s , en s igna la i t les dé f au t s . 

D'autres adversa i res se déclaraient , u n peu plus ta rd , fa

vorisés dans leurs a t t aques contre le r é g i m e de l 'époque 

par les c i rconstances . Le g o u v e r n e m e n t impér ia l , q u i 

tenait à s 'assurer les suffrages popula i res , encouragea i t 

d 'a i l leurs le mouvemen t d 'opposit ion qui se développai t 

p e u à p e u . Que lquesagr icu l teursenf in s'y étaient ra l l iés en 
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r a i sondesdécep t ionsqu ' i l s ava ien t éprouvées. Auss i , q u a n d 

a été prise la mesu re décisive qui changea i t la législa

tion des céréales, elle n 'a soulevé, en définitive, que d'assez 

Taibles protes ta t ions . 

Si les proprié ta i res ont pr is aussi faci lement leur par t i 

de la suppression de l 'échelle mobile , c'est qu ' i l n 'en 

espéraient plus g r a n d bénéfice. Le blé é tan t pa r tou t aussi 

cher ou plus cher qu ' en F rance , comme le faisait r e m a r 

quer Léonce de L a v e r g n e en l85g , la seule protection 

possible était év idemment l a l iberté du commerce , pu isque 

l ' importat ion n 'avai t aucun d a n g e r et que l 'exporta t ion 

pouvai t être avan tageuse . « Je sais bien, ajoutai t- i l , que 

ceux qu i veulent s'effrayer de tout p o u r r o n t r é p o n d r e que 

ce n'est là q u ' u n e s i tuat ion accidentel le , ma i s voilà bien 

des années que cet accident du re , et j e suis convaincu, 

q u a n t à moi , que ce sera désormais la règle . » Le blé qui 

valai t a lors 9 . 0 fr. 5?. l 'hectolitre en F rance , était coté 2g fr. 

à Londres , 21 fr. à Odessa, et 21 fr. à N e w - Y o r k . 

Aux droits variables que compor ta i t le r é g i r n e de l 'é

chelle mobile a succédé, en 1 8 C 1 , celui d ' un droit fixe de 

o fr. 5o par qu in ta l mé t r ique de blé. Sou t enus en 1861 et 

1862, les pr ix du blé fléchirent p rogress ivement , sous 

l ' influence d 'une série de bonnes récoltes, pour descendre , 

en 18G3, 1864 et 18G0, j u s q u ' à s 'abaisser, non au cours de 

i 4 fr. à i 4 fr. 5o comme en i85o et 1 8 5 1 , ma i s à celui de 

16 fr . 5o. L ' inquié tude devint g r a n d e , si g r a n d e que le 

gouvernement se décida à en t reprendre une vaste enquête 

agricole dont, les documents , recueil l is avec soin, ne r e m 

plissent pas moins d e t r e n t e - d e u x g r o s volumes i n - 4 ° - Mais 

p e n d a n t qu 'on in ter rogeai t les cul t ivateurs , les pr ix se 

re levaient en ra ison de la d iminu t ion des r e n d e m e n t s , et 

les appréhens ions des ag r i cu l t eu r s se dissipaient tout 

na ture l lement . La l iberté du commerce des céréales, u n 

m o m e n t discutée, semblai t définit ivement t r iompher , G'é-
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taient les prévisions de Léonce de Lave rgne qui se réal i 

saient. 

De 184C) à 1860, le pr ix moyen du blé, à t ravers diverses 

alternatives de cherté et de bon marché , avai té té de 21 f r . 22 
l 'hectoli tre; il ressor ta i t , de 1861 à 1876, à 22 fr. i4- (( La 

démonst ra t ion est toute m a t h é m a t i q u e , écrivait en 187g 

M . E . Lecouteux,professeur à l ' Inst i tut a g r o n o m i q u e , d a n s 

son Cours d'Economie rurale, et si la période de 1845 à 

1 8 6 0 a été influencée par la révolution de 1848, la période 

de 1861 à 1876 n ' a m a n q u é ni d ' incer t i tudes pol i t iques, ni 

de changemen t de gouve rnemen t , et ,de p lus , elle a subi la 

gue r r e de 1 8 7 0 - 1 8 7 1 . . . Ains i , après seize années de fonc

t ionnement , le r ég ime des céréales const i tué pa r la loi de 

186 r s'est mon t r é ce qu 'on espérait qu ' i l serait , il a r é g u 

larisé le pr ix des subsis tances , il a préservé les consom

m a t e u r s des excès de hausse d 'autrefois , c o m m e il a p r é 

servé des excès de baisse. » 

Cette stabilité des pr ix était-elle aussi g r a n d e qu 'on le 

pré tenda i t? Sans doute , de 1861 à 1876 , il n 'y a pas eu, 

dans les pr ix du b lé ,des écarts auss i considérables que de 

i 8 4 o à 1800, ou de i856 à 1 8 5 8 , ma i s encore a-t-on vu le 

blé à 27 fr. l 'hectolitre en octobre 1 8 6 1 , et à 17 fr. en 1860, 

à 27 fr. au mois de jui l le t 1 8 7 4 , et à 1 8 fr. seu lement 

trois mois p lus t a r d , avec un marché plus é tendu et des 

moyens de communica t ion beaucoup plus perfect ionnés. 

Retour a u régime protecteur. — Quoi qu' i l en soit, 

le pr ix de 20 fr. l 'hectolitre semblai t définit ivement acquis 

après 1870 ; il n 'é tai t p lus discuté. Des cours infér ieurs , 

on au ra i t dit volontiers c o m m e d u budge t d 'un mi l l ia rd de 

la Res tau ra t ion que , sauf de très r a res et passagères 

exceptions, on ne les reverra i t p lus , et on en était per

suadé . Or, si le m o n t a n t des impôts n ' a fait que gross i r , la 

valeur du blé s'est abaissée. M. Foucher de Careil avait vu 
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j u s t e quand , en ï 86o , il ins is ta i t su r la pu issance produc

tive des E ta t s -Un i s . Ses aver t i ssements , rappelés par les 

faits, ont forcé à la réflexion. Sans prévoir exactement 

encore les événements , la p r u d e n c e l ' a emporté au moment 

de reviser no t re tarif ication douaniè re en 1 8 8 1 , et le par 

lement a décidé que les blés sera ient exclus à l 'avenir des 

s t ipula t ions des t ra i tés de commerce . 

de t te l iberté qu ' on s'était ménagée , on en a uséquelques 

années p lus t a rd . Les mêmes personnes qui ne croyaient 

p lus au re tour du p r ix de 20 fr. l 'hectolitre ont dû se rendre 

à l 'évidence. Le ré tabl issement des droits protecteurs , 

qu'el les considéraient , quelques années avan t , comme 

impossible et i r réa l i sab le , l ' aura i l -on voulu, leur a paru 

m o i n s difficile. On s 'était t rompé d a n s les conjectures a u x 

quel les on s 'était livré à propos du mouvemen t des cours ; 

tou t changea i t . M. E . Lecouteux a été u n des premiers à 

reconna î t re cette s i tuat ion et à l 'accepter ; il a été un de 

ceux qui ont condui t la c a m p a g n e en faveur du rétablis

sement des droi ts de douane sur les céréales . 

Le couran t pro tec teur s'est g radue l l emen t renforcé. En 

va in , les pa r t i s ans de la l iberté du commerce se sont-ils 

efforcés de le dé tou rne r , il a fini pa r l ' empor ter . Suivant 

M . Léon Say , la faiblesse des pr ix n 'étai t que t ransi toire . 

« E n i 8 6 5 , disai t- i l dans son discours au Sénat du 25 mar s 

1880, q u a n d on a fait l 'enquête , on croyait , a lors comme 

au jou rd 'hu i , que le p r ix du blé ne se relèverait pas ; il était 

descendu à des p r ix de r u i n e . Cependan t les pr ix se sont 

relevés, et on a pu voir que l 'avi l issement qu 'on redoutai t 

était u n e pure f an tasmagor ie . » Et il ajoutait en insis tant 

su r la p ré tendue détresse des cul t ivateurs américains : 

« Voilà donc les gens don t vous avez peu r et qui entre

t iennent votre pan ique ! Ces gens- là ont plus peur de vous 

que vous n 'avez peu r d ' eux . » 

Sans se laisser a r rê te r pa r ces considérat ions , le légis-
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la teur a porté le dro i t sur les blés é t r ange r s à 3 fr. pa r 

I O O k i l o g r a m m e s par la loi d u 28 m a r s i 8 8 5 , à 5 fr. pa r 

la loi du 29 m a r s 1887 , et enfin à 7 fr. p a r la loi du 27 fé

vrier I 8 Q 4 ; qui est m a i n t e n a n t en v igueu r . 

Le mouvemen t de re lèvement des droits d ' impor ta t ion 

sur les céréales n ' a pas , du reste, été spécial à la F r a n c e ; 

nous avons m ê m e été précédés dans la voie que nous avons 

suivie par l 'A l l emagne , qui nous a donné l ' exemple . De 

i805 à 1879 , les blés avaient été admis en franchise dans 

ce dernier pays . Successivement ils ont été frappés à l ' im

portat ion d 'un droi t de 1 m a r k en 187g, de 3 m a r k s en 

1880, e t de 5 m a r k s en 1887, droit qu i a été rédui t , il est 

vra i , à 3 m a r k s 5o à la suite de t ra i tés de commerce con

clus avec l 'Au t r i che -Hongr ie , d 'abord , en 1892, et u n peu 

tard avec la R o u m a n i e et la R u s s i e . 

Mais revenons en F r a n c e . S u r le vote du droit de 5 fr., 

le p r ix du blé, qu i était tombé à iG fr. uo l 'hectol i t re ,s 'es t 

tout d ' abord légèrement relevé pour a t te indre et dépasser 

ensuite l 'ancien cours moyen de 20 fr. ,cela dans la prévi-

s ionde la mauva i s e récolte de 18g 1 , qu 'on savait à l 'avance 

compromise pa r les froids exceptionnels de l 'h iver . Des 

craintes se sont alors manifes tées , on a cru devoir aviser, 

et une loi en date du 2 jui l let 1891 a rédui t t empora i r emen t , 

du 10 ju i l le t 1891 an i e r j u i n 1892, les droi ts d 'entrée su r 

les blés é t r angers à 3 fr. pa r 100 ki logr . Cette mesure a 

tout d ' abord modéré l égèrement les cours et la baisse a 

repr i s ensui te . Du mois de ma i 1891 au mois d 'octobre 

1896, la d iminut ion n ' a cessé de s 'accentuer . L 'hectoli t re 

de blé est descendu au pr ix de i 3 f r . 5o à i / | fr. C'est le 

niveau le p lus bas qui a été observé d a n s ce s iècle. Les 

m í n i m a s relevés an t é r i eu remen t n ' ava ien t été que de 

i 4 fr. 70 en m a r s 1 8 2 2 , de i 4 fr- 3o en avri l 1870, et de 

iG fr. en j anv ie r i 8 6 5 . 

Nous avons eu une mauva i se année de blé en 1 8 9 1 , la 

CON VERT . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 6 
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récolte de 1897 a été éga lement déficitaire, et les pr ix se 

sont de nouveau élevés au m o m e n t de la moisson , dont , 

cette fois, on n 'ava i t pas prévu la faiblesse d ' avance ,à 20 

et 21 fr. l 'hectoli tre. Le g o u v e r n e m e n t s'est informé de la 

s i tua t ion , il a cherché à se r endre compte des ressources 

disponibles de la cul ture ainsi que de celles du commerce . 

Enfin, après avoir hésité, il s'est décidé, en usant des droits 

que lui confère la loi en l 'absence des C h a m b r e s , non 

pas à rédui re , m a i s à s u p p r i m e r complè tement , par un 

décret du 3 m a r s 1898, du 4 mai au i e r jui l let su ivan t , le 

droit de 7 fr. a lors en v igueu r . Con t ra i rement à ce qu 'on 

espérai t , le blé n 'a d iminué que de 2 à 3 fr. L'effet le 

p lus clair de cette mesu re semble avoir été la hausse 

a u x E t a t s - U n i s . La récolte de 1898 a r a m e n é , ma lg ré le 

ré tabl issement des droi ts , le cours de i G fr. à 17 fr. 

l 'hectoli tre. 

C H A P I T R E IV 

L e s m e s u r e s p r o p o s é e s pour r e l e v e r l e cours du blé . 

Les d r o i t s d ' importa t ion et l e c o u r s du b l é . — Le 

cours du blé s'est abaissé p e n d a n t q u ' o n a relevé les droits 

de douane . Serait-ce que ces droi ts sont restés i l lusoires, 

comme ils l 'ont été sous le r ég ime de l 'échelle mobi le? 

Serait-ce que leur élévation progress ive a cont r ibué à p ré 

cipiter la chute des p r ix , comme on a essayé de le dire en 

a b u s a n t du paradoxe? II suffît, pour répondre à ces ques

t ions, de je ter les yeux sur les cours comparés du blé en 

F r a n c e et en Angle te r re . J u s q u ' e n 1870, le p r ix du blé 

s'est t enu , sur la place de Londres , à. un niveau supér ieur 
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à celui de la place de P a r i s . Cette s i tuat ion s'est modifiée 

depuis que nous avons été amenés à d e m a n d e r à l ' é t ran

ger, comme nos voisins, un supp lémen t considérable à nos 

récoltes . L 'organisa t ion de leurs services mar i t imes a r en 

versé les pos i t ions ; ce sont nos cours qui ont pris le 

dessus sur ceux de l 'Angle te r re , avec des différences ce

pendant assez faibles . Depuis le re lèvement de nos droi ts 

de douane, l 'écart s'est necentué, sens iblement accru j u s 

qu 'à ces dernières années d 'une différence égale à. nos 

taxes d ' impor ta t ion . Quand le blé était à l'A fr. ou 1 4 fr. chez 

nous , il n 'étai t qu ' à g ou 10 fr. en Angle ter re . De Lille à 

Anvers, la m a r g e était à peu près égale . Si la différence 

entre nos marchés du nord et ceux de la Belg ique ou de 

la G r a n d e Bre t agne n 'est p lus m a i n t e n a n t de 7 fr. pa r 

cent k i l o g r a m m e s , de 5 fr. 5o par hectoli tre, si les droi ts , 

c o m m e on le dit, ne jouen t plus que t rès impar fa i t ement , 

c'est, selon toute vra isemblance , que la product ion du blé 

a fait d 'énormes progrès en F rance , et qu 'après avoir été 

obligée d 'acheter a u dehors de g r a n d e s quan t i t é s de fro

men t , notre agr icu l tu re tend de plus en plus à suffire 

aux beso insde la consommat ion . L 'ac t ion des taxes d o u a 

nières, bien m a r q u é e pendan t un certain n o m b r e d 'années , 

semble avoir pe rdu de plus en plus de son efficacité. 

C'est que les s i tua t ions se modifient r ap idemen t , mais il 

suffirait encore d ' une récolte déficitaire eu F r a n c e p o u r 

c h a n g e r les choses, m o m e n t a n é m e n t au moins . 

On ne peut en douter , les é léments qui concourent à la 

fixation du pr ix du froment se sont p ro fondémen t modi

fiés. P e n d a n t que les nouveaux Eta t s p roduc teu r s de blé 

n 'on t eu que dos excédents l imités à met t re à la disposit ion 

des popula t ions de l 'Europe occidentale, c'était des condi

t ions économiques intér ieures que dépendaient les pr ix de 

chaque nat ion ; leur récolte n 'a plus m a i n t e n a n t q u ' u n e 

impor tance secondaire . C'est sur nos cours que se sont 
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l ong temps réglés les cours d 'Odessa et de Chicago, nous 

subissons m a i n t e n a n t l eu r domina t ion . Toutefois, si l'A

mér ique , obligée d 'expor ter ses excédents , pèse sur nos 

cours , même d a n s les années d ' abondance , elle sait en 

profiter cependant dans les années de cher té , comme l'ont 

mon t r é les événements en 1 8 9 8 . Notre p roduc t ion con

serve donc u n e influence assez g r a n d e sur les pr ix . 

M e s u r e s n o u v e l l e s p r o p o s é e s p o u r r e l e v e r l e c o u r s 
des b l é s : c o m m e r c e e x t é r i e u r , r é s i s t a n c e d e s c u l t i 
v a t e u r s , w a r r a n t a g e , e tc . Le re lèvement des droits 

d ' impor ta t ion a été impu i s san t pour assure r le maint ien 

des cours d 'autrefois . Ne pourra i t -on pas p rendre des m e 

sures p lus é n e r g i q u e s ? 

M. J au rè s on a proposé une , comme représen tan t de 

l 'école socialiste, au cours de la discussion relat ive à l 'éta

b l i ssement du droit de 7 fr, par q u i n t a l m é t r i q u e , en i 8 g 4 . 
Il faut a u moins la s igna le r . Selon lui le moyen d 'empê

cher l ' avi l issement du prix du blé consisterai t à r é se rve ra 

l 'E ta t le monopole de l ' impor ta t ion des blés qui seraient 

revendus à un pr ix fixé tous les a n s p a r u n e loi. Si ce pr ix 

était , par exemple , de 2 5 fr. le qu in t a l mé t r i que , il assu

rerai t , m ieux que tout droi t de douane , le main t ien des 

cours à un taux n o r m a l . Les pertes qu ' en t ra îne ra i t pour 

le t résor l 'adoption de ce système dans les années de déficit 

seraient r egagnées dans les années d ' abondance . 

La combinaison proposéen 'es t pas aussi nouvelle qu'elle 

le semble . On en t rouvera i t des exemples dans l 'histoire de 

l ' approv i s ionnomentde P a r i s sous la Révolut ion, et même, 

de beaucoup p lus récents dans celle du rég ime de la bou

langer ie dans la capi tale . L 'expérience n'a pas été encou

ragean te , et on c o m p r e n d q u ' u n gouve rnemen t se soucie 

peu de s ' engager d a n s u n e voie aussi incer ta ine . 

La proposition de M. Jau rès n 'es t cependant pas si révo-
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lu t ionnaire qu'el le n 'a i t été repr ise , en 18g4j '8()5 et i8rjG, 

sans"plus J e succès d 'a i l leurs , au Reichs lag a l l emand , p a r 

le comte K a n i t z , a u nom du par t i conservateur a g r a i r e . S i 

elle a été définitivement rejetée, ce n 'est , du mo ins , q u ' a 

près de longs débats au cours desquels elle a t rouvé q u e l 

ques zélés défenseurs comme le comte Hcrber tde B i s m a r k , 

et, sous la menace de complicat ions qu 'e l l epour ra i t a m e n e r 

dans les relations in te rna t iona les . 

Le monopole du commerce extér ieur du blé serait u n e 

conquête pour le social isme d 'état , un succès pour le p a r t i 

collectiviste, mais son applicat ion serait peut-être b ien sa 

condamna t ion . 

Nous n ' avons donc à compter que sur nos propres r e s 

sources p o u r amél iorer not re s i tuat ion. Or , les blés é t r a n 

gers ne peuvent en t re r chez n o u s qu ' à un certain p r i x , 

souvent supér ieur au cours de nos m a r c h é s . Nos c u l t i 

va teurs ne pourra ien t - i l s pas p ré tendre à en avoir le p rof i t? 

Ne leur suffirait-il pas , p o u r cela, de ne pas v e n d r e à 

m o i n s ? C'est ce q u ' a pensé la Société d ' ag r i cu l tu re de 

Béthune en engagean t , au p r in t emps 1900, après u n e dé l i 

bérat ion qui a eu u n g r a n d re tent issement , « tous les 

cul t ivateurs d e F r a n c e à n e p a s céder leurs blés au -des sous 

de 17 francs les 80 k i logr . , soit 21 f r . z5 le qu in t a l ». 

Elle a adressé , en out re , « un pressant appel à tou tes les 

sociétés et associations agr icoles , enles invi tant à emp loye r 

tous les moyens d'action auprès des cul t ivateurs en v u e 

d 'une vaste entente , d'où, résul te ra pour eux u n e a m é l i o 

ra t ion notab le pour l 'écoulement des blés à leur p r ix n o r 

mal a .Ce serait un trust é n o r m e , sans précédent pa r l ' im

por tance des affaires en j eu et le n o m b r e des in té ressés . 

Abst rac t ion faite de toutes les quest ions de pr inc ipes , sa 

réal isa t ion inspire p lus que des doutes . 

Ne serait-il pas possible, sans pré tendre à des r é s u l t a t s 

aussi considérables , et sans avo i r lapré ten t ion de c o n d u i r e 
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le marché ,de d i m i n u e r l'offre, en r e t a rdan t les ventes VN'y 

aurai t - i l pas , dans uu. p ruden t usage du. w a r r a n t agricole, 

u n procédé p ra t ique de r édu i r e le stock imméd ia t emen t 

disponible pour la vente, dans l 'a t tente de mei l leurs cours? 

Semblable opérat ion est possible, mais plus ou moins aléa

toire. Si les choses se passaient no rma lemen t , le p r ix du 

blé devrai t s'élever p rogress ivement de la moisson à la 

récolte de l ' année suivante , en raison des intérêts que re 

présente sa valeur et des frais qu ' en t r a îne sa conservat ion. 

Selon M . H. Sagn ie r , les pr ix du blé ont toujours a u g 

men té , depuis une qu inza ine d ' années , à la sui te des 

bonnes récoltes, du semestre qui vient après la moisson 

a u su ivant . S'il y a uneexcept ion pour la c a m p a g n e i8y8-

1899, ce serait q u ' a p r è s avoir ent ravé , en rédu i san t l e u r s 

offres, la spéculat ion à la baisse , les cul t ivateurs au ra ien t 

été p r i s d e p a n i q u e à la fin du p r in t emps . Devant l ' annonce 

d 'une bel lerécol te , ils au ra ien t j e t é s u r l e marché des quan 

tités de marchand i se s qui ont précipité la baisse . P o u r 

un ique qu 'e l le soit, cotte exception n'est peut-ê t re pas 

négl igeable . Les cotes moyennes mensuel les du blé à la 

bourse du commerce de P a r i s , ou m ê m e celle du marché 

l ibre qui en sont fort voisines, invi tent à la réflexion. Si 

parfois d 'a i l leurs la hausse à la sui te de bonnes récoltes a 

pu être, comme en i 8 g o - i 8 g i , ainsi que cela résu l te des 

chiffres de M. I I . Sagn ie r , de 2 f'r. 68 d 'un semestre au 

su ivan t , ce qu 'exp l iquent suff isamment les mauva i se s pro

messes de la moisson de i 8 g r , dont la faiblesse a pu être 

prévue dés le p r i n t e m p s , elle n 'a été que de o fr. 7g pour 

la c a m p a g n e i8g4- i8g5, de o fr. 36 pour la c a m p a g n e de 

i 8g j - i 8gG; de o fr. 53 pour la c a m p a g n e de 1896-1897 

qui a précédé la mauva ise récolte de 1897 . Est-ce assez 

p o u r qu 'on soit au tor isé à conseiller a u x cul t iva teurs de 

recour i r au w a r r a n t a g e à domici le? Nous n 'oser ions , pour 

n o u s , p rendre une responsabil i té parei l le . D 'a i l leurs , 
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d'après M. H . Sagn ie r encore, après les moissons m a u 

vaises ou médiocres , les prix fléchissent toujours , quo ique 

dans demoindres proport ions , d 'une récolte à l ' au t re . 

On pré tend que les cul t ivateurs , pressés d ' a rgen t , sont 

trop souvent obligés de vendre immédia tement ap rès - l a 

moisson. L ' e n c o m b r e m e n t du marché provoquera i t a i n s i r 

pour un m o m e n t , une baisse m a r q u é e des cours . Ce serait, 

le Commerce, qui profiterait des difficultés de l ' agr icu l tu re . 

Et , en réal i té , ou peut invoquer des faits à l ' appui de cey.e 

opinion. Mais , si les p roduc teurs sont souvent dans la 

nécessité de réaliser leur récolte sans délai, il faut r emar 

quer q u e les mois d 'août et de septembre sont des mois de 

g r a n d e activité dans les marchés de céréales. En môme 

temps que la cul ture a u g m e n t e ses offres, la meuner ie 

active ses achats , et elle _y est obligée par la nécessité dans 

laquel le elle se t rouve de faire des approvis ionnements 

d 'avance . C'est, en effet, le momen t de ses ventes à l ivrer 

à la bou langer ie ; la prudence lui conseille de se couvrir , 

comme on le dit en affaires. A l ' augmenta t ion de l'offre 

correspond ainsi un accroissement de la d e m a n d e . Cela 

ne veut pas dire qu ' i l ne convienne pas , comme le p ro 

pose M. I I . Sagn ie r , de d i r iger les syndicats agricoles vers 

u n e organ isa t ion commercia le qui devient de plus en 

plus nécessaire . Mais c'est là tout u n appren t i s sage à 

fa i re . 

Les cul t ivateurs n 'on t donc, p o u r le momen t , q u ' u n e 

action négl igeable sur les p r ix . N 'ag i ra ien t - i l s pas indi 

rec tement , en ouvran t de nouveaux débouchés au blé par 

son emploi dans l ' a l imenta t ion du bétail ? On a par lé ,dans 

cet ordre d' idées, de blé payé 27 francs le qu in ta l . Si 

séduisante qu 'a i t été cette informat ion, ou ne l'a pas 

prise au sér ieux. Selon M. G r a n d e a u , 81 -kilog. 3 de blé 

valent , au point de vue nutritif , au tan t que 100 kilo

g r a m m e s d 'avoine. Aussi , dans de certaines condi t ions de 
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pr ix , peut-il y avoir avan tage à la subs t i tu t ion J u blé à 

l 'avoine, dans le r a t i onnemen t des chevaux. Au prix de 

if) fr. 5o le qu in ta l d 'avoine , cor respondra i t à celui de 

ig fr. 5o p o u r le blé. Mais M. G r a n d e a u lui-môme 

reconnaî t que son mode de calcul exige beaucoup d 'a t ten

tion, et l 'expérience n ' a pas encore prononcé . Il y a, du 

reste, des p récau t ions à p r end re en in t roduisan t le blé 

dans le rég ime des a n i m a u x domes t iques . Le débouché 

que p o u r r a t rouver ce p rodui t comme subs tance a l imen

taire dans les établos n 'est encore q u ' u n e ressource en 

expectat ive. D 'a i l l eurs , aux cours les plus faibles qui 

ont été p ra t iqués jusqu ' à présent , il semble qu' i l vaudra i t 

mieux encore vendre son blé et le remplacer , pour les 

a n i m a u x , pa r du seigle toujours moins cher, que de le 

l eur donner d i rec tement . 

A l 'occasion du d e r n i e r r a p p o r t s u r l e b u d g e t du minis tère 

du commerce , on a fait r e m a r q u e r que nos colonies, l 'A l 

gérie et. la Tun is ie exceptées, achètent d'assez fortes quan 

tités de blé . Ce serai t u n débouché qu i , selon beaucoup 

de personnes , devrait nous être r é se rvé . En le r éc lamant , 

nous ne ferions que d e m a n d e r une ju s t e réciprocité en 

compensa t ion des concessions dont jouissent les produi t s 

coloniaux sur nos tarifs de d o u a n e . Ce ra i sonnement est 

cer ta inement fondé en pr inc ipe , mais les mesures aux

quelles il condui t sont d 'une appl icat ion plus délicate 

qu'elles ne le para i s sen t . Elles t endra ien t à nous r a m è n e r a 

l 'ancien rég ime du pacte colonial et, s'il a été abandonné , 

ce n 'est pas sans r a i son . Sans renoncer à toute mesure 

dans ce sens, il serai t i m p r u d e n t de vouloir, d'ores et 

déjà, en escompter le bénéfice. 

La revue rapide que nous venons dépasse r des moyens 

propres à re lever le pr ix du blé m o n t r e que, si quelques 

initiatives uti les peuvent être pr ises , elles n 'ont pas été 

j u squ ' à présent examinées avec assez: de soin pour être 
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immédia tement appl icables . On n e saura i t , en ou t re , en 

a t tendre de bien sér ieux résu l ta t s . En dehors des ta

rifs de douane qui ont donné à peu près tout ce qu ' i ls 

peuvent p rodu i re , nous n ' avons , il faut le reconnaî 

t re , que de bien faibles moyens d 'action du rab l e su r les 

pr ix . Cette conclusion n 'es t pas celle que souhai tera ient 

en ce m o m e n t les ag r i cu l t eu r s ; ce serai t les t r o m p e r c e 

p e n d a n t que de leur la isser entrevoir des espérances que 

les événements pou r r a i en t contredi re ; ils seraient les p re 

miers à souffrir des i l lusions qu 'on en t re t iendra i t pa rmi 

eux . 

Il est donc nécessaire de p r e n d r e son par t i , dans le 

monde agr icole , de l 'état du m a r c h é . Es t -ce à d i re , p o u r 

cela, que les cours actuels res te ront indéf in iment ce qu ' i l s 

sont , sauf var ia t ions accidentel les , ou seulement qu ' i l s se 

ma in t i end ron t p e n d a n t une période assez longue de temps? 

Sur ce point on ne peut que formuler des conjectures, et 

on n 'y a pas m a n q u é . Les opinions les plus opposées ont 

été expr imées . Si in téressant qu'i l soit d ' examiner les r a i 

sons sur lesquelles elles reposent ,on n 'en dégagera i t pour 

le m o m e n t aucune indicat ion suff isamment précise pour 

gu ide r la p ra t ique . Il n 'est donc pas nécessaire de s'y 

ar rê ter . 

T h é o r i e e t p r a t i q u e . — Dans le d o m a i n e de la t héo 

rie, la législat ion des céréales a provoqué de vives discus

s i o n s . Ce sont su r tou t les débats auxque l s elle a donné 

lieu qui ont mis aux prises les pa r t i sans du l ibre échange 

et ceux de la protect ion. E n fait, les gouve rnemen t s se 

sont inspi rés , d a n s leurs décisions, des nécessités des si

tua t ions , sans t rop s ' inquié ter des doctr ines plus ou moins 

abst ra i tes s u r la ma t i è r e . Il n 'y a, par conséquent , aucune 

util i té à réveiller de vieilles querel les , si pacifiques 

qu'elles soient, et nous éviterons de le faire . Sans con-
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tes ter les avan tages du laissez-faire, il faut bien recon

na î t re cependant qu 'on ne peut pas toujours s'y tenir . La 

l iberté du commerce suppose , même en eu adme t t an t le 

p r inc ipe , un état de choses r é g u l i e r ; son applicat ion exi

ge des t empéramen t s en temps de crise. M . de Molinar i , 

qui a rappor té avec complaisance, toutes les disposit ions 

pr ises pendan t la Ionguo période de 1789 à 1 8 1 5 , n'hésite 

pas à en faire le procès e t à les c o n d a m n e r sévèrement . 

Qu'elles aient été regre t t ab les , on ne saura i t le contes ter ; 

il eût cer ta inement mieux valu pouvoir s'en passer , mais 

la ques t ion est précisément de savoir si on pouvait s'en 

passer . Par is était d a n s une s i tua t ion c o m p a r a b l e , 

sous cer ta ins r appor t s , à celle d 'une ville assiégée ; on 

ne pouvai t y ag i r que d 'une man iè re a n a l o g u e . Se 

trouve-t-i l que lqu ' un p o u r cr i t iquer , non les détai ls , 

car on a pu prendre de fâcheuses mesu re s , mais les pr in

cipes do la rég lementa t ion et du r a t i onnemen t pendant 

les siégos de Par is et de Metz en 1870 et 1871 ? Est-ce que 

M . E . Levasseur , un des maî t res les p lus autorisés de 

l'école l ibérale , n 'a pas approuvé « les louables efforts et 

les mesures de salut publ ic du g o u v e r n e m e n t russe pour 

empêcher l ' exagérat ion et faciliter l ' approv i s ionnement » 

pendan t la disette de 1 8 9 1 ? Ces efforts consistaient no

t a m m e n t dans la réduct ion des tarifs de chemins de fer et 

d u fret su r les ha loaux de la Volga, dans l ' interdiction de 

l 'exporta t ion, en subvent ions , qu i ont at teint 80 mil 

l ions de roubles , aux zemtvos pour acheter tics semences 

et des g ra ines d 'a l imenta t ion , dans la format ion de 

comités de secours, dans une intervention active des gou

ve rneu r s sous les formes les p lus diverses . E t pour ne 

par le r que des événements p lus récents , n ' a - t -on pas vu 

le Temps, dont les opinions économiques sont bien con

n u e s , cr i t iquer l ' inertie de l 'Angle te r re au commence

m e n t de la famine des Indes , en faisant al lusion aux 
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« scrupules déplacés du pêdan t i smc économique » ? Les 

circonstances except ionnel les exigent les mesures excep

tionnelles. On en a p r i s dans les périodes de disette, on 

en a pris éga lement d a n s les périodes de pe r tu rba t ions 

économiques pour éviter des difficultés d 'au t re espèce. 

Régime de l ' a d m i s s i o n t e m p o r a i r e . — L'exposé de 

la législation douanière des céréales serait incomplet s'il 

n'était accompagné d 'explicat ions su r le r ég ime des 

admissions t empora i r e s . 

Au momen t eù on adopta i t chez nous les combina isons 
de, l 'échelle mobi le , l ' indus t r ie de la m o u t u r e des blés 
é t rangers , en vue de l 'exportat ion des far ines en prove
nan t , avai t pr is une certaine impor tance dans les environs 
de Marsei l le .Son développement et son ma in t i en aura ien t 
pu être compromis pa r l 'obligation dans laquelle se se" 
ra ient t rouvés les meunie r s d 'acqui t ter , sur leurs mat ières 
premières , des droi ts d ' impor ta t ion souvent élevés. L'écart 
des pr ix entre les blés et les farines est t rop l imité pour 
permet t re un pré lèvement de droi ts , m ê m e modique , au 
profit du T r é s o r . Aussi , d a n s le bu t de sauvegarder les 
intérêts de la minoter ie sans renoncer à la protect ion dé 
l ' ag r i cu l tu re , a-t-on i m a g i n é d 'exempter des taxes d 'en
trée les blés é t r ange r s , sous la condit ion de la réexpor ta
tion de leurs farines d a n s un délai dé te rminé . C'est en 
cela que consiste le r ég ime des admiss ions t e m p o r a i r e s . 

Tout d 'abord , les facilités d ' impor ta t ion en franchise 
des blés é t r ange r s n 'ont été accordées ,par une o rdonnance 
d u 28 septembre 1828 , que sous réserve de r e n g a g e m e n t 
de réexporter une quan t i t é de farine équivalente au blé 
impor té , d 'extra i re les blés de l ' en t repôt de Marsei l le , do 
faire dé te rminer leur rendement et, enfin, de ré in tégrer 
iden t iquement , en entrepôt , les far ines p rovenan t de ces 
g r a i n s . P l u s tard , une ordonnance du 29 jui l le t I 8 3 j a 
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tos L E S C É R É A L E S E T L A P O M M E D E T E R R E 

étendu ces facultés à Toulon , à P o r t - V e n d r e s , à B a y o n n e , 

à Bordeaux , e t c . , ma i s toujours sous réserve de réexpor

tation à l ' ident ique. 

L 'obl igat ion de la réexpor ta t ion à l ' identique ne laissait 

pas que de créer des e m b a r r a s assez sér ieux au commerce . 

Il ar rê ta i t beaucoup d'affaires. Ma i s , comme il n 'était pas 

facile de vérifier si les farines expor tées provenaient bien 

de la m o u t u r e des hlés impor t é s , les meun ie r s ne se 

firent pas sc rupu le , avec le t e m p s , de compenser leurs 

impor ta t ions par des expor ta t ions de farines d 'or igine 

quelconque . L a subs t i tu t ion n ' a v a i t , du reste , aucun 

inconvénient , puisqu 'e l le n ' e n t r a î n a i t pas de modification 

dans le stock de blé disponible p o u r la consommat ion . 

L ' admin i s t ra t ion , d a n s cette s i tua t ion , se décida à consa

crer en droi t ce qu'el le ne pouvai t empêcher en fait. 

P a r un décret en date du i 4 ju i l le t i 8 5 o , elle autor isa , en 

m ê m e temps que l ' admiss ion des blés é t r angers sans dé

s ignat ion d'espèce ni d 'or ig ine , l eur décharge , à la sortie, 

par des farines quelconques ou en quan t i t é propor t ion

nelle au t a u x du b lu t age . Que lques jours après u n décret 

du I E R j u i n concéda la faculté de réexpor ta t ion , non p lus 

seulement pa r le port qui avai t servi à l ' importa t ion, mais 

p a r u n bureau de la classe et de la section correspondant 

au bu reau d ' impor ta t ion . 

Le rég ime des admiss ions t empora i res s 'élargissai t 

a ins i peu à peu. Il devait s 'é tendre encore sous l 'empire 

du r ég ime l ibéral , i n a u g u r é en 1 8 G 1 pa r le deuxième 

empire . Le décret du a5 aoû t 1 8 G 1 permi t l ' admiss ion 

t empora i re , pa r tous les b u r e a u x de douane ouverts à 

l ' impor ta t ion , des céréales en accordan t le droit d ' expor 

ter des quant i t és de farine équivalentes au poids des 

blés importés pa r tous les points de la frontière. 

Dès lors, d ' impor tan tes modifications s ' in t roduis i ren t 

d a n s le fonc t ionnement de l ' admiss ion t empora i re . Les 
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courants d ' impor ta t ion et d 'exportat ion devinrent indé

pendants . On con t inua à impor te r à Marsei l le; les expor

tations se firent su r tou t p a r le nord, à dest inat ion de la 

Belgique plus spécia lement . Et , p o u r servir de trai t d 'union 

entre les impor t a t eu r s et les expor ta teurs , s ' instal lèrent 

des in termédia i res qu i se cha rgè ren t d 'assurer la r é g u l a 

rité des opérat ions d 'ent rée et de sortie en négoc ian t les 

pièces de douane ; en se l iv ran t , comme on l 'a dit, au 

trafic des acqui ts -à-caut ion . 

Les ag r i cu l t eu r s du nord avaient tout profit à cet état 

de choses, qu i favorisait la vente de leurs b lés , ma i s les 

proprié ta i res du mid i , qui virent affluer à Marseil le des 

quant i tés croissantes de marchand i se s dont la masse 

pesait sur les cours , apprécièrent tout au t r emen t la s i tua

tion. La Belgique c ru t voir, à un moment , d a n s l ' o rga

nisation adoptée , u n système dé tourné de p r i m e s à l 'ex

portat ion. Des observat ions se p rodu is i ren t enfiu sous 

prétexte de la défense des intérêts du Trésor . U n concert 

de protestat ions s'éleva, et le Gouvernement revint , pa r 

un décret en date du 19 octobre 1 8 7 3 , au sys tèmede 1800. 

a Les froments destinés à la m o u t u r e , disait ce décret , 

pourront être impor tés p a r tous les b u r e a u x d é d o u a n e 

ouverts à l ' impor ta t ion des céréales. La réexpor ta t ion des 

farines ne p o u r r a s'effectuer que par les bu reaux de la 

douane de la direction par laquelle l ' importa t ion des fro

ment s a u r a eu l ieu. » 

On avai t réc lamé contre le r ég ime de 18G1; des pla intes 

su rg i ren t contre celui de 1 8 7 3 , contenues d ' abord , pu is 

de plus en p lus vives à par t i r de 1890. L a quest ion du t 

être remise à l ' é tude. Y avait-il des d a n g e r s si g raves 

qu 'on l 'avait cru à donner des facilités à l 'exportat ion des 

farines du nord"? N'était-ce pas un moyen au contra i re de 

soutenir les pr ix du blé dans les régions qui disposent 

régu l iè rement d 'excédents plus ou moins i m p o r t a n t s ? 

C O . V V E R T . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 7 
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IN'ÉTAIT-CE P A S AUSSI U N E SITUATION BIZARRE, Q U E CELLE DE CES 

MINOTIERS D U M I D I Q U I ÉTAIENT OBLIGÉS, POUR APURER LEURS 

COMPTES AVEC LA D O U A N E , DE FAIRE VENIR, POUR LES EXPORTER, 

D E S BLÉS D U CENTRE ET D U N O R D , Q U A N D IL AURAIT ÉTÉ SI S I M 

PLE DE LES FAIRE PASSER DIRECTEMENT EN B E L G I Q U E ET EN A N 

GLETERRE, OÙ ILS ALLAIENT SOUVENT PAR U N E VOIE DÉTOURNÉE? 

Q U A N T À L'AGRICULTURE D U M I D I , ORIENTÉE DE PLUS E N P L U S 

VERS LA PRODUCTION DES V I N S , N'AVAIT-ELLE P A S , E L L E - M Ê M E , 

PLUS À GAGNER Q U ' À PERDRE A U B O N MARCHÉ DES BLÉS? 

L ' O P I N I O N CHANGEAIT M A N I F E S T E M E N T . O N VENAIT, D'AILLEURS, 

D'ADOPTER E N A L L E M A G N E U N E C O M B I N A I S O N B E A U C O U P PLUS 

LARGE Q U E CELLE Q U I AVAIT ÉTÉ EN VIGUEUR CHEZ N O U S DE I 8 6 I 

À 187a . D E P U I S LE 14AVRIL 18y4,L'ETAT Y DÉLIVRE A U X EXPOR

TATEURS D E S B O N S D ' I M P O R T A T I O N , einj"uhrschein,d'unc VALEUR 

N O M I N A L E ÉGALE A U X DROITS Q U E PAIERAIENT, À L'IMPORTATION, 

DES QUANTITÉS CORRESPONDANTES DE BLÉS ÉTRANGERS, ET CES B O N S 

D'IMPORLATIONSONT REÇUS À LA D O U A N E E N P A I E M E N T DES DROITS 

D'ENTRÉE SUR LES FROMENTS ET M Ê M E D'AUTRES PRODUITS. A I N S I , 

P C N D A N T Q U E CHEZ N O U S , A U M O M E N T LE PLUS FAVORABLE À L ' I M 

PORTATION TEMPORAIRE, L'ENTRÉE D E S BLÉS PRÉCÉDAIT NÉCES

SAIREMENT LA SORTIE DES BLÉS OU DES FARINES, C'ÉTAIT PAR LA 

SORTIE DES FARINES QUE POUVAIENT C O M M E N C E R EN A L L E M A G N E 

LES OPÉRATIONS D'IMPORTATIONS TEMPORAIRES; LE PROCÉDÉ O U 

VRAIT DES DÉBOUCHÉS A U X P A Y S OÙ LES CÉRÉALES N'AVAIENT P A S 

D ' E M P L O I SUR PLACE EN LES APPELANT OÙ ELLES M A N Q U A I E N T . 

U N SEMBLABLE M É C A N I S M E , QUI AURAITÉTÉ C O N D A M N É S A U S 

E X A M E N VINGT A N S PLUS TÔT, SEMBLAIT FORT ACCEPTABLE. C'ÉTAIT 

CELUI QUE DÉSIRAIT LA M E U N E R I E ; L'AGRICULTURE N ' Y OPPOSAIT 

PLUS D'OBJECTION ABSOLUE. L E G O U V E R N E M E N T N ' A CEPENDANT 

P A S CRU DEVOIR L'ACCEPTER. A P R È S AVOIR P E N S É QU'IL SUFFI

RAIT, POUR DONNER SATISFACTION A U X INTÉRESSÉS, DE DIVISER LA 

F I A N C E EN CINQ ZONES D ' A D M I S S I O N TEMPORAIRE, CE QU'IL A 

FAIT PAR LE DÉCRET D U 20, JUILLET 1 8 G G , IL EST REVENU, À P E U 

D E CHOSES PRÈS, AU R É G I M E DE 1 8 6 1 , PAR UN DÉCRET S U B S É -
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qucnt en date du g avri l 1897. Les zonesson t suppr imées , 

mais l 'acquit à caut ion est devenu nomina t i f et ne peut 

plus être t r ansmis pa r endossement q u ' à un m e u n i e r . 

Commerce g é n é r a l e t c o m m e r c e s p é c i a l d e s cé

r é a l e s . — A côté des blés é t rangers qui acqui t tent les 

droits d 'entrée en F rance , s'en t rouvent donc, en dehors 

même de ceuxqii i ne font qu 'ent rer dans les entrepôts pour 

en ressort ir à dest inat ion de l ' é t ranger ou, encore de ceux 

qui ne font que t raverser notre terr i toire , d 'aut res qui en

trent vér i tab lement en franchise dans la eonsommatioiij 

compensés pa r des expor ta t ions de farines et de blés in

digènes. Les chiffres du commerce spécial ne donnent , par 

conséquent, q u ' u n e idée complètement insuffisante de nos 

achats de froment à l ' é t ranger . Ils ne s 'appl iquent , en effet, 

qu ' aux quant i t és qui acqui t tent les droits, sans tenir compte 

decel lesqui sont déclarées pour l 'admission temporai re , et 

qui, pour la p lupar t , restent chez nous , remplacées au de

hors p a r des farines quelconques . P o u r se rendre un compte 

complet du m o u v e m e n t du froment à l 'entrée et à la sor

tie, il faut donc tenir note des indicat ions portées au t a 

bleau du commerce généra l en même temps que de celles 

qui figurent au tab leau du commerce spécial. Des unes 

aux aut res les différences sont considérables. C'est ainsi 

que, pour les t rois dernières années 1897, 1898 et 1899, 

nos impor ta t ions de blé sont comptées au commerce gé 

néral pour 1 1 mil l ions , 22 mil l ions, et 8 mill ions de quin

taux mét r iques , alors qu'elles ne figurent, au commerce 

spécial q u e pour 3 mi l l ions , ig millions et demi et 1 mil 

lion 3oo mil le q u i n t a u x . 

Les quant i tés de blés importées lemporairement,_y com

pris les restes à apu re r de l 'année précédente, se sont éle

vées, d 'après les documents publiés par l ' adminis t ra t ion 

des douanes , à 3.528 mille qu in taux en 1895 ; à 8 . n 5 mille 
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q u i n t a u x en 1 8 8 6 , 3 8 . 2 2 0 mil le q u i n t a u x en 1897, à5.2, r)0 

mil le q u i n t a u x en 1898, e t à û , i V | i mil le q u i n t a u x en 
l 8 9 9 -

E n r é s u m é , de ce q u e l a b a l a n c e du commerce extér ieur 

du blé s'est soldée, en 1890, 1896 et 1897, pa r des excé

dents re la t ivement modestes à l ' impor ta t ion , i l no s'en sui t 

pas que nos achats de blé à l ' é t r anger soient descendus à 

des chiffres auss i faibles. Nous achetons toujours des q u a n 

tités t rès appréc iables de b lé , ma i s ces achats sont m a s 

qués , a u tab leau du commerce spécial , pa r les déclara

t ions en admiss ion t e m p o r a i r e . 

C H A P I T R E V 

C i r c o n s t a n c e s q u i a g i s s e n t s u r le p r i x du b l é . 

La lo i de l'offre e t de la d e m a n d e , e t l e p r i x du 
b l é . — Le pr ix du blé , comme celui de toutes les au t res 

marchand i se s , est réglé pa r la loi de l'offre et de la de

m a n d e . Son t aux est d ' au t an t p lus élevé que les quant i t és 

disponibles sont p lus faibles et les besoins p lus considé

rab les , d ' au t an t p lus bas que le stock est p lus fort et les 

ex igences de la consommat ion mo ins p ressan tes . Rédui te 

toutefois à cette fo rmule , la Ioide l'offre et de la demande 

n ' a q u ' u n e bien modeste sig-nification ; son énoncé ne 

fait que constater ce que tout le m o n d e sai t . P o u r eu 

t i rer que lques ense ignements précis , il faut se l ivrer à une 

étude a t tent ive des c i rconstances qu i ag i s sen t tant s u r l'of

fre que sur la d e m a n d e , et chercher quelle est l ' influence 

que peut exercer chacune d'elles s u r les cours . 

La demande est en r appor t direct avec les exigences de 
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la consommat ion . Si elle s 'accroît avec le t emps ,en ra ison 

de l ' augmenta t ion de la popula t ion et. do sa r ichesse, elle 

ne var ie guè re cependant , d ' une année à l ' au t re , pour u n e 

période de temps l imi té . Sans doute, après de mauvaises 

récoltes, dans que lques-unes de nos régions les plus pau 

vres, les hab i t an t s subs t i tuen t dans une cer taine mesu re 

le pain de seigle a u pain de f roment ; ils m a n g e n t plus de 

pommes de t e r re , p lus de châ ta ignes , p lus de l égumes et 

moins de blé. Mais ces modifications de rég ime sont r e s 

serrées dans des l imites de plus en p lus étroites, et la con

sommation du f roment peut être considérée c o m m e sen

siblement constante . Sa fixité relative n 'est cependant pas 

une cause du main t ien des cou r s ; elle en exagè re , au 

contraire, les var ia t ions . Cela se comprend faci lement .Dès 

que la product ion du hlé cause des inquié tudes , les con

sommateurs c ra ignen t isolément d 'être privés de leur ap

provis ionnement ind ispensable , et leur concurrence pro

voque une hausse r ap ide des prix. De légers excédents 

peuvent suffire, au contraire , pour amene r u n résul ta t 

opposé., 

Selon Grégory K i n g , dont la théor iea été rappor tée par 

Tooke, une d iminut ion d 'un dixième dans la product ion 

se t radui ra i t p a r u n e élévation de trois dixièmes dans les 

prix. P o u r deux dixièmes de d iminu t ion , l ' augmenta t ion 

des prix serait de hui t dixièmes ; pour trois dixièmes, 

l ' augmenta t ion serait de seize dixièmes, etc . L'accroisse

ment des p r ix correspondrai t ainsi à plus du carré du dé

ficit proport ionnel de la récolte . Cette relation a pu être 

vraie autrefois, elle ne l'est cer ta inement plus au jourd 'hui , 

mais l 'élévation des cours dépasse toujours la proport ion 

du m a n q u e de p roduc t ion . 

Les éléments de la demande sont s imples ; ceux de l'of

fre sont beaucoup plus compliqués. Ils comprennen t no

tamment : l ' impor tance do la récolte i n d i g è n e ; le stock 
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res tan t tics années précédentes ; l 'aspect des récoltes en 

t e r r e ; la product ion du blé à l ' é t r ange r ; les cours du fret 

et du c h a n g e ; et, enfin, le rég ime douanier appl iqué a u x 

céréales é t rangères . 

R é c o l t e , s t o c k , a s p e c t des r é c o l t e s en t e r r e . — 
D ' u n e a n n é e à l ' au t re , nos récoltes peuvent var ier et va

r ient dans de très g r a n d e s l imi tes . D 'après la s ta t is t ique, 

nos r endemen t s moyens ont été, pour la période de 1 8 8 2 -
i 8 g r , de 1 0 7 mil l ions d 'hectol i t res ou 80 mi l l ions de qu in 

t a u x mét r iques ; ils ont at te int 1 1 4 mi l l ions d 'hectol i t res 

ou 85 mil l ions et demi de q u i n t a u x mé t r iques de 1 8 9 2 à 

, 8 9 8 . _ 

Mais ces mo3 rennes résul tent de chiffres très é lo ignés les 

u n s des au t res . Sans remonte r k plus de dix a n s en ar r iè re , 

on t rouve des récoltes qui se sont élevées à 1 0 1 mi l l ions 

d 'hectoli tres, comme en 1 8 9 8 , pendan t que d 'au t res n 'on t 

é t é q u e d e 8 7 mil l ions d 'hec to l i t res ,commeen i 8 g 7 , e t m ê m e 

de 7 7 mil l ions d 'hectol i t res , c o m m e e n 1 8 9 1 . Que des unes 

et des au t re s on re t ranche I / J mi l l ions d 'hectoli tres à r é 

server comme semences, l 'écart propor t ionnel ent re elles 

s 'accroîtra encore . Si enfin on compare les quant i tés rée l 

lement disponibles pour le marché , après prélèvement d 'un 

v i n g t i i n e de mill ions d 'hectoli tres nécessaires à la consom

mat ion-des cul t ivateurs qu i vivent sur leur récolte, on a r 

rivé? à constater des différences du simple a u double dans 

la masse destinée à l ' approv i s ionnement des villes. 

Le stock en réserve exerce, comme la récolte, une action 

m a r q u é e su r les p r ix , su r tou t dans les périodes d ' abondance . 

Une bonne année n ' en t r a îne pas imméd ia t emen t de dépré

ciation t rop considérable dans les cours parce qu 'on g a r d e 

assez, faci lement chez soi une petite provision de g ra ins ; 

deux ou trois années abondan te s dé te rminen t nécessaire

men t un affaiblissement de plus en plus prononcé , en 
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raison de l 'accumulat ion 'des blés et de la difficulté de leur 

conservation. Vient , en effet, un moment où il faut s'en 

défaire à tout pr ix . C'est ainsi que , pa r suite des récoltes, 

supérieures à LA moyenne de 1 8 6 3 , 1864 et i 8 6 5 , le pr ix 

du blé est p rogress ivement descendu de 23 et 24 fr. à 

16 fr. 5o l 'hectoli tre, et qu ' après les récoltes dei8g4, i8g5 

et 189G, il s'est abaissé de 18 fr. à i4 fr. 5o l 'hectolitre. 

Les successions de mauvaises années agissent en sens 

contra i re . 

A côté du stock, l ' apparence des récoltes en terre joue 

son rôle dans les c i rconstances qui agissent sur le cours du 

blé. Suivant , en effet, que les promesses DE la moisson sont 

plusou moins favorables, l e sdé ten teu r sdeb lé s 'empressent 

de porter a u marché ce qu' i ls possèdent ou suspendent , 

au contra i re , leurs l ivra isons . L 'abaissement des cours , 

quand il doit avoir lieu, précède donc la récolte; son élé

vation se manifes te de môme avant la constatation du 

déficit. Et ce n 'est pas seulement quand approche le m o 

ment DE LA ma tu r i t é que la propriété et LE commerce en 

escomptent le r é su l t a t ; ils commencent long temps avant . 

Dès l ' au tomne, les intéressés suivent avec attention les 

conditions dans lesquelles se font les ensemencements , et 

ils agissent en conséquence. Les j o u r n a u x spéciaux, qui 

savent quel intérêt at tachent leurs lecteurs à être bien 

renseignés, suivent les cul tures depuis leur débu t s et F I ' o u -

blient de s igna le r aucune des péripéties par lesqu«lles elles 

passent. 

Récolte nat ionale , stock et réserve, ont longtemps cons

titué LES facteurs essentiels des variat ions du pr ix du blé. 

Il n'en est p lus de môme depuis que la cul ture du froment 

a pris 1 extension que l'on sait sur LE g lobe. Chaque pays 

avait autrefois son marché à peu près indépendant ; les 

affaires SE sont élargies , les vendeurs et les acheteurs sont 

en relat ions entre eux des points LES plus éloignés du 
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monde, et les cours d ' une place sont réglés , moins par les 

ressources et les besoins de cette place, que pa r les res

sources et les besoins g é n é r a u x de l 'un ivers . 

P r o g r è s de l ' i n d u s t r i e d e s t r a n s p o r t s . — L ' é q u i l i b r e 

des pr ix entre différents pays s'est accru en raison des p ro 

grès réalisés a u p o i n t de vue de l à rapidi té et de l 'économie 

des t r a n s p o r t s . L a vapeur a remplacé la voile en permet

tant les déplacements de blés avec des facilités qu 'on ne 

soupçonnai t pas avant 1870 . En môme temps que les 

délais de l ivraison se sont rédui t s dans d ' énormes pro

por t ions , les frais de déplacement ont cons idérablement 

d i m i n u é . 

L 'obstacle des distances n ' a pas d i sparu , il s ' es tseulement 

a t t é n u é . Avan t 1880, le fret valai t , pa r 100 k i log . , de 

New-York , Ph i lade lph ie , Ba l t imore , aux différents ports 

français , 3 fr. 78 ; en i 8 8 5 , son p r ix n 'étai t p lus que de 

s fr. 55 et, depuis 1800, on l'a vu descendre à 1 fr . De 

l 'Austral ie , des Indes, et de la Russie les d iminu t ions sont 

propor t ionnel lement aussi for tes . La t raversée de l 'Océan 

coûte moins que le trajet du Havre à P a r i s . 

La d é p r é c i a t i o n de l ' a r g e n t e t l e c h a n g e . — Favo

risée par la réduct ion du fret h u n pr ix qu 'on n ' au ra i t pas 

osé soupçonner autrefois, la tendance des blés à se d i r iger 

sur cer tains m a r c h é s de préférence à d 'au t res l'a été, en 

outre , dans cer tains cas par t icul iers , par le bénéfice du 

change . Telle a été, p ré tend-on , la c irconstance qui a 

encouragé pendan t [ longtemps l ' importa t ion des blés de 

l ' I nde ; et. celle qu i a t t i re encore les blés de la Répub l ique 

Argen t ine dans l 'Eu rope occidentale. 

u L'opérat ion est t rop lucra t ive , disait M. Méline dans 

s o n R a p p o r t généra l sur le projet de tarif douanie r de 1892, 

pour ne pas allécher le commerce . Il est facile d'en c o i n -
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prendre le mécan i sme , qu i est d 'une extrême s implici té . 

Un commiss ionna i re français a acheté i oo f r . de blé indou 

qu 'on lui a l ivré. P o u r se l ibérer il n ' a qu 'à acheter à 

Londres 5OO fr. d ' a rgen t E N l ingot qu' i l pour ra se p r o 

curer contre 70 fr. en or. Il enverra ces 5OO fr. d ' a rgen t à 

la monna ie de Calcutta qu i , moyennan t u n droi t d 'un cen

t ime pa r roupie , so i t4o centimes en tout , les t r ans formera 

en roupies représentant 100 francs d'écus français. L 'ache

teur s'est donc procuré pour 70 FR. 4 ° , auxque l s il faut 

ajouter de légers frais de t ranspor t , 100 francs de m a r 

chandises qu ' i l revendra s u r le ma rché f rançais . Il n 'est 

pas besoin de faire ressort ir les avan tages que ret i re le blé 

indou du jeu d ' une p r ime aussi cons idérab le . » 

Cette théorie du profit qu ' assure le change aux impor 

ta teurs qui achètent dans les pays à monna ie dépréciée 

n 'est pas sans soulever de sérieuses object ions. 

Sans doute, l 'écart croissant -entre la valeur de l 'or et 

celle de l ' a rgent ne s'est pas p rodui t S A N S appor te r un 

t rouble profond dans le commerce in te rna t iona l . En a t ten

dant qu ' i l s 'a t ténue, sa réalité ne paraî t pas contestable et 

n 'est guère contestée. Cependant , tout EN en reconnais 

sant sa portée, i l ne convient pas d'en exagérer les effets. 

P lus i eu r s faits imposent une certaine réserve d 'apprécia

tion. Nous n'en citerons q u ' u n . C 'est depuis 1880 sur tout 

que la dépréciat ion de l ' a rgen t a at teint des proport ions 

inquié tan tes , pour SUIVRE une marche de plus en plus accé

lérée jusqu 'en i8 ( j4 ; c'est précisément à par t i r de cette 

première époque que s'est arrêtée aux Indes l 'extension de 

la cu l tu re du blé si rapide jusque - là . La cul ture du blé a 

cont inué, il est vrai , à se développer dans la Piôpublique 

Argen t ine où elle est en pleine prospéri té, mais ce pays 

n 'est pas à l a M O N N A I E d 'a rgent , il N 'est qu 'AU papier m o n 

naie , beaucoup plus avili encore. Voudrai t -on EN Lirer a r 

g u m e n t qu' i l faudra i t aller j u squ ' à dire que le rég ime de 
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la monna ie fiduciaire est plus avan t ageux que tous les au 

t res . 11 n'est personne , croyons-nous, qu i ose accepter 

pareille conclusion. La baisse de l ' a rgent est v ra i sembla 

blement u n des éléments qui favorisent les expor ta t ions 

de certains pays , ce n 'es t cer ta inement pas le seul . 

A u n au t r e point de vue, on ne s 'explique pas pourquoi 

ce seraient les pavs à monna ie d 'or qui profiteraient de la 

dépréciation de l ' a rgent ou du billet de b a n q u e dans d ' a u -

t respays , plutôt que ce ne seraient les pays à r ég ime moné 

taire avarié qu i profi teraient de l 'appréciat ion de l'or, en 

élevant leurs pr ix en ra ison m ê m e de cette apprécia t ion. 

M . Méline ne conteste pas d 'a i l leurs que de semblables 

considérat ions ne soient fondées. « J e sais bien, a joutai t - i l , 

dans le t ravai l cité p lus hau t , que le vendeur de blé ind ien 

qui n ' ignore pas l ' avantage que nos commiss ionna i res 

refirent de leurs spécula t ions peu t aussi majorer son p r ix 

en conséquence ; on oublie que , la p lupa r t du t emps , le 

vendeur indien ne sai t pas à qui il vend son blé , n i pour 

quelle dest inat ion. Nous n 'a l lons pas j u s q u ' à dire que 

l ' impor ta teur bénéficie de tout l 'écart du change , mais il 

n'est, pas douteux qu ' i l en garde une bonne par t ie ». 

La raison donnée a sa valeur . Il en est d ' au t res p lus 

décisives à notre avis . En dépit de tout , quoi qu 'on puisse 

p ré tendre , les pr ix ne se modifient que lentement en r a i 

son du c h a n g e ; leur valeur nomina le ne s'accroît pas 

aussi vite que la dépréciation de la monna ie . E t d 'abord , 

les prix convenus en vertu de, conventions avec l 'Etat ne 

var ient pas fac i lement ; on ne voit pas que , nu l le pa r t , 

dans les pays à finances avariées, les compagn ies de che

mins de fer aient relevé leurs tarifs en raison de la perte 

au c h a n g e . Les t ra i tements des fonct ionnaires sont indé

pendan t s de la puissance d ' échange de la monna ie cou

ran te dans les pays é t rangers ; si on y touchai t , en période 

de crise, ce serait pour les rédui re plutôt que pour les 
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a u g m e n t e r . Beaucoup de valeurs ont u n cours réglé par 

la t radi t ion , cours qui conserve une certaine stabilité au 

milieu des pe r tu rba t ions du régime monéta i re . Les salaires 

ne semblent pas avoir a u g m e n t é en Espagne , a u x Indes 

ou dans la Répub l ique Argen t ine . 

Sans t o u r n e r en entier au profit de l ' acheteur , le béné

fice du c h a n g e lui profite donc dans une cer taine mesu re . 

On a essayé de mesu re r l ' influence de la dépréciat ion de 

l ' a rgen t su r le c o u r s d u b l é en t raçant , de 1 8 7 0 a i 8g5 ,de s 

courbes comparat ives des pr ix du blé et de l ' a rgent . Leur 

paral lé l isme est f rappant , mais s'il prouve qu' i l y a eu 

dépréciation s imul tanée des deux marchand i ses , il ne 

prouve pas que la dépréciation de l 'une soit la cause de la 

dépréciation de l ' au t re . Depuis 1880, nous sommes entrés 

dans une période de faiblesse des pr ix qui a porté su r 

presque tous les p rodu i t s de l ' agr icul ture et de l ' indust r ie , 

ainsi que l ' i ud iquen t l e s indaj; numbers des économistes, 

-angla is ; l ' a rgent , comme le blé, a pa r t agé le sort généra l . 

Les b o u r s e s de c o m m e r c e e t la s p é c u l a t i o n . — Les 

blés de Russ ie , des Eta ts-Unis , des Indes, de l 'Austra l ie , 

de la Républ ique Argent ine et d 'autres centres de produc

t ion,se rencont rent , en proport ions plus ou moins considé

rables , d a n s les p r inc ipaux pays de l 'Europe occidentale et 

plus spécialement sur les marchés de Londres et de P a r i s , 

où ils en t ren t en concurrence . Si réglée que soit leur 

aftlucnce par les informat ions du commerce, leur couran t 

n 'est pas toujours propor t ionné aux besoins de l 'approvi

s ionnement . Ses i r régular i tés amènent, parfois de b rusques 

var ia t ions de cours qu' i l n'est au pouvoir de personne 

d'éviter. Mais aux causes na ture l les , qui produisent des 

différences de va leur déjà difficiles à prévoir, s'en jo in

draient , di t -on, d ' au t res , pu remen t artificielles, qui en t ra î 

neraient les plus graves per turba t ions d a n s les cours , 
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et les moins justifiées. L a spéculat ion, sans au t re motif que 

le jeu qui se développe pa r tou t où il y a des aléas à courir , 

a jouterai t encore aux éléments de var iabi l i té des pr ix , si 

parfois môme elle ne les domina i t , et les bourses de com

merce en favoriseraient s ingul iè rement le développement . 

Les bourses do commerce sont des ins t i tu t ions du 

môme genre que les bourses des va leurs , destinées à favo

r iser et à faciliter les t ransac t ions s u r marchandises . Ce 

sont de vastes marchés où chacun est à peu près sur de 

pouvoir, su ivant ses désirs, acheter ou vendre des quant i tés 

quelconques de p rodu i t s . On n ' a d m e t aux opérat ions qui 

y sont pra t iquées que des objets susceptibles d 'a l imenter 

u n g r a n d mouvemen t d'affaires, et de n a t u r e à être r a p 

portés à un type dé te rminé qui sert de base aux conven

t ions . Vendeurs et ache teurs savent d 'avance ce qu ' i ls 

au ron t à l ivrer ou à recevoir . Si, au momen t de l 'exécu

tion du contrat , la denrée présentée ne répond pas aux 

condit ions imposées, elle ne peut pas in tervenir dans la 

solution des e n g a g e m e n t s . Aussi Jes part ies en présence 

peuvent-el les t ra i ter , et t rai tent-el les, sans se préoccuper 

des quest ions de quali té qui sont définies p a r les règ le 

m e n t s . 

Le marché du blé de la bourse de commerce de P a r i s 

est admin i s t ré pa r u n e commiss ion de neuf m e m b r e s élus 

au scrut in secret , et à la majori té absolue des votants , pa r 

le commerce spécial de la capi tale . Cette commission a 

pour m a n d a t d ' in terpré ter et d ' appl iquer le règ lement , 

d'y in t roduire les modifications accessoires qu'el le j u g e 

ut i les à la bonne marche des affaires. 

Les blés su r lesquels por tent les opérat ions faites à la 

bourse du commerce sont seulement ceux d'essence 

tendre et de bonne qua l i té . Ils ne doivent pas contenir 

p lus de deux pour cent de g r a in s d u r s et demi-durs , 

in i ladins , poulards ou gros blé , n i p lus de cinq pour 
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cent de déehefs (cr ihlnres, petit blé, blé cassé, g r a i n s , 

g ra ines ou corps é t rangers se r encon t ran t o rd ina i rement 

dans le b lé) , ni enfin plus de deux pour cent de corps 

é t rangers au blé . Leur poids doit représenter 77 k i log . 

nets pa r hectol i t re . Toutefois, u n e tolérance de 2 ki lo

g r a m m e s est accordée au l ivreur , mais sous réserve d 'une 

bonification de 1 / 2 à L\ 0/0 au profit de l 'acheteur , suivant 

l ' importance du déficit d u poids. Les blés ne peuvent , 

du reste, être mis en l ivraison qu ' ap rè s avoir été préala

blement expert isés et reconnus l ivrables dans des formes 

ne t tement déterminées , et ils ne peuvent être présentés à 

l 'expert ise que par une maison patentée de P a r i s . Q u a n d 

est a r r ivé le momen t de la l ivraison, le récept ionnai re 

peut, en ou t re , demander une nouvelle expertise dite de 

conservat ion. Les l ivraisons s'effectuent p a r lots indivi

sibles de 25.000 k i l og rammes environ, à l 'aide de for

mules impr imées ou filières, délivrées par la Commiss ion . 

L a filière est la représentat ion effective de la m a r c h a n 

dise, elle sert d'offre réelle de livraison et se t r ansmet par 

voie d 'endossement , par l ' in termédiaire de l iquidateurs 

agréés pa r la Commiss ion. 

Les marchés de la bourse de commerce se t ra i tent les 

u n s , au comptan t , en disponible comme on dit , et les 

au t res , les plus impor tan t s , à te rme, soit mois prochain 

011 pendan t u n mois déterminé, ou enfin par fractions 

égales répart ies sur plusieurs mois consécutifs. Les p re 

miers s e résolvent de suite par la l ivraison des m a r c h a n 

dises d 'un côté, et leur paiement de l ' a u t r e ; ils ne soulè

vent aucune objection. Quant aux seconds, l 'exécution 

en est ajournée j u squ ' à l 'époque prévue. Si , à ce m o m e n t , 

l 'acheteur veut p rendre l ivraison, il conserve sa filière 

pour se faire l ivrer , et l'affaire est t e rminée ; s'il a préféré 

revendre à un au t re acheteur , il lui endosse la filière et 

une affaire nouvelle est engagée . Chaque filière peut ainsi 
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por ter douze ou quinze endos ; il y a donc eu, douze ou 

quinze affaires à t e rme , et cependant u n e seule se l iquide 

pa r une livraison de, m a r c h a n d i s e s , les au t re s se sont, 

soldées p a r des différences. ·* 

Jusque- là , les opérat ions à t e rme ne présentent r ien 

que de légi t ime, mais quelquefois, vendeurs et acheteurs 

n 'on t j a m a i s eu l ' intention soit de l ivrer , soit de lever, et 

si chacun d 'eux peut demande r et exiger soit le pa iement , 

soit la t radi t ion de la m a r c h a n d i s e , aucun n 'use de cette 

facul té . Tou t se résout alors par une s imple différence. 

Les marchés à te rme, ra t ionnels dans leur pr inc ipe , se 

prê tent donc à des opérat ions fictives dans lesquelles les 

marchand i se s ne servent que de prétexte à de véri tables 

pa r i s . Ce sont là des abus indén iab le s qui ont provoqué des 

cr i t iques souvent renouvelées , mais par t icu l iè rement dé

veloppées depuis quelques années . 

Les opérat ions qui consistent , pour un dis t i l la teur ou 

u n sucr ier , à vendre d 'avance le produi t de sa fabricat ion 

au m o m e n t de ses achats de mat ières premières , cela pour 

se ga r an t i r contre les r i sques des var ia t ions de p r ix , n'ont, 

év idemment r ien qui ressemble au j e u ; elles en sont , a u 

cont ra i re , la négat ion manifes te .De m ê m e le meun ie r qui , 

ap rès avoir conclu des ventes à t e rme avec les bou lange r s 

qui sont obl igés , dans leurs r appor t s avec leur clientèle, de 

conserver des prix fixés à l 'avance, se couvre en ache

t an t des blés à l ivrer pour a l imente r sa fabricat ion, ne 

fait au t re chose que de se p r é m u n i r contre des var ia t ions 

de p r i x ; il él imine précisément les c h a n g e m e n t s de p r ix 

qui peuvent se p r o d u i r e . O n ne saura i t reprocher non plus 

à l ' impor ta teur , qui a acheté des blés à New-York ou a u x 

Indes , de les revendre avant leur arr ivée pour ne pas 

subordonner le résul ta t de ses affaires aux chances de 

cours p lus ou moins élevés. Et si, après avoir conclu une 

opérat ion à t e rme , on profite de circonstances favorables 
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pour la passer à un au t re commerçant , il n 'y a évidem

m e n t r ien là encore que de par fa i tement licite. 

La s imple spéculat ion sur m a r c h a n d i s e s ne saura i t elle-

même être condamnée sans examen. La p lupar t des éco

nomistes de l'école classique n 'ont pas hésité à en recon

naî t re les effets ut i les . « Elle oiïre, a dit Jean-Bapt is te 

Say, le g r a n d avan tage de ret i rer une marchand i se de la 

circulation lorsqu'el le est t rop abondante pour l'y reverser 

lorsqu'el le devient r a re . » Son action serait plutôt r égu la 

trice que pe r tu rba t r i ce des cours . 

Mais si on reconnaî t le caractère normal des marchés 

à te rme ord ina i res , si on admet la spéculat ion, le s imple 

jeu n ' a pas d 'excuse. Comment admet t re , en effet, qu ' un 

in te rmédia i re puisse t ra i ter , comme on en a cité des 

exemples , avec un commis en nouveautés , des marchés 

qui por ten t s u r 3.ooo qu in t aux de blé et 1.200 sacs de 

sucre, ou avec un vétérinaire de petite ville, des t ransac

tions rou lan t su r i4-ooo qu in taux d 'avoine, et 100 pipes 

d 'alcool? Ce sont là incontes tablement de simples j eux 

qui se t r adu i sen t par des ga ins ou des pertes dépendants 

du hasa rd . 

S'il fallait en croire certains adversaires des bourses de 

commerce, ces dernières opérat ions auraient une impor

tance é n o r m e . On t rouvera i t , sur la p lupar t des bourses 

de commerce, d 'après M. Pa i san t . président du t r ibuna l 

de première ins tance de Versailles, dans une violente 

a t taque contre les inst i tut ions dont nous nous occupons, 

des « ours ou bears », c'est-à-dire des spécula teurs à la 

baisse, en présence de « t aureaux ou bulls ^ s p é c u l a t e u r s 

à la hausse . Les premiers seraient de beaucoup les p lus 

nombreux . Tous leurs efforts tendra ien t à peser sur les 

cours pour les déprécier . Ils V réuss i ra ient , d 'après l ' ex

périence, neuf fois sur dix, grâce à la facilité qu ' i l s ont 

d 'accroître l'offre pour ainsi dire indéfiniment, en je tan t 
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su r les marchés des quan t i t é s i l l imitées de blé-papier . 

Un semblable r a i sonnemen t n'est pas sans susciter de 

nombreuses observat ions . On ne voit guè re commen t il 

peut y avoir en présence p lus de baissiers que de h a u s 

s i e r s , ni pou rquo i c e u x - c i au ra ien t tou jours r a i s o n de 

ceux-là . E n adme t t an t l 'hypothèse d 'une offre fictive, il 

faut b ien reconna î t r e qu'el le doit être cont re-ba lancée par 

u n e demande , fictive peut-ê t re auss i , mais comparab le . 

Enf in , la baisse a ses l imites qu i , une f o i s a t te in tes , ne 

peuvent plus être dépassées . L a théor ie de M . P a i s a n t 

appel le donc des réserves , m a i s on ne peut se d iss imuler 

que le j 'eu, q u a n d il est exagéré , n ' e x e r c e u n e act ion dans 

u n sens ou un au t r e su r les cours , qu ' i l n ' eu al tère pa r 

m o m e n t la m a r c h e n o r m a l e d a n s u n sens ou dans u n 

a u t r e . Il n ' en faut pas p lus pour b l âmer ses a b u s , en 

dehors de toute cons idéra t ion mora l e , au s imple point de 

vue économique. Or , les modificat ions apportées dans 

notre législat ion, loin de le,s modére r , n ' au r a i en t fait que 

les f a v o r i s e r . 

L o n g t e m p s indécise su r la ques t ion des marchés à 

t e rme , la j u r i s p r u d e n c e a c r u devoir d i s t inguer , de i84g 

à i 8 8 5 , en t re les ma rchés sé r ieux et les m a r c h é s fictifs. 

S e s a r rê t s , basés sur l 'exception de j e u prévue par l 'ar t . 

19(50 du Code civil, ou encore sur l 'art icle 4 2 1 du Gode 

péna l re la t i f aux pa r i s , ont été long temps discutés en ra i 

son de la difficulté de séparer les opérat ions c o n d a m n a 

bles des opéra t ions l ic i tes . A u s s i , pour met t re un ternie à 

u n e s i tuat ion qui provoquai t de nombreuses réc lamat ions , 

la loi du 28 m a r s 1880 est venue déclarer que tous les 

marchés à livrer sur denrées et marchand i se s sont recon

n u s l égaux , lors m ê m e qu ' i l s se résoudra ien t p a r le paie

men t d ' u n e s imple différence. 

L a réforme ainsi accomplie a donné une g r a n d e sécuri té 

a u commerce en le p ro t égean t contre des actes de m a u -
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vaise foi, m a i s elle a aussi couvert les opérat ions de s im

ple j eu . S'il était possible de faire la par t des unes et des 

aut res , personne ne s'y opposerait . On s'efforce d'y a r r i 

ver, l 'avenir d i ra si on peut y pa rven i r . 

Ce n'est pas en France seulement que s'est p rodui t u n 

mouvement m a r q u é contre les bourses de commerce ; des 

protestat ions se sont fait en tendre a i l leurs , et dans beau

coup de pays l ' amél iora t ion de leur r é g i m e a été mise à 

l 'étude. Devançan t les au t re s na t ions , l 'Al lemagne a m ê m e 

suppr imé , en i8(jfi, les marchés à t e rme sur les céréales, 

mais cette mesu re n ' a pas été acceptée sans protes ta t ion. 

La bourse de Berlin a été désertée par le commerce et les 

cours au then t iques du blé ont d i s p a r u ; il est question 

ma in t enan t de revenir au système qu 'on avait condamné . 

Les cours au then t iques des bourses de commerce sont 

très appréciés et servent , m a l g r é toutes les discussions 

qu'i ls soulèvent , de r égu l a t eu r au commerce et à la cul

t u r e . Leur cote est généra lement acceptée parce qu ' i ls sont 

établis d a n s des condit ions qui ne permet ten t pas d'al

térer la vér i té et qu ' i l s se rappor ten t à des marchandises 

parfa i tement dé te rminées . Tout indique donc qu ' i l faut se 

garder de modifications improvisées, et éviter de dét ru i re , 

même d a n s l ' in tent ion louable d 'amél iorer . 

C H A P I T R E VI 

H i s t o i r e d e s p r i x d u b l é . 

Les p r i x du blé a v a n t 1800. — Il n 'y a pas de pro

duit dont les pr ix ont provoqué au t an t d 'études que le 

froment; son cours a été, de tout t emps , l 'objet d 'at tentions 
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par t icul ières . Ou en trouve des traces nombreuses dans 

les documents privés et dans les archives publ iques . Aussi 

a-t-on pu en dresser des tables mul t ip les . Tout, en p résen-

tant les unes par rappor t aux au t re s des différences acci

dentelles, parfois assez m a r q u é e s , elles concordent suffi

s a m m e n t , dans leur ensemble , pour qu 'on puisse les consi

dérer co mme re la t ivement exactes . 

De ces tables , les plus connues sont celles que le comte 

Germain Garn ie r a insérées , en i 8 4 3 , d a n s sa t r aduc t ion 

du Traité de la ric/tesse des nations d ' A d a m Smi th , et 

celle que M. P o m m i e r a donnée , en 1 8 0 2 , dans le Diction

naire du commerce et des marchandises. 

La première remonte à T 2 0 2 , la seconde à 1 5 5 3 . M . M a n -

te l l ier .de sou côté, a fait connaî t re , dans son Mémoire sur 

la valeur des principales denrées et marchandises, les 

var ia t ions des pr ix du blé à Or léans du mil ieu du x i v 6 au 

mil ieu d u x v i e siècle. U n t rava i l ana logue a été entrepris 

par M. Duffaud, p o u r la ville de Po i t i e r s ; il a été cou

ronné en 185g pa r l 'Académie des sciences mora les et po

l i t iques. On possède des t ab leaux , dressés avec les p lus 

sérieuses ga ran t i e s d 'exact i tude, du prix du blé à la hal le 

de Par i s depuis i f > 2 i , sur le m a r c h é de Rozoy-en-Brie de

puis i 5g6 , et su r le ma rché de Bourg-en-Bresse depuis 

i ( n 3 . Il y a quelques années enfin, en 1 8 9 2 , M. le vicomte 

d'Avenel a pu , en compulsan t une masse considérable de 

dossiers, reconst i tuer , comme le comte Garn ie r , en r emon

tant j u s q u ' e n 1 2 0 0 , une série des pr ix du blé qui a été un 

des éléments impor tan t s de l 'ouvrage qu' i l a soumis , à 

cette date , à l ' examen de l ' Ins t i tu t , su r l 'histoire écono

mique de la valeur et du revenu de la terre en F rance . 

Dans un r appor t présenté en i 8 g 3 à la Société na t ionale 

d ' ag r i cu l tu re , M. Levasseur a r é sumé , d 'a i l leurs , la p lu

par t de ces t r avaux en faisant ressort ir les pr incipales cou-

séquences qui en dérivent . 
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Ces divers éléments d ' informat ions se complètent et se 

confirment l 'un par l ' au t re . Le comte Germain Garn ie r 

n ' a pas ind iqué ses sources. M. le vicomte d 'Àvenel , au 

contraire , a fait connaî t re les documents qu i ont servi de 

base à ses évaluations ; il a rappor té , no t ammen t , u n g r a n d 

n o m b r e de pr ix élémentaires sur lesquels il s'est a p p u y é 

pour calculer ses moyennes annuel les d 'abord et, ensui te , 

ses moyennes pér iodiques . Or, ces moyennes résul tent de 

pr ix locaux parfois très différents. C'est ainsi que , pour 

la période de 12GG à i3oo, nous voyons le cours de 3 fr. 53 

pour la C h a m p a g n e à côté de celui de 27 fr. pour l 'Alsace. 

De même, de i 5 o i à i 5 2 5 , le blé est coté 1 fr. G8 en Nor

mand ie et 24 fr- 5o en Limous in . Ce sont toutefois là des 

écarts exceptionnels qu i deviennent plus ra res et moins 

impor tan ts à par t i r de 1G00. Ils la issent au résumé de 

l ' au teur toute sa valeur . 

Les deux séries de pr ix du blé du comte Germain Gar 

nier et de M. le vicomte d 'Avenel mon t ren t que la pér iode 

de temps qui s'est écoulée dei200 à i55o a été une période 

de stabilité relat ive des cours . J a m a i s , en moyenne , pen 

dant ces trois siècles et demi , le pr ix du blé n ' a .dépassé 

g fr. pa r hectol i t re . Sauf d 'a i l leurs à que lques époques 

exceptionnelles, comme de i 3 o o à r325 , de i 345 à 1 3 7 0 , 

de 1 4 1 5 à i 45o , les moyennes pér iodiques résul tent de 

moyennes annue l l e s très voisines. 

L'élévation du cours du blé de i55o à iG5o s 'explique 

par l ' abondance des mé taux précieux. Selon M. d'Avenel 

l ' a rgent , qu i avai t u n pouvoir d 'achat six fois plus consi

dérable en i5oo qu ' au jou rd ' hu i , valait deux fois e l d e m i a u -

tant encore en 1G00. Le pr ix moyen du blé a, en effet, qu in

tuplé de la première de ces dates à la seconde, ce qui ten

drai t à justifier cette appréciat ion généra lement a d m i s e ; 

mais les cours de i5oo à j 525 ont été souvent dépassés 

avant le x v i e siècle, et ceux de 107G à 1G00 ne se sont pas 
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m a i n t e n u s plus t a rd , de sorte que leur compara ison n 'est 

pas abso lument décisive. Le problème de la var ia t ion d e l à 

va leur d e la monna i e en est sans doute élucidé, il n 'en est 

p robab lemen t pas complè tement réso lu . 

Après avoir at teint , de i 6 o o à i 6 5 o , un cours m a x i m u m 

pour les périodes an té r ieures au siècle ac tuel , le p r ix 

.moyen du blé a fléchi, à t ravers des oscillations annuel les 

beaucoup p lus fortes que pa r le passé , de if)5o à 1700, 

p o u r se relever d 'une m a n i è r e cont inue dans la dernière 

moit ié du X V I I I 0 siècle. 

Le c o u r s du b l é d e 1800 à 1870 , . v a r i a t i o n s a n 

n u e l l e s . — Les cours du blé , dont la précision s'est g ra 

duel lement développée, se présentent , à pa r t i r du débu t 

de ce siècle, avec u n e exact i tude auss i g r a n d e qu 'on peut 

le désirer . Leur dé te rmina t ion a été facilitée, en effet, pa r 

le développement des t r ansac t ions , pa r la régula r i té des 

affaires sur un g r a n d n o m b r e de m a r c h é s , et par la cons

tatat ion plus ou moins officielle des cours . L 'adminis t ra t ion 

de l ' agr icu l ture en a dressé n o t a m m e n t mi tab leau fort 

intéressant qui constate, de 1801 à 1870, leurs oscillations 

par mois pour chacun de nos dépa r t emen t s . Le Bulletin 

du Ministère et les Statistiques décennales ont donné 

régu l i è rement , depuis cette dernière époque, des rensei

g n e m e n t s complémenta i res qu i pe rmet t en t de su ivre le 

mouvemen t du pr ix du blé ju squ ' à l 'an née écoulée. 

Le laps de temps de 1801 à 1898 se divise en deux pério

des dist inctes, l 'une a l lan t du commencement du siècle 

à la gue r r e f ranco-al lemande, c 'es t -à-dire de 1801 à 1870, 

l ' au t re , dont les débuts commencen t à cette dernière date , 

correspondant ainsi à la troisième répub l ique . 

De 1801 à 1870, le pr ix moyen du blé a varié d 'une 

année à l ' au t re dans de t rès g r a n d e s l imites . On l 'a vu à 

30 fr. iG en 1 8 1 7 ; il n 'a été que de i 4 fr. 32 eu i85o . 
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Ses cours extrêmes ont donc subi des oscillations qui 

les ont fait passer plus que du s imple a u double . 

Mais ces moyennes annuel les ne s o n t , comme pour les 

siècles passés , que le résu l ta t de cours isolés, fort éloignés 

entre eux , parfois d 'un mois à l ' aut re , et d 'un endroit à un 

au t r e . Ainsi pendan t [qu'en 1 8 1 7 le p r ix moyen annuel 

dublé a été évalué à 36 fr. 16 l 'hectoli tre, il a été coté 

4 5 fr . 56 en moyenne pour toute la F r a n c e , au mois d e 

j u in et,"au momen t de sa plus g r a n d e cherté, il a t te ignai t 

8 1 fr. 6g dans le H a u t - R h i n , et 7 7 fr. 4o dans les 

Vosges, q u a n d il n 'étai t que de 3 i fr . 3g dans le G e i ^ 

et de 3 o . 6 o seulement dans les Deux-Sèvres , P lus t a r d r 

en 1 8 4 7 , a lors que le pr ix moyen de l ' année ressortai t a 

2g fr. 0 1 , on a relevé au mois de ma i le cours de 37,98 avec 

des extrêmes de 46 f r .gi pour le Bas -Rh in , de 45 fr. 7 3 p o u r 

la Meur the , de 2g fr, 97 dans le Var et de 28 f r . 90 dans 

les Pyrénées-Or ienta les . En i856 encore, au pr ix moyen 

annuel de 3o fr. 7 0 , correspondai t un p r ix mensuel max i 

m u m de 33 fr. 93 en juil let , résul tant lui-môme de cours 

pliant de 38 fr. 62 (Lot) à 27 f r . i 3 (llle-et-Vilaine). 

P o u r avoir été moins étendues dans les années d 'abon

dance, les var ia t ions des cours ont manifesté des différences 

très m a r q u é e s encore su ivan t les points du terr i toire où on 

les a relevées. 

En i 85o , le p r ix moyen annue l du blé n ' a été que de 

i5 fr. 3 2 ; il était tombé à i 4 fr. 02 en août , .mais il se 

main tena i t à 20 fr. i 4 dans le Var et à 1 9 fr. 84 dans les 

Basses-Alpes , tou t eu n ' é tan t que de 1 0 fr. 8 2 dans la 

Meuse et de ro fr. 3 7 d a n s le Cher. 

De semblab les écarts ne se re t rouvent p lus à par t i r de 

1 8 6 0 . E n 1 8 6 6 , le blé était à 1 6 fr. 1 6 l 'hecto.litre. D a n s 

le Var et. le Vaucluse , où il se payai t le plus cher , sou 

cours ne dépassai t pas ig fr. 82 ; il ne descendait nul le 

par t au-dessous de i 4 f r . 07 (Deux-Sèvres) ou i 3 fr. 83 
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(Nièvre). Du chiffre le p lus bas au chiffre le p lus hau t , 

la m a r g e n 'é ta i t guè re que de 5 fr. 

E n r é s u m é , de iiSoo à 1 8 7 0 les cours du blé out subi 

des var ia t ions considérables d 'une année à l ' au t re . Leurs 

cours m a x i m a ont cependant, été en d i m i n u a n t , mais les 

cours in in ima ne se sont pas relevés. Depuis 1 8 1 7 , la 

moyenne du pr ix annue l du blé n'est p lus remontée à 

36 l'r. ; elle n ' a pas dépassé 3o fr. 7 5 en 1856 et 26 fr. 08 
en 1 8 6 8 , années de cher té . Après Être descendu à 1 0 fr. 1 7 
en i 8og , ' l e pr ix du b lées t t o m b é à i 5 fr. 2 0 en i 834e t i 8 3 5 , 

et à I / J . fr. 3a seulement en 1 8 0 0 . D 'où on est en droit de 

conclure que l 'extension du m a r c h é et la concurrence 

in te rna t iona le ont modéré l 'élévation des cours à la suite 

des années de mauva ises récoltes, sans que rien ait a r rê té 

leur dépréciat ion dans les périodes de su rproduc t ion . 

Les var ia t ions du p r ix du blé dans le t emps se sont 

a t ténuées dans une certaine mesu re , par la réduct ion des 

m a x i m a , sans qu' i l y ai t eu de modification cor respon

dan te dans les pr ix m i n i m a . Les var ia t ions de pr ix d a n s 

l 'espace ont fait des progrès beaucoup plus cons idérables . 

Dans les années de pénur i e , on pouvai t , j u s q u ' e n 1 8 0 0 , 
déterminer facilement le couran t des blés , dans l ' in tér ieur 

du pays, en consul tant les pr ix des diverses places. L e u r 

t a u x s'élevait assez régu l iè rement , en 1 8 1 2 , 1 8 1 7 et 1 8 4 7 , 
de Marseille à S t r a s b o u r g ; il ind iqua i t ainsi l ' intensi té 

et la dest inat ion des impor ta t ions . Son uniformité était 

déjà devenue telle, avant 1 8 7 0 , g râce a u développement 

des voies do communica t ion et a u progrès du commerce , 

que les différences d 'un endroit à l ' au t re résu l ta ien t a u 

tant de la quali té des g r a i n s que des condit ions d 'approvi 

s ionnemen t . 

Variations moyennes des périodes de 1800 à 1870. 
— Si, a u lieu de suivre des var ia t ions annuel les du cours 
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du blé , on se borne à suivre les c h a n g e m e n t s de ses p r ix 

moyens p a r périodes décennales , on ar r ive à d 'autres, 

résul ta ts non moins in té ressan ts . Les p r ix ext rêmes se. 

compensent d a n s une l a rge mesu re , et about issent à des 

moyennes sens ib lement égales , qui no s 'éloignent guè re de 

20 fr. l 'hectoli tre. 

Seule, la période de 1 8 1 1 et 1820 est marquée par un 

pr ix moyen de 2^ fr. , sens ib lement supér ieur a u x au t res , 

mais il ne faut pas oubl ier que le cours du blé a été pa r 

t icul ièrement a l téré , pendan t ce laps de t emps , par deux 

années de vér i table famine, 1 8 1 2 et 1 8 1 7 . Cette exception 

faite, le p r ix o rd ina i re du blé s 'établit au tour de 20 fr-

l 'hectolitre, avec tendance à la hausse . 

Le blé satisfait à des exigences qui semblent les mêmes 

à toutes les époques ; sa product ion correspond à un nom

bre de journées de travail qui , tout en ayant vra isembla

b lement d iminué , ne s'est pas sensiblement modifié. 11 

rend les mêmes services qu ' à d 'autres temps et coû t ée peu 

près au t an t à obtenir qu ' au t r e fo i s . Des considérat ions 

théoriques de ce genre ont pa ru expl iquer les faits cons

tatés pa r l ' expér ience . Elles ont fait prévaloir l 'idée, déjà 

exprimée au siècle dern ie r , de la fixité de son cours à t ra 

vers les âges , en dépit de l ' ampl i tude de ses oscillations 

annuel les . On a cru , en conséquence, pouvoir l 'accepter 

comme u n e mesu re plus exacte des valeurs , pour des 

périodes dist inctes les unes des au t res , que les mé taux 

préc ieux; on a été ainsi amené à en faire une monna ie de 

comparaison, sinon u n e monna ie effective. Dans son traité 

d ' agr icu l tu re , le comte de Gaspar in a même donné u n 

certain nombre do comptes de cu l tures , en évaluant les 

dépenses et les recettes en k i logrammes de blé , au lieu de 

les calculer en a rgen t , ma i s il n 'a guère obtenu d 'au t re 

résul ta t que de compl iquer l ' in terprétat ion de ses calculs, 

saus ajouter à leur précision. 
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Le cours du blé depuis 1870 : mercuriales de di
verses origines. — A par t i r de 1871 commence , pour 

ainsi dire, une nouvelle période de notre his toire . Les t r i s 

tes événements , dont le souvenir s ' impose cons tamment à 

n o t r e m é m o i r e , séparent ne t tement les années an té r ieures de 

colles qui su ivent . E n out re , c'est en 1871 que commence 

l 'époque con tempora ine , celle dont les détails nous in té 

ressent plus spécia lement parce que les faits actuels n ' en 

sont que la suite imméd ia t e . 

S i nous avons pu nous contenter de su ivre les cours du 

blè„ tout d ' abord su r des relevés s implement approx ima

tifs, puis s u r des tab leaux publ iés par l ' adminis t ra t ion , il 

faut ,â mesure qu 'on se rapproche du temps p résen t , se r re r 

le p rob lème des var ia t ions de pr ix de p lus près , en' con

trôler avec p lus de soin les données , et adap te r les chif

fres a u x mesures qui ont p réva lu . 

Il n 'y a pas , à u n m o m e n t donné , de pr ix abso lumen t 

fixe pour le b lé . Son taux var ie avec les qual i tés et, sans 

s 'é loigner des sortes m a r c h a n d e s , on peut relever s u r une 

m ê m e place, le m ê m e j o u r , des différences de o,rio à o ,5o 

par hectoli tre, de o,55 à 0,70 par 100 k i l o g r a m m e s , quel

quefois plus m a r q u é e s encore. C'est, a insi que , d a n s les 

deux mois qu i suivent la moisson, il peut y avoir en réali té 

deux cours , un pour les blés v ieux , un pour les blés nou

v e a u x ; c'est a insi encore que , pendan t toute l ' année , ou 

cote isolément , au marché l ibre de P a r i s , les blés b lancs 

et les blés r o u x , ceux du Nord et ceux de Montereau. Des 

g r a i n s ident iques ne sont pas , en out re , appréciés exac

tement au m ê m e t aux par deux ache teurs différents, éga

lement expé r imen té s ; l ' un peut offrir o fr. î 5 à o fr. ¿0 
de plus ou de moins q u e l ' au t re . Il ne faudrai t donc pas" 

être dupe de la précision appa ren te des p r i x . Le chiffre 

des cent imes , en par t icu l ie r , n ' a pas d ' importance réel le . 

Résulterait- i l de t ransac t ions r i goureusemen t constatées , 
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comme le cas se présente assez souvent , qu ' i l n 'y aura i t 

pas à en exagére r la signification . 

J u s q u ' e n 1870 , c'était la cote à l 'hectolitre qui était 

généra lement admise . On par la i t d 'après la m e s u r e -et 

c'est à la mesure qu 'on rappor ta i t les cours . Au jourd 'hu i 

encore on ne s 'entend bien, en pa r l an t des cours d u p a s s e , 

qu ' en les i nd iquan t à l 'hectolitre, et ce serai t s 'exposer à 

des mépr i ses , commet t r e u n e espèce d ' anachron i sme , que 

de vouloir c h a n g e r les éléments de compara ison sur les

quels on s ' appuya i t . Mais la nation de la quan t i t é s'est 

peu à peu effacée devant celle du poids, et c'est main te 

nan t a u qu in ta l mé t r ique que se font les marchés . P o u r 

suivre le m o u v e m e n t , on est ainsi amené à s 'expr imer 

par cent k i l o g r a m m e s au lieu de s 'expr imer par hectoli

t r e . Le changemen t est du reste facile à opérer, et r ien 

n'est p lus s imple que de passer des cotes à l 'hectolitre 

aux cotes aux cent k i l og rammes , ou inversement . 

Les blés couran t s ord ina i res pèsent 78 k i logr . l 'hectoli

tre ; il suffit p a r conséquent de majorer d 'un tiers le p r ix 

de l 'hectolitre p o u r avoir le prix correspondant des cent 

k i l o g r a m m e s de b lé , ou de d iminue r d 'un qua r t le pr ix 

des cent k i l o g r a m m e s pour avoir le cours de l 'hectoli tre. 

Les blés de choix a t te ignent le poids de 80 k i l og rammes 

l 'hectol i t re ; les cent k i l og rammes représen ten t , pa r consé

quent , u n qua r t en plus que l 'hectoli tre, et l 'hectoli tre un 

c inquième en rnoius que les cent k i logr . La bourse de 

commerce de P a r i s a admis un poids i n t e rméd ia i r e : le blé 

s'y vend pa r 100 k i l og rammes , sans escompte, et l 'hecto

l i tre doit, peser 77 k i l o g r a m m e s . 

Dans le n o m b r e des séries de pr ix qui abonden t depuis 

1 8 7 1 , et qu ' i l serai t facile de mul t ip l ier en consul tant les 

collections des j o u r n a u x spéciaux, celle du minis tère de 

l ' agr icu l tu re reste la plus connue . Ou s ' a ssure ra que la 

confiance dont elle joui t est justifiée en la c o m p a r a n t à 
C O N V E B T . Industrie agricole, 8 
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d 'autres éléments d ' informat ion d 'une valeur incontesta

ble , comme ceux qui résul tent du tableau des cours 

moj 'ens annue l s pra t iqués à la bourse de commerce de 

Pa r i s , ou encore des évaluat ions de la Commission des 

valeurs en douane à l 'exportat ion. Des chiffres les p lus 

faillies aux chiffres les plus forts, pour la même année , les 

écarts m á x i m a ne dépassent pas 2 f r . , ils sont souvent 

insignif iants . Leur r approchemen t démont re ainsi que 

l 'erreur relat ive, inévitable dans les es t imat ions , reste 

comprise dans d'assez faibles l imi tes . 

P r i x m o y e n s a n n u e l s e t m e n s u e l s . — La p lupar t 

des statist iques ne donnent que des pr ix moyens a n n u e l s . 

C e n'est pas assez. De g r a n d e s var ia t ions de cours se pro

duisent , e n effet, assez souvent , du mois de j a n v i e r au 

mois de décembre su ivant , et leur moyenne n ' a p p r e n d pas 

g rand 'chose . P o u r a r r i v e r à f a i r e ressort i r avec plus 

d 'exacti tude les var ia t ions des p r ix , l ' adminis t ra t ion de 

l ' ag r ieu l tu reava i t i m a g i n é de d i s t inguer , avan t 1870, deux 

pr ix moyens annue l s , l 'un s 'appl iquant à l 'année régul iè re , 

l ' au t re , calculé de juillet à juil let , cor respondant à cequ 'ou 

appelait l 'année agricole. Nous préférons, en ce qui nous 

concerne, p rendre des pr ix comparat i fs , pour chaque exer

cice à. date fixe, et la mei l leure époque p o u r faire des com

paraisons instructivas est, su ivant nous , le mois de décem

b r e . La récolte acquise exerce a lors sa pleine action sur le 

marché sans qu 'on puisse tenir u n compte sérieux encore 

des promesses de celle qui su ivra . 

L e Ministère de l 'Agr icu l tu re , qui publie régul iè re 

m e n t les pr ix moyens annue ls du blé, ne donne pas de 

cours par mois . P o u r suppléer à ce défaut d ' informat ions 

d 'un caractère adminis t ra t i f , on ne saura i t mieux faire-

que de prendre les cours moyens officiels des mois de 

décembre de chaque année à la bourse de commerce de 
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Par i s . Nous avons cherché à les contrôler à t i tre de com

para ison, pa r le relevé, r igoureusement exact celui-là, 

des pr ix payés pour les mêmes époques, sur le ma rché de 

Rourg-en-Bresse , pa r une ^ r # n d e maison de cette ville 

qu i , depuis très l ong temps , y achète des quant i tés i m p o r 

tantes des mei l leures qual i tés m a r c h a n d e s . 

La stabili té des cours du blé n ' a pas fait de g r a n d s p ro 

grès dans le t e m p s ; elle a cont inué , depuis 1 8 7 0 , à s'affir

m e r de plus en plus d a n s l 'espace. C'est ce que prouvent 

les a l lures comparées des marchés de P a r i s et de B o u r g 

au mois de décembre . Tantôt la hausse vient de Pa r i s , ou 

plus exactement du Havre , par où ar r ivent lcs blés d 'Amé

r i q u e ; tantôt c'est de l 'Est qu'elle prend naissance, sous 

l 'influence des a r r ivages des blés é t r ange r s à Marseil le. 

J ama i s cependant l 'écart des pr ix entre ces deux points ne 

dépasse 2 fr. pa r cent k i logr . , il reste p resque toujours 

au-dessous des différences que comportera ient les frais 

de t ranspor t de l 'un à l ' au t re , ces frais va r ian t , suivant les 

compagnies , de 8 centimes par tonne , pour les premiers 

kdomèt res pa rcourus , à 5 , 4 , 3 ,2 et i centime et demi pour 

les distances supplémenta i res (par >vagons complets) . Les 

récoltes locales refoulées, su ivan t les circonstances, dans 

des sens différents, r enden t inut i les les g r a n d s déplace

ments et modèren t les oppositions de cours . 

Resser rés en t re des l imites plus étroites que par le 

passé d 'un endroi t à un au t re , les cours du blé ont conti

n u é à sub i r , depuis 1 8 7 1 , des var ia t ions considérables 

dans le t emps . Les pr ix moyens annue ls sont descendus, 

en effet, de 33 fr . 48 [en 1873 à 23 fr. 90 en 1875 ; et de 

27 fr. 12 en 1891 à ig fr. 85 eu i8g4- Les cours de d é 

cembre révèlent des var ia t ions plus accentuées encore ; le 

blé , qui valait 38 fr. 5o, en décembre 1870, à la bourse du 

commerce de P a r i s , ne se payait que 20 fr. 5o un an p lus 

tard ; il s'élevait, d 'au t re par t , de 18 fr. Go, en décembre 
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1800, à 2g fr. g5 en décembre 1897, pour redescendre à 

2 t fr. 5o en décembre 1898 .Enf in , la série des cotes men

suelles exagère encore, ces osci l la t ions . D'avri l à juil let 

i8g/|, les inquié tudes que provoquai t l 'élévation du cours 

du blé , qui a t te ignai t 37 à 38 francs, étaient à leur comble ; 

trois mois p lus tard on se récr ia i t contre son avi l i ssement . 

En septembre 1896 le blé n 'étai t à la bourse de P a r i s qu ' à 

18 fr. i 5 ; en octobre, novembre et décembre 1897 , il ap 

prochai t de 3o fr. pour réact ionner à 2 1 ou 22 fr. un an 

plus t a rd , pu is descendre un momen t , au commencement 

de igoo, au-dessous de 18 fr. 

Q u a n t aux cours moyens , ils sont demeurés très élevés 

de 1 8 7 1 à 1 8 8 1 , m a l g r é leur dépréciat ion passagère en 

1875 et 187G, ma i s ils ont suivi depuis une m a r c h e régu

l ièrement décroissante , en dépit du re lèvement des droits 

su r les céréales, p o u r descendre j u s q u ' à 18 fr. ou ig fr. en 

i8g6. Seules , les mauva ises récoltes de t8go et 1897, dues 

la première , a u x r i g u e u r s exceptionnelles de l 'hiver 1889-

1890, la seconde a u x condit ions qu i ont contrar ié la m a 

tu ra t ion , ont provoqué depuis des re lèvements momen ta 

nés dans les p r ix . 

S o l i d a r i t é entre l e s d i v e r s m a r c h é s du m o n d e . — 
De l ' in tér ieur de la F rance le nivel lement des pr ix a ga

gné les par t ies les p lus éloignées du globe. C'est m a i n t e 

n a n t un fait bien établi que l 'étroite solidari té des marchés 

de Pa r i s , de Londres , de New-York , de Chicago, d 'Odessa 

et de Calcut ta . Les différences de leurs cours t iennent moins 

a u x frais de t r anspor t , qui cependant ne sont pas négl i 

geables , q u ' a u x disposit ions douanières spéciales à chaque 

pays . 

De i8G5 à 1869, les cours des blés d 'Amér ique sont, 

restés généra lement supér i eu r s à ceux de Pa r i s . P e n d a n t 

qu ' i ls oscillaient chez nous de 20 à 3o fr. le quinta l mé-
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t r ique , ils manifestaient une tendance bien dess inéeà une 

d iminu t ion croissante de l 'autre côté de l 'Océan. Ce double 

phénomène , de stabili té relat ive du pr ix du blé sur les m a r 

chés français et d 'abaissement progressif au principal cen

tre d 'exporta t ion des E ta t s -Unis , ressort ne t tement de la 

comparaison des cours ; il ressort i rai t mieux encore d 'un 

d i a g r a m m e à g r a n d e échelle qui en donnera i t une repré

sentation g r a p h i q u e . P e n d a n t que la l igne qui t radui t nos 

cours conserve, au mil ieu de ses fluctuations accidentelles, 

une véri table horizontal i té , celle qui se rappor te aux pr ix 

de New-York par t de p lus haut pour s 'abaisser de p lus en 

p lus . Toutes deux arr ivent à se confondre, ou mieux à 

s 'entremêler , vers 1870. Pendan t sept à huit années le blé 

est chez nous à des cours légèrement supér ieurs à ceux 

d 'Amér ique . Cette si tuat ion ne dure pas , elle se modifie 

définitivement à par t i r de 1878 . Nos cours conservent le 

dessus mais , a u lieu de se main ten i r comme ils l 'avaient 

fait jusque-là , ils fléchissent d 'année en année , manifes te

ment dépréciés par ceux des Eta ts -Unis . 

P e n d a n t l ong t emps les marchés é t r ange r s sont restés à 

peu près indépendants des nô t res ; ils se sont réglés ensui te , 

pendant u n e période d 'une dizaine d 'années , sur ceux que 

nous avons pra t iqués , pour finir par les domine r après 

1880 ou 1882 . Le pr ix moyeu d u blé, qui tendait à l 'éléva

tion ju squ ' en 187G ou 1878, a subi u n e d iminut ion notable 

dans ces quinze ou v ingt dernières années . Ses var ia t ions , 

qui se sont considérablement rédui tes dans l 'espace, con

servent une ampl i tude assez g r a n d e encore dans le temps, 

compor tant des cours extrêmes de 18 fr. et de 3O fr. pa r 

quin ta l mét r ique avec une moyenne beaucoup plus r a p p r o 

chée du premier de ces chiffres que du second, qu 'on sem

ble pouvoir fixer à 20 ou 2 1 fr. (sous la protection des droits 

de douanes actuels), ce qui correspond à un cours de I 5 fr. 

l 'hectol i t re . 
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Diminution du prix du blé ; crise agricole. — P a r 
r appor t à la période an té r i eu re à 1880, le pr ix moyen du 

blé s'est abaissé do 7 fr. 5o par qu in t a l mé t r ique , de 5 f r . 
par hectoli tre. La d iminut ion de valeur qui en est résu l tée 

est de 000 mil l ions environ, un demi-mi l l ia rd de francs , 

pour une récolte de 100 mi l l ionsd 'hec to l i t res , semencesdé-

dui tes . Ce serait une e r reur cependant que d'en conclure à 

u n amo ind r i s s emen t de recettes de parei l le s o m m e p o u r 

l ' ag r i cu l tu re française. S u r les cent mil l ions d 'hectol i t res 

que produi t ac tuel lement notre ter r i to i re agr icole il n 'y en 

a guè re , en effet, q u ' u n e moit ié qu i est po r t éeau m a r c h é , 

le reste étant consommé directement par les cu l t iva teurs , 

ou racheté par e u x s o u s forme de f a r i n e ou de pa in , à des 

p r ix cor respondan t a u cours de vente . L ' a u g m e n t a t i o n de 

la product ion annue l le , qu 'on peut es t imer , depuis u n e 

t ren ta ine d 'années , à 8 ou 10 mil l ions d 'hectol i t res , com

pense éga lement , d a n s u n e cer ta ine mesu re , les pertes à 

la vente . Mais , quel les que soient les réserves à faire s u r 
les différents modes de calcul appl icables à l 'appréciat ion 

des r endemen t s en a r g e n t de nos récol tes , il n 'es t pas 

contestable qu ' i l s ne se soient notoi rement abaissés . L e s 
agr i cu l t eu r s vendaient autrefois h,D mi l l ions d 'hectol i t res 

de blé à 20 f r . , ce qui l eur rappor ta i t goo mil l ions ; i ls en 

placent 5o mil l ions m a i n t e n a n t , ma i s à i 5 fr, seulement , 

et n 'en re t i rent plus que 760 mi l l ions . Toute compensat ion 

faite, le déficit reste énorme , et expl ique la crise agr icole . 

O n peut faire du blé , di t -on, à moins de 20 fr. les cent 

k i logr . et de i / | à i 5 fr. l 'hectol i t re . C'est vra i , les cour s 

descendraient- i ls encore qu 'on ne renoncerai t p robab l emen t 

p a s à s a cu l ture . La d iminu t ion de recettes n 'est pas 

moins év idente ; elle ne pe rmet pas de main ten i r a u m ô m e 

t a u x la r émuné ra t i on des personnes qui consacrent leur 

t emps , leur activité, leurs forces ou leurs capi taux à la 

product ion du blé. Que lques -unes en souffrent nécessaire-
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m e n t . F e r m i e r s et. ouvr iers peuvent renoncer à la r i g u e u r 

à la c u l t u r e ; les propr ié ta i res , qui n 'ont d ' au t re emploi 

pour leur t e r re , sont obligés d'en subi r les a l é a s ; c'est sur 

eux qu'elle re tombe en défini t ive,par la force des choses ; 

•ce sont eux qui sont le plus directement intéressés à cher

cher les moyens d'en amoindr i r les conséquences . 

C H A P I T R E VII 

L a f a r i n e , le p a i n , le son . 

Relation entre le prix du blé, de la farine et du 
p a i n . — Le blé est u n produi t do l ' ag r i cu l tu re ; la farine 

et le pain qui en dérivent sont des produi ts de l ' indust r ie . 

Ces dernières marchand i ses semblent devoir régler leur 

cours sur celui de la mat ière première qui sert à leur pré

para t ion , et c'est, en effet, ce qui arr ive Je plus souven t . 

Le pr ix du pain dérive, en pr inc ipe , de celui de la far ine, 

qui dérive à son tour de celui du b lé . Mais si, d ' une m a 

nière généra le , les choses se passent a ins i , il a r r ive parfois 

cependant que les marchés de la farine ou du pain réa

gissent p lu s ou moins sur celui du blé. Su ivant les circon

stances, la meuner ie presse ou ra lent i t ses achats , accrois

sant ou resser ran t m o m e n t a n é m e n t les débouchés de la 

cu l tu re . Parfois elle favorise la hausse par l ' accumula 

tion de stocks impor tan t s , d 'autrefois elle exerce une 

action dép r iman te s u r les cours en r édu i san t ses approvi 

s i onnemen t s . P l u s di rectement intéressée à l 'avenir que 

la cu l tu re parce qu 'el le ne peut se laisser dépourvoir de 

blé , et qu'elle est obligée de compter avec ses marchés à 

l ivrer , la meuner ie ne main t ien t pas toujours ses ex igen-
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ces auss i élevées qu'el le le voudra i t ; elle résiste le plus 

long-temps possible cependant aux d i m i n u t i o n s . Il n 'y a 

donc pas un para l lé l i sme absolu entre les cours du blé et 

ceux de la f a r i n e ; la m a r g e laissée à la fabricat ion n 'es t 

pas toujours la m ê m e . On peut s 'en a s su re r par la com-

p a r a i s o n d u cours du blé et des fa r ines . 

Le pr ix du blé , nous l 'avons vu , est assez bien déter

m i n é ; celui de la farine n ' a pas la m ê m e précision, il en 

a môme de moins en m o i n s . D ' u n blé à un au t re , la dif

férence, p o u r les qual i tés m a r c h a n d e s , n 'est j a m a i s bien 

cons idérable , m a i s d ' un b lé , môme bien caractér isé , on 

peut ob ten i r des farines de va leurs t rès diverses , su ivant 

qu ' on pousse l 'extract ion p lus ou moins loin. A côté des 

farines blutées à 80 pour cent, qui sont celles qu 'emploie 

l ' admin is t ra t ion de la g u e r r e dans ses m a n u t e n t i o n s , on 

met en œuvre , dans la p lupar t de nos c a m p a g n e s , des fari

nes au t a u x de 7 3 à ; 5 pour cent. La bou langer ie des vdles , 

dont la clientèle est devenue de plus en p lus ex igean te , 

travail le des farines à Go, 5o et 4ô pour cent d 'ex t rac t ion . 

Et les far ines , comprises ent re les t a u x d 'extract ion les 

p lus éloignés, forment enfin, soit seules, soit mélangées 

en t re elles, des qual i tés fort var iab les . 

Des cours des farines, les mei l leurs sont encore ceux de 

la bourse du commerce de P a r i s . Mais , pendan t que cette 

inst i tut ion a pu t rouver dans les proprié tés in t r insèques 

du blé des caractères qui en fixent le type, elle a d û 

recouri r à des procédés indirects pour définir son type de 

far ine. Les farines admises a u x négocia t ions de la bourse 

de commerce de P a n s sont les produi t s d ' uu certain 

n o m b r e de maisons , cinq d 'abord, huit ensui te , onze m a i n 

tenant , choisies dans certaines condi t ions déterminées et 

soumises à des obl igat ions par t icu l iè res , fixées par les 

r èg lements . A .côté de ces far ines, admises de droi t a u 

marché;, tout négociant pa tenté peut en in t rodui re d ' a u -
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très, de va leur reconnue équivalente après exper t ise ; ce 

sont celles qui fo rment la douzième m a r q u e . 

Les blés sont cotés au 100 k i logr . n e t ; on a essayé, à 

p lus ieurs repr ises , d ' expr imer les ccurs de la farine au 

quinta l mé t r i que , en engagean t la meuner ie à facturer et 

à vendre par sacs de 100 k i log . , toile non comprise . Ces 

tentatives n 'on t pas réuss i . Les usages consacrés par la 

t radi t ion ont p réva lu j u s q u ' à présent , et chaque pays 

cote et vend au sac ord ina i re qui est, tantôt de 1 2 5 ki log. , 

brut ou net , tantôt et p lus souvent de 109 ki log. , emba l 

lage compr is , soit 107 k i log . ne t . Ce poids de 1O7 k i l o g . 

net n 'est p a s , du reste, tou t à fait a rb i t r a i r e ; c'est celui 

qui est considéré comme devant d o n n e r 102 pa ins de 

quat re livres ou 208 kilos de p a i n , ce qui suppose u n 

rendement de farine en pain des 1 ,325 pour un , ou de i 3a 

à 1 3 3 pour cent. 

L 'écart du pr ix des 107 ki log. de farine avec celui des 

ioo k i log . de blé n 'a , en lu i -même, qu 'une t rès m i n i m e 

signification. Il convient plutôt de comparer le prix de la 

farine à celui des quant i tés de blé qu'elle représente . Nos 

recherches mon t r en t que 157 k i log .de farine correspondent 

à une valeur moyenne d e 2 2 0 k i l o g . d e b lé ,avec des extrê

mes qu i peuvent dépasser 24o k d o g . et rester au-dessous 

de 200 ki logr , mais n ' a t t e ignan t qu 'except ionnel lement 

ces dernières l imites . 

Avec la m o u t u r e à 72 ou 75 pour cent, on estime que 

la farine paie à peu près le blé employé à sa fabricat ion, 

plutôt un peu moins qu 'au tan t ,e t que les issues compensent 

les frais de fabrication, de t ranspor t et do commerce , cou-

sidérés comme à peu près équivalents,soit 2 fr. 60 à 2 fr. 80 

ou 3 fr. en totalité. 

Les modifications apportées dans l ' industr ie de la meu

nerie ont pe rmis , à certains momen t s , d ' importer chez 

nous de la farine au lieu de b lé . P o u r éviter des subs t i tu -
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l ions préjudiciables au Trésor , et aussi pour pro téger l ' in

dus t r ie nat ionale , le tar if de 1892 a remplacé les droi ts 

fixes su r les farines par des droi ts var iables , calculés en 

raison du t aux d 'extract ion. La loi du 2G février i8q4, 

qui a relevé le droit d ' impor ta t ion sur le blé à 7 fr. pa r 

quin ta l mét r ique , a f ixé,en même temps , les droi t s sur les 

farines de 1 1 à iG fr. su ivant le t aux d 'extract ion auquel 

elles sont ob tenues . 

La boulangerie : régimes de la réglementation et 
de la l iberté. — Le pain joue un rôle si considérable 

dans l 'a l imentat ion que , p e n d a n t l ong temps , l 'autori té a 

cru devoir exercer une surveil lance étroite sur son débi t . 

Si la nécessité de son intervent ion n 'es t p lus considérée 

au jourd 'hu i comme indispensable , l 'oppor tuni té en est 

encore admise pa r beaucoup de personnes , dans certaines 

circonstances au m o i n s . 

Réag i s san t contre d 'anciennes doctr ines, la loi des 

ig-22 jui l le t 1791 a c o n d a m n é en pr incipe la p ra t ique de 

la fixation par décision adminis t ra t ive des pr ix des m a r 

chandises , mais en réservant cependant , j u s q u ' à p lus am

ple informat ion , les anc iennes t radi t ions en ce qui concerne 

le pain et la viande, a La taxe des subsis tances ,disa i t son 

a r t . 3 o , ne pour ra provisoirement avoir lieu dans a u c u n e 

ville ou commune du royaume que su r le pain et la 

viande de boucher ie , sans qu'i l soit pe rmis , en aucun cas, 

de l 'étendre sur le vin, sur le b lé , les au t res g r a i n s , n i 

au t res espèces de denrées, sous peine de desti tution des 

officiers m u n i c i p a u x . » 

Sans imposer la taxe, la loi de 1791 a conservé aux m u 

nicipalités le droit de l ' app l iquer . Ce n 'étai t qu ' une fa

culté pour les villes, elles en ont l a r g e m e n t u s é . Presque 

par tout , dans nos centres un peu impor tan t s de popula 

tion, l 'exercice do la boulanger ie a été plus ou moins 
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étroi tement rég lementé . Les disposit ions prises à l ' égard 

de cette indus t r i e en ont l'ait une véri table corporat ion 

fermée avec ses privilèges et ses devoirs . On ne pouvai t y 

être admis sans l ' ag rément de l ' adminis t ra t ion .Le n o m b r e 

des instal lat ions était ainsi l i m i t é ; chacune const i tuai t 

comme une charge officielle dont disposait son t i tulaire 

sans crainte de voir é tabl i r un concur ren t près de l u i . E u 

compensat ion de cet avantage , les bou lange r s étaient tenus 

à diverses obligat ions, dont une des pr incipales consistait 

à justifier en tout temps d 'un approvis ionnement q u ' u n 

décret du 16 novembre i858 a fixé « a u x quant i tés de 

g ra ins et farines nécessaires pour a l imenter la fabrication 

pendant trois mois ». 

Pa r i s a eu, de i 8 5 3 à 1870, u n e caisse do la boulan

gerie destinée à compenser les pr ix ext rêmes du pa in . 

Du i , r ' s e p t e m b r e 1853 au i ' r octobre 1806, ses avances se 

sont élevées à plus de 3 mill ions ]de f r a n c s ; elles ont été 

couvertes par une dotat ion ¡irise su r le budge t du dépar

tement de la Seine et des recouvrements sur les intéres

sés après 1806. P l u s tard , un décret du 3r août i863 a 

affecté à l 'entret ien de cette inst i tut ion le produi t des 

taxes d'octroi sur le blé, la farine et le pain : elle a pu 

acquit ter , grâce à ces ressources, trois millions en 1867 et 

1868. Sous une forme ou sous une au t re , l 'organisat ion 

de la caisse du la boulanger ie soulevait de nombreuses 

difficultés; elle a disparu en 1 8 7 0 . 

La rég lementa t ion de la boulanger ie , qui semblai t au 

trefois une condition du maint ien de l 'ordre publ ic , ne 

pouvait, du re r indéf iniment . Avec, les idées l ibérales qui 

ont prévalu eu matière de commerce pendan t le deuxième 

empire , les mesures an tér ieurement en v igueur ont été 

suppr imées par un décret en date du 2 1 j u in i8ü3 . L ' in-

duslrie de la boulanger ie est m a i n t e n a n t l ibre, comme 

toutes les indust r ies o rd ina i re s ; il n 'y a plus de l imitation 
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dans le n o m b r e des b o u l a n g e r s , p lus de réserve obl iga

toire . En plaçant la bou l ange r i e sous le r ég ime du droi t 

c o m m u n , le g o u v e r n e m e n t n ' a pas cru pouvoir cependan t 

modifier des disposi t ions consacrées par la loi,et il a m a i n -

teuu a u x munic ipa l i t és la faculté de conserver la taxe d u 

p a i n . 

La taxe est donc facul tat ive, comme elle l 'était .avant 

1 8 6 3 , et il semble que , sur ce point , i l n 'y a r ien de changé . 

Léga lement , en effet, la s i tuat ion est la môme, ma i s , en 

fait, elle s'est p rofondément modifiée. La taxe était au t re 

fois la règ le , c'est m a i n t e n a n t l 'exception. On y a renoncé 

presque par tou t ou, tout a u moins , on a pr is un moyen 

t e rme . A la taxe officielle a été subst i tuée , dans beaucoup 

de communes , une taxe officieuse, calculée comme p a r le 

passé sur le pr ix de la farine ou du blé, en t enan t compte 

des frais de fabricat ion, taxe qui n 'a de valeur q u ' à t i tre 

de r ense ignemen t , s ans obl iger p e r s o n n e . 

Écart e n t r e l e p r i x du b lé e t l e p r i x du p a i n ; bou
l a n g e r i e s c o o p é r a t i v e s . — Sans que la ré forme de i 8 6 3 

soit mise en cause, ses résul ta ts sont t rès d iversement a p 

préciés. La concurrence , qui passai t pour devoir modérer , 

m i e u x que les r èg l emen t s les p lus sévères, les pré tent ions 

exagérées des b o u l a n g e r s , n ' a pas amené les conséquences 

qu 'on en avait a t t endues . De nouveaux établ issements se 

sont créés et, loin de s 'abaisser , l 'écart en t re le pr ix d u 

blé et le pr ix du pa in n ' a fait que s 'accroître. 

Dans nos c a m p a g n e s , où les popula t ions agricoles se 

contentent depa in obtenu avec des farines blutées à 700 /0 , 

on est ime que 100 ki logr . de blé donnent à peu près 

100 k i log . de pa in , et que le pr ix de revient du k i logr . de 

pain fabriqué à la ferme ne dépasse pas sensiblement le 

prix du k i logr . de blé. A P a r i s , le pr ix du pain se calcule 

en ra ison du pr ix des farines employées, su r la base d ' u n 
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rendement de i3o pour cent en pa in , et d 'une p r i m e de 

cuisson va r i ab l e .Ce t t ep r ïme , comptée à 8 f r . e n 1 8 6 3 , a été 

por tée à 1 2 fr. 223 pour le calcul de la taxe officieuse qu i 

reste l 'expression des cours nouveaux .C 'es t donc un béné

fice supplémenta i re de 4 fr- 223 pa r I O D k i l o g r a m m e s de 

farines mises en œuvre qui n 'est p lus contesté a u x bou

l a n g e r s . 

D'où vient l 'accroissement de cet écart en t re le p r ix d e 

la ma t i è re première et celui du produi t f ab r iqué? Selon 

l 'opinion dominante , sa cause pr inc ipa le t ient à l ' a u g m e n 

tat ion exagérés du n o m b r e des boulang 'ers . 11 n ' y en ava i t 

que 6oi en i 8 6 3 ; on en compte m a i n t e n a n t igoo . C h a c u n 

d ' eux n ' au ra i t q u ' u n e clientèle insuffisante p o u r ses frais 

g é n é r a u x , il ne pour ra i t p lus p rodu i re auss i économique

m e n t . E t ce qu i ajoute à la va leur de ces observat ions , 

c'est qu 'e l les sont appuyées de l 'autor i té d 'économistes ac 

quis à la cause de la l iberté commercia le . Si v ra iment 

elles étaient fondées, ce serai t la condamnat ion du Iaissez-

faïre , la démons t ra t ion de la supér ior i té de la r ég lementa 

t ion. 

