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DE CETTE NOUVELLE ÉDITION. 

II n'est pas, au dix-huitième s&cle, de nom qui honore plus 
l'humanitb que celui de Turgot. Peut-ktre mkme serait-il difficile 
de trouver, h aucune autre époque de l'histoire, un homme qui ait 
réuni au mbme degré le double merite de l'intelligence et de la 
vertu. 

La philosophie e t  l'économie sociale comptent Turgot parmi leurs 
disciples les plus sages; l'administration 'n'a jamais eu de reprbsen- 
tant plus moral et  plus habile, et  la politique doit le placer en téte 
des hommes d'État qui ont db~oué  leur etistence au bonheur du 
peuple e t  au progr& général de la civilisation. 

Aussi la postérité , raremerit injuste, conserve-t-elle une v6n& 
ration profonde pour la memoire de 1'Bcrivain et du ministre. La 
gloire de ce véritable ami de I'humanitb n'a fait que grandir, pen- 
dant que p(l1issait celle d'une Foule de ses contemporains. 

knoncer ces faits, c'est démontrer toute la valeur des OEuvres de 
Turgot, et surtout le droit qu'elles ont de prendre place dans la 
Collection des principaux dcomistes. On se bornera donc ajou- 
ter qu'on n'a rien négligb pour élever A l'auteur un monument plus 
digne de lui sous le rapport matériel. s i  

Les OEuvres de Turgot ont étb recueillies et  publikes pour la pre- 
mière fois, il y a plus de trente ans, par Dupont de Nemours. On 
peut, sans manquer A la gratitude qu'on doit A l'ami du minis- 
tre-philosophe, affirmer que l'édition qu'il en donna, et  qui se 
trouve épuisée depuis longtemps, n'ofl're qu'un vkritable chaos 
en neuf volumes. Telle devait Btre, en effet, la coriskquence 
de la marche suivie par Dupont de Nemours, qui s'attacha 
presque exclusivemeiif i l'ordre chronologique pour classer les 
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iiombreux écrits de Turgot, embrassant tout h la fois la philoso- 
phie morale, la mbtfiphysique, la philologie, la politique, l'écono- 
mie politique et l'histoire. 

Nous avons fàit disparaître cette confusion, par un ordre mbtho- 
dique qui permettra au lecteur de saisir, dans leur ensemble, toutes 
les idées de Turgot sur un meme sujet. Ce soin était surtout indis- 
pensable cn ce qui concerne les actes officiels du ministre, et nous 
les avons disposés de telle sorte, qu'il ne sera pas merne n6cessaire 
de recourir à la table pour trouver la déclaration, l'édit, l'arrbt dp 
Conseil, etc., qu'on dhsirera coniiaître. 

Nous avons, en outre, enrichi cette &dition : 1" de la traduction 
faite et annotée par 'i'urgot, des Questions importantes sur le corn- 
merce, de Josias Tucker ; 2" de vingt-cinq lettres ifiddiles de cet 
homme cklebre; 3 O  enfin. du procès-verbal du  lit de justice, ap- 
pelé par Voltaire lit de bienfaisance, et tenu A Versailles le 12 mars 
1776,  pour l'enregistrement des édits sur l'abolition des jurandes 
et de la corvée, l'un des documents officiels les plus curieux que 
présente l'histoire de l'économie politique à la fin d u  dernier sikcle. 

Aux ,notes nombreuses de Dupont de Nemours, M. Hippolyte Dus- 
sard et nous-mbme avons ajout6 des observations sur les priricipaux 
écrits de l'auteur, et des noles nouvelles. 

Enfin, cette ddition est précédée d'uiie Notice sur la vie et les 
ouvrages de Turgot, doris laquelle, en profitalit des travaux anté- 
rieurs de bupont de Nemours et de Condorcet, iious avons juge 
seul, selon rios ,lumi&res et l'inspiration (le notre conscieiice. le phi- 
losophe. l'économiste et l'homme d'etat. 

EUG. DAIRE. 
Paris, 31 iliars 1844. 



NOTICE HISTORIQUE 

SUR LA VIE #ET LES OUVRAGES 

DE T U R G O T .  

Anne-Robert-Jacques Turgot, baron de 1'Aulrie , ministre 
d'État, membre honoraire de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres, et le plus jeune des. trois fils de Michel-Etienne 
Turgot, prévôt des mai*chands sous Louis XV, naquit à Paris le 
10 &ai 1727. Sa famille, passée en Normandie du temps des 
croisades, est regardée comme une branche de celle qui porte 
le même nom en Écosse. Et I ' ~ i g i n e  de cette dernière se per- 
drait dans la nuit des temps, s'il faut en croire les biographes, 
car ils lui assignent poule auteur Togut, prince danois, qui vi- 
vait mille ans avant l'ère chrétienne, et comptent encore au 
nombre de ses m(?ml>res saint Turgot, abbé du monastèiae de 
Dunelm, l'un des hommes les yliis distingués de son époque, 
ci. pi*emier ministre du roi d'Écosse, Malcolm III. 

Quoi qii'il en soit de cette génbalogie, sur laquelle ne repose 
pas 1;i gloire de Tursot, il ost criblain qu'un sang antique et 
respectable coulait clans ses veines. C'est par l'un de ses anc4  
tres que fut fondé l'hôpital de Condé-sur-Noireau, en 1281. 
Ori voit son trisaïeul siéger, comme président de la noblesse de 
Normandie, aux Etats-Généraux de 1614, et y attaquer, avec 
une courageuse éloquence, la concession abusive que le gou- 
vernement venait de faire, au comte de Soissons, de toutes les 
terres vaines et vagues de la pi~ovince. Son aïeul, ayant préféré 
la carrière de la magistrature à celle des armes, devint suc- 
cessivement intendant de la généralité de Metz et de celle de 
Tours, à la fin du dix;septi&me siècle. Dans ces fonctions, que 
la puissance des intérêts privilégiés rendait alors si difticiles à 
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remplir, il se distingua par une intégrité sévère, l'amour du 
bien public, la férmeté et la modération, indispensables 
pour le faire prévaloir. Enfin, Michel-Etienne, son fils, et 
père de l'homme û'Etat auquel vont être consacrées ces pages, 
est l'un des administrateurs municipaux dont la ville de Paris 
doit le plus honorer la mémoire. 

Président en la seéonde Chambre des requètes du Palais, le 
père de Turgot fut nommé prévôt des marchands de la capi- 
tale en 1'729. Les vertus et les talents qu'il montra dans cette 
magistrature l'y firent continuer pendant onze années consé- 
cutives, c'est-h-dire beaucoup plus longtemps qu'aucun de ses 
prédécesseurs. Joignant le goût du beau à celui de l'utile, il 
savait mener de front l'ordre, l'économie et la magnificence. 
Aussi, pendant que les uns louaient l'élégante somptuosité des 
fêtes qu'il donnait au nom de la ville, les autres célébraient, 
avec plus de raison encore, les soins qu'il prenait pour l'assai- 
nir et l'embellir, et la sollicitude qu'il déployait, dans les temps 
de disette, pour assurer la subsistance des classes pauvres. 
Paris doit à ~ichel-Rtienne Turgot cet immense égout qui em- 
brasse toute la partie de la ville situke sur la rive droite de la 
Seine, et qui, d'après l'opinion des gens de l'art, est un ou- 
vrage comparable à ceux des Romains. C'est sous son admi- 
nistration que le quai de l'Horloge, auparavant étroit et dan- 
gereux, fut rendu plus large et plus commode, prolongé 
jusqu'à l'extrémité de l'île du Palais, et uni par un beau pont 
de pierre à la rive opposée du fleuve. La belle fontaine de la rue 
de Grenelle-St-Germain, construite sous Ia direction et d'après 
les dessins de Bouchardon, est un autre monument de son édi- 
lité. Le père de Turgot prouva, dans la circonstance suivante, 
que le courage était chez lui au niveau de la sagesse et des lu- 
mières. L'on voyait un jour, par suite de ces animosités si fré- 
quentesentre les corps militaires, surtout quand ils n'appartien- 
nent pas à la même nation, les gardes-françaises et les gardes- 
suisses s'entr'égorger sur le quai de l'ecole. Prévenu de cette 
collision sanglante, le prévôt des marchands accourt à l'instant 
m0me : aux yeux du peiiple stupéfait, il se jette seul dans la 
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mélée, désarme un des plus furieux assaillants, contient tous 
les autres par ses paroles, et a le bonheur de voir cet acte d'é- 
nergie mettre un terme au carnage. 

Turgot, comme le plus jeune des trois fils de cet homme de 
bien, devait naturellement, d'après les usages de l'époque, 
être destiné à l'état ecclésiastique. On le fit entrer d'abord, 
en qualité de pensionnaire, au collége de Loui s-le-Grand . 
Après y avoir achevé ses études jusqu'à la rhétorique, il suivit 
les classes supérieures au collége du Plessis. De ce collége, il 
passa au séminaire de Saint-Sulpice, et- du séminaire, avec 
le grade de bachelier en théologie, dans la maison de Sor- 
bonne, pour y acquérir la licence. 

Ces premières années de la vie de Turgot, qui finirent 
loresque s'ouvrait la seconde moitié du dix-huitième sihcle, 
méritent d'autant plus de fixer les regards, qu'il jouit, comme 
beaucoup d'autres hommes célèbres, de l'heureux privilkgc di: 
passer sans transition de l'enfance à la virilité. Chez lui, la 
jeunesse fut nulle dans l'ordre inoral, et l'on peut d i ~ e  que la 
nature en avait fait un sage, avant qu'il eût secoué la poussière 
des écoles. A l'ombre des murs du collége et du séminaire, il 
s'était élevé un philosophe dont le nom devait vivre dans l'his- 
toire, quand même la fortune ne lui aiirait pas nssigiib plus 
tard un rang égal à son mérite. Sans doute, il dépendait dc 
cette dernière d'appeler ou de ne pas appeler un jouib Turgot au 
pouvoir ; de remettre ou de ne pas remettre un jour la desti- 
née de la France entre ses mains; mais elle n'avait déjh 
plus la puissance de vouer à l'obscurité son géiiie ilaissant . Di:- 
jà le jeune théologien avait payé au monde, dans les deux Dis- 
cours en Sorbonne et la Lettre sur le papier-nlonnaie , dont il 
sera parlé tout à l'heure, les arrhes de sa célébrité fuLtuiae. Enfin, 
dans cette première période de son existence, il s'&tait dessiné 
compléternent au point de vue intellectuel et ail point do vuc 
moral. Il annonçait, en un mot, ce qu'il devait rester pendant 
toute sa carrière, un homme puissant par l'esprit et grand 
par le cœur. 

Et c'est méme dès I'enfance de Turgot qu'on rencontre ces 
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heureux présages. Lorsqu'il était au collége de Louis-le-Grand, 
ses parents s'aperçurent que la petite pension qu'ils lui accor- 
daient pour ses menus plaisirs, disparaissait avec une prompti- 
tude extraordinaire ; ils en voulurent savoir la cause, et char- 
gèrent le principal de surveiller avec beaucoup d'attention 
l'emploi que faisait leur fils de son argent, Il fut bientôt reconnu 
qu'il s'empressait de le distribuer à ses camarades, externes et 
pauvres, pour acheter des livres. Ce n'était certainement pas, 
comme le remarque Condorcet, un écolier ordinaire, que celui 
qui raisonnait ainsi la bienfaisance. 

Cet enfant, qiii montrait un si noble caractère et qui se 
livrait à l'étude avec la plus grande ardeur, était cependant re- 
buté par sa mère toutes les fois qu'il revenait dans la maison pa- 
ternelle. La bonne femme le regardait presque comme un idiot, 
parce qu'il n'excellait pas dans l'art de faire la révérence, et 
qu'il paraissait gauche dans un monde dont il n'avait pas I'ha- 
bitude. Ne comprenant pas la sauvagerie naturelle d'un esprit 
sérieux, elle la combattait sans cesse par de maladroits repro- 
ches, qui produisaient un résultat tout contraire à ses 
vues. Au lieu de chercher ù devenir plus aimable, le jeune 
homme s'enfuyait dès qu'il survenait une visite. Caché derrière 
un paravent, ou blotti sous un canapé, rapporte l'abbé Mo- 
rellet, qui l'avait ouï dire à Mme Dupré de Saint-Maur, t.rès-liée 
avec Mme Turgot, il ne sortait plus de cette retraite que par les 
injonctions de sa mère ou le départ des visiteurs. Ces circon- 
stances expliquent comment plus tard, malgré la supériorité 
et la fermeté de son esprit, Turgot ne parvint pas à vaincre 
complktement une certaine timidité extérieure, dont l'embarras 
se traduisait quelquefois par des formes qui avaient l'apparence 
du dédain, et qui choquèrent surtout l'orgueil des courtisans, 
lorsqu'il devint ininistre. 

Au collége du Plessis, il eiit pour professeur de rhétorique 
Guérin, bon littérateur, et pour professeur de philosophie 
l'abbé Sigorgne, le premier membre de l'Université qui substi- 
tua l'enseignement de la physique de Newton aux rêveries du 
cartésianisme, Il se lia en m&mc temps avec l'abbé Bon, 
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homme qui unissait. à beaucoup de talent un caractère très- 
énergique ', et qui était admirateur passionné de Fénelon, de 
Vauvenargues , de Voltaire et de I . 4 .  Rousseau. Guérin , 
Sigorgne et l'abbé Bon , tous trois gens de mérite, apprécièrent 
promptement ce que valait Turgot ; et l'amitié qu'ils lui poiL 
tèrent, loin de se refroidi? par la suite, devint une vénération 
si profonde , qu'ils répétaient souvent qu'ils s'estimaient heu- 
reux d'avoir vécu dans le même siècle que lui. 

En Sorbonne, il eut pour condisciples et pour amis des 
hommes dont les noms, quoique à des titres divers , appar- 
tiennent tous à l'histoire. C'étaient les abbés de Brienne, de 
Boisgelin , de Véry, de Cicé , et André Morellet que le sort 

Lorsqu'en 1748 le goiivernement poussa la complaisance pour l'Angleterre 
jusqu'h arrêter le prince Charles-Edouard au sortir de l'opéra, à le garrotter, à le 
jeter en prison, et à l'expulser di1 territoire comme un malfaiteur, I'abbb Bon, in- 
digné, composa une pièce de vers qui cornrnençait ainsi : 

Peuple jadissi fier, aujourd'hui si servile. etc. 

Le roi et Mme de Pompadour y étant fort maltraités, la police mit tout en œuvre 
pour découvrir l'auteur. Elle n'y parvint point, mais sut que l'abbé Sigorglie avait 
délivré des copies de cette pièce, et on Ic jeta à la Bastille. Incapable de trahir le 
secret de l'amitié, Sigorgne resta plus d'un un dans cette prison, et n'en sortit que 
polir être exilé en Lorraine. Désespéré de cet événement, l'abbé Bon ne traîna 
plus depuis lors qu'une vie languissante. Plus tard, la maison de Turgot devint la 
sienne, et c'est soiis ce toit hospitalier qu'il est mort. (Voyez klorellet, M4moe'res 
inédits.) 

"'abbé Loménie de Brienne devint successivement évêque de Condom, arche- 
vêqtle de Toulonse, archevêque de Sens; et ministre de Louis XVI, qui, en1787, 
le donnii pour successeur à Calonne. L'abbé Morellet le peint comme dcvoré d'am- 
bition dès sa jeuliesse, ce qiii paraît exact; mais c'est à tort qu'il lui attribue le 
Conciliateur, admirable petit traité sur la tolérance dile par l'État à toutes Ies opi- 
nions religieuses, publié par Turgot eri 1754. - Boisgelin (de Cucé), prélat philo- 
sophe conime le précédent, mais homme d'un mérite bien supérieur, fut archevê- 
que d'Aix en 4 770, et a laissé d'honorables souvenirs d'administration en Provence. 
C'est lui qui prononça, en 1775, le discoiirs solcnnel qu'exigeait la cérémonie du 
sacre de Loiiis XVl, discoiirs qui fut interrompri deux fois par de nombreux ap- 
plaudissements. II devint membre de l'Académie française l'année suivante, et a 
fait partie de l'Assemblée des notables et de l'Assemblée co~istituante. Boisgelin, 
qui avait émigré en Angleterre, rentra en France en 1803, et il y est mort, en 
1804, cardinal et archevêque de Tours - L'abbé de Véry n'a d'autre mérite aux 
yeux de l'histoire que d'avoir, en 4774, usé de son influence sur I'esprit de 
Mme de Maurepas pour faire appeler Turgot au ministère. - L'abbé de Cicé de- 
vint archevêque de Bordeaux, et se distingua, comme Boisgeliii, dans l'adminis- 
tration des affaires de sa province. - On sait que Morellet, l'un des esprit6 les 
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destinait à devenir, comme Fontenelle, le lien de deus siècles 
et de deux littératures ' . L'abbé Morellet nous a laissé sur Turgot 
quelques détails qui ont d'autant plus d'intérêt, qu'on sait que 
cet écrivain, chez qui la rais011 domine beaucoup plus que le 
sentiment, ne peut guère être taxé d'enthousiasme, quand il 
juge les personnes ou les choses. Voici, toutefois, comment 
il s'exprime dans ses Mémoires : 

« Cet homme, qui s'élève si fort au-dessus de la classe com- 
mune, qui a laissé un nom cher à tous les amis de l'humanité, 
et un souvenir doux à tous ceux qui l'ont particulièrement 
connu, annonçait dès lors tout ce qu'il déploierait, un joui; 
de sagacité, de pénétration, de profondeur. Il était en même 
temps d'une simplicité d'enfant, qui se conciliait en lui avec 
une sorte de dignité respectée de tous ses camarades et même 
de ses confrères les plus Agés. Sa modestie et sa réserve eussent 
fait honneur h une jeuiie fille. 11 était impossible de hasarder la 
plus léghre équivoque sur certain sujet, sans le faire rougir 
jusqu'aux yeux, et sans le mettre dans un extrême embarras. 
Cette réserve ne l'empêchait pas d'avoir la gaieté franche et 
naïve d'un enfant, et de rire aux éclats d'une plaisanterie , 
d'une pointe, d'une folie. 

11 avait une mémoire prodigieuse, et je l'ai vu retenir des 
pièces de cent quatre-vingts vers, après les avoir entendues 
deux ou même une seule fois. 11 savait par cœur la plupart 
des pièces fugitives de Voltaire, et beaucoup de morceaux de 
ses poëmes et de ses tra~édies.. . . . Les caractères dominants de 
cet esprit étaient la pénéti?ition, qui fait saisir les rapports les 
plus justes entre les idées, et l'étendue qui en lie un grand 
nombre en corps de système '. )) 

Indulgent pour les autres, sévère pour lui-même, Turgot 

yliis judicieux du dix-huiti8me siècle, a eu, comme Turgot, l'honneur de ne com- 
battre, toute sa vie, que pour les idées d'ordre, d'humanité et de progrés. Eri éco- 
nomie politique, son Prospectus d'un Dictionruire du commerce est un titre que 
la science ne devra jamais oublier. 

Letnonley, Bloge de filorellet à l'Académie française, dans la séance du 17 
juin 1819. 

3 Morellet, Mémoires ittedils, pages 12 et suivants. 
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conserva dans le monde cette pureté de mœurs qui semble 
faire sourire l'abbé Morellet, et dont étaient loin de se piquer 
ses autres compagnons d'études. Osons dire qu'elle est le sigrie 
distinctif des âmes véritablement fortes ; et que, loi~squ'elle ne 
s'allie pas aux talents chez les hommes publics, il est bien 
rare que ceux-ci jouent dans l'$tat un rôle qui tourne à 
l'avantage du peuple. 

L'anecdote suivante achève de peindre Turgot sous le rap- 
port moral. Au commencement de 1751, après avoir achevé 
le cours de ses études théologiques, et abordé la culture de 
presque toutes les branches des sciences et des lettres profa- 
nes, il écrivit à son père une lettre ferme et respectueuse, 
dans laquelle il lui annonçait que les principes qu'il s'était for- 
més ne lui permettaient pas de se vouer à l'état ecclésiastique. 
Son père approuva cette résolution, mais il n'en fut pas de 
même de ses amis, les abbés de Cicé, de Brienne, de Véry et 
de Boisgelin, qui subordonnaient les inspirations d'une con- 
science honnête à la nécessité de faire fortune et d'occuper un 
jour une grande position dans le monde. Pour détourner donc 
Turgot de la détermination qu'il avait prise, ils lui demandè- 
rent un rendez-vous dans sa chambre, et il s'engagea alors 
entre eux et lui, rapporte Dupont de Nemours, le colloque ci- 
après : 

« Nous sommes unanimes à penser, lui dirent-ils, que tu 
veux faire une action tout à fait contraire à ton intérêt et au 
grand sens qui te distingue. Tu es un cadet de Normandie, et 
conséquemment tu es pauvre. La magistrature exige une cer- 
taine aisance sans laquelle elle perd même de sa considération, 
et ne peut espérer aucun avancement. Ton père a joui d'une 
grande renommée ; tes parents ont du crédit; en ne sortant 
pas de la carrière où ils t'ont placé, tu es assuré d'avoir d'ex- 
cellentes abbayes et d'être évêque de bonne heure. Il sera 
même facile à ta famille de te procurer un évèclié de Langue- 
doc, de Provence ou de Bretagne. Alors tu pourras réaliser tes 
beaux rêves d'administration ; et, sans cesser d'ètre homme 
d'église, tu pourras être homme d'État à ton loisir : tu pour- 
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MS fiaire toute sorte de bien à tes administrés. Jette les yeux 
sur cette perspective : vois qu'il ne tient qu'à toi de te rendre 
très-utile à ton pays, d'acquérir Urie haute réputation, peut- 
être de te frayer le chemin au ministère. Au lieu qiie,.ei toi- 
même tu te fermes la porte, si tu 'romps la planche qui est sous 
tes pieds, tu seras borné à juger des procès; tu faneras, tu 
épuiseras, à discuter de petites affaires piivées, ton génie pro- 
pre aux plus importantes affaires publiques. » 

Turgot se contenta de répondre : 
Mes chers amis, je suis extrêmement touché du zèle que 

vous me témoignez, et pliis ému que je ne puis l'exprimer du 
sentiment qui le dicte. Il y a beaucoup de vrai dans vos o b s e ~  
vations; prenez pour vous le conseil que vous me donnez, 
puisque vous pouvez le suivre. Quoique je vous aime, je ne 
conçois pas entièrement comment vous êtes faits. Quant d 
moi, il m'est impossible de me dévouer Q porter toute ma vie 
un masque sur le visage. » 

Il resta, en effet, inébiaafilable dans son dessein, quitta l'ha- 
bit ecclésiastique; et comme il avait niêlé l'étude du droit ii 
celle de la théologie, se fit recevoir conoeiller-uhstitut du pro- 
cureur-général, le 5 janvier 4752. Dès lors commença pour 
Turgot une carrière qui peut se partager en qriatre périodes 
bien distinctes : le temps écoulé depuis son entrée dans le 
monde jusqu'à SR nomination h l'intendance de Limoges en 
1761 , les  treize années de son intendance, son rapide passage 
au ministère, et l'époque de sa disgrâce. Mais il convient, avant 
d'en esquissei*le tableau, de revenir un instant encore sur les 
bancs du séminaire et de la Sorbonne, où le génie économique, 
philosophique et politique de cet homme célèbre s'était révélo 
avec éclat. 

La première pièce justificative à l'appui de cette assertion se 
trouve dans une lettre sur le papier-monnaie, écrite du sémi- 
naire à l'abbé de Cicé, en 1749. Dans cette. lettre, que malheu- 
reusement l'on ne possède pas tout entière, l'auteur dé- 
montre combien étaient chimériques toutes les données sur 
lesquelles repos.ait le système de Law, qui avait abouti à une 
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si funeste catastrophe en 1720. On ne rendrait qu'une justice 
incomplète à Turgot, si l'on se contentait de louer, le mérite 
absolu de cette oeuvre. 11 faut songer, siirtout, que cette forte 
étude sur le crédit et la monnaie échappait h la plume d'un 
jeune homme de vingt~deux ans, quand la science de l'écono- 
mie politique, que Quesnay devait créer plus tard, était en- 
core à naître. Il faut songer que, pour guider yon esprit dans 
ces spéculations toutes neuves, il n'avait guère que les leçons 
de Boisguillebert, de Vauban, de Melon et de Dutot, quiavaient 
fait de la vérité et de l'erreur un mélange trop confus, pour 
que la gloire qui leur est propre diminue celle des hommes qui 
vinrent ensuite séparer, d'une main sûre, le bon grain de l'i- 
vraie. On sait, d'ailleurs, que Melon et nutot s'étaient déclarés 
les apologistes de Law, et que la conception de l'ficossais, bien 
que maudite par la masse des contemporains qui en avait été 
victime, conservait toiijours un grand nombre d'admiiaateurs. 
Ajouter, enfin, qu'auprès de la plupart des personnes qui s'oc- 
cupaient de ces sortes de matières, le manifeste de l'abbé Ter- 
rasson continuait de faire autorité, c'est donner , en deux 
mots, la mesure des connaissances écoiiomiques de l'époque. 

Au commencement de 1720, lorsque déjà s'affaissait à vue 
d'œil le colossal édifice du système, l'abbé Terrasson, membre 
très-savant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
esprit fort original et naturellement porté au paradoxe, avait 
été choisi par Law pour rassurer la confiance du public, en 
l'initiant à la théorie de ses opérations financières. Il s'acquitta 
de cette mission, qui n'était pas purement ofiieuse , en yu- 
bliant, à de très-courts intervalles, quatre lettres où l'art de 
prendre la raison humaine aux piéges du sophisme s'élève à 
sa plus grande hauteur ' . 

La thèse de l'abbé consiste à soutenir que les métaux pré- 
cieux, employés comme monnaie, ne sont qu'un signe adopté 
pour la transmission do la richesse ; que la matière de ce signe 
est indifférente en soi, et qu'il appartient au prince seul de 

Nous avons donné ces lettres dans les Économisies financiers du dix-hwi- 
ladme siècle. 
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la déterminer ; enfin, qu'il suAit à un peuple de posséder une 
quantité suffisante de signes pour ne manquer jamais de 
toutes les choses nécessaires aux besoins de la vie. De ces 
prémisses amenées avec beaucoup de talent, il tire la consé- 
quence que le papier est ce qu'il y a dans le monde de plus 
propre à devenir monnaie. 11 développe les bienfaits sans 
nombre qu'entraînerait la réalisation de cette idée, et insiste 
particulièrement sur ces deux points, que le prince serait tou- 
jours en état de prêter du numéraire à ses sujets et pourrait 
même, un jour, les exempter de toute espèce d'impôt. Dans 
ce cas, le crédit deviendrait l'unique trésor du monarque; il 
n'y aurait plus d'embarras de finances, plus de mesures 
opp~~essives du commerce, et l'autorité souveraine, toujours 
redoutable dans un roi pauvre, ne se signalerait plus, dans 
un roi opulent, que par la douceur et la bienfaisance. 

Un tel système, prétend encore l'abbé, n'est pas même 
une innovation. Le inettre en pratique, c'est tout simplement 
user du crédit, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, 
et qui rapporte d'immenses bénéfices :lu commerce. Qui donc 
ignore que les banquiers et les négociants ont en billets un 
fonds dkcuple de celui qu'ils possèdent en espèces? Ce fait 
n'est-il pas la preuve que 1'Etat , dont les richesses sont in- 
commensurables, comparées à celles des particuliers, peut 
étendre son crédit dans une proportion bien supérieure? et 
une preuve d'autant plus irrécusable, que le souverain jouit 
d'une préroçative qui ne saurait être l'attrihut d'aucun parti- 
culier? Uii commerçant ne peut contibaindre yersonne à ac- 
cepter ses billets, inais le prince peut* forcer tout le monde 
il recevoir les siens. Il n'y a pas là, comme quelques-lins sem- 
blent l'iosinuer , de violeiice , de tyrannie ; car, de l'aveu de 
tous les publicistes, le droit de battre monnaie, sous quelque 
forme que ce puisse être, appartient au prince essentielle- 
ment. La monnaie ne vaut même que par la marque qu'il 
lui imprime, et qui eut le signe de son autorité. Au fond, 
« un Ccu n'es't qu'un billet conGu en ces termes : UIZ vendeur 
a guelconguc. do»sera au porleztr denrée ou marchandise 
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dont il arrra besoin jusgu'à ta concurrence de trois livres, 
a pour autant d'rme autre marchandise qui m'a été livrée ; et 
« l'effigie du prince tient lieu de signature. )) @est également 
par suite de ces principes, que les métaux précieux employés 
comme signes de transmission de la richesse, que toutes les 
espèces d'or et d'argent qui circulent dans le royaume avec 
la marque du prince, doivent être réputées appartenir à 
1'Etat , et que le roi, son représentant en France, peut très- 
légitimement obliger ceux qui les posskdent à les échangep 
contre des signes nouveaiix , qu'il a reconnus plus avanta- 
geux nu public, et qu'il reçoit lui-même comme il acceptait 
les précédents. Sous ce rapport, les métaux précieux ressem- 
blent aux grands chemins qui appartiennent à la société en 
général, mais non à aucun de ses membres en particulier ; 
et quiconque voudrait les retenir par devers lui, les accu- 
muler pour son usage personnel, ne troublerait pas moins 
l'ordre public, que celui qui prétendrait enfermer la portion 
d'une grande route dans ses domaines. 

Voilà les théories économiques par lesquelles Melon et* 
Dutot s'étaient laissé ébloiiir, et qui avaient cours dans l'opi- 
nion des contemporains, avant queles physiocrates, soumettant 
les phénomènes de la production et de la distribution de la 
richesse à une investigation sévère, fussent venus en déduire 
les lois principales et formuler, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
le code de la nature des choses. Contre cette étrange élabo- 
ration de sophismes, qui tendait à répandre les notions les 
plus fausses sur la nature véritable de la monnaie et du crédit 
public, et dont nous n'avons pu donner ici qu'une idée som- 
maire , il ne s'était rencontré, à notre connaissance, que 
deux protestations de quelque valeur, celles de Montesquieu 
et de Pâ~is-Duverney. Mais l'illustre auteur des Lettres per- 
sanes ne s'&ait livré qu'à une ironie délicieuse et sanglante 
contre le système ', et Pâris-Duverney , tout en écrivant 
d'une manière fort remarquable coritre Dutot, n'avait pas su 
approfondir scientifiquement la matière. 

Lelires persanes, CXLII. 
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Appuyé, au* contraire, sur des principes qu'il devait à la 
lecture de Locke, et surtout à ses propres méditations, Turgot, 
le flambeau de l'analyse en main, pénètre de suite au cœur 
de la question. Il lui sumt de quelques pages pour btablir net- 
tement ce que c'est que le crédit, ce que c'est que la monnaie, 
et pour mettre à découvert le vide de tous les paradoxes 
accumulés . par l'économiste de la régence. 

« L'abbé Terpasson veut., dit-il , qu'on regarde comme un 
axiome, que le crédit d'un négociant, bien gouverné , monte 
nu décclple de son fonds ; soit. - Mais ce crédit n'est point un 
crédit de billets, comme celui de la banque de Law. Un mar- 
chand qiii voudrait acheter des marchandises pour le décuple 
de ses fonds, et qui voudrait les payer en billets au por- 
teur ', serait bientôt riiiné. Voici le véritable sens de cette 
proposition. Un négociant emprunte une somme pour la faire 
valoir, et non-seulement il retire de cette somme de quoi 
payer le's intérêts stipulés et de quoi la rembourser au bout 
d'un certain temps, mais encore des profits considérables 
pour lui-même. Ce crédit n'est pas fondé sur les biens de ce 
niar*cliand, mais suip sa probité et -sur son industrie, et il 
suppose nécessairement un échange à terme prévu, fixé d'a- 
vance; car, si les billets étaient payables à vue, le marchand 
ne pourrait jamais faire valoir l'argent qu'il emprunterait. 
Aussi est-il contradictoire qu'un billet 5' vue porte intérbt, et 
un pareil crédit ne saurait passer les fonds de celui qui em- 
prunte. Ainsi le gain que fait le négociant par son crédit, et 
qu'on prétend être décuple de celui qu'il ferait avec ses seiils 
fonds, vient uniquement de son industrie : c'est un profit qu'il 
tire de l'argent qui passe entre ses mains au moyen de la con- 
fiance que donne son exactitude à le restituer, et il est ridi- 
cule d'en conclure, comme je crois l'avoir lu dans Dutot , 
qu'il puisse &ire des billets pour dix fois autant d'argent ou 
de valeurs qu'il possède. 

n Remarquez que le roi ne tire point d'intérét de l'argent 

' Turgot, comme la suite de la citation le prouve, prend ici cette expression, 
billets au porteur, ,dans le sens de billets à uue. 
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qu'il emprunte : il en a besoin ou pour payer ses dettes, ou 
pour les dépenses de 1'Etat ; il ne peut par conséquent resti- 
tuer qu'en prenant sur ses fonds, et dès lors, il se ruine s'il 
emprunte plus qu'il n'a. Son crédit ressemble à celui du clergé. 
En un mot, tout crédit est un emprunt et a un rapport essen- 
tiel. à son remboursement. Le marchand peut emprunter plus 
qu'il n'a, parce que ce n'est pas sur ce qu'il a qu'il paye et les 
intérêts et le capital , mais sur les marchandises qu'il achète 
avec de l'argent comptant qu'on lui a pr&té , qui, bien loin 
de dépérir entre ses mains, y augmentent de prix par son 
industrie. 