Le p r ix relatif du pa in a qual i té égale s'est élevé. P e n 

dan t que la p lupa r t des indust r ies ont rédu i t , et ont été 

obl igées de r édu i re leur m a r g e de fabrication, pa r uni té 

de produi t , la bou langer ie a pu é largi r la s ienne. Les ca

p i t a u x se sont concentrés dans d 'autres opéra t ions , ils se 

sont , au contra i re , divisés dans celle-ci. Ce n'est pas dans 

la bou langer ie , comme a i l leurs , les g r a n d s établ issements 

qu i ont pr is la place des petits, ce sont ces dern iers qui 

se sont mult ipl iés aux dépens des p remie r s . De sembla 

bles anomal ies ne peuvent pas être sans ra i son . On ne les 

a pas suffisamment étudiées. Sans p ré t endre en donner une 

analyse complète , ni vouloir contester les mér i tes de l ' in

tervent ion adminis t ra t ive , on peut faire r e m a r q u e r que les 

procédés de la boulanger ie n 'ont pas été sens iblement m o -
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difiés depuis long temps , q u e la m a i n - d ' œ u v r e est devenue 

p lus exigeante , que les loyers se sont élevés, et enfin que 

le consommateu r t ient à être serv i à domici le , ce qu i 

obl ige le p roduc teur à se t en i r à s a portée, en se conten

tan t d ' une clientèle assez res t re in te . 

Q u o i q u ' i l en soit, o n a cherché à r éag i r contre l 'élévation 

du p r ix du pa in par la créat ion de sociétés coopérat ives. 

L ' appren t i s sage a été long , ma i s il c o m m e n c e à donne r 

des résul ta ts sér ieux dans les mi l ieux où l 'on t rouve u n e 

popula t ion assez nombreuse , se contentant d 'un même type 

de pa in , disposée à payer comptan t , et à se plier à certai

nes règles dont l 'obsorvat ion est une source d 'économies in

contestables. La bou langer ie coopérative de R o u b a i x a pu 
assure r à s e s associés des condit ions no to i rement p lus 

avan tageuses que celles du commerce , et son expér ience 

est m a i n t e n a n t assez longue pour permet t re de formuler 

des conclusions décisives. Depuis 1 8 9 0 ou i 8 g i , l e s socié

tés de panification se sont mul t ip l iées en g r a n d n o m b r e 

d a n s les Gharentes et dans la Vendée , et elles ont pu ven

dre à des pr ix sensiblement infér ieurs aux p r i x o r d i n a i r c s . 

De parei l les organisa t ions peuvent donc prospérer , m a i s il 

faut, pour cela, qu'elles soient hab i l emen t conduites et que 

leurs m e m b r e s facilitent leur tAche. 

P r i x c o m p a r é s du b l é e t du s o n . — La t r ans fo rma

tion du blé e n far ine laisse, comme rés idu , le son, qui est 

employé à l ' a l imenta t ion d u bétai l . Calculé à ra ison de 20 

pour cent d u poids du g r a i n employé , sa product ion repré

sente 20 mill ions de k i l o g r a m m e s e n v i r o n p a r a n . Son pr ix 

t ient, d a n s une cer taine mesure , de celui de la mat ière 

première dont il dérive et de l 'usage auque l il est dest iné. 

11 est bien moins dé terminé que celui du froment et ne 

s e prête pas , en conséquence, à des constatat ions auss i 

précises. La qual i té du son var ie avec les b lés , les procé-
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d é s de m o u t u r e et les soins qui l e u r s o n t d o n n é s . C 'est 

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

p a s l e s f r a i s é l e v é s d e l o n g s t r a n s p o r t s , et d o n t le p r ix e s t 

a s s e z v a r i a b l e d 'un e n d r o i t à u n a u t r e . 

Les c o u r s c o m p a r é s d u b l é et d u s o n m o n t r e n t q u e le 

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

m a i s m o i n s r a p i d e m e n t c e p e n d a n t . Alors q u e , de 1860 à 

1870, il n e r e p r é s e n t a i t q u e Lo p o u r cent de l a v a l e u r d u 

b l é , i l s 'é levai t à ¿¡2 p o u r cen t de 1 8 7 1 à 1880; à 46 p o u r 

c e n t de 1881 à 1890, et i l a a t t e in t en f in ôo p o u r c e n t a p r è s 

i 8 g i . Il ne s era i t p a s i m p o s s i b l e t o u t e f o i s q u e l a c o n c u r 

r e n c e des t o u r t e a u x a l i m e n t a i r e s , - d o n t la p r o d u c t i o n v a e n 

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

s i o n des c o u r s d e ce s d e r n i è r e s a n n é e s . 

Les p r i x c o m p a r é s du b l é et d u s o n s o n t , d u r e s t e , a s s e z 

Var iab le s d a n s l e u r q u o t i t é et d a n s l e u r r a p p o r t . Si g é n é 

r a l e m e n t i l s s e m o d i f i e n t s i m u l t a n é m e n t d a u s l e s e n s d e 

l a h a u s s e o u de l a b a i s s e , i l s p e u v e n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t 

affecter d e s a l l u r e s c o n t r a i r e s . Lo s o n es t r e c h e r c h é et 

a p p r é c i é q u a n d l e s s u b s t a n c e s a l i m e n t a i r e s r i c h e s en m a 

t i ères p r o t é i q u e s s o u t r a res et c h è r e s , i l es t d é p r é c i é d a n s 

le c a s c o n t r a i r e . C 'est en Bresse, n o t a m m e n t , où n o u s a v o n s 

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

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

s a i s o n , d u s a r r a s i n , d e s v c s c e s , d u m a ï s qu i agi t su r son. 

c o u r s . 
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C H A P I T R E VIII 

L e s e i g l e , l ' a v o i n e , l ' o r g e e t le m a i s . 

Blé, seigle, orge et avoine; leur rôle dans la cul
ture. — Le seigle est, c o m m e le b lé , une céréale d ' a u 

tomne et il joue un rôle a n a l o g u e d a n s les assolements . 

Il t ient , en effet, la m ô m e p lace dans les ro ta t ions des 

pays g ran i t iques , des contrées à sols lég-ers, si l iceux, dé 

p o u r v u s de calcaire . La surface qu ' i l occupe pour l ' ensem

ble de no t re pays , surface qui a sér ieusement d i m i n u é 

depuis q u a r a n t e a n s , n ' e s t que de i . 5oo mille hectares en

v i ron , contre 7 mi l l ions d 'hec ta res consacrés au f romen t ; 

mais l ' impor tance relat ive de ces deux cu l tures est fort 

var iable d 'un de nos d é p a r t e m e n t s à l ' au t re . Le seigle , qu i 

ne joue q u ' u n rôle accessoire d a n s les pays à te r res f r an 

ches, convenables au b lé , est la pr inc ipale p lante cult ivée 

de nos dépa r t emen t s du Cent re et de la B r e t a g n e , de 

toutes nos rég ions qui r eposen t su r les format ions géolo

g iques les p lus anc iennes du gdobe t e r res t re . Le dépar t e 

men t de la Creuse , celui qui cult ive le plus de seigle, en 

sème a n n u e l l e m e n t 72.000 hec tares et n ' a que 25 mil le 

hectares de b lé . La s ta t i s t ique relève de mémo, p o u r la 

Hau te -Lo i r e , 67.000 hectares de seigle cont re i5 .ooo seu

lement de b l é ; pour la H a u t e - V i e n n e , 68.400 hectares de 

seigle, et 5o. 000 hectares de blé ; p o u r le Puy-de-Dôme, 68.000 

hectares de seigle, et 55.000 hectares de b lé ; pour le Mor

b ihan , 6g.000 hec tares de seigle et 4o.ooo hectares de 

blé , e tc . 

En dehors de la F r a n c e , l ' impor tance relat ive des cu l 

tures du blé et du seigle est auss i t rès var iab le . La ra ison 
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s'en t rouve dans le t e r ra in et peut-être aussi dans le cli

m a t . C'est la céréale des sables qui s 'é tendent en g r a n d s 

espaces dans diverses par t ies de l 'Europe sep ten t r iona le . 

L 'Au t r i che et la Belg ique cult ivent au t an t de seigle que 

de b lé ; la Russ ie , près de deux fois p l u s ; la Hol lande, 

t rois fois p l u s ; le D a n e m a r k et la Suède, cinq à six fois 

p lus . 

P a r t o u t où domine la cul ture du seigle sur celle du blé , 

son g r a in est util isé en g r a n d e par t ie à la nou r r i t u r e de 

l ' h o m m e . C'est alors le pa in qui en provient qui fo rme la 

base d u r é g i m e d e s popula t ions ouvrières ,quelquefois même 

des popula t ions u r b a i n e s , comme en diverses rég ions de 

l 'Al lemagne . Ce pa in est d 'a i l leurs nour r i s san t , sa in et 

s avou reux ; il conserve assez long temps sa fraîcheur et 

présente , à ce point de vue , des différences avec celui du 

blé qui le font rechercher dans les mi l i eux isolés, où l 'on 

ne peut faire cuire qu 'à des interval les de t emps assez 

éloignés. 

Le seigle est donc u n e céréale a l imenta i re pour l ' homme, 

et la seule céréale qu i méri te v ra iment ce n o m à côté du 

blé . Ce n'est cependan t pas exclusivement , comme le blé, 

u n e plante dont le produi t est destiné à la panification ; on 

en use auss i , et d a n s de fortes propor t ions , pour l ' a l imenta

tion du bétail et pour certains usages industr ie ls comme 

la dist i l lat ion. Ses débouchés sont ainsi mul t ip les . 

L 'o rge est généra lement , chez n o u s , u n e céréale de 

p r in t emps . Sa cul ture se maint ient difficilement m a l g r é 

les r ecommanda t ions dont elle a été p lus ieurs fois l 'objet 

d ' agronomes autor i sés . La farine qu 'on obtient de la m o u 

ture de son g r a i n peut , à la r i g u e u r , entrer dans la fabri

cation du pa in , m a i s , au contra i re de celle du seigle, elle 

lui c o m m u n i q u e u n e dure té et u n e sécheresse qui en 

l imitent l 'emploi à de très faibles quant i tés . On utilise 

l 'orge de préférence à l 'a l imentat ion du bétail et à la 
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fabricat ion de la b ière . C'est donc u n e p lan te industr ie l le 

en môme temps que four ragère , et accessoirement seule

men t a l imen ta i re pour l ' h o m m e . D a n s le mid i , l 'orge 

remplace l 'avoine dans la r a t ion du cheval . 

En Ffanee , l 'orge est su r tou t u n e cu l tu re d u nord et, 

plus spécia lement ,de l a N o r m a n d i e et des p la ines de l 'An

jou , du Maine , do la Vendée et du Poi tou. Les dépar te 

m e n t s qui lui consacrent les plus g r a n d e s surfaces sont , 

pa r o rdre d ' impor tance : la Mayenne , 4 7 - ° o u h e c t a r e s ; 

ITlle-et-Vilaine, 4 ° ' ° o o hec t a re s ; la Manche , 39.000 hecta

r e s ; la Sa r the , 37 .000 hec ta res ; la M a r n e , 31.000 hectares . 

A l ' é t r anger , la Russ ie , l 'A l l emagne , l 'Aut r iche et la 

H o n g r i e sont les p r inc ipaux pays p roduc teurs . 

P e n d a n t que le seigle et l 'orge pe rden t du te r ra in chez 

nous , l ' avoine , qui est not re céréale de p r i n t e m p s par 

excellence, ne cesse d 'en g a c n e r . D a n s tous nos pays à 

asso lement t r iennal du no rd , elle occupe u n e place égale 

à celle du blé et quelquefois m ê m e supér ieure , car, en 

dehors de son rôle dans les ro ta t ions o rd ina i res , elle se 

t rouve aussi , dans la p lupa r t des cas , sur les défrichements 

de l uze rne . D a n s les dépar lements d 'Eure-et-Loir , de 

Seine-et -Marne et de Seine-et-Oise l 'avoine occupe des sur

faces plus cons idérables que le b l é ; ces deux céréales se 

pa r t agen t le terrain p a r port ions à peu près égales dans 

l 'Aisne, la S o m m e , le Pas-de-Cala is , la Meuse . 

L 'avoine est à peu près exclusivement consacrée à la 

n o u r r i t u r e du cheval . 

Nous cult ivons de p lus en plus l ' avoine ; le R o y a u m e -

U n i a une préférence encore plus m a r q u é e pour cette cé

réale . Au lieu d 'occuper, comme chez nous , moit ié à peine 

de l a surfac.e consacrée aux céréales d ' a u t o m n e , elle en 

représen te le double . — Son rôle cul tura l semble , d 'après 

la s ta t is t ique, être à peu près le même en Au t r i che , en 

Al l emagne , en Russie et a u x Etals-Uuis que chez nous . 
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Mais e t s a r r a s i n . — L e blé, le s e i g l e , T o r g e et l 'avoine 

ont des caractères c o m m u n s qui pe rmet ten t de les classer 

dans u n e m ê m e catégorie cu l tu ra le . Le ma ï s et le sarra

sin sont, au contra i re , pour les ag r i cu l t eu r s , des plantes 

abso lument dis t inctes des précédentes , qu i n 'on t ^de com

m u n avec elles que la dénomina t ion de cèréa les^qu ' i l est 

d 'usage de leur app l iquer . 

Le maïs appar t ien t , comme nos g r a n d e s céréales, à la 

famille des g r a m i n é e s . Son rôle cu l tu ra l est tout différent. 

C'est, en effet, u n e p lan te dont les pieds espacés exigent 

des sarc lages et des b inages suivis , qui en font une cul

ture sarc lée . Sa place est celle de la j achè re , qu 'el le uti l ise 

au même ti tre et avec les mêmes avan tages que la bet te

rave , d a n s le nord , et la p o m m e de ter re , d a n s le cent re . 

El le a l te rne o rd ina i r emen t avec le blé et forme la base 

d 'un assolement fort intensif, où le sol est complè tement 

occupé p a r des récoltes qu i sont ou peuvent être employées 

à l ' a l imenta t ion de l ' h o m m e . Sous ce r appor t , les pays où 

le maïs se pa r t age les terres a rab les avec le blé sont , 

comme ceux où la p o m m e de terre occupe éga lement la 

moitié du te r ra in cul t ivé , du n o m b r e de ceux que peuvent 

n o u r r i r la popula t ion la p lus dense su r u n e superficie 

donnée. 

Le ma ï s a été tout d ' abord une plante a l imenta i re pour 

l ' homme. C'est une ressource , que les popula t ions du 

sud-ouest ainsi que celles du J u r a et de l 'Ain n 'on t pas 

encore a b a n d o n n é e . Mais on le cultive de plus en p lus , 

comme p lan te a l imen ta i re pour le bétai l , et que lque peu 

comme p lan te indust r ie l le , pour la dist i l lat ion ou l ' a m i -
donner ie , les maïs é t r a n g e r s sur tou t étant réservés à ces 

dernières des t ina t ions . 

11 faut au maïs des terres fertiles et u n e assez gra-ndf 

somme de chaleur puur qu ' i l puisse m û r i r ses épis avan t 

les gelées de l 'h iver . On le t rouve donc d a n s les plaine» 
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profondes ,e t seulement sous un c l imat re la t ivement chaud . 
Ses d e u x p r inc ipaux centres de p roduc t ion sont chez nous , 
d ' u n e pa r t , le bass in de la Gi ronde , et, d 'autre pa r t , la 
B r e s s e d a n s l 'est. Les dépa r t emen t s où il occupe la plus 
g r a n d e superficie sont ceux des Basses-Pyrénées (72.000 
hec t a r e s ) , des Landes (70.000 hectares) , de la Hau te -Ga
r o n n e (55.000 hectares) , du Lot -e t -Garonne (44 -ooo hecta
r e s ) , de la D o r d o g n e (07.000 hectares) , du Gers (36.5oo 
hec t a r e s ) , du Ta rn -e t -Garonne (¿0.000 hectares) . Si les 
d é p a r t e m e n t s à ma ï s du g roupe de l 'Est ne v iennent que 
b ien a p r è s : Saône-e t -Loireavec 25.000 hectares , l 'Ain avec 
17 .000 hectares, le J u r a avec 1 1 . 0 0 0 hectares , c'est que le 
m a ï s n ' y est cultivé que su r des par t ies l imitées, voisines 
du res te les unes des au t res . D a ns quaran te -c inq de nos 
dépa r t em en t s , appa r t enan t tous à la par t ie septentr ionale 
ou cent ra le de la F rance , la cu l tu re du ma ï s est abso lument 
i n c o n n u e . 

L e m a ï s est ex igeant . Aussi les systèmes de cu l tu re 
d a n s lesquels il joue un rôle i m p o r t a n t sont-ils des systè
m e s de cul ture réel lement in tensifs . Déjà, à la fin du siè
cle dernier , A r t h u r Y o u n g en avai t fait la r e m a r q u e . La 
l igne supér ieure de la cul ture du m a ï s sépara i t , disait-il , la 
m a u v a i s e cu l tu re du centre de la bonne cul ture du m i d i ; 
il en est encore a i n s i . 

Les p r inc ipaux pays p roduc teu r s de ma ï s à l ' é t ranger 
sont tout d'abord" les E ta t s -Uni s , q u r l u i consacrent une 
sur face sensiblement double de celle qu 'occupe chez eux 
le blé, ma i s une surface bien dél imitée, comprise sur tou t 
d a n s les Eta t s du Sud, pu i s , en E u r o p e , la Hongr ie , l ' I ta
lie et la R o u m a n i e . 

Le sar ras in n ' appar t i en t pas à la famille des g raminées ; 
c'est u n e polygonée; il se plaît à peu près dans les mêmes 
lor ra ins que le seigle. C'est éga lemen t u n e plante des ter-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r a in s pauvres , des sys tèmes de cul ture extensifs, il réussi t 

pa r t i cu l iè rement bien su r défr ichement . Sous des c l imats 

favorables , il const i tue , en outre l 'é lément d 'une cu l tu re 

dérobée , de la moisson a u x premières gelées de l 'hiver . 

Son g ra in entre pour une pa r t impor tan te encore en 

Bre t agne , dans le r é g i m e des h a b i t a n t s ; il est recherché 

p o u r l ' a l imenta t ion du bétai l , des porcs et des a n i m a u x 

de basse-cour plus spécia lement . C'est même a u x cu l tures 

s imul tanées du ma ï s et d u sa r ras in qu 'on a cru pouvoir 

a t t r ibuer la délicatesse de la volaille grasse de la Bresse . 

Le sar ras in occupe de g r a n d e s surfaces en Bre t agne , 

dans le Cotent in, su r tou t l e pla teau centra l , dans le Mor-

van , la Sologne et la Bresse. On le re t rouve , su r d'assez 

g randes é tendues , en A l l emagne , en Aut r iche et en 

Russie . 

Rendements et prix. — Les r endemen t s moyens de 

nos diverses céréales var ien t beaucoup en vo lume , ma i s 

cela, en ra ison sur tou t des différences de poids spécifique 

qu'elles présentent entre elles. l i sse r approchen t dans d 'as 

sez étroites l imites a u contra i re quand on emploie la b a s 

cule pour les apprécier , et ils oscillent de 10 à 1 1 q u i n t a u x 

et demi en moyenne pa r hectare p o u r chacune d 'el les. On 
note d 'a i l leurs des écarts considérables d 'une rég ion à 

l ' au t re e t d ' u n e a n n é e à l ' au t r e .Le seigle est peut-être celle 

dont les var ia t ions de p rodu i ton t le moins d 'ampl i tude parce 

que , sauf exception, on ne le cultive pas sur les sols ferti

les, et les grosses récoltes sont assez ra res . L 'orge et 

l 'avoine, a u cont ra i re , comportent des écarts p lus m a r 

qués que le froment . D a n s les pays à ma ï s , sa product ion 

moyenne dépasse o rd ina i rement un peu celle du blé dans 

les mômes condi t ions . Le sa r ras in est exceptionnellement, 

a léa toi re , su r tou t en récolte dérobée. 

Lest p r ix des céréales au t res que le blé n 'on t pas la 

-9. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m ê m e précision. Ils sont plus Incertains fante d 'un m a r c h é 

aussi é tendu, et de quali tés comparab les . 11 y a encore 

des analogies non discutables en t re les seigles de diverses 

provenances , il n 'en est p lus de m ê m e pour les orges et 

les avoines. Les t ab leaux du minis tè re de l ' ag r icu l tu re , 

qu 'on peut p rendre pour gu ide en la mat iè re , m o n t r e n t 

qu ' i l y a dans leurs cours respectifs u n certain équi l ibre 

qui ne se modifie pas sensiblement , d 'une période à u n e 

au t r e . D 'une façon généra le , l e s pr ix du seigle, de l 'orge, 

de l 'avoine, du sar ras in et du maïs ont varié dans le même 

sens et dans la môme propor t ion que ceux du blé, et ils 

res tent tous assez voisins, ne s 'é loignant guère des deux 

tiers de ceux du f roment . Toutefois le paral lé l isme entre 

les pr ix des céréales secondaires et celui du blé n 'es t pas 

également constant pour chaque espèce. L a valeur de l 'a

voine manifes te , en part icul ier , u n e indépendence assez 

g r a n d e des a u t r e s ; c'est que c'est une céréale de p r i n t emps , 

dont la récolte n 'est pas influencée par des circonstances 

semblables , et que sa destination est toute spéciale. On a 

vu parfois l 'avoine a t te indre et dépasser m ê m e l e cours du 

blé, comme de i8g3 à i8gó , elle descend ra rement au-des

sous du pr ix du seigle. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r d u s e i g l e , de l ' a v o i n e , d e 

l ' o r g e e t du m a ï s . — Le commerce extér ieur des céréa

les au t res que le blé ne peut être nég l i gé . Son impor

tance varie d a n s de g randes l imites , comme d 'a i l leurs 

pour tous les p rodu i t s du so l , su ivant les quant i tés que 

donnent nos récoltes. Abst rac t ion faite de ses oscil lat ions 

accidentelles, on peut dire que nous sommes plutôt expor

ta teurs qu ' impor t a t eu r s de seigle. Nos impor ta t ions d 'orge 

dépassent en moyenne nos expor ta t ions d 'un mill ion et 

demi à deux mil l ions do q u i n t a u x mé t r iques , et celles 

d avoine de deux à t rois mil l ions de q u i n t a u x , r eprésen tan t 
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un sixième environ de notre product ion na t iona le pour 

l 'orge, et u n quinz ième pour l 'avoine. 

J u s q u ' e n 1880, nos impor ta t ions de ma ï s se sont ma in 

tenues d a n s d'assez faibles l imites , mais elles ont pris , à 

par t i r de ce m o m e n t , un développement c ro i ssan t , pour 

ar r iver à dépasser six mil l ions de q u i n t a u x mét r iques en 

1890. Les maïs , impor tés su r tou t àMarse i l l e , servaient p r in 

cipalement de mat iè re première h de g r a n d e s distil leries 

de g r a i n et, accessoirement , de substance a l imenta i re pour 

l ' engra i ssement du porc qui avait p r i s u n g r a n d dévelop

pement dans le dépar t emen t des Bouches-du-Rhône . De

vant les plaintes des dis t i l la teurs du nord , qui voyaient 

dans les alcools de ma ï s une concur rence a u x alcools de 

bet teraves et de mélasses , une loi en date du 8 jui l let 1890, 

qui n ' a été votée qu ' ap rè s de t rès vifs débats , a établi u n 

droit de 3 fr. pa r qu in ta l mé t r ique sur les maïs de prove

nance é t r angè re . L ' impor ta t ion est descendue l ' année sui

vante à f>2g mil le q u i n t a u x seulement , mais elle a repr is 

immédia temen t son mouvement ascensionnel , si bien 

qu'elle a at teint près de 6 mil l ions de q u i n t a u x en 1898, 

0 .210 mille en 189g. 

L 'avoine, le seigle et l 'orge, qui étaient admis autrefois 

en francliise à l ' impor ta t ion , ont été f rappés, d 'abord par 

la loi du 8 m a r s i 8 8 5 , de droits de 1 fr. 5o pa r cent kilo

g r a m m e s , droi ts qu i ont été portés par les lois successives 

des 3o m a r s 1 8 3 7 , 16 avri l 1889 et 1 1 j anv ie r 1892, à 3 fr. 

pa r 100 k i logr . de g r a in et 5 fr. pa r 100 k i logr . de. far ine. 
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C H A P I T R E IX 

L a p o m m e de t e r r e , l e s l é g u m i n e u s e s a l i m e n t a i r e s . 

Origine et développement de la culture de la 
p o m m e de terre. — L a p o m m e de terre est une des r a 

res plantes dont l ' ag r icu l tu re s'est enr ichie depuis le dix-

hu i t i ème siècle. Sa vulgar isa t ion ne date que du règ-ne de 

Louis XIV. C'est aux efforts et à la persévérance de l'il

lus t re Pa rmen t i e r , dont elle a immor ta l i sé le nom, qu 'el le 

doit d 'avoir t r i omphé de l ' indifférence généra le et des 

prévent ions qu i existaient contre elle. On n 'en voulait à 

aucun pr ix , on se défiait des r ecommanda t ions dont elle 

était l 'objet. Ce n 'es t qu ' à force de pat ience et d ' insis tance, 

en recouran t à des subter fuges , en spéculant sur l 'at

t rai t du fruit défendu, en i nvoquan t la faveur du roi , 

qu 'on parv in t à fixer l ' a t tent ion su r sa product ion . Au 

m o m e n t de la Révolut ion française, la p o m m e de terre ne 

const i tuai t pour l ' a l imenta t ion q u ' u n e ressource ins ign i 

fiante. A r t h u r Y o u n g , cet observateur si perspicace, qui 

parcourai t a lors notre pavs en a g r o n o m e désireux de 

s ' ins t ru i re , A. Y o u n g nous a p p r e n d , dans ses mémoi res , 

que les qua t re -v ingt -d ix-neuf centièmes de la popula t ion 

n 'en profitaient p a s . 

Depuis cent a n s , les choses ont b ien changé : la p o m m e 

de terre a pr is u n e place de p lus en p lus considérable dans 

nos cu l tures . Son extension a été un des faits les plus im

por tan t s et les p lus h e u r e u x de ce siècle, et p o u r l ' ag r i 

cul ture et pour la société tout ent ière. 

Au point de vue agricole, la p o m m e de terre a p r é p a r é , 

avec les fourrag'es annue l s et les plantes racines de toutes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



espèces, l ' avènement de la cu l tu re a l terne , dont la formule 

cor respond à l 'expression la p lus élevée de l ' industr ie r u 

ra le . A v a n t elle, la jachère règ-nait s u r u n e moit ié ou u n 

t iers de nos terres arables , su ivant les pays . Le blé reve

na i t su r le m ê m e sol de deux en deux ans ou de trois en 

trois a n s , suivi d a n s ce dernier cas d 'une avoine, et le ter

r a in qu i n 'étai t pas occupé par une céréale ne produisait, 

r i en . La p o m m e do terre est venue p r end re u n e par t ie de la 

place qu i restai t ainsi l ibre , sans r édu i re l 'é tendue con

sacrée a u x plantes an té r i eu rement cultivées, et a u g m e n 

t an t d ' au tan t p lus la surface product ive . 

L 'adopt ion de la p o m m e de terre a p u favoriser les 

défr ichements, ma i s elle ne les a pas nécessités; e l l en ' apas 

a m e n é de c h a n g e m e n t s dans l 'ancienne dis t r ibut ion des 

cu l tu res . D ' u n a u t r e côté elle n ' a pas obl igé à accroî t re les 

ressources en ma in -d 'œuvre . Sous le r ég ime de la cul ture 

exclusive des céréales, la populat ion des campagnes , sur

chargée de t r a v a u x a u x époques des semail les et de la 

moisson, restai t p lus ou moins inoccupée le reste de l 'an

née. Ce sont précisément ces moments de chômage forcé 

que la p o m m e de terre a util isés. 

Si intéressante qu 'a i t été pour l ' agr icul ture l ' in t roduc

tion de la p o m m e de te r re , son rôle n ' a pas été moins utile 

pour le pays en généra l . Elle se prête aux dest inat ions les 

p lus variées ; c'est à la fois une plante industr iel le , u n e 

p lante four ragère et u n e plante a l imenta i re pour l ' homme. 

Les féculeries en extraient la mat ière amylacée; les dist i l 

leries, si fréquentes en Al lemagne , en re t i rent de l 'alcool; 

ses tubercules sont employés en g rande quant i té à l 'ali

menta t ion du bé ta i l . Mais ce ne sont là , pour la p o m m e 

de ter re , que des usages secondaires ; c'est, avan t tout , une 

plante dont les produi ts sont destinés à cont r ibuer à la 

nou r r i t u r e de l ' homme. La p o m m e de terre intervient dans 

le r ég ime des popula t ions aux t i tres des p lus variés ; c'est 
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elle qui forme la base de la ra t ion nos pauvres hab i tan t s 

de cer taines régions déshéritées ; c'est elle qu i para î t sur 

toutes les tables où elle est u n a n i m e m e n t app réc i ée ; c'est 

elle encore qui fuurnit , comme p r i m e u r , u n de nos mets 

les plus recherchés . 

Ce qui ajoute au rôle économique d e l à p o m m e de ter re , 

c'est que, de toutes nos p lantes cult ivées, c'est peut-être 

celle qui donne, à surface égale , la plus g r a n d e quant i té 

de substances a l imenta i res . Dans les t emps de disette, c'est 

une ressource précieuse 'sur laquelle se rejet tent les ha 

b i tan ts de nombreuses contrées qui se t rouvera ien t sans 

elle a u x prises avec les plus dures difficultés. El le con

t r ibue donc , dans u n e l a r g e m e s u r e , à d iminue r dans les 

campagnes les crises de céréales. 

Pa rmen t i e r avait entrevu tous les avantages de la 

p o m m e de te r re . Aussi son en thous ia sme pour sa p ropaga 

tion s 'explique-t-i l . « Quelle p lante , écrivait-il , en 178g, 

dans son Traité sur la culture et les usages de la pom

me de terre, après les g r a i n s de p remiè re nécessité, a 

plus de droi t à nos h o m m a g e s et à nos soins , que celle 

qui prospère dans les deux cont inents , u n e plante 

don t le produi t est le p lus fécond, le moins incer ta in , et 

su r lequel on dirai t que la m a i n bienfaitr ice d u Créa teur 

a r é p a n d u tout ce qu' i l est possible de désirer pour faire 

t rouver l ' abondance et l 'économie au sein m ê m e de la 

cherté et de la s tér i l i té ; une plante enfin dont on ne sau 

rai t t rop étendre la cu l ture , à laquelle le royaume devra 

l ' inappréciable avan tage de ne plus éprouver ces disettes 

affreuses qui l 'ont t rop affligé. » 

Si précieuse que soit la p o m m e de te r re , il ne faut ce

pendan t pas en exagérer les mér i tes . Déjà nous avons 

r e m a r q u é que, tout en cons t i tuant , à la r i g u e u r , u n ali

men t complet , le pa in de f roment est re la t ivement t rop 

pauvre en mat iè re azotée. Cette mat ière ent re pour 1 2 . 5 o 
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à i 3 pour cent dans le blé , mais la far ine, moins r iche 

sous ce rappor t que le son, n ' en contient que J I env i ron 

(le son en renferme i4 à i 5 ) , et le pa in , qui n 'es t que de la 

farine addi t ionnée d 'eau soumise à un t ra i t ement spécial , 

7.5 à 8 seulement . La p o m m e de te r re reste bien au -des 

sous encore . Des mul t ip les analyses qui en ont été faites, 

son dosage moyen en mat i è res azotées no ressort qu ' à 

deux p o u r cent. En adme t t an t que la va leur nu t r i t ive des 

divers a l iments soit proport ionnel le à leur r ichesse en 

subs tances azotées, celle de la p o m m e ter re serait 

trois fois et demie à qua t re fois mo ind re que celle du 

p a i n ; il faudrai t en m a n g e r trois fois et demie à q u a 

tre fois p lus pour en obtenir les mémos effets u t i les . E t 

de fait, c'est à peu près ce qu'on observe en p ra t ique . 

La p o m m e de te r re consti tue u n auxi l ia i re fort ut i le d a n s 

l 'a l imentat ion de l ' homme, elle ne suffit pas pour l 'as-

s u r e r . 

La p o m m e de terre est une p lante robuste qui s 'accom

mode des t e r ra ins médiocres et des c l imats les p lus r u d e s . 

Elle a cependant des ennemis que F a r m e n t i e r ne pouvait 

prévoir et qui ont compromis un momen t son essor. C'est 

n o t a m m e n t u n c h a m p i g n o n que de Bary a décrit dans ses 

moindres détails sous le n o m de peronospora infestans. 

Son invasion a pr is , de 1840 à 1800, eu I r l ande , les p ro 

port ions d 'une véri table ca lamité ; elle a causé beaucoup de 

mal aussi en F r a n c e . Heureusement on a t rouvé dans les 

aspersions au sulfate de cuivre le moyen d'en ar rê ter les 

dégâ t s . P lus r écemment , vers 1877 , sous l ' influence des ra

vages exerces en Amér ique par u n coléoptère par t icul ier , le 

doryphoradecemlineata,ou. doryphora d u Colorado, des 

craintes t rès vives se sont manifestées chez nous . Le légis

la teur a cru devoir in tervenir pour préveni r des désastres 

poss ib les ; les lois des i 5 jui l le t 1878 et 2 août 187g ont. 

prescri t tout u n ensemble de m e s u r e s destinées à met t re , 
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le cas échéant , nos cul tures à l 'abr i de ses a t t aques , ma i s 
on a été qu i t te p o u r la peu r . 

L a p o m m e de te r re enfin a u n e végétat ion v igoureuse , 
m a i s ses tubercu les se conservent difficilement. Malgré 
tout , quelles que soient les imperfect ions qu ' on puisse lui 
opposer , c'est u n e cul ture v ra imen t r e m a r q u a b l e . Sa géné 
ra l isa t ion a a u g m e n t é les bénéfices des cul t ivateurs sans 
en t r a îne r , de leur par t , de notables dépenses . Dans de pa
reil les condi t ions elle devait bien vite se généra l iser , et 
c'est ce qui est a r r ivé . El le n ' a cessé, depuis son in t ro
duct ion chez nous , de g-ag-ner du t e r r a i n . De 3o.ooo à 
4o.ooo hectares qu'el le occupait a u commencemen t du siè
cle, elle s'est é tendue , d ' après les enquêtes officielles du 
minis tè re de l ' ag r icu l tu re , a p lus de goo.ooo hectares en 
ι81ίθ, de 1.200 mille hectares en 1 8 6 2 , de i .3oo mille hec
ta res en 1882 , à 1 .^74 mil le hectares en 180,2. La s tat is t i 
que annuel le de 1897 évalue la superficie qu'el le occupe 
;ï 1 .548.464 hectares . La bet terave à sucre , dont l 'or igine 
en g r a n d e cul ture remonte à 1 8 1 0 seulement , il est vra i , 
ne comporte encore que 270.000 hectares , cinq fois moins 
d 'espace, et l 'on sai t quel est l ' intérêt q u e lui por tent les 
ag r i cu l t eu r s du nord . 

D i s t r i b u t i o n de l a c u l t u r e , r e n d e m e n t s . — L a s u r 
face consacrée à la cu l tu re de la p o m m e de terre r epré 
sente 3 p o u r cent de la superficie totale d u terr i toire a g r i 
cole de la F r a n c e , 5.72 pour cent de celle des terres la
bourab le s . Sans être pa r tou t ident iques , ces propor t ions 
présentent beaucoup moins de va r i a t ions ,d 'un dépar tement 
à l ' au t r e , que celles qui se r appor ten t au blé. On fait p lus 
ou moins de p o m m e s de t e r re , su ivan t les mi l ieux , ma i s 
on en fait par tou t . Il n 'y a pas , en ce qui la concerne, à 
d i s t inguer , comme pour les g r a n d e s céréales, ent re les 
rég ions de plaine et celles de m o n t a g n e , ent re les terrains 
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de format ions anciennes et ceux de formations p lus récen

tes. Il semble m ê m e que les difficultés qu i s 'opposent à l 'ex

tension de la cu l tu re du blé aient r e c o m m a n d é la p o m m e 

de te r re . S'il y a des différences entre différents mi l ieux , 

elles s 'expl iquent , moins p a r des condi t ions défavorables 

à sa p roduc t ion , que pa r la préférence accordée, comme 

plante a l t e rnan t avec les céréales, soit à la bet terave à sucre , 

ou a u x rac ines fou r ragè res , a insi que cela se passe dans 

le n o r d ; soit a u x he rbages , comme dans la N o r m a n d i e ; 

soit à la v igne comm e su r le l i t toral médi te r ranéen . E n 

tête des dépar tements producteurs se place Saône-et-Loire 

avec 5 i . o o o hec ta res ; v iennent ensuite la Dordogne , avec, 

45.ooo hec tares , la Sa r the , avec 43.000 hectares , le Puy-

de,-I)ôme, la Charen te et l 'Ardèche, avec 38.000 hectares , 

la Loire , les Vosges , la Charente-Infér ieure , avec 35.000 

hectares , l 'Avevron , la Charente-Infér ieure et Maine-et-

Loire, avec 34.ooo hectares , le T a r n et la Haute-Vienne 

avec 3 i . o o o ou 3a.000 hec ta res . Dans leur nombre , il en 

est p lus ieurs qui ne produisent que t rès peu de blé. 

Les r e n d e m e n t s diffèrent, plus élevés en généra l dans la 

région d u n o r d où les terres sont mei l leures , et les procé

dés de, cu l ture p lus perfectionnés, q u e dans le centre ou le 

mid i , mo ins avancés , mais ils sont fort var iables par tou t . 

Ils seraient , d 'après la s ta t is t ique, de 25 à 3o qu in taux pour 

les dépar tements qui obt iennent les rendements les p lus 

faibles, à i4o ou i5o qu in t aux pour ceux qui obt iennent les 

r e n d e m e n t s m a x i m a . La moyenne constatée par la s ta t is

t ique du minis tè re de l ' agr icu l tu re n ' a été, pour la période 

1888-1897 , 1 u e de 7^ qu in taux 70 par hectare , ce qui a 

donné u n e product ion totale moyenne de n 8 mil l ions de 

q u i n t a u x . L ' année la p lus product ive, celle de 1892, a 

p rodu i t 1 3 5 mi l l ions de q u i n t a u x ; la p lus faible, celle de 

1888, a donné seulement 108 millions de q u i n t a u x . 

S ' adap tan t a u x condit ions de cul ture les p lus différen» 
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tes, s ' accommodant de la cu l tu re in tens ive comme de la 
cu l ture extensive, la p o m m e de te r re , comporte des r e n 
dements qui var ient d a n s de t rès g r a n d e s l imites . On n ' en 
j u g e que très impar fa i t ement pa r les indicat ions de la s ta
t is t ique. D 'une ferme à l ' au t re on constate souvent, p o u r 
la p o m m e de terre encore p lus que pour le b lé , des récoltes 
très différentes. La maladie ne laisse parfois presque 
rien ; si tout réussi t , si les c i rconstances c l imalér iques sont 
favorables , la récolte peut s'élever à u n chiffre très fort. 

L a moyenne n 'es t pas moins év idemment faible, t rop 
faible m ê m e . Avec des méthodes de cu l tu re rat ionnel les 
en choisissant rie bonnes var ié tés , beaucoup de cult iva
teurs , su ivant les indicat ions q u ' a su r tou t cont r ibué à 
préciser M. Aimé G i r a r d , a r r iven t à des rendements 
moyens de 3o.ooo et 35.ooo k i l o g r a m m e s ; que lques -uns 
ont même dépassé 4o .ooo k i l o g r a m m e s certaines a n n é e s . 
Sans pré tendre que de pare i l s résu l ta t s peuvent être obte
nus pa r tou t , on peut dire qu ' i l n 'y a g u è r e do s i tuat ion 
où de sér ieux p rogrès ne doivent être réal isés . 

La p o m m e de terre ,e t c'est une des par t icular i tés c a r a c 
tér is t iques de sa cu l ture , est une des p lan tes qui exigent , 
tant d 'une man iè re absolue que re la t ivement à sa p ro 
duction, la plus forte quant i té de semences . On ne peut 
guè re es t imer le poids de tubercu les nécessaire à la p lan
tation d 'un hectare à moins de i 3 à I/J. qu in t aux . S u r nos 
r endement s moyens annue l s de 80 mill ions de qu in t aux , 
il faut donc en me t t r e de côté, à la récolte, 20 mi l l ions , 
un quar t environ, pour a s su re r les réensemencements de 
la campagne suivante .C'es t donc 60 mil l ions do q u i n t a u x 
qui restent disponibles . 

Semences déduites éga lement , nos récoltes moyennes 
de blé var ient , c o m m e nous l 'avons vu, au tour de 70 mi l 
lions de q u i n t a u x . Sans a t te indre un poids aussi élevé, 
not re product ion de pommes de terre en approche cepen-
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d a n t . Tout en tenant eompte desa moindre valeur a l imen

t a i r e , c e s e r a i t n ë a n m o i n s u n supp lément devivres d 'un cin-

q u i è m e e n v i r o n qu'el le m e t t r a i t à la disposit ion de la popu

la t ion si elle était exc lus ivement réservée à la consomma

t ion h u m a i n e . 

Maison sait que le hétai l en utilise u n e forte propor t ion , 

s a n s que la quoti té ait pu en être dé terminée , et on est 

rédui t , en ce qui concerne ses divers modes d 'ut i l isat ion, à 

d e simples conjectures . 

P o m m e s de t e r r e e t f é c u l e r i e . — S'il était difficile 

de disting-uer, dans la s ta t is t ique de la p o m m e de ter re , la 

p a r t qui entre dans le r ég ime de l ' h o m m e de celle qui est 

affectée aux a n i m a u x , il semblai t mo ins compliqué de 

noter isolément l ' é tendue et la product ion des surfaces 

destinées à des emplois indus t r i e l s . L 'admin is t ra t ion l'a 

essayé, mais elle reconnaî t que les réponses qu'el le a reçues 

sont insuffisantes. Que lques dépa r t emen t s ont cru pouvoir 

donner des chiffres détail lés, les au t res n 'on t établi au

cune subdivis ion . Il est donc impossible , d 'après les indi 

cations des enquêtes agr icoles , de se faire une idée exacte 

du développement de la c u l t u r e de la pomme d é t e r r e in

dustrielle. 

Sans s 'appuyer su r des données précises, on peut dire 

cependant que la cu l tu re de la p o m m e de terre de distille

r ie , si p rospère en Al lemagne , où elle fournit les trois 

quar ts de l'alcool produi t , c 'est-à-dire trois mdl ions d 'hec

tolitres su r q u a t r e , n 'es t q u ' u n e exception chez nous . Nous 

n 'en re t i rons pas v ra i semblab lemen t plus de quelques 

milliers d 'hec to l i t r es .Les espérances qu 'avaient fait naî t re 

dans cet o rdre d'idées les expériences de M. Aimé Girard 

ne se sont pas réal isées, la distil lation de la pomme de terre 

n'a pas pris jusqu ' i c i de développement. 

D a n s p l u s i e u r s régions , au contraire , la féculerie compte 
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parmi les indust r ies agr icoles les p lus prospères . Su ivan t 

la s tat is t ique officielle, q u i n e donne pas ses rense igne

m e n t s pour comple ts , les p o m m e s de t e r re spécialement 

cultivées pour la féculerie, et comptées isolément , l 'ont 

été, en 1 8 9 2 , sur 4 6 mille hectares . C'est dans les Vosges 

qu'el les occuperaient le p lus de place, 8 . 2 3 i hec t a re s ; on 

en a p lan té , pour cette m ê m e dest inat ion, 6 . 2 3 4 hectares 

dans Seine-et-Oise, 4 . Q 5 ( J hectares d a n s l 'Oise et 4 - 2 4 8 

hectares dans Saône-et-Loire , tous dépar lements où l ' in

dust r ie féculiôrc est re la t ivement impor t an te . Les pr ix 

d 'achat à la propr ié té seraient de 3 fr . environ pa r cent 

k i l o g r a m m e s . P e n d a n t que les variétés ord ina i res ne r en 

dent que i 4 pour cent de fécule, les variétés sélectionnées 

et amél iorées , comme la Richter ' s Impera to r , en cont ien

nen t j u s q u ' à 1 8 et 2 0 p o u r cent. 

Depuis p lus ieurs années la p o m m e de te r re de féculerie 

se vend assez r égu l i è remen t a u t aux de 3 fr. p a r 100 ki lo

g r a m m e s . Le k i l o g r a m m e de fécule revient donc à l ' in

dust r ie l sous forme de mat iè re p remiè re à o fr. 1 8 ou 

o fr. 2 0 selon la r ichesse des é léments qu' i l met en oeuvre. 

Quan t au p rodui t fabr iqué , le p r ix en a var ié , depuis u n e 

douzaine d 'années , de 4 4 à 2 4 fr. p a r cent k i l o g r a m m e s . 

Sauf une petite quan t i t é destinée au collage du papier , 

à la p répara t ion des apprê t s , à la fabrication de la poudre 

de r i z , l a féculerie n ' a d ' au t re débouché que la glucoserie 

dont les p rodu i t s sont ut i l isés en ma jeu re par t ie par la 

b rasser ie , en p ropor t ion impor t an t e encore pour l ' indus

trie des l iqueurs , la confiserie, etc. 

Le commerce ex té r ieur des pommes de terre est négl i

g e a b l e ; j u s q u ' e n 1 8 9 2 nous avons impor té des quan 

tités de fécule assez élevées d 'A l l emagne et de Ho l l ande . 

Le nouveau ta r i f de d o u a n e , qu i a relevé les droits perçus 

à la frontière de 8 à 1 2 fr. p a r 1 0 0 k i l o g r a m m e s , a pres 

que complè tement s u p p r i m é les envois de l ' é t ranger , ma i s 
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aux expédi t ions de fécules se sont subst i tuées alors des 

expéditions de ma ï s destinées à la fabricat ion d e l ' a m i d i n e 

qui est Yenue concur rencer les fécules de gàucoserie. Le 

maïs ne paie en effet que 3 fr . de droit de douane p a r 

ioo k i l og . , et comme son rendemen t en a m i d i n e ( n o m que 

l 'on donne à l ' amidon qu 'on en retire) est de 5o pour cent 

environ, cette amid ine ne suppor te en réalité que 6 fr . de 

charge fiscale à la frontière, q u a n d les fécules sont taxées 

à 1 2 fr. Il y a doue eu , pendant u n certain temps , tout 

avantage à faire venir en F rance des ma ï s é t r ange r s en 

vue de l 'extract ion de l ' amidine plutôt que d ' impor te r d i 

rectement des fécules . Une loi du mois d ' avr i l a ré tabl i 

les condit ions d ' u n j u s t e équi l ibre ent re la s i tuat ion faite 

aux cul t iva teurs de p o m m e s de terre et aux impor ta t eu r s 

de maïs en f rappant d ' un droit de 4 fr. les ioo k i log . l'a
midine ver te en t ran t en glucoser ie . 

La pomme de terre à l'étranger. — Hors de France , 

la cul ture de la p o m m e de terre est très r é p a n d u e sur d i 

verses par t ies du g l o b e ; ses l imites cul tura les semblent 

correspondre , d a n s l 'hémisphère boréal , à la l imite des cé

réales au Nord et à. celle des pa lmiers au s u d ; elle n 'oc

cupe que peu de superficie dans l 'hémisphère aus t ra l où 

on ne la r encon t re que sur quelques points du Chili , de la 

Républ ique Argen t ine , de la colonie du Cap et du sud-

est de l 'Aus t ra l ie . C'est, eu Europe , l 'Al lemagne qui lu i 
consacre la p lus g r a n d e étendue de te r ra in , près de trois 

mil l ions d ' h ec t a r e s ; la Russie d 'Europe en cultive p lus de 

deux mi l l ions d ' hec t a re s ; l 'Autr iche-Hongr ie , i . l ioo .ooo 
hec ta res . Elle t ient u n e place re la t ivement impor tan te 

aussi en Belgique et en Hol lande . L ' I r lande n ' en a u r a i t 

p lus , en 1 8 9 6 , que 3oo.ooo hectares au lieu de 35o .ooo 
qu'elle possédait cinq ans aupa ravan t . A u x E t a t s - U n i s , 

où elle a fait au contraire )de g r a n d s progrès depuis 1 8 7 0 , 
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elle 110 dépasse g u è r e encore u n mill ion d 'hec tares . 

F è v e s , h a r i c o t s , p o i s , l e n t i l l e s . — Les p lantes al i 

menta i res , au t res que celles qui font par t ie du g r o u p e des 

céréales et que la p o m m e de te r re , appa r t i ennen t presque 

toutes à la famil le des l é g u m i n e u s e s . Ce sont les fèves les 

har icots , les pois et les lent i l les , pour ne citer que les 

pr incipales . Dans les environs des villes, su r les côtes do 

la Manche , et sur divers poin ts de no t re terr i toi re , la cul

ture mara î chè re e t l a p e t i t e cu l tu re récoltent que lques -unes 

de ces espèces en vert en vue de l ' a l imenta t ion u r b a i n e , 

de l 'exporta t ion en Angle te r re , ou encore de l ' approvi

s ionnement des fabr iques de conserves. La g r a n d e cu l tu re 

en vend o rd ina i rement les produi t s comme légumes s e c s . 

Sous cette dern ière forme, les g ra ines des l égumineu -

ses const i tuent des a l iments r emarquab l e s p a r l e u r r i chesse 

en pr incipes azotés . Ce sont , de tous les p rodui t s d 'or i 

g ine végétale, les plus n o u r r i s s a n t s . Tandis que le blé ne 

contient que 12 .5O à i 3 pour cent de ma t i è re azotée, le 

pain de froment , 7 .0 environ, et la p o m m e de terre a seu-

-lement, les fèves en renferment 2a à 3o pour cen t , les 

har icots , les pois et les lent i l les , 20 à 25 p o u r cent . Auss i 

les g ra ines l égumineuses trouvent-elles u n e place i m p o r 

tan te dans le r ég ime des populat ions pauvres qui ne peu 

vent user que modé rémen t , faute de ressources suffisan-

tes A de produi t s d 'or ig ine an ima le . Les fèves, les pois et 

les har icots sont , pour les hab i t an t s des c a m p a g n e s d u 

midi n o t a m m e n t , u n e véri table v iande végéta le . 

Les mêmes espèces de l égumes secs p résen ten t en t re 

elles des différences très m a r q u é e s ; leurs pr ix va r ien t , en 

conséquence ,dansdegrandes l imites , s u i v a n t l e u r s q u a l i t é s . 

La stat is t ique de 189a donne , pa r dépa r t emen t s , des p r i x 

moyens qu i var ient de i 3 fr. 5o à 3i fr. pa r hectol i t re 

pour les fèves ; de 16 à 38 fr. pour les h a r i c o t s ; de 18 à 
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46 fr . pour les pois, et de i4 fr. 5o à 4o fr. poa r les l e n 

ti l les. Comme le poids do l 'hectolitre e . i t plutôt supér ieur 

qu'Inférieur à celui du fromeut, les pr ix au k i l o g r a m m e 

varient do o fr. 18 à o fr. 4o sur les l ieux de product ion , 

a l lant du simple au double de ceux du blé. Ils semblent , 

du reste, avoir d iminué dans la môme proport ion d e p u i s 

1882 . 

D'après les documents officiels, la cul ture des légumes 

secs serait en décroissance pour toutes les espèces, excepté 

pour les har icots , m a l g r é les qual i tés qu ' i ls présentent, au 

point de vue de l 'a l imentat ion. On les abandonnera i t p o u r 

la viande. De 331.000 hectares en 1882, la surface qu ' i ls 

occupent serait descendue à 3 i4-6oo hectares en i8g2 ,don t 

i54.ooo en fèves, 106.000 en haricots , 5 5 . 6 5 g en pois, et 

11 .80 ,4 en lenti l les. L e u r production moyenne est de 12 

à i 3 q u i n t a u x mét r iques par hec ta re . 

Les har icots , les pois et les lentilles en t rent dans l'ali

menta t ion de l ' h o m m e sous leur forme nature l le , sans 

qu'i l soit nécessaire de leur faire sub i r a u c u n e au t re 

t ransformat ion que celle qui dérive de la cuisson. La fève 

est consommée en g rande par t ie au contra i re , après mou* 

tu re , en mé lange avec les farines de blé tendre auxquel les 

on l 'ajoute dans la propor t ion de 1 à i .5o pour cent p o u r 

relever leur richesse en mat ière azotée. Sa product ion 

est insuffisante chez nous et le commerce en fait yenir 

d 'Egypte , en par t icul ier , des quant i tés bien supér ieures 

à celles^que lu i fourni t la cu l tu re . 

Les cul tures des légumineuses sont très i r régu l iè re 

ment répar t ies . C'est cependant dans les terres a rg i leuses 

du Pas-de-Calais et d u Nord, d u Sud-Oues t et de la Ven

dée, que la fève occupe le plus de p lace .Les har icots r éus 

sissent sur tout dans les terres franches du bass in de la 

G a r o n n e ; les lentilles sur les sols légers du massi f cen

t ra l et dans d ' au t res s tat ions très d isséminées . 
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TROISIÈME PARTIE 

LES PLANTES INDUSTRIELLES 

E x i g e n c e s e t a v a n t a g e s . — L e s p lan tes indust r ie l les 

sont celles dont les produi t s servent de mat iè re p remière 

aux indus t r ies au t re s que la meune r i e . Que lques -unes 

croissent spon tanémen t dans les sols les p lus i n g r a t s . De 

ce nombre, sont la l avande , le t h y m , le r o m a r i n , qu 'on 

récolte su r les ga r r iques du l i t toral méd i t e r r anéen , ou 

encore l 'alfa, qui abonde su r les h a u t s p la teaux de l 'Algé

rie et sert à la fabrication d u papier . Ce ne sont toutefois 

que des exceptions, et la cu l tu re no s'en occupe pas . Les 

pr incipales plantes indus t r i e l l es , les p lus impor t an t e s , 

celles dont, la product ion est l 'objet de l ' a t tent ion des ag r i 

cul teurs , sont , pour la p lupa r t , a u cont ra i re , t rès ex igean

t e s ; elles n ' on t d é p l a c e que dans nos systèmes de cu l tu re 

avancés . 

D ' u n e man iè re généra le , les p lan tes industr iel les de

m a n d e n t des terres profondes , b ien p répa rées , amél iorées 

par u n e longue succession de cul tures so ignées , et enfin, 

a b o n d a m m e n t fumées . L e u r entret ien nécessite de nom

breux t r avaux et impose de g r a n d e s dépenses . Si elles ne 

t rouvent pas , en môme t e m p s , un mil ieu favorable et des 

ressources suffisantes p o u r son ut i l i sa t ion, leur réussi te 

devient chanceuse . Aussi ne conviennent-e l les pas a u x 
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pays pauv re s . Mais si , d a n s beaucoup de s i tuat ions , les 

conditions économiques et cul tura les dont elles réc lament 

la réunion sont au t an t de circonstances défavorables de

vant lesquelles s 'arrêtent avec ra i son les cul t ivateurs , ce 

sont au t an t d ' avan tages pour les centres mieux pou rvus 

de moyens d 'act ion de toutes sortes. 

Les cu l tures indust r ie l les veulent de bons t e r r a in s ; elles 

en assurent , en compensa t ion , une uti l isation p lus com

plète que les cul tures ord ina i res . Ce sont elles-mêmes de 

puissants agen t s d 'améliorat ion du sol pa r les t r avaux 

d 'ameubl issement et de net toyage qu'elles provoquent , 

par les fumures q u ' o n leur appl ique , et que seules elles 

sont en état de convenab lemen t payer. On a pu croire, à 

une cer taine époque , qu 'e l les devaient rendre des ser

vices su r tou t en ut i l isant u n excès de [fertilité plus d a n 

gereux que profitable a u x céréales; c'était l 'opinion que 

professait Royer avant i 8 5 o . D E pareilles idées ne pou

vaient persis ter l ong temps . Les plantes industriel les n 'ont 

pas p o u r objet la l imitat ion du degré de fécondité des 

ter res ; elles invi tent à son accroissement cont inu . Ce ne 

sout pas des r ivales pour les autres plantes , ce sont des 

auxi l ia i res . Elles ne d isputent , en part icul ier , ni la nou r 

r i ture , n i la place a u x céréales; leur in t roduct ion d a n s 

les asso lements n ' a d ' au t re conséquence q u ' u n e a u g m e n 

tation de la product ion totale. 

Les p lan tes industr ie l les comportent beaucoup de t ra

vail ; elles conviennent spécialement aux pays à popula

tions ru ra les pressées, formées d 'ouvriers actifs et labo

r i eux . Avec elles, les frais de m a i n - d ' œ u v r e a t te ignent des 

chiffres élevés, ma i s ces frais, qu 'on considère t rop vo

lontiers com m e une c h a r g e , ne seraient onéreux que s ' i ls 

n 'é ta ient pas r embour sé s pa r les récoltes. Les chefs d ' e x 

ploitation ont ra i son de chercher à les r édu i re , ils au ra i en t , 

tort de s'en p l a ind re . Ce n 'est pas , d u reste, en se p l a ç a n t 

C O N V E U T . Industrie agricole. lù 
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exclusivement à leur point de vue qu ' i l faut j u g e r des 

choses agr icoles . Le bénéfice présente un g r a n d intérêt , 

c'est le s t imulan t ind ispensable à toute opéra t ion . S'il 

venait à d i spara î t re , les ent repr ises s 'a r rê tera ient forcé

ment , sa réduct ion suffirait pour en pa ra lyse r r ap idement 

l 'essor. La masse des salaires n 'est pas u n élément moins 

essentiel cependant à e x a m i n e r . C'est de son m o n t a n t et 

de sa répar t i t ion que dépend le n o m b r e et auss i le b ien-

être des t ravai l leurs . La s i tuat ion des ouvriers mér i te 

au tan t do sollicitude que celle de leurs p a t r o n s . Souvent , 

du reste , en ag r i cu l tu re , c'est le cul t ivateur qui exécute 

lu i -même la p lus g r a n d e par t ie de ses t r a v a u x ; il ne d i s 

t i ngue pas entre la r é m u n é r a t i o n de ses peines et celle de 

sou iui t iat ive. Les p iau les indus t r i e l l e s , mieux que les 

au t res , satisfont o rd ina i rement les divers intérêts en p ré 

sence; c 'est leur pr inc ipa l mér i t e . 

Class i f i ca t ion des p l a n t e s i n d u s t r i e l l e s . — Les 

plantes industr iel les se divisent en qua t r e g r o u p e s : 

I o Betteraves à s u c r e ; 

2° P lan tes textiles (lin et c h a n v r e ) ; 

3° P l an t e s oléagineuses (colza, navet te , œillette et ca-

mel in , etc.) ; 

4 ° P lan tes diverses dites économiques ( tabac , houblon , 

chicorée à café, carderò, p lantes à pa r fum, etc.) . 

Depuis i84o , la bet terave à sucre n ' a cessé de g a g n e r 

d u t e r ra in . Sa cu l tu re , qu i n 'occupai t , à cette époque , que 

07.000 hec tares , en occupe m a i n t e n a n t 270.000. Les p lan

tes oléagineuses sont en complè te décro issance . D e s p l a n 

tes économiques , il n 'y a guère que le t abac qui conserve 

son impor tance . 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

L a b e t t e r a v e et le s u c r e . H i s to i re et l ég i s la t ion . 

Débuts de la c u l t u r e de la b e t t e r a v e à s u c r e ; 
i m m u n i t é s a c c o r d é e s à la s u c r e r i e i n d i g è n e . — L A 

betterave à sucre est u n e conquête re la t ivement récente 

de notre ag r i cu l tu re . Ce n'est pas moins notre p lante in

dustrielle pa r excellence, celle qui sert de pivot aux asso

lements de la région du nord et qui a dé terminé des 

progrès considérables dans les modes d'exploitation du 

sol. Son histoire est i n t imemen t associée à celle de notre 

industr ie sucrière, dont elle ne peut être séparée. Nous en 

rappellerons les phases principales, d 'après MM. Boizard 

et H. Tardieu sur tou t , pour la période antér ieure à i8go, 

et d 'après les documents officiels pour la période qui a 

suivi. 

La présence du sucre dans la betterave est connue depuis 

longtemps. Dès 1600, elle a été signalée pa r Olivier de 

Ser res ; mais son isolement n 'a pu être obtenu qu 'en 1747 

par Magraf, chimiste pruss ien , et ce n 'est q u ' u n d e m i -

siècle plus t a r d , vers 1799 , qu 'Achard , petit-fils de réfu

giés français à Ber l in , est arr ivé à obtenir les premiers 

pains de sucre ind igène . La question de la fabrication 

industrielle n 'étai t cependant pas encore résolue, et peu t -

être sa solution se serait-elle fait l ong temps a t tendre si 

les circonstances n 'é ta ient venues la presser . L 'état de 

guerre qui nous a pr ivé, sous la Révolut ion et sous l ' E m 

pire , des sucres des colonies, en a été la cause dé te rmi

nante . Elle est sort ie, chez nous , des efforts mul t ip les des 

savants pour suppléer au m a n q u e d 'un p rodu i t dont on 

commençait à ne pouvoir se passer . 
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Les débuts de la sucrer ie ind igène ont été assez péni 

b les . Ce sont, les sucres coloniaux qu i ont approv i s ionné 

presque complè tement no t re marché p e n d a n t le p r e m i e r 

tiers de ce siècle. E n 1 8 2 8 - 1 8 2 9 , la sucrer ie ind igène 

n 'ava i t encore a u c u n e impor t ance : elle produisa i t en to

tal i té 3.000 tonnes envi ron , d a n s u n e centa ine d 'usines ou, 

p o u r mieux dire, d ' annexés d 'exploi ta t ions agr ico les . Mais 

elle a fait de rap ides p rogrès , g râce à l ' immuni t é des droi ts 

dont elle a bénéficié, a lors que les sucres de provenance 

coloniale suppor ta ien t des taxes assez élevées. En i83G-

3 8 3 7 , l a cu l ture de la bet terave s 'é tendait s u r presque tous 

les points du terr i toire ; l ' ensemble des quan t i t é s fabriquées 

s'élevait à b\ç).oao tonnes env i ron d a n s les 585 établ isse

ment s alors en activité dans 55 dépa r t emen t s . 

Les p l an teu r s des colonies, qui , déjà, é taient en éveil, 

s ' inquié tèrent sé r i eusement devant la concurrence crois

sante qu i se dressa i t a insi devant e u x . Notre domaine 

colonial , accru des acquis i t ions do Colbert , se prêta i t 

d 'une man iè re toute spéciale, depuis la dern ière moit ié du 

x v n e siècle, à la cu l ture de la canne à s u c r e ; on s 'était 

efforcé de la développer . Nous possédions l 'île Bourbon 

dans l 'océan I n d i e n ; nous avions la Mar t in ique , la Guade

loupe, Marie-Galante , Sa in te-Lucie et p lus ieurs au t res des 

petites Ant i l l es . On s'était efforcé d ' assure r notre marché 

in tér ieur a u x p rodu i t s de nos possessions d 'ou t re -mer , en 

nous réservant , en é c h a n g e , le monopole de leur commer 

ce. Tout avait t endu depuis u n siècle, dans la légis lat ion, 

à favoriser la product ion de nos colonies, on ne pouvai t 

les a b a n d o n n e r . Les finances pub l iques se t rouvaient , d ' un 

au t r e côté, p lus ou m o i n s menacées ; il fallait a v i s e r . 

C o n c u r r e n c e d e s s u c r e s i n d i g è n e s e t d e s s u c r e s 
c o l o n i a u x ; p r e m i e r s d r o i t s s u r l e s s u c r e s i n d i g è 
n e s . — On fut a m e n é ainsi à met t re en discussion le 
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régime d ' immun i t é dont jouissa ient les fabr icants nat io

naux . La sucrer ie ind igène , qui avait g r and i à l 'abri de la 

protection, comme l 'avait fait p récédemment la sucrer ie 

coloniale, protesta contre les projets mis en avant , elle 

chercha à en re ta rder l 'appl icat ion. Ses protes ta t ions ne 

firent que re ta rder une mesure qui s ' imposai t . P o u r sau 

vegarder les intérêts des colonies et do la m a r i n e m a r 

chande, dont les réc lamat ions ne tendaient à r ien moins 

qu 'à l ' interdiction complète de la fabrication du sucre de 

betterave, la loi du 1 8 jui l let 1 8 ^ 7 soumit , à par t i r du 

I e r jui l let 1 8 3 8 , les sucres indigènes du premier type, don

nant un rendement en raffinés d 'environ 88 pour cent, à 

une taxe pr imi t ivement fixée à 1 0 f r . , et portée à i5 fr. 

par la loi du 3 jui l le t 1 8 4 0 . 

Les cha rges imposées à la sucrer ie indigène ne restè

rent pas sans effets. Elles eurent n o t a m m e n t deux consé

quences. L 'une , presque immédia te , fut la fermeture d 'un 

g r a n d n o m b r e d 'usines dont la p lupar t n 'é ta ient que de 

simples dépendances d 'exploitations agr icoles . Aussi , le 

nombre des fabr iques , qui était de 585 en 1836 et 1 8 8 7 , 
tombai t à 4 1 8 en i83g- i84o , à 388 en 1 8 4 0 - 1 8 4 1 , et à 29/4. 

en i 8 4 4 _ I 8 4 5 . L 'au t re conséquence, dont les suites se m a 

nifestèrent u n peu plus lentement , fut la t ransformat ion 

des sucrer ies de la métropole . D'agricoles qu'elles étaient 

à l 'or ig ine , elles devinrent industr iel les . C'est ainsi 

qu ' au lieu de s 'é tendre, comme en i 8 3 6 - i 8 3 7 , dans 55 d é 

pa r t emen t s , la fabrication s'est concentrée peu à peu, sauf 

en quelques points isolés, dans la région du nord où, p a r 

la proximité du marché de Par i s et la facilité des a p p r o 

vis ionnements en betteraves et en combust ibles , elle a 

trouvé des ressources considérables . Cette t r ans fo rmat ion 

s'est éga lement s ignalée, t an t pa r les perfec t ionnements 

apportés à l 'ou t i l lagoque par l 'extension donnée à la pu i s 

sance de product ion des us ines . 
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De 1 8 3 8 à i 8 4 4 , ° n t d i sparu successivement l e sque lques 

petites fabr iques de sucre qui avaient fonctionné précé

d e m m e n t dans l 'Ain, l 'Allier, l 'Ar iège , les Bouches-du-

R h ô n c , le Calvados , la Dordogne , le Doubs , la Drôme , le 

F in i s tè re , la H a u t e - G a r o n n e , l ' Indre-et-Loire , le J u r a , les 

L a n d e s , le Loir-et -Cher , le Lo t - e t -Garonne , le Maine-et-

Loire , l 'Orne , le B a s - R h i n , la S a r t h e e t l e T a r n - e t - G a r o n n e . 

L 'économie de l ' indus t r ie sucr ière s'est modifiée après 

1838 ; sa prospér i té , m a l g r é quelques crises passagères , 

n 'a, fait que s 'accroître en dépit l ' aggrava t ion des droi ts 

( i 8 4 o ) . La product ion ind igène ne cessait d 'al ler e n ' a u g -

m e n t a n t , et sa concurrence devenait de p lus en plus redou

table pour la sucrer ie coloniale. Auss i , fut-on a m e n é , après 

avoir res t re in t les faveurs donte l le avai t profité, a i e s s u p 

p r i m e r complè t emen t .La loi du 7 août 1 8 4 3 a assuré l 'as

similat ion progress ive , au point de vue des charges fiscales, 

entre les sucres indigènes et les sucres des co lonies ; elle 

a prévu, à cet effet, des a u g m e n t a t i o n s successives do 

taxes su r les sucres ind igènes , pour les me t t r e , à pa r t i r 

d u i c r août 1 8 4 8 , au niveau de celles que suppor ta ien t les 

sucres coloniaux. 

Ce sys tème de par i té de droi ts para issa i t devoir donne r 

complète satisfaction a u x colonies. Il ne suffit pas . La 

cul ture de la canne eut peine, de nouveau , à m a i n t e n i r sa 

posit ion q u e compl iqua , en 1 8 4 8 , l ' émancipat ion i m m é 

diate et complète des esclaves (décret d u 2 7 avr i l ) . V in t 

u n m o m e n t où l 'on crut devoir renverser la s i tuat ion an 

té r ieure . C'était la sucrer ie ind igène qui avait bénéficié, 

j u s q u ' e n 1 8 4 3 , de droi ts rédu i t s , ce fut la sucrer ie colo

nia le qui obt in t les faveurs . L a loi du i 3 j u i n 1 8 0 1 
(ar t . q) établ i t au profit des sucres des colonies u n e détaxe 

tempora i re de 6 fr. pa r 1 0 0 k i logr . à. laquelle s 'ajoutai t , 

pour les sucres de Bourbon , u n e détaxe complémenta i re 

de 3 fr. Modifiée à p lus ieurs repr ises , prorogée avec tarifs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



décroissants en i8G4, son bénéfice a été ma in tenu jusqu 'au 

i o r j anv ie r 1870, pour d ispara î t re seulement à cotte der

nière date, à laquelle le r ég ime de l 'égalité a définitive

ment préva lu . 

C o n c u r r e n c e e n t r e l e s s u c r e s i n d i g è n e s e t l e s s u 

c r e s é t r a n g e r s d e b e t t e r a v e s ; e s s a i s d ' e n t e n t e s inter>-

n a t i o n a l e s . — J u s q u ' e n 1860, la concurrence avait été cir

conscrite chez nous , pa r suite du rég ime protecteur , entre 

les sucres coloniaux e l les sucres indigènes . Elle s'est éten

due, à pa r t i r de cette époque, aux sucres de provenance 

européenne. La polit ique commerciale i naugurée pa r le 

deuxième empi re comportai t , en effet, l 'abaissement des 

sur taxes qui les avait p récédemment t enus en dehors de 

notre m a r c h é . L'écart des pr ix en t re les pays producteurs 

était assez considérable et nous paraissions en état de sou

tenir la lut te avec nos voisins. N o u s y aur ions peut-être 

réussi si, en même temps qu'on réduisai t les sur taxes qui 

nous pro téga ient contre les sucres exotiques, on n 'avai t 

pris d 'aut res mesures qui nous plaçaient dans u n e réelle 

infériorité vis-à-vis de l ' é t r ange r . Rompan t avec les t ra

ditions, le gouve rnemen t ne s 'était pas contenté d 'ouvrir 

notre m a r c h é , il avait admis en outre , sans dist inction de 

pavillons, a u r é g i m e du d r awback avec les pr imes qui en 

dérivent , les sucres de toutes provenances destinés à. être 

exportés après raff inage. On sollicitait ainsi l ' importa t ion 

dans l ' intérêt de nos raffineries, mais les excédents de rende

ment qu 'el les obtenaient al laient , indemnes de taxes , h la 

consommat ion , a u dé t r iment de la fabrication ind igène . 

Ce nouveau r ég ime a été modifié en 1862 d 'abord , en 

" 1804 ensuite, ma i s ses pr inc ipaux inconvénients ont s u b 

sisté. On au ra i t pu y obvier par le relèvement des ren

dements l égaux au raff inage, mais on avai t été arrêté 

par des ra isons de concurrence é t rangère . Nous n 'é t ions 
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pas seuls à appl iquer un système dont nous reconnaissons 

les défau ts . La Belgique et les Pays -Bas avaient assis , 

comme nous , leur impôt su r le sucre b ru t , et déterminé 

les res t i tu t ions à opérer en cas de réexportat ion d 'après des 

évaluat ions établies d e m a n i è r e à laisser une m a r g e de bé

néfice plus ou moins l a rge à leurs impor ta teurs . La con

duite de nos vo i s insnous dictai t la nôt re . Nous étions obli

gés de no us y conformer à moins de sacrifier nos raffineries. 

11 n 'y avait de réforme possible qu ' ap rès entente entre 

les p r inc ipaux intéressés . L 'Angle te r re , la Ho l l ande , la 

Belg ique et la F r a n c e en t rè ren t en pourpa r l e r s .Des échan

ges de vues qui furent expr imées r é s u l t a , a p r è s d e longues 

discussions, u n e convention in terna t ionale en date du 

8 novembre i8C4. Ses disposit ions eurent pour consé

quence de placer les pays cont rac tan ts dans u n e si tuat ion 

au tan t que possible comparab le . Les pr imes ne furent pas 

suppr imées , mais on î é g l a les r endement s à l 'exportat ion 

sur des bases uniformes de man iè re à régular i ser les s i tua

t ions respectives des indus t r ies en présence. La réforme 

n ' au ra i t été complète que si on ava i t égal isé en m ê m e 

temps les taxes perçues dans chaque état, les mêmes bonis 

étant plus ou m o i n s avan t ageux su ivant que les droits qui 

servent de base a u x res t i tu t ions sont p lus ou moins éle

vés, mais les exigences part icul ières des t résors intéres

sés ne permet ta ient pas cette unif icat ion. Malgré tou t 

cependant , l 'accord des puissances réunies fit cesser les 

abus les p lus regre t tab les et amél iora les r appor t s inter

na t ionaux au profit de tous . 

La convention de i8fi/j appela i t n é a n m o i n s des modifi

cat ions. Tous les pays p roduc teurs ne s'y étaient pas d'ail-

leursassociés et, dans le n o m b r e de ceux qui étaient restés 

à l 'écart, s'en t rouvaient p lus ieurs , comme l 'Al lemagne et 

l 'Aut r iche-Hongr ie ,dont l ' industr ie avait acquis une g r a n d e 

impor tance . Des négocia t ions complémenta i res semblaient 
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devoir en être la sui te . Il y avai t , du reste, à préciser 

l 'échéance des engagemen t s réciproques qu i devait a r r i 

ver en 1874 . 

De nouvelles conférences in ternat ionales eurent lieu à 

Londres en 1 8 7 2 , 4 Pa r i s en 1 8 7 3 , à Bruxel les enfin, en 

prévision de l 'expirat ion prochaine de la convention de 

1864. On y reconnu t d 'une man iè re généra le les abus 

auxquels donnai t lieu le vieux système des types qui con

sistait à. j u g e r de la richesse des sucres p a r l e u r nuance . 

Ce n 'étai t p lus à cette méthode surannée qu ' i l convenait 

de se rappor ter pour dé terminer les r endements au raffi

nage ; il fallait, si l'on voulait mettre un t e rme aux diffi

cultés qu i se perpétuaient , o rganiser l 'exercice des raffi

neries. S u r ces pr incipes , il n 'y eut q u ' u n avis , mais 

quand de la doctrine il fallut passer à l 'application, on 

n 'a r r iva pas à t rouver .un lexte conciliant tous les intérêts . 

Chacun des cont rac tants re t rouva , en conséquence, sa li

berté d 'ac t ion. 

La France ne chercha pas moins à réaliser chez elle les 

réformes demandées à l 'ensemble des pays producteurs de 

sucre . Si, après avoir adopté en pr incipe, par la loi du 21 

m a r s 1874, l 'exercice des raffineries, elle en différa l 'ap

plication par une loi subséquente du 29 jui l le t 1875 , elle 

ne voulu t cependant pas rester a u régime cr i t iqué. La 

n u a n c e des sucres n 'avai t été acceptée en 1 8 3 8 , p o u r leur 

c lassement , que faute de mieux . On disposait depuis des 

ressources de la sacchar imét r ie . Sans s'y référer d ' u n e 

maniè re absolue, on fit in tervenir les méthodes sacchar i -

mét r iques comme moyen de contrôle (loi du 10 décembre 

1875) , m a i s , du rôle secondaire qui leur était a t t r ibué , 

elles p r i ren t bientôt le rôle principal dans les moyens de 

déterminat ion de la richesse des sucres . Les types ne con

servèrent q u ' u n e existence nominale , leur t emps était fini. 

De légères différences dans les sucres assimilés pour la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



percept ion des droi ts , jo intes a u x réfract ions discutables 

qu ' imposa ien t aux indicat ions de la sacchar imétr ie la pré

sence des glucoses et des sels de diverses espèces, lais

saient encore une cer ta ine la t i tude au profit de la raffine

r ie . Le r é g i m e nouveau ne const i tuai t pas moins un p ro 

g r è s réel sur celui qu ' i l remplaça i t . 

Si faibles que res ta ient les avan tages de la raffinerie, 

ils suffirent pour ma in t en i r ses expor ta t ions . Les fabr i 

cants de sucre b r u t , qui n ' ava ien t à pré tendre à aucune 

faveur du fisc, ne t rouvèrent pas les mêmes facilités pour 

le p lacement de leurs produi t s . La concurrence des sucres 

p r i m é s d 'Al lemagne et d 'Autr iche- I Iongr ie ajoutait encore 

à leurs e m b a r r a s . Ils res tèrent auss i dans la dépendance 

excessive, selon eux , de la raffinerie, dont ils con t inuèren t 

à sub i r les condi t ions. 

Il devenai t ind ispensable de p r e n d r e des mesures pour 

pa re r a u x conséquences du resse r rement de nos débouchés 

et de l ' envahissement de notre p ropre m a r c h é . Le gouver 

n e m e n t poursu iv i t l 'exclusion des sucres des t rai tés de 

commerce de man iè re à pouvoir f rapper de sur taxes les 

sucres é t r a n g e r s p r imés . Il chercha , de p lus , à favoriser 

le développement d e l à consommat ion in tér ieure en d imi 

n u a n t les droi t s exis tants . La loi du n j jui l let 1880 r é 

duis i t l ' impôt sur les sucres de T 3 fr. à /jo fr. pa r 100 

k i log . ; elle décida éga lement que les sucres en poudre de 

toute o r ig ine seraient imposés d 'après l eur r endemen t 

p r é sumé au raffinage, sous déduct ion cependan t , à t i tre 

de déchet, de 1 1 / 2 pour cent de ce r endement . C'était la 

d ispar i t ion des classes après celle des types, et l 'adoption 

sans arr ière-pensée de la sacchar imétr ie dont les données 

ne soulevaient , en définitive, que des contestat ions sans 

g r a n d e portée. La raffinerie ne conservait p lus que de 

m i n i m e s faveurs, aucune n 'é ta i t encore accordée directe

ment à la sucrer ie . 
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L a loi du ig juillet 1880, por tant réduct ion du droi t 

sur les sucres, se traduisi t par une d iminu t ion immédia te 

daus les prix. Elle favorisa les p rogrès de la c o n s o m m a 

tion et, du même coup, ceux de la fabrication. Nos usines 

repr i rent leur activité, mais ce ne fut nue pour un t emps . 

La' concurrence des sucres p r imés de l ' é t ranger , déjà si 

appréhendée, continua à s 'accroître. C'était à se d e m a n d e r 

si l ' industr ie sucrière, qui avait donné tant de preuves de 

sa vitalité, n 'étai t pas menacée d 'une ru ine p rocha ine . 

La Belgique, l 'A l l emagne , l 'Autr iche-Hongrie persis 

taient, en effet, dans le système des p r imes . 

L 'Al lemagne , en part iculier , se dis t inguai t par l ' i m p o r 

tance des faveurs qu'el le accordait à ses fabr iques . Elle 

avait adopté l ' impôt su r la betterave mise en œuvre . Son 

taux était fixé à 20 fr. pa r 100 ki log. ; en cas d ' expor ta 

tion, les droits étaient r emboursés à raison de 27 fr. j5 
par 100 k i log . de raff iné. La rest i tut ion était ainsi calcu

lée sur un rendomBntprésumé de 7,2/1 pour 100 derafGné, 

mais ce rendement légal était notablement dépassé. Son 

excédent a l la i t , pour une par t ie , dans la consommation en 

franchise absolue , et, pour l ' au t re , à l 'exportat ion avec 

remboursement d 'un droit qui n 'avai t pas été payé . La 

fabrication dans ces conditions si avantageuses prospérai t 

et prenai t des proport ions énormes . En i883- i884 , elle 

a t te ignai t près d 'un mil l iard de k i logrammes , alors qu'el le 

n 'était que de L\OO mil l ions chez nous . Du premier r a n g 

p a r m i les pays producteurs , que nous avions long temps 

occupé, nous descendions à uu r a n g inférieur, nous la is 

sant distancer de beaucoup . 

L'impôt s u r la b e t t e r a v e : r é g i m e de 1884, s e s 
modi f i ca t ions s u c c e s s i v e s . — Il fallait chercher à a m é 

liorer notre s i tuat ion à moins d ' abandonner no t re i ndus 

trie sucr ière . Divers systèmes furent mis eu avan t . Ou 
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finit pa r se ra l l ier au p r inc ipe de la législat ion a l l emande 

et à se servir des a rmes q u ' o n employai t contre nous . La 

loi du 2 9 ju i l le t 1 8 8 4 re leva les droi ts su r les sucres de 

4 o à 5o fr. en prévis ion d e s sacrifices qu 'a l la i t s ' imposer 

le. Trésor , tout en les a b a i s s a n t cependant à 2 0 fr. pour 

les sucres dest inés a u suc rage des vendanges qui p romet 

ta ient un débouché nouveau à la p roduct ion . Ces disjjo-

sitions modifièrent complè tement l 'assiette de l ' impôt qui 

pri t pour base , non p lus le p rodui t fabr iqué , mais le 

poids" de betteraves mises en œuvre dans les sucrer ies , 

comme en A l l e m a g n e . Son m o n t a n t fut établi sur u n r e n 

demen t p r é s u m é de G p . 1 0 0 pour les campagnes de i 8 8 4 
à 1 8 8 7 , devant s'élever progress ivement pour a t te indre 

7 p . 1 0 0 avec la c a m p a g n e 1 8 9 0 - 1 8 9 1 . Des mesures t r an 

sitoires sauvegarda ien t , pendan t quelques années , les 

in térê ts des us ines qui n 'é ta ient pas préparées a u nouvel 

o rd re de choses ; il leur était a l loué u n déchet de fabr ica

tion de 8 p . 1 0 0 . Les sucres des colonies ne furent pas 

oubliés ; ils euren t leur pa r t d ' avan tages sous forme d 'un 

déchet de fabrication de 1 2 p o u r 1 0 0 , qui leur était acquis 

après impor ta t ion en F r a n c e . Enfin, d a n s le bu t de com

pléter cet ensemble de mesures , on frappa les sucres im

portés des pays d 'Europe d 'une su r t axe non r embour sa -

b l ede 7 p . 100 k i l o s , qu i , de t empora i r e qu'el le était , devait 

n é a n m o i n s être ma in t enue d 'une man iè re définitive par 

u n e série de p roroga t ions et de renouve l lements cont i 

nue ls . 

La loi de i 8 8 4 forme un tout dont les diverses par t ies 

sont étroi tement combinées . Deux disposi t ions seulement 

demanden t quelques explicat ions J ce sont celles, du res te , 

qui ont soulevé, depuis , certaines d iscuss ions . Le bénéfice 

du déchet de fabrication al loué a u x sucrer ies des colonies 

est s o u m i s à la condit ion de l eu r impor ta t ion en F r a n c e ; 

c'est qu 'on a voulu leur a s su re r une par i té de t r a i t ement 
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avec les sucrer ies indigènes sur le marché français seule

m e n t ; c'est aussi parce qu 'on a voulu faciliter l ' approvi

s ionnement de la raffinerie. La sur taxe qui frappe les 

sucres é t r ange r s d 'Europe ne s 'applique pas a u x sucres 

coloniaux é t r a n g e r s ; la raison en est dans ce fait que c e s 

sucres ne profitent p a s , dans leurs centres de product ion , 

de faveurs ana logues à celles qu i sont faites a u x sucres 

d ' E u r o p e ; elle en est aussi , comme pour la première -me

sure dont nous venons de par ler , dans le désir qu 'on a eu 

de sat isfaire a u x réc lamat ions de nos raff ineurs . 

Su r tous les points , en définitive, la loi réponda i t a u x 

réc lamat ions des fabr icants de sucre . C'était le s igna l 

d 'un ordre de choses abso lument différent de celui qui 

exis tai t ; ce fut le commencement d 'une ère nouvelle pour 

la sucrer ie ind igène . Sous l 'action des encouragements 

proposés par le légis la teur , la cul ture a a b a n d o n n é ses an

ciennes racines , d 'une teneur peu élevée en sucre , pour 

d ' au t res , beaucoup p lus r iches , quoique d 'un rendement 

moins élevé. L ' indust r ie , de son côté, a modifié son outil

lage , elle a subs t i tué no tamment les appare i l s à diffusion 

aux presses hydrau l iques , et cherché à obtenir des matières 

premières qu 'el le travail le le rendement m a x i m u m . Ces 

t ransformat ions s imul tanées ont produit des résul tats qui 

ne se sont pas fait a t tendre . De 5 à fi pour 1 0 0 ( 5 , o 3 en 

1 8 8 2 - 8 8 ; 5 . 5 5 eu i 8 8 o - 8 4 ; 5 -99 en 1 8 8 / 1 - 8 0 J , les rende

ments en sucre se sont élevés à 7 . 8 3 pour 1 0 0 en 1 8 8 6 - 1 8 8 7 ; 
à 8.80 pour 1 0 0 en 1 8 8 7 - 8 8 ; à (J.O2 pour 1 0 0 en 1 8 8 8 - 8 9 i 

à 9 - 7 7 on 1 8 8 9 - 9 0 , pour a t te indre 1 0 . 4 7 c n ' 8 9 0 - 9 1 . 

Des plaintes se firent entendre des p lan teurs des colo

nies . Le déchet de 1 2 pour 100 que leur avait accordé la 

loi de 1 8 8 4 ne correspondai t p lus aux bénéfices de la s u 

crerie i n d i g è n e ; il n 'y avait plus équi l ibre entre la s i tua

t ion-qui leur étai t faite et celle de leurs concur ren ts . On 

du t leur venir en aide par l 'allocation d 'un déchet, non 

C o r i V K i i - ^ . — L ' I n d u s t r i e a g r i c o l e . 11 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus dé terminé à l 'avance, m a i s égal à la moyenne des 

excédents de rendements obtenus pa r la sucrer ie ind igène 

pendant la dernière c a m p a g n e (loi du i 3 jui l le t 1886) . 

-Sans Ctte, comme pour la sucrer ie ind igène , le pr ix d'efforts 

en vue de l 'amél iorat ion de ses mé thodes , cette concessiou 

à la sucrer ie coloniale s ' imposai t n é a n m o i n s en ra ison des 

c i rconstances . 

L a sucrer ie s'était relevée, mais le Trésor faisait les frais 

de son relèvement . Ses sacrifices dépassa ient de p lus en 

p lus ses prévis ions . La surélévat ion de 10 fr . des droi ts 

su r les sucres ne cont rebalança i t p lus les d iminu t ions de 

recettes qu ' en t ra îna ien t les excédents de r endemen t . 11 
impor ta i t d 'aviser . L 'E ta t d e m a n d a l ' a u g m e n t a t i o n de 

l ' impôt et r éc lama en m ê m e t e m p s une taxe sur les sucres 

i ndemnes . Des protes ta t ions s 'élevèrent contre ses p r é 

ten t ions , ma i s la loi du 27 m a i 1887 n 'é tabl i t pas moins 

u n e su r t axe de 20 pour 100 sur les sucres de toute o r ig ine , 

et u n e taxe spéciale équivalente su r les sucres exonérés à 

t i t re de bonis de fabricat ion. Deux droi ts différents se 

t rouvèren t a lors en v igueur , un droi t de Co fr. comme 

droit n o r m a l , et un droit rédui t do 10 fr. su r les sucres 

obtenus en excédents de r endemen t . 

Les modifications des tarifs édictées p a r la loi du 

27 m a i 1887 n 'é ta ient toutefois que le p ré lude de mesures 

p lus radicales pour défendre les intérêts du lise. Les su 

criers s 'accommodaient sans t rop de peine des exhausse

ment s de droi t s parce qu ' i l s avaient pour conséquence des 

p r imes correspondantes sur les bon i s . En suré levant les 

tarifs on n 'ava i t fait que provoquer à de p lus considérables 

r endemen t s . L 'accroissement des excédents s 'expl iquai t 

d 'ai l leurs pa r le t ra i tement des mélasses qu 'on négl igeai t 

autrefois à cause des frais qu'i l exigeai t , et dont l 'adopt ion 

tenait seulement à l 'exemption des sucres ob tenus comme 

bon i s . 
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Toutes Ces considéra t ions r emi ren t en discussionl 'échel le 

des r e n d e m e n t s de la loi de i884- Les cul t ivateurs et les 

fabr ican ts , qu i s 'étaient élevés contre ses p remières ag^ 

g rava t ions , o rgan i sè ren t une véri table c a m p a g n e cont re 

les c h a n g e m e n t s beaucoup p lus impor tan t s qu 'on se p r o 

posai t d 'y a p p o r t e r . Ce n 'étai t p lus , selon eux, <mand ils 

avaient t r ans formé l eurs ins ta l la t ions sur la fov,de p ro 

messes léga les , q u ' o n pouvai t les soumet t re à u n r ég ime 

nouveau . Il y avai t , disaient- i ls , u n contra t formel en t re 

l 'E ta t et eux , don t a u c u n e des par t ies ne pouvai t se d é 

g a g e r sans m a n q u e r à ses e n g a g e m e n t s . Ce ra i sonnement 

n e m a n q u a i t pas de solidité, ma i s si le Trésor avait ac

cepté u n e combinaison vivement réclamée, des réserves 

avaient été faites pour le cas où le revenu de l ' impôt vien

d ra i t à être compromis . Après de longues discussions, la 

loi du 4 jui l let 1887 a relevé le rendement légal des bet te

raves à 7 ki log. p o u r la campagne 1887-88, et progress ive

men t à 7,750 à par t i r de i8go-gr . P o u r a r rê te r le t ra i te 

ment des mélasses,el le a al loué une décharge de 14 pour 100 

a u x mélasses a l lant en distil lerie. U n rég ime spécial a 

été créé p o u r les fabr icants dis t i l la teurs . De p lus les fabri

cants sont assujet t is à u n e redevance de o fr. 00 par 1000 

k i logr . de rac ines p o u r faire face aux frais de surveil lance 

qu ' ex ige l 'appl icat ion des nouvelles disposit ions. Les 

excédents se sont ainsi t rouvés rédui t s , l ' ex t r ac t iondusuc re 

des mélasses para lysée , et la répression des fraudes assurée . 

La loi du 27 m a i 1888 avait commencé à imposer de 

10 fr. les sucres obtenus comme excédents de r endemen t 

ou à t i t re de déchet de fabr icat ion. Ce droi t devait être 

success ivement relevé. Por té à 20 fr. pa r la loi du 24 ju i l 

let 1888, il a été élevé enfin à 3o fr. pa r la loi du 5 avri l 

1 8 9 0 . 

Cette loi a appor té d 'aut res changemen t s à la légis la

t ion . Le réel a n t a g o n i s m e ent re les sucr iers et les rafli*-
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rieurs semblai t avoir d i s p a r u . Les réc lamat ions du 

Trésor vinrent le r a n i m e r . La sucrer ie , toujours sous le 

coup de charges nouvelles, chercha à s'y soust ra i re en 

por tan t l 'a t tention de l 'Etat su r les rat 'fineurs qu i , en dépit 

des modifications appor tées à la législat ion, avant 1880, 

cont inuaient à ohteni r des honis modérés , m a i s réels en

core . L ' a r t . 8 soumi t les raffineries à la survei l lance per

manen t e des employés des cont r ibut ions indirectes, en 

l ' é tendant à tous les p rodui t s exis tant dans les usines au 

momen t des inventa i res a n n u e l s ; les excédents alors cons

tatés devant être ajoutés a u x charges (ar t . 10) et i m m é 

dia tement frappés du droi t plein pendan t que les m a n 

quan t s ne donnen t lieu à a u c u n e rest i tut ion ; c'est l 'exer

cice avec toutes ses conséquences. 

Tout n 'étai t pas fini. Une loi d u 2g j u i n i8g i est venue 

resserrer encore les avan tages laissés a u x fabricants 

de sucre . E n fixant définit ivement, au t an t du moins que 

ce mot peut être employé, le r endemen t légal des bette

raves à 7,760 p o u r 100, elle a fait deux pa r t s des excé

dents : la p remière , formée des excédents compris en t re 

7, 7 0 0 et io ,5oo pour 100, est admise a u bénéfice d u droi t 

réduit de 3o f r . ; la deuxième, formée des excédents en 

sus de i o . 5 p o u r 100 est passible , pour moi t ié , de ce m ê m e 

droi t , et pour l ' au t re moit ié d u double , 60 fr. pa r 100 

ki logr . A u x fabricants qui ne veulent pas cour i r les r i s 

ques des bénéfices de la p r imo su r les excédents, la loi 

alloue un déchet de I D pour 100 sur le m o n t a n t de leur 

fabrication, p o u r v u qu' i ls déclarent leur intention avant le 

I E R novembre de chaque a n n é e . 

On d is t inguai t , j u s q u ' e n i 8 g i , deux tarifs pour les su

c r e s : un tarif plein et un tar i f rédui t . On peut dire que la 

loi de i8gt en crée trois : un tar i f plein de 60 fr. pour les 

sucres obtenus dans la l imite des r e n d e m e n t s l é g a u x ; un 

tarif réduit de 3o fr. pour les sucres obtenus en excédent 
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dans les l imites d ' un r endement de 7,70 à 10 ,5o pour 100, 

et enfin un tarif mix te de 45 f r .pour les excédents obtenus 

en sus de 10,5o pour 100. On encourage f ranchement la 

product ion des p remiers excédents , on ne fait guè re que 

tolérer les au t r e s . C'est u n e dérogat ion au pr incipe dont 

est sortie la loi de 1 8 8 4 ; son espri t supposerai t , au con

t ra i re , des p r imes dont le t a u x s 'élèverait avec les excé

dents . 

M o u v e m e n t c o n t r e l e r é g i m e d e s p r i m e s à la fa
b r i c a t i o n : c o n f é r e n c e de L o n d r e s . — Le rég ime des 
pr imes à la fabrication s'est généra l i sé en Europe ; il est 
devenu la règle p o u r les p r inc ipaux pays p r o d u c t e u r s . 
Sous son influence la p roduc t ion a été surexci tée ; elle a 
manifesté des tendances à dépasser d é p l u s en p lus les be
soins de la consommat ion . Le marché internat ional a p p a r 
tient à la na t ion qu i consent a u x plus lourds sacrifices 
pour se l ' a s su re r . C'est u n e lut te a u dé t r iment des Trésors 
publ ics qui en font les frais, et une lut te d a n s laquelle les 
efforts opposés se neut ra l i sent pour la plus g r a n d e par t ie , 
s ans résu l ta t s bien a v a n t a g e u x pour les p roduc teurs . La 
s i tuat ion qui en est la conséquence est manifes tement 
ano rma le . Fâcheuse pour les trésoreries, elle est p a r t i c u 
l ièrement dure pour les Éta t s qui n 'on t pas voulu user des 
moyens employés par leurs concur ren t s . Il aura i t semblé 
qu 'on dût être amené à eu sort i r un j o u r ou l ' au t re d 'un 
c o m m u n accord. On l'a tenté , m a i s sans succès. 

Sous l ' ini t iat ive de l 'Angle te r re , à peu près désintéres
sée dans la quest ion, ou plutôt intéressée au main t ien des 
p r imes qui cont r ibuent au bon marché du sucre chez elle, 
puisqu 'e l le en consomme et n 'en produi t p a s , u n e confé
rence s'est réun ie à Londres , mais n ' a d o n n é aucun résu l ta t . 

Les pays qu i , depuis long temps , protégeaient leur in
dust r ie et ceux qui ne la protégeaient pas , avaient u n égal 
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in térêt à demande r la p rompte suppress ion des p r imes . 

Ceux qu i , au contra i re , comme en F rance , n 'é ta ient en

t rés que p lus t a rd d a n s la voie des p r imes , devaient de

m a n d e r leur main t ien pour u n certain t emps au m o i n s ; 

ils ne se r és igna ien t pas faci lement à p e rd re le bénéfice 

des sacrifices déjà faits pour relever chez eux , une i n d u s 

t r ie compromise . On pouvai t c r a ind re , en outre , q u e , s u p 

pr imées en théor ie , les p r imes ne fussent ré tabl ies d 'une 

m a n i è r e déguisée pa r des artifices de légis la t ion. Q u a n d on 

se t rouva en présence de la convention à s igner , des réser

ves s u r g i r e n t . La F rance avait formulé les s iennes dans 

les t e rmes su ivan ts : « Le g o u v e r n e m e n t de la Répub l ique 

française adhère , en pr inc ipe , à la convent ion du 3o août 

1888 re la t ive à la suppress ion des p r imes et se réserve le 

droit d'y adhérer définitivement après l 'adhésion do tous 

les pays p roduc teurs de sucres b r u t s ou raffinés et la con

naissance des légis lat ions destinées à d o n n e r u n e ga ran t i e 

complète et absolue contre l 'allocation de toute p r ime , 

ouverte ou déguisée , à la fabr ica t ion ou à l ' expor ta t ion des 

suc res . » Cette déclarat ion nous réservai t la faculté de 

persévérer dans l 'applicat ion du r ég imo de 1884. El le 

avait appor té u n vér i table sou lagement a u x sucriers qui 

avaient en t revu , non sans inqu ié tude , le re tour à une 

légis lat ion qui au ra i t r o m p u avec le système des encoura

gemen t s dont i ls r edou ta i en t l a d i spar i t ion . L 'œuvre de la 

conférence était t e r m i n é e ; elle avait suscite d 'a i l leurs , 

vers s a l i n , u n e opposit ion croissante en Angle te r re m ô m e 

de la part d 'un n o m b r e u x part i qu i restai t fidèle a u x théo

ries l ibérales , en ma t i è re de commerce , de l'école de M a n 

chester . 

Le r é g i m e des s u c r e s à l ' é t r a n g e r . — Rien que la 

conférence de Londres n ' a i t pas about i , il s'est p rodui t , 

après i8go, un revi rement momen tané dans les idées qui 
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dominaient la législation sucr ière . P lus ieurs gouvernements 

ont l imité leurs encouragemen t s , soit en fixant u n max i 

m u m à leurs sacrifices, soit en s 'assurant u n m i n i m u m do 

revenus . A u x p r imes indirectes ont été subs t i tuées , d ' au t re 

part , en Aut r i che -Hongr ie et en Al l emagne , des p r imes 

directes et, en pr inc ipe , p u r e m e n t t empora i res . L 'Al lema

gne , en par t icu l ie r , qui , p lus que tout au t re pays , avai t 

usé des pr imes à la fabr ica t ion ,a renoncé à l ' impôt su r la 

betterave pour le r emplacer par un droit su r le sucre p ro 

dui t . Des pr imes , fixées à 2 marc s par 100 k i log .de raffinés 

pour les t rois c a m p a g n e s qui suivraient le I e r août 1892 , 

devaient être rédui tes à 1 m a r c p o u r les deux années 

ul térieures et d ispara î t re complètement a u i 0 1 , août 1897 

(loi du 10 j u i n 1891 ) . Mais les événements en ont décidé 

au t r emen t . La loi du 27 ma i 1897, qui régi t actuel lement 

l ' industr ie sucrière en Al l emagne , soumet les sucres à u n 

impôt de ao marcs (2/1 francs) par 100 k i l o g r a m m e s . 

P o u r assure r le recouvrement de cet impôt , le sucre est 

placé sous la survei l lance fiscale j u s q u ' à son entrée dans la 

circulat ion l ibre du pays ou,.en cas d 'expor ta t ion, j u s q u ' a u 

momen t où il a passé la frontière douanière . Sous le nom 

d' impôt d 'exploi tat ion, il est prélevé, en out re , su r les 

sucres p rodu i t s , une sur taxe de o m a r c i o p o u r u n e fabr i 

cation annue l le s 'élevant à 4 mil l ions d e k i l o g r . a u moins , 

avec a u g m e n t a t i o n de o m a r c 2b (o fr. 3o) pour chaque 

mill ion ou chaque fraction de mil l ion de k i l o g r a m m e s en 

sus . En cas d 'exporta t ion, ou de mise en entrepôt sous 

survei l lance adminis t ra t ive , une p r ime de 2 m a r c s 3o 

(3 fr.) est accordée pa r quan t i t é in in ima de 5oo k i lg r . 

su r les sucres b r u t s ayan t a u moins go p . 100, et sur le 

sucre raffiné ayant au moins go pour 100, mais moins do 

g8 pour 100 de polar isat ion. 

En Au t r i che -Hongr i e , les droi ts de consommat ion sur 

le sucre sont fixés par diverses lois, de i8g7 et i8g8, dans 
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les deux par t ies de la mona rch i e à i 3 florins ( i ) p a r 100 

k i l o g r a m m e s nets , et perçus dès que le sucre qui t te le con

trôle officiel pour ent rer dans la l ibre circulat ion. En cas 

d ' expor ta t ion , il est accordé des bonifications va r i an t de 

1 florin 5 o à 2 florins 3 o su ivan t le degré po lar imét r ique 

du produi t , sous réserve d 'un certain m a x i m u m . 

En Be lg ique , l ' impôt a p o u r base le volume et la den

sité du j u s de bet terave ; les prises en charge sont calcu

lées à raison de 1900 g r a m m e s par 100 li tres de j u s et p a r 

degré de densité, avec supp lément en cas d 'emploi de 

l 'osmose ou de la sépara t ion aux mélasses . Le t aux de 

l 'accise sur le sucre b r u t de bet terave ind igène est fixé à 

45 fr. pa r roo ki log. Le produi t m i n i m u m de l'accise et 

des droi ts d 'entrée est fixé à fi mil l ions de francs. 

Q u a n d , en 1 8 9 1 , furent établies p o u r la première fois 

des p r imes directes à l ' expor ta t ion en Al l emagne , on ne 

pri t a u c u n e mesu re co r respondan te en F rance , mais lors

que , en 1897, ces p r imes devinrent l 'objet de majora t ions 

sensibles , l ' indus t r ie sucr ière réc lama des avan tages a n a 

logues . 

En l 'absence des Chambres , l e Gouvernement lui donna 

u n e p remière satisfaction en re levant , par u n décret en 

en da te du 2G jui l le t 189G, de 7 fr. s u r les sucres b ru t s et 

de 8 fr. sur les raffinés au tar if m i n i m u m , la su r t axe sur 

les sucres é t r ange r s , ; ! 10 fr. 5o pour les sucres b r u t s , et à 

12 fr. au tarif m i n i m u m pour les raffinés. En m ê m e 

temps , il annonçai t son in tent ion de saisir le Pa r l emen t , 

dès sa ren t rée , d 'un projet de loi a l louant à nos fabr icants 

des p r imes directes de sortie équivalentes à celles qui ve

na ien t d 'être adoptées chez nos concur ren t s . 

( 1 ) Le. florin d ' A u t r i c h e é t a i t d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 f r . 5oave.fi 
•un c o u r s a u c h a n g e de 2 f r . 08. I] es t r e m p l a c é d e p u i s p e u p a r le 
Urone. ou c o u r o n n e , qu i v a u t 1 f r . o3 à 1 fr. o 4 . 
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Les p r i m e s à l ' e x p o r t a t i o n . — L'idée des pr imes à 

l 'exportat ion, c 'est-à-dire d 'allocations en a rgen t aux ex

por ta teurs pour chaque uni té de m a r c h a n d i s e exportée, 

ne se concilie pas facilement avec les opinions généra le

ment émises eu mat iè re de commerce . 11 n'est que t rop 

facile d'en m o n t r e r les d a n g e r s incontestables et incontes

tés. Mais il n 'y a pas que la logique abs t ra i t e qui soit à 

consulter en mat iè re d ' impôts , on ne peut pas ne pas tenir 

compte de s i tuat ions créées en dehors du pays, et ne pas 

régler d a n s u n e certaine mesure sa conduite sur celle de 

ses concur ren t s . Quelque manifestes que soient les incon

vénients du système des p r imes , la conservation de notre 

indus t r ie sucriôre dépendai t , d 'après les fabr icants ,de son 

adopt ion. C'était le seul moyen de lui conserver ses dé 

bouchés sur les marchés é t rangers . La quest ion n 'étai t 

donc pas de savoir si les p r imes étaient bonnes ou m a u 

vaises, on était fixé sur ce p o i n t ; elle consistait unique

ment à décider si on voulait sauver notre industrie, su-

crière d 'une crise qui menaçai t , d 'après ses représen tan ts , 

de p rendre les propor t ions de celle de 1882 à 1884. Son 

déclin au ra i t a m e n é u n e per turbat ion si considérable dans 

la d is t r ibut ion de la for tune pub l ique , et dans les condi

tions d 'existence d 'une nombreuse popula t ion , que le P a r 

lement s'est décidé à accorder les satisfactions qu 'on lui 

d e m a n d a i t . 

Le pr incipe des pr imes directes à l 'exportat ion a p ré 

valu chez nous avec la loi du 7 avril 1897, qui n 'a été vo

tée q u 'après de t r és longues discussions dans les deux Cham

bres . Ces p r imes , applicables a u x sucres de nos colonies 

exportées des entrepôts de France comme aux sucres in

d igènes , var ient , eu pr incipe , de 3 fr. 3o à 4 fr. f>o par 

100 ki log. su ivant qu'elles s 'appl iquent à des sucres bru ts 

d 'un t i t rage moins ou p lus élevé, ou à des raffinés, moins 

ou p lus épurés . P o u r se couvrir des dépenses qu 'enlraf-
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n c n t c e s obl iga t ions il a été établi un droit de raffinage 

sur los sucres raffinés, de 4 fr. pour i o o k i l o g . d e raffiné, et 

u n droit de fabrication sur les sucres b r u t s , n 'a l lant pas 

en raffinerie,de i fr. éga lement pa r 1 0 0 k i log . de raffiné. 

C'est a insi su r la raffinerie que sont reportées presque 

toutes les cha rges résu l tan t de l ' é tabl issement des p r imes . 

Dans le cas où leur m o n t a n t excéderait le p rodui t des 

nouvelles taxes dest inées ù. faire face à la dépense qu 'el les 

en t ra îneront , le t a u x des pr imes serait , pour l 'avenir , r a 

m e n é au chiffre nécessaire pour couvrir le Trésor de ses 

avances , et cela pa r décret r endu en conseil des min is t res 

et présenté , en forme de projet de loi, a u x C h a m b r e s . Dès 

]8gg, le gouve rnemen t a usé de cette dernière d ispos idon 

pour r édu i r e les p r imes init iales ent re 2 fr. 7 6 et 3 fr. 5 5 
(décret du i 5 août 189g). 

Les sucres livrés à la consommat ion ne suppor ten t , dans 

la combinaison adoptée , aucune su r t axe ,ma i s il n 'y a g u è r e 

à se faire d ' i l lusion. Selon toute vra i semblance ce sont les 

consommateur s qui pa ient , m a l g r é les précaut ions pr i 

ses, s inon la total i té , du moins la plus g r a n d e par t ie de 

la cha rge résu l tan t de la création des p r imes de sortie, et 

cela sous forme d 'une élévation dos pr ix du sucre qui leur 

est vendu . Il est donc devenu de p lus jen p lus difficile de 

calculer exactement le q u a n t i è m e de l ' impôt qu i grève la 

valeur du sucre . Le droi t de 60 fr. n 'es t , en effet, que n o 

m i n a l , parce qu ' i l est d i m i n u é , en réa l i té , d ' un certain 

chiffre p ropor t ionne l a u x quan t i t é s qu i n ' acqu i t t en t que 

demi-droi t ou trois q u a r t s de droi t à t i t re de bonis de 

fabr ica t ion; mais il est a u g m e n t é , d ' au t re pa r t , d ' une pe 

tite quoti té p lus difficile encore à fixer, qu i résul te , pa r voie 

d ' incidence, des taxes imposées a u x r a f f ineur s . 

P o u r s auvega rde r tous les intérêts en j eu d a n s la nou

velle s i tuat ion faite a u x p roduc teurs de sucre , le légis la

teur a été amené à é tabl i r des détaxes de dis tances paya-
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blcs sous forme de bons de droits : i° en faveur des sucres 

des colonies françaises importés dans la métropole," 2° en 

faveur des sucres indigènes qui sont dir igés par mer ou 

par voie de fer (sous certaines condit ions de distance) sur 

les raffineries,-et p lus par t icu l iè rement sur les raffineries 

des por ts , pour y être raffinés en vue de l 'exportat ion. 

La détaxe de dis tance pour les sucres coloniaux a pour 

objet de compenser , pour leurs producteurs , leur éloigne-

ment de la métropole . Elle e s t f i x é e à 2 f r . 2 o p a r iooki log ' . 

de raffiné pour les sucres des Antilles, et à 2 fr. ôo pour 

les sucres des aut res colonies. 

La détaxe de distance inst i tuée au profit des sucres i n 

digènes a p o u r pr inc ipa l objet de faciliter l 'approvis ion

nement des raffineries des po r t s . Elle constitue, poupées 

raffineries, une compensat ion au d o m m a g e que leur causq 

la suppress ion de la franchise complète, dont jouissaient 

au point de vue des taxes de douane , les sucres é t rangers 

d 'origine ex t ra -européenne . A la faveur de la détaxe, ces 

sucres, qu i provenaient pr inc ipa lement de Java , peuvent 

être remplacés d a n s les raffineries des por ts , pa r des su

cres ind igènes . Le t a u x de la détaxe est de 2 fr. par 1 0 0 
kifog. Elle est allouée aux sucres bru ts expédiés par ca

botage des ports français de la mer du Nord et de la 

Manche à des t ina t ion des raffineries établies dans les 

ports français de l 'At lant ique et de la Médi ter ranée; a u x 

sucres b r u t s expédiés par voie ferrée dans les raffineries 

des susdits por t s , en provenance des fabriques situées à 

une distance m i u i m a de 200 ki lomètres du port où se 

t rouve la raffinerie dest inataire , et enfin, p a r extension, 

aux sucres b ru t s expédiés, par voie ferrée ou p a r c a n a u x , 

sur les raffineries de l ' intérieur, par des fabr iques situées 

à plus de 3oo ki lomètres en l igne droite de la raffinerie 

dest inatai re . 

P o u r compléter le système des p r imes , la loi du[T avri l 
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a fixé définit ivement les su r t axes afférentes aux sucres 

é t r ange r s à nfr. (poids effectif,les 100 kilog. n e t s ) p o u r les 

sucres b r u t s d 'or ig ine européenne et a u t r e s , et à 10 fr. au 

tar i f m i n i m u m et iG fr. a u tar i f généra l , p o u r les sucres 

raffinés et ass imilés . Si l 'on n ' a pas conservé les chiffres 

de i8p/j , c'est pour m o d é r e r les pré tent ions de la raffinerie 

qu i devait être tentée de rejeter s u r le consommateur , en 

relevant ses pr ix , le poids des nouveaux droi ts dont elle 

était chargée . E n cas d ' exagéra t ion dans ses pré tent ions , 

elle aura i t à compter , en effet, avec la concurrence des 

raff ineurs é t r angè res . 

S u r l ' in tervent ion de M . J a u r è s a été in t rodui te , dans 

cette loi su r les p r i m e s , u n e disposit ion en vertu de la

quelle , « dans chaque fabr ique , u n ou p lus ieurs employés 

de l 'Eta t seront cha rgés do vérifier l 'exacti tude des opé

ra t ions de pesage et de contrôler les réfractions à opérer 

en ra ison de la te r re , des rac ines et du collet, ainsi que la 

dé te rmina t ion de la densité ». 

D e r n i è r e c o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e de B r u x e l l e s 
(1898) . — Ce n 'est que sous la pression de la nécessité 

que le r ég ime des p r imes directes a été in t rodui t chez 

n o u s . Auss i , en m ê m e t emps qu 'on l 'adoptai t , prévoyait-

on des c i rconstances qu i pou r r a i en t pe rmet t re d'y r enon

cer, te Si des pays p roduc teu r s de sucre de bet terave, dit 

l 'ar t , i l d e l à loi, accordant actuel lement des pr imes d 'ex

por ta t ion , supp r imen t ou aba issent ces p r imes , le g o u v e r 

nemen t est autor isé , en l ' absence des C h a m b r e s , à p ren

d re , par décret, les mêmes mesu re s sous réserve de r a t i 

fication par u n e loi. » 

La législation des sucres est combinée en F r a n c e , 

comme dans les p r i n c i p a u x pays p roduc teu r s , d a n s le 

double but ds réserver le m a r c h é nat ional et de chercher 

à étendre les débouches de la sucrerie à l ' é t ranger . Au lieu 
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de se res t re indre , comme on avait pu l 'espérer un mo

ment , le système des encouragements n ' a fait que se dé

velopper. S'il y avai t eu intérêt autrefois à chercher à 

régular i ser u n e concur rence développée pa r des moyens 

artificiels, cet in térêt était p lus évident encore depuis 

qu 'on avait exagéré une organisat ion contre laquelle on 

protestai t de toutes pa r t s . Une fois de p lus , les gouverne

ments essayèrent de s 'entendre. Après de p remiers échan

ges de vues , l eurs représentants se r éun i ren t en une confé

rence in te rna t iona le , du 7 au 23 ju in 1898, à Bruxe l les . 

La France y envoya, comme délégués ; MM.Seb l inc , séna

teur , Bousquet , d i rec teur général des douanes , et Déla

teur, d i recteur géné ra l des contr ibut ions indirectes . 

Dès le début des discussions, M. Sébline, s ' appuyant 

sur un échange préalable de correspondances entre le 

minis t re des affaires é t rangères de France ,a lo r s M. H a n o -

taux, et le gouvernement, du Roi , fit connaî t re qu' i l était 

tenu, par ses ins t ruc t ions , de réserver de la façon la plus 

absolue not re législation sucrière in tér ieure , et que ce 

n'est q u e sous cette condit ion qu 'avai t été donnée l 'adhé

sion de notre pays à la conférence, « Ce n'est pas la 

F rance , a-t-il ajouté, qui a in t rodui t en Europe le r ég ime 

ries p r imes . Elle a été la dernière à s'en servir . C'est 

contre elle qu 'à l 'or igine, et pendant de longues années , il 

a été d i r igé . La p remiè re , elle a établi l ' impôt à la con

s o m m a t i o n ; la première , elle a pra t iqué l 'exercice, et elle 

l'a pra t iqué avec une r i g u e u r telle que pas u n e parcelle do 

sucre n 'échappai t à l ' impôt . Elle a failli devenir , elle est 

M O I N E , à un moment donné, devenue victime de son régi 

me fiscal, de sa bonne foi, de sa loyauté en mat ière d ' im

pôt. F e n d a n t qu 'e l le restait attachée à l ' impôt de consom

mation, d 'au t res nat ions , à l 'aide de législat ions complai

santes, de législat ions p lus favorables a u x producteurs , 

donnaient à leur industr ie un essor v ra imen t p rod ig ieux . 
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C'est ainsi que l 'Al lemagne passai t de 186 , 000 tonnes en 

1 8 7 1 - 7 2 A 1 . i 4 6 o o o tonnes eu i 8 8 4 - 8 5 et que , dans le 

même temps, la product ion de la France descendait de 

337 . 000 tonnes à 273 . 000 tonnes . Si bien qu 'à cette époque 

la France se vit menacée, non seulement do voir dispa

ra î t re son expor ta t ion , mais encore de perdre son p rop re 

marché Si nous pouvons , à la r i g u e u r , faire le sacri

fice de notre p r ime de sortie contre le sacrifice correspon

dant dos pr imes de sortie de l 'Al lemagne et de l 'Autr iche-

Hongr ie , nous ne pouvons en aucun cas permet t re qu 'on 

touche à notre législation in tér ieure . » Et M. Déla teur 

faisait r e m a r q u e r p lus t a rd qu' i l est des moyens d ' encou

r agemen t h la product ion in tér ieure que nul accord no 

peut empêcher ; telles les c o m m a n d e s de l 'Etat , les 

tarifs de t ranspor t s en cas d 'expor ta t ion, etc. 

Les dispositions des représen tan ts de cer taines pu i ssan

ces, celles de la France en par t icul ier , s 'étaient, comme on 

le voit, sensiblement modifiées depuis la dernière conférence 

de Londres . Deux couran t s se dessinèrent ne t tement : u n 

premier g roupe de pays comprenan t l 'Al lemagne , l 'Aut r i -

che-Hongr ie , la Belg ique , l 'Espagne , la Grande-Bre tagne , 

les Pays-Bas et la Suède se seraient prêtés à u n accord 

in ternat ional basé sur la constatat ion du rendemen t réel , 

et sur l ' imposit ion des sucres livrés à la consommat ion i n 

tér ieure , avec la suppress ion des pr imes directes et indi 

rectes, à la condit ion, bien en tendu , que cet a r r a n g e m e n t 

reçût l ' agrément de tous les Eta ts i n t é re s sés ; les déléga

tions de la France et do la Russ ie , sans repousser formel

lement l 'idée d ' un accord l imité à ce qu i concerne la lu t te 

sur les m a i c h é s t iers, repoussaient tout a r r a n g e m e n t qui 

devai t avoir pour conséquence de modifier leur r ég ime in

tér ieur . 

Dans de pareil les condit ions, a u c u n e solution n 'étai t 

possible. La Conférence, en se séparan t , n 'a pu que laisser 
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au gouvernement belge le soin d 'en tamer des négociat ions 

diplomatiques avec les gouvernements intéressés afin de 

trouver u n e combina ison qui permet t ra i t de poursu ivre 

ul tér ieurement des t r avaux i n t e r r o m p u s . Et encore la dé

légation angla ise a-t-elle c ru devoir spécifier que le gou

vernement de Sa Majesté Br i t ann ique ne s ' interdisai t pas 

d'adopter, en a t tendant la repr ise possible des négocia

tions arrêtées, les mesu re s que la s i tuat ion sucrièro pour 

rait lui suggé re r . Ces mesures , non exposées, sont v ra i 

semblablement celles qui consisteraient à frapper sur le 

marché ang la i s , qui domine tous les au t res , les sucres pr i 

més, de sur taxes en rappor t avec l 'élévation des p r imes . 

Ce dernier effort tenté pour uni formiser les législat ions 

sucriéres des pays en concurrence n ' a donc pas été p lus 

heureux que les précédents , et r ien ne permet de prévoir 

à quel moment u n accord sér ieux p o u r r a s 'é tabl i r . Les 

législations in tér ieures de chaque nat ion cont inueront 

donc à se modifier su ivant les circonstances. 

C H A P I T R E II 

L a b e t t e r a v e à, s u c r e : é ta t a c t u e l de l a c u l t u r e et de 

l ' industr ie de l a s u c r e r i e . 

D i s t r i b u t i o n de la c u l t u r e de la b e t t e r a v e à 
s u c r e . — La cul ture de la betterave à sucre n ' a cessé de 
s 'étendre depuis le commencement du siècle, elle a passé 
de 53 mil le à 9,70 mille hectares . Mieux encore que l 'ac
croissement des superficies qui lui sont consacrées, l ' a u g 
menta t ion des quant i tés de sucre progress ivement 
obtenues permet de se r endre compte de ses p rog rè s . De 
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20 à 20 mil l ions J e k i l o g r a m m e s . a v a n t i84o, elles se sont 

élevées successivement à ioo mil l ions de k i l o g r a m m e s , 

vers 18G0; 200 mil l ions de k i l o g r a m m e s , vers 1 8 7 0 ; pour 

a t t e indre 3oo à 38o mil l ions de k i l o g r a m m e s , de 1873 à 

187,5. A cette période de p rogrès a succédé une période de 

d iminu t ion qu i a r a m e n é peu à. peu la product ion au -des 

sous de 3oo mill ions de k i l o g r a m m e s en 1884 et 1880 ; 

ma i s sous l ' influence de la loi de 1884, les r endement s se 

sont l'élevés pour a t t e indre 600 à 700 mil l ions de kilo

g r a m m e s , 730 mi l l ions p o u r la c a m p a g n e de 1897-1898 . 

Q u a n t au n o m b r e de fabr iques , do 5oo environ qu'i l était 

en 1877 , il est descendu m a i n t e n a n t à 35o ou 3Go. 

Depuis 1890, la quan t i t é de bet teraves mises eu œuvre 

var ie , a n n é e moyenne , de G à 7 mil l ions de tonnes , corres

pondant à des r e n d e m e n t s de 25 .000 à 28.000 ki logr . à 

l 'hec tare . Les pr ix payés aux cul t iva teurs , qu i ont a t te int 

28 et môme 3o fr. pa r tonne , de 1890 à i 8g3 , oscillent, 

depuis i8g5 , entre 20 et 2G fr. pa r tonne . La sucrerie indi 

gène consomme, pa r c a m p a g n e , r mi l l i a rd de tonnes de 

cha rbon . 

La product ion de l à be t terave s'est p resque exclusivement 

concentrée dans le Nord de la F r a n c e . Les dépa r t emen t s 

qui lui consacrent le p lus de place sont l 'Aisne , qui lui 

affecte 62 mil le hec ta res ; le Pas-de-Calais , 38 m i l l e ; la 

S o m m e , 35 m i l l e ; Se ine-e t -Marne , iG m i l l e ; Seine-et-

Oise, 10 mil le , et les A r d e n n e s , 5 mil le . S u r 6.7G5 mi l 

l ions de tonnes de bet teraves mises en œuvre p e n d a n t la 

c a m p a g n e i8gG-i8g7, les fabr iques du dépar t ement de 

l 'Aisne en oui employé 1.487 m i l l i o n s ; celles du Nord , 

1.401 m i l l i o n s ; celles de la S o m m e , 1.007 mi l l ions ; celles 

do. Pas-de-Cala is , 768 mi l l ions , celles de l 'Oise, 688 mi l 

l i o n s ; celles de Seine-e t -Marne, 44a mi l l i ons ; celles des 

Ardennes , 12g m i l l i o n s ; celles de Seine-et-Oise, 162 mi l 

l ions, et celles de tous les au t re s dépa r t emen t s réun is , 
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G87 mill ions seulement , un d ix ièmedc la product ion totale. 

La b e t t e r a v e d a n s l e s a s s o l e m e n t s . — Sans avoir 

la même stabil i té que la surface accordée à la cu l tu re du 

froment, la surface réservée à la bet terrave ne varie pas 

beaucoup cependant d ' u n e année à l ' au t re , pour une pé

riode de t emps l imitée , dans les régions où cette p lante for

me l'objet essentiel des t r a v a u x des entrepr ises agricoles. 

Avec la rotat ion t r iennale qu i domine dans le nord , la bet

terave utilise la sole de jachère ,e t occupe régu l i è rement un 

tiers des terres en assolement . Sur cer tains points cepen

dant on a renoncé à la cul ture de l ' A V O I N E a i l leurs que sur 

les défr ichements de luzerne , et la bet terave al terne avec le 

blé, p a r t a g e a n t avec cette céréale les te r res en cultures 

annuel les . Parfois môme a u x successions be t te raves , b lé , 

on a essayéde subs t i t ue r l a ro t a t ion : bet teraves,bet teraves, 

b l é ; s u r trois soles, deux sont alors réservées à la bet te

rave, ma i s le surcroî t de t r a v a u x qu ' impose cette dernière 

combinaison à cer ta ins moments et le d a n g e r des maladies 

qui en résulte y ont fait renoncer . 

Pa r tou t , en France , la bet terave vient en tête d 'assole

ment . C'est la cu l ture qui reçoit la fumure . Vers i 8 8 5 ou 

188G cependant , on avait essayé dans quelques s i tuat ions, 

en s ' inspirant de méthodes employées dans plusieurs par 

ties de l 'Al lemagne , de cult iver la bet terave sur blés fumés, 

sans fumure au t re que celle qui était apportée pa r des 

engra is complémenta i res . Ce système laissait prévoir des 

racines p lus r iches en sucre , mais , d 'une pa r t , les be t te 

raves obtenues dans les conditions ordinai res répondent 

t rès suff isamment aux exigences de la sucrerie qu i n ' a 

même pas intérêt à demande r mieux et, d ' au t re pa r t , le 

défaut de temps pour r épandre et enfouir les fumures , de 

la récolte des rac ines aux semailles, sont deux circonstan

ces qui ont décidé les cul t ivateurs à ne pas donner sui te 
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a u x premiers essais ent repr is dans une vole qui leur était 

ind iquée par nos concur ren t s . Il faut ajouter q u e le blé 

sur fumier est p lus exposé à souffrir des mauva ises herbes 

q u e le blé sur des bet teraves qui ont laissé un sol t rès 

p rop re , par fa i tement net toyé. 

R é s u l t a t s d u r é g i m e d e 1884 p o u r l ' i n d u s t r i e e t 

p o u r la c u l t u r e . — Quels sont les résu l ta t s q u ' a donnés 

le r é g i m e i n a u g u r é en F r a n c e en 1 8 8 4 ? On peut en j u g e r 

m a i n t e n a n t d 'une man iè re très précise après quinze ans 

d 'expérience. 

L a législation actuelle a r a n i m é u n e indus t r ie endéc l in . 

Nous tenions , en 1 8 7 4 et en 1 8 7 0 , la tòte des nat ions su-

crières en Eu rope . Notre product ion , qui variai t alors de 

3oo à 38o mil l ions de k i l og rammes de raffiné, correspon

dait à 4ÓO mill ions de k i l og rammes de sucre b ru t , q u a n d 

la product ion ne s'élevait, t an t en Al l emagne qu ' en Au t r i 

che-Hongr ie et en Russ ie , qu'il 2i>,5 ou 2 0 0 mil l ions de k i 

l o g r a m m e s . Du premier r a n g nous étions descendus au 

qua t r i ème en i 8 8 4 , a v e c u n e product ion à peu près égale, 

dis tancés dans de fortes propor t ions pa r l 'Al lemagne qu i 

l ivrai t a u marché 1 mi l l ia rd de k i l og rammes , très sensi

b lement par l 'Au t r i che -Hongr ie , dont la product ion s'éle

vait à 5oo mill ions de k i log rammes , et quelque peu pa r la 

Russ ie . Depuis cette époque, nous n ' avons pas r e g a g n é 

not re place d 'autrefois, mais notre product ion a néanmoins 

doublé . S i , ma lg ré ses progrès , elle n 'est guère que moitié 

de celle de l 'Al lemagne q u i a a t te int 1 . 7 0 0 . 0 0 0 a 1 . 8 0 0 . 0 0 0 

tonnes , elle n'est pas de beaucoup infér ieure à cellu de 

l 'Autr iche , et elle se t rouve à peu près à la h a u t e u r de 

celle de la R u s s i e . 

Depuis i 8 g 4 - la product ion totale du sucre de bet terave 

(brut ) n 'est pas descendue au-dessous de 4 mi l l i a rds 

5oo mille tonnes ; celle du sucre de cannes reste à peu près 
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s ta t ionnaïre , depuis 1884, au tou r de 2 mi l l ia rds et demi do 

tonnes . J u s q u ' e n 1888, la product ion du sucre de cannes 

égalait à peu près celle du sucre de bet teraves , elle n ' en 

représente m a i n t e n a n t q u ' u n peu plus de moi t ié . C'est ce 

qu 'é tabl issent les é léments emprun té s aux communica 

tions faites au congrès in ternat ional d ' agr icu l tu re de 1889^ 

aux rense ignements consignés dans la s tat is t ique décen

nale du minis tè re de l ' ag r i cu l tu re , et enfin a u x documents 

publiés dans les anna les du commerce extér ieur qui peu

vent être considérés comme très suffisamment exacts, bien 

qu'i ls présentent cer taines différences, parfois assez m a r 

quées, avec les données provenant d ' au t res sources d ' in

formation. 

Le rég ime de 1884 a donc relevé chez nous l ' indus t r ie 

sucrière, qui n ' a pas hésité à modifier ses ins ta l la t ions et 

à perfect ionner ses procédés, pour a r r i v e r a ext ra i re le p lus 

économiquement possible la p lus g rande quan t i t é de sucre 

possible des rac ines mises en œuvre dans ses u s ines . On 

se contentait autrefois de r endement s en sucre de 5 à G pour 

100; ils ont a t te in t , g râce à des rac ines p lus r iches et à 

de mei l leurs modes de t r ava i l , près de 10 pour 100 . Les 

apparei ls à diffusion ont remplacé les presses hydrau l iques 

ou cont inues . D 'au t res amél iorat ions ont été in t rodui tes 

dans les ins ta l la t ions exis tantes , et la consommat ion du 

charbon , dont la d iminut ion est u n des moyens les p lus 

sû r s de mesure r les progrès industr ie ls , s'est abaissée de 

280 ou 290 k i l og rammes à i ^o ou i5o k i log rammes pa r 

100 ki logr. de sucre ex t ra i t . Les frais de fabricat ion se 

sont considérablement abaissés en même t emps que la fa

bricat ion s'est développée dans de très fortes propor t ions . 

Los profits que la propriété a réalisés depuis le nouveau 

rég ime sont moins m a r q u é s . Sous l 'influence de disposi

t ions fiscales qu i obl igent les cul t ivateurs à faire des bet

teraves riches, sous peine de ne plus t rouver de débou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chés pour leur product ion , de nouvelles variétés se sont 

subst i tuées aux anciennes et les systèmes de cu l tu re se 

sont modifiés. Cette t r ans fo rma t ion s'est t radu i te pa r 

une d iminut ion des r endemen t s qu i a concordé avec u n e 

élévation des p r i x . Avant ¡ 8 8 5 , la be t te rave se payai t au 

poids , sans considérat ion de r ichesse, pourvu cependant 

qu'el le fût d'espèce sucr iè re . Son p r ix n o r m a l était de 

•20 fr. la tonne, et ses r e n d e m e n t s , qui a t te ignaient facile

men t /jn.ooo k i l o g r a m m e s à l 'hectare dans les exploi ta

tions bien soignées , ressor ta ient en m o y e n n e à 34 . ooo ou 

3 5 . 0 0 0 k i l o g r a m m e s , r ep résen tan t une va leur de 700 fr. 

environ. Depuis 1 8 8 4 , la be t terave se vend toujours au 

poids, mais à un t a u x var iable avec sa r ichesse en sucre . 

D a n s la p l u p a r t des marchés , la base est calculée su r u n e 

densité du j u s de 7 0 , c 'est-à-dire un poids do 1 0 7 0 g r a m 

mes pa r l i t re . Au-dessus de 7 degrés , on accorde une 

augmen ta t i on de o f r . 60 à o fr. 80 p a r d ix ième de d e g r é ; 

mais , depuis quelques années , cette p r ime n 'est p lus que 

de o f r .3o à o f r . 3 5 par d ix ième de degré au-dessus de 7 ° 5 
à 7 0 8 . Au-dessous de 7 degrés , les pr ix sont rédu i t s de 

1 fr. pa r d ix ième de degré en moins , et au-dessous de G 

degrés les bet teraves sont rcfusables . On adme t que 1 

degré représente une richesse de 2 p o u r 1 0 0 de sucre . Les 

bet teraves de 7 degrés sont donc des bet teraves d 'une te 

neu r en sucre de i / | pour 1 0 0 ; celle de 7 degrés 5 , de 1 0 
pour 1 0 0 . L ' indus t r ie veut des bet teraves r iches , m a i s 

comme, depuis la loi de i8<jr, elle n ' a p lus qu ' un très m i 

n ime intérêt , si m ê m e elle en a un , en raison des difficultés 

croissantes d 'ex t rac t ion , à dépasser u n rendement de 1 0 . 5 o 
pour cent, elle n ' appréc ie p lu s l ' impor tance de la r ichesse, 

au delà d 'une cer ta ine propor t ion qui semble être de 7 ° 5 
à 7 ° 8 . 

Dans les condi t ions ac tue l les , les bons cul t iva teurs ne 

peuvent guère espérer dépasser en moyenne des r ende-
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ments de 3o.ooo k i l o g r . à l 'hectare , les bet teraves nouve l 

les étant moins product ives que les anc i ennes . Dan s 

l 'ensemble, la moyenne des rendements s 'établit au tou r 

de26.ooo k i l o g r a m m e s seulement . D 'après la s ta t is t ique 

on ne saura i t évaluer , d ' un au t r e côté, le p r ix moyen à 

plus de 26 fr. la t o n n e . C'est donc un produi t de 676 fr . 

env iron pa r hectare , sens ib lement égal à celui des périodes 

antérieures, plutôt infér ieur . Sous ce rappor t , il n 'y a pas 

en définitive de différence appréciable entre les résul ta is 

de la cu l tu re de l ' ancienne bet terave à sucre et de la nou

velle, m a i s on est d 'accord p o u r reconnaî t re que les frais 

de product ion sont devenus p lus onéreux . O n dépense 

moins de fumier peut -ê t re , mais p lus de n i t ra tes et.de su

perphosphates ; les l ignes , p lus rapprochées , ont r e n d u les 

sarclages p lus minu t i eux , l ' a r r achage enfin est p lu s l o n g . 

Tout compte fait, la cu l ture de la bet terave semble p lu 

tôt moins r émunéra t r i ce qu ' au t re fo i s . Ce n'est pas à dire 

cependant que le nouvel o rd re de choses ne lui ai t pas été 

avantageux. Si , en effet, ce n 'avaient été les c h a n g e m e n t s 

apportés à la légis lat ion, les p r ix des anciennes bet tera

ves ne se seraient p robab lement pas m a i n t e n u s ; déjà d 'ai l

leurs vers 1882 , ils avaient commencé à faiblir . La légis

lation de 1884 n ' a donc peut-être pas accru les bénéfices 

des cul t iva teurs ; elle les a sauvegardés , ce qui est beau

coup. 

Le rég ime de 1884 et l e fisc. — Le fisc était intéressé 
dans la question du rég ime de 1884. Ses sacrifices avaient 
été prévus, et c'est pour les l imiter qu 'on avai t convenu 
d'élever l ' impôt s u r les sucres de 4o à 5o fr . en même 
temps qu 'on accordait des immuni t é s de taxes a u x q u a n 
tités produi tes en excédent . Les bonis de r endemen t étaient 
donc entrés en l i gne de compte dans les calculs du Trésor . 
Ils se sont t radu i t s pa r des non-percept ions d ' impôt qui 
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ont at teint , sous les divers régimes qui se sont succédé 

j u s q u ' à présent , des sommes assez élevées. S i , en effet, 

aucune quant i té de sucre n 'ava i t échappé à l ' impôt , le T r é 

sor au ra i t encaissé des recettes supp lémenta i res qu i se 

seraient élevées, dans certaiues années , j u s q u ' à yomi l l ions 

de francs , et qui se seraient m a i n t e n u e s , de i885 à i8<j5 , 

de 5o à 55 millions de l'r. pa r an . (les sommes sont restées 

à la sucrer ie qui a v ra i semblab lement dû. en faire profiter 

dans une certaine mesure la cu l ture et la raffinerie. L ' in

dus t r ie a p u , g r â c e à ces avan tages , payer u n peu plus cher 

sa mat iè re première et vendre u n peu mei l leur ma rché son 

produi t fabriqué ; elle a dû m ê m e y être obligée par la 

concurrence . Le bénéfice, réalisé p a r les fabr icants s u r 

leurs excédents, a varié de 10 à 17 fr. de i885 à i 8 y o , p o u r 

se tenir depuis entre 5 fr. 5o et 6 fr. 5 o . 

La sucrer ie , qui obtient de 1000 k i logr . de be t te raves 

mises en œuvre 100 k i logr . en moyenne de sucre , n 'est 

imposée à plein tarif que pour 77. 5oo, et à demi- tar i f seu

lement pour 22 k i logr . 2 0 . Ses cha rges s'élèvent donc , 

p o u r ces cent k i logr . de suc re , à 53 fr. a 5 , la issant s u r le 

mon tan t des droits de consommat ion une m a r g e de 6 f r . 7 5 

E n définitive, le droit de 60 fr. , qu i est ac tue l lement en 

v igueu r , n 'est q u ' u n droit n o m i n a l . Son taux est eu réa

lité de 53 fr. 25 , avec ces par t icu lar i tés toutefois : i ° qu ' i l 

est susceptible de var ier d 'une année à l ' au t re su ivan t la 

r ichesse des bet teraves, qui dépend essentiel lement des 

circonstances a tmosphér iques ; 2° qu ' i l var ie , dans u n e 

m ê m e année , d 'une région à l ' au t r e et d 'une usine à l ' au 

t r e ; 3° qu ' i l const i tue une protection effective p o u r n o s 

sucres indigènes et coloniaux, qui seuls en profitent, alors 

que les sucres d 'or igine é t rangère acqui t tent à leur entrée 

ou à leur mise en consommat ion le plein tar i f . 

L ' impôt sur la bet terave crée donc à notre i ndus t r i e 

sucrière une s i tuat ion avantageuse sur notre m a r c h é ; il 
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n'est pas moins profitable aux expor ta teurs qui perçoivent 

au m o m e n t de l 'expédition de leur sucre , à ra ison de 

60 fr. par 1 0 0 k i l o g r a m m e s , la rest i tut ion de droi ts qu ' i l s 

n 'ont acquit tés qu ' à ra ison de 5 3 fr. 2 5 . 

Il n 'y a donc pas, à p roprement par ler , de perte pour le 

trésor sur les sucres consommés à l ' in tér ieur : ils acqu i t 

tent encore u n e taxe de 5 3 f r , a 5 pa r 1 0 0 k i logr . , a lo rs qu ' a 

vant la loi de 1 8 8 4 ils n 'avaient à suppor te r qu 'une c h a r g e 

de 4o fr . Les r embour semen t s de droits à l 'exportat ion en

traînent pour le fisc, au contra i re , un sacrifice, sans com

pensation, de 6 f r . 7 5 en moyenne pa r 1 0 0 ki log. de sucre 

expédiés à l ' é t r ange r . 

Le mon tan t total des droi ts sur les sucres , formé p a r l e s 

recettes de l ' adminis t ra t ion des cont r ibut ions indirectes 

sur les sucres indigènes et celles des douanes s u r les su 

cres des colonies ou é t r ange r s entrés en consommat ion , 

n 'a cependant cesser d ' a u g m e n t e r . 

Après avoir légèrement fléchi après 1 8 8 4 , le produi t des 

droits sur les sucres , qui était, avan t le rég ime n o u v e a u , 

de i 4 o à i 5 o mil l ions de francs , raffermi par l 'élévation 

progressive du t a u x des rendements et l ' imposit ion p ro 

gressive également des excédents, a a t te int , en 1 8 9 1 et 

1 8 9 2 , 200 mil l ions de francs. Il varie m a i n t e n a n t de 1 G 0 à 

1 8 0 mil l ions de francs, supér ieur encore de 20 mil l ions de 

francs à ce qu' i l était au début du nouveau r ég ime . Son 

augmenta t ion s 'explique pa r l 'acroissoment de la consom

mat ion qui a fait depuis vingt-c inq ans des progrès impor 

tants . De 200 mil le tonnes de sucre b r u t entre i858 e t iSGo, 

elle s'est élevée, en effet, à 2 6 0 mil le tonnes en 1 8 ; 5 , pour 

a t te indre 3oo .ooo tonnes vers 1 8 8 0 , et se tenir de 4 3 o à 44o 
mille tonnes depu i s i 88G ( a v e c un m a x i m u m de 4 7 3 mil le 

tonnes en 1 8 9 2 et un m i n i m u m de 4 i 3 mil le tonnes en 1 8 8 9 ) . 
Le trésor a donc regagné , en définitive, sur la masse crois

sante des quant i tés imposées, plus qu' i l n 'a pe rdu par ses res-
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t i tut ions de droi ts à la sort ie . Il ne semble g u è r e douteux 

qu'i l n 'ait g a g n é davantage, sans les r e m b o u r s e m e n t s con

sentis à l ' expor ta t ion, car , si ces r e m b o u r s e m e n t s ont en, 

courage la product ion , ils n ' on t cer ta inement eu aucun 

effet sur la consommat ion in t é r i eu re . 

Le publ ic est intéressé au r é g i m e fiscal des sucres com

me cont r ibuable et comme c o n s o m m a t e u r . En qual i té de 

cont r ibuable , ses cha rges sont accrues propor t ionnel lement 

d u m o n t a n t des p r imes indirectes ou directes a u x sucres 

exportés , m a i s les cr i t iques que peu t soulever le rég ime en 

v igueur sont du même ordre que celles qui s ' appl iquent à 

toutes les mesu re s de p ro tec t ion ,ony répond p a r l e s mômes 

a r g u m e n t s . En qual i té de c o n s o m m a t e u r , l ' acheteur p r o 

fite de pr ix r édu i t s d ' un t iers e n v i r o n ; c'est pour lui une 

économie sensible , qui est due essent ie l lement aux progrès 

de l ' indus t r ie , et subs id ia i rement aux disposit ions légales 

que les ont favorisées. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r des s u c r e s . — Le sucre est un 

élément impor t an t de notre commerce ex té r ieur ; on peut se 

r e n d r e compte t rès exactement p a r les informat ions du 

tableau des douanes du m o u v e m e n t des impor ta t ions et 

des expor ta t ions . Les colonies françaises nous envoient à 
peu près toute leur product ion qu i s'élève, année moyenne , 

à un peu p lus d 'une centaine de mil le tonnes , sans que de 

g r a n d e s var ia t ions se soient manifes tées dans leurs expé

di t ions depuis i 8 8 5 . J u s q u ' à cette m ê m e date, les envois de 

l ' é t r anger avaient suivi une m a r c h e a scendan te , a r r i van t , 

en i88/( , à i 4o ou i ño mil l ions d é t o n n e s ; ils ont consi

dé rab lement d iminué depuis , et ne comptent p lus m a i n t e 

n a n t . Nos expor ta t ions , qui avaient été en d i m i n u a n t do 

de 260 à ioo mille tonnes de 1 8 7 0 a i 8 8 5 , se sont relevées 

ensui te , sans revenir pour tan t a u x quant i tés d 'aut refois . 
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D i s c u s s i o n du r é g i m e de 1884. — N o u s n ' avons p lus 

ma in t enan t qu ' à chercher à apprécier , au point de vue 

théorique, les effets du rég ime de 1 8 8 4 . Ce n 'est pas chose 

facile. Les t rans format ions cul tura les et industr ie l les qu i 

se sont opérées depuis le nouveau rég ime ont peut-être eu 

pour résul ta t d ' a ssure r u n e meil leure util isation du sol, du 

travail et des cap i taux n a t i o n a u x ; on ne peut cependant 

l 'affirmer sans réserve. Le système qui consiste à faire des 

betteraves r iches et à en extra i re le m a x i m u m de mat iè re 

sucrée para î t fort r a t i onne l ; r ien n 'autor ise à dire q u e 

c'est le p lus économique . Si v ra iment la product ion de la 

betterave riche, et son nouveau mode de man ipu la t ion 

const i tuent des amél iora t ions considérables, on a le dro i t 

d'être surpr is qu 'on ne s'en soit pas avisé plus tôt, à u n e 

époque où l'a législation n'y invitait pas , c'est vrai , m a i s 

ne s'y opposait pas non p lus . Sans doute, il y a, pour la 

l ' i ndus tne , un certain degré de richesse des bet teraves 

qui correspond, t an t pour les usines que pour la cu l ture , 

à une r émunéra t ion m á x i m a ou, ce qui est la même chose, 

qui permet d 'obtenir le k i l og ramme de sucre a u pr ix m i n i 

m u m . Sur quelques poin ts déjà, même avant 1 8 8 4 , on 

avait subs t i tué l 'achat à la densité à l ' achat au poids, et 

les exemples qu 'on pourra i t en donner suffiraient à p rou

ver qu ' i l y avai t a lors intérêt à améliorer la bet terave, 

mais ils ne démont ren t pas qu 'on n 'a pas dépassé le bu t . 

On ne pour ra i t le savoir expér imenta lement que si on r e 

venait à l ' impôt sur le sucre produi t sans pr imes d ' au

cune sorte. Qui pourra i t dire que , dans u n e si tuation pa 

reille, on ne renoncera i t pas , en partie au moins , a u x 

innovations récentes? 

Il est un fait qu i est, du reste, bien établi , c'est que ce 

n 'est pas la bet terave r iche qui donne le poids de sucre le 

p lus élevé à l 'hectare . M. P . - P . Dehérain a publ ié , en 

i 8 i j 5 , des résul ta ts de culture bien cur ieux à cet éga rd . 

CO.NVEUT . I n d u s t r i e a g r i c o l e . lâ 
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P o u r être plus comple t , l ' épu i semen t de la matière sucrée 

de la racine n ' a pas nécessairement pour conséquence u n e 

d iminut ion du p r ix de revient du k i l o g r a m m e de sucre . 

Les dernières quant i tés extrai tes coûtent beaucoup p lus que 

les p remiè res . On a si b ien reconnu qu ' en poussan t a u x 

rendements exagérés la législat ion de 1884 a favorisé des 

opérat ions , qui n 'avaient d ' au t re explication que les bonis 

de fabr icat ion, qu 'on a dû dé tourner en 1887 les fabr icants 

du t r a i t ement des mélasses qu i 11'avait d 'au t re r a i s o n que 

l ' immuni té de droits pour les produi t s qu 'on en obtenai t . On 

calculait , en effet, qu 'avec des mélasses à 7 fr. les i o o k i l o g r . 

on pouvai t obtenir 22 k i logr . de sucre pa r qu in ta l moyen

n a n t u n e dépense de 4 f r . , a lors que ces 22 k d o g r . de 

sucre ne vala ient , à 26 fr. 5o les 100 ki los , que 5 fr. 85 

et laissaient des mélasses épuisées d 'une va leur de 2 fr. 

C'était 1 1 fr. de dépensés pour re t rouver u n produi t va lant 

7 fr. 85 , ma i s a insi u n p rodui t su r lequel on r egagna i t 

3o fr. de droi t de consommat ion pa r 100 k i l . , ou 6 fr. 60 

pour 22 k i logr . , ce qu i laissait encore u n bénéfice de 

i 4 , 4 5 — 1 1 —- 3 fr. 45 . 

L ' épu i sement d u sucre avai t donc été poussé, sous 

l 'action de la loi de 1884, au-delà de ses bornes ra t ion

nel les ; il n 'est pas sû r qu' i l soit complètement r en t ré 

dans de jus tes l imi tes . Notre législat ion semble exclusive

men t faite pour les contrées qu i peuvent viser à obtenir 

des bet teraves, non pas d 'une richesse m á x i m a , mais d 'une 

certaine r ichesse assez élevée. El le para lyse tous les efforts 

qui pourra ient être tentés e n vue du t ra i t ement indus t r ie l 

de racines peu sucrées , môme dans le cas où il présente

rai t , sous u n r ég ime n o r m a l , les p lus g r a n d e s chances de 

succès. La si tuat ion ne serait même pas sans danger pour 

nos dépar tements du nord s'ils venaient à avoir à lut ter 

contre la concurrence d ' au t res dépar tements susceptibles 

de fournir des bet teraves plus r iches encore que celles 
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qu'i ls produisent . L' infériori té de leurs matières premières 

les met t ra i t dans u n e si tuat ion quelque peu difficile, et des 

appréhens ions su r la cont inuat ion de leur prospér i té ont 

pu être envisagées après i8go , q u a n d se sont créées de 

nouvelles sucrer ies dans le Midi . 

Le rég ime actuel est cer ta inement loin d'être parfai t au 

point de vue p ra t ique auss i hien q u ' a u point de vue théo

r ique. Son g r a n d défaut est de peser sur la cu l tu re et su r 

l ' industrie, de leur imposer des méthodes dé terminées , 

d 'apporter de lourdes ent raves au l ibre j eu des circons

tances économiques . 11 est jus te de dire que personne ne 

se dissimule ses inconvénients . Notre législation sucrière 

évolue depuis p lus de c inquante a n s sans être encore 

fixée, ni m ê m e orientée vers un but dé terminé . Ses dis

positions s 'expliquent p a r l a nécessité dans laquelle on s'est 

trouvé d'y avoir recours ; c'est leur défense et, dans une 

la rge mesure , leur just i f icat ion. 

L'avenir de la c o n s o m m a t i o n du s u c r e . — Les 

expédients sont ut i les, ils sont sur tou t nécessaires . On en 

use avec le sucre depuis plus de c inquante ans , on en 

usera p robab lement long temps encore, mais il n'est que 

sage de prévoir le moment , peut-être éloigné, mais peut -

être assez rapproché auss i , où il faudra y renoncer . U n e 

industr ie n 'est d 'ai l leurs solidement assise que lorsque son 

développement repose sur des bases solides qui permet tent 

d 'envisager avec t ranqui l l i té son aveni r ; quand elle ne 

dépend ni des ins t i tu t ions , ni des disposit ions de l 'auto

ri té, mais des services qu'el le r end à la société. Il n 'y a 

pas de combina ison à laquelle on n 'a i t pensé pour sauve

ga rde r la cu l tu re de la bet terave et la fabricat ion du su

cre ; il n 'y en a q u ' u n e qui puisse donner u n e sécurité 

absolue aux p roduc teu r s et a u x fabr icants , c'est l ' augmen

tation de la c o n s o m m a t i o n . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nos débouchés à l ' é t ranger sont de plus en plus diffici

les à ma in ten i r en présence de la concurrence c ro issante 

de la product ion généra le ; ils sont , du reste, à la merci des 

rég imes douanie rs in té r ieurs des différents pays . C'est su r 

le marché in tér ieur qu ' i l convient, de por ter not re a t ten

t ion. La consommat ion du sucre y a fait de g r a n d s pro

g r è s ; elle peut en faire encore. L 'exemple de l 'Angle te r re 

est là pour nous m o n t r e r quels sont les résu l ta t s auxquels 

on peut v iser ,e t quels sont les moyens à employer pour les 

oh t en i r . 

En i 8 4 8 , le sucre était grevé , en Angle te r re , d 'un im

pôt de G(> fr . i 3 pa r 1 0 0 k i l o g r . C h a q u e citoyen ang la i s 

consommait a lors 1 1 k i logr . 2 8 de sucre p a r tôte et pa r 

a n , chiffre à peu près double de la consommat ion du F r a n 

çais au môme m o m e n t . De 18 /48 à 1 8 7 3 , le droit a été 

successivement abaissé j u s q u ' à 7 fr. 4 4 p a r qu in t a l ; il a 

été suppr imé enfin en 1 8 7 4 . Para l lè lement à ces réduc

t ions de droit s'est p rodui te une a u g m e n t a t i o n de la con

sommat ion moyenne qu i , de 1 1 ki logr . 2 8 , s'est élevée à 

4 i k i logr . par tète et par an . 

La consommat ion du sucre en F rance est à peine ma in 

tenant de i 3 k i logr . par tète et pa r an . Sans espérer 

qu 'el le puisse a t te indre celle de l 'Angle te r re , où le thé et 

les confitures t iennent une très l a rge place dans l ' a l imen

tat ion, il n 'est pas douteux qu'el le puisse s'élever considé

r ab l emen t . C'est m ê m e sous l ' empire de cette idée, que 

M. Siegfried avait proposé, a u cours de la discussion de la 

loi de 180 ,7 , d 'abaisser de 60 à 4 5 fr. le droi t sur les sucres, 

en escomptant un accroissement de d e m a n d e q u i , selon 

lu i , devait faire p l u s q u e compenser pour le Trésor l ' aba is 

sement des taxes to ta les ,mais son p ro je t , ap rès hési tat ion, 

a été j u g é t rop d a n g e r e u x et repoussé par le P a r l e m e n t . 

L'ohstacle des nécessités budgé ta i res est sé r i eux , il 

n 'es t cependant pas abso lument i n s u r m o n t a b l e ; aussi con-
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vient-il de c o n t i n u e r à chercher le moyen de le t rouver. On 

peut , en out re , é tudier de nouveaux emplois pour les su

cres déna tu ré s , dont l 'uti l isation ne nui ra i t en rien a u x 

intérêts du fisc. C'est dans cette double vuie que se t rouve 

la solution du problème dont l 'étude s ' impose de p lus en 

p lus . 

C H A P I T R E III 

L a b e t t e r a v e d e d i s t i l l a t i o n e t l ' a l c o o l . 

La d i s t i l l a t i o n d e s b e t t e r a v e s , s e s d é b u t s e t s e s 

p r o g r è s . — La betterave industriel le n 'est pas cultivée 

seulement pour la sucrer ie , elle fournit éga lement u n e 

des mat ières premières employées à la product ion de l 'al

cool. Son rôle, comme plante dont le produit est destiné 

à la disti l lerie, n ' a toutefois pris d ' impor tance sérieuse q u e 

depuis i 8 5 5 . Jusque- là c'était la v igne qui fournissai t 

presque exclusivement les éléments mis en reuvre pour la 

prépara t ion des esprits et eaux-de-vie . Sur noo.ooo hec

tolitres d'alcool p u r que la F r a n c e obtenait chaque année, 

plus de 800.000 provenaient du t rai tement du vin et de 

ses dérivés ou des c idres ; les betteraves, les mélasses et les 

substances farineuses n 'en fournissaient que 75.000 à 

80.000 hectolitres, un neuvième à peine . Cette situation se 

serait p robab lemen t main tenue un certain temps encore si 

ce n 'avai t été la crise de l 'oïdium qui a précipité les chan

gemen t s d a n s l 'organisa t ion de l ' industr ie de la d is t i l 

lation . 

La d iminut ion considérable de la product ion des vins a 

obl igé de réserver la récolte des vignes à l 'approvision* 
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n e m e n l d e l a consommat ion . L'alcool a m a n q u e . Son pr ix , 

qui n 'é ta i t p récédemment que de 55 à (îo fr. l 'hectoli tre, 

s'est relevé à 1 1 0 fr. eu 1 8 5 2 ; à- 128 fr. en 1853 ; il a 

dépassé 200 fr. en i 854 . On a cherché na tu re l l ement alors 

à met t re en œuvre d 'aut res subs tances sacchariféres , et 

la bet terave est la p remière à laquelle on devait penser . De 

hoo hectoli tres la product ion d'alcool de betteraves s'est 

élevée, en quelques années , à 3oo.ooo hecto l i t res ; l ' a t ten

t ion s'est portée , en m é m o temps , sur les mélasses , qui 

n ' ava ien t , comme sous-produi t des sucrer ies , qu 'une valeur 

t rès faible, et sur les subs tances farineuses, utilisées déjà 

en g r a n d e s quant i tés à l ' é t ranger , mais subs id ia i rement 

seu lement chez vous . 

C'est donc , après la crise de l 'o ïd ium, la bet terave qu i 

est devenue tout d ' abord la mat iè re p remiè re essentielle de 

la fabrication de l 'alcool. Q u a n d , après la découverte et la 

vu lgar i sa t ion du soufrage , nos vendanges sont revenues 

a u x quant i t és d 'autrefois , qu'el les ont d 'a i l leurs r ap ide 

m e n t dépassées , la distil lation du vin a repr is u n e nou

velle act ivi té . Sans reveni r au chiffre de 800.000 hecto

li tres, elle est remontée à plus de Soo.ooo hectoli tres, et les 

p r ix ont fléchi aussi r ap idement qu ' i ls avaient a u g m e n t é . 

Celte dépréciat ion des produi t s fabriqués n'a pas a r rê té 

les p rogrès du t ra i tement de mieux en mieux compris des 

mélasses et des subs tances far ineuses . Lo cours de ces der

nières marchand i se s pouvai t suppor te r , en effet, u n e di

minu t ion propor t ionnel le à celle du cours de l 'a lcool ,parce 

qu 'el les n 'ava ient pas de débouché p lus r é m u n é r a t e u r , il 

n ' en était pas de m ê m e de la bet terave, qui était obligée 

de compter avec les offres de la sucrer ie , et de paver à peu 

près aussi c h e r . Auss i , la dist i l lat ion de la bet terave n ' a -

t 'elle p u , de i 8 5 ; à 1878, que ma in t en i r difficilement sa 

s i tuat ion, pendan t que le t r a i t ement des mélasses prenai t 

u u développement considérable , et que celui des s u b s t a n -
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ces farineuses s 'exerçait su r les quant i t és de p lus en plus 

fortes. 

C'était , avan t i85o , le vin qui était la source presque 

exclusive de la product ion de l 'alcool. La bet terave a pr is 

ensui te la place dominan te dans le n o m b r e des mat ières 

premières employées en dis t i l ler ie; elle l 'a perdu , après 

1860, époque à laquelle le premier rang- a été occupé par 

les mélasses . 

De nouvelles circonstances sont venues , p lus ta rd , m o 

difier de nouveau l 'o rganisa t ion de l ' industr ie de l 'alcool. 

E n facili tant l 'écoulement des v ins , l 'ouver ture de notre 

réseau de "voies ferrées a l imité leur usage en disti l lerie. 

Malgré l ' augmenta t ion de notre product ion , la fabrica-

t iondes eaux-de-vie d e v i n n'est p lus revenue, après i856 , 

aux chiffres que l 'on avait constatés an té r i eurement ; sur 

p lus ieurs points on a renoncé à la chaudière . Les esprits 

du Midi qu i occupaient , avan t i8(io, une importance assez 

g r a n d e s u r le ma rché en ont peu à peu d i sparu . On ne 

brû la i t p lus , en dehors de nos crus réputés d'eau-de-vie de 

la Charente et de l 'A rmagnac , que des produi ts m a n q u e s , 

ou des excédents de récoltes dans les années de su rabon

dance , q u a n d la crise phyl loxérique a fait renoncer h peu 

près complètement à cette p ra t ique , en présence des hau ts 

pr ix des v i n s . Le c h a m p est resté l ibre alors a u x aut res 

matières fermentescibles, d ' au tan t plus é tendu, en out re , 

que la consommat ion s'était considérablement accrue . 

La crise de l 'o ïdium avai t provoqué le renchér issement 

de l 'alcool, celle du phyl loxéra ne pouvai t avoir de sem

blables conséquences , les eaux-de-vie de vin ne consti

t uan t p lus , quand elle s'est déclarée, qu ' un tiers d 'une p ro 

duct ion qu i tendait à p r end re une extension é n o r m e . 

La disti l lation de la bet terave, qui s'était laissé dis tancer 

pa r celles des mélasses et des substances far ineuses, est 

revenue en faveur après 1880, favorisée à la fois par les 
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progrès de l ' industr ie et ceux de la cu l tu re . Des a lambics 

perfectionnés permet ta ient d 'obtenir à moins de frais des 

r endement s p lus élevés et servaient les intérêts de tous 

les d is t i l la teurs sans dist inction. Les amél iora t ions cu l 

tura les encouragean t à l 'ut i l isat ion industr ie l le des bet te

raves q u i , eu re tour , facilitait d 'a i l leurs ces amél iorat ions . 

rVïïes d e l a s u c r e r i e e t d e l a d i s t i l l e r i e e n a g r i 

c u l t u r e . — La bet terave de sucre avai t fait la fortune de 

l ' agr icu l tu re [du Nord . Dans beaucoup d 'aut res mi l ieux 

on a u r a i t voulu pouvoir la faire ent rer dans les successions 

ord ina i res de récolte avec l 'espoir d 'en obtenir des r é su l 

tats auss i profi tables. Son adoption se t rouvai t ma lheu

reusemen t ar rê tée pa r l ' impossibil i té constatée dans les 

régions de médiocre fer t i l i té , d 'obtenir des masses de 

racines suffisantes pour a l i m é n t e n m e us ine . De nombreux 

essais ont été tentés à diverses reprises pour permet t re à 

la moyenne ou à la petite indus t r ie de t ra i ter les bette

raves de sucre r i e ; aucun n ' a réuss i . Il n 'y a guè re de fa

br ique do sucre qui puisse se ma in t en i r à moins de t r a 

vailler ioo.ooo k i log . de bet teraves pa r j o u r pendan t une 

centa ine de j o u r s . L ' approv i s ionnement m i n i m u m d 'une 

us ine exige, pa r conséquen t , d ix mil l ions de k i l o g r a m m e s 

de rac ines au mo ins , et ces d ix mi l l ions de k i l o g r a m m e s 

supposen t 3oo à 4°o hectares de cu l tures dans un rayon 

qui ue peu t pas dépasser cer ta ines l imites . S'il est facile de 

r éun i r les condit ions nécessaires a u font ionnement d 'une 

usine de cette impor tance dans les pays à sol fertile et p ro 

fond, la chose est à peu p rès impossible a i l leurs . 

La dist i l lat ion de la bet terave s 'appl ique u t i lement , a u 

con t r a i r e ,à des quan t i t é s beaucoup plus faibles; elle com

mence à être économiquement possible à pa r t i r d 'un t r a 

vail j ou rna l i e r de 25.000 à3o .ooo k i l o g r a m m e s de rac ines , 

et on peu t faire l'ace a u x besoins de petites usines avec 5o 
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ou fio hectares eu cu l tu re . La disti l lerie s'est donc recom

mandée d 'e l le -même dans les mi l ieux où la cu l tu re n 'étai t 

pas en état de r é p o n d r e aux nécessités du hou fonctionne

men t d 'une sucrer ie , et elle a pu s'y implan te r , sans m ê m e 

offrir a u x p roduc teu r s des pr ix aussi avan tageux nue la 

sucrer ie . La disti l lerie a conservé un caractère d ' indus t r ie 

agricole que n 'a j a m a i s eu qu'exceptionnellement, la su

crerie. 

Q u a n d deux indust r ies se d isputent une môme mat ière 

première , il y en a o rd ina i rement une qui finit par va incre 

l 'autre . La sucrer ie et la distillerie se main t i ennen t para l 

lèlement ma i s , en pr incipe, dans des conditions différentes. 

La concur rence qui s'exerce entre elles s'est trouvée, du 

reste, influencée par les var ia t ions relatives des pr ix du 

sucre et de l 'alcool, qui ont, suivant les momen t s , modifié 

leurs avan tages relat ifs . La distillerie assure , en ou t r e , aux 

cul t ivateurs une indépendance précieuse, grâce à laquelle; 

elle a pu se m a i n t e n i r j u sque dans les centres les plus 

favorables à la sucrer ie . Son existence a parfois cont r ibué 

efficacement à souteni r les prix des racines, en permet tan t 

aux p roduc teurs d 'opposer plus de résistance aux condi

tions que leur proposaient les fabricants de sucre . 

E n c o u r a g e m e n t à la d i s t i l l e r i e de b e t t e r a v e s . — 
Tout en r e g a g n a n t du t e r r a in , la distillerie de betteraves 

s'est t rouvée, à par t i r de 1880 , dans une si tuation de p lus 

en plus difficile devant la concurrence des alcools de 

subs tances far ineuses et de mélasses. Le bon marché des 

maïs d 'Amér ique favorisait leur t ra i tement , et les mélasses 

françaises, rejetées des sucreries par la loi du !\ jui l le t 1 8 8 7 , 
refluaient sur les distilleries, où elles s 'ajoutaient a u x 

quant i tés croissantes que nous envoyaient les é t r ange r s , 

désireux, comm e nous , et pour les mêmes causes, de s'en 

débar rasser . 
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Sollicité, dans l ' intérêt de notre ag r i cu l tu re , le Par le 
men t chercha tout d'abord, à éloigner les ma ï s é t r ange r s 
en les f rappant à leur entrée en F rance d 'un droi t de 3 fr. 
pa r 1 0 0 k i logr . (loi du 8- jui l let 1 8 9 0 ) ; il s 'est efforcé en
sui te de dé tourner le couran t qui nous appor ta i t des 
mélasses é t rangères en relevant successivement de o fr. o 5 
p a r ioo k i logr .e t p a r d e g r é de r ichesse sacchar ine absolue 
è e> fr. I O au tarif m i n i m u m e t à o f r . i o au tar if géné ra l , 
p a r la loi d u 1 7 novembre i 8 ( j 4 , pu is à of r . 2 0 au tarif mi 
n i m u m e t h o fr. 3 o a u tar i f géné ra l , pa r la loi du i / | ju i l le t 
1 8 9 7 , les droi ts qui f rappaient les mélasses au t res que 
celles des colonies et possessions françaises. E n m ê m e 
temps que ce dernier relèvement de droi ts , la décharge de 
\!\ 0 / 0 de l eu r poids accordée a u x fabr icants de sucre qui 
envoyaient leurs mélasses en distillerie a été é tendue a u x 
mélasses employées à des usages agricoles. Enfin, dans le 
b u t d 'accroî t re les débouchés des alcools, u n e loi en date 
du 1 6 décembre 1 8 9 7 a rédui t , de a 5 fr. en pr inc ipa le 3 f r , 
dècimos compr is p a r hectolitre d'alcool pu r , la taxe do dé-
na tu ra t ion des alcools. 

Ea législat ion a donc cons t ammen t t endu chez nous , 
t a n t pa r les droits établis sur les alcools é t r angers qu i , 
portés proviso i rement de 3 u fr. à 70 fr. pa r hectoli tre 
d'alcool p u r pa r la loi du 5 ju i l le t 1 8 8 7 , ont été succes 
s ivement prorogés et m a i n t e n u s définit ivement à 80 fr. 
a u tar i f généra l et à 70 fr. au tar i f m i n i m u m , pa r le tarif 
des douanes du i o r février 1 8 9 2 , que pa r les charges i m 
posées su r les maïs et mélasses é t r angè re s , et par les faci
lités accordées a u x nouveaux emplois des mélasses et des 
alcools, à favoriser la dist i l la t ion de la bet terave qui exerce 
u n e action des p lus favorables s u r le perfec t ionnement de 
nos méthodes agr ico les . 

D 'au t res pays d 'Europe ont été plus loin encore que 
nous dans la même voie. C'est ainsi que l 'Al lemagne est 
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arrivée à mul t ip l ie r les disti l leries agricoles en accordant 

à la product ion des remises de droit d ' au tan t p lus fortes 

que l ' impor tance de la fabrication est plus, faible. Son 

considérées comm e appa r t enan t à cette catégorie , d 'après 

une loi du 16 j u i n 1895, « les distilleries qui, pendan t 

toute l 'année, emploient du blé et des pommes de t e r r e , 

dont les rés idus sont consommés comme fourrages d a n s 

une ou p lus ieurs exploitat ions agricoles appar tenan t aux: 

proprié ta i res ou exploitées par eux, et dont l ' engra is est 

entièrement util isé su r le sol appar t enan t aux propriétaires 

de la disti l lerie ou exploitée pa r eux ». Invité à é tudier 

une organ isa t ion ana logue par u n vote de la C h a m b r e 

des députés de novembre 1892, sur u n discours de M. Mé-

line, le gouvernement n ' a pas donné suite à l 'étude des 

combinaisons de ce gen re . Il a encouragé Ja distillerie do 

la betterave, ma i s sans accepter de régimes différents 

pour la g r a n d e et la peti te distillerie, pour la distillerie 

industr iel le et pour la distillerie agr icole . 

L'alcool e t l e fisc. — L'alcool, sous toutes ses formes, 

est une mat ière éminemmen t imposable , et le fisc n ' a cessé 

d'élever les droi ts qui le f rappent . De .I7 fr. on en i83o , 

le droit de consommat ion qui pèse sur ce produit a été porté, 

de majorat ion en majora t ion , à 106 fr. 20, en 1893, p a r 

hectolitre d'alcool p u r . 

Et à ces droits de consommat ion s 'ajoutent, dans les 

villes, des droi t s supplémenta i res d 'entrée, perçus au p r o 

fit de l 'Etat , et d 'octroi, perçus au profit des communes . 

Avant le 21 octobre 1898, le montan t total des taxes q u i 

f rappaient l 'alcool à P a r i s s'élevait à 266 fr. o5 pa r hec 

tolitre d'alcool pu r , dont 18G f r .25 pour l 'Etat et 79 fr. 80 

pour la Ville; l 'arrêté du 21 octobre 1898 les a portés à 

351 fr. 25 , en établissant une sur taxe nouvelle de 85 f r . 

a u profit de la ville. Le litre d'alcool commerc ia l à 4o° 
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suppor te donc u n e charge de i fr. 4 o envi ron , correspon

dant à 3 cent imes et demi pa r petit verre . 

L 'a lcool e t l ' a c o o l i s m e . — Malgré l ' aggrava t ion con

t inue des droi ts , la consommat ion de l 'alcool n ' a cessé de 

faire des p r o g r è s . Les quant i tés imposées se sont élevées 

très r égu l i è r emen t , de fioo.ooo hectoli tres, vers i8,")7,à un 

mill ion d'hectoli tres en 1870, pour osciller a u t o u r de 1.600 

mille hectolitres de 1890 à igoo . D e 1 li tre 4fi (alcool pur ) 

qu 'e l les représenta ient , en moyenne , pa r tête de tout âge 

et de tout sexe, elles ont passé, dans ce même laps de t emps , 

à 4 et 5 l i t res. (4 lit. 1 g en i8gf>, L l i t . 28 en 1 897, 5 l i tres 08 

i8g8, et enfin 4 l i t . 81 en i8gg) . 

P o u r bien faire saisir ce q u ' u n e consommat ion moyenne 

de ô litres d'alcool p u r p a r tête de tout âge et de tout sexe 

représente en réal i té , M. René S t o u r m a imag iné de l 'ex

p r imer en petits verres . Si on compte , ce qui est à peu 

près l 'expression des faits, que les eaux de-vie de con

sommat ion courante sont généra lement au t i tre de 4 o de

g rés et que le l i tre renferme ho pet i ts verres de 2 centi

l i tres et demi , on arr ive à cette conclusion q u ' u n litre d 'al

cool représente 2 litres et demi de pré tendue eau-de-vie, ou 

loo peti ts verres . 

U n e consommation de 5 l i tres par an correspond donc 

à une consommat ion de 000 petits verres , p lus d ' un petit 

verre par jour . Ce chiffre est déjà t rès élevé. Mais tout le 

inonde ne boit pas de l 'alcool ; il n 'y a guère que l ' homme 

adul te qui en fasse un u s a g e régul ie r , et sa consommat ion 

moyenne ressort pa r conséquent à un chiffre bien supé

r i e u r . Eu comparan t , u n peu i r révérenc ieusement , les 

quant i tés d'alcool taxées a u n o m b r e des électeurs inscr i t s , 

qui est de dix mil l ions , M. René S t o u r m ar r ive à une 

la t ion moyenne de 5 petits verres . 

E t si la consommation moyenne de l 'alcool est de 5 
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petits verres pa r h o m m e adu l t e et pa r j o u r , elle est très 

var iable d 'un point à l ' au t re du ter r i to i re , et suppose , p a r 

conséquent , à côté de consommateurs modestes , d ' au t res 

abso lumen t exagérés . 

Des relevés de l ' adminis t ra t ion , il ressort que , pendan t 

que la consommat ion moyenne de l'alcool pu r , pa r tête de 

tout âge et de tout sexe, est restée, en i8gq,au-dessous d 'un 

litre dans les dépar tements des Landes et du Gers , elle var ie 

de 8 litres à 8 l i t r e s e t d e m i d a n s lesdépar tements du Pas-de-

Calais, d ' E u r e - e t - L o i r , de la Manche et de l 'Aisne, pour 

a t te indre n li tres 18 dans la Somme, n l i tres y6 dans 

l 'Eure , i 4 l i t res o i dans le Calvados et i4 l i tres 71 dans la-

Seine-Infôr ieure . Calculéesur les bases précédentes , l a e o n -

sommat ion m o y e n n e oscille, de l 'un de ces dépar tements â 

l 'autre , d 'un qua r t de petit verre pa r j ou r , pa r tête de tout 

âge et de tout sexe, ou d 'un petit verre, par adul te h o m m e , 

à plus de 3 peti ts verres dans le premier cas et de 4 dans 

le second. P o u r certaines communes cette consommat ion 

est bien supér ieure à ces derniers chiffres. Au Peti t-Quevil ly, 

dans la Seine-Infér ieure , la consommat ion taxée est de 

près de 2a l i t res , représentant , é l iminat ion faite des fem

mes et des enfants , ce qui est peut-être exagéré pour le 

cas part icul ier , 2 2 petits verres par j o u r . On n 'ose s u p p u 

ter le m a x i m u m auque l ar r ivent certains indiv idus consi

dérés isolément . 

Cette consommat ion de l'alcool a été favorisée pa r le 

nombre croissant des débits et des cabarets depuis i 8 3 o . 

On en comptai t à cette date 282.000 (ceux de Par i s non 

compris ) . Depuis , on en a trouvé plus de Soo.ooo en 

i855 , p lus de 35o.ooo en 1860, Soo.ooo en 1886, 4 2 4-&75 

en i 8 g 5 , et 424>486 enfin en i8g6, sans comprendre tou

j o u r s les 3o.ooo établ issements du m ê m e g e n r e que. ren

ferme la capi tale . De ces chiffres il ressort qu ' i l y a, en 

F rance , u n débit pa r 85 habi tants , et que , si on écarte les 
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femmes et les enfants , on t rouve un débit pour t rente 

h o m m e s adul tes envi ron. Dans le Nord , on a r r ive a; un dé

bit pour /|6 hab i t an t s , ce qui fait à peu près u n p o u r 

quinze h o m m e s adu l t e s . 

E t ce qui ajoute aux dange r s d 'une s i tuat ion pare i l le , 

si menaçan te pour la santé publ ique , c'est l 'état d ' impure té 

sous lequel une par t ie des alcools vendus est livrée au publ ic . 

P o u r y remédier il faudra i t pouvoir exercer u n contrôle 

sér ieux su r les produi t s mi s en vente , toutes les méthodes 

dont dispose la chimie sont t rop dél icales 'pour être app l i 

quées d 'une man iè re c o u r a n t e . Dés 1887, le légis la teur 

s'est préoccupé de leur perfect ionnement et, p a r une loi en 

date du 12 décembre de cette année , il a créé u n p r ix de 

20.000 fr. en faveur de la personne « qui découvr i ra un 

procédé s imple et usue l pouvan t être mis en p ra t ique pa r 

les agents de l ' adminis t ra t ion pour dé te rminer , dans les 

sp i r i tueux du commerce et les boissons alcooliques, la p ré 

sence et la quant i té des subs tances au t res que l'alcool ch i 

m i q u e m e n t p u r ou alcool é thyl ique » . Le p rob lème est, 

paraî t- i l , d ' une solution difficile et, j u squ ' i c i , la récom

pense promise n ' a pas amené le résul ta t qu 'on espéra i t . 

M o y e n s d 'accro î tre l e s d é b o u c h é s de l ' a l c o o l . — 
La distillation de la bet terave a favorisé les amél io ra 

tions agricoles, mais les p rogrès de la consommat ion de 

l 'alcool, ses a b u s sur tou t , insp i ren t les craintes les p lus 

sér ieuses . Si l 'on devait choisir en t re les intérêts de l 'a

gr icu l ture et ceux de la popula t ion , il n 'y au ra i t pas d 'hé

sitation possible ; ce seraient ces derniers qui mér i te ra ient 

la sollicitude du gouve rnemen t . Heureusemen t il n ' en est 

pas ainsi, le développement de la fabrication de l'alcool 

n ' impl ique pas nécessa i rement l ' augmen ta t i on de son 

usage sous forme de boisson. 

P o u r laisser la place l ibre à l ' indus t r ie de la dist i l la t ion 
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de la betterave, le lég is la teur a cherché à éloigner de nos 

usines les g r a in s et les mélasses é t r ange r s ; il s'est efforcé, 

en outre, d 'en dé tourner les mélasses Indigènes ou colo

niales, en encouragean t leur emploi en agr icu l ture comme 

aliment pour le bétai l . Il y a l ong temps qu 'on soupçonna i t 

les services que ces dernières matières pou vaient rendre en 

entrant dans la ra t ion des a n i m a u x . De récentes expérien

ces exécutées en 1899, avec toutes les garan t ies désirahles, 

viennent de les me t t r e en évidence. M M . Grandeau et 

Alekan ont p u in t rodu i re avec avan tage le sucre dans le 

régime des chevaux de la Compagnie g-énérale des voi

tures, et ce sont précisément les sujets qui ont ingéré la plus 

forte propor t ion de sucre par rappor t aux matières azotées 

qui ont fourni le p lus de travail sans perdre de poids. On 

estimait jusque- là que le rappor t entre le poids des mat iè

res azotées et celui des mat ières non azotées ne devait pas 

s 'éloigner sens ib lement de i à 5 dans une ration bien com

pr ise ; il a pu être por té , non seulement sans inconvénient, 

mais encore avec profit, à 1 / 2 2 , 3 par addition de mat ière 

sucrée .S i los enseig-nemcntsqui dérivent de ces e s sa i sn 'on t 

pas encore été uti l isés par la pra t ique , cela tient aux ex i 

gences exagérées que le règ lement d 'administrat ion pu

blique de 1898 oppose à leur adopt ion, mais il ne semble 

pas qu'elles ne puissent être considérablement rédui tes 

sans que les intérêts du Trésor aient aucun r i sque impor

tant à cour i r . 

L'alcool a ce r t a ins débouchés relat ivement é tendus en 

indus t r ie . On peut jug-er de leur impor tance par les q u a n 

tités totales soumises à la dénatura t ion , quant i tés qui ne 

cessent de s 'accroître. De 60 mille hectolitres en 1886, elles 

se sont élevées g radue l lement à 1 3 8 mille hectoli tres en 

1896 et à i/j6 mille bectoli tres en 1 8 9 7 ; elles ont at teint 

enfin près de 170 mille hectolitres en 1898, des t inés , pour 

la plus g r a n d e par t ie , à la fabrication des vern is . C'est 
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que lque chose, sans cloute, q u ' u n e m a s s e p a r e i l l e , ma i sc ' e s t 

bien peu quand on compare les chiffres qu i l ' expr iment à. 

ceux qu 'on relève a i l l eu r s . E n 1896-97, p a r exemple , l 'Al-

l e m a g n e a employé 8.867.408 hectolitres d'alcool d é n a t u r é . 

P o u r arr iver à u n e s i tuat ion ana logue , il faut t rouver de 

nouveaux emplois pour les produi t s de nos d is t i l l e r ies . 

On a ent repr i s des essais d a n s cette voie, et les t r a v a u x 

abordés ont donné des résul ta ts t rès e n c o u r a g e a n t s . Des 

expériences récentes ont mont ré n o t a m m e n t que l 'alcool 

peut être employé sans t rop de frais à l 'éclairage, à côté 

des hui les minéra les et végétales, du gaz et de l 'électricité. 

Le pr incipe de la l ampe à alcool est établ i , sa vu lga r i sa 

tion n 'a t tend guère que des perfect ionnements de déta i l . 

A côté de l 'éclairage à l 'alcool, le chauffage à l 'alcool peut 

p rendre auss i une g r a n d e ex tens ion ; r ien n 'empêchera i t 

de s'en servir pour la product ion de la force motr ice , e t c . 

En réduisan t de 37 fr. 5o à 3 fr. pa r hectoli tre la taxe de 

déna tura t ion an té r i eu remen t perçue , la loi du 16 décembre 

1897 a ouvert u n c h a m p nouveau à l 'esprit des inventeurs , 

et on ne peut douter qu ' i l ne soit f ruc tueusement exploré . 

La quest ion de l 'avenir de la disti l lerie de la bet terave 

est donc en t iè rement associée à celle de l 'ut i l isat ion i ndus 

trielle de ses p rodu i t s . On semble t rop près de la solu

tion pour désespérer de sa réa l isa t ion p rocha ine . L ' a g r i 

cu l ture et la populat ion en bénéficieront éga lement . Elle 
profitera auss i à la vi t icul ture en r e n d a n t a u x eaux-de-vie 

de vin u n m a r c h é qu 'el les occupaient u n peu avan t 1800. 
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C H A P I T R E IV 

L e s p l a n t e s o l é a g i n e u s e s et t e x t i l e s . 

Le c o l z a , s o u h i s t o i r e , s o n rô le dans l e s a s s o l e 
m e n t s . — Le colza est, de nos p lantes industr ie l les , celle 

dont l 'aire g é o g r a p h i q u e est la plus é tendue . Confinée, 

au début de ce siècle, dans le dépar tement du Nord , sa cul

ture a fait de rap ides progrès de 1820 à i85o . Elle s'est 

propagée de p ré fé rencedans les r é g i o n s d u N o r d , du Nord-

Ouestet de l 'Ouest , mais el les 'est é tendue auss i s u r d ' a u t r e s 

points de notre te r r i to i re , dans la vallée de la Saône en 

par t icul ier . Sou développement m a x i m u m semble avoir 

été at teint vers 1860 ou i 865 , où la surface qu 'el le occupait 

dépassait aoo.000 hectares . Elle n ' a cessé à par t i r de cette 

date de perdre de son impor tance et, chaque année encore, 

la surface qu'elle occupe semble aller en d i m i n u a n t . C'est 

tout au plus si elle est actuel lement de 5o .ooo à 55.000 

hectares. Depuis 1882 , elle n 'a guè re m a i n t e n u sa s i tua

tion, déjà cons idérablement amoindr ie , que dans les dé

par tements du Calvados et de la Seine-Infér ieure. P a r t o u t 

ailleurs elle a décl iné . Ce n 'est pas , d 'a i l leurs , en F rance 

seulement que la superficie qu'elle occupe s 'es t rédui te dans 

de fortes p ropor t ions ; des d iminu t ions semblables ont eu 

heu en Al l emagne , en Belg ique , en Hol lande , etc. 

Le colza a eu u n e période br i l lante dans son his toire . 

La faveur dont il a joui témoigne d 'avantages long temps 

appréciés des cu l t iva teu r s ; cette plante présente , en effet, 

des par t icular i tés qui la r e commanden t tout spécialement 

à leur a t ten t ion . 

L a p lupa r t des p lantes industr iel les d e m a n d e n t des 

tçrres fertiles et exigent des cul tures soignées. S a n s faire 
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exception à cette règ le , le colza est beaucoup p lus accom

m o d a n t . Sa product ion est év idemment en r appor t avec 

les frais qu 'on fait p o u r l 'obtenir , ma i s il se contente à la 

r i g u e u r de condit ions de product ion médiocres . Son mode 

de cul ture varie avec les mi l i eux . Si , géné ra l emen t , on 

vise à en obtenir des récoltes élevées, et si o n ' ne nég l ige 

r i en pour y ar r iver , on se bo rne parfois à quelques sacr i 

fices insignif iants p o u r obtenir u n résu l ta t modeste et t rès 

i r régul ie r , ma i s néanmoinscons idé ré c o m m e r é m u n é r a t e u r . 

C'est ainsi qu ' à côté des r endemen t s moyens de 25 à 3o 

hectoli tres à l 'hectare , comme la s tat is t ique en relève pour 

les dépar tements du Nord, de l 'Oise, de l à Seine-Infér ieure, 

de Seine-et-Oise, de Seine-e t -Marne, on en t rouve d ' au t res 

de 10 à 1 2 seulement . Ces var ia t ions s 'expl iquent , en pa r 

t ie , pa r la réussi te p lus ou moins complète des cu l tures , 

mais elles t iennent avan t tout , dans beaucoup de cas , a u x 

systèmes de cul ture adoptés . Nous avons des p lantes spé

ciales a u x pays r iches et aux sols fertiles, c o m m e la bette

rave à s u c r e ; d ' au t res , spéciales a u x pays pauvres , comme 

le seigle. Nous en avons aussi qu i conviennent à des s i tua

t ions très différentes ; le blé en est u n e ; le colza, dans une 

certaine mesure éga lement . 

Le colza se prête à des s i tuat ions t rès diverses. Son in t ro

duction dans les assolements régu la r i se la m a r c h e des p r in 

c ipaux services des exploi tat ions ru ra l e s , en a s su ran t no

t a m m e n t des occupat ions suivies au personnel de la cul

tu re . Sa récolte re t ient les ouvr iers à la fin du mois de 

j u in et au commencement de ju i l le t , à une époque où les 

emplois pour les b ras font quelquefois défaut . Il fixe a ins i 

la populat ion et la conserve à la c a m p a g n e . Les terres que 

laisse le colza peuvent être par fa i tement préparées pour re

cevoir des céréales; sa cul ture est, comme on le dit dans 

la plaine de Caen, u n e excellente p lante p répara to i re , un 

excellent compost à b lé . 
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Le colza ne d e m a n d e que dos t r avaux superficiels et se 

concilie t rès bien avec les exigences de l 'élevage du demi-

sang. C'est enfin une dos récoltes les p lus hâ t ives . Elle 

donne de la pail le, qui supplée, s'il y a lieu, à l ' épuisement 

des provisions des fermes en permet tan t d 'a t tendre la 

moisson, ou qui sert de soulrail a u x meules de céréales et 

de fourrages . Elle p rocure , si on en a besoin, des recettes 

dont le m o n t a n t ar r ive à propos pour subveni r a u x dé

penses ul tér ieures , et pe rmet t re d 'a t tendre le produi t de la 

vente du blé . Le capital d 'exploi tat ion peut être rédui t 

d 'au tant . 

D é c l i n de la c u l t u r e . — La cul ture du colza était 

précieuse à bien des t i t res . On n 'y a renoncé nul le par t sans 

regre ts . S a d iminu t ion tient sur tout à l ' abaissement p r o 

gressif du pr ix de sa g ra ine . Si ses rendements étaient 

autrefois un peu infér ieurs à ceux du blé , leur infériorité 

était compensée par l 'élévation relative des p r ix . C'était 

une donnée acceptée qu ' au cours de 20 fr. l 'hectolitre pour 

le blé correspondai t un cours de 2 5 fr. pour le colza. Au 

quintal mé t r ique , la différence était p lus marquée , le 

poids du blé é tant de 7 5 à 78 k i logr . à l 'hectolitre, et celui 

du colza de 66 à 68 k i l og r . seu lement . Quand le blé valait 

2 7 fr. 5o les 1 0 0 k i logr . , le colza se payait 3 7 à 38 fr., il 

rappor ta i t un peu plus à l 'hectare. Le blé est descendu a u 

cours moyeu do 2 0 fr . les 1 0 0 k i logr . ; le colza, à celui de 

2 7 fr. Ce sont des fléchissements à peu près concordants ; 

le colza y a moins bien résisté que le blé. 

L 'abaissement du pr ix du colza n'est pas un fait acci

dentel ; il se. présente avec des caractères qui ne permet 

tent guère d 'espérer son relèvement . Nos impor ta t ions de 

gra ines oléagineuses ont pr is des proport ions é n o r m e s ; 

l ' Inde, l 'Egypte , le Sénégal nous envoient des masses de 

semences qu i viennent faire concurrence à celles du colza. 
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Et ce ne sont pas seulement les g ra ines oléagineuses d 'or i 

gine é t rangère qui déprécient les colzas ind igènes , l 'hui le 

voit ses emplois se res t re indre de plus en p lus . O n la r e m 

place par le gaz d 'éclairage, par l 'électricité, par le pétrole 

dont l ' u s a g e a fait des progrès considérables . Des p rodu i t s 

d 'or ig ine minéra le , a u x sources pour a ins i dire i l l imi

tées, se subs t i tuen t aux produi t s d 'o r ig ine végétale . L a 

cu l tu re de la ga rance a succombé devant la concurrence 

de l 'a l izarine artificielle; celle du colza se débat pénible

men t , de son côté, contre de pu issan tes concurrences . 

Depuis le j o u r où, en l ' / g i , l 'assemblée cons t i tuante a 

voté le tar if douanie r de l a r évo lu t ion , ju squ ' au i 6 m a i I8G3 

les g ra ines oléagineuses ont été protégées comme tous les 

produi t s agricoles. Non seu lement l e sd ro i t sd ' impor t a t i on , 

suppr imés à cette dernière date, n 'on t p lus été ré tabl is 

depuis , m a l g r é les ins tances cont inues des cu l t iva teurs , 

ma i s encore les droits de douanes su r les pétroles, qu i 

é taient an té r i eurement de 9.5 f r . pa r 1 0 0 k i l o g r . , o n t été 

abaissés à 1 2 fr. 5o par la loi du 3o j u i n i 8 g 3 . Les résul 

tats de cette s i tuat ion ont été ce qu ' i ls devaient être : de 

58g mille qu in t aux qu 'e l le étai t en 1878 , l ' i m p o r t a t i o n des 

pétroles s'est élevée à 1 . 6 9 8 mille qu in t aux en 1 8 8 8 et 

enfin à 3 .48g mille qu in t aux en 1 8 9 8 . En vingt a n s , l ' in

dust r ie du pétrole est arr ivée à écouler si fois p lus de 

produi t s et, si elle a p r i s ce développement , c'est qu 'el le 

a pu abaisser ses pr ix dans d 'énormes propor t ions . Le cours 

moyen du pétrole a u x 1 0 0 k i l o g r a m m e s , a rb i t ré à 35 fr. 4g 
par la commission des va leurs en douane pour 1 8 7 8 , a été 

fixé, par cette m ê m e commiss ion , à i 3 fr. 4 ° pour 1 8 8 8 , et 

à 9 fr. 1 6 seulement p o u n 8 g 8 ; il rend de plus en p lus dif

ficile la concurrence des hui les végétales à b rû le r , 

Les p l a n t e s t e x t i l e s . — Les text i les , le l in et le chan

vre, sont nos p lan tes industr ie l les t r ad i t ionne l les . L e u r 
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cul ture est anc ienne , elle était très r épandue à la fin du 

siècle dern ier . U n e par t ie de ses produi ts allait a u x m a n u 

factures, u n e au t re était travail lée p a r les cul t ivateurs eux-

mêmes . « U n trai t r e m a r q u a b l e de l ' agr icu l ture ou plutôt 

de l 'économie domes t ique de la F rance , écrivait A r t h u r 

Y o u n g à la fin du siècle dernier , c'est par tout le royaume 

la cu l ture du c h a n v r e et du l in pour la maison. » Depuis 

1 7 8 9 , les texti les ont cont inué , comme auparavan t , à ali

menter la g r a n d e indus t r ie et l ' industr ie à la ferme. Mais 

la consommat ion locale et directe a cependant d i m i n u é ; 

la product ion en vue de la vente a varié en raison des dé

bouchés et des prix qu i ont subi de notables var ia t ions . 

Le l i n : s o n r ô l e d a n s l e s a s s o l e m e n t s , s e s pro
d u i t s . — La cul ture du chanvre est à peu près spéciale à 

nos rég ions du Nord et de l 'Ouest . 

Les dépa r t emen t s qu i lui consacrent les surfaces les 

plus considérables son t ,pa r ordre d ' impor tance , les Côtes-

du-Nord ( 3 . i 8 6 hectares) , le Nord ( 2 . 8 4 2 heot.) , les Lan 

des ( 1 . 8 2 9 hec t . ) , l e Pas-de-Calais ( i . 6 8 4 hect.), la Vendée 

( 1 . 2 7 7 h e c t . ) , le F in is tè re ( 1 . 2 0 1 hect . ) , la Seine-Infé

r ieure ( i . i 6 5 hect . ) , le Loiret ( 1 . 1 2 8 hect.), la Somme 

( 1 . 0 7 8 hect . ) , les Basses-Pyrénées (g33 hect . ) . Ces dépar

tements p rodu isen t à - e u x seuls 1 0 0 . 2 9 6 qu in taux de 

filasse, p lus de 64 p. 1 0 0 de la production totale. 

Le lin demande des terres très riches et parfa i tement 

préparées . Selon MM. Muntz et Gi ra rd , sa cul ture ne 

devrait pas ê t re r ega rdée comme très épuisante Dans les 

pays où elle est le mieux comprise, on ne lui m é n a g e 

cependant pas les engra i s ; ce sont, suivant les cas , des 

fumiers de ferme, bien décomposés, des tour teaux de 

colza à la dose de 2 . 000 k i l og r . et plus à l 'hectare, de 

l ' engrais f lamand à raison de 200 ou 4oohectol. pa r hect . , 

du n i t ra te de soude à raison de 3oo ou 4oo k i logr . et en-
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core est-il r econnu qu 'e l le ne peut revenir u t i lement su r 

u n e m ê m e pièce de terre qu ' à six ou sept ans d ' in terval le . 

Si ces fumures sont nécessaires, elles ne sont toutefois 

qu ' incomplè tement absorbées par la récolte, et les plantes 

qu i v iennent ensuite en profitent l a rgemen t . La p répara t ion 

du sol ne saura i t être t rop complétée ; l ' approfondissement 

de la couche a rab le et son ameubl issemenf aussi parfai t 

que possible sont des conditions essentielles de réussi te . 

Dans le Nord , les semail les de lin se fout dans la p r e 

mière qu inza ine de m a r s . La floraison a l ieu à la mi - ju in , 

on commence à a r r ache r à la fin de ju i l l e t . C'est une des 

récoltes les plus hâ t ives , qui a la p lupa r t des avan tages 

économiques du co lza ; elle laisse un sol bien p répa ré 

p o u r les céréales, d isponible au besoin pour des récoltes 

dérobées , comme des navets qu i lu i succèdent parfois i m 

média tement , en F l a n d r e . 

Les l ins se vendent tantôt en t iges , tantôt sur p ied . C'est 

ce dern ier mode qu i est p resque exclusivement pra t iqué 

dans le Nord . Le p rodu i t varie en raison des r endemen t s , 

des qual i tés et des cours . D a n s la région de la Lys , la 

p lus r enommée a j u s t e ti tre pour ses cul tures , on consi

dère comme une bonne récolte un produi t de Goo ki logr . 

au cent de terres , c 'est-à-dire aux 8 ares 8 6 . Ces 6OO k i log . 

donnent 5OO k i l o g r . de t iges après ba t t age qui r enden t 

75 k i l og r . de filasse, et u n hectoli tre de g r a i n e s , tantôt 

sens iblement m o i n s , tantôt p lus . Ils cor respondent à ,une 

product ion de 5.5OO k i logr . environ de t iges à l 'hectare , 

et do 1 1 hectoli tres de g r a i n s , d 'une va leur totale qui a 

long temps var ié de 1 .100 à i.3OO fr. à l 'hectare , mais 

n 'est p lus guè re m a i n t e n a n t que de goo à 1.000 f r . 

D é c l i n de la c u l t u r e . — C'est une cu l tu re précieuse 

que celle du l in. Nos enquêtes décennales mon t r en t , cepen

dan t , qu ' après s 'être élevée de G 8 . o o o à iou.000 hectares , 
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dü i8l¡o à 1 8 G 2 , elle a d iminué très rap idement do 1 8 G 2 
à 1 8 8 2 , et d 'une man iè re cont inue encore j u s q u ' à l ' é p o q u e 
ac tue l l e ; elle n 'occupe guè re m a i n t e n a n t que2/j.ooo ou 
2 5 . 0 0 0 hec ta res . Sa superficie s'est ainsi rédui te des trois 
qua r t s depuis q u a r a n t e a n s . 

La compara i son des deux s ta t i s t iques décennales de 
1 8 6 2 et 1 8 8 2 n 'est pas suffisante cependant p o u r suivre 
les c h a n g e m e n t s s u r v e n u s dans l ' é tendue des cu l tu res 
d u r a n t cet espace de temps de vingt années . Ce n 'est 
pas , en effet, de 1 8 G 2 que date l eur réduct ion . Elles étaient 
à que lque chose p rès , aussi é tendues , en 1 8 7 3 qu 'en 1 8 6 2 . 
Elles couvraient , avons-nous dit, il y a u n e qua ran t a ine 
d 'années i o 5 . 0 0 0 hec tares ; la s ta t is t ique in terna t ionale de 
1 8 7 6 les évaluait encore à 9 8 . 0 0 0 hectares . Si, de 1 8 G 2 à 
1 8 7 3 , elles s 'é taient rédui tes dans cer ta ins dépar tements , 
elles avaient a u g m e n t é au contra i re dans d ' a u t r e s . P o u r le 
dépar tement du Nord, en par t icul ier , elles semblent avoir 
progressé j u sque vers 1 8 7 6 ; on en compta i tg . 660 hect . en 
r 8 6 2 e t i o . i 6 6 e n 1 8 7 G . C'est de cette époque seu lement que 
commence vér i tab lement le déc l i nde l a cu l t u r e . « De 1 8 7 5 
à 1 8 7 8 , . nous dit M . A . R e n o u a r d , dans son rappor t au 
Congrès in te rna t iona l d ' ag r i cu l tu re de 1 8 8 g , la cu l tu re du 
lin se p ra t iqua i t encore sur tous les points du dépar tement . 
Depuis elle s'est éteinte dans les a r rondissements de Cam
brai , Valencienne, Avesnes, e tpresque dans celui de Douai. 
Elle a auss i d iminué cons idérablement dans les a r rond i s 
sements de Dunke rque et d 'Hazebrouck . II n 'y a que l 'ar
rondissement de Lille, qui ait à peu près conservé son con
t ingent n o r m a l . Cela est dû au voisinage de la Lys et aux 
g r a n d s sacrifices ques ' imposen t pour cette cu l ture les ag r i -
cu l teursdece t te contrée, ce qui rend presque toujours leurs 
produi t s propres au rouissage a u ba l lon . » Dans tous les 
au t res dépar tements , elle perd de p lus en p lus de t e r r a i n . 

Avec la réduction de la cu l ture du lin, souffre l ' indus-
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t r ie du rou issage a u bal lon spéciale a u x bords de la L y s . 

On sait en quoi consiste ce procédé qui est réservé aux 

mei l leures qual i tés . Les l ins dest inés a u rou issage sont 

entassés par masses de 1 2 . 0 0 0 k i logr . , dans d e g r a n d e s c a i s -

ses, de 5 à 6 mèt res de l o n g u e u r su r 3 de l a rgeu r et 1 m . 60 
de hau teu r , pu is i m m e r g é s d a n s la Lys , ret i rés pour être 

séchés, et rep longés u n e deuxième fois. De W e r w i c h à 

Cour t ra i , les ba l lons se suivent sans in te r rup t ion s u r les 

deux bords de la r iv ière , en Belg ique , comme en F r a n c e . 

Les c h a m p s voisins sont u n i f o r m é m e n t occupés par des 

meules de lin et des moyet tes exposées à l 'a ir après l eur 

sortie de l 'eau. Du mois de j u i n au 10 s ep tembre , le t r a 

vail e s t i n i n t e r r o m p u , et le rou i s sageen pleine activité p ré 

sente a u x yeux un spectacle auss i pi t toresque q u ' a n i m é et 

in té ressan t . 11 l 'était bien p lus encore , d i t -on, il y a que l 

ques a n n é e s . On ne t ra i te pas seulement les l ins du pays , 

beaucoup viennent du Pas-de-Cala is et de la Se ine- Infé

r i eu re , beaucoup auss i de la Belg ique , ma i s la quan t i t é 

totale d iminue de p lus en p l u s . 

Au rou i s sage succèdent les opérat ions du tei l lage m é 

can ique qui occupe des ouvr iers en hiver. Le l in roui est 

d ' abord broyé entre des rou l eaux cannelés en ac ie r ; sa 

filasse est ob tenue sous les coups d 'un volant g a r n i de 

l ames en bois qui remplacen t l ' ancienne sape . 

Si , d a n s l e dépar l emen t obj Nord , les cul t iva teurs vendent 

r égu l i è rement leur lin su r pied, ceux des contrées moins 

favorisées, dont les p rodu i t s ne pou r r a i en t suppor t e r les 

frais élevés qu ' en t r a îne le rou i s sage à la Lvs , font rou i r 

eux -mêmes au p r é ou à l 'eau d o n n a n t e , ils exécutent 

éga lement le te i l lage. C'est, pour la popula t ion r u r a l e , u n 

supp lémen t impor t an t de t r ava i l . On n 'es t ime pas , en effet, 

à moins de 1.000 fr. pa r hec ta re la s o m m e des sala i res 

payés aux ouvriers avan t et après la récolte du lin q u a n d 

ce tuxtde e.,t récolté, roui et teillé dans le pays . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La prospér i té passée de la cu l ture du l in, sa décadence 

actuelle sont a t t r ibuées a u x var ia t ions des cours . L e u r 

élévation a été favorisée pa r la gue r r e de Sécession qui a 

arrêté nos impor t a t ions de coton : elle s'est modérée pour 

faire place à u n e d iminu t ion progress ive q u a n d le coton 

est revenu en quan t i t é su r notre marcbé . On peut , d u 

reste, se r end re compte de leurs modifications, en suivant 

leurs var ia t ions d 'après des documents d 'or igine officielle 

et d 'autres de sources privées. 

La Commiss ion des va leurs en douane a confondu j u s 

qu 'en 1 8 7 2 les l ins teilles et les é toupes ; ce n 'est q u e de

puis cette dern ière époque qu'el le a d i s t ingué entre ces 

deux espèces de p rodu i t s . Ses séries de pr ix n 'ont donc 

pas, au point de vue qui nous occupe, toute la netteté dé

s i rable . Elles suffisent cependant pour faire ressort i r , 

dans leurs l ignes généra les , le mouvement des cours des 

l ins. Les b u s et étoupes à l 'exportation qui , de 1 8 2 7 à i85o , 

ont été évalués de 1 0 0 à 1 2 6 fr. les cent k i logrammes , figu

rent sur les t ab leaux des douanes pour i 5 o à 1 6 0 f r . de 

i855 à 1 8 6 0 ; on les re t rouve de 200 à 2 3 o fr. entre 1 8 6 4 
et, 1 8 6 8 , m a i s c'est là leur m a x i m u m ; leur va leur n 'est 

p lus comptée que pour 1 6 0 f r . entre 1 8 6 9 et 1 8 7 1 . Les 

lins tei l les, considérés isolément, paraissent en 1 8 7 2 , dans 

les états du commerce extér ieur , avec une va leur d e 2 3 8 f r . 
les cent k i logr . à l 'exportat ion. Chaque année , pour a insi 

dire, amène leur d iminut ion et, après être descendus à 

200 fr. en 1 8 8 2 , ils s ' abaissent à i5o fr . vers 1 8 8 6 , p o u r 

remonter quelque, peu en t 8 g 3 et en i 8 g 4 , et descendre 

enfin à i 4 o fr. en 1 8 9 7 , 1 0 0 fr. seulement en 1 8 9 8 . 

D'un tab leau dressé par M. Dal le , négociant, à Bonsbec-

que, t a b l e a u q u i s 'appl ique spécialement aux l ins de l à Lys , 

ces l ins de qual i té supér ieure ont vu leur pr ix s'élever de 

1 6 0 à 1 8 0 fr. en 1 8 4 7 , à 3oo fr. , de 1865 à 1 8 6 g , pour redes

cendre à 2.5o fr. en 1 8 7 0 , à 200 ou 2 2 0 , de 1 8 7 8 à 1 8 8 2 , et 
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leur d iminu t ion ne* s'est pas a r rê tée là . Les p r i x des l ins 

ne sont donc plus m a i n t e n a n t que les doux t iers à peine 

de ce qu ' i l s ont été d a n s la période de prospér i té de la cul

tu re . On comprend que les cul t ivateurs n ' a t t achen t plus à 

l eur product ion la même impor t ance qu 'au t re fo i s . 

L a concurrence des l ins é t r angers qui nous a r r ivent par 

quant i tés toujours croissantes , de Russ ie n o t a m m e n t , n ' a 

guè re fait que cont r ibuer à peser su r nos cour s , ma i s ce 

n 'a pas été la raison essentielle de leur dépress ion . 

C'est le coton qui est venu disputer les places de nos 

anciens textiles et qui tend de plus en p lus à les r e m p l a 

cer. La d iminu t ion des broches dans l ' indus t r ie l in ière 

n ' a pas , d 'a i l leurs , d 'au t re cause. L ' indust r ie du coton, 

qui n 'a guère chez nous que 70 à 80 années d 'exis tence, 

a acquis u n e impor tance bien plus cons idérable . 

Les goû ts des consommateu r s ont changé . Ils ne sont 

plus si difficiles en mat ière de t issus . Les ache teurs vont 

m a i n t e n a n t a u bon marché , ils t iennent p lus à l ' appa

rence qu ' à la qual i té , au br i l l an t q u ' a u sol ide; ils a imen t 

m i e u x renouveler leurs provisions à interval les p lus r a p 

prochés que de consent ir immédia temen t à de p lus lourds 

sacrifices. Les produi t s de choix conservent leur supér io

r i té , ma i s elle tend à d iminue r . Il n 'y a pas d 'a i l leurs con

tre eux que les disposit ions du publ ic , il y a a u s s i les pro

grès de l ' indus t r ie qui est arr ivée, p a r l e perfect ionnement 

de son out i l lage, à tirer un bien mei l leur par t i qu ' au t r e 

fois des marchand i ses ord ina i res . 

Le l i n en Belgique. — E n Belgique comme en F r a n c e , 

la cu l tu re d u l in est en pleine décroissance. De 67.000 hec

tares qu 'e l le occupait en 18G6, elle était rédui te à 4 ° . o o o 

e n 1880. Si elle a paru se relever depuis , en certaines a n 
n é e s , c o m m e en i 8 g j , a l o r s q u ' o n y a eu recours pour r em

placer les blés détrui ts par lagelée , son impor tance n ' a ce-
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pendant fait que décroître de plus en p lus . L ' au teur de la 

s tat is t ique be lge ne s 'expliquait pas l 'état des choses exis

tant en 1880 . 

t< Les u n s , dit-il, pré tendent que les cul t ivateurs ont été 

découragés pa r p lus ieurs années de mauvaises récoltes, 

d 'aut res que cette cu l ture est revenue t rop souvent dans 

le même sol, et qu ' i l est résul té de cet abus une d iminu

tion de récolte, ce qui a engag'é le cul t ivateur à di r iger ses 

spéculat ions su r d 'au t res p lan tes , telles que la betterave 

et la chicorée. 

« D ' a u t r e s -attr ibuent la d iminut ion accusée, soit à u n e 

d iminu t ion du p r ix de vente, soit à l ' impor ta t ion de l ins 

ôtrung-ers. Il est vrai que les pr ix du lin se sont abaissés 

pendan t ces dernières années et semblent moins r é m u n é 

ra t eu r s . Cependant , vers 1880, le lin s u r ter re , dans la 

F l a n d r e occidentale, se vendai t encorede 1.000 à 1 . aoofr . 

l 'hectare et. les quali tés supér ieures al laient j u s a u ' à i . 5 o o 

et 1.800 fr. » 

Perfectionnement de la culture. — Le perfection

nemen t de la cu l ture du lin pourra i t , sinon r a m e n e r son 

anc ienne prospér i té , du moins améliorer ses conditions 

actuelles. Il soulève certaines questions part icul ières : celle 

des e n g r a i s , et celles des semences sur tout , les au t res sont 

accessoires . 

C'est u n fait assez cur ieux qu 'une cul ture q u i p a r a î t e m -

p r u n t e r si peu au sol demande de très fortes fumures . 

E t encore ces fumures ne sont-elles pas celles qu ' ind ique 

la composi t ion ch imique de la plante . Les récoltes de lin 

cont iennent peu d 'azote, elles sont sur tou t r iches en po

tasse. Les engra i s azotés sont cependant ceux qui lui sont, 

le p lus profitables. Des expériences de MM. Fo r ione t P . P . 

Dehéra in , dans leur c h a m p d'expériences de B l a r i n g h e m 

(Nord) , il résulte que l 'addition de phosphates et de chlo-
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r u r e do potass ium à do r iches fumures aux tour teaux de 

colza n 'a eu aucun effet sensible su r la product ion de la 

paille, et q u ' u n effet fort res t re in t su r celle de la g r a i n e . 

M. Comon, professeur dépa r t emen ta l d ' ag r i cu l tu re d u 

Nord , a constaté , il est v r a i , des résul ta ts différents. Ses es

sais d a n s le Pas-de-Calais lui o n t m o n t r é que l 'association 

des se lsde potasse aux tou r t eaux exerçait géné ra lemen t une 

action favorable su r le r endemen t d u lin ba t tu . De nou

velles observat ions s ' imposent . Elles con t inuen t , d ' a i l 

l eu r s , et pa rv i end ron t ce r ta inement à fixer les idées. 

Le choix des semences a une impor tance toute pa r t i -

t iculière p o u r le l in . Nos systèmes de cu l tu re , combinés 

sur tout en vue de la product ion de la filasse, ne se concilient 

pas avec les exigences de la p roduc t ion de la bonne g r a i 

n e . Ce sont des pays à cu l ture extensive qui nous fournis

sent nos semences . Les plus estimées sont celles de R i g a , 

a in smoinmôes parce qu'el les nous a r r i v c n t d e Russ ie , dans 

des t onneaux p lombés et m a r q u é s a u x a r m e s d e R i g a . Sou

vent on se sert des p rodu i t s que donne u n e première c u l 

ture de g ra ines é t r angères , ce sont des g ra ines dites après 

tonnes, elles va lent o r d i n a i r e m e n t mo ins . En s ' adressant 

d a u s les centres de product ion , on a t rouvé des g ra ines 

nouvelles dont les essais ont été les p lus sat isfaisants . Les 

provenances de Pskoff, en par t icul ier , ont donné des l ins 

avant plus de taille que les tonnes de R i g a , à r e n d e m e n t 

supér ieur en filasse et de mei l leure qua l i té . Des tentat ives 

on t été faites éga lement pour sélect ionner les semences, et 

elles sont au moins encouragean te s . Cer ta ines précaut ions 

semblent pe rmet t re d'éviter leur dégénérescence — leurs 

r é su l t a t s demanden t à être vérifiés, c'est une affaire de 

t emps . 

Les l i n s e n R u s s i e . — La réduct ion de la cu l ture du 

lin est un phénomène généra l dans toute l 'Europe occi-
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dentale . On peut di re , sans exgéra t ion , que la product ion 

tend à se localiser en Russ ie . Ce fait a été mis par t icu

lièrement en relief par le tableau qu 'ont donné M M . Gas

ton Grandgeorge et Natal is Rondot , dans leur r appor t à la 

commission des va leurs en douane de 1 8 9 8 , de la d i s t r i 

bution de la cu l ture du lin en Europe . 

Sur 2 . 4 4 4 - 5 o o h e c t a r e s cultivés eu lin dans l 'Europe en

tière, la Russie en possède ,À elle seule, 2 . i 5 5 . 8 o o hectares , 

soit 88 1 / 2 p . I O O de la totalité ; et sur u n e product ion de 

8 . 2 1 1 . 0 0 0 q u i n t a u x de filasse, elle en fourni t 6 .993 . 62g , 

soit 8 1 p . ioo. 

« Assu rémen t , ajoutent les au teu r s du r appor t auque l 

nous venons d ' e m p r u n t e r ces chiffres, les au t res pays de 

l 'Europe p rodu i ron t toujours u u e certaine quant i té de 

l in, mais tout fait croire que celte product ion ne se relè

vera pas chez eux tan t que les conditions économiques gé

nérales resteront les mêmes . Cette s i tuat ion se comprend 

fort bien : en Russ ie , la ma in -d 'œuvre est à bon marché ; 

il s'y t rouve des terres disponibles en g r a n d nombre , pa r 

suite de l 'assèchement des mara i s , et ces terres conviennent 

À la cu l tu re d u l in . Dans ces condit ions, on peut y pro

duire le lin À mei l leur compte que dans l 'Europe occiden

tale. L a qual i té et su r tou t le condi t ionnement des lins 

russes sont infér ieurs à ceux des l ins i r l anda is , belges et 

français ; ma i s , m a l g r é cela, l ' industr ie les recherche, car 

elle est obligée d 'acheter des mat ières premières de bas 

pr ix pour satisfaire ses acheteurs qui s 'a t tachent de p lus 

en plus a u bon m a r c h é des p r o d u i t s . Il se passe pour le 

lin ce qu i s'est p rodu i t longtemps pour la laine ; la p ro 

duct ion s'est déplacée a u profit du pays où elle est la 

moins coûteuse. La facilité des t ranspor t s à hâ té cette 

évolution et en a r endu les résul ta ts définitifs. » 

Le c h a n v r e : d i s t r i b u t i o n de la cu l ture . — La cul-
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tu re du chanvre est b e a u c o u p plus d isséminée que celle 

du lin ; on la rencont re dans 77 d é p a r t e m e n t s . C'est-à-dire 

qu 'on fait du chanvre un peu par tou t , m a i s , su r la p lus 

g r a n d e par t ie de no t re terr i toi re , sa product ion est l imitée 

aux besoins de l à consommat ion imméd ia t e des cul t iva teurs 

et de leur famille ; le chanv re , filé à la ferme, t ransformé 

en toile pa r le t i sserand du vi l lage , sert au renouvel lement 

de la provision d u m é n a g e ; on ne vend que le su rp lus . Ce 

n 'est que dans les dépa r t emen t s de la Sa r the et du Maine-

et-Loire que sa cu l ture a vé r i t ab lement un caractère in

dus t r i e l ; elle n 'est que demi- indust r ie l le dans ceux des 

Côtes-du-Nord, de l ' Indre-e t -Loi re , de la Creuse , de la 

Haute -Vienne , de l 'Aveyron et de la Corrèze . Ces neufs 

dépar tements fournissent , à eux seuls , i/ |0 mi l le q u i n t a u x 

de filasse, p lus de la moit ié de la product ion totale. 

Su ivan t la s tat is t ique officielle, c'est en 1862 que la 

cu l ture du lin a a t te int son m a x i m u m ; celle du chanvre 

n ' aura i t cessé de décroître depuis i8/ |0, elle serait descen

due de 176.000 à 33.ooo hectares . P o u r l ' une et l 'autre de 

ces p lantes , les causes de la d iminu t ion sont les m ê m e s . 

Sans être aussi ex igeante que la cu l tu re du lin, celle du 

chanvre demande des ter res fertiles et bien p réparées . 

Les chenevières occupent pa r tou t les mei l leurs c h a m p s ; 

ce sont leurs propr ié ta i res eux-mêmes qui s 'occupent p lus 

spécialement de leurs soins . Con t r a i r emen t à la bet terave 

à sucre qui est u n e p lante de g r a n d e cu l tu re , au l in qui 

est une plante de g r a n d e et de moyenne cul ture , le chan

vre est, en effet, u n e p lante de la petite cu l tu re , ou plutôt 

une plante qui n 'est guè re cultivée que su r de petites sur

faces d a n s chaque exploi tat ion, quelle que soit son éten

due . Aussi donne-t-elle a u x popula t ions qui y consacrent 

leurs soins des caractères spéc iaux . 

l e c h a n v r e dans l 'Anjou. — Nul le par t la cul ture du 
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chanvre n 'es t mieux comprise que dans le Maine-et-Loire . 

M. A. B o u c h a r d , qui l 'a étudiée avec soin, a décrit, dans 

u n mémoire fort in téressant , les pra t iques qu i s'y rappor 

tent . 

« Les cul t ivateurs de chanvre , nous dit-i l , a t tachés à la 

te r re , f réquentent moins que les au t res paysans les foires 

et les m a r c h é s ; ne récol tant pas do vin ils ne vont guère 

au cabaret que le d imanche , mais ils a r rosent volontiers 

ce jour - là les par t ies de boules de p lus d 'un verre de 

vin. 

K Dans la g r a n d e p la ine do la vallée, les abr is sont ra res 

contre les a rden t s rayons de soleil ; d u r s a u t ravai l , résis

tan ts à la fa t igue, la cha leur n ' a r r ê t e les cul t ivateurs ni 

dans l ' aba tage des blés , ni d a n s l ' a r rachage du chanvre . 

a Le p lus souvent , c'est le ma î t r e l u i - m ê m e qui met les 

poignées de chanvre à r o u i r ; il demeure ainsi des j ou r 

nées entières jusqu ' à mi-corps d a n s l 'eau, pendan t que le 

soleil qu i le frappe à la tète fait perler la sueur su r son 

front. 

« La femme pa r t age avec l ' homme les pénibles t r a v a u x 

des c h a m p s . Elle coupe les blés , a r rache le chanvre pen

dan t l ' é té ; d u r a n t les soirées d 'hiver elle met les bottes de 

chanvre à sécher a u four et, levée dès l ' aube , elle prend, 

la bra ie en m a i n s . 

« Le travail de la terre ne lui fait point négl iger les 

soins d u m é n a g e . Les repas sont prêts à l 'heure vou lue ; 

rien n'est p lus propre ni m i e u x r a n g é que les habi ta t ions 

de la val lée. C'est l 'orguei l de la m é n a g è r e d 'avoir des 

meubles b r i l l an t s , des enfants propre ts , d'être e l le-même 

soignée dans ses vêtements de t rava i l . . . 

« Au t emps de m a jeunesse , la récolte du chanvre se 

t e rmina i t toujours pa r la fête de l ' é russée . On appelle 

é russage le t ravai l qui consiste à séparer de la l ige la 

g ra ine du chanvre . On passe les t iges réunies en poignées 
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à t ravers une g r a n d e pince en bois de fabricat ion toute 

pr imi t ive . 

« C'était un j o u r de ré jouissance le j ou r de l 'érussée, on 

invitai t le ma î t r e de la te r re , les pa ren t s , les ami s . Les 

volailles de la basse-cour faisaient les frais du repas qui 

du ra i t l ong t emps , le v i a b l a n c récolté s u r l ' au t re bord de 

la Loire coulait à pleins ver res ; au dessert appara i s sa i t , à 
côté d 'un immense gâ t eau pétr i pa r les m a i n s de la m é n a 

gère , le g r a n d plat de la mil l ière t rad i t ionnel le , et les pro

pos gaulois d 'al ler leur t r a iu , et les chansons auss i . P u i s 

le ménét r ier du vi l lage venait aviver les j a m b e s des inv i 

tés, la danse commençai t pour du re r j u s q u ' a u j o u r p ro 

cha in . Les bonnes m œ u r s n ' ava ien t g u è r e à souffrir en 

parei l le occur rence ; souvent m ê m e la réunion donnai t p ré 

texte à fiançailles. » 

Dans ce tableau des m œ u r s des chanvr ie rs de la Loire 

se re t rouvent bieu des t rai ts qu 'on observe a i l leurs . Nos 

paysans ont p resque pa r tou t la m ê m e a rdeur a u t r a v a i l ; 

ils fêtent ou plutôt ils fêtaient avec ent ra in la rentrée de 

leurs pr inc ipa les récoltes, car les vieilles hab i tudes se 

ma in t i ennen t difficilement. Mais le petit p ropr ié ta i re de 

Maine-et-Loire a que lque chose de plus pour lui , son in té

r ieur est mieux tenu , il a p lus de dist inction dans ses 

u sages , p lus de franchise dans ses a l lu res . 

Les g ra ines de lin sont renouvelées par des i m p o r t a 

t ions de R i g a , c'est du P iémont , nous dit M. A. Rouchard , 

que viennent les cheiievis. Semés t rès c la i rs ils donnen t 

des chanvres b r a n c h u s , t rès g ro s , qu i p rodu isen t le che-

nevis appelé « fils de P i é m o n t ». Il sert à ensemencer les 

chenevières qu i p rodu i ron t les chanvres cord iers ; ceux-là 

donnent le cheuevis appelé ce petit-fils de P iémont ». C'est 

cette g ra ine sélectionnée qui sert a u x cul tures o rd ina i res . 

Les r endemen t s var ien t de 800 à 1.000 k i l o g r a m m e s , ils 

vont jusqu ' à 1.200 k i logr . dans les terres exceptionnelles. 
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Sous l ' influence de la product ion du chanvre , la te r re 

s ' e s t amél iorée et sa va leur s'est cons idérablement a c c r u e . 

L'hectare a doublé de p r ix , selon M. A. Boucha rd . J u s 

qu 'à la pér iode cr i t ique qui a changé les condit ions de la 

culture, les terres à chanvre , r a i sonnab lement affermées, 

rappor ta ien t de 200 à 200 francs pa r hectare , q u a n d les 

autres ter res ne se louaient que Go à 90 f rancs . 

On conçoit tout l ' intérêt qui s 'a t tachai t à une pareille 

product ion. Elle n ' a pu m a i n t e n i r sa s i tuat ion, pas plus 

que celle du l in , devant la concurrence des chanvres d 'I ta

lie et de Russ i e et celle des au t res texti les, du coton en 

par t icul ier . D 'après la commission des va leurs en douane 

les pr ix du chanvre , après avoir a u g m e n t é de 70 a 100 fr. 

par cent k i l o g r a m m e s de 1847 à 1876, n 'on t cessé de di

minuer depu i s , et ils ne sont actuel lement que de 70 fr. 

e n v i r o n . 

La dépréciat ion des chanvres s 'explique p lus spéciale

ment pour l 'Anjou, d 'après M. A. Bouchard , par la d imi 

nut ion de va leur du fil de cordonnier , qu i p a r m i les nom

b reux produi t s des fabriques angevines : toiles, cordes, 

ficelles, s ang l e s et licols t ressés , e tc . , sert de r égu la t eu r 

au cours du c h a n v r e . 

E n c o u r a g e m e n t s à l a c u l t u r e d e s t e x t i l e s . — Le 
déclin de la cu l ture des textiles a appelé , à p lus ieurs r e -
pirses, l 'a t tent ion des pouvoirs publ ics . Devan t l ' impossi
bilité du re lèvement des droi ts de douane sur les produi ts 
similaires é t r ange r s en présence dés in té rê t s des m a n u f a c 
tures à s auvega rde r , le gouvernement s'est décidé, à l 'oc
casion de la dernière refonte généra le de nos tarifs de 
douane , à en t re r dans la voie des encouragements d i rec t s . 
La lo idu i 3 j anv ie r 1892 a m i s , p o u r u n e d u r é e de s i x a n s , 
u n crédit, annue l de 2.000.000 francs à la disposit ion d u 
minis tère de l ' agr icu l tu re , pour qu ' i l puisse en faire la ré-
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part i t ion aux cul t iva teurs ,propor t ionnel lement auxsur faces 

cultivées. Q u a n d , en 1898, est a r r ivé le t e rme prévu 

pour la suppress ion du ces subvent ions , les intéressés en 

ont d e m a n d é la p roroga t ion , et ils l 'ont ob tenue , après 

d'assez longs débats au P a r l e m e n t , pour u n e nouvelle pé

riode de six années . Le crédit inscri t a été m a i n t e n u , m a i s 

avec cette modification que les cul t iva teurs de l 'Algérie 

peuvent en réc lamer le bénéfice a u même ti tre que ceux; 

de la métropole . De a5 ares en i 8g2 , de 10 ensui te , le m i 

n i m u m de surface d o n n a n t droit a u x p r imes a été aba i s 

sé enfin à 8 ares pa r la de rn iè re loi. 

Les p r imes , i n a u g u r é e s en 1892 , semblen t b ien avoir 

tout d ' abord provoqué une légère extension de la c u l 

tu re des plantes texti les, ma i s en 1896 les surfaces en 

product ion étaient redescendues au-dessous de ce qu 'el les 

avaient été en 1892, et, depuis , elles ont cont inué à dé

croî t re . Le m o n t a n t des encou ragemen t s d i s t r ibués a u x 

cul t iva teurs , qu i avai t été, en 1890, de (58 fr. p a r hec ta re , 

est r emonté , en ra ison de la d iminu t ion des é t endues c u l 

tivées, à 72 fr. en 1896, à 78 fr. 5o en 1897 , et à 70 fr. e a 

1898. 

C H A P I T R E V 

Le houblon, la c h i c o r é e à café , le t a b a c . 

Le houblon. Sa production en France et à l'é
tranger. —• Le houb lon est u n e plante dont, les p r o 

dui t s j ouen t u n rôle essentiel dans la fabricat ion de la 

b ière . On a cherché à lui subs t i tue r d ivers succédanés ; 

ces essais n 'ont pas réussi . Ce sont les cônes d e h o u b l o n q u l 
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donnent à la bière un a rôme par t icul ier et u n e a m e r t u m e 

caractér is t ique, ce sont ces cônes qu i a s su ren t sa conser

vat ion. Les p rogrès con t inus de la consommat ion de cette 

boisson on t é t é un encou ragemen t a u développement de la 

cu l tu re ; elle est restée can tonnée , cependant , dans que lques 

pays spéciaux et, pour chaque pays , dans les contrées spé

ciales. 

En tôte des pays p roduc teurs de houb lon se place l 'Al

lemagne , avec 46 .000 hectares de houb lon . Su r cette 

surface, la Bavière occupe à elle seule 26.8g5 hectares ; 

ses houblons de Spal t et de Wolznach jouissent d ' u n e 

g r a n d e r enommée . Le W u r t e m b e r g vient ensui te avec 

7.507 hect. de houb lon , l 'Alsace-Lorraineavec 4 - 6 8 8 hec t . , 

la P r u s s e AVEC4-45I . Le pays qui suit immédia tement l 'Al

l emagne pour l ' impor tance de ses cul tures est l 'Ang le te r re . 

Elle possède 24.000 hectares de houblonnières , don t l e s p lus 

impor tan tes sont celles du comté de Kent (17.400 h e c t . ) . 

La cul ture du houblon est t rès r é p a n d u e aussi sur divers 

points de l 'Amér ique du Nord ; on y évalue la surface qui 

lui est consacrée à 20.000 hec ta res . C'est dans l 'Étal de 

New-York qu'el le a pr is son p lu s g r a n d développement ; 

elle afa i t de r e m a r q u a b l e s p rogrès en Californie . L 'Au t r i 

che-Hongr ie à I4.5OO hectares de houb lons , dont g.000 en 

B o h ê m e ; de ce dern ier centre de product ion nous a r r iven t 

la quali té l a p lus est imée de toutes, le Saaz, et d ' a u 

tres excellentes comme le Auscha . L a Belgique cult ive 

4 . i 8 5 hectares de houb lon concentrés dans les provinces 

d e B r a b a n t , de F l a n d r e occidentale et de F l and re or ienta le . 

La F rance a pe rdu , avec l 'AIsace-Lorraine, ses houb lon-

mères les plus i m p o r t a n t e s . La surface cultivée était , d 'a

près la s tat is t ique de 1 8 8 2 , de 3.582 hect. ; on en a relevé 

2.843 seu lemonten 1899. La s tat is t ique annue l le ma in t i en t 

ce dern ier chiffre p o u r l ' année 1898. 

Nos houb lons se d iv isent on trois g roupes bien séparés . 
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On d is t ingue les houblons d u Nord , les houblons de Bour 

gogne et les houb lons de Lor ra ine . C'était autrefois dans 

le dépar tement du Nord que la cu l ture du houblon occu

pait les plus g r a n d e s surfaces , ma i s elle y a perdu de son 

impor tance et n 'y occupe plus que goo hec t a r e s ; elle est 

localisée, en par t ie , dans la F l a n d r e , en par t ie , a u x 

environs d e B u s i g u y , c ' es t -à -d i re p re sque aux deux ex t ré 

mités d u dépar tement . P e n d a n t u n certain t e m p s la cul

tu re du houblon a g a g n é du te r ra in en B o u r g o g n e , m a i s 

son développement semble m a i n t e n a n t a r rê té là comme 

ai l leurs . Les houblonnières do cette rég ion sont très dis

persées. Au g roupe qu 'e l les forment , il convient de r a p 

procher celui de la Hau te -Marne et de la par t ie septen

tr ionale de Saône-et-Loire . Son centre commerc ia l est Di

jon . A lui seul , d 'après la s tat is t ique annuel le de i8g6 , le 

'dépar tement de la Cô te -d 'Or possède un peu p lus d ' un 

mil l ier d 'hectares de houblon , q u a n d le Nord n 'en a q u e 

goo. Les houblonniè res de Meurthe-et-Moselle enfin occu

pent 666 hec ta res . 

D a n s l 'ordre des qual i tés , ce sont les houblons de Bour

gogne qu i v iennent en p remière l igne , ceux des côtes 

étant préférés à ceux des p l a ine s . On r a n g e ensuite les 

provenances de Lor ra ine , les (xerbevillers et les R a m b e r -

vil lers . Les houb lons du Nord sont moins appréciés . Les 

cours compara t i f s qu i pe rmet t ra ien t de mesu re r en quel

que sorte les qual i tés var ien t avec les années . On peut 

admet t re néanmoins que , q u a n d les houb lons de Bus igny 

valent 100 fr. les 5 o k i l o g r . , ceux des F landres , go envi

ron, les L o r r a i n e se paient 120 fr. , les B o u r g o g n e de côte 

i5o fr. , les B o u r g o g n e de p la ine 120 fr. Mis en paral lèle 

avec les houblons é t r a n g e r s , nos houb lons sont , d a n s leur 

ensemble , supér ieurs à ceux de Belgique et d 'Alsace ; ils ne 

ressemblent en r ien a u x Saaz et a u x Spal t , qui sont des 

quali tés exceptionnelles, d 'une va leur double et t r ip le des 
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nôtres, m a i s qu i const i tuent , pour ainsi d i re , des m a r c h a n 
dises spéciales, employées presque exclusivement à la fa
brication des bières d 'expor ta t ion ou de luxe . 

Rôle du h o u b l o n d a n s la c u l t u r e . — Le houblon ne 
se cultive que r a r e m e n t sur de g randes sur faces . Ce n 'es t 
pas spécialement u n e p lan te de la petite cu l tu re , c'est 
plutôt une p lan te qu i ne se cultive que su r de petites éten
dues, ce qui n 'es t pas tout à fait la même chose. Les soins 
qu 'exige son en t re t ien , le t ravai l que nécessitent les d i 
verses opérat ions cul tura les , l ' a t tent ion q u ' d f a u t y a p p o r t e r 
sont au t an t de circonstances qui l imitent l 'extension 
des p lanta t ions . Les récoltes sont t rop aléatoires auss i pour 
qu 'on puisse compter sur des recet tesrégul ières . S i l e h o u -
blou est souvent généreux , il est incons tant de sa n a t u r e . 
Beaucoup de p lan ta t ions n ' on t que quelques centaines 
de perches ; celles d 'un hectare sont déjà assez r a r e s ; on 
cite et on connaî t pa r tou t celles de 7 à 8 ou 10 hectares ; 
ce sont les p lus impor tan tes . Les g r a n d s cul t ivateurs sont 
ceux qu i souffrent le plus des méven tes ; elles n 'on t pas les 
mêmes conséquences pour les pet i t s p lan teurs qui n ' em
ploient qu 'except ionnel lement des ouvr iers é t r ange r s . 
Ceux-ci ne peuvent j a m a i s pe rdre que le pr ix de leur t r a 
vail et, si leur récol te vient à m a n q u e r ou ne se vend p a s , 
il leur reste d ' au t res sources de p roduc t ion . 

Pa r tou t on donne au houblou de copieuses fumures . 
Le bon fumier de ferme en forme la base, on en appl ique 
généra lement de 3o .oooà 35.000 fr. tous les deux a n s , e t 
on ajoute chaque a n n é e des engra i s complémenta i res , des 
tou r t eaux p lus spécia lement , qu 'on emploie encore a u x 
doses élevées de 3oo g r . p a r pied ou 1000 k i logr . par hec
ta re . 

Le houblon est une p lan te g r i m p a n t e qui a besoin d ' un 
suppor t p u i s s a n t . On lui donne pour s ' appuyer des per-

C O N Y E R T . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 14 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ches de 8, 10 et 1 2 mètres de h a u t e u r . Les u n e s sont en 

sap in , les au t re s en saule ou m ô m e en châ t a ign ie r . El les 

ont une durée var iable qu 'on peut es t imer à 1 0 ou 1 2 a n s . 

Chaque année on en remplace , par conséquent un dixiè

m e , soit 3oo à 4oo p a r hectare , à o, go c , 1 fr. ou 1 f r . i o 

Les p lus chères sont celles qu i d u r e n t le p lus l o n g t e m p s , 

ma i s elles ne coûtent , en déiinit ive, ni sens ib lement p lus , 

n i sens ib lement m o i n s . 

Les plantes industr ie l les sont des p lan tes à hau t e m a i n -

d/'ceuvre; sous ce rappor t , le houb lon est, de toutes , la p lus 

.exigeante. D 'après M . P ichon , dépu té du Nord , u n hec

t a r e de h o u b l o n d e m a n d e go journées d ' h o m m e s et 477 

j o u r n é e s de femmes . E n comptan t les j ou rnées d ' hommes 

à 2 fr. et celles de femmes à 1 f r . 2 5 , on ob t ien t , c o m m e 

chiffres de la dépense en m a i n - d ' œ u v r e , 7 7 6 fr. 2 5 . C'est 

p lus du double dos sa la i res que pe rmet de d i s t r ibuer la 

v igne p a r hectareavec une bonne cu l tu re , p resque le qua

d rup le de ce que donne la bet terave . 

L a popula t ion locale n 'es t pas seule à profiter de ces 

sommes d ' a r g e n t ; elle ne fourni t guè re que la m a i n - d ' œ u 

vre nécessaire a u x t r a v a u x courants de la c u l t u r e . La r é 

colte oblige à recour i r à des m a i n s é t r a n g è r e s . Elle se paie 

géné ra lemen t à la t âche . D a n s la B o u r g o g n e , son p r ix , 

consacré par la t radi t ion , est de o, i 5 pa r pan ie r de hou

b lon vert de 2 2 à 2 5 l i t res d o n n a n t 600 g r a m m e s environ 

de houb lonsec ; e l l ecoû tea ins ide 0 , 1 2 a o, 1 3 p a r 5 o o g r a m 

mes . Ce sont des ouvrières é t r angè res , des vi l lages envi

r o n n a n t s et souvent m ê m e de centres assez é lo ignes , qu i 

en sont chargées en g r a n d e pa r t i e . La besogne est a lors 

si pressante que la g r a n d e cu l tu re n ' a pas toujours le choix 

de son personnel ; elle est rédui te à accepter tous les b r a s 

qui se p r é sen t en t ,De là une affluence de t r ava i l l eu r s pas

sagers qui n 'est pas toujours sans inconvénient . 

La durée des houblonnières est très va r i ab le . Elles ne 
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dépassent pas , en F l a n d r e , dix à douze a n s ; on les con

serve presque indéf iniment dans le rayon de Bus igny et 

en Bourgogne , ou il n 'est pas ra re de voir des p lanta t ions 

de 20, 3o , 4o, 5o a n s , quelquefois p lus . On en cite de 80 
ans. C'est, di t -on, que d a n s la p remière de ces s i tuat ions , 

les surfaces p ropres à la cu l tu re du houb lon ne m a n q u e n t 

pas, et que cette p lan te vient indis t inctement pa r tou t , t an 

dis qu 'a i l leurs elle ne réuss i t que sur des terres de choix, 

abritées contre les ven ts d o m i n a n t s . L 'explicat ion, ainsi 

donnée, ne semble pas suff isante; elle au ra i t besoin d'être" 

complétée. 

L 'ensemble des frais qu 'ex ige la cul ture ne s 'éloigne 

guère , de l ' avis assez généra l des propr ié ta i res , de 2.000 

francs en n o m b r e r o n d p a r hectare . 

Le r endemen t des houblonnières est, n o u s venons de le 

dire, très v a r i a b l e ; les pr ix le sont p lus encore. Ils dépen

dent, pour u n e m ê m e année , des qual i tés , et pour des a n 

nées différentes, de l ' impor t ance de l ' ensemble desrécoltes 

dans les divers pays p r o d u c t e u r s . 

Qual i tés et p r i x . —• Les quali tés des houb lons var ient 

beaucoup en t re elles. Su ivan t les espèces, les cônes contien

nent des propor t ions très différentes en poids de lupu l ine , 

d'écaillés m e m b r a n e u s e s , de tiges e t axes , e t enfin de g r a i 

nes. D e 4 2 essais, dont les résul ta ts sont rappor tés par S t re-

bel, il résul te , en effet, que la proport ion de lupul ine peut 

var ier d e 3 , 7 Ô à i g . 3 4 pour cent, celle des écailles de 52 . 6g 

à 7 g . 1 0 , celle dos axes des cônes de 7 . 0 5 à i 3 . o 8 , et enfin 

celle des g r a ine s de o.o/| à 2 g . 6 0 . Cent cônes pèsent de 

g g r . 1 1 7 à 3 4 g r . 9 6 1 . Ce n ' c s tque d a n s le cas d'existence 

depieds mâles , cultivés ou sauvages , que lepoids des g r a i 

nes at teint son chiffre le plus éievé. Pa r tou t , s i ce n'est en 

Angle te r re , où on croit devoir en conserver que lques-uns , 

on les é l imine sévèrement . Nos houblons français con -
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t i ennent do 8 à 1 0 p o u r cent de Iupulirje; les Saaz-ville, i 5 
à i G pour cen t . Ces var ia t ions de const i tut ion supposent 

des var ia t ions de va leur cor respondantes sans toutefois les 

expl iquer en t iè rement . Il n 'y a p a s que l a quant i té de lu -

pul ine à considérer dans les appréc ia t ions , il y a aussi son 

a r ô m e . La lupu l ine seule ne remplacera i t pas d 'a i l leurs 

les cônes en t i e r s . Aussi le commerce du houblon d e m a n -

dc-t-il une g r a n d e expérience ; c'est air pa r fum qu ' i l s r é 

pandent q u a n d on les presse dans les m a i n s , qu 'on j u g e 

essentiellement de la va leu r des récoltes, et on ne les 

apprécie bien qu ' ap rè s une longue hab i tude . 

Quoi qu'il en soit des causes de la va leur compara 

tive des houblons , l eurs différences de qual i tésse t raduisen t 

pa r leurs différences de p r ix . D ' u n tableau détai l lé des 

cours pra t iqués du mois de sep tembre au mois de décem

b re de l ' année 1 8 7 0 a l ' année 1 8 8 1 , il ressort que pendant 

que le pr ix moyen des Saaz a été de 3 5 o à 3 7 1 fr. les 5o 
k i log . , ce lu ides Spal t a été de 3 2 7 à 3 4 8 fr., ce lu idesWoln-

zach de 2 2 0 à 2 3 7 , celui des W u r t e m b e r g de 200 à 2 1 / j . , et 

enfin celui des Alsace de 1 7 1 à 1 8 4 fr. 

Les p r ix des houb lons var ient avec les qua l i t é s ; ils va

r ient aussi , pour les qual i tés ana logues , avec les années . 

C'est ainsi qu ' à par t i r de i 8 4 7 l a c o m m i s s i o n des va lcursen 

douane a évalué les houb lons depuis 1 fr. 4 ° ( ^ ( j ô ) j u s 

qu 'à 7 fr. le k i l o g r a m m e ( 1 8 8 2 ) et m ê m e 1 2 fr. en 1 8 0 6 . 
Dans leur ensemble ils affectent u n e tendance à la d imi 

nut ion plutôt q u ' à l ' augmen ta t i on . Depuis 1 8 8 4 ils n 'on t 

plus dépassé 3 fr. 4 o , et leur cours moyen ressort à peu 

près à 2 fr. 5o le k i l o g r a m m e . 

C o m m e r c e d e s h o u b l o n s . — Ce n 'es t pas tout que de 

p rodu i re du houblon , il faut le vendre . Son commerce est 

pa r t i cu l i è rement difficile. Les var ia t ions des cours enga

gen t à la spéculation ; les différences de va leurs ent re 
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quali tés différentes, â des mélanges et à. des combina isons 

diverses . 

La spéculat ion est presque inévitable de la par t des né

gociants . Quel que soit leur souci d 'opérer avec p r u d e n c e , 

ils n ' a r r iven t pas toujours à se couvr i r , pour employer le 

style commercia l , au momen t de leurs ventes ; l eurs 

achats ne correspondent pas à chaque moment à l eurs en

gagemen t s ; il y a des a léas auxque l s ils ne peuvent com

plètement se soust ra i re . Les plus p rudents sont que lque 

fois t rompés , ceux qui le sont, moins s 'exposent à sub i r 

toutes les conséquences, heureuses ou malheureuses , des 

fluctuations du marché ,e t leur si tuation est à la merci dos 

événements . C'est, dans tous les cas , à eux à conduire 

leurs affaires, la cu l tu re n ' a pas à se préoccuper de la 

manière dont ils les d i r igent . 

Les mélanges , les pra t iques de toutes sortes, qui ont 

pour bu t d'écouler avan tageusemen t des houblons plus ou 

moins dépréciés, sous le couvert d 'une désignat ion t rom

peuse, sont p lus dangereuses . Elles nuisent à la fois a u x 

produc teurs et a u x consommateurs , aux producteurs en 

discrédi tant leurs produi t s , a u x c o n s o m m a t e u r s e n leur fai

sant payer comme de bonne quali té des marchandises qu i 

laissent plus ou moins à. désirer. Les t romperies sont d 'au

tant plus faciles qu 'on achète souvent sur la foi d 'un n o m 

et d 'une provenance déterminée. Nos brasser ies françai

ses, qui ont souvent des contre-maî t res a l l emands , consi

dèrent , eu out re , t rop volontiers les houblons a l l emands 

comme supér ieurs aux nôtres , et ils les emploient de p ré 

férence. Ce n 'est , pour les qual i tés courantes , q u ' u n pré

j u g é . Le fait est si vrai qu 'on assure qu 'on a vu p lus ieurs 

fois des houblons f rançais , achetés pa r le commerce al le

m a n d , et r evendus ensui te comme houblons a l l emands à 
des pr ix bien supér ieurs . Des m a r q u e s officielles t émoi 

gna ien t , autrefois , dans divers pays, en Belgique notam-
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ment , de l 'or igine et de l 'année de la récolte. P r e s q u e par 

tout elles sont tombées eu désué tude o u , si l 'usage s'en 

est conservé, les ga ran t i e s anc iennes dont elles étaient 

entourées ont en par t ie d i sparu , on ne leur accorde plus 

q u ' u n e confiance relat ive. Saaz cependant a conservé u n 

contrôle bien organisé ; il était plus nécessaire qu 'a i l l eurs , 

et il contr ibue au maint ien du renom de ses p rodui t s . 

Le commerce des houblons comporte des aléas p lus que 

beaucoup d 'aut res parce qu ' i l s'y prê te mieux . Les n é g o 

ciants honnêtes , qui sont le plus g r a n d n o m b r e , n ' en 

souffrent pas moins que les cul t iva teurs et que les b r a s 

s e u r s . C'est une s i tuat ion à amél iorer . D ' i n t é r e s s a n t s essais 

ont été en t repr i s , à ce point de vue , en B o u r g o g n e , il 

serai t in téressant de les r ep r end re . Les syndicats agricoles 

pour ra ien t u t i lement s'en occuper. 

R é g i m e d o u a n i e r . — Les droi ts de douane su r les 

houb lons é t r ange r s ont été de 54 fr. pa r 1 0 0 k i l o g r a m m e s . 

Nos t ra i tés de commerce les ont rédui ts à 1 2 fr. 5 o . Ils ont 

été fixés, en 1 8 9 2 , à 3o fr. au tarif m i n i m u m . Comparée au 

p r i x des houb lons impor tés , qu i sont presque toujourschez 

nous des houb lons de choix, c'est une taxe qui ne dépasse 

cer ta inement pas 1 0 pour cen t ; c o m p a r é e a u pr ix des b ières , 

dans lesquelles il ent re 3 5 o à 5oo g r a m m e s de houblon 

environ, c'est u n e cha rge de o fr. i 5 au m a x i m u m par 

hectoli t re , u n e su r cha rge de o fr. 0 8 7 0 par r appor t à 

l 'ancien tar i f convent ionnel . Les droi ts sur les orges ont 

été p lus onéreux pour la b rasse r ie . O n ne saura i t donc 

dire que notre tar if est excessif, les p roduc teurs le t rouvent 

d ' a i l leurs trop faible, et ils en d e m a n d e n t le re lèvement . 

P e n d a n t que, de 1 8 5 7 à 1 8 7 6 , l 'excédent moyen annue l 

de nos impor ta t ions su r nos expor ta t ions de houb lons 

n 'étai t que de G i o à 6 2 0 mil le k i l o g r a m m e s , il s'est élevé 

à 1 . 8 0 0 . 0 0 0 k i l o g r a m m e s pa r an , dans la période décen-
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n-ale 1877 -1886 , et il se t ient m a i n t e n a n t à 2 mill ions en

viron de k i l o g r a m m e s . 

La c h i c o r é e à café : son r ô l e dans l ' a g r i c u l t u r e du 
Nord . — C'est des colonies que nous vient le café. On a 
cherché à lui t rouver des succédanés . Diverses plantes ont 
été essayées, certaines variétés d'org-e et de lupin en par t i 
culier. Deux seulement ont été acceptées, le pois chiche 
dont on fait une g r a n d e consommat ion dans le Midi, la 
chicorée qui est spéciale au N o r d ; mais taudis que le pois 
chiche sert à la consommat ion domest ique, la chicorée à 
café a l imente une indus t r ie qui est en pleine prospér i té . 

La cul ture de la chicorée à café ne date que du com-
menGement du siècle. Elle n 'est ment ionnée dans la 
stat ist ique du Nord, en i8o4, que pour dix hectares . Ses 
prétent ions para issa ient a lors élevées. On lui a dénié, non 
sans g r a n d e apparence de ra ison, toutes les quali tés du 
café. Si elle a quelque chose de c o m m u n avec lui , ce n'est , 
d 'après l 'opinion couran te , que la propriété de donner , m é 
langée à l'eau, une infusion également noire , et de lui 
communique r une cer ta ine a m e r t u m e . Si r épandue que 
soit cette man iè re de voir, elle est loin d'être par tagée pa r 
tout le m o n d e . Les p rogrès de la consommation de la chi
corée en sont la p reuve . On l 'emploie souvent pour falsifier 
le café, ce n'est pas dou teux , mais on l 'emploie auss i , en 
g r a n d e quan t i t é , co m me chicorée, t an t à cause de ses p ro 
priétés que de son bon marché . 

L ' i ndus t r i e de la chicorée est spéciale à la F rance , sa 
prépara t ion est re la t ivement s imple. Elle commence pa r 
un lavage qui se pra t ique ,non à l 'aide dos laveurs , comme 
dans les sucrer ies , ma i s dans un bae à double fond. Les 
racines lavées sont découpées en pr ismes a l longés à l 'aide 
d 'un coupe-racines à mouvement de va et vient hor izonta l . 
Elles passent ensui te à la tourai l le , puis elles sont éten-
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dues sur u n p lancher de tôle perforé et soumises à l 'action 

d 'une chaleur assez forte, produi te pa r u n feu de coke ou 

de charbon m a i g r e qui ne dégage que peu de fumée. O n 

est ime qu'i l faut u n e surface de i o m X i o m pour dessécher 

lo.ooo k l l o g r . d e cossettes qui r enden t en moyenne 27 pour 

cent de chicorée.(les cossettes, livrées à de g randes us ines , 

sont ensui te gril lées d a n s de g r a n d s brû lo i r s sphér iques 

du genre des brûlo i rs à café, rédui tes en morceaux de la 

g rosseur de g r a in s de café impar fa i tement mou lus , t rai tées 

enfin par quelques man ipu la t ions destinées à leur donner 

u n aspect apprécié du consommateur . Le produi t fabr iqué 

est mis mécan iquement en paquets de 100, 1 2 0 , 2,5o ou 

000 g r . S a va leur est en g ros de 60 à 70 fr. les cent k i logr . , 

ou ne la vend au détail que o fr. 10 c. seulement les 100 g r . 

C'est à Cambra i que se t rouvent les pr incipales us ines 

pour le t ra i tement des chicorées ; quelques-unes seulement 

sont installées à Valenciennes , un t rès petit n o m b r e ail

leurs , comme à Lil le , à Maubeuge , etc . 

La product ion française, qu i n 'é ta i t que de quelques mi l 

liers de k i l o g r a m m e s au commencemen t du siècle, est e s 

t imée ma in t enan t à 20 mi l l ions de rac ines vertes ou 5 mil

lions de racines sèches. Elles est loin de suffire aux besoins 

de l ' indust r ie , dont nous avons , pour le m o m e n t , le mo

nopole à peu près exclusif. C'est la Belgique qui lui fournit 

ce qui lui m a n q u e . La cu l tu re de la chicorée a fait p lus de 

progrès encore chez nos voisins que chez nous . 

Nos usines s 'approvis ionnent , en par t ie , à l ' é t ranger , 

leurs p rodui t s ne res tent pas en t iè rement chez nous A d e s 

impor ta t ions croissantes de racines cor respondent des ex

por ta t ions éga lement assez impor t an t e s . Notre pr incipal 

client à l ' é t ranger est l ' A l l e m a g n e ; l 'Alsace-Lorraine est 

en par t icul ier u n débouché assez i m p o r t a n t . 

La cu l tu re de la chicorée à café présente une très 

g r a n d e ana logie avec celle de la betterave à sucre . Elle 
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demande des terres r iches , profondes et bien fumées .On la 

sème en ma i , p lus tard que la bet terave, en l ignes dis

tantes de 3 i c , la quan t i t é de semence employée est de 

3 k i logr . L 'éclaircissage se fait à ra ison de 8 rac ines au 

mètre courant , 2 4 à 20 au mèt re c a r r é . On sarcle su ivant 

les besoins, l ' a r r achage commence fin sep tembre . 