« L'Etat , le roi , le clergé, les Etats d'une province, dont 
les besoins absorbent les emprunts, se ruinent nécessaire- 
ment, si leur revenu n'est pas .suffisant pour payer tous les 
ans , outre les dépenses courantes, les intérêts et une partie 
du capital de ce qu'ils ont emprunté dans le temps des be- 
soins extraordinaires l. )) 

On voit par ces lignes que Turgot, du fond du séminai~e, 
comprenait le crédit comme le comprirent plus tard Ad. Smith, 
J.-B. Say et tous les maîtres de la science. 11 ne lui accorde 
pas, à l'exen~ple des disciples de Law, la vertu praodigieuso de 
créer des capitaux , mais celle seulement d'en activer la cir- 
culation. Il évite siirtout de tomber dans la confusion, ima- 
ginée par la même école, et que l'on tient toujours à main- 
tenir, du crédit public et du crédit commercial, pour assimiler 
les déplorables abus de l'un aux salutaires effets de l'autre. 
Il précise d'une manière adniirable le caractère de ces deux 
sortes de crédits, non pour établir que les emyrunts contractés 
par 1'Etat ne puissent, dans certains cas , être utiles ou né- 
cessaires , mais pour montrer où conduit leur excès, indé- 
pendant de l'usage auquel on les applique, puisqu'il n'est pas, 
plus donné à un gouvernement qu'à un simple particulier de 
dépenser sans cesse au deli de son revenu. Ainsi le veut 
l'axiome ex nihilo niltil, qui , avaiit comme après Tui*got, ne 
fut jamais infirmé par l'histoire. 
' Lellre à l'abbé de Cita sur l e  papier-monnaie, tome 1, pages 95 et 96. 
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A cette leçon sur le crédit succède une autre, qui n'est 
pas moins irréprochable, sur la monnaie. Si l'on en com- 
pare le texte aux idées émises, à la même époque et sur la 
même matière , par Montesquieu , dans l'Esprit .de$ lois, 
il sera facile de se convaincre que le rapprochement ne 
toiirne pas à l'avantage du grand publiciste qui venait d'as- 
surer à son nom l'éternel hommage de la postérité. Sans 
doute Montesquieu, quoiqu'il définisse la monnaie : un signe 
qui represente In valeur de toutes les marcliandises ', n'est 
pas tombé dans los erreurs monstrueuses de l'abbé Terrasson; 
sans doute , encore, il n'a pas mérité le reproche trop dur 
de n'avoir rien entendu à la théorie des instruments de 1'é 
change '; mais cependant il faut convenir qu'il y a loin, 
de ses concepts vagues et hasardés sous ce rapport, aux théo- 
rèmes lumineux et positifs de Turgot. On voit dans le dernier 
un écrivain complétement maître de son sujet, et dans le pre- 
mier un homme de génie dont l'intelligence s'est aventurée 
hors de ses domaines. 

La doctriiie, que la monnaie est un signe, doctrine moins 
singulière à coup sûr que son application, dont il avait l'exemple 
sous les yeiix, avait amené l'académicien défenseur du sys- 
tème à s'exprimer ainsi : Qu'importe que le signe soit d'ar- 
gent ou de papier ? Ne vaut-il pas mieux choisir une matière 
qui ne eofite rien, qu'on ne soit pas obligé de retirer du 
commerce où elle est employée comme marchandise, enfin 
qui se fabrique dans le royaume, et qui ne nous mette pas 
dans une dépendance nécessaire des étrangers et possesseurs 

l . Esprit des lois, livre XXII, chapitre II. 
Y 3:-B. Say, Cours d'économie politique, tome 1, page 382, seconde édition.- 

Say fait suivre ce reproche de cës mots : a Et j'ajouterai que personne n'y enten- 
dait plus que lui, jusqu'à Hume et Smith. D Il nous semble qu*ici l'illustre écono- 
miste se laisse emporter beaucoup trop loin par sa juste admiration pour le philo- 
sophe de Glascow. On trouve, longtemps avant Smith, des idées justes émises sur 
la naiiire et la fonction de la monnaie. L'écrit de Turgot, que nous citons, en est 
une preuve ; son blémoire sur les valeurs et monnaies une autre, et une autre 
encore, le l~rospecius d'un nouveau Dictionnaire du commerce, par l'abbé Mo- 
rellet. Et quant à Hume, on ne petit certainement pas le comparer, comme écono- 
miste, ni à Turgot, ~ i i  à bforellet. Law h'élait pas non plus un ignorant en cette 
matière. 
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des mines, qui proiitent avidement de la séduction où l'éclat 
de l'or et de l'argent a fait tomber les autres peuples; une 
matière qu'on puisse multiplier selon ses besoins, sans craindre 
d'en manquer jamais, enfin qu'on ne soit jamais tenté d'em- 
ployer à un autpe usage qu'à la circulation ? Le papier a tous 
ces avantages, qui le rendent préférable à l'argent. )) 

Mais Turgot répond au Qu'importe de l'abbé Terrasson, par 
un exposé des vrais principes de la matoière, Il fait voir en 
peu de mots que la moiinaie n'est pas un signe de richesse, 
mais iine richesse réelle ; qu'elle ne représente pas les mar- 
chandises, mais qu'elle est marchandise elle-même. Il dit 
pourquoi les métaux précieux sont plus propres que tout autre 
produit à remplir la fonction de mon~aie  , pourquoi il est de 
l'essence de la monnaie d'être une matière pourvue de valeur, 
et quel rôle joue réellement le papier, quand il apparaît dans 
la circulation. « C'est donc, lit-on dans la Lettre a ['abbé de 
Cicé, comme marchandise, que l'argent est, non pas le signe, 
mais la commune mesure des autres marchandises ; et cela, 
non pas par une convention arbitraire fondée sur l'éclat de ce 
métal, mais parce que, pouvant être employé sous diverses 
formes comme marchandise, et ayant, à raison de cette pro- 
priété, une valeur vénale un peu augmentée par l'usage qu'on 
en fait aussi comme monnaie, pouvant d'ailleurs étre réduit 
ail meme titre et divisé exactement, on en connaît toujours 
la valeur. L'or tire donc son prix de sa rareté, et, bien loin que 
ce soit un mal qu'il soit employé en méme temps et comme 
marchandise et comme mesure, ces deux emplois soutiennent 
son prix. )) 

((Il est absolument impossible , ajoute l'auteur, que le roi 
substitue à l'usage de l'or et de l'argent celui du papier. L'or et 
l'argent, même à ne les regarder que comme signes, sont ac- 
tueHement distribués dans le public, parleur circulation meme, 
suivant la proportion des denrées ,. de l'industrie, des terres, 
des richesses réelles de chaque particulier, ou plut6 t du revenu 
de ses richesses comparé avec ses dépenses. Or, cette proportion 
ne peut jamais &tare connue, parce qu'elle est cachée, et parce 

1. b 



XXII NOTICE HISTORIQUE: SUR TURGOT. 

qu'elle varie chaque instant par une circulation nouvelle. Le 
roi n'ira pas distribuer sa monnaie de papier à chacun suifant 
ce qu'il de moniiaie d'or, en défendant seulement l'u- 
sage de celle-ci dans le commerce ; il faut donc qu'il attire à 
lui l'or et l'argent de ses sujets, en leur donnant a la place son 
pipier, ce qu'il ne peut faire qu'en leur donnant ce papier 
comme représentatif de l'argent. P ~ u r  rendre ceci clair, il n'y 
a qu'à si~hstituer la denrée à l'argent, et voir si le prince pour- 
rait donner du papier gour di1 blé, et si on le prendrait, saw 
qu'il f i t  jamnis 061igk de rendre autrement. Bon, certaine- 
ment, alors les peuples ne le prendraient pas; et si on les y 
voulait contraindre, ils diraient :avec raison qu'on enlève leur 
blé sans payer. Aussi les billets de banque énoncaient leur va- 
leur en argent ; ils étaient.de leur naturc exigibles; et tout cré- 
dit l'est, parce qu'il répugne que les peuples donnent de l'ar- 
gent pour du papier. Ce serait mettre sa fortqne à la merci du 
prince.. . C'est donc un point également de thkorie et d'expé- 
rience, que jamais le peuple ne peiit recevoir le papier que 
comme reRrksentatif de l'argent, et par conséqnent convertible 
en argent*. » 

La lettre découvre ensuite toute l'absurdité de l'hypothèse 
du rem~lacement de l'impôt par des émissions périodiques de 
papier-monnaie. Il faut alors, explique Turgot, o u  que le pü- 
pier vienne faire concurrence aux espèces dans la circiilation, 
ou qu'il y tienne lieu des métaux précieux démonétisés. Dans le 
premier cas, la nature des clioses veut que le prix de tout ce 
gui est dans le commerce s'élève avec l'acc~oissement des 
unités monétaires ; mais le papier qui n'est qu'un signe, un 
simple instrument de l'&change, dépourvu de toute valeur in- 
trinsèque, ne pourra sg maintepir en équilibre avec l'argent 
qui, à eette même qualité d'instrument de l'échange, joint celle 
de marchandise. Les billets se décrieront donc de jour en 
jour; et plus ils se décrieront, plus les besoins de 1'Etat force- 
ront à les multiplier, c'est-à-dire à user d'un remède qui ag- 
gravera le mal, et finira par anéantir ce crédit imasinaire. Daps 
le second cas, en le siip~osantpraticable d'abord, on n'échappe 
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pas davantage à la nécessité d'accroître la masse des signes 
monétaires, et cela même dans une progression telle, qu'il fau- 
drait bientôt des montagnes de papier pour acquérir ce qui se 
paye- aujourd'hui avec quelques grains d'or ou d'argent. En 
outre, 1a.suppression de l'impôt ne seràit que nominale, car 
l'on n e  se décharge pas en réalité du fardeau des charges p p  
bliques, quand on est contraint de recevoir une monnaie dont le 
prince peut, d'un trait de plume, avilir la valeur. Une répar- 
tition inique de l'impôt serait la seule conséquence d'un pareil 
système. 

Cette solide étude sur le crédit et la monnaie tire une immense 
valeur de sa date. Nous le répétons à dessein, parce que nous y 
voyons une preuve nouvelle en faveur de l'opinion, glorieqse 
pour la France, que les écrivains du dix-huitième siècle ont 
eu,  dans la création de la belle science -de l'écononlie politi- 
que, une part beaucoup plus considérable que celle qui leur 
a été accordée jusqu'à ce jour. 

A la fin de la même année 1749, Turgot fut nommé prieur 
de Sorbonne. Le priorat était une espèce de dignité élective, 
qui imp0sait.à celui qui en était revêtu Yobligation de pronon- 
cer un discours latin à l'ouverture et à la fermeture ?es cours 
de l'école. L'accomplissement de ce devoir fournit à Turgot, 
en 1750, l'occasion d'exposer les principes d'une philosophie 
généreuse et pure, dont sa vie tout entière peut être caqsidé- 
rée comme la traduction, et qui se r 6 s u ~ e  véritablement dans 
oes trois mots : Ordre, liberté, progrès. A ses yeux, l'ordre c'est 
la justice, dont l'homme trouve les lois gravées au fond de sa 
conscience; la liljerté , le droit de faire tout ce qui n'est pas 
contraire au droit d'autrui ; le progrès, le développement gra- 
duel de la puissance de l'homme sur la matiére, et celui s ~ -  
tout de sa moralité. C'est du point de vue de cette doctrine 
qù'il considère, dans le premier de ses discours, les avantages 
que le monde a retirés de l'avénement du christianisme; et 
qu'il trace, dans le second, le tableau général des progrès de 
l'esprit humain. Dans toiis deux, il est facile d'apercevoir, à 
travers les formes (IUe sa position et l'auditoire eg présence 
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duquel il se trouve, commandent à l'orateur, qu'il n'accepte 
du christianisme que sa morale sublime, et le dogme, si impor- 
tant pour le bonheur de l'humanité, de l'existence de Dieu et 
de la spiritualité de l'âmei. Turgot est religieux à la manière de 
Socrate. En supposant que ce soit un tort, on ne doute pas 
que les chrétiens dignes de ce nom ne le lui pardonnent, et ne 
comprennent qu'au point de vue temporel du moins, la société 
n'a pas beaucoup à gémir de torts semblables. 

Au surplus, il faut se hâter de le dire, cet homme qui n'eut 
toute sa vie qu'une passion , l'amour du vrai et du bien, était 
loin de considérer l'evangile du même œil que les grands sei- 
gneurs beaux-esprits, les abbés de cour, et les traitants se di- 
.sant philosophes, parce qu'ils étaient athées. Entre Voltaire, 
confondant la religion avec les erreurs de ses ministres, et le 
plus grand penseur du siècle écrivant ces paroles : (( Chose ad- 
mirable ! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet 
que la félicité de l'autre vie, fait ericore notre bonheur dans 
celle-ci' n , Turgot, malgré son extrême jeunesse, devait étre 
et resta de l'avis de Montesquieu. Aussi, dans son premier dis- 
cours, la thèse, si ancienne, de la supériorité du christianisme 
sur le paganisme, le parallèle, si vieux, du monde idolâtre avec 
le monde nouveau, semblent presque fournir un sujet tout 
neuf à son éloquence, talit il sait le rajeunir par la chaleur et 
l'élévation de la pensée! Le mépris de la superstition, l'amour 
de la tolérance, ne lui paraissent pas devoir coridiiire àla néga- 
tion des bienfaits du christianisme ; et il exalte au contraire avec 
force, dans un langage dont la sincérité n'a rien de suspect, 
tout ce qu'il y a de grand, de satutaire, de profondément social, 
dans une doctrine qui pose le niveau de l'égalité sur toutes les 
t&tès, montre des frères aux forts dans les faibles, aux riches 
dans les pauvres, remplace la haine par l'amour, l'égoïsme 
par le dévouement, et enseigne à tous que le mérite consiste, 
non à diviniser ses passions, mais à les vaincre ! 

«Le livre de l'histoire moderne, a dit l'un de nos oontem- 
1 On sait que Voltaire a dit: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. ~b 

Esprit 'dss loi$, livre XXIV, chapitre 111. 
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porains les plus illustres (M. de Chateaiibriand), vous restera 
fermé, si vous ne considérez le christianisme ou comme une 
révolution divine, laquelle a opéré une révolution sociale, ou 
comme un progibês naturel de l'esprit vers une grande eivili- 
sation , système théocratique, système philosophique, ou l'un 
et l'autre à la fois, lui seul peut vous initier aux secrets de la 
société nouvelle. » Turgot est du petit nombre des philoso- 
phes qui comprirent cette vérit.é au dix-huitième siècle, et 
de la famille de ceux qui la défendent encore au dix-neu- 
vième. Tout en est preuve pour ainsi dire dans son discours, 
et jamais l'excellence du principe chrétien n'a été proclamée, 
peut-être, avec un talent supérieur. 

L'orateur envisage successivement l'influence de la religion 
sur le bonheur individuel des hommes, et ses effets sur la con- 
stitution du corps politique ou de la société. Il expose d'a- 
bord la corruption du monde païen, et la barbarie de ses 
mœurs et de ses lois. Il montre le néant de la philosophie an- 
tique, l'incertitude, labizarrerie, l'extravagance de ses opinions 
sur la divinité, 'la nature de l'homme, l'origine des êtres, et 
surtout son superbe dédain pour la multitude, qu'elle aime 
mieux mépriser qu'instruire. A ce tableau , il oppose les 
grandes lumières, qu'.au sein même de la barbarie, les théolo- 
giens tant décriés du moyen âge répandirent sur les questions 
qui intéressaient le plus l'avenir de l'humanité. Il fait voir les 
sciences, les lettres, les arts conservés par le christianisme, et 
met en évidence le caractère éminemment social de tolites ses 
institutions. Il demande enfin ce que sont devenus l'Egypte, 
l'Asie, la Grèce, et toutes les contrées de la terre où il n'a pi1 

s'établir. On a accusé le christianisme de porter atteinte aux 
vertgus purement humaines, et d'affaiblir les sentiments de la 
nature. Il repousse ces reproches en ces termes : «Quoi donc ! 
elle aurait affaibli les sentiments de la nature, cette religion 
dont le premier pas a été de renverser les barrières qui sépa- 
raient les juifs des gentils? cette religion qqi, en apprenant aux 
hommes qu'ils sont tous frères, enfants d'un même Dieu, ne 
formant qu'tine famille immense sous un père commun, a 



XXVI NOTICE HISTORIQUE SUR TURGOT. 

renfermé dans cette idée sublime l'amour de Dieu et l'amour 
des hommes, ët dans ces deux amours tous les devoirs? u 

Arrivant ensuite à l'action exercée par le christianisme sur 
la politique, qu'il appelle «l'art de faire le bonheur des sociétés 
et d'eh assurer ki durée », il établit, par les faits et le raisonne- 
ment, combieii elle a été bienfaisante. 

(( Ni les progrès lents et successifs, dit-il, ni la variété des 
é~énements qui élèvent les fitats sur les ruines les uns des 
autres, n'ont pu abolir un vice fondamental enraciné chez 
toutes les nations , et que la seule religion a pu détruire. Une 
injustice géngrale a régné dans les lois de tous les peuples. Je 
vois partout que les idées de ce qii'on a nommé le bien public, 
ont été borirées h un petit iiornbre d'hommes ; je vois que les 
législateurs les plus désintktessés pour leurs personnes ne 
l'ont point été pour leurs concitoyens, pour la société, ou pour 
la classe de la société dont ils faisaient partie : c'est que l'amour- 
propre, pour embrasser une sphère plus étendue, n'en est pas 
moins disposé à l'injustice, quand il n'est pas contenu par de 
grandes lumières ; c'est qu'on a presque toujours mis la vwtu 
à se soumettre aux opinions dans lesquelles on est né ; c'est 
que ces opinions sont l'ouvrage de la multitude qui nous en- 
toure, et que la multitude est toujours plus injuste que les par- 
ticuliers, parce qu'elle est plus aveugle et plus exempte de re- 
mords. 

« Ainsi, dans les anciennes républiques, la liberté était 
moins fondée sur le sentiment de la rioblesse riaturelle des 
hommes, que sur un équilibre d'ambition et de puissance e-ntre 
les particuliers. L'amour de la patrie était moiiis l'amour de 
ses concitoyens, qu'une haine eonimune pour les étrangers. De 
là,  les barbaries que les aaciens exerçaient envers leurs es- 
claves; de là, cette coutume de l'esclavage répandue autrefois 
sur toute la terre ; ces cruautés horribles dans les guerres des 
Grecs et des Romains ; cette inégalité barbare entre les deux 
sexes, qui règne endore aujourd'hui dans l'Orient; ce mépris 
de la plus grande partie des honinies, inspiré presque partout 
aux hommes comme une vertu, poussé dans l'Inde jusqdà 



craindre de touchei. un homme de basse naissance ; de là, ia 
tyrannie des grands envers le peuple dans les aristocratie6 hé& 
réditaires, le profond a'baissement et l'oppression des peuples 
soumis à d'autres peuples. Enfin, partout les plus forts ont 
fait les lois et ont accablé les faibles ; et, si l'on a q~elqüefois 
consulté les intdrêts d'une sociêté, on a toujours sublik ceux 
du genre humain. 

« Pbur y rappele~ les droits et la justice, il failait un piIn- 
cipe qui pût élever les honimes au-dessus deux-niêmed et de 
tout ce qui les environne, qui pOt leur faim envisager toittes 
les nations et tdutes les êonditiotis d'une vue gqtîithble, et en 
quelque sorte par les yeux de Diou meme ; c'est ce qLié la 
religion a fait. Eh vain tes Etats auraient été renversés, les 
mêmes préjuges régnaient par toute la terre, et les vaihqueurs 
y &taient soumis comme les vaincus. En vain l'humanité 
éQairêe en aurait-elle exempté un prince, un Iégislateue i 
aurait-il pu corriger par ses lois une injustice inilmerneai 
mêke à toute lti constitution des fitats , l'ordre m&me des 
familles , à la distribution des héritages? N'était-iI pas néces- 
saire révolution dans les idées des hominès se 
iit pàr degrés insensibles, que les esprits et les cceiits de tous 
les partlruliers fussent changés? Et p ~ u ~ a i t o r i  l'espérer d'un 
autre: principe que celui de la religion ? Quel autre aurait pu 
combattre et vamere l'iatérêt et le @jugé ainsi rdunfs 4 t e  
crime de tous les temps, le crime de tous les peuples, le crinie 
des lois menies, pouvait-il excit-er des remords, et produire 
une révolutiod genérale dans les esprits? - La 'eligion mré- 
tienne seule y a réussi. Elle seule a mis les droits de !'humanite 
dans tout leur jour'. On a enfin connu les vrais principes de 
l'union des hommes et des soci6tés ; on a su allier un amour de 
préférence pour la soci6té dodt on fait partie, avec l'amour gé- 
néral de l'humanité. 11 

Le second Discours en Sorbonne ' est une esquisse rapide et 
brillante de l'histoire des progrés de l'esprit humain. II est 
surtout rema~qiiable , etî ce que la conception philosophique 

9 Prononcé le 44 décembre 17%). 
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de la perfectibilité indéfinie de notre espèce, ou la doctiine du 
progrès, se rencontre là formulée pour la première fois. Cette 
doctrine , qui paraît avoir été chez Turgot iine conviction pro- 
fonde, ne se trouve, par malheur, qu'indiquée au début de 
son discours, et y manque de développement. Le fait est d'au- 
tant plus regrettable, qu'il a laissé aussi sans exécution un 
grand ouvrage, où, selon le témoignage de Condorcet, il devait 
exposer, dans un ordre méthodique, toutes ses idées sur Mme 
humaine, sur l'ordre de l'univers, sur l'fitre suprême , sur les 
principes des sociétés, les droits des hommes, les constitutions 
politiques , la 16gislation , l'administration, l'éducation physi- 
que, les moyens de perfectionner !'espèce humaine, relative- 
ment au progrès et à l'emploi de ses forces, au bonheur dont elle 
est susceptible, à l'étendue des connaissances auxquelles elle 
peut s'élever, à la rectitude, à la clarté, à la simplicité des prin- 
cipes de conduite, à la délicatesse, à la pureté des sentiments 
qui naissent et se développent dans les âmes, aux vertus dont 
elles sont capables. Voici toutefois comment s'exprimait le 
jeune philosophe : 

n Les phénomènes de la iiature, soumis à deslois constantes, 
sont renfermés dans un cercle de révolutions toujours les 
m&mes. Tout renaît, tout périt ; et dans ces générations suc- 
cessives, par lesquelles les végétaux et les animaux se repro- 
duisent, le temps ne fait que ramener à chaque instant l'image 
de ce qu'il a fait disparaître. -La succession des hommes, au 
contraire, offre de siècle en siècle un spectacle toujours varié. 
La raison, les passions, la libert6, produisent sans cesse de 
nouveaux événements. Tous les Ages sont enchaînés par une 
suite de causes et d'effets, qiii lient l'état du monde tous ceux 
qui l'ont précédé. Les signes mult-ipliés du langage et de l'écri- 
ture, en donnant aux hommes le moyen de s'assurer la posses- 
sion de leurs idées et de les communiquer aux autres, ont 
f m é  de toutes les connaissances particulieres un trésor corn- 
mun, qu'une @nération transmet a l'autre, ainsi qu'un héri- 
tage, toujours augmenté des découvertes de chaque siècle; et 
le genre humain, considéré depuis son origine, p a r t  aux 
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yeux du philosophe un tout immense, qui lui-mbme a, comme 
chaque individu, son enfance et ses progrès. )) 

Passant au spectacle de la vicissitude des choses humaines, 
le philosophe rappelle en peu de mots l'élévation et la chute 
des empires, la mobilité continuelle des lois et des formes de 
gouvernement, le déplacement des sciences et des arts, l'accé- 
lération ou le retard de letirs progrès, les changements perpé- 
tuels que l'ambition ou la vaine gloire imposent à la scène du 
monde, le sang dont ils inondent la terre, et il ajoute : 

(( Cependant, au milieu de leurs ravages, les mœurs s'adou- 
cissent, l'esprit humain s'éclaire ; les nations isolées se rap- 
prochent les unes des autres ; le commerce et la politique réu- 
nissent enfin toutmes les parties du globe, et la masse totale du 
genre humain, par des alternatives de calme et d'agitation , 
de biens et de maux, mnrche toujours, qitoiq tre à pas lents., -à 
une perfection plus grande '. 1) 

' Condorcet a, dans la Vie de Turgot, donné de ces idées le commentaire sui- 
vant : 

Turgot regardait une perfectibilité indéfinie cornme une des qualités dis- 
tinctives de l'espèce humaine. ... Cette perfectibilité lui paraissait appartenir au 
genre humain en général et à chaque individu en particiilier. Il croyait, par exem- 
ple, que les progrès des c~nnaissances physiques, ceux de l'éducalion, ceux de la 
méthode dans les sciences, ou la découverte de méthodes nouvelles, contribue- 
raient à perfectionner l'organisation, à rendre les hommes capables de réunir plus 
d'idées dans leur mémoire, et d'en niultiplier les combinaisons : il croyait que 
leur sens moral était également capable de se perfectionner. -Selon ces principes, 
toutes les vérités utiles devaient finir un jour par être généralement connues et 
adoptées par tous les hommes. Toutes les anciennes erreurs devaient s'anéantir 
peuh peu, et être remplacées par des vérités nouvelles. Ce progrès, croissant tou- 
jours de siècle en siècle, n'a point de terme, ou n'eri- a qu'un absolument inas- 
signabledans l'état actuel de nos lumières. - Il était convaincu que la perfection 
de l'ordre de la société en amènerait nécessairement une, non moins grande, dans 
la morale; qiie les hommes deviendraient continuellement meilleurs, à mesure 
qu'ils seraient plus éclairés. Il voulait donc, qu'au lieu de chercher à lier les 
vertils humaines à des prejugés, à les appriyer sur l'enthousiasme ou sur des prin- 
cipes exagérés, on se bornàt à convaincre les hommes, par raison comme par 
sentiment, que leiir intérêt doit les porter à la pratique des vertus douces et pai- 
sibles, qiie leur bonheur est lié aveccelui des autres hommes. 1.e fanatisqe de la 
liberté, celrii du palriotisme, ne lui paraissaient pas des vertus, mais, si ces senti- 
ments étaient sincères, des erreurs respectables d'àmes fortes et élevées, qu'il 
faudrait éclairer et non exalter. II craignait toujoiirs que, soumises à un examen 
sévère et philosophiq'e, ces vertiis ne se trouvassent tetiir a l'orgueil, au désir 
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C'est dans ce même discouis, semé de considérations pro- 
fondes, et toujours exprimées dans un style digne du sujet, que 
l'orateur, parlant des colonie's phéniciennes qui s'étaient répan- 
dues sur les côtes de la Grèce et de l'Asie Mineure, prophétisait de 
cette manière l'indépendance future du Nouveau-Monde : «Les 
colonies sont comme des fruits qui ne tiennent à l'arbre que 
jusqu'à leur maturité : devenues suftisantes à elles-mêmes, 
elles firent ce que fit depuis Carthage, ce que fera l'Amérique 
un jour. )) 

De fortes études philosophiques et littéraires, un esppit avide 
de tous les genres d'instruction, et l'ardent désir d'être utile à 
l'humanité, servaient donc, comme on voit, de point de départ 
,aux premiers pas que Turgot allait faire dans le monde. Les 
espérances qu'on en pouvait çoncevoir furetit completement 
justifiées par la péridde de sa vie-publique, qui eut pour terme 
sa nomination à l'intendance de Limoges (1 751-1 701). 

Turgot ne conserva qu'un an la place de substitut du procu- 
reur-général. 11 fut nommé conseiller au Parlement le 30 dé. 
cembre 1752, et maftre des requêtes le 28 mars 1'753. Ce nou- 
veau poste était conforme à ses désirsj parce qu'il n'était entré 
dans la magistrature proprement dite que pour s'ouvrir la 
porte de la haute administration , carri6re qui lui paraissait 
offkir plus de moyens que toute autre de servir ensemble lapa- 
trie, la justice et la vérité. Il êtait naturel, en effei, qd'au devuic 
d'appliquer à des procès civils ou'cilminels une législation la 
plupart du temps absurde ou barbare; qu'au rôle de membre 
de corporations à vues étroites, égoïstes et tracassières, telles 
que 19ét3aient les Parlements, un esprit élevé et généreux p r é  
férht celui de porter la lumière datis les conseils du pouvoir, 
et l'ambition noble d'influer un jour sur le bonheur d'une pra- 
vine,  ou peut-être même de 1'Rtat. On sait que les intendants 
&aierit presque toajours chbisis parmi les maîtres des reque- 
de remporter sur les autres; que l'amour de la liberté. ue fût celui de la supériorité 
sur ses concitoyens ; l'amour de la patrie, le désir de profiter de sa gtandeur ; et il 
le prouvait, en observant combien il importait pezd a& pius grand nombre, su 
d'avoir de l'influence mr  les affaires publiques, ou d'apparienàr (à une nudion 
dominatrice. D '(Pages 273 et suivantes.) 
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tes, et que souvent encoke les ministres se recrutaient parmi 
les intendants. On rapporte de Turgot, dans ses nouvelles fonc- 
tions de niaitre des requêtes, un trait d'une bien rare délica- 
tesse. Il avait été chargé de l'examen d'une affaire où un em- 
ployé des fermes se trouvait inculpé de graves ptévarications. 
Dans la persuasion que cet homme était coupable, il ne se pres- 
sait pas beaucoup d'accomplir contre lui iin devoir de ri, ~ u e u r .  
Cependant, ayant pris connaissance des pièFes après de longs 
délais, il y trouva la preuve que l'accusé était innocent. Sans 
s'arreter alors à la pureté des motifs de sa négligence, Turgot 
se crut dans l'obligation rigoureuse de,réparer le tort que I'em- 
ployé en avait souffert. Il s'enquit de la somme d'appointe- 
mefits dont celui-ci avait été privé pendant la diirée du procès, 
et la lui fit remettre avec la déclaration que ce n'était point un 
acte de générosité, mais de justice. 

t a  position et les talents de Turgot ne tardèrent pas 
le mettre en rapport avec tous les hommes les di$t{ngué.s 

de son époque. 11 fut adniis chez Mme Geoffrin, ddnt le salon 
&tait le rendez-vous des savants, des littérateurs, des ;iflistes, 
et dt! tous les étrangers de distmction <fui visitaient la capitale. 
Là, 11 se rencontrait avec Montesquieu, d'Alembert, Helvétius, 
le %baron d'Holbach, les abbés Bon et Morellet, l'abbé Galiani, 
Raynal, Mairan , Marmontel, Thomas, et une foule d'autres 
personnages pius ou moins celèbres. Plusieurs devinrent ses 
amis, et il jouit bientôt dans cette société, ainsi que dàns $0- 

sieurs autres, de la réputation d'un homme de goût et dd juge- 
ment. Mais ce mondé de philosophes, où fermentdient tout à 
la fois les germes de tàat d'idées vraies et fausses, où s'&labo- 
raient tant de systèmes empreints de ralson et d'extravagance, 
fut loin d'imposer ses opinions B Turgot. 

Convaincu qiie la possession de la vgfitité n'e& le privi&%e 
exclusif de personne, il se tourna vers la Iùrnibre de que.lqûk 
part qu'elle vînt, mais ne voulut pas enchaîner son libre arbi- 
tre à aucune secte, et rendre si conscienke solidaire des er- 
reurs d'aucun parti. Alors, comme plus tard, il concentra son 
activit6 dans la culture des sciences et des 1e t t . r~  et dan8 le de- 
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voir d'accomplir le bien. La physique, la chimie, les mathéma- 
tiques auxquelles il s'était appliqué déjà, furent étudiées de nou- 
veau par lui dans leurs rapports avec les intéréts de l'agricul- 
ture, des manufactures et du commerce. Il approfondit l'his- 
toire, la métaphysique et la morale, et voulut, pour y pénétrer 
avec plus de succès, joindre la connaissance de l'hébreu à celle 
du grec et du latin qu'il possédait parfaitement. Son attention 
s'étant portée ensuite sur les littératures modernes, il se rendit 
l'allemand et l'aiiglais si famiiiers, qu'il a pu traduire Gessner 
et Klopstock dans la première langue; Shakspeare, Hume et 
Tucker dans la seconde. 

Vers 1755, Turgot se lia avec Gournay, intendant du corn- 
merce depuis le commencement de 1751, et le docteur Ques- 
nay, médecin de Louis XV, lesquels commençaient à propager 
en France les principales vérités de l'économie politique. Ces 
deux hommes, dont l'un, fils de négociant et longtemps négo- 
ciant lui-méme, avait été élevé dans un port de mer, tandis 
que l'autre, issu de pauvres cultivateurs, avait passé son enfance 
dans une ferme, ne devaient qu'à eux seuls l'éducation qu'ils 
avaient acquise et la place qu'ils s'étaient faite dans le monde. 
Cette circonstance ayant contribu6 à développer en eux un es- 
prit naturellement observateur, Gournay, tout en s'occupant 
d'affaires, et Quesnay de la pratique de son art, méditèrent 
sur l'organisation de la société et en induisirent que le corps 
politique était soumis à certaines lois physiques et morales dont 
le respect ou l'abandon influait, en sens contraire, sur sa ri- 
chesse et son bonheur. Leur doctrine respective, et qui n'était 
pas encore systématiske publiquement à cette époque, si elle 
ne partiait pas des mêmes bases, aboutissait dans l'application 
ii la même conséquence, conséquence fort simple, d'ailleurs, 
puisqu'il ne fallait que ces quatre mots: Laissez fnire, laissez 
passer pour la traduire. Quelques années srifirent pour donner 
faveur à cette protestation contre la servitude du travail. Par 
Gournay, homme d'action de la doctrine nouvelle, ses princi- 
pes pénétraient dans le Bureau du commerce; pni' Quesnay, 
son théoricien, ils se vulgarisaient à la cour ; et ils trouvaient 
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encore, au sein même de l'administration, l'appui de l'un de 
ses membres les plus éclairés, de l'intendant des finances Tru- 
daine. Turgot les adopta d'alitant plus facilement qu'ayant 
désiré, pour son instruction, d'accompagner Gournay dans ses 
tournées ofEcielles, ce dernier lui fit toucher au doigt, en quel- 
que so~*t,e, tous les maux enfantés par le sy~t~èrne réglementaire 
et prohibitif. Dès lors, le jeune maître des requêtes ne cessa 
plus de parler ou d'agir dans l'intérèt de la liberté du travail; 
et, quand son maître et son arni se vit eii 1759 descendre pré- 
maturément dans la tombe, il eut, du moins, la consolation de 
mourir avec la certitude qu'il laissait à cette cause un puissant 
défenseur. 

Il nous reste à cette même époque (1759), comme monu- 
ments de i'activité intellectuelle de Turgot depuis qu'il avait 
quitté les bancs de la Sorbonne, ou plutôt depuis l'année de ses 
études dans cette Faculté, Io deux Lettres contre le système de 
Berkeley, philosophe quinie l'existence des corps, et des ~ e m a r -  
ques cntiqzies sur l'ouvrage de Maupertuis intitulé : Réflexions 
philosophiques sur l'origir~e des longues et Zo signification des 
vitots (1750) ; 20 Des Obserciations sous forme de lettre, adressées 
à Mme de Grafligny, sur le manuscrit des Leltres péruviennes 
(1 75 1); 30 le plan d'une Géographie politiqtte, et celui de deux 
Discours sur l'histoire universelle, considérée d'abord du point 
de vue de la formation des gouvernements et du mélange des 
nations, et en second lieu de celui dos progrès de l'esprit humain 
(1 750 et 1751) ; 40 deux Lettres sur* /a tolérance, adressées & un 
grand-vicaire qui avait été le condisciple de Turgot en Sorbonne 
(1753 et 1754); 5" ie Conciliateur, ou Lettres d'un ecclésiastique 
à un magistrat sur la tolérance civile (1754) ; 6" la traduction 
des Questions importantes sur le coinmerce, de Josias Tucker 
(1753) ; 7" les articlcs Existence. Étymologie, Expansibilité, 
Rolres et marchés, et Fondation, de l'Encyclopédie (1 756) ; 
% enfin, l'cloge de Goui*nay (1759). 

Si l'on en excepte le Conciliateur. la traduction de Josias 
Tucker, et les articles fournis à l'Encyclopédie, l'auteur n'avait 
destiné à l'impression aucun des autres travaux que l'on vient 
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d'énumêrer. Cependant, quand on les parcourt, on reste con- 
fon& de la vahété de conpaissances qu'ils supposent, et de 
toutes les vues neuves et ~rofondes que l'historien, le méta- 
physicien et le philologue peuvent encore y puiser de nos jours. 
vais, comme notre but est de ne considérer que l'éc~nomiste et 
l'homme d'État dans la personne de Turgot, nous ne noils 
arrêterons pas à l'analyse de cette imposante masse d'idées, 
et nous nous bor~erons à rechercher uniquement ce qui 
est de nature à caractériser ce qu'on peut appeler la philosa- 
phie socinie de cet homme illustre. 

Les Observations à M " V e  Grafigny, écrites en 1751, exci- 
tent un vif intéret sous ce rapport. Tracées à propos d'un ro- 
nian dont le cadre était emprunte à celui des Lettres persanes, 
elles montrent un écrivqin qui avait déjà des principes arrbtés 
sur les questions les plus graves, et un libre penseur qui ne 
devait jamais confondre la philosophie avec l'art méprisable 
d'abuser du raisonnement pour faire descendre Phomme au 
niveau de la brute, et saper dans leur base toutes les croyances 
utiles au bonheurset au progrès de l'humanité. Là Turgot se 
prononce avec force sur la nécessité de l'inégalité ' parmi les 
hommes, et il parle des mœurs, de l'éducation, du mariage, 
tout à la fois en homme d'État et en homme de biep. 11 conc 
clut ainsi sur le thème qui était à la veille de fôurnir à Rous- 
seau tant d'éloquence', de contradictions et de p a r a d ~ ~ e s  : 
(( L'inégalité n'est point un mal : elle est un bonheur pour les 
hommes, un bienfait de celui qui a pesé avec autant de bonté 
que de sagesse tous les éléments qui entrent dans la composi- 
tion du cœur humain. Où en serait la société si la chose n'était 
pas ainsi, et si chacun labourait son petit champ? Il faudrait. 
que lui-même aussi bâtît sa maison, fit ses habits. Chacun se- 
rait réduit à lui seul et aux seules productions du petit terrain 
qui l'environnerait. De quoi vivrait l'habitant des terres qui ne 
produisent point de blé? qui est-ce gui transporterait les pro- 
ductions d'un pays à l'autre? Le moindre paysan jouit d'une 

l Des conditions, ce qui est fort différent de l'inégalité civile, dont Turgot fut, 
toute sa vie, le plus rude adversaire. 
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foule de commodités rassemblées souvent de climats fort éloi- 
gn0s. Je prends le plus mal équipé : mille mains, peut-être 
cent mille, ~nt~travaillé pour lui. La distribution des professions 
amène nécessairement l'inégalité des conditions. Sans elle, 
qui perfectionnera les arts utiles? qui secourra les iiifirmes? 
qui étendra les lumières de l'esprit? qui pourra donner aux 
hommes et auy nations cette éducation, tant particulière que 
générale, qui forme les mœurs ? qui jugera paisiblement les 
querelles? qui donnera un frein à la férocité des uns, un appiii 
a' la faiblesse des autres ? Liberté ! . . . je le dis en soupirant, les 
hommes ne sont peut-être pas dignes de toi ! Egalité, ils te 
désireraient, mais ils ne peuvent t'atteindre1 ! » 

En ce qui touche l'éducation et les mœurs, Turgot se livre 
des considérations judicieuses reproduites même par Rous- 

seau dans l'Emile ; et par les lignes suivantes il accuse son pro- 
fond respect pour le mariage, cette institution sans laquelle 
l'homme ne se serait jamais tiré de l'état de barbarie : $( II y a 
longtemps que jepense, dit-il, que notre nation a besoin qu'on 
lui brbche le mariage et le bon mariage. Nous faisoss les nôtres 
avec bassesse, par des vues dlambition ou d'intérêt ; et, comme 
par cette raison il y en a beaucoup de malheureux, nous voyons 
s'établir de jour en joiir une façon de yenser bien funeste aux 
fitats, aux mœurSs, à la durée des familles, au bonheur et 
aux vertus domestiques. On craint les liens du mariage'; on 
craint les soins et la dépense des enfants. Il y a bien des causes 
de cette façon de penser, et ce n'est point ici le lieu de les dé- 
tailler. Mais il serait utile à 1'Etat et aux meurs qu'on s'attachât 
à r6former là-dessus les opinions, moins par raisonnement que 
par sentiment, et assurément on ne manqiierait pas de choses 

dire.. . . . Je sais que les mariages d'inclination même ne 
réussissent pas toujours. Ainsi, de ce qu'en choisissant on se 
t~~oompe, on conclut qu'il ne faut pas choisir. La conséquence 
est plaisante ! )) 

i L'admirable effet de la division du travail, tracé dans le-chap. lier du liv. 1 
de la Ri$bessg des gatiofiq, n'est pas autre chose que le développement des idées 
précédentes. 



Dans les Lettres sur la tolérance et le Co?zciliateur, se trouve 
agitée une question qui ne préoccu~>ei~ait peut-être pas encore 
les esprits au moment où nous traÿoxis ces lignes, si les hommes 
appelés plus tard à la résoudre eussent été convaincus, comme 
Turgot, qu'au lieu de la ruse et du mensonge, la politique ne 
devait avoir d'autre point d'appui que la raison et la morale. 
Cette question est celle du rdle qui appartient à l'État en ma- 
tière de religion. 

Le principe posé pai ce noble représentant des idées d'ordre 
et de progrès au dix-huitième siècle, est qu'aucune religion, 
en dehors de sa complète liberté d'existence, pourvu même que 
ses dogmes et son culte ne soient pas contraires au bien de la so- 
ciété, n'a de droit à la proiectinn de l'État. Il en est ainsi parce 
que, d'une part, l'fitat n'a que le devoir de protéger des inté- 
réts communs à tous, et que de l'autre l'intérbt de chaque 
homme est isolé par rapport au salut. Comme, par la nature 
des choses, chacun ne relève que de Dieu dans cette impor- 
tante affaire, il est évident que la loi ne saurait intervenir dans 
l'ordre spirituel qu'en essayant de violenter les consciences, 
ce qui est absurde, puisque la foi ne s'impose pas; et qu'en 
s'effo,rçant de sacrifier le droit d'une partie de la société au 
droit de l'autre, ce qui serait une injustice révoltante. Les 
choses du ciel. sont essentiellement distinctes de celles de la 
terre. A chaque Egiise le gouvernement des Ames, la direc- 
tion dans les voies du salut, et an souverain l'unique soin de 
veiller à la conservation et au bonheur de l'État. Il est juge, 
non des croyances, mais des actions. Il ne lui appartient pas 
de prononcer entre 1'Alcoran et l'Évangile , comme doctrine 
religieuse; mais il a le droit incontestable de juger la valeur 
respective des d o p e s  de l'un et de l'autre, dans leur rapport 
avec le bien de TEtat. Si donc lm sectateur de Mahomet voulait 
précher la polygamie en France, son zèle devrait y étre pro- 
scrit, non parce qu'il blesserait la morale de l'Évangile, mais 
parce qu'il offenserait nos mœurs et nos lois. La puissance pu- 
blique, en un mot, ne s'exerce ici-bas que dans l'intérêt seul 
des hommes, et non dans celui die la Divinité, dont la cause n'a 
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pae besoin d'un semblable secours. n On n'a pas roué Cartouche, 
écrit Turgot, comme mauvais catholique, mais çomme mau- 
vais citoyen. » 

Mais , dira-t-on peut-étre, la puissance publique n'étant 
exercée que par des hommes qui sont toujours sujets aux pas- 
sions et à l'erreur, le bien de l']0tat servira de prétexte à l'op- 
pression des consciences, et la liberté religieuse ne sera jamais 
qu'une fiction. Turgot prévient l'objection, et répond d'abord 
que l'abus qu'on redoute ne découlerait pas des principes qu'il 
a posés*; ensuite, qu'il doit exciter peu d'inquiétude dans un 
pays où I'on n'opposerait pas d'obstacles au progrès des lu- 
mières, et où I'on aurait à cœiir de répandre et d'éclaircir 
toutes les notions du droit public. 

Il arriverait infailliblement alors qu'on comprendrait que 
la tolérance est cent fois préférable à la persécution pour ra- 
mener les hommes de l'erreur à la vérité. On souffrirait donc 
les dogmes mêmes qui choquent un peu le bien de l'fitat, 
pourvu qu'ils ne renversassent pas les fondements de la société; 
et en ne pressant pas le ressort du fanatisme, le temps ne se- 
rait pas long à venir où la raison générale ferait tomber dans 
le mépris toutes les croyances erronées. 

De cette séparation radicale de l'ordre spirituel et de l'ordre 
temporel, de la doctrine qu'aucune religion ne peut revendi- 
quer le droit d'être pr~tégée~arl'gtat, qui doit les tolérer toutes, 
Turgot ne conclut pas, cependant, que l'fitat n'ait lui=même 
celui de choisir et de protéger une religion. Au contraire, il 
pense qu'il en a le devoir, et voici les motifs qu'il en donne : 

«Je ne veux cependant pas, dit-il, interdire au gouverne- 
ment toute protection d'une religion. Je crois, ad contraire, 
qu'il est de la sagesse des législatel~rs d'en présenter une h 
l'incertitude de la plupart des hommes. 11 faut éloigner des 
hommes l'irréligion, et l'indifférence qu'elle donne pour - lès 
principes de la niorale. Il faut prévenir les superstitions, les 
pratiques absurdes, l'idolâtrie dans laquelle les-hommes pour- 
raient être précipités en vingt ans, s'il n'y avait point de prb- 
tres qui prbchassent des dogmes plus raisonnables: Il faut 

I. c 
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craindre le fanatisme et le combat perpétuel des superstitions 
et de la lumière ; il faut craindre le renouvellement de ces sa- 
crifices barbares qu'une terreur absurde et des horreurs su- 
perstitieuses ont. enfantés chez des peuples ignorants. Il faut 
une instruction publique répandue partout, iine éducation 
poiir le peuple qui lui apprenne la probité, qui lui mette sous 
los yeux un abrégé de ses devoirs sous iine forme claire, et 
dont les applications soient faciles fians la pratique.. . )) 

&.lais la protection dont il s'agit ici n'est pas celle que le ca- 
tholicisme entendait et entendra toujours se faire attribuer. 
Quoique profondément imbu de l'importance du sentiment 
religieux, Turgot ne s'en dissimulait ptts les écarts ; et s'il lui 
donnait pour cortége, comme un grand écrivain de nos jours', 
« l'esprit de discipline, les bonnes mceurs, les muvres de 
charité, le dévouement aux hommes jusqu'au sacrifice, )I 
il y comprenait également «les ignorances , les supersti- 
tions, les faiblesses d'esprit, les routines de la pensée, les 
ci*édulités pieuses, les nuages, les ténèbres, les fantômes de 
l'enfance, du temps, vieux vétemeiits du passé, dont les cultes 
n'aiment pas à se dépouiller, parce qu'ils font partie de leur 
respect et de leur crédit sur l'imagination des peuples, )) Ausgi 
le philosophe du dix-huitième siècle ajoute-t-il : 

«La sociét6 peut choisir une religion pour Ir protéger, mais 
elle la choisit comme uiile et non comme vraie ; et voila pour- 
quoi elle n'a pas le droit de défendre les enseignemente con- 
traires : elle n'est pas cornpétente pour juger du leur fausseté; 
ils ne peuvent donc étre l'objet de ses lois prohibitives; et, si 
elle en fait, elle n'aura pas le droit de punir les contrevenants : 
je n'ai pas dit les rebelles, il n'y en a point où l'autorité n'elit 
pas logitime. 1) 

Pratiquement, Turgot demande l'indépendance absolue des 
prbtres de toutes les religions, dans l'ordre spirituel. 11 veut, 
en outre, que chaque village ait son curé ou le nombre de mi- 
nistres nécessaires à son instrvction , el que la subsistance de 
ces ministres soit assurée indépendamnient de leur troupeau, 

1 11. de I,amartine, l'Ela/, l'h'gliee el l'li'nseignemeni. 
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c'est-à-dire par des biens-fonds. Il prévoit avec raison que, 
sans cette mesure, qui ne s'applique du reste qu'à la religion 
protégée par l'État, on verrait,. par l'effet des révolutions qui 
s'opèrent dans l'esprit humain, tous les cultes s'élever suc- 
cessivement sur les ruines les uns des autres, et l'avarice lais- 
ser une grande partie du territoire privé de tout enseignement 
religieux. Quant aux cultes simplement tolérés, il en met l'en- 
tretien à la charge exclusive de leurs sectateurs, et pense que 
l'État ne doit pas permettre qu'ils soient dotés de fonds inalié- 
nables, parce que c'est créer un obstacle à la fusion désirable, et. 
qui pourrait se réaliser à la longue, de toutes les croyances 
religieuses. 

Les Lettres sur la tolérance et le Conciliateur n'agitent pas 
seulement la question des vrais rapports de l'Église et de 1'Etat. 
On peut enc~re~considérer ces opuscules comme un cours de 
morale appliqué à la politique, qu'il est impossible de lire sans 
un profond respect peur la mémoire de Turgot. On jugera de 
tout ce que nous ne saurions dire à cet égard, par ces paroles 
dirigées contre le faux principe, qti'on peut sans scrupule sa- 
crifier tous les droits individuels au bien prétendu de l'État : 
a On s'est beaucoup trop accoutumé dans les gouvernements, 
s'écrie-t-il, à immoler toujours le bonheur des particuliers A 
de prétendus droits de la société. On oublie que la société est 
faite pour les particuliers; qu'elle n'est instituée que pour pro- 
téger les droits de tous, en assuralit l'accomplissement de tous 
les devoirs mutuels. ,» 

Les articles Foires et marchés, et Fondation, de l'Encyclopé- 
die, chtinuèrent la démonstration de cette rare intelligence 
économique dont Turgot avait donné la preuve dans la Lettre 
sur le papier-monnaie. Si oii les rapproche. de l'article Écone 
mie politique, charité que Jean-Jacques faisait dans le même 
temps au gigantesque Dictionnaire de Diderot, rien ne sera 
plus propre à montrer quelle diffbrence il y a d'un véritable 
philosophe à un rhéteur ou à un utopiste. Mais c'est surtout 
dans l'Éloge de Gournay que l'éducation de l'illustre disciple 
des physiocrates paraît &tre terminée. Le panégyrique des 
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vertus et des talents du maître s'y détaclie, eh effet, sur un 
fond qui n'est autre chose que la critique de tous les vices du 
système mercantile, et l'exposition succincte des points fonda- 
mentaux de la doctrine de Quesnay. 

En 1761 , Turgot fut nommé à l'intendance de Limoges. 
Dès que Voltaire en fut instruit, il lui manda : «Un de vos 
confières vient de m:écrise qu'un intendant n'est propre qu'à 
faire du mal; j'espère que vous prouverez qu'il peut faire 
beaucoup de bien. » Jamais prévision ne dut recevoir un ac- 
complissement plus littéral, et les succès de l'administration 
de Turgot furent tels, qu'on finit par dire que la province qu'il 
gouvernait ressemblait à un petit état fort heureux, enclavé 
dans un empire vaste et misérable. Cet esprit supérieur obéit 
à la loi qui lui était propre, en s'attachant surtout à des ré- 
formes d'une portée haute et féconde pour l'avenir. On ne lui 
a pas déiiié ce mérite, mais on n'a pas tenu assez de compte 
du courage de détail, et de l'abnégation prodigieuse qu'exigeait 
l'exécution de pareilles réformes. 11 faut parcourir les nom- 
breux monuments qui nous restent dela sollicitude administra- 
tive de Turgot!, pour comprendre combien iut admirable le 
dkvouement de cet homme qui, tenant de la nature et de la 
fortune tout ce qui était nécessaire pour jouer un grand r6le 
scientifique ou littéraire au sein de la capitale, préférait s'exi- 
ler, d'une manière indéfinie, dans une province inculte et pau- 
vre, pour consacrer chaque jour à y faire pénétrer la civilisa- 
tion et le bonheur '. Il faut les parcourir surtout, pour apprécier 
à sa juste valeur l'opinion qui tente de faire passer pour 1.111 

simple t~héoiicien celui qui, pendant treize années entières, ne 
cessa d'étudier l'économie matérielle du corps social jusque 
dans ses moindres ressorts ! 

Turgot aurait pu obtenir, dès 1762, i'iritendance de Lyon. Sa mère la sollici- 
tait pour lui du contrôleur-général Bertiii, très-bien disposé en sa faveur. Il écrivit 
au ministre, qui lui avait offert déjà celle de Rouen, de le laisser à Limoges pour 
y réformer l'assiette de la taille. 11 faut louer Necker d'avoir refusé le traitement de 
coiitrdleur-généra) ; mais il y a loin, certes, de l'esprit qui dictait ce refus, aux 
considérations qui,portaient Turgot (Z ne pas vouloir d'un poste meilleur. - Voyez 
tome 101, page 54 1 . 
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La conduite de Turgot dans son intendance eut pour règle 
les idées des physiocrates, qui commençaient à gagner du ter- 
rain dans l'opinion de tous les amis du progrès. A cette épo- 
que, où l'on avait sous les yeux les tristes résultats de l'inter- 
vention du gouvernement dans l'ordre économique, les 
penseurs estimaient que les souffrances de la société prove- 
naient, non de la divergence nécessaire des intérêts indivi- 
duels, mais de la compression imprudente qu'on faisait subir ù 
leur essor dans le cercle que la justice a tracé. La liberté, la 
propriété, la famille, ne leur paraissaient pas constituer des 
abus; et ils n'avaient pas imaginé, comme certains philoso- 
phes de nos joiirs, qu'un pouvoii quelconque pût s'arieoger le 
droit de discuter l'abolition ou le maintien de la personnalité 
humaine. Aussi Turgot, loin de vouloir offrir cette derniére eii 
holocauste à l'atat, n'eut-il d'autre but que de l'affranchir de 
toutes les gênes qui ne sont pas inhérentes à l'état de so- 
ciété. L'amélioration de l'assiette et de la perception de l'ini- 
pbt, la réforme de la milice, la suppression de la corvée, et le 
relâchement des mille liens dans lesquels se débattaient les in- 
dustries agricole , manufacturière et commerciale, devinrent 
l'objet principal des efforts que lui suggérait son ardent 
amour de l'humanité. Il tentait ainsi de rétablir Ilindividu dans 
la jouissance de ses droits naturels, pour qu'il eût intérêt k res- 
pecter ses devoirs de citoyen. 

Simple agent du pouvoir exécutif, Turgot n'avait qu'une au- 
torit4 dont les limites étaient fort restreintes. II y suppléa par 
l'ascendant que donnent les lumières et la vertu. Ses rapports 
au Conseil d'lbat, sa correspondance avec les ministres, l'ex- 
posé plein de force et de modération de ses doctrines goiiver- 
nementales, en assuraient presque toujoiirs le triomphe. En 
mbme temps, il combattait par des moyens analogues les 
obstacles que ses innovations rencontraient dans l'ignorance et 
les préjugés populaires. Dans des circulaires touchantes, il ap- 
pelait les curés et tous les notables habitants des villes et des 
campagnes à lui prêtel* le secours de leur influence, soit pour 
cadastrer le Limousin, soit pour substituer à l'impôt inique do 
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la corvée une contribution additionnelle à la taille, soit p6ur 
protéger, dans l'opinion publique, la loi de 1763 rendue en 
faveur de la libre circulation des grains. En même temps en- 
core, il instituait les premiers ateliers de charité; fondait à Li- 
moges une école d'accouchement et une école vétérinaire; 
ajoutait, de ses pi80pres deniers, un second prix à celui que dé- 
cernait annuellemeut la Société d'agriculture de la même ville; 
et, comme président de cette Société, imprimait à ses travaux 
une direction qui produisait les améliorations les plus heu - 
reuses dans l'économie rurale de toute la généralité. L'ensem- 
ble de ces mesures conquit rapidement à Turgot la confiance 
de ses administrés ; et à l'aide de cette confiance, il opéra pres- 
que des prodiges. Revenu de l'opinion, justifiée par une trop 
longue expérience, que le bien qu'on prétendait lui faire ser- 
vait toujours de prétexte pour aggraver les maux qu'il suppor- 
tait réellement, le peuple des campagnes bénit le premier 
magistrat qui compatissait d'une manière véritable à ses souf- 
frances, et se prêta avec docilité à l'exécution de ses projets. 
Il ne dépendait pas de Turgot de soumettre les privilégiés à la 
taille, mais nuls soins, nuls efforts ne lui coûtèrent pour en 
répartir le fardeau équitablement entre ceux que la loi con- 
damnait à le porter. Cent soixante lieues de routes nouvelles 
furent construites, les anciennes réparées et tenues dans un 
parfait état d'entretien, non plus par de pauvres paysans que 
l'amende et la prison forçaient à travailler sans salaire, mais 
par des entrepreneurs soldés sur les fonds des communes, aux- 
quelles le Trésor tenait ensuite compte de leurs avances. Une 
autre charge accablante pour l'agriculture, une autre soitree 
d'odieuses vexations individuelles à cette Bpoque, était le sys- 
tème de réquisitions adopté pour le transport-des équipages 
militaires '. Turgot l'abolit, comme la corvée pour la construc- 
tiondes grandes routes-, en $aisant exécuter ce service à prix 
d'argent, au moyen d'entrepreneurs payés sur une imposition 
que ne suppo~ataient pas les lieux de passage exclusivement, 

' Voyez Letlres au contrdleur-généra1 sur E'abolition de ka corvée pour lea 
transpora militaires, tome I I ,  p. 98 et suiv. 
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mais la province tout entière. Parmi les fléaux qui désolaient les 
campagnes, il fallait encore compter la milice. Le service milil 
taire, dans lequel Turgot voyait avec raison la plus lourde des 
charges qui pèsent sur le peuple, et qu'il croyait possible au- 
trement que par l'emploi de la force, qui n'accuse dans le pou- 
voir que le mépris de la justice et de l'humanité, offrait alors, 
entre autres abus, celui qu'on n'y tolérait pas les engagements 
volontaires. L'administration avait imaginé d'interdire aux 
communes qu'elles se cotisassent pour fournir des remplaÿants 
libres à ceux de leurs membres qui étaient atteints par le sort. 
Cette tyrannie gratuite avait pour effet, non de diminuer, mais 
d'accroltre la répugnance pour le métier de soldat. L'époq ue 
du tirage amenait ainsi, chaque année, la désertion périodique 
d'une partie des jeunes gens dans chaque paroisse; et il s'en- 
suivait des rixes sanglantes, de village à village, pour garder 
ou ramener, les fuyards. Turgot mit fin à ce désordre, en re- 
poussant l'intervention des communes dans l'exécution de la 
loi, en l'appliquant lui-même avec l'impartialité la plus sévère, 
et surtout en obtenant du ministère de ne pas exécuter les arti- 
cles des ordonriances contraires au remplacement l. 

En 1770 et 1771 , la nature vint conti3arier le cours des 
bienfaisantes opérations de ce grand administrateur. Le Li- 
mousin, pays montagneux , où l'état arriéré de l'agricultoi~e 
concourait avec l'infertilité du sol pour réduire la masse du 
peuple à se nourrir de blé noir, de maïs et de châtaignes, fut 
affligé de deux disettes successives. .Alors se réveillèrent tous 
les vieux préjugés contre la libre circulation des grains. Les 
cours souveraines et les magistrats municipaux, dont l'igno- 
rance en économie politique égalait celle de la'niultitude, 
tentèrent d'exhumer, de la poussière de leurs greffes, une 
foule de dispositions à l'aide desquelles, au lieu de mieux 
assurer la subsistance publique, on ne produisait que l'effet 
contraire, en gênant l'action du cornmerce , en s'opposant à 

l Voyez Lettre au ministre de  la guerre .szcr la milice, tome Il, p. 115; et, 
dans cette letlre, le cas que - faisait Turgot des tirades d'éloquence débitées en 
l'honneur de la gloire ,milifAire (p. 124). 
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la liberté des appi*ovisionnements, et en violant sans scrupule 
le droit de propriété dans la personne des cultivateurs. Turgot 
fit casser toutes les mesures de ce genre par le Conseil, pres- 
crivit la modération et la fermete a tous les agents sous ses 
ordres, éclaira le peuple par l'intermédiaire des curés, et ne 
négligea aucun des moyens qui étaient en son pouvoir pour 
lui procurer du pain et du travail. Aux secours qu'il obtint 
du gouvernement, il joignit toutes ses ressources personnelles 
disponibles, et contracta même un emprunt de 20,000 livres 
pour le répandre en bienfaits. Il organisa les ateliers de charité 
de manière que les hommes, les femmes et les enfants pussent 
y trouver de l'occupation, et leur subsistance à la portée des 
lieux où on les employait. 11 Btablit des bureaux de charité 
dans toutes les communes, et leur traça minutieusement leurs 
devoirs dans une longue instruction qui commence par ces 
belles paroles : (( Le soulogement des hommes qui sozi ffrent est 
le devoir de tous et l'affaire de t o t i ~ .  B En conséquence, la 
charité fut provoquée dans toutes les classes, et I'égoisme eom- 
battu fortement, méme par des mesures coercitives. Si toute 
l'activité de Turgot? et la liberté du commerce qui ne peut 
faire des miracles, surtout quand on l'improvise, ne préser- 
vèrent pas le Limousin d'une misère cruelle, elles parvinrent 
du moins à le sauver des horreurs de la famine. Ce grand 
homme rendit ensuite un compte fort détaillé de toutes ses 
opérations au contrôleur-général. Dans ce document qui porte, 
comme tout ce qui est sorti de sa plume, l'empreinte de I'ad- 
mirable simplicité avec laqiielle il faisait le bien, les lignes sui- 
vantes sont les seules qui se rapportent h sa personne. Il avait 
excédé d'environ 90,000 livres le crédit que le ministre lui 
avait ouvert, et il s'en ex'cuse en ces termes : « J'ose me flatter 
qu'un déficit de moins de 90,000 livres sur des opérations de 
plus de 1,240,000 livres vous étonnera moins, et que voiis ju- 
gerez moins défavorablement de mon économie; peut-être 
vous paraîtrai-je mériter quelque approbation : c'est la prin- 
cipale récompense que je désire de mon travaili. 1) 

Voyez Travaux relatifs. à le disette de 1770 el de 1771 dans la généra- 
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C'est pendant la durée de son intendance que Turgot rédi- 
gea ses Plus brillants travaux économiques, ses ~éflexions sur 
la formation et la distribzition cles< richesses ; l'article Valeurs 
et monnaies, qui paraît avoir été destiné au Dictionnaire du 
commerce, projeté par l'abbé Morellet ; le Mémoire sur les 
prêts d7argcnt et les Lettres sur la liberté du commerce des 
grains, écrits auxquels on pourrait joindre encore le célèbre 
dlémoire sur les mines. Parmi toutes ces productions, dont 
la valeur relative est immense, et la valeur absolue encore au 
niveau de nos connaissances actiielles en économie sociale, 
le traité sur la Formation et la distribution des riclresses doit 
particulièrement attirer les regards '. D'abord, c'est. le caté- - 
chisme de la véritable doctrine de Quesnay et de Gournay ', et 
lité de Limoges, tome II, pages 1 et suivaiites. - On lit dans l'article Turgot, 
de la Biographie uniuerselle ; a Les mesures inusitées qu'il crut devoir prendre 
dans son inlendaiice (relativement à la circulation des grains) donnèrent lieu à de 
fréquentes révoltes, dans lesquelles il déploya sans doute beaucoup de sang-froid 
et de fermeté, mais il eût mieux valu s'épargner les occasions de mettre ces vertus 
en pratique. .p - D'abord, il n'y eut pas de révoltes dans le Limousin, mais quel- 
ques rassemblements populaires, réprimés par de simples ordonnances de police. 
Ensuite, le rédacteur de cet article aurait dû savoir, qu'en protégeant la circulation 
des grains, Turgot n'employait pas son aulorité pour défendre ses convictions éco- 
nomiques, mais bien pour faire exécuter la législation en vigueur (celle de 1763 
et 1764). 

Cet ouvrage eu1 quatre éditions. La est de 1766. - Voyez Lettres 
inédites, tome II, page 833. 

Les historiens el les économisles sont d'accord pour supposer entre Quesnay et 
Gournay, et par suite entre Turgot, élève de celui-ci, et le premier de ces deux 
philosophes, une dissidence dont ils ne rapporteut pas la preuve. 11 serait cepen- 
dant bon de s'entendre. En politique, oui, il estincontestable que Turgot se sépare 
de Quesnay, qui ne voulait aucun contrepoids à l'autorité royale ; mais il ne l'est 
pas moins qu'en économie politique le système de l'un est identique avec celui de 
l'autre. L'auteur de l'article consacré à Turgot, dans l',Encyclopédie nouuelle , a 
reconnu ce dernier point, mais il ne persiste pas moiris à parler de l'école de Gour- 
nay ,  par opposition à celle de Quesnay. Mais qu'est-ce que l'école de Gournay? 
Ce philosophe, sauf une traduction de Josias Child, n'a rien écrit que des blémoires 
aux ministres, qui n'ont pas vu le jour. C'est par Turgot seulement que ,nous 
connaissons ses idées, et ce qu'en a dit Turgot n'autorise en aucune manière à pré- 
tendre qu'elles différassent de celles du chef de l'École physiocratique. 11 est vrai 
que Dupont de Nemours a commenté dans ce sens une phrase de 1'Eloge de'Gour- 
nay. (Voyez la note de la page 266 de ce volume.) Mais, comme Dupont de Ne- 
mours n'appuie lui-n~ènle ce commentaire d'aucune autorité, il est évident qu'on 
rie sait rien de positif sur la dissidence prétendue de doctrine entre l'intendaut dit 
commerce et le iriédecin:de Louis XV. 
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l'ceuvre qu'il est le plus important de consulter, pour ju- 
ger du mérite des attaques dont cette doctrine a été l'objet ; 
en second lieu, il n'existe pas, hormis en un seul point qui 
caractérise le système des physiocrates , d'exposé ' plus pré- 
cis, plus élégant et plus clair, des principes généraux de la 
science, tels qu'ils ont été posés par Ad. Smith lui-mbme. 
Qu'on interroge tour à tour Turgot et Smith sur le sens de ces 
mots : Valeur, richesse, travnil, terre, capital, production di- 
recte ou indirecte, population, échange, marchés, débouchés, 
distributton, salaires, rente, profits , impôt, revenu, termes 
qui, selon la remarque d'un de nos maltres les plus habiles ', 
résument toute la science de la richesse, et l'on trouvera, en 
effet , qiie l'un et l'autre formulent la même réponse. Il règne 
entre les deux pliilosophes le plus parfait accord dans 
l'analyse secondaii*e; mais la scission est au point de départ, 
et elle est profonde. 