Les dépenses sont comparables à celles qu ' en t ra îne la 

cul ture de la bet terave. L ' a r r a c h a g e cependant est p lus 

onéreux: Au lieu de Go à 70 francs, comme pour la be t te 

rave, il coûte i 5 4 francs environ à la t âche . Les charro is 

sont mo ins compl iqués . 

Comme r endemen t s , on a ind iqué des poids-de 3o . ooo 

à 35 .000 k d . à l 'hectare . On les obtient quelquefois, ma i s 

on ne peut g u è r e compter dans de bonnes condit ions, que 

sur les récoltes moyennes de 25.000 k i logr . Les p r ix ont 

varié, on a vendu les racines vertes à 3 5 fr. les cent k i logr . ; 

ce t a u x ne s 'appl ique plus ma in t enan t . On ne paye p lus 

guère que 2 5 à 3o fr. . 2 8 fr., en moyenne . Vingt -c inq 

mille k i l o g r . d e racines à 28 fr. donnent un produi t b ru t 

de 700 fr. à l 'hectare . 

D a n s la s i tuat ion actuelle, la chicorée à café semble 

présenter les mêmes avan tages que la bet terave à sucre . 

Les cu l t iva teurs hésitent en t re ces deux p lantes , ils con

sacrent parfois à chacune la moitié de leurs r ac ine s ; pour 

eux, c'est un moyen de se g a r a n t i r contre les r i sques 

auxque l s i ls s 'exposeraient en se l ivrant exclusivement à 

l 'une d'elles, c'est un système aussi qui répar t i t p lus r é 

gu l i è remen t les t r a v a u x du personnel et des at telages au 

p r i n t e m p s et à l 'entrée de l 'hiver . 

Le p r ix de la chicorée verte se règle su r celui des cos-

settes. Comme pour d 'autres produits agr icoles , il a passé 

par des périodes de faiblesse qui n 'on t pas été sans inqu ié 

ter les p roduc teu r s . La concurrence des produi t s belges 

passe, su ivant eux , pour difficile à soutenir . Les condj-
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l ions ri» ' la product ion no peuvent cependant pas fttro 

beaucoup plus avantageuses d 'un côté do la frontière que 

de l ' au t re . 

Nos cul t iva teurs sont , en ou t re , défendus p a r un droit 

de douane assez m i n i m e , ma i s à ce droi t s 'ajoutent des 

faux frais que l 'on n 'évalue pas à mo ins de i fr.60 (droit 

de stat ist ique, 0 ,10 ; commiss ion aux in termédia i res o,5o, 

t ranspor t s pa r wag'on ou ba teau , 0,70, décha rgement , 

droits de q u a i , t r anspor t a u x fabr iques , o,3o).L,es charges 

de la cu l ture sont donc infér ieures chez nous de 1 fr. 00, 

non compr is les droits de douanes , à celles qu i pèsent su r 

les agr icu l teurs belges . 

Lo chicorée à café conserve, en définitive, sa place 

dans les cul tures du Nord si elle ne l 'accroît pas . Son 

avenir ne para î t nu l l ement menacé . Ce n 'es t pas à dire que 

de nouveaux progrès ne puissent être réal isés , ma i s ils se 

p rodu i ron t na tu re l l emen t sous l 'action des efforts conte

n u s des cul t iva teurs . 

Le t a b a c en F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r . — C'est d 'Amé

r ique que n o u s vient lo t a b a c ; son usag-e ne ta rda pas à. 

s ' in t rodui re en E u r o p e auss i tô t après la découverte du 

nouveau m o n d e , ma i s ce n 'est que vers lofio qu ' i l fit son 

appar i t ion en F rance , appor té pa r Jean Nicot, a m b a s s a 

deur de François II à la cour de P o r t u g a l . Tout d 'abord 

ce ne fut q u ' u n e p lan te médic inale , jou i ssan t de la r épu

tation d 'être une panacée universel le . Sa consommat ion 

pr i t peu à peu cependant de toiles propor t ions que , vers 

1029 , d 'art icle de fantaisie, il devint une mat iè re fiscale 

don t l e sgouve rnemeu t s se préoccupèrent avan t tout de ret i 

re r des revenus de plus en plus forts. En 1684, l ' industr ie 

fut monopolisée au profit du ro i , ma i s l ' o rganisa t ion de 

l 'ancien rég ime s 'évanouit au souffle de la l iberté q u ' a p 

por ta la Révolut ion. On yes t revenu en 1808, le monopole , 
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reconstitué par un décret du 2g décembre 1 8 1 0 , est entré 

en v igueur le i e r juil let 1 8 1 1 , et, depuis celte époque, il 

est exploité en gest ion directe pa r l 'État , qui n 'a cessé 

d 'améliorer ses procédés . Les ventes de tabac , qui repré

sentaient 62 mil l ions de francs en 1 8 1 7 , se sont élevées à 

1 1 6 mill ions en 1848, 3 3 r mill ions en 1 8 7 8 ; elles ont 

atteint , en 1898, le chiffre de 404-602.718 fr. , la issant u n 

bénéfice net de33o raillions de francs. Grâce a u x progrès 

des modes de p répara t ion , aux perfect ionnements appor

tés par la Rég ie dans ses manufac tures et, enfin, a u relè 

vements g radue l s des pr ix des produi t s , le r a p p o r t des 

dépenses réelles a u x recettes s'est p rogress ivement abaissé 

de 4o pour 100 en I 8 I 5 , à 20 pour 100 en i 85o , pour des

cendre au-dessous de 20 pour 100 de 1870 à igoo . 

Le tabac est donc , en France , u n e des sources les p lus 

impor tantes de revenu pour le budge t de l 'État . Aussi sa 

culture est-elle é troi tement réglementée et a t ten t ivement 

surveillée. Vingt -c inq dépar tements seulement sont au to 

risés à s'y l ivrer , et elle n ' a d ' impor tance sérieuse que 

dans une dizaine au p lus . Ses pr inc ipaux centres fo rmen t 

divers g roupes . Le premier comprend , a u sud-ouest , les 

dépar tements du Lot-e t -Garonne, avec 3.385 hectares p l an 

tes, de l a D o r d o g n e , avec 3 .160 hectares, du Lot, avec 

a.060 hectares , de la Gironde, avec 1.370 hectares , des 

Hautes -Pyrénées , de la Corrèze, du Puy-de-Dôme et des 

Landes , pour des surfaces beaucoup moindres ; c'est le 

plus i m p o r t a n t . Le second est formé, dans la région du 

Sud-Est , des dépar tements de l 'Isère, avec 1 . 7 6 3 hectares 

plantes , de la Savoie, avec G62 hect . ; de la Hau te -Saône , 

avec 35g hect. ; delà Drôme , de l 'Ain, de Vauclu.se, du V a r , 

des Alpes-Mari t imes et des Bouches -du-Rhône , où la p ro 

duction est restreinte dans de faibles l imites . On consacre 

encore d'assez larges espaces au tabac dans nos dépar tements 

d u Pas-de-Cala is ( i . o33 hectares), du Nord (534 hectares) , 
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de la Haute-Saône (499 hectares) , d 'I l le-et-Vilaine (76g 

hectares) , et de petites é tendues dans ceux de Meur the-e t -

Moselle, de la Côte-d 'Or, des Vosges et de la Meuse . 

Dans.son ensemble la cul ture du tabac occupe en moyen

n e un peu p lus de 16.000 hectares . Elle se caractér ise p a r 

son ex t rême d iv is ion . P o u r 16.489 hectares récoltés en 

1897, le n o m b r e des p l an teu r s n ' a pas été mo ind re de 

57.970,ce qui correspond pour chacun d 'eux à u n e super 

ficie m o y e n n e de 28 ares envi ron. L a récolte totale a été, 

cette année , de 26.433.og7 k i log . , cor respondant à u n e p r o -

duction de 1.600 ki log. à l 'hec tare . Son pr ix a -varié de 

i/|0 à 160 fr. les cent k i l o g r a m m e s p o u r les su rcho ix , à 

I3O ou I5O pour les p remières qual i tés , à 100 ou 120 pour 

les deux ièmes , à 80 ou go p o u r les t ro is ièmes, et de 9.0 

à 70 s e u l e m e n t p o u r les sortes non m a r c h a n d e s ; l a m o y e n -

ne est ressortie à go fr. 3o. C'est encore, à ce dern ier chif-

d re , une product ion q u i p e u t a t te indre i . 4oof r .pa r hectare 

et ne représente pas m o i n s , e n moyenne , de 1.000 à 1.200 

f rancs . 

D'après la s tat is t ique décennale , la product ion en tabac 

du monde entier s 'élèverait à 4 - 7 I 2 - 5 5 O q u i n t a u x m é t r i 

ques qui p roviendra ien t , p o u r 2 mil l ions de q u i n t a u x , 

u 'Europe ; pour 2.260 mil le q u i n t a u x d ' A m é r i q u e ; pour 

428 mil le q u i n t a u x d ' A s i e ; pour 16 mil le q u i n t a u x d 'Aus

tral ie et pour 1 mil l ier seulement de q u i n t a u x d 'Afr ique . 

L a nat ion qui consacre la p lu s g r a n d e superficie à la 

cu l tu re du t abac est celle des Eta ts -Unis ( 2 8 4 . 4 i 4 hecta

r e s ) ; v iennent ensuite la Hongr i e ( 4 o . 5 3 7 hectares), la 

F rance (16 .53g hectares) , l 'A l lemagne ( i 4 - 7 3 o hectares) , 

pu is la R o u m a n i e ( 5 . 7 3 4 hecteres) , l ' A u t r i c h e ( 4 - 3 4 1 hecta

res ) , l ' I talie (3 .744 hect .) et la Hol lande (584 hec t . ) . 

Su ivan t M . Leheup , i ngén ieu r des m a n u f a c t u r e s de 

l 'Etat , qui a publ ié , dans la Revue des Sciences, u n e é tu

de détaillée sur l 'état de la cu l tu re et de l ' industr ie en 
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tabac en I8RJO,, les pays qui produisent le p lus de tabac et 

le mei l leur sont ceux-là mêmes d'où nous est venu le 

tabac : les pays d u Nouveau Monde. De ces contrées fa

vorisées la première eôt Cuba . Ses tabacs les plus estimés 

sont p rodu i t s seu lement dans une assez petite région si

tuée près de la Havane , et appelée la Vuel ta-Abajo; ils 

n 'ont pas de r ival pour l ' a rôme si agréab le qui les fait 

appréc ier de tous, môme de ceux qui ne fument p a s . S u r 

les au t res points de l ' île on n 'obt ient que des quali tés bien 

infér ieures . P e n d a n t que les meilleures feuilles se vendent 

su r place oo fr . le k i l o g r a m m e , d 'aut res ne valent pas 

p lus de 6 fr. Por to-Rico, Sa in t -Domingue et la Flor ide 

ont tenté d 'obtenir des tabacs semblables à ceux de la 

H a v a n e ; ils n 'y ont que très incomplè tement réuss i . 

Le Mexique produi t u n tabac développé, quelquefois 

t rop épais , à ne rvures t rop sa i l l an tes , àgoû t un peu pâ teux , 

parfois a m e r et géné ra lemen t peu a romat ique , dont on 

fait un assez g r a n d usage en Belgique. 

Le Brésil fourni t le m a r c h é de Bah ia d 'une g r a n d e 

quan t i t é de tabacs à feuilles trop petites et à ne rvu res trop 

crispées, ma i s d 'un goût droit , et d ' un a rôme fin qui les 

font apprécier comme tabacs d ' in tér ieur . Leur pr ix est de 

3 fr. le k i log ramme environ pour la moyenne des qual i tés 

employées pa r la F rance . 

Les Eta ts -Unis sont u n des g r a n d s pays producteurs du 

t abac . Le Maryland et l 'Ohio donnent des tabacs l égers , 

très goûtés des fumeurs de cigarettes en F r a n c e ; les feuil

les de Virg in ie et de Kentuchcy, grasses et, corsées, sont 

employées dans la poudre , le tabac à chiquer et les c igares 

à un s o u . D a n s le Nord-Est des P^tats-Unis, les g ra ines de 

Havane donnent , sous le nom de Seed leaf, un tabac spé

cial qu i n ' a q u ' u n rappor t lointain avec l 'espèce dont 

il dérive, ce qui n 'empêche pas qu' i l soit employé concur

r e m m e n t à l ' é t r anger . 

CONVEHT. I n d u s t r i e a g r i c o l e . ij 
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Java et sur tout S u m a t r a p rodu isen t u n tabac très fin, 

dont la couleur b londe est recherchée de la p lupa r t des 

consommateu r s . C'est, ma lg ré son goû t a m e r et p iquan t , 

le t abac pa r excellence des a m a t e u r s de cig-ares.Le pr ix du 

S u m a t r a peut s'élever j u s q u ' à a4 fr. le k d o g . ; il est en 

moyenne de 1 1 à 1 2 fr. pour les t abacs o rd ina i r emen t em

ployés à la couver ture de nos cigares français , londrecitos 

et londrès . 

Le tabac de Manil le n ' a r r ive en F r a n c e que sous forme 

de c igares , bien inférieurs comme g o û t a u x Havane , mais 

appréciés encore d ' un certain n o m b r e de fumeurs . 

La T u r q u i e et l 'Asie Mineure fou rn i s sen tun tabac d 'une 

espèce toute par t icul ière , à feuilles très petites, de couleur 

jaune clair , d 'un a rôme spécial très p rononcé , qui le fait 

g-oûter d 'un assez g r a n d nombre de fumeurs de c iga

ret tes . 

Enfin tous les pays de l 'Europe, nous dit M . L e h e u p , s a u f 

l 'Angle te r re et l 'Espagne , où la cul ture est prohibée , pro

duisent chacun u n e cer taine quant i té de t abac , uti l isée 

pour la consommat ion in tér ieure . Ces tabacs sont généra 

lement de médiocre qua l i té . 

D 'après la s ta t is t ique décennale de 1 8 9 2 , les quant i t és 

de tabacs en feuilles ind igènes , livrés pa r les p l an teu r s (y 

compris ceux d 'Algérie) à l ' admin is t ra t ion , ont varié pour 

la période décennale i 8 8 ô - i 8 g u , de i g . 1 0 0 . 0 0 0 k i l o g r a m 

m e s , chiffres m i n i m u m , à 2 6 . 7 6 9 . 0 0 0 k i l o g r a m m e s chif

fre m a x i m u m , représentan t des va leurs do ifi mi l l ions à 

2 3 mil l ions de francs suivant les années . 
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C H A P I T R E VI ' 

L a v i t i c u l t u r e e t l ' i n v a s i o n p h y l l o x é r i c j u e 

La v igne const i tuai t déjà, à la veille de la Révolut ion 

f rançaise , une des p lus belles b ranches de nos indus t r ies 

na t ionales . D 'après Lavoisier , sa cu l tureoccupai t , en 1788, 

une surface de t .568 mil le h e c t a r e s ; elle n ' a fait que s'é

tendre depuis , l en tement jusqu 'en 1808, très r ap idemen t 

ensui te p o u r a r r iver , en i 8 5 o , à 2 . 1 8 2 mille hectares . Son 
développement , a r r ê t é un m o m e n t par la crise de l 'o ïdium, 

a repr is , après i856 , une ma rche ascendante , qu i a porté 

la superficie des p lan ta t ions à 2 .35o mille hectares en 

1869. 

Cette longue période de t emps , de 1800 à 1869, ne s'est 

pas écoulée sans inc iden ts . La pyra le a provoqué, de 1826 

à 1 8 3 7 , de g r a n d e s inqu ié tudes . Nos vi t icul teurs cra i 

gna ien t , en 1848, une crise de su rproduc t ion , que présa

geai t l 'avi l issement des pr ix , q u a n d l ' invasion de l 'o ïd ium 

est venue menacer j u squ ' à l 'existence de leurs p l an ta t ions . 

L'emploi du soufre à permis de lut ter victorieusement con

t re la ma lad ie et la v i t icu l ture a dû s 'occuper, de nouveau , 

des moyens d 'écouler les récoltes de p lus en p lus impor 

tantes . U n m o m e n t après 1 8 6 1 , les t rai tés de commerce 

ont fait ent revoir à ses r eprésen tan ts des débouchés con
s idérables . Depuis i 854 , nos droits d ' impor ta t ion sur les 

vins é t r angers avaient été réduits à un chiffre négl igeable , 

nous n 'av ions plus de concessions à faire et nous pouvions 

en espérer beaucoup . Nous en avons ob tenu que lques-

unes seulement et, si elles n 'on t pas été sans faciliter nos 
t ransac t ions en vins avec cer tains pays, l 'Angle te r re en 

par t icul ier , elles n ' on t donné , en définitive, que de m o -
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destcs résu l ta t s . Notre product ion cependant n ' a cessé de 

s 'accroître. Le r endemen t moyen annue l du vin, qui était 

resté, pour la F r a n c e , de Ho mi l l i onsd ' hec to l i t r e spendan t 

la période décennale i 8 5 o - i 8 5 g , a passé à 5o mil l ions 

d'hectolitres de 1860 à i8Gg, et ce n 'étai t pas encore son 

m a x i m u m ; une fois de plus la product ion tendait à dépas 

ser les besoins de la consommat ion ; c'était l 'excès d e p r o s -

périté qui s ' annonçai t comme d a n g e r e u x . Mais de nou

veaux événements se p répa ra i en t , qui devaient t rans for 

mer les condi t ions de product ion de notre i ndus t r i e 

viticole. 

La v i t i c u l t u r e a p r è s 1870 . — L 'année 1870 m a r q u e 

les débuts d 'une période nouvel le de notre h i s to i re ; c'est 

également le commencemen t d ' une ère nouvelle pour la 

vi t iculture, l t ieu cependant n 'es t changé en apparence j u s 

qu ' en T 8 7 5 ; les surfaces p lantées vont en s 'accroissant et 

les r endements manifes tent u n e t endance constante à l 'élé

vation : on at teint le chiffre de 84 mil l ions d 'hectol i t res . 

Nos expor ta t ions su ivent , de leur côté, une marche ascen

d a n t e ; elles approchen t , en 1873 et en 1876 , de qua t re 

mil l ions d 'hectol i t res . Les pr ix s 'abaissent en 1 8 7 1 , en 

raison des craintes qu ' insp i re la s i tuat ion et des difficultés 

momentanées qui r e l a rden t les t r anspor t s . Ils d iminuen t 

de nouveau , après quelques années de repr ise , à la suite 

de la récolte exceptionnelle de 1 8 7 5 , et tombent à un pr ix 

u n e fois encore inquié tan t pour les p roduc teurs . On peut 

se croire, comme en i84p, à la veille d 'une crise de sur

product ion . Les années 1876 , 1877 et 1878 , tout en étant 

moins product ives , correspondent encore à de bonnes 

moyennes ; la s ta t is t ique est r a s s u r a n t e . 

Les recherches vilicolcs- se poursu iven t d 'a i l leurs r é g u 

l ièrement , plus suivies et p lus actives même que d a n s le 

passé. Jusque- là , la vi t icul ture n 'ava i t occupé qu 'une place 
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bien effacée dans l ' ense ignement agr ico le ; la création de 

l'Ecole d 'Agr icu l tu re de Montpell ier est venue répare r les 

négligences dont elle avait été l 'objet. Ce n'est pas seule

ment une chaire qu i a été consacrée à la cul ture de la 

v igne, c'est un établ issement complet avec ses laboratoires , 

ses collections et ses c h a m p s d 'expérience. Créée dans u n 

de nos plus r iches v ignobles , soutenu par les sympath ies 

des maî t res de la vi t icul ture mér id ionale , an imé des t r a 

ditions scientifiques qu i ont toujours été en h o n n e u r dans 

la vieille cité du Midi, cette inst i tut ion n ' a pas t a rdé à 

devenir le centre du mouvemen t viticole, non seulement 

pour la F r ance , ma i s encore pour l ' é t ranger . 

Si l 'Ecole de Montpell ier a r endu de g r a n d s services à 

la vi t iculture, il ne faut pas oublier que le ter ra in exploré 

par ses t r avaux avait été p réparé par les longues et sé

rieuses études an té r ieures de la Société centrale d ' agr icu l 

ture de l 'Hérau l t , dont l 'activité ne devait que s 'accroître 

dans les m o m e n t s difficiles. Le Bulletin de cette associa

tion est u n e des sources les plus in téressantes de l 'histoire 

de la v i t icul ture depuis le commencement du siècle; c'est 

encore en le feuilletant qu 'on peut suivre , avec le plus 

d 'exact i tude, l e s ' changemen t s qui sont su rvenus , depuis 

1870, dans les modes d 'exploitat ion de nos vignobles . 

L'Ecole de Montpell ier et la Société d ' agr icu l tu re n 'ont 

cessé d'associer leurs efforts dans l ' intérêt de la propriété 

viticole; j a m a i s il n 'y a eu de rivalités entre ces deux ins

t i tut ions ; leurs efforts n 'ont cessé de tendre à un bu t com

m u n , et leur entente a été féconde en résul ta ts p ra t iques . 

Ai l leurs , on s'est r emis aux recherches ampé logra -

phiques . A u x ouvrages du comte Odar t et de Rendu , a 

succédé le Vignoble de Mas et Pul l ia t , dont la publ icat ion, 

commencée en 1874, s'est te rminée en 1877. C'est u n e nou

velle descript ion de nos cépag'es, p lus précise, plus mé tho 

dique q u e celles qui l 'ont précédée. M. Mas , président de 
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la Société d 'hor t icu l ture de l 'Ain , a appor t é à sa direction 
de profondes qual i tés d 'observat ion, fruits de longues et 
pa t ientes études an té r i eu res de pomologie , qual i tés qu i 
s 'étaient si bien révélées d a n s son Verger; M. Pul l ia t a 
gu idé ses col labora teurs , q u a n d il ne s'est pas mis lui-
m ê m e à l'oeuvre, en vi t icul teur pour qui les détails des 
d ivers o rganes de la vigne n ' o n t pas de secret . P a r m i les 
indices distiuctifs les p lus sû r s des var ié tés , MM. Mas et 
Pu l l i a t ont r a n g é , comme on l 'avait fait avan t eux, la 
forme et les propor t ions de la g r appe , la forme du g r a i n , 
la présence ou l 'absence de duvet su r la feuille. Ils ont 
a t taché cependant u n e impor tance p lus considérable que 
leurs devanciers au b o u r g e o n n e m e n t , c 'est-à-dire à la 
pousse naissante de la v igne , depuis le moment où elle 
sort de son enveloppe duveteuse j u s q u ' a u m o m e n t où elle 
at teint hu i t ou dix cent imètres ; ils ont insisté enfin, d 'une 
m a n i è r e toute spéciale, sur l ' époque de m a t u r i t é . C'est ce 
dern ie r caractère qu i , p o u r eux, domine tous les autres et 
sert de base à leur classification. 

Le comte de G a s p a r i n avait entrevu l ' impor tance q u e 
devait avoir , pour l 'étude des cépages , la notion de la 
quant i té de cha leur qui l eur est nécessaire pour qu ' i ls 
puissent m û r i r leurs ra i s ins . MM. Mas et Pu l l i a t , qu i , 
sans doute , ne connaissa ient pas les études de ce g r a n d 
ag ronome , sont ar r ivés d ' eux-mêmes à u n e conception 
ana logue , mais ils ont su de plus en faire l ' appl icat ion. 
L a total isat ion des degrés de cha leur , comptés j o u r p a r 
j ou r , du dépar t de la végétation a u m o m e n t de la ven
d a n g e , ne dit pas g r and ' chose à l ' espri t . L 'époque de 
m a t u r i t é , in téressante quand elle est, rappor tée à une s i tua
tion donnée , n ' a plus de signification quand on passe d 'un 
c l imat à un a u t r e . MM. Mas et, Pu l l ia t ont préféré é tabl i r 
« qua t re séries de ma tu r i t é ayan t pour te rme de compa
ra i son , pour point de repère , une variété do v igne bien 
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connue et cultivée pa r tou t , le Chasselas doré ou Chasselas 

de Fonta ineb leau ». Met tant à par t tous les ra is ins de 

matur i t é hât ive et les dés ignan t sous le n o m de ra is ins 

précoces, ils ont p lacé , à la première époque, tous les r a i 

s ins m û r i s s a n t à six ou hu i t j o u r s près en m ê m e t emps 

que le Chasselas ; à la deuxième, ceux qu i mûr i s sen t 

douze ou quinze jours p lus t a r d , et ainsi de suite j u s q u ' à 

la qua t r i ème . Scient i f iquement , sans doute , ce système 

n'est pas à l 'abri de toute cr i t ique , mais il est essentielle

ment pra t ique , et tous les vi t icul teurs s'y sont ral l iés . 

L e s r a v a g e s d u p h y l l o x é r a . — Les connaissances 

viticoles cont inuaient donc à s ' accumuler ; l 'a t tent ion ce

pendan t al lai t être portée dans une direction toute diffé

rente de celle qui l 'avait r e tenue . 

De profondes modifications s 'accomplissaient en effet 

dans la s i tuat ion de la v i t i cu l tu re . Une nouvelle ma lad ie , 

p lus terr ible que l ' o ï d ium, menaça i t nos p lan ta t ions . Le 

phylloxéra avait été in t rodui t d 'Amér ique en Eu rope avec 

des p l an t s enrac inés . Depuis 1 8 6 3 , le vignoble de Pu j au l t , 

près de Ptoquemaure (Gard),souffrait de ses a t t aques , sans 

qu 'on en ait soupçonné la n a t u r e . On avait cru tout d 'a

bord à u n s imple accident sans g r a n d e portée, mais le m a l 

avait fini, en s ' aggravan t , par a t t i rer l ' a t tent ion. Les p lan

tations .atteintes avaient succombé et les surfaces conta

minées ne cessaient de s 'accroître. C'étai t , après le Gard , 

le Vaucluse et la Provence qui pavaient leur t r ibu t au 

fléau. A l'indifférence succédait l 'émotion. M. Delorme, 

vétér inaire à Arles , observai t l'affection dans la C r a u , i l en 

s ignala i t le p remie r la gravi té au public dans une lettre 

du 8 novembre 1867 adressée au Prés ident du Comice 

agricole d 'Aix . Son texte a été conservé dans le n u m é r o 

du 5 m a r s 1868 de la Revue agricole et forestière de la 

Provence. Quelques mois après , M. Joulie faisait pa r t à 
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la Société impér ia le et centrale d ' agr icu l tu re de France 

des faits qu ' i l venai t d 'avoir l ' o c c a s i o n de noter à Roque -

m a u r e ; d 'au t res communica t ions enfin se suivaient rapi

dement su r le m ê m e sujet. L' i l lusion n 'étai t p lus possible, 

on se t rouvai t en présence d 'un véri table fléau. 

Quelle en était la cause? M. Joul ie avait, cru pouvoir 

l ' a t t r ibuer à des végétat ions c ryp togamiques , M. P a u l de 

Gasparin et beaucoup de proprié ta i res la voyaient dans un 

ensemble de c i rconstances a tmosphér iques par t icul ière-

m e n t a n o r m a l e s ; c'était, pour d ' au t res , une conséquence de 

la dégénérescence des v ignes . De nombreuses hypothèses 

étaient émises, elles ne cons t i tua ien t , en réali té, que de 

simples supposi t ions et n 'ava ient d ' au t re valeur que celle 

d'idées plus ou moins admiss ib les . Peu t -ê t re les discus

sions qu'elles provoquèrent se seraient-elles continuées 

l ong t emps si des consta ta t ions précises n 'y avaient bientôt 

mis un t e r m e . S u r l ' invitat ion des propr ié ta i res dont les 

vignobles dépérissaient g radue l l emen t , la Société centrale 

d ' agr icu l tu re de l 'Héraul t avai t cha rgé u n e commission 

spéciale du soin d 'étudier la ma lad ie . Ses délégués, 

MM. Gaston Bazille, P l anchon et F . S a h u t , t rouvèrent des 

c h a m p i g n o n s su r les souches dé t ru i tes , et en rencon

t rè ren t sur les pieds env i ronnan t s même très affaiblis ; ce 

n 'étai t donc pas d 'eux que venait la pour r i tu re des rac ines . 

Les froids r igoureux de l 'hiver de 1867, suivis d 'une lon

g u e sécheresse, n ' exp l iqua ien t pas non p lus des cas de 

morta l i té qu i remonta ien t à p lus ieurs années . D 'au t res 

invest igat ions s ' imposaient . Elles abou t i ren t , le i 5 ju i l l e t 

1868, à la suite de fouilles opérées su r les vignes du châ

teau de Lagoy, à Sa in t -Rémy-en -Crau . L 'examen des r a 

cines y fit découvr i r des myr iades de pucerons j a u n e s , 

dont l ' accumula t ion s ' accusai t m ê m e à l'œil nu par des 

taches qui formaient une espèce de renflement sur l 'écorce. 

Ces parasi tes envahissa ient j u s q u ' à l ' ex t rémi té des r ad i -
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celles les plus déliées. Il n 'y avai t p lus de doute poss ib le ; 

le mal venai t d ' eux . (Communica t ion à l 'Académie des 

sciences du 3 août 1868.) 

Restai t à dé te rminer l ' insecte dévas ta teur . P lanchón 

avait immédia tement reconnu qu' i l appar tena i t au g roupe 

des a p h i d i e n s ; on le r appor ta bientôt au genre phyl lo

xéra. Des études suivies avec soin ne t a rdèren t pas à élu

cider les é léments essentiels de sa biologie. P l anchón les 

faisait connaî t re , dès le mois de septembre su ivan t , dans 

un rappor t détaillé présenté à l 'Académie des sciences. Son 

mémoire contient la description de l 'insecte aptère , de ses 

œufs, des j eunes pucerons à l'état vagabond, des puce

rons fixés sur les a l ignements des ravons médul la i res de 

la racine, de l ' insecte ailé (observé dans des éducat ions en 

flacon), de sa ponte et de ses œufs. L ' au teur n ' a pu voir 

encore ce que devenaient ces derniers œufs . Ses recherches 

l 'autorisent à formuler des proposi t ions fondées sur le 

modo de p ropaga t ion de l 'insecte de proche en proche par 

les aptères et su r sa d isséminat ion au loin p a r les ailés. 

L'histoire na ture l le du phyl loxéra était a ins i dessinée 

clans ses g r a n d s t ra i t s . Son élaborat ion était d ' au tan t plus 

difficile que l ' insecte se présente sous des formes très va

riées. On étai t , en 1868, sur les t races du cycle de ses 

métamorphoses , sans savoir exactement comment il se 

fermai t ; on n 'é ta i t guè re plus avancé en 1 8 7 3 . Sur toutes 

les quest ions à l 'é tude, cependant , le j ou r était fait en 

1870, après les t r avaux de Max. Cornu et de Balbiani . 

Le phyl loxéra a pa ru en France , presque en môme 

temps, à Pu jau l t (Gard) et à Floirac, près de Bordeaux. 

De ces deux centres d ' invasion, il s'est étendu progress i 

vement à toute la F rance , d 'une maniè re très rapide dans 

le sud-est , p lus len tement , au début au moins , dans le 

sud-ouest . En 1 8 7 1 , le dépar tement de Vaucluse n 'avai t , 

pour ainsi d i re , p lus de v ignes ; celui des Bouches-du-
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R h ô n e était for tement a t te int . De premières taches étaient 

constatées à la môme époque dans les beaux vignobles 

des envi rons de Lune l (Héraul t ) ; l ' a r rond issement de 

Montpell ier al lai t bientôt être dé t ru i t , celui de Béziers, à 

l 'ouest, en tamé à son tour . Au nord , le m a l sévissait en 

1874 dans les célèbres v ignobles des côtes du Rhône , et 

le Beaujolais en subissai t les p remières a t t aques . Du côté 

de Bordeaux , c'est à par t i r de 1872 seu lement que l ' inva

sion phyl loxér ique a pris de g raves propor t ions . Le Médoc 

et le Sau te rna i s se sont d 'abord assez bien défendus , ma i s 

les P a l u s , l 'En t re -deux-Mers , le Lot -e t -Garonne , la Dor-

dogne ont moins bien résisté. U n e fois envahies , les 

Charentes ont vite succombé. Cognac était complè tement 

infecté en 1 8 7 4 , et si la Grande C h a m p a g n e s'est 

mieux défendue que la Pet i te C h a m p a g n e , ses v ignes ont 

d i sparu les unes après les a u t r e s . En 1880, les g r a n d e s 

taches du sud-est et du sud-ouest , s 'étaient réunies et 

n 'en formaient plus q u ' u n e seule qui cont inuai t à s 'éten

dre vers le no rd . E n 1884, 53 dépar tements étaient phy l -

loxérés, près d 'un mil l ion d 'hectares avaient succombé ; 

1.664.000 p lus ou moins contaminés résistaient encore ; 

en 1882, le nombre des dépar tements atteints 's 'élevait à 67. 

De nos g r a n d s v ignobles , celui de la C h a m p a g n e est resté 

le dern ier i ndemne , m a i s il n 'a pas été épa rgné ; on y a 

découvert deux taches d 'abord , un plus g r a n d n o m b r e 

ensuite dans l ' a r rondissement d 'Epernay , en a u t o m n e 

1892 . 

La surface plantée en v ignes était, avan t la ma lad i e , 

de 2.485.829 hectares , d ' après la s ta t is t ique ; elle n 'étai t 

p lus , en 1884, que de 2 .040.759 hectares ; et en 1 8 9 1 , de 

1 .764 .363 hectares , dont 1 .438.765 seulement de v ignes 

âgées de plus de quat re ans (sur lesquelles d ' impor tan tes 

surfaces ont été reconst i tuées depuis le phyl loxéra) , et 

3 2 5 . 7 1 8 de moins de q u a t r e a n s . L ' admin i s t r a t i on des 
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contributions indirectes n ' a relevé que 1.697-734 hectares 

en iSgg. 

Les désastres causés p a r le phy l loxéra ont été compli

qués, à la suite de l 'hiver 1879-1880 ,d 'une r i gueu r excep

tionnelle, par ceux de la gelée, su r beaucoup de points , 

no tamment dans le Beaujo la i s . Dans le sud-ouest, des 

plantations entières ont dû être a r r achées ; d 'autres sont 

restées affaiblies et n 'é ta ient pas encore ré tabl ies , q u a n d 

elles se sont trouvées aux prises avec le ter r ib le insecte 

qui s'est aba t tu sur el les. 

Ce n'est probablement pas exagéré , que d 'évaluer à 

i .3oo.ooo hectares l 'é tendue de nos vignobles détrui ts 

par le phyl loxéra . On peut , sans trop de peine, se faire 

une idée de la perte qui en est résultée pour notre pays . 

L'hectare de v ignes , en pleine product ion , était est imç 

couramment , dans les régions de plaines à g r a n d s rende

ments , de 6.000 à 8.oûo f r a n c s ; la petite cul ture arrivSit 

souvent à payer 10.000 et i 5 . o o o francs, quelquefois 

même 20.000 francs et p lu s . Nos g r a n d s vignobles , qui 

n 'occupent que des espaces res t re in t s , étaient recherchés 

à des pr ix p lus élevés encore. Dans les régions les moins 

favorisées, la v igne valai t géné ra lemen t de 3.000 à 4-ooo 

francs l 'hectare, très r a r e m e n t mo ins . S u r tous les points 

où les p lanta t ions ont d i spa ru , il n 'est resté qu ' un sol n u 

d 'une médiocre va leur , représentant parfois , i l est vra i , 

pour les bons fonds, propres à la cul ture des céréales et 

des fourrages , 2.000 à 3.000 francs par hectare, mais des

cendant souvent à quelques centaines de francs à peine. 

L'ancien capital s'est amoind r i de 2.000 francs pa r hec

tare seulement , dans des posit ions privilégiées, de 3.000, 

4.000 et 5 . o o o francs et davan tage a i l leurs . Si nous éva

luons à 4.000 francs la dépréciation moyenne par uni té 

de surface, nous obtenons, comme dépréciat ion totale, un 

chiffre do p lus de 5 mi l l iards de francs. 
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Les p e r t e s c a u s é e s p a r l e p h y l l o x é r a : c o n s é q u e n 
c e s . — Des ravages semblables à ceux q u ' a exercés le 

phyl loxéra sont sans exemple d a n s l 'histoire de l ' agr icul 

t u r e ; ils nous ont coûté plus que l ' indemni té de gue r re 

que nous avons dû payer à l 'Al lemagne après 1870 . 15t 

encore, pendan t que la cha rge de not re rançon a été 

r épa r t i e entre tous les cont r ibuables et rejetée dans u n e 

cer ta ine proport ion su r l 'avenir , la ru ine de nos v ignobles 

n ' a frappé que les vi t icul teurs qui ont vu d ispara î t re leur 

for tune, sans pouvoir rien faire pour a l léger leur s i tua

t ion. 

Le capital v ignoble était un capital é m i n e m m e n t p ro 

ductif. Son effondrement s'est t radui t p a r un amoindr i s 

sement considérable d 'une de nos pr inc ipa les sources de 

r ichesse. Nos récoltes moyennes de v in , qui var ia ient , 

avant l ' invasion phyl loxér ique , de 5o à 55 mil l ions d 'hec

toli tres, sont descendues, pendan t la période décennale 

i 88 i - i8go , à 2g mill ions et demi seulement . Le déficit en 

na tu re a été de 20 à 2.5 mil l ions d 'hectoli tres. Il represen--

tait. 3oo,/100, 5oo mill ions peut-être en a rgen t , qui se divi

saient v ra i semblab lement par moit ié ent re les propr ié

ta i res et les ouvriers agr icoles . 

La propriété a été du remen t éprouvée. Si elle n 'ava i t 

été soutenue pa r des ressources d 'or ig ine é t rangère à la 

v igne , elle aura i t subi de g r a n d e s modifications. P a r t o u t 

cependant où le fléau a sévi, de n o m b r e u x changemen t s 

se sont produi t s dans les dé ten teurs du sol. Une l iquida

tion s'est faite, et, si elle n 'a pas été généra le , elle a été 

beaucoup trop é tendue encore. Le silence, qui se fait r ap i 

dement à la suite des revers , en a a t ténué l ' impression 

dans le pub l i c ; il suffit o rd ina i r emen t d 'un peu d 'a t ten

tion pour se rendre compte, dans chaque mil ieu, de son 

impor tance réelle. Sans avoir été, du reste, jusqu 'à la 

ru ine , n o m b r e de fortunes ont été profondément a t te intes . 
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Les propr ié ta i res qui ont pu vivre sur leurs épa rgnes , en 

res t re ignan t leurs dépenses , ont t raversé la crise t an t b ien 

que m a l ; neux qu i , a u lieu d 'avoir des avances devant 

eux, ne s 'étaient pas encore l ibérés envers leurs vendeurs , 

ont été rédu i t s à la dernière ex t rémi té ; ils ont cependant 

t rouvé, en par t ie , cer taines facilités dans les m é n a g e m e n t s 

intéressés de leurs c réanciers . De petits propr ié ta i res ont 

dû redescendre à la condit ion d 'ouvriers sa lar iés . C'est 

dans les pays où a sévi la crise phyl loxér ique , nous disent 

les rappor t s annue l s du Conseil d 'adminis t ra t ion du Cré

dit foncier, que les expropr ia t ions ont été le plus mul t i 

pliées de 1878 h i8gó\ Les notaires des c a m p a g n e s pour 

raient , s'ils n 'é ta ient tenus à la discrétion professionnelle , 

révéler bien des misères dont ils ont été les confidents. 

Les ouvr ie rs , m ê m e ceux qu i , possédant quelques pa r 

celles de t e r r e , avaient moins à perdre que les propr ié ta i 

res vivant du revenu de leurs v ignes , et ils ont moins 

perdu , mais ils n 'on t pas moins souffert. Leurs b ras leur 

sont restés , mais le t ravai l manqua i t , et ils se sont vus 

obligés d 'al ler chercher des occupations au loin. D an s 

toutes les c o m m u n e s atteintes par le phylloxéra, la popu

lation a d i m i n u é plus ou moins sens ib lement . Reaucoup 

de leurs hab i t an t s ont suivi la v igne dans des centres 

épargnés par le fléau. U n g r a n d nombre ont passé en Al

gér ie . Quelques-uns ont été j u s q u ' à la P l a t a . Ceux qui 

sont demeurés chez eux ont dû se contenter d 'une r ému

nération infér ieure d 'un tiers ou de moitié à celle à 

laquelle i ls étaient hab i tués . Comme les propr ié ta i res , ils 

ont payé leur t r ibu t aux événements . 

Ce sont les vi t icul teurs qui ont supporté les effets directs 

des désastres causés par le phylloxéra, ils n 'ont cependant 

pas été seuls à en souffrir. Le contre-coup s'en est fait sen

tir su r l ' ag r icu l tu re générale des pays viticoles et des ré 

gions env i ronnan te s . Avec les vignes ont d i sparu les dé-
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bouchés que t rouvaient dans cer tains mi l ieux ét roi tement 

spécialisés, les p roduc teurs de four rages , de paille, de 

roseaux, et m ê m e de béta i l . Les p lanta t ions avaient été 

remplacées par des cul tures fourragèrese t céréales. D 'ache

teurs de m a r c h a n d i s e s agr icoles , beaucoup de v ignerons 

étaient même devenus v e n d e u r s . 

Les souches des v ignes ar rachées sont venues faire con

cur rence a u bois de feu d a n s le mid i . S u r i B o . o o o k i l o g . 

de bois» de chauffage, Nîmes a consommé, en 1876,40.000 

k i log . de racines de v ignes . Des phénomènes écono

miques secondaires s e sont a insi produi t s , pa r v o i e de r é 

percuss ion, à la sui te de phénomènes p r i m o r d i a u x , et 

s'ils n 'on t pas e u de conséquences a u s s i fâcheuses, ils n e 

permet ten t pas moins d 'apprécier , sous u n j o u r par t icu

lier, l 'é tendue véritable du mal . 

L a détresse des vi t icul teurs a, du reste , causé u n m a l 

heur généra l dans les contrées frappées pa r le fléau. Les 

recettes perdues p o u r eux ont été perdues aussi pour leurs 

fournisseurs . La nécessité les a contra ints à rédui re leurs 

dépenses en propor t ion de l ' abaissement de leurs r evenus . 

Tous les commerces s e sont t rouvés para lysés . Des écono

mies ont été faites su r les articles de jluxe ; d ' au t res , s u r 

des objets qu 'on avait l ong temps considérés c o m m e d e s o b 

j e t s de première nécessité. A l ' an imat ion des villes et des 

villages qu 'en t re tena i t l 'a isance généra le a u m o m e n t de 

la prospér i té avai t succédé u n e morne t r is tesse . L a d imi 

nut ion de la richesse généra le a été accompagnée de t rou

bles profonds dans sa circulat ion. 

Les r avages du phyl loxéra n 'on t cependant pas frappé 

tous les v ignobles à la fois. Les premières rég ions at te intes , 

surpr ises comme à l ' improvis te , ont été les plus ma l t r a i 

tées. Celles qui ont été épargnées pendan t p lus ieurs a n 

nées ont profité, d u r a n t u n cer ta in temps a u con t ra i re , 

d ' u n e s i tuat ion pr ivi légiée. L ' é l éva t ion des p r ix d u vin , 
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qui sont r emontés aux cours de la période de l 'o ïd ium, a 

donné sur certains points des bénéfices imprévus . Il y a eu 

des contrastes f r appan t s , entre la prospéri té de cer tains 

a r rondissements et la pauvre té des au t res . Na rbonne et 

Béziers ont cont inué à faire de pleines récoltes alors que 

Montpellier et Nîmes n 'ava ient plus de p lanta t ions . Les 

derniers pays envahis ont pu met t re en réserve des épar

gnes pour résister au m a l , ils ont profité ensuite de l 'ex

périence acquise par leurs voisins moins fortunés pour 

défendre ou recons t i tuer plus sû remen t leurs p lanta t ions . 

C'est que si le phyl loxéra a jeté la désolation au mil ieu 

des popula t ions viticoles, il ne les a pas découragées . Les 

propriétaires ont cherché, après quelques moment s d 'hé

sitation, à lu t te r contre le fléau : ils y ont réussi . E n môme 

temps que disparaissaient des anciens v ignobles , d ' au t res 

se créaient pour les remplacer ; si bien que la d iminut ion 

des surfaces constatée pa r la s tat is t ique ne donne q u ' u n e 

idée très incomplète des t ransformat ions accomplies. L 'œu

vre du relèvement de la vi t icul ture est une de celles dont 

peuvent se m o n t r e r le p lus j u s t emen t fières nos popula

tions rura les ; elle proteste, comme nous al lons le voir, 

contre la réputa t ion trop volontiers acceptée d ' indolence et 

de rout ine des hab i t an t s de nos campagnes . L ' indus t r ie 

n ' a r ien à lui opposer de plus généra l et de p lus considé

rable . 

C H A P I T R E VII 

L a l u t t e c o n t r e le p h y l l o x é r a 

R e m è d e s p r o p o s é s . — Le caractère ca lami teux de l ' in

vasion phyl loxèr ique n ' a pas été p lus tôt reconnu que l 'at-
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tfintion s'est, portée su r les procédés à employer pour en 

a t t énuer les conséquences. Comme au m o m e n t de l 'o ïdium 

des masses de remèdes ont été proposés : le nomhre en a 

même été beaucoup p lus considérable parce que la pério

de d'indécision a été p lus l o n g u e . Le bu t à a t te indre sol

licitait de lu i -même l 'esprit d ' invent ion ; des récompenses 

offertes pa r diverses sociétés encouragea ien t les initiatives 

pr ivées . Les p r ix créés pa r le gouve rnemen t s t imula ient 

plus encore les efforts individuels . E n 1870 ,1E min is t re de 

l ' agr icu l tu re avai t , pa r a r rê té du i 4 ju i l le t , ins t i tué un 

pr ix de «0.000 francs en faveur de l ' au teur d 'un procédé 

efficace et p ra t ique pour combat t re la maladie de la v i g n e ; 

pa r u n e loi en date du 22 jui l let 1874 cette, somme étai t 

portée p lus tard à 3oo.ooo francs ; c 'était une fortune en 

perspect ive . L 'appât de l ' a rgen t ne pouva i t m a n q u e r de 

p rodu i re ses effets ; le dés i rde faire par ler de soi, de sottes 

pré tent ions ont peut-ê t re exercé p lus d'action encore. Aus 

si n 'y a-t-il, p o u r ainsi dire pas de combina ison , qu'elle 

ait été, rat ionnel le , b izarre ou voire m ê m e ex t r avagan te , 

qui ne se soit fo rmulée . 

C'est, par mill iers qu ' i l faudra i t compter les remèdes in

diqués si on ne reculai t devant la tâche ingra te d'en dres-

servm état, complet . En 1877 , la Commission dépar t emen

tale de l 'Héraul t , chargée d 'expér imenter ceux qui étaient 

inscri ts pour disputer les pr ix du Gouvernemen t , en avai t 

été saisie de O96, et sa compla isance avai t été j u squ ' à en 

essayer 017 au c h a m p d 'expériences de LRIS Sor rès , près 

de Montpell ier . S e s t r a v a u x on té té l'objet d 'un fort vo lume 

qui ne laisse pas que d 'ê t re très cur ieux à consul ter , et 

encore n 'y t rouve-t-on ment ion que des méthodes se p r é 

sentant avec une apparence de vra i semblance . Si on vou

lait pousser ses invest igat ions plus lo in ,on verrai t à quel 

degré d 'aberra t ion se sont la issées aller certaines i m a g i n a 

t ions. On ne s'est pas contenté de r e c o m m a n d e r des for-
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mules spéciales d ' engra i s , des mé langes insecticides, des 

cul tures in tercala i res destinées à dé tourner le phyl loxéra , 

des moyens mécan iques comme l 'électr isat ion, le tasse

ment , le dal lage et la percussion du sol, les inoculat ions 

de l iquides divers dans la sève ; on a préconisé Ios produi ts 

pharmaceu t iques les plus divers , l 'applicat ion de la cire à 

cacheter su r les plaies de la ta i l le ; on a conseillé le 

v inaigre , l 'ail pilé, le vin b lanc , le bouil lon d'écrevisses, 

l 'onguent g r i s , les t isanes émoll iantes , voire m ê m e le cra

paud vivant en te r ré sous la souche pour a t t i re r à lui le 

venin de la v igne . El cer ta ins inventeurs , qui ne t rouvaient 

pas de recueils p o u r enreg is t re r leurs é lucubrat ions fan

taisistes, s'efforçaient de les faire connaî t re en les ad res 

s a n t , en un cer ta in n o m b r e d ' exempla i res , pa r lettres 

chargées . 

L 'emploi de l 'ur ine de vache, du sulfure de po tass ium, 

do l 'acide phén ique , et de quelques au t re s substances 

semblent , dans quelques cas, avoir relevé passagèrement 

des vignes malades ou re ta rdé leur dispar i t ion ; on n 'en a 

o b t e n u , en définitive, que des résul ta ts ins igni f iants . 

Devant des insuccès qui étaient de n a t u r e à inspirer des 

doutes sur l ' issue de la campagne ent repr ise contre le 

phyl loxéra , l 'Académie des sciences penchai t pour la l imi

tation du mal par la destruct ion des foyers d ' infect ion. 

MM. Bouley et D u m a s s 'étaient déclarés par t i sans de p r o 

cédés ana logues à ceux qui ont préservé à diverses reprises 

notre pays de l 'extension de la peste bov ine ; ils aura ien t 

voulu une loi qui autor isâ t l ' adminis t ra t ion à ar racher 

les v ignes , b rû le r les ceps et empoisonner le sol aux pre

miers s ignes extér ieurs de la malad ie . S u r leurs conseils 

quelques essais d ' a r r achage ont eu l ieu , n o t a m m e n t à 

Mézouls, dans l 'Héraul t , en 187.3, et à Villié-Morgon 

dans le Beaujolais , en 187/1 : ils n 'ont pas donné les résul

tats espérés. C e t t e méthode avait d 'a i l leurs besoin alors 
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d'être perfect ionnée. Mal d i r igée , elle pouvai t avoir plus 

d ' inconvénients que d ' a v a n t a g e s . Q u a n d on y a pensé, le 

ma l auque l on voulai t remédier était , en ou t re , t rop avancé 

déjà su r beaucoup de points de no t re terr i toire pour qu 'on 

pû t espérer le c i rconscr i re . Cette opérat ion, en e l le-même, 

se r e c o m m a n d e seulement d a n s le cas de taches isolées. 

C'est, s inon un moyeu radical d 'é te indre de premiers foyers 

d ' infection, du moins un expédient dest iné à en r e t a rde r 

les p rogrès . On y a eu recours , avec u n succès relatif, en 

Suisse , en Algér ie , et dans p lus ieurs de nos ar rondisse

m e n t s , a u x p remiers indices de contamina t ion . Il n ' a j a 
mais eu ma lheu reusemen t q u ' u n t emps , m a i s , que lque l imi 

tée qu 'a i t été la durée do la préservat ion ob tenue , de 

g r a n d s intérêts ont été sauvegardés , et les sacrifices a u x 

quels on a dû consent i r semblent a v o i r été convenable

men t r é m u n é r é s . 

A défaut d 'obstacle capable de faire d ispara î t re le fléau, 

il a fallu se résoudre à lut ter contre lui et se décider à 

r e p r e n d r e l 'é tude des remèdes à lui opposer . De tous les 

procédés de t r a i t ement successivement essayés il n ' en est 

resté que qua t re dont l'efficacité est m a i n t e n a n t bien éta

bl ie . Ce sont : les insecticides, le sulfure de carbone et le 

sulfocarbonate de po tas s ium, la p lanta t ion dans les sables, 

la submers ion et, enfin, les v ignes amér ica ines . 

L e s i n s e c t i c i d e s . — Le sulfure de carbone a été pro

posé , en 1869, P n r ^ e b a r o n Théna rd . Ses propr ié tés insec

t ic ides , la densité de ses vapeurs qui se conservent assez 

bien dans le sol , en font u n a g e n t toxique préc ieux pour 

c o m b a t t r e des insectes sou te r r a ins . Les p remiers essais 

<pii en furent faits aux envi rons de Bordeaux ne r éus 

s i r en t cependant p a s ; on t ua la vigne en même temps que 

J e phyl loxéra , et on s ' a r rê ta . Ce procédé était à peu près 

-« jubl iè q u a n d , en 1 8 7 3 , il fut repr is par MM. Monestier , 
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Lautaud et d ' O r t o m a n à Montpell ier . De nouvelles expé

riences, condui tes avec plus de soin dans le vignoble de 

Celleneuve, près de Montpel l ier , about i ren t à des résul ta ts 

si f rappants qu 'on p u t croire u n moment que le problème 

de la des t ruc t ion du phyl loxéra semblai t définitivement 

résolu. On s 'aperçut bientôt , à des échecs répétés dans 

différents sols, n o t a m m e n t dans les Charentes , que , si l 'on 

était sur la voie d 'un r emède efficace, son appl icat ion était 

encore iucer la ine . Il a fallu a t t endre , eu effet, les indica

tions du Comité d 'é tudes o rgan isé par la Compagnie P . -

L . -M. ,don t la direction a été confiée à M. Mar ion , profes

seur à la faculté des sciences à Marseil le, pour ar r iver à 

opérer avec méthode et sûre té . Ce n'est guè re qu ' en 1878 

que les surfaces sulfurées ont commencé à p r e n d r e u n e 

certaine impor tance . Les ins t ruc t ions de la Compagn ie P . -

L.-M. , ont servi de premier g u i d e a u x vi t iculteurs. . 

MM. C o u a n n o n , inspecteur des services phyl loxér iques , 

Crolas, Vermore l , e tc . , ont aidé à la vulgar isa t ion de ce 

mode de t ra i t ement qu 'a r endu pra t ique l ' invention du pal 

de M . Gas t ine . 

Le sulfure de carbone s 'emploie à la dose de i 5 , 20, 20 

et m ê m e 3O g r . pa r mèt re carré, soit de I5O à 3OO k i log . 

à l 'hectare . On a même été j u s q u ' à 4°° k i logr . en deux 

t r a i t emen t s , l 'un en m a r s , l ' au t re en jui l le t . P o u r la d i s 

t r ibu t ion de l ' insect icide, on se sert de pals injecteurs et 

doseurs qu i pe rmet ten t de déposer à o,3O ou o,4o cen t im. 

de profondeur , dans des t rous d ' injection, pra t iqués à ra i 

son de deux , trois ou qua t r e par mèt re car ré , des poids 

parfa i tement déterminés de l 'agent toxique. Le travai l se 

fait ainsi dans les mei l leures condit ions, mais il exige 

beaucoup de main-d ' reuvre . On a imag iné , p o u r le s im

plifier, d 'employer des cha r rues sulfureuses qui font péné

t rer d a n s une raie ouverte dans le sol un cou ran t continu 

de sulfure de carbone , Dans le but d 'obtenir une meil-
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leure diffusion, et d'évitée des accidents qui se p rodu i sen t 

quelquefois , MM. Fa feu r frères, de Carcas sonne , ont in

venté u n ingén ieux appare i l qu i pe rmet d 'employer des 

dissolutions par fa i tement dosées de sulfure dans l 'eau. 

Divers essais ont été en t rep r i s , d a n s un au t re o rdre d'idées, 

pour e m m a g a s i n e r le sulfure d a n s cer ta ins corps desquels 

il se dégage ra i t l en t emen t ; ils n 'on t donné que de médio

cres résul ta ts . 

Au sulfure de carbone , M. D u m a s a proposé , en 

1874, de subs t i tuer le sul focarbonate de po tass ium. Sous 

l 'action de l'acide, ca rbon ique et de l ' humid i t é du sol, le 

sulfocarbonate de po tass ium se décompose rap idement 

en carbonate de potasse, d 'une véri table valeur fertili

sante , et en sulfure de carbone et hydrogène sulfuré 

qu i agissent comme insect icides. Son emploi est au 

moins aussi efficace que celui du sulfure de carbone en 

na tu re ; il ne présente a u c u n de ses dange r s , mais il est 

ma lheu reusemen t beaucoup p lus coûteux. Le sulfocarbo

nate de potassium ne peut être app l iqué qu 'en dissolution, 

dans des cuvettes creusées au pied des souches . P o u r 

35O k i l og rammes à r é p a n d r e p a r hectare , il faut 120 à 

I5O mètres cubes d 'eau. C'est une grosse difficulté que 

d ' amener , à p ied-d 'œuvre , des masses de l iquide aussi 

considérables . MM. Mouillefert et H imber t ont créé, pour 

la résoudre , tout u n matér ie l , composé d 'un moteur a v a 

peur , d 'une p o m p e et de canal i sa t ions mobi les , qu i a 

simplifié les opérat ions à exécuter et les a r endues a c 

cessibles aux vignobles à g r a n d s r endemen t s s i tués à 

proximi té de cours d 'eau . C'est de leur dispositif d 'a i l leurs 

que se sont inspi rés , p lus ou mo ins , les p romoteu r s de 

modes de t ra i tement d a n s lesquels on fait in te rveni r 

l 'eau. 

La c u l t u r e des v i g n e s d a n s l e s s a b l e s . — La vi-
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g u e u r soutenue dos v ignes plantées dans t e r ra ins sab lonneux 

a fixé, de bonne heure , l 'a t tent ion des vi t icul teurs , M. de 

la Pai l loune l'a constatée, en I 8 - J 3 , à S é r i g n a n , près de 

Bézicrs, et M. Espi ta l ier , à la m ê m e époque à peu p rè s , 

dans son beau vignoble du Mas-de-Roy, en C a m a r g u e . On 

en a conclu à l'efficacité de l ' ensablement du pied des sou

ches comme a u n moyen de préservat ion . C'était une dé

duction logique ; mais il y avai t , év idemment , mieux à 

faire que de por ter du sable aux v ignes , l 'é tabl issement de 

vignobles en te r ra ins sab lonneux était tout ind iqué . 

M. Uayle, un modeste vi t icul teur du Midi, est un des pre

miers qui a ien t eu cette idée et qui l 'ait mise en p ra t ique . 

De n o m b r e u x imi ta teurs ont suivi son exemple , et les du

nes incultes du l i t toral médi te r ranéen se sont t rans for 

mées ,dé 1 8 7 5 à 1 8 8 0 , en magnif iques v ignobles . En que l 

ques années , la va leur des t e r ra ins qu'elles formaient a 

quintuplé et décuplé . De superbes p lan ta t ions créées sur 

des sols bien défoncés et bien nivelés ont remplacé des 

solitudes sur lesquelles vivaient péniblement des t r o u p e a u x 

de bœufs "sauvages a b a n d o n n é s en pleine l iber té . La cité 

si or iginale d 'Aigues-Mortes , qui semblai t endormie au 

milieu d 'un désert depuis que saint Louis était venu s'y 

e m b a r q u e r pour les croisades, est entourée ma in t enan t de 

vignes resplendissantes de végétat ion. Pa r tou t où se sont 

t rouvés des sols de const i tut ion ana logue , des t ransforma

tions du m ê m e g e n r e se sont accompl ies . Ou no sait pas 

encore exac t emen tà quoi t ient l ' immuni té des vignes p lan

tées dans les sables . Différentes hypothèses ont été émises 

pour l 'expl iquer . Sans vouloir en rechercher la cause, nous 

croyons que leur résistance est d ' au tan t p lus assurée que 

la mobil i té des par t icules terreuses est p lus accentuée. 

La s u b m e r s i o n . — L e s premières immer s ions qui ont 
appl iquées comme moyen de t ra i tement des vignes phyl-
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loxérés, sont , d ' après MM. Chauzi t et Trouchaud-Verd ie r , 

qui ont publié su r cette question u n mémoi re très in té res

sant , celles de M. le D r Seigle , de Nîmes , dans son v igno

ble de Forbaro t (Vaucluse). Ce vi t iculteur, plein d 'mi t ia -

tive, a commencé à inonder ses p lanta t ions en 1868, a u s 

sitôt après la découverte de l ' insecte dévas ta teur . M. F a u 

con, propr ié ta i re à Craveson , dans les l îouches -du-Rhône , 

l 'a suivi de très près, et, s'il n ' a pas la pr ior i té de la dé

couverte du procédé, personne ne lui conteste le mér i te de 

sa vulgar i sa t ion . Son vignoble du mas de F a b r e avai t été 

a t t aqué , en 1868, d 'une m a n i è r e p resque foudroyante . 

D ' u n mil l ier d 'hectol i t res , sa récolte était tombée à q u a 

r a n t e . Il y o rgan i sa immédiatement, la s u b m e r s i o n . Mal 

conduite , elle ne réussi t d 'abord que très impar fa i t ement , et 

la vendange de 186g resta infér ieure à celle de i8f>8. Di

verses observations avaient suffi cependant pour i n s p i r e r a 

M. Faucon une confiance si entière dans son système qu ' i l 

n 'hési tai t pas à le r e c o m m a n d e r . L 'expérience a confirmé 

toutes sesprévis ions . De 35 hectol i t res , en i8fig, sa récolte 

s'est élevée successivement à 120 , en 18705400, en 1871 ; 

84g, en 1872 ; 835 seulement à cause des gelées en 1873 ; 

1 . 1 3 5 en 1874 ; 2 .680 en 1875 . Non seulement il était r e 

venu à ses r endement s d 'autrefois, il les avait no tab lement 

dépassés. La submers ion consiste à ma in ten i r le sol sous 

u n e couche d 'eau de o™ao à o m ?.5 au m i n i m u m pendan t 

3o à 4o j o u r s au mo ins ; elle se complète m a i n t e n a n t pa r 

des i r r iga t ions d 'é té . K]lo exige, su ivan t les cas , de 

10.000 à go.000 mètres cubes de l iquide à l 'hec tare . D a n s 

quelques s i tuat ions privi légiées, elle est facilitée pa r des 

dér ivat ions ou des canaux d ' i r r iga t ion qui amènen t l 'eau 

à un niveau suff i sant ; souvent elle exige l ' in terven

tion de mach ines ôlévatoires, comme su r le bo rd des 

r ivières . 
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Les v i g n e s a m é r i c a i n e s . — Alors qu 'on visait à pré

server notre v ignoble en s'efforçant de dé t ru i re son enne

mi, M. Gaston Bazil le , l ' éminent vi t icul teur de Montpel

lier, se demanda i t si l 'on ne pouvai t pas chercher dans 

une autre voie la solution du problème qui préoccupai t 

tous les propr ié ta i res . Sans anéan t i r le phyl loxéra , il ne 

lui paraissai t pas impossible de vivre avec lu i . Dès 1870, 

il proposait de greffer les v ignes su r des a rbr i s seaux de 

la même famille, tels que le Cissus orientalis ou la v igne 

vierge dont les racines échappera ient sans doute , d ' après 

lui) aux a t taques du paras i te . E n ma i 1 8 7 1 , son idée se 

précisait, et , «ans p lus a t t endre , il exposait avec détail la 

possibilité de régénérer nos p lan ta t ions avec les cépage» 

des Eta ls -Unis , s ignalés par M. L a l i m a n , de Bordeaux , 

comme résis tants depuis 186g. « Nous conserver ions, 

disait-il , les v ignes amér ica ines si elles nous donnaien t 

du vin en quan t i t é suff isante; dans le cas cont ra i re , nous 

nous en servir ions comme porte-greffes de nos beaux 

plants du Midi . » A pa r t i r de ce momen t , ic bu t à pour 

suivre a été ne t t ement précisé. M. Gaston Bazille lu i -

même s'est imméd ia t emen t mis à l 'œuvre . Ses premiers 

essais datent de 1872 ; il s'était fait adresser de Sain t -

Louis du Missouri une centaine de sa rmen t s provenant de 

treize var ié tés . Ses p lan ts lui étaient revenus à o fr. 5o 

pièce, et p lus ieurs lui étaient ar r ivés secs. Ceux qui re 

pr i rent lui donnèrent au moins une lueur d'espoir, et 

l ' encouragèren t à cont inuer ses essais. « Si v ra iment , 

s'écriait-il, dans un Congrès consacré à l 'é tude de la lut te 

contre le phyl loxéra , si v ra iment il est prouvé que la 

vigne française peut vivre à l 'abri de l ' insecte sur la vigne 

américaine , on i l luminera de Nice à P e r p i g n a n . » D 'au

tres propr ié ta i res suivi rent son exemple . La collection déjà 

ancienne de M. L a l i m a n facilita les expériences . De l 'es

pérance , on en vint bien vite, dans l 'Héraul t , à la con-
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fiancn, et, sans s 'ar rê ter a u x cr i t iques de toutes sor tes , 

qui ne furent pas épargnées aux p a r t i s a n s du nouveau 

système de reconst i tut ion des vignobles , on m a r c h a r é s o 

l u m e n t de l ' avan t . 

L 'Académie des sciences, qui avai t été chargée par le 

gouve rnemen t de d i r iger la marche des opérat ions contre 

le phyl loxéra , et vers laquel le Je publ ic avai t les yeux 

fixés, ne se m o n t r a pas tout d 'abord favorable au système 

de l 'emploi des vignes a u x E t a t s -Un i s ; ses prévent ions de

vaient m ê m e se p ro longer assez l ong temps . Elle se jo ign i t 

cependant à la Société d ' ag r i cu l tu re de l 'Héraul t , pour 

demande r q u ' u n e miss ion fûteonfiée à M. .L-E. P lanchon , 

p o u r se r endre en A m é r i q u e , à l'effet d 'é tudier dans ce 

pays les ques t ions relatives à la v i t icul ture amér ica ine et 

a u phyl loxéra vasiairix. L 'honorab le savant auque l cette 

cha rge fut confiée s 'en acqu i t t a en conscience, Il revint 

de son voyage, après quelques mois d 'observat ions a t t en

tives, avec la double cert i tude que le phyl loxéra amér i 

cain , le pimphygus vilis,kVdit a b s o l u m e n t ident ique avec 

l ' insecte des t ruc teur de nos p lan ta t ions , ce dont douta ient 

encore cer taines pe r sonnes , et que cer ta ines variétés de 

vignes amér ica ines résis tent à ses a t t aques . Ses conclu

sions ont été soumises à l 'Académie a u mois d 'octobre 

i 8 7 3 . 

Le couran t qui s'était p rodui t dans l 'Hérau l t et le Gard 

eu faveur des vignes amér ica ines se renforça au re tour do 

M. P l anchon . Les observat ions se mul t ip l iè ren t r a p i d e 

men t et firent peu à peu la lumiè re su r les points obscurs . 

Il serait impossible de citer toutes les personnes qui a p 

portèrent leur concours à l 'œuvre c o m m u n e . P a r m i celles 

qui l 'ont servie le p lus u t i l ement , nous nous bo rne rons à 

citer MM. L. Vialla, prés ident de la Société d ' ag r i cu l tu re 

de l ' H é r a u l t ; Sa in tp ie r re et Foèx, successivement direc

t eurs de l'école d ' ag r i cu l tu re de Montpel l ie r ; P . Viala, 
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professeur à l ' Inst i tut a g r o n o m i q u e ; F . Sahu t , Jules Lee-

nha rd t , des H o u r s , J . P a g e z y , dans l ' H é r a u l t ; M. Lugol 

et M m e la duchesse de F i tz - James , d a n s le G a r d ; M. Aimé 

Champin , dans la D r o m e ; M. Mil lardet et M m e Ponsa t , 

dans la G i r o n d e ; M. Ravaz , di recteur de la s ta t ion v in i -

cole de Cognac , d a n s la Charen te , etc. 

La vi t icul ture des cépages amér ica ins se précisa peu à 

peu. Des de rn ie r s problèmes qu'el le a soulevés, le plus 

impor tan t semble avoir été celui de l ' adap ta t ion . M. L . 

Vialla c ru t pouvoir d ' ahord considérer la présence du fer 

dans le sol comme une condit ion essentielle de réussi te 

pour les cépages du nouveau m o n d e . M. P . Viala démon

tra l ' influence funeste de l 'é lément calcaire sur leur végé

tat ion. A la demande de la Société centrale d ' ag r i cu l tu re 

de l 'Héraul t , ce dernier fut chargé , p a r a r rê té minis tér ie l 

en date du iG m a r s 1887, d 'une nouvel le mission a u x 

E ta t s -Uni s , pour « rechercher les variétés des cépages pou

van t végéter en te r ra in calcaire et m a r n e u x . » De son 

labor ieux voyage , cont inué du 5 j u i n au 3 décembre 1887, 

il a r appo r t é des in format ions complémenta i res de celles 

qui ont été recueil l ies par M. P l anchon , et des indicat ions 

précises sur les vignes capables de s ' adapter a u x te r ra ins 

dont la reconst i tu t ion est par t icul ièrement difficile. 

Le n o m b r e des var iétés de cépages amér ica ins in t rodui t s 

en F rance est t rès considérable , et il s ' e s t encore mul t ip l ié 

à la suite des hybr ida t ions qu 'on a pra t iquées entre el les. 

Que lques -unes avaient été r ecommandées au début comme 

produc teurs d i rec t s ; il n 'y a p t u s q u e l e J a c q u e z e t l 'Othe l lo 

qui conservent , sous ce rappor t , u n e petite impor tance . On 

necul t ive les au t res que pour les greffer. Les plus estimées 

sont les R ipa r i a , l e s Rupes t r i s et les Solonis ; les Ber lan-

dieri p romet ten t de bons résul ta ts pour les te r ra ins calcai

res . D a n s les p remières p lanta t ions , la greffe se faisait 

o rd ina i r emen t en p lace ; depuis 1884 ou i885 on préfère 
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généra lemen t employer des p lan ts greffés en pépinière . 

Les sables n 'occupent que des surfaces l imitées, et tous , 

du reste , ne sont pas p ropres à la cu l ture de la v i g n e ; il 

n 'y a également, q u ' u n e é tendue assez res t re inte de ter

ra ins qui se prêtent à la submers ion . La p lanta t ion des 

sables et l ' inondat ion ne peuvent donc p rendre une ex ten

sion cons idérab le ; ce sont des modes de cul ture qui ont 

des bornes qu ' i l s ne peuvent pas dépasser . L 'emploi des 

insecticides compor te , a u con t ra i re , u n vaste c h a m p d 'ac

tion, mais son efficacité est r a r e m e n t parfa i te , et il a, en 

out re , contre lui , l 'élévation des frais qu ' i l en t r a îne . Le 

sulfure de carbone n ' ag i t que d 'une man iè re t rès incom

plète dans les sols compacts ; il n ' a g u è r e réussi le p lus 

souvent , même dans les sols légers et pe rméables , q u ' à 

r e t a rde r parfois assez l ong temps , il est vrai , la d ispar i t ion 

des v ignobles ; ce n'est que dans les circonstances les p lus 

favorables, qu ' i l a permis de les sauver . Son emploi exige 

des frais élevés qui vont souvent j u s q u ' à 180 et 200 francs 

et p lus par hectare , dont 100 fr. environ pour la mat ière 

première , et ces frais se renouvel lent chaque année . Le 

sulfocarbonate de potass ium donne des résul ta ts plus cons

t a n t s , ma i s il coûte p lus cher . Il n 'est v r a imen t a v a n t a 

geux que pour les vignobles à g r a n d s vins que tout com

m a n d e de défendre , m ê m e au pr ix de lourds sacrifices. 

Les vignes amér ica ines sont p lus exigeantes que nos 

v ignes f rançaises ; elles demanden t plus de soins et p lus 

d ' e n g r a i s ; les t e r ra ins calcaires ne leur conviennent pas . 

Elles n ' en t ra înen t cependant d 'aut res dépenses supp lémen

taires que celles de la greffe. Leur é tabl issement est p lus 

onéreux de 5oo à 700 francs , 1.000 francs parfois , par 

hectare, que celui des v ignes f rança ises ; leur entret ien ne 

l 'est pas d a v a n t a g e . Si on les cultive m i e u x , on eii retire 

plus de vendange et la cha rge n 'est pas p lus lourde pour 

le propr ié ta i re . Les vi t icul teurs ne se sont pas t rompés 
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d'ai l leurs sur leurs mér i tes et l 'accroissement des surfaces 

plantées ne laisse pas de doute sur leur appréc ia t ion . 

Depuis 1888 ou 1889, les é tendues trai tées aux insecti

cides n ' a u g m e n t e n t pour ainsi dire p l u s ; on ne cesse de 

planter des v ignes amér ica ines . C'est ce qui résulte des 

chiffres publ iés pa r Te minis tè re de l ' agr icul ture , qui 

résument l 'histoire de la lut te contre le phyl loxéra. La 

submers ion s 'appl iquai t , en 1890, à 32 mille hec tares ; 

72 mille hectares étaient trai tés pa r des insecticides, et 

les vignes amér ica ines se cult ivaient sur 436 mille hec

tares. 

Le dépar tement de l 'Hérau l t possédai t , à lu i seul , en 

1 8 9 1 , 142.000 hectares de vignes a m é r i c a i n e s ; on en a 

compté, eu 1899, 1 7 8 . 1 7 4 hectares . 

Le mildiou, le Black-Rot, etc. — On commençai t 

à s 'orienter d a n s la quest ion du phyl loxéra , la période de 

désarroi qui avai t suivi son invasion était passée, la lu t te 

s 'engageai t d 'une man iè re ra t ionnel le contre le fléau, 

quand est survenue une au t r e maladie qui a inspiré , pen

dant un certain temps a u moins , les craintes les plus 

sérieuses sur l'oeuvre de la reconst i tut ion des v ignobles . 

Le mi ldew, ou mi ld iou , faisait son appar i t ion dans nos 

planta t ions en 1878 , et ses progrès prenaient , dans les 

années su ivantes , des propor t ions réel lement a l a r m a n t e s . 

On connaî t cette affection. Les feuilles des v ignes a t ta

quées présentent , tout d 'abord, sur leur face supér ieure , 

des taches d 'un j a u n e clair qui t ranchent sur la couleur 

verte du l imbe. Bientôt ap rès , sur leur revers opposé, se 

montrent des efflorescences b lanchât res semblables à des 

concrétions sal ines, on dirai t qu 'el les ont été saupoudrées 

de sucre en poudre . Si r ien n ' a r rê te la m a r c h e du mal , ces 

feuilles se desséchent et tombent su r le sol. Les ra is ins 

qui restent alors exposés aux rayons du soleil, et qui ne 
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reçoivent p lus , d 'a i l leurs , les ma té r i aux élaborés qui sont 

nécessaires à leur développement , se gr i l lent et n ' a r r iven t 

pas à ma tu r i t é . Beaucoup rie g r a in s se détachent do la 

g r a p p e et sont perdus , les au t res ne donnen t que des vins 

acides, peu colorés, sans va leur pour la consommat ion . 

Souvent mémo le fruit est envahi d i rec tement par la m a -

die, et ses a l téra t ions const i tuent ce qu 'on appel le le rot 

g r i s ou le rot b r u n su ivan t les cas . E n quelques j o u r s , 

u n e récolte peut, être g r avemen t compromise ; les ceps suc

combent quelquefois . 

Le mildiou était connu , en Amér ique , depuis i 8 5 5 . 

M. Max Cornu avai t s igna lé , dès 1 8 7 3 , le d a n g e r que 

nous courions de l ' in t rodui re chez nous pa r des impor t a 

t ions de p lan t s amér i ca ins . Aussi M , J . - E . P l anchon 

n 'avai t - i l pas eu de peine à le reconnaî t re quand , pour la 

p remière fois, il s 'était t rouvé en présence de ses ravagés . 

C'est la conséquence d u développement d 'un c h a m p i g n o n , 

voisin de celui qui cause la malad ie des pommes de te r re . 

Décrit d ' abord sous le n o m de peronospora viticola, pa r 

de Bary , il a été désigné ensui te pa r M M . Berlèse et de 

Toni , qui en font fait un genre par t icul ier , sous l 'appel la

tion de plasmopara. 

Quoi qu ' i l en soit, on n ' a pas ta rdé à t rouver contre le 

mi ldiou un remède à la fois efficace et p ra t ique . M. A. 

Pe r r ey s igna la i t , au mois de sep tembre 1884 , l ' ac t ion éner

g ique qu 'exerça ient contre le développement du cham

pignon le vois inage d 'échalas t r empés dans le sulfate de 

cuivre . On r e m a r q u a i t , vers le môme m o m e n t , que les 

r a n g s do vignes du Médoc badigeonnées avec un m é l a n g e 

de chaux et de sulfate de cuivre , pour dé tourner les m a 

r audeu r s , conservaient leurs feuilles j u s q u ' a u x gelées q u a n d 

les au t res les perda ien t . Le remède était dès lors t rouvé ; 

c'était le sulfate de cuivre app l iqué sous forme de bouillie 

à la chaux , au carbonate de soude ou à la mélasse ; l 'eau 
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céleste des pha rmac i ens proposée par M. Audoynaud ; 

l ' ammoniure de cuivre de M. Bellot des Minières ; les s im

ples solutions de sulfate de cuivre dans l ' e a u ; le ver t -de-

gris ou acétate b ibas ique de cu iv re ; différentes poudres à 
base de cuivre . La lut te contre le mildiou n ' e s tp lus m a i n 

tenant q u ' u n e question de modestes dépenses. 

Au phyl loxéra , a succédé lemi ld iou . Depuis est su rvenu 

le black rot . C'est, su ivan t M . P . Viala, la maladie de la 

vigne qu 'on considère comme la p lus dangereuse a u x 

Éta t -Unis , celle qui passe pour le pire des fléaux avec 

la maladie de Californie . Son existence a été constatée 

pour la première , fois chez nous , le r i août 1 8 8 0 , d a n s le 

vignoble de Val -Mar ie , près de Ganges (Héraul t ) , pa r 

M. P . Viala et Ravaz . Cantonnée pendant quelques années 

sur le point où elle a été t rouvée, son extension a p r i s , 

sur tout après les étés secs et pluvieux de i8(j /j .à 1 8 9 7 , u n 

développement tout à fait inquié tant . Les dépar tements du 

Sud-Ouest , ceux du Gers , du Lot-et-Garonne, de l 'Avey-

ron, e t c . , en par t icul ier , ont été fortement éprouvés ; ils 

ont subi de véri tables désastres . Les inquié tudes ont été 

si vives qu 'on a eu des craintes un moment su r la résis

tance des p lan ta t ions . « Il n 'v a point d ' i l lusions à se 

faire, écrivait M. Lacoste, professeur dépar tementa l d u 

Gers, l 'existence du vignoble est sér ieusement mena

cée. » De premiers essais de t ra i tement n 'avaient donné 

que des résul ta ts t rès impar fa i t s ; on n 'avai t p lus q u ' u n e 

médiocre confiance. Heureusement la maladie , qui a sévi 

parfois avec une. intensi té a l a rman te , s'est à peine mont rée 

en 1 8 9 8 et 1 8 9 9 ; elle n'affecte pas , par conséquent , ce ca

ractère de pe rmanence et de général i té qu 'on redouta i t . 

Et, d 'au t re pa r t , si elle est p lus difficile à combat t re que 

le mildiou, elle cède ou, tout au moins , se modère considé

rab lement sous l 'action de médications ana logues . 

Le black rot est un champignon que ses p remiers obser-

1 6 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vateurs ont dés igné du nom de Guignardicf. Bidwelhi. 

Provenan t de spores disséminés à la surface de cer ta ins 

o rganes de la v igne, il se développe à l eur in té r ieur en 

se nour r i s san t de leur substance , et provoque, en les tuant , 

les taches qu i const i tuent la lésion caractér is t ique de l'af

fection. Chaque tache de b lack rot , chaque g r a i n de raisin 

black roté, r en fe rme a ins i , su ivan t M. P rune t , qui a é tudié 

la maladie avec beaucoup de soin, u n petit c h a m p i g n o n 

qui occupe toute la tache ou la totalité du g ra in de ra i s in , 

ma i s ne s 'étend pas au delà. Une v igne at teinte par une 

invasion n o u r r i t au t an t de petits c h a m p i g n o n s qu 'el le pré

sente de lésions. Le black rot est donc formé, q u a n d son 

développement, est t e rminé , d 'un mycé l ium qui occupe 

l ' in tér ieur de la tache ou du g r a i n de ra i s in , et de corps 

r ep roduc teu r s qui se présentent sous l ' apparence de p u s 

tu les noires , p lus ou moins sa i l lantes , bien connues des 

v i t icul teurs . Lorsque les corps r ep roduc teurs sont formés, 

le mycé l ium ne ta rde pas à m o u r i r , et bientôt le Gaignar-

dia Bidwclliine présente plus d 'aut res par t ies vivantes que 

ses corps r ep roduc t eu r s . Mais les semences de première 

géné ra t ion une fois l ibres , si elles sont emportées par l 'air 

ou ent ra înées pa r les eaux de pluie s u r des o rganes en état 

de réceptivité, peuvent y g e r m e r et donner na issance à u n e 

deuxième géné ra t ion , qui est suscept ible el le-même d'en 

a m e n e r une t rois ième, et a insi de sui te , jusqu 'à la fin de 

la végétat ion de la v igne , si les condi t ions a tmosphé r iques 

sout favorables. 

Devant les ravages causés p a r le b lack rot , l ' admin is 

t ra t ion de l ' ag r i cu l tu re a r ecommandé , pa r une c i rcula i re , 

adressée le i e ' ' août i 8g5 aux préfets et aux professeurs 

d ' agr icu l tu re , l 'enlèvement et la destruct ion pa r le feu, 

avan t l 'hiver, de toutes les g r a p p e s at teintes du mal et 

laissées su r les ceps à la vendange . C'est une mesure de 

précaut ion d 'une exécution qui ne laisse pas que de pré-
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senter quelques difficultés, et dont on a pu discuter l'effi

cacité. Mais ,en même temps quoce moyen préservat i f ,on a 

essayé sous toutes les formes, a u x époques les plus diverses, 

et à toutes les doses, les solutions de sels de cuivre et, 

après des résul ta ts incer ta ins , on est arr ivé à des méthodes 

qui donnent , dans la pra t ique , une très large satisfaction. 

Le black rot est toujours dange reux , il n'est p lus décou

ragean t . 

Depuis 1888, la liste des paras i tes végétaux de la v igne 

a été s ingul iè rement a u g m e n t é e par M. P . Viala ; celle 

des insectes ampé lophages , par M. Valery-Mayet. L ' énu -

mératïon qu 'on t donnée ces savants des ennemis qui peu

vent s 'a t taquer à nos p lanta t ions ne semble pas rassu

ran te ; elle prouve qu ' i l s sont bien connus , et c'est, après 

tout, un élément de sécur i té . Si , j u s q u ' à ces dernières an

nées, les v ignerons ont vécu à côté du ma l , sans eu avoir 

une notion précise, ils savent ma in t enan t quels sont les 

périls auxquels ils sont exposés, et il leur est plus facile 

de se défendre. 

C H A P I T R E VIII 

L e s v i n s é t r a n g e r s , les v i n s de r a i s i n s s ec s . 

La v igne e n A l g é r i e e t en T u n i s i e . — La crise phy l -

loxérique a dé te rminé de profondes modifications dans les 

conditions de la product ion et du commerce du v i n . 
Devant l ' insuffisance de notre récolte et le main t ien des 

besoins de la consommat ion , la cul ture de la v igne a pr is 

une extension rap ide en Algérie, ^en Tunis ie , et à l ' é t ran

ger , n o t a m m e n t en Espagne , en Italie et en P o r t u g a l . Du 

dehors nous sont arrivées des quant i tés de vins de plus en 
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plus considérables , et, enfin, divers procédés ont été mis 

t empora i rement en œuvre , chez n o u s , pour suppléer au 

déficit de notre product ion . 

Ce n'est que de 1870, et môme de 187O à 1876, que date 

réellement le développement de la cu l tu re de la v igne en 

Algér ie . Eu 1880, elle n 'occupai t encore , d a n s notre colo

nie,, q u ' u n e superficie de 2.1 mil le hectares , mais le m o u 

vement des p lan ta t ions était , dés cette époque, ne t tement 

des s iné ; il a p r i s , à. par t i r de ce m o m e n t , une a l lure 

f ranchement caractérisée, fort active j u s q u ' e n 1887, moins 

r ap ide , mais cont inue encore , de 1887 à 1 8 9 g . L'Algérie 

possède m a i n t e n a n t i4o mi l lehecfares de v ignes ; e l lepeut 

donner 4 à 5 mil l ions d 'hectol i t res de v in , et accroître 

notre product ion nat ionale do près d 'un d ix ième. 

La cul ture de la v igne a i m p r i m é , en Algér ie , une 

vive impuls ion a u x progrès de la colonisat ion; elle a été 

un de ses p r inc ipaux auxi l ia i res en Tunis ie , immédia t e 

m e n t après notre occupat ion. Su ivant M. Mouline, inspec

teur de la vi t icul ture , la Régence possédait , q u a n d nous 

nous y sommes instal lés , dix-sept cents hectares environ 

de. vignes cultivées par les ind igènes , consti tuées de cépa

ges du pays à ra is ins b lancs ou faiblement colorés. La 

récolte en était , pour la plus g r a n d e pa r t i e , vendue en 

na ture ou séchée a u s o l e d ; elle n'a pas sensiblement a u g 

menté et ses modes d 'ut i l isat ion sont restés les mêmes . 

Mais, à côté du vignoble ind igène , s'est créé un vignoble 

européen qui , après avoir débuté , en 1 8 8 4 , pa r 4o4 hec

tares , s'est é tendu d 'année en année pour ar r iver à 4.000 

hectares en 1 8 8 7 et à 8.000 en 1 8 9 8 . C e sont, en Tunis ie , 

comme en Alg'érie, les vignobles à g r a n d e product ion , 

complantés de cépages impor tés d 'Algérie et p rovenan t 

eux-mêmes du midi de la France , cultivés suivant les 

méthodes dominantes de la région méridionale , qui for

ment la masse des p lan ta t ions ; ils produisent , dans leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ensemble , de i5o.ooo à 160.000 hectoli tres de vins de 

consommation couran te . 

La v i g n e en E s p a g n e e t e n I t a l i e . — Le midi de la 

France a servi de gu ide à la vi t icul ture a lgér ienne et 
tun i s ienne ; ce sont ses méthodes auss i qui ont servi de 

modèle aux vi t icul teurs d 'Espagne et d 'I tal ie. 

En Espagne la cu l ture de la vigne est concentrée s u r t o u t 

dans les rég ions de Barcelone, de Valence, de Saragosse , 

de Ta r r agone et d 'Al icante . Quelques v ignobles sont con

duits avec beaucoup de soin, ma i s ce sont, m a l g r é tou t , 

les systèmes de cu l ture extensifs qui dominent . D 'après 

la s tat is t ique, dont on ne saura i t accepter les chiffres sans 

réserves, la surface plantée serait de 1.700.000 hectares 

environ, à peu près égale à celle de la F rance , et la p r o 

duction de 25 mi l l ions d 'hectoli tres. Sauf quelques vins 

de l iqueur j u s t e m e n t est imés, l 'Espagne ne produi t que 

des vins de commerce , dont les pr incipales quali tés sont 

d'être francs de goût , r iches en couleur et d 'une teneur 

alcoolique souvent élevée. 

La cul ture de la v igne EST plus disséminée eu I tal ie 

qu 'en E S P A G N E ; on l 'observe dans toutes les part ies du 

royaume. Elle est par t icu l iè rement impor tan te cependant 

au sud, dans les deuxprov inces mér id ionales ,adr ia t ique et 

médi te r ranéenne , auss i q u ' E N Sicile; au nord , dans le 

Piémont , au Centre , dans la Toscane, et l 'Umbr ie . Sa pro

duction varie de 25 à 28 mil l ions d 'hectol i t res . 

Su r 3oo.ooo hectares de v ignes , le P o r t u g a l récolte, 

année moyenne , cinq à six mill ions d 'hectol i t res . 

Les i m p o r t a t i o n s de v i n s . — Les quant i tés crois

santes de vins ob tenus à l ' é t ranger étaient destinées pres

que exclusivement au marché f rançais . De 1871 à 1875 , 

la moyenne de nos impor ta t ions annuel les de vins o r d i -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



flaires avai t été de 25g mille hectol i t res , elle s'est élevée 

g radue l l ement depuis , p o u r a t t e indre i . 5 o o mil le hectoli

t res , en 1 8 7 8 ; 2 . 8 3 o mil le , en 1 8 7 9 ; 7 mi l l ions en 1 8 8 0 ; 

8 mi l l ions , en 188 /1 ; 1 1 mi l l ions , en 1 8 8 6 ; 12 mil l ions , 

en 18g 1, c'est son m a x i m u m . La reconst i tut ion de notre 

v ignoble et le re lèvement de nosrécoj tesont amené , depu i s , 

sa réduct ion à g . 4 ° ° mil le hectoli tres en i8g2 , à 5 .8g5 

mil le en i8g3 , à 4-492 mille en i8g4- On croyait alors à 

u n e d iminu t ion cont inue , ma i s l 'expérience a mont ré que 

nous avions , pour u n certaiu t e m p s encore, à compter 

avec la nécessité de recour i r à l ' é t ranger pour assure r nos 

approv i s ionnements . Nos impor ta t ions , qui étaient des

cendues au-dessous de 5 mil l ions d 'hectol i t res en i 8 g 4 , o n t 

dépassé 6 mil l ions en i8g5 , et se sont ma in t enues en t re 7 

et g mi l l ions de 1896 à 189g. 

Ces v ins , qui nous sont a r r ivés en propor t ions toujours 

p lus fortes, de 1878 à 1 8 9 1 , venaient préc isément des pays 

que nous avons successivement passés en r evue . 

L 'Algér ie était aut refois u n débouché d 'une cer taine 

impor tance pour les p rodui t s de notre vi t icul ture , on y 

consommait, du vin , on en produisa i t peu , et la popula 

tion européenne qu i s'y était établie s 'approvis ionnai t 

chez n o u s . Nous lui envoyions chaque année , avan t 1886, 

4oo mille hectolitres envi ron . Ses demandes se sont ré

dui tes à mesu re que s'est développé son v ignoble . Elles 

sont descendues , à par t i r de 1883, ' au-dessous de 3oo mille 

hectol i t res, pour fléchir peu à peu j u s q u ' à s 'abaisser à 

moins de 100 mille hectolitres en i8g4, à 34 mille hec to

litres seulement en 1897, ig mille en 1898 et 9.187 hec

tolitres seu lement en 1889. 

Et a lors que d iminua ien t nos expor ta t ions en Algérie , 

nos impor ta t ions de la colonie augmen ta i en t avec le 

t emps . C'est de i883 que da ten t p o u r a ins i dire leurs 

débuts , qui se sont chiffrés par 83 mil le hec to l i t res . E n 
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1884, et]es sont arrivées à 187 mille hectolitres, pour dé

passer 1 mill ion en 1888, a t te indre près de 2 mi l l ions en 

1890, et près de 3 mi l l ions en 1892, p lus de 4 mil l ions en 

189g. La si tuat ion d 'autrefois est renversée . De pays ex

por ta teur de vins en Algér ie , la F rance est devenue pays 

impor ta teur , et c'est à i 8 8 5 ou. 188G que remonte cette 

interversion des s i tua t ions respectives de la F rance et de 

sa pr incipale colonie. 

La Tunis ie commence , elle auss i , à p rendre une petite 

place sur notro m a r c h é . Les premières récoltes se sont 

écoulées faci lement et très avan tageusemen t su r place, 

mais elles n 'on t pas tardé à dépasser les besoins locaux, et 

leur excédent est venu chercher u n débouché chez nous . 

La t ransi t ion d e l à cu l tu re pour la vente à l ' in tér ieur à la 

cul ture pour l ' expor ta t ion ne s'est pas opérée sans quelques 

complicat ions. Déjà l 'Algérie avai t traversé une période 

de difficultés semblables , ma i s les hau ts pr ix de l 'époque 

en avaient simplifié les détails dans une assez l a rge 

mesure . Moins avancée , la Tunis ie n ' a pas été favorisée 

pa r des circonstances s e m b l a b l e s ; elle n 'a pas été auss i 

bien servie pa r les événements , et. ses produi t s sont entrés 

chez nous au moment môme où le relèvement de no t re 

production provoquai t un aba issement des cours . Malgré 

cela, ses expor ta t ions , qui n 'avaient compté que pour 35 à 

4o mille hectoli tres de 1892 à i8g4, se sont élevées à 127 

mdle hectolitres en i8g5 , pour varier ensui te , de 1896 à 

1899, entre 80.000 et go.000 hectoli tres, sans g r a n d e s ten

dances à l ' augmen ta t i on . 

L 'Algér ie et la Tunis ie sont des terres françaises, ac 

quises au pr ix de lourds sacrifices, fécondées p a r l e travail 

et les cap i taux f rança is . On në peut q u ' a p p l a u d i r a u x 

succès des colons qui ont pu i s samment cont r ibué par l eur 

énergie à en assure r la prospéri té . Ce que les v i t i cu l teurs 

ont g a g n é a été au t an t de moins de perdu de notre an-* 
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cienne fortune vit icole; c'est u n e véritable compensat ion 

a u x désastres du phyl loxéra . L ' impor ta t ion des vins d 'Es

p a g n e , d ' I tal ie , de Po r tuga l et d ' au t res pays n ' a été, au 

cont ra i re , q u ' u n e cha rge p o u r n o u s . Nos sources de t ra-

vad ont d iminué , nos dépenses ont a u g m e n t é ; la stat is

t ique mont re dans quelles p ropor t ions . 

L ' F s p a g n e est, de toutes les na t ions viticoles, celle qui 

a cont r ibué le p lus l a rgemen t à combler le déficit de no t re 

p roduc t ion . S u r les i .5oo mille hectoli tres que nous avons 

reçus de l ' é t ranger en 1878 , elle nous en a envoyé 1 . 3oo 

mil le à elle seule, et sur les 1 2 mil l ions de 1891 .p lus de 9 mi l 

l ions . Si élevés qu ' i l s soient , ces chiffres ne donnen t m ê m e 

q u ' u n e idée incomplète des faits . L a p l u p a r t des vins qu i 

nous sont venus d 'Espagne p e n d a n t la crise phyl loxér ique, 

comme,d ' a i l l eu r s , d 'I tal ie et de Po r tuga l , étaient des vins 

dont laforce avait étérelevée j u s q u ' à i 5 ° 9 pa r u n e addition 

d'alcool. Sous un vo lume d 'un hectoli t re , on nous en expé

diai t a insi en r é a l i t é u n e t demi . A employer cette mé thode , 

le commerce réal isai t u n e économie notable des frais de 

t ranspor t et de douane , u n e économie p lus notable encore 

des droi ts perçus sur notre terr i toire,soi t au profit de l 'Etat 

soit au profit des villes. Elle offrait t rop de m a r g e au 

bénéfice p o u r ne pas en t ra îner la spécula t ion . On ne peut 

douter qu 'el le n 'a i t été d 'un usage géné ra l , q u a n d on com

pare les quant i tés d'alcool importées en Espagne , aux quan

tités de vins exportées d E s p a g n e , en F rance ; il y a entre 

elles un paral lé l isme f r appan t . L ' E s p a g n e qui ne recevait 

que 8 2 mille hectoli tres d'alcool par au avan t la crise phy l 

loxér ique , en a impor té successivement i 4 3 mil le hecto

li tres en 1 8 7 8 , 55o mille en i 8 8 o , G 5 o m i l l e e n 1 8 8 4 , 1 mi l 

lion en 1 8 8 6 . 

Ces alcools étaient d 'a i l leurs de provenance a l lemande , 

cela en raison des encouragements que le gouvernement 

a l l emand accordait aux expor ta t ions de ses d is t i l l a teurs . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les impor ta t ions d 'Espagne ont été favorisées, de 1888 

à 1880, par notre lut te de tarifs avec l ' I ta l ie . A l ' expi ra

tion du trai té de commerce de 1 8 8 1 , prorogé j u s q u ' a u 

I e r mars 1887, ce dern ier pays n ' a pas voulu accepter 

nos proposi t ions, et il n o u s a opposé des droi ts quas i -

prohibitifs à l 'exportat ion de nos p rodu i t s . P a r voie de 

représailles, nos taxes sur les marchand i ses d 'or ig iue i ta

lienne on té té cons idérablement relevées à par t i r du i e r m a r s 

1888, et les droi ts su r les v ins i tal iens, en part icul ier , ont 

été po r t é sà 20 fr. p a r hectoli tre en fût, et à 60 f r .par hec

tolitre en boutei l les . Sous l 'influence de ces charges , les 

impor ta t ions d 'I tal ie ont immédia tement d iminué pour 

descendre à des chiffres négl igeables ; l 'Espagne n ' a plus 

eu à compter avec une concurrence qu i , dans certaines 

années, ne laissai t pas que d'être très sérieuse pour el le. 

En rendan t à l 'Italie le bénéfice du tarif m i n i m u m , le décret 

du 7 février, conforme à la loi du 2 février 1899 , a mis 

fin à cette s i tua t ion . 

R é g i m e d o u a n i e r des v i n s é t r a n g e r s . — Pendan t la 

période de la crise phyl loxér iquc , l 'opinion ne s ' é ta i tgnère 

préoccupée d ' une s i tuat ion aussi anormale que celle dont 

profitaient les na t ions é t r angè res . La perspective du re lè

vement de la product ion nat ionale a suffi pour a m e n e r 

de profondes modifications dans les idées générales . Lès 

1 8 8 1 , on avai t profité du remaniement de no t re tar if 

de douane , pour por ter les droits sur les vins é t r angers 

de o fr. 3o à 4 fr. 5o par hectolitre (loi du 8 mai ) , ( ' 'é tai t 

prendre des mesures pour modérer uu couran t d ' im

portat ions qui se développait , p lus encore en ra ison de 

la pr ime déguisée dont jouissa ient en fait les vins exoti

ques sur nos marchés , que du déficit de nos récol tes . 

Mais ce droi t de 4 fr . 5o , qui semblai t un début , ne de

vait être long temps encore que nomina l ; rédui t tout d 'a-
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Lord à 3 fr. 5o par un nouveau t ra i té de commerce avec 

l ' I tal ie, il l 'était, b ientôt ap rès , à 2 fr. à la suite de con

ven t ions commercia les avec l 'E spagne , convent ions dont 

le bénéfice s 'étendait à tous les pays qu i s 'étaient a s su ré , 

dans leurs r appor t s commerc i aux avec nous , l e t ra i t ement 

de la nat ion la p lus favorisée. Or , avec les condit ions d a n s 

lesquelles s 'opéraient les impor ta t ions , une t axe de 2 fr . ne 

pouvai t avoir p lus d'action que la taxe antér ieure ; elle ne com

pensai t pas les faveurs dont profitaient les i m p o r t a t e u r s . 

Si cependant notre tar i f de 1887 admet ta i t au dro i t de 

2 fr . les vins é t r a n g e r s , il n e s 'appl iquai t é v i d e m m e n t 

q u ' a u x vins , e t n o n a u x mé langes de vin et d 'a lcool . S o u s 

la press ion des v i t icu l teurs , la d o u a n e se décida à faire 

u n e dist inction qu i s ' imposai t . Des ins t ruct ions précises , 

t endan t àa r rô te r à la frontière les v ins suralcool isés ,furent 

envoyées en ce sens a u x agen t s de l ' admin i s t r a t ion , pa r 

u n e circulaire du mois de m a r s 1888 adressée par M. Pa l -

la in , directeur géné ra l des douanes . 

Ses disposit ions ont été mises en œuvre à pa r t i r de l 'a

vr i l su ivan t , mais elles ont été loin de donne r tous les 

résul ta ts qu 'on espérai t . La dist inct ion des vins suralcoo

lisés des vins na tu re l s n 'est p a s faci le; elle est incer ta ine 

dans tous Tes cas où la propor t ion d'alcool ajouté ne 

dépasse pas 2 ou 3 degrés au m a x i m u m , et le doute , a g 

g ravé souvent encore pa r les hési tat ions des exper ts , a 

g r a n d e m e n t servi aux intéressés . Quelques a b u s , pa rmi les 

p lus c r ian t s , ont été a r rê tés ; les au t res se sont poursu iv i s . 

Les choses ne sont v r a i m e n t rentrées dans u n ordre 

n o r m a l qu ' en 1892 . A la taxa t ion à l 'hectolitre a été subs t i 

tuée , p a r la loi du 1 1 j a n v i e r , la taxat ion au degré . Les 

v ins p rovenan t exclusivement de la fermentat ion des ra i 

s ins frais ont été divisés en deux classes suivant qu ' i l s 

contenaient moins ou plus de i i ° d ' a l coo l .Dans l ep remie r 

cas , ils étaient imposés à ra ison de 1 f r . 20 au tar if génë -
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ral et de o fr. 70 a u tar if m i n i m u m par degré alcoolique et 

par hectolitre de l iquide . Dans le second, ils payaient le 

même droit pour les dix premiers degrés ,· chaque degré 

en sus était soumis à u n e taxe de douane égale au mon tan t 

des droits de consommat ion su r l 'alcool. Quelques confu

sions restaient poss ib les ; la fixation du degré l imite, a u -

dessus duquel les quant i tés d'alcool supplémenta i res étaient 

soumises au rég ime de l 'alcool, en res t re ignai t assez é t ro i 

tement les conséquences. 

Ce tarif n ' a pas été adopté sans avoir été précédé de 

longues discussions qui on t prévenu le commerce . Auss i , 

dans l 'éventuali té d 'un relèvement de droit qui ne laissai t 

p lus de doute p o u r personne , ses représen tan t s s 'étaient-

ils empressés d ' accumule r d 'avance des provisions auss i 

considérables que possible. Les impor ta t ions de vins , qui 

n 'avaient été que de I . I O 5 mille hectolitres en janvier 1891 

ont at teint 1.8.55 mil le en janvie r ]8gs . F in février r 8 g i , 

leur total n 'étai t que de a . i g ô mille hectoli tres; à l a m ê m e 

date de l ' année suivante elles représenta ient 3 .8 i4 mille 

hectolitres, près du double . En ju in l 'équil ibre a été ré tabl i . 

L'activité a été si g r a n d e que les moyens de t r anspor t 

n 'ont pu suffire. Le fret s'est élevé dans une forte propor

t ion, et les ouvr iers de Cette se sont trouvés si forts en pré

sence de la d e m a n d e de b ras pour les man ipu la t ions des 

futs impor tés , qu ' i l s ont pu réclamer et obtenir , à la fin do 

décembre i 8 g i , î o f r . pa r journée de dix heures de travai l 

avec 2 fr. pa r heure supplémenta i re . 

On aura i t pu croire qu 'après la p romulga t ion de la loi 

les achats à l ' é t r anger a l la ient s 'arrêter . Le tar if de 1892 

est cer ta inement élevé; on ne peut contester qu ' i l n 'a i t u n 

caractère f ranchement protecteur . Suivant ses adversa i res , 

il aura i t m ê m e été prohibitif, au moins pour les vins c o m 

m u n s . La repr ise des impor ta t ions de vins espagnols , 

après la faible récolte de. 1 8 g i , a suffisamment prouvé 
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qu' i l u ' en est r i en . C'est que , p o u r le vin comme pour le 

blé, les exigences de la consommat ion ne se modifient 

pas sensiblement d 'une année à l ' au t re ; si nos r endemen t s 

ne permet ten t pas d 'y sat isfa i re , il faut de toute nécessité 

d e m a n d e r u n complémen t d 'approvis ionnement a u x pays 

p lus favorisés. 

Le tarif de 1 8 9 2 avait eu pour bu t de préveni r l 'a lcoo

l isat ion. Ses effets n 'on t pas été toutefois abso lument con

formes à ceux que l 'on espérai t . Il a b ien a r rê té , d a n s une 

l a rge mesure , l 'entrée des vins alcoolisés, mais il a favo

r isé , contre toute a t tente , l ' in t roduct ion de vins manifes te

ment moui l lés . D ' impor t an te s quant i t és de boissons de cette 

catégor ie nous sont a r r ivées à G°, 5 ° , 4° et m ê m e moins . 

Admises comme v ins , elles étaient employées ensui te au 

dédoublement de v ins r iches en alcool. Auss i , après de 

longues discuss ions , est-on r evenu , p a r la loi du i 0 r février 

1 8 9 9 . à la combinaison de la t axa t ion au poids et de la 

taxat ion au degré . 

D'après cette dernière loi, les vins de 1 2 0 et au-dessous , 

p rovenan t exclusivement de la fermentat ion des ra i s ins 

frais, sont frappés d 'uu droit d 'entrée de 2 5 fr. pa r hecto

litre de l iquide, au tarif géné ra l , et de 1 2 fr. , au tarif m i 

n i m u m . Chaque degré ou fraction de degré en sus de 1 2 
j u s q u ' à i 5 suppor te , en out re , une taxe de douane égale 

au m o n t a n t du droit de consommat ion sur l 'alcool. P o u r 

les vins de plus de i 5 u , toute fraction de degré ent ra îne la 

perception du droit afférent au degré supé r i eu r . 

E n môme temps , les droi ts sur les rais ins de vendange , 

marc s de ra i s ins , et moû t s de vendanges , j u s q u ' à 1 2 ° 
Beaumé, ont été por tés à 2 5 fr. au tarif généra l et 1 2 fr. 

au tar if m i n i m u m pa r 1 0 0 k i log . De 1 2 0 à 2 o 0 g , l e s m o û t s 

de vendanges sont soumis a u r é g i m e des confitures a u 

sucre et au miel . 

Q u a n t aux vins de rais ins secs et toutes au t res boissons 
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non dénommées , ils ont, k acqui t ter à. l ' impor ta t ion , p a r 

chaque degré et pa r hectoli tre, u n dro i t égal à la taxe de 

consommat ion de l 'alcool, s a n s qu 'en aucun cas le droit 

perçu puisse être infér ieur à 3o fr. a u tarif généra l et à 
i5 fr. au tar if m i n i m u m pa rhec to l i t r e .de l i qu ide . 

Enfin, pour éviter toute confusion à l ' expor ta t ion entre 

les vins é t r angers et les vins français, dans le but de met t re 

fin à des opérat ions de coupage en entrepôt suivis d e réex

péditions avec des m a r q u e s f rançaises , a ins i q u e cela se 

prat iquai t p lus spécialement à Bordeaux , ont été « p roh i 

bés à l 'entrée, exclus de l 'entrepôt , du t rans i t et de la cir

culat ion, tous vins é t r ange r s ne por tan t pas sur les réci

pients u n e m a r q u e indélébile, indicatr ice des pays d 'or i 

g ine ». Les vins é t r a n g e r s , en t ran t en franchise, ne peu

vent être coupés ou mélangés , ni faire l 'objet d ' aucune 

man ipu la t ion . Ces dernières disposit ions in t rodui tes dans 

la loi sous l ' initiative de M. P iou , député de la Gi ronde , 

restent connues , d a n s le commerce , sous la dénomina t ion 

d ' amendemen t P i o u . 

L' industr ie des r a i s i n s s e c s . — Les denrées encom

brantes se prêtent difficilement a u x longs t r a n s p o r t s . A 

côté des éléments essentiels qui en consti tuent le p r inc ipe , 

et en font la va leur , se t rouvent ord ina i rement des mat ières 

sans utili té, comme des scories, qui en a u g m e n t e n t le poids 

et le vo lume. L ' idée de leur é l iminat ion se présente n a t u 

rel lement à l 'esprit . Rédu i t s à leurs substances essentielles, 

les produi ts de l ' indus t r ie sont p lus facilement man ia 

bles; ils peuvent a r r ive r à des consommateur s p lus éloi

gnés . 

Considéré au po in t de vue de la facilité et de l 'écono

mie des t ranspor t s , l ' importa t ion des ra is ins secs devait 

retenir l 'at tention des négociants . Si d 'un hectoli tre de vin 

alcoolisé on peut obtenir par dédoublement un hectoli tre 
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et demi de vin a u degré ord ina i re , 100 k i l og rammes de 

ra is ins secs suffisent p o u r fabr iquer , p a r voie de fermen

tat ion avec addit ion d 'eau, u n volume tr iple et m ê m e qua 

d rup le de boisson couran te . L 'expédi t ion en sacs est, en 

ou t re , p lus s imple et m o i n s coûteuse que l 'expédit ion en 

tonneaux . Le profit est év ident ; le séchage du rais in n 'est 

cependant pas possible pa r tou t ; il suppose à la fois des 

variétés de vignes spéciales et u n cl imat appropr ié . Auss i , 

pendant que l 'Espagne a cont inué à nous envoyer du vin, 

nous avons reçu des quant i tés de plus en plus impor tan tes 

de raisins secs d 'Or ient . 

L ' importa t ion des ra is ins secs est t rès anc ienne , m a i s , 

j u s q u ' e n 1870 , elle ne variai t que de 8 à 10 mil l ions de 

k i log rammes , qui étaient employés comme rais ins de des

sert ou mis en œuvre par la confiserie. C'est vers cette 

dernière date seulement que sa progress ion a commencé à 

s 'accentuer. De 1880 à 1884, la moyenne a été de 37 mi l 

lions de k i l o g r a m m e s . C'était quelque chose d é j à , m a i s le 

mouvemen t qui se dessinait ne t tement devait s 'accélérer de 

p lus en p lus . Les impor ta t ions de 1886 se sont élevées à 

88 mil l ions de k i l o g r a m m e s ; cel lesde 1887 , 98 mi l l ions , 

celles de 180,0, à 10Ü mi l l ions . Elles ne sont redescendues 

ensui te que devant les mesures qu i ont été adoptées pour 

en a r rê te r de développement . 

Au momen t de sa plus g r a n d e extension, l ' industr ie dos 

ra is ins secs s'est exercée sur près décen t mill ions do ki lo

g r a m m e s , u n mill ion de q u i n t a u x mét r iques de mat ières 

p remières , déduct ion faite des quant i tés de ra is ins vra i 

semblab lement dest inées à l ' a l imenta t ion . Sa product ion 

a donc dû s'élever à trois mill ions d'hectolitres de vins au 

m o i n s ; elle a at teint , en réal i té , un chiffre beaucoup p lus 

élevé. Le vin de ra is in sec est, eu effet, comme le vin 

alcoolisé, suscept ible de foisonnement . 

11 a servi de véhicule à toutes sortes de mat ières formen-
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tesr.ibles dont le j u s , ap rès t r a i t ements p lus o u m o i a s com

pliqués, a été mis comme vin à la disposit ion du pub l i c . 

Les abus ont pr is des propor t ions si cons idérah lesque l 'o

pinion s'en est émue . Selon M. le D r Cot, qui les a relevés 

avec v igueur devant la Société centra le d 'Agr icu l tu re de 

l 'Héraul t et plus t a rd à la C h a m b r e des députés , on a 

ajouté d 'abord aux cuvées de ra is ins secs des glucoses et 

des mélasses ; on s'est avisé ensui te d'y adjoindre de la fa

rine de maïs et de l 'acide sul fur ique pour obtenir directe

ment une mat iè re sucrée sans payer les droi ts su r les g l u 

coses; on a relevé enfin la r ichesse des mix tu re s obtenues 

par fermentat ion en les r e m o n t a n t avec des alcools e m 

ployés en fraude d u droit de consommat ion , soit qu ' i l s 

aient passé près de la régie pour avoir été versés sur des 

vins d 'expor ta t ion, soit encore qu ' i l s aient été fabr iqués 

c landest inement , sous le couvert du jirivilège des boui l 

leurs de cru, pa r la dist i l lat ion de fruits secs, tels quo 

figues, dat tes, caroubes , etc . 

On sait quel est le n o m b r e des substances susceptibles 

de fournir de l 'alcool. P a r m i celles qui ont été employées, 

il en est une qui mér i te d'être citée à par t en raison de sa 

nouveauté ; c'est la fleur de m o \ v r a , o u clochette, dont l ' im

portat ion a acqu is , à u n certain m o m e n t , des propor t ions 

assez élevées. La fleur de m o w r a n 'est au t re chose que la 

fleur d ' un a rb r e , le Bass ia ,qu i est cultivé en verger , au tour 

des villages de l ' Inde . Chaque pied produi t de 100 à 200 

k i l o g r a m m e s de fleurs. Dans leur pays d 'or ig ine , on les 

m a n g e sèches, rôties ou bouill ies. Après fermentat ion 

elles donnent par la dist i l lat ion u n alcool à odeur forte et 

empyreumat ique , m a i s d 'une rectification facile. 

Ainsi a u x vins é t r angers se sont ajoutés, pendan t la 

crise phyl loxér ique , des vins de ra is ins secs sans qu ' on 

puisse conclure exac tement des chiffres de la douane à la 

valeur réelle des impor t a t i ons . Nous avons reçu aussi des 
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mistelles, et on a essayé de nous envoyer des confitures 
de r a i s ins . 

La l u t t e c o n t r e l e s r a i s i n s s e c s . — La fabrication 

des vins de ra is ins secs ne pouvai t m a n q u e r de soulever 

des protes ta t ions ana logues à celles qu 'ava i t suscitées l ' im

portat ion des vins vinés . Ces vins de ra is ins secs, dont la 

product ion semblai t n ' avo i r p lus de l imi te , s 'écoulaient 

presque en totalité comme vins ord ina i res ; on les présen

tai t au public sous u n nom qui ne leur appa r t ena i t p a s ; 

une réaction était inévi table . L ' admin i s t r a t i on , sollicitée 

pa r les propr ié ta i res récol tants , s'est décidée, en 187g , à 

p r end re des mesures de rég lementa t ion . P a r une circulaire 

en date du i o r sep tembre 187g , le g a r d e des sceaux a 

cru devoir poser des pr incipes en la mat iè re , en en jo ignan t 

à ses agen t s de ne laisser c i rculer les vins de ra i s ins secs 

que sous leur véri table dénomina t ion . 

La démarcat ion entre les vins de ra is ins secs et les vins 

ord ina i res étai t établie ; ma i s elle n 'é ta i t pas encore entrée 

d a n s les habi tudes de la r ég i e . Le Di rec teur des contr ibu

t ions indirectes y renonçai t p a r sa circulaire du 26 août 

1880, son ut i l i té , é t an t su ivan t 1 ni, s ans intérêt au point de 

v u e fiscal.Il n 'y est revenu q u ' a u mois de novembre 1888, 

en prescr ivant h ses agen t s d 'ex iger , conformément à 

l ' a r t , i o d e la loi du 28 août 1 8 i C , l ' indication dans les 

déclara t ions des quan t i t é s , espèces et qualités des bois

sons mises en c i rcu la t ion ,non plus seulement dans u n bu t 

f i scal ,mais pour faciliter l 'application de la loi du 27 m a r s 

I 8 5 I sur les falsifications des mat iè res a l imen ta i r e s . 

On en était au r ég ime incons tan t des c i rcu la i res , qui 

se suivaient en se conf i rmant ou en se contredisant su i 

van t les circonstances, q u a n d la loi du i 4 août 188g, dite 

loi Griffe,du nom de son p romoteur , séna teur de l 'Héraul t , 

a définit ivement r endu obl igatoire , en ver tu d 'un texte 
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précis, ia ment ion de la n a t u r e des boissons mises en 

vente. 

L'esprit de cette loi est c l a i r ; elle impose une loj 'auto 

absolue dans les t r ansac t ions . Mais les prescr ipt ions l éga

les r i squent de res ter sans g r a n d s résu l ta t s , q u a n d les 

infractions qui s'y r appor ten t ne peuvent être constatées 

avec précis ion. Or, de m ê m e qu'i l est difficile de recon

naître, par les moyens dont là science dispose, un v inage 

modéré, de même il est difficile auss i de d i s t inguer un vin 

additionné de ra is ins secs d ' un vin de ra i s ins frais . Le 

corps du délit échappe le p lus souvent , e t sa répression est 

illusoire. Cette loi de 1880 n ' a donc guè re été q u ' u n e 

affirmation de p r inc ipes . Cependan t , a u x protes ta t ions 

nombreuses qu 'el le a soulevées de la p a r t des commer 

çants, on est autor isé à croire qu 'el le a eu , m a l g r é tout , 

une certaine act ion. 

L 'obl igat ion de m e n t i o n n e r expressément la n a t u r e de 

la marchand i se vendue , m ê m e avec sanct ion effective, 

n 'avai t pas pour bu t d ' a r rê te r la fabricat ion des ra i s ins 

secs, ma i s seulement d e l à mora l i se r . Son insuffisance n ' a 

pas ta rdé à se révéler. Les us ines qui avaient été créées 

avant sa p r o m u l g a t i o n ont con t inué à t r a v a i l l c r ; les p ro 

cédés t endan t à é luder les droi ts su r les vins sont restés en 

v igueur . 

Le main t ien de la s i tuat ion an té r ieure s 'expl iquai t p a r 

le rég ime a v a n t a g e u x qui rég la i t depuis 1 8 8 1 l ' impor ta 

tion des ra is ins secs. Comme ces vins avaient été a d m i s , à 

la suite des t ra i tés de commerce avec l 'Espagne et l ' I ta l ie , 

au droit de a fr . pa r hectoli t re , on avait cru suffisant de 

frapper les ra i s ins secs de cha rges propor t ionnel les . 

Dans la supposi t ion q u ' u n qu in t a l mé t r ique de ces ra i s ins 

pouvai t donne r 3 bec to l . de v ins , le droi t de douane avai t 

été fixé à 6 fr. Le droit de v. fr. sur les vins était , comme 

nous l ' avons vu déjà, insignif iant , celui de 6 fr. su r les 
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ra is ins secs était moins lourd encore. U n e fallait cependant 

plus songer à modifier ce tar if j u s q u ' a u j o u r où nous a u 

r ions recouvré notre l iberté d 'act ion en mat iè re de régle

men ta t i on à l ' impor ta t ion , a p r è s expira t ion des t ra i tés de 

commerce en cours . Tou te modification semblai t impossible 

q u a n d , sous la pression des réc lamat ions des vi t icul teurs , 

on s 'avisa de résoudre les difficultés résu l tan t de nos en

g a g e m e n t s avec l ' é t ranger p a r une survei l lance étroite 

des fabr iques d e r a i s i n s secs, avec établ issement d 'un droit 

de fabricat ion à l ' in tér ieur . 

L ' idée n ' a pas été acceptée sans nombreuses protesta

t ions. Les défenseurs de l ' indus t r ie des ra i s ins secs se sont, 

a t tachés à faire ressor t i r son intérêt pour les classes labo

r i euse s ; ils ont insisté su r son droi t à u n e existence, indé

p e n d a n t e de vexat ions except ionnel les , et exempte de 

tontes aut res charges que celles du droit c o m m u n . Les 

représen tan t s de la vi t icul ture n 'ont pas mo ins eu g a i n de 

cause avec la loi du 2 6 jui l let i 8 i j o , q u i a o rgan isé l 'exercice 

des fabriques de r a i s i n s secs et établi un droi t de fabr i 

cation. 

Cette loi est très ca tégor ique . Quelques-unes de ses dis

posit ions part icul ières mér i ten t d 'être relevées: elle in terd i t , 

en fait, la fabrication des boissons fermentées ana logues 

au vin par tous aut res produi ts que le r a i s i n ; elle m a r q u e , 

chez nous , le début de l ' impôt au degré et établit l 'exer

cice des us ines de ra i s ins secs. Les droi ts des par t icul iers 

sont cependant réservés ; ils restent l ibres chez eux, et 

peuvent p r épa re r leur boisson de ra is ins secs comme ils 

l ' en tenden t . 

Sous une parei l le légis lat ion, les abus sont devenus dif

ficiles. To ut au plus des opérat ions entreprises de connivence 

entre de s imples proprié ta i res , ag i s san t sar i s contrôle chez 

eux , e t quelques nég 'oc ian tsnu l lementsc rupuleux , ont-elles 

pe rmis certaines fraudes dont 011 a p robab lement exagéré 
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l ' impor tance . La survei l lance des fabr iques de ra i s ins 

secs est devenue effective, et elle a eu pour conséquence 

immédia te une d iminu t ion de l ' impor ta t ion des ra is ins 

secs. Nous avions reçu J O 6 mi l l ions de q u i n t a u x mét r i 

ques en i8(jo, il ne nous en est arr ivé que 65 mi l l ions 

en 1 8 9 1 . 

Le droit de fabricat ion, calculé au t aux de 4 ° et de 60 

centimes pa r degré , n ' ava i t été, a u fond q u ' u n expéd ien t ; 

quand est revenu, en 1892 , le m o m e n t de réviser notre 

tarif de douane , il a été r a m e n é à 1 franc pa r hectolitre, 

mais , en môme temps , le droi t d ' impor ta t ion a été porlé 

à 20 fr. par 100 k i logr . a u tarif géné ra l et à i 5 fr. au tarif 

m i n i m u m . 

Les impor ta t ions ont cont inué à d i m i n u e r ; elles sont 

descendues à 58 mil l ions de k i l o g r a m m e s en 1892 , et 87 

mil l ions en i8g3 , pour r emonte r , il est v ra i , à 47 mil l ions 

en i8g4- Ce relèvement , si modéré qu ' i l ait été, a réveillé 

l 'at tention des v i t icu l teurs . De nouvelles réc lamat ions se 

sont produi tes . On a d e m a n d é la prohibi t ion p u r e et s im

ple des ra i s ins secs, l 'assimilat ion des vins qui en provien

nent a u x l iqueurs alcooliques. Après u n e lut te t rès vive 

entre défenseurs et adversaires du projet su r la mat iè re , 

les premiers ins is tant su r la s i tuat ion déjà très précai re 

des fabriques de ra is ins secs, dont le_nombre était descen

du de 25o autrefois à n'A en 18g 1 , 4g en i 8 g 3 , et 25 à la 

fin de j u i n 1894, les seconds m o n t r a n t l ' insuffisance des 

mesures acceptées jusque- là et l ' infériori té de notre droit 

de douane su r celui qui est perçu d a n s d ' a u t r e s pays(48fr . 

en Belgique, 3o francs en Aut r iche , 1 1 2 francs en Po r tu 

gal , 07 francs en Russ ie , 4 7 francs en Suéde et Norvège) , 

les droits su r les ra is ins secs destinés exclusivement, à la 

disti l lation ou à la vinification ont été portés à 4o fr. au 

tarif généra l et 25 fr. au tar if m i n i m u m pa r la loi du 

i 5 novembre i8g4> les ra is ins secs destinés à l ' a l imenta-
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t ion res tant soumis aux droits de 2 5 fr. ou i 5 f r . pa r 1 0 0 
k i l o g r a m m e s selon les tarifs appl icables . 

Si élevé qu ' i l para isse le droit de 2 5 fr. n 'a pas , comme 

on a u r a i t pu le croire, supp r imé l ' indus t r ie des ra is ins 

secs, fl n ' a fait que la d i m i n u e r , et. passagèrement s e u 

lement . L ' impor ta t ion s'est r édu i t eà l omi l l i ons de k i logr . 

pour la vinification ou la dist i l lat ion en I 8 I J 5 , ma i s elle est 

remontée à 3 i mil l ions de k i l o g r a m m e s en 1 8 9 6 . 

Devant l ' insuffisance des mesures appl iquées con t re les 

ra i s ins secs ,dont les p rodu i t s m é l a n g é s , en dépi t de toutes 

les précaut ions prises pa r le l ég i s l a t eu r , aux vins na tu re l s , 

menaça ien t de porter u n g r a v e pré judice à la répu ta t ion 

de nos vins à l ' é t ranger , et. permet ta ien t , d 'un au t r e cô(é, 

de t ou rne r des prescr ipt ions relatives a u mou i l l age , u n e 

loi en date du fi avri l 1 8 9 7 , votée après de longues d iscus

sions au Sénat et à la C h a m b r e , a fait un pas de p lus en 

soumet tan t les vins de ra i s ins secs a u r é g i m e fiscal des 

alcool- . 

Ainsi se t rouve m a i n t e n a n t proscri te , en fait, la vinifi

cation des ra is ins secs. Si la loi ne vise que la fabricar 

tion industrielle, en réservant la l iberté de Ja fabrication 

familiale, qui la isseouver te une f issuredont la fraude peut 

chercher à faire son profit, son action n 'est pas moins con

s idérable . Sous son influence, l ' importa t ion des ra is ins secs 

qui , après avoir été, comme nous 1 avons d i t ,de 3 i mi l l ions 

de k i l o g r a m m e s en 1 8 9 6 et de i 3 mi l l ions de k i logr . en 

1 8 9 7 , année où les dernières disposit ions légales n 'on t été 

q u e p i r t i e l l e m e n t a p p l i q u é e s , est descendue à 5 . 3 2 0 . 0 0 0 k i 

logr . en 1 8 9 8 , e t à 3 .o5o . o o o k i l o g . en 1 8 9 9 . La concurrence 

des ra i s ins secs avec les a b u s qu 'el le en t ra îne scmbledonc , 

au premier abo rd , complètement écartée de la vi t icul ture . 