Il était rationnel que les premiers éconoinistes , loisqu'ils 
voulurent étudier la richesse scientifiquement, commençns- 
sent par soulever ces deux questions : Quelle en est la nature P 
Quel en est le principe? A la première, ils répondirent qu'il 
n'y avait pour l'honime d'autre richesse que la matière, quand 
elle était propre à satisfaire ses besoins de nécessité, d'utilité 
ou d'agrément. Quant à la seconde, ne croyant pas opportun 
de rappeler ce qui n'était ignoré de personne, que la nature 
ne fournit rien à notre espèce sans travail, ils affirmèrent que 
le principe, l'élément primordial, générateur de toute ri- 
chesse, était la terre. S'ils se fussent bornés à émettre cette 
proposition, aussi évidente en soi que celle de la nécessité du 
travail, leur découverte, à coup sûr, n'eût pas été bien mé- 
ritoire. Mais ces esprits éminents, et leur gloire vient de là , 
surent en tirer le même parti qu'ont tiré les géomètres de 
quelques axiomes mathématiques, qui ne sont pas moins h 
la portée de toutes les. intelligences. Par l'examen de cette vé- 
rit6 si simple, que jusqu'alors n d  ne l'avait jugée digne de 

M. Rossi, ,Cours d'économie politique, terne 1, p~$8  M. 
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la plus 16gère attention, ils découvrirent que le travail agricole 
se distinguait essentiellement de celui de l'industrie propre- 
ment dite. En agriculture , établirent-ils , l'ouvrier produit 
nécessairement au delà de sa sribsistance ; et c'est ce phéno- 
mène seul qui a rendu tous les autres travaux, et par con- 
séquent la civilisation, possibles. On ne peut. nier, en effet, 
que, si la providence eût combiné l'ordre économique de telle 
sorte que les hommes, à mesure qu'ils se miiltipliaient, n'eus- 
sent pu demander au s.01 que ce qui était indispensable au 
soutien rigoureux de leur existence, il n'y eût jamais eu dans 
le monde d'autres occupations que la chasse, la pêche, l'é- 
lève d,es bestiaux et le labourage. Mais, puisq~iil en a été 
autrement, et qu'à côté de ces industries fondamentales et 
qui se sufisent à elles-mêmes, il s'en est élevé mille autres 
qui n'ont pas en soi leur principe d'existence, elles l'ont donc 
tiré d'ailleurs. Et d'où serait-ce, sinon de cet excédant, de ce 
superflu de matières premières indispensables à nos besoins, 
que donne le travail agricole, ou du proda it net de la terre? 
S'il est incontestable , et les physiocrates démontrent cette 
vérité par des arguments restés jusqu'à ce jour sans réponse 
concluante, que ce produit net, touché par les propriétaires, sous 
le nom de rente ou de fermage, soit le fonds sur lequel vivent 
ces mêmes prop~iétaires, et subsistent en partie tous ceux qui 
ne prennent point part aux travaux de l'agriculture, ne doit-on 
pas reconnaître que le travail agricole est le travail par ex- 
cellence, ou le ressort, si l'on peut s'exprimer ainsi , qui 
eommuniqiie le mouvement à tous les rouages du mécanisme 
économique de la société ? 

Cette théorie, savamment développée par les physiocrates 
et surtout par Turgot, ne les empêche pas d'admettre la 
distinction, conçue plus tard par Ad. Smith, entre la terre, le 
capital et le travail, comme éléments de la richesse. Mais ils 
ne la considèreiit que comme un simple artifice de méthode, 
parce que, selon eux, le capital dérive de la terre , et que le 
travail industriel ( manufacturier et commercial ) n'est qu'un 
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rnoyeii POUF conserver et distribuer la richesse, et non pour la 
produire '. 

Au lieu d'examiner sérieusement cette doctrine des pre- 
miers économistes, on â feint de croire qu'ils niaient l'utilité 
du travail industriel , et l'on a mis à contribution toutes les 
ressources de la logique et de l'éloquence pour leur démon- 
trer que la toile n'était pas moins richesse que le chanvre ou 
le lin, et qu'on ne cultiverait ni lin, ni chanvre, si l'on ne 
pouvait en faire de la toile, ou tirer de ces matières quelque 
autre produit. En vérité, Gournay, Quesnay, Turgot, Condillac, 
Condorcet, et beaucoup d'autres, n'avaient pas besoin d'une pa- 
reille leçon. Lorsque de tels hommes vinrent poser la grave 
question : Quel est le principe de la richesse? à une époque 
ou les métaux précieux en étaient réputés la source et où, 
par suite de ce préjugé, l'industrie manufacturière et le com- 
rnerce extérieur excitaient seuls la ~ol l ic i t~~de des gouverne- 
ments, il ne s'agissait sans doute pas, pour ces philosophes, 
de rechercher si le travail non agricole était ou n'était point 
indispensable à notre espèce pour pourvoir à l'infinie va- 
riété de ses besoins. Interprété en ce sens, le problème n'eût 
certainement pas mérité l'honneur d'une discussion ; et, puis- 

l'a discuté beaucoup cependant, il faut bien qu'on 
ait compris qu'il avait une autre portée. Il est difficile, 
en effet, de méconnaître que sa solution domine toute la 
science économique, si cette science a pour objet de de- 
mander à la naturc des choses la connaissance des lois qui 
doivent diriger l'application des forces physiques et intellec- 
tuelles de l'homme, pour procurer plus de bien-être matériel 
ii tous les membres de la société. Quoiqu'on ait affirmé cent 
fois le contraire, les peuples n'ont jamais ignoilé que le travail 
Kit nécessaire à l'acquisition de la richesse : ce qu'ils ne sa- 
vaient pas, c'est qu'on pouvait tout à la fois travailler et ne 
pas s'enrichir. parce qu'on réglait sa conduite en consé- 

l Voyez sur ce point, Éloge de Gournay, eage 266 de ce volunie, les obser- 
vations dè Dupont de Nemours. 
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quence d'idées fausses, parce qu'on se livrait l'aveugle im- 
pulsion de la routine, au lieu de s'éclairer des lumières d'une 
saine théorie. Voilà ce que les physiocrates voulurent enseigner 
à leurs contemporains, et ce qu'ils ne pouvaient leur appren- 
dre avant d'avoir étudié le rôle du travail sous toutes ses 
faces, ou résolu d'une manière rationnelle l'importante ques- 
tion que nous avons rappelée plus haut. Ad. Smith a procédé 
de même ; mais, faute d'avoir déterminé avec autant de pré- 
cision que ses devanciers la cause première de la richesse so- 
ciale, il est resté bien au-dessous d'eux, on doit le dire, au 
point de vue de la synthèse. Quelque admirables que soient 
la plupart de ses analyses, elles manquent d'un principe évi- 
dent qui les rattache les unes aux autres, les embrasse toutes, 
les systématise, et permette à l'esprit de saisir d'un coup d'œil 
sûr l'ensemble des phénomènes économiques. C'est là, au 
contraire, le côté brillant de la théorie adoptée par Turgot, 
et qui apparaît surtout dans l'ceu~rre dont nous allons tenter 
une rapide analyse. 

Toute société, parvenue à l'état de civilisation, se partage né- 
cessairement en trois classes , savoir : i " la classe prodzictrice 
ou des cultivateurs ; 2" la classe stipendiée, qui comprend les 
agents de l'industrie manufacturière et commerciale, et tous 
ceux qui, n'appartenant pas à la classe précédente, vivent de sa- 
laires; 3ola classe disponible ou des propriétaires dusol. L'auteur 
la nomme ainsi, parce qu'elle est la seule qui, R n'étant point 
attachée par le besoin de la subsistance à un travail particulier, 
puisse être employée aux besoins généraux de la société, comme 
la guerre et l'administration de la justice, soit par un service 
personnel, soit par le payement d'une partie de ses revenus, 
avec laquelle l'État ou la société soudoie des hommes pour 
remplir ces fonctions'. n 

l 11 faut répéter ici ce qui a déjà été dit cent fois, .que Turgot et les physiocrates 
n'attachaient aucun sens injurieux à ces expressions de classe siipendiée ou de 
classe stérile, appliquées aux travailleurs de l'ordre non agricole. Ils n'eurent 
jamais la pensée de dégrader ces travailleurs par une dt;nom.nalion huwilianle, 
comme l'a prétendu Smith; reproche bien singulier de la part &un auteur qui, se 
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La tbrre est l'unique source de toute richesse, et les culti- 
vateurs, chaque année , recueillent immbdiatement cette ri- 
chesse des mains de la nature. 

Le produit brut annuei de la terre se divise n6cessairement 
en deux parts : l'une, soit que la circulation s'en opère en-na- 
ture ou à l'aide de l'aigent, sert à rembourser les avances et à 
solder les profits et les salaires des cultivateurs ; l'autre est, 
sous forme de monnaie, livrée aux propriétaires à titre de 
revenu, qui est la richesse que donne la terre au delà des frais 
et reprises de ceux qui l'exploitent. 

La classe industrielle vit en partie sur le produit net ou re- 
venu de la terre, et en partie sur son produit brut, par l'échange 
qu'elle fait de son travail, au moyen de l'argent, avec les pro- 
priétaires et les cultivateurs. 

Les deux classes laborieuses ont cela de commun, qu'elles 
vivent de profits ou de salaires. Laclasse propriétaire jouit 
seule d'un revenu, et c'est sur ce revenu, la seule richesse qui 
soit disponi6le dans l'fitat , que l'impôt doit porter exclusive- 
ment. 

Mais, entre les deux classes laborieuses, a il y a cette diffé- 
rence essentielle )) , dit Turgot, (( que le cultivateur produit 
son propre salaire, et en outre le revenu qui sert à salarier la 
classe des artisans et autres stipendiés; au lieu qué les artisans 
reçoivent simplement leurs salaires, c'est-à-dire leur part de 
la production des terres en échange de leur travail, et ne pro- 
duisent aucun revenu. Le propriétaire n'a rien que par le tra- 
vail du cultivateur; il reçoit de lui sa subsistance et ce avec 
qqoi il paye les travaux des autres stipendiés. Il a besoin du 
cultivateur par la nécessité de i'ordre physique, en vertu du- 
quel la terre ne produit point sans travail ; mais le cultivateur 
n'a besoin du propriétaire qu'en vertu des conventions et des 
lois qui ont dû garantir aux premiers cultivateurs et à leurs hé- 
ritiers la propriété des terres qu'ils avaient occupées, lors- 
m&me qu'ils cesseraient de les occuper, et cela pour prix des 

plaçant lui-même .à un peint de vue scientifiqiis analogue, n'hésitait pas B diviser 
les travailleiirs en produciifs et don productm. 
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avances foncières par lesquelles ils ont mis ces terrains en état 
d'être cultivés, et qui se sont pour ainsi dire incorporées au 
sol même. Mais ces lois n'ont pu garantir à l'homme oisif que 
la partie de la production que la terre donne au delà de la ré- 
tribution due au cultivateur. Le propriétaire est forcé d'aban- 
donner celle-ci, à peine de tout perdre. Le ciiltivateur, tout 
borné qu'il est h la rétribution de son travail, conserve donc 
cette primauté naturelle et physique qui le rend le premier 
moteur de toute la machine de la société, qui fait dépendre de 
son travail seul et sa subsistance, ct In richesse du propriétaire, 
et le salaire de tous les outres travaux '. » 

Cette théorie générale du mécanisme de la forniation et de 
la distribution de la richesse a pour complément ces autres 
obser~ations, empruntées encore à la nature des choses. 

n Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, 
n'a rien qu'autant qu'il parvient à vendre à d'autres sa peine. 
Il la vend plus ou moins cher; mais ce prix, plus ou moins 
haut, ne dépend pas de lui seul ; ii résulte de l'accord qu'il fait 
avec celui qui paye son travail. Celui-ci paye le moins cher 
qu'il peut; comme il a le choix entre un grand nombre d'ou- 
vriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marchché. Les 
ouvriers  ont donc obligés de baisser le prix à l'envi les uns 
des autres. En tout genre de travail, il doit arriver, et il arrive 
en effet, que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est 
nécessaire pour lui procurer la subsis~ance '. 1) 

Da cette doctrine, féconde en conséquences de la plus haute 
portée dans l'application, il résulte que, si l'on considère toutes 
les nations diverses comme n'en formant qu'une seule, hypo- 
thèse où se sont toujours placés les physiocrates qui recher. 
chaient les principes immuables de la science pure, et non les 
~Ogles plus ou moins changeantes de l'économie politique ap- 
pliquée, il n'y a pas d'autre valeur annuellement créée dans 
' RéJlex. sur la form. et la distrib. des,richesses, $17, tome 1, page 45. 

Ibid., $J 6, page 10. 
NOUS disons valeur, et non richesse. Xoixs renvoyons ceux qui ne nous com- 

prendraient pas à l'étude attentive. du Traite de Turgot et à ses Observa2ioas sur 
le Mémoire de M. Graslin, page 434 'de ce volume. 
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le monde que celle du produit net de la terre; que c'est de cet 
excédant seul de la producti~n sur la eonsomn~ation agricole 
que les propriétaires tirent leur revenu, les industriels de toutes 
les classes leurs profits et une partie de leurs salaires; les hom- 
mes voués aux professions libérales leurs honoraires ou leurs 
traitements, et la société enfin l'ensemble des ressources que, 
sous le nom d'impôt, elle consacre à ses besoins : rérité à la- 
quelle, après plus 'd'un demi-siécle de contestations, Malthus 
est venu rendre hommage dans les termes suivants : 

« Le fermage n'est-il pas une partie, et nous verrons bientdt 
que c'est une partie absolument nécessaire, de ce prodrrit net 
de la terre, qui a été avec raison considéré comme la source 
de tout pouvoir et de toute jouissance, et sanslequel il ne pour- 
rait y avoir ni villes, ni forces militaires ou navales4; sans lequel 
il n'y aurait point d'arts, de-voir, point d'ouvrages d'un tra- 
vail exquis, point d'objeb: a&es et de luxe tirés des pays étran- 
gers; sans lequel, en un mot, rien ne pourrait exister de ce 
qui constitue une société cultivée et élégante, qui, non-seule 
ment, donne da l'élévation et de l'a dignitk aux individus, mais 
dont l'influence salutaire s'étend jusque dalis toute la masse 
du peuple '4 1) 

II n'y a de valeur annuellement créée que celle du produit 
net de la terre, parce que, comme le dit Turgot, s'appuyant èn 
cela sur la nature des choses, l'artisan, quoi qu'il fasst;, ne 
peut que donner de nouvelles formes à la matière. Il y incor- 
pore son travail et gagne par 1à sa subsistance, mais il ne la 
produit pas. S'il la produisait, il faudrait en conclure qu'il n'a 
pas besoin du cultivateur, ce qui est- absurde. Sans doute, si 
l'on prend le mot produire dans le sens de créer, le laboureur 
crée encore moins les matières brutes qu'il recueille, que Par- 
tisan la toile ou le drap qu'il fabrique. Mais là n'est pas la 
question. Les premiers économistes ne tentaient pas d'établir 
qu'un valet de charrue fût, en tant qu'homme, supérieur à un 
ouvrier de manufacture, et encore moins, bien qu'on leur en 
ait adressé le reproche, A un savant, à un artiste ou ii un lit- 
' Princjves d'économie politique, tome 1, pages 497 et W .  
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térateur. Ce qu'ils voulaient signaler, c'était l'immense diffé- 
rence qui existe entre les résultats du travail agricole et du 
travail industriel. L'honneur qui lear revient, c'est d'avhr eu 
l'initiative dans le développement de cette importante propo- 
sition : «Appliquez avec intelligence des capitaux à la terre, 
et vous aurez salaires, profits el; rente; appliquez-les à la ma- 
nufacture et au commerce, et vous n'aurez que des salaires et 
des profits. » Pourquoi ? C'est qu'en agriculture, fait obser- 
ver Turgot, «la nature ne marchande point avec l'homme 
pour l'obliger à se contenter du nécessaire absolu. Ce ciu'elle 
donne n'est proportionné ni à ses besoins ni à une évaluation 
conventionnelle- du prix de ses journées ; c'est le résultat 
physique de la fertilité du sol et de la justesse, bien plus que 
de la dificulté, des moyens qu'il a employés pour le rendre 
fécond '. » C'est, a répété Ad. Smith, que, a dans la culture des 
terres, la nature travaille conjointement avec l'homme; et 
que, quoique son travail ne coûte aucune dépense, ce qu'il pro- 
duit n'en a pas moins sa valeur, aussi bien que Ge que pro- 
duisent les ouvriers les plus chers '; » au lieu que, dans l'in- 
dustrie, la nécessité veut qu'il y ait toujours balance entre la 
valeur échangeable (la seule dont la science ait à s'occuper ici) 
que l'homme ajoute à la matière brute qu'il façonne, ou aux 
produits qu'il transporte, et la somme de ses consommations, 
réglées sur la nature de son emploi, pendant la durée du tra- 
vail '. 

l Réfiexions sur la formation et la distribution des richesses, $ 7 ,  tom. 1, 
page 11. 
' Richesse des ~zatiolzs, tome 1,  page 4%. - Nous croyons qu'il serait facile 

d'établir que la doctrine de Smith ne diffère pas en réalité de celle deTurgot et des 
physiocrates. Les derniers ne méconnaissaient pas plus la puissance productive du 
travail, que le premier celle de la terre. L'opiniou, prêtée à l'illustre écrivain an- 
glais, que le travail est la source unique de la richesse, est si peu la sienne, que, 
pour désigner cette même richesse, il se sert habituellement de cette périphrase : 
leproduit annuelde la terre et du travail. Du reste, Mac Ctilloch et Buchanan 
conviennent que Smith n'a pas été heureux dans la réfutation qu'il a tentée du 
système des économistes. (Voyez Richesse des nations, tome I I ,  pages 322 et 
suivantes, les notes de ces auleurs.) 

Croire que l'ouvrier puisse jamais gagner beaiicoup plus que sa subsistance, 
en prenant ce mot dans l'acception que Iiii donne la langue économiqiie, cl?est-A 

1. d 



Que si, maintenant, l'on ne tient plus compte dt! l'hypothèse 
des physiocrates, qu'on passe dli I76con~rnie politique rationnelle 
à l'écanomie politique applipu$e, qd'au lieu de dontler le monde 
yutir th$Atre a la science, on en resserre le chariip dans té1 ou 
tel pays, dans telle ou telle locdité, ndl doute que la théorie du 
produit net de ~ k ~ d i v e  des faits un démenti apparent. Au fond, 
toutefois, ces faits n'en infirment pas plus la valeur, que les 
circdnstances particulières qui contrarient les lois de la mé- 
canique pure, iie poiatfent atteinte à l'exactitude des principes 
que cette dernière science a dkrnont~és. C'est ce que Turgot 
explique parfaitement, dans ses Observations sur le Mémoire de 
M. Graslin' (sorte d'Appendice au Traité de la formation kt  
de la distribution des richesses), champion du système mercan- 
tile, qiii avait cru soulever une objection victciriedbe , contre le 
principe du produit net, en s'écriant : R Si l'industrie et le eom; 
merce ne produisent aucune richesse eomrnent lea natiorîs, 

dire beaucoup plus que ce qui lui est indispensable pour préservei. lui-même et 
sa famillk du besoin, {en sachant la coatenir dans de justes borhes, c'est caresser 
une chimère, La rente iterritoriale et le profit du capilal, déductions nécessaires, 
et par conséqueut légitimes, il faut le déclarer, que supportera toujours le, simpIe 
travailleur, s'opposent à cette utopie d'une manière inviiicible. Sans doute, si la 
youulatibri ouvrière se maintenait dans uri juste isappork avë'c le capitd cikkulànt, 
il y aurait sans cesse du travail pour tout le monde, ce qui serait uneamélioration im- 
portante, et le salaire hausserait, ce qui en serait une seconde: mais il ne faut 
pas croike, toutefois, que le salaire entamerait, d'uue manière bien sérieuse, la 
rente et le profit. Si le contraire arrivait, l'intérêt à accuthulëf des capitauh dimi- 
nuant, il s'en formerait moins; l'équilibre don1 nom avons parlé serait rompil, le 
salaire baisserait de nouveau, et l'on retomberait bientôi dans la situation où l'on 
se trouve aujourd'hui. L'amélioration dii sort des classes laborieuses nous parait 
donc tenir essentiellement à ces trois conditions : 4'' horaliié et prudènce de 
leur conduite; 2* suppressioil de tous les n\onoyoles arli/iciels qui ena- 
gèrent le profit et yoktent la perturbation dans l'ordre économiqiie ; 3 O  assiette 
et répartitiori de l'impbt conforriies à la jiistice , loi suprême dont l'État doit le 
premier exemple aux individus. Quant au mystérieux programme de I'aseociale'on 
et de porganisaiion du Irauail,. qu'il faut traduire par ces mots : abolition 
de 1~ rente et du profit; suppression radicale de la propriété; Dieu préserve le 
peuple de prendre jamais cette formule séduisante au sérieux, car il appren- 
drait A ses dépeils que ce vers de Virgile : 

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi, 

n'est pas moius applicable ailx aberrations des philosophes qu'aux folies des t6ies 
colirpnnées. 

1 Pages 434 et siiivantes de ce volume. 
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qui ne sont qu'industrieuses et commerçantes, vivent-elles? 
Comnlèat s'enrichissent-elles? Si l'impdt ne peut étre pris que 
sur le pkbdirit iiet deb terre9 ( cariséquence de la doctrine de 
Quesnay ), comment ces nations payent-elles des impdts ? Est- 
ce qae I'ihdustrie sêràit richesse dans un Rtat commerçant, 
et ne serait pas richesse dans un gtat agricole? » Et, pour 
justifier cette opinion, l'auteur citait Tyr et Carthage dans 
l'antiquité ; Hambotirg, Venise, Gênes , la Hollande dans les 
temps modernes. 

Turgot répond, en substance, qu'on interprète ici le mot ri- 
chesse dans un sens que l'écolk ne lui a pas donné. Il faut dis- 
tinguer, dit-il, entre les biens (bona), qui sont tout objet de jouis- 
sance, de possession, de désir, de besoin; les valeurs (merces), 
toute chose susceptible d'échange et d'évaluation ; les riches- 
ses ( opes ), tout bien commerçable, tout objet de jouissance 
qui a une vdleur; le revenu enfin, qui est la richesse que donne 
la terre au delà des frais et reprises de ceux qui la cultivent. 
11 y a des biens, comme l'eau par exemple, qui n'ont pas de 
valeur. t e  t,ravail a de la valeur, mais n'est pas lui-même un 
bien. Des graines, des étoffes, sont des richesses. Ce qu'un 
fermier rend au propriétaire d'une terre est un revenu. 

11 n'y a rien d'étobnant, ajoute-t-il, que les peuples qu'on a 
cités, favorisés par une posilion géographique toute particu- 
l iè~e, qui a rendu leur territoire des lieux d'entrepôt du com- 
merce le plus étendu ; mis en possession d'un monopole naturel 
qu'ils ont exploité habilement, aient pu donner à leur travail 
une haute valeur et acquérir, par ce moyen, joint à une grande 
économie, des richesses considérables. Ce sont des gens qui ont 
touché des salaires très-supérieurs à leurs besoins, et qui, par 
l'épargne, ont accumulé des capitaux dont l'abondance, en 
amenant la baisse de l'intérêt de l'argent, leur a offert de nou- 
velles facilités pour s'enrichir. Mais ces forts salaires, à 
l'aide desquels ils ont pu acquitter toutes leurs dépenses publi- 
ques, c ils ne les ont pas produits, ni les richesses qui les payent; 
ils les ont légitimement gagnés par leur travail, que leur 
situation a tendu à la fois lucratif pour eux, utile à ceux qui 
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les emploient; il les ont gagnés comme les commissionnaires 
de nos grandes villes gagnent le leur; ils leur ont été pa- 
yés, en un mot, sur le produit net de l'agriculture des autres 
peuples. u 

Il n'y a pas, d'ailleurs, expose enfin-Turgot, de nations qui 
soient industrieuses et commerçantes par opposition à l'agri- 
culture, et de nations qui soient agricoles, non plus, par exclu- 
sion de l'industrie et du commerce. On n'est tombé dans cette 
erreur, que parce que l'on a confondu le mot de nation avec 
celui d'État ou de corps politique, qui n'entraîne d'autre idée 
que celle de la réunion d'un certain nombre d'hommes sous 
un même gouvernement. Mais ce fait n'est pas le signe carac- 
téristique de la nationalité, et elle n'existe, à vrai dire, que 
chez un grand peuple répandu sur un vaste territoire qui four- 
nit, d'une manière directe ou indirecte, aux besoins de tous les 
habitants ; où l'agi~iculture tire du sol la subsistance et les ma- 
tières premières par lesquelles l'homme pourvoit aux nécessités 
et aux commodités de :la vie; où l'industrie met ces matières 
premibres en œuvre et les transforme de mille façons diverses; 
où le commerce enfin rapproche les consommateurs des pro- 
ducteurs, épargne la peine réciproque de se chercher aux uns 
comme aux autres, et assure à tous la faciilté de trouver la 
denrée qu'ils désirent au lieu et au moment où ils en ont besoin. 
Partout où ces données ne se rencontrent pas, c'est-à-dire oii 
le territoire ne produit point un large superflu de matières 
premières et surtout de subsistances, on peut dire que l'État 
manque d'un principe de vitalité qui lui soit propre. 11 n'y a là 
qu'une richesse et une puissance d'emprunt, parce qu'elles re- 
posent tout entières sur des circonstances extérieures dont rien 
ne peut garantir la durée, et qu'elles sont soumises, au contraire, 
A la double influence des révolutions politiques et économiques 
qui, d'un siècle à un autre, viennent changer la face du moiide. 
Il n'y a pas là de nations en un mot, mais seulement de petits 
peuples salariés, qui prospèrent selon le degré d'importance 
qu'on attache à leurs services, et tant qu'ils peuvent vendre ces 
services aux véritables nations. Mais supposez-les privés de 
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cette ressource, et bientôt leur grandeur éphémère n'aura plus 
d'autre.mesure que celle de l'étendue et de la fertilité de leur 
territoire. C'est ainsi qu'est disparue sans retour la puissance 
commerciale de toutes les républiques italiennes, et qu'on cher- 
che même aujourd'hui l'emplacement de la plupart de ces 
cités florissantes qui, sous le nom de ligue Anséatique, accu- 
mulèrent tant de richesses au moyen âge. 

Par ce qui précède, il est facile d'apercevoir que le système 
de Turgot et des physiocrates tient surtout à la double accep- 
tion que l'école donnait au mot richesse. Lorsqu'ils ne consi- 
déraient la richesse que par rapport à l'individu, les premiers 
économistes prenaient ce terme dans sa signification vulgaire, 
et l'appliquaient ii tout ce qui peut, soit directement, soit indi- 
rectement, satisfaire les besoins de l'homme. Alors, ils ne dis- 
tinguaient pas entre la substance et la forme de ce qui est utile. 
Mais ils croyaient cette distinction importante, lorsqu'ils pas- 
saient de l'individu à la société piise dans son ensemble; et,, 
dans ce dernier cas, ils n'appelaient plus richesse que le fon- 
dement, le substratum, l'essence de la valeur, ou la matière. 
Or, de ce point de vue, la conséquence que le travail agricole 
est productif, et l'industrie stérile, devient rigoureuse. Seule- 
ment, il faut bien se garder d'interpréter cette dernière épi- 
thète dans le sens d'inutile, contre lequel protestent tous les 
écrits de l'école ' , et particulièrement ceux de Turgot. 

Pour démontrer que ce point de vue n'était pas 
on s'est égaré dans une foule d'arguments qui n'aboutissent 
en définitif qu'à cette afirmation : «Sans le travail qui ap- 
propne la matière aux besoins, et sans ces besoins qui lui don- 
nent de la valeur, elle ne serait qu'une chose inutile et sans 
valeur, c'est-à-dire l'opposé de la richesse '.» Au fond, cela ne 
signifie rien autre chose, sinon que le pain, la toile, les sou- 
liers, etc., ne sortent pas tout faits des mains du cultivateur. 

' Voyez l'drtulyse économique de l'abbé Baudeair, pages 173, 174 ; - la 
Philosophie rurale, du marquis de Mirabeau, tome 1, pages 4, Ci et 21 ; - 
l'Ordre essenliel des socie'tés, de Mercier de La Rivière, tome II, p. 446, etc. 

Storch, Cours d'économie l)olitique, tome 1, page 107. 
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Mais cette vérité, que ne niaient pas les physiocrates, empêche- 
t-elle que la substance m&me de l'utile, de la richesse, ne soit 
le produit exclusif du trayai] agricole ? Et, s'il eo est ainsi, 
comment ne pas rec~nnaître que l'importance économique de 
ce travail est supérieure à celle des manufactures et du com- 
merce, qui n'en sont que le complément? Si l'on porte ses re- 
gards sur tout le globe, abstraction faite de son état de mor- 
cellement entre les peuples divers ', il est évident que la 
richesse ne saurait s'y accroître que proportionnellement 
au développement de i'ag~iculture. Comment la quantité 
des produits industriels aygmenterait-elle , si la somme des 
produits bruts restait stationnaire? Que si l'on ne considère 
que telle ou telle nation en particulier, il est certain encore 
que les bénéfices qu'elle peut retirer de la vente de ses ser- 
Mces manufacturiers ou commerciaux aux autres peuples, ne 
sauraient entrer en parallèle avec les avantages inhérents à 
l'exploitation du sol, surtout si elle possède un territoire fer- 
tile. Une nation n'est, en effet, qu'une personne collective qui 
a le choix de commercer de son travail, soit avec la nature 
même, soit avec les autres hommes. Dans le premier cas, son 
travail est une valeur qui n'est jamais payée au rabais, et qui 
est pourvue d'un débouché certain ; tandis que, dans lesecond, 
c'est tout le contraire qui a lieu, et qu'il peut arriver m&me que, 
faute d'emploi, ce travail, ou plutôt cette faculté de travail, 
cesse d'être une valeur. D'ailleurs, la population tendant en 
tout pays à déborder la masse de produits bruts nécessaires à 
son existence, et les produits bruts étant, en deroière analyse, 
la seule chose qui s'échange contre du travail humain, il 
y a nécessité physique que tout grand peuple, toute nation vb- 
ritable, tire de son sol, par l'échange direct ou indirect 
de ses produits territoriaux contre ceux des autres peu- 
ples, la presque totalité dm matières premières qui eqtre- 

' Quicolique, écrivait Turgot en ,1770, n'oublie pas qu'il y a des $tat~  politi- 
ques séparés les uns des autres et constitués diversement, ne traitera jamais bien 
a w n e  qqeetion d'économie politique, D (Voyez C~rrespondance , lettre VIII, 
tome II, page 800.) 
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tiennent la vie dans le sein dit corps social. En manufactu- 
rant ces produits, on rend, de virtuelle effective, l'utilité qui 
existait dans la matière, on transforme sa richesse conformé- 
ment aux vues de la nature, mais on ne l'augmente pas, parce 
que la plus-v;rlue des ouvrages de fahrication au delà de la 
matière première de ces mênies ouvrages, n'équivaut qu'à la 
samme de toutes les dépenses ou  ons sommations faites en pro- 
duits agricoles par les travailleurs ; et que, si le coût d'un ob- 
jet fabriqué vaut 1 de matière première et 4 en dépense de 
 mai^-d'œuvre, le gain social ne peut, sans double emploi, se 
composer de I'adiiition de ces deux valeurs. Objecter que les 
manufacturiers, les commerçants et tous ceux, en un mot, qui 
sont en dehors de la classe propriétaire et de la classe agricole, 
réalisent des épargnes sur leuils profits oii sur leurs salaires, ce 
n'est pas prouver que la société s'enrichisse par le travail 
qu'ils exécutent ; car ces kpargnes, qui ne représentent qu'une 
certaine quantité des productions annuelles du sol, seraient 
restées entre les mains des propriétaires et des agriculteurs si, 
par suite de circonstances dont les unes dérivent de la nature 
des choses, et les autres n'en dérivent point, elles n'étaient 
passées en la possession de la classe industrielle et libérale, 

De ce système, qui accepte comme nécessaires, et par suite 
utiles au bien général de la spciété, le fait de I'appropriation 
inégale et individuelle du sol, celui de l'inégalité des candi- 
tians qu'il entraîne, et le droit pavr chacun de disposer d'une 
manière absolue du produit de son trayail, de le donner, de le 
vendre, de l'échanger et de le transmettre à sa famille, Tur- 
got tire, avec Quesnay et Gournay, trois conséquences prin- 
cipales : 

La première, que l'hommen'apas de droit plusimpo~t~ant que 
celui d'user de ses capitaux fonciers et mobiliers, de ses bras et 
de son intelligence, de la manière qu'il juge le plus corivsnahlgk 
son intérêt; et que toute atteinte à l'exercice de ce droit est, 
non-seulement une injustice comrriise contre l'individu , mais 
un acte qui tourrie au détriment de la société. Sans l'entière 
liberté du travail, qui implique celle du commerce intérieur et 
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extérieur, nul moyen de donner des bases équitables à.1'é- 
change de ce travail contre les productions annuelles du sol. 
Les nations s'oppriment respectivement, au grand dommage 
de toutes; et, au sein de chaque nation, une partie de la so- 
ciété est continuellement sacrifiée à l'autre, au préjudice de 
toutes les deux. Tantat les productions manquent de débou- 
ché, tant& le travail reste sans emploi; et, de là, une foule de 
souffrances individuelles qui réagissent d'une manière désas- 
treuse sur le corps social. 

La seconde est, comme on l'a vu déjà, que le propriétaire, 
qui seul possède un revenu ou une richesse disponible, dont 
l'existence n'est pas indispensable à l'entretien du travail pro- 
ductif de la société, doit porter tout le poids de l'impôt. 11 n'y 
a rien à demander au salarié, parce que le salaire n'équivaut 
qu'à la subsistance de celui qui le reçoit, et rien à demander 
non plus au capitaliste, par la raison que cette demande serait 
illusoire, et qu'il saurait toujours retrouver, dans la hausse de 
I'intérbt ou du loyer de son argent, la compensation des sacri- 
fices qu'on s'imaginerait lui imposer au profit de 19]etat.. 