La loi de 1 8 9 7 au ra i t enfin a t te int le bu t qu 'on avai t es" 

péré obtenir des lois précédentes . 

Ses résul ta ts , si manifes tes qu ' i ls soient, ne sont cepen-
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d a r f t p a s a u s s i c o m p l e t s q u ' i l s l e p a r a i s s e n t , e t l ' i n d u s t r i e 

d e s r a i s i n s s e c s n ' a p e u t - ê t r e p a s p e r d u t o u t l e t e r r a i n 

q u ' e l l e a v a i t o c c u p é . L e s l o i s d u I O n o v e m b r e 18g4 e t d u 

G a v r i l i 8 i )7 o n t a r r ê t é l e s r a i s i n s s e c s d e s t i n é s à l a d i s 

t i l l a t i o n e t à l a v i n i f i c a t i o n ; i l s t e n d e n t à ê t r e r e m p l a c é s 

p a r d e s r a i s i n s , d i t s d e t a b l e , q u i , a p r è s i n t r o d u c t i o n à u n 

t a r i f r é d u i t , s o n t v r a i s e m b l a b l e m e n t e m p l o y é s f r a u d u l e u 

s e m e n t à l a v i n i f i c a t i o n . L a d i f f é r e n c e e n t r e c e s d e u x q u a 

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

r e u x p o u r l e s r a i s i n s d e b o u c h e q u e p o u r l e s r a i s i n s 

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

p e r m e t t e u n e s u b s t i t u t i o n a v a n t a g e u s e d e s u n s a u x a u t r e s . 

L e s r a i s i n s d e t a b l e n ' o n t d ' a i l l e u r s à p a y e r q u ' u n d r o i t 

d e c i r c u l a t i o n d e 6 f r a n c s , t a n d i s q u e c e d r o i t e s t d e 4 7 f r . 

p o u r l e s r a i s i n s i n d u s t r i e l s ; u n e f o i s l a f r o n t i è r e f r a n c h i e , 

i l s r e ç o i v e n t l a d e s t i n a t i o n q u ' o n v e u t l e u r d o n n e r . C ' e s t 

c e q u i e x p l i q u e c o m m e n t l e u r i m p o r t a t i o n a p u p a s s e r d e 

3 .2 /17 .000 k i l o g r . e n 1 8 9 7 , p o u r u n e p a r t i e d e l ' a n n é e s e u 

l e m e n t , à 6 .354 . 000 k i l o g . e n 1 8 9 8 , e t à 8 .364.000 k i l o g r . 

e n 1 8 9 9 . 

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

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

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

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

p o r t a n c e d e s e s a v a n t a g e s ; e l l e e x p l i q u e , e n m ê m e t e m p s , 

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

c u l t e u r s . 
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C H A P I T R E IX 

L'état ac tue l de l a v i t i c u l t u r e . 

Le v i g n o b l e f r a n ç a i s . — A p r è s a v o i r p a s s é p a r u n e s é r i e 

d 'épreuves sans parei l le dans l 'histoire de l ' agr icul ture , la 

vi t icul ture est manifes tement entrée , depuis u n cer ta in 

n o m b r e d ' a n n é e s d é j à , dans une période de développements 

et de progrès con t inus . 

Les surfaces cultivées sont notoirement inférieures à 

celles d 'aut refois . Depuis 1 8 7 3 , époque à laquelle elles 

avaient été évaluées à 2 mil l ions et demi d 'hectares , elles 

n ' on t fait que d iminue r . Leur réduction cependant touche 

à son t e rme , et les chiffres des trois dernières années restent 

à peu près s ta t ionnai res au tou r de 1.700.000 hec ta res . 

Le mouvement de reconst i tut ion contrebalance m a i n t e n a n t 

celui des destruct ions nouvel les ; il n 'est p lus douteux pour 

personne qu'i l ne p renne le dessus . C'est, m a l g r é tout , 

800.000 hectares de moins qu ' au momen t de la pleine pros

périté de notre indus t r i e viticole, avan t la crise phylloxc-

r ique . Mais , si la v igne a perdu du te r ra in en F r a n c e , elle 

en a g a g n é en Algér ieet en Tunis ie , où elle occupe i5o.ooo 

hectares envi ron. Mieux cultivées d 'a i l leurs , nos p lan ta 

tions donnent des r endement s plus élevés et nos anc iennes 

product ions ont à peu près r é a p p a r u . Nos vendanges qui , 

dans les plus mauvaises années , étaient descendues comme 

en 1886 et 1887, à 20 et 24 mil l ions d 'hectol i t res , voire 

môme à «3 mil l ions comme en 1889, sont remontées à 

53 mil l ions d'hectolitres en i 8 g 3 , à 48 mill ions en 1 8 8 g ; 

on a t tend beaucoup p lus de igoo . C'était à peu près 

leur impor tance moyenne dans les mei l leures périodes 
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d'autrefois. Ce serait p lus si on y a joutai t les 4 mil l ions 

et demi ou 5 mil l ions d 'hectoli tres q u e nous donnen t l 'Al

gérie et la Tunis ie . 

La région de la F r a n c e qu i possède le plus de vignes et 

produit le plus de vin est formée p a r les dépar tements de 

l 'Héraul t , de l 'Aude , des Pyrénées-Orienta les et du Gard . 

L 'Héraul t , qui vient en tète de nos centres viticoles pour les 

surfaces cultivées et les r endemen t s , n 'a pas moins de 

188.000 hectares de v ignes qui couvrent le tiers de sa sur

face totale; il a d o n n é , en 1899, p lus de 12 mil l ions d 'hec

tolitres, le quar t de la product ion de la F rance . Avec les 

dépar tements voisins, l 'Héraul t forme un magni f ique 

vignoble de 400.000 hectares dont la production a at teint , 

cette dernière année , 24 mil l ions d'hectolitres, moit ié du 

produi t g lobal constaté par la s ta t is t ique. Cette région de 

l 'Héraul t , de l 'Aude , des Pyrénées-Orienta les et du Gard , 

qui se cont inue , à l 'Est, pa r les dépar tements du littoral 

médi ter ranéen, et au nord , par ceux de la par t ie inférieure 

du bassin du R h ô n e est, par excellence, la région des 

vignes à forts r e n d e m e n t s . Sans pouvoir être comparés 

aux produi t s de nos g r a n d s c rus , les vins qui en p ro 

viennent sont d'excellents vins de consommation couran te , 

que leur pr ix modéré met à la portée de tous les consom

mateurs-, ce sont des vins hygién iques et démocra t iques . 

Quelques-uns , dans leur masse, sor tent , du reste, des qua

lités ord ina i res et const i tuent d e g r a n d s vins de table, voire 

même des vins de dessert . 

La Gironde , dont les vins jouissent d 'une réputa t ion 

universelle, justifiée par leur bouque t et leur délicatesse 

qui les font apprécier des gourme t s les plus difficiles 

et rechercher des estomacs les plus délicats, n 'est guè re 

moins avancée que les dépar tements précédents dans la 

voie de la reconst i tu t ion. C'est, dans l 'ordre des propor

tions cul t ivéesen v ignes , le c inquième de nrfs dépar tements 
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viticoles, avec i38.ooo hec t a r e sdep l an t a t i ons qui occupent 
le septième environ de sa su r face ; il s'est placé en i8gg au 
qua t r i ème r a n g d a n s l 'ordre des p roduc t ions , avec 3 mi l 
lions et demi d 'hectol i t res . Et , à côté de la Gironde, dans 
la môme région du sud-ouest , se t rouven t n o m b r e de dépar
t emen t s qui donnen t des vins moins r emarquab le s , mais 
de g r a n d e qual i té encore. 

A l 'est, les dépa r t emen t s de l ' ancienne province de Bour
g o g n e , aux vins géné reux et corsés qu i , sousd ' au t r e sca rac -
tères, ne sont pas moins goûtés des connaisseurs que ceux 
de la G i ronde , sou t i ennen t d ignemen t aussi l eur ancienne 
réputa t ion . Ils forment un g roupe compact dont les vi
gnob les , p lus é t roi tement localisés sur les coteaux bien 
exposés, s 'é tendent en u n e longue l igne de l 'Yonne au 
R h ô n e en passan t par la Côte-d 'Ore t Saônc-et -Loire . Dans 
leur ensemble , ils ne possèdent pas moins de i3o.ooo hec
ta res de v ignes , et on y t rouve , avec des sortes courantes , 
des produi t s hors l igne dont les n o m s sont connus par tou t . 

P l u s au nord , le dépar t ement de la Marne , célèbre par 
ses vins de C h a m p a g n e , cult ive 16.000 hectares de v ignes . 
Ses Soo.ooo à4oo .ooo hectolitres de vins pe rmet t en t , à eux 
seuls , d 'obtenir par an 3o à 4o mil l ions de bouteilles de 
g r a n d s vins mousseux . 

En t r e les vins couran t s de l 'Hérau l t et les vins de tète 
dont nous venons de citer les p r i n c i p a u x centres de p ro 
duction se placent toute une série de vins de valeurs diver
ses, souvent supér ieurs , s ans j a m a i s descendre au médio
cre au t r emen t qu ' excep t ionne l l emen t ,qu i proviennent des 
points les p lus divers de l 'est , de l 'ouest et du centre . Il ne 
faudrai t r ien mo ins qu'un ouv rage spécial pour en donner 
u n e émimèra t ion généra le avec descr ipt ion s o m m a i r e . 

Dans leur n o m b r e , cependan t , il convient de faire une 
place à par t a u x vins destinés A la p répara t ion des e a u x -
de-vie qui cons t i tuent , en dehors de nos g r a n d s vins , un 
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des joyaux aussi de notre product ion viticole. C e sont les 

vins de la Charen te et de la Charente- Infér ieure , d 'où p ro 

viennent nos in imi tab les cognacs , et c e u x du Gers , qui 

fournissent nos A r m a g n a c s très estimés auss i . Les dépar 

tements qui les produisen t ont e u à lut ter contre des dif

ficultés spéciales qu i ont compliqué le problème de leur 

reconsti tution, mais i i e l 'on tpas arrêtée. Là comme ai l leurs , 

de nouveaux vignobles , parfai tement organisés , remplacent 

les p lanta t ions détrui tes , et leur product ion ne t a rde ra pas 

non plus à dépasser celle d 'autrefois . 

E c o n o m i e r u r a l e e t é c o n o m i e v i t i c o l e . — La vit i

cul ture const i tue u n e des b r a n c h e s les p lus or ig inales de 

notre ag r i cu l tu re , comme une indus t r i e à par t dans le 

nombre des indust r ies qui reposent su r l 'exploitat ion du 

sol. Son organ isa t ion n ' en t r a îne pas l 'é tude des quest ions 

mult iples que soulève le choix des assolements . E l le repose 

sur l ' entret ien d 'une p lan te un ique qu i donne un produi t 

un ique . Aussi les vi t icul teurs forment-i ls entre eux un 

groupe distinct de celui des agr icu l teurs , qu i , tout eu ayan t 

certains intérêts c o m m u n s , a ses intérêts spéciaux et bien 

séparés . L 'économie de nos pays viticoles diffère profon

dément de celle de nos pays de cul ture o rd ina i r e ; il n 'est 

peut-être pa,s un de ses détai ls à propos duque l elle ne 

donne lieu à des observat ions par t icul ières . Sans étudier 

toutes les par t icu lar i tés qu 'e l le p résen te , nous en s ignale

rons r ap idemen t que lques-unes des plus in téressantes . 

La consti tution de la propriété et de la cul ture se p ré 

s en t e ,dans les mi l ieux où domine l a vigne, avec des a l lures 

par t icul ières . La terre , en F i a n c e , est, pour la presque 

totali té, ent re les m a i n s des part icul iers ; l 'Etat , les dépar 

tements , les c o m m u n e s et les é tabl issements hospital iers 

n 'en dét iennent g u è r e plus d 'un dixième. La propriété viti

cole est p lus complètement individualisée encore. L 'état et 
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les dépar tements ne possèdent guè re , dans tous leurs 

domaines , que 470 hectares de v ignes ; si la s tat is t ique en 

a t t r ibue aux c o m m u n e s plus de 6 .000 hectares , ce chiffre 

ne peut être accepté sans réserve, en a t t endan t qu' i l soit 

exp l iqué . Nos é tabl issements hospital iers ont, de tout t emps , 

cultivé, d ' impor t an t s v ignobles , dont beaucoup ont acquis 

u n e vér i table cé lébr i té ; l eurs p lan ta t ions const i tuent une 

par t ie sérieuse encore de leur fortune i m m o b i l i è r e ; elles 

s 'é tendent su r près de 5.000 hec ta res . Mais ces divers 

v ignob les , ceux de l 'Eta t , des c o m m u n e s et des hospices, 

ne sont que fort peu de chose par r appor t a u x v ignobles 

appa r t enan t à des par t icul iers qui c o m p r e n n e n t les q u a t r e -

v ing t -d ix-neuf centièmes de nos p lan ta t ions totales. 

C o m m e n t se subdivisent ces qua t re -v ing t -d ix -neuf cen

tièmes ? Se répar t issent- i ls entre u n n o m b r e res t re int ou 

considérable de propr ié ta i res ? L a réponse à cette quest ion 

est assez difficile. Si elle ne peu t être donnée avec une 

exac t i tude abso lue , elle peut , d u mo ins , ê tre faite avec une 

assez g r a n d e app rox ima t ion . Le d é n o m b r e m e n t des do

ma ines r u r a u x , complété par l ' indicat ion des surfaces oc

cupées par les pr incipales cul tures dans chaque catégorie 

d 'exploi tat ions, d é n o m b r e m e n t qui a été une des innova-

lions les p lus impor tan tes de la s tat is t ique de 1892, donne 

à ce sujet des rense ignements très ins t ruc t i f s . 

En mat iè re de v i g n e s , on peu t considérer comme très 

peti tes cul tures celles qu i correspondent a u x exploitat ions 

de moins d 'un hec tare . Le cul t ivateur n 'y t rouve ni les élé

men t s de t ravai l suffisants pour occuper ses forces, ni les 

ressources nécessaires pour assure r la subs is tance de sa 

fami l le ; il est, pa r conséquent , obligé de se p rocurer u n 

supp lément de revenus en t r ava i l l an t , en par t ie ho r s chez 

lui. Les exploi ta t ions de 1 à o hectares re lèventde la petite 

cu l tu re ; celles de 5 à 1 0 , de la moyenne . De 10 à 4o , on 

en t re , pour les v ignes , dans la g r a n d e cul ture qui néeus-
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site le concours no rma l d 'ouvriers salariés . Au-dessus de 4o 

hectares on touche à la t rès g r a n d e cul ture , qui peut s'éle

ver, de degré en degré , j u s q u ' à comprendre de 700 à 800 

hectares . L 'enquête agricole n ' a d is t ingué que les domai

nes en géné ra l , sans compter isolément les v ignobles p ro 

prement d i t s . Mais c o m m e dans les pays de v ignes les 

p lanta t ions sont assez é t roi tement localisées, on peut ad

met t re que , dans la p lupa r t des cas, ce sont elles qui for

men t l 'é lément d o m i n a n t des exploitat ions sur lesquelles 

elles sont groupées . 

Ces données é tant admises , on est amené à conclure que 

la très petite cul ture et la petite cu l ture réun ies compren

nent u n peu plus d u q u a r t de nos v ignobles ; la moyenne 

cul ture , u n sixième à un septième ; la g r a n d e cul ture , u n 

qua r t ; la t rès g r a n d e , un peu m o i n s d 'un t iers . La divi

sion de la propr ié té est ainsi p lus accusée que celles des 

proprié tés ord ina i res . Elle appara î t ra i t plus g r a n d e encore 

s i ,des exploi tat ions d é p l u s de cinq hectares , on dis t rayai t 

les petites p lanta t ions qui appa r t i ennen t aux groupes infé

r ieurs . L 'admin is t ra t ion des contr ibut ions indirectes évalue 

à i .boo.ooo le u o m b r e des récol tants . 

La v igne comporte donc les d imens ions de cul tures les 

plus va r i ées ; avec des pays o rd ina i res , on d i s t ingue des 

pays de g r a n d e cu l tu re et d ' au t res de petite cu l tu re . Pet i ts 

et g r a n d s vignobles se re t rouvent f réquemment aussi dans 

des centres différents, les petits en pays acc identé , les 

g r a n d s en pla ine . Mais souvent auss i les v ignobles de su

perficies les p lus variées se rencont ren t les u n s auprès des 

au t res . Il y a p lus , la coexistence dans le même milieu des 

g r a n d s et petits v ignobles est f réquemment un des t ra i ts 

p r inc ipaux de l 'économie viticole de certaines contrées . 

Grands et petits v ignerons g a g n e n t alors au voisinage l 'un 

de l ' au t re . 

P l u s ou moins divisée la cul ture d e l à vigne est presejue 
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toujours placée sous la survei l lance immédia te des propr ié

t a i r e s . P e n d a n t que , p o u r l ' ensemble de notre te r r i to i re , 

la cu l tu re directe ne s 'appl ique qu 'à u n e moitié des biens 

fonds , elle s 'exerce sur plus des qua t r ec inqu ièmes de notre 

v ignoble . Si m ê m e ou envisage le v igne ronnage comme 

u n e forme du faire-valoir , ce ne sont p lus les qua t re cin

quièmes seulement des v ignes qui sont placés sous le r é 

g i m e de la cu l ture directe , mais p lus des neuf d ix ièmes . 

Q u a n t à la très g r a n d e cul ture , elle s 'observe parfois sous 

la forme exceptionnelle en ag r i cu l tu re , non d is t inguée j u s 

qu 'à présent d a n s les s ta t is t iques agr icoles , d 'entreprises 

p a r act ions en sociétés anonymes . 

L a propr ié té viticole, qu i est presque exclusivement con

centrée entre les m a i n s de s imples par t icul iers , n 'est pas 

seulement , pour ceux qui la possèdent , une source de re 

v e n u s , c'est su r tou t u n e source de t ravai l et de profits. Son 

caractère capital is te , pour employer une expression chère 

aux écoles socialistes et collectivistes, s'efface devant son 

caractère productif et indus t r ie l . La p l u p a r t des propr ié 

taires de vignobles d i r igent o rd ina i rement eux-mêmes leurs 

p lan ta t ions . 

La v igne , qui occupe les propr ié ta i res , est, en out re , de. 

toutes nos plantes de g r a n d e cul ture celle qui , à surface 

égale, demande le p lus de ma in -d 'œuvre et la r é m u n è r e le 

p lus l a r g e m e n t . Elle vient imméd ia t emen t , à ce point de 

vue , après la cu l ture mara î chè re , la issant de beaucoup en 

a r r iè re nos systèmes decu l tu re les p lus intensifs . Q u a n d l e s 

prai r ies et les herbages ne pe rmet ten t g u è r e que de dis t r i 

buer que/m à 8ofr. de salaires par hectare ; le blé ,de 80 à 100 

o u l a o fr. la bet terave à sucre , de 180 à2oo fr., la v igne ne 

laisse j a m a i s moins que ce dern ier chiffre aux classes .ou

vr ières ,e l le leur donne souvent 3oo fr . , / |oo fr .et p lus . Sous 

le r ég ime de la petite cu l tu re cette r é m u n é r a t i o n va directe

men t a u propr ié ta i re , qui arr ive à vivre indépendan t ou 
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ne dépendan t q u e de lui , avec sa fami l l e , su r u n tout petit 

domaine . La v i t i cu l tu re exerce ainsi une influence m a r q u é e 

sur le m o u v e m e n t de la popu la t i on ; elle at t i re les t rava i l 

l eu r s , elle les r e t i en t , et son action sociale est des p lus 

favorables à la p ropr ié té et à la force de notre na t ion . 

Les r e n d e m e n t s de la vigne sont beaucoup p lus var ia

bles et beaucoup p lus aléatoires que ceux de n o s cu l tures 

o rd ina i re s . Depu i s la c r i s e phyl loxér ique , nous avons eu 

des récoltes de 23 à a4 mil l ions d 'hectol i t res et d ' au t re s 

de 5o mi l l ions . Los années 1807 et 1898 ont donné 32 mi l 

lions d 'hec to l i t res ; la vendange de 1899 a a t te int 48 mi l 

l ions d 'hectol i t res . E l ces différences s 'accentuent encore 

sur bien des poin ts , si on considère u n v ignoble déter

miné . Dans beaucoup de rég ions , la vendange peut d ispa

ra î t re à la sui te de gelées q u a n d , d a n s les bonnes c a m 

p a g n e s , elle d o n n e des quant i t és de ra i s ins qu 'on ne sait 

où loger . Les mi l i eux mêmes où ses r e n d e m e n t s ont le 

p lus de s tabi l i té offrent encore de t rès g r a n d e s différences 

su ivant les c i rconstances , et compor ten t , d a n s la masse de 

la récolte, des écar ts du s imple au double . A u x var ia t ions 

de r endemen t s p o u r des vignobles considérés i solément , 

s 'a joutent , en ou t re , des var ia t ions considérables d a n s les 

p r ix . Les v igne rons n 'on t donc p a s à compter , comme les 

cul t ivateurs , sur des product ions sensiblement constantes . 

P l u s que l eu rs confrères, ifs sont exposés à souffrir de 

mauvaises récoltes consécutives, mais p lus q u ' e u x auss i 

ils peuvent espérer u n e succession de bonnes années . 

Aussi , dans l 'histoire de nos contres viticoles, relôve-t-on 

le plus souvent des périodes de prospér i té , a l t e rnan t avec 

dos périodes de pénur i e . 

Le v i n e t s e s d é b o u c h é s à l ' é t r a n g e r . — La F r a n c e 

occupe le p remier r a n g p a r m i les pays viticoles. Si , dans 

ces dernières années , elle a d û importer encore sept à hu i t 
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310 L E S P L A N T E S I N D U S T R I E L L E S . 

mill ions d'hectolitres de vin, ses impor ta t ions provien

nent pour plus de moit ié d'Alg'érie, et tout pe rmet de 

prévoir que , sous peu, elle n ' a u r a à d e m a n d e r à l 'é t ranger 

que cer ta ins vins spéciaux qu'el le ne produi t pas . Le mo

m e n t est venu où elle suffira, avec sa pr incipale colonie, 

aux besoins de sa consommat ion intér ieure et de ses ventes 

à l ' é t r anger . 

Non seulement nos récoltes reviennent à ce qu 'el les ont 

été, mais encore elles seront m i e u x t ra i tées . Nos qual i tés 

supér ieures de vin ne seront pas dépassées, elles ne p e u 

vent l ' ê t re ; ou obt iendra p lus r égu l i è remen t de nos divers 

cépages et de nos divers t e r r a ins ce qu 'on peut et ce qu 'on 

doit en obtenir . 

Depuis l ' invasion phyl loxér ique , l 'espace qui nous sé

parai t de nos concur ren ts a d i m i n u é , il n ' a pas d i s p a r u . 

On a pu créer à l ' é t ranger de g r a n d s v ignobles en s ' ins-

p i ran t de nos procédés de cu l ture et de vinification et en 

ut i l isant nos mei l leurs cépages. Il ne semble pas p robab le 

que j a m a i s on puisse y obtenir des produi t s comparab le s 

à ceux que nous réal isons . P o u r y ar r iver , il faudra i t p lu s 

que nos meil leures variétés de vignes trai tées avec les 

soins les m i e u x en tendus , il faudra i t not re t e r ra in et not re 

c l imat . L 'expression de cru n 'est pas un vain mot , elle 

r é sume u n ensemble de circonstances qui échappent à 

toute espèce d 'analyse . Si on en douta i t , il n 'y au ra i t qu ' à 

réfléchir a u x différences de qual i tés que d o n n e n t les mômes 

espèces en des s i tuat ions très vois ines . Notre p inot de 

Bourgogne produi t a u t a n t de vins pa r t i cu l i e r s qu ' i l y a 

de c l imats , pour employer le mo t consacré dans la Gôte-

d 'Or, et dès qu 'on s 'éloigne de son centre pr incipal do p r o 

duction, les sortes qui en p rov iennen t s 'é loignent tout à 

fait des types de cho ix . Il en est de môme du caberne t -

sauvignon du Mèdoc. Le g a m a y , dont les vins a t te ignent , 

sur cer ta ins points du Beaujolais, u n e g r a n d e finesse, ne 
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produi t , su r d ' au t res points très vois ins , de m ê m e appa 

rence, avec môme na»ture de sol, que des v ins ordinaires , , 

et, p lus loin, des vins c o m m u n s seu l emen t .L ' a r amon môme, 

ce ra is in à. g r a n d e récolte, considéré comme v u l g a i r e , se 

comporte de m a n i è r e t rès var iab le , su ivant l 'endroi t où 

on le cul t ive. P a r t o u t les vins ont leurs propriétés caracté

r is t iques, su r un môme t e r ra in , sans que souvent on puisse 

saisir les causes de leur p lus ou moins g r a n d e va leur . 

Aucune au t re na t ion , sur le g lobe , ne p rodui t au t an t de 

vin en m ê m e t emps que des qual i tés aussi variées et aussi 

r emarquab l e s que la F r a n c e . Nos exporta t ions cependant 

ont d i m i n u é . Après avoir at teint et dépassé m ê m e u n m o 

ment trois mi l l ions d 'hectoli tres, elles ne sont p lus m a i n 

tenant que de i.Côo ooo à 1 . 750 .000 hectoli tres. L ' I ta l ie 

et l 'Espagne nous d isputent nos débouchés su r cer ta ins 

marchés , la cu l tu re de la v igne a fait de g r a n d s p rogrès 

dans l 'Amér ique du Sud , où les acha ts vont en se r é d u i 

san t . Nous avons à compter avec des concurrents sérieux 

pour les v ins c o m m u n s , nous conservons la place que 

nous avons acquise p o u r les vins supér ieurs . C h a q u e 

année nous envoyons 000 mille hectoli tres de vin à l ' A n 

gle ter re , aSo.ooo à l 'A l lemagne , presque a u t a n t à la 

Belg ique , i3o .ooo à la Suisse , et des quant i tés moindres 

d a n s toutes les par t ies du m o n d e . Le vin est et r e s t e r a 

un des p r inc ipaux éléments de notre commerce d 'expor ta

t ion. 

L é g i s l a t i o n du c o m m e r c e des v i n s . — La période 

phyl loxér ique n ' a pas été sans créer des difficultés com

merciales en dehors des difficultés cu l tu ra les . Diverses 

méthodes ont été imaginées pour suppléer au déficit de la 

p roduc t ion . On a eu recours a u v inage , a u x ra i s ins secs, 

au suc rage , e tc . , p o u r a u g m e n t e r les quant i t és p r o d u i t e s ; 

on a cherché, en d 'au t res t e rmes , des moyens de faire foi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sonner la récolte. Ces divers procédés, qu i en t ra înen t à 

des méthodes d iscutables , ont dé tourné u n e certaine pa r 

tie des c o n s o m m a t e u r s , les p lus délicats su r tou t , de 

l 'usage du v i n . La médec ine a manifes té de la défiance 

contre les boissons offertes au pub l i c . Dans ces condi t ions , 

la bière, le cidre, et m ê m e l ' ean , se sont subs t i tués , dans 

une cer ta ine mesure , chez nous , au vin ; nos m a r q u e s ont 

été discutées à l ' é t r anger . Devant l ' insuffisance de la pro

duction auss i , les alcools de toute or ig ine ont disputé les 

débouchés des eaux-de-v ie ; les sp i r i tueux d ' indus t r ie ont 

a g r a n d i l eur clientèle en F r a n c e ; le gin et le wisky ont 

g a g n é du te r ra in en Ang le t e r r e . C'était une si tuat ion 

dont la pro longat ion au ra i t pu devenir dange reuse . Les 

progrès de la product ion n ' au r a i en t remédié qu 'avec le 

t emps à ses inconvén ien t s ; l 'action gouve rnemen ta l e y a 

a idé . Diverses lois en date des 1 4 août 1889, 1 1 jui l le t 1 8 9 1 , 

a4 jui l let i8g4 et 6 avr i l 1897 ont prohibé toutes les 

man ipu l a t i ons qu i , sans m ê m e être dangereuses pour la 

santé pub l ique , sont de n a t u r e à p rodui re des confusions 

entre « le p rodui t exclusif de la fermenta t ion des ra is ins 

frais ». et les boissons artificielles de toutes espèces, ou 

même les boissons na ture l les addi t ionnées de subs tances 

é t rangères au j u s de la g r a p p e . Seul le suc rage reste a u 

torisé dans des l imites s t r ic tement , mais peut-être t rop 

l a rgemen t dé terminées , qu ' i l est quest ion d 'a i l leurs de 

resserrer for tement . Le vin est donc légalement en posses

sion d u m a r c h é ; il n 'y a de tolérance accordée q u ' a u x 

vins de m a r c et a u x vins de sucre réservés à K la consom

mat ion familiale ». Semblables disposit ions ont été pr ises , 

en out re , dans la p lupar t des pays é t rangers . Ces mesures , 

m a l g r é les difficultés d 'appl ica t ion, commencent à por ter 

leurs f rui ts . Si les a b u s n 'on t pas complè tement d i spa ru 

ils ont été considérablement modérés , et la r enommée de 

nos v i n s , q u i se serai t imposée d 'el le-même, ne recouvrera 
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que p lus vite ce qu 'el le a pe rdu de son ancien pres t ige . 

On ne saura i t t rop faire r e m a r q u e r , du reste, que , si la 

product ion de nos vins a faibli, elle est toujours restée 

assez considérable encore . J ama i s , pendant la crise phyllo-

xér ique , la récolte n 'est descendue aussi bas qu 'el le 

l 'avait fait pendan t la crise de l 'o ïd ium. La F r a n c e a tou

jours eu des v e n d a g e s ; elle a vécu sur ses provis ions ; ce 

sont les accumula t ions de stock n o t a m m e n t qui ont pe rmis , 

dans les Gharentes , de passer la période c r i t ique . Le vin 

et les eaux-de-vie n 'on t pas m a n q u é a u x c o n s o m m a 

teurs qui ont pu les payer ; il y en a u r a m a i n t e n a n t p o u r 

tout le monde à des pr ix accessibles; il y en a u r a sur tou t 

quand l 'œuvre de la réforme de l ' impôt des boissons a u r a 

abouti à u n e d iminu t ion considérable des taxes auxquel les 

ils sont actuel lement soumis . 

Les vins et les eaux-de-vie de vin représentent une par t 

considérable des produi t s de l 'exploitation d e n o t r e sol. Su r 

un total de dix mi l l ia rds de francs auquel on est ime leur 

valeur , ils a t t e ignent annue l l emen t , d 'après les s ta t is

t iques les m i e u x établies, p lus d 'un mi l l ia rd . C'est moins , 

sans doute, que le blé dont le g r a i n , déduct ion faite des 

semences, vaut en moyenne près d ' un mi l l ia rd et d e m i ; 

c'est à peu près a u t a n t que ce que donne la v iande des 

a n i m a u x de boucher ie fournie pa r l 'espèce bovine, ou 

encore le lai t des a n i m a u x domest iques ; c'est près du 

double de la valeur en a rgen t de la product ion de la p o m m e 

de te r re , du quadrup le de celle des produi ts de la betterave 

à sucre et de dist i l ler ie . 

Des produi ts si variés de notre pays , il n 'en est peut-ôtre 

pas de p lus v ra iment f rançais , aucun au t r e n ' a exercé une 

influence a u s s i m a r q u é e s u r la formation de notre ca rac 

tère, aucun au t re n 'a porté p lus loin notre réputa t ion dans 

le monde . Nos vins et nos eaux-de-vie s ' adressent , par la 

diversité r e m a r q u a b l e de leurs espèces, à tous les consom-
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mateu r s , des p lus favorisés de la for tune a u x plus m o 

des tes ; ils ont leur place p a r t o u t . 

C H A P I T R E X 

L ' O l i v i e r . 

La r é g i o n de l 'Ol iv ier , s e s l i m i t e s . — L'olivier p ré 

sente un intérêt géné ra l par l ' impor tance de ses p ro 

dui ts , et un intérêt par t icul ier , comme a r b r e carac tér i s 

t ique de la région méd i t e r ranéenne et même de la rég ion 

a t lan t ico-médi te r ranéenne . Certaines plantes propres aux 

r ivages d e l à mer s 'éloignent parfois plus ou moins , comme 

l'a fait j u s t emen t r e m a r q u e r M . F l a h a u t , professeur à 
l 'Universi té de Montpell ier , des points d i rec tement sou

mis a u x influences mar ines ; d ' au t res , p lus spéciales a u x 

contrées p lus froides, s 'associent sur le l i t toral méd i t e r r a 

néen aux plantes locales . Il y a pénétra t ion réc iproque 

des flores de l 'Europe moyenne et méd i t e r ranéenne . L'ol i

vier permet cependant de les dél imiter . Insensible , ou peu 

s'en faut , à la n a t u r e ch imique du so l , cet a r b r e exige 

seulement des te r ra ins secs ; les extrêmes de t empéra tu re 

entre lesquels il végète sont en parfai te h a r m o n i e avec 

ce qu 'on sait de la flore médi te r ranéenne . Aussi d ' instinct» 

s ansche rche r à r a i sonner leurs impress ions , les ag ronomes , 

de même que les s imples vovageurs , ont toujours été d 'ac

cord pour confondre la région de l 'olivier avec la région 

de la Médi te r ranée . 

Si, depuis l ong temps , l 'expression de région de l 'olivier 

est d 'un usage courant , ce n 'est que depuis la créat ion de 

l 'Ecole d 'Agr icu l tu re de Montpell ier qu 'on en a précisé 
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l ' é t endue . L e terr i to ire q u ' e l l e o c c u p e a é té d é t e r m i n é a v e c 

e x a c t i t u d e par d e p a t i e n t e s o b s e r v a t i o n s de M. D u r a n d , 

professeur à ce t te éco le , o b s e r v a t i o n s q u ' o n t c o m p l é t é e s s u r 

d ivers po in t s l e s r e c h e r c h e s d e M. F l a h a u t . E n v o i c i l e s 

l imi t e s d 'après u n e p r é c i e u s e é t u d e d e ce d e r n i e r s a v a n t : 

En raison même de la place qu'il occupe dans l'alimentation 
du Midi, l'Olivier est cultivé, en France , partout où le climat 
ne s'oppose pas à sa culture, partout où l'on peut eu attendre, 
non pas un rapport commercialement rémunérateur, mais seule
ment les produits nécessaires à l'alimentation quotidienne ; il est 
dune possible de tracer la limite de culture d e l'olivier sans in
terruptions ni lacunes . 

Ce tracé, exécuté par M. E. Durand pour l'Ecole Nationale 
d'Agriculture d e Montpellier, a été vérifié par M. Klahault sur 
uu grand nombre de points. Reporté sur une carte très réduite, 
qui fait disparaître presque tous les détails, il se montre pour
tant presque partout d'une rare é légance . 11 semble que les va l 
lées des Pyrénées-Orientales et de l 'Aude soient coupées par un 
plan horizontal suivant une altitude moyenne variant entre 3 o o 
et 4 o o mètres . Au-dessous de ce niveau, il n'est pas un val lon, 
pas un ravin, où l'olivier ne soit cultive. Au-dessus , il n'existe 
nulle part. Arrêté souvent par des massifs montagneux , l'oli
vier a pénétré avec l 'agriculture dans toutes les val lées , sans 
que jamais une autre cause le limite que l'impossibilité de la 
culture. On remarquera la manière dont il remonte le long des 
vallées du Jaur vers Sa int -Pons , d e l'Orb jusqu'au delà de 
Luuas, de l'Hérault, du Gardon et surtout de l'Ardèche et de ses 
affluents, de la Durance et de ses vallées latérales. Il s'épanouit 
largement dans la dépression qui forme le seuil de Castelnau-
dary cl dans la vallée du Rhône, sur la rive gauche duquel il 
s'arrête en face d e Viviers , tandis que sur la rive droite il s 'é 
tend jusqu'à Rochemaure , à i 3 k i l o m . au Nordj . 

Eu résumé, on peut dire que l'olivier caractérise essentiel le
ment la région méditerranéenne, et qu'il prospère partout où se 
présentent les conditions propres à cette rég ion . 

Si on s'élève dans les montagnes , on observe sans diffi
culté que l'olivier n'atteint pas la m ê m e altitude daus les con
treforts d e Pyrénées et dans les Alpes-Marit imes, et si on 
consulte les données acquises par un yraud nombre d'observa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l eurs , on peut sans difficulté reconnaître la nature et l'ampli
tude de ces différences. Peut-être même en peut-on reconnaître 
les c a u s e s ? 

Sans sortir de notre domaine méditerranéen français et en 
commençant par l 'ouest, on sait que la l imite moyenne de la 
culture de l'olivier ne dépasse guère 4 2 n met. dans les Pyré 
nées-Orientales. Dans l'Aude, la culture de l'olivier ne dépasse 
pas I5O met. Dans l'Hérault, et dans les Bouchcs -du-Rhône , 
elle atteint 4oo met. Il est intéressant de constater qu'à l'K. du 
Rhône , la limite supérieure de la culture de l'olivier s'élève 
notablement. Il y a des oliviers très prospères à 600 met. d'al
titude sur le versant méridonial du Luberon et du V e n t o u x . Il 
atteint 700 met. dans les environs de Castellane, et 800 met. 
sur les versants méridionaux des Alpes-Mari t imes . Ces diffé
rences sont fort importantes, il faut le reconnaître, si nous envi
sageons l 'ensemble de la région méditerranéenne de l'ouest à 
l'est, si m ê m e nous n o u s l imitons au bassin occidental de la 
Méditerranée. En Portugal on le trouve dans les montagnes de 
l 'Algarve à 4-r)4 met. (Bonnet ) ; mais il est reconnu que l'olivier 
n'atteint pas ses d imensions normales au-dessus de 290 met., 
dans cette rég ion . Dans la Sierra-Nevada, Boiss ier l'a observé 
jusqu'à gy4 met. et m ê m e jusqu'à 1.370 met. dans des situa-
l ions favorables. Il atteint 700 met. dans les î les Baléares (Ma
res et Vig ine ix) , 71a sur l'Etna (Gemellaro), 6f)0 en Cilicie 
(Unger e tRotschy) , 8ON à Chypre, 1.000 met. à Grenade et plus 
encore dans la province d'Alger. 

On peut résumer ces observations en admettant que la l imite 
allitudinalc de l'olivier atteint son maximum là où les carac
tères climatériques delà Méditerranée atteignent leur m a x i m u m . 
Elle s'abaisse vers l'Orient, où les h ivers deviennent très r igou
reux ; elle s'abaisse beaucoup plus encore sur la côte du P o r 
tugal , pour se. relever au delà des montagnes qui arrêtent la 
plus grande partie des précipitations aqueuses et impriment 
aux montagnes de l'intérieur de l 'Espagne leur caractère cl ima-
térique spécial. 

La limite en altitude parait donc déterminée aussi bien que 
la limite en latitude par l 'accroissement de l'humidité en m ê m e 
temps que par l 'abaissement des températures h iverna le s . De 
là vient, sans doute, l'étonnante différence que présentent, à 
cet égard, Nice et Florence, Venise et la côte i l lyrieime, le long 
de laquelle l'olivier atteint 40° de latitude. D e là vient, sans 
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doute qu'à l'ouest de l'Europe l'olivier ne dépasse guère 4'l°» 
tandis que vers l'est il atteint 45». 

S u r f a c e , c u l t u r e e t p r o d u c t i o n . — L'a i re géog raph i 

que de l'olivier est donc bien connue m a i n t e n a n t , son i m 

portance comme cul ture reste plus incer ta ine . Discutables 

sur beaucoup de points , les résul ta ts de la stat ist ique a g r i 

cole laissent cer ta ins doutes assez sér ieux, en ce qui con

cerne cet a rb re et ses p rodu i t s ; on ne saura i t s'en é tonner . 

L'olivier occupe parfois des champs ent iers , mais souvent 

aussi il n 'est planté qu ' en bo rdu res q u a n d m ê m e on ne 

le rencont re pas pa r pieds isolés. Voudra i t -on d i s t inguer 

les p lan ta t ions en masse des g roupes isolés que la dis

t inction soulèverait encore des difficultés. C'est, en bien des 

endroi t s , u n a r b r e qu 'on conserve pour ut i l iser directe

ment ses fruits sur place, et don t on négl ige de noter le 

revenu, d 'a i l leurs t rès i r régul ie r . Aussi ce n 'est g u è r e q u e 

par évaluation qu 'on peut apprécier la sur facequ ' i l occupe 

réel lement , et ses r endement s n 'ont pas dû ressort i r aveo 

netteté dans les enquêtes de l ' admin i s t r a t ion . 

D 'après la s tat is t ique officielle de i 84o , que l \oyer 

soupçonnai t d 'une bien g r a n d e inexact i tude, la surface 

occupée pa r l 'olivier a u r a i t été, à cette époque ,de 1 2 1 . 2 3 0 , 

hec tares . Cette surface n 'a pas été relevée en 1862 , ma i s 

on la re t rouve notée pour 125 ,427 hectares en 1882 et 

pour i 3 3 . 4 2 0 hectares en 1 8 g 2 . D e l 'avis généra l , la 

vigne n ' a cessé de g a g n e r du te r ra in su r l 'olivier dans le 

Midi de 1860 à 1870, elle en a cer la inement g a g n é encore 

après 1 8 7 6 . P a r t o u t dans le G a r d , dans l 'Héraul t , dans le 

Vur, dans les Alpes-Mari t imes m ê m e , on a a r raché des 

a rb res . Nul le pa r t on n 'en a sér ieusement p lanté , et, ce

pendan t , d 'après la s ta t is t ique, la surface totale au ra i t 

augmen té .S i l'on voula i t tiçer u n e conclusion des chiffres 

donnés , il f audra i t admet t r e , ce qui est fort acceptable , que 
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des oublis inévitables, dans les relevés anciens , ont été 

réparés d a n s les recensements plus récents , m a i s le mieux 

est peut-ôlre de se ten i r s u r l a réserve, et de se contenter 

de r é s u m e r les indicat ions officielles, en la issant à chacun 

le soin de l ' in terpré ta t ion à leur d o n n e r . 

Les dépar tements qui possèdent la plus g r a n d e surface 

p lan tée en oliviers sont , pa r o rd re d ' impor tance , ceux du 

V a r et des Bouches -du -Rhône , qui en ont p lus de 2 0 . 0 0 0 

hectares ; ceux des Alpes-Mari t i i ies , de la Corse et du 

Gard , qui en ont de 1 0 . 0 0 0 à 2 0 . 0 0 0 ; ceux de Vaucluse et 

de l 'Hérau l t , qui en ont de 7 . 000 à 8.000 ; ceux des Basses-

Alpes, de la Drôme et des Pvrénées-Orienta les , qui en ont 

p lus de 2 . 0 0 0 ; et enfin ceux de l 'Aube et de l 'Ardèche,qui 

en ont , l ' avant dern ie r , 7 6 7 hec tares , et le dernier 4 J 8 
bec ta res seulement . Depuis i 8 4 o les surfaces en produc

tion a u r a i e n t cons idérablement a u g m e n t é dans les Alpes-

Mar i t imes , dans la Corse et dans le G a r d ; elles au ra i en t 

d iminué dans le Var et dans l 'Hérau l t . 

D 'après la s ta t is t ique, J'olivier a donné en 1 8 8 2 , 2 . 1 4 6 
mille hectoli tres d 'olives, dont i . o 4 i mi l le ont été conver

tis en hu i le . L 'hectoli t re de fruits donne 1 2 l i t res d 'hu i le . 

L a product ion de la France en hui le d'olives a donc été 

de 1 2 8 mille hectolitres en 1 8 8 2 , r ep résen tan t u n e valeur 

totale de 1 6 . 536 mille francs , et de i 4 3 mil le hectolitres 

en i8 ( ja , avec une valeur totale de i 8 . 4 o 5 mil le f rancs. 

Quan t aux pr ix , de i 5 5 fr. en 1 8 6 2 , ils sont descendus à 

1 2 g fr. en 1 8 8 2 , et 1 2 8 fr. en i3gf> . Le mill ion d 'hecto

l i tres de fruits, consommés en na tu re après confiserie, 

vau t i 4 . 5 5 6 mille francs, compté à i 4 fr. 5 5 l 'hectoli tre. 

C o m m e résidus enfin, la fabricat ion de l 'hui le laisse 2 4 0 
;ï 200 mil le q u i n t a u x de tou r t eaux , évalués 3 . 1 0 0 mil le 

f rancs. 

Lu comptan t 1 8 mil l ions et demi de francs pour l 'huile , 

3 mil l ions de francs pour les tour teaux, et 1 4 mi l l ions et 
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demi de francs pour le fruit, nos p lanta t ions d'oliviers 

procurera ien t à l ' agr icu l tu re méridionale des recettes dont 

la valeur totale ressor t i ra i t à 36 mil l ions de francs, soit 

270 fr. pa r hec ta re , ce serai t p lus que ne donne le blé à 

surface égale . 

A v e n i r d e l a c u l t u r e . — L'olivier n 'est pas en faveur 

dans le Midi ; ses p rodu i t s se font t rop long temps a t tendre 

pour encourager a u x p l a n t a t i o n s ; ou préfère consacrer 

les ressources dont on dispose à la cul ture plus r é m u n é 

rat r ice de la v igne . Cependan t , si généra lement la cul

tu re de l 'olivier est peu product ive , elle peut r appor te r 

encore, dans les s i tuat ions les plus favorisées, 000, 600, 

800 fr. et j u s q u ' à 1,000 fr. pa r hectare . « Cequi le prouve 

s u r a b o n d a m m e n t , écrivaient , en 1887, MM. L. Dogrul ly 

et F . Viala, dans un mémoi re qui est resté inédit , c'est 

que le prix des terres complaiitées d'oliviers a t te in t fré

q u e m m e n t 5.000 et 6.000 fr. l 'hectare dans cer taines 

communes de l 'Héraul t , et dépasse 10.000 f r . dans 'es 

contrées r enommées de la P rovence . » Le fait est exact, 

mais à côté des oliveltes, qui valent 5.000, 6.000 et môme 

10.000 fr. l 'hectare , on pour ra i t en citer beaucoup d 'au

tres, dans des mi l i eux connus pour la qual i té de l eu r s 

hui les , mais à faibles r endemen t s , dont le p r i x de vente 

n ' a pas dépassé , d a n s ces dernières années , 5oo à 600 fr. 

L'olivier a contre lui la faiblesse de sa product ion ; il a 

aussi contre lui la concur rence des hui les de g ra ines qui 

se parent de son nom p o u r se présenter a u x consomma

t e u r s . S'il faut eu croire les intéressés , la f raude a pr is 

des propror t ions énormes , et il serai t temps q u ' u n e l ég i s 

lation spéciale, imitée de celle qui régit la vente des engra i s , 

des vins, des beur res et de la m a r g a r i n e , v ienne, à défaut 

de mesures plus généra les , met t re un t e rme à des a b u s 

qu i a u g m e n t e n t d ' année eu année . 
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La product ion de l 'huile d'olives en Algér ie est, d ' après 

la statisti que, de i g 4 mille q u i n t a u x , r ep résen tan t une v a 

leur totale de près de 20 mil l ions de francs , sensiblement 

supér ieure à la valeur de la récolte totale de la F rance . La 

Tunis ie est p lus r iche encore en oliviers. On y compte 

plus de 10 mil l ions de pieds et de vastes p lanta t ions se 

poursuivent , ac tuel lement encore, dans la région de Sfax 

en par t icul ier . Le r endemen t actuel est évalué à 270 mil le 

hectolitres d 'hui le en moyenne il n ' a été cependant que de 

(jo.ooo hectolitres seulement p o u r l a c a m p a g n e i8gg- igo( j . 
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QUATRIÈME PARTIE 

LE BÉTAIL, SES PRODUITS 

C H A P I T R E P R E M I E R 

L e s a n i m a u x de ferme. — L ' e s p è c e c h e v a l i n e . 

Le b é t a i l , son rôle en agriculture. — Le bétail 

joue u n doub le rôle en agr i cu l tu re . C 'es t à la fois un 

agent de t rans format ions intér ieures et une source de pro

duct ions destinées a u m a r c h é . Le fourrage et la paille 

que consomment les a n i m a u x de ferme donnen t , d 'un 

côté, des engra i s qui servent à l 'entret ien de la fertilité 

des domaines ainsi que la force motr ice utilisée a u x t ra

vaux agricoles, e t , d ' un au t r e , des denrées de vente , comme 

de la viande, de la la ine, du lai t , etc. 

De ces deux rôles, le p remier a p e n d a n t l o n g t e m p s été 

considéré c o m m e l e .p lus impor t an t . L ' en t r e t i en des a n i 

m a u x para issa i t se justifier, su r tou t par les nécessités du 

service des t ranspor t s de la cul ture et par les exigences de 

la fabricat ion d u fumier . Le bétail était essent iel lement , 

pour beaucoup d ' ag ronomes , u n e mach ine à engra i s . Son 

impor tance n 'é ta i t pas moindre pour cela. D u n o m b r e de 

tètes de bétai l en t re tenues sur u n e exploitat ion, on con-
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c l u a i l , en effet, à la masse d 'é léments ferti l isants -disponi

b les et, par voie de conséquence, à la richesse de la cu l tu re . 

L ' a u g m e n t a t i o n de la product ion du fumier passa i t p o u r 

u n des mei l leurs s ignes du p rog rès agr icole . 

Su ivan t les idées a lors géné ra l emen t admises , l ' idéal en 

c u l t u r e sembla i t être d 'a r r iver à nou r r i r , et à bien n o u r r i r , 

p e n d a n t toute l 'année, u n e tête do gros bétai l par hectare 

ou, pour préc i se r , 4.00 à ôoo k i l og rammes d ' a n i m a u x v i 

van t s . Dans de parei l les condi t ions on disposait de q u a n 

tités de fumier r eprésen tan t , à r a i s o n de2oà 20 foisle poids 

du bétai l qu i concour t à sa product ion , 8 .000, 10.000 et 

même i 2 . 5 o o k i l o g r a m m e s pa r hectare et pa r a n . Or, si on 

réfléchit que les fumures ne sont guère appl iquées qu ' en 

tête d 'assolement , tous les trois ans dans les pays de cu l 

tu re t r iennale , qu 'on ne fume n i les luzernes et s a i n f o i n s 

cultivés hors rota t ion, ni la récolte qui suit l eu r défriche

ment , o n voit que ces quant i tés de fumier permet ten t d ' ap

pl iquer des fumures réel lement élevées de 4o.ooo à 5o.ooo 

k i l o g r a m m e s par hec ta re , au début de chaque ro ta t ion . 

On ne peut g u è r e d e m a n d e r m i e u x , ma i s il faut r e m a r 

quer q u ' u n pareil résul ta t n 'est pas facile à obteni r . La 

n o u r r i t u r e d 'une tête de bétail exige, en foin ou e n subs 

tances a l imenta i res équivalentes , su ivant l ' intensité du 

r ég ime , un poids sensiblement égal à dix, onze, ou douze 

fois son propre poids . U n a n i m a l de 4oo k i l o g r a m m e s 

consomme, dans son année , 4 -°°o à 4-8oo k i l o g r . de 

four rage sec. Il faut, pour son entre t ien, u n e provision 

qui égale parfois ce q u ' o n peut obteni r d ' un hectare de 

t e r r a in . S a n s doute, il y a des pra i r ies nature l les o u ar t i 

ficielles qui suffisent aux exigences de deux têtes de g ros 

bétail par hectare ; il e n est b e a u c o u p qui ne peuvent en 

n o u r r i r q u ' u n e ; les médiocres n e pe rmet t en t pas de faire 

a u t a n t . Ains i , pour assure r l 'entret ien de Look 5oo ki log. 

de bétail pa r hectare , si on n e devait compter que su r les 
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ressources de la p r o p r i é t é , il faudrai t disposer d ' une 

moitié du te r ra in en cul tures four ragères à très g r a n d s 

rendements , de la totali té avec des cul tures o rd ina i r e s ; 

aucune combina i son ne permet t ra i t d 'y pourvoi r avec les 

cultures médiocres . E t , de fait, il n 'y a guère de ferme où 

la densité du bétail a t te igne ce chiffre sans que l ' impor ta-

tion'de subs tancesà l imenta i res d 'or igine é t r a n g è r e / c o m m e 

des tour teaux , des pulpes , des déchets , e tc . , n 'a i t acquis u n 

certain développement . 

La product ion du fumier d i m i n u e avec la r éduc t ion 

du poids du bétai l , elle d iminue m ê m e p lus r a p i d e m e n t 

que ce poids. C'est que , géné ra l emen t , dans les mi l ieux où 

la densité de la populat ion an imale descend à des p r o p o r 

tions assez faibles, les sujets en t re tenus dans les fermes 

sont nourr i s en par t ie seulement à Pétable et avec beaucoup 

plus de p a r c i m o n i e ; ils donnen t , en conséquence, beau 

coup moins d ' engra i s . A u x coefficients 20 à 2 5 , q u e nous 

avons p récédemment employés , se subs t i tuent alors les 

coefficients 1 8 , t 5 , 3 2 ou même 1 0 , dans le calcul du r e n 

dement en engra i s . Ces simples indicat ions mont ren t com

bien g rande se t rouvela pénur ie du fermier dans un g r a n d 

nombre de contrées. Son insuffisance s'y expl ique par le 

défaut de bétail et la médiocri té de son r a t ionnemen t . 

Les anciens ag ronomes r e c o m m a n d a i e n t donc l ' aug

mentat ion du bétai l , et ils avaient cer ta inement r a i s o n . 

Mais, depuis la deuxième moit ié de ce siècle, les circons

tances ont b ien changé . L ' ag r i cu l tu re qui ne pouvai t 

guère autrefois compter que sur le fumier de ferme p o u r 

entretenir la fertilité de son sol , est a u j o u r d ' h u i d a n s de 

toutes aut res condi t ions. De nouvelles sources d ' engra i s , 

à peu près inépuisables , ont été mises à sa disposi t ion, et 

elle peut y puiser l a r g e m e n t . Il n 'y a plus m a i n t e n a n t , 

pour elle, de l imite à l 'emploi des ma t i è res ferti l isantes . 
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La c u l t u r e a v e c et s a u s b é t a i l . •— Le bétai l ne s ' im

pose donc plus comme daus le passé . On peut suppléer à 

la product ion d u fumier su r place par l 'emploi des engra i s 

du commerce . Ce n 'es t donc p lus que la supér ior i té des 

opérat ions an ima les su r les opérat ions végétales, ou celle 

des opérat ions végétales s u r les opérat ions an imales , qu i 

justifie la préférence que l 'on doit accorder a u x unes ou a u x 

a u t r e s . L ' ag r i cu l tu re a cons idérab lement g a g n é en l iberté 

d 'ac t ion; elle est affranchie de la nécessite de p rodu i re son 

fumier . 

L 'exploi tat ion du sol sans bétai l n ' a r ien d ' impossible , 

on en t rouverai t d 'a i l leurs des exemples . Sans par ler de 

la sylvicul ture , qui ne fait aucune place a u x a n i m a u x , la 

v i t icul ture ne leur en accorde q u ' u n e t rès accessoire. Il y 

a m ê m e des fermes o rd ina i res , d a n s nos rég ions à céréa

les et à bet teraves , où les a n i m a u x de t ra i t sont loués et 

non nourr i s sur place. Et si l 'on objectait que la fertilité 

du sol est menacée en l 'absence de l ' in tervent ion des 

mat ières o rgan iques , dont l ' influence, sans être complète

m e n t expl iquée, n 'est pas contestée, il serai t facile de ré 

pondre que les engra i s ver ts peuvent les appor te r a u ter

r a i n . La s idérat iou, r ecommandée par ^ e o r g e s Ville vers 

18g i ou 1892, préviendra i t , d 'a i l leurs , tout dange r sous ce 

r appor t . 

Mais, de ce que l 'on peut cult iver le sol sans bétail , il 

ne s'en sui t nu l l emen t qu' i l y ait o rd ina i rement intérêt à 

le faire. Ce n 'est que sous l ' influence de fausses idées, en

t re tenues par de malencont reuses discussions de chiffres, 

qu 'on a pu le croire . La doct r ine du bétai l mal néces

saire se comprenai t à u n e époque où l 'on ne voyait dans 

le bétail q u ' u n r o u a g e indispensable des o rgan i sa t ions 

agricoles . Ce pouvai t être a lors une pure charge comme 

les impôts , les salaires , les frais de toutes sor tes ; il ne sau

rai t en être de m ê m e m a i n t e n a n t . 
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Dans beaucoup do comptabi l i tés , il est vrai , les opéra

tions animales sont ressorties et ressor tent encore en per te , 

mais leur solde en déficit est p lus que discutable . Leur 

balance ressort de la man iè re dont ont été établis leur dé

bit et leur crédit . Que parfois elles soient onéreuses , ce 

n'est pas d o u t e u x ; on ne saura i t toutefois s ' appuyer s u r 

des faits isolés pour fo rmuler u n e conclusion géné ra l e . 

En fait, d 'a i l leurs , la quest ion est mo ins de savoir , dans 

chaque circonstance, si les comptes des a n i m a u x sont en 

bénéfice ou en déficit que de savoir si la réduct ion ou la 

suppression des opéra t ions auxquel les ils servent de base 

se t radui ra i t pa r une augmen ta t ion ou une d iminut ion dos 

bénéfices totaux d 'une exploi ta t ion. 

L 'entret ien du bétail s ' impose p a r l a nécessité de l 'al ter

nance . Dans la p l u p a r t de nos assolements , les cu l tures 

fourragères pe rmet t en t seules d 'occuper le sol ent re deux 

récoltes de cul tures céréales ou indust r ie l les . Sans elles, il 

faudrai t revenir en part ie à la jachère dont on ne re t i re

rait r ien, ou a u x plantes à enfouir en ver t , dont tout l 'a

van tage se t r adu i r a i t par une économie d ' engra i s , écono

mie s implement relat ive pu isque leur consommat ion don

nerait, aussi du fumier . Le bétail n 'est pas seu lement 

r émuné ra t eu r quand il paie les fourrages a u taux que r e 

présenterai t u n e masse équivalente de foin sec sur le m a r 

ché, ou même au pré tendu pr ix de revient q u a n d on assi

gne aux soles fourragères u n e par t de loyer et, de frais 

géné raux proport ionnelle à leur é tendue ; il l 'est dès que 

la valeur do ses produi t s dépasse le m o n t a n t des dépenses 

supplémenta i res qu ' i l en t ra îne . 

Dans les circonstances ordinai res , le bétai l est une con

séquence de l 'o rganisa t ion cu l tura lc . En d ' au t re s t e r m e s , 

ce n'est pas sur les opérat ions an imales que se règ lent les 

cul tures , c'est sur les cul tures que se règlent les opéra t ions 

an imales . On ne fait pas des trèfles, des vesces, du maïs -
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four rage ,des r ac ines ,pour élever ou engra i sse r des bœufs ; 

on élève ou on engra isse des bœufs parce qu 'on peut .ob

tenir facilement d u trèfle, des vesces, du ma ï s - fou r r age 

ou des rac ines , ou encore se p rocurer des pulpes , des d rè -

ches, e tc . , à des condit ions avan tageuses . Il n 'y a d 'excep

tion que d a n s les cas où. les p rodu i t s a n i m a u x sont par t i 

cul ièrement recherchés , soit en ra ison de cer ta ins dé

bouchés , soit en ra i son des qual i tés exceptionnelles des 

produi t s que sai t obtenir le cu l t iva teur . A p lus forte ra i 

son ne crée-t-on pas des p â t u r a g e s pour en t re teni r des 

t r oupeaux , mais entre t ient-on des t r oupeaux parce qu 'on a 

des p â t u r a g e s . Cela ne veut pas d i re q u ' u n e fois les ent re

prises de bétail dé te rminées la cul ture ne doit pas se prê

ter d a n s u n e certaine mesu re à leurs ex igences ; ses m o 

difications, toutefois, ne dépassent j a m a i s d'assez étroites 

l imi tes . 

Il en serait a u t r e m e n t si la demande de produi ts an i 

m a u x était assez forte pour dé t e rmine r une a u g m e n t a t i o n 

notable d a n s les p r ix . De produi ts secondaires , les p rodu i t s 

a n i m a u x deviendraient alors des produi ts essentiels a u x 

quels seraient subordonnées les cu l tu re s . On en voit des 

exemples dans les envi rons des villes où le lait est si 

recherché qu' i l devient le r égu la t eu r de cer taines exploita

t ions, mais les applicat ions semblables sont assez r a re s . 

Cela est si vrai que , presque par tout ou on peut obtenir 

des four rages secs en g r a n d e quan t i t é , dans les vallées à 

vastes pra i r ies [naturelles ou dans les pays à luzerne et à 

sainfoin, on préfère vendre les récoltes que de les ut i l iser 

sur p lace ; on ne conserve que les provisions s t r ic tement 

nécessaires pour l ' h ive rnage . 

Dans de sages p ropor t ions , le bétail amél iore forcément 

les condit ions d 'exploi ta t ion. On peut s'en passer à la 

r i g u e u r , il y a r a remen t intérêt à le faire. Si d 'a i l leurs il 

n 'a p lus son impor tance anc ienne comme produc teur d 'en-
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gra i s , il en a conservé une très g r a n d e encore à ce point 

de vue par t icu l ie r . Malg ré tout , l 'accroissement des chep

tels révèle o rd ina i r emen t encore des p rogrès c u l t u r a u x ; 

c'est le t i tre que con t inuen t à faire valoir avec raison 

beaucoup de cul t ivateurs à l ' appui du leurs méri tes q u a n d 

ils ont à les é tabl i r . On comprend mieux d 'ai l leurs le bétai l 

sans cul tures , comm e dans les contrés à he rbages , que 

les cul tures sans béta i l . 

P o p u l a t i o n a n i m a l e . — Notre populat ion an ima le a 

varié, en F rance , depuis 1840, mais ses modificat ions, si 

on ne tient compte que du n o m b r e de tètes, sont moins 

g randes qu 'on ne semble disposé à le croire . Seule , l 'es

pèce bovine révèle une a u g m e n t a t i o n notable d a n s le 

nombre des existences. L'effectif de l 'espèce cheval ine a 

peine à se ma in t en i r ; celui de l 'espèce mulass iè re n ' a 

cessé d'aller en d i m i n u a n t ; l 'espèce asine qui n ' a , il est 

vra i , qu ' un intérêt secondaire , a vu fléchir aussi sa 

popula t ion. Dans l'espèce ovine, ce n 'est p lus du fléchis

sement qu 'on constate , ma i s une vér i table dépécorat ion, 

pour se servir d 'un t e rme in t rodui t dans notre l a n g a g e 

par la réduct ion considérable de l ' impor tance des t rou

peaux . L'espèce porc ine semble bien accroî t re son impor 

tance, et son élevage prend v ra i semblab lement de l 'exten

sion, mais d 'une année à l ' au t re , la quant i té des a n i m a u x 

exis tants peut var ier dans de g r a n d e s l imi tes . 

La va leu r de ce bétai l était estimé en 18g?. pa r l 'Admi 

nis t ra t ion à 5 mi l l i a rds 1 7 3 mil l ions de francs, non com

pris les a n i m a u x de basse-cour , estimés 106 mil l ions de 

francs, n i ceux de l 'espèce capr ine évalués 28 mil l ions . 

E s p è c e c h e v a l i n e : n o m b r e e t d i s t r i b u t i o n des 
e x i s t e n c e s . — Depuis 1840, le nombre des chevaux qui 
existent en t re les m a i n s des cul t ivateurs se ma in t i en t au» 
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tour do 2.800.000 t ê t e s ; celui des mules et mule t s est 

descendu de mille à 2 1 7 mille têtes, et celui des ânes , 

d e 4 ' 3 mille à 3G8 mil le tê tes . Mais il y a , dans ces 

effectifs, des a n i m a u x de différentes sortes, et leur d i s 

t inct ion s ' impose dans l 'appréciat ion de leur popula t ion . 

La s tat is t ique, de p lus en p lus complète à m e s u r e qu 'on 

se rapproche de l 'époque actuelle, donne , h ce sujet, des 

indicat ions in té ressan tes . 

Su r nos 2.800.000 têtes d ' a n i m a u x d e l'espèce cheval ine , 

on compte actuel lement 2.3oo mille têtes de bêtes adul tes 

et Ó00.000 j eunes . Les a n i m a u x adul tes comprennen t près 

de g.000 étalons consacrés à la reproduct ion , 277.000 che

vaux entiers de t ravai l , 766.000 chevaux hongres , et 

1.220.000 j u m e n t s . Le chiffre des naissances annuel les 

est de 170.000 envi ron. 

D a n s l'espèce mulass iè re on t rouve 170.000 a n i m a u x 

adul tes pour 47.000 jeunes ,avec 17.000 naissances par a n . 

La stat is t ique agricole ne donne le relevé des existences 

an imales que p o u r les a n i m a u x de ferme. Si d o n c elle 

compte 2.800.000 chevaux et 21 7.000 mule ts , ces nombres 

n e comprennen t q u ' u n e pa r t i e des chevaux et des mule t s 

que possède la F r a n c e ; les chevaux et les mule t s de l ' a r 

mée, ceux du commerce , ceux qu i const i tuent les a t te lages 

des par t icul iers ne f igurent pas dans ce total . 11 y a, sous 

ce rappor t , u n e lacune regre t tab le , même au point de v u e 
de l ' agr icu l ture , d a n s les document s que nous possédons, 

d ' au tan t p lus regre t tab le que les recensements du min i s 

tère de la gue r r e permet t ra ien t de la combler facilement. 

Nos éleveurs o n t év idemment profit à savoir quel est le 

n o m b r e de chevaux qu 'ex igen t les services do l ' a rmée et 

de l ' industr ie , quels sont les r ég ions qui leur offrent le 

plus de débouchés , etc. Ils n 'out à ce sujet, sauf des r e n 

se ignements superficiels s u r le cheval de gue r r e , d ' au t res 

indicat ions que celles qui résul tent du mouvement c o i n -
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mereia l . Dos compléments précis , on même s imp lemen t 

approximat i f s , y ajouteraient de précieuses ind ica t ions . 

L 'agr icu l ture française entret ient , avons-nous dit, en 

a n i m a u x de tout âge , 2.800 mil le chevaux , 2 1 7 mille m u 

lets, 1 . 3 6 8 mille ânes . C'est, pour cent, hectares , 5 chevaux 

5 4 ; u n peu moins d 'un demi-mule t , exactement , o,4o ; un 

peu p lus d 'un demi-âne ,so i t 0,60; ma i s la d is t r ibut ion des 

existences cheval ine, mulass iè re et as ine n'est pas éga l e 

ent re toutes les rég ions . 

Dans tout le sud-ouest , le cheval n 'est employé qu 'ex

ceptionnellement, a u x t r avaux de la c u l t u r e ; d a n s l e n o r d , 

a u cont ra i re , c'est le cheval qu i est le pr inc ipa l an ima l de 

t ra i t des fermes . Dans le centre , on emploie à la fois les 

chevaux et les bœufs . De là, de g r a n d e s inégal i tés dans la 

densité relat ive de la populat ion cheval ine. 

La région qu i compte le p lus de chevaux en F r a n c e 

comprend toute la par t ie de notre terr i toire qui s 'étend 

au nord d 'une l igne droite pa r t an t de l ' embouchure de l a 

Loire pour al ler a u sud du dépar tement de Meurthe-et-

Moselle. C'est d a n s cette région que se t rouvent nos g r a n d s 

centres d 'élevage, d'où sortent les a n i m a u x j u s t emen t 

réputés du Pe rche , de la Normand ie et de la Bre t agne ; 

c'est dans cette région que l ' agr icu l ture emploie le p lus 

g r a n d n o m b r e de chevaux de t rai t et les mei l leurs . 

La densi té des a n i m a u x de l'espèce cheval ine reste forte 

encore dans u n e zone i m m é d i a t e m e n t inférieure à la pré

cédente à peu près de môme l a rgeu r , et dél imitée a u 

sud pa r une l igne droi te a l lant de l ' embouchure de la 

Gironde au terr i toire de Belfort. Quelques dépar tements 

môme, dans cette zone, en t re t iennent propor t ionnel lement 

presque a u t a n t de chevaux que les dépar tements de la 

région du n o r d ; ce sont, l ' I nd re -e t -Lo i re , le Maine-et-

Loire , les Deux-Sèvres et la Vienne. L 'é levage de la race 

chevaline mulass ière et du mule t est t rès impor t an t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans les dépar tements de la Vendée et des Deux-Sèvres . 

Le c e n t r e , le sud-ouest , la rég ion m o n t a g n e u s e de 

l'est sont par t icu l iè rement pauvres en chevaux. On en 

trouve en plus g r a n d nombre sur toute la frontière pyré

néenne et sur les bords de la Médi ter ranée . Le cheval 

léger est produi t en assez g r a n d e quant i té dans cer tains 

dépa r t emen t s du sud-oues t ; on emploie le cheval et le 

mule t aux t r avaux de la cu l ture d a n s les r iches vignobles 

du l i t toral médi te r ranéen . 

Depuis 1882, le cheval a perdu u n peu de te r ra in dans 

les pays de cul ture industr ie l le où le boeuf utilise mieux les 

déchets de sucre r i e ; il en a g a g n é d a n s laNièvre e t d a n s l e 

Cher, où se sont développés de nouveaux centres d 'élevage 

d ' a n i m a u x de t r a i t . 

P r o d u i t s de l ' e s p è c e c h e v a l i n e . — Comme bétai l de 

v e n t e , les a n i m a u x des espèces cheval ine, mulass iè re et 

asine, ne fournissent guè re d 'aut res produi ts que ceux qui 

résul tent de la vente des sujets adul tes aux n o n - a g r i c u l 

teurs . Les chevaux de cul ture const i tuent bien un produi t 

réel pour les éleveurs qui les obt iennent , mais ils n 'en 

const i tuent pas un pour l ' ag r icu l tu re , considérée dans son 

ensemble . On ne saura i t , en outre compter p o u r u n chif

fre sér ieux dans les recettes que donnen t l eur entre t ien, 

ni les a n i m a u x de réforme livrés à la boucher ie , qui pro

viennent , du reste, du commerce p lus que de l ' ag r i cu l 

tu re , ni les pr ix de pension pour les chevaux mis au vert 

chez les cul t ivateurs , ni la va leur des charrois exécutés 

pour l ' indus t r ie , ni quelques au t r e s sources de r evenus ; ce 

ne sont que des product ions tout à fait secondaires , qu ' i l 

suffit de men t ionne r pour mémoi re . En d 'au t res t e rmes , 

les espèces cheval ine, mulassière et as ine donnent l ieu, 

d 'une par t , à des t ransac t ions en t re cul t iva teurs , avec 

recettes pour les u n s et dépenses équivalentes p o u r les 
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autres , sans ajouter à la masse des va leurs à r épa r t i r en t re 

eux, et, d 'au t re par t , à des t ransact ions avec des é t r an 

gers qui la issent ent re les ma ins des cul t iva teurs des s o m 

mes plus ou mo ins élevées. 

Les diverses phases de la product ion du cheval ou du 

mulet s 'accomplissent quelquefois dans une m ê m e exploi

tat ion. Ce ne sont là que des exceptions qu 'on observe 

sur tout dans les pays où l 'élevage, peu impor tan t , ne se 

prête pas faci lement aux appl icat ions de la division du 

t ravai l . Celui qui fait na î t r e , élève, dans ce cas, ses pou

lains , et ne se défait de ses a n i m a u x que lorsqu ' i l s sont 

arrivés à l ' âge adul te , au m a x i m u m de leur va leur . Le 

prix de leur vente reste alors en entier au p roduc teur . 

Mais si, d a n s quelques circonstances, la product ion du 

cheval est une opérat ion un ique , c'est le plus souvent le 

résul ta t d 'opéra t ions isolées, fractionnées, p lus ou moins 

indépendantes , en apparence au moins , les unes des 

autres . La ra ison en est dans les exigences variées des 

a n i m a u x a u x différentes périodes de leur existence. 

Cer ta ins mi l ieux conviennent p lus spécialement , tant pa r 

la na tu re des ressources fourragères que pa r l 'ensemble 

de l 'organisat ion cul tura le , à l ' en t re t ien des p o u l a i n s ; 

d 'autres se prê tent mieux à leur élevage. La spécialisation 

des taches se t r adu i t , dans ces condi t ions , p a r u n accrois

sement de la product ion totale. 

Aussi y a-t-il lieu de d i s t inguer , dans la product ion du 

cheval, l 'entretien desé ta lons , la product ion des poula ins , 

le p remie r élevage du sevrage à d ix-hui t mois ou deux 

a n s , et enfin le deuxième élevage de d ix -hu i t mois à deux 

ans jusqu ' à l ' âge a d u l t e . 

I n d u s t r i e é t a l o n n i è r e . — L'entre t ien des étalons se 
règle nécessa i rement d 'après l ' impor tance des j u m e n t s 
poul inières qui existent dans chaque p a y s ; il n 'est pas 
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nécessaire, toutefois, q u ' u n étalon vive dans la contrée 

même où ses services sont d e m a n d é s , il suffit qu ' i l s'y 

t rouve au m o m e n t de la monte qui dure généra lement de 

février à ju in ; r ien n 'empêche ensuite de le r é u n i r aux 

a n i m a u x qui forment une m ê m e stat ion. La division de 

l 'élevage ne s'oppose donc pas à une cer taine concentra

tion dans les écuries d 'étalons, ma i s il faut reconnaî t re 

qu'el le ne la favorise pas . 

L ' i ndus t r i e é ta lonnière est, en France , dans une sujé

tion étroite de la concurrence de l 'Eta t . S u r 8.000 à 

8.000 étalons, qui sont nécessaires à la monte , l ' adminis

t rat ion des ha ra s , dont l'effectif avait été porté à 2 000 

têtes par la loi du 2g ma i 1874 , en possède 3.000 depuis 

la loi du 2G janv ie r 1 8 9 2 ; et en possédera bientôt 3.5oo en 

vertu d 'une loi complémenta i re dont le vote semble cer

t a in . C'est plus du tiers du n o m b r e total , et comme l 'Etat 

n 'es t pas obl igé d 'équi l ib rer ses recettes et ses dépenses, 

c o m m e son bu t est précisément de t ravai l ler à l 'amél iora

tion de nos races cheval ines en me t t an t a u x mei l leures 

condi t ions à la disposit ion des propr ié ta i res des reproduc

t eu r s de choix, il n ' a pas à chercher à réal iser de béné

fice; son devoir l 'oblige m ê m e parfois à consent ir à des 

per tes . Son in tervent ion peut donc se p rodu i re dans les 

condit ions telles que l ' é ta lonnage privé ne puisse soutenir 

la lu t te . 

L ' admin i s t ra t ion des ha ras est très fortement organisée 

Si , selon M. IL de Loncey, on a p u lui reprocher , pendant 

l ong temps , de ne pas avoir des étalons de g r a n d ordre , 

cette cr i t ique ne peut p lu s lui être adressée . Elle a dans 

ses dépôts des p u r - s a n g a n g l a i s , tels que C l a m a r t q u i a été 

payé 100.000 fr., et Ragotscky qui lui a coûté 125.000 fr. 

Ses d e m i - s a n g d u type t rot teur et carrossier lui reviennent 

de g.000 à 20.000 fr. Elle n 'accepte que les mei l leurs an i 

m a u x de t rai t , 
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Les pr ix des saillies sont très var iab les , mais tou jours 

modérés . P o u r les p u r - s a n g , son m a x i m u m est, en p r i n 

cipe, de 100 f r . et, son m i n i m u m de 20 f r . ; il ne dépasse 

pas 5o fr. pour des demi - sang , avec u n e moyenne deCf r . , 

et il oscille de 5 à i 5 f r . pour les étalons de t ra i t . Dans 

quelques condi t ions môme ces t a u x ne sont pas a t te ints . 

Chaque saillie donne lieu à la dél ivrance d 'une carte de 

couleur b l a n c h e . 

Les étalons de l 'Etat , choisis avec soin, présentent des 

avantages incontestables aux agr i cu l t eu r s qui n 'on t d ' a u 
tre prétent ion que d ' a v o i r de bons p rodu i t s , ma i s ils ne 

répondent pas toujours a u x désirs des éleveurs qui veu

lent obtenir sû remen t des a n i m a u x de tête, d 'une o r i 

gine déterminée , et ils ne sont pas en nombre suffisant 

pour satisfaire aux exigences du pays . Auss i , à côté de l 'ad

ministrat ion des h a r a s , se main t ien t u n e indust r ie étalon-

mère privée d 'un réelle impor tance encore. 

Toutefois, cette indus t r ie privée ne fonctionne que sous 

le contrôle de l 'Eta t qui s'est réservé le droit de recom

mander , en les approuvant, cer ta ins étalons, d'en autori

ser et d'en accepter d ' au t res . 

L'approbation, d ' après l 'arrêté ministériel du iL, dé

cembre i8g4, qui a n n u l e les disposit ions an té r ieures , est 

« un brevet dés ignan t à l 'a t tent ion des éleveurs un étalon 

susceptible d 'amél iorer l 'espèce ». Elle ne peut être d o n 

née qu 'à des chevaux de qua t re ans , après épreuves déter

minées pa r u n ar rê té du ig j anv ie r i8g/r (exceptionnelle

ment cependant , à t rois a n s , aux chevaux de t ra i t d ' un 

méri te except ionnel ) . Elle est sans p r imes pour les étalons 

qui saill issent à un pr ix supér ieur à loof r . , mais elle com

porte, en ce qui concerne les au t res , des p r imes de 800 à 

2.000 fr. pour les étalons de pu r s ang ang la i s , de 5oo à 

1.200 fr. pour les étalons de pu r s a n g a rabe ou ang lo -a rabe , 

de 3oo à 5oo fr. pour les étalons de t ra i t , et enfin excep-

i9. 
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t ionnel lement du 200 à 4 o o fr. pour les chevaux de petite 

tai l le . Les étalons approuvés ne peuvent servir à la monte 

que dans le dépar tement désigné sur le t i tre d 'approba

tion, et la totalité de la p r ime n 'est due q u ' a u t a n t qu' i l est 

justifié d ' u n n o m b r e de 4 o saillies pour les p u r - s a n g et de 

5o pour les chevaux de t ra i t . 

L 'autor isa t ion est « un brevet délivré au cheval entier 

susceptible de r ep rodu i r e sans détér iorer l'espèce ». Elle 

ne donne droit à aucune p r i m e . 

E n f i n , depuis la loi du r 4 août 1 8 8 5 sur la survei l lance 

des étalons, « tout étalon qui n 'est ni approuvé ,n i autor isé 

par l ' admin is t ra t ion des ha r a s n e peut être employé à la 

monte des j u m e n t s appa r t enan t à d 'aut res qu ' à son p ro 

pr ié ta i re , sans être m u n i d ' u n certificat cons ta tan t qu ' i l 

n ' e s t a t te int ni de cornage ni de fluxion périodique » . P a r 

décision e n date du 5 j anv ie r 1 8 g 3 , les étalons de celle 

catégor ie sont désignés sous Je nom d ' « étalons accep

tés ». 

L'adminis t ra t ion des ha r a s doit entretenir , en pr inc ipe , 

3 .ooo é ta lons ; elle e n possédait , e n fait, e n 189g, 2 . g i 2 . 

L ' indus t r ie privée disposait , à la même époque, de 1.260 

étalons approuvés , de 20.I étalons au to r i sés ,e tde 3.go2 éta

lons acceptés, ce qui donnai t u n total généra l de 8.267 

têtes . 

Le n o m b r e des j u m e n t s saillies la m ê m e année a été de 

T64-000 pour les étalons n a t i o n a u x , de O2.000 pour les 

étalons approuvés ,e t de g.000 environ pour les étalons au

torisés. L ' impor tance des saillieseffectuées par les étalons 

acceptés n e peut être constatée r i g o u r e u s e m e n t ; o n l 'éva

lue à 60.000. 

Sauf les étalons de p u r s ang angla i s qu i , pour la plu

par t , appart iennent, à de g r a n d e s écuries, les étalons des 

par t icul iers sont répar t i s en t re de très n o m b r e u x propr ié 

ta i res . P e n d a n t la c a m p a g n e de monte de 189g, les i . a 5 o 
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étalons approuvés étaient entre les ma ins rie 7 1 2 person

nes, 453 n 'en possédaient q u ' u n ; i/(5 en possédaient deux , 

un seul en possédait 1 6 ; trois en possédaient 1 2 . Les éta

lons autorisés ou s implement acceptés sont plus isolés 

encore. 

Le pr ix de sa i l l ie ,dans les h a r a s privés de p u r sang-,peut 

aller j u s q u ' à 4-ooo et 5.000 îv.Xainlraillesn fa i t la monte 

en 189g, au ha r a s de Bourda is iè re ( Indre-e t -Loi re ) , à r a i 

son de 5.ooo francs , et StuarlAa g a g n a n t du Grand P r i x 

de Pa r i s , en i8g4, au h a r a s de Jovenval (Seine-et-Oise), à 

raison de 4-ooo francs. Ce sont toutefois là des p r ixexcep-

t ionnels , et, d a n s la p lupar t des h a r a s de pur - sang - , les 

saillies se pa ient de 5oo à 2.000 francs. 

Pour les chevaux de demi - sang et de t ra i t , les condit ions 

faites aux propr ié ta i res de j u m e n t s sont, beaucoup moins 

onéreuses ; les p r i x var ient généra lement de 5 à 4o f rancs . 

Compterai t -on 60, 70 et même 80sai l l ies ,en moyenne , que 

les recettes pa r tête n ' a t te indra ien t pas u n chiffre bien 

élevé. Elles sont suffisantes cependant pour les sujets com

m u n s , pu i sque 4-ooo étalons environ sont annue l l emen t 

mis en service sans que les propréta i res a ient à compter 

sur aucune p r ime pour couvrir l eu r s frais. La p l u p a r t 

sont confiés h des palefreniers qui les conduisent de ferme 

en ferme selon les demandes des propr ié ta i res . 

Dans le Poitou ou la Vendée,In saillie du baudet en vue 

de la product ion du mule t se paie généra lement au m ê m e 

prix que celle des chevaux ord ina i res , soit de i o à 20 francs. 

L'é l evage d a n s l e P e r c h e e t dans la N o r m a n d i e . — 
La product ion des poula ins se p ra t ique soit avec des j u 
ment s utilisées a u x t r avaux de là cu l tu re , soit avec des j u 
ments ent re tenues exclusivement pour la reproduc t ion .De 
ces deux modes , le p remier domine dans tous les pays de 
cu l ture qui n 'ex igent pas des a n i m a u x de t rai t des efforts 
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t rop considérables ; le second est spécial a u x régions à 

he rbages , comme la N o r m a n d i e et la Bre tagne , qui n 'ont 

ni labours , ni char ro is suff isants pour occuper leurs at te

lages . 

Les naissances ont lieu o rd ina i rement au p r i n t e m p s . 

J u s q u ' à six; mois lespoula ins vivent avec leur mère .Quand 

ar r ive l 'époque du sevrage , vers la Toussaint , ils passent 

généra lement de la contrée où ils ont été p rodui t s d a n s u n 

centre voisin d 'é levage, où ils sont en t re t enus en g r a n d e 

par t ie au pré j u s q u ' à l 'âge de d i x - h u i t mois . L 'herbe ne 

leur suffit p lus ensui te , il l eu r faut des four rages secs. 

Mais s'ils dev iennent p lus exigeants , ils commencent à 

pouvoir rendre que lques services à la cha r rue . Aussi , se 

déplacent-i ls de nouveau pour é m i g r e r , des pays à he rba

ges , dans les pays à cu l ture t r iennale où on peut les occu

per sans les fa t iguer , et l eur donner la luzerne et l 'avoine 

qui leur sont nécessaires p o u r l e u r p e r m e t t r e d ' a t t e i n d r o leur 

complet développement. 

Le centre le plus j u s t emen t réputé de product ion du 

cheval de cul ture et d ' indus t r ie est le Perche . C'est, selon 

M. Lemar i é , un des propr ié ta i res de la région qui en a i e 

mieux analysé l 'o rganisa t ion économique dans u n travail 

consacré à l ' industr ie cheval ine, un petit pays de v ing t -

cinq lieues de l o n g u e u r au plus sur une v ingta ine de lar

geur , comprenan t les a r rondissements de Nogent- le-Ko-

t rou , de Mor tagne , avec une par t ie de ceux de Chateau-

d u n , de Vendôme, de Samt -Ca la i s et de Mamers ; il forme 

le point cu lminan t du vaste plateau qui s 'étend entre la 

mer et les bass ins de la Loire et de la Seine. La contrée 

est inégale et mon tueuse , coupée en tous sens par de petites 

vallées, creusées dans les couches crétacées, ent re les co

teaux sableux que couronnen t les argi les à silex. Des 

sources nombreuses y p rennen t naissance qui s'en vont, 

parfois pa r des fissures souter ra ines , g ross i r la Sa r the , 
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l'rJuisnfi, l 'Eure , le Loir , etc . Le fond des vallées est tou

jours occupé par des prai r ies na ture l les , souvent très fer

tiles, quelquefois t rop h u m i d e s . A côté d'elles les prairies 

artificielles t i ennen t une place impor t an t e . Elles ajoutent 

aux ressources four ragères des fe rmes . 

Les poul inières t rava i l len t p resque cont inuel lement; 

quelques j ou r s de repos leur sont seu lement accordés au 

moment de la pa r tu r i t ion , ma i s on les entoure de ménage 

ments et on les nour r i t b ien . Le poulain ne reste avec sa 

mère q u ' a u x heu res des repas et pendan t la nui t , qu' i l 

passe souvent d e h o r s . C h a q u e ferme, d 'é tendue limitée, 

ne possède que quelques a n i m a u x . 

Sans qu' i l existe de dél imita t ion absolue, c'est surtout, 

aux deux ex t rémi tés du pays que se fait la product ion des 

poulains . Au centre , les cu l t iva teurs se consacrent presque 

exclusivement à l 'élevage des produi t s m â l e s . Les p o u 

lains achetés de divers côtés a r r iven t chez eux à l 'âge de 

six à hui t mois ; ils passent l 'hiver à l 'écurie et sont mis 

au p r in t emps au p â t u r a g e . A quinze, ou d ix -hu i t mois , le 

dressage commence . Employés aux t r avaux de la ferme, 

les poula ins labourent ou charr ien t à deux ou troisce qu ' un 

cheval adul te ferait seul . Nature l lement dociles et conduits 

toujours avec douceur , i ls arr ivent vite à fournir un t ra

vail r é m u n é r a t e u r . C'est là que, vers deux a n s , v iennent 

les chercher les fermiers beaucerons qui cont inuent leur 

élevage ju squ ' à l 'âge adul te , au m o m e n t où ils ont atteint 

leur m a x i m u m de valeur , pour les vendre à leur tour , soit, 

aux compagn ies d ' o m n i b u s , soit au commerce . Les jumen t s 

sont plus spécia lement élevées au pré dans la vallée de 

l 'Hu i sne . 

La Normand ie élève le demi - sang . Ses poula ins sont 

produi ts dans l 'Orne , et vendus à six mois , su r carte d 'o

r igine ou après examen , aux éleveurs de la plaine de Caen. 

Après leur sevrage , ils sont envoyés tout d 'abord dans la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vallée d 'Auge, où ils passent un a n . Quand vient l 'au

tomne de l 'année su ivante , à l 'entrée de l 'hiver , ils sont 

amenés dans la p l a ine . La mauva i se sa ison se passe à 

l ' écur ie ; au re tour du p r i n t e m p s , qui cor respond au dé

bu t de leur deuxième année , les chevaux sont mis au pi

quet dans les champs de trèfle inca rna t d 'abord , et de sain

foin ensu i t e . Au deuxième a u t o m n e , on commence à les 

at teler à la c h a r r u e en les faisant t ravai l ler avec des che

vaux habi tués au l abour . Avec la t rois ième année revient 

le rég ime du piquet , qui p rend fin que lque temps avant le 

moment, de la vente. 

L 'é levage donne des résul ta ts fort différents suivant les 

pr ix des a n i m a u x v e n d u s . D a n s les centres où dominen t 

les races par t icu l iè rement est imées, les a n i m a u x qui r ap

por ten t le plus à leurs propr ié ta i res sont ceux qui sont 

destinés à devenir é talons. Dès l 'âge de six mo i s , ils 

obt iennent une p l u s - v a l u e m a r q u é e su r les au t res . Quand 

un poula in ord ina i re , dans les espèces de trai t , vaut 3oo à 

4oo fr. à six mois, celui qui p romet 'de pouvoir servir de 

reproduc teur se paie le double ou même le t r ip le ; sem

blables différences existent p o u r les d e m i - s a n g . Ces prix 

des poula ins var ient , du reste , avec la va leu r des étalons, 

et cette va leur a subi de g r a n d e s oscil lat ions depuis 1880. 

Pendan t un certain temps la N o r m a n d i e et le Perche 

ont profilé d 'un ^débouché fort impor t an t vers les Eta t s 

Unis et le Canada . Les éleveurs de l 'Amér ique se dispu

taient leurs a n i m a u x qui a t te igna ien t des cours très éle

vés . C'est a lors que le Pe rche vendai t c o u r a m m e n t ses 

chevaux les plus forts, ceux qu 'on lui demanda i t de pré

férence, 5.ooo, 10,000 et i 5 . o o o f r . D e nombreuses affaires 

se t ra i ta ient à la Fer lé -Bernard et à Nogent - le -Rot rou ; 

ces deux petites villes avaient pr i s ,à l 'époque des affaires, 

une animat ion ext raord ina i re . Sous l ' influence d 'une de

m a n d e soutenue , les éleveurs s 'étaient décidés à faire des 
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bêtes mass ives , si bien que l 'ancien Percheron menaçai t de 

se t ransformer à son dé t r iment . Mais après quelques a n 

nées d 'un engouemen t mal d i r igé , les acheteurs amér ica ins 

sont revenus de leur en t r a înemen t et ont déserté le m a r 

ché. Leurs acha ts , qui avaient at teint encore un chiffre 

considérable en 1889, on^ complè tement cessé en 1890, 

Il n 'en a pas fallu davan tage pour r a m e n e r le pr ix des 

étalons aux cours an té r i eu rs de i .5oo à 2.000 fr, la tê te . 

Cette d iminut ion a été u n e perte pour les éleveurs, une 

crise passagère p o u r le pays. Elle a r a m e n é , en compen

sation à la product ion du cheval do fond, celle qui , tout 

en donnan t mo ins de bénéfices, en donne de plus du ra 

bles, et ma in t i en t la jus te r enommée d 'une de nos mei l 

leures races cheval ines . 

Dans la N o r m a n d i e , l 'ambit ion des éleveurs est de l ivrer 

des étalons à l ' adminis t ra t ion des h a r a s , ou, à son défaut , 

aux propr ié ta i res de ha r a s pr ivés . Ce n 'est qu ' ap rè s avoir 

échoué dans leurs projets qu ' i ls se décident À faire castrer 

leurs a n i m a u x mâles pour les vendre À la remonte d 'abord , 

si possible, À l ' indus t r ie , enfin, faute de mieux . 

La p r o d u c t i o n du c h e v a l de g u e r r e . — L 'a rmée 

est un des p r inc ipaux débouchés de l 'élevage. C h a q u e 

année il lui faut i 5 . o o o a n i m a u x en m o y e n n e . Devant la 

concurrence de l ' i ndus t r ie privée qui lui d ispute les mei l 

leurs sujets , l ' adminis t ra t ion de la gue r re a p r i s le par t i 

de la devancer en achetant des chevaux de trois ans et 

demi . C o m m e ils ne peuvent être mis en service qu 'à cinq 

ans , elle les confie, en a t tendant le moment de les uti l iser, 

à des dépôts de t ransi t ion, placés sous sa survei l lance d i 

recte. Ce système, qui oblige à des dépenses considérables , 

a soulevé de vives cri t iques. Paierai t -on beaucoup p lus cher 

des chevaux de cinq ans aux éleveurs que leur pr ix de r e 

vient serait sans doute moins élevé. Cela est v ra i , ma i s les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cul t ivateurs qui t rouvent à vendre leurs bons produi t s à 
trois ans et demi sont, u n a n i m e s à déclarer qu ' i ls préfèrent 

élever deux chevaux en six a n s q u ' u n seul en c inq . S'ils 

les conservaient p lus long temps , ils ne rés is teraient guère 

d 'a i l leurs à la séduction d 'une économie des frais de nour

r i tu re et du profit que pour ra i t leur donne r le t rava i l . 

Aussi la quest ion a-t-elle été résolue par la force des cho

ses ; l ' a rmée achète de jeunes chevaux parce qu'elle n 'en 

t rouvera i t que tn ' s difficilement de plus âgés et de moins 

b o n s . 

Malg ré tout , le cheval de gue r r e m a n q u e . L 'opinion 

généra le a t t r ibue sa pénur ie , dont se plaint l ' a rmée, à la 

faiblesse des prix offerts aux éleveurs . Il y a, dans cette 

appréciat ion, quelque chose d 'exact . Sans aucun douie, 

en effet, si on payait assez cher on s t imulera i t l 'é levage; il 

n 'y a pas de produi t qu 'on ne puisse obtenir en y me t t an t 

le pr ix . Toutefois, pour être efficace, u n e augmen ta t ion 

de valeur devrait p r o b a b l e m e n t être plus considérable 

qu 'on ne le croit géné ra l emen t . Dans tous les pays où la 

cu l tu re exige de forts a n i m a u x , on se livre de préférence 

à la product ion du cheval de trait pa rce qu 'el le se concilie 

plus faci lement avec les exigences des exploi tat ions r u r a 

les, ce n 'est pas un avan tage de que lques centaines de 

francs qui suffirait à modifier les opérat ions couran tes . 

L ' a rmée achète de g r a n d e s quant i tés de chevaux ; elle 

peut auss i , en cas de g u e r r e , acquér i r par voie de réqui 

sition les a n i m a u x don ld i spose l ' indus t r ie privée La cons

cript ion des chevaux à laquelle sont assujet t is , en verlu 

des art icles 36 et 53 de la loi du 3 ju i l le t 1877 , les che

vaux de p lus de qua t re ans et les mules et mule t s de plus 

de six a n s , a été organisée pour lui pe rme t t r e d 'être fixée 

en tout t emps sur les ressources disponibles. 

C o m m e r c e e x t é r i e u r . — L 'espèce cheval ine donne 
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lieu a u n courant d'affaires assez i m p o r t a n t a v e c r é t r a n g e r , 

tant à l ' importa t ion qu 'à l 'exportat ion. De i832 à 1882 , 

sauf pendant la période de 1872 à 1877 , la balance de 

notre commerce extér ieur s'est soldée par un excédent 

moyen annue l de que lquesmi l l i e r s de têtes à l ' impor ta t ion . 

Mais à par t i r de 1884 cette si tuat ion s'est modifiée, et nos 

exportations se sont progress ivement développées grâce à 

la faveur accordée a lors à nos chevaux de service, à nos 

étalons de d e m i - s a n g n o r m a n d s et a u x rep roduc teurs de 

nos belles races pe rche ronne et boulonnaise . E n 1884,nos 

exporta t ions prena ien t le dessus su r nos impor ta t ions 

qu'elles dépassaient de 3.000 tê tes ; quat re ans plus tard, 

en 1888, la différence à leur avan tage se t raduisai t pa r un 

chiffre de près de 26.000 têtes. D e p a y s impor ta teur il sem

blait que nous étions devenus pays expor ta teur . Les événe

ments devaient en décider a u t r e m e n t . Après avoir faibli , 

nos impor ta t ions se sont relevées pendan t que nos expor

tations ont s u i v i une marche inverse . L a p rédominance 

des expor ta t ions a d i m i n u é , g r adue l l emen t d ' abord , pour 

disparaî t re , à pa r t i r de i8g5 , devant la supér ior i té des 

impor t a t ions . 

Le revi rement qui s'est p rodui t d a n s le commerce exté

r ieur des chevaux est dû , en g r a n d e par t ie , aux impor

tations croissantes d 'Amér ique . J u s q u ' e n 1890, l 'Europe 

ne recevait pas d ' a n i m a u x de cette provenance , et nous 

emportions aux Eta ts -Unis , chaque année , 2.000 à 3.000 éta

lons ; mais , dans la sui te , l 'élevage dans ce pays s 'es teon-

s idérablement développé, et nous avons reçu les fils de ces 

excellents chevaux que nous avons vendus aux Amér ica ins . 

En 1892 l 'Amér ique a commencé à envoyer en Europe 

3.ooo chevaux ; en. i8g3 . son exportat ion s 'est élevée à 

0.000, puis à i3 .ooo en i8g5, à 25.000 en i8g6, à 4 ° - O 0 ° 

en 1897. La F rance en a reçu u n e par t impor tan te . 

S u r les p la in tes des éleveurs, portées à la t r ibune de la 
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C h a m b r e pa r M . de Sa in t -Quen t in , député du Calvados, 

les droi ts d 'entrée qui étaient, depuis le ta r i f de 1 8 8 1 , de 

3o fr. p a r tôte pour les chevaux, de 18 f r . p o u r les pou

la ins (20 fr . depuis 1892) , et. de 5 f r . p o u r les mules et 

mu le t s ont été por tés , par la loi du g avri l 1898, à 200 fr. 

au tar i f généra l et à i5o fr. au m i n i m u m , pour les che

vaux ent iers , hongres et j u m e n t s de ¡3 ans et au-dessus . 

Les chevaux au-dessous de 5 a n s paient , depuis la même 

époque, su ivan t les tar i fs , i5o ou 100 fr. ; les pou la ins , 

76 ou 5o fr. ; les mules et mule t s , enfin, 5o ou 3o fr. ; 

Nous avons été tantôt, impor ta t eu r s , tantôt expor ta 

teurs de chevaux , nos impor ta t ions de mu le t s n 'on t j a 

ma i s a t te int q u ' u n chiffre insignif iant à côté de nos ex

por ta t ions . Depuis quelques années cependant nos ventes 

à l ' é t ranger d iminuen t sensiblement d ' impor tance . Une des 

causes pr incipales de ce ra len t i s sement d'affaires semble 

être la eharge du change qui ajoute a u poids des droi ts 

d ' impor ta t ion en E s p a g n e , notre pr inc ipa l débouché . De 

10.000 à 20.000 têtes qu' i l était, de 1880 à i8go, l 'excédent 

de nos expor ta t ions sur nos impor ta t ions n 'est p lus 

m a i n t e n a n t que de 5.0oo à 6.000 tê tes . 

C H A P I T R E II 

L e s e s p è c e s bov ine , ov ine et porc ine . 

E s p è c e b o v i n e : n o m b r e e t m o u v e m e n t des e x i s 
t e n c e s . — Si , dans les études dos a n i m a u x de fe rme, on 

commence par l ' examen de l'espèce cheval ine, c'est s im

p lement par e sp r i t de t radi t ion. L 'espècebovine a, en réa

lité, beaucoup plus d ' impor tance pour l ' agr icu l ture fran-
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çaise, tant par le n o m b r e de têtes qu'elle comporte q u e pa r 
la valeur des produi t s dont elle est la source, et le rôle 
qu'elle joue d a n s l 'économie de nos exploitations ru ra l e s ; 
c'est elle qui const i tue le bétail agr ico le par excellence. 

L'effectif des a n i m a u x de l 'espèce bovine a passé , en 
F r a n c e . d e 1 1 . 7 G 1 mille têtes en 1840, à 1 2 . 8 1 1 mil le 
têtes en 1862, et à 12 .997 milles têtes en 7882, pour a t te in
dre 1,1.708 mille têtes en 1892. Il a ainsi a u g m e n t é d ' un 
million de têtes environ en v ing t -deux a n s , de 1840 à 1862 , 
puis il semble être resté à peu près s ta t ionnai re de 1802 à 
1882, pour r ep rendre un mouvement ascensionnel très 
rapide à par t i r do 1882 . 

Les chiffres, ainsi r éun i s , ne représentent pas toutefois 
les faits sous leur vér i table j o u r . Pour en avoir la mesure 
exacte, il faut t en i r compte des modifications terr i tor ia les 
survenues .depuis 1862 , c 'est-à-dire compare r les mêmes 
dépar tements entre eux afin d 'avoir , à chaque époque 
considérée, les mêmes superficies terr i tor ia les . La perte de 
l 'Alsace et de la Lor ra ine nous a enlevé, après 1870, 
443 mille têtes de g r o s bétai l . En défalquant ces ex is ten
ces des totaux de 1862011 ar r ive au chiffre de 12 .3G8mi l l e 
têtes, abso lument comparab le à ceux de 1882 et de 1892 . 
L 'augmenta t ion de 18G2 à 1882 ressort alors d 'une m a 
nière un peu p lus f rappante . L a densité de la popu la 
tion bovine, qui était de 23 , 2 1 pa r k i lomètre ca r r é , s'est 
élevée à 24, 60 en 1882 et, enfin, à 20,g3 en 1892 . 

Ces rectifications m o n t r e n t qu 'eu réalité la populat ion 
bovine a g a g n é 62g mille têfesde 1862 à J882 . C'est peu , 
sans doute , par rappor t , à la période précédente a insi qu 'à 
la période su ivante , mais c'est beaucoup encore q u a n d 
on se rappel le que nos établcs ont été dépeuplées en 1870, 
par suite des nécessités de la gue r re et de l ' invasion du 
typhus . D 'après les s tat is t iques annuel les du minis tère de 
l ' agr icul ture , not re effectif serait redescendu, en effet, à 
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dix millions de tètes seulement en 1 8 7 2 , total infér ieur à 

celui de i 8 4 o . E n 1 8 8 2 , ces pertes n 'é ta ient pas seulement 

réparées , nous avions un bétail p lus impor t an t . 

Notre populat ion bovine a-t-elle fait de nouveaux p ro

g rès après 1 8 9 2 ? C'est p robable , mais le nombre de s e s 

existences a été cons idérablement rédui t , en 1 8 9 3 , pa r une 

sécheresse ca lamiteuse , qui a obligé beaucoup de fermiers 

à se défaire d 'une par t ie de leurs a n i m a u x p o u r sauver les 

a u t r e s . La stat is t ique annue l l e , établie su r d 'au t res bases 

que les enquêtes décennales , qu i avait constaté i 3 . 3 6 4 
mille têtes de g'ros bétai l en 1 8 9 2 , n 'en a relevé que 

i 2 . i 5 4 mil le en i 8 g 3 et 1 3 . 3 3 4 mil le seulement en 1 8 9 6 . 

Ce n 'est qu 'en 1 8 9 7 que le chiffre de 1 8 9 2 s'est t rouvé dé

passé . On comptai t a lors i 3 . 4 8 f i mille têtes d ' a n i m a u x de 

l 'espèce bovine, mais ce n o m b r e est redescendu à 1 3 . 4 1 8 
mille têtes en 1 8 9 8 . J u s q u ' à p r é s e n t i e progrès , pa r r ap 

port à 1 8 9 2 , est négl igeable . 

L ' augmen t ion de l'effectif des a n i m a u x de l'espèce 

bovine j u s q u ' e n 1 8 9 2 n 'est pas moins f rappant . Elle n ' a 

pas eu cependant la régu la r i t é que l 'on serait tenté de lui 

a t t r i b u e r ; elle a por té , en outre , sur certaines catégories 

d ' a n i m a u x plutôt que s u r d ' au t res . 

De i 8 4 o à 1 8 6 2 , c'est le n o m b r e des a n i m a u x adul tes , 

celui des bœufs et des vaches , qui s'est spécialement élevé, 

celui des j eunes n 'a g u è r e var ié . Après 1 8 6 2 , se sont m a 

nifestés des c h a n g e m e n t s opposés. Loin do cont inuer à 

s 'accroître, le total des a n i m a u x adul tes n ' a cessé d é m o n 

t rer une tendance à la d i m i n u t i o n et, s'il y a eu accroisse

ment des existences, cet accroissement a été dû tout entier 

a u x j e u n e s . L e c h a n g e m e n t qui s ' e s tman i fe s t édans l a c o i n -

position de l'effectif de nos étables cor respond aux m o d i 

fications qui se sont produi tes d a n s nos procédés d'éle

vage d u b é t a i l . On conserve moins l ong t emps les a n i m a u x , 

on les renouvel le plus souvent . 
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D i s t r i b u t i o n d e s e x i s t e n c e s ; r a c e s p r i n c i p a l e s . 
— La densité do la populat ion bovine est, en moyenne , 

de 20 têtes g3 cent ièmes, 26 têtes en n o m b r e r o n d , p a r kilo

mètre carré ou pa r 100 hectares, mais cette popula t ion 

est, comme celle de l 'espèce chevaline, fort i r r égu l iè rement 

répart ie . Sur nos 87 dépa r t emen t s , le terr i toire de Belfort 

étant compté pour un, 1 2 nour r i ssen t plus de [\i têtes de 

gros bétail par h e c t a r e ; 1 7 , de 31 à t\i ; 2 1 , de 21 à 3i ; 

2 j , de 12 à a i ; et 1 2 , moins de 1 2 . 

Ce sont les dépa r t emen t s de la Bre tagne , le F in i s tè re , 

le Morb ihan , 1 *I 11 e—et-Vilaine, qui se placent en tète du 

tableau de c lassement , avec une demi-tête de gros bétail 

par hec t a re . Les Côtes-du-Nord ne sont guère moins r i 

ches. Ce g ros bétai l est, toutefois, le plus petit de l 'espèce, 

et c'est, pour cette par t ie de notre terr i toire sur tou t , que 

l 'ordre qui ressort du dénombrement par tête changera i t , 

si , à l 'évaluation adoptée, on subst i tuai t l 'évaluation par 

po ids . La race qui y est en t re tenue presque exclusivement 

est la race b re tonne , race rus t ique , r enommée pa r la qua 

lité de son lait , mais de très faible taille. Les dépar tements 

de là Mayenne et de la Vendée comptent presque a u t a n t 

de têtes, représen tan t cer ta inement u n poids p lus considé

rable . Les races Choletaise, Pa r lhena i se et Mancelle, dont 

les ap t i tudes à l ' engra i ssement se sont s ingu l i è rement 

développées, y dominent . Elles forment des g roupes im

por tants d'où sortent chaque année un g r a n d n o m b r e de 

sujets qui vont peupler les régions voisines, Viennent en 

suite, à peu de dis tance, les dépar tements de la N o r m a n 

die, de la F l and re et de la P icard ie , avec les races cottentine 

à robe b r iugée , f lamande, d 'un rouge b r u n uni forme, et 

les a n i m a u x impor tés de l 'Est, par t icul ièrement du Niver

nais . Le Nord-Oues t de la F rance l 'emporte ainsi sur 

toutesles au t res régions p a r l a quant i té de gros bétail qu 'y 

e.;t eu t re teuu . 
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L E B É T A I L , S E S P R O D U I T S 

Les dépar tements qui comptent le p lus de gros bétail 

après les précédents forment u n e région compacte qui 

s 'étend de la Haute-Vienne au J u r a , à l 'Ain, des Deux-

Sèvres à l ' Isère, et de l 'Allier et do Saône-et-Loire au 

Cantal et à la Haute-Loi re . On y rencont re , en a l lant de 

l 'Ouest à l 'Est , la race l imous ine avec des sujets de choix, 

dont l 'améliorat ion a été poussée très ac t ivement , à côté 

d ' a n i m a u x c o m m u n s ; les races de m o n t a g n e comme la 

race de Sa le rs .de couleur rouge acajou, r e m a r q u a b l e par 

son un i formi té , et les races d ' A u b r a c et du Mezenc; la 

race Charola ise , à robe b l anche , dont l 'expansion ne 

cesse de faire des p rogrès cont inus , puis la race féméline, 

au pelage f roment , qui a de la peine à conserver son impor

t a n c e ; tout à fait à l 'est, la race montbé l ia rde , caractérisée 

p a r sa robe pie qui , après avoir débordé de la Suisse pa r 

dessus le J u r a , ne cesse de s 'é tendre depuis quelques années 

d a n s les dépa r t emen t s vois ins ; enfin, avec de moindres 

circonscript ions, les races tarenta ise dans la Savoie et 

ViIIard-de-Lans dans l ' Isère . 

Le Sud-Ouest , Lot-e t -Garonne, T a r n , Ta rn -e t -Ga ronne , 

Hau te -Garonne , Gors, Hautes et Basses-Pyrénées , a auss i 

un bétai l qui lui est p ropre , formé p lus spécialement des 

races agenaise , gasconne et bazada isc . 

En t r e ces régions , par t icul ièrement r iches e n g r o s bétail , 

s 'en é tendent d 'aut res , moins bien dotées sous ce rappor t , 

qui n 'ont pas de race propre et qu i t i rent l eu r s a n i m a u x 

des pays vois ins . 

L a région du Sud-Est , celle de la basse vallée du Rhône 

et du l i t toral médi te r ranéen est, de toutes , la p lus pauvre 

en a n i m a u x de l 'espèce bovine ; on n 'y t rouve guè re que 

des vaches d 'or igine suisse ou t a ren ta i se , d a n s les envi

rons des villes, où elles sont ent re tenues pour la p roduc

tion du la i t ; le gros bétail n 'y joue qu 'un rôle insignifiant 

dans les modes d'exploitation du sol. 
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Notre popula t ion bovine est formée de races dis t inctes , 

chacune carac tér i sant u n c e n t r e d e p r o d u c t i o n par t icu l iè re . 

Leurs différences t i ennent , dans une certaine mesure , aux 

différences de mi l ieux dans lesquelles on les observe, m a i s 
elles dénoteut sur tou t des souches diverses. L'influence d u 

régime peut amener des modifications secondaires de 

forme, de couleur, d ' ap t i t ude ; elle peut auss i les faire 

disparaî t re , ma i s elle laisse tou jours subsister les carac

tères essentiels qu i permet ten t de rappor te r des sujets con

sidérés isolément, soit à u n e or ig ine un ique , so i tà des croi

sements entre diverses espèces. 

Les var ia t ions en t re indiv idus d a n s u n e môme race 

tendent d 'a i l leurs à s e resser re r de plus en p l u s . Un type 

spécial a prévalu pour chacune d 'e l les ; les concours l 'ont 

confirmé, et tous les éleveurs tendent ,à s 'en r approcher 

au tan t que possible. Ils y pa rv iennen t par le choix des 

reproducteurs et l ' é l iminat ion de tous les a n i m a u x qui s'é

cartent du modèle accepté. Nos Charo la i s , nos Limou

sins , nos N o r m a n d s , nos Bretons , nos F l a m a n d s pa ra i s 

sent, à nos exposi t ions, coulés d a n s u n même mou le . 

L'identification ne s'est pas bornée aux caractères pr inc i 

p a u x , elle s'est é tendue aux caractères secondaires , j u s 

qu 'aux p lus superficiels. Souvent , il est difficile de d is t in

guer dans une masse d ' a n i m a u x de même classe les m i e u x 

conformés, t an t il y a de ressemblance en t re eux . L ' h o 

mogénéi té de nos • pr incipales variétés n 'est pas toutefois 

toujours aussi g r a n d e dans nos exploitat ions rura les que 

sur les concours . Très avancée pour certaines"races, elle est 

encore incer ta ine pour d 'aut res ; nos g r a n d e s foires révè

lent , à ce sujet, des par t icular i tés r emarquab l e s . 

La fixation d 'un type ne répond pas seu lement à un 

désir de précision dans les classifications; elle a, pour 

les pays qui dest inent leurs élèves à l 'exporta t ion, un in

térêt p ra t ique et ma té r i e l . L 'extér ieur des a n i m a u x , l eu r 
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apparence , évite les enquêtes su r l 'o r ig ine , les recherches 

su r la pureté de la race ; c'e-1 un peu comme l 'empreinte 

des monna ies qui , tou te indépendante qu'el le soit de leur 

valeur in t r insèque, en est cependant le gage et dispense 

de toute vérification. L ' ache teur se décide d ' au t an t mieux 

que sa conviction est p lus rap idement faite su r les sujets 

qui lui sont présentés ; il impor te qu ' i l les connaisse à 

p remière vue, qu ' i l n 'y ai t pas pour lui de quest ion préa

lable de d iscernement . 

L ' ag r i cu l t eu r du Nord qui veut remonter ses étables de 

bœufs de t ra i t en eharo la is . le nour r i s seu r de Pa r i s 

qui t ient aux vaches no rmandes , le cul t ivateur du Cen

tre qui a besoin de sa le i s , n ' en t end pas perdre son temps 

à se l ivrer à des é tudes de r aces ; il ne s'en rappor te qu 'à 

moit ié aux l ivres généa log iques , p lus in téressants , sauf 

pour les d u r h a m s , pour les p roduc teurs que pour les ache

teurs ; il veut être sû r de ce qu ' i l achète , et ses désirs , 

qui répoudeut à ses besoins , dictent la conduite des ven

deurs . Le produc teur qui t ravai l le pour un tiers doit se 

pl ier à ses exigences , aller au devant m ê m e s'il le peu t . 

O p é r a t i o n s z o o t e c h n i q u e s . — L'espèce chevaline ne 

d o n n e , comme produi t s de l ' agr icu l tu re considérée 

dans son ensemble , q u e des a n i m a u x de service pour 

l ' industr ie et les par t icul iers . L'espèce bovine fournit des 

a n i m a u x de trai t à l ' ag r icu l tu re seulement , mais elle livre 

à la société des a n i m a u x de boucher ie et du lait destiné 

à être consommé soit en na tu re , soit après t ransformat ion 

sous forme de beur re ou de f romage. Aussi son entret ien 

comporte-t- i l des opérat ions é lémentai res p l u s n o m b r e u s e s 

et p lus variées . 

L 'élevage, dans l 'espèce bovine, admet la môme appl i 

cation de la d iv i s iondu travai l que l 'élevage dans l'espèce 

cheval ine. Il y a des cul t ivateurs qui vendent leurs veaux 
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à six mois, d ' au t res qu i les achètent à cet âge pour s'en 

défaire à dix-hui t mois , d ' au t res enfin qu i les p rennen t 

à dix-huit mois pour les l ivrer au marché q u a n d ils ont a t 

teint leur m a x i m u m de valeur . Et encore n 'est-i l pas r a r e 

que cette dernière phase de l 'élevage se suhdivise en deux , 

l 'une a l lant j u s q u ' a u m o m e n t où les j eunes a n i m a u x peu

vent être mis au j o u g et suffire à un t ravai l léger , c 'est-à-

dire à deux ans et demi ou trois a n s , l 'autre p a r t a n t de 

cette dernière époque pour se prolonger j u s q u ' à qua t re ou 

cinq ans . 

L'exploitat ion des a n i m a u x de l 'espèce bovine en vue de 

LA production de la v iande ou du lait se présente sous les 

formes les plus va r i ées . O n ne destine pas u n i q u e m e n t à 

LA boucherie des a n i m a u x arr ivés au m a x i m u m de leur 

po ids ; on y envoie des jeunes veaux d 'un mois à six se

maines , ou encore des veaux g r a s de deux mois à deux 

mois et demi qui souvent , avan t d 'a r r iver au te rme de leur 

courte car r ièrç , ont passé dans deux é tables , LA p remière 

où ils n 'on t guè re fait que na î t re , la seconde où ils ont été 

nourr is et engra issés à par t i r de hui t j o u r s ; on y envoie 

des bouvi l lons , des génisses et aussi des taur i l lons qui 

vont à la consommat ion avant d 'avoir t e rminé leur période 

de croissance : on y envoie enfin des a n i m a u x qui ont été 

utilisés plus ou mo ins long temps à la product ion du lait 

ou du t ravai l , après engra i ssement à l 'herbe , aux rés idus 

de distillerie ou de sucrerie, aux far ineux, etc. 

La product ion d u lait n'affecte pas des al lures moins 

diverses. Dans les environs des villes, les nour r i s seu r s 

n 'ent re t iennent que des vaches à forts r endemen t s , ils ne 

conservent leurs veaux que j u s q u ' a u m o m e n t où ils peu

vent s'en défaire , et ils é l iminent de leurs étables tous les 

sujets dont la product ion d iminue . P l u s loin des centres 

de consommat ion , l ' industr ie laitière est t rès soignée encore 

mais conduite moins in tensivement . Q u a n d le pr ix du lait 
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sur place s 'abaisse au-dessous de cer taines l imites, l 'entre

tien des vacheries perd son caractère exclusif, il se con

cilie alors avec la fabrication du beur re et du f romage , et 

aussi avec l 'élevage et l ' engra i ssement . 

Les opéra t ions zootechniques é lémentai res auxquel les 

se prête l 'espèce bovine sont donc en n o m b r e considérable . 

Leur isolement cependant est m o i n s complet , m o i n s géné

ra l que pour l 'espèce cheval ine. Beaucoup de cul t ivateurs 

se can tonnen t d a n s cer taines combina i sons , beaucoup 

auss i en associent l a r g e m e n t p lus ieurs ensemble . C'est que 

la séparat ion des taches , qui s ' impose le plus souvent avec 

le cheval e n r a i son des exigences spécia les ,des ressources 

four ragères nécessaires à chaque âge , d e l à difficulté d'en

tretenir c o n c u r r e m m e n t des poulains et des pouliches, des 

services que peuvent r e n d r e à certains pays seulement de 

jeunes sujets, n 'est pas a u s s i ind ispensable avec le bœuf. 

L e s pays qui font na î t re peuvent le p lus souvent élever et 

engra isser avec les provisions de la ferme-; il n 'y a pas 

forcément de mig ra t i ons des a n i m a u x d ' u n mil ieu dans 

u n au t r e suivant l ' âge et le sexe, ils res tent p lus facile

m e n t ensemble . 

De fait, d a n s la p l u p a r t de nos centres d 'élevage, la 

remonte des ôtables et l 'entret ien des effectifs sont assurés 

par la conservat ion des a n i m a u x produi t s su r le domaine . 

C'est dans les contrées qui n 'élèvent pas que la spéciali

sation est par t icu l iè rement m a r q u é e . 

E l e v a g e e t e x p l o i t a t i o n d e s a n i m a u x a d u l t e s . — 
S a n s ent rer d a n s les détails des opéra t ions isolées qui s e 
r appor t en t à l 'espèce bovine , on peu t d i s t inguer l'élevag-e 
et l 'entret ien des a n i m a u x adu l t e s . 

D ' u n e façon généra le , l ' é levage est mo ins r é m u n é r a t e u r 

que l 'exploitation des a n i m a u x a d u l t e s ; il correspond à des 

systèmes de culture moins élevés. Son infériorité, au point 
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de vue des r é su l t a t s ,n ' exp l ique pas les facilités qu' i l sup

pose. P o u r peu qu 'un an ima l puisse se nou r r i r , il g r a n d i t 

forcément avec le t emps ; on en obtient quelque chose. Son 

accroissement de taille peut être plus ou moins rap ide . Son 

poids a t t e indra 600, 5oo ou /joo k i log . , à deux ans et demi 

ou trois ans dans les conditions favorables, il ne dépas 

sera pas a i l leurs , comme dans les landes du Morb ihan , 3 0 0 

à 3oo k i log . au même .âge, mais il a u g m e n t e r a tou jours . 

Les adultes ne donnent r ien si on ne les nour r i t convena

blement ; ils peuvent ne faire que s 'entretenir , si même ils 

ne dépér issent . L 'élevage est donc p lus accessible que 

l ' engra issement ou l 'entret ien des vaches lait ières, il p ro

voque p lus de concurrence et laisse moins de m a r g e aux 

cul t ivateurs . 

L'élevage des a n i m a u x c o m m u n s , à croissance lente , 

est l 'opérat ion forcée des pays pauvres qui n 'on t rien de 

mieux à faire. On ne peut utiliser au t rement les pâ tu rages 

spontanés et les médiocres provisions de la cu l ture . Mieux 

vaudra i t , a-t-on souvent répété, sans même changer les 

modes d 'ut i l isa t ion du sol, r édu i re l'effectif du bétail et 

nour r i r p lus l a rgemen t celui qu 'on conserverai t . Le con

seil est jud ic ieux , ma i s son application souvent bien diffi

cile. Ne met t ra i t -on q u ' u n e bête au lieu de deux sur cer

taines dépaissances que 'cette bête serait obligée d'effec

tuer le m ê m e p a r c o u r s pour t rouver sa vie et ne s'en p o r 

terait pas mieux . Mais il faut bien le di re , les proprié ta i res 

qui c ra ignen t de ne pas tirer tout le parti possible de leurs 

t e r r a in s , qui sont tentés de croire à une production her-

bagère plutôt abondan te , su rcha rgen t t rop volontiers 

cependant, leurs dépa issances . Si la saison est favorable 

les choses vont à peu près ; au cas contra i re , les e m b a r r a s 

surgissent , et la conservation du bétail devient quelquefois 

un problème réel lement a rdu . P o u r être à l 'abri de tout 

accident , il faudrai t régler le n o m b r e de têtes de bétail à 
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entre tenir sur ce qui peut être nour r i en temps de pénur ie 

et en h i v e r ; la p lupar t des cul t ivateurs préfèrent calculer 

su r ce que peuvent suppor te r leurs c h a m p s en t emps d 'a

bondance . 

Quand , dans ces pays déshér i tés , la propr ié té dispose 

de quelques réserves, elle les g a r d e so igneusement pour 

ses a n i m a u x adul tes . On sacrifie a insi les j e u n e s bêtes à 

celles qu i sont plus âgées . Cette méthode a été v ivement 

c r i t i quée ; elle résulte des s i tua t ions . Le.' bœufs et les 

vaches n e seraient q u ' u n e cha rge si on les négl igea i t pa r 

t r o p ; c'est sur eux que se por te tout d ' abord l 'a t tent ion 

des éleveurs, les au t res sujets a t t endent . 

L'élevage, qui ne donne que des résul ta ts misérables 

d a n s les mi l ieux peu product ifs , devient p lus a v a n t a g e u x 

à mesure que la si tuat ion agricole s ' amél iore . Il s'exerce 

alors sur de mei l leurs a n i m a u x q u i , d 'une pa r t , ut i l isent 

m i e u x les ressources fourragères qu 'on leur donne , et, 

d 'au t re par t , profitent d ' une cer taine p lus -va lue à poids 

égal , en ra ison de leurs quali tés et de la mo ind re concur

rence des é leveurs . Dans ces pays favorisés, au lieu de 

r édu i re les élèves à la portion congrue , on les t ra i te l a r g e 

ment , devrai t -on, comme dans le Niverna i s , leur sacrifier 

abso lumen t tout le lait des m è r e s . 

Q u a n d enfin l 'élevage s 'appl ique à des a n i m a u x d'élite, 

dest inés à être vendus comme reproducteurs , ainsi que cela 

se passe pour la race d u r h a m , il n 'es t p lus possible que 

dans les s i tuat ions les p lus favorables où on pour ra i t 

aborder les ent repr ises les p lus ex igeantes . Ses dépenses 

sont compensées alors pa r les pr ix except ionnels qu ' a t t e i 

gnen t certains a n i m a u x de choix, et l 'élevage peut r ival iser 

avec les meil leures opérat ions qu ' on pour ra i t aborder . 

E s p è c e o v i n e : n o m b r e e t m o u v e m e n t des e x i s t e n 
c e s : la d ê p é c o r a t i o n . — Le n o m b r e des existences des 
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an imaux do l'espèce bovine va r égu l i è r emen t en s'accrois-

sant , celui dos existences des a n i m a u x de l 'espèce ovine, 

après avoir manifesté u n e tendanco à la décroissance de 

1 8 ^ 0 à 1 8 6 2 , n ' a cessé de d i m i n u e r f r anchemen t et rap i 

dement depuis cette dernière époque ; cette d i m i n u t i o n est 

même d 'au tan t plus r emarquab l e qu'el le por te exclusive

ment sur les hôtes adul tes . 

On comptait p lus de 3 2 mil l ions de m o u t o n s de tout 

âge on 1 8 4 0 ; la stat ist ique de 1 8 G 2 évaluai t l eur n o m b r e 

à 29 mil l ions et demi de têtes enco re ; celle de 1 8 8 2 n ' a 

relevé que 2 3 . 8 0 9 . 0 0 0 existences, et celle, do 1 8 9 2 , 2 1 . 1 T Ô . O O O 

seulement. C'est, en c inquante ans , une d iminu t ion d 'un 

tiers de l'effectif de nos t r o u p e a u x . De 2 4 . 8 4 2 . 0 0 0 tètes 

en i 8 4 o et de 2 4 - 4 5 3 . 0 0 0 en 1 8 6 2 , le n o m b r e des bél iers , 

moutons et brebis adul tes , est descendu à i 5 . 4 i o . o o o e n 

1 8 6 2 et enfin à i 3 . 0 2 0 . 0 9 0 en 1 8 9 2 . 

Sans doute le recensement des moutons n ' a pas u n e 

précision absolue , il présente des difficultés part icul ières 

qui commanden t certaines réserves . Su ivan t d 'a i l leurs 

qu'i l est opéré avant ou après la période des naissances , il 

peut donner des résul ta ts t rès différents. Sans doute aussi , 

les moutons d ' au jourd 'hu i représentent , p a r un i t é , des 

poids p lus élevés que ceux d 'autrefois ; p lus précoces et 

mieux exploités ils donnent individuel lement plus de p ro

duits annue ls , et v ra i semblab lement presque au tan t si on 

les considère en m a s s e . N o s races actuelles ne ressemblent 

plus à celles dont parle Rover dans son commenta i re de la 

statistique de i 8 4 o : « presque toutes plus misérables et plus 

défectueuses les unes que les aut res , depuis le mou ton 

j aune du Morvan, de la grosseur d 'un bon cha t , qui vient 

encore, à la honte de notre pays, sur les foires de Mon-

ta rg i s , à moins de trois myr iamôtres de P a r i s , j u s q u ' à 

cette race sauvage de couleur noire , qui infecte la Bre

t agne , et aussi les pâ tu r ages les p lus fertiles du Limous in 

S0« 
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dans lesquels on ne devrai t t rouver que des races égales 

en mér i te et en va leur aux p lus beaux Dishleys de 

l 'Angle ter re ». Tout cela est v ra i , m a i s le déclin de l 'en

tretien de l 'espèce ovine n'est pas moins évident. Les 

chiffres de la s tat is t ique ne font, sous ce r appor t , que 

confirmer l 'opinion géné ra l e , basée sur les observat ions 

d ' ensemble . 

D'où vient cette d iminul ion dans le n o m b r e des m o u 

tons en t re tenus en F rance , cette dêpécoration comme on 

l'a appe lée? Suivant l ' au teur de la s ta t is t ique de 1 8 8 2 , la 

cause en serai t due aux p rogrès mômes de la cu l tu re , à l a 

suppression des jachères et des pa rcour s , au défr ichement 

des landes ou à l eur boisement , à la baisse e x c e s s i v e du 

pr ix des laines causée pa r la concurrence é t rangère , et 

enfin au développement de la petite cu l tu re qui a plus 

d ' intérêt à en t re ten i r des vaches que des m o u t o n s . C'est 

encore d a n s les mômes te rmes que s 'expr ime la stat ist ique 

de 1 8 9 2 . 

Des différentes c i rconstances auxquel les o n a t t r ibue la 

d iminut ion du n o m b r e des bêles à la ine, la p remiè re est 

sans doute la plus impor t an te . Si le mouton convient aux 

systèmes de cu l tu re les plus var iés , si on le t rouve des 

pays les plus r iches aux p lus pauvres , c'est dans ces der

niers qu ' i l s ' impose p lusspéc ia lement ; il n ' y a pas d ' au t re 

espèce qui puisse se contenter d'aussi médiocres dépais-

sances. C'était l ' an imal des jachères dont l ' é tendue n 'a 

cessé de se res t re indre . Quand les he rbages s 'amél iorent , 

il cède sa place à des bêtes p lus puissantes , u n peu c o m m e 

les petites mach ines reculent devant les g r a n d e s par tou t 

où ces dernières ont des a l iments suffisants pour les occu

per ou les en t re ten i r . L 'amél iora t ion de la cu l tu re res

t re in t en généra l le rôle du m o u t o n . S'il convient d'en 

noter les conséquences , il n 'y a, en définitive, pas t rop à 

s 'en p l a ind re . 
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Distribution des existences. — La densi té moyenne 

de la populat ion ovine ressort , d 'après les chiffres de la 

stat is t ique,à Li têtes o4 pa r 1 0 0 hectares d u t e r r i t o i r e a g r i 

cole, m a i s , comme pour l 'espèce bovine, cotte moyenne 

est loin d 'être un i fo rme . 

Les dix dépa r t emen t s qui comptent le plus de moutons 

en France sont , pa r ordre d ' impor tance : la Creuse ( r iO , 

83 par ioo hectares) , la Hau te Vienne ( I I O , 5 ? ) , l 'Eure-et 

Loire ( 1 9 8 , 70 ] , l e s Bouches-du-Rhône ( 8 7 , 2 r ) , l 'Avevron 

( 8 2 , 60 ) , l ' I nd re ( 8 0 , 4g) , la Corrèze ( 7 7 , o 3 ) , l 'Ariège 

( 7 G , 8g ) , Seine-et -Marne ( 7 6 , 0 7 ) , et le Tarn ( 7 5 , 3 8 ) . 

Les dix dépa r t emen t s qui en comptent le moins sont , 

pa r o rd re décroissant : la Haute-Savoie ( 1 0 , 3 o pour roo 

hectares) , la Haute-Savoie ( g ,70) , le Maine-e t -Loire(8 ,83) , 

le F in is tè re ( 8 , 7 9 ) , les Vosges ( 8 , 5o ) , la Sar the ( 7 , g 5 ) , 
l 'Ain ( 7 , 5 5 ) , l e terr i toire de Belfort ( 6 , 5 C ) , lTlle-et-Vilaine 

( 4 , 7 4 ) , et le J u r a (3 ,g6) . 

Ces données , emprun tées a u x s i tuat ions ex t rêmes , 

mon t re ra i en t , à elles seules , que le mouton est l ' an imal 

des pays de vastes pa rcour s ou encore de cu l tu re t r iennale , 

et d 'un au t r e côté, que son entret ien est fort l imité, soit 

dans nos dépar tements de l 'est, soit dans ceux de l 'ouest . 

U n examen p lus détaillé de la iépar t i l iou des existences 

ne fait que confirmer ces indica t ions . 

La région riche en mou tons se reconnaî t très bien au 

t racé su r u n e car te . Elle forme une bande de terr i toire 

qui pa r t des dépar tements de la Seine-Infér ieure , de la 

Somme , des Ardennes , et descend pe rpend icu la i rement 

vers le sud j u s q u ' a u x Pyrénées et au li t toral de la Médi

te r ranée , embras san t su r son trajet la Brie , la Beauce , 

la Sologne, le Berry, le plateau centra l , le L a n g u e d o c et 

la Provence . La région pauvre en mou tons comprend , à 

l 'Ouest, la Bre tagne et la N o r m a n d i e ; à l 'est, tous les 

dépar tements frontières jusqu ' à la Médi ter ranée . Si l 'on 
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cherche les ra isons de cette répar t i t ion des existences, on 

les trouve dans le cl imat trop h u m i d e de cer ta ins mil ieux 

ou l ' imperméabi l i té du sol qui exposent les a n i m a u x de 

l'espèce ovine a u x at teintes de la c a c h e x i e ; on les trouve 

encore dans l 'état de la cul ture o u ï e s condi t ions cul turales . 

En définitive, et m a l g r é d'assez g r a n d e s différences 

d 'un dépar tement à l ' au t re , la d i s t r ibu t ion des an imaux 

de l 'espèce ovine sur no t re terr i toire est, p lus régulière 

que celle des a n i m a u x de l'espèce bov ine . Su r certains 

points môme, comme dans la Creuse , la Haute-Vienne , 

l 'Eure-et-Loir , les Bouches-du-Rhône , l 'Aveyron et l 'In

d r e , l e nombre élevé des moutons compense la faiblessedu 

n o m b r e des bêtes à co rnes . 

Mais , même dans nos régions à mon tons , ce ne sont 

pas les mêmes races qu 'on rencont re , m les mêmes opéra

tions auxquel les on se l ivre. 

Opérat ions z o o t e c h n i q u e s . — P a r m i les opérat ions 

auxquel les donne lieu l 'entret ien des m o u t o n s , il faut 

s ignaler d 'abord , non qu 'e l lesoi t la plus i m p o r t a n t e , mais 

parce qu'elle sert de point de dépar t à p lus ieurs au t res , 

et qu'elle est la p remière dans l 'ordre mé thod ique , celle 

qui consiste à d i r iger l 'économie des t r oupeaux d e m a n i è r e 

à en obtenir su r tou t des a n i m a u x de tête, destinés à servir 

de r ep roduc teu r s . Cette combinaison n 'est v ra iment pro

ductive que lorsqu'el le s 'exerce sur des races déjà perfec

t ionnées, ou encore sur des races nouvelles recherchées des 

é leveurs ; il v a, à cela, des ra isons na tu re l l e s . 

L 'amél iora t ion des espèces est su r tou t le résu l ta t du ré

g ime et, des or igines . C'est le r ég ime qui amène les modifi

cations de forme, ce sont les r ep roduc teurs qui fixent les 

changemen t s obtenus . Oans la p lupar t des cas, la médio

crité des a n i m a u x de ferme tient à la parc imonie de la 

n o u r r i t u r e , et l ' in tervent ion de rep roduc teurs de choix n 'y 
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apporterai t q u ' u n médiocre r emède . Ev idemmen t , m ê m e 

dans les milieux les p lus a r r i é rés , il y a intérêt et profit à 

conserver les mei l leurs indiv idus pour faire souche, m a i s 

il n 'y a pas,à le faire, un avan tage assez g r a n d p o u r qu ' on 

consente dans ce bu t à de lourds sacrifices. Le mei l leur 

bélier de race c o m m u n e se vend mieux sans se vendre 

beaucoup mieux q u ' u n bélier o rd ina i r e ; il ne représente 

pas une beaucoup plus g r a n d e va l eu r ; son élevage no j u s 

tifie pas beaucoup plus de frais. 

Dans nos pays où dominen t des races perfect ionnées, le 

régime a donné tout ou à peu près tout ce qu 'on peut en 

espérer ; il ne reste plus guère à ag i r pa r la ra t ion, un ne 

peut plus obtenir de progrès que p a r les r eproduc teurs . 

Leur insuffisance compromet t ra i t même le ma in t i en du 

niveau des t roupeaux . Ils deviennent , par conséquent , in 

dispensables, et se paient à des prix élevés, propor t ionnels 

a u x services qu ' i l s r enden t . 

L ' indust r ie des reproduc teurs est par t icu l iè rement déli

cate et exigeante . Elle suppose la r éun ion , des condi t ions 

les p lus favorables à l 'é levage, de connaissances spé

ciales en bétai l , une sélection r igoureuse qu i ne peut se 

faire que su r des masses suffisantes. P r e s q u e toujours elle 

obl ige, e l le-même, à r égénére r les t r o u p e a u x par l ' in t ro

duction d ' a n i m a u x abso lument supér ieurs , d 'excellente 

or igine. Son adopt ion en t ra îne de lourdes c h a r g e s . Elle 

donne, en compensa t ion , d'excellents résul ta ts économi

ques q u a n d elle réussi t . 

S u r différents points de notre terri toire, p lus ieurs éle

veurs se sont acquis une réputa t ion méri tée pa r la supé

riori té des reproduc teurs sortis de leurs t r oupeaux . Le 

mér inos précoce est u n e véritable création française , tant 

il diffère de l 'ancien mér inos sous le r appor t de la taille 

et de la précocité. Ses p r inc ipaux centres de product ion 

sont le Soissonnais et le Chât i l lonnais . Depuis i 8 6 5 , de 
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nombreux béliers en sont sort is , à des pr ix très élevés va

r i an t cou ramment de 200 à 3oo fr., ayan t at teint à cer

ta ins moment s 1.000, 2.000 fr. et p lus , p o u r se r épandre , 

les u n s en France , les au t res dans les divers pays d'éle

vage de l 'Amérique du Sud , où ils ont contr ibué à t r ans 

former la populat ion ovine. 

La berger ie de l'école de Gr ignon met chaque année un 

certain n o m b r e de béliers en vente publ ique a u x enchères . 

Les chiffres d 'adjudicat ion mon t r en t la faveur qui est 

accordée à ces diverses espèces d ' a n i m a u x . Leur p r ix min i 

m u m , qui ne descend j a m a i s au-dessous de 220 à 25o fr., 

s'élève j u squ ' à 55o fr. p o u r les sou thdowns , à goo fr. pour 

les dishleys et à 1.200 fr. pour les dishleys mér inos . Son 

m a x i m u m même a a t te in t 2.000 fr. 

Le Soissonnais et le Chât i l lonnais p roduisen t le m é r i 

nos précoce; Gr ignon élève des sou thdowns , des dishleys 

et des dishleys mér inos . M. Nouet te-Delorme a créé sur 

son domaine de la M a n d e r i e , à Nogent -sur -Vern isson , 

dans le Loiret, un t roupeau sou thdown qui peut être com

paré a u x meil leurs d 'Angle ter re . Ses béliers se sont tou

jou r s vendus de 25o à 750 fr. pa r tête. 

S a n s s 'exercer su r des a n i m a u x de races qu i ont été 

l 'objet de perfect ionnements considérables , l ' indust r ie des 

r ep roduc teurs se re t rouve prospère encore d a n s certains 

mi l ieux où l'on se contente de sujets moins avancés sous 

le rappor t de la conformation et de la précocité, comme 

d a n s l eBer ry , q u i a subs t i tué à l 'ancien mouton ber r ichon 

u n nouveau berr ichon bien supér ieur , sans cependant être 

t rop ex igean t . 

Les t r oupeaux destinés à fournir des reproduc teurs sont 

nécessa i rement en n o m b r e l imité. L 'opérat ion zootech

n ique dominan te des pays à moutons est l 'élevage. Elle 

comporte l 'entretien d 'un certain n o m b r e de brebis dont 

les produi ts sont dest inés, par t ie à remplacer les mères 
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mises chaque année à la réforme, part ie à la vente à un 

an , quelquefoisà deux. Su ivan t que les agnel les sont livrées 

au bélier à u n âge p lus ou moins avancé , ou qu 'on les 

conserve p lus ou moins long temps , la proport ion des a n i 

m a u x de différents âges qui const i tuent u n e berger ie peut 

varier dans d'assez g r a n d e s l imi tes . Les ressources dont 

dispose le cul t iva teur pour la nou r r i t u r e de sou bétai l 

obl igent éga lement à des combina isons fort diverses. Auss i 

chaque centre d 'élevage a-t-il ses méthodes particulières 

qui reposent su r dés o rgan isa t ions spéciales. 

L 'é levage est uue opérat ion cont inue qui ne se l iquide 

pour a insi dire j a m a i s , parce qu ' à mesure qu 'on yend cer

tains a n i m a u x on en élève d ' au t r e s . Dans les mi l ieux où* 

l 'on ne peut n o u r r i r économiquement des mou tons que 

pendant un cer ta in t emps , comme de la moisson à l 'épui

sement des pulpes de sucrer ie ou de disti l lerie, on ne peut 

aborder que des entrepr ises t empora i res , renouvelables 

chaque a n n é e . 

L ' engra i s sement se r e c o m m a n d e a lors pa r sa n a t u r e 

m ô m e ; il convien t .par t icu l iè rement aux pays de cu l ture 

indust r ie l le , qui y t rouvent u n excellent moyen d 'ut i l iser 

leurs chaumes , puis leurs champs de bet teraves après la 

récolte, et enfin les rés idus de leurs us ines . 

Dans p lus ieurs c i rconstances , n o t a m m e n t q u a n d la pé

riode économique de l 'entret ien des mou tons peut se p ro 

longer p e n d a n t sept à hui t mois , ou encore q u a n d , tout en 

pouvant entre tenir un effectif de brebis toute l ' année , on a 

pendan t qua t r e ou cinq mois des excédents de ressources 

fourragères convenables au mouton , la product ion d 'a

g n e a u x g r a s de trois à qua t re mois peut se subs t i tuer 

avan t ageusemen t à l ' engra i ssement . Le système à adopter 

consiste alors à acheter des brebis de races o rd ina i res , 

ber r ichonnes de préférence, pour les faire sail l ir pa r u n 

bélier de race perfectionnée. Bien nour r i s , les a g n e a u x 
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qui p rov iennent de ces c ro i sements peuvent être livrés de 

très bonne beure à la bouche r i e . 

Dans le midi , où les t roupeaux ne res tent sur les domai 

nes que pendan t les six mois d 'hiver , l ' é levage, basé sur 

la t r a n s h u m a n c e , se concilie souvent avec la product ion , 

non plus d ' agneaux de trois ou de qua t r e mois , mais de 

véri tables a g n e a u x de lait de s i x s e m a i n e s à deux m o i s , 

dont la chair est t rès appréciée à Montpel l ier , Nîmes , 

Marseille et au t re s villes de la même rég ion . 

Enfin, dans tou te une par t ie de la F r a n c e , qui va des 

Alpes et de la Savoie , du l l h ô u e à la Loire , et j u s q u ' à la 

H a u t e - G a r o n n e , la brebis lait ière se rencont re pa r place, et 

donne , sous des f o r i n e s m u l t i p l e s , d e s p r o d u i t s i i n p o r t a n t s . 

E s p è c e p o r c i n e : n o m b r e e t d i s t r i b u t i o n d e s e x i s 

t e n c e s . — Le n o m b r e des existences des a n i m a u x de l 'es

pèce porcine s 'est élevé, d 'après les statist iques décennales , 

d e 4 - 9 i o mil le têtes en i 8 4 o , à 5 .24Gmille têtes en 1 8 0 2 , à 

6.0I I7 mil le têtes en 1 8 6 2 ^ 7 . i 4 ° mil le têtes en 1 8 8 2 , pour 

a t te indre enfin 7 .401 mille tètes en 1 8 9 2 . Sa p rogress ion , 

à ne considérer que ces chiffres, semble avoir suivi une 

m a r c h e a u s s i régul ière que r a p i d e ; elle a passé en réalité 

pa r des al ternat ives d 'accélérat ion, de ra len t i s sement , et 

m ê m e de d iminu t ion ,p lus considérables d 'une année à une 

au t re que celles qui ont été relevées dans les recensements 

a n n u e l s pour d 'aut res catégories d ' a n i m a u x . Su ivan t les 

c i rconstances , l 'élevage s ' es t , en effet, développé ou res-

t r e i n t d a n s d e g randes proport ions d 'un m o m e n t à u n au t r e , 

et sou impor tance a p u se modifier t rès r a p i d e m e n t en 

raison de la fécondité de l'espèce et de sa précocité. S u r u n 

domaine déterminé o n t rouve o rd ina i rement , en tou t t emps , 

une m ê m e quant i té de bêtes bovines ; il n 'est pas r a r e d'y 

rencont re r des porcheries qu i , r ego rgean t de sujets à 
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u n e époque, n ' en cont iennent p lus quelques mois p lus 

t a rd . L'élévation des pr ix suffit pour dé te rminer , en t rès 

peu de t emps , un accroissement de la p roduc t i on ; sa 

d iminu t ion en provoque , au cont ra i re , la réduct ion . La 

popula t ion porcine a donc subi d'assez fortes variat ions 

accidentelles depuis u n demi-siècle ; son a u g m e n t a t i o n 

n'est pas mo ins impor t an t e . 

O p é r a t i o n s z o o t e c h n i q u e s . — L'espèce porcine ne 

comporte q u ' u n n o m b r e très l imité de reproduc teurs par 

rappor t a u n o m b r e desexis tences totales . Il suffit, en effet, 

de 860 mille t ruies pour permet t re de l ivrer chaque année 

à l ' engra i s sement près de h mil l ions de porcs . C'est ce 

qu 'expl iquent les qual i tés prolifiques de ce g r o u p e d 'aui -

m a u x . Une t ru ie donne généra lement u n e première portée 

à u n a n ; et deux au t re s dans sa deuxième année . Chacune 

est de 6,8 ou 10 tôles, dont moi t iémâles et moitié femelles. 

Si toutes les femelles étaient conservées pour la repro

duct ion, le n o m b r e des individus a t te indrai t , après u n 

p e t i t n o m b r e d ' a n n é e s , u n chiffrefantast ique.Sans.se l ivrer 

à des calculs qu i n ' on t d ' au t re intérêt que la curiosi té , on 

peut se r e n d r e compte t rès s implement de la facilité avec 

laquelle peut s 'accroître le poids des a n i m a u x ent re tenus 

dans u n domaine par t icul ier . 

Dans sa deuxième a n n é e , une t ruie du poids de 100 k i -

log. peut donner t rès facilement u n e première portée de 

6 gorets , qui pèseront 100 k i log . chacun à la fin de cette 

m ê m e année , soit 600 k i log . ; et une deuxième portée de 6 

go re t s éga l emen t , qui pèseront 5o k i logr . chacun a u m ê m e 

moment , a lors qu ' i l s au ron t a t te int l'Age de 6 mois , soit 

100 k i log . , ce qui fait goo k i log . De 100 k i log . de poids 

vivant l'effectif d 'une porcher ie peut a insi s'élever à 

1.000 k i log . en un an , pou rvu qu 'on conserve tous les 

a n i m a u x d 'élevage j u s q u ' à u n a n . 

C O U V E R T . I n d u s t r i e a g r i c o l e . 21 
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L'es peco bovine est loiu do pe rme t t r e d ' a t t e indre de 

parei ls résul ta ts . U n e vache de 4oo k i log. ne donne son 

premier veau qu ' à deux a n s et demi , et ce veau ne dépasse 

pas , en moyenne , le poids de 200 ki log ' . , après sa p r e 

mière a n n é e ; c'est un accro issement de poids beaucoup 

moins considérable . P e n d a n t que , p o u r l 'espèce porc ine , 

le poids init ial des ind iv idus peut décupler , et décuple 

souvent eu u n an pa r l 'é levage seu l , l 'espèce bovine ne 

comporte q u ' u n e a u g m e n t a t i o n annue l l e de 4o p o u r cent. 

Les a n i m a u x des espèces cheval ine , bovine et o v i n e sont , 

eu quelque sorte, localisés en F r a n c e . On t rouve des porcs , 

en cer taine quan t i t é au mo ins , p re sque pa r tou t . C'est qu ' i l 

n 'y a g-uère de s i tuat ions o u l eur entre t ien n e soit pas éco

nomique , p e n d a n t qu'il peut être assuré pa r l 'ut i l isat ion 

d 'eaux grasses et de déchets qui necompor t en t pas d ' au t re 

emploi . Mais si le porc a une p lace secondaire dans la 

p l u p a r t de nos mil ieux agr icoles , il peut , d 'opérat ion 

accessoire, devenir l'objet, d ' une des opérat ions principíales 

de la cu l ture dans cer ta ines s i tua t ions par t icul ières où 

abondent les ressources nécessaires à sa n o u r r i t u r e . De là 

des différences m a r q u é e s encore dans la densi té de la 

populat ion porcine entre diverses r ég ions . Le pla teau cen

tral et le l i t toral de l 'Océan sont p lu s r iches en existences 

de l 'espèce porcine que le res te de notre t e r r i to i re ; les 

dépar tements de l 'Est (Meurthe et-Moselle, Meuse, Vos

ges) , la C h a m p a g n e , la F ranche -Comté et la B o u r g o g n e 

dépassent aussi la moyenne . P e n d a n t u n cer ta in temps le 

bas pr ix des ma ï s d 'Amér ique a s ingulièrement, favorisé 

l 'élevage dans toute la contrée qu i pouvai t s 'approvis ion

ne r de ce produit à Marsei l le . D ' u n au t re côté, les porcs 

sont re la t ivement r a res d a n s les dépa r t emen t s qu i avoisi-

nen t Pa r i s ou Lyon ; les Alpes-Mar i t imes en possèdent 

fort peu . 

La brièveté de l 'existence des a n i m a u x de l 'espèce por-
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cine ne comporte pas de -fraudes divisions dans leur ent re
t ien. Cer ta ins pays, ou mieux certaines exploitat ions les 
plus petites, se l ivrent de préférence à la product ion des 
porcelets qu ' i l s vendent a u sevrage , à six semaines ou 
deux m o i s ; la g r a n d e cul ture s 'adonne plus volontiers à 
l 'élevage et su r tou t à l ' engra i ssement . 

Animaux d e basse-cour. — Le n o m b r e des a n i m a u x 

de basse-cour est t rop difficile à constater exactement 
pour que les chiffres donnés pa r les s ta t is t iques pu issen t 
être acceptés comme l 'expression bien approchée de la 
véri té. Ils ont u n e impor tance réelle cependant à t i t re 
d ' indicat ion. L 'enquête décennale de 1892 les fixe,pour les 
pr incipales espèces, à 5 4 - 1 0 2 . 0 0 0 pour les poules ; 3 . 5 1 g. 000 
pour les oies ; 3.683.000 pour les c a n a r d s ; i .g68.ooo 
pour les ;d indes et d i n d o n s ; 3oo.ooo pour les p i n t a d e s ; 
8.091.000 pour les p i g e o n s ; et enfin i 4 - g 3 6 . o o o p o u r les 
l ap ins . 

La va leur totale de ces a n i m a u x serait , d ' après les 
es t imat ions de l ' adminis t ra t ion , do 166 mil l ions et demi 
de fraucs environ ; celle des produi ts qu ' i l s fournissent à 
la consommat ion , de 3 1 7 mil l ions de francs. 'dont 187 mil 
lions de viande et i3o mil l ions d'oeufs. C'est sur tou t dans 
les pays à. céréales que dominen t les poules et les l a p i n s ; 
les oies et les cana rds sont t rès n o m b r e u x dans le s u d -
oues t ; les d indes , dans l ' Isère, la Hau te -Garonne , le 
Gers , etc. 

Les opérat ions auxquel les donne lieu l 'entret ien des a n i 
m a u x de basse-cour ne sont pas m o i n s variées que celles 
auxquel les donne lieu l 'entret ien d u gros bétai l . Su ivan t 
les s i tua t ions , les éleveurs visent plus spécia lement à la 
product ion des œufs , du poulet de g r a i n , de la volaille 
g rasse , de la p lume et d u duvet , du foie g r a s , etc. 
Selon le bu t qu ' i l s se proposent d 'obtenir , ils met tent en 
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œuvre des méthodes fort diverses . Sur cer ta ins points c'est 

l 'élevage intensif; su r d ' au t res , l 'é levage extensif qui passe 

pour le p lus avan tageux . Il f audra i t un ouv rage spécial 

pour mont re r l ' indust r ie des a n i m a u x de basse-cour sous 

tous ses aspec ts ; il suffit d 'en m o n t r e r ici l ' impor tance et 

la variété . 

C H A P I T R E III 

L e la i t , l e b e u r r e e t l e f r o m a g e . 

Le lait : production. — L 'ent re t ien des a n i m a u x de 

l 'espèce bovine est des t iné , soit à a s su re r l ' exécution des 

t r a v a u x incomban t , d a n s les fermes, a u x botes de t ra i t , 

soit à la product ion du lait ou de la v iande . Le t ravai l n 'est 

pas une so uree de recettes di rectes ; le l a i t . au cont ra i re , est, 

en dehors de la quan t i t é réservée a u x veaux , u n e m a r 

chandise destinée à la vente p o u r la p lus g r a n d e par t ie , à 

la consommat ion immédia te du personnel des exploita

t ions ru ra les pour une m o i n d r e p ropor t ion . 

Le lait est un produi t c o m m u n a u x espèces bovine , 

ovine, capr ine , et môme, dans cer taines c i rconstances , à 

l 'espèce as ine . 

La stat ist ique de 1 8 9 2 , qui compte 6 .673 .000 vaches , 

n 'es t ime q u ' à 5.407.000 le n o m b r e de celles qui sont con

sacrées à la product ion du l a i t . Ces 5.407.000 vaches la i 

tières ont fourni , en 1 8 9 2 , 77 .013.000 hectol i t res de lai t 

qui , évalués au pr ix moyen de 16 fr. l 'hectoli tre, r e p r é 

senteraient 1 mi l l ia rd 2 2 3 mil l ions de f rancs . Le rende

ment moyen d 'une vache ressor t i ra i t ainsi à 1 .600 li tres, 

d 'une valeur totale de 256 fr. 
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Sur u n e product ion totale de dix mi l l i a rds de francs 

environ , pour l ' agr icu l tu re française considérée dans son 

ensemble , le lait p rodu i t pa r l'espèce bovine seule inter

viendrai t pour douze cents mil l ions , p lus d 'un dixième. Ce 

chiffre est considérable , mais semble quelque peu exagéré , 

non que le r endemen t moyen de 1.600 li tres sorte de l 'or

dinaire , ma i s en ra ison du p r ix a t t r i bué à l ' un i t é . Sans 

doute, le lait se vend c o u r a m m e n t , à P a r i s , 4o à 5O centi

mes le li tre ; quelques marques de choix sont m ê m e payées 

à un taux p lus élevé. D a n s un certain n o m b r e de g r a n d e s 

villes, les pr ix approchen t encore de ces chiffres, ma i s 

souvent auss i ils descendent à 3O et 20 cen t imes . Chez le 

producteur , ils sont toujours beaucoup m o i n d r e s . Dès qu 'on 

s'éloigne de 3O k i lomètres de la capi ta le , le l i tre de lait 

t rouve difficilement p r eneu r à la ferme à p lus de I 5 ou 16 

cent imes ; au-delà de 60 ki lomètres , il ne se vend plus que 

1 1 à 1 2 cent imes , et au-delà de 100, 10 à g cent imes seule

ment . Sa t ransformat ion en beu r r e ou en lait n 'est certaine

ment pas sensiblement p lus lucrat ive , en moyenne , que 

dans ces dernières condi t ions. 

Or, su r 77 mi l l ions d'hectolitres de lai t p rodui t s par 

l 'espèce bovine, 21.602.000 sont employés à la fabricat ion 

du f romage, et 3 7 à 38 mil l ions à la fabricat ion du beur re . 

La quant i té consommée en n a t u r e , celle qui profite des 

prix de vente les p lus élevés,n'est donc que de 28 mil l ions 

d 'hectoli tres, u n peu p lus d 'un tiers seulement de la p ro 

duction totale . 

Aussi semble-t-il que la stat ist ique ait accepté, comme 

prix n o r m a l , le pr ix de vente au consommateur plutôt que 

le pr ix su r place. Mais l 'est imation admise dans l 'enquête 

décennale serait-el le rédui te d 'un quar t , ou m ê m e d 'un 

t iers , que la va leur totale de la product ion laitière de l'es

pèce bovine resterai t très élevée. 

De produi t essentiel avec l'espèce bovine, le lait passe 
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au r a n g de p rodu i t secondaire avec l 'espèce ovine. Dans 

toute la région comprise entre les Alpes , la Méditerranée 

et le plateau cen t ra l , on entre t ient beaucoup de brebis 

lai t ières. Elles appa r t i ennen t a u x races savoyarde, de 

Millery (Loire) , de S a h u n e (Vaucluse) , des Causses , du 

Larzac , etc. Leur lait , beaucoup p lus r iche en mat ières 

grasses que celui de la vache, sert d i rec tement à la con

sommat ion ou p lus souvent à la fabr icat ion de cer tains 

f romages , p a r m i lesquels ceux de Roquefor t jouissent d 'une 

réputat ion except ionnel le . Sa valeur est re la t ivement éle

vée. L ' indust r ie f romagère le paie f r équemment de 18 à 

20 cent imes. Selon la s ta t is t ique, sa product ion n e serait 

pas moindre de 3.54g mille francs, u n v ing t ième environ 

de celle du lait de v a c h e . 

Nos 1 . 3 4 5 mille chèvres donnen t enfin, tou jours d ' après 

la s ta t is t ique, 24 mill ions de francs de lait . 

L' indus tr i e l a i t i è r e e n a g r i c u l t u r e . — T h é o r i q u e 

m e n t et p ra t iquement , la product ion du lait est, de toutes 

les opérat ions an ima les , celle qu i est la p lus r é m u n é r a 

trice dans les environs des villes. Le lait est indispensable 

et ne peut suppor te r sans inconvénient , de t rop longs 

t r anspor t s . Aussi son p r ix atteint-i l nécessa i rement aux 

environs des agg loméra t ions u rba ines , un niveau suffi

san t pour dé tourner les cul t ivateurs d ' au t res entreprises 

a n i m a l e s . Malgré tous les perfect ionnements qui ont été 

appor tés dans les moyens de communica t ion , les contrées 

voisines des g r a n d s centres de populat ion conservent sur 

les au t re s des avan tages m a r q u é s au point de vue do l ' in

dus t r ie lai t ière. 

La product ion moyenne d-'uno vache lai t ière oscille, 

d 'après la s ta t is t ique, au tour de 1.600 li tres par an , soit 

4 l i t res 38 p a r j o u r . Ses ext rêmes var ient dans de très 

g r a n d e s l imites . Dans les é tab lesdes nou r r i s seu r s , où tout 
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est combiné pour ar r iver au m a x i m u m de r endemen t , et 

qui n 'en t re t iennent que de forts a n i m a u x , le produi t do la 

traite journa l iè re s'élève cou rammen t à 8 ou g litres par 

j o u r et pa r t ê t e ; il peut a t te indre et quelquefois m ê m e dé

passer 1 0 . La product ion par vache s'élève ainsi parfois 

à 3.000, 3 . 0 0 0 et 4-000 litres pa r a n . D a n s son étable de 

Céry, du canton de L a u s a n n e , M. E . Gavillet a ob tenu , 

d 'après ses l ivres, p o u r celles de ses vaches qui ont été 

ent re tenues à l 'écurie toute l 'année, des moyennes qui ont 

varié, ent re 1892 et i 8 g 5 , de g li tres 54 à 10 l i tres 53 pa r 

j o u r , e t ces résu l ta t s sont considérés comme u n m a x i m u m 

auquel il est très difficile d 'ar r iver dans u n pays où les 

vaches sont d'excellentes lait ières, et dans u n e étable pa r 

t icul ièrement so ignée . 

Ce m a x i m u m résul te toutefois de moyennes qu i présen

tent encore en t re elles des différences assez m a r q u é e s . 

Si on pouvai t p r i m e r u n e vache pour ses qual i tés la i 

t ières , disait M. Gavillet dans u n e note adressée en 1897 

à la Chronique agricole du canton de Vaad, la ferme 

de Céry en possède u n e que méri tera i t cer ta inement u n e 

récompense. Cette vache, pie fauve, t r a i t ée , tête b lanche , 

oreilles f roment , née le 28 février 1888, est entrée à Cérv 

le 6 mar s 1 8 9 1 , achetée 600 fr. , elle pesait 635 k i logr . le 

19 m a r s 1897. Elle a donné 5 .35oki logr . de lait en 1892 , 

3.987 ki log . en ] 8 g 3 , 4 - i 3 4 ki logr . en 1 8 9 4 , 6 . 0 1 1 k i log . 

en i8g5 , u n peu plus de 4-ooo ki logr . en i8g6 et 1897. Et 

ma lg ré la g r a n d e product ion , le lait obtenu m a r q u a i t de 

3o, 4 à 34, 4 au lac tomètre , et de ro à i 3 au c rémomèl re . 

Ainsi , en Suisse , les r endemen t s de'4-ooo à 5.000 kilog-. 

de lait p a r an passent pour except ionnel lement r e m a r q u a 

bles ; ils le sont pa r tou t . L a vache ho l landa ise , dont la 

product ion at te int parfois 3o li tres dans la première 

période de lac ta t ion , peut cer ta inement donner autant, que 

les mei l leurs sujets de l 'étable de Céry, elle donne r a r e -
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m e n t p lus . Nos g r a n d e s races la i t ières , eo t ten t inee t flam-

inande , n ' a r r iven t q u ' a u p r ix de soins at tentifs , avec des 

a n i m a u x f réquemment renouve lés , à des résu l ta t s com

parab les . Dans une de nos mei l leures vacheries , une des 

p lus impor tan tes puisqu 'e l le compte plus de 200 têtes, et 

des m i e u x en t re tenues , on considère qu' i l n 'est guè re pos

sible de dépasser u n e moyenne généra le de 8 li tres par 

j o u r avec de bous a n i m a u x n o r m a n d s et sclrwytz. 

Si nous avons , en F rance , des vaches de forte taille et 

de races lait ières qui p roduisen t 3.000 litres e t p l u s d e lait 

p a r an , la p lupa r t des a n i m a u x dans nos races communes , 

à ap t i tudes mix les , ne donnen t guè re que 2.000 à 2./100 

l i t res , et la masse res te bien au-dessous de ce chiffre. Nos 

vaches bre tonnes , si recherchées pour la qual i té de l eu r l a i t , 

n 'en p roduisen t guè re q u ' u n mill ier de li tres pa r an q u a n d 

elles sont bien nour r i es , et moins encore q u a n d elles vi

vent u n e g r a n d e par t ie de l 'année sur des landes peu fer

t i les . Les sujets employés à la cha r rue produisen t éga l e 

m e n t t rès p e u . 

J u s q u ' a u x p r ix de 10 cent imes et m ê m e de g cent imes 

le l i tre, pr is sur place, la product ion du lait reste , dans de 

nombreuses s i tua t ions , l ' indust r ie dominan t e des pays 

qu i font u n e l a rge place à l 'espèce bovine . Q u a n d on ne 

peut p ré tendre à ces cours min imes , on renonce à la vente 

en n a t u r e et on cherche d ' au t res emplois a u x p rodu i t s des 

vacher ies . 

Su r divers points de la Suisse , le lait a pu être t r a n s 

formé économiquemen t et avan t ageusemen t en lait con

centré ; des essais ana logues ont été ent repr is en F rance , 

m a i s ils n 'on t pas été très encouragean t s . La p répa ra 

tion d u lait pas teur i sé , et môme celle du lait mate rn i sô 

(par des t r a i t ements mécan iques qu i ont pour bu t de r a p 

procher sa composit ion de celle du lait de ferme) ont 

donné des résul ta ts p lus encouragean t s . Mais ces modes 
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d'uti l isat ion du lait, qu'il faut citer pour faire connaî t re 

nos indust r ies agr icoles , ne p rendron t , de long temps , 

qu 'une modeste ex tens ion ; ce ne sont que des except ions . 

A défaut de débouché dans la consommat ion directe, le 

lait est uti l isé, en règle généra le , pa r sa t r ans format ion en 

beurre ou en lait . 

Régime douanier. — Lela i t n a t u r e l , q u i était exempt 
de tous les droi ts à son entrée en F rance avan t 1 8 9 2 , a 
été frappé, à cette époque , d 'un droit de douane de 5 fr. 
par 1 0 0 k i logr . au tar if généra l et de 2 fr. 5o au tar if m i 
n i m u m . Le lait concentré p u r , imposé à 6 fr. par 1 0 0 k i 
logr. au tar i f généra l , et exempt au tar if convent ionnel , a 
été soumis éga lement , en 1 8 9 2 , à u n droit de 1 0 fr. au ta
rif généra l et de y fr. au tar if m i n i m u m . 

Le lait concentré , addi t ionné de sucre dans la propor t ion 
de 5o 0 / 0 au m a x i m u m , payai t , d 'après la loi du i 4 j a n 
vier 1 8 9 2 , moit ié des droi ts du sucre raffiné, plus 8 fr. au 
tarif généra l et 6 fr. au tar i f m i n i m u m . Ce droit a été 
rédui t , pa r la loi du 16 avri l 1 8 9 0 , pour le cas où le lait 
renferme moins de 4o pour 1 0 0 de sucre , à 3 3 fr. 20 pa r 
1 0 0 k i l o g r a m m e s , a lors que le droit appl icable d ' après le 
tarif an té r i eu r aura i t été de 4o fr. Cette loi du 1 6 avri l 
18g5 est celle qui a p réparé la reprise de nos relat ions 
commerciales avec la Su i s se . 

Le beurre : production. — D'après la s tat is t ique de 
1 8 9 2 , la product ion du beur re représenta i t , à cette épo
que, i 3 2 mil l ions do k i l o g r a m m e s , d 'une va leur totale de 
2 9 5 mil l ions de francs, contre u n e product ion de 70 mi l 
lions de k i l o g r a m m e s va lan t 1 6 7 mill ions de francs , en 
1 8 8 2 . Ce serait u n e augmenta t ion de près de 1 0 0 p o u r 
1 0 0 ; la product ion aura i t p resque doublé . 

Les dépar tements qui produisen t le plus de beur re sont , 

2 1 . 
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pa r o rd re d ' i m p o r t a n c e : ceux d'I l le-et-Vilaine, du Nord, 

du Calvados, du Pas -de -Ca la i s , de ]a Seine-Inférieure et 

de la Manche , dont la product ion dépasse 5 mil l ions de 

k i log rammes par a n , et ensui te ceux de l 'Orne , du F in i s 

tère et des Côtes -du-Nord . qui en donnen t plus de l\ mi l 

lions de k i l o g r a m m e s . Tous ces dépar tements appar t i en

nent a u x régions du Nord et du Nord-Oues t . 

Les dépar tements qui produisent le mo ins de beur re 

appar t i ennen t presque tous , au contra i re , à la région du 

S u d - E s t ; ce sont ceux des Hautes-Alpes , des Alpes-Mari

t imes, d u Lot, des Landes , de la Corse , dont la produc

tion descend de /(5 .ooo à 12.000 k i l o g r a m m e s , et sur tout 

ceux de la Dordogne , du T a r n , des Bouches-du-Rhône, 

du Gard , des Pyrénées-Or ienta les et du Var , où le beur re 

n ' a a u c u n e impor tance sérieuse comme p rodu i t de l 'agr i 

cu l tu re . 

I n d u s t r i e b e u r r i é r e p r i v é e . — L ' i ndus t r i e beur r iè re 

est d 'une g r a n d e s impl ic i té ; elle est pa r tou t p ra t ique aussi 

en raison des faibles quant i t és qu i suffisent pour qu 'on 

puisse s'y l ivrer . Elle laisse du lait de beur re qui t rouve 

facilement son emplo i , soit à l 'élevage des porcs , soit 

môme à la consommat ion du personnel . Ses résu l ta t s éco

nomiques var ient avec le pr ix du beu r r e (en r appor t avec 

sa quali té) qu i va depuis 1 fr. 5O ou 1 fr. 80 le ki lo

g r a m m e , e n m o y e n n e , p e n d a n t t o u t e l ' année , jusqu 'À3FR., 

3 fr. no et. même !\ fr. su r place. 

D a n s les condi t ions ord ina i res , qui res tent les plus 

générales en dépit des p rogrès accompl is , on estime qu ' i l 

faut 28 à 3O l i tres de lait pour obtenir 1 k i log . de b e u r r e . 

Suivant q u e ce k i l o g r a m m e se v e n d i fr. Do, 2 fr., 2 fr. 00 

ou 3 fr. , Je pr ix du l i tre de lait ressor t ¿ 6 , 7 , 8 ou 10 cen

t imes seulement . Reste , il est vrai , pa r li tre de lai t frais e m 

ployé, une quant i té de lait de beur re qu 'on évalue, su ivant 
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les cas, à i ou 2 cent imes , quelquefois 3 cen t imes . Tout 

compte fait, les recettes dépassent difficilement celles que 

donnerai t la vente directe au p r ix de g à 10 cent imes, et 

il faut en dédui re des frais de fabrication qu i , pour si 

faibles qu ' i ls soient, ne peuvent être complè tement n é g l i 

gés . L ' indus t r ie lai t ière a insi comprise ne suppose ni ' so ins 

par t icul iers , ni g r a n d e init iat ive. C'est son méri te et c'est 

ce qui expl ique sa généra l i sa t ion , mais elle a contre elle 

l ' inconvénient qu i correspond à ses avan tages , celui d 'une 

g r a n d e concurrence qui l imite sa product iv i té économique 

et la rédui t au m i n i m u m . 

Pour re t i rer mieux de la prépara t ion du beu r r e , il faut, 

en même temps , obteni r des r endemen t s plus élevés des 

quant i tés de lait mises en œuvre , et des quali tés supé

r ieures . De bons procédés mécaniques permet ten t de réaliser 

une séparat ion p lus complète et plus rapide de la c rème . 

Les mêmes la i ts , qui ne donnent q u ' u n k i l o g r a m m e de 

beu r r e pa r 2.8 à 3O l i t res , le produisent avec 24, S5 ou a fi 

quand ils sont t rai tés pa r des centr i fuges. La quali té du 

beurre dépend d 'une foule de précaut ions qui doivent se 

suivre du choix des vaches , de leur r ég ime , j u s q u ' à l ' em

paque tage et à la l ivraison au m a r c h é ; les soins de p ro 

preté les p lus mét icu leux sont par t icul ièrement ind ispen

sables. 

Les a t tent ions apportées dans la fabricat ion du b e u r r e 

sont une des condi t ions de succès dece t te indus t r ie . L a n a -

ture des he rbages y contr ibue beaucoup aussi . Selon les 

producteurs de la Normand ie , il y a des crus pour le 

beur re , comme il y a des crus pour les v ins . Les mei l leurs 

beur res sont ceux du Cotentin et du Bessin (Es igny) , de 

Gournay prèsNeufchâ te l , de là P réva l ayeen B r e t a g n e , etc. 

Ceux du p r i n t e m p s sont géné ra lemen t les p lus dél icats 

que ceux d'été ou d ' au tomne . 

Beaucoup de cul t ivateurs se sont créés dos débouchés 
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personnels avan tageux en se faisant , pa r u n e b o n n e fabri

cation suivie, u n e m a r q u e pe r sonne l l e . Leu r s opérat ions 

ont été, d 'a i l leurs , s ingul iè rement favorisées pa r la créa

tion des colis pos taux , i ls s 'est iment très satisfaits q u a n d 

ils obt iennent un pr ix cons tant de 3 fr. s u r place, frais 

d 'expédit ion à la charge de leurs ache teurs . Que lques races 

par t icu l iè rement beur r iè res , c omme les races b re tonne et 

jers ia ise , donnent le k i logr . de beur re p a r 2 1 à 22 li tres de 

lai t . S u r le domaine de Monthor in (Ille-et-Vilaino), M. le 

comte de Laribois ière l 'a obtenu avec moins de 18 l i tres, 

17 l i t res 90 centièmes exactement . 

B e u r r e r i e s c o o p é r a t i v e s . — L ' i n d u s t r i e bcurr ic re p r i 
vée suppose , pour devenir l 'objet d 'une entrepr ise lucra
tive, des quant i t és de lait , des ins ta l la t ions , et u n person
nel dont ne dispose pas la petite cu l tu re . Auss i , dans les 
p r inc ipaux centres beur r i e r s , et pa r t i cu l i è rement d a n s 
l 'Aisne et le Nord, d 'un côté, dans les Gharentes , les Deux-
Sèvres et la Vendée, de l ' au t re , se sont cons idérab lement 
mult ipl iées ,depuis 1890, les beur re r ies coopératives. Ces 
établ issements exigent des frais d ' ins ta l la t ion, de const ruc
t ion , de matér ie l , qui m o n t e n t o rd ina i r emen t à t rente ou 
q u a r a n t e mil le francs pour le t r a i t ement d ' un mill ion et 
demi à deux mil l ions de l i t res. Su ivan t les cas, le lai t est 
apporté p a r l e s associés ou pr is à domicile, le petit lait, u t i 
lisé à l 'entret ien d 'une porcher ie , ou r e n d u a u x cultiva
t eurs dans la propor t ion de 76 pour cent d u l a i t f o u r n i . La 
répar t i t ion des recettes, d 'après les comptes qui ont. été 
publ iés , permet la d is t r ibut ion d ' une somme de 9, 1 0 , 1 1 
ou 19. cent imes , ce dernier chiffre ne semblan t g u è r e pou
voir être dépassé. 

La coopération n 'exclu t pas l ' indus t r ie l ibre . P e n d a n t 
que cer ta ins cul t ivateurs s 'associent en vue de la fabri
cation du b e u r r e , d ' au t res préfèrent t ra i te r à forfait avec 
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un en t repreneur qu i ag i t à ses r i sques et pé r i l s . Chacun 

de ces systèmes à ses avantages et ses inconvén ien t s . La 

coopération a conduit le mouvement ; l ' indust r ie privéei 

qui a fait moins de b ru i t , n ' a cessé de réal iser des progrès ; 

sur certains points môme elle tend à g a g n e r du terra in 

sur l 'association. Le p r ix qu'el le paie oscille au tour de 

o . io c . le l i t re , sans s 'écarter de ce chiffre, de plus ou 

moins d ' un cen t ime . 

Commerce d u beurre. — C'est le m a r c h é in tér ieur qu i 

est le pr inc ipa l débouché de nos beur res . L ' é t r anger n 'y 

intervient, à côté de nous , que pour cinq à six mil l ions de 

k i l o g r a m m e s qui nous viennent pour moit ié do Belgique , 

et pour un tiers d ' I tal ie . Les beur res de Belg ique t rouvent 

des acheteurs dans le Nord et le Cen t r e ; ce sont les beur 

res de Milan, très appréciés bien qu ' i ls a r r ivent de cli

ma t s chauds , qui suppléent au défaut de la product ion 

dans le S u d - E s t . 

Si nous impor tons cinq à six mil l ions de k i l og rammes 

de beur re frais ou fondu pa r a n , nous en exportons , année 

moyenne, 27 à 3o mil l ions de k i l og rammes , salés pour la 

plus g r a n d e par t ie , sans que ce chiffre ai t beaucoup var ié 

depuis t rès l ong temps , au t r emen t qu 'accidente l lement . 

L 'Angle ter re est not re pr incipale cliente. Bien que nos 

l ivraisons se soient a peu près ma in t enues chez nos voi 

sins, elles ne représentent plus que le qua r t des quant i tés 

importées chez eux , au lieu du tiers comme en 1892 encore. 

C'est le D a n e m a r k qu i a pr i s , p a r m i les fournisseurs du 

Royaume-Uni , la première place, que nous ' occupions 

autrefois. Les colonies aus t ra l iennes in terviennent enfin 

pour une pa r t de p lus en plus la rge dans l 'approvis ion

nement de leur mé t ropo le ; l ' indust r ie beur r i è re y a pr is 

un développement considérable . 
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Le beurre et la margarine. — Le b e u r r e a, contre 

lu i , la concurrence de la m a r g a r i n e . Découvert en 186g 

par Mège-Mouries, ce produi t a l imenta i re s 'obtient du suif, 

p a r pressions successives, en séparan t l'oléïne et la mar 

ga r ine de la s téar ine et de la g lycér ine . Bara t tée avec de 

la crème, la m a r g a r i n e donne un corps qui se présente 

sous l 'aspect du beu r r e , d 'une composit ion ana logue , sus

ceptible de r endre des services du môme gen re , et qui s'est 

souvent vendu sous ce n o m . 

L 'Angle te r re , l 'Al lemagne , le D a n e m a r k , la Norwège , 

la Suède, la Russ ie et les E ta t s -Un i s ont dû p rendre des 

mesures pour éviter des confusions voulues . 

On est entré dans u n e voie ana logue en F r a n c e , tout 

d ' abord , pa r u n e loi en date du i 4 m a r s 1 8 8 7 , q u i interdit 

de vendre , sous le nom de beur re , des mé langes de beur re 

et de m a r g a r i n e . Tout m a r c h a n d de m a r g a r i n e ou de m é 

langes destinés à remplacer le beur re devait couvr i r ses 

p rodu i t sd ' une étiquette por tan t le n o m de m a r g a r i n e , etc. 

Toute facture, let tre d 'envoi , e tc . , devait r ep rodu i r e les 

mômes indica t ions . C'était le système de la loi Griffe pour 

les vins . 

Les résul ta ts de cette législat ion ont été abso lumen t in

suffisants. D a n s le commerce de g r o s , la m a r g a r i n e se 

vendai t hien sous son vér i table n o m , mais arr ivée au dé

ta i l lant , elle se mé langea i t au beur re q u a n d elle ne s'y 

subst i tua i t pas pu remen t , et, s imp lemen t . Des mesures 

p lus sévères ont dû être p r i ses . La loi du 16 avri l 1897 

« concernant la répression de la f raude dans le commerce 

du beurre et la fabricat ion de la m a r g a r i n e » main t ien t 

les prescr ip t ions an té r ieures en les précisant , mais elle 

o rdonne , en out re , la sépara t ion complète des indust r ies 

de la m a r g a r i n e et du beur re , en l imi t an t à 10 0/0 la 

propor t ion de beur re qui peut en t re r dans laj prépara t ion 

de la m a r g a r i n e . La détent ion s imul tanée du beur re et de 
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la marga r ine est in terdi te à quiconque se l ivre à la f ab r i 

cation du beurre , m ê m e interdict ion est faite a u x entrepo-

sitaires, commerçan ts et débi tan ts de b e u r r e . Dans le 

commerce de bétail , la m a r g a r i n e doit être vendue sous 

forme de pa ins cub iques , avec u n e empre in te por tan t su r 

l 'une des faces le mot de m a r g a r i n e , et mi s dans une en

veloppe por tan t môme dés ignat ion . Except ion seulement 

est faite en faveur des sociétés coopératives. Les fabr i 

ques de m a r g a r i n e sont soumises à la survei l lance d ' ins

pecteurs n o m m é s p a r le g o u v e r n e m e n t . Ces inspec

teurs ont auss i le droi t de pénét rer dans les locaux où 

on fabrique « pour la vente », dans ceux où on prépare 

et vend du beu r r e , d'y prélever des échant i l lons , etc . 

Ces diverses disposi t ions, suivant une circulaire du i3 

février 1898, ne s 'appl iquent pas aux fe rmiers ,p ropr ié 

taires ou rég i sseurs , « qu i t r ans fo rment en b e u r r e le lait 

de leurs p ropres vaches ». 

R é g i m e d o u a n i e r . — Sous le r ég ime des t ra i tés de 

commerce, les droi ts sur les beur res étaient , d 'après Je ta

rif général , de i 3 fr. p a r T O O k i l o g r a m m e s pour les beur res 

frais et de i5 fr. pour les beur res fondus, mais les u n s 

et les au t res étaient exempts au tarif convent ionnel . F ixés , 

pour les u n s et les au t res , à i3 fr. au tar if généra l et à 6 

f r . au tarif m i n i m u m , par la loi du i 4 j anv ie r i8g2 , ces 

droits ont été portés à 3o fr. ou 20 fr., su ivant les tarifs, 

par la loi du g avri l 1898. 

La m a r g a r i n e e t l ' o l éo -marga r ine qui payaient 6 fr. pa r 

100 k i logr . a u x deux tar i fs , généra l et convent ionnel , avan t 

i8g2, ont été imposés , à leur entrée en F rance , à 20 fr. ou 

i5 fr. su ivant les tarifs en 1892 , et p lus ta rd , à 35 ou 20 

fr., suivant les tarifs auss i , par la loi du g avril i8g8. 

Le f romage : P r o d u c t i o n . — Le beu r r e est u n pro-
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d u i t par fa i t ement , d é t e r m i n é , t o u j o u r s c o m p a r a b l e à l u i -

m ê m e , s o u s r é s e r v e s e u l e m e n t de d i f f érences d a n s les q u a 

l i t é s . Le f r o m a g e , au c o n t r a i r e , c o m p o r t e d e s f o r m e s a b s o 

l u m e n t d i s t i n c t e s l e s u n e s d e s a u t r e s q u i c o n s t i t u e n t , e n 

réa l i t é , a u t a n t d e p r o d u i t s d i f f érents . L ' é t u d e s t a t i s t i q u e 

d u b e u r r e se prête à la g é n é r a l i s a t i o n ; ce l l e d u f r o m a g e y 

o p p o s e d e s é r i e u s e s d i f f i cu l t é s . L ' e n q u è t e d é c e n n a l e a c h e r 

c h é c e p e n d a n t à chi f frer les é l é m e n t s d 'ac t ion et les r é s u l 

ta t s de l ' i n d u s t r i e f r o m a g è r e . 

P e n d a n t q u e la f a b r i c a t i o n d u b e u r r e m e t e n œ u v r e 38 

m i l l i o n s d 'hecto l i tres de la i t , et q u e la c o n s o m m a t i o n e n 

n a t u r e ( q u e n o u s a v o n s é v a l u é e par di f férence) e n u t i l i s e 

2 8 m i l l i o n s d 'hec to l i t re s , la p r é p a r a t i o n d u f r o m a g e n'en 

e m p l o i e r a i t q u e 21 m i l l i o n s et d e m i d ' h e c t o l i t r e s . La f ro 

m a g e r i e n 'aura i t , par c o n s é q u e n t , q u ' u n e i m p o r t a n c e 

m o i n d r e q u e la b e u r r e r i e et q u e la v e n t e d i rec te d u la i t a u 

C o n s o m m a t e u r . 

Ces 2 1 m i l l i o n s et d e m i d 'hec to l i t res de la i t , c o n s a c r é s 

a la p r o d u c t i o n d u f r o m a g e , s o n t e m p l o y é s , h r a i s o n de 

10 m i l l i o n s è la f a b r i c a t i o n des f r o m a g e s à p â t e d u r e du 

t y p e d e s g r u y è r e s , et à r a i s o n d e 1 1 m i l l i o n s et d e m i à la 

fabr ica t ion de f r o m a g e s à pâte m o l l e . La v a l e u r t o t a l e des 

p r o d u i t s s 'é lève à i a 8 m i l l i o n s de f r a n c s . 

I n d u s t r i e f r o m a g è r e . — L ' i n d u s t r i e f r o m a g è r e d o n n e 

des r é s u l t a t s fort d i f f érent s s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s d a n s 

l e s q u e l l e s e l l e s ' e x e r c e . La f a b r i c a t i o n des f r o m a g e s dé l i 

c a t s , de c e u x q u i d e m a n d e n t b e a u c o u p d e s o i n s , q u i 

s u p p o r t e n t d i f f i c i l ement de l o n g s t r a n s p o r t s , et n e p e u 

v e n t s e c o n s e r v e r l o n g t e m p s , est p a r f o i s a u s s i r é m u n é r a 

trice q u e la v e n t e du la i t en n a t u r e d a n s l e r a y o n d ' a p p r o 

v i s i o n n e m e n t des v i l l e s . La p r é p a r a t i o n d u Brie e n est l e 

t y p e ; e l l e se m a i n t i e n t a u t o u r de P a r i s , d a n s d e s m i l i e u x 

o u b e a u c o u p de c u l t i v a t e u r s se dé font i m m é d i a t e m e n t d u 
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produi t de l eu r t ra i te . Su ivan t certains comptes qu i on t 

été publ iés , le lai t peu t acquér i r par sa t ransformat ion en 

f romage de Br ie u n e valeur 'qui va j u s q u ' à 18 à 20 cen

t imes et même p lus le l i t re , ma i s la plus-value que lui 

donne u n e m a n i p u l a t i o n soignée suppose u n e organisa t ion 

délicate et u n t ravai l suivi . Le fromage de Brie se vend, 

du reste, à des cours très var iables , non seulement suivant 

les qual i tés , mais aussi su ivant les saisons. Sa réuss i te , re 

lativement facile en a u t o m n e , est si incer ta ine en été que 

la product ion en est géné ra lemen t suspendue p e n d a n t la 

période des fortes cha leu r s . 

Dans la masse de nos f romages , le g ruyè re forme une 

catégorie à par t qui const i tue v ra imen t l 'objet d 'une i n d u s 

trie agr icole caractér is t ique des dépar tements de la rég ion 

du J u r a , delà Hau te -Saône à l 'Ain. On n e l a re t rouve g u è r e 

ai l leurs que pa r exception, comme dans le rayon d 'appro

vis ionnement des villes, q u a n d il s 'agit d 'uti l iser des excé

dents de lait, ou encore sur cer tains points isolés, à t i t re 

d'essai plutôt que d 'ent repr ise couran te . 

La fabrication du g ruyè re est r emarquab l e par sa s im

plicité et p a r l ' é tendue des débouchés qu'elle présente à 

des quant i tés pour a insi dire i l l imitées de lait . Son p rodu i t , 

d 'une conservation assurée , d 'un t ranspor t facile, s'écoule 

toujours dans des condi t ions régul ières . Si elle avai t u n 

inconvénient , ce serai t celui d 'exiger des quant i tés de m a 

tières premières considérables . Le commerce n 'accepte, en 

effet, que des pa ins de f romage d 'un poids élevé, de 3o 

k i log rammes au m i n i m u m , et de préférence ceux de 3 5 , 

/ ( O , 45, et môme 5o k i l o g r a m m e s . L 'uni té de produi t exige 

ainsi de 35o à 5oo ou Goo litres do lait par j ou r , ce qui 

suppose 5o, Go ou 70 vaches , dont la t rai te est indispen

sable p o u r a l imenter une f romager ie . 

Il semble donc que l ' indus t r ie du g ruyè re ne puisse se 

concilier qu 'avec la g r a n d e cu l tu re . L 'associat ion, fort 
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heureusemen t , l 'a mise à la portée des p lus modes tes cul

t i va t eu r s . E t dé fa i t , c'est d a n s des pays à propr ié tés très 

divisées qu 'e l le a pr is sa p lus g r a n d e extens ion. Les i n 

téressés se sont en tendus p o u r m e t t r e l eur lai t en c o m m u n , 

d a n s une ins ta l la t ion créée à frais c o m m u n s , avec u n lo

cal acheté ou s implement l oué , et u n matér ie l consti tué 

su r les ressources généra les , payé de sui te , ou à échéance 

p lus ou moins l ongue , pa r un pré lèvement sur la par t de 

recettes r evenan t à chacun . Quelquefois m ê m e , le f romager 

fourni t sa chaudiè re , et son appor t ent re en l igne de 

compte d a n s le calcul de sa r é t r i bu t ion . 

A l 'or igine, c'était, à tour de rôle, l 'associé qui avai t à 

son actif le plus de lai t qui assistai t le f romager , le payai t 

et le nour r i ssa i t , vérifiait avec lui les l ivraisons de ses 

co-associés, fournissa i t le combus t ib le , et conservait le fro

m a g e . Il g a r d a i t la crème qu' i l uti l isait comme il l 'enten

dai t , o rd ina i r emen t en faisant du b e u r r e . Su ivan t les cir

constances son compte était débi té des quant i tés de lait 

fournies pa r les voisins qui complétaient ses fourn i tures , 

ou crédité des quant i tés avancées , et en tous cas tenu ré

gul iè rement à j ou r . C'était le système du tour de f romage . 

Ce mode de procéder n ' a g u è r e été modifié encore que 

dans les dé ta i l s . Le f romage r n 'a p lus qu ' un t ra i tement 

convenu en t re lui et l 'associat ion. La vieille taille corréla

tive à son échant i l lon , que rappe l le l 'ar t . 1333 d u Code 

civil, Touche, comme on la dés igne d a n s l 'est, d isparaî t 

devant le livret ou carnet dont on t rouve des modèles im

pr imés dans la p l u p a r t des l ibra i r ies du pays . Les fro

m a g e s fabr iqués sont a t t r ibués , comme autrefois , à l 'asso

cié dont l ' appor t en lait at teint le chiffre le p lus é levé; il 

a la c r ème . Malg ré la répar t i t ion des f romages au cours 

de la c a m p a g n e , la vente se fait en bloc, ou du moins on 

pèse chaque lot, et la dis t r ibut ion des recettes s 'opère, après 

déduct ion des frais, ou prora ta d u p o i d s a p p a r t e n a n t à c h a -
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que associé. Quelques rares fruit ières,c 'est le n o m donné à 

ces sociétés, t i ennent leurs comptes p a r l i tres de lai t four

nis , et ba ra t t en t la crème disponible pour vendre le b e u r r e 

au m ê m e ti tre que les f romages . Le petit lait est r e n d u 

aux associés qu i l ' empor tent chez eux . 

Généralement encore la vente se fait d 'avance au con-

front, c'est-à-dire avec une différence en p lus ou en moins 

sur le pr ix convenu avec quelques fruitières dont les p ro 

duits sont considérés comme types. A la somme arrêtée su r 

ces bases , se joint le p lus souvent une é t rennc de 100, 

200 ou 3oo fr. payable à la dernière l ivra ison. 

Dans les conditions les plus ordinai res , 1.000 li tres ou 

k i l og rammes de lait donnent 80 k i logr . de f romage à 

1 fr. 20 ; 14 k i logr . de beurre à 2 fr. 20 ; soit 1 2 5 à i3o fr. 

petit lait non compr is . Cela fait 0 .12 à o . i 3 pa r l i t re , d 'où 

il y a à déduire le loyerou l ' amor t i ssement de l ' i ns ta l l a t ion , 

le salaire du fruit ier , l 'entret ien des appare i l s , la r é m u n é 

ration du trésorier , la p résu re , e t c . ; reste 0 .10 à 0 . 1 1 net . 

Veut-on un chiffre p lu s précis . La f romager ie école de 

Maillât (Ain) a ob tenu , en 1890, par 100 k i log . de lait : 

8 k. 225 de f r o m a g e ; 1 k. 348 de beur re de c r è m e ; 

o k . 227 de beur re de petit lait , et ses résul ta ts n 'ont pas 

sensiblement varié depu i s . 

En résumé , la technique fromagère a perfect ionné ses 

procédés et son out i l lage sans dévier de ses méthodes . Les 

critiques formulées contre l 'ancien état de choses n 'on t 

cependant pas été sans effet. La const i tu t ion fondamen

tale de ces ins t i tu t ions classiques a été r eman iée . En y 

touchant on l'a que lque peu ébranlée , et ses modifications 

ont été plus profondes parfois qu 'on ne le pensai t . D an s 

quelques-uns de nos dépar tements de l 'est, c o m m e d'ai l

leurs sur divers points de la Suisse, la fabrication est 

devenue, en cer ta ins cas, complètement indépendan te de 

la product ion . II y a encore société, ma i s j u s q u ' à la l ivrai-
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son du lait seu lement . Les sociétaires t ra i tent avec un fro

m a g e r pour u n pr ix dé te rminé au l i t r e ; i l sne courent plus 

les r isques de la ven te . Rien p lu s , des entrepr ises privées, 

opérant comme elles l ' en tendent , ont remplacé parfois de 

vieilles associat ions. C'est la division d u t ravai l et la spé

cialisation des r isques qui tendent à r e p r e n d r e l ' avantage 

sur la coopérat ion, et cela au m o m e n t m ê m e où s'affir

men t , avec u n e force croissante , dans d ' au t r e s direct ions, 

des tendances cont ra i res . L 'aven i r d i ra quel est, de ces 

deux systèmes économiques , celui qui est préférable ; les 

faits actuels semblent mon t re r qu ' on va quelquefois un 

peu vite en c o n d a m n a n t légèrement l 'un au dé t r imen t de 

l ' au t re . Su ivant les s i tuat ions , les t emps et les circonstances, 

la supériori té n ' appar t i en t pas nécessai rement a u x mêmes 

combina isons , et ce sera toujours un p rob lème difficile 

que celui de dé te rminer les l imites théor iques du c h a m p 

d'action des syndicats de celui de l ' indust r ie pr ivée. 

Les résul ta ts des fruitières dépendent essentiellement des 

pr ix de vente du f r o m a g e . Des séries de p r ix qu i ont été 

publiées par diverses associat ions de la Suisse , il ressort 

que , de i83o à 1880, le p r i x d u f r o m a g e d ' E m m e n t h a l , q u i 

correspond au g ruyè re de qual i té tout, à fait supér ieure , 

n ' a cessé de s'élever, passan t do 37 fr. à 70 et m ê m e 80 fr. 

les 5o ki logr . su r les l ieux de p roduc t ion . Il semble s'être 

ar rê té depuis dans sa marche ascendan te , ma i s il n ' a pas 

sensiblement fléchi. D 'après Y Union laitière suisse de 

Zur ich , il aura i t atteint84 à 85 fr . en 1880, 1890 et i8g3 ; 

il se serait t rouvé de 80 à 84 fr. en 1 8 8 3 , 1884 et i8g4 ; de 

75 à 80 fr. en 1 8 8 1 , 1882 , 1887 et 1 8 8 g ; de 70 à 75 fr. 

en T 8 8 5 , 1888 et i8g2 ; son cours le p lus faible serait 

descendu à 60 fr. en 1 8 8 6 ; il au ra i t été, en moyenne , de 

70 fr. pour la pér iode décennale i 8 8 5 - i 8 g 5 . Les quali tés 

ordinaires se sont payées g à 10 fr. de m o i n s . 

Le f romage de Roquefor t est, comme le f romage de 
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gruyère , u n f romage à consistance solide, mais ce n 'est 

pas u n f romage cui t ou de chaudière , et c'est u n f romage 

préparé exclusivement avec du lait de brebis . Sa fabri

cation a lieu géné ra l emen t a. la ferme. Depuis u n e qu in

zaine d 'années cependant , elle tend à consti tuer u n e in

dustrie i ndépendan te de la cu l tu re , et c'est d a n s des us i 

nes spéciales que le lait acheté a u x produc teurs est t r a n s 

formé en f romage . Mais q u e le f romage soit p réparé pa r 

le cul t ivateur ou p a r u n en t repreneur , il passe, dès qu ' i l 

est suff isamment ferme et débar rassé de son petit lait, aux 

caves si connues de Roquefor t , où il prend son aspect et 

sa forme définitive. 

On estime que , dans les t roupeaux en t re tenus avec 

beaucoup de soin, les cul t ivateurs obt iennent de deux b r e 

bis 5o k i l o g r a m m e s en fromages en état d'être l ivré aux 

caves. Il en faut trois pour a r r ive r au même résul ta t avec 

des t roupeaux considérés comme bons' , qua t re avec des 

t roupeaux o rd ina i res . P a y é aux producteurs de 3 5 à 7 5 fr. 

les c inquan te k i l o g r a m m e s , le f romage de Roquefort se 

vendj'au sort ir des caves, de 90 à i 5 o fr., suivant les q u a 

lités et les cours . 

L ' indus t r ie d u Roquefor t , déjà s ignalée à i a fin du siècle 

dernier , n ' a v ra imen t p r i s d ' impor tance que depuis 1 8 0 0 . 
Sa product ion n 'é ta i t encore évaluée, à cette da te , qu ' à 

2 0 0 mil le k i logr . , ma i s elle devait p a s s e r a 3oo mil le k i log . 

en 1 8 2 0 ; à 7 5 0 mil le k i logr . en 1 8 4 0 ; à 1 . 4 0 0 mil le kilog'. 

en 1 8 6 0 ; à 2 . 7 0 0 mil le k i logr . en 1 8 6 0 ; pour dépasser 

3 millions de k i logr . en 1 8 G C , 4 mill ions de k i logr . après 

1 8 7 7 , a t te indre 5 mil l ions de ki logr . en 1 8 8 8 , 6 mil l ions 

de k i logr . enfin en 1 8 9 2 . Sa prospéri té semble m a i n t e 

nant arr ivée à son m a x i m u m ; on a m ê m e par lé de c r i s e 
et de d iminu t ion de pr ix , mais crise e td iminu t i on de pr ix 

n 'ont cependant eu q u ' u n e impor tance relative. 
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Régime douanier. — L ' indus t r i e du f romage donne 

lieu à u n commerce d ' impor ta t ion et d 'expor ta t ion assez 

impor t an t . Avant 1892 , les f romages à pâ te molle étaient 

soumis , à leur entrée en F r a n c e , à un droit de 6 fr. p a r 

100 k i l o g r . , au tar if généra l , et de 3 fr. au tarif conven

tionnel ; pour les f romages à pâte du re , les taxes é ta ient 

d e S f r . j ou 4 fr-, su ivant les tar i fs . Relevés, en i 8 g 2 , s a n s 

dist inction de qual i té , à •¡5 f r . , a u tarif généra l , et à i 5 fr. , 

au tarif m i n i m u m , ils ont été rédui t s , pour les f romages 

de g ruyè re , à 12 fr., au tar i f m i n i m u m , à par t i r d u 

16 avri l 1890, d a n s le bu t de faciliter la reprise avec la 

Suisse de nos relat ions commercia les devenues difficiles 

depuis 1 8 9 2 . 

La douane , qui d is t inguai t , avan t 1890, les f romages , 

en fromages b lancs ou de pâte mol le , et en f romages 

au t res , les d is t ingue , depuis cette époque, à l 'entrée, en 

fromages de g ruyère et en fromages au t res , elle les confond 

tous ensemble à la sort ie . 

Depuis 1888, le chiffre des impor ta t ions n ' a pas sen

s ib lement var ié , et il a oscillé a u t o u r de 14 à i 5 in i l l ionsde 

k i log rammes . Su r ce total les g ruyères , dont l ' impor ta t ion 

est notée à par t depuis i8g5 , f igureul pour 8 mil l ions de 

k i l o g r a m m e s . Nos expor ta t ions accusent u n e légère ten

dance à l ' a u g m e n t a t i o n : elles ont passé, depuis la mémo 

époque, de cinq à sept mi l l ions de k i l o g r a m m e s . 

C H A P I T R E X I V 

L a v i a n d e d e b o u c h e r i e . 

Production et consommation de la viande de bou
cherie. — La viande est le pr incipal p rodui t de l 'exploi-
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tat ion des a n i m a u x des espèces bovine et ovine, le produi t 

à peu près exclusif de l 'exploitat ion do l'espèce porc ine . 

Ce n'est pas qu 'e l le const i tue une m a r c h a n d i s e agricole 

au sens p ropre de ce mot . Sauf de r a r e s exceptions, le cul

t ivateur ne l ivre à la consommat ion que des hôtes su r 

pied, destinées à être aba t tues et débitées pa r la boucher ie , 

mais c'est de la v iande que vient la va leur des a n i m a u x 

qui la donnen t , c'est de son p r ix que dépend le cours du 

bétail dans la p l u p a r t des c i rcons tances . 

Depuis i84o, la popula t ion ovine de la F rance a d iminué , 

dans son ensemble , d 'un t i e r s ; la popula t ion bovine a 

a u g m e n t é de plus d 'un s ixième, la popula t ion porcine de 

près de moi t ié . P o u r toutes ces espèces, la product ion de 

la v iande a fait des p rogrès considérables . Malgré la 

réduct ion du n o m b r e de ses exis tences , l 'espèce ovine en a 

produit , en 1892 , 160 mil l ions de k i l o g r a m m e s , deux fois 

plus qu 'en 18/jo; l 'espèce bovine, 780 mil l ions de k i logr . , 

deux fois et demie a u t a n t ; l 'espèce porcine , 455 mil l ions 

de k i logr . moit ié en sus . De 681 mil l ions de k i log r . , en 

i84o, la quan t i t é de v iande de boucher ie et de charcuter ie 

mise à la disposi t ion de la consommat ion par l ' agr icu l ture 

française s'est élevée à 972 mil l ions de k i l og r . en 1 8 6 2 , 

1 .23g mi l l ions de k i logr . en 1882 et enfin à 1.346 mil l ions 

de k i logr . en i 8 g 2 . 

L 'élevage est devenu p lus intensif, il s 'opère sur des 

a n i m a u x de p lus en plus précoces, qu 'on renouvelle p lus 

souvent, si b ien que d 'un môme n o m b r e de tétes de bétai l 

on obtient des p rodu i t s de toutes sortes beaucoup plus 

considérables qu ' au t r e fo i s . 

L'espèce bovine fourni t , à elle seule, p lus de la moit ié 

d e l à v iande de boucherie produi te pa r ¡0 g r o s bé ta i l ; le 

porc, p lus d ' un t iers , et il est p robab le que les évaluat ions 

de la s ta t is t ique sont , en ce qui concerne cette catégorie, 

d ' a n i m a u x , plutôt au-dessous qu 'au-dessus de la véri té, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



raison des difficultés de suppu ta t ions exac t e s ; l 'espèce 

ovine, u n hu i t i ème seu lement . 

Mais en réalité la v iande de boucher ie se divise en deux 

groupes s épa ré s . On d i s t ingue , d 'un côté, les v iandes de 

bœuf et de mou ton qu i sont les v iandes de boucher ie p ro 

p remen t di tes , et, d 'un au t r e , la v iande de porc qu i est t ra i 

tée pa r des procédés différents, souvent préparée à la ferme, 

et consommée en g r a n d e par t ie à la c a m p a g n e après 

salaison. 

L a v iande de bœuf et de m o u t o u , dont la product ion 

représente 66 p . 100 de la product ion totale, provient pour 

p lus des qua t re c inquièmes de l 'espèce bovine , et pour u n 

peu moins d ' un c inqu ième , de l 'espèce ovine. 

Q u a n d on m a n g e c inq k i l o g r a m m e s de v iande de bœuf 

on ne m a n g e , en moyenne , q u ' u n k i l o g r a m m e de v i ande 

de mou ton . Mais les propor t ions respectives de v iandes de 

bœuf et de mou ton débitées pa r la boucher ie var ien t dans 

de g randes l imites . S u r cer ta ins points du centre et du sud-

est, le mou ton t ient a u t a n t de place dans le r ég ime des 

h a b i t a n t s que le bœuf ; en d 'au t res par t ies de la F rance , 

la v iande de m o u t o n n ' in terv ient que c o m m e u n faible 

appoint à l ' approvis ionnement des par t icu l ie rs . 

La consommat ion individuel le de la v iande a a u g m e n t é 

avec la product ion s 'élevant de 19 k i logr . 98, en i84o , à 

35 k i l og r . 1 2 en 1892 . El le est loin toutefois d 'ê t re un i 

forme pa r tou t . P e n d a n t qu 'el le s'élève à 72 ou 73 k i logr . 

à P a r i s , elle n 'est que de 58 à "60 k i logr . dans les villes 

ord ina i res , et de 26 k i log r . seu lement dans les c a m p a g n e s . 

Si faible qu 'e l le soit dans les c a m p a g n e s pa r r a p p o r t 

a u x villes, la consommat ion moyenne annue l l e y a réal isé 

cependant de t rès g r a n d s p rogrès depuis 1862 , époque où. 

on l 'évaluai t à 18 k i log . seulement . Après avoir sensible

m e n t progressé , elle s'est arrêtée a u cont ra i re , et a m ê m e 

d iminué dans les villes de p lus de lo .oooûmos et les chefs-
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lieux d ' a r rond i s sement considérés comme cons t i tuant la 

popula t ion u r b a i n e . 

L ' augmen ta t ion de la consommat ion de la v iande dans • 

les campagnes t ient essentiel lement à la diffusion du bien-

être p a r m i les popula t ions rura les p rop remen t d i t es . La 

d iminut ion constatée dans les villes s 'explique moins faci

lement . Lille ne peut cependant être contestée. S i , en effet, 

les chiffres qu i représenten t les quant i t és de viande ob te 

nues daus les petites communes , les vi l lages et les h a m e a u x 

isolés, sont d iscutables dans u n e certaine mesure , il n 'en 

est pas de même de ceux qui s 'appl iquent aux ag-glomô-

rat ions p lus impor t an te s . Depuis u n e soixanta ine d 'années 

environ, l ' admin i s t r a t ion de l ' agr icu l ture a relevé tous les 

cinq a n s , la quan t i t é totale de v iande p rovenan t des an i 

m a u x aba t tus d a n s les dites villes, et elle a pu le faire 

avec u n e g r a n d e exact i tude en s ' appuyant sur les docu

ments p rovenan t des comptes d 'octroi et des regis t res des 

abat to i rs . J u s q u ' e n 1887 cependant elle ne tenai t compte 

ni des quant i tés de v iande sortie des aba t to i r s pour l 'exté

r ieur , ni des v iandes venues du dehors , soit en quar t ie r , 

soit dépecées. La source d ' e r reur n 'étai t pas bien considé

rable , mais réelle cependant . Les relevés de 1892 m o n 

t rent que les abat to i rs u r b a i n s fournissent ac tuel lement 36 

à 4o mil l ions de k i l o g r a m m e s de v iande à l ' extér ieur ; les 

villes r eço iven t ,d 'un au t r e côté, un appo in t bien supé r i eu r 

de 108 à m mil l ions de k i l og rammes p rovenan t pour la 

p lus g r a n d e propor t ion , des régions ru ra les avois inantes 

et, pour le reste, de l ' é t ranger . S a n s être énormes , ces m o u 

vements ne sont pas nég l igeab le s . 

Les états de 1887 et de 1892, abso lument comparab les , 

corroborent les indicat ions p lus incer ta ines de 1882 e t i8g2 , 

en m o n t r a n t que , pendan t que la popula t ion des villes de 

10.000 hab i t an t s , y compris les chef-lieux d ' a r rondis 

sement , a a u g m e n t é d ' u n p e u p lus de 7 pour 100, la q u a n -

G O N V E R T . — L ' I n d u s t r i e a g r i c o l e . aa 
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t i té totale de v i ande consommée ne s'est accrue que 0.7 

pour 100. D'où u n e d iminu t ion d a n s la consommat ion 

individuel le . « C'est la p remière fois, nous dit M. E. 

Fléchey, m e m b r e du Conseil supér ieur de s tat is t ique, que 

ce m o u v e m e n t est mesu ré dans un document officiel. II 

avait , du reste, déjà été s igna lé par les munic ipa l i tés de 

P a r i s , de Bordeaux , de Lyon et de Marse i l le . » P o u r le 

dépar tement de la Seine, en par t icul ier , la consommat ion 

to ta le , qui était de 74 k i logr . 97 en 1887, n 'a été que de 

72 k i logr . 23 en 1892 . P a r i s , qui ava i t absorbé ig3 mil 

l ions de k i l o g r a m m e s de v iande en 1889, 186 mil l ions en 

1892 , n 'en a absorbé que 1 7 3 mi l l ions en 1896 . Depuis 

long temps la capitale ne s ' é tai t contentée d 'auss i peu. La 

d iminu t ion s ignalée semble bien établ ie , mais elle peut-

tenir h des circonstances except ionnel les , et, on en a peut 

être exagéré la portée. Si, en effet, la consommat ion totale 

de la viande à Par is n ' a été que do 1 7 3 m i l l i o n s de k i logr . 

en 1896, elle s'est relevée à 186 mi l l ions en 1897, et à 

igo mil l ions en 1898 et 189g. Quelle que soit sa stabil i té, 

on comprend qu'el le puisse var ier d a n s cer taines [limites 

d 'une année à l ' au t re , et ses oscil lat ions accidentelles 

n 'ont q u ' u n e impor tance relative qu ' i l ne convient pas 

d 'exagérer . 

Malgré tout cependant , si on peut négl iger la d i m i n u 

tion de la consommat ion de la v iande constatée dans les 

vil les, il faut b ien reconnaî t re qu'el le n 'y a u g m e n t e p lus . 

D 'après la s ta t is t ique officielle, deux causes su r tou t 

ont contr ibué à la modification qu i a été constatée. « E n 

première l igne , et pour la p lus la rge par t , on peut ind i 

quer l 'accroissement de la consommat ion des boissons 

alcooliques. Pa r tou t où l ' u sage , non pas seulement des 

boissons hyg ién iques , m a i s encore et pa r t i cu l iè rement 

celui de tous ces l iquides de na tu res variées si r épandus 

a u j o u r d ' h u i a pr is une g r a n d e extension, la par t faite a u x 
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aliments solides a d i m i n u é . En second lieu, l ' hab i tude de 
de plus en p lus r é p a n d u e p a r m i les populat ions urba ines 
un peu aisées, et pa r conséquent consommatr ices de v iande, 
de quit ter les villes p e n d a n t les mois d'été, con t r ibue à 
accentuer le phénomène s ignalé . » 

Peut-être conviendrai t- i l auss i , pour a r r ive r à se r e n d r e 
compte des changemen t s su rvenus , de réfléchir à la con
sommation croissante du beur re , du lai t , de la volaille et 
du gibier , et auss i a u développement de l ' hypophag ie . Le 
département de la Seine a consommé, à lui seul , en 1898, 
4 -683 mille k i logr . de v iande de cheval , 4 mille k i logr . 
de viande de mu le t , et 10 mil le k i logr . de v iande d ' âne , 
en tout 4 -6g8 mille k i l o g r . P o u r l ' année 189g, le chiffre 
atteint a été de 5 .g3i mille k i l o g r . , en p rogrès très m a r 
qué sur le total a n t é r i e u r . 

Bien que la consommat ion de la v iande de boucher ie 
subisse u n t emps d 'a r rê t dans les villes, elle ne cesse 
d ' augmente r en totali té, et tout ind ique qu 'e l le est loin 
d'être arr ivée à son m a x i m u m . Son élasticité résul te , non 
seulement de l 'excédent de consommat ion pa r tête des 
hab i tan t s des villes sur ceux des c a m p a g n e s q u i pour ra ien t 
se nour r i r auss i b ien, m a i s encore de laposs ib i l i t éde l 'ex
tension du débouché des villes. Ce qu i modère l 'usage de 
la viande, ce n 'es t pas , en effet, la satisfaction des appét i ts 
individuels, mais la l imitat ion des ressources de la popu
lation. Pa r tou t , on peut le d i re , on m a n g e du pain à dis
crét ion; dans la p lupa r t des s i tuat ions , la dépense modère 
les achats de v iande , et règle sa propor t ion dans la rat ion 
ordinai re . Le blé semble être à la veille d 'une période de 
surproduct ion ; rien ne permet de prévoir encore le 
momen t où la quant i té de viande disponible dépassera les 
facultés d 'absorpt ion de la popula t ion . Il y a donc, dans 
l ' indus t r iede la v i a n d e , u n avenir que neprésen te pas celle 
du blé. 
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Mouvements comparés des prix delà viande et du 
blé. '— Le p r ix de la v iande est fort var iable à l 'é tal 

selon les morceaux qu 'on choisit, m a i s il est in té ressant 

sur tou t pour l ' ensemble des qua t r e qua r t i e r s . On s 'en

tend assez bien en p a r l a n t de qual i té moyenne , et les mer 

curiales p résen ten t , en g é n é r a l , un degré d 'exacti tude dont 

on peut se conten ter . 

Dans un in té ressan t t rava i l sur le cours des pr inc ipa les 

denrées qui se vendaient en la ville d 'Or léans du xvi" 

au x v m e siècle, M. Mantel l ier n ' a pas oublié de noter les 

var ia t ions du p r i x de la v iande . Elles sont auss i cur ieuses 

qu ' ins t ruc t ives et i m p r é v u e s . 

Le pr ix de la v iande a été en d i m i n u a n t , comme celui 

du blé , de i05o à 1700. E x p r i m é en monna i e décimale , et 

rappor té à la l ivre prise comme un i t é , il est descendu 

successivement , pendan t cet in terval le de t e m p s , de 3o à 

20 cent imes . Son aba issement s 'est accentué encore pen

dant la p remière moit ié d u x v m e s i è c l e ; il n ' a p lus été que 

d e i 4 centimes de 1700 a 1726 , de 12 cent imes seulement 

de 1 7 2 5 à 1 7 0 0 . Mais à par t i r do ce momen t il s'est relevé 

d ' une man iè re cont inue ; l en tement d ' abord , pu is b r u s 

quement , a u x approches de la Révolut ion . 

La livre de v iande , qu i ne coûtai t que 1 2 à i 3 centimes 

de no t r e m o n n a i e , en movenne , en 1 7 5 0 , en valai t i 5 en 

1867, et 20 en 1 7 7 3 . Son t a u x était encore le même en 

1778 , époqueà laquel le s ' a r rê tent les recherches de M. Man

tellier, ma i s son a u g m e n t a t i o n , loin de s ' in te r rompre , a 

fait ensui te des p rog rès p lus rap ides qu'à a u c u n e au t r e 

époque. V i n g t ans ap rè s , il avait doublé . A r t h u r Y o u n g le 

porte à 7 sols en 178g , et constate son élévation généra le 

s u r tous les points de notre ter r i to i re . Lavoisier i nd ique , 

un peu p lus t a r d , u n e va leur de g so l s . 

Le mouvemen t ascensionnel du p r ix de la v iande dans 

la deuxième moit ié de x v n i 0 siècle s'est manifes té , du 
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reste, dans toutes nos provinces pa r des fluctuations iden

t iques . C'est ainsi qu 'à Bourg-en-Bresse , après avoir va 

rié de 3 à 5 sols la l ivre, de 1 7 6 0 à 1 7 6 0 , ce pr ix est mon té 

à 7 sols 6 deniers en 3 7 9 0 , pour ar r iver à 1 0 sols en 1 7 9 3 . 
D e m ê m e , dans le Midi, aux environs de Montpel l ier , le 

cours de la viande a progressé lentement j u s q u ' à la Révo

lution, pour passer b rusquemen t , en quelques années , de 

4 à 5 sols, à 7 sols 6 deniers , d 'après des documents que 

nous avons pu nous procurer dans les archives locales . 

L a hausse n e s 'est pas arrêtée en 1 7 9 0 , elle a cont inué 

jusqu ' en 1 8 0 0 , époque à laquelle la v iande s'est payée 

par tout de 45 à 5o centimes la l ivre. Ce chiffre n ' a p lus été 

dépassé que c inquan te ans ap rè s . Ses conséquences de

m a n d e n t â être examinées a t ten t ivement . 

Quand on compare la ma rche du p r ix de la v iande à 

celle du pr ix du blé , ou constate qu 'après s 'être abaissés 

en même temps a u c o m m e n c e m e n t du x v m e siècle les 

cours de ces deux denrées se sont élevés s i m u l t a n é m e n t , 

j u squ ' en 1 7 8 0 , dans des proport ions peu différentes. Ce 

mouvement s'est cont inué ju squ ' en 1 8 0 0 pours ' a r rô te r des 

deux côtés, mais tandis qu' i l s'est poursu iv i avec r égu l a 

rité pour le blé, sa vitesse s'est accélérée pour la v iande . 

De 1 7 5 0 à 1 8 0 0 le p r ix du blé est passé de i 5 fr. à 2 0 fr. 

l 'hectolitre, il a a u g m e n t é d 'un tiers ; celui de la v iande 

s'est élevé de 20 à 00 cent imes la l ivre, il a p lus que dou

blé. En a-t-il fallu davan tage pour modifier l ' impor tance 

relative des product ions agricoles , et appeler l 'at tention 

sur les opéra t ions an imales négligées a n t é r i e u r e m e n t ? 

Ces modifications de pr ix expl iquent l 'activité qu 'on a 
mise, de 1 7 8 0 à 1 8 0 0 , à t ransformer les a n c i e n s systèmes 

de cu l tu re . Si l ' a l te rnance des céréales et des plantes four

ragères date de cette époque, c'est que son util i té est de

venue incontestable sous le nouveau r é g i m e d 'équi l ibredes 

va leurs . Son adoption consti tue un des p rogrès les p lus 
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considérables do l ' ag r icu l tu re . O n r a t t r i b u e o r d i n a i r e m e n t 

a u x recommanda t ions des écrivains de la fin du siècle 

dernier . « C'est à la pers is tance de nos au t eu r s ag ro 

nomiques , a dit M . de Gaspa r in , qu 'on doit les p rogrès 

de la cul ture du trèfle. » Le traité des prairies arti

ficielles de Gilbert est en effet, de 1788, et les publ ica

t ions de Schwer tz ont p a r u u n peu p lus t a r d ; mais si 

ces écrits ont exercé une act ion décisive sur l 'améliora

tion de nos assolements , c ' e s tque les circonstances étaient 

favorables. Cinquante ans p lus tôt, ils au ra i en t peut-être 

passés inaperçus , on n 'en au ra i t pas eu d 'a i l leurs l ' idée. 

Sous l ' influence des var ia t ions de pr ix qui oaractér is -

sent la fin du xviii" siècle s'est donc opérée u n e ré forme 

capitale dans la succession de nos cu l tu res . Si la p ra t ique 

ne s'y est pas conformée s u r tous les po in t s , le pr inc ipe 

n 'en a p lus été contesté, la t rans i t ion était faite. 

A u début du x i x B siècle, le blé avai t a t te in t u n pr ix 

moyen qui no devai t p lus , avant qua t r e -v ing t a n s , sub i r 

d ' impor tan tes var ia t ions . Celui de la v iande est resté aussi 

assez long temps s ta t ionna i re a u t o u r de 1 fr. le ki lo

g r a m m e . Ce dern ier est descendu u n peu p lus b a s cepen

dan t , u n e première fois, sous la Res t au ra t ion , et u n e 

deuxième fois, de 18/(7 J S Ó I , sous la deuxième r é p u 

bl ique , qui a été u n e période de baisse généra le , ma i s ces 

d iminu t ions passagères sont de celles qu 'on peut négl iger 

sans inconvénient . Rien n'est donc venu solliciter la cul

tu re à modifier les a l lures qu'el le avai t pr ises en 1800, les 

valeurs de ses pr inc ipa les denrées étant demeurées les 

m ê m e s . 

Mais si le pr ix du blé n ' a pas éprouvé, après i85o , de 

changemen t s impor t an t s , celui de la v iande a repr is sa 

marche en avan t en i85A, a u moment, même , entre pa ren

thèses, où l ' impor ta t ion du bétail é t r anger est devenue 

l ibre de tous droi ts s é r i e u x . De 1 f ranc, le k i l o g r a m m e 
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de viande de qual i té moyenne est passé presque subi te

ment, sur le m a r c h é de P a r i s , à i fr. 20, 1 fr. 3o et 

môme 1 fr. 3 5 , pour s'élever ensuite à 1 fr. 4 ° et 1 fr. 5o, 

de 1865 à 1870 , avec des al ternat ives de hausse et deba isse 

au milieu desquelles a p rédominé une tendance constante 

à la hausse . L 'a t tent ion s'est reportée sur le bétail , les 

cultures four ragères se sont é tendues de nouveau , les an i 

maux , perfectionnés d a n s le sens d e l à précocité et d e l à 

conformation, ont t rouvé une faveur qu ' i l s n 'avaient pas 

encore connue chez n o u s . C'est de cette période que date 

sérieusement l ' in t roduct ion du s a n g ang la i s dans nos 

races bovines et porc ines . 

Est su rvenue alors la gue r r e fatale de 1 8 7 0 - 1 8 7 1 . Le 

vida des étables, qu 'on t a m e n é les nécessités de l ' a l imen

tation et les r avages du t yphus , a provoqué u n e a u g m e n 

tation exceptionnelle de la v iande . En 1878 , le cours 

moyen du bœuf s'est approché de 1 fr. 80 le k i l o g r a m m e , 

son élévation a r a m e n é les espérances des cu l t iva teurs . 

Disposés à croire ce qu ' i l s désiraient , les éleveurs et en -

gra isseurs ont considéré la cherté croissante de la v iande 

comme un phénomène définitif et, q u a n d est revenu un 

cours p lus n o r m a l , égal à celui des années an té r ieures à 

1870, leurs déceptions se sont t radui tes par des plaintes 

très vives. Mais le r e tour des cours de 1860-1870 n 'é ta i t 

que passager , ils devaient redescendre plus bas encore. 

Au lieu du pr ix de 1 fr. 5o, qui semblai t alors acquis , la 

viande de qua l i t é moyenne n ' a plus été cotée, au marché 

de la Vil lct te , que 1 fr. 4o en 1892, 1 fr . 35 en 1897 , 

1 fr. 20 à 1 fr. 20 en 1899 . Quelques années de cours 

plus élevés, com m e 1894 et 1890, n 'ont pas suffi à contre

balancer l ' impress ion généra le de faiblesse croissante des 

prix qui domine mani fes tement . 

La va leur de la v iande s'est donc abaissée, re la t ivement 

d 'abord pa r r appor t a u x années exceptionnelles qu i ont 
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suivi la g u e r r e , a b s o l u m e n t ensui te bien que légèrement 

pa r r appor t à la pér iode 18G5-1870. Mais celle du blé a flé

chi p lus tôt, dès 1882 , et d a n s de plus fortes propor t ions , 

d i m i n u a n t de près d 'un t iers . Auss i , si les pr ix sont moins 

r é m u n é r a t e u r s qu ' au t re fo i s , ceux d u bétai l ont conservé 

leurs a v a n t a g e s p ropor t ionne ls , si m ê m e ils ne les ont 

acc rus . De i 865 à 1870, 100 k i logr . de viande représen

taient la même s o m m e que 5oo k i logr . de blé, ils valent 

m a i n t e n a n t au t an t que 600 et m ê m e p lus . 

Auss i , m a l g r é toutes les p la in tes qu ' a soulevées la dé

préciation de la v i ande , les opéra t ions an ima les n 'ont 

cessé d 'être l 'objet de soins con t inus . L 'amél iora t ion do 

nos races a réalisé de n o u v e a u x et impor t an t s p rogrès , en 

ce sens su r tou t q u ' a u lieu de s 'exercer seu lement sur des 

étables de choix, elle a péné t ré j u s q u e d a n s les centres 

d 'élevage qui s'y étaient tout d ' abord mont rés le plus ré-

fractaires. Mieux encore q u e nos concours , où ne para i t 

que l'élite de nos a n i m a u x de ferme, nos foires locales dé

notent de g r a n d s c h a n g e m e n t s . Nos races l imousine , gas 

conne , bazadaise , mance l le , sa lers , ont cons idérablement 

c h a n g é , su ivan t les races charola ise , f lamande, cottentine 

qui avaient mon t r é avan t elles ce qu 'on peut obtenir de 

bonnes méthodes zootechniques . Mieux que j a m a i s on a 

compr is l ' impor tance des bonnes or ig ines et, d a n s diverses 

contrées, ont été créés des l ivres généa log iques , des H e r d 

Books, destinés à les consta ter . La cul ture he rbagè re ga 

g n e par tout du ter ra in et, s u r les points où le sol et le cli

m a t ne se p rê ten t pas à son é tabl issement , on essaie des 

pâ tu rages tempora i res qui r enden t des services ana logues . 

Les céréales reculent devan t les p lantes four ragères ; ce 

n 'est pas u n indice de décou ragemen t . 

La marche relat ive des cours de la v iande et du blé est 

si généra le [qu 'on p e u t la considérer comme le résul ta t 

d 'une loi économique. L e u r rappor t est, selon M.Ris le r , u n 
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caractère essentiel des systèmes de cu l tu re . Ne pour ra i t -on 

pas dire qu' i l en est une des causes dé te rminantes ? 

Dans les pays pauvres à faible product ion qu i restent 

aux degrés infér ieurs de l 'échelle agr icole , comme de nos 

jours encore dans les pampas de l 'Amér ique du Sud , nous 

dit le savant professeur d ' ag r i cu l tu re comparée de l ' Ins

titut a g r o n o m i q u e , le p r i x d u k i l o g r a m m e de viande est 

inférieur a u p r ix du k i l o g r a m m e de blé ; il l 'a t teint d a n s 

les pays de cu l ture pastorale ou in te rmi t ten te p o u r le dé

passer avec la cu l tu rea l t e rno . N'est-ce pas la confirmation 

de nos recherches? 

V a r i a t i o n s a c c i d e n t e l l e s du p r i x de la v i a n d e . — 
Le p r ix de la v iande a évolué dans le, cour s de ce siècle en 

divers sens . D ' u n e a n n é e à l 'autre , i l v a r i e accidentel lement , 

en ra i son de circonstances par t icul ières , comme celui de 

toutes les au t res marchand i se s . Ses oscillations sont toute

fois moins marquées que celles du p r ix du blé et, ne sont 

pas en cor respondance avec elles. La ra ison en est double . 

Il faut re la t ivement beaucoup plus de t emps p o u r mener 

à leur fin des opérat ions animales que des opérat ions végé

tales. Les récoltes du blé s 'obt iennent en neuf ou dix mois , 

ce n 'est qu ' ap rè s trois ans au moins , q u a t r e ans p lus sou

vent, parfois c inq , s ix ou m ê m e hui t , et mémo davan tage , 

q u ' u n bœuf ou une vache a r r ive au t e rme de sa carr ière . 

Su ivant les cas, on peut avancer ou re ta rder leur ven te . 

Chaque année le stock de blé se renouvelle à peu près en 

entier, celui d u gros bétail se conserve p lus long temps , 

qui t te à se rédui re ou à s ' augmente r à u n m o m e n t donné . 

Sa m a s s e forme comme un volant qui régu la r i se les mou

vements des cours . 

L 'approvis ionnement en bétail d 'un pays n 'est pas ex

posé a u x mêmes var ia t ions que celui du blé . D ' u n au t re 

côté, l a viande n 'est pas une ressource su r laquelle peu-
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vent se rejeter les m a l h e u r e u x qu i m a n q u e n t d e p a i n ; ils 

snnt précisément obligés de délaisser les a l imen t s de luxe 

pour s 'assurer , dans les années ca lami teuses , ceux de p re 

mière nécessité. Son cours no para î t pas s'être ressenti des 

années de famine de 1 8 1 2 et de 1 8 1 g . En 1847, ^ s e s t 

abaissé au l ieu de se relever, et c'est seu lement q u a n d le 

blé a d iminué qu' i l a commencé à r emonte r . Le mouton , 

il est vrai , ne vit g u è r e que deux ou trois a n s ; le porc, un 

an , les veaux et les a g n e a u x souvent inoins , mais ces an i 

m a u x ne fournissent q u ' u n e par t ie de la viande nécessaire 

au commerce, et l eu r s p r ix ont , du reste, moins de s tab i 

lité que ceux des a n i m a u x adul tes de l 'espèce bov ine . Ce 

ne sont pas ceux d 'a i l leurs qu i donnent des pr ix types . 

Malgré l ' impor tance du stock de bétail et les var ia t ions 

qu' i l comporte , m a l g r é l ' indépendance des cours de la 

viande de ceux d u blé , les pr ix des produi t s a n i m a u x se 

modifient sens iblement encore sous l ' influence de circons

tances exceptionnelles. La g u e r r e est, comme nous l 'avons 

vu , une cause de t roub le s u r le m a r c h é , ma i s on peut la 

considérer comme u n de ces événements ex t raord ina i res 

auxquels il ne convient pas de s 'ar rê ter . La rare té ou l 'a

bondance des fou r rages est un fait n o r m a l dont il est 

nécessaire, a u cont ra i re , de prévoir le re tour avec ses consé

quences o rd ina i res . Or, il existe, u n e relat ion inverse entre 

les pr ix de la viande et celui du foin. Sans r emonte r bien 

hau t dans notre histoire, nous en t rouvons une démons 

trat ion f rappante , dans les mercur ia les du marché a u x four

rages et celles du marché a u bétail de Par i s et su r tou t des 

dépar tements , de 1892 à i8g4. L ' année 18g3 , que n 'on t 

pas encore oubliée nos cu l t iva teurs , res te ra classique p a r 

la disette four ragère qui l 'a m a r q u é e . Les fermiers pr i 

vés de ressources a l imenta i res pour leur bétai l , ont dd 

user de toutes sortes de moyens pour conserver leurs sou

ches d 'è tables ; ils ont été obligés de vendre une g r a n d e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



partie de leurs cheptels , si Lien que l ' encombremen t des 

marchés a provoqué une baisse considérable . P e n d a n t que 

à Pa r i s le foin monta i t de 10 à 1 6 , 18 et môme 20 fr. les 

cent k i l o g r a m m e s , l a v iandedescenda i t d e i f r . / | 5 à 1 f'r.25 

ou 1 fr. 20. Et q u a n d , p lus t a rd , en i8g4, sont revenues de 

bonnes récoltes four ragè res , le foin ne s'est plus payé q u j 

10 ou 1 1 fr. les cent k i l o g r a m m e s , a lors que la viande de 

bœuf sur pied, devenue d ' a u t a n t p l u s r a r e q u ' o u avait p lus 

dégarni les beuver i e s , se relevait , à. Pa r i s , au cours do 

1 fr. 5o et au-dessus . 

Ces var ia t ions de pr ix du bétail do boucher ie n 'ont , en 

outre, été que fort peu de chose par r appor t à celles du 

prix des a n i m a u x d 'élevage, sur nos foires des dépar

tements , où ils ont sub i des d iminu t ions de cours qui ont 

été à plus de 5o pour cen t . Il fallait , m a l g r é tout , de la 

v i ande ; si on a l ivré à la boucher ie tout ce qu i pouvai t y 

aller, on a dû cependan t faire u n choix. Ce sont les meil

leures têtes, les plus r a r e s , qui ont conservé le plus de va leur ; 

la dépréciation des au t re s n ' a été que p lus forte. 

L ' abondance ou l a r a r e t é des four rages dé te rmine , d 'une 

année à l 'aut re , des c h a n g e m e n t s divers dans le p r ix du 

bétail . L e u r abondance ou leur rare té , à diverses épo

ques d 'une même année , provoque des mouvemen t s de 

valeur ana logues qui se reproduisent pér iodiquement , avec 

plus ou moins d ' intensi té , à chaque c a m p a g n e . D ' u n e 

maniè re généra le , le cours des a n i m a u x d'élevage fléchit 

à l 'entrée de l 'hiver p o u r se raffermir au p r in t emps . De la 

première de ces époques à la seconde, la différence de p r i x 

est parfois assez g r a n d e pour décider les engra i s seurs des 

pays d 'he rbages à s ' assurer à la fin de l ' au tomne desbê tes 

qu ' i ls ne met t ron t au pré que six mois p lus t a r d , a u p r i n 

temps su ivant , sans que pendant leur séjour à l ' é t ab le ,où 

ils seront nour r i s avec une cer taine parc imonie , ils a ient 

r ien g a g n é en poids. Assezl imi tés , ma lg ré tout , en F r a n c e , 
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ces phénomènes de var ia t ions annue l les de cours sont 

beaucoup p lus accentués d a n s les pays pauv re s , qui 

comptent p resque exclusivement s u r l eu r s dépaissances 

pour ent re teni r leurs cheptels ; l 'Algérie en fourni t assez 

régu l iè rement des exemples f r appan t s . 

Le cours des bêtes bovines adul tes peut s 'élever ou 

s 'abaisser chez, nous d 'une saison à l ' au t re , mais d a n s 

des l imites assez res t re intes cependant ; ceux des moutons 

et des veaux sont beaucoup p lus variables et p lus régu l iè 

r emen t var iab les . Chaque année , ils passent pa r u n e 

période d e h a u s s e , e n hiver, à laquel le succède u n e période 

de baisse , en é t é . 

De tous nos a n i m a u x de ferme, le porc est celui qu i se 

mul t ip l ie avec le p lus de rapidi té et qui arr ive le plus vite 

à son complet déve loppement . C'est auss i celui dont les 

p r ix sont les p lus var iables . Q u a n d el levient à se p rodui re , 

la cherté s t imule les éleveurs, et c'est assez d 'une année 

pour que la product ion a r r ive parfois à dépasser les besoins 

de la consommat ion . A u n e période de défici tdans l ' appro

vis ionnement du m a r c h é peut succéder a insi u n e période 

de plé thore , avec réact ion considérable des p r i x . On l 'a 

bien vu ces dernières a n n é e s . E n i 8 y 4 , la v iande de porc 

sur pied avai t a t teint le cours de i fr. ^5 à i fr. 85 le k i 

l o g r a m m e su r le ma rché de la Villette. De d iminut ion en 

d iminu t ion elle était descendue à i . o 5 et i fr. en I 8 Q 6 , et 

cette baisse sembla i t d 'autant, p lus inqu ié tan te qu 'e l le suc

cédait à u n e période de cher té except ionnel le . T rompés 

dans leurs prévis ions, les cul t iva teurs firent en tendre de 

vives doléances dont l 'écho retenti t j u s q u ' a u P a r l e m e n t 

on par la de crise du p o r c . P e u à peu, cependant , les p r ix 

se sont relevés, si bien q u ' a u mil ieu de i 8 u 8 on les a revus 

à i fr. 5o, n iveau au tou r duque l ils ont cont inué à oscil

ler en 1 8 9 g . 

A ces mouvemen t s de va leur des porcs g r a s ont corres-
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pondu d 'a i l leurs d 'autres changements beaucoup p lus 

étendus dans le mouvement de la valeur des porcelets. 

Les mômes gorets qui se sout disputés à cer ta ins m o m e n t s 

à 20 ou 25 f r . , à l 'époque du sevrage, n 'on t pas t rouvé d 'a

cheteurs, en d 'au t res circonstances, à plus do 8 ou i o fr. 

Tout le monde en veut , quand on croit leur engra i s semen t 

lucratif; ils sont délaissés dans le cas cont ra i re . 

Pr ix c o m p a r é s de la v i a n d e a b a t t u e e t du b é t a i l 

s u r p ied . — Le r endemen t en viande nette est la base sur 

laquelle on s 'appuie pour évaluer les a n i m a u x de bou

cherie, mais elle ne peut être connue avec exact i tude qu 'a

près leur dépoui l lement . A défaut de vérification après a b a -

tage, on se contente o rd ina i rement d é j u g e r à s imple vue 

du poids probable des qua t re quar t ie r s , ce qui d e m a n d e 

une hab i tude peu ord ina i re chez les cu l t iva teurs . A U S S I , 

beaucoup d 'éleveurs S 'accordent- i ls p o u r d e m a n d e r que le 

mode de vente au poids vif se subs t i tue , d a n s les usag-es, 

à celui de la vente au poids net . 

Ce dern ier mode d 'est imation, celui de Invente au poids 

des qua t re quar t ie r s , est év idemment le mei l leur q u a n d on 

peut amener ses a n i m a u x à l'abaLtoir, c'est celui qui laisse 

le moins d 'aléa. La discussion qu ' i l soulève ne porte que 

sur le pr ix dont les var ia t ions sont peu é tendues , ou, du 

moins , faciles à dé te rminer . En l ' adoptant on sait, d ' un 

côté, ce que l 'on vend, e t . d e l ' au t re , ce qu 'on achète . 

La vente au poids vif ne laisse pas de doute su r le poids 

des a n i m a u x v ivan t s , bien que leur pesée ne soit pas une 

chose aussi s imple qu 'on pourrai t le c ro i re . Su ivan t les 

circonstances qui accompagnen t l 'opération, on ar r ive à 

des chiffres assez différents. Néanmoins , on se met assez 

facilement d 'accord à ce sujet, mais la difficulté re tombe 

su r le pr ix qui devient très élastique avec ce procédé. Auss i , 

si ce dernier mode de vente est p lus expéditif, p lus p ra -

CO.NVEIIT. — T'Ini^istrie agricole. 23 
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t ique sur tout que le p remie r , il est loin d 'ê t re parfa i t , et 
ce serait r endre service à la cu l ture et à la boucherie que 
de t rouver m i e u x . 

Le pr ix de la viande sur pied, qui règle le pr ix du bétail , 
var ie avec les espèces. Le cours de la v iande su r pied du 
b œ u f étant considéré comm3 type, celui de la v iande de 
m o u t o n est géné ra l emen t p lus élevé, à P a r i s , de 3o à 
35 cent imes p a r k i l o g r a m m e , et celui de la viande de veau 
de/40 à 45 cent imes. Le c o u r s d u p o r c , au contra i re , es tord i -
na i r emen t u n peu plus faible, mais quelquefois auss i un 
peu p lus fort que celui d u b œ u f . 

Quan t au rendement des a n i m a u x en viande nette, il 
varie avec chaque espèce selon le degré d ' e n g r a i s s e m e n t . 
U n bœuf ordinai re , en état , ne rend g u è r e que 45 p o u r cent 
do viande n e t t e ; il faut qu ' i l soit en chair p o u r d o n n e r 5o ; 
g r a s , pour donner 5 5 ; fin g r a s , p o u r ar r iver à 60. S a n s 
doute , il est des bœufs qui r enden t d ' avan tage , soit j u s 
qu 'à 70 pour cent, mais ce sont des boeufs de concours qu i 
sont restés assez long temps à la diète, sans vouloir m a n g e r , 
p resque complètement vidés eu a r r i v a n t à l ' aba t to i r . On 
a vu de ces a n i m a u x d iminue r en quelques j o u r s de 
100 k i logr . de poids vif. Les veaux g r a s r enden t sens i-
b lcment p lus en v iande que les bœufs , 6 5 , 70 et j u s q u ' à 
70 pour cen t ; les m o u t o n s , à degré d ' engra i s sement éga l , 
5 pour 100 et m o i n s , d e 45 à 55 pour cen t . Si l 'on comptai t 
p o u r le porc , toutes les par t ies qui se vendent, comme 
v iande ou graisse comestible , on n ' en perdra i t pour ainsi 
dire que les excréments , l 'es tomac, le fiel, les ong lons et 
les soies. Le rendement , dans ce cas, pourra i t al ler à go et 
p lus p o u r cen t .Mais , en ne comptan t que les q u a t r e q u a r 
t iers , ou la v iande net te du tronc et des m e m b r e s , on peut 
admet t r e de 70 à 75 p o u r cent, j u s q u ' à 80 pour cent dans 
le cas d ' engra i ssement poussé à ses dernières l im i t e s . 

D 'après , M, Levré, prés ident de la C h a m b r e syndicale de 
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la boucherie J e P a r i s , l 'écart laissé au boucher pour 

l 'abatago, le dépeçage et la vente d 'un bon hœuf, s u s c e p 

tible de donner 4oo k i logr . de v iande nette, d 'une va leur 

de 56o ou 64o f r . , su ivan t que les p r i x sont de T fr. 4° 

ou de i fr. 6a l 'uni té , varie de 160 à 200 fr. P o u r les mê

mes opérat ions , u n m o u t o n qu i rend 20 k i l o g r . de v iande 

nette, 8 à i 3 fr. Du m a r c h é de La Villette à l 'étal , non 

pas au consommateur , le p r ix ini t ial do la marchand i se 

est majoré de 3,3 pour cent. La viande livrée au détai l lant 

paie plus que le pr ix de l ' an imal s u r p ied . 

Suivant les cul t ivateurs , semblable m a r g e est exagérée . 

Le bétail se vendrai t t rop bon m a r c h é et la v iande t rop 

cher ; p roduc teurs et consommateu r s souffriraient de cette 

si tuation, qu i ne profiterait q u ' a u x in te rmédia i res . Sous 

l 'empire de cette idée, quelques essais de création de socié

tés coopératives de boucher ie ont été tentées. Deux sem

blent fonct ionner r égu l i è r emen t , u n e à Lyon et une a u t r e 

à N î m e s . La boucher ie coopérative de Lyon, en relat ion 

avec les Syndicats agr icoles du Sud-Es t , achète et vend 

aux pr ix c o u r a n t s ; ses bénéfices sont répar t i s , après p r é 

lèvement des frais , ent re ses ache teurs et ses vendeurs , 

au p rora ta de leurs opéra t ions . La boucher ie coopérative 

de Nîmes se préoccupe exclusivement des intérêts des 

consommateurs . Toutes deux ont eu de g randes difficultés 

à s u r m o n t e r avan t d 'a r r iver à un fonct ionnement r égu l i e r , 

sans g r a n d s profits pour les in téressés . Les n o m b r e u x 

obstaclesà leur complète réussi te v iennent des compl ica t ions 

que, soulèvent l ' achat et la vente du bétai l , la survei l lance 

des opéra t ions techniques , et auss i des pré tent ions i r r é 

ductibles, en cer tains cas, des cuis inières , au sou du f ranc . 

Ce sont des ins t i tu t ions d 'une organisa t ion beaucoup p lus 

compliquée que celle des boulanger ies , et, qu i n 'on t pas 

encore fait l eurs preuves . 

Ce n 'est pas d ' au jourd 'hu i seulement qu ' on se p la in t , 
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D A N S LE M O N D E D E S C O N S O M M A T E U R S , DE LA CHERTÉ DE LA V I A N 

DE PAR RAPPORT A U P R I X D U BÉTAIL, ET, D A N S LE M O N D E D E S 

PRODUCTEURS D U B O N MARCHÉ D U BÉTAIL PAR RAPPORT AU P R I X 

D E LA V I A N D E . L A DISTANCE QUI SÉPARE LA VALEUR D E LA M A 

TIÈRE PREMIÈRE DE CELLE D U PRODUIT FABRIQUÉ A P U A U G M E N 

TER D E P U I S Q U I N Z E OU VINGT A N S ; ELLE A ÉTÉ P L U S G R A N D E À 

D'AUTRES É P O Q U E S . M . MANTELLIER N ' A E U GARDE DE NÉGLIGER 

LES OBSERVATIONS D E CE GENRE D A N S LES ÉTUDES Q U E N O U S 

AVONS DÉJÀ CITÉES : 

• L E PRIX DE LA VIANDE DE BOUCHERIE ET LE PRIX DES BESTIAUX, QU 

DEVRAIENT À TOUTES LES ÉPOQUES SE MAINTENIR DANS UN RAPPORT À 

PEU PRÈS ÉGAL, NOUS DIT-IL, SUIVENT, AU CONTRAIRE, DANS LEURS VA

RIATIONS, DES MARCHES TRÈS DIFFÉRENTES. A U XVIE SIÈCLE, LA VIANDE 

DE BOUCHERIE VALAIT SOIT EN PRIX D'ARGENT, SOIT EU SEIGLE, LA MOI

TIÉ DE CE QU'ELLE VAUT AUJOURD'HUI; UN MOUTON VALAIT EN AR

GENT, LE CINQUIÈME,EN SEIGLE, LE TIERS. U N E PROPORTION ANALOGUE 

SE RENCONTRE DANS LE PRIX DES VACHES. A U XVI E SIÈCLE, LA VALEUR 

DE LA VIANDE ÉTAIT DONC, RELATIVEMENT À LA VALEUR DES BESTIAUX, 

PLUS ÉLEVÉE QU'AUJOURD'HUI. 

L E S CAUSES DE CETTE DIFFÉRENCE PEUVENT ÊTRE QUE, L'ÉLÈVE DES 

BESTIAUX ET LES PROCÉDÉS DE DÉPÈCEMENT ÉTANT PLUS PERFECTIONNÉS, 

UN M Ê M E ANIMAL FOURNIT PLUS DE VIANDE À DÉBITER QU'ALORS; QUE 

LA VENTE ÉTANT PLUS RÉGULIÈRE, PLUS ASSURÉE, LA CONSOMMATION 

PLUS ÉTENDUE, LES BOUCHERS PEUVENT AUJOURD'HUI DONNER LA 

VIANDE À UN PRIX PROPORTIONNELLEMENT MOINDRE ; QUE,SUR CHAQUE 

LIVRE DE VIANDE VENDUE, LE SALAIRE OU BÉNÉFICE ATTRIBUÉ AUX BOU

CHERS ÉTAIT PLUS CONSIDÉRABLE AU X V I E SIÈCLE QU'AUJOURD'HUI. 

L E S RAISONS I N D I Q U É E S SONT B O N N E S ; ELLESNE SONT P A S S U F 

FISANTES. L E S A N I M A U X D'AUTREFOIS NE SONT P A S COMPARABLES 

À CEUX D ' A U J O U R D ' H U I , ILS DONNAIENTCERTAINEMENT B E A U C O U P 

M O I N S DE V I A N D E D ' U N E M A N I È R E ABSOLUE, ET D ' U N E M A N I È R E 

RELATIVE, PROPORTIONNELLEMENT À LEUR P O I D S . E N OUTRE, LA 

V I A N D E DEVAIT AVOIR M O I N S D ' I M P O R T A N C E SUR LE PRIX D U 

D U BÉTAIL PARCE QU'ELLE N'ÉTAIT, E N QUELQUE SORTE, Q U ' U N 

PRODUIT ACCESSOIRE, EN PRÉSSACA DES SERVICES Q U E RENDAIT 
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le cheptel des fermes comme produc teurde lait, de b e u r r e , 

de f romage ou de laine. 

L'écart ent re le pr ix de la viande s u r pied et celui de la 

viande aba t tue no const i tue pas unequan t i t é fixe. D 'après 

les exemples donnés pa r M. Lèvre, il d iminue ra i t q u a n d 

le pr ix du bétai l s'élève et, inversement , i l s 'élèverait q u a n d 

le p r i x du bétail s 'abaisse. La relat ion ainsi formulée n ' a 

pas de caractère accidentel, elle a, a u contraire , u n caractère 

degénéral i tèfaoi leà vérifier.Il n 'est guère de consommateu r s 

qui ne l 'aient r emarquée personnel lement , sous sa deuxième 

forme sur tou t , parce que c'estcelle qui les touche l e p h i s d i -

rec tement . L a dépréciat ion des a n i m a u x de boucher ie , en 

part icul ier , ne provoque pas immédia tement celle de leurs 

dérivés. G'estqu ' i l y a , en ce qui concerne la viande comme 

beaucoup d ' au t res marchand i ses , des cours qui sont réglés 

dans une certaine mesure par la t radi t ion ; il y a aussi des 

marchés conelusà l 'avance qui sout iennent les pr ix a u x m o -

ments d ' abondance et modèrent leur aba i ssement . La bou

cherie est, sans doute , favorisée d a n s les années de bon 

marché du bé ta i l ; sa s i tuat ion, en compensa t ion , devient 

difficile d a n s les années de cher té . D ' u n e façon générale , 

d u r e s t e , ainsi que nous l 'avons r e m a r q u é déjà à propos 

du p a i n , l e s fluctuations de cours des mat ières p remièresde 

toutes sortes se font de moins en moins sentir su r leurs 

dérivés, à mesu re que ceux-ci s'en éloig'nent d ' avan tage . 

Ce sont c o m m e des o r a g e s de fonds qui ne t roublen t pas 

sensiblement les nappes des mers . 

Tou t en étant moins considérable au jourd 'hu i q u ' a u x 

siècles passés , l 'écart ent re le pr ix de la viande s u r pied et 

celui de la viande aba t tue s'est sensiblement tendu depuis 

u n e v ing ta ine d 'années . La boucher ie ,qu i a toujours con

sidéré que c'était lui faire sa par t bien m a i g r e , que de la 

réduire au c inquième quar t i e r , ne s'en contente mani fes

tement plus ma in t enan t . Ses lovers et ses dépenses de ma in -
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d 'œuvre on t augmen té , il lui faut une r émuné ra t i on p lus 

l a rge . Le c inquième quar t ie r , d 'a i l leurs , a beaucoup perdu 

de sa va l eu r ; suifs et cui rs ont d iminué dans une forte 

propor t ion et ne représen ten t p lus au t an t qu 'aut refois . 

S u p p l é m e n t de frais et dépréciat ion des produi ts secondai

res ont eu pour conséquence forcée l ' augmenta t ion relative 

d u produi t p r inc ipa l . 

C o m m e r c e de l a b o u c h e r i e . — L'exercice de la b o u 

cherie a provoqué , comme celui de la boulanger ie , et, pour 

des ra i sons ana logues , l ' in tervent ion de l ' adminis t ra t ion . 

La loi des ig -22 juillet, i 8 q i a réservé provisoi rement aux 

munic ipa l i tés (ti tre I E R , a r t . 3o) le d ro i tde taxer la viandei 

et ce droi t provisoire n ' a j a m a i s cessé d 'exis ter ; il pour ra i t 

en pr incipe être revendiqué actuel lement encore. Mais si 

le droi t de taxer la v iande a survécu aux événements , l 'u

s a g e n 'en a j a m a i s été auss i généra l isé que celui de taxer 

le pa in . A P a r i s , n o t a m m e n t , il n ' a été en v igueu r , depuis 

l ong temps , que du mois d 'octobre i 8 5 5 au mois de février 

1858 ; o n n ' v e s t p lus r evenu . P a r t o u t d 'a i l leurs il est m a i n 

tenant complè tement a b a n d o n n é . 

La taxe n 'a l la i t pas sans rég lementa t ion . Le n o m b r e 

des bouchers est resté l ong t emps fixé admin i s t ra t ivement 

comme celui des b o u l a n g e r s ; ces commerçan t s étaient 

tenus de verser un cau t ionnement , ils étaient soumis à des 

règles spéciales relat ives à l ' achat et à l ' aba tage d u bé

ta i l , etc. Cette organisa t ion a d i sparu , pour P a r i s , à la 

sui te d 'un décret du a4 février i 8 5 8 , qui a s u p p r i m é toutes 

les mesures d'exception qui s 'appl iquaient à la boucher ie . 

Le commerce de la boucher ie s'exerce au jou rd ' hu i l ibre

ment à Pa r i s et dans les villes, en dehors de toute action 

admin is t ra t ive . Le nombre des bouchers est illimité et pa r 

suite essentiellement va r iab le ; ils n e sont p lus défendus 

contre la concurrence des forains qui sont admis comme 
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eux à vendre leurs marchand i ses sur les marchés public». 

L 'autori té n ' in terv ient pas dans la fixation du pr ix de la 

viande. Elle se borne à veiller à la fidélité du débit et à la 

sa lubr i t é des v iandes mises en vente ou int rodui tes du 

dehors, et à favoriser pa r tous les moyens qui lui para i s 

sent prat icables le développement d 'une concurrence favo

rab le a u x intérêts des consommateu r s . 

C H A P I T R E V 

L e c o m m e r c e e x t é r i e u r d u b é t a i l . 