La troisième, enfin , est la prééminence de la grande ciil- 
ture sur la petite, parce que la première donne un produit 
net bien supérieur à la seconde, et qu'il arrive même souvent 
que celle-ci est dans l'impuissance de payer le travail du 
cultivateur '. 

Après avoir exposé ces principes généraux sur la formation 
et la distribution de la richesse, et décrit les modes successifs 
de culture appliqués 5. la terre, exploitation par ouvriers i 
salaire fixe,, par esclaves , pala vassaux devenus propriétaires 
à la charge d'une redevance annuelle en denrées ou en mon- 
naie, par métayers partageant les fruits avec le maître du sol 
qui fournit les semences, le bétail et les instruments ara- 
toires, enfin par le fermage ou le cultivateur exploite avec 
ses propres capitaux, l'auteur aborde les questions de détail 

j Cette questioii est traitée passim dans les écrits de Turgot, et principalement 
dans l'Avis sur l'irnposilion de la taille de 1766, pages 541 et suivantes de ce 
volume. 
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et les passe toutes en revue avec une profondeur et une lu- 
cidité d'analyse dont jusqu'à lui personne n'avait encore donné 
l'exemple. La nécessité de l'échange, celle de la division du 
travail et ses effets, la naissance et la formation du commerce, 
la classification de ses divers agents, l'origine et la nature 
de la monnaie, les causes qui ont fait consacrer les métaux 
pr&cieux à cet usage, la révolution produite par l'introduction 
de l'or et de l'argent dans le commerce, la notion de la valeur 
en usage et de la valeur en échange, celle du capital et la 
description de ses divers modes d'emploi, le partage néces- 
saire des deux classes laborieuses en chefs capitalistes et en 
simples travailleurs, la légitimité de l'intérêt de l'argent, l'im- 
puissance de la loi humaine pour en fixer le taux, les lois 
économiques qui le déterminent, et enfin l'analyse de tous 
les éléments de la richesse nationale, voila les thèmes divers 
que la plume de Turgot a su relier avec un art admirable, 
pour en former un ensemble scientifique auquel la précision 
la plus lumineuse sert de cachet. Jamais plus d'idées justes , 
siIr pareille matière, ne furent concentrées en moins de pages. 
Il n'y a,  pas, sans doute, dans cette œuvre, tout le livre 
d'Ad. Smith, de même que tout le tableau d'un grand maître 
n'existe pas sur la toile, quand son génie n'a fait qu'en tracer 
l'ébauche; mais supposez que cette ébauche soit terminée 
par iin artiste d'un mérite égal, et peut-être aurez-vous une 
opinion exacte de la paiz. respective de gloire qui appartient 
à l'élève de Gournay et au philosophe de Glascow. Esprit plus 
généralisateur, le premier pose les principes fondamentaux 
de la science ; tandis que le second, doué surtout de la faculté 
de l'analyse, en déduit avec une sagacité profonde les nom- 
breuses conséquences : on peut disputer 'sur le plus ou moins 
de valeur de ces deux tâches; mais il nous semble qu'au- 
cune des deux n'a le droit de faire oublier l'autre '. 

1 Le Plan d'un Mémoire sur les impositions ; la Comparaison de l'impôt 
sur le revenu avec l'impôt sur les consommalions ; les Obse~uaiions sur le 
Mémoirede 31. de Saint-Péravy, et sur celuide M .  Graslin, œuvres malheureu- 
sement incomplètes, sont encore d'un haut inlérèl. On peut les considérer c'ornrne 
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L'article Valeurs et monnaies, le Mémoire sur les prêts d'ar- 
gent, les Lettres sur In liberté du commerce des grains, et le 
Mémoire sur les mines, s o ~ t  des monographies brillantes, où 
la profondeur de la pensée philosophique s'unit à l'intelligence 
de tous les détails de la vie positive des sociétés. Ces savants 
travaux, modèles du genre d'élocution qui convient le mieux 
aux matières économiques, sufiraient seuls pour placer l'au- 
teur au rang des maîtres les plus illustLres de la science; et, à 
l'époque où ils parurent, l'Angleterre n'avait certainement 
rien de pareil à leur opposer. Turgot avait tout dit, avant Ben- 
tham, sur1 la légitimité du prêt à intérêt ; et l ' ir~nie piquante 
qu'il emploie contre les subtilités des scolastiques et des lé- 
gistes, repoussant d'un commun accord un contrat amené par 
la civilisation et nécessaire à son progrès, rappelle cette gaietb, 
si forte de raison, avec laquelle Pascal combattait les jésuites!. 

Le Mémoire sur les .mines, qu'il faut distinguer mbme parmi 
les meilleurs écrits de Turgot, offke cette particularité remar- 
quable, que l'illustre administrateur y prafesse, sur la législa- 
tion de la matière, et sur le droit de propriété en général, des 
idées que Napoléon est venu reproduire, au sein du Canseil 
d'Rtat, dans la longue et célèbre discussion de la loi fip 21 avril 
18109. 

Le 10 mai 1774 vit finir le règne honteux de Louis XV. 
Avec Louis XVI, monta sur le trône le vieux comte de Mau- 
repas, rusé courtisan qu'line épigramme décochée contre ma- 
dame de Pompadour tenait depuis vingt-cinq as8 dans l'exil; 
et de ce jour la monarchie féodale, frappée au cœur par 
Richelieu, entra dans la dernière période de sa décadence. 
Alors même que le nouveau roi n'eût pas été imbu de prin- 
cipes tout différents de ceux de son aieul, la recomposition 

autarit de commentaires du T ~ a i t é  de la formation et de la distribution des 
richesses. 

l On peut se faire une idée de la déraison savante des scolastiques et des légis- 
tes,<dqns le Traité de Z'usure, de Pothier. (Voyez les OEuvres de; ce jyrisconsulte, 
tome Tl, page 4 61, édition de 181 9.) 

B V ~ y e ~  Mémoire sur les mines el carridres, et les notes que nous y avons 
jointes, tome P, pages 130 et suivantes. 
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générale $lin ministère qui avait prostitué le pouyoir dans les 
antichambres de madame du Barry, et qui &ait encore plus 
odieux à la nation que cette courtisane même, devenait une 
nécessité '. C'est Bar suite de cette nécessité que Turgat suc- 
céda, le 20 juillet 1774 , à l'obscur ministre de la marine de 
Boynes, et fut nommé, le 24 août suivant, contrbleur-gé- 
néral à la place de l'abbé Terray. Il ne faudrait pas en in- 
duire , néanmoins, que çe choix efit été dicté par l'opinion 
~ublique, et qu'il ait eu d'abord beaucoup de retentissement. 
Quoipe célèbre dans sa province, quoique e s  hopneiir à 
Paris auprès des philosophes, des gens de lettres et de ply- 
sieurs membres de la haute administration, le nom de l'in- 
tendant de Limoges était, et devait être par la force même 
des choses, presque ignoré de la ville et de la cour. Qui 
aurait pu l'apprendre à la masse, en effet, à uiie époque où 
il était défendu d'écrire sur les matières d'administration, où 
l'on manquait de journaux quotidiens, et où la presse se com- 
posait exclusivement de recueils périodiques livrés à l'omni- 
potence de la censure? Sous un tel régime, n'était-il pas 
inévitable queles talents, comme l'incapacité, de quiconque 
n'ocçupsit pas un des premiers postes de l'vtat, ne fussent 
jamais mis en évidence? Ce fut donc une circonstance tout 
à fait accidentelle qui décida de l'entrée de Turgot au mi- 
nistère. L'abbé de Véry, qu'il avait eii pour condisciple en 
Sorbonne, exerçait une grande influence ser madame de Mau- 
repas, qui jouissait elle-même d'un empire absolu sur le 
vieillard que Louis XVI venait de prendre pour mentor. Lors- 

Les membres du cabinet, à la mort de Louis XV, étaient : l 0  le chancelier 
Maupeou, ayant les sceaux ou le département de la justice ; 2 0  l'abbé Terray, au 
contrôlegénéral ; 3 O  le duc d'Aiguillon, successeiir de Choiseul et amant de Mme 
du Barry , au ministère de la guerre et des affaires étrangères ; 40 de Boynes à la 
marine; 5' enfin le duc de La Vrillière, ayant le département de la maison du roi 
et la délivrance des lettres de cachet. - Ils ne tardèrent pas à être remplacés, 
savoir : Maupeou par Hue de Miroménil ; Terray par Trirg~t ; le duc d'Aiguillon, par 
le comte du Muy à la guerre, et par le comte de Vergenues aux affaires exté- 
rieures; de Boynes par M. de Sartine ; et le duc de La Vrillière, beaucoup plu's 
tard, par Malesherbes. - Le maréchal du hfuy étant mort, le comte de Saint- 
Germain lui succéda le 21 octobre 1778, 
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qu'il fut qhesti6n du renvoi de de Boynes, l'abbé parla de son 
ami à la comtesse avec tant de chaleur, que celle-ci pressa 
vivement le premier ministre d'appeler à la marine l'inten- 
dant de Limoges. Maurepas, qui savait le candidat présenté 
par sa femme sans aucun appui à la cour, qui était loin de 
soupçonner la noblesse et Ia fermeté de son caractère, qui 
croyait en outre se concilier par là le parti des gens de lettres 
dont il ambitionnait les suffrages, quoiqu'il n'eût aucun goût 
pour leurs idées de réformes, ne souleva pas d'objections 
contre ce projet, et laissa la France profiter ainsi di1 hasard 
providentiel qui portait Turgot au pouvoir. 

Avant d'exposer l'usage que devait en faire ce philosophe 
qui méditait depuis un quart de siècle sur l'organisation po- 
litique, économique et morale des sociétés, jetons un coup 
d'œil sur le tableau que la nôtre avait offert pendant tout le 
règne de Louis XV. 

Dans l'ordre politique, nul progr'ès n'avait eu lieu depuis le 
règne précédent. Loin de là,. la France était abaissée au de- 
hors; et au dedans l'autorité royale, puissante sous Louis XIV, 
s'était affaiblie et dégradée entre les mains de son successeur. 
Elle ne comptait plus, il est vrai, avec la noblesse, depuis 
que cette dernière avait échangé sa redoutable indépendance 
contre la livrée , les faveurs et les plaisirs de la cour ; mais il 
n'en était pas de m&me à l'égard du cletag6 et du Pa~blenient, 
qui avaient reconquis et se disputaient une influence funeste 
sur les affaires de 1'Etat. Le premier de ces deux corps, sous 
prétexte de défendre la religion, troublait sans cesse l'ordre 
public pardes scènes de fanatisme atroces ou ridicules; le se- 
cond, sous prétexte de sruvegaiDder les intérêts du peuple, 
ne savait que protéger les abus et s'opposer toutes les ré- 
formes utiles que le pouvoir, cédant à la nécessit6, tentait 
d'accomplir '. Alors, ce même pouvoir, -faible parce qu'il 

JI siiffira sans doute, pour justifier ces inculpations, de citer les faits sui- 
vants : 

Les querelles* suscitées par la bulle Unz'geniizcs durèrent depuis la fin du 
règne de Louis XIV jusqu'en 1762, époque de la destruction des jésuites. 

La folie des conuzclsions, qui datait de 1727, n'avait pas cessé en 1759. 
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était tout à la fois ignorant , égoïste et immoral, ne sortait 
d'embarras que par des transactions honteuses, et n'avait 
d'autre système que de vivre au jour le jour, rêvant un des- 
potisme qu'il n'avait pas le courage de saisir. Plus tard, 
néanmoins, sa position devenant intolérable, il ose frapper 
un coup d'Etat et brise les Parlements (1771) ; mais cette 
mesure, qui n'est suivie d'aucune amélioration réelle, accroît 
l'irritation des esprits, sans rendre sa marche moins pénible 
et plus sûre. La tyrannie ne sert qu'à consolider le désordre, 
et à mettre plus en évidence les formes sous lesquelles il 
se manifeste de toutes parts. Dans les pays d'élection, absence 
complète de libertés provinciales ; dans les pays .d'États, 
quelques membres du haut clergé, les possesseurs de fiefs, 
et des' officiers municipaux qui ne sont pas élus par le tiers, 
ne composent qu'une représentation illusoire. Dans les uns 
comme dans les autres, les attributions des intendants sont 
mal déterminées et leur pouvoir presque discrétionnaire. 
Les charges ,municipales continuent de se vendre à prix 
d'argent, comme celles de la maison du roi et des princes, 
comme les offices de judicature, et comme les grades dans 

1724. -Aggravation de l'édit de Nantes. - 1746. On comptait plus de deux 
cents protestants condamnés aux galères par le seul Parlement de Grenoble. - 
1749. Billets de confession exigés par l'archevêque de Paris. - 4752. Le Par- 
lement fait saisir le temporel de l'archevèque. - Le clergé déclare à Louis XV que 
sa dignité l'élève au-dcssus du genre humain, mais qu'il doit baisser la tête de- 
vant les prélats. - 1755. Le Parlement fait brûler, par la main di1 bourreau, une 
instruction pastorale de l'archevêque de Troyes. - 1757. Peine de mort portée 
contre les auteurs d'écrits tendant à attaquer la religion, ou à troubler la tran- 
quillité de 1'Etat. - 1764. Exécution d'un pasteur protestant, el meurtre jiiridiqiie 
de Calas, par arrêts di1 Parlement de Toulouse. -1764. Mandement de l'archevêque 
de Paris, brûlé par ordre du Parlement de la même ville. - 1765. I,e clergéré- 
clame l'inspection de la librairie. - 1766. Condanination au supplice de la roue, 
du chevalier de La Barre, pour cause de sacri1ége.- 1768. Colporteurs de livres 
défendus, marqués et envoyés aux galères. 
. Enfin, le clergé et le Parlement, depuis que Louis XV était sur le trône, ne 

s'étaient jamais trouvés d'accord que pour faire la guerre à la pensée bonne 011 

mauvaise *, maintenir l'exécution de lois absurdes ou sanguinaires, et protester 
contre tout acte du pouvoir qui tendait à une répartition plus équitable des 
charges publiques. 

L'Esprit des lois n'avait pas plus trouvé $race devant le clerg6 que le Systdme 
de la nature. 
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I'armse de t&e et de mer. Dans plusieurs provinces, la 
sertitude personnelle subsiste encore: La justike civile n'a 
toujours d'autre base Que les coutumes et de gothiques or- 
doana~~ces refondbes par les légistes de Louis XiV; la justice 
criniinelle pokte toutes les tilaces de la plus épouvantable bar- 
bariè '; et des commidsions spéciales, ou des tribunaux excep 
tionnels, peuvent décider de la fartune et de la vie des ci- 
toyens ; des lettres de cachet les enlever à leur famille, à 
leurs ardis , à la société , ni sans information jugement. Ce- 
pendant, au moyen des lettres d'abolition , les coupables 
privilégiés ou riches échappent à la vindicte des lois; et 
au moyen des lettres de répit, ils se dispensent de payer 
leurs dettes. Tous les services publics qui tui'intéresserit 
pas la cour sont en souffrance : les prisons et les hopitaux 
otfreat un spectacle hideux; les routes sont dans un perpC 
tue1 état de délabrement, et le peuple, en un mot, ne connaft 
l'action de l'autorité que par les vexations qu'elle le force de 
subir. Au sein de tant de misères, c'est dans les raags des éco- 
nomistes qu'il faut chercher les plus dignes défenseurs de l'in- 
térét genéral, car Voltaire , à la tête des encyclopédistes, se 
riait plutôt de tous les abus qu'il ne cherchait sérieusement à 
les détruire '. 

Dans l'ordre économique, le chaos qu'avait signalé la voix 
coiirageuse de Boisguillebert et de Vauban, se maintenait tou- 
jours. 

~e système de Law, après avoir imprimé à l'industrie et au 
commerce, une sorte de mouvement galvanique qui ne tarda 
pas à s'éteindre, n'avait laissé derrière lui, pour résultat réel, 
qu'une banqueroute monstrueuse, le bouleversement général 
des fortunes particulières, et dans tous les cœurs une surexci- 

1 Lisez l'ordonriance criminelle de 1670, et surtout ses commentateurs. 
La légèreté' de Voltaire, la versatilité de ses opinions, et sa monomanie irréli- 

gieuse, ne doivent pas faire oublier toutefois que, pendant le cours de sa longue 
carriète, il ne cessa de combattre pour la cause de la tolérance, c'est-&-dire d'être le 
défenseur infatigable de la liberté de l'esprit humain. En outre, sa philosophie ne 
doit pas se confondre avec celle de Diderot, de Raynaf, d'Helvétius et autres décfa- 
ma teurs. 
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tation de cupidité qu'on aurait tort de confondre avec le désir 
honnête de s'enrichir par le travail. S'il en sortit quelque en- 
couragement & l'esprit de négoce, on le paya d'autant plus 
cher que le directeur de la Banque et de la Compagnie des 
Indes, plein de la théorie de la balance du commerce, avait 
accrédité en même tcmps toutes les idées de régleinentation , 
de privilége et de monopole, qui en sont la conséquence. 

Quoi qu'il en soit, treize contrôleurs-généraux, parmi les- 
quels plusieurs ne manquèrent ni de capacité , ni d'amour du 
bien, avaient succédé à Law, sans qu'il eût été apporté d'amê- 
liorations sérieuses dans l'assiette et la répartition de l'impôt, 
ni dans l'ensemble du régime économique qui depuis si long- 
temps entravait la prospérité de la France. 

La taillej la capitation, et les vingtièmes (qui avaient rem- 
placé le dixième), continuaient de peser, sur les villes et les 
campagnes, avec la même inégalité que dans le siècle précé- 
dent. Pour soulager les dernières, accablées encore du fardeau 
de la dîme, le cardinal de Fleury n'avait rien imaginé de 
mieux que de les soumettre ala révoltante oppression de la 
corvée (1 737). 

Les impôts indirects les plus productifs, tels que les aides, 
les droits de traite ou de douane, et les taxes sur la consomnia- 
tidn du sel et du tabac, étaient toujours affermés à des traitants 
dont l'avidité fiscale n'avait pas de bornes, et ne subissdit au- 
cun freiri; Seuls ils possédaient le secret du rapport de la ma- 
tière imposable, et seuls ils étaient initiés à la connaissance 
précise des lois, arrêts et règlements sans nombre, relatifs à 
cette branche du revenu de 1'Etat '. Le crédit que procure la 
richesse, et le perpétuel dénûment du Trésor, leur assuraient 
dans le Conseil un appui qui couvrait toutes leurs exactions. Ils 
en avaient profité même pour soustraire les délits de contre- 

Le Code de la ferme générale est immense et n'est recueilli nulle part; eii 
sorte que le particulier à qui on fait un procès ne peul ni connaître par lui-même 
laloi 8 laqiielle il est assujetti, ni coiisulter qui que ce soit ; il faut qu'il s'en rapporte 
aii commis, son adversaire et son persécuteur. (Remontrances de la Cour des 
aidesi 6 mai 1775.) -Voyez encore Econom.isles financiers du XVZIIe siècle, 
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bande et les prévarications. de leurs employés h la juridiction 
des 'Cours des aides. Et telle était la complaisance du pouvoir 
pour la ferme' générale, qu'il lui avait octroyé delsimples com- 
missaires qui, investis. du droit de juger en dernier ressort, 
~ronon~aient  sans aucun recours la peine des galères et de 
l'échafaud '. 

On n'avait renoncé non plus à aucun des expédients désas- 
treux que, soiis le règne de Louis XIV, on appelait affaires ez- 
traordinnires. Comme par le passé, la banqueroute, l'escompte 
des ressources actuelles et futures, les emprunts en rentes per- 
pétuelles ou viagères, les loteries, les papiers royaux, les créa- 
tions d'offices, étaient des moyens de battre monnaie dans les 
temps difficiles, et l'histoire cite peu d'interruptions à ces 
temps-là. Le seul qu'on eût abandonné depuis la régence était 
de faire rendre gorge au traitants ; et, tandis que les tribu- 
naux exceptionnels fonctionnaient contre le peuple, ceux-ci, 
débarrassés de la frayeur des chambres de judiee, s'enivraient 
encore, dans leurs salons, du Plaisir de donner une couleur 
philosophique à la haine intéressée qu'ils portaient au Pala- 
lements. 

D'un autre côté, le système prohibitif et réglementaire, 
grande erreur d'un ministre illustre, n'avait pas tardé ii pro- 
duire tous les déplorables effets que sa nature comporte. Au 
nom de Colbert, l'esprit de routine, de fiscalité, de monopole, 
soutenu par l'intérêt qu'ont tous les administrateurs d'étendre 
le cercle de leurs attributions et de multiplier le nombre de 
leurs agents, avait consolidé la servitude du travail à l'inté- 
rieur, sans que le commerce en eût reçu plus d'extension au 

' La comniission de Fatence, en 4733; celle de Saumur, en 1742; 'c6lIe de 
Reims, en 1'565 ; celle de Caen, en 1768 ; et celle de Paris, en 1775. - L'éta- 
blissement de cette dernière doit être considéré comme une amélioration, car 
elle adjoignait cinq magistrats de la Cour des aides au lieutenant de police de 
Paris, qui jugeait seul précédemment. Mais, ii cette époque, Turgot Atail aii mi- 
nistère. 

* Ce langage n'implique pas approbation des moyens de violence employés 
jadis contre les traitants ; mais l'on doit constater q- ce n'était pas au profit du 
grand nombre que l'administration adoucissait ses formes; et renoncait aux pro- 
cédés de rigueur. 
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vaient à leur profit sur les routes, les fleuves, les rivières, les 
canaux, quoique tous ces droits, plus profitables à ceux qui les 
affermaient qu'à leurs propriétaires mêmes, n'eussent pas 
une origine différente. Le régime économique du temps de 
Louis XIV, en un mot, subsistait encore avec tous ses abus. 

Dans l'ordre moral enfin, le tableau que présente cette épo- 
que n'est ni moins triste, ni moins bizarre. 

L'établissement du Parc-aux-Cerfs et l'installation d'une 
prostituée dans la demeure royale avaient fait pâlir les or- 
gies de la régence. L'exemple, parti du trdne, se rétléchissait 
dans les mœurs de la cour, dans celles de la haute société, 
dans la littérature et dans les arts. L'Etat se serait dissous 
infailliblement, s'il avait été possible que la masse du peuple 
fût atteinte par la corruption et l'égoïsme qui se manifestaient 
de toutes parts dans les couches supérieures de la société. 

En effet, si le clergé gémissait avec amertume sur ces dés- 
ordres, beaucoup de ses membres n'en étaient pas moins au 
nombre de ceux qui donnaient les pius grands scandales. De 
ses hauts dignitaires, les uns avaient perdu la foi, et ils étaient 
dévorés par l'ambition ou l'amour des plaisirs; les autres 
s'étaient conservés purs, mais ils manquaient de lumières, 
et subissaient toutes les suggestions antisociales du fana- 
tisme ultramontain '. Comme corps, tous avaient retenu des 
préjugés contraires au bien public. Confondant les intérêts 
de la religion avec leurs intér8ts temporels, ils ne voulaient 
point séparer l'eglise de l'État, et s'y regardaient comme 
un ordre nécessaire, qui devait toujours y jouer le premier 
rdle, y occuper le premier sang. Par suite, ils persistaient à 
tenir l'esprit humain en lisière, à repousser la tolérance civile, 
à garder intacts tous leurs priviléges, et celui surtout de ne 
pas contribuer allx charges publiques dans la même proportnion 
que les autres citoyens. Il faut avouer que de telles disposi- 

On partageait les évêques en deux classes : les éeêques adrninislrateurs de 
provinces, et les évdques administrateurs de sacr1;rnenis. Les premiers. cher- 
cbaiknt A acquérir de I'imporlance, dans les pays d'#tais, pour se frayer uu che  
min au ministère. 
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tions, consignées dans de nombreux documents officiels, con- 
cordaient mal avec la défense des idées religieuses, et que la 
philosophie, malgré tous ses écarts, semblait encore dans ses 
livres mieux imbue que le clergé du sentiment chrétien. 

S i ,  pour obtenir un peu d'encens des philosophes ; si, 
par jalousie contre le clergé et les  parlement.^, qui avaient 
conservé quelques restes de vie politique dont la noblesse était 
privée, certains hommes appartenant à cette dernière se per- 
mettaient de fronder les abus, on tomberait dans une grande 
erreur en admettant que le corps fût soucieux de les voir dis- 
paraître, et qu'il eût pour l'égalité civile plus d'amour que le 
clergé. Les nobles prisaient d'autant plus, au contraire, les 
priviléges qu'ils tenaient de l'usage ou de la loi, que, pleins de 
mépris pour toute autre profession que celle des armes, il n'y 
avait que les faveurs de la cour, les voies direcies ou indirectes 
par lesquelles l'argent du Trésor p:issait entre leurs mains, qui 
pussent réparer les brèches que l'inconduite et le goût du luxe 
opéraient dans leurs revenus. Ils méprisaient profondément 
les gens de finances, mais ils ne dédaignaient pas de prendre 
part dans leurs profits, et encore moins d'épouser leurs hé- 
ritières, lorsqu'eux-m&mes s'étaient ruinés '. 

Les membres des Parlements avaient des mœurs plus régu- 
lières que celles des grands seigneurs et des hauts dignitaires 
de 1'Eglise. On n'aperçoit pas qu'ils eussent moins de dévoue- 
ment à leurs intérêts personnels, et des vues plus larges en 
matière d'administration. Pédants et tracassiers, leur haine 
contre le despotisme ministériel venait uniquement de ce qu'ils 
ne -l'exerçaient point. L'intolérance ne leur déplaisait que 
quand elle était moliniste, et l'avocat-général Séguier n'était pas 
moins habile à lancer des réquisitoires contre l'Encyclopédie, 
qu'à dresser des remontrances cont.re la suppression de la cor- 
vée et l'émancipation du travail %. Singuliers tribuns, bien ap- 

Ils appelaient : mettre du fumier sur leurs terres, leur résignation 8 ces 
solstes d'alliaiices. 

* Voyez tome Il, page 323, Procés-verbal du lit de juslice tenu, le 12 mars 
1776, pour l'enregisirement des édits portant abolition de la corvde, des 
jurandes, etc, 



LXXII NOTICE HISTORIQUE SUR TURGOT. 

préciés par Turgot ', qui croyaient jouer le r6le d'hommes 
d'et&, et qui, jusqu'à la dernière heure, ne soiipçonnèrent 
point qu'ils creusaient leur tombe de la meme main qui dé- 
molissait la monarchie ! 

Venaient ensuite les sommités du tiers, comprenant les fi- 
nanciers, les gens de lettres, et les capitalistes voués à l'in- 
dustrie manufacturièqe et commerciale. 

Les premiers, quoique jaloux de toute supériorité sociale 
qui n'avait pas l'argent pour principe, caressaient les philo- 
sophes, et ne vivaient pas en mauvaise intelligence avec la no- 
blesse'. Le parlement même ne leur aurait pas déplu, si son in- 
tervention en niatière d'impôt n'eût &té nuisible à l'extension 
de leurs profits. A part ce point, ils n'apercevaient la nécessité 
d'aucune réforme. Pourquoi donc innover l Est-ce que nous 
ne sommes pas bien? )) s'écriait naïvement un fermier-général. 

Les gens de lettres se partageaient en deux camps, où do- 
minaient des yassions bonnes et mauvaises. A la haine du 
despotisme et de l'intolérance, manifestée avec courage, les 
encyclopédistes mêlaient, par malheur, des théories fort aven- 
tureuses sur la nature et l'étendue des droits de l'homme, en 
même temps qu'ils sapaient la notion du devoir au fond des 
cœurs, par un enseignement philosophique qui détruisait les 
bases de la morale aussi bien que celles de toutes les croyan- 
ces religieuses. Dans le parti contraire, on combattait pour les 
idées d'ordre, mais on en séparait avec obstination celles de 
progrès, et l'on trouvait des arguments pour justifier tous les 
abus. L'école de Quesnay, de l'aveu même des contempo- 
rains , était la seule qui s'occupât sérieusement d'améliorer le 
sort du plus grand nombre, et qui, dans une attitude digne 
et calme, fondât ses projets de réforme sur l'ktude et I'obser- 
vation. 

Elle méritait, en un mot, d'être louée un jour par la plume 
.brillante de l'historien de la science, qui n'a été que juste lors- 

* Voyez Mémoire au Roi sur les édits de février 1776, tome II, pages 239. 
Voyez tome II, Correspondance, page 355, les détails que donne Turgot sur 

Helvétius, et le jugement qu'il porte des doctrines philosophiques de cet écrivain. 
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qu'il lui a rendu cet éclatant hommage : n Ce qui distinguait 
par dessus tout cette généreuse famille d'amis du genre hu- 
main, c'était la probité admirable de chacun de ses membres 
et leur désintéressement sincere en toute chose. Ils ne recher- 
chaient point l'éclat et le bruit. Ils n'attaquaient aucun des 
pouvoirs établis, et ils n'aspiraient point à devenir populaires, 
quoiqii'ils fussent animés d'une profonde sympathie pour le 
peuple. C'étaient de véritables philanthropes, dans la plus 
noble acception de ce mot ' . » 

Les manufacturiers et les commerçants étaient dominés par 
l'esprit de routine. Leur répugnance pour la liberté n'avait 
cependant rien de général. On aurait même pu s'appuyer du 
suffrage de tous pour l'établir ; seulement il n'aurait pas fallu 
tenir compte, en recueillant les voix, de l'exception particu- 
lière que chaciin d'eux aurait faite en faveur des règlements 
qui lui procuraient le travail à meilleur compte, et des privi- 
Iéges qui lui permettaient de surhausser la valeur de ses pro- 
duits. 

Quant au il souffrait et travaillait en silence, n'ayant 
pas même I'idCe d'un avenir meilleur. 

Tel était l'état de la société lorsque Louis XVI monta sur. le 
trône, et que Maurepas, sans autre raison qu'un caprice de sa 
femme, appela l'intendant. de Limoges au ministère. S'il per- 
met de révoquer en doute qu'on eût pu, même avec l'appui 
du monarque, faire triompher le principe de l'intérêt général 
au sein d'un pareil désordre, la gloire qui s'attache au nom de 
Turgot, pour avoir tenté cette entreprise avec autant de mo- 
dération que de fermeté, n'en reçoit que plus d'éclat. 

Le premier acte du nouveau ministre, en acceptant les fonc- 
tions de contrôleur-général, fut d'exposer, ou plutôt de rap- 
peler au roi l'esprit de la conduite qu'il allait tenir. Dans ce 
noble programme" tracé à Compiègne au sortir de l'au- 
dience dans laquelle le monarque avait conféré à Turgot ses 
nouveaux pouvoirs, on retrouve tout le passé du philosophe 

' M. Rlanqrii, Histoire de Iheconomie poliligue, 11, page 4 11. 
V o y e z  Lettrs de Tutyol azc roi, du 24 août 1774, tome II, page, 165. 
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et de l'administrateur convaincu que le bonheur du grand 
nombre est le fondement le plus solide de la puissance et de 
la durée des Etats. a Point de banqueroute, point d'augmen- 
tation d'impôts, point d'emprunts, » répète le contrôleur-gé- 
néral à Louis XVI; n et, pour remplir ces trois points, il n'y 
a qu'un moyen, c'est de réduire la dépense au-dessous de la 
recette.. . On demahde sur quoi retrancher, et chaque or- 
donnateur, dans sa partie, soutiendra que presque toutes les 
dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire 
de fort bonnes raisons ; mais comme il n'y en a pas pour faire 
ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à 
la nécessité absolue de I'éconornie. » 

Insistant sur ce point, il montrait ensuite que l'économie 
n'était pas moins commandée par la politique, que par le de- 
voir moral de soutager le peuple ; que, sans elle, l'État ne ces- 
serait pas d'être dans la dépendance des hommes d'argent ; qu'il 
serait impossible de se livrer à aucune amélioration du régime 
intérieur de la société; que l'intrigue et la malveillance con- 
tinueraient d'exploiter le mécontentement piiblic à leuy profit, 
et qu'il n'y aurait jamais, pour l'autorité, ni calme au dedans, 
ni considération au dehors. 

On voit encore, par la lettre de Compiègne, combien Turgot 
se faisait peu d'illusion sur le sort qui attendait son dévoue- 
ment; qu'il ne comptait pas plus sur la reconnaissance de la 
multitude, que sur celle du prince ; mais qu'il aurait regardé 
comme une honte, surtout en cette conjoncture, de pratiquer 
la laclie philosophie de ces hommes qui, fort à l'aise dans le 
présent, estiment toujours qu'il faut laisser aller le monde 
comme il va, par la raison seule qu'il va fort bien pour eux. 

Aussi les vues du ministre ne se bornaient-elles pas à une 
simple réforme financière, et son plan général, qu'il voulait 
ne développer que graduellement au roi, avait une portée 
d'une tout autre étendue. Comprenant que tout se tient dans 
l'éconamie sociale, qu'il y a réaction nécessaire entre la vie 
physique et la vie morale, chez les peuples comme chez les 
individus, Turgot, dans ses spéculations , avait embrassé le 



NOTICE HISTORIQUE SUR TURGOT. LXXV 

domaine de l'une et del'autre. Sous le premier rapport, il pro- 
jetait l'émancipation du travail au dedans et la liberté du 
commerce au dehors ; sous le second, une constitution politi- 
que qui prévint le despotisme autant que l'anarchie, et un 
systbme d'éducation générale propre à former des hommes 
instruits de leurs droits et de leurs devoirs, de vbritables ci- 
toyens. 