C o m m e r c e e x t é r i e u r du b é t a i l : la p r o t e c t i o n de 
1822 à 1 8 5 3 . — Le commerce in tér ieur du bétail provo

q u e u n mouvement d'affaires considérable . Sans avoir à 

beaucoup prés la m ê m e impor tance , le commerce extér ieur 

présente cependant u n très g r a n d in té rê t . L a p r é d o m i 

nance des courants d ' impor ta t ion témoigne , p a r s o n in ten

sité, de l ' insuffisance de la product ion p a r r appor t aux 

besoins de la consommat ion ou, p lus s implement parfois, 

de l ' a t t rac t ion qu 'exercent sur l 'élevage é t r ange r les pr ix 

de nos m a r c h é s ; l 'excédent des exporta t ions dénote des 

circonstances inverses . Impor ta t ions et expor ta t ions sont, 

en définitive, des formes de la concurence universelle qui 

tendent au nivel lement de p lus en p lus complet des pr ix 

dans tous les pays du globe. 

Nos achats et nos ventes de bétail à l ' é t ranger in té res 

sent, comme du reste ceux de tontes espèces de m a r c h a n 

dises, les p roduc teu r s , les consommateurs et la for tune 

publ ique . Ils se prê ten t à un contrôle relativi men t facile 

qui r end possible l ' intervention de JEtat, et qui , en la fa-
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c ib lan t , a pour effet de l ' encourager . P a r ses droi ts de 

douane , l ' adminis t ra t ion peut activer ou ra lent i r les échan

ges in te rna t ionaux et, de tout temps, elle a l a rgemen t usé 

du pouvoir que lui donnent ainsi les c i rconstances . Est-ce 

un b ien?es t -ce un m a l ? C'est u n e quest ion s u r laquelle on 

a long temps discuté et su r laquelle on discutera p robable 

m e n t long temps encore ; c 'es t ,en tous c a s , u n fait général 

dont nous avons à é tudier la portée et les conséquences. 

Ce n'est j a m a i s sans inquié tude que les producteurs 

voient a r r iver su r l eur ma rché des concur ren ts é t r ange r s . 

Ils t iennent na ture l lement à conserver la place de faveur 

qu ' i l s y occupent , et ils sont toujours p rompts à s ' a la rmer 

de l 'accroissementdes offres. Dès le commencemen t du siè

cle, le commerce in te rna t iona l du bétail a commencé à p r é 

occuper nos cul t iva teurs . Sans doute, nos relat ions d'affaires 

en a n i m a u x de ferme avec l ' é t r ange r n 'é ta ient pas alors 

bien é tendues , elles se borna ien t à un petit trafic local 

su r nos frontières du Nord et de l 'Est . Mais si elles étaient 

res t re in tes , elles semblaient susceptibles de p rendre de 

sérieuses propor t ions , et les intéressés réc lamaient , pa r 

m e s u r e de précaut ion , la sauvegarde de l 'Etat . L 'opinion 

était du reste favorable à la protection ; elle devint la base 

du rég ime économique sous le gouve rnemen t de la R e s 

taura t ion ,e t s 'étendit à tous les p rodui t sagr ico les en môme 

t emps qu ' aux produi t s indus t r ie l s . Vers le même moment 

où fut imag iné , ou plutôt impor té d 'Angle ter re , le système 

de l 'échelle mobi le pour défendre la cul ture du blé , les 

éleveurs ob t in ren t ( 1 8 2 1 ) des droi ts de douane de 5o fr. 

pa r tête de bœuf et de t au r eau , de 25 fr. pa r tète de vache , 

de 10 f r . p a r tête debouvi l lon et de taur i l lon, de 5 fr. enfin 

pa r tête de veau et de mouton , sommes auxquel les s 'ajou

tai t un décime de g u e r r e , ce qui les por ta i t en réali té à 

55 fr., 27 fr. 5o, 16 fr. 5o et 5 fr. 5o. C'était , pour l 'épo

que , en t enan t compte d u poids et de la va leur des an i -
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m a u x impor tés , des taxes véri tablement élevées, non pro

hibitives, ma i s réel lement proteetrices. 

Si nous nous rappelons que ,de 1800 à i 8 5 3 , les p r ix du 

bétai l n 'ont pas sensiblement varié, il faut en conclure 

que cette élévation des droits de douane est restée sans 

effet su r les c o u r s . Le mouvement commercia l in te rna

tional du bétail a cont inué à s 'é tendre, con t ra i rement a u x 

prévisions géné ra l e s ; il a presque doublé peu à peu tant 

à l ' importa t ion qu ' à l 'exportat ion, ma i s son total n 'a pas 

acquis assez d ' impor tance pour qu ' i l se t raduise p a r des 

modifications appréciables dans l 'état de notre m a r c h é . 

Nos pr ix se régla ient chez nous d 'après les condit ions de 

l'offre et de la d e m a n d e . Et, du reste , a lors que nos éle

veurs c ra igna ien t la concurrence é t rangère , il n 'es t pas 

sûr qu 'à cer ta ins m o m e n t s , au moins , des cra intes a n a 

logues ne se soient manifestées à notre égard chez les na 

tions voisines. Les difficultés de t r anspor t impoasient d 'ai l

leurs des l imites étroites aux expédit ions à g r a n d e s dis

tances. S'il est vrai que le bétail se déplace de lu i -même à 

peu de frais d a n s un certain rayon et si , en s ' appuyant 

su r ce fa i t , de Thiïnen a pu penser que ce sont les 

régions les p lus éloignées d 'un m ê m e c e n t r e d e consomma

tion qu i doivent s 'occuper de préférence de la product ion 

des a n i m a u x nécessaires à son approv is ionnement , p e n 

dant que p rédomina ien t na tu re l l ement , sur des territoires" 

plus rapprochés , les cul tures de céréales, cette conception 

n 'étai t exacte au commencement de ce siècle que pour des 

points si tués d a n s un rayon rela t ivement res t re int . Les 

migra t ions du bétai l , économiques tan t qu'el les pouvaient 

se faire sans le secours de moyens indust r ie ls de locomo

tion, étaient a lors fort onéreuses q u a n d elles imposa ien t 

le recours à des procédés de déplacement commerc iaux . 

La liberté d'importation de 1853 à 1881. — Après 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une longue période de stabili té, les prix du bétail de bou

cherie se sont sub i t ement élevés en ¡ 8 5 3 . Le gouve rnemen t 

du deuxième empi re , qui prépara i t , dès ses débu t s , la ré

forme commercia le qui allait about i r en 1860, saisi t l'oc

casion pour abaisser les droits d ' impor ta t ion sur le bétail 

é t r ange r , pa r un décret en date du i 4 sep tembre , à 3 fr. 60 

décimes compr is , pa r tète de bœuf, à 1 fr. 20 par tète de 

vache, à o fr. 3o par tête de mou ton ou de porc , à o fr. Co 

par i o o k i l o g r . d e viandes fraîches,à r i f r . p a r 100 k i logr . 

de viande salée, cette dernière taxe devant el le-même être 

abaissée à o fr. 5o pa r u n décret u l t é r ieur du 5 octobre 

1854- L'échelle mobile venait d 'être suspendue . C'était le 

blé et la v iande , p r inc ipaux produi t s do l ' ag r icu l tu re fran

çaise, a b a n d o n n é s à la concurrence é t r angè re , la liberté 

commercia le à peu près absolue pour les denrées prove

nan t de l 'exploitat ion du sol. 

L ' inquié tude se manifesta t rès vive dans les c ampagnes . 

On se rappe la les pronostics du marécha l [Bug-eaud qui 

redouta i t une invasion de bétail é t ranger , p lus q u ' u n e 

invasion de Cosaques .Cer ta ins économistes entrevoyaient , 

d 'un au t re côté, une ère de vie à bon m a r c h é , favorable à 

la prospéri té du p a y s ; on allait j u s q u ' à par le r de viande 

à cinq sous la l ivre. Les événements contredirent les con

jectures expr imées de par t et d ' au t r e . Nos impor ta t ions 

cont inueront à s 'accroître, sans que leur développement 

prî t des proport ions a n o r m a l e s ; le p r ix de la v iande, loin 

de fléchir, conserva une t endance à l 'é lévation. L'obstacle 

des dis tances 11c le modifiait pas sens ib lement . 

O u a n d prévalut , en 18G0, la doctr ine des t ra i tés de com
merce, l ' agr icu l ture , qui n 'avai t p lus de concessions à faire 
et qui ne pouvai t que profiter des aba i ssements qui 
nous étaient accordés pa r d ' au t res pays sur leurs tar i fs 
douaniers , accepta la pol i t ique commercia le nouvelle sans 
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trop de pro tes ta t ions . P e n d a n t u n e dizaine d ' années elle 

n'eut pas à se p la indre . 

On pouvait croire que l 'état de choses se main t i endra i t 

indéfiniment q u a n d , a p r è s la m a l h e u r e u s e g u e r r e de 1870, 

nos importa t ions de bétai l affectèrent une a l lu re nouvelle. 

Pour suffire a u x besoins de la consommat ion , notre com

merce dut recourir n. l ' é t ranger , et l 'excédent de nos impor

tations s u r nos exporta t ions at teint , en 187 1 et 1 8 7 3 , des 

chiffres qui n ' ava ien t pas encore été observés : Co à 

80 mille têtes de bœufs , à peu près au tan t de têtes de 

vaches, i .5oo mil le m o u t o n s , p lus de 100 mille porcs . 

Modéré q u a n d n o s établcs se sont reconst i tuées , ce mouve

ment s'est cependan t m a i n t e n u ensuite avec des al ter

natives diverses d 'accélérat ion et de ra len t i ssement , mais 

en affectant u n e a m p l e u r qu ' i l n ' ava i t pas at te inte précé

demment . De nouveaux pays sont venus s 'ajouter à la 

liste de ceux qui nous envoyaient des a n i m a u x , favorisés 

dans leurs entrepr ises par les progrès considérables des 

moyens n o u v e a u x do communica t ion . A une période 

de cherté, qu i s 'expl iquai t pa r les vides causés pa r la 

gue r re , succédait u n e période de pr ix ord ina i res , puis de 

pr ix inférieurs à ceux de 1860-1870,sans que le couran t qui 

nous amena i t d e s a n i m a u x d u dehors se ra lent isse sensible

m e n t . La si tuat ion était changée , l 'opinion se modifiait . 

Retour à l a protection. — Le système des trai tés de 

commerce avai t déjà perdu de son anc ienne faveur. Ce 

n 'étai t pas sans quelque résistance que de nouvelles con

ventions avaient pu être renouvelées après 1870. L 'oppo

sition s 'accrut peu à peu, sur tou t dans les mi l ieux a g r i 

coles, et q u a n d , en 1 8 8 1 , à l 'expirat ion des conventions 

de 1 8 7 1 , revint le m o m e n t de conclure des a r r a n g e 

ments pour une période supplémenta i re de dix a n s , on 

n 'y renonça pas , ma i s le Gouvernement ne fut autor isé à 
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e n g a g e r de nouvelles négociat ions que sous la réserve ex

presse de ne pas y comprendre le bétail et les céréales.Nous 

conservions a ins i , à pa r t i r de ce m o m e n t , la l iberté de la 

tarif ication en douane des blés et des a n i m a u x é t r anger s . 

S a n s a t tendre d 'a i l leurs davan tage , nos droi ts su r le 

bétail étaient portés de suite à if) fr. pa r tète de bœuf, 

8 fr. pa r tôte de vache, 3 fr. pa r tète de m o u t o n , 3 f r . 

p á r t e t e de porc, 3 fr. pa r ioo k i logr . de v iande fraîche, 

et 4 fr- 5o par cent k i l o g r a m m e s de v iandes salées, par 

la loi du 7 mai 1881 ; — puis h s5 fr. pa r tête de bœuf, 

1 2 fr. p á r t e t e de vache, 3 fr. pa r tête de m o u t o n , 7 fr. 

p a r 100 ki logr . de v iandes f ra îches , 8 fr . 5o par cent ki 

l o g r . de v iandes salées, par la loi du 8 m a i 1 8 8 5 , — et 

enfin à 38 fr. pa r tête de bœuf, 20 fr . par tête de vache, 

5 fr. pa r tête de mouton , 6 fr. pa r tête de porc, 12 fr. p a r 

100 k i log . de viandes fraîches, pa r la loi du 6 avril 1897. 

E t , en même temps que nous relevions nos droi ts su r le 

bétajl é t r anger , nous exercions su r les a n i m a u x qui nous 

étai nt envoyés u n e survei l lance de plus en plus étroite 

au point de vue de la police sani ta i re . Ce n 'étai t , du reste, 

que la conséquence des mesures que nous p ren ions chez 

nous pour éviter les r avages des ma lad ies contagieuses et 

les d a n g e r s d'infection pour la consommat ion . Notre légis

lation spéciale en la mat iè re , renouvelée par une loi du 

21 jui l let 1 8 8 1 , complétée par u n décret du 28 jui l le t 1888, 

re fondue ,p lus ta rd , p a r l a loi du 2 1 j u i n 1898 qui l ' incor

pore dans le Code r u r a l , contient tout u n ensemble de 

disposit ions très sévères, r i gou reusemen t appl iquées à nos 

éleveurs ; nous ne pouvions être moins exigeants à l ' égard 

du bétail qui nous est expédié de l ' é t ranger que nous ne 

l 'étions pour le nôt re . 

I m p o r t a t i o n s de b é t a i l v i v a n t e t d e v i a n d e s a b a t 
t u e s . — Les droi ts successifs fixés à l ' impor ta t ion d u 
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bétail é t r anger , le contrôle auquel il a été soumis ont 

amené la réduct ion de nos i m p o r t a t i o n s d ' a n i m a o x vivants 

a des quant i tés assez res t re in tes . D a n s cer taines années 

même, de 1 8 8 7 à 1 8 9 0 en par t icul ier , la ba lance d u com

merce s'est re tournée en notre faveur pour les espèces 

bovine et po rc ine . Nos expor ta t ions ont dépassé nos im

por ta t ions . Mais pendant que d iminua ien t nos impor

tations de bétai l vivant , nos impor ta t ions de viandes aba t 

tues allaient en a u g m e n t a n t r égu l i è rement , m a l g r é les 

entraves qui résu l ta ien t de la survei l lance exercée sur elles 

à la frontière (loi du G avri l 1 8 9 7 ) . Le droit de 1 2 fr. que 

leur avait imposé la loi du 6 avril 1 8 8 7 n 'é ta i t , en effet, 

qu 'un droit théor ique , car , si on avait eu soin d 'exclure 

les a n i m a u x vivants du g r o u p e des objets qui pouvaient 

donner lieu à des d iminu t ions de tar i fs , on avait nég l igé 

de p rendre des disposi t ions ana logues en ce qui concerne 

les viandes, c royan t d 'a i l leurs q u ' u n e réserve semblable 

était inut i le , et les t rai tés conclus en 1 8 8 1 l eur assura ien t , 

jusqu 'en i 8 g i , le bénéfice du tar if convent ionnel fixéà 3 fr. 

par 100 k i l o g r a m m e s . 

L ' in t roduct ion des v iandes aba t tues se subs t i tua i t peu à 

peu à celle du bétai l v ivant . El le s 'accrut encore q u a n d un 

décret, en date du 2 0 novembre 1 8 8 g , p rohiba l ' importa t ion 

du bétail v ivant p rovenan t d 'A l l emagne et d 'Aut r iche-Hon

gr ie p o u r n o u s g a r a n t i r contre une invasion menaçan te de 

fièvre aphteuse . Cette p remière mesure n 'é ta i t d 'a i l leurs 

que le pré lude d ' au t res ana logues relatives aux provenan

ces de Suisse (ar rê té du 6 février i 8 g o ) , et ensui te à celles 

de Belgique et de Hol lande (arrêté du ra novembre de la 

même année ) . L'excédent de nos impor ta t ions de viandes 

fraîches su r nos expor ta t ions , qui avait a t te in tdé jà n mi l 

lions de k i l o g r a m m e s en 1 8 8 7 , qui était redescendu à 

g . 0 7 2 mil le k i logr . en 1 8 8 8 , s'éleva à p lus de i 5 mil l ions 

de k i log rammes en i 8 8 g , d e a 3 mil l ions de ki log. en 1 8 9 0 , 
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de 27 mil l ions de k i l o g r a m m e s enfin en 1 8 9 1 . La Suisse 

nous envoyait des filets et des a loyaux en pan ie r s d 'os ier ; 

l 'Al lemagne et la Hongr i e , des carcasses de mou tons en 

w a g o n s - g l a c i è r e s ; la Répub l ique -Argen t ine et d 'aut res 

Etats de l 'Amér ique du S u d , des m o u t o n s ent ièrement 

congelés,ces dernières expédit ions l ' empor t an t de plus en 

plus su r les au t res . Le t r anspor t de la v iande, qui avait 

été long tempscons idé ré comme plus difficile que celui des 

a n i m a u x vivants , révélai t sa supér ior i té économique, 

facilitée pa r de nouvelles ins ta l la t ions de ba teaux fr igo

rif iques. Tand i s q u ' u n navi re ne pouvai t recevoir au 

m a x i m u m que 1.800 m o u t o n s vivants et i . o o o à 1.200 

seulement en moyenne , et que semblable cargaison cou

ra i t des chances plus ou mo ins g r a n d e s de morta l i té , on 

v entassa i t sans peine 8.000 à 10.000 carcasses congelées 

s a n s r i s q u e s d ' a u c u n e s o r t e ; c'était u n e t r a n s f o r m a t i o n d a n s 

l 'organisa t ion de not re commerce extér ieur . 

Devant cette progress ion de l ' impor ta t ion des v iandes 

aba t tues , l ' agr icu l tu re se vit menacée une fois de plus 

d 'une concurrence qu 'el le croyait avoir écartée d a n s ce 

qu'el le avai t d'excessif. Peut -ê t re cependan t ses plaintes 

n 'aura ient -e l les été écoutées que d 'une oreille dis t ra i te si 

les corporat ions des bouchers et des mégiss iers de P a r i s , 

a t teintes dans les sourcesde leur t rava i l ,ne s 'étaient livrées 

à de vives protestat ions devant le conseil mun ic ipa l de la 

capi ta le , et n ' a v a i e n t p o r t é b r u y a m m e n t l e u r s réclamat ions 

j u s q u ' a u x C h a m b r e s . A tout p r end re , mieux valai t encore 

impor te r du bétail vivant que de la viande aba t tue , pourvu 

que notre popula t ion an imale ne fût pas exposée à des 

invasions de maladies contagieuses . Les éleveurs ne pou

vaient en souffrir d ' avan tage , et les indus t r ies des abat toirs 

devaient y t rouver l eur compte . 

P o u r permet t re la rent rée des a n i m a u x do boucherie 

v ivants une ordonnance préfectorale du 1 2 décembre 1890 
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organisa un sana to r ium, soumis À une r igoureuse surveil

lance, au marché de la Villette. Quelques j ou r s après , le I 5 
décembre, un arrêté ministér iel autor isai t le t r anspor t en 

vagons plombés des ports de déba rquemen t a cet établis

sement des moutons russes expédiés de la mer Noire ,sous 

certaines ga ran t i e s st ipulées avec soin. Un peu p lus ta rd , 

le 16 avri l i 8 g i , cette m ê m e facilité était accordée a u x 

provenances de la mer Ba l t ique ; pu is , le 21 janv ie r 1892, 

aux provenances d 'Al lemagne et d 'Aut r iche-Hongr ie . Les 

a n i m a u x de boucher ie in t rodui t s dans ce s ana to r ium ne 

pouvaient en sort ir que pour être immédia tement aba t tu s . 

Les v iandes de boucher ie des espèces bovine et ovine 

n 'on t été acceptées À l ' impor ta t ion , depuis 1887 , qu ' après 

examen sani ta i re à la frontière, mais leur impor ta t ion a 

toujours été permise . Les salaisons amér ica ines , qui t e n 

daient À p r endre une g r a n d e place s u r notre marché , ont 

été complètement refusées, par mesure de prudence contre 

la t r ichine, d u 18 février 1881 au 4 décembre 1 8 9 1 . Mais 

avant de leur rouvr i r l 'accès de notre terr i toire , une loi,en 

date du 3 décembre i 8 g r , a préa lablement relevé les droi ts 

an té r ieurs À S 5 fr . p a r cent k i l o g r a m m e s . De plus , le dé

cret qui au tor i se leur impor ta t ion ne la tolère que sous 

la double condit ion d ' une vérification sani ta i re a u port 

d ' emba rquemen t , par une inspecteur officiel du g o u 

vernement des E ta t s -Uni s , et d 'une deuxième vérification 

par u n agen t de notre adminis t ra t ion au port de déba r 

q u e m e n t . Leur prohibi t ion ne semble pas d 'a i l leurs p lus 

que leur réadmiss ion avoir excercé a u c u n e influence sur 

nos cours . 

R é g i m e de 1 8 9 2 . — Ou en était là q u a n d sont venus à 
expirat ion les trai tés de commerce de 1881 . Nous avions 
retrouvé u n e dernière fois notre entière l iberté de tarifi
cation, et nous n ' avons plus voulu l 'a l iéner . La poli t i -
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q u e des t ra i tés de commerce ,combat tue avec v igueur , avait 

vécu, si c h a u d e m e n t qu 'el le ait été défendue pa r ses par t i 

sans . La loi du i4 j anv ie r 1 8 9 2 , nous r a m e n a n t au sys

tème protecteur , y a subs t i tué le double tar if généra l et 

m i n i m u m dont nous res tons maî t res en tous t e m p s . Mais, 

comme sous le r ég ime précédent , le bétail et les céréales 

ont été exclus du ta r i f m i n i m u m , et n 'on t p lus figuré 

q u ' a u tarif généra l . 

Jusqu ' en 1 8 9 2 , le bétai l avait été taxé par tète; le nou

veau tarif a remplacé ce mode de taxat ion par la taxa t ion 

a u x 1 0 0 k i l og rammes . Après de longs déba ts , les droits 

ont été fixés a u x chiffres su ivants , pa r qu in ta l mét r ique : 

1 0 fr. pour les bœufs et les vaches, 1 0 fr. 5o pour les mou

tons , 8 fr. pour les porcs, 2 5 fr . pour la v iande fraîche 

de bœuf, 3 5 fr. pour colle de mouton , 8 fr . pour celle de 

p o r c . Depuis , une loi en date du 5 avri l 1 8 9 8 a relevé les 

droi ts sur les porcs à 1 2 fr . pa r 1 0 0 k i l og rammes (poids 

vif ) ,e t les droits s u r l a v i a n d e fraîche deporcs à i 8 f r a n c s . 
Four éviter que l ' in t roduct ion de cette v iande ne se pro

duise sous forme de charcu te r ie fabr iquée, cet article a 

été t axé , par la m ê m e loi, à T O O fr . au tarif géné ra l et 

5o fr. au tar if m i n i m u m . Les droi ts s u r le sa indoux ont 

été relevés, en m ê m e t e m p s , à 4o fr. au tar if géné ra l et 

2 5 fr. au tarif m i n i m u m . 

Les Eta t s -Unis d 'Amér ique étaient alors soumis à notre 

tarif généra l , ma i s , p a r dérogat ion aux pr inc ipes admis en 

1 8 9 2 , l 'ar t . 4 de la loi du 5 avr i l 1 8 9 8 a autor isé le Gou

vernement à concéder p a r décret, à t i tre provisoire, le 

bénéficedes taxes inscr i tes a u t a r i f m i n i m u m , pour la char

cuterie fabr iquée et le sa indoux , a u x pays dont les pro

duits ne jouissent pas en F rance du t ra i tement d e l à na

tion la plus favorisée. C'était la porte ouverte à des a r r a n 

gemen t s par t ie ls , et le g o u v e r n e m e n t a usé de la faculté 

qu i lui était réservée, en faveur des E ta t s -Unis d ' abord , en 
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échange de concessions de droi ts appl iqués d a n s ce pays 

aux spi r i tueux et v ins non mousseux , par un décret du 

28 mai i 8 g 8 , p u i s , en faveur de lTta l ie , pa r un décret ul té

r ieur du 2 g novembre 1 8 9 8 . 

Notre tarif de douane impose plus lourdement les m o u 

tons vivants et les v i andes de mouton que les bœufs et la 

viande de bœuf ; cette différence s 'explique par l ' in ten

tion qu 'a eue le légis la teur de compenser pour les éleveurs 

de moutons le défaut absolu de protect ion sur la la ine . 

Sous l ' influence des tar i fs en v igueur depuis i 8 g 2 , la 

production nat ionale a cont inué à se relever et nos im

portat ions de bétail vivant, ou de viandes aba t tues sont 

immédia tement descendues , si bien qu 'en 1 8 9 2 et i 8 g 3 
nos expor ta t ions de bœufs , de vaches et de porcs, ont très 

sensiblement dépassé nos impor ta t ions . De pays impor ta 

teur nous sembl ions devenus pays expor ta teur , quand les 

conséquences de la disette four ragère de i 8 g 3 nous ont 

obligés de nouveau à recour i r à l ' é t ranger pour compléter 

notre approv i s ionnement . C'est a lors qu ' on t a p p a r u sur 

notre m a r c h é ( i 8 g 4 ) les bœufs d ' A m é r i q u e ; mais après 

avoir été repoussés de Belgique et d 'Al lemagne , nos portes 

leur ont été fermées auss i , pa r un arrêté en da te du •>hr fé

vrier 1 8 9 5 . L 'appoin t de l ' é t ranger nous est d 'a i l leurs 

devenu inu t i l e . 

Nos états de douane se soldent, il est v ra i , pa r u n 

excédent d ' impor ta t ions , mais cet excédent, est p lus appa

rent que réel, car il se t rans formera i t en excédent con

tra i re , si on ne tenai t pas compte à l ' impor ta t ion , comme 

on le fait, des a r r ivages d 'Algérie et de ceux de la zone 

franche. 

Nous n ' impor tons plus guè re de bétail vivant d 'ai l leurs 

que d 'Algér ie , nos impor ta t ions do v iandes fraîches sont 

aussi rédui tes à très peu de chose. La Suisse et l 'Alle

m a g n e ne nous expédient presque plus r i en , etsi l 'Amér i -
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que cont inue à. nous envoyer des mou tons frigorifiés, elle 

nous en l ivre de moins en moins . L ' impor ta t ion des v i a n 

des salées se main t ien t seule à des quan t i t é s assez fortes, 

mais elle est l a r g e m e n t compensée par nos exporta t ions de 

porcs v ivants . P e n d a n t que , dans le cours de la période 

décennale 1877-188(1, l 'excédent de nos impor ta t ions sur 

nos expor ta t ions de best iaux de boucher ie , et de viandes 

de toutes sortes, représenta i t u n total de 180 mill ions de 

f rancs , cet excédent est descendu à 75 mill ions de francs 

p o u r la pér iode décennale suivante , 1 8 8 7 - 1 8 9 6 ; il n 'a 

p lu s môme été que de 35 mil l ions de francs, en 1897 ,e t de 

38 mil l ions de francs en 1899, et, dans ces dern iers chif

fres les impor ta t ions d 'Algérie et delà zone franche entrent 

pour u n e qua ran t a ine de mil l ions . Ce sont des résul tats 

considérables qui t émoignent de l 'activité et de l 'énergie 

de l ' agr icu l tu re française. 

C H A P I T R E VI 

L a l a i n e e t l a so ie . 

La l a i n e . — La laine a été pendan t long temps le pro

duit essentiel des botes ovines qu ' i l e s t d ' u s a g e , d ' a i l l e u r s , 

de dés igner sous le nom de bêtes à la ine . C'est dans le bu t 

d 'amél iorer les toisons de nos anciens t r o u p e a u x qu 'on t 

été faites, sous Louis XVI , les premières impor ta t ions de 

mér inos d 'Espagne . La berger ie de Montba rd , créée pa r 

D a u b e n t o n , date de 1 7 7 6 ; celle de Ramboui l l e t , de 1786. 

P l u s ta rd , sous le Consulat , de nouvelles négociat ions ont 

about i à l ' in t roduct ion d ' a n i m a u x de m ê m e or ig ine qui 

ont renforcé l'effectif an tér ieur . Ce n 'étai t pas , du reste, 
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en France seu lement , que les moutons à laine fine jouis

saient d 'une g r a n d e faveur à la f indu siècle d e r n i e r ; l 'Al

l emagne no faisait pas moins d'efforts que ceux auxque l s 

nous consent ions pour se p rocu re rdes su je t sdechoix : dès 

1878 , elle possédait , comme nous , ses premiers mér inos . 

Des pays d 'Europe , où il est res té long temps can tonné , 

le mou ton mér inos s'est r é p a n d u à par t i r de i83o , a u Cap, 

a la P la ta et en Aus t r a l i e ; son entret ien a p r i s , dans ces 

différents contrées, u n e extension considérable, qui a eu 

pour effet de déplacer les anciens centres de product ion 

des la ines. 

Variations des prix des laines. — L'histoire des 
laines se r é s u m e dans celle des var ia t ions de pr ix qu'el les 

ont subies depuis 1 7 8 9 , sous la double influence du déve

loppement de la concurrence é t rangère et des progrès de 

l ' indust r ie la inière . 

Les laines sont des produi t s de quali tés fort variées; en

t re lesquelles il n 'es t pas facile de choisir un type suscep

tible de servir do base à des évaluat ions comparat ives 

dans le t e m p s . Les espèces mi-fines ou communes n 'ont 

pas profité des hau t s cours qui ont favorisé, à certaines 

époques , les laines f ines; elles n 'on t pas souffert, dans la 

même mesure non p lus , de la dépréciat ion qu is ' e s t m a n i 

festée depuis 1 8 6 0 . Suivant qu 'on p rend , comme élément 

d 'observat ion, une sorte commercia le ou u n e au t r e , on 

arr ive à é tabl i r des séries de pr ix sensiblement différentes 

qui expl iquent des divergences assez profondes d ' app ré 

ciation. Malg ré les difficultés que présente la mat ière , il 

n'est, pas impossible cependant de suivre , d 'assez près les 

modifications qui se sont produi tes dans le m o u v e m e n t des 

valeurs des la ines , et d'en dégager ne t tement les tendances . 

Dans son enquête de 1884 sur les causes de la crise 

agricole dans l 'Aisne, M. Risler a noté, avec un soin pa r -
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t icul ier , l ' inf luence qu 'on t exercée sur la si tuation de l ' in

dus t r ie agr icole les changemen t s su rvenus depuis 1860 dans 

les prix des l a ines . D 'après ses informat ions , le pr ix moyen 

du k i logr . de la ine de Brie lavée à dos et classée de 4" 

qual i té avan t 18G8 (les Brie de i r e , 2 e et 3 e qual i tés ne se 

t r o u v a n t p lus) , ce p r i x , q u i s 'était m a i n t e n u à 6 fr . 3o en 

moyenne de i8/jo à i84g> au ra i t a t te int 6 fr. 38 pendant 

la période décennale i85o à i 8 5 g , pour descendre à 

5 fr. 7 3 de 1860 à iSfig, et s 'abaisser enfin à 3 fr. 72, 

en t r e 1870 et 187g. La dépréciat ion des laines au ra i t été 

a insi cont inue depuis 1860. 

Su ivant la Commiss ion des va leurs en douane , le prix 

des laines en masse , en su in t ou s implement lavées, s'est 

m a i n t e n u au tou r de 3 fr. 5o lé k i log r . , s ans var ia t ions bien 

sensibles de i856 à T 8 6 5 . A cette période do stabili té a 

succédé u n e période de d iminu t ion de 1866 à 186g. Les cours 

se sont que lque peu relevés ensui te , pendan t les t rois ou 

qua t r e années qu i ont suivi la g u e r r e de 1870 , sous l ' in

fluence d e l à d e m a n d e provoquée pa r la reconst i tut ion du 

stock d 'habi l lement de l ' a rmée , ma i s ce relèvement n 'a été 

que passager , et la d iminu t ion n'.a fait que s 'accentuer, 

m a l g r é que lques a l te rna t ives de hausse ou de baisse j u s 

qu ' en i8g6. 

L a Commiss ion des va leurs en douane n ' a relevé que 

des moyennes , la C h a m b r e de commerce de R e i m s , bien 

documentée , a serré la quest ion des la ines de plus près en 

dressant , depuis 178g , u n tableau des pr ix pra t iqués d a n s 

le commerce de la laine de C h a m p a g n e lavée à fond, tout 

en faisant r e m a r q u e r que , depuis 1860, la finesse de la 

la ine de France a d iminué de 20 0/0. 

De 178g à T8O2 la laine de C h a m p a g n e lavée à fond 

s'est vendue c o u r a m m e n t de 5 fr. 5o à 6 fr. 5o le k i logr . 

Son p r ix s'est r ap idement élevé à 8 fr. 5o en 180/1 ,à 1 3 fr. 5a 

en i8o5 , pour a t te indre près de 16 fr. en 180g, cours au-
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quel elle n 'est j a m a i s remontée depuis . S a n s rester à ce taux 

élevé, le cours de la la ine , qu 'on a encore revu à i 4 fr. 5o 
en 1 8 1 6 , s'est cependant assez bien m a i n t e n u j u s q u ' e n 

i 8 4 5 , oscillant ent re des m i n i m a de 7 fr. et des max ima de 

1 2 fr. De i845 a 1 8 4 8 , la baisse a été régul iè re et conti

n u e ; et les prix ont fléchi r égu l i è rement de 9 fr. i 5 à 

5 fr. 5 o . Ils ont r emonté progress ivement ensui te j u s q u ' e n 

1 8 6 ] ou i 8 6 5 , mais pour redescendre de nouveau et tom

ber en 1 8 6 9 à 4 fr. 7 0 . Après cette période de dépression, 

ils se sont relevés une dernière fois encore, sans a t te indre 

aux cours an té r i eurs , et sont re tombés peu à peu plus bas 

que j ama i s , au -dessousde 4 fr. 5 o , en 1 8 9 5 , 1 8 9 6 et 1 8 9 7 . 

Ainsi les belles périodes des laines ont été , tout d 'abord , 

la période de i 8 o 4 à 1 8 1 6 , pu is celle de 1 8 1 6 à - 8 4 5 ; ce 

sont celles des premiers p rogrès de l ' indus t r ie la inière. 

Quand , plus ta rd , vers 1 8 0 8 , de nouveaux perfectionne

ments ont été appor tés dans les procédés des manufac

tures (premiers essais de t issage mécanique) , la concur

rence des laines é t r angères s'est opposée à l ' augmenta t ion 

des p r i x ; la hausse a été enrayée et la baisse a p réva lu . 

La série des p r ix de la Commission des valeurs en douane 

confirme celle de la C h a m b r e de commerce de R e i m s ; les 

laines se sont dépréciées de plus en p lus . 

E n r é sumé , abstract ion faite de var ia t ions accidentelles, 

le cours des laines a été cons tamment en d i m i n u a n t depuis 

le commencemeut du siècle. Les périodes de dépréciat ion 

extraordinaire de i 8 4 5 à i85o et de i865 à 1 8 7 0 n 'on t été 

que des par t icular i tés . La première correspond à une épo

que généra le d 'avil issement des p r i x ; la seconde, p lus dif

ficile à expl iquer , ne semble guè re pouvoir être a t t r ibuée 

à la polit ique commercia le du deuxième empire , comme 

on l'a pensé à un certain m o m e n t . C'est qua t re années seu

lement après la conclusion des t rai tés de commerce de 

18O0 qu'el le s'est manifestée. On ne s'en préoccupait pas 
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au m o m e n t où l 'on décidait la g r a n d e enquête agr icole de 

3 8 6 6 , e t ce n'est q u ' a u cours des t r avaux des Commiss ions 

régionales qu 'e l le s'est révélée en p rovoquan t des plaintes 

très vives. Ce n 'étai t v ra i semblab lement que l ' indice de 

la s i tua t ion u l té r ieure . 

D ' u n e man iè re généra le , d 'a i l leurs , les fluctuations d u 

cours des laines sont demeurées i ndépendan te s du rég-ime 

douanier imposé a u x laines é t r angè res . C'est, en effet, de 

1 7 9 6 à 1 8 1 4 , a lors que l ' impor ta t ion était l ibre , que leurs 

p r ix on ta t te in t leur m a x i m u m . L 'é tabl issement d 'un droit 

de 3o fr. à la sortie, de 2 5 fr. à l 'entrée, qui a fonctionné de 

i 8 i 5 à 1 8 2 2 , n ' a pas empoché leur fléchissement. Ils se 

sont abaissés encore sous le r é g i m e de 1 8 2 3 à i83G, qui 

compor ta i t des taxes de douane de 3o 0 / 0 d e l à v a l e u r ; 

sous celui de i 8 3 7 e t de 1 8 5 1 avec un tarif de 20 à 2 2 pour 

cent ; sous celui de i 8 5 2 à i854 avec u n tarif de i 5 pour 

cent ; sous celui de i854 à 1 8 6 0 , qui présagea i t u n e ré 

forme plus complète , avec des droi ts de 2 0 fr. à 3 2 fr. 5o 

par 1 0 0 k i logr . , soit 4 pour cent de la va leur ,e t enfin sous 

celui de 1 8 6 0 qu i , après u n e série d ' aba issements succes

sifs, a consacré définitivement l 'entrée en franchise des 

laines é t r angè re s . Quelques économis tes , forçant les 

chiffres, ont m ê m e pré tendu q u ' a u m o m e n t de leur réal i

sat ion la p lupar t de ces modifications douanières ont eu 

u n effet immédia t contra i re à celui qui ava i t été p r é v u . 

C'est là vér i tablement u n e exagéra t ion ; tout a u p lus y 

a- t - i leu corrélat ion entre la réduction des droi ts do douane 

et les cours des la ines sans qu ' i l y ait eu, entre ces deux 

phénomènes , re la t ion de cause à effet. 

Production des laines à l'étranger. — La cause de 

la d iminut ion des pr ix des laines tient un iquemen t au 

développement de la concurrence é t r angè re . Nos impur- 1 

ta t ions , malgré leur accroissement con t inu , étaient rela* 
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tivemant restreintes avan t 1860. C'était la product ion 

nationale qui a l imsn ta i t nos u s i n e s ; la product ion é t ran

gère n 'y apporta i t q u ' u n appoin t , elle ne pesait que légè

rement sur les cours . Depuis 1860, les choses ont bien 

chang'é.L'effectif de nos t roupeaux n ' a fait que se r édu i re , 

psudant qu' i l a a u g m a n t ô hors d 'Europe , et nous avons 

dû subir des cours que nous régl ions autrefois . 

La stat ist ique oFlicielle ind ique , comme rendemen t des 

1 5 . 1 9 0 . g 7 1 moutons soumis à la tonte , un poids de 2 k i -

logr. 76 de laine en su in t par tête, soit 35.6g4-4i f k i logr . 

qui , estimés a u prix de 1 fr. 33 le k i l o g r . , représentent 

une valeur totale de 47-554.188 fr. en 1892. Lin peu p lus 

loin, le mêra. 3 ouvrage évalue, d 'après le résul ta t des s ta

tistiques annuel les , la product ion moyenne des laines à 

52 mill ions de k i l o g r a m m e s , avec une valeur moyenne de 

80 mill ions de francs , pendan t la période décennale i 8 8 5 -

i8g4- Que l 'on accepte l ' un ou l ' au t re de ces chiffres, on 

ne peut m a n q u e r d 'ê t re frappé de sa faiblesse, alors que 

l 'excédent de ' nos impor ta t ions sur nos exporta t ions , qu i 

n 'était que de 10 mi l l ions de k i l o g r a m m e s p a r a n en 

moyenne pendan t la période décennale 1 8 2 7 - 1 8 3 6 , s'est 

progress ivement élevé de dix ans en d ix a n s , à 1 7 , 3o, 

5o, 100, 120 mil l ions de ki logr . et enfin è. i 5 5 mil l ions de 

ki logr . de 1887 à i8g6. 

Le mouton , qui occupe une place impor tan te j u s q u e 

dans nos systèmes de cul ture les p lus in tensi fs , répond 

cependant p lus par t icul ièrement a u x exigences des pays 

pauvres . Soa entret ien, qui a c o n t r i b u â t l a fo r tuue des p ro 

priétaires du Cap e t d e l a P l a t a , n ' a guè re é témoins favo

rable à la prospéri té de l 'Austra l ie que ses exploi ta t ions 

de mines d 'or . P e u d ' a n i m a u x sont plus accommodan t s , 

il n'est guè re de produi ts d 'un t ranspor t p lus économique 

que la l a i n e . Aussi l 'élevage des t roupeaux a - t - i l pr i s des 

proport ions ex t raord ina i res . De 1860 à 1896, les expor ta -
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t ions de laines d 'Aus t ra l i e ont passé de 27 à 3OO mil l ions 

de k i log rammes ; celles du Cap, de 8 à 4 3 mi l l ions , et celles 

de L a Pia ta do i5 à plus de 200 mi l l ions de k i l o g r a m m e s . 

Nos laines compten t à peine su r le m a r c h é in te rna

tional, il n 'est pas é tonnant qu 'e l les soient à peu près 

sans influence s u r les p r i x . Peut-ê t re en serait-il au t r e 

men t si nos frontières étaient fermées a u x produi t s é t ran

ge r s ou si, du moins , not re product ion indigène était 

protégée pa r des droits de douane assez élevés. Ces mêmes 

taxes , qui sembla ien t être sans act ion au commencement 

du siècle, en exerceraient v ra i semblab lement une au jour 

d 'hu i . Mais serait-ce celle qu 'on peut espérer ; il y a lieu 

d 'en douter 

Le p r ix des laines réglai t autrefois le pr ix des t i s sus ; 

il en dépend m a i n t e n a n t . P o u r protéger efficacement la 

mat iè re p remiè re , il faudrai t p ro téger le produi t fabr iqué. 

Seul le renchér i ssement des l a inages dé te rminera i t celui 

des la ines , ma i s il deviendrai t s ingu l iè rement chanceux, 

s'il nous fermai t nos débouchés à l ' é t ranger , et r ien ne 

pe rmet de prévoir ce qu i en résu l te ra i t . E n môme temps 

que nous impor t ions des quant i t és croissantes de la ines , 

nous en t ravai l l ions des masses plus considérables et nos 

exporta t ions do la inages ne cessaient de s'élever. Nos ven

tes de t issus à l ' é t ranger , qui ne dépassaient pas 4 ° à 00 

mi l l ions de francs avant I 8 4 5 , s e chiffrent m a i n t e n a n t par 

35O et 4 ° ° mil l ions pa r an ; on ne peut les sacrifier légè

rement . Quelques personnes ont bien proposé de sauvegar 

der les intérêts de l ' agr icu l ture et ceux de l ' indus t r ie par 

d ' ingénieux sys tèmes imités du rég ime des d r a w b a c k s ou 

des admiss ions t empora i res , mais l 'application n ' en a pas 

pa ru p ra t ique , et il ne semble pas qu'el le puisse le deve

n i r . Aussi , faut-il considérer la s i tuat ion actuelle comme 

définitive : le cours des laines ne laisse aucun espoir de 

re lèvement sér ieux et du rab l e . ' 
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Et cependant l ' année i8gg vient d 'ê t re m a r q u é e par 

une reprise du p r ix des laines de mér inos . L a hausse a 

atteint, un momen t , de 70 à 80 pour cent. C'était , disai t-on, 

le résultat qui aura i t dû être prévu de l ' abandon de la 

production de la laine fine pourcel le de l a l a ine c o m m u n e . 

Quelques personnes croyaient même qu ' à la période de d i 

minut ion des cours al lai t succéder une période d ' a u g m e n 

tation, mais déjà les événements ont infirmé ces prévis ions. 

Le relèvement des p r ix n ' a pas eu de durée . 

Moutons à l a i n e e t m o u t o n s à v i a n d e . — P e n d a n t 

que n 'ont cessé de d iminue r les pr ix des la ines , le pr ix de 

la viande, au contra i re , s'est progress ivement élevé pour 

se main ten i r à u n n iveau re la t ivement sat isfaisant . Devant 

une pareil le s i tua t ion , l 'élevage du mouton devait sub i r 

de profondes modifications. De bête à la iue on a cherché 

à en faire une bête à v iande . 

P o u r ar r iver à la réalisation de ce p lan , deux méthodes 

ont été suivies .Certains éleveurs ont renoncé a u x mér inos , 

pour les remplacer soit à l 'état pu r , soit, p lus o rd ina i 

rement , à l 'état de croisement, par des a n i m a u x de races 

angla ises , r emarquab le s par leur précocité et leur ap t i tude 

à l ' engra issement , mais ne d o n n a n t que des laines très 

c o m m u n e s ( s o u t h d o w n et dishley) ; d 'au t res on t cherché à 

perfectionner le mér inos en en faisant u n e bête de bou

cher ie , sans toutefois sacrifier les quali tés de, l a l a i n e , et 

ils sont arr ivés au bu t qu ' i ls poursu iva ien t , c o m m e le 

prouvent les moutons du Soissonnais et du Châ t i l lonna i s , 

dont le succès a été g r a n d , non seulement en F r a n c e , 

mais encore dans les pr inc ipaux pays d 'é levage, à La P l a l a 

no tamment . P a r t o u t le r ég ime a été amélioré et l ' âge de 

l ' abatage avancé . 

Moutons ang la i s ou croisés et mér inos améliorés for

ment deux groupes net tement dist incts a y a n t chacun leurs 

C O U V E R T . — L ' IndusLr i e a g r i c o l e . 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par t i sans . Dans nos concours officiels, les uns et les autres 

sont à peu près éga lement représentés , fl semble bien 

cependant que , d a n s l 'ensemble du pays , ce sont les p re 

miers qu i dominen t ; si toutefois la repr i se dos pr ix des 

laines de bonne qual i té se manifes ta i t de nouveau le m é 

r inos pour ra i t bien r e g a g n e r du t e r r a in . 

L a t r ans fo rmat ion du mou ton a appor té u n e solution 

au moins relative à la quest ion moutonn iè re dans les pays 

de cu l tu re intensive, où le r ég ime a l imenta i re a pu être 

assez facilement modifié. Il n ' en a pas été de m ê m e , il 

faut bien le reconnaî t re , dans les contrées où l ' e spèce ovine 

ne peut g-uère compter , pour son ent re t ien , s u r d 'au t res 

ressources que celles que donnen t les dépaissances des 

terres vagues et des c h a m p s cultivés après l 'enlèvement 

des récoltes, et, où son rôle consiste précisément à utiliser 

ces ressources dont on ne re t i rera i t , si on en était pr ivé, 

à peu près a u c u n produi t . Fai tes des bêtes à v iande, a-t

on dit a u x cul t ivateurs de ces mi l ieux déshér i tés , et vous 

sauvegarderez vos recet tes . Ce conseil n 'ava i t q u ' u n dé

faut , celui d 'être difficilement app l icab le . Ou en a tenu 

compte dans la l imite du possible. Au lieu de viser à la pro

duction de la v iande, on a visé parfois à celle du la i t ; les 

difficultés ont été plus g randes cependan t qu 'a i l l eurs et les 

efforts n 'on t pas about i à des résul ta ts a u s s i complo t s . 

La s o i e : v i c i s s i t u d e s de l ' i n d u s t r i e s é r i c i c o l e . 

— La sér ic icul ture est une indus t r ie agr icole d 'un genre 

par t icul ier , spéciale à certaines régions , qui y t rouvent u n 

complément de ressources i m p o r t a n t . C'est, en ou t r e , une 

indus t r i e essentiel lement démoc ra t i que , qu i conserve un 

caractère domest ique q u a n d tan t d 'au t res é léments d 'act ivi

té se concentrent sous forme de g r a n d e s en t repr i ses . 

L 'éduca t ion des vers à soie ne dure guè re , c h a q u e a n n é e , 

p lus d ' u n mois , du m o m e n t de la p répara t ion da c h a m -
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hrées ,de la mise en incubat ion des g r a i n e s , e t r le iacuei l le t te 

des feuilles de m û r i e r , j u s q u ' à celui de la vente descocons. 

Elle exige beaucoup de ma in -d 'œuvre , mais une m a i n -

d'œuvre à laquelle s 'associent tous les membres d 'une 

même famille : h o m m e s , femmes et enfants . Les recettes 

qu'elle procure s 'a joutent à celles que donne la cul ture 

sans d iminuer , p o u r ainsi dire, aucune au t re source de 

revenus. Leur réduct ion , q u a n d elle vient à se produi re , 

est considérée comme u n perte sans compensat ion. Aussi , 

s 'explique-t-on l ' intérêt q u e suscite sa si tuation. 

Au moment de sa période de prospér i té , avan t i85a , la 

sériciculture produisa i t , en moyenne , 25 mil l ions de ki l . 

de cocons, d 'une va leur de 4 à 5 fr. le ki log. C'était ainsi 

I O Û à 125 mill ions de francs qu 'e l le rappor ta i t a u x petits 

éducateurs qui s'en occupaient . Depuis , cette production a 

considérablement d iminué , se réduisant des deux tiers à 

peu p rè s , sous l ' influence de deux causes spéciales: la ma

ladie des vers à soie, d 'un côté, et la concurrence é t ran

gère d ' un au t r e . 

A ses débuts , la ma lad i e des vers à soie, la pébr ine , n ' a 

pas eu de conséquences auss i désastreuses qu 'on aura i t 

pu le croire . Eu m ê m e temps que la production d iminua i t , 

la valeur du produi t a u g m e n t a i t dans une proport ion con

sidérable. De 4 f rancs , le prix d u k i log ramme de cocons 

s'élevait, en effet, à 7 0 u 8 f r . et sa vente compensait , dans 

une cer taine mesure a u moins , l ' infériorité des r e n d e 

m e n t s . 

Mais la hausse m ê m e de la va leur des cocons n 'a pas 

tardé à provoquer de la pa r t de la Chine, du Japon, de 

1 Extrême-Orient , une impor ta t ion croissante de soie su r 

le marché français qui a toujours été le g r a n d marché de 

consommation Cette impor ta t ion a été encore favorisée, 

après 1867, par l 'ouver ture du canal de Suez et le déve

loppement des câbles té légraphiques . Les prix de la -soie 
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s'en ressent i rent tout d ' abord , et eeux des cocons ensui te 
pa r voie de répercuss ion . Du pr ix de 7 à 8 fr. le ki lo
g r a m m e , Je cours des cocons est redescendu à 4 ou 5 f r . , 

pu i s au-dessous de 4 fr- et môme de 3, dans certaines 
a n n é e s . 

Vers i 8 6 5 , on pouvai t c ra indre la ru ine complète de 
l ' i ndus t r i e séricicole f rançaise . C'est alors que Pas teur 
commença sur les causes du mal ces belles recherches qui 
devaient le conduire plus t a r d à ses magnif iques décou
vertes . L ' i l lus t re savant mont ra que Ja maladie avai t pour 
or ig ine exclusive la présence dans l ' o rgan isme des larves 
de corpuscules carac tér i s t iques qui se t ransmet ten t sur tou t 
p a r l ' infection des g r a i n e s . P o u r y remédier , il n 'y avai t 
q u ' à sacrifier les ceufs des papi l lons corpusculeux, faciles à 
d i s t i ngue r au microscope des papi l lons s a in s ; c'est de ré
sul ta t qu 'a pe rmis d 'a t te indre le g r a i n a g e cel lulaire . 

Depu i s long temps déjà l a m a l a d i e est va incue . Nos édu
ca teurs sont ma in t enan t à l 'abri de la plus impor tan te des 
causes d ' insuccès qui compromet ta ien t leur r éus s i t e ; nos 
r endemen t s qu i , de 35 à 4° ki log. pa r once, étaient des
cendus à 24 ou 25 k i logr . , sont remontés a u x chiffres a n 
tér ieurs , et nos g r a ine s sont recherchées dans tous les pays 
où l 'on élève le vers à soie. De 5 fr. l 'once, avant l 'épidé
mie , leur cours avai t a t te int , à un cer ta in m o m e n t (18G8 
et 1869) près de 20 fr., elles sont redescendues depuis au 
cours de to à 1 2 fr. Nous faisions veni r autrefois 600.000 
à 700.000 cartons qu 'on payai t j u s q u ' à 20, 20 ou 3o fr. la 
p i è c e ; n o u s n ' i m p o r t o n s p l u s que desquan t i t é s abso lument 
ins ignif iantes , et nous expor tons annue l l emen t 18.000a 
20.000 k i logr . de g ra ines par a n , en Ital ie, en Turquie , en 
Russ ie , en Grèce. 

Débarrassés de la ma lad ie , nous pouvions espérer le r e 
lèvement de no t re indus t r i e séricicole ; il n 'en a rien é té . 
La dépréciat ion des cocons a ar rê té toute tentat ive de 
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reprise. La création des stations séricicoles de Montpel l ier 

( 1 8 7 1 ) et d 'AIais (1897) a aidé a la p ropaga t ion des bon

nes méthodes d 'éducat ion et de g r a i n a g e ; elle a contr i 

bué au re lèvement des r endement s en cocons à l 'once, elle 

n 'a pas rendu d'essor à la product ion. C'est en vain que le 

Par lement a tout d ' abord alloué, par une loi en date du 

i3 janvier 1892, pour une période de six années , aux cul 

t ivateurs ou éducateurs , u n p r ime de c inquante cent imes 

par k i l og ramme de cocons produi t s , puis , ensui te , qu ' i l 

a porté cette allocation à soixante centimes pour une nou

velle période de dix années devant expirer a u 3i mai 1908, 

par u n e loi u l tér ieure du 2 avril 1898. De 1892 à 1896, 

on a c r u à une petite repr ise , les années 18g7, i8g8 et 1899 

ne l 'ont pas confirmée. 

La p r o d u c t i o n de la s o i e en F r a n c e et à l ' é t ran
ger . — L' industr iesér ic icole s eca r ac t é r i s epa rnne ext rême 

division. P o u r 183.000 onces mises en incubat ion, on a 

compté, en 1899, 128.000 éducateurs . L'éducation moyenne 

est donc d 'une once et demie env i ron . Dans certains dé

par tements , comme dans les Basses-Alpes, on compte plus 

d 'éducateurs que d'onces élevées. 

L'élevage des vers à soie est à peu près exclusivement 

localisé dans cer tains dépar tements du Sud-Es t . Suivant 

l 'enquête de 1899, il s'est p ra t iqué dans 21 dépar te

ments , mais à t i tre d'essai seulement dans q u a t r e . Les 

dépar tements dans lesquels la sériciculture a rep résen té la 

plus g r a n d e impor tance dans cette même année sont, pa r 

ordre de product ion , c e u x d u ^ G a r d e t de l 'Ardèche, qui ré

coltent plus de 1.600.000 k i logr . de cocons; I a D r ô m e , qu i 

vient ensu i te ,n 'en donne q u ' u n mill ion ; Vaucluse , 780.000 

ki logr . ; le Var , 3g2.ooo ; J 'Isère, 289.000 ; les Bouches-du-

Rhône , 200.000 ; la Corse, l 'Héraul t , les Passes-Alpes et 

la Lozère, de i 5 o . o o o à 100.000 seulement . 
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Le m a r a s m e de l ' industr ie séricicole t ient à l 'abstent ion 

croissante des petits éduca teurs . Nos popula t ions du Midi 

se désintéressent d u ver à soie. Elles ont p lus de ressour

ces qu 'autrefois ; la v igne leur laisse entrevoir des emplois 

plus r é m u n é r a t e u r s de leur travail , la cu l tu re mara îchère 

se développe. Si le temps para î t défavorable à la venue de 

la feuille ou à la réussi te des chambrées , on a b a n d o n n e la 

product ion de la soie pour se l ivrer à d ' au t re s t r a v a u x . 

Les vieux mûr ie rs d isparaissent , on n 'eu p lan te plus du 

n o u v e a u x . 

L ' indus t r ie du g r a i n a g e se main t ien t cependant sans 

g r a n d e s var ia t ions . 

Avec sa product ion annue l le de 7 à 8 mil l ions de kilogr.. 

de cocons, la France ne vient , comme pays séricicole, que 

bien après l ' I ta l ie , qui ob t i en t , année c o m m u n e , de 

38 à 4 ° mil l ions de k i logr . Elle est suivie p a r l 'Aut r i che-

Hongr i e , dont la production oscille au tou r de 3 mi l l ions 

de k d o g r . ; p u i s s a m m e n t encouragée , en Hongr i e su r tou t , 

pa r la création de laboratoi res , l 'é tabl issement de pépi

nières, de g randes p lanta t ions de mûr i e r s s u r les t e r ra ins 

c o m m u n a u x et le bord des routes , la construct ion d'étouf-

foirs, etc. En 1879 encore, la Hongr i e ne produisa i t que 

T0.000 k i logr . de cocons; on y comptai t 8.000 m û r i e r s 

dans 71 c o m m u n e s ; la récolte de 1898, appuyée s u r 

220 000 pieds de mûr i e r s , répar t i s dans 2.734 c o m m u n e s , 

a a t te int 1.400.000 ki logr . La Turqu ie s 'occupe auss i avec 

persévérance de fournir aux agr i cu l t eu r s de bonnes g ra ines 

et de r ecommander les méthodes perfect ionnées d 'éduca

tion. On a réuss i à y r emplace r les races des pays d'Occi

dent pa r des races b lanches , à cocons gros et étoffés, dont 

les r e n d e m e n t s sont t rès élevés, La product ion s'élève à 

9 ou 10 million-; de k i logr . pour l 'Asie Mineure (Brousse , 

Souse) , elle n'est que de 1.600.000 ki logr . pour la Turqu ie 

d ' E a r o p j (Salonique , AuJ r i i i op l e ) . En E u r o p e , la p ro -
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auction séricicole s'élève à ] million de ki logr . p o u r 

l 'Espagne , à 5oo.ooo k i logr . pour la Grèce, et 45o.ooo 

kilogr. pour la B u l g a r i e . A d ' é t ranger enfin, le Caucase, 

qui a créé un impor t an t laboratoire à Tiflis, produi t 5 mil

lions de ki logr . de bous cocons et prépure de bonnes 

g ra ines . 

En résumé , la récolte européenne et celle de l A s i e M i 

neure représentent 65 à 70 mi l l ionsdek i logr . , sur lesquels 

il faut compter k peu près a 0/0 environ, soit i .35o.ooo 

ki logr . , dest inés à la reproduct ion . C'est 5 mil l ions à 5 

mil l ions et demi de soie g rège . Des i .35o.ooo ki logr . de 

cocons employés au g r a inuge , l 'Italie en emploie à elle 

seule 700.000 ki log. et la F rance , 45o.ooo. 

On ne peut j u g e r des récoltes d'Asie que par les expor

tations de Chine et du Japon, qui var ien t de 8 à 10 mil 

lions de k i logr . de soie, représentant 100 à 1 1 0 mill ions 

de ki logr . de cocons. 

C'est donc pour le monde entier une production de 170 

à 180 mil l ions de k i logr . de cocons frais ou de i 5 mil l ions 

environ de k i logr . de soie. 

Et si la F rance n 'ut i l ise que 3.800.000 k i l o g r . d e soie, 

les quant i tés mises en vente y a t te ignent , année moyenne , 

de 6 à 8 mil l ions de k i logr . Son marché attire près de la 

moitié de là product ion du i n o n d e ; c'est chez nous que se 

t rai tent les affaires les p lus considérables en soie. Notre 

fabrique est donc placée dans des condit ions except ionnel

lement favorables au point de vue de son approvis ionne

ment . Elle peut choisir , dans la masse des quali tés qui sont 

offertes à l ' indus t r ie , celles qui conviennent le mieux a u x 

goûts changean t s et imprévus de la mode. Sa puissance et 

sa souplesse y g a g n e n t beaucoup. Et quand elle a fait ses 

achats , les quant i tés qui restent disponibles sont vendues 

à l ' é t ranger , en laissant à notre pays un profit i m p o r t a n t . 

Dans ces 6 à 8 mill ions de ki logr . de soie qui a l i m e u -
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tent le marché français , les soies indigènes ne figurent que 

p o u r un dixième à p e i n e ; elles subissent des cours sur 

lesquels elles ne peuvent a v o i r aucune influence. 

La si tuation de l ' indus t r ie séricicole présente de g randes 

analogies avec celle de l ' indus t r i e la in ière . S u r 3.800.000 

k i logr . de soie que met tent en œuvre les fabr iques fran

çaises, la production nat ionale n ' en fournit que Goo.ooo, 

u n sixième à peine . Le reste est fourni , pour la p lus 

g r a n d e par t ie , p a r l 'excédent de l ' impor ta t ion des soies 

qui dépasse annue l l emen t 3 mi l l ions de k i logr . , et pour 

une m i n i m e propor t ion, par les cocons ind igènes . 
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C O N C L U S I O N 

L a p r o d u c t i o n a g r i c o l e de l a F r a n c e . 

Dans le monde économique, les indust r ies ont pour 

fonction de subveni r a u x exigences matérielles des mem

bres de la société; leur rôle est de pourvoir aux besoins 

de la consommat ion . La product ion est leur bu t , et c'est 

à son élévation qu 'on j u g e de leur puissance. Chacune 

d'elles a ses a t t r ibu t ions . C'est à l ' agr icu l ture , en par t icu

lier, qu 'échoit la tâche de fournir les produi t s de l 'exploi

tation du s o l ; sa mission est par conséquent d ' au tan t 

mieux remplie qu 'el le en obtient une masse plus considé

rab le . 

La product ion est l ' indice le plus sûr de la vitalité des 

indus t r ies en g é n é r a l ; c'est également le caractère essen

tiel de l 'activité des entreprises pr ivées . On ne travai l le , 

en définitive, que pour produire , et plus on produit , mieux 

on s 'acquit te de la charge dont on a le so in . 

D a n s l 'appréciat ion de la product ion , il y a à tenir 

compte à la fois des objets dont elle dérive et de sa valeur 

totale. 

La notion des objets ob tenus , de leur na ture et de leur 

quant i té , a u n e g r a n d e impor tance . Elle fixe les idées; 

elle suggère d 'ut i les compara isons entre différents centres 

de product ion et différentes époques. Mais , si uti le que 

soit la connaissance des éléments matér ie ls de la produca 

t ion, celle de leur pouvoir d 'échange l'est p lus encore. Les 
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marchand i ses qui sont livrées à la circulat ion ont des des

t inat ions mul t ip les . Ce ne sont , cependant , p o u r les pro

duc teurs , que des moyens de s 'assurer des ressources dont 

i ls disposent ensuite suivant leurs convenances personnel

les . Si variées qu'el les soient, toutes ont , ¡1 un degré ou à 

un au t r e , une propriété iden t ique ; elles représentent des 

va leu r s . C'est à la création de ces va leurs qu 'about i t la 

product ion sous toutes ses fo rmes ; ce sont elles qui lui 

servent de c o m m u n e mesu re , et qui pe rme t t en tde l ' appré

cier avec précision. 

La va leur a pour base les services que r enden t les cho

ses, les sacrifices ou la peine qu ' i l s épa rgnen t à ceux qui 

en ont la disposi t ion. Son pr inc ipe est en elles, mais elle 

ne se manifeste avec précision que par l ' échange ou mieux 

pa r la vente. Les pr ix courants conduisent seuls à sa dé 

te rmina t ion exacte. 

La p r o d u c t i o n a g r i c o l e , : déf in i t ion . •— D ' u n e m a 

nière généra le , les p rodui t s des indus t r ies sont destinés 

au m a r c h é , et leur évaluation ne soulève aucune difficulté. 

Ce n 'est pas toutefois ce qui se p ra t ique d a n s les condi

t ions les p lus ordinai res de l ' ag r icu l tu re . Des produi t s de 

l 'exploitation du sol, il n 'y a q u ' u n e par t ie disponible 

pour la ven te ; l ' au t re est consommée su r place p a r les 

cul t ivateurs , leur famille ou le personnel occupé su r leur 

domaine . Ent re ces deux par t ies , la propor t ion est t rès 

var iable . Nos pays les plus r iches visent su r tou t à l 'écou

lement de leurs récoltes au dehors ; on se préoccupe b e a u 

coup p lus , dans les mi l ieux moins avancés , de la réal isa

tion des objets susceptibles d 'être i m m é d i a t e m e n t utilisés 

sans passer pa r des m a i n s é t r angè res . Les hab i t an t s des 

campagnes se nourr i ssent p resque pa r tou t , chez nous , des 

céréales, des pommes de terres et des l égumes que don

nent leurs terres , ainsi que de la viande des porcs élevés 
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su r leurs d o m a i n e s ; ils se chauffent géné ra lemen t avec 

leurs bo i s ; ils s 'habi l lent parfois auss i , mais plus r a r e 

ment ,avec le chanvre , le lin ou la la ine qu ' i ls p r épa ren t 

à la ferme. Leur r é g i m e varie avec les condi t ions . Si le 

sol donne du blé , ils m a n g e n t du pa in de f romen t ; s'il 

ne comporte q u e des céréales inférieures, ils se contentent 

de pain de seigle ou de mét j i l . Le vin améliore leur bois

son dans les pays vignobles , ils n ' en usent qu 'except ion-

nelLcment a i l l e u r s . 

Les manufac tu re s domest iques sont très rép.rndues 

dans les contrées ag r i co les ; elles l 'étaient plus encore a u 

siècle dernier qu ' au jou rd ' hu i . Dans le cours de ses voya

ges en France , A r t h u r Y o u n g avai t été f r app j de leur 

impor tance . C'était, selon lu i , u n des trai ts r emarquab le s 

de notre économie ru r a l e , s ans être pour cela un de ceux 

qui soient à son avan t age . Hab i tué a u mouvement rapide 

d'affaires de l 'Ang le te r re , a u x échanges incessants des 

produi ts do la terre et de ceux des fabr iques , il ne conce

vait guère u n e o rgan i sa t ion sociale où chacun semblai t 

chercher avan t tout à suffire par lu i -môme à ses besoins . 

Aussi , pour lu i , les denrées consommées su r place n ' a 

vaient q u ' u n e impor tance secondaire . Les produi ts échan

geables étaient ceux dont il était essentiel de prendre 

note, comme les plus uti les à la prospéri té du pays et de 

l ' agr icu l tu re . Ou pouvait à peu près négl iger les au t r e s . 

L 'opin ion de l ' i l lustre a g r o n o m e ang la i s , qu i nous a 

laissé une descript ion si précieuse de l 'état de notre ag r i 

cul ture à la veille de la Révolut ion française, no m a n q u e 

pas d 'uu certaine vérité. L'influence des débouchés est 

considérable pour nos campagnes . Avec l 'uti l isation di

recte de leurs p r inc ipaux produi ts , nos popula t ions r u r a 

les peuvent vivre plus ou moins l a rgemen t , il leur est 

b ien difficile d ' accumuler des épa rgnes pour amél iorer 

leur si tuat ion mi té r ie l l e . Les p rogrès de la richesse gêné-
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rale supposent une division de p lus en p lus m a r q u é e dans 

le t ravai l . A mesu re que les re la t ions s 'accroissent, chacun 

tond à se spécialiser d a n s sa profession ; on s'occupe 

moins de soi, davan tage du m a r c h é ; c'est une loi écono

mique généra le . L ' a g r i c u l t u r e s 'y conforme comme les 

autres indus t r ies , et ses t ransformat ions en sont la preuve. 

L 'ut i l isa t ion immédia te de ses produi t s tend cons tamment 

à se res t re indre . De g r a n d s c h a n g e m e n t s se sont opérés, 

sous ce r appor t , dans ses hab i tudes , depuis le siècle der 

nier . Beaucoup d 'objets , qui étaient autrefois fabriqués à 

la ferme,sont m a i n t e n a n t demandés au commerce , mais il 

en est un certain n o m b r e , comme les pr incipales subs tan

ces dest inées à. l ' a l imenta t ion ,qu 'on ne peut penser à ven

dré pour les racheter p lus t a rd , et qu 'on a u r a no rma le 

ment profit à se réserver . S i leur va leur ne ressort pas eu 

chiffres indiscutables de marchés consacrés par l 'assenti

ment des par t ies con t rac tan tes , ou peut n é a n m o i n s les 

es t imer avec une g r a n d e approx ima t ion pa r voie de com

para i son . 

Que les p rodui t s de l ' ag r icu l tu re soient vendus ou con 

sommés sur p lace , la dest inat ion à laquelle ils sont affec

tés, in téressante à bien des points de vue, est sans intérêt 

pour le sujet qu i nous occupe. Ils servent dans l 'un et 

l 'autre cas à la satisfaction des besoins des h o m m e s , et ils 

doivent être r éun i s dans les calculs d 'évaluat ion de la 

p roduct ion . 

L a produc t ion agricole résul te donc de la valeur des 

produi t s l ivrés s u r le m a r c h é , a u g m e n t é e de la valeur des 

produi t s uti l isés d i rec tement p a r le personnel de la cul

t u r e . 

P r o d u i t s e t m o y e n s de p r o d u c t i o n . — II n 'y a de 
produi ts effectifs, de p rodu i t s réels pour u n e indus t r ie , 
que les marchand i ses qu i sont prêtes pour la vente, ou 
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C O N S O M M É E S PAR LES INTÉRESSÉS S A N S PASSER PAR L'INTERMÉ

DIAIRE DES NÉGOCIANTS. L E S MATIÈRES, PLUS OU M O I N S O U 

VRÉES, QUI N'ONT P A S ENCORE ACQUIS LA FORME DERNIÈRE 

QU'ELLES DOIVENT PRENDRE AVANT DE SORTIR DE L'USINE OU DE LA 

FERME, N E SONT QUE D E S PRODUITS EN VOIE DE PRÉPARATION, 

DES ÉLÉMENTS DESTINÉS À ASSURER U N E PRODUCTION ULTÉRIEURE; 

CE NE SONT P A S DES PRODUITS A U SENS É C O N O M I Q U E D U M O T . 

O N S'Y EST SOUVENT TROMPÉ CEPENDANT EN AGRICULTURE, ET 

EN LES FAISANT INTERVENIR D A N S LES CALCULS, ON A EXAGÉRÉ, 

D A N S DE NOTABLES PROPORTIONS, LE CHIFFRE DE LA PRODUCTION 

VRAIE. C E S MATIÈRES N E SONT P A S S A N S VALEUR, ELLES REPRÉ

SENTENT D E S TRAVAUX ONÉREUX, D E S SACRIFICES ÉVIDENTS, M A I S 

ELLES N E CORRESPONDENT Q U ' À DES AVANCES DONT LE RÉSULTAT 

SE MANIFESTERA E N SON T E M P S , ET ENTRERA ALORS AVEC RAISON 

EU LIGNE DE C O M P T E . C E SONT LES M E U B L E S FAITS ET PARFAITS 

QUI SONT LES PRODUITS ORDINAIRES DE L'ÉBÉNISTERIE ; CE NE SONT 

PAS LES PLANCHES PRÉPARÉES ET ASSEMBLÉES POUR LEUR FABRI

CATION. 11 FAUT ATTENDRE Q U E L'ŒUVRE À ACCOMPLIR SOIT TER

M I N É E POUR AVOIR LE DROIT D ' E N CONSIDÉRER LE BÉNÉFICE 

C O M M E A C Q U I S . D U C O M M E N C E M E N T , À SA FIN, ELLE SE PERFEC

TIONNE GRADUELLEMENT, M A I S OU N ' E N PROFITE Q U ' U N E FOIS, 

ON NE DOIT L'ESTIMER Q U ' U N E FOIS. 

D É J À , E N 1 7 9 1 , L'ILLUSTRE CHIMISTE LAVOISIER, Q U I ÉTAIT 

AUSSI U N ÉCONOMISTE D E TALENT, AVAIT SIGNALÉ LES ÉCUEILS 

AUXQUELS ON SE HEURTE PLUS PARTICULIÈREMENT D A N S L'ÉVA

LUATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE. IL LES A I N D I Q U É S E N CES 

TERMES D A N S SON OUVRAGE INTITULÉ : De la richesse terri

toriale de la France : 

L E S PAILLES SONT UN PRODUIT TERRITORIAL : CEPENDANT, SI, EN 

ÉVALUANT LES PRODUITS D'UNE FERME, ON FAISAIT ENTRER EN LIGNE DE 

COMPTE LE PRIX DE LA PAILLE ET CELUI DU BLÉ, ON FERAIT ÉVIDEMMENT 

UN DOUBLE EMPLOI; CAR LES PAILLES, EXCEPTÉ DANS LES ENVIRONS DES 

GRANDES VILLES, NE SONT POINT UN PRODUIT QU'ON PUISSE RÉALISER 

EN ARGENT : ET COMME IL EST NÉCESSAIRE DE LES CONSOMMER OU DE 

C O N V E H T . — L'INDUSTRIE AGRICOLE. 2 5 
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les convertir en fumier pour parvenir à la production du hic, 
leur valeur se trouve implicitement confondue dans celle du 
blé. 

Il en est de même de l 'avoine et des fourrages qui se con
somment par les chevaux de labours , et dont la valeur se trouve 
confondue dans celle du blé, comme faisant partie des frais de 
culture qui l'ont fait naître. On ne pourrait les porter en recette 
sans être obligé de les porter aussitôt eu dépense dans le compte 
de l 'agriculture ; ce n'est donc point un revenu réel, et on ne 
peut les faire entrer que pour mémoire dans les r ichesses an
nuellement renaissantes de la nation. 

Ces m ê m e s considérations s'appliquent naturellement au 
produit des prairies et herbages : ajouter ce produit à celui des 
bestiaux qui s'y élèvent ou qui s'en nourrissent, c'est év idem
ment compter deux fois la même chose. 

C e s j u d i c i e u s e s o b s e r v a t i o n s n 'ont p a s p r é v e n u d e s er

r e u r s u l t é r i e u r e s . L é o n c e d e L a v e r g n e a été a m e n é à les 

r e p r e n d r e , s o u s u n e f o r m e n o u v e l l e , d a n s la d i s c u s s i o n des 

r é s u l t a t s d e l ' e n q u ê t e a g r i c o l e de 1 8 0 2 . 

Les statistiques les mieux faites, a-t-i l écrit dans son Econo
mie rurale de l'Angleterre, contiennent des doubles emplois . 
Ains i , dans la stat ist iquede la France, les produits des animaux 
figurent trois fois ; d'abord comme revenu des prés et des pâ
turages , ensuite comme revenu des an imaux v ivants , enfin 
comme revenu des animaux abattus. Ces trois n'en forment 
qu'un; c'est le revenu des animaux abattus qu'il faut prendre, 
en y ajoutant la valeur du laitage pour les vaches , celle de la 
laine pour les moutons , et le prix des chevaux élevés jusqu'à 
Page où i l s se vendent d'ordinaire, c'est-à-dire vers trois ans . 
Tout le reste n'est qu'une série de moyens de production qui 
s'enchaînent pour arriver au produit réel, c'est-à-dire à ce qui 
sert à la consommation humaine, soit dans la ferme e l le -même, 
soit au dehors. 11 n'est pas plus rationnel de porter en compte la 
quantité qui sert à renouveler les s e m e n c e s ; les semences ne 
sont pas un produit mais un capital ; la terre les rend après les 
avoir reçues . Enfin il est impossible de compter, comme le font 
quelques statist iques, la valeur des pailles et fumiers . Les f u 
miers sont hien évidemment un moyen de production ; et, quant 
aux pail les , elles ne eonstitueut un produit qu'autant q u e l l e s 
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s e r v e n t h o r s d e l a f e r m e , p a r e x e m p l e , à n o u r r i r d e s c h e v a u x 

e m p l o y é s à d ' a u t r e s u s a g e s . 

Cet avert issement n ' a pas été m i e u x compris que celui 

de Lavoisier . Des cri t iques fondées su r le mode de calcul 

adopté dans divers essais d 'évaluat ion de la product ion 

agricole de la F r a n c e ont pu être formulées d a n s ces der

niers t emps . La stat is t ique officielle el le-même de 1882 n 'y 

a pas échappé, les au t res est imations y ont l a rgemen t prê

t é . Aussi , M. E . Levasseur a- t - i lcru devoir revenir , après 

Lavoisier et Léonce de L a v e r g n e , s u r la même quest ion de 

méthode. Il en a fait l 'objet d 'une longue et in téressante 

communica t ion , en 18g 1, à l a S o c i é t é nat ionale d ' agr icu l 

ture , et cela dans l ' intérêt de la science. « La product ion 

agr icole , a-t-il dit, est la somme de tous les p rodu i t s ob

tenus dans l 'année qui sont sortis successivement de l 'ex

ploitation pour être consommés directement par les cu l t i 

vateurs (y compris l eur famille ou leur domestici té) , et 

servir à leur usage personnel , ou pour ê t revendus p a r e u x 

à des personnes aut res que des cu l t iva teurs , et de ceux 

qui existent encore dans la ferme. » 

Q u a n d , de l 'évaluation de la production isolée d 'une 

exploi ta t ion, on passe à celle d 'une contrée ent ière, on 

s 'expose éga lement , si on négl ige cer taines précaut ions , 

à faire des doubles emplois , à compter plus ieurs fois les 

mômes choses. 

La production totale de l ' agr icu l tu re d 'un pavs dérive 

des product ions part iel les de chacune de ses exploi ta t ions; 

elle en est le r é sumé . Il convient de r emarque r , toutefois, 

qu ' avan t d 'a r r iver à être mis en circulat ion, les produi ts 

agricoles peuvent passer par p lus ieurs m a i n s . C'est ainsi 

que dans l ' indus t r ie du bétail , pa r exemple , certaines con

trées se bo rnen t à faire na î t re , d ' au t res à élever, d 'aut res 

enfin à engra isser . Avan t d'être prêts pour la boucherie , 
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les a n i m a u x de l 'espèce bovine ont souvent séjourné sur 

des pâ tu rages , ou dans des étables appa r t enan t à divers 

fermiers . Leur va leu r s 'est p rogres s ivemen t accrue, d 'une 

station à l ' au t re , de la différence en t re le pr ix auquel ils 

ont été payés et celui auque l ils ont été r evendus . C'est 

cette différence seule qui doit être portée à l 'actif de la pro

duct ion dos ag r i cu l t eu r s qui l 'ont obtenue . A cela se bor

nen t les résul ta ts qu ' i l s ont acqu i s . Du m o n t a n t de leurs 

recettes, ils ont , pa r conséquent à dédu i re , pour établir le 

chiffre de leur p roduc t ion , le m o n t a n t des dépenses qu'i ls 

ont faites pour se p rocurer les objets mi s à leur disposi

tion par d 'au t res cul t iva teurs . Ces précaut ions observées, 

le chiffre de la product ion totale de l ' agr icul ture corres

pond exac tement à celui que donne l 'addit ion des produc

tions obtenues isolément par les cu l t iva teurs . 

M. E. Levasseur n ' a pas m a n q u é , dans les développe

m e n t s qu ' i l a consacrés à l 'étude de la product ion de l'a

g r i cu l tu re , de s igna le r la nécessité de cer ta ines déductions 

à opérer sur les recettes des exploi ta t ions rura les pour éta

blir u n e s i tuat ion correcte. 

D a n s u n e s t a t i s t i q u e g é n é r a l e , l a F r a n c e , s e l o n l u i , e s t c o n 

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

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

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

c h é , d u f o i n à u n b o u r g e o i s d e l a v i l l e , e t d e l ' a v o i n e à u n f e r 

m i e r q u i n ' e n a p a s a s s e z p o u r l a n o u r r i t u r e d e s e s a n i m a u x 

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

f e r m i e r q u i e n a b e s o i n p o u r d e s c h a r r o i s e x t r a o r d i n a i r e s d e 

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

v e n t e s e t c e t t e l o c a t i o n : c e s o n t d e s v a l e u r s r é a l i s é e s . R é a l i s é s 

p o u r l u i , o u i ; m a i s n o n e n t i è r e m e n t p o u r l ' a g r i c u l t u r e f r a n ç a i s e . 

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

d u d o m a i n e a g r i c o l e d e l a F r a n c e , m a i s l ' a v o i n e e t l e t r a v a i l d e s 

c h e v a u x , q u i s o n t d e s r e c e t t e s p o u r u n c u l t i v a t e u r , s o n t e n 

m ê m e t e m p s d e s d é p e n s e s p o u r l ' a u t r e . C e s o n t d e u x q u a n t i t é s , 

l ' u n e p o s i t i v e , l ' a u t r e n e g a t i v e , q u i s ' a n n u l e n t l ' u n e e t l ' a u t r e 
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dans le compte général, parce qu'en effet ces valeurs sont des 
moyens de production, comme l'herbe pâturée dans le champ, 
et non des produits définitifs, propres à figurer dans l'inventaire 
de fin d'année. 

Jusque- là , tout va b ien . Avec un peu d 'at tent ion on dis

t ingue , s a n s t rop de peine, les produi ts des moyens de 

product ion , les objets fabriqués des mat ières premières 

agricoles . Mais il n 'y a pas de mat ières utilisées par l ' in

dustr ie agr icole q u e celles qui proviennent de certaines 

cul tures , il y en a beaucoup d 'aut res qui ont une or ig ine 

toute différente et leur n o m b r e ne fait q u ' a u g m e n t e r . Les 

cul t ivateurs achètent des e n g r a i s ; l 'entret ien de leur m a 

tériel en t ra îne p o u r eux des sacrifices assez élevés; ils ont 

à suppor ter , à t i tre de frais géné raux , des dépenses de 

toutessor t .es . Ce sont tantôt des substances fertil isantes 

ou au t res qu ' i l s d e m a n d e n t au commerce , t an tô t des se r 

vices qu ' i l s réc lament à des personnes spéciales. Ces m a 

tér iaux et ces services représentent le fruit de t r avaux qui 

n 'ont pas précisément un caractère agr ico le . Comment 

doit-on les env i sage r? 

Des réflexions qui précèdent , il semblerai t que, des 

valeurs réalisée ou réal isables de l ' agr icu l ture , on doive 

dis t raire les va leurs de toutes sortes qui ont été t ransfor

mées dans le cours de la product ion et qui n 'exis tent p lus 

sous leur forme in i t ia le . C'est au fond une opinion ra 

t ionnel le . Le cu l t iva teur qu i a dépensé 100 francs en 

acha t d ' engra i s du commerce , pour obtenir u n e récolte 

de 600 francs, n ' a ajouté qu 'une valeur de 5oo francs à la 

masse des r ichesses généra les . Son concours à l'oeuvre de 

la product ion n'est, pour cette opérat ion part icul ière, que 

d 'une impor t ance proport ionnel le à ces 5oo francs. Mais 

que dire des fourni tures et des répara t ions des m a r é c h a u x 

des forgerons , des charpent iers , etc. ? Si, dans un tableau 

des product ions d 'une contrée, on classe à pa r t les p ro -

S a . 
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duits de leur t rava i l , on n 'a plus à les faire figurer indi

rectement , comme produi t s de la cu l tu re . La société ne 

profite pas à la fois des récoltes qui en t re t i ennent la 

consommat ion , et des t r avaux accomplis en dehors des 

fermes pour les a s su re r . On pour ra i t mul t ip l ie r les r e m a r 

ques de ce g e n r e . L 'Eta t intervient dans l 'œuvre de la pro

duction agricole par de n o m b r e u x services qui simplifient 

l 'exercice de la cul ture . Faut - i l , des p rodui t s de l ' agr icul 

tu re , r e t rancher le mon tan t de l ' impôt , pour eii donner 

une évaluat ion exacte"? Ou ne p o u r r a se dispenser alors 

d 'ag i r d ' une man iè re semblable en ce qui concerne les 

frais d ' a ssurances , les dépenses d 'éc la i rage , les honora i 

res du vétér inaire , etc. , etc. Qu 'en rèsul tera- t - i l? Le chif

fre de la product ion ne représentera p lus que la p ropor 

tion des valeurs dont la créat ion est s t r ic tement due. à la 

col laborat ion des propriétaires fonciers, des chefs de cul

tu re et de leurs ouvr iers . Ce ne sera q u ' u n e fraction do 

la va leur réelle des produi t s agricoles qui sor t i ront des 

exploitations ru ra l e s . On a u r a pe ine à se l ' expl iquer ; ou 

ne comprendra p lus . 

La difficulté existe. Dans u n e étude souvent citée su r 

le système de cu l tu re suivi d a n s un de nos mei l leurs do

maines , celui d e Masny , aux environs de Douai , J . - A . 

B a r r a l a imag iné , pour la t r ancher , de d i s t inguer le p r o 

du i t brut social du produi t cultural. Le produi t b r u t 

social est égal au total des ventes annue l les ; c'est celui qui 

intéresse les c o n s o m m a t e u r s . Le p rodui t b r u t cu l tura l est 

infér ieur au précédent , de la va leur des engra i s et de la 

nou r r i t u r e importée du dehors ; c'est celui qu i intéresse 

sur tout l ' a g r i c u l t u r e . P e n d a n t que le p remie r était , en 

fait, de 728 francs par hectare , à Masny , le second n 'é ta i t 

que de 5 3 3 f rancs . De l 'un à l ' au t re il y avai t une diffé

rence de igo francs par hectare , 9 6 francs pour les en

gra i s , G4 francs pour les denrée destinées à l 'a l imentat ion 
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du bétai l . L ' au teur n 'a cependant pas poussé ses déduct ions 

j u squ ' au bout , il n 'a r ien re t ranché de son produi t cul tu^ 

ra i , ni p o u r l ' impôt ni pour une série d ' au t res dépenses 

qu'i l dés igne en bloc sous le nom de frais accessoires . 

J . -A. Bar ra i s 'était insp i ré , dans ses calculs , de la doc

t r ine autorisée de Léonce de L a v e r g n e ; or Léonce de La -

vergne a t rouvé qu' i l était allé t rop loin : « P o u r mon 

compte , a-t-il écrit dans un rappor t sur le t ravai l cité, j ' a i 

toujours ajouté au passif des cul tures les a l iments et les 

engra i s achetés , eu les comprenan t d a n s ce que j ' appe l l e 

les frais accessoires, et j ' a i dû pa r conséquent les por te r à 

l 'actif des produi ts réal isables . » 

D'expl icat ions en expl icat ions , la quest ion s'est em

brouil lée au lieu de s 'éclaircir. Après avoir posé des p r i n 

cipes, on a été embar rassé dans l 'application ; on en est 

arr ivé à des contradict ions flagrantes. 

Au fond, les divergences de pr incipe qu 'on sig'nale en

tre ag ronomes proviennent d 'une analyse incomplète des 

phénomènes de la product ion agr icole . On s 'accorde pour 

reconnaî t re à quel momen t le rôle de l ' agr icul ture est 

achevé ; c'est le moment, de la vente ou de l 'uti l isation 

directe de ses p rodu i t s , que leur man ipu l a t i on ait été 

poussée plus ou moins loin. On ne s 'entend pas sur le 

point initial de la product ion. On nég l ige o rd ina i r emen t , 

comme sans rappor t s avec la profession agricole, tout ce 

qu i se fait pour la cu l tu re en dehors des exploitat ions 

ru ra les . Rien n ' empôchecependant que les choses ne soient 

au t r emen t compr i ses . Veut -on u n exemple? P renons la 

fabricat ion des engra i s ; c'est u n e opération qui tend m a n i 

festement , ainsi que la p répara t ion des terres , à la créa

tion des produi t s agricoles. Qu'el le ai l lieu à un endroi t 

ou à u n au t re , que les personnes qu i s'y l ivrent soient 

connues ou non des cu l t iva teurs , elle est u n des facteurs 

de la p roduc t ion . La créat ion des va leu r s agricoles peut 
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ótre considérée comme le résul ta t d'efforts spécialisés aux 

services immédia t s d 'une exploitat ion r u r a l e . C'est une 

maniè re de la comprendre , m a i s une m a n i è r e é t ro i te . On 

peut l 'envisager avec u n e p lus g r a n d e la rgeur do vue 

comme la conséquence d ' une col laborat ion à laquelle 

sont associées toutes les personnes qu i , de près ou de loin, 

d 'une man iè re directe ou indirecte , appor ten t l eur con

cours à l 'œuvre c o m m u n e . Les produi ts é lémenta i res , dus 

aux initiatives isolées, se fondent alors en une product ion 

un ique , qu i est la product ion agr ico le . Il n 'y a p lus à 

faire, dans ce cas, de déduct ions pour emploi de mat ières 

premières , parce que ces mat ières premières sont déjà le 

fruit de t r a v a u x ent repr is en vue de la c u l t u r e . Toute dif

férence d ispara î t a insi en t re ce qu 'on appel le le p rodui t 

b r u t cu l tu ra l et le produi t b r u t social . Il ne reste q u ' u n e 

seule espèce de produi t qu i comprend tout ce que l ' ag r i 

cu l ture l ivre à la société, m a i s r ien de p l u s . Chaque en

t repr ise ru ra l e y cont r ibue p o u r u n e par t dont la déter

mina t ion repose su r des règles bien é tabl ies . 

Malgré tout , cependant , la dé te rmina t ion de la p roduc

tion agricole laisse, dans cer ta ins cas , quelques incer t i tu

des. La dist inct ion des mat iè res d 'or ig ine cul tura le , qui 

doivent être portées comme produi t s au compte de ceux 

qui les ont vendues, et c o m m e é léments de product ion a u 

compte de ceux qu i les ont achetées, des mat ières premiè

res d 'autres provenances que p rend à sa cha rge l ' indust r ie 

agricole, est souvent compl iquée . 

P r o d u c t i o n a g r i c o l e de l a F r a n c e . — Auss i , faut-i l 
se contenter , en parei l le mat iè re , d 'une certaine approx i 
mat ion. P o u r une exploitation isolée, la l imite d 'e r reur ne 
peut j a m a i s être bien g r ande , si on opère avec tous les 
soins convenables ; il est tacile, eu tous cas , d 'exposer les 
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modes d 'évaluat ion adoptés et de met t re en g a r d e contre 
de fausses in te rpré ta t ions . Mais le problème est p lus com
pliqué q u a n d il s 'appl ique à une contrée p lus ou mo ins 
étendue et su r tou t à u n pays ent ier . O n comprend alors 
que divers ag ronomes puissent a r r i v e r a des résu l ta t s diffé
rents sans s 'écarter cependant des pr incipes les m i e u x 
établis . Sans entente , il ne peut guè re y avoir d 'accord 
entre eux , et mieux valent encore des divergences qui é t a 
blissent la sincérité dos recherches q u ' u n e uni formi té qui 
ne reposerai t que sur des convent ions par t icul ières . 

La product ion agricole de la F r a n c e échappe donc , pa r 
sa n a t u r e , à toute mesure r igoureuse . Dans un t ravai l qui 
a soulevé une longue discussion à la Société na t ionale 
d ' agr icu l tu re , M . Le Trésor de la Rocque avait cru pou
voir l ' éva luer , pour l ' année 1889, à dix-neuf mi l l ia rds de 
francs. La s tat is t ique officielle, qu i l 'avait estimée à 
10 mi l l ia rds / |i8 mil l ions de francs en 1882 , l'a rédui te 
à g mi l l i a rds 602 mil l ions en 1892. En t r é M. Le Trésor de 
la Rocque et l 'Adminis t ra t ion , les différences vont a insi 
du s imple au double . R ien n 'empêchera i t , en r ep renan t 
les éléments du calcul , de proposer des solutions i n t e rmé
dia i res . Ce ne serai t q u ' u n j eu sans intérêt p r a t i q u e . Les 
chiffres d u minis tè re de l ' ag r icu l tu re sont d iscutables , ils 
sont cependant puisés a u x mei l leures sources , et s'ils ne 
fixent pas abso lument la s i tuat ion, ils en donnent , du 
moins , l ' image l a p l u s rapprochée de la véri té. Ils suffisent, 
en définitive, pour m o n t r e r dans leurs g r a n d e s l ignes , les 
g r a n d e s sources de la product ion de notre ag r i cu l tu re . 

D 'après l 'enquête décennale de i8g2 , la va leur des p ro 
duits végé taux de toute na tu re ob tenus en F r a n c e s'élève 
à io -mi l l ia rds 6 n mil l ions de francs , dont 3.354 mil l ions 
de francs pour les g r a i n s des céréales, go5 mil l ions pour 
les v ignes , 8G7 m i l l i o n s p o u r l e s p rodui t s de l 'hor t icul ture , 
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670 mil l ions pour les p o m m e s de te r re , mil l ions pour 

les produi ts des p lan tes industr ie l les , 28g mil l ions p o u r 

les p rodui t s des bois,Jet g4 mil l ions p o u r les g r a in s al i

menta i res au t re s que les céréales. Les pai l les et fourrages 

f igurent , en out re , dans cet état, pour un peu plus de 4 

mi l l ia rds , mais si une par t ie de ces mat iè res agricoles est 

vendue , et consli tue bien un p rodu i t de l ' agr icu l tu re , la 

p lus forte proport ion est consommée sur la ferme et n ' en 

t ra îne a u c u n e recette immédia te ; il en est de m ê m e des 

semences qui doivent être reconst i tuées chaque a n n é e . 

Auss i , pour éviter des doubles emplo i s , du total de 10 mi l 

l ia rds 6 1 1 mil l ions de francs, l ' au teur de la s tat is t ique 

officielle dédui t - i l une somme de 4 mi l l ia rds 435 mil l ions 

de francs , ce qui fait ressort i r la product ion végétale vraie 

à G mi l l i a rds 17G mil l ions de f rancs . 

L a product ion an ima le se compose, toujours d 'après l 'en

quête décennale de 1892, du pr ix des a n i m a u x de ferme 

aba t tus et l ivrés à la consommat ion , pour 1 mil l iard 673 

mi l l i ons ; de la valeur du lait, pour 1 mi l l ia rd 201 m i l l i o n s ; 

des produi ts des a n i m a u x de basse-cour , pour 31 Gmill ions ; 

de la la ine , p o u r 48 mil l ions , et enfin des cocons de vers à 

soie, du miel et de la cire p o u r 48 mil l ions auss i . Son 

montan t a t te in t a ins i 3 mi l l i a rds 4 a 6 mil l ions . 

En résumé , la product ion totale de l ' agr icu l tu re f ran

çaise, d ' une va leur de g mi l l i a rds 602 mil l ions, serait cons

t i tuée, pour les deux tiers envi ron , pa r des produi t s d 'ori

g ine végétale et, pour un tiers, par des produi t s d 'or igine 

an ima le . Cette product ion cor respondra i t à 200 fr. envi

ron par hec ta re du terri toire agr icole . 

Le p r o g r è s en a g r i c u l t u r e . — Tout le monde cher
che à amél iorer sa posi t ion. C'est une ambi t ion fort n a t u 
relle que celle de vouloir a u g m e n t e r sona isance et au fond 
fort louab le . Il n 'y a do progrès pour l ' h u m a n i t é que dans 
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le développement du bien-être géné ra l . Les cul t ivateurs 

n 'ont d ' au t res asp i ra t ions que celles des producteurs o rd i 

n a i r e s . Chacun d 'eux vise à obtenir une r é m u n é r a t i o n 

plus a v a n t a g e u s e . Or, a moins de se faire u n e s i tua t ion 

mei l leure au dé t r iment de ses voisins et associés, le bu t 

poursuivi ne peut être at teint que pa r l 'accroissement des 

valeurs résul tant de la p roduc t ion . Q u a n d l ' a rgen t m a n 

que , les r é m u n é r a t i o n s individuel les se res t re ignent for

c é m e n t ; son abondance profite à tous . On ne peut faire de 

répar t i t ions plus l a rges q u ' à la condition d'avoir p lus à 

d is t r ibuer . Heureusemen t , la masse à diviser n 'est pas 

l imitée à une quant i té dé t e rminée . Elle est suscept ible 

d 'acquér i r u n e impor tance de p lus en p lus g r a n d e par 

l'effet de deux circonstances qui peuvent se manifester 

séparément on s i m u l t a n é m e n t : l 'élévation des pr ix et l 'é

lévation des r endemen t s . Toutes deux about issent aux 

mômes résu l ta t s , mais d a n s des condit ions bien diffé

ren tes . 

L'élévation des prix des p rodui t s agricoles a pour les 

popula t ions ru ra les des a v a n t a g e s mani fes tes . Elle a fait 

des p rogrès cont inus du commencem: 'n t de ce siècle j u s 

qu ' en 1875 ou 1876 pour faire place ensui te à u n mouve

ment de d iminu t ion géné ra l . Ou a essayé d ' en rayer la 

dépression des cours pa r le re lèvement des tarifs de 

d o u a n e ; toutes les mesures prises dans ce sens sont 

restées insuffisantes. Il faut , par conséquent , pour le m o -

m e u t a u mo ins , p rendre son par t i d e l à s i tuat ion pu isqu 'on 

ne peut la c h a n g e r . Le re lèvement des pr ix servirai t les 

in térêts des cu l t iva teurs , en r é t r i buan t plus équi table-

ment leurs pe ines , m a i s il ne les servirai t qu ' en a g g r a 

van t les charges actuelles des consommateur s . Si justifié 

qu ' i l soit p a r l e s services r endus pa r les agr icu l teurs a u x 

non-ag i i cu l t eu r s , la société n 'y gagne ra i t r i e n dans s o n 

ensemble ; ses avan tages seraient seulement mieux répar t i s . 
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L'élévation des r endemen t s , qui n 'es t pas con tes tab le , 

n 'a , au contra i re , que d ' heu reuses conséquences . L ' a g r i 

cul ture , q u ' o n t rai te souvent d ' indus t r ie rout in ière , a 
t r ans formé ses procédés . S a n s a u g m e n t e r son pe r sonne l , 

elle a pu donner à sa product ion un g r a n d développement . 

Elle a su user des capi taux , elle a m i e u x employé ses r e s 

sources de toutes n a t u r e s , et les résu l ta t s ont r épondu à 

ses efforts. Si la hausse des pr ix a dé te rminé ,à u n cer ta in 

momen t , d ' impor tantes amél iora t ions cul tura les su r tous 

les points de notre te r r i to i re , c'est la cont inuat ion de ces 

amél iora t ions , le perfect ionnement des méthodes , l 'appli

cation toujours mieux comprise des procédés scientifiques, 

q u i pe rmet ten t m a i n t e n a n t de lu t te r et de résister contre 

la crise dont on se p la in t depuis de t rop nombreuses 

années . Ou vend moins cher , ma i s on vend davan tage , et 

la quan t i t é de marchand i se s disponibles compense , en 

par t ie , la d iminu t ion des cours . Ouvr ie r s , auxi l ia i res , 

propr ié ta i res et chefs d 'exploitat ion d e m a n d e n t moins à 

chaque uni té de produi t , sans obtenir beaucoup moins sur 

l ' ensemble . On a a t t énué , d a n s une cer taine m e s u r e , 

u n e si tuat ion cr i t ique ; c'est en persévérant dans la voie 

où l'on s'est e n g a g é qu 'on l ' amél iorera encore. Le relè

vement des pr ix , don t l ' abaissement a dépassé toutes les 

prévis ions , p o u r r a a ider à s u r m o n t e r les difficultés d u 

m o m e n t , mais on ne peut y compter d ' une man iè re cer

ta ine . L ' augmenta t ion de la product ion a u r a une efficacité 

au t r emen t sérieuse, p e n d a n t du moins qu 'e l le ne dépas

sera pas les besoins de la consommat ion ; ce sera, quoi 

qu ' i l advienne, une conquête définitive qui ne p rovoquera 

de protestat ions de p e r s o n n e . 

Ppjtters ' - j r I # i p . Bia i s et Roy , 7 . rue V i c t o r - U u ^ ó 
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L i b r a i r i e J . - b . b a i l l i è r e E T f i l s 
Rue Hautefeuille, -1!), près du boulevard Saint-Germain, PARIS 

Imt Ieme'scW ih 
A. 3 Ï B . 50 L E V O L U M E 

.Collection il 125 Mûmes in-16, comprenant 300 à 400 pages et illustres 

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

A U G U S T E COMTE et EMILE LITTRE (de l'Institut), 1891 , 1 vol. 
in -16 3 f r . 50 

T a b l e a u s y n o p t i q u e do l ' e n s e m b l e du c o u r s d e p h i l o s o p h i e p o s i t i v a . — E x p o s i -
Éion d u b u t d e c e c o u r s . — C o n s i d é r a t i o n s s u r l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e l ç 
p h i l o s o p h i e p o s i t i v e . — C o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s s u r l a h i é r a r c h i e d e s a c i e n c e i 
p o s i t i v e s . — E t u d e s s u r l e s p r o g r è s d u p o s i t i v i s m e . 

L a s c i e n c e e x p é r i m e n t a l e , par C L . B E R N À R D , 

membre de l'Institut, 3 E édition, 1890, i vol. ïu-16 , de 448 pages, 
avoc 18 figures 3 fr. 50 

G l a n d e B e r n a r d p a r J . B . D u m a s e t P a u l B e r t . — D u p r o g r è s d a n s l e s s c i e n c e s 
p h y s i o l o g i q u e s . — L e s p r o b l è m e s d e l a p h y s i o l o g i e g é n é r a l e . — D é f i n i t i o n d e l a 
v i e , l e s t h é o r i e s a n c i e n n e s e t l a s c i e n c e m o d e r n e . — L a c h a l e u r a n i m a l e . — L a 
s e n s i b i l i t é d a n s l e r è g n e a n i m a l e t d a n s la r è g n e v é g é t a l . —• E t u d e s s u r l a 
c u r a r e . — P h y s i o l o g i e d u c o e u r . — D e s f o n c t i o n s d u c e r v e a u . — D i s c o u r » à 
l ' I n s t i t u t . 

L e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s e t l ' é d u c a t i o n , 
par T H . H U X L E Y , membre de la Société royale de Londres, c o r 
respondant de l1 Institut, 1891, 1 yol. in -16 de 360 pages. 3 fr. 50 

M . H u x l e y a l o n g t e m p s c o m b a t t u p o u r q u e l e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s e n t r e n t 
d a n s l e s p r o g r a m m a s d e l ' e n s e i g n e m e n t ; i l a e u g a i n d e c a u s e , m a i s i l n e s e 
d i s s i m u l e p a s qu ' i l r e s t e e n c o r e b e a u c o u p à f a i r e p o u r q u e s o n r ê v e s e r é a l i s e 
t o u t e n t i e r . C'es t c e q u ' i l d i t , s o u s u n e f o r m e s i m p l e e t é l e v é e , d a n s c e t o u v r a g e , 
qu i t r a i t e d e l ' é d u c a t i o n s c i e n t i f i q u e , d e l ' é d u c a t i o n u n i v e r s i t a i r e , d e l ' é d u c a t i o n 
l i b é r a l e , d e l ' é d u c a t i o n m é d i c a l e , d e l ' é d u c a t i o n t e c h n i q u e ; i l s e r a l u a v e c 
p m f i t p a r c e u x q u i s ' i n t é r e s s e n t a u d é v e l o p p e m e n t d e n o t r e c u l t u r e i n t e l l e c 
t u e l l e . (Revue scientifique.) 

S c i e n c e et r e l i g i o n , par T H . H U X L E Y , 1893 , i vol . 
in-16 de 394 pages 3 fr. 50 

L e s i n t e r p r è t e s d e l a g e n è s e e t l e s i n t e r p r è t e s d e l a n a t u r e . — S c i e n c e 
m o r a l e . — R é a l i s m e s c i e n t i f i q u e e t p s e u d o - s c i e n t i f i q u e . — S c i e n c e e t p s e u d * ^ 
^ ' • i f -nce .— L a v a l e u r d u t é m o i g n a g e d a n s l e m i r a c u l e u x . — L ' a g n o s t i c i s m e . — 
A g n o s t i c i s m e e t c a t h o l i c i s m e . — L e s l u m i è r e s d e l ' É g l i s e e t l e s l u m i è r e s dm l a 
s c â e n r e . 

L e s p r o b l è m e s d e la b i o l o g i e , par le profes
seur T H . H U X L E Y , 1892, i vol. in-16 de 316 pages . 3 fr. 50 

L ' é t u d e d e l a b i o l o g i e e t d e l a z o o l o g i e . •— L ' e n s e i g n e m e n t é l é m e n t a i r e d e 1* 
u L y s i o l o a i e . — L a Ijase . p h y s i q u e d e l a v i e . — B i o g é n i e e t A b i o g é n i e . — L a 
m é t a p h y s i q u e d e l a s e n s a t i o n . — L ' a l i m e n t a t i o n e t l ' u n i t é d e s t r u c t u r e d e » 
o r g a n e s s e n s i t i f s . — L e s a n ^ $ u ^ c s o n t - i l s d e s a u t o m a t e s ? — L a d é c o u v e r t e d a 
•it l a c i r c u l a t i o n d u s a n a ^ a g ^ B . f i p p o r t d e s s c i e n c e s b i o l o g i q u e s a r e c l a m é d e c i n e » 
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2 L I B R A I R I E J . - B . B A I L L I È R E HT F I L S , P A R I S 

L e s S c i e n c e s O C C U l t e S , divination, calcul des pro
babilités, oracles et sorts, songe, graphologie, chiromancie, phré-
nologie, phvsiognomonie, cryptographie, magie , kabbale, etc. , par 
G . P L Y T O F F , 1 8 9 1 , 1 vol. in-16 de 329 p . , avec 174 fig. 3 fr. 50 

L a IXiaÇf lC , lea lois occultes, la théosophie, l'initiation, le ma
gnétisme, le spiritisme, la (sorcellerie, le sabbat, l'alchimie, le kab
bale, l'astrologie, par G. P L Y T O F F , 1892, 1 vol. in -16 , de 312 
pages, avec 71 figures 3 fr. 50 

Il semble t é m é r a i r e de présenter, sat is fa ire sourire, su seuil du i x " siècle 
un livre sur la magie. Les sciences occul tes , lorsqu'on les c o j i B i d è r e à leur 
véritable point do vue , ne sont pas toutefois aussi bizarres qu'on le croit géné
ralement ; elles rentrent, au contraire, dans le cadra des sciences modernes 
Kouvernéci par un principe général da méthode analytique, et la Bibliothèque 
scientifique contemporaine a tenu à honneur rie faire connaître au public é c l a i r é , 
les sciences occultes dont tout le monde parle sans trop savoir en quoi elles 
consistent. Un courant d'idées entraîne en ce moment tou^ les esprits vers ces 
sciences et toutes ces vieilles nouveautés ont u n regain d'actualité. On ne peut 
nier qu'il n'y ait parfois l à des vérités troublantes , a La science a dit un savant 
anglais, est tenue par l 'éternelle loi de l : honneur a. regarder en face et sans 
crainte tout problème qui peut franchement se présenter à elle. » Tous ceux 
qui voudront bien lire ces 2 volumes sans parti pris y trouveront la clef da 
b i e n des mystères restés inexpliqués, de problèmes encore indéterminés. 

L e s m e r v e i l l e s d u c i e l , par G . D A L L E T , I vol. 
in-16 de 372 p a g e s , avec 74 figures 3 fr. 50 

L'astronomie à travers les s iècles . —L'astronomie mathématique, — L'astru-
nomïe pratique. — L'astronomie physique. — Constitution physique du Solei l . 
— Constitution physique des planètes inférieures. — Le satel l i te de Vénus. — 
La .terre. — La l u n e . — Constitution physique des planètes supérieures. — 
Histoire du ciel et des étoi les . — Les nébuleuses . — Les comètes . — Les 
étoiles filantes. — Observations à tenter en dehors des observatoires publics. 

L a p r é v i s i o n d u t e m p s e t l e s p r é d i c 
t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s , par G . D A L L E T , I vol. 
in-16 de 336 pages, avec 39 figures 3 fr. 50 

Qui n ' e s t curieux do connaître d 'avance les variations da la température î 
Qui n'a besoin, au point de vue de ses intérêts matériels , de savoir le tempi 
qu ' i l fera demain* Agriculteurs, marins, industriels , médecins , g e n s du mandq, 
tous ont un intérêt capital à savoir quand il viendra de la chaleur ou du froid, 
de la neige ou de la pluie. L'ouvrage de M. Dallet intéressera non pas seu le 
ment ceux qui font de la météorologie une étude spéciale, mais aussi ceux moins 
savants et tout aussi curieux qui désirent simplement connaître les indications 
utiles que donne ce Lté science attrayante et pratique. 

L a n a v i g a t i o n a é r i e n n e e t l e s b a l l o n s 
d i r i g e a b l e s , par H . de G R A F F I G N Y , I vol. in-15 de 
343 pages avec figure9 3 fr. 50 

Histoire do la navigation aérienne. — Histoire des ballons — Les ascens ions 
scientifiques. — Les ballons mil i taires . — Constructions des ba l lons . — Gonfle
ment et conduite des aérostats. — Las bal lons dirigeables k vapeur. — Les 
ballons électriques. — Les hommes vo lants , — L'aviation. —• Les aéroplanes. 

I N V O l l U i N C O C O N T B * U N M A N D A T ? O I T A l 
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L e t r a n s f o r m i s m e , par E D M O N D P E R R I E R , profes
seur au Muséum, membre de l'Institut, i vol, in-16 de 341 pages, 
avec 88 figures 3 fr. 50 

L'AUTEUR ÉTUDIA LA DOCTRINE TRANSFORMISTE POUR ARRIVER A L'EXPLICATION DU MONDE 
VIVANT. IL FAIT CONNAÎTRE LES ORIGINES DE LA QUESTION, CE QU'ELLE ÉTAIT AVE« 
LAMARCK, GEOFFROY SAINT-HILAIRE. CH. DARWIN, ET HAECKEL ; CE QU'ELLE EST DEVENU» 
ENTRE LES MAINS DES NATURALISTES DE L'ÉPOQUE ACTUELLE ET COMMENT ELLE EST ARRIVÉE 4 
GROUPER EN UN MÊME FAISCEAU LES DONNÉES SI LONGTEMPS ÊPARSES DE LA PALÉONTOLOGIE 
DE L'anatOTnis COMPARÉE, DES SCIENCES DESCRIPTIVES ET DE L'EMBRYOGÉNIE. 

L ' é v o l u t i o n d e s f o r m e s a n i m a l e s a v a n t 
l ' a p p a r i t i o n d e l ' h o m m e , P A R F . P R I F M , 

agrégé des Sciences naturelles, 1891 , 1 T O I . in-16, de 384 pages, 
175 figures 3 fr. 56 

LA DOCTRINE DE L'EVOLUTION JOUE UN TROP GRAND RÔLE DANS LE MOUVEMENT 
HILOSOPHIQUE ACTUEL POUR QU'UN LIVRE OÙ SONT CONSIGNÉES, EU DO COURTES PAGEI, 
-S NOTIONS ACQUISES SUR L'ENCHAÎNEMENT DES ÊTRES DANS LES TEMPS GÉOLOGIQUES 

NE SOIL PAS ACCUEILLI AVEC FAVEUR PAR LES ESPRITS QUI SE PRÉOCCUPENT DES RAPPORT! 
DE \a SCIENCE ET DE LA PHILOSOPHIE. CE LIVRE FACILITERA LA TACHE DE TOUTE PERSONNE 
SOUCIEUSE DE SE METTRE RAPIDEMENT AU COURANT DE L'ÉTAT ACTUEL D'UNE SCIENCE QUI 
PROGRESSE AVEC UNE RAPIDITÉ SANS PRÉCÈDENT ET DONT ON NE TROUVE NULLE PART UN 
EXPOSÉ ÉLÉMENTAIRE. (Revue •philosophique.) 

L ' é v o l u t i o n e t l ' o r i g i n e d e s e s p è c e s , par T H . 
H U X L E Y , 1892, 1 vol. i n - 1 6 , 344 pages, avec 20 figures. 3 fr. 50 

L A QUESTION DE L'EVOLUTION ET DE l'ORIGINE DES ESPÈCES EST SORTIE DES BORNES 
ÉTROITES DES CERCLES PUREMENT SCIENTIFIQUES, et OCCUPE L'ATTENTION DA LA SOCIÉTÉ 
EN GÉNÉRAL. M . HUXLEY A DONC ÉTÉ BIEN INSPIRÉ EN PRÉSENTANT UN TABLEAU DE LA 
THÉORIE DARWINIENNE, DES FAITS NOUVEAUX QU'ELLE A M I S EN LUMIÈRE, DES RÉSULTATS 
QU'ELLE A PERMIS D'OBTENIR ET EN COMPARANT L'ÉTAT DES SCIENCES BIOLOGIQUES LORS 
DE L'APPARITION DU LIVRE DE DARWIN, ET à L'ÉPOQUE PRÉSENTE ; IL A RENDU NON SEULE
MENT LE DARWINISME, MAIS AUSSI LA THÉORIE GÉNÉRALE de L'ÉVOLUTION DES ÊTREE 
VIVANTS, INTELLIGIBLE AN PUBLIC, et IL ÉCARTE LES MALENTENDUS, EN RÉFUTANT LES 
ERREURS D'INTERPRÉTATION. 

L a P l a c e d e l ' h o m m e d a n s l a n a t u r e , 
par T H . H U X L E Y , 1 vol. in 16 de 360 p . , avec 84 fig. 3 fr. 50 

LA QUESTION SUPRÊME POUR L'HUMANITÉ,- LE PROBLÈME QUI EST À LA BASE DE TOUS 
LES AUTRES NT QUI NOUS INTÉRESSA PLUS PROFONDÉMENT QU'AUCUN AUTRE, EST LA 
DÉTERMINATION DE LA PLACE D'HOMME DANS JA, NATURE. L ' H O M M E N'EST PAS UN ÊTRE 
ISOLÉ, ET LE PROFESSEUR HUXLEY PROUVE CETTE THÉS*, QUI A TOUJOURS PASSIONNÉ et 
PASSIONNERA TOUJOURS LES ESPRITS CURIEUX DE SAVOIR QUI NO UN S O M M E S , D'OÙ NOUA 
VENONS ET OÙ NOUA ALLONS. IL LA PROUVE AVEC UNE GRANDE ABONDANCE DE DOCUMENTA 
EMPRUNTÉS À TANATOMIE, À L'EMBRYOLOGIE ET h la PLATÉONTOLOGIE. 

L e s P y g m é e s , les pygmées des anciens, d'après la science 
moderne, les négritos, les négrillea, les hottentots et lea boachi-
rnana, par A . D E Q U A T R E F A G E S , professeur au Muséum, membre 
de l'Institut, 1 vol. in-16 de 352 pages, avec 31 fig. . . 3 fr. 50 

DEPUIS LONGTEMPS, M . DE QUATREFAGES ÉTUDIE LES PETITES RACES NÈGRES QUI 
ACTUELLEMENT SONT DISPERSÉES SUR DES POINTS DU GLOOE ÉLOIGNES LES UNS DES AUTRES, 
ET QUE MENACE UNE PROCHAINE EXTINCTION CEPENDANT CES RACES NAINES ONT EU LEUR 
ÈRE DE PROSPÉRITÉ ET ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT, AUSSI BIEN DANS L'HISTOIRE DES 
PEUPLES QUE DANS IA LÉGENDE. ECRIT AVEC UNE GRANDE CLARTÉ, LE LIVRE DE M . DE 
QUATREFAGES EST REMPLI DE RENSEIGNEMENTS TRÈS CURIEUX SUT LES MŒURS ET MUR LES 
CROYANCES RELIGIEUSES DES PYGMÉES MODERNES. 

K H Y O I IliNOO CONTRI UN MANDAT rOITIL 
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L ' h o m m e a v a n t l ' h i s t o i r e , PAR c h . d e b i e r r e , 

PROFESSEUR à l a FACULTÉ d e L i l l e j 1 v o l . I N - 1 6 , DE 303 p a g e s , avpc 

8 4 FIGURES . 3 f r . 5 0 

L e b e r c e a u d e l ' h u m a n i t é . — C l a s s i l i c a t i o n . — L ' h o m m e t e r t i a i r e . — L ' h o m m e 
c j u a t e r n a i r o — A g e d e l a p i e r r e t a i l l é e . — A g e d e la p i e r r e p o l i e . — L e s r a c e s 
h u m a i n e s n é o l i t h i q u e s . — A g e s d u b r o n z e e t d u f e r . — A n - u e n n o t ô d e l ' h o m m e . 
— L ' h o m m e a u t o c h t o n e e n E u r o p e o c c i d e n t a l e et l e s i m m i g r a t i o n s o r i e n t a l e s . 
— P o r t r a i t d e a p o p u l a t i o n s p r i m i t i v e s . - N a t u r e et o r i g i n e de l ' h o m m e . — 
C h e m i n p a r c o u r u p a r l ' h u m a n i t é d e a â g e s g é o l o g i q u e s a u x Â g e s a c t u e l s . 

L e p r é h i s t o r i q u e e n EUROPE, CONG RÈS, MUSÉES, EXCUR

SIONS, PAR G . C O T T E A U , CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, 1 VOL. I N - 1 6 

DE 3 1 3 PAGES, AVEC 8 7 FIGURES 3 FR. 50 

C'es t l ' h i s t o i r e d e s C o n g r è s p r é h i s t o r i q u e s t e n u s d a n s l e s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s 
d e l ' E u r o p e , q u e l ' a u t e u r a r e t r a c é e a v e c u n e p l u m e d ' a u t a n t p l u s c o m p é t e n t e 
qu' i l a a s s i s t é à l à p l u p a r t d ' e n t r e e u x . 

Q u o i d e p l u s p a s s i o n n a n t q u e c e t t e é t u d e d e s p r e m i e r s â g e s d e l ' h u m a n i t é 
« qu i a r e p o r t é l ' h i s t o i r e d e l ' h o m m e a u - d e l à d e a p l u s o b s c u r e s l é g e n d e s e t j u s 
q u ' a u x t e m p s g é o l o g i q u e s e u x - m ê m e s », s c i e n c e q u i o c c u p e r a , u n e dea p r e m i è r e s 
p l a c e s d a n s l ' h i s t o i r e s c i e n t i f i q u e du x i x ' s i è c l e . fRevue scientifique.) 

L ' a r c h é o l o g i e p r é h i s t o r i q u e , p a r j . m b a y e , 

d e LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES, 1 VOL. IN-LG, DE 3 4 0 PAGES AVEC 

5 1 FIGURES 3 FR. 5 0 

I / a r c h ô o l o g i e d e s t e m p s p r i m i t i f s e s t u n e s c i e n c e d e d a t e r é c e n t e . E l l e Em
p r u n t e b e a u c o u p à d ' a u t r e s s c i e n c e s p r e s q u e a u s s i n o u v e l l e s . E l l e e s t e n effet 
i n t i m e m e n t a s s o c i é e â l a g é o l o g i e , à l a p a l é o n t o l o g i e à l a m i n é r a l o g i e e t à 
l ' a n t h r o p o l o g i e . C ' e s t p a r l ' h e u r e u x a c c o r d d e c e s d i v e r s e s s c i e n c e s q u e M. l a 
l .aron d e B a y e a é t u d i é s u c c e s s i v e m e n t l ' é p o q u e n é o l i t h i q u e , l a p i e r r e p o l i e , l f • 
g r o t t e s , l e s s é p u l t u r e s , la t r é p a n a t i o n p r é h i s t o r i q u e , l e s flèches, l e s h a c h e s , l e s 
p a r u r e s , l a c é r ï m i q u e . n'est l à u n e n s e m b l e p l e i n d ' i n t é r ê t . 

L ' E g y p t e a u t e m p s d e s P h a r a o n s , LA V I E , 
LA SCITNEE, L'ART, PAR V i c t o r L O R E T , MAÎTRE DE CONFÉRENCES À LA 

FACULTÉ DE LYON, 1 VOL. I N - 1 6 DE 3 1 8 PAGES, AVEC 1 8 PHOGRA-

VURES. . 3 f r . 5 0 

L e s P h a r a o n s . — F a u n e e t F l o r e . — M u s i q u e e t d a n s e . — T o i l e t t e e t p a r 
f u m s . — M é d e c i n e e t S o r c e l l e r i e . — l a T o m b e . 

L e s é t u d e s d e M . V . L o r e t s o n t d e s p l u s i n t é r e s s a n t e s . E l l e s o n t l e c h a r m e da 
t o u t c e qui e s t é c r i t p a r u n a u t e u r q u i a v u d e p r è s ce d o n t i l p a r l e , e t q u i e s t 
p é n é t r é d e s o n s u j e t ; e l l e s d o n n e r o n t u n e i d é e t r è s e x a c t e d e la v i e , d e la 

s c i e n c e e t d e l 'art c h e z l e s Bnciens E g y p t i e n s . M. L o r e t a t r o u v é l e m o y e n do 
p r é s e n t e r s o n s u j e t s o u s u n e f o r m e o r i g i n a l e e* q u i lu i d o n n e u n v é r i t a b l a 
a t t r a i t d e n o u v e a u t é . (Revue scientifique.) 

L e s a n c ê t r e s d e n o s a n i m a u x DANS ICA TEMPS 

GÉOLOGIQUES, PAR A l b e r t G A U D R Y , p r o f e s s e u r AU MUSÉUM, M E M 
BRE DE L'INSTITUT, 1 VOL. I N - 1 6 DE 2 9 6 p . , a v e c 4 8 FIG. . . 3 FR. 5 0 

M . G a u d r y , a p r è s a v o i r e x p o s é , d a n s d e s a v a n t e s m o n o g r a p h i e s , l e s r é s u l t a t s 
de s e s b e l l e s r e c h e r c h e s s u r l e s a n i m a u x f o s s i l e s , a e u l ' h e u r e u s e p e n s é e de 
p r é s e n t e r , s o u s u n e f o r m e i n o i n s t e c h n i q u e e t p l u s a t t r a y a n t e , s e s i d é e s s i o r i g i -
n a l c a e t ai è i e v è e s BUT l e s e n c h a î n e m e n t s du m o n d e a n i m a l ; i l n o u a f a i t a s s i s 
t e r a u s p e c t a c l e d e l a n a t u r e p e n d a n t l e a â g e s g é o l o g i q u e s ; i l n o u s m o n t r e lea 
g r a n d s m a m m i f è r e s é t e i n t s q u i p e u p l a i e n t l e s p a y s a g e s p r i m i t i f s , e t q u i , t r a n s 
f o r m é s p a r u n e l e n t e é v o l u t i o n , s o n t d e v e n u s n o s c o m m e n s a u x e t n o s s e r v i t e u r s . 
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K V 0 I F R A N C O C O N T R J t »T *1 M A N D A T P O S T A L 

L e s A l p e s f r a n ç a i s e s , PAR A . F A L S A N , 1 8 9 3 , 2 VOL. 

J N - 1 6 , ENSEMBLE 6 3 6 PAGES AVEC 1 2 9 FIGURES 7 FR. 

I. Les montagnes, les eaux, les glaciers, les phénomènes deVat-
mosphère, 1 VOL. I N - I G DE 2 8 8 PAGES, AVEC 5 2 FIGURES. 3 FR. 50 

I I . La flore et la faune, l'homme dans les Alpes, 1 VOL. I N - 1 6 DE 
3 5 6 PAGES, AVEC 7 7 FIGURES. 3 FR. 5 0 

L o n g t e m p s p r e s q u e i n c o n n u e s , n o s s u p e r b e s c h a î n e s a l p e s t r e s o n t é t é p o u r 
a i n s i d i r o r é v é l é e s a u m o n d e , d e p u i s c e n t a n s à p e i n e , par u n o s u c c e s s i o n d ' i n -
Irèr i ides e x p l o r a t e u r s q u i o n t s u e n t r a î n e r v e r s l e u r s a d m i r a b l e s c i m e s d e s l é g i o n s 
d ' a d m i r a t e u r s e n t h o u s i a s t e s . P o u r t o u s c e s n d è i e s , r e f a i r e , a c c e s s i b l e a t o u s , 
l ' h i s t o i r e g é o l o g i q u e , h y d r o l o g i q u e , c l i m a t é r i q u e , m é t é o r o l o g i q u e , b o t a n i q u e , 
z o o l o g i q u e e t e t n o g r a p h i q u e d e s A l p e s , d e l e u r v i e s é c u l a i r e , d e l e u r s é v o l u t i o n s , 
de l e u r s f o n c t i o n s , r é s u m e r l e s b e a u x t r a v a u x q u ' e l l e s o n t i n s p i r é s , c ' é t a i t l à 
u n e é n o r m e e n t r e p r i s e . M. F a i s a n a s u l a m e n e r a b i e n a v e c u n r a r e b o n h e u r . 

T o u t e n é t a n t d ' u n e i n c o n t e s t a b l e v a l e u r s c i e n t i f i q u e l e l i v r e de M . F a i s a n e s t 
e n m ê m e t e m p s u n e œ u v r e d e s a i n e e t i n t e l l i g e n t e v u l g a r i s a t i o n . 