La cause du mal, o expliqua-t-il plus tard h Louis XVI, 
dans le Hémoire sur les mlcnicipalités ', développement des 
id& préckdentes, x vient de ce que votre nation n'a point de 
constitution. C'est une socihté composée de différents ordres 
mal unis et d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que 
trds-peu de liens sociaux; oii par conséquent chacun n'est 
guère occupé que de son intérêt particulier exclusif, presque 
personne ne s'embarrasse de remplir ses devoirs ni de con- 
naitre ses rapports avec les autres; de sorte que, dans cette 
guerre perpétuelle de prétentions et d'entreprises, que la rai- 
son et les lumières réciproques n'ont jamais réglées, Votre 
Majestt5 est oblig6e de tout décider par elle-même ou par ses 
mandataires. On attend vos ordres spéciaux pour contribuer 
au bien public, pour respecter les droits d'autrui, quelquefois 
méme pour user des siens propres. Vous &es for& de statuer 
sur tout, et Ie plus souvent par des volontés particvli&res, tan- 
dis que vous pourriez gouverner comme Dieu par des lois gé- 
nérales, si les parties intégrantes de votre empire avaient une 
organisation régulière et des rapports connus. u 

Partisan de l'unité du pouvoir, en ce sens qu'il Qpibouvait 
peu de sympathie pour l'organisation fédérative ou représenta- 
tive ', mais adversaire he la centralisation qui tend à priver 
les communes, les arrondissements, les provinces, du droit 
de régler les intbrhts qui leur sont propres, Turgot avait ima- 
giné lin système mixte, consistant dans un réseau hiérarchi- 

l Voyez tome II, page 502. - Ce Mémoire, qui n'est pas écrit par Turgot lui- 
même, parait avoir été rédigé sur les ilotes dii ministre par Dupont de Nemours. 

Voyez la Lettre au docteur Price sur tes colzstiltctions américaines, ibid , 
page 803. 
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qiic dc municipalités, destinées à relier cntre elles les divisipns 
secondaires du territoire, et à rattacher les plus impos- 
tantes, c'est-à-dire les provinces, à I'Etat. Dans ce plan, 
los assemblées de paroisses ou de communes étaient nom- 
rnées par les propriétaires seuls. Les assemblées d'élections 
ou d'arrondissements se composaient de délégués des pre- 
mières; les assemblées de provinces, de délégués des as- 
semblées d'élections; et la grande municipalité du royaume, 
de délégués des assemblées provinciales. Toutes les muni- 
cipalités secondaires n'auraient eu d'autre attribution que 
celle d'élire des officiers pour la gestion de leurs affaires locales, 
ct de répartir les contingents de l'impôt dans l'étendue de leurs 
eirconscriptioris respectives. La grande municipalité devait 
opérer cette même répartition entre les provinces, arrêter les 
dépenses à faire pour les grands travaux publics, et éclairer le 
gouvernement sur les besoins généraux de I'Etat, mais n'était 
investie d'aucune autorité législative. Turgot n'en espérait pas 
moins arriver graduellement, par le moyen de ces assemblées, 
h la formation d'un cadastre général, au remplacement de 
toutes les contributions indirectes par un impbt unique sur les 
terresi, à la suppression des droits féodaux et à celle des doua- 
' Une inexactitude grave s'est glissée dans les belles pages consacrées à Turgot 

par M. Blanqui, dans son Histoire de l'économie politique ; et l'admiration, si no- 
blement exprimée, de i'auteiir pour ce grand homme, nous pardonnera sans doute 
de la signaler ici. 

a Ce fut un grand malheur pour la science, dit son historien, que Tiirgot aitmis 
tant de précipitation A appliquer une théorie (celle de l'impôt unique sur les terres) 
aussi hasardeuse et aussi radicalement fausse, comme si l'exactitude en eût été d é  
montrée avec iine rigueur rnathématiqiie. D 

Nous ne passons pas condamnation siir la fausseté de la théorie, mais ce n'est pas 
de ce point qu'il s'agit en ce moment. La qiiestion se réduit à savoir si cette 
théorie, fausse oii vraie, a été appliquée par Turgot. Or, la négative est un fait in- 
contestable ; et, pour le vérifier; il siiffit de consulter les actes officiels de Turgot. 
i%ns doute, comme nous le disons iious-même, le ministre avait le projet d'appli- 
quer cette théorie, de reporter l'impôt siir les propriétaires exclusivement ; mais la 
pensée de la réalisation immédiate d'un tel projet n'entra jamais dans son esprit. 
A cet égard, il y a une raison qui dispense d'en énoncer d'autres, c?est qu'il fallait 
d'abord cadastrer le territoire, et que cette opération, qiie Turgot voulait faire par 
le moycn de sa hiérarchie de municipalités, comportait à elle seule de longs 
délais. En somme, Turgot n'a pas révolutionné, avec la précipitation d'un sec- 
taire, le système tinancier de son époque, et il n'y a effectué que des améliorations 
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nes intérieures. Quant aux abus administratifs, à ceux de la 
législation civile et criminelle, liés à une foule d'intérêts par- 
ticuliers qui se coalisaient pour leur défense, le gouvernenient 
les aurait fait disparaître à mesure que la liberté d'écrire, et 
surtout une oducation plus sociale, eussent formé la raison pu- 
blique. Du reste, cet homme d'etat, qu'on a peint comme un 
no~rateur fougueux, parce qu'il ne poussait pas la prudence 
jusqu'à l'inaction, ne voulait établir d'abord, et dans les pays 
d'élection seulement, que les assemblées des deux premiers 
degrés, c'est-à-dire celles de communes et d'arrondissements. 
Il n'eût passé qu'après cette expérience à la constitution des 
municipalités de province, et de la municipalité générale, 
simple Conseil qui aurait tiré de Popinion assez de force pour 
empêcher la royauté de faire le mal, et point assez pour l'em- 
pêcher de réaliser le bien. Il entrait aussi dans le plan de 
Turgot de réduire les Parlements aux seules fonctions de 
judicature. 

Convaincu, en outre, que l'autorité se jetterait inutilement 
dans la voie des réformes tant que, faute de lumières, le grand 
nombre ne pourrait lui prêter sous ce rapport un appui intel- 
ligent, l'institution qui paraissait la plus urgente à Turgot, 
était celle d'un Conseil de I'instruction nationale, sous la direc- 
tion duquel il aurait placé les Académies, les Universités, les 
colléges et les petites écoles. (( Le système (l'éducation 
en vigueur » , dit-il encore à Louis XVI, dans le Mémoire cité 
plus haut, ne tend qu'à former des savants, des gens d'esprit 
et de goût : ceux qui ne sauraient parvenir à ce terme restent 
abandonnés et ne sont rien.. . . . Une autre méthode formerait, 
dans toutes les classes de la sociéth, des hommes vertueux et 
utiles, des cœurs purs, des citoyens zélés. Ceux d'entre eux, 
ensuite, qui pourraient et voudraient se livrer spécialement 
aux sciences et aux lettres, détournks des choses frivoles par 

de détail, qu'on ne peut certainement pas réputer une application de sa doctrine sur 
l'économie de I'impôl. Aiissi Buchanan, qui réprouve cette doctrine, se borne-t-il 
à reprocher à Turgot, non de l'avoir appliquée, mais d'en avoir conçu le dessein. 
(Richesse (les nations, U, page 507, en n o l ~  
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l'importance des premiers principes qu'ils auraient reçus, 
montreraient dans leur travail un caractère plus mâle et plus 
suivi. Le golit m&me y gagnerait : il deviendrait plus shvère et 
pllis hlevé, mais surtout plus tourné aux choses honnbtes. )) 

Pour démontrer l'impuissance de l'instruction religieuse, toute 
bornée aux choses du ciel, à manifester aux individus 
leurs obligations envers la société et le pouvoir qui la protbge, 
les devoirs résultant de ces obligations, ainsi que l'int8r&te 
qu'ils ont à remplir ces devoirs en vue du bien public et du leur 
propre, il ajoutait ces mots : « La preuve que cette instruction 
ne suEt pas pour la morale à observer entre les citoyens, et 
surtout entre les différentes associations de citoyens, est dans la 
multitude de questions qui s'élèvent tousles jours, oùVotreMa- 
jestb voit une partie de ses sujets demander à vexer l'autre par 
des priviléges exclusifs; de sorte que votre Conseil est force de 
réprimer ces demandes, de proscrire comme injustes les prh- 
textes dont elles se colorent. » 

Sans nuire à l'enseignement religieux, le Conseil de l'in- 
struction nationale était donc destin6 ii remplir ses lacunes, par 
la direction exclusive et uniforme de l'éducation publique au 
point de vue temporel. 

Pour bien juger, non de la valeur de cette dernière réforme, 
dont la sagesse apparaitra certainement incontestable , mais 
de celle du système politique de Turgot, on doit ne pas isoler ce 
système del' époque dans laquelle il avait 4té conçu. 11 faut con- 
sidérer qu'il anéantissait la division par ordres, qu'aurait main- 
tenue la convocation des Etats-Génnéraux que r4clamaient alors 
plusieurs écrivains, et dont le nom avait même été prononce 
par la Cour des aides. 11 faut considérer que, s'il accordait des 
droits politiques aux propriétaires seuls, le ministre se propo- 
sait de faire retomber plus tard sur ces mêmes propriétaires 
tout le fardeau des charges publiques. Il faut considérer, enfin, 
qu'en dehors de la combinaison politique nouvelle, il ne restait 
que les États-Généraux, le système représentatif de l'Angle- 
terre et la démocratie pure, et qu'il y avait par conséquent 
nécessité de choisir alors entre une forme gothique, dont I'his- 
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toire attestait l'impuissance, et une révolution. Or, Turgot 
n'aurait pas mérité le titre d'homme d'$tat, s'il eiit exposé son 
pays à une pareille alternative. Quant à la réserve au prince du 
pouvoir législatif, elle venait de la croyance du philosophe, que, 
du moment où la société est parvenue à un certain état de civi- 
lisation, ce pouvoir y offre moins d'inconvénients entre les mains 
d'un seul homme que dans celles d'une assemblée représenta- 
tive, quelle que soit la forme adoptée pour sa composition. Si 
l'on est encore partagé sur cette question de nos jours, il nous 
semble qu'elle n'offrait point matihre au doute du temps de Tur- 
got. Comme il importe peu pala qui les lois soient faites, pourvu 
qu'elfes soient bonnes, il est certain qu'à cette époque le 
Conseil du prince en eût fait de meilleures qu'une réunion 
quelconque de privilégibs qui auraient toujours subordonné 
l'intérêt général à leurs intérêts personnels. Il existait, d'ail- 
leurs, dans l'ensemble des innovations projetées par le minis- 
tre, une raison particulière pour qu'il en fût ainsi : c'est que, 
par la fixité proportionnelle de l'impôt territorial avec le re- 
venu, le gouvernement perdait la puissance de se créer des 
ressources financières supérieures aux besoins véritables de 
l'État. Et, comme il n'est guère de mauvaise loi qui, bien exa- 
minée, ne laisse apparaître poiir objet la solde d'un abus, pour 
cause la possibilité de dépouiller la masse du peuple au profit 
de certaines classes sociales, on n'aperçoit pas, à vrai dire, 
cette possibilité détruite, quel intéret aurait eu le gouverne- 
ment à établir de mauvaises lois. 

Tel était donc le plan général de Turgot à son arrivée dans 
le ministère. Il serait superflu de dire qu'il résultait de toutes 
ses études antérieures sur l'économie de la société; mais il 
est important de ne pas omettre qu'il n'entra jamais dans son 
esprit de I'exécuter avec précipitation. Il avait appris, à l'école 
de Gournay, que la mesiire est nécessaire dans la réforme des 
abus, que toutes les ameliorations ont besoin d' tre préparées, 
et que les secousses trop subites sont dangereuses; mais il 
n'avait pas oublié non plus cet autre enseignement du mêmc 
philosophe, que la prudence dans la pratique du mieux a ses 
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bornes, et qu'il'serait inutile de le rechercher en théorie, si 
le passage de la spéculation à l'action devait toujours &tre 
réputé infranchissable. Ces principes, ainsi qu'on va le voir, 
servirent de base à toute la conduite du nouveau contrdleur- 
général. 

A l'exception de la mesure qui rendit le commerce des 
grains libre à l'intérieur, Turgot, pendant les derniers mois 
de 1774 et tout le cours de l'année 1775, borna ses soins au 
rétablissement de l'ordre dans les finances et à des amélio- 
rations importantes, mais de simple détail, dans le régime 
économique. On ne peut même regarder comme une innovation 
l'arrêt du Coiiseil, du 13 septembre 1774, par lequel il s'em- 
pressa d'anéantir tous les obstacles absurdes que subissaient 
la vente et la circulation des blés au dedans du royaume. Ses 
principes sur la matière rendaient à ses yeux la liberté de l'ex- 
portation également indispensable ;. et cependant le ministre 
restait, à cet égard, en deçà de la législation de 1763 et de 
1764, qui l'avait autorisée. Il àllait moins loin que Machault, 
dès 1749 ; moins loin que le contrôleur-gén-éral Laverdy, tiré 
du sein du Parlement, sous l'administration duquel avaient 
été faites les lois qii'on vient de citer. Il se contentait de d é  
truire l'ouvrage de Terray, à qui la liberté avait déplu, non 
parce qu'il la trouvait contraire au bien de l'État, mais parce 
que le monopole permettait à l'abbé de réaliser, à l'exemple 
de Louis XV lui-même, de faciles et honteux profits dans le 
commerce des grains. On admira le beau préambule de l'ar- 
14t du 13 septembre, et il n'excita aucune réclamation. 

Mais, dans ce moment, une question d'une nature fort dif- 
férente préoccupait surtout l'esprit public. Maurepas, habile 
comme courtisan, nul comme homme d'État, et qui ne voyait 
pas la France ailleurs que dans Versailles, avait saisi le pou- 
voir sans avoir aucun plan arrêté sur l'usage qu'il en devait 
faire. Mentor octogénaire d'un roi de vingt ans, il n'avait pas de 
parti pris sur le point si grave de savoir s'il convenait, ou 
non, de rappéler les anciens Pürlements dont, sous le dernier. 
règne. le triumvirat Maupeou, d'Aiguillon et Terray, avait 
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brisé l'existence (1771), et dont les membres étaient encorc 
retenus dans l'exil. A' cet égard, l'intrigue s'agitait à la cour 
en sens divers. La reine, les tantes du roi, les princes du sang, 
s'efforçaient de circonvenir le monarque, chacun selon ses 
passions ou ses préjugés. La plus grande partie du clergé, qui 
ne pardonnait pas aux Parlements d'avoir, ii toutes les épo- 
ques, défendu contre lui la puissance temporelle de la cou- 
ronne, et qui n'avait pas oublié la destruction des jésuites 
(17621, cabalait énergiquement contre le rappel. Ses etrorts 
se trouvaient soutenus par les intérêts nouveaux qui se ratta- 
chaient à la magistrature de la création de Maupeou. Mais les 
vieux corps judiciaires ne conservaient pas des partisans 
moins actifs ; et de plus, leur longue et factieuse opposition, dont 
la multitude ne pénétrait pas le secret, les investissait d'une 
grande popularité. Dans cette conjoncture, Maurepas agit comme 
tous les hommes livrés à cette ambition vulgaire qui ne convoite 
que les satisfactions vaniteuses du pouvoir : il se tira d'embar- 
13s en adoptant un mezzo termine, qui consistait dans la re- 
constitutiori des P:irlements avec quelques garanties légales 
pnses contre leur turbulence. Les membres dii nouveau ca- 
binet, tous opposés d'abord à cette mesure, à I'excèption du 
garde des sceaux Miroménil, qui en était l'instigateur, ne 
tardèrent pas à se ranger à l'opinion du premier ministre. 
Turgot et le maréchal du Muy restèrent seuls pour remontrer 
au roi combien ce projet était imprudent. Mais ce fut en vain 
que le premier déroula sous ses yeux le tableau des obstacles 
que les Parlements ne manqueraient pas d'apporter à la plu- 
part des réformes exigées par l'intérêt général. (( Ne craignez 
rien, je vous soutiendrai tozrjours » , répondit le malheureux 
Louis XVI, déjà fasciné par Maurepas. L'intérêt du peuple 
déterminait Turgot à ne pas vouloir qu'on replaçât dans la 
poussière du greffe la couronne que Maupeou en avait&% 
depuis quatre ans; mais la Providence, dans ses mystérieux 
décrets, avait prononcé qu'un vieillard futile serait,, à son 
insu, l'instrument le pius actif de la chute du pouvoir qu'il 
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avait la m'ission de défendre. Les Parlements furent rétablis 
(nov . 1774) ' . 

A peine réinstallée dans ses fonctions, la vieille et incorri- 
ble magistrature recommença sa lutte contre l'autorité royale, 
et Turgot continua de s'employer h adoucir les souffrances 
du plus grand nombre et à rappeler au respect de la justice les 
classes supérieures de la société. Grâce A l'activité du sage mi- 
nistre, chaque jour, pour ainsi dire, vit alors disparaître un 
abus. 

Il était d'usage immémorial que les fermiers-généraux , à 
chaque renouvellement de bail, gratifiassent le contr8leur- 
général en fonctions d'un présent de trois cent mille livres. Le 
portefeiiille des finances ayant subi des mutations nombreuses 
sur la fin du dernier règne, la ferme, par une sorte de justice 
distributive qui ne portait aucune atteinte h ses intér&ts, 
avait pris l'habitude de diviser ce don ignoble, connu sous le 
nom de pot-de-vin, en six annuites de cinquante mille livres 
chacune. Le ministre ne se contenta pas de refuser sa part 
dans cette prime honteuse, mais decida que tout ce qu'il en 
restait à payer serait versé dans la caisse dès pauvres. Il était 
d'usage encore que la ferme pensionntit, sous la dénomination 
peu aristocratique de croupiers et de croupières, beaucoup de 

Le parti des anciens Parlements avait à sa tête la reine , le comte d'Artois, 
le diic d'Orléans, le duc de Chartres*, le prince de Conti, la majorité des pairs, 
l'ex-ministre Choiseul, la minorité janséniste du clergé, les évêques philosophes, et 
une portion de la république des lettres. - Monsieur **, les tantes de Louis XVI, 
le duc de Penthièvre, Maupeou, resté chancelier de France ; la minorité des pairs, et 
notamment le diic d'Aiguillon et le maréchal de Richelieu ; les anciens ministres 
Terray, La Vrillière, Bertin, de Boynes, le prince de Soubise ; les noiiveaux miiiis- 
tres, du Eiliiy, de Vergennes, Sartine ; la majorité du clergé,les jésuites, l'archevê- 
que de Paris Beaumont, qu'ils gouvernaient ; et enfin les dévotes de la cour, pha- 
lange aux ordres de hlme de Eilarsaii, servaient de chefs au parti des parlements 
Maupeoii. - Un tiers-parti, mais sans importance, se composait du prince de CondB, 
du comte de la Marche, fils du prince de Conti, et de plilsieurs pairs de France. - 
La force respective des deux grandes factions, très-animées l'une contre l'autre, 
tenait à peu près leur puissance en équilibre. 

Père de ~ouis-philippe. 
** Depuis Louii XVIII. 
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grands seigneurs et de nobles dames de la cour, qui la dé- 
dommageaient avec usure, par leur crédit, de ces faveurs 
honteuses. Les gens de finance reçurent la notification qu'un 
pareil scandale ne serait plus toléré à l'avenir ' . Ils furent pré- 
venus également que, dans les cas douteux, l'obscurité des 
lois fiscales s'interpréterait àl'avantage du peuple, et non à leur 
prbfit, contrairement au principe qu'ils avaient fait prévaloir '. 

Depuis des siècles, une loi cruelle pesait sur les campagnes. 
Déclarant les plus forts contribuables de chaque paroisse res- 
ponsables de la somme de taille assise sur la communauté, 
elle autorisait leur emprisonnement et leur ruine dans le cas 
où , soit par impuissance , soit par préva~ication , les collec- 
teurs n'opéraient pas la recette totale de l'impôt. La plume 
éloquente du ministre retraqa au roi tous les effets déplorables 
de cette iniquité, et les contraintes solidaires furent abolies '. 

Sur tous les points du territoire, les paysans étaient exposés 
chaque jour à voir, sans un juste dédommagement, leurs pela- 
sonnes, leurs animaux de labour, leurs cliarrettes, enlevés, par 
mode de réquisition, pour le service des convois militaires. Les 
abus qu'enfantait ce système , supprimé par Turgot dans la 
généralité de Limoges, étaient poussés si loin, qu'on y avait 
renoncé déjà dans huit autres. Le ministre étendit la suppres- 
sion à tout le royaume, et améliora le service en le faisant 
partout, au moyen d'une imposition générale, exécuter par 
des entrepreneurs. 

La loi qui rendait au commerce des grains et des farines 

' Voyez Leltre aux fermiers généraux , du 14 septembre 1774, tome 11, 
page 452. 

Y La perception, en devenant moins tyrannique, ne diminua pas les profits des 
ferniiers et du Trésor. Selon Dupont de Nemours, ils s'étaient élevés, dans le bail 
précédeiit, frais de services et inlérêts des capitaux dédiiits, à 10,550,000 livres, 
et montèrent à 60,000,000 dans le nouveau bail. D'aiitrcs causes que l'atténuation 
des rigueurs fiscales coiitribuèrent, sans doute, à produire cet accroissement. L'ami 
de Turgot le reconiiait ; mais, en insistant sur la derniérej il ne fait qu'énoncer 
une opinion que Lavoisier et quelques-uns de ses collègues, mème, tiurent pour 
exacte. 

a Mkmofre uu roi et Déclaralion sur les CONTRAINTES SOLIDAIRES ( du 3 jan- 
vier 1776), II, pages 372 et suivautes. 
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sa liberté naturelle, n'aurait été qu'une œuvre presq u illu- 
soire , si l'on eût laissé subsister une foule de droits locaux 
qui tendaient à renchérir artificiellement la subsistance du 
peuple. Tels étaient, dans les campagnes , la banalité des 
moulins et des fours ; dans toutes les villes, les droits d'octroi 
et de marché , et plusieurs autres encore. Ainsi Lyon, bien 
que les communautés industrielles ou marchandes y fussent 
interdites par les lois de 1'Etat , avait laissé s'établir dans ses 
murs une coiporation de boulangers, qui empêchait presque 
complétement l'introduction du pain fabriqué au dehors, 
et qui s'était, avec l'assentiment de l'autorité municipale, 
concédé le privilége de vendre le sien à un prix supérieur. 
A Rouen, une compagnie de cent douze marchands, créés 
en titre d'office, avait seule d'abord le droit d'acheter les 
p i n s  qui entraient dans la ville, et son monopole s'éten- 
dait même jusque sur les marchés d'Andelys, d'Elbeuf, de 
Duclair et de Caudebec, les plus considérables de la pro- 
vince. Venait ensuite une seconde compagnie de quatre-vingt- 
dix officiers porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, 
qùi pouvaient seuls, encore, se mêler de la circulation de cette 

.denrée, et devaient y trouver, outre le salaire de leur travail, 
l'intérêt de leur finance et la rétribution convenable au titre 
d'officiers du roi. Venait enfin la ville elle-même qui, pro- 
priétaire de cinq moulins jouissant du droit de banalité, avait 
donné à ce troisième monopole une extension illégale et 
singulière. Les moulins communaux ne pouvant suffire à 
la mouture de l'approvisionnement de grains nécessaire à 
la population, la municipalité vendait aux boulangers de la 
ville le droit de faire moudre ailleurs. Mais, pour les dédom- 
mager de cette exaction révoltante, elle assujettissait les bou- 
langers des faubourgs, qui n'étaient pas en droit soumis Si sa 
banalité, à livrer leur pain, sur le pied de dix-huit onces la 
livre, au même prix que les boulangers de l'intérieur, qui 
n'staient tenus que du poids ordinaire J de seize onces. Il est 
donc évident que, du chef seul de ce troisième et dernier mo- 
nopole , les Rouennais payaient le pain un huitième de plus 
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que sa véritable valeiir. Turgot fit encore main-basse sur tous 
ces abus. Il ordonna le remboursement des offices, suspendit 
les droits des villes sur les grains, sauf à pourvoir d'une 
autre manière à l'insuffisance démontrée des revenus muni- 
cipaux, et nomma une commission devant laquelle tous les 
propriétaires particuliers de droits de cette nature furent as- 
treints à produire leurs titres. Le but était d'arriver graduelle- 
ment au rachat, mesure qu'il se proposait d'étendre plus tard 
même aux banalités seigneuriales '. 

A ces dispositions, qui avaient pour conséquence naturelle 
d'abaisser le prix de la denrée qui joue le plus grand rôle dans 
la nourriture du peuple, le ministre en ajouta d'autres, pui- 
sées également dans les principes de la science économique et 
dans son active sollicitude pour les classes les plus pauvres 
de la société. 

On révoqua l'étrange privilége dont jouissait l'Hôtel-Dieu 
de Paris de vendre seul de la viande dans la capitale pendant 
le carbme. Les administrateurs évaluaient le produit annuel 
de ce monopole à 50,000 livres : pareille somme leur fut as- 
signée sur les droits qu'acquittait le bétail au marché de Sceaux 
et à son entrée dans la ville. On réduisit de moitié les taxes 
sur la marée fraîche, on abolit complétement celles qui exis- 
taient sur le poisson salé ; et la morue sèche de pêche fran- 
çaise fut exempte de tout impbt, tant à l'entrée dans les ports 
du royaume que dans la circulation inter-provinciale '. 

L'industrie et le commerce participèrent, comme l'agricul- 
ture, à ce système de protection juste et sage. 

Les maîtres verriers de la Normandie réclamaient en vain, 
depuis un demi-siècle, contre le joug, intolérable pour eux, 

' Arrêt du Conseil du 5; novembre 9775 ; - Edit de Reims du mois de juin; - Arrêts di1 Conseil di1 3 juin et du 13 aoiît suivant, - II, pages 229, 200,498 
et 204.- Ces droits, qui variaient selon l'usage de chaque lieu, ne portaient pas 
seulement sur les blés, seigles, méleils, et leurs farines, mais encore sur les lé- 
gumes secs, l'avoine et les fourrages. Ils constituaient, dans certaines villes, la 
dotation du bourreau. (Voyez l'arrêt du 3 juin.) 
' Déclaration du 27 décembre 1774. - Arrêts du Conseil du 13 avril et 50 jan- 

vier 177b,lI, pag. 227,404, 402. 
1. f 
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du despotisme réglementaire. Paris les contraignait de four- 
nir annuellement, à la corporation de ses vitriers, une certaine 
quantité de verrei à vitres, au taux d'un tarif que l'autorité 
déterminait. Rouen, si habile dans la science de l'organisation 
du travail, c'est-à-dire dans l'art de faire surpayer les pro- 
duits aux consommateurs, avait imité cet exemple. Turgot 
décida que les verriers normands vendraient leurs verres où 
ils voudraient, à qui ils voudraient, et au prix qui leur en 'se- 
init offert '. 

L'art de polir l'acier ne pouvait devenir iine industrie dis- 
tincte, par suitc des prétentions contradictoires de ceux qui 
mettaient cette matière en ueuvre. Le ministre donna la lil~erté 
tout entière à chacune des communautés qui s'en disputaient 
un lambeau, en prononçant que toutes les professions qui tra- 
vaillaient le fer ou l'acier :luraient le droit de mettre la der- 
nière main aux ouvrages qui ont ces métaux pour base '. 

Certains poi8ts avaient seuls le privilége de commercer avec 
nos colonies de l'Amérique; Turgot l'étendit à plusieurs autres, 
en attendant le moment opportun de l'ak~olir '. Il consacra à 
l'amélioration des routes et de la navigation intérieure tous 
les fonds dont permettait de disposer l'ktat des finances. Les 
premières furent divisées en quatre classes, et leur largeur 
déterminée proportioniiellement à l'importance industrielle des 
points du territoire qu'elles étaient appelkes à desservir. La 
largeur des routes iuoyales, fixée précédemment à 60 pieds, 
fut réduite h 42, avantage immense poula l ' h t ,  qui voyait 
baisser lcs frais de construction et d'eiltiaetien, en même temps 
qu'il s'eiisicl~issait de tout le produit des terrains rendus à 
I'agriculture ". D'Alembert, l'abbé Rossut ct Condorcet , tous 
trois membres de l'Académie des sciences, eurent, sous le titre 
d'inspecteurs-généraux de la navigatioti intérieure, la mission 

l Déclaratioii du 12  janvier 1776, II, p. 255. - On y lit que les vitriers deRouen 
bénhficiaient de ,100 pour 100 siIr le prix de fabrication.' 

"rr. du Cons. du 28 juin 1775; ibid. ,  p. 227. 
3 Arr. du Cons. des 22décembre 1775 et 14 mars 1976, ibid. ,  p. 231 et W.- 

Arr. du Cons. du Ci fév. 17'76; ibid., p. 465. 
Arr. di1 Coiis. di1 fi février 4776, ibid., y. 465. 
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détucîier tous ies projetls tendant à en améliorer le système; 
et l'on établit, pour former des ingénieurs, une chaire d'hy- 
drodynamique, qu'occupa le second de ces géomètres. Le per- 
fectionnement des voies de, ti.ansport, tant par terre que--par 
eau, a lo~s  dans une situation déplorable, fut opéré par le re- 
trait de tous les priviléges concédés soit au fermier-général des 
postes, soit à divers sous-entrepreneurs de voitures publi- 
ques. Le ministre résilia les baux de tous ces exploitants, char- 
gea une commission de liquider l'indemnité qui pouvait leur 
&tre due, et le monopole de la circulation des personnes et des 
choses passa alors de leurs mains dans celles de 1'Rtat '. Cette 
mesure, qui n'avait qu'un caractère provisoire, car Turgot ré- 
servait toujours les principes, quand les circonstances le for- 
çaient d'y déroger dans l'alqlication, produisit tout la fois 
une amélioration importante dans le service et une bonifica- 
tion annuelle de 1,500,000 livres dans le Trésor. 11 n'en était 
pas, d'ailleurs, de plus pressante : jusqu'à cette époque il n'exis- 
tait dans le royaume que deux diligences, celles de Lyon et de 
Lille, lourdes niachines que leur construction et les règle- 
ments sur la matière astreignaient à ne pas excéder la vitesse 
de dix à onze lieues par jour, prescription à laquelle les entre- 
pkeneurs ne manquaient pas de se conformer avec exactitude. 
L'administration royale des messageries pourvut toutes les 
grandes routes de voitures nouvelles, plus légères et plus corn- 
modes, et ce sont ces voitures, menées en poste, que le public 
baptisa du nom de Turgotincs '. 

Arr. du Cons. des 7 août et I I  décembre 1775, i b i d . ,  p. 424 et 428. 
' Cette innovation, si favoral~le à I'i~~térêl public, contraria vivement le clergé, par 

des raisons que nolis laisserons exposer B l'un de ses membres : a Les entrepre- 
neurs des anciens établissemenls, dit l'abbé Progart, étaient tenus de procurer aux 
voyageiirs la faculté d'entendre la messe les jours où il.est de précepte d'y assister : 
la réforme des voitures entraîna celle des chapelains; et les voyageurs en Turgo- 
tiltes apprirent à se passer de messe, comme s'en passait Turgot. » (Louis X y i  el 
ses ve r lw  a u x  prises avec la perversilé de son siècle.) 

Les Turgoiines provoquèrent encore cette colérique épigramme : 

~ i n i s t r e  ivre d'orgueil, tranchant du souverain, 
Toi qui, sans t'émouvoir, fais tant de miskrables, 
Puisse ta posteabsurdc aller un si grand Irairi, 

Qti'elle te mène à tous les diables ! 
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Le rétablissement des finances s'alliait à ces operations et 4 
une foule d'autres, toutes très-utiles, qu'il faudrait un volume 
pour rapporter ' . 

Il résulte des comptes dressés par Turgot, qu'au 1" jan- 
vier 1775 la situation du Trésor se résumait par les termes 
suivants : 

Le revenu de I'gtat s'élevait à 377 millions; mais, déduction 
faite des rentes perpétuelles et viagères, des dépenses dela maison 
du roi et des princes, et de diverses autres charges, il ne res- 
tait de libre que la somme de 213 millions pour les services 
publics, qui s'élevaient à celle de 235. 11 y avait donc un dé- 
ficit de 22 millions. En outre, les anticipations, c'est-à-dire les 
avances faites par les financiers sur le produit des exercices 
postérieurs, constituaient un découvert de 78 millions, et un 
autre, qui montait à 235 millions, était représenté par la dette 
exigible, qu'on appelle aujourd'hui dette pottante '. Voila 
l'héritage, qu'après une série de banqueroutes infâmes, l'abbé 
Terray laissait h son successeur. Entre le caractère et les mœurs 
de ces deux hommes, il existait un abîme; il y en eut un éga- 
lement entre l'esprit de leur administration '. Terray, qu'il faut 
juger par ses actes, et non par ses rapports oficiels ou par les 
bloges qu'il a reçus de plusieurs écrivains, n'avait montré, 
dans la gestion de la fortune publique, que le savoir-faire d'un 
traitant et l'audace d'un misérable , que Maupeou ne brai- 
gnait pas de blesser en lui adressant ces paroles : <r L'abbé, le 
contrôle-général est vacant; c'est une bonne place où il y a dc 
Cargent a gagner : je veux t'en faire polirvoir. )) De plus, sa 

l Les déclarations, édits, arrêts du Conseil, pubii'és pendant les vingt mois du 
ministère de Tut-got, comprennent plus de 320 pages de la nouvelle édition de ses 
Oeuvres. 

Dupont de Nemours. - Anquetil-Duperron, Collection des Comptes-Rerrdus, 
de 4758 à 1787. 

Ce contraste si tranché entre Turgot et Terray se reproduisait même dans 
l'ordre physique. a Une figure sombre, repoussante, dit Montyon, signalait la du- 
reté de I'àme et l'insensibilité -de l'abbé Terray. La figure de Turgot était belle, 
majestueuse ; elle avait quelque chose de ,cette dignité remarquable dans les têtes 
antiques. B (Parlz'culariîés et Observafions 8u.r les Ministres des finances.) - 
Voiez page 376 de ce volume. 
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science financière, simple combinaison du vol avec les absur- 
des pratiques de la vieille fiscalité ', n'avait abouti, et cela 
sans réclamation sérieuse de sa part, qu'à épuiser les res- 
sources des contribuables pour accroître les prodigalités de 
la favorite et les profusions des courtisans. Mais celle de Tur- 
got, qui avait la justice et la raison pour bases, procéda d'une 
autre manière, et marcha vers un autre but. 

Respecter les engagements légitimes contractés par l'État, 
les acquitter dans la proportion des ressources du Trésor, ac- 
croître celles-ci par un meilleur système d'administration , 
soumettre au régime d'une économie sévère les dépenses de la 
cour et du gouvernement, éteindre les anticipations et la dette 
exigible pour échapper à la dépendance ruineuse des finan- 
ciers; enfin délivrer I'indiistrie d'une foule de taxes très-vexa- 
toires et sans importance réelle pour le fisc, tel fut le plan du 
nouveau contrôleur-général. Son application lui permit de por- 
ter à près de 67 millions les recettes extraordiliaires de l'année 
courante, de rembourser i 5 millions surla dette exigible, 28 sur 
les anticipations, et de gagner l'exercice 1776 avec un déficit 
qujétait tombé au-dessous de 15 millions. Il est vrai que, dans 
les recettes ci-dessus, entrait un eneaissc de 19 millions 
trouvé dans le Trésor, et une contribution de 1.6 millions four- 
nie par le clergé ; mais le surplus était le résultat d'augmenta 
tions normales obtenues dans la recette, de diminutions ef- 
fectuées dans la dépense, et de traités plus avantageux faits 
avec les fermiers eu les régisseurs de l'impôt. ALI nombre des 
opérations de cette dernière espèce, l'on doit citer la réforme 
de la régie des hypothèques, la cassation du bail des domsiiies 
et celle du bail des poudres. 

L'abbé Terray avait accepté de la régie des hypothèques, 
établissement dont il était l'auteur, des conditions fort dures 
Qour l'État. Pour une avance de 8 millions, cette régie tou- 

Terray muIliplia les maîtrises, et avait même conçu le projet de les rcndre h6- 
réditaires. L'édit fut signé en 177.1,, mais on en abandonna l'exécution. On peut 
voir, dans l'Histoire financi'ère de la France, par M. Bailly, une juste apprécia- 
tion du ministère de l'abbé. 
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chait, sans compter ses remises sur le montant des droits, 12 
p. 100 d'intérêt annuel. Et quoique l'avance fût remboursable 
par portions successives et à des Bpoques déterminées, I'intéret 
ne décroissait pas à mesure que s'avançait la libération de 
I'fitat; de telle sorte qu'on a calculé qu'il devait arriver un mo- 
ment oh les régisseurs eussent tiré 96 p. 100 d'intérht de leurs 
capitaux. Turgot rorripit ce mai.ché, institua une rOgie nou- 
velle, augmenta son travail, en obtint un fonds d'avance de 
12 millions, et le paya sur un pied moins exorbitant. 

Le bail du domaine réel, passé aussi sous le ministére de 
Terray, était encore plus scandaleux. Les fermiers avaient 
obtenu, pour l'espace de trente ans, au prix de 1,564,600 li- 
vres, payables chaque année par avance à partir du ter oc- 
tobre 1774, 1 " la jouissance de terres précédemment louées 
1,116,164 livres, par baux particuliers qui expiraient au mois 
de décembre de la même année 1774; 20 celle de toutes les 
terres vaines et vagues, à défricher ou à dessécher, dont 1'Etat 
pourrait &tre propriétaire; 3" enfin la faculté de rentrer dans 
tous les domaines qui seraient reconnus appartenir au gouver- 
nement. Par cette dernière clause, l'ex-contrôleur-général 
avait concédé un droit dont il ne connaissait m&me pas l'é- 
tendue; et l'on peut juger des bénéfices que leur ensemble 
aurhit procurés aux traitants, par ce seul fait que, dès I'afin6e 
1775, les sous-baux de six ou de neuf ans, des terres -dont il 
s'agit, égalèrent le prix total qu'ils en avaient donne. Turgot 
cassa encore le bail du domaine, organisa une régie pour neuf 
ans, et en obtint six millions d'avances, à des conditions aussi 
bonnes que celles stipulées avec la régie des hypothèques. 

Le bail des poudres et salpêtres, renouvelé également sous 
l'administration de Terray, n'était pas moins onéreux à I'Etat 
que le précédent. La seule condition imposée à la compagnie 
qui jouissait du monopole de la fabrication et de la vente de 
ces matières, consistait à fournir chaque année un million pe- 
sant de livres de paudre aux arsenaux de la guerre et de la ma- 
rine. Les fermiers livrant cette poudre a 1'Etat sur le pied de 
six sous la livre, tandis que le prix de revient s'élevait pour 
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eux au double, le gouvernement semblait par lti réaliser un 
bénéfice annuel de 100,000 écus. Mais ce n'était qu'en ap- 
parence et non en réalité. D'abord, en temps de paix, l'etat 
ne consommait pas plus de 500 milliers de poudre, e t  en temps 
de guerre la compagnie n'était pas tenue de lui fournir plus 
que la quantité déterminée par le bail. Dans le dernier cas, 
il s'approvisionnait où et de la manière qu'il pouvait; et dans le 
second il laissait la compagnie bénéficier de 150,000 livres, ou 
de la moitié de la redevance due au Trésor. Ce monopole sin- 
gulier s'aggravait par un autre abus. Quoique l'art d'établir 
des nitrières artificielles ne fût pas ignoré dans plusieurs 
États de l'Europe, en France le gouvernement en était encore, 
pour obtenir le salpétre, aux méthodes en usage du temps de 
François I"'. On ne savait que démolir les vieux édifices ou 
faire des fouilles, et lessiver les décombres ou les terres, pour 
en extraire les substances imprégnées de cette matière. Or ,  
l'administration s'étant réservé le privilége d'opérer cette be- 
sogne, avait stipulé que la ferme des poudres lui achèterait le 
rialpbtre sur le pied de sept sous la livre, c'est-à-dire à un prix 
insuffisant pour rémunérer le travail des ouvriers qu'elle em- 
ployait. De là, la nécessité d'accorder aux salpêtriers un supplé- 
ment de salaire, qui n'absorbait pas moins de 50 à 60,000 livres 
par année, et des PPiviléges qui étaient aussi onéreux que 
vexatoires poiir la masse des citoyens '. Enfin, le Tr6ld0r 
payait à la compagnie un abonnement annuel de 27,000 livres 
pour risques de sauts de moulins, la garantissait contre tous les 
événements de force majeure, et supportait, arinée commune, 
pour 10,000 livres de dépenses accidentelles. Par suite de yu-  
tes ces ci~~constances , le bail apparent de 100,000 ' éeus - des- 
cendait donc au chiffre définitif de 53 à 63,000 livres. Si ce 
monopole n'assuriiit pas la défense de l'Rtat, en revanche il 
procurait à la compagnie, dit Dupont de Nemours, 30 p. 100 
d'intérêt de son capital évalué à 4 millions. Turgot cassa en- 
core le bail des poudres, remplaça la ferme par une régie, mit 

' Dupont de Nernuura évalue à 600,000 liv. le dommage matériel que la nation en 
Gprouvait. 
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à sa tete Lavoisier, le plus grand chimiste de l'époque, et pro- 
cura par cette innovation, sans parler de tous les autres avan- 
tages qu'elle présentait, un revenu de 8 à 900,000 livres au 
gouvernement: En même temps, il envoyait des savants dans 
les Indes pour étudier les causes de la formation et de l'a- 
bondance du salpêtre dans ces contrées; il faisait traduire et 
piiblier les méthodes sur l'art d'6tablir des nitrières artificiel- 
les, et chargeait l'Académie des sciences de décerner un prix 
de 4,000 livres au Mémoire où l'on aurait traité le mieux : Des 
moyens les plus prompts et les plus économiques d'accroître la 
production du salpêtre, et des moyens surtout de se dispenser 
des recherel~es que les salpêtriers ont /e droit de faire dans les 
maisons des particuliers, droit dont l'arrêt du Conseil sur la 
matière déterminait l'époque de révocation '. 

Depuis dix ans, les frais de banque, de négociation des pa- 
piers de crédit, de commissions pour les marchés, coûtaient, 
année moyenne, près de neuf millions à l'État. Le ministre 
les réduisit au tiers, en posant pour principe que, sauf empê- 
chement absolu, toutes les dépenses devaient se faire au comp- 
tant. Le banquier de la cour lui parut un intermédiaire fort 
inutile, et il le supprima. 

Les officiers de finances pullulaient depuis la fondation de 
la monarchie pour ainsi dire, parce qu'une fiscalité inepte 
trouvait bons tous les moyens d'amener quelque argent daris 
le Trésor '. Il y avait par élection, bailliage, viguerie, ou au- 
tres divisions territoriales, trois ou quatre receveurs des tailles, 
lesquels exerçaient alternativement leurs fonctions. Ils tou- 
chaient des remises sur le produit de l'impôt, et, sous le nom 
de gages, l'intérêt du capital versé pour l'acquisition de leurs 
offices. Turgot, qui prdcédait avec autant de modération que 
de sagesse, déclara que le décès ou la démission des titulaires 
d'un même emploi entraînerait l'extinction de leurs charges, 

Voyez tome II, p. 418 et suiv. 
a C'est cette même fiscalité qui a, de nos jours, par la loi de finances di1 28 avril 

4 816, reconstitué la vénalité des onces au profit des avoatsà la Cour de cassation, 
notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires- 
priseurs. 
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et qu'il ne serait codservé qu'lin seul office par arrondisse- 
ment. Le remboursement des charges supprimées devant 
avoir lieu par les titulaires restés en exercice, et le retrait des 
gages étant prononcé, cette mesure ne causait aucun embar- 
ras à l'État, qui y gagnait l'intérêt d'un capital considérable, 
et aucun tort aux percepteurs de Pimpôt, indemnisés du sup- 
plkment de finance qu'on exigeait d'eux, par la jouissance to- 
tale des remises dont, précédemment, le partage s'opéiaait entre 
eux et leurs collègues. En outre, il n'y avait qu'avantage 
pour l'administration d'avoir, tout en effectuant une écono- 
mie importante, des agents en plus petit nombre et mieux 
payés. 

Il existait un receveur spécial de la capitation de la cour. 
Tiirgot pensa que la machine financière n'avait pas non plus 
besoin de ce rouage inutile, et qu'il était plus simple de faire 
retenir la capitation des princes, ducs, maréchaux, officie+s 
de la couronne, etc., par les trésoriers qui soldaient leurs trai- 
tements. 11 hésita d'autant moins i détruire cet emploi, que les 
rôles de celui qui l'exerçait présentaient un arriéré remontant 
jusqu'h 1767'. Ce n'était pas contre ces nobles personnages 
qu'on avait imaginé la loi des contraintes solidaires! 

Au milieu de ces utiles réformes, dont nous abrégeons le 
détail, Turgot accélérait le payement des rentes et des pen- 
sions, syspendu depuis trois ou quatre ans. Il oi~donnançait, sur 
les dernières, deux années à la fois de celles qui n'excédaient 
pas la somme de 400 livres. En réduisant les pansions, Terray 
avait ménagé les faibles ii la vérité, mais il avait frappé ses 
coups les plus rudes sur les moyennes et respecté les fortes. 
Celui-ci redoutait les clameurs de la multitude et la haine des 
grands; celui-là ne craignait que de manquer .& l'humanité et 
à la justice'. 

Arr. du Cons. du 30 décembre 1775, Il, p. 387. 
a Dans son court passage ail ministère de la maririe, Tiirgot s'était empressé 

dt faire payer aux ouvriers du port de Brest un arriéré de salaires, qui leur 
était diî depuis dix-huit mois. 

Il avait aussi proposé au roi d'iniiter la munificence de Louis XIV enver.! les 
savants étrangers, et d'accorder une gratification de 5,000 livres & l'illustre Euler, 
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Beaucoup de particuliers, créanciers légitimes de l'fitat, 
avaient vu périr leurs droits par l'inipossibilité de satisfüiie, 
pour les étàblir, à des prescriptions obscures et nombre*ses, 
exigées par une loi de 1764. Le ministre simplifia les formes, 
et leur donna six mois polir se relever de la déchéance. 

Dix millions de lettres de change, dues aux colonies, n'é- 
taient pas soldés depuis cinq ans. Un à-compte de 1,500,000 
livres fut donné d'abord, et un fonds annuel d'un million fait 
pour le payement du reste, avec la faculté aux porteurs de 
convertir leurs titrûs en rentes sur l'État à quatre pour cent. 

A l'aspect de la bonne foi rappelée dans le Trésor, dont elle 
était bannie depuis des siècles, le crédit se ranima avec tant 
de promptitude, que Turgot était à la veille, lorsqu'il sortit du 
ministère, \de contracter un emprunt de 60 millions, à moins 
de 5 p. 100, avec les capitalistes hollandais qui, lors de sa 
retraite, se gardèrent bien de livrer leur argent à ses succes- 
seurs. 

Tant d'actes inspirés par le zèle le plus pur pour le bien pu- 
blic, et accomplis dans le cours de la seille année 1775, l'avaient 
été nonobstant les soins spéciaux que réclamait une épizootie 
ter~ible, sévissant sur les provinces méridionales de la France ; 
nonobstant de cruelles attaques de goutte qui retinrent le con- 
trdleur-général plusieurs mois dans son lit, et nonobstant en- 
core d'autres gilaves circonstances, dont il nous reste à parler. 

En arrivant au pouvoir, Turgot -n'avait pas d'ennemis; mais 
dès qu'on fut certain p'il entendait gouverner dans l'intérbt 
générql, ils surgirent de toutes parts nombreux et puissants. 
Maurepas, qui n'avait pas tardé à recohnaitre qu'un tel homme 
dominerait nécessairement le monarque par l'ascendant de 
l'intelligence et de la vertu, fut le premier qui conspira sa 
ruine. Pendant qu'il préparait dans l'ombre la chute de son 
collègue, la haine, sourde encore, de tous les autres ennemis 
du bien public, attendait avec une impatience, que 1s fortune 
sembla prendre à cœur de satisfaire, l'occasion de se manifester. 

comme récompense de l'ouvrage publié par celui-ci sur la construction et ta ma- 
nœuvre des vaisseaux. 
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Dès le 20 avril 17?5, des troubles, dont la cherte des grains 

était le prétexte, éclatèrent a Dijon. La récolte de 1774 avait été 
médiocre; mais la disette n'était nulle part, et tous les historiens 
témoignent qu'on avait souvent vu le pain plus cher-sans que 
l'ordre public filt troublé. La ville, cependant, faillit être le 
théâtre de scènes sanglantes. L a  paysans, après avoir démoli 
le moulin d'un propriétaire qu'ils accusaient de monopole, vin- 
rent briser les meiibles d'un conseiller de l'ex-Parlement Mau- 
peou, qui passait à leurs yeux pour un accapareur. Des pa- 
roles insolentes ' du commandant militaire portèrent l'exaspéra- 
tion à son comble, et le calme ne put étre rétabli que par l'in- 
tervention de l'évêque. 

Apaisée en Bourgogne, l'émeute reparut tout à coup aux 
portes de la capitale avec un caractère plus grave. Cette fois, sa 
marche était disciplinée, et ses actes 'd'une telle nat.ure, qu'on 
peut en induire un plan de dérastation conçu pour affamer la 
principale ville du royaume. 

De Pontoise, foyer de l'insurrection, partent, le ler mai, 
des brigands qui se répandent dans toutes les campagne 
environnantes. Ils soulèvent le peuple avec le's mots de 
disette et de monopole; ils l'entraînent sur les marchés, l'ex- 
citent à se faire livrer les grains au-dessous de leur valeui., 
en taxent eux-m&mes le prix à l'aide de faux arr&ts du Conseil; 
ils ont de l'or et de l'argent, et tant& achètent, tlant6t ' pren- 
nent de force les subsistances, mais toujours pour les dbtruire. 
Ils brûlent des granges, incendient des fe~tmes entières, cou- 
lent à fond des bateaux de blé, et interceptent les arrivages par 
la basse Seine et l'Oise; enfin, ils annoncent hautement qu'ils 
vont aller à Versailles, et de Versailles marcher sur Paris'. 

Le lendemain 2, en effet, les ihsùrgés arrivèrent à Ver- 
.sailles, y mirent les farines au pillage et demandèrent qu'on 

' La Tour-du-Pin dit, aux paysans soulevés, d'aller brouter Z'herbe qui com- 
mençait a parailre. (Soulavie, n/Iém. hiat. el polit. du règne d~ Louis XVI, II, 
p. 290.) 

Voyez Condorcet, Dupont de Nemours, Soulavie, Desodoarts, Histoirs 'de 
Louis XYI ,  et l'lnstructiora, de Turgot,,d tous lee, CUF& du rogawrnu, II, 
page 192. 
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baissgt le prix du pain. On ferma en toute hiite les grilles du 
château, et l'effroi fut tel qu'on délibéra si l'on ne ferait pas 
partir le roi pour Chambord. Donnant alors le premier exem- 
ple de cette faiblesse qui devait plus tard lui &tre si fatale, 
Louis XVI ne voulut pas qu'on employât la force contre ces 
brigands, et commanda à la police de taxer le pain à deux sous 
la livre. Cette mesure rétablit la tranquillité dans Versailles ; 
mais les agitateurs se portèrent, dès la nuit mdme, sur Pa- 
ris, et y entrèrent le 3, à sept heures du matin. 

a Quoiqu'on eût mis sur pied le guet, ltis gardes-françaises, 
les gardes-suisses , les mousquetaires et autres divisions de la 
maison du roi en état de service, ils entrèrent par diverses 
portes, à la mème heure, pillant les boulangers sans excep- 
tion '. » Ces scènes étranges, où l'on entendait des misé~lh1es 
vociférer sur la cherté du pain, pendant qu'ils le. jetaient dans 
la boue, cessèrent plutôt par la lassitude des acteurs que par la 
répression de l'autorité. Elles ne semblaient pas déplaire au 
Parlement, au lieutenant de police, ainsi qu'à d'autres person- 
nages considérables2, et la troupe était encore paralysée par les 
ordres du roi qui défendaient de tirer sur les bandits. Cepen- 
dant, le désordre avait cessé vers onze heures, et le maréchal 
de Biron, en s'emparant alors des carrefours et d'autres points 
importants de la ville, déjouait ii l'avance toute tentative ayant 
pour but de le renouveler. A une heure, les Parisiens quittè- 
rent leurs maisons pour chercher i'émeute, mais ils ne la ren- 
contrèrent plus nulle part. Maurepas se montra le soir à 1'0- 
péra; et, quelques jours après, les marchandes de modes 
inventèrent des bonnets à /a révolte. 

Turgot ne prit pas cette affaire avec autant de légèreté. 
Tout porte à croire qu'il avait, sur la nature de la sédition, des 
renseignements qui sont restés inconnus, et il s'agissait d'as- 

(') Soulavie, ibid., p. 293.- On sait que cet écrivain ne peut être accusé de par- 
tialité envers Turgot. 

(9) Turgot à Pafis écrivait au roi, (le 2 mai) que l'intendant, loin de pacifier les 
troubles, les animait. Saint-Sauveur, l'ami de Turgot et de la liberté du commerce, 
ajoutait que Lenoir et Sartine préparaient, pour le 3, des troubles à Paris. ( Sou- 
lavie, ibid., y. 393 .) 
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surer la subsistance de la capitale. Ses mesures furent aussi 
énergiques que la conduite du roi avait été faible. 

Le jour de l'émeute, le Parlement avait fait afficher dans 
Paris un arrêté qui défendait les attroupements, mais qui par- 
tait que le roi serait supplié de diminuer le prix du pain. Le 
ministre chargea aussitôt l'autorité militaire de placarder cet 
arrêté d'une ordonnance qui interdisait d'exiger le pain 
au-dessous du cours. Toutes les boutiques de boulangers fu- 
rent protégées par des factionnaires, et lin négociant, nommé 
Planter, reçut sur-le-champ 50,000 livres pour la valeur d'lin 
bateau de blé dont les séditieux avaient jeté le chargement à la 
rivière. 

Le lieutenant de police Lenoir, qui avait pactisé avec l'é- 
meute, fut destitué dans la nuit même du 3 mai, et remplacé 
le lendemain par l'économiste Albert. 

Le Parlement voulait connaître des troubles ; Turgot le fit 
mander à Versailles, et le forqa, dans un lit da justice tenu le 5, 
d'enregistrer une proclamation du roi, qui attribuait la ré- 
pression de la révolte, conformément aux lois en vigueur, à la 
juridiction prévôtale. 

En mérne tèmps, soutenu par Malesherbes1 et le vieux ma- 
réchal du Muy, il obtenait de Louis XVI un blanc-seing qui 
plaçait l'autorité militaire sous ses ordres et lui permettait de 
porter les derniers coups à l'émeute. Une armée de 25,000 
hommes, à la tête de laquelle était lc maréchal de Biron, pour- 
suivit les fuyards dans tous les sens, et resta campke le long 
de la Seine, de l'Oise, de la Marne et de l'Aisne, jusqu'à ce que 
les arrivages de grains eussent repris leur cours ordinaire, et 
que la tranquillité publique fîit entièrement rétablie'. 

Le mouvement insurrectionnel du 3 mai, qui avait éclaté le 

Malesherbes avait, depuis le mois de juillet 1775, remplacé le diic de L6 %il- 
lière au département de la niaison du roi. 

8 Aux détails qui précèdent, sur cette sédition qu'on appela la guerre des riz- 
rines, Soulavie ajoute les suivants : a Les troupes du roi allant délivrer, sur le 
chemin de Versailles, deux mousquetaires arrêtés par les mutins, il y eut iin 
combat à coups de fusil d'uii côté, et de l'autre de pierres, où vingi-trois paysans 
attroiipés fiirent tués. On trouva un révolutionmire agant un cordon bleu, qui 
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m6me jour à Apiens, ii Auxerre et à Lille, donna, contrel'ad- 
ministration de Turgot, le signal d'attaques qui devinrent gra- 
duellement plus violentes et plus nombreuses. Alors commen- 
cèrent les calomnies intbressées de tous ceux qui n'avaient pas 
reçu du ministre les faveurs qu'ils espéraient en obtenir, et de 
tous ceux dont la position avait été dérangée par la réforme 
des abus, ou qui redoutaient un pareil sort. 

On reprocha au contrôleur-général d'avoir produit la fa- 
mine qui n'existait pas, en permettant la sortie des blés du 
royaume par l'arrêt du 13 septembre 1774, quoique cet arrbt 
n'eût autorisé que la libre circulation à l'intérieur. Mais l'on ,se 
garda bien' de dire que, sachant plier ses principes à la néces- 
sité des circonstances, il y avait dérogé jusqu'au point d'accor- 
d e ~  des primes à l'importation'. On dissimula encore qu'il 
n'avait rien négligé pour que les classes pauvres se ressentis- 
sent le moins possible de la cherté des subsistances, en orga- 
nisant des ateliers de charité dans les villes et dans les Cam- 
pagnes, et en multipliant partout les travaux publics en raison 
des ressources de l'etat et des provinces. La justice prévbtale 
avait fait pendre dei= individus, inculpés d'avoir joué un grand 
rdle dans le soulèvement du 3'mai. Les mêmes hommeli qui 
ne trouvaient pas le supplice de la roue trop dur pour les délits 
de contrebande, affectèrent une sensibilité extrême sur le sort 
de ces~coupables, et imputè18ent à Turgot de verser le sang hu- 
main pour le triomphe de ses doctrines. On porta jusqu'aux 

motionnait le peuple des campagnes, étendu sur le carreau. D ( Tome II, page 
295 de l'ouvrage cité. ) 

L'histoire du cordon bleu ne nous parait ni vraie, ni vraisemblable. 
Les Parisiens ne purent, à propos de ces événements, se refuser contre Biron 

et Turgot, l'épigramme suivanle : 

Biron, tes glorieux travaux, 
En dépit des cabales, 

Te font passer pour un héros, 
Sous les piliers des halles. 

De rue en rue, au petit trot, 
Tu cliasses la famine ; 

Général.digne de Turgot, 
Tu n'es qu'un Jean-Farine. 

Arr. du Cons. du 95 avril 1775, II, p. 185. 
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nues le livre pompeusement ridicule que Necker venait de pu- 
blier sur la Législation des grains, et le marquis de Pezai, 
militaire, poëte, et surtout intrigant, qui devait frayer plus 
tard au banquier genevois le chemin du contrôle-général, di- 
rigea dès lors une guerre de painphlets et de caricatures 
contre les économistes. Mais Voltaire les vengea, et Turgot 
principalement, d'une manière éclatante par le pamphlet inti- 
tulé : Diatribe ci l'auteur des épl~émérides dwcitoyen. 

Peu de temps après, une autre circonstance, la cérémonie 
du sacre, vint accroître le mauvais vouloir du clergé contre 
Turgot. Le ministre, en administrateur économe, désirait que 
le sacre se fit à Paris; de plus, comme philosophe, et l'on poui*- 
rait même dire comme chrétien, il demandait, d'accord avec 
Malesherbes, que le roi ne prononçiit pas la formule abomi- 
nable d'extermi~zer les ~iéréti~u'es, et qu'à celle de ne jamais 
faire grâce aux duellistes, il substituât la promesse d'employer 
tous les moyens qui dépendraient de l'autorité royale pour 
abolir un préjugé barbare. Mais les évêques, qui n'avaient pas 
moins d'amour pour les vieilles coutuines que d'horreur pour la 
tolérance, et qui, dans les remontrances périodiques qu'ils por- 
taient au pied du trône, ne cessaient d'exciter le prince à per- 
sécuter les protestants1, s'indignèrent d'une pareille innovation d 

(1) L'année même di1 sacre, l'Assemblée disait à Louis XVI : 
a Nous vous en conjurons, Sire, ne différez pas d'ôter à l'erreur l'espoir d'avoir 

parmi noiis des temples et des autels ; achevez l'ouvrage que Louis le Grand avait 
entrepris, et que Louis le  Bien Aitné a continué. JI vous rsl réservé de porter ce 
dernier coup au calvinisme dans vos Etats. Ordonnez qu'on dissipe les 'assemblées 
schismatiqiies des protestants : sxcliiez les sectaires, sans distinclion, de toules les 
branches de I'adminislralion publique. Votre Majeslé assurera ainsi parmi ses su- 
jets l'unité du culte catholique. ), (Rewtontrances du 24 seplembre 1775.) 

On li t  encore dans les mêmes remontrances : Qu'on voiis dise, Sire, pourqiioi 
des unions que toutes les lois civiles et catholiques repoussent, sont impunément 
contraclées au prêche sous la foi du mariage ; d'où vient que, contre la volont6 du 
prince, on ravit tous les jours aux ministres de notre sainte reIigion de tendres, 
enfants, pour les présenter aux maîtres de l'erreur, qui leur font sucer tranquille- 
ment son poison avec le lait ? D 

Ainsi, le clergé regrettait oficiellement que le progrks de la morale eût 
fait tomber en désuélude une législation qui condamnait les protestants 4 vivre en 
concubinage, ou à abjurer leiirs croyances, puisque, la loi ne considérant à cette 
époque le mariage qqiie comme uu sacrement, il dépendait de l'Église seule de lé- 
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Turgot? l'homme de son siècle qui était lc. plus pénétré de l'im- 
portance des idées religieuses, fut accusé de conspirer la ruine 
de la religion, parce que son respect pour elle l'empbchait 'de 
consentir à ce qu'elle fOt un instrument. entre les mains 
de l a  politique. Maurepas, qui n'y voyait pas autre chose, se li- 
gua avec le clergh, et persuada à Louis XVI, chez qui une foi 
sincère repoussait rhypocrisie, et n'excluait pas les lumières 
d'une conscience deoite, que la tranquillité de l'État exigeait 
qu'on ne .changeât rien aux serments du sacre. On dit qu'à 
Reims, ce prince. faible et consciencieux remplaga, par des pa- 
roles inintelligibles, les formules que le clergé avait réussi à 
maintenir. Turgot, après i'accomplissement de la cérémonie, 
lui adressa un Mémoire, dans lequel il prouve au monarque que 
ses convictions. religieuses lui font un devoir impérieux de ne 
pas tenir pour valides des engagements injustesi. 

Les réformes que Turgot accomplit postérieurement, les 
projets insensés que des ennemis ou des rkveurs enthousiastes 
lui prbtèrent, accrurent le nombre des adversaires de son ad- 
ministration dans une proportion si considérable, que, dès la 
fin de 1775, on pouvait déjà conjecturer que le vertueux mi- 
nistre ne resterait pas longtemps au pouvoir. L'année 1776 
devait voir la lutte de l'intéret privé contre l'intérbt général 
s'élever à son apogée; mais elle devait voir aussi le dernier 
principe ne conserver, pour ainsi dire, qu'un seul défenseur, 
et un prince qui voulait sincèrement le bonheur du peuple, 
sacrifier aux clameurs de l'égoïsme le seul homme qui fbt ca- 
pable de raffermir son autorité chancelante. 

Turgot, qui considérait l'inégalité des conditions comme un 
fait nécessaire, qui trouvait normal le partage des hommes en 
propriétaires, en capitalistes et en simples travailleurs, mais 
qui professait également que « la morale regarde tous les hommes 

gitinier l'union des hérétiques. En outre, pour exprimer des doléances si peu con- 
formes au véritable esprit du christianisme, il avait choisi deux hommes qui 
croyaient à peine en Dieu, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, et 
l'abbé de Talleyrand-Périgord qiie, par une autre singularité, nous devions voir 
mourir Bvec b titre de membre de l'Académie des Sciences morales et politipes. 

Voyez tome II, page 494. 
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d u  même œil, qu'elle reconnait dans tous un droit égnl a u  bon- 
heur' D ,  tirait de cette dernière opinion la conséquence, que 
l'inégalité n'est rationnelle qu'autant qu'elle dérive unique- 
ment de la nature des choses. De là, sa haine pour les pri- 
viléges, les monopoles et toutes les institutions, en un mot, 
qui tendent à distribuer la richesse d'une manière artifi- 
cielle, et à déshériter la moralité, l'intelligence, le travail, du 
droit de l'acquérir. De là, son insistance sur le grand principe 
de la liberté industrielle et commerciale, qu'il réclamait plus 
encore au nom de la justice qu'au nom de l'économie poli- 
tique. De là, en un mot, son amour profond de l'égalité civile, 
que tous ses actes eurent pour but d'établir. De la, enfin, les 
mémorables édits pour l'abolition de la corvée, la suppression 
des jurandes, la libre circulation des vins, et plusieurs au- 
tres encore, derniers efforts d'un ministère qui préparait, 
dans l'avenir, la complète émancipation du travail. 

Turgot commença cette difficile entreprise dès le mois de 
janvier 1776, en soumettant au roi un Mémoire où il lui pro- 
posait lo l'abolition de la corvée, % celle des droits existant h 
Paris sur les grains, farines, et autres denrées de nécessité 
première pour le peuple; 4 celle des offices sur les quais, 
halles et ports de la meme ville ; 40 celle des jurandes; 50 celle 
de la caisse de Poissy, et 60 enfin, une modification dans la 
forme des droits imposés sur les suifs '. Ce Mémoire, accom- 
pagné du texte des édits, qui l'étaient eux-mêmes de yréam- 
bules où le législateur parle pour la première fois aux hommes 
un langage digne d'eux et de lui-même, fut mis sous les yeux 
du Conseil. On ne sait pas, d'une manière bien précise, l'im- 
pression qu'eu éprouvèrent les collègues du contrôleur-géné- 
ral ; mais on peut la préjuger par l'esprit des observations 
auxquelles Mirornénil se livra sur-la loi relative à la suppres- 
sion de la corvée. 
l Dezcm'ème lelire sur la tolérance, I I ,  p .  680. 

Les édits concernant las grains et les offices opéraient dans Iti capitale une 
réforme di1 genre de celles qui avaient eii lieu à Rouen et dans les autres villes. 011 
comptait à Paris 3,200 chargeurs, déchargeurs, rouleurs, etc., de grains,'qire la 
dernière mesure. supprimait. 