L e S P y r é n é e s , LES MONTAGNES, LES GLACIERS, LES EAUX MINÉ

RALES, LES PHÉNOMÈNES DE L'ATMOSPHÈRE, LA FLORE, LA FAUNE ET L'HOMME 

PAR F . T R U T A T , DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE 

TOULOUSE. 1 8 9 4 , 1 VOLUME I A - 1 6 DE 3 7 1 PAGES AVEC 8 0 FIG. 3 FR. 5 0 

L e s V o s g e s , LE SOL ET LES HABITANTS, GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, GÉO

LOGIE, MÉTÉOROLOGIE, CLIMATOLOGIE, FLORE, FAUNE, ARCHÉOLOGIE PRÉHIS

TORIQUE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOGRAPHIE, PAR G. U L K I C H H U I , PROFES

SEUR D'HISTOIRE NATURELLE, À L'ÉCOLE DE NANCY, 1 8 9 0 , I VOL. IN-L& DE 

3 2 0 PAGE*, AVEC 2 8 FIGURES -3 FR. 5 0 

L ' A l g é r i e , LE SOL ET LES HABITANTS, PAR B A T T A N D I B I F L ET 

T 1 1 A B U T , PROFESSEURS À L'ÉCOLE DE MÉDECINE D'ALGER, 1 8 9 Ï 

1 VOLUME I A - 1 6 DE 3 5 0 PAGES, AVEC FIGURES. , . 3 FR. 5 0 

L e s t r e m b l e m e n t s d e t e r r e , PAR f . f o u q u ê , 

PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE, MEMBRE DE L'IR-TITUT, 1 VOL. IN-LÙ 

DE 3 2 8 PAGES, AVEC 4 4 FIGURES 3 FR. 5 0 

D e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , l ' o b s e r v a t i o n e t l ' é t u d e d e s t r e m b l e m e n t s d e t e r r e a 
é t é s o u m i s e à l a m é t h o d e s c i e n t i f i q u e . D e s i n s t r u m e n t s o n t é t é i m a g i n é s , n o , 
s e u l e m e n t p o u r l e s s i g n a l e r , m a i s p o u r e n a n a l y s e r l e s p a r t i c u l a r i t é s i m p o r t a n t e s . 
G'es t l ' é t u d o d e s r é s u l t a t s d é j à a c q u i s q u e n o u s p r é s e n t e c e l i v r e d e l ' é m i n o n t 
p r o f e s s e u r d u C o l l è g e d e F r a n c e . (COSMOS.} 

L e s p r o b l è m e s d e l a g é o l o g i e e t d e l a 

p a l é o n t o l o g i e , PAR T H . H U X L E Y , 1 8 9 2 , 1 VOL. IN-LG 

DE 3 1 2 P . , AVEC 3'I FIGURES 3 FR. 5 0 
L a c o n t e m p o r a n ê i t é g é o l o g i q u e e t l e s t y p e i p e r s i s t a n t s d e l a v i e . — H i s t o i r e 

d In m o r c e a u d e c r a i e . — L a r é f o r m e g é o l o g i q u e . — L a g é n é a l o g i e d e s a n i m a u x . 
— L e c o r a i l e t l e » r é c i f s de c o r a i l . — L ' o r i g i n e e t l e a p r o g r è s de l a p a l é o n t o l o 
g i e . — L a p a l é o n t o l o g i e e t la t h é o r i e d e l ' é v o l u t i o p - — A p p l i c a t i o n d e s l o i ? 
d e l ' e l é v j l u t i o n a la. c l a s s i f i c a t i o n d e s v e r t é b r é s . — L a f o r m a t i o n d e l a h o u i l l e . 
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L e s C a v e m e S et leurs habitants, par J U L I E N FRAIPONT, 
professeur de paléontologie à l'Université de Liège, 1896 , 1 vo l . in -
16 de 334 pages, avec 89 figures 3 fr. 50 

Origine des cavernes naturelles : cavernes creusées par les eaux souterraines 
ot parla mer, cavernes d'origine éruptive. Mode de remplissage des grottes; âge 
de leurs dépôts, signification des ossements animaux et humains et des débris de 
l'industrie humaine qu'on y trouve. Faune actuelle des cavernes. 

Les habitants des cavernes à travers les âges. Habitation des cavernes pen
dant l'époque de VSlephas antiquus et du Rhinocéros Merkii, du Mammouth, 
(Moustériea, Solutréen |, du Renne (Magdalénien), Période néolithique. 

Introduction de l'usage des métaux.. Les cavernes pendant les temps histori
ques. Les divinités dans les cavernes : cultes et sanctuaires. Légendes et tradi
tions populaires des cavernes. 

L e s p l a n t e s f O S S i l e S , par B. R E N A U L T , assistant au 
Muséum. 1 vol. in -16 , de 400 p. avec 5 3 fig. . . . 3 fr. 50 

L'auteur a désiré appeler l'attention sur l'importance du rôle tenu par les plantes 
qui ont précédé celles qui vivent encore sous nos yeux. En même temps que 
les premières couches sédimentaires se déposaient à la surface du globe, les 
premières plantes apparaissaient de leur côté ; elles se sont succédé nombreuses 
et variées. Comme les terrains formés au sein des eaux nous ont conservé une 
partie de ces espèces, que ces espèces varient souvent d'une couche sédimen-
taire plus ancienne à une autre plus récente, leur connaissance peut établir 
l'ordre chronologique de ces terrains. 

O r i g i n e p a l é o n t o l o g i q u e d e s a r b r e s cultivés 
ou utilisé» par l'homme, par G. de SAPORTA, correspondant de 
l'Institut, vol. i n - 1 6 de 360 p. avec 43 fig 3 fr. 50 

M. ds Saporta est arrivé i saisir la descendance des espèces arborescentes 
actuelles par celles des époques antérieures, recueillies A 1 état fossile. Grâce 
à lui le lecteur peut assister a ce magnifique développement de la végétation et 
ocstftmpler,dins les illustrations du livre, le spectacle de cette filiation-

L a b i o l o g i e V é g é t a l e , par P A U L V U I L L E M I N , pro
fesseur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Nancy, 
1 vol. in-16 de 380 pages, avec 82 figures 3 fr. 50 

L.'absence â peu près absolue dans les traités de botanique de considérations 
«•añórales un peu amples s u r la vie des plantes et sur ses rapports avec les ma-
aifeitations et les conditions de la vie e n général doit assurer un excellent 
iscueil à un ouvrage de ce genre. M . Vuillemin e s t fort érudit et son livre est 
plein de faits intéressants èt de bonnes descriptions. {Revue scientifique.) 

L e s f l e u r s à P a r i s , culture et commerce, par P H . de 
VILMORIN, 1892, 1 vol. iu-16 de 324 p . , avec 208 fig. 3 fr. 50 

Le développement prodigieux p r i s par le g o û t des fleurs a amené une révo
lution d a n s leur culture et leur commerce. D'où viennent t o u t e s c e s f l e u r s 1 q u i 
les c u l t i v e , l e s reçoit, l e s d i s t r i b u a i q u e l l e est la m e i l l e u r e m a n i è r e de l e s u t i l i s e r î 
Ce s o n t t o u t e s c e s q u e s t i o n s d'utilité p r a t i q u e q u e M . de Vilmorin é t u d i e . 11 
d é c r i t l a v e n t e a u x H a l l e s , d a n s l e s m a r c h é s a u x fleurs, et d a n s l e s b o u t i q u e s 
des fleuristes. P u i s il e n u m e r e l e s p r i n c i p a l e s p l a n t e s qui font l'objet d e s s o i n s 
du p r o d u c t e u r e t , s i g n a l a n t les m é r i t e s d e s d i v e r s e s e s p è c e s en même t e m p s que 
leur c u l t u r e , il t r a i t e d e s p l a n t e s a n n u e l l e s , b i s a n n u e l l e s , vivaces, b u l b e u s e s 
de p l e i n e t e r r e , des orchidées et des plantes d e s e r r e , des arbres, et a r b u s t e s , 
fleurissant, des rosiers e n particulier, enfin des plantes spéciales aux cultures 
du M i d i et des accessoires des bouquets, verdures diverses, mousses et fougères. 
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L e s C h a m p i g n o n s , au point de vue biologique, écono
mique et taxonomique par A- ACLOQUE, 1892, 1 vol. in -16 , de 
328 pages, avec 69 figures 3 fr. 50 

L a m y c o l o g i e e s t u n e s c i e n c e r é c e n t e M . A c l o q u e a p e n s é qu ' i l y a u r a i t i n t é r ê t 
à r e c u e i l l i r l e s o b s e r v a t i o n s e t a r é s u ^ ^ r l e s t r a v a n x d e s s a v a n ç a q u i p e n d a n t 
c e s d e r n i è r e s a n n é e s o n t é t u d i é l e s c h a m p i g n o n s . S o n l i v r e e s t a s s e z e x a c t e t a s s e x 
c l a i r p o u r i n s t r u i r e c e u x q u i n e s a v e n t p a s e t v e u l e n t a p p r e n d r e , e t p o u r r a p 
p e l e r à c e u x q u i s a v e n t c e q u ' i l s o n t a p p r i s . L a p a r t i e p h y s i o l o g i q u e e x p o s e l e i 
p h é n o m è n e s d e l a a p o r i f i c a l i o n , l a t h é o r i e d u p o l y m o r p h i s m e e t la q u e s t i o n d e la 
f é c o n d a t i o n . D a n s l a p a r t i e é c o n o m i q u e s o n t é t u d i é s l e s c h a m p i g n o n s c o m e s t i 
b l e s , l e s c h a m p i g n o n s v é n é n e u x , l e s c h a m p i g n o n s n u i s i b l e s , — l a c u l t u r e , l a 
r é c o l t e e t l a c o n s e r v a t i o n . 

U n e d e r n i è r e p a r t i e e s t c o n s a c r é e a l a t a x o n o m i e mycologiquo. 

L e s l i c h e n s , anatomie, physiologie et morphologie par A . 
ACLOQUE, 1893 , 1 vol. in-16 de 376 p . , avec 82 ûg. 3 fr. K-

T o u a l e s c h a p i t r e s s ' e n c h a î n e n t p a r f a i t e m e n t . T o u t e f o i s , p o u r l a c o m m o d i t é d e s 
é t u d e s , c h a q u e q u e s t i o n e s t i s o l é e ; l ' a r . a t o m i e d e l ' appare i l r e p r o d u c t e u r e t d i 
l ' a p p a r e i l v é g é t a t i f , l e u r p h y s i o l o g i e , l ' é v o l u t i o n d e s o r g a n e s , la d é r i v a t i o n d e * 
f o r m e s , l e s p r o p r i é t é s , s o n t a u t a n t d e s u j e t s t r a i t é s à p a r t . 

L e l i v r e e s t é c r i t d 'un s t y l e s i m p l e e t p r é c i s , p a r u n e p l u m e f a c i l e e t s û r e . 
Il t r o u v e r a u n b o n a c c u e i l a u p r è s d e s b o t a n i s t e s , d e s é c o n o m i s t e s , d e s m é d e c i n * 

q u i t o u s lu i s a u r o n t g r é d ' a v o i r a p l a n i p o u r e u x l e s d i f f i c u l t é s q u i e n t o u r e n t 
l ' é t u d e d e s l i c h e n s , q u i p o u r r a i e n t ê t r e s i u t i l e s , e t q u ' o n c o n n a î t s i p e u , f a u t e d e 
l i v r e s q u i e n r é v è l e n t la v i e e t l e s p r o p r i é t é s . Le Cosmos. 

L e s m a l a d i e s c r y p t o g a m i q u e s d e s c é 
r é a l e s , par J. LOVERDO, professeur à l'Institut agronomique 

d'Athènes, 1391 , 1 vol. in -16 , de 312 pages, avec 35 fig. 3 fr. 50 
M. L o v e r d o a r é u n i d a n s s o n l i v r e t o u t e s l e s d o n n é e s l e s p l u s r é c e n t e s d e la 

s c i e n c e s u r l e s p a r a s i t e s d e n o s c é r é a l e s , b l é , s e i g l e , m a ï s , o r g e , a v o i n e e t s o r g h o . 
O n y t r o u v e r a t o u t d ' a b o r d l ' é t u d e b i o l o g i q u e d e c e s t e r r i b l e s e n n e m i s d e l 'agr i 
c u l t u r e , l e u r s c a r a c t è r e s e x t é r i e u r s e t l e u r s c o n d i t i o n s d e d é v e l o p p e m e n t . 

I l é t u d i e e n s u i t e l e s m o y e n s d e d é f e n s e , p u i s , p o u r p r é v e n i r l e s e f f e t s d e la 
m a l a d i e , l e t r a i t e m e n t d a n s l e c a s o ù l e s m o y e n s d e d é f e n s e n ' o n t p a s s u f f i . 

L a t r u f f e , étude sur les truffes et les truffières, par le D* 
FERRY DE LA BELLONE, 1 vol. in-16, de 312 pages, avec 21 
ligures et une eau-forte 3 fr. 50 

H i s t o r i q u e . — N a t u r e d e l a t r u f f e . — M o y e n s d ' é t u d e , t e c h n i q u e m i c r o g r a p h i -
q u e , é t u d e h i a t o l o g i q u e . — O r g a n i s a t i o n g é n é r a l e d e l a t r u f f e . — V a r i é t é s c u l i 
n a i r e s , c o m m e r c i a l e s e t b o t a n i q u e s . — C l a s s i f i c a t i o n . — D e s c r i p t i o n d e » d i f f é 
r e n t e s e s p è c e s . — U s a g e s . — T r u f i i è r e s n a t u r e l l e s . — C r é a t i o n d e a t r u f f i è r e s 
a r t i f i c i e l l e s . — I n f l u e n c e d e s t e r r a i n s , d e l'air, de l a l u m i è r e , e t c . — T r u f f e s d ' é t é 
e t t ru f f e s d ' h i v e r . — R é c o l t e . — C o m m e r c e . — L a t r u f f e d e v a n t lei t r i b u n a u x . 

L a V i g n e e t l e r a i s i n , histoire botanique et chimique, 
effets physiologiques et thérapeutiques, par le D r H E R P I N , lauréat 
de l'institut, 1 vol. in -16 , de 362 pages 3 fr. 50 

H i s t o i r e n a t u r e l l e . A m p é l o g r a p h i e ' 1 ' D e la. v i g n e e t d u r a i s i n e n g é n é r a l . I m 
p o r t a n c e d e l ' i n d u s t r i e v i n i c o l e e n F r a n c e ; K" D e s d i f f é r e n t s c é p a g e s . — C h i m i e : 
i' C o m p o s i t i o n c h i m i q u e d e s r a i s i n s ; 2' C a u s e s q u i m o d i f i e n t l e s q u a l i t é s d e a 
r a i s i n s . — P r o p r i é t é s c h i m i q u e s e t p h y s i o l o g i q u e s d e s p r i n c i p e s q u i e n t r e n t d a n s 
la c o m p o s i t i o n d u j u s d e r a i s i n . — D u r a i s i n c o m m e a l i m e n t e t c o m m e m é d i c a m e n t . 

E N V O I F R A N C O C O N T P S U N U i N S A T F O I T A L 
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L a g é o g r a p h i e z o o l o g i q u e , par le D' E.-L, 
TROUESSART.1890,1 vol. in -16, de 328 p . , avec 63 fig. 3 fr. 50 

L'ouvrage de M. Trouenart est le premier publié dans notre langue, qui soit 
consacré à, la distribution géographique des animaux, science qui tient aujour
d'hui une si large place e n zoologie. Ecrit d'un style simple et sans prétention 
qui le rend accessible à toutes les intelligences, sans exiger d'études spéciales, 
sa place est indiquée dans les bibliothèques populaires, aussi bien que daus 
celles des grands établissement* scientifiques, Le Naturaïistf. 

L a V i e d e s O i s e a U X , PAR LE BARON D ' H A M O N V I L L K , 

1 8 9 0 , i VOL. I N - 1 6 , DE 4 0 0 PAGES, AVEC 1 8 PLANCHES. 3 FR. 50 
Depuis quarante ans, l'auteur consacre tous s e i loisirs à l'étude des oiseaux* 

Ce livre est le résumé de ses laborieuses recherches et de ses nombreux voyages : 
il aie mérite d'être absolument exact, et entièrement personnel ; il peint les mœurs, 
la propagation et le rôle des oiseaux dans la nature, c'est-à-dire leur vie intime. 

U. a surtout en vue, de développer chez les jeunes naturalistes la goût de 
l'ornithologie et de leur inspirer le désir d'étudier les oiseaux qui ont une si 
large part dans l'économie générale de la nature. 

L e s a b e i l l e s * ORGANES ET FONCTIONS, ÉDUCATION ET PRODUITS, 

MIEL ET CIRE, PAR M A U R I C E G I R A R D , ANCIEN PRÉAIDENT DE la SOCIÉTÉ 

ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE. 5 « édition, 1 8 9 0 , 1 VOL. I N - 1 6 , DE 3 2 0 

PAGES, AVEC 8 4 FIGURES 3 FR. 5 0 
L'Abeille est l'objet de soins de jour en jour plus attentifs, en raison de l'intérêt 

qui s'attache à son étude et des avantages que procure son éducation. Il manquait 
en France un livre qai mît à la portée de l'éleveur l'ensemble des connaissances 
qu'il a besoin de posséder. M. Girard a exposé les manipulations agricoles, les 

Îirocédès d'extractîu-a. la composition chimique du miel et de la cire; il a décrit 
es organes,les fonctions,les maladies,les ennemis de l'Abeille II a voulu donner 

aux apiculteurs un résumé clair «t précis des faits d'histoire naturelle et des 
opérations techniques qui se rattachent à la récolte des produits. 

L e s h u î t r e s e t l e s m o l l u s q u e s c o m e s 
t i b l e s , HISTOIRE NATUELLE, CULTURE IUDUSTRIELLE, HYGIÈNE ALIMEN
TAIRE PAR A . L O G A R D . 1 8 9 0 , 1 Tol .IN-16 D E 3 8 4 P.,AVEC 9 7 FIG 3 F R . 5 0 

M. Locard a résumé toutes les doaaèes scientifiques et technologiques relatives 
aux mollusques domestiques. Il passe d'abord en revue la longue liste des espèces 
comestibles e n France et À l'étranger ; puis il étudie spécialement l'ostréiculture, 
la mytiliculture et la domestication des coquilles les plus importantes. Aprèa 
avoir montré quelle influence physiologique la domestication peut exercer sur 
les mollusques, il expose les conditions du repeuplement de nos côtes et étudie 
les ennemis de» Mollusques et le» moyens de les vaincre. Le volume se tormine 
par une étude des mollusques au point de vue de l'hygiène alimentaire. 

L e s v é g é t a u x e t l e s a n i m a u x l u m i n e u x , 
PAR H . G A D E A U D E K E R V I L L E , 1 8 9 0 , 1 VOL. I N - 1 6 DE 3 2 7 PAGES, 
AVEC 4 9 FIGURES 3 FR. 5 0 

La faculté d'émettre de la lumière aai caractérise certains animaux et même 
uelques végétaux est un des faits les plus c u r i e u x qui se présentent à l'étude 
es naturalistes. Ceux-ci ont dcvà ob»aWe\ décrit, classé un nombre imposant 

d'êtres doués de cette faculté photogénique et fait d'in téressa t̂»» recherches 
• u r cette propriété si curieuse. Mais ces travaux sont èpars et M. (Cadeau de Ker-
ville a fait une œuvre À la fois intéressante et utile e n réunissant toutes les 
connaissances déjà acquises sur ce sujet captivant. 
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L e s s c i e n c e s d ' o b s e r v a t i o n a u m o y e n -

â g e , lord BACON, par J U S T U S de LÍEBIG. Traduit et annota 
par P . de TCHIHATCHEFF, correspondant de l'Institut, 1894, 
1 vol. i n - 1 8 , de 328 pages 3 fr. 50 

A i l b o r d d e l à m e r , les dunes et les falaises, les animaux 
et les plantea des côtes de France, par le D R T R O U E S S A R T , 1893, 
1 vol. in-16 de 349 pages, avec 144 figures 3 fr. 5 0 

L e a d i s t r a c t i o n s q u ' o f f r e l a p l a g e l a i s s e n t l e l o i s i r d e l ' i n t é r e s s e r a u x b e a u t é s 
de l a n a t u r e , d ' e x a m i n e r l e s p i e r r e s , l e s p l a n t e s e t l e s a n i m a u x q u e l e s v a g u e s 
p o u s s e n t s a n s c e s s e a u x p i e d s d u p r o m e n e u r e t q u i s o n t r a m e n é e s p a r l e filât 
d u p é c h e u r . P o u r é t u d i e r a v e c f r u i t c e s o b j e t s ai v a r i é s , i l n ' e s t p a s b e s o i n 
d ' a v o i r l e s c o n n a i s s a n c e s d ' u n n a t u r a l i s t e ; c e p e n d a n t b e a u c o u p d e p e r s o n n e s 
s o n t d é t o u r n é e s d e c e t t e u t i l e d i s t r a c t i o n f a u t e d 'un g u i d e é l é m e n t a i r e e t s û r 
q u i l e u r d i s e l e n o m e t l ' h i s t o i r e d e c e s p i e r r e s , d e c e s a n i m a u x e t d e c e i 
p l a n t e s . R é u n i r e n u n v o l u m e l e s p r i n c i p a l e s n o t i o n s q u i c o n s t i t u e n t l ' h i s t o i r e 
n a t u r e l l e d e n o s c ô t e s ( g é o l o g i e , b o t a n i q u e e t z o o l o g i e ) , r é s u m e r c e s n o t i o n s 
s o u s u n e f o r m e c l a i r e , e x a c t e e t p r é c i s e , t e l a é t é l e b u t de Al. T r o u e s s a r t . I l y a 
p a i f a i t e r n e n t r é u s s i . 

L a v i e a u s e i n d e s m e r s , par L , D O L L O , aïde-na-

turaliste au Muséum de Bruxelles, 1891, 1 vol. in-16 , de 304 pages. 
avec 47 figures 3 fr. 50 

A p r è s a v o i r é t u d i é d a n s u n e p r e m i è r e p a r t i e l a f a u n e m a r i n e e t l e s g r a n d e s 
p r o f o n d e u r s d e l a m e r , M . D o l l o r a c o n t e c e q u ' o n t é t é l e s e x p l o r a t i o n s s o u s -
m a r i n e s e t q u e l s p r o c é d é s d e r e c h e r c h e s e l l e s o n t m i s e n u s a g e . V i e n t e n s u i t e 
u n e é t u d e s u r l e s c o n d i t i o n s d ' e x i s t e n c e d a n s l e s p r o f o n d e u r s d e s a b î m e s e t SUE 
l a f a u n e a b j s s a l e . L e s c o n d i t i o n s d e p r e s s i o n , d ' i m m o b i l i t é d u m i l i e u , d e t e m p e 
r a t u r a e t d ' é c l a i r a g e , c o n s t i t u e n t e n e f fe t u n m i l i e u b i e n d i lTérent d e c e u x q u e 
n o u s a v o n s l ' h a b i t u d e d ' é t u d i e r , s o i t d a n s l 'a ir , s o i t d a n s l e s e a u x d e n o s r i v i è r e i 
e t d e n o s l a c s A u s s i c e t t e é t u d e c o n t i e n t - e l l e n o m b r e de r e n s e i g n e m e n t s c u r i e u x . 

S o u s l e s m e r s , campagnes d'explorations du « Travailleur » 
et du « Talisman », par le marquis de FOL1N, 1 vol. in-16 , de 
340 pages, avec 45 figures 3 fr. 5 0 

L e s r e c h e r c h e s B o u s - m a r i n e s , l e u r i m p o r t a n c e e t l e u r u t i l i t é . — L e s g r a n d e s 
e x p l o r a t i o n s a m é r i c a i n e s , a n g l a i s e s , e t c . — L a c ô t e d e s B a s s e s - P y r é n é e s , d e s 
L a n d e s e t d e l a G i r o n d e . — L e s t r o i s c a m p a g n e s du a Travailleur ». — L e 
g o l f e d e G a s c o g n e . — La M é d i t e r r a n é e , l e s c ô t e s d u M a r o c , d u P o r t u g a l , de 
l ' E s p a g n e , l e s C a n a r i e s , M a d è r e . — C a m p a g n e d u a Talisman s , l e s c o t e s d e 
la p é n i n s u l e I b é r i q u e , d u M a r o c , d u S o u d a n e t du S é n é g a l , l e s î l e s d u c a p V e r t , 
la m e r d e s S a r g a s s e s , l e s A ç o r e s . 

P ê c h e s e t c h a s s e s z o o l o g i q u e s , par le marquis 

de F0L1N. 1893, 1 vol. in-16 d e 332 pages avec 117 fig. 3 fr. 50 
L e s p è c h e s q u e l ' o n p e u t e x é c u t e r s u r l e l i t t o r a l o u à q u e l q u e d i s t a n c e en 

m e r , s u r u n c a n o t d e p ê c h e u r , s o n t s u s c s p U b l e s d e r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e 
t o u s l e s g o û t s . M. d e F o l i n p a s s e d ' a b o r d e n r e v u e l a p è c h e d e s a n i m a u x i n f é r i e u r s , 
i n f u s o i r e s , r h i z o p o d e s , é p o n g e s , h y d r e s , m é d u s e s , a c t i n i e s , é t o i l e s d e m e r , c o m a -
t u l e s , o u r s i n s , h o l o t h u r i d e s ; v e r s e t m o l l u s q u e s , p u i s c e l l e d e s c r u s t a c é s , c r a b e s 
e t c r e v e t t e s . L e s p o i s s o n s q u i v i v e n t s u r n o s e û t e s s o n t n o m b r e u x , M . d e 
F o l i n p a s s e e n r e y u e l a p ê c h e d e l ' a n c h o i s e t d e l a s a r d i n e , d u t h o n e t d u m a 
q u e r e a u , d u s a u m o n , d e l ' a l o s e , d e l ' é p e r l a n , s a n s o u b l i e r l a p ê c h e d u p e t i t 
p o i s s o n á m a r é e b a s s e . E n f i n , i l t e r m i n e p a r l a c h a s s e d e s i n s e c t e s , d e s o i s e a u x 
e t d e s m a m m i f è r e s d e n o s c ô t e s . 

K N Y O I F U A Î Ï C O C O N T R I P f ( M A N D A T P O S T A L 
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L a l u t t e p o u r l ' e x i s t e n c e c h e z l e s a n i 
m a u x m a r i n s , par L É O N F R É D K R I C Q , professeur à 

l'Université de Liège, i vol. in -16 , de 304 pages, avec 50 
figures 3 fr. 50 

L e l i v r e d e M. l e p r o f e s s e u r F r è d é r i c q s e r a l u a v e c u n v i f i n t é r ê t p a r t o u t e s 
l è s p e r s o n n e s c u r i e u s e s d e s c h o s e s d e l a s c i e n c e , c a r il a t o u t e s l e s q u a l i t é s d e s 
e x c e l l e n t s o u v r a g e s d e v u l g a r i s a t i o n , q u e , s e u l s s a v e n t b i e n f a i r e l e s s a v a n t s 
e u x - m ê m e s q u a n d i l s v e u l e n t y c o n s a c r e r l e u r s l o i s i r s . II c o n s t i t u e e n m ê m e 
t e m p s p o u r l e s z o o l o g i s t e s u n r e c u e i l p r é c i e u x o ù i l s t r o u v e r o n t r é u n i s n o m b r e 
de f a i t s é p a r s d o n t l ' i n t é r ê t e s t s p é c i a l e m e n t m i s e n l u m i è r e p a r l a m a n i è r e 
m é t h o d i q u e d o n t i l s o n t é t é g r o u p é s p a r l ' a u t e u r . (Revue scientifique.) 

L e s i n d u s t r i e s d e s a n i m a u x , par F R É D . 

HOUSSAY, maître de conférences à l'École normale supérieure. 
1890, 1 vol. in -16 , de 312 pages, avec 47 figures . . . 3 fr. 50 

L e s a n i m a u x a ' L n d u s t r i e n t à s e n o u r r i r , à s e l o g e r , à s e d é f e n d r e , c e r t a i n s 
v o n t j u s q u ' à e n r é d u i r e d ' a u t r e s e n e s c l a v a g e . M . H o u s s a y e x p o s e a v e c b e a u 
c o u p d e s a v o i r c e s t r a i t s d e m œ u r s d e s a n i m a u x . I l v o i t d a n s l e u r m a n i f e s t a t i o n 
la p r e u v e d ' u n e i n t e l l i g e n c e q u i n'est p a s e s s e n t i e l l e m e n t d i f f é r e n t e d e l a n ô t r e , 
• t un n o u v e l a r g u m e n t e n f a v e u r d e l ' h y p o t h è s e t r a n s f o r m i s t e . (Cosmos.) 

L e s s o c i é t é s c h e z l e s a n i m a u x , p a r P A U L G I R O D , 

professeur à l a Faculté des sciences de Clermont-Ferrand, 1891, 
1 vol. in -16 de 342 pages, avec 53 figures 3 fr. 50 

L e s a s s o c i a t i o n s i n d i f f é r e n t e s . L e s a s s o c i a t i o n s r é c i p r o q u e s . L e s a s s o c i a t i o n s 

f i e r r n a n e n t e s . L e s a s s o c i a t i o n s c h e z l e s a r t h r o p o d e s . L e s a s s o c i a t i o n s c o l o n i a l e s , 
e s c o l o n i e s d e s t u n i c i e r s e t d e s b r y o z a i r e s . L e s p o l y p i e r s . L e s v e r s e t l e s c o l o 

n i e s l i n é a i r e s . L e s c o l o n i e s d e p r o t o z o a i r e s . L e s c o m m e n s a u x e t l e s p a r a s i t e s . 

L e s f a c u l t é s m e n t a l e s d e s a n i m a u x , par le 
D^FOVEÀU DRCOURMELLES, 1890 , 1 vol. in-16 de 352 pages, 
avec 31 figures 3 fr. 50 

L ' i n s t i n c t . L e s q u a l i t é s e t l e s d é f a u t s d e s a n i m a u x . L e s f a c u l t é s i n s t i n c t i v e s . 
L e s f a c u l t é s de c o n c e p t i o n . L a m i m i q u e e x p r e s s i v e . L a p e u r e t s e s m a n i f e s t a 
tions. L a m o r t e t le s o m m e i l . L e s o m m e i l p r o v o q u é . L a p r é v i s i o n e t l a n o t i o n du 
temps. L ' e a u , l e f e u e t l e s d é r i v é s , L e s h a b i t a t i o n s e t l e s i n d u s t r i e s . L a s e n s i 
b i l i t é . L e s é m o t i o n s . L e s a f f e c t i o n s e t l e s p a s s i o n s . 

L e s s e n s c h e z l e s a n i m a u x i n f é r i e u r s , 
par E. JOUROAN", professeur à la Faculté des sciences de Mar
seille, 1 vol, in-16 de 320 pages, a v e c 48 figures. . · 3 fr. 50 

O n t r o u v e r a d a n s c e v o l u m e u n e x c e l l e n t e x p o s é d e l ' e n s e m b l e d e s c o n n a i s 
s a n c e s a c q u i s e s , à l ' h e u r e a c t u e l l e s u r l a p h y s i o l o g i e d e s k n i m a u x i n v e r t é b r é s . 
T o u t e n r e s t a n t e x a c t , M. l e p r o f e s s e u r J o u r d a n , q i e de r e m a r q u a b l e s t r a v a u x 
a n t é r i e u r s a v a i e n t p a r f a i t e m e n t p r é p a r é à c e t t e t â c h e , a s u d o n n e r à s o n o u v r a g e 
u n e a l l u r e q u i p e r m e t d e la l i r e d ' u n b o u t à l ' a u t r e s a n s f a t i g u e . A p r è s u n 
e x p o s é s o m m a i r e da la c o n s t i t u t i o n g é n é r a l e d e s ê t r e s o r g a n i s é s , i l c o n s a c r e s e s 
d i f f é r e n t s c h a p i t r e s à l ' i r r i t a b i l i t é e t à l a s e n s i b i l i t é , p u i s a u t o u c h e r , a u g o û t , à 
l ' o d o r a t , à l ' o u ï e , à l a v u e e t à l ' a c t i o n d e la l u m i è r e , d é c r i v a n t l a s t r u c t u r e d e s 
o r g a n e s s e n s o r i e l s d e s C œ l e n t é r é s , d e s E c h i n o d e r m e s , d e s V e r s , d e s M o l l u s q u e s , 
d e s A r t h r o p o d e s . 
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L e m i c r O S C O p e e t s e s a p p l i c a t i o n s à l ' é t u d e d e s v é g é t a u x 

et des animaux, par E d m o n d C O U V R E U R , chef de» travaux d e 
physiologie à la F a c u l t é dea sciences de Lyon, 1 t o I . i n - 1 6 , d e 
350 p a g e s , avec 112 figures . 4 3 fr. 50 

Les études microscopiques ont fait de t e l l progrès, le matériel et les procédés 
(l'observation SB sont tellement perfectionnés que le volume de M. Couvreur, 
au courant de toutes les découvertes récentes , rendra de grandi services aux 
travailleurs en leur épargnant de longs et pénibles tâtonnements. (Cosmot.J 

L a t e c h n i q u e m i c r o s c o p i q u e e t h n o l o g i q u e , 

par M a t h j a s D U V A L , professeur à la Faculté de médeoine d e 
Paris, 1 vol. in-16 , de 315 pages, avec 43 figures · · 3 fr. 5 0 

L'anatomie générale est complètement modifiée par l'emploi du microscope: 
de là est née L'histologie. Mais cette science nouvelle exige dea procédé» d'in
vestigation, des instruments particulier», une technique toute apéciale. Ce précis 
de technique histologique sera un guide sûr, qui permettra à ceux qui débutent 
dans ces ordres d'études, de voir nettement le but vers lequel elle» conduisent, 
et quelles sont les voies les plus courtes pour acquérir des connaissances aujour-
d hui indispensables à la pratique delà médecine. (La Tribune médicale J 

L a c e l l u l e a n i m a l e , s a structure et sa vie, par J. GHA-
T I N , professeur-adjoint d'histologie à l a Faculté des sciences d e 
P a r i s . 1892, 1 vol. in -16 de 304 pages, avec 149 figures. 3 fr. 5 0 

Ce livre, rempli de considérations intéressantes pour toua ceux que passion
nent les hauts problèmes d'histologie et do biologie générale», s'adresse cepen
dant d'une façon spéciale aux élève» des Faculté» des science», qui préparent 
la licence et l'agrégation, il est appelé A leur faciliter beaucoup le» épreuve» 
en les initiant aux principales manipulations de technique histologique. 

L e s a n o m a l i e s c h e z l ' h o m m e e t c h e z l e s a n i 
maux, par L. BLANC, chef des travaux anatomiques à l'Ecole v é 
térinaire de Lyon. Introduction par le professeur D A R E S T E , 1893, 
1 vol. in-16 , de 328 pages , avec 127 figures . . - 3 fr. 5 0 

Les anomalies envisagées comme phénomène» biologique»» Le* anciennes 
croyances sur l'origine des anomalies. Origine de» anomalies et de» monstruo
sités, tér&togénie. Les nains et les géants. Les anomalies de la peaa, de» via
gères, des membres et du tronc, de la tête. Le» organe» gënito-urinaires et 
l'hermaphrodisme. Les monstres doubles, leur mode de formation, leur condi
tion d'existence. Fréquence, viabilité ( puissance héréditaire de» être» anor
maux. Les anomalies et la société civile et religieuse. 

L ' é v o l u t i o n s e x u e l l e d a n s l ' e s p è c e h u 

m a i n e , par l e D r SICARD, doyen de l a F a c u l t é des sciences 

de Lyon, 1892, 1 v o l . in-16 de 320 pages, avec 94 fig. . 3 fr. 5 0 
Il existe entre l'homme et la femme des différence» physique» et morale» con 

sldérables. Ces différences portent sur la plupart des organes du corps dont elles 
modifient en même temps l'allure ,1a taille, etc.; elles sont toutes aussi nom
breuses et importante» dans le domains de la vie psychique. Enfin, a côté de 
ces différences innées, il en est d'autres que la civilisation et l'éducation ont 
créées. M. Sicard s'est proposé d'en rechercher l'évolution dans l'espèce humaine 
et d'en trouver l'origine et l'explication en le» étudiant, d'abord chez les ani-
maux, puis dans les races humaine» les plu» inférieure» pour s'élever enfla 
jusqu'à l'homme civilisé. 

^ ENYfe* r iàVXQO O O N T & I ON M AH D AT .POSTAL 
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L e s t h é o r i e s e t l e s n o t a t i o n s d e l a c h i 
m i e m o d e r n e , par A. de S A P O R T A . Introduction par 

G. FRIEDEL, de l'Institut, 1 vol. i n - 1 6 , de 336 pages. 3 fr. 50 
Ce v o l u m e d é b u t e p a r u n e i n t r o d u c t i o n d e M . F r i e d e l , « a f a v e u r d e l ' e m p l o i 

do LA n o t a t i o n a t o m i q u e , a u j o u r d ' h u i u s i t é e d a n s la m o n d e e n t i e r . C e t o u v r a g e 
• e r a d 'un g r a n d s e c o u r s a u x j e u n e s c h i m i s t e s q u i o n t h e s o i n d e s e m e t t r e , d è s 
l e p r i n c i p e , AU c o u r a n t d e l a n o t a t i o n c h i m i q u e e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e s c o r p s . 

L e l a i t , é t u d e s chimiques et n i i c r o b i o l o g i q u e a , p a r E M I L X I J C -

C L A U X , de l ' I n s t i t u t , professeur à la Faculté des Sciences, 1894, 
i v o l . in -16 , de 376 pages, avec figures 3 f r . 50 

M . D u c l a u x c o n s i d è r e l e LAIT s u i v a n t l e s d i v e r s e s f o r m e s q u ' i l r e v ê t a v s n t 
d ' e n t r e r d a n s l a c o n s o m m a t i o n : f a i t , BEURRE e t FROMAGE. 

C o n s t i t u t i o n p h y s i q u e d u l a i t , a n a l y s e d u b e u r r e , a c t i o n d e l a l u m i è r e e t d e s 
m i c r o b e » s u r l a m a t i è r e g r a s s e d u l a i t . L a c a s é i n e , la p r é s u r e e t l e s é l é m e n t s 
d u l a i t , e x p o s é d e s m é t h o d e s d ' a n a l y s e d u l a i t . L a c o a g u l a t i o n d u l a i t p a r la 
p r é m a t u r a t i o n d e s f r o m a g e s , a n a l y s e d e s f r o m a g e s , c o m p o s i t i o n d e s d i v e r s 
f r o m a g e s ( C a n t a l , B r i a , R o q u e f o r t , G r u y è r e , P a r m e e t H o l l a n d e ) . 

L e C U i v r e e t l e p l o m b , dans l'alimentation et l'in 
dustrie, au point de vue de l'hygiène, par le professeur A R M A N D 

G A U T I E R , membre de l'Institut, 1 vol. in -16 , de 310 p . 3 fr. 50 
D e u x m é t a u x t o x i q u e s n o u s a c c o m p a g n e n t p a r t o u t ; l e c u i v r e e t l e p l o m b . I l s 

n o u s f o u r n i s s e n t n o s u s t e n s i l e s u s u e l s , a m è n e n t l ' e a u d a n s n o s v i l l e s , e t c . 
Q u e l l e e s t l i n f l u e n e e , s u r l a s a n t é p u b l i q u e , d e l ' a b s o r p t i o n c o n t i n u e A p e t i t e 

d o s e , d e c e s d e u x m é t a u x ? L e c u i v r e , c o n t r a i r e m e n t A L'opinion a d m i s e , s e m b l e , 
i t inoa ino f fens i f , d u m o i n s i n c a p a b l e d ' e n t r a î n e r d e s a c c i d e n t s g r a v e s o u m o r t e l s . 
Il e n e s t t o u t a u t r e m e n t d u p l o m b . I n d u s t r i e l s , c h i m i s t e s , m é d e c i n s , g e n s du 
i n o n d e , e t c . , c h a c u n c o n s u l t e r a u t i l e m e n t , c e t e n s e m b l e d e r e c h e r c h e s q u i t o u 
c h e n t à l a f o i s a u x q u e s t i o n s t e c h n i q u e s l e s p l u s v a r i é e s e t a u x i n t é r ê t s l e s p l u s 
p u i s s a n t s d e l ' h y g i è n e e t d e l ' a l i m e n t a t i o n p u b l i q u e . (JOURNAL DE PHARMACIE.) 

L S l lCOOl au point de vue chimique, agricole, industriel, hyg ié 
nique et fiscal, par A. LARBALETRIER, professeur à l'Ecole pra
tique d'agriculture du Pas-de-Calais , i vol. in -16 , de 312 pages, 
avec 62 figures 3 fr. 50 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . C a r a c t è r e s c h i m i q u e s . D é r i v é s . M a t i è r e s a l c o o l i s a h l e s . 

F e r m e n t a t i o n a l c o o l i q u e . D i s t i l l a t i o n , A l c o o l s d ' i n d u s t r i e . P u r i f i c a t i o n e t r e c t i -

l i c a t i a n . S p i r i t u e u x e t l i q u e u r s a l c o o l i q u e s . A l t é r a t i o n s e t f a l s i f i c a t i o n s . A c t i o n 

s u r LA s a n t é . U s a g e s , I m p ô t s -

L a c o l o r a t i o n , d e s V i n s par les couleurs d e la houille, 
par P . CAZENEU VE, professeur de chimie à la Faculté de Lyon, 
1 vol. in -16 , de 318 pages, avec i planche . . . . 3 fr. 50 

M . CIZENEUVE A r é u n i t o u s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s A l ' e m p l o i , p o u r l a c o l o r a t i o n 

d e s v i n s , d e s m a t i è r e s c o l o r a n t e s e x t r a i t e s d e la h o u i l l e . 
L a p r e m i è r e p a r t i e e s t c o n s a c r é e à l ' é t u d e t o x i c - o l o g i q u e d e c e s c o m p o s é s . 
L a d e u x i è m e p a r t i e , c o n s a c r é e à l a r e c h e r c h e c h i m i q u e d e s c o u l e u r s d e LA 

h o u i l l e d a n s l e s v i n s , é n u m é r e l e s c a r a c t è r e s g é n é r a u x d u v i n n a t u r e l , d e s v i n s 
f u t c h s i n è s , s u l f o f u s c h s i n é s , c o l o r é s p a r l a s a f r a n i n e , l e s ron g e s s z o ï q u e s , e t c . 

L a t r o i s i è m e p a r t i e , l a p l u s i m p o r t a n t e , e s t i n t i t u l é e : MARCHE SYSTÉMATIQUE 
POUR RECONNAÎTRE d a n s u n v t i t LES COULEURS DE LA HOUILLE. 
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L a m é t a l l u r g i e e n F r a n c e , p a r u , L E V E R R I E R , 

p r o f e s s e u r à l ' E c o l e n a t i o n a l e d e s M i n e s e t a u C o n s e r v a t o i r e d e s 

a r t s e t m é t i e r s , 1 8 9 4 , 1 v o l . i n - 1 6 d e 3 3 3 p , a v e c 6 6 fig. 3 f r . 5 0 

L e p r emie r chap i t re es t consac ré à l ' exposé des n o u v e a u x 'p rocédés d 'é tude 
í e s mé taux , examen microscopique et é t ude des p ropr i é t é s phys iques à l ' a ide 
du p) rom ê t re . 

U a n a les chap i t res s u i v a n t s , M. L e V e r r i e r passe e n r evue l 'é ta t ac tue l des 
principales industr ies m é t a l l u r g i q u e s . I l é tud ie l a fabr ica t ion et l 'aff ina go d e la 
fonte, l 'u t i l isat ion des fontes impures , pu i s les procédés de t r ava i l mécanique 
des aciers moulés e t du fer forgé, le t rava i l des fo rgps , les appare i l s B e r v a n t 
au t ravai l des mé taux , los procédés de t r empe , e n f i n l es cons t ruc t ions métal l iques 
dont les p r o g r è s o n t é t é si cons idérables . 

V i e n t ensuite la méta l lu rg ie du nickel et de ses a l l i ages , du cobal t , du chrome 
e t d u m a n g a n è s e , de l ' a luminium, du cuivre e t de ses a l l i ages , du zinc, du 
plomb, de l ' é ta in , de l ' a n t imo ine , du p l a t i ne . 

L ' o u v r a g e se t e rmine p a r l ' é tude du t r ava i l d e s m é t a u x dans les indus t r i e s 
d 'ar t . 

T ^ a p h o t o g r a p h i e , e t s e s a p p l i c u L u n s a u x s j i r n c e s , a u x 

a r t s e t à l ' i n d u s t r i e p a r J , L E F E V R E , p r o f e s s e u r à l ' É c o l e d e s 

s c i e n c e s d e N a n t e 3 , 1 v o l . i n - 1 6 , d e 3 8 2 p a g e s , a v e c 9 5 

figures 3 f r . 5 0 

Méthodes et appareils photographiques. P r i n c i p e d a l a p h o t o g r a p h i e . P o s i t i f s 
a u x s e l s d ' a r g e n t . R e t o u c h e . N é g a t i f s s u r c o l l o d i o n s e c , a u g è l a t i n o - b r o m u r « 
d ' a r g e n t , a u c h a r b o n . O b j e c t i f s s i m p l e s e t c o m p o s é s . M i s e a u p o i n t . C h a m b r e s 
n o i r e s d ' a t e l i e r . A p p a r e i l s d e v o y a g e e t d e p o c h e . P h o t o g r a p h i e s a n s o b j e c t i f e t 
s a n s a p p a r e i l . T e m p s da p o s e . O b t u r a t e u r s . A t e l i e r e t é c l a i r a g e . L a b o r a t o i r e . 

Applications de la photographie. G r a v u r e p h o t o g r a p h i q u e . P t i o t o l i t . h o g r a p h ; B 
et p h o t o t y p i e P h o t o t y p o g r a p h i e . P h o t o g r a p h i e d e s c o u l e u r s . P h o t o g r a p h i e i n s 
t a n t a n é e . S t é r é o s c o p e . V u e s p a n o r a m i q u e s . A g r a n d i s s e m e n t s . P h o t o g r a p h i e 
m i c r o s c o p i q u e . P h o t o i n i c r o g r a p h e P h o t o g r a p h i e a s t r o n o m i q u e . 

L a t é l é g r a p h i e a c t u e l l e , p a r M O N T I L L O T , 1 v o l . 

i n - 1 6 , d e 3 2 0 p a g e s , a v e c 8 0 figures 3 f r . 5 0 

M. M o n t i l l o t a r é u n i , a v e e u n e r e m a r q u a b l e c o m p é t e n c e l e s d o n n é e s e t l e s 
e n s e i g n e m e n t s c o m p l e x e s d e l a t é l é g r a p h i e a c t u e l l e . 

I l m o n t r a d ' a b o r d c o m m e n t o n c o n s t r u i t u n e l i g n e , il i n t r o d u i t l e l e c t e u r d a n s 
u n b u r e a u t é l é g r a p h i q u e , d é c r i t e n d é t a i l s l e s p : l e s e t f a i t c o n n a î t r e Je m o y e n 
d ' e n t r e t e n i r e n lion é t a t l e s s o u r c e s d ' é l e c t r i c i t é . 11 p a s s e e n s u i t e e n r e v u e t o u s 
l e s o r g a n e s e s s e n t i e l s d e s t é l é g r a p h e s H u g u e s , 'Whea . t s j tone , M e y e r , B a u d o t . 

U n c h a p i t r e s p é c i a l a é t é r é s e r v e a u x a p p a r e i l s a f f e c t é s a u x t r a n s m i s s i o n s s u r 
l e s l i g n e s s o u s - m a r i n e s * , p u i s a u x d i f f é r e n t e s i n s t a l l a t i o n s e n duylecc e t e n ç u c i -
drupleoc. E n f i n , l ' o u v r a g e s a c o m p l è t e p a r la d e s c r i p t i o n d e s p r i n c i p a u x t é l é 
p h o n e s e n u s a g e , l e u r i n s t a l l a t i o n e t l e u r m o d e d ' e m p l o i à l a t é l é p h o n i e à g r a n d e 
d i s t a n c e e t l e s t r a n s m i s s i o n s t é l é p h o n i q u e s e t t é l é g r a p h i q u e s s i m u l t a n é e s p a r 
In m ê m e (il, a p p e l é e s à u n s i g r a n d a v e n i r . {Le Génie Civil.) 

P h é n o m è n e s é l e c t r i q u e s d e l ' a t m o s 

p h è r e , p a r G A S T O N P L A N T É , l a u r é a t d e l ' I n s t i t u t , 1 v o l . 

i n - 1 6 , d e 3 2 4 p a g e s , a v e c 46 f i g u r e s 3 f r . 5 0 

L ' a u t e u r c h e r c h e à e x p l i q u e r l e s é c l a i r s , c e t t e f o r m e e x t r a o r d i n a i r e d e l a 
f o u d r e ; il e s t a r r i v é à t r o u v e r l a s o l u t i o n d u p r o b l è m e : i l a o b t e n u Vagréga
tion globulaire d un l i q u i d a è l e . c t r i s é , p u i s l e globule de f?-u, e t e n f i n l a foudre 
globulaire, il s ' e s t e n s u i t e o c c u p é d e l a grêle, d e s trombes e t d e s aurores po
laires : c e s e x p é r i e n c e s j e t t e n t u n g r a n d j o u r s u r l a t h é o r i e d e c e s p h é n o m è n e s 
n a t u r e i s . 
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B a t e a u x e t I l E l V i r G S , progrès de l a construction navale 
à tous les âges et dans tous les pays, par le marquis de FOLIN, 
ancien officier de marine, 1892, 1 vol. i n - 1 6 , de 328 pages , avec 
132 figures 3 f r . 50 

Radeaux e t pirogues; embarcations de pêche s u r l e s c ô t e s d e F r a n c e , d e s 
m e r s d u N o r d , d ' E s p a g n e , d e P o r t u g a l , d ' I t a l i e , d e l ' a r c h i p e l G r e c , d e l ' E g y p t e , 
d u M a r o c , d u J a p o n , d e la C h i n e e t d e s d e u x A m é r i q u e s ; flotteurs de trans
port, b r i c k s , g o é l e t t e s , c a b o t e u r s , bâtiments de servitude, p o n t o n s , d r a g u e s , 
d o c k s flottants, b r û l o t s , p o n t s d o b a t e a u x , e t c . 

Bâtimenis de commerce, t r o i s m â t s , p a q u e b o t s , bâtiments de guerre, l o u g r e s , 
c o r v e t t e s , f r é g a t e s , v a i s s e a u x à d e u x e t à t r o i s p o n t s , c u i r a s s é s , t o r p i l l e u r s . 

Flotteurs de plaisance, flotteurs sous-marins. 

L e s c h e m i n s d e f e r , par A . S G H C E L L E R , ingénieur 

des arts et manufactures, inspecteur de l'exploitation du chemin de 
fer du Nord, 1802, 1 vol. in -16 , de 368 p . , avec 90 fig. 3 fr. 50 

C o n s t r u c t i o n , e x p l o i t a t i o n , t r a c t i o n . L a v o i e , l e s g a r e s , l e s s i g n a u x , l e s a p p a 
r e i l s d e s é c u r i t é , la m a r c h e d e s t r a i n s , l a l o c o m o t i v e , l e s v é h i c u l e s , l e s c h e m i n s 
de fer m é t r o p o l i t a i n s d e m o n t a g n e à v o i e é t r o i t e . L e s t r a m w a y s e t l e s c h e m i n s 
d e f e r é l e c t r i q u e s . 

L a p o s t e , l e t é l é g r a p h e e t l e t é l é p h o n e . 

Histoire des moyens de communication à travers les siècles par E. 
GALLOIS, ingénieur civil, 1894, 1 volume in-16, de 382 pages, 
avec 136 figures 3 fr. 50 

M o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n d e s p e u p l e s d e l ' a n t i q u i t é . M o y e n â g e . O r g a n i s a t i o n 
d e s p o s t e s s o u s L o u i s X L M o y e n s d e c o r r e s p o n d a n c e a n x v i ' s i è c l e . L e s p o s t e s 
e t l e s m o y e n s d e t r a n s p o r t d u x v n " e t x i x ' s i è c l e . L e s p o s t e s m o d e r n e s : i n s t a l 
l a t i o n e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n . L e s p o s t e » m o d e r n e s c h e z l e s d i f f è r e n t ! 
p e u p l e s . L e t i m b r e - p o s t e . H i s t o i r e d u t é l é g r a p h e . L a t é l é g r a p h i e é l e c t r i q u e . L e 
t é l é p h o n e . L ' U n i o n p o s t a l e u n i v e r s e l l e . 

L ' a r t i l l e r i e a c t u e l l e , canons, poudres, fusils et pro
jectiles, par le colonel G U N , 1 vol. in-16 , de 315 pages, avec 
96 figures 3 fr. 50 

C e t o u v r a g e d o n n e l a d e s c r i p t i o n d e s d i v e r s s y s t è m e s d e c a n o n s , f u s i l s e t p r o 
j e c t i l e s e m p l o y é s a c t u e l l e m e n t e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r . A p r è s q u e l q u e s r e n s e i 
g n e m e n t s s u r l e s m é t a u x k c a n o n e t s u r l a f a b r i c a t i o n d e s p i è c e s à f e u , l ' a u t e u r 
p a s s e e n r e v u e l e m a t é r i e l e n s e r v i c e ( c a n o n s e t a f f i t s ) , l e s p r o j e c t i l e s , l e s p o u 
d r e s e n s e r v i c e , e t c . Il c o n s a c r a u n c h a p i t r e à l ' o r g a n i s a t i o n e t a u s e r v i c e d e 
l ' a r t i l l e r i e d e l ' a r m é e f r a n ç a i s e , e t u n a u t r e a u m a t é r i e l d ' a r t i l l e r i e c r é é p a r 
1 i n g é n i e u r C a u e t e t c o n s t r u i t p a r \x S o c i é t é d e s F o r g e s e t O n m l i b r s d e l a 
M é d i t e r r a n é e . L e c h a p i t r e s u i v a n t e s t c o n s a c r a a u p o i n t a g e e t a u t i r d e s b o u c h e s 
à f e u . E n f i n , l e d e r m e » c h a p i t r e e s t u n e r e r u e r a p i d e d e s a r m e s p o r t a t i v e s e t 
d e s c a n o n s e n s e r v i c e c h e z l e s d i v e r s e s p u i s s a n c e s . (Le Génie Civil.) 

L ' é l e c t r i c i t é a p p l i q u é e à l ' a r t m i l i t a i r e , 

par le colonel GUN, 1 vol. in-16, de 384 pages, avec 140 
figures 3 fr. 50 

E l e c t r i c i t é e t e x p l o s i o n » de g u e r r e . P r o c é d é s de m i s e d o f e u u s i t é s e n g u e r r e . 
L e s e x p l o s i f s a c t u e l s . D e s t r u c t i o n s d e g u e r r e . T é l é g r a p h i e m i l i t a i r e . O r g a n i s a t i o n 
en F r a n c e e t à l 'é tranger". M a t é r i e l d e l a t é l é g r a p h i e m i l i t a i r e f r a n ç a i s e . I n s t a ] 
l a t i o n d e s p o s t e s m i l i t a i r e s e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r . T é l é g r a p h e o p t i q u e m i l i t a i r e 
l i g n a u x d e g u e r r e s é m a p h o r i q u e s e t o p t i q u e s . T o r p i l l e s é l e c t r i q u e s a u t o m o b i l e s 
»t d i r i g e a b l e s . A r t i l l e r i e . A é r o s t a t i o n m i l i t a i r e . 
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L a s u g g e s t i o n m e n t a l e et les variations de la per
sonnalité, par les D " B O U R R U et BUROT, professeurs à l'École 
de médecine de Rochefort, 1895, 1 vol. in -16 de 344 r\ages, 
avec l a planches , 3 f r . 50 

D e s f a i t i a u s s i n o u v e a u x q u ' e x t r a o r d i n a i r e s o n t é t é r é v é l é s a u x a u t e u r s p a r u n e 
S t u d e m i n a t i e u s B d e l ' i n f l u e n c e d e s m é t a u x e t d e s c o m p o s é s m é t a l l i q u e s . C e s f a i t s 
é t a i e n t s i i m p r é v u s q u ' i l s Dnt c r u n é c e s s a i r e d e r e n o u v e l e r l e u r s e x p é r i e n c e s e n 
Les c o n t r ô l a n t l e s u n e s p a r l e s a u t r e s , a v a n t d ' o s e r l e s a c c e p t e r e u x - m ê m e s . 

M M . B o u r r u e t B u r o t d o n n e n t l ' h i s t o r i q u e d e l e u r s d é c o u v e r t e s , l e u r p r o c é d é 
e x p é r i m e n t a l , l e s e f f e t s o b t e n u s e t l e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p o u r La d é t e r m i n a t i o n 
d e s p h é n o m è n e s . 

L e s f a i t s r a c o n t é s p a r M M . B o u r r u e t B u r o t s o n t t e l l e m e n t s u r p r e n a n t s q u e l e s 
a u t e u r s e u x - m ê m e s o n t p u d o u t e r a u p r e m i e r a b o r d d e l e u r r é a l i t é . M a i s l e s 
e x p é r i e n c e s d e c o n t r ô l e q u ' i l s o n t i n s t i t u é e s o n t c o n f i r m é i e q u ' i l s a v a i e n t v u . 

• L ' h y p n o t i s m e l e u r a p e r m i s d ' é t u d i e r l e s t r o u b l e s d e l a p e r s o n n a l i t é e n p r o v o 
q u a n t d e s h a l l u c i n a t i o n » c o m p a r a b l e s , a u x r ê v e s qui v i e n n e n t p a r f o i s a a s a i l l i r -
l ' h o m m e b i e n p o r t a n t , m a i s p l u s s o u v e n t e n c o r e le m a l a d e . C 'e s t u n l i v r e e s s e n 
t i e l l e m e n t p e r s o n n e l s u r u n e q u e s t i o n p l e i n e d ' a c t u a l i t é (JOURNAL DE MÉDECINE.) 

H y p n o t i s m e , d o u b l e c o n s c i e n c e et altérations 
de la personnalité, par le D r AZAM, professeur à la Faculté de 
médecine de Bordeaux. Préface par le professeur GHARGOT, 
1 vol. in-16 de 283 pages avec figures 3 fr. 50 

Ce v o l u m e e s t f o r m é p a r l a r é u n i o n d e s m ê m o i r e s p u b l i é s p a r M . A z a m ; i l p r é 
s e n t e u n r é e l i n t é r ê t q u i , d i t M . C h a r c o t n ' e s t p a s s e u l e m e n t h i s t o r i q u e , l ' a n a l y s e 
r e t r o u v a n t d a n s l a d e s c r i p t i o n d e l ' a u t e u r l a p l u p a r t d e s p h é n o m è n e s s o m a l i q u e 
p s y c h i q u e s ( a n e s t h é s i e , h y p e r e s t h é s i e , c o n t r a c t u i e , r a t a l e p s i e ) q u e l ' on a d e p u i s 
a p p r i s à p r o v o q u e r . A u s s i , e s t - c e j u s t i c e de r a p p e l e r l ' a t t e n t i o n BUT c e l u i g u i a 
é t é à l a p e i n e a l o r s q u e d e t e l s t r a v a u x n ' é t a i e n t p a s e n h o n n e u r . 

{REVUE DE MÉDECINE.) 

Le s o m n a m b u l i s m e p r o v o q u é , études phys io 
logiques et psychologiques, par H. B E A U M S , professeur à la Fa 
culte de Nancy, 2 e édition^ i vol. in- lG, de 292 pages, aveo 
figures 3 fr. 50 

P a r m i l e s n o m b r e u s e s p u b l i c a t i o n s r e l a t i v e s à l a s u g g e s t i o n e t à l ' h y p n o t i s m e , 
u n e d e s p l u s i m p o r t a n t e s e s t c e l l e du p r o f e s s e u r B e a u n i s . L ' a u t o r i t é d e l ' a u t e u r , 
q u i e s t u n d e n o s m e i l l e u r s p h y s i o l o g i s t e s , q u i a p u b l i é le l i v r e l e p l u s s u i v i c o m m e 
t r a i t é de p h y s i o l o g i e , e t q u i a c e r t a i n e m e n t a p p l i q u é d a n s t o u t e l e u r r i g u e u r à s e s 
e x p é r i e n c e s l e s l o i s d e la m p ' . h o d s e x p é r i m e n t a l e , d o n n e u n p o i d s c o n s i d é r a b l e a 
c e s r é c i t s , q u i o u v r e n t à l ' e s p r i t d e s p e r s p e c t i v e » t r o u b l a n t e s . (POLYBIBLION 

L ' é v o l u t i o n d u s y s t è m e n e r v e u x , par le D'
i l . BEAUNIS, 1890, 1 vol. in-16 de 320 p., avec 23G fig. 3 fr. 50 

L ' é l u d e d e l ' i n n e r v a t i o n e s t u n e d e s p l u s i n t é r e s s a n t e s d e l a p h y s i o l o g i e . 
M. B e a . i n i s a p e n s é q u e l ' e x p o s é g é n é r a l e t c o m p l e t d e l ' é v o l u t i o n d u s y s t è m e 
n e r v e u x d a n s l a s é r i e a n i m a l e p o u v a i t p r é s e n t e r u n r é e l i n t é r ê t . D ' i n n o m b r a b l e s 
t r a v a i l x o n t é t é p u h l i é s s u r 1A q u e s t i o n m a i s a u c u n t r a v a i l n e ré su m ai t t o u s e n 
m a t é r i a u x e p a r s dft f a ç o n à «;n p o u v o i r t i r e r d e s àè d u c i ï o ; j s g é n é r a l e s . C 'e s t c e 
qu 'a e n t r e p r i s M. B e a u n i s e t i l Ê r é u s s i p l e i n e m e n t . C e p e t i t v o l u m e t r è s c l a i r , 
i l l u s t r é d e ^36 figures, e s t f a c i l e à l i r e m a l g r é sa c o n c i s i o n , il d o n n e d e p r é c i e u x 
r e n s e i g n e m e n t s s u r u n e f o u l e d e p o i n t s g é n é r a l e m e n t p e u c o n n u s . 

, {Mé (Xecine moderne.) 
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M a g n é t i s m e e t h y p n o t i s m e , exposé dea phéno
mènes observés pendant le sommeil nerveux provoqué, par le D r 

A. CULLERRE, directeur de l'asile de Ig Roche-sur-Yon, 3^ édit. 
1892, 1 vol. in-16 de 300 p . , avec 36 figures . . . . 3 fr. 50 

C e t o u v r a g e e s t u n r é s u m é c l a i r , m é t h o d i q u e , d e t o u t c e q u i a é t é d i t e t é c r i t 
s u r l e m a g n é t i s m e e t l ' h y p n o t i s m e d e p u i s l e s t e m p s l e s p l u s r e c u l é s j u s q u ' à 
n o s j o u r s . L e s e m p r u n t a q u e l ' a u t m r a f a i t s a u x t r a v a u x r é c e n t s d e M M . C h a r 
c n t , R i c h e t , R e a u n i s , D u m o n t p a l l i e r , L i é g e o i s , F é r é , H e r n h e i m e t ' J u c k e e n f o n t 
un o u v r a g e s c i e n t i f i q u e q u e l e s m é d e c i n s e t l e s m a g i s t r a t s c o n s u l t e r o n t a v e c 
f r u i t . Ce l i v r e e s t d e c e u x q u ' o n l i t e n e n t i e r , a p r è s e n a v o i r l u l a p r e m i è r e 
p a g e : c ' e s t l e p l u s g r a n d é l o g e q u e n o u s p u i s s i o n s e n f a i r e . 

L a t h é r a p e u t i q u e s u g g e s t i v e , et ses applications 
aux maladies nerveuses et mentales, à la chirurgie, à l'obstelrirjue 
et à la pédagogie, par le D r A. GULLERRE, 1893, i vol. in 16, 
de 318 pages 3 fr. 50 

L o m o u v e m e n t i r r é s i s t i b l e qu i p o u s s e l a m é d e c i n e v e r s d e s h o r i z o n s n o u v e a u x 
s n g e n d r e , p a r c o n t r e c o u p , u n e v é r i t a b l e r e n a i s s a n c e t h é r a p e u t i q u e . L a v e r t u 
c u r a t i v e da l a s u g g e s t i o n h y p n o t i q u e , q u e d e n o m b r e u x s a v a n t s o n t , d e p u i s p e u 
d ' a n n é e s , m i s e e n l u m i è r e , e s t u n d e s a s p e c t s l e s p l u s i n t é r e s s a n t s d e c e t t e é v o 
l u t i o n d a n s l 'ar t da g u é r i r , M . C u l l e r r e a c h e r c h é à e x p o s e r d ' u n e f a ç o n i m p a r t i a l e 
r e t t e s c i e n c e n o u v e l l e , à f o r m u l e r s e s i n d i c a t i o n s p o s i t i v e s , t o u t e n i n d i q u a n t , 
à c ô i è d e s e s s u c c è s , l e s c a s o ù e l l e e s t i n u t i l e e t m ê m e d a n g e r e u s e . 

N e r V O S Î S m e e t n é v r O S e S , hygiène des énervés et 
dea névropathes, par le. D r A . GULLERRE, 2 e édition, 1892, 
1 vol. in-16 de 352 pages 3 fr. 50 

C h e r c h e r l e s c a u s e s d u u e r v o s i s m e e t l e s m o y e n s d e l e s c o m b a t t r o , é t a b l i r p o u r 
l e s n é v r o s e ' » u n e h y g i è n e b a s é e s u r l ' é t i o l a g i e , t e l e s t l e b u t d e l ' a u t e u r . A u s s i , 
a p r è s a v o i r i n d i q u é c e qu ' i l f a u t e n t e n d r e p a r l e tempérament nerveux e t l e s 
névroprtthies,il i n d i q u e l e u r o r i g i n e , l e u r p a r e n t é a v e c l e s a u t r e s m a l a d i e s c h r o 
n i q u e s , l e s c i r c o n s t a n c e s q u i i n f l u e n t s u r l e u r d é v e l o p p e m e n t . 

L e s h e u r e u x e f f e t s d e l ' e x e r c i c e s o u s t o u t e s s e ^ f o r m e s , d e s d i s t r a c t i o a s , d e s 
b a i n s , du s o m m e i l s o n t é t u d i é s . Il e n e s t d e m ô m e d e l a p a r t q u i d a n s l e s n é v r o s e s 
r e v i e n t a u x o r g a n e s d e s s e n s , a u x f o n c t i o n s s e x u e l l e s . E n f i n l e D ' G u l l e r r e m o n t r a 
l^s f>n"ets ri'i s u r m e n a g e i n t e l l e c t u e l c h e z l e * e n f a n t s . [La France médicale,) 

L e s f r o n t i è r e s d e l a f o l i e , par le Docteur A . 

CULLERRE, 1 vol. in-16 de 360 pages 3 fr. 50 
Ce t r a v a i l a u r a i t d û e x i s t e r d e p u i s l o n g t e m p s , e n F r a n c e , o ù l e s t h é â t r e s , l e s 

r o m a n s e t IPI* j o u r n a u x s u r c h a u f f e n t l ' i m a g i n a t i o n . E n p a r c o u r a n t c e l i v r a , l e 
' e c t e u r t r o u v e r a l e s n o t i o n s r e q u i s e s p o u r s e f a i r s u n e o p i n i o n s u r c e s o l i s c u r e s 
st é m o u v a n t e ? ; q u e s t i o n s d e l a m a l a d i e m e n t a l e ißt d e s e x e m p l e s , c h o i s i s p a r m i 
1RS p l u s c é . è h r c s , l u i e x p l i q u e r o n t m ê m e l e s f o r m e » l e s p l u s l é g è r e s d e l a d é a è -
q u i l i h r a t i o n d e l ' e s p r i t . 

H y p n o t i s m e e x p é r i m e n t a l . Les émotions dans 
l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamen
t e u s e s , par J. LL'YS, de l'Académie de médecine, 1890, 1 vol. i n -
16 de 320 pages, avec 28 planches 3 fr. 50 

L a q u e s t i o n d e l ' a c t i o n d e s s u b s t a n c e s a g i s s a n t à d i s t a n c e c h e z l e s s u j e t s en 
« t a t d ' h y p n o t i s m e e s t p o s é e ; e l l e s ' a p p u i e s u r d e s d o c u m e n i s n o m b r e u x , e t 
m a l g r é U s f a i t s en a p p a r e n c e c o n t r a d i c t o i r e s q u i p r o v i e n n e n t d ' e x p é r i e n c e s m a l 
f a i t e s e l l e e s t d e s t i n é e à p r e n d r e p l a c e , d a n s l e d o m a i n e s c i e n t i f i q u e e t à d e 
v e n i r u n c h a p i t r e n a t u r e l d e l a p h y s i o l o g i e d u s y s t è m e n e r v e u x . 
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L e m o n d e d e s r ê v e s . Le rêve,1''hallucination ,/e som
nambulisme et l'hypnotisme, l'illusion, lea paradis artificiels, par 
P . MAX SIMON, 2« êduion, 1 vol. in -16 de 355 pages. 3fr . 50 

I l e s t d i f f i c i l e d e t r o u v e r s u r c e s u j e t a t t a c h a n t u n o u v r a g e p l u s a g r é a b l e s 
l i r e e t p l u s r e m p l i d e f a i t s . A p r è s a v o i r é t a b l i c e q u e c ' e s t q u e l e r ê v e e t m o n t r é 
l e s r a p p o r t a q u i l ' u n i s s e n t à l ' o r g a n i s m e e t à l ' e s p r i t , l ' a u t e u r é t u d i e l ' h a l l u c i n a 
t i o n v i s u e l l e , c e l l e d e l ' o u ï e , d e l a s e n s i b i l i t é d e l ' o d o r a t e t d u g o û t . D e s c h a 
p i t r e s s o n t c o n s a c r é s a u s o m n a m b u l i s m e , â l ' e x t a s e e t à l ' h y p n o t i s m e . L e s 
p a g e s s u r l ' i l l u s i o n e t s u r l e s p a r a d i s a r t i f i c i e l s d u s à. l ' o p i u m , a u h a s c h i s c h , 
d o i v e n t ê t r e m é d i t é e s p a r O e u x q u i , s u r l a fo i d e d e s c r i p t i o n s l i t t é r a i r e s , e s p è 
r e n t t r o u v e r d a n s u n e a - p o i a o n n e m e n t c h r o n i q u e d e s j o i e s e x t a t i q u e s . 

L e s m a l a d i e s d e l ' e s p r i t , par P . M A X SIMON, 
inspecteur des Asiles d'aliénés, 1892, 1 vol. in-16 de 319 
pages 3 fr. 50 

Ce v o l u m e r é s u m e l ' é t a t a c t u a l d e l a s c i e n c e s u r c e t t e q u e s t i o n s i t r o u b l a n t e 
d e s a l t é r a t i o n s d e l ' ê t r e p s y c h i q u e f r a p p é p a r l a m a l a d i e . 

M é t h o d i q u e m e n t c o n ç u , b i e n d i v i s é , p o u r v u de f a i t s d ' u n e l e c t u r e f a c i l e s t 
a g r é a b l e , i l 8 ' a d r e s s e u o n s e u l e m e n t a u x m é d e c i n s , m a i s a u s s i e t s u r t o u t a u 
p u b l i c l e t t r é , a u q u e l i l o f fre u n t a b l e a u f i d è l e d e c e s d é s é q u i l i b r é s q u ' a n h e u r t e 
s i f r é q u e m m e n t d a n s l a "vie s a n s r e c o n n a î t r e l e u r v é r i t a b l e n a t u r e . 

L a f o l i e à P a r i s . Etude statistique, clinique et médico-
légale, p a r l e D r

 P A U L GARNIER, médecin en chef de la Préfec
ture de police. Préface par J.-G. BARBIER, président de la Gour 
de Cassation, 1890, 1 vol. in -16 de 424 pages · 3 fr. 50 

C'es t l e r é s u m é d u v a s t e s e r v i c e d e l ' i n f i r m e r i e d e l a P r é f e c t u r e d e p o l i c e q u e 
M . G a r n i e r d o n n e d a n s c e v o l u m e . D a n s u n e p r e m i è r e p a r t i e i l d o n n e l e m o u v e 
m e n t de l ' a l i é n a t i o n m e n t a l e à P a r i s , o ù l e n o m b r e d e c a s d e f o l i e v a t o u j o u r s 
c r o i s s a n t . D a n s s o n é t u d e c l i n i q u e , M . G a r n i e r d o n n e u n c h o i x d ' o b s e r v a L i o n a 
t y p i q u e s d ' a l c o o l i s m e , de p a r a l y s i e g é n é r a l e , e t d e d é l i r a d e s d é g é n é r é s L e l i v r a 
s e t e r m i n e p a r u n e s é r i a d e rapports médicaux^ légaux, l e s a l i é n é s c r i m i n e l s , 
l e s d é g é n é r é s à m o n o m a n i e s b i z a r r e s , l e s e x h i b i t i o n i s t e s , l e s p e r s é c u t é s a s s a s 
s i n s y s o n t p a s s é s e n r e v u e . 

L a f o l i e c h e z l e s e n f a n t s , par le D r MORE AU 
(de Tours), 1 vol. in-16 , de 444 pages 3 fr. 5». 

L i v r e t r è s i n t é r e s s a n t , m é r i t a n t u n e l e c t u r e s p é c i a l e , d e t o u s c e u x q u i d o i v e n i 
d i r i g e r l ' é d u c a t i o n d e s e n f a n t a . T o u t e s l e s i n f l u e n c e s m o r b i d e s , s o i t d e l ' o r d r e 
p h y s i q u e ( t e m p é r a m e n t , c l i m a t s , p u b e r t é , o n a n i s m e , i n t o x i c a t i o n s , p h t i s i e , s c r o 
f u l e s , c h l o r o s e , a f f e c t i o n s a i g u ë s e t i n t e r m i t t e n t e s , t r a u m a . t i s m . e s , e t c . ) , s o i t de 
l ' o r d r e m o r a l ( i m i t a t i o n , i n f l u e n c e d e s m œ u r s , é d u c a t i o n , c a r a c t è r e s , i m p r e s s i o n » 
v i o ' e n t e s , s e n t i m e n t r e l i g i e u x , p a s s i o n s , e x c è s e n t r a v a u x i n t e l l e c t u e l s , e t c ), 
d o n n e n t l i e u a u x d é g é n é r e s c e n c e s . L ' é t u d e d e s f o r m e s p s y c h i q u e s , l e u r d i a 
g n o s t i c , l e u r p r o n o s t i c e t l e u r t r a i t e m e n t o n t r e ç u l e s m ê m e s d é v e l o p p e m e n t s . 

F O U S e t b o u f f o n s , étude physiologi que, psychologique 
et historique, par le D r MOREAU (de Tours) , 1 vol. in-16 , de 228 
pages 3 fr. 50 

L e s f o u s e t b o u f f o n s d e l ' h i s t o i r e o n t , p a r l e u r c a r a c t è r e s i n g u l i e r , p a r u n s 
r é u n i o n é t r a n g e d ' i n t e l l i g e n c e e t d ' i m b é c i l l i t é , e x c i t é u n v i f é t o n n e m e n t . D p i 
d é s o r d r e s p h y s i q u e s c o ï n c i d e n t l e p l u s s o u v e n t a v e c u n d é v e l o p p e m e n t a n o r m a l 
d e s f a c u l t é s i n t e l l e c t u e l l e s , e t l a c l a s s e d e s b o u f f o n s q u i p e n d a n t d e l o n g s s i è 
c l e s o c c u p a d a n s l a s o c i é t é u n e p l a c e i m p a r t a n t e é t a i t j u a t i c i a h l e d e l a p a t h o l o g i i 
e t dn l a p s y c h o l o g i e m o r b i d e . 

I N V O I I R A S C O C O N T K K U N H i N O i T P O S T A L 
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L e c e r v e a u e t l ' a c t i v i t é c é r é b r a l e , au point 
de vue psycho-physiologique, par A L , HERZEN, professeur à 
l'Académie de Lausanne, i vol. in-16 de 312 pages. . . 3 fr. 50 

Au m o m e n t o ù l e s é l u d e s d e p s y c h o - p h v o ^ u g i e o n t l e p r i v i l è g e d ' a t t i r e r l ' a t 
t e n t i o n d e t o u s l e s e s p r i t s c u l t i v é s , M . l e D 1 H e r z e n a b o r d e e t r é s o u t l e p r o 
b l è m e s i t r o u b l a n t d e l ' a c t i v i t é c é r é b r a l e ; il e x p l i q u e n o n p a r d e s h y p o t h è s e s , 
m a i s p a r d e s d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s l e s p l u s p r é c i s e s , c o m m e n t l ' h o m m e p e n s e 
• e n t e t v e u t . S o n l i v r e , e m p r e i n t d e s d o c t r i n e s m o d e r n e s , s e r a f a v o r a b l e m e n t 
• c c u e i l l i A la f o i s p a r l e s p h y s i o l o g i s t e s et l e s p h i l o s o p h e s . 

L e g é n i e , . l a r a i s o n e t l a î o l i e , ie démon da 
Socrate, application de la science psychologique à l'histoire, pat 
L . - F . L E L U T , memhre de l'Institut et de l'Académie de médecine, 
1 vol. in -16 de 348 pages 3 fr. 50 

L , e s m o r p h i n o m a n e s , par le D r GUIMBA1L, ancien 
interne des asiles d'aliénés, 1892, 1 vol. in -16 , de 312 p. 3 fr. 50 

L e c h e m i n d e l a m o r p h i n o m a n i e . — L e s p r é d e s t i n é s d e la m c r p h i n o m a n i e . — 
E p h é m è r e v o l u p t é , s u p p l i c e d u r a b l e . — L e s t r o u b l e s p h y s i q u e s d a n s l a m o r 
p h i n o m a n i e . — L e s t r o u b l e s d e l ' i n t e l l i g e n c e c h e z l e s m o r p h i n o m a n e s . —• Lh 
m o r p h i n o m a n i e au p o i n t d e v u e m é d i c o - l é g a l . — L e t r a i t e m e n t d e l a m o r p h i n o 
m a n i e . 

L ' a n t h r o p o l o g i e c r i m i n e l l e , par î e D ^ x . f r a n -

GOTTE, professeur à l'Université de Liège, 1891 , 1 vol. in-16, de 
308 pages, avec 37 figures 3 fr. 50 

L ' a n t h r o p o l o g i e c r i m i n e l l e e s t n é e d ' h i e r e t d é j à l e s t r a v a u x a u x q u e l s e l l e a 
d o n n é l i e u s a s o n t m u l t i p l i é s d a n s d ' é n o r m e s p r o p o r t i o n s . C ' e s t q u e c e t t e 
• c i e ñ e n n o u v e l l e e s t b i e n f a i t e p o u r e x c i t e r l a c u r i o s i t é e t p o u r p r o v o q u e r l e s 
r e c h e r c h e s . K i l o s o u l è v e l e s p r o b l è m e s l e s p l u s g r a v e s ; e l l e i n t é r e s s e n o n s e u 
l e m e n t l e m é d e c i n , l ' a l i é m s t e , m a i s e n c o r e l e m a g i s t r a t , l e j u r i s t e , l e l é g i s l a t e u r . 

E n é c r i r a i t c e l i v r e , M . K r a n c o t t e s ' e s t p r o p o s é d e c o n t r i b u e r à s a v u l g a r i 
s a t i o n ; i l a c h e r c h é â e n fixer l ' é t a t a c t u e l , à d é g a g e r l e s f a i t s , l e s d o n n é e s 
p o s i t i v e s e t à la l u m i è r e d e c e s f a i t s d ' a p p r é c i e r l a v a l e u r d e s t h é o - i e s q u i o n t 
é t é é m i s e s o t d e s c o n c l u s i o n s q u i o n t é t é f o r m u l é e s . 

L ' o u v r a g e e s t d i v i s é e n t r o i s p a r t i e s : 1" E x a m e n d u t y p e c r i m i n e l ; c a r a c t è r e s 
a n a t o m i q u e s , p h y s i o l o g i q u e s , p a t h o l o g i q u e s e t p s y c h o l o g i q u e s ; h é r é d i t é e t r é e i r i i -
v i t e ; 2" i n t e r p r é t a t i o n d u t y p e c r i m i n e l ; t h é o r i e a t a v i s t i q u e e t t h é o r i e p a t h o l o 
g i q u e ; 3' a p p l i c a t i o n s d e s d o c t r i n e s d e l ' a n t h r o p o l o g i e c r i m i n e l l e e t d e l a l é g i s l a 
t i o n p é n a l e , L ' o u v r a g e s e t e r m i n e p a r u n e x p o s é d e l a m é t h o d e d e s s i g n a l e m e n t s 
a n t h r o p o m é t r i q u e s d e B e r t i l l o n . 

C ' e s t u n e x c e l l e n t t r a v a i l d e v u l g a r i s a t i o n . L ' e x p o s i t i o n d e s f a i t s e t d e s d o c 
t r i n e s y e s t l u c i d e e t c o m p l è t e . L a c r i t i q u e e n e s t i m p a r t i a l e . 

(Revue philosophique.) 

L e s i r r e s p o n s a b l e s d e v a n t l a j u s t i c e , 
par le D r A . R I A N T , 1 vol. in-16 , de 306 pagos . . . 3 fr. 50 

M . R i a n t a f a i t d a n s c e t r a v a i l , œ u v r e d e j u r i s t e e t d e m é d e c i n , e n d i s c u t a n t 
au p r o f i t d e t o u s e t s p é c i a l e m e n t d e s m é d e c i n s - e x p e r t s , d e s m a g i s t r a t s , d e s a v o 
c a t s , la v a l e u r s c i e n t i f i q u e d a t a n t d e p r é t e x t e s i n v o q u é s p o u r é t a b l i r l ' i r r e s -
p o n s a h i l i t é m o r a l e e t p é n a l e , e t e n s o u m e t t a n t à u n e n o u v e l l e c r i t i q u e l a v a l e u r 
d e s t r o u b l e s d e l a v o l o n t é e t d e l a i i h e r t ë d a n s l e s n o m b r e u s e s f o r m e s des m a 
l a d i e s m e n t a l e s . L a c o r r e c t i o n e t l ' é l é g a n c e d u s t y l e a j o u t e n t a u m é r i t e d 'un 
l i v r e q u e r e c o m m a n d e n t l ' i n t é r ê t e t l ' a c t u a l i t é d u s u j e t , l ' é l é v a t i o n d e s i d é e s , 
l ' a u t o r i t é j u r i d i q u e e t m é d i c a l e d e l ' a u t e u r . 

(Bullttin de l'Académie de médecine.) 
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L e s e c r e t m é d i c a l , honoraires, mariages , assurances, 
sur la vie, déclaration de naissance, expertises, témoignage, dé
clarations des causes d e décès, etc. , par l e D r P . BROUARDEL, 
membre de l'Institut, Doyen de la Faculté de médecine de Paris, 
Deuxiètne édition, 1893 , 1 vol. in-16 de 282 pages . . 3 fr. 50 

La q u e s t i o n d u s e c r e t m é d i c a l s o u l è v e d e r e d o u t a b l e s p r o b l è m e s . I l e s t d e s 
c a s m u l t i p l e s o ù l e m é d e c i n , s e t r o u v e e n p r é s e n c e d e d e v o i r s c o n t r a d i c t o i r e s e t 
é g a l e m e n t r e s p e c t a b l e s . D o i t - i l s e t a i r e ï D o i t - i l p a r l e r ? M . B r o u a r d e l , à q u i s e s 
f o n c t i o n s d e m é d e c i n - l é g i s t e d o n n e n t , e n l a m a t i è r e , u n e a u t o r i t é p a r t i c u l i è r e , 
v i e n t eu u n l i v r e c u r i e u x , d ' e x a m i n e r q u e l q u e s - u n s d e c e s c a s , e n p r o p o s a n t 
d e s s o l u t i o n s q u i p u i s s e n t s a t i s f a i r e l a v é r i t a b l e m u r a l e . 

H y g i è n e d e s O r a t e u r s , hommes polit iques, magis 
trats, avocats, prédicateurs, professeurs, artistes et des personne» 
destinées à parler en public, par le D r A. RIANT, 1 vol. in -16 , 
288 pages 3 fr. 50 

L e n o m b r e d e s h o m m e s o b l i g é s d e p a r l e r e n p u b l i c , g r a n d i t t o u s l e s j o u r s . 
Q u e l q u e s c o n s e i l s n e s o n t d o n c p a s i n u t i l e s a c e s o r a t e u r s d o n t l e s u n s n é g l i 
g e n t d e c o m p t e r a v e c l e u r s f o r c e s ; d o n t l e s a u t r e s , i m p r o v i s é s par l e s c i r c o n s 
t a n c e s , a b o r d e n t s a n s p r é p a r a t i o n m a t é r i e l l e s u f f i s a n t e , u n r ô l e t r o p p e u c o n n u -
a u p o i n t d e v u e d e s e f f o r t s q u ' i l e x i g e e t d e l a f a t i g u e qu ' i l i m p o s e . 

L e v é g é t a r i s m e , et le régime végétarien rationnel, par le 
Dr BONNKJOY. Introduction par le D r DUJARDIN-BEAU METZ, 
1891 , 1 vol. in -16 de 342 pages 3 fr. 50 

E t y m o l o g i e e t s i g n i f i c a t i o n d u m o t v é g é t a r i s m e . C a r a c t è r e s d u v é g é t a r i s m e 
r a t i o n n e l . — L e v é g é t a r i s m e d e v a n t l e p r é j u g é , — P o p u l a t i o n s v é g é t a r i e n n e s . 
— A n t i q u i t é d u v é g é t a r i s m e . — L e v é g é t a r i s m e c h r é t i e n . — L e v é g é t a r i s m e 
é g y p t i e n . — L e v é g é t a r i s m e d a n s l ' h a g i o g r a p h i e . — L a v i e v é g é t a r i e n n e An
g l a i s » . — V é g é t a r i e n s e t n é c r o p h a g e s . — L e v é g é t a r i s m e d a n s l ' a v e n i r . 

L e s p o i s o n s d e l ' a i r , l'acide carboniquei et l'oxyde de 
carbone, asphyxies et empoisonnements par N . GRÈHANT, pro
fesseur au Muséum, 1890, 1 vol, in-16 , de 322 pages, avec 21 
figures . . . , , 3 fr. 50 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e . D o s a g e d e l ' a c i d e 
c a r b o n i q u e . A c t i o n t o x i q u e . A c t i o n a n e s t h é s i q u e . P r o p r i é t é s p h y s i q u e s e t c h i m i 
q u e s d e l ' o x y d e d e c a r b o n e . A b s o r p t i o n E l i m i n a t i o n . A p p l i c a t i o n s p h y s i o l o g i q u e s 
e t h y g i é n i q u e s ( G a z d ' é c l a i r a g e . P o ê l a s m o b i l e s , e t c . ) . 

F e r m e n t s e t f e r m e n t a t i o n s , études des ferments, 
rôle des fermentations dans la nature et dans l'industrie, par L É O N 

GARNIKR, professeur a la Faculté de Nancy, 1 v o l . in-16 , de 318 
pages, avec 65 figures 3 fr. 50 

E n ce s i è c l e d e m i c r o b e s , à c ô t é de c e s p a r a s i t e s q u i p u l l u l e n t d a n s le corps 
h u m a i n en c a u s a n t d e s r a v a g e s s o u v e n t i r r é m é d i a b l e s , i l e s t d 'autres orga
n i s m e s m i c r o s c o p i q u e s p l u s m o d e s t e s d ' a l l u r e s , q u o i q u e a u s s i p u i s s a n t s d a n s 
l e u r a c t i o n d o n t l ' h o m m e a s u t i r e r p a r t i , e n l e s f a i s a n t l e s a g e n t s d ' o p é r a t i o n s 
i n d u s t r i e l l e s . Ce s o n t l e s f e r m e n t s ; T a u t e u r é t u d i a s u c c e s s i v e m e n t l e s f e r m e n t i 
Bolubles, l e s m o i s i s s u r e s , l a f e r m e n t a t i o n a l c o o l i q u e ( l e v u r e ^ b i è r e , v i n , k o u m y i , 
p a i n ) , l e s b a c t é r i e s , l e s f e r m e n t a t i o n s , l e s m a t i è r e s a l b u m m o ï d e a , les m o y e n s 
de d é t r u i r e les g e r m e s et les d é s i n f e c t a n t s . 
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L ' h y g i è n e à P a r i s , l ' h a b i t a t i o n d u p a u 
v r e , par le D r 0 . DU M E S N I L , membre du comité consultatif 
d'hygiène de France. Préface par J U L E S S I M O N (de l'Institut), 
1890, 1 vol. in-16 de 222 pages 3 fr. 50 

D e p u i s l o n g t e m p s M. D u M e s n i l c o m b a t l ' i n s a l u b r i t é d u l o g e m e n t d u p a u v r e . 
L ' a u t e u r é t a b l i t l a p o r t é e d ' i n f l u e n c e de l ' h a b i t a t i o n s u r La m o r t a l i t é , e t e x p o s e 
l e s m o d i f i c a t i o n s q u ' i l f a u d r a i t i n t r o d u i r e d a n s l a l è g i s l a i i o n e t d a n s l f l é ^ i r n e 
de l a b i e n f a i s a n c e . C ' e s t u n d o c u m e n t q u e l i r o n t a v e c i n t é r ê t t o u s r u i x q u i 
s ' o c c u p e n t de l ' h a b i t a t i o n d e s c l a s s e s o u v r i è r e s d o n t o n c o m p r e n d rnit'ua. q u e 
j a m a i s l ' i m p o r t a n c e a u p o i n t d o v u e s o c i a l . (Le Mouvement hygiéti'que.) 

L e s n o u v e l l e s i n s t i t u t i o n s d e b i e n f a i 
s a n c e , les dispensaires pour enfants malades, l'hospice rural 
par le D r A, FOVILLE, inspecteur général des établissements de 
bienfaisance, 1 vol. in -16 , de 256 p . , avec 10 plans . . 3 fr. 50 

L ' o u v r a g e e s t s u r t o u t c o n s a c r é à l ' é t u d e d e s d i s p e n s â m e s p o u r e n f a n t s m a 
l a d e s , I l eBt é v i d e n t q u e t o u t e g r a n d e v i l l e d e v r a i t ê t r e p o u r v u e d ' u n d i s p e n 
s a i r e p o u r e n f a n t s , c a r o n a s s u r e a i n s i à c e s p e t i t s ê t r e s d e s s o i n s s u f f i s a n t s 
t o u t en é v i t a n t l ' h o s p i t a l i s a t i o n i m p o s s i b l e à c a u s e d u n o m b r e d e c e u x q u i s e 
p r é s e n t e n t . D i x p l a n s e n r i c h i s s e n t c e t r a v a i l i n t é r e s s a n t , q u i s e t e r m i n e p a r u n s 
é t u d e s u r l ' h o s p i c e r u r a l . (Union, médicale ) 

H y g i è n e d e l ' e s p r i t , Physiologie et hygiène (les 
hommes livrés aux travaux intellectuels, gens de lettres, artistes, 
savants, hommes d'Etat, jurisconsultes, etc. , par J.-II . REVEILLE-
PARISE, membre de l'Académie de médecine. 1 vol. i n - 1 6 , de 
435 pages 3 fr. 50 

T r o p s o u v e n t l e s h o m m e s d ' é t u d e s o n t ma l s e r v i s p a r l e u r s a n t é ; t r o p s o u 
v e n t a u s s i i l s l a c o m p r o m e t t e n t p a r l ' e x c è s d e l e u r t r a v a i l . I l s t r o u v e r o n t d a n i 
ce l i v r e de s a g e s p r é c e p t e s q u i l e s a i d e r o n t à c o n s e r v e r l e u r s a n t é . 

C e t o u v r a g e e s t é c r i t d'un s t y l e c l a i r e t i m a g é - O n y t r o u v e d e s r e m a i q u e > 
fines e t p r o f o n d e s q u i d é n o t e n t n o n s e u l e m e n t u n o b s e r v a t e u r a t t e n t i f , m a i s u n 
p e n s e u r e t un p h i l o s o p h e . 

L a v i e d u s o l d a t a u p o i n t d e v u e d e 
l ' h y g i è n e , par le D r R A VENEZ, médecin-major à l'école 
de cavalerie de Saumur, 1 vol. in -16 , de 375 pages, avec 55 
figures . . . . . . 3 fr. 50 

R e c r u t e m e n t m i l i t a i r e . — I n c o r p o r a t i o n . — A l i m e n t a t i o n . — H a b i t a t i o n , — 
H a b i l l e m e n t . E q u i p e m e n t . — C h a r g e d u s o l d a t . — E d u c a t i o n i n t e l l e c t u e l l e et 
p h y s i q u e d u s o l d a t . — S e r v i c e d e s a n t é de l ' a r m é e . — H y g i è n e d e g u e r r e . 

L ' a l c o o l i s m e , dangers et inconvénients pour l'individu, la 
famille et la société, par le D r BERGERET, 1 vol. in -16 , de 
380 pages 3 fr. 50 

U s a g e s d e s b o i s s o n s a l c o o l i q u e s . — A c t i o n p h j ' s i o l u g i q u e d e s b o i s s o n s — 
E m p o i s o n n e m e n t a c c i d e n t e l p a r l e s b o i s s o n s a l c o o l i q u e s . — E m p o i s o n n e m e n t 
h a b i t u e l . — I n f l u e n c e d e l 'abus d e s b o i s s o n s s u r l e s m a l a d i e s é p i d é m i q u e s . — 
C o m b u s t i b i l i t é d u c o r p s c h e z l e s b u v e u r s d ' e a u - d e - Y i e . — T r a i t e m e n t d e Vivresi» 
et d e l ' i v r o g n e r i e . — Pénal i tés contre L ' i v r o g n e r i e , 

Mi* TOI r « A « Q O O O N T & l UN M A N D A T P O U AL 
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L'hyg iène à l 'école , p é d a g o g i e s c i e n 
tif ique, par IG I) r COLLINKAIi, 1 v o l . i n - 1 6 , Je 31 i pagfis, 

a v e c !i0 l igures ' J f r . ijO 
L ' é c o l e . — La l e c t u r e . —- L'écr i ture . — La m y o p i e s co la i re e t l ' a s t i g m a t i s m e . 

— Le s u r m e n a g e c é r é b r a l . — La d i s c i p l i n e s c o l a i r e . La g y m n a s t i q u e à J'Ccole. * 
Les c o l o n i e s de v a c a n c e s . - - Les t e r r e u r s n o c t u r n e s dans le j e u n e âge . — L'as tuce c l ic / 
î ' l i 1 1 1 — La songesLion en jioila^oirie. 

L e s u r m e n a g e i n t e l l e c t u e l et les exercices phy
siques, par le C A. RIANT, 1 vol. in-lfi de 312 p . . 3 fr. 50 

S u r m e n a g o i n t e l l e c t u e l d e s e n f a n t a e t d e s a d o l e s c e n t s : é c o l i e r s , é l è v e s , é t u 
d i a n t s . — S u r m e n a g e e t s u r m e n é s . — C a u s e s d u s u r m e n a g e . — E f f e t s . — 
H e i n è d e s , — S u r m e n a g e i n t e l l e c t u e l d e s a d u l t e s : h o m m e s d e l e t t r e s , s a v a n t s , 
p r o f e s s e u r s , a r t i s t e s . — C a r a c t è r e s e t c o n s é q u e n c e s . — F a u t - i l s 'user o u se 
r o u i l l e r ? 

J L e S e x e r c i c e s ClU C O r p S , le développement de îa 
force et de l'adresse, par E. COUVREUR, chef des travaux de 
physiologie à la Faculté de médecine de Lyon 1891 , 1 vol. in-16 , 
de 351 pages, avec 78 figures 3 fr. 50 

L a m a c h i n e a n i m a l e e t s o n m e c a n i s m o . — S q u e l e t t e e t m u s c l e s . — C o n t r a c t i o n 
m u s c u l a i r e . — T r a v a i l *du m u s c l e . — U s u r e e t r é p a r a t i o n du m u s c l e . — 
L ' e x e r c i c o e t l e s o r g a n e s . — E t u d e d e s p r i n c i p a l e s a l l u r e s c h e z l ' h o m m e . — 
M a r c h e . — C o u r a c . — S a u t e t g a l o p . — A p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s — C l a s s i f i c a t i o n 
d e s e x e r c i c e s . — M é c a n i s m e d o s e x e r c i c e s . — G y m n a s t i q u e . — D a n s e . — L u t t e . 
— N a t a t i o n . — P a t i n a g e . — E s c r i m a . — E q u i t a t i o n . — C a n o t a g e , — V é l o c i p è -
difi, — R é s u l t a t s g é n é r a u x . — H y g i è n e d e s e x e r c i c e s d u c o r p s . 

L e s m e r v e i l l e s d u c o r p s h u m a i n , sa structure 
et son fonctionnement, par E. COUVREUR, chef des travaux d*; 

"physiologie à la F a c u l t é de médecine de Lyon, 1 vol. in-16 , de 
368 pages, avec 120 figures 3 fr. 50 

Njn d e h o r s d e s s a v a n t s , c e u x q j i o n t u n e c o n n a i s s a n c e e x a c t e d e l a s t r u c t u r e 
du c o r p s h u m a i n e t d e l a m a n i è r e d o n t i l f o n c t i o n n e s o n t a s s e z r a r e s . C'est 
n o u r t a n t l a u n e c o n n a i s s a n c e p r i m o r d i a l e . M a i s j i o u t l e m o n d e n'a p a s l e s l o i s i r s 
n é c e s s a i r e s p o u r é t u d i e r l e c o r p s d e i'homniB t a n t a u p o i n t d e v u e a n a t o m i q u e 
q u ' a u p o i n t d e v u e p h y s i o l o g i q u e . 

L'étude , de l ' h o m m e d a n s t o u s s e s d é t a i l s e s t l o n g u e e t d i f f i c i l e , m a i s c e s 
d é t a i l s n e s o n t u t i l e s q u ' a u p e t i t n o m b r e ; ce q u i e s t i n d i s p e n s a b l e k t o u s , c e 
s o n t df;s n o t i o n s g é n é r a l e s , r e p r é s e n t a n t d a n s l e u r s g r a n d e s l i g n e s l e s r é s u l t a t s 
a u x q u e l s o n e s t a r r i v é d a n s l ' é t a t a c t u e l de la s c i e n c e . Ce s o n t c e s n o t i o n s q u e 
M. C o u v r e u r a r é u s s i à m e t t r e à l a p o r t é e de t o u s . 

L a v i e e t S e s a t t r i b u t s dans leurs rapporta avec la 
philosophie et la médecine, par le D r E. BOUCHUT, professeur 
agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux. Deuxième 

9 édition, 1 vol. i n - i 6 de 450 pages 3 fr. 50 
L a v i e en g é n é r a l . — D é f i n i t i o n de l a v i a . — O r i g i n e d e l a v i e s u r l e g l o b e . 

— G é n é r a t i o n . — A t t r i b u t s d e la v i e . — I i n p r e s s i b i l i t ô . — A e c l i m a t a t i o n . — 
S y m p a t h i e s . — F o r c e v i t a l e d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l a p h i l o s o p h i e e t l a 
m é d e c i n e . — N a t u r e d e l 'homme. — M o r t . — où finit l a t e i c ^ c e a p p a r a î t la f o i . 
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L a l u m i è r e e t l e s c o u l e u r s , au point de vue 
physiologique, par À. CHARPENTIER, professeur à la Faculté 
de Nancy, 1 vol. in-16 de 352 pages 3 fr. 50 

D a n a u n e p r e m i è r e p a r t i e , l ' a u t e u r e s t e n t r a d a n s d e s c o n s i d é r a t i o n s g é n é 
r a l e s s u r l a l u m i è r e . , s u r l ' a p p a r e i l v i s u e l e t s u r l e s e f f e t s p h y s i o l o g i q u e s e x t é 
r i e u r s o u o b j e c t i f s p r o d u i t s p a r l ' é n e r g i e l u m i n e u s e ; d a n s l a s e c o n d e p a r t i e i l 
n o u s i n i t i e à s e s t r a v a u x m u l t i p l e s s u r l e s s e n s a t i o n s d e l a v u e . 

L e s c o u l e u r s , au point de vue physique, physiologique, artis
tique et industriel, par BRUCKE, professeur à l'Université de 
Vienne. Edition françaiseparp. SCHUTZENBERGER (de l'Institut), 
1 vol. in-16 de 344 pages, avec 46 figures . . . . 3 fr. 50 

L ' e x a m e n d e l a V i s i o n , devant les conseils de revi
sion et de réforme .dans la marine, l 'armée et les chemms de fer, 
par Je D r BARTHELEMY, directeur du service de santé de l a m a 
rine, 1 v o l . in-16 de 336 pages, avec 3 p l . coloriées et 17 
figures 3 fr. 50 

F r é q u e n c e d e s a f f e c t i o n s o c u l a i r e s . — C o n d i t i o n s d e l a v i s i o n d i s t i n c t e . — 
E x a m e n du c h a m p v i s u e l . — M y o p i e . — H y p e r m é t r o p i e . — A l t é r a t i o n s d e 
l ' a p p a r e i l de s e n s a t i o n . — D e g r é d e l ' a c u i t é n é c e s s a i r e d a n s l ' a r m é e , l a m a r i n e . 

L e s a n o m a l i e s d e l a v i s i o n , par A . I M B E R T , 

profeppeur à la Faculté de médecine de Montpellier, 1 vol. in-16 
de 365 pages, avec 48 figures 3 fr. 50 

Ce q u ' o n e n t e n d p a r a n o m a l i e s d e l a v i s i o n . — D e s c r i p t i o n d e l ' œ i l . — V a l e u r 
d e s é l é m e n t s d i o p t r i q u e s d e l ' œ i l . — A c c o m m o d a t i o n . — D i v e r s é t a t s d e l 'oei l 
e m m ê i - r o p i e , m y o p i e , h y p e r m é t r o p i e , p r e s b y t i e . — N u m é r o t a g e d e s v e r r e s . — 
A c u i t é v i s u e l l e . — P o u v o i r a c c o m m o d a i if . — POLI v o i r d e c o n v e r g e n c e . — 
A s t i g m a t i s m e . — A n i s o m é t r o p i f l . — V é r i f i c a t i o n d e s v e r r e s d e l u n e t t e s . 

H y g i è n e d e l a V U e , par le D ' X . G A L E Z O W S K T , pro
fesseur d'ophtalmologie, et le U r A. K O P F F , médecin-major de 

- l r e classe, 1 vol. in -16 , de 328 p. , avec 44 figures. . . 3 fr. 50 
Dans l a p r e m i è r e p a r f i c , L'HYGIÈNE PRIVÉE, M . G a l e z s o w s k i t r a i t e t o u t e s les 

q u e s t i o n s qui s e r a p p o r t e n t à l ' i n d i v i d u p r i s à t o u s l e s a i r e s , d a n s s e s r a p -

So r t s a v e c l ' h é r é d i t é e t a v e c l e s d i f f é r e n t e s c o n f o r m a t i o n s d e l ' œ i l . D a n s la 
e u x i ê m e , HYGIÈNE PUBLIQUE, il p a s s e e n r e v u e l oa m o d i f i c a t i o n s q u e p e u v e n t 

e x o r e e r s u r fa v u e d e s c o l l e c t i v i t é s c e r t a i n e s i n f l u e n c e s , c o m m e le c l i m a t , l a 
lumierB s o l a i r e , l ' é c l a i r a g e a r t i f i c i e l , l e s é c o l e s , l e s p r o f e s s i o n s , e tc . C h a q u e 
c h a p i t r e c o m p r e n d t o u j o u r s d ' u n e p a r t l ' é n u m é r a t i o n e x a c t e d e s c a u s e s q u i p e u 
v e n t a v o i r une i n f l u e n c e p a t h o l o g i q u e s u r l a v u e e t d ' a u t r e p a r t l ' e x p o s é de» 
d i f f é r e n t s m o y e n s pour remédie r au m a l . 

H y g i è n e d e s g e n s d u m o n d e , par le O R D O N N É , 

2· édition, 1 vol. i n - 1 6 , de 448 pages . . . . . . 3 fr. 50 
H y g i è n e d e s i g e s , h y g i è n e d e s s a i s o n s \ e x e r c i c e s e t v o y a g e s d e s a n t é ; e a u x 

m i n é r a l e s ] b a i n s de m e r ; h y d r o t h é r a p i e ; h y g i è n e d e 1s p e a u ; d e s p o u m o n s 
d e s den ts ; d e s y e u x ; de l ' e s t o m a c ; h y g i è n e d e s f u m e u r s ; des femmes ner-
v e u t n t \ la to i le t te e t la m o d e . 

I N T O I f l À V C O S O N T R I O N M A N D A T TOIT A L 
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L a m é t h o d e d e B r o w n - S é q u a r d , physiologie, 
indications cliniques et thérapeutiques, techniques, par le D r Ga. 
ELOY, ancien interne des hôpitaux do Paris, lauréat de l'Académie 
de médecine, 1893, 1 vol. in-16 de 282 pages . . . . 3 fr. 50 

' L e » o r i g i n e s d e l a m é t h o d e ( la s é c r é t i o n i n t e r n e ) . — L a m é d i c a t i o n o r c h i t i q u e » 
— S o n a c t i o n p h y s i o l o g i q u e , d o c u m e n t s p h y s i o l o g i q u e s , d o c u m e n t s c l i n i q u e s -
s e l a p p l i c a t i o n s t h é r a p - u t i q u e s . P r é p a r a t i o n d e s e x t r a i t s d ' o r g a n e s , t e c h n i q u e 
e t m o d e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s s u c c é d a n é s d e l ' e x t r a i t t e s t i c u l a i r e . — L a m é d i 
c a t i o n t h y r o ï d i e n n e , s e s o r i g i n e s e t s a p h y s i o l o g i e , s e s i n d i c a t i o n s e t s a t e c h n i q u e . 
— L e s r é g i m e s t h y r o ï d i e n s . — L a m é d i c a t i o n p a n c r é a t i q u e , t r a i t e m e n t d u d ia 
b è t e , — L a m é d i c a t i o n c a p s u l a i r e , f a i t s p h y s i o l o g i q u e s e t e s s a i s t h é r a p e u t i q u e s . 
— La m é d i c a t i o n c é r é b r a l e , t r a n s f u s i o n n e r v e u s e e t i n j e c t i o n s d e l i q u i d e c e n t r a l . 

L e s m i c r o b e s p a t h o g è n e s , par le C H . B O U 

C H A R D (de l'Institut), professeur à la Faculté de médecine de Paris, 
1892, 1 vol. i n - 1 6 , de 304 pages 3 fr. 5 0 

"Ce v o l u m e r e n f e r m e l ' e n s e m b l e d e s r e c h e r c h e s p e r s o n n e l l e s d u s a v a n t p r o 
f e s s e u r s u r l e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s e i l ' a c t i o n d e s m i c r o b e s p a t h o g è n e s . Il 
d é b u t e p a r l ' e x p o s é d e s a Théorie de l'infection. V i e n t e n s u i t e l ' é t u d e d e s action* 
des produits sécrétés pnr les microbes pathogènes, — p u i s d u rô'e des poisons 
d'origine microbienne d a n s l e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s , e t d e l e u r é l i m i n a t i o n p a r 
l e s r e i n s . L ' a u t e u r e x p o s e e n s u i t e s e s recherches bactériologiques s u r le c h o l é r a , 
la g r i p p e et l a m a l a d i e c h a r b o n n e u s e , s e s essais de vaccination e t r é f u t e l e s 
p r é t e n d u e s v a c c i n a t i o n s p a r l e s a n g . L ' o u v r a g e s e t e r m i n e p a r l ' é t u d e d e Yétio-
logie et de la palhogènie des maladies infectieux** e t p a r l e u r t r a i t e m e n t 
a n t i s e p t i q u e . 

M i c r o b e s e t m a l a d i e s , par J. SCHMITT, professeur 
à la Faculté de médecine de Nancy , 1 vol. in-16 , de 300 p. 
avec 24 figures 3 fr. 50 

L ' o u v r a g e q u e M . S e h m i t t a c o n s a c r é à l ' h i s t o i r e d e s m i c r o b e s e t à l ' é t u d e de 
l e u r r ô l e p a t h o g é n i q u e n e l a i s s e r i e n a d é s i r e r a u p o i n t d e v u e d e l a c l a r t é , e l 
l e s g e n s d u m o n d e q u i o n t l e d é s i r l é g i t i m e d e se f a m i l i a r i s e r a v e c l e s q u e s t i o n * 
s c i e n t i t i q u e s m o d e r n e s l e l i r o n t a v e c p r o f i t . (Revue icienli/ïque.) 

L e s p a n s e m e n t s m o d e r n e s . Le pansement nuaLé 
et son application à la thérapeutique chirurgicale, par A L P H O N S E 

GUER1IN, membre de l'Académie de médecine, 1 vol. in-16 , de 
X L I V - 3 9 2 pages, avec 10 figures 3 fr. 50 

T h é o r i e d u p a n s e m e n t . — A p p l i c a t i o n d u p a n s e m e n t o u a t é a u t r a i t e m e n t d s 
p l a i e s . — L a s t a t i s t i q u e e n c h i r u r g i e . — L e p a n s e m e n t o u a t é c o m m e m o y e n c o m 
p r e s s i f . — L e p a n s e m e n t o u a t é a p p l i q u é a LT c h i r u r g i e d ' a r m é e . — T h é o r i e de 
l ' i n f e c t i o n p u r u l e n t e p a r l e s m i a s m e s e t l e s f e r m e n t s . 

L a g o u t t e e t l e s r h u m a t i s m e s , Guide pratique 
des goutteux et des rhumatisants, par le O r REVEILLÉ-PÀ-
RISE, membre de l'Académie de médecine, 1 vol. in-16 de 306 
pages 3 fr. 50 

L a g o u t t e — C a u s e e t n a t u r e . — G o u t t e a i g u ë . — G o u t t e c h r o n i q u e . — F o r m e l 
i r r é g u l i è r e s d e \i g o u t t e . — M o y e n s h y g i é n i q u e s o u p r é v e n t i f s d e la g o u t t e . — 
L e r m m a t i s m e . — N.Ltu-'e e t s i è g e . — K h n m a t i s m f l m u s c u l a i r e a i g u e t c h r o n i q u e 
B c r i t q u e — R h u m a t i s m e n o u e u x . — R h u m a t i s m e a r t i c u l a i r e . — M o y e n s h y g i é • 
n i q u e s o u p r é v e n t i f s . — G o u t t e e t r h u m a t i s m e . 
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L L S T E D E S C O L L A B O R A T E U R S D E - L A 

BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE CONTEMPORAINE 
•—^ • * Les chiffres placés en regard de*chaque nom renvoient aux pages 

du catalogue oit les ouvrages sont annoncés. 
n 5 

15 F e r r y de l a B e l l o n e . 7 CO
 

5 
4 F o v e a u de C o u r m e l l e s 10 

14 20 
20 6 

B e r n a r d ( C l a u d e ) , . 1 18 7 
Ulanc ( L . ) 11 9 

5 12 
19 

B o u c h a r d ( C h . ) . . 2 3 G a d e a u d e K c f v i l l e 8 M o r e a u ( d e T o u r s ) . 17 
B o u c h u t . . . . . . 21 22 

15 
19 

G a r n i e r ( L . ) . . . . 
G a r n i e r ( P a u l ) . . . 

19 15 
19 

G a r n i e r ( L . ) . . . . 
G a r n i e r ( P a u l ) . . . 17 

22 G a u d r y . . . . · · • 4 

15 G a u t i e r (A n n ) • • • 
G i r a r d (M ) . . . . . 

12 
8 

12 10 Q u a t r e f a g e a (de ) . . 3 
Graf f igny ( d e ) . - . . 2 

C h a r p e n t i e r ( A . ) . . 22 19 . so 
11 23 
Si G u i m b a i l 18 R é v e i l l é - p a r i s e . 20,21 
1 I i 18,10,21 
4 

1,21 i l a m o n v i l l e (d*)- - · 8 S a p o r t a ( A . d e ) . . 12 
16 H e r p i u 7 S a p o r t a ( G . de) . . 6 

18 . 23 
2 10 
4 S c h u t z e n b e r g e r . . 21 
9 11 

2a 22 S i m o n ( M a i ) . . . . n 
12 

J u j a r d i n - B e a u m o t z . 19 10 8,9 
D u M e s n i J . . . . . . 20 
D u v a l ( M a t h i a s ) . . . 11 22 

V i l m o r i n ( d e ) . . . 6 

23 2! . . 6 

Le Gérant: J . - B . B A I L L I K R B . 

COBBBIL. I m p r i m e r i e C B Û T I . 
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Dictionnaire * dè l'Industrie 
Illustre dç nombreuses f igures intercalées dans le texte 

Matliris premières — Machinât et Appareils — Méthodes de fabrication 
~ Procédés mécaniques — Opérations chimiques 

Produits manufacturés 

F a r J U L I E N L E F È V R E 
P O C T I U S XS SCIENCES, ÀOILÉGÊ S I S SCIENCES P I Y S I O I I I S , 

TAORESSUUA I N licék DE MANTES -

1899. 1 vol . g r . in-8 de 900 à 950 pages à 2 colonnes, avec environ 

800 figures...LV> 2 5 f r . 

Dictionnaire d'Électricité 
C O M P R E N A N T 

L e s Applications aux S c i e n c e s , aux A r t s et à l'Industrie 

P a r J U L I E N L E F È V R E 

DOCTIDB ES 1CIBNCIS, AGEÉÛE D I S SCIINCGS PHYSIQUES, 
PBOFFISSKUR AD LTCÊS » 1 NANTIS 

DEUXIÈME ÉDITION MISE AU COURANT DES NOUVEAUTÉS ÉLECTRIQUES 

Introduction par E . BOUTY 
PAOFÏEEEUH A LA PACULTÉ I I S S C I I N C I S D I FABII 

1 8 9 5 . 1 vo l . g r . in-8 de 1 1 5 0 p . à 2 colonnes avec 1 2 5 0 û g . . . 3 0 f r . 

Dictionnaire de Chimie 
Par £. BOUANT, A g r é g â d e s s c i e n c e s p h y s i q u e s , 

COMPRENANT 

Les Applications aux Sciences, aux Arts, à l'Agriculture gt a l'Industri» 

A L ' U S A G E DES C H I M I S T E S , B B S I N D U S T R I E L S , 

D E S F A B R I C A N T S US P R O D U I T S C H I M I Q U E S , 1)KS L A B O R A T O I R E S HTTNICIPAL'X, 

DE L 'EQOLE C E N T R A L E , D E I.V.COI.R D E S M I N E S , D E S É C O L E S D E C H I M I E , E T C . 

Introduction par M. TROOST, Membre de l'Institut. 

1 vol. g r . in-8 de 1 2 2 0 pages a v e c 400 figures..... „ . . 2 5 f r . 

Ouvrage recommandé PAR la Ministère ds l'Instruction publique pour les bibliothèques des lycées. 
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LIBRAITHE J . - B . BAII .LIKIIB E T TUS. 19, R U E H A U T E F E D I L L B 

BIBLIOTHÈQDE DES C O M À I S S A M E S H I L E S 

j ^ ^ F r T ^ j flfounlle collection de volumes i n - l S Jésus 4 F r . 

d e 4 0 0 p a g e s , i l l u s t r a s d e figuras, c a r t o x i n â s 

A R T S E T M É T I E R S 

INDUSTRIE MANUFACTDH1ÈRB, ART DK L'iKGÉNlKUR, CHI!»IK, ÉLECTRICITâ. 

A U S C H E R . L ' A r t d e d é c o u v r i r l e s s o u r c e s e t d e l e s c a p t e r . I v o l . 
i n - 1 8 , c a r t · . . . . ! 4 f r . 

B A R R É (P. ) . M a n u e l d e g é n i e s a n i t a i r e . 2 v o l . i n - 1 8 . Chaque, 4 fr. 
<— L a m a i s o n s a l u b r e . 1 vul. i n - 1 8 , cart , 4 f r . 
— La v i l l e s a l u b r e . 1 v o l . i n - 1 8 , cart 4 fr. 
B A U D O I N . L e s e a u x - d e - v i e e t l a f a b r i c a t i o n d u c o g n a c . 1 v o l . 

i n - 1 8 cart 4 fr. 
B E A U V I S A G E . L e s m a t i è r e s g r a s s e s . 1 v o l . in-18, c a r t . . 4 fr. 
B O U R R I E R . L e s i n d u s t r i e s d e s a b a t t o i r s . 1 v o l . i n - 1 8 , c a r t . . 4 fr . 
B R K V A N S . La f a b r i c a t i o n d e s l i q u e u r s . 1 v o l . i n - 1 8 , c a r t . . 4 fr . 
— L e s c o n s e r v e s a l i m e n t a i r e s . 1 v o l . in -18 , cart 4 fr. 
B R U N E L . L e s n o u v e a u t é s p h o t o g r a p h i q u e s . 1 v o l . i n - 1 8 , cart . 4 f r . 
CU"ÏER. L e d e s s i n e t l a p e i n t u r e , l v o l . i n - 1 8 , c a r t . . . . . . . . . 4 fr . 
F E R V I L L E . L ' i n d u s t r i e l a i t i è r e . 1 vo l . i n - l s , cart 4 fr . 
G R A F F I G N Y . L e s i n d u s t r i e s d ' a m a t e u r s . 1 v o l . i n - 1 8 , c a r t . . 4 fr, 
H A L P H E N . La p r a t i q u e d e s e s s a i s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s . 

ï v o l . in -18 de chacun 350 p . , avec fig. Chaque v o l u m e , c a r t . . 4 fr . 
— M a t i è r e s m i n é r a l e s . 1 v o l . i n - 1 8 , cart , 4 fr. 
— M a t i è r e s o r g a n i q u e s . 1 vo l . i n - 1 8 , cart 4 fr . 
H E f l A U D , L e s s e c r e t s de l a s c i e n c e e t d e l ' i n d u s t r i e . 1 y. i n - 1 8 . 4 fr. 
— J e u x e t r é c r é a t i o n s s c i e n t i f i q u e s . 1 vo l . i n - 1 8 , cart 4 fr, 
L A C R 0 1 X - D A N L 1 A R D . L e p o i l d e s a n i m a u x e t l e s f o u r r u r e s . 4 fr . 
— L a p l u m e d e s o i s e a u x . 1 vo l . i n - 1 8 , cart , 4 fr . 
L E F E V R E . L ' é l e c t r i c i t é à l a m a i s o n . 1 v o l . i n - 1 8 , cart 4 fr . 
.— L e s n o u v e a u t é s é l e c t r i q u e s . 1 v o l . in -18 , c a r t . . • 4 fr , 
— L e s m o t e u r s , I vo l . in-18, cart 4 f r . 
— L e C h a u f f a g e . 1 v o l . i n - 1 8 , c a r t . . » 4 fr . 
L O N D E . A i d e - m é m o i r e d e p h o t o g r a p h i e , t v o l . i n - 1 8 , c a r t . . i f r . 
MONTILLOT. L ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e . 1 v o l . i n - 1 8 , cart 4 fr . 
M O N T - S E R R A T e t B R 1 S A C . Le g a z . 1 v o l . i n - 1 8 , cart 4 fr. 
P I E S S E . H i s t o i r e d e s p a r f u m s . 1 v o l . i n - 1 8 , c a r t . . . 4 fr . 
— C h i m i e d e s p a r f u m s . 1 v o l . i n - 1 8 , cart i . . 4 fr . 
P O U T I E R S . La m e n u i s e r i e . 1 vo l . i n - 1 8 , cart 4 fr. 
R I C H E . L 'ar t d e l ' e s s a y e u r . I v o l . i n - 1 8 , cart- 4 f r . 
— M o n n a i e s , m é d a i l l e s e t b i j o u x , e s s a i e t contrôle , f v o l . i n - 1 8 . 4 fr» 
T A S S A R T . L B S m a t i è r e s c o l o r a n t e s . 1 vo l . i n - 1 8 , cart . . . . . . . . ' 4 fr. 
•— L ' i n d u s t r i e d e l a t e i n t u r e . 1 v o l . i n - 1 8 , cart . 4 fr. 
V1GNON. L a s o i e . 1 vol . i n - 1 8 , cart 4 i r . 
W 1 T Z (A.) La m a c h i n e à v a p e u r . 1 v o l . i n - 1 8 , cart 4 f r . 
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É C O N O M I E R U R A L E E T É C O N O M I E D O M E S T I Q U A 

A G R I C U L T U R E , HORTICULTURE, V I T I C U L T C I I E , Ë L E V À S S . 

Il YGIÉNE ET MÉDECINE.USUELLES 

BACHELET. Conseils aux mères. 1 vol. iu-18. cart , 4 fr-
BEL, Les maladies delà vigne. 1 vol. in-18, cart.. 4 fr. 
BELLA1R. Les arbres fruitiers. 1 vol. in-18, cart 4 ta 
BERGER. Les plantes potagères. 1 vol. iu-18, cart * fr. 
BLANCHON. Canards, oies et cygnes. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
— L'art de détruire les animaux nuisibles. 1 vol. in-18, cart. 4 fr. 
BOIS (D.). Le petit jardin. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
— Fiantes d'appartements et plantes de fenêtres. 1 vol. in-18. 4 fr-
— Les orchidées. 1 vol. in-18, cart 4 fr> 
BRÉVANS. Le pain et la viande. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
— Les légumes et les fruits. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
BUCHARD. Constructions agricoles. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
·— Le matériel agricole. 1 vol. in-18, cart J . . . 4 fr. 
CAMBON. Le vin et la vinification. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
CHAMPET1ER. Les maladies du jeune cheval. 1 vol. in-18 cart. 4 fr 
CUUPIN. L'aquarium d'eau douce. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
— L'amateur de coléoptères. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
— L'amateur de papillons. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
DALTON. Physiologie et hygiène des écoles. 1 vol. in-18, cart. 4 fr 
DENAIEEE. Manuel de culture fourragère. 1 vol. in-18, cart... 4 fr. 
DONNE. Conseils aux mères. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
DUJARDIN. L'essai commercial des vins, i vol. in-18, cart.. 4 fr 
B I J S S U C . Les ennemis de la vigne. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
ESPANET. La pratique de l'homceopathie. 1 vol. in-18, cart.. 4 fr 
FERRAND. Premiers secours en cas d'accidents. 1 vol. in-18. s 4 fr 
F1TZ-JAMES (.le). Pratique de la viticulture. 1 vol. in-18, cart. 4 fr 
FONTAN.' Médecine vétérinaire domestique. 1 vol. in-18, cart. 4 fr 
GIRARD (M. ) . Manuel d apiculture. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
GOBIN. La pisciculture en eaux douces. 1 vol. in-18, cart. . . . 4 fr 
— La pisciculture en eaux salées. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
GOUflRET. Les pêcheries de la Méditerranée. 1 vol. in-18 1 fr 
GUNTHER. Médecine vétérinaire homcsopathiqua. 1 vol. in-18. 4 fr, 
3UY0T. Les animaux de la ferme. I vol. in-18, cart 4 fr 
HÉRAUD. Les secrets de l'économie domestique, l vol. in-18. 4 fr 
— Les secrets de l'alimentation. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
LARBALETRIER. Les engrais. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
LERLOND. Gymnastique et exercices physiques. I vol. in-18. 4 fr 
LUCARD. La pêche et les poissons des eaux douces. 1 vo l . . , 4 fr 
MONTILLOT. L'amateur d'insectes. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
— Les insectes nuisibles. 1 vol. in-18, cart P . 4 fr 
MOQUIN TANDON. Botanique médicale. 1 vol. in-18, cart 4 fr 
MOREAU. L'amateur d'oiseaux de volière. 1 vol. in-18, cart. 4 fr 
PERTUS. Le chien. 1 vol. in-18, cart 4 fr 

- RELIER. L'élevage du cheval. 1 vol. in-18, cart 4 fr. 
SAINT-LOUP ( R é m y ) . Les oiseaux de basse-cour. 1 vol in-18. 4 fr 
— Les oiseaux de parcs et de faisanderies, l vol. in 18, cart. 4 fr 
SAINT-VINCENT. Nouvelle médecine des familles. 1 vol. in-18. 4 fr 
SAUVAIGO. Les cultures de la Méditerranée. 1 vol. in-18, cart. 4 fr, 
SGHRIBAUX et NANOT. Botanique agricole. 1 vol. in-18, cart. 4 fr 
THIERRY. Les vaches laitières. 1 vol. in-18. cart 4 fr, 
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