1. Y 
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Entre autres choses non moins singulières, le ministre de la 
justice disait : 

u Le projet assujettit à l'imposition pour le remplacement 
des corvées tous les propriétaires de biens-fonds et de droits 
réels, privilégiés et non privilégiés. 11 veut que la répartition 
en soit faite en proportion de l'étendue et de la valeur des 
fonds. - J'observerai qu'il p u t  être dangereux de détruire 
absolument tous ces priviléges. Je ne parle pas de ceux qui 
sont attachés à certains ofices, que je ne regarde que comme 
des abus acquis à prix d'argent, que comme de véritables pri- 
viléges; mais je ne puis me refuser h dire qu'en France le 
privilége de la noblesse doit être respecté, et qu'il est, je crois, 
de l'intérêt du roi de le maintenir. )) 

A quoi Turgot répondait : 
a Qu'est-ce que l'impôt? Estce  une charge imposée par 

la force à la faiblesse? Cette idée serail analogue à celle d'un 
gouvernement fondé uniquement sur le droit de conquete. 
Alors le prince serait regardé comme l'ennemi commun de la 
société; les plus forts s'en défendraient comme i ls pourraient, 
les plus faibles se laisseraient écraser. Alors il serait tout km- 
ple que les riches et les puissants fissent retomber toute la 
charge sur les faibles et les pauvres, ei. fussent très-jaloux de 
ceprivilége. - Ce n'est pas l'idée qu'on se fait d'un gouver- 
nemen paternel, fondé sur une constitution nationale où le 
monarque est élevé au-dessus de tous pour le bonheur de 
tous.. . . . Les dépenses du gouvernement ayant pou$ objet 1'Uc 
térét de tous, tous doivent y contribuer.; et plus cm jouit des 
avantages de la société, plus on doit se tenir honoré d'en par- 
tager les charges. Il est difficile que, sous ce point de vue, le 
privilége pécuniaire de la noblesse paraisse juste '.a 

Malgré les observations de M. de Mirornénil, qu'il faut lire 
d'un bout à l'autre pour avoir la mesure de l'impudeur que 
les intérêts privés les plus contraires à la justice apportent dans 
leur défense, le roi approuva, le 6 février,bles édits prbprés 

Observations du  garde des sceuux el contre-obsem~o/ns  d.e Targai, 
la suppression de la corvée, tome II, pages 269 el 27Q. 
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par Turgot. Mais il restait à les fairo adopter par le Parlement. 
Après un mois de négociations infructueuses, où Louis XVI 
eut 2 essuyer, de la part de ce corps, des remontrances qui lui 
firent dire : « II n'y a que M. Turgot et moi qui  aimions le peu- 
ple )). il fallut se résoudre à tenir un lit de justice l. 

On assure que le Parlement avait inséré cette phrase dans ses 
remontrances : « Le peuple de France est taillable et corvéa- 
ble à volonté. C'est une partie de ln constitution, que le roi est 
dans l'impuissance de changer '. » Le langage de ce corps ne 
fut pas aussi maladroit dans la séance royale indiquée pour le 
12 mars, et à laquelle assistèrent les princes du sang, tous les 
pairs laïques et ecclésiastiques, et les grands oficiers de la 
couronne. La cour protesta, aii contraire, de son amour du 
bien public, de sa sollicitude pour le bonheur du peuple; mais la 
thaorie const~itutioiinelle et financière qu'on lui attribue n'en 
perça pas moins, à chaque instant, dans les paroles de l'avo- 
cat-général Séguier, son interprète ; et l'on peut dire que tout 
ce que la doctrine perdit en brutalité dans la bouche du ma- 
gistrat-littérateur ', elle le regagna largement en ridicule. 

T~irgot proposait de substituer à la corvée une contribution 
territoriale, dont le maximum ne devait pas excéder dix mil- 
lions. Il avait consenti, pour ne pas se faire, suivant son 
expression , detix querelles c i  la fois, à en affranchir les biens 
du clergé ; et le préambule de la loi, en flétrissant un abus 
dont l'origine était récente, dbveloppait tous les avantages 
que l'État gagnerait à sa disparition. 

A tout cela, savez-voiis ce que répond l'avocat-général? 
a Que cette contribution confondra la noblesse, qui est le plus 
ferme appui du trône, et le clergé, ministre sacré des autels, 

Les magistrats n'enreçistrérent librement, le 9 février 1776, que la loi qui 
supprimait la Caisse de Poissy. Leur résistance à l'égard des autres était encou- 
ragée par le prince de Conti, honline violent et sans n~œurs, que Turgot réputait le 
principal provocateur de la sédition de 1775. 

2 Nous ne connaissons pas le texte des remontrances ; mais Soulavie, qui ne 
ménage ni le clergé, ni la iioblesse, ni les encyclopédistes, ni les économistes, ni 
les parlements, n'allègue pas que ce dernier corps ait professé l'égoïsme d'une fa- 
çon aussi brutale. 

M. Séguier était membre de l'Académie franqaise. 
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avec le reste du peuple, qui n'a droit de se plaindre de la cor- 
vée que parce que chaque jour doit lui rapporter le fruit de son 
travail, pour sa nourriture et celle de ses enfants. » 

Puisque le peuple a le droit de se procurer sa subsistance 
de chaque jour par le travail, on croira, sans doute, que I'ora- 
teur parlementaire va conclure à l'adoption de I'édit abolitif 
de la corvée 9-Nullement.-Il objecte que, les chemins étant 
d'une utilité générale, tous les sujets du roi doivent y con- 
tribuer également, les uns avec de l'argent, les autres par leur 
travail. Mais if oublie d'expliquer, par exemple, comment les 
sujets du roi, qui ont besoin de leur travail de chaque jour pour 
vivre, subsisteront pendant le temps qu'ils se livreront, pour 
le compte de I'fitat, à un travail que ~'Etat ne payera pas. II 
reconnaît, ensuite, que le moyen qu'il vient d'indiquer est 
peut-être impraticuble, et il propose de doubler la solde de 
l'armée, pour l'employer aux grandes routes, à detrs reprises 
différentes, quinze jours au printenzps, quinze jours a au- 
tonzne '. 

C'est à l'aide d'une logique aussi puissante que l'avocat-gé- 
néral repoussa, l'un après l'autre, l'édit sur les jurandes, celui 
sur la police des grains, etc. ; et qu'à propos du premier, il se 
livra à une apologie du système réglementaire où l'on peut 
lire, contre la libre concurrence, toutes les invectives qu'on 
lui prodigue de nos jours. 

Ainsi, M. Séguier s'écriait: « Le but qu'on a proposé à V. M. 
est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des 
gènes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par 
le régime réglementaire. Nous osons, sire, avancer à V. M. la 
proposition diamétralement contraire ; ce sont ces génes, ces 
entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'im- 
mensité du commerce de la France. C'est peu d'avancer cette 
proposition, noiis devons la démontrer. u 

L'avocat-général ne démontre pas, mais il ajoute : « Chaque 
fabricant, chaque artiste, chaque ouvrier se regardera comme 

' Voyez Procès-verbal du lit de justice du 19 mars 1776, tome II; pages 398 
et 399, 
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un étre isolé, dépendant de lui seul et libre de donner dans 
tous les écarts d'une imagination souvent déréglée; toute su- 
bordination sera détruite ; il n'y aura plus ni poids ni mesure; 
la soif du gain animera tous les ateliers, et, comme l'honnêteté 
n'est pas toujours la voie la plus sûre pour arriver à la fortune, 
le public entier, les nationaux comme les étrangers, seront 
toujours la dupe des moyens secrets préparés avec art pour les 
aveugler et les séduire. » Il n'est pas de maux, selon lui, que 
ne doive produire l'abolition des jurandes : elle fera passer à 
l'étranger les ouvriers les plus habiles du royaume; elle rui- 
nera le crédit et diminuera les salaires; elle portera un coup 
funeste à l'agriculture en dépeuplant les campagnes; elle fera 
renchérir les denrées dans les villes, y produira la disette, et ne 
permettra plus d'y maintenir l'ordre, etc., etc.. . Cependant, 
l'orateur ne disconvient pas que l'existence des communautés 
ne présente quelques abus; il déclare ne pas s'opposer à ce 
qu'on corrige ces imperfections, et prend même àcet égard l'i- 
nitiative en ces termes : « Qu'est-il nécessaire, par exemple, 
que les bouquetrières fassent un corps assujetti à des règlements? 
Qu'est-il besoin de statuts pour vendre des fleurs et en former 
un bouquet? La liberté ne doit-elle pas être l'essence de cetle 
profession? Où serait le mal quand on suppiimerait les frui- 
tières? Ne doit-il pas être libre à toutepersonnc de vendre les 
denrées de toute espèce qui ont toujours formé le premier ali- 
ment de l'humanité ?. . . . . Il en est enfin (des communautés) 
oh l'on devrait admettre les femmes à la maîtrise, telles que 
les brodeuses, les marchandes de modes, les coiffeuses; cc 
serait préparer un asile à la vertu, que le besoin conduit SIOU- 

vent au désordre et au libertinage ' . z 

Voilà tout ce que le Parlement savait répondre a l'homme 
d'fitat qui, dans, le beau préambule de l'édit sur les juran- 
des, motivait en ces termes l'abolition d'une des injustices les 
plus révoltantes consacrées par la loi : 

« Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant 

Procès-verbal du lit de justice du 12 mars 1776, tome II, page 336.- (;elte 
derniére phram était iiiie sorte de plagiat des belles paroles de Turgot, qtie I'IOUF 
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nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler 
la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, 
la plus sacrée, et la plus imprescriptible de toutes. 

a Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre 
justice, et comme un des actes les plus dignes de notre bienfai- 
sance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées Zi 
ce droit inaliénable de l'humanité. Nous voulons, en cons&- 
quence, abroger ces institiitions arbitraires qui ne permettent 
pas à l'indigent de vivre de son travail, qui repoussent un sexe 
à qui sa faiblesse a donne plus de besoins et moins de ressour- 
ces, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévita- 
ble, seconder la séduction et la débauche; qui éteignent l'é- 
mulation et l'indiistrie, et rendent inutiles les talents de ceiix 
que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté; 
qui privent l'État et les arts de toutes les lumières que les 
étrangers y apporteraient; qui retardent les progrès de ces 
arts, etc.. . . . » 

Nous nous trompons, le Parlement répondit encore autre 
chose à Turgot. Il l'accusa de violer la propriété : aux yeux 
des légistes, le travail était essentiellement droit domanial! 

Les édits ne furent enregistrés que de l'exprès comnzande- 
ment du roi. Ainsi la magistrature, à peine tirée du néant par 
Louis XVI, s'insurgeait de nouveau contre I'aiitorité souve- 
raine, et ne lui résistait que pour l'ernp8cher de faire le bien 
du peuple. Elle protestait de son amour pour celui-ci, et elle le 
témoignait en s'efforçant de perpétuer la corvée dans les cam- 
pagnes, de perpétuer au sein des villes l'industrie à l'état de 
piivilége, dc perpétuer les droits qui y renchérissaient le prix 
des subsistances, et de perpétuer encore toutes les vexations 
auxquelles était en butte le commerce de leurs habitants ! 

Bientbt après, Turgot donna l'édit sur la libre circulation 
des vins, loi dont l'importance est consignée dans son préam- 
bule, qui prend place à cdté de ceux dont il avait appuyé la sup- 
pression des jurandes, de la corvée, et des droits sur toutes les 

allons citer tout l'heure. L'acadRmicien n'avait pas songé, malheureusement, 
qu'il n'y a qu'un pas du sublime au ridicule. 
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denrées necessaires à la nourriture du peuple dans la capi- 
tale l. 11 institua encore à Paris une commission permanente 
de médecins, dans le but de prévenir ou d'atténuer les ravages 
des maladies pestilentielles sur les hommes et les animaiix , 
et de porter des secours immédiats aux provinces qui en se- 
raient frappées. Elle devait recueillir et centraliser toutes les 
observations relatives l'hygiène publique, et elle a été le 
germe de l'Académie royale de médecine. 11 y favorisa éga- 
lement l'établissement d'une caisse d'escompte, qui offrait au 
gouvernement dix millions à 4 pour 100, et qui s'engageait, 
par ses statuts, à prendre le papier du commerce au même 
taux. Mais Turgot, fidèle A sesprincipes, ne voulut pas cion- 
céder de privilége exclusif à cette banque. 

Ces divers actes furent les derniers d'un des plus grands, du 
plus grand peut-être des hommes qui aient été appelés, en 
France, au gouvernement de l'État. Le soulèvement contre 
l'administration de Turgot était devenu général, dans toutes 
le$ classes du moins qui exercent quelque influence sur les af- 
faires publiques, dès que l'on avait su qu'il allait ajouter 
à toutes ses réformes celle de l'abolition de la corvée et des 
mattrises. Au mécontentement du clergé, de la noblesse, de la 
magist~ature, des hautes classes de la société, en un mot, vin- 
rent se joindre les clameurs des gens tenant boutiques et ina- 
gasins, dont la vanité se révoltait devoir investir leurs appren- 
tis, leurs compagnons, tous les salariés sous leurs ordres, des 
mémes droits qu'eux-mêmes, et dont la cupidité ne pouvait 
comprendre qu'il n'y eût que justice à dktruire les monopoles 
dont jusqu'alors on les avait laissés tranquillement en posses- 
sion. Toiis prétendirent qii'on attentait à leur propriét'é, et pii- 
blièrent de longs factums où ils montraient la ruine de l'in- 
dustrie, l'anéantissement du commerce , comme les résultats 
nécessaires et immédiats du système de la libre concurrence. 
Avec une bonne foi plus ou moins réelle, Sartine lui-même 
s'alarmait à cet égard, et insinuait que Turgot sacrifiait nos 

1 C'est dans ces quatre éclili qu'il Füu t s'instruire des déplorables effets du ré- 
gime r6glemenlüire; et cependant; ils sont loin d'eii retracer tous les abus ! 
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manufactures à celles del'hngleterre. D'un autre côté, l'orgueil 
des possesseurs de fiefs. uni à l'inintelligence de leurs véri- 
tables intéréts, regarda comme un affront que leurs terres 
fussent soumises à une taxe représentative d'un impbt ma- 
nuel que les roturiers seuls acquittaient précédemment. Cela 
effaçait entre eux et les taillables une distinction qu'ils tenaient 
à maintenir, et, sous ce rapport, ce fut pour le clergé une in- 
jure qu'il ne ressentit pas moins vivement que la noblesse. 
C'est en vain que le ministre avait assujetti les domaines 
de la couronne au mbme imp6t dont se plaignaient les privi- 
légiés : l'égalité civile était une idée qui ne pouvait entrer dans 
leurs t6tes, et en haine de laquelle ils préparaient, sans le savoir, 
une révolution qui ne devait pas même leur laisser la jouissance 
de cette dernière. De là donc un redoublement d'irritation qui 
se traduisit sous toutes les formes, caricatures ', bons mots, 
épigrammes, réquisitoires et pamphlets. 

Dans cette circonstance, comme au mois de mai précédent, 
Voltaire était venu prêter aux nobles projets de Turgot le se- 
cours de sa plume si mordante et si spirituelle. Le patriarche 
de Ferney avait flétri la corvée, dans une de ces brochures lé- 
gères où, par malheur, il flétrissait beaucoup d'autres choses, 
qu'un génie tel que le sien aurait dû respecter. D'Esprémenil, 
jeune conseiller, orateur emporté, agitateur sans but, déma- 
gogue dans sa compagnie, et plus tard aristocrate dans les 
lhats-Généraux', dénonça cette brochure au Parlement (30 
janvier 1776) représenta les économistes comme une secte 
qui voulait bouleverser l'fitat ; et, sans nommer le contrbleuyw 
général, le désigna pourtant d'une manière fort claire à la 
vindicte des magistrats. L'affaire n'eut pas de suite, mais le 

' Une de ces caricatures, grossièrement spirituelle, était une injure contre une 
femme respectable, la duchesse d'Enville, belle-sœur du duc de La Rochefoiicauld. 
Elle représente Turgot en cabriolet avec la duchesse. Dupont de Nemours, Devais- 
nes, et les abbés Baudeau et Rouheau, traînent la voiture en foulant des las de blé. 
La voiture verse, et Mme d9Enville montre, d'une ~anihre fort libre, ces mots écrits 
en grosses lettres : Liberté, liberté, libertg tout entière ! 

" M. Thiers, Histoire de la révolution française, tome 1, page 45. - II'Espré- 
menil fut déclaré en demeiiçe par un'décret de I'Assemblée.constituante. 
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Parlement ne tarda pas à retrouver une autre occasion de 
faire éclater son ressentiment. 

Boncerf, commis des finances, et ami du ministre, avait 
publié un ouvrage sur les inconvénients des droits féodaux. 
n Rien » , lit-on justement, dans I'llistoiredii règne de Louis XVI, 
par M .  Droz, « de plus conforme à l'intérêt public, à la raison, 
que les principes de cet écrit. L'auteur ne demandait pas qu'on 
forçât les seigneurs à recevoir le remboursement des redevan- 
ces féodales ; mais il leur démontrait que, s'ils consentaient ii 
ce remboursement, ils pouvaient y mettre un prix qui doiible- 
rait et au delà leur revenu. Un de ses vaux était que le roi 
donnât, dans les domaines de la couronne, l'exemple de ces 
arrangements bienfaisants. )) L'avocat-général, reprenant alors 
je r61e de #Esprémenil, n'en fulmina pas moins un violent rtiqui- 
sitoire contre le livre, et il fallut l'intervention du roi pour em- 
pêcher que l'auteur ne fût décrété de prise de corps. La (Cour 
ordonna que l'ouvrage serait brûlé par la main du bourreau 
(mars i776), et prit un arrêté danslequel elle suppliait LouisXVI 
de mettre un terme aux débordements économiques. Cependant, 
tous les écrits des économistes avaient un \caractère sérieux, 
etl'on ne pouvait citer d'eux une seule ligne qui appelât le mé- 
pris sur l'autorité royale, ou qui blessât les mœurs et l a  reli- 
gion. Mais les passions et les préjugés aveuglaient tous les es- 
prits, et l'un des grands seigneurs qui passaient pour avoir le 
plus de lumières, le duc de Nivernais, interrogé par Turgot sur 
le mérite du livre de Roncerf, lui répondit en présence du roi : 
a Monsieur, Pauteur est urc fou, mais on voit bien que ce n'est 
pas un foi6 fieffé. » Enfin, s'il faut en croire un contemporain, 
dont rien n'infirme le témoignage, un membre même de la 
famille royale, celui qui touchait au trône de plus près,', ne 

1 Monsieur, frère du roi, depuis Louis XVIII. -Le royal pamphlétaire est, 
dans tgut le cours de son œuvre, aussi violent que spirituel. On en jugera par ce 
portrait de Turgot et de illaurepas : 

a Il p avait encore en France uii homme gauche, épais, lourd, né avec plus de 
rudesse que de caractère, plus d'entêtement que de fermeté, d'impétuositd que de 
tact ; charlatan d.'administration ainsi que de vertu, fait pour décrier l'une, pour 
dégoûter de I'alitre ; di1 reste, sauvage par amour-propre, timide par orgueil, 
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dédaigna pas de se mêler, incognito, dans la tourbe des 
pamphlétaires qui assaillaient le ministre de leurs injures et 
de leurs calo~lnies. 

Il est constant? néanmoins, que tout de bruit, que Turgot 
méprisait, n'avait pas la puissance d'amener sa chute, à une 
époque où l'autorité royale était encore assez forte pour braver. 
l'opinion publique, surtout quand ses griefs se trouvaient mal 
fondés. Louis XVI, à l'intelligence et à 1,'énergie prés, était 
peut-être l'homme de son siècle dont le caractère ebt le plus 
de rayport avec celui de Turgot. La vertu du contrôleiir-gé- 
néral sympathisait avec la sienne, et il ne l'aurait certai- 
nement pas sacrifié aux clametirs des courtisans, si Maurepas, 
par les manœuvres les plus coupables, n'eût trompé sa reli- 
gion. D'ailleurs, Turgot était l'ami de Malesherbes, et le roi 
portait une affection toute particulière à ce dernier. 

Le premier ministre, qui depuis longtemps s'étudiait sans 
affectation, mais avec une adresse perfide, à perdre son 
collègue dans l'esprit du roi, ourdit d'abord, au commen- 
cement de  1776, une intrigue dont le succès répondit mal 
à ses espérances. Il avait découvert que Pezai, le pr8- 
neur et le commensal de Necker, entretenait une correspon- 
dance secrète avec le roi. Maurepas caressa l'aventurier, et 
le décida sans peine à servir d'instrument à ses desseins contre 
Turgot. Deux copies de l'état, dressé par ce derniér, des re- 
cettes et des dépenses de l'année 1776, furent remises à Pe- 
zay, qui communiqua l'une à Necker et l'autre à un ancien 
employé dii contrôle-général, que le ministre avait da, pour 

aussi étranger aux tiommes, qu'il n'avait jamais connùs, qu'A la chose publique, 
qu'il avait toujours mal aperçue. Il s'appelait Turgot. D - a Frappé de ce spectacle, M. de Maurepas s'éveille en sursaut. Il n'est pas 
superstitieux, c'est même une espèce d'esprit-fort; il ne croit à rien, mais il croit 
à sa femme. L'impression que cette machine avait laissée dans son esprit le suit 
partout; il la prend pour une inspiration extraordinaire; il ne voit pliis dans 
Mme de Maurepas que l'organe des décrels des dieux; et l'artificieiix abbé de 
Véry, qui avait figuré dans ce songe, partage l'hoiineur du préjugé. D 

Ce pamphlet, intitulé : Le songe de M. de Maurepas, ou les machines du gou- 
vernement français, parut le 1er avril 1776. (Voyez Soulavie, Mémoires histo- 
riques etpolitiques du régne de Louis XVI,  tome III, pages 107 et suivantes.) 
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cause d'infidélités graves, renvoyer de ses bureaux. Le bud- 
get de 1776 présentait un déficit de 24 millions, parce que 
Turgot y avait compris 10 millions pobr continuer le rembour- 
sement de la dette exigible, kt parce qu'un homme de son ca- 
ractère ne s'abaissait pas jusqu'à l'art de faire dire aux chiffres 
autre chose que la vérité. Les deux examinateurs s'étant ac- 
cordés à merveille pour charger ce travail de critiques qui ten- 
daient à faire croire que le déficit se perpétuerait indéfiniment, 
Maurepas mit leurs observations sous les yeux du roi. Niais, soit 
que le prince eût soupçonné l'intrigue, soit plutôt que l'impiiis- 
sance personnelle de se former une conviction eût tenu sori es- 
prit en suspens, la ruse employée par l'ambitieux vieillard de- 
meura sans effet. On eut alors recours à un autre expédient. 

On envoyait de Paris à Vienne, rapporte Dupont de Ne- 
mours, des lettres que l'on y faisait mettre à la poste à l'a- 
dresse de Turgot, et qui paraissaient lui être écrites par un 
ami intime qui ne signait point. De la même officine sortaient 
les réponses à ees lettres, tournées avec assez d'art pour qu'on 
pût les croire l'œuvre de l'homme à qui on les attribuait. 
L'absence de signature était expliquée d'une manière plausi- 
ble, et ces réponses furent d'abord tout à fait inoffensives. Mais, 
plus tard, on leur fit accuser del'humeur, et l'on finit par y mê- 
ler des sarcasmes contre la reine, des plaisanteries contire le 
premier-ministre, et des paroles blessantes pour le roi. Toute 
cette correspondance était portée à Louis XVI : il la cornimu- 
niquait à Maurepas, qui n'exprimait pas, on le pense bien, 
des doutes trop fermes sur son authenticité. On interceptait 
également d'autres lettres, vraies ou fausses, ou les accusa- 
tions les plus alarmantes étaient portées contre le contr6le~r- 
général '. 

l Le récit de Dupont de Nemours a pour base le témoignage de M. d'bngivil- 
ler, à qui Louis XVI, dans un moment d'épanchement, fit part de ses griefs contre 
Turgot, fondés sur les faits qu'on vient de lire. Et, certes, ce n'est pas la moralité 
de l'époque qui peut rendre ce récit invraisemblable. On sait, d'ailleurs, que la 
violation du secret des lettres était un moyen de gouvernement que la vieille mo- 
narchie ne dissimulait pas. En droit, le directeur de la poste devait, à cet 
égrd,  travailler avec le roi seul. Mais, en fait, cette turpitude ne pouvait êchapper 
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Enfin, le premier-ministre arracha la démission de Males- 
herbes, par une scène d'humeur habilement ménagée. Cet 
autre homme de bien, abreuvé de dégoûts au sujet des réfor- 
mes qu'il proposait dans son département, n'avait conservé 
son portefeuille que sur les instantes prières de Turgot. Il di- 
sait avec douleur à quelques amis : « Les peines que prend 
Turgot, les épargnes qu'il effectue, ne tourneront pas au profit 
du peuple : il n'y a pas de remède possible au gaspillage. 1) 

La retraite de Malesherbes laissa alors le champ d'autant plus 
libre aux manéges de Maurepas, qu'on prétend que le contrô- 
leur-général , pour lui causer moins d'ombrage, évitait de 
travailler seul avec le roi. De ce moment, Louis XVI témoigna 
la plus grande froideur à Turgot; et ce dernier, au lieu des 
explications loyales qu'il paraît avoir provoquées de la part du 
prince, n'en reçut qu'un avis indirect de se démettre de ses 
fonctions. Mais, blessé de cette injustice, il répondit qu'il at- 
tendrait l'ordre de son renvoi, et ne se retira? en effet, que 
devant cet ordre, qui lui fut apporté, le 12 mai, par l'ancien 
ministre Bertini. 

à l'intervention du ministre principal, car le directeur de la poste ne serait pas 
resté longtemps en place, s'il eût ~oul i i  s'en tenir à la lettre de l'institution. 
' Les lettres suivantes servent de commentaire aux événements qu'on vientfde 

résumer : 
Leîlre de M. de ïkiaurepas à Turgot. 

Ce 1% mai 1776. 

Si j'avais été libre, Monsieiir, de suivre mon premier mouvement, j'aurais été 
chez vous. Des ordres supérieurs m'en -ont empèché. Je vous supplie d'être per- 
suadé de toute la part que je prends à votre situalion. Mme de Maurepas me charge 
de vous assurer qii'elle partage mes senliments., On ne peut rien ajoiiter A ceux 
avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc. 

Réponse de Turgot. 

A Paris, le 13 mai 1776. 

Je reçois,-Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneui. de m'écrire. Je ne 
doute pas de la part que vous ayez prise l'événeniept du jour, et j'en ai la re- 
connaissance que je dois. 

Les obstacles que je rencontrais, dans les choses les plus pressantes et les plus 
indispensables, m'avaient depuis quelque temps convaincu de l'impossibilité où 
j'étais de servir iitilernenî le roi , et j'étais résolu à lui demander h a  liberté. Mais 
mon attachement pour sa personne eùt rendti cette démarche pénible, J'nurak 
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La consternation avait frappé tout le Limousin, quand cette 
province sut qu'elle allait perdre son intendant. Versailles et 
les salons de Paris poussèrent des cris de joie, dès qu'ils ap- 

craint de me reprocher un jour de l'avoir quitté. Le roi m'a ôté cette peine, et la 
seule qiie j'aie éprouvée a été qu'il n'ait pas eu la bonté cle me dire lui-meme ses 
intentions. 

Quant à ma situation dont vous voulez bien vous occiiper , elle ne peut m'affec- 
ter que par la perte des espérances que j'avais eues de seconder le roi dans ses vues 
pour le bonheur de ses peuples. Je souhaite qu'un autre les réalise. Mais, quand on 
n'a ni honte ni remords, quand on n'a connu d'autre intérêt que celui de I'Êtat, 
quand on n'a ni dégllisé, ni tu aucune vérité à son m~ilre  , on ne peut être 
mal heureux. 

Je voiis prie de vous charger de tous mes remerciements pour Mme la corritesse 
de Maurepas, et d'être persiiadé qu'on ne peut rien ajouter aux sentiments avec 
lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur, etc. 

Lettre de Turgot au roi. 

A Paris, le 18 mai 1716. 

Sire, je profite de la liberté que Votre Majesté a bien voulu rne donner d''avoir 
l'honnedr de lui écrire. 

M. Bertin, en s'acquittant des ordres qu'il avait, m'a dit qu'indépeiidamment des 
appointements attachés ail titre de ministre, Votre Majesté était disposGe à m'accor- 
der un traitement plus avantageux, et qu'elle me permettait de lui exposer mes 
besoins. 

Vous savez, Sire, ce que je pense sur tout objet pécuniaire. Vos bontés m'ont 
toujoiirs été plus chères que vos bienfaits. Je recevrai les appointements die mi- 
nistre, parce qiie sans cela je me trouverais avoir environ un tiers de reveiau de 
moins que si j'étais resté intendant de Limoges. Je n'ai pas besoin d'être plus iriche, 
et je ne dois pas donner l'esemple d'être à charge à l'État. 

Je supplierai Votre hfayesté de réserver les gràces qu'elle me destinait pouir dé- 
dommager quelqties personnes qui, après avoir fait le sacrifice de leur état pour 
m'aider dans mon travail, perdront par ma retraite celui qiie je leur avais procuré, 
et se trouveraient sans ressource, si elles n'éprouvaient les bontés de Votre Maljesté. 
J9espère qu'elle approiivera que d'en laisse des notes à M. de Clugny, qui Iles lui 
mellra sous les yeux. 

Quant à moi, Sire, je dois regretter votre confiance et l'espérance qu'elle me 
donnait d'être utile à l'ljitat. La démarche que j'ai faite, et qui parait vous avoir 
déplu, vous a prouvé qu'aiicun autre motif ne poiivait rri'attacher à ma place, car 
je ne pouvais ignorer le risque que je coiirais , et je ne m'y serais pas exposé, si 
j'avais préféré ma fortune à mon devoir*.Vous avez vu aussi dans mes lettres eom- 

Quelle était .la dkrnarche dont parle Turgot? - C'est ce que n'explique aucun 
historien, a moins toiitefois qu'il ne s'agisse ici, ce qui parait assez vraisemblaide du 
reste, de l'anecdote suivaiite : 

«Turgot avait obtenu de Louis XVI la promesse qu'aucune ordonnaiice de i:ornp- 
tant ne serait délivrée pendant un certain temps; Peu de jours après, un bon de 500,OUG 
livres, au nom d'une personne de la cour, présenté ail Trbsor. Turgot va pibendm 
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prirent la chute du ministre de l'intérêt général. Paix allait être 
enfin rendue au régime du privilége et du monopole. On s'en 
applaudit avec indécence à la cour ; et l'on s'en félicita haute- 
ment dans les promenades et dans les lieux publics. Un petit 

bien il m'était impossible de servir utilement dans cette place, et par conséquent 
d'y rester, si vous m'y laissiez seul et sans secours. Votre Majesté savait que je ne 
pouvais y être retenu que par mon allachement pour sa personne. J'espérais 
qu'elle daignerait me faire connaître elle-même ses intentions. 

Je ne lui dissimulerai pas que la forme dans laquelle elle me les a fait notifier 
m'a fait ressentir dans le moment uiie peine très-vive. Votre Majesté ne se mé- 
yreridra pas sur le principe de cetle in~pression, si elle a senti la vérité et l'étendue 
de l'attachement que je Iiii ai voué. 

Si je n'envisageais que l'intérêt de ma réputation, je devrais peut-être regarder 
mon renvoi coruime plus avantageux qu'une démission volontaire; car bien des 
gens auraient pli regarder cette démission comme un trait d'humeur déplacé. 
D'autres auraient dit qu'après avoir entamé des opérations imprudentes et embar- 
rassé les affaires, je me retirais au moment où je ne voyais plus de ressource : 
d7ailtres , persuadés qu'un honnête homme ne doit jamais abaildonner sa place 
quand il y peut faire quelque bien, ou etnpêcher qrielque mal, et ne pouvant pas 
juger comme nioi de I'imliossitiilité oii j'étais d'être titile, m'auraient blâmé par un 
principe honnête, et moi-même j'aurais toiijours craint d'avoir désespéré trop tôt, 
el d'avoir mérité le reproche que je faisais à M. de Malesherbes. Du moins étant 
renvoyé, j'ai la satisfaction de n'avoir pas un remords à sentir, pas un reproche à 
essuyer. 

J'ai fait, Sire, ce que j7ai cru de mon devoir, en vous exposant avec une franchise 
sans réserve et sans cxemple les difllciiltés de la position où j'étais, et ce que je 
pensais de la vôtre. Si je ne l'avais pas fait, je me serais cru coupable envers vous. 
Voiis en avez sans doiite jugé autrement, puisque vous m'avez retiré votre con- 
fiance ; mais, quand je me serais trompé, vous ne pouvez pas, Sire, ne point rendre 
justice au sentiment qui m'a conduit. 

Tout mon désir, Sire, est que vous puissiez toujours croire que j'avais mal vu, 
et que je voùs montrais des dangers cliimériques. Je souhaite que le temps ne me 
justifie pas, et que votre régne soit aussi heureux, aussi tranqiiille et pour vous, et 
pour vos peuples, qu'ils se le sont promis d'après vos principes de justice et de 
bienfaisance. 

Il me reste, Sire, une grâce à vous demander, et j'ose dire que c'est moins une 
grâce qu'une jiistice. 

Le bien le plus précieux qui me reste à conserver est votre estime. J'y aurai tou- 
jours des droits. On travaillera certainement à me la faire perdre. On essayera de 
noircir dans votre esprit et mon administration et moi-même, soit en inventant des 
faits faiix, soit eii déguisant et envenimant des faits vrais. On peut faire parvenir 
journellernea~ à Votre Majesté une foule de récits adroitement circonstanciés, 
où l'on aura su donner à la calomnie l'air de la plus grande vraisemblance. Votre 

les ordres du roi et lui rappelle la parole qu'il en avait reçue. On m'a surpris, dit le 
(( roi. - Sire, que dois-je faire? - Ne payea pas. )) Le minstre obéit : sa démission 
suivit de trois jours le refus de payement. D (M. Bailly, Histoire fiaanciére, tome II, 
Pa@ S.) 
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nombre d'hommes éclairés tremblèrent seuls pour l'avenir, et 
la plume de Voltaire, interprète de leurs sentiments, protesta 
contre la disgrâce du ministre par l'Épz^tre à un homme. 

« Le 12 mai 1776, jour du renvoi de Turgot » , dit un 
historien, dont le cœur et l'intelligence ont dignement ap- 
précié le caractère et les opérat,ions de ce grand homme, R est 
une des époques les plus fatales pour la France., Ce ministre 
supérieur à son siècle voulait faire sans secousse, par la puis- 
sance d'un roi législateur, les changements qui pouvaie~it seuls 
nous garantir des révolutions. Ses contemporains, égoïstes et 
superficiels, ne le comprirent point; et nous avons expié, par 
de longues calamités, leur dédain pour les vertus et les luiniè- 
Tes de cet homme d'fitat ', D 

Après Turgot, vinrent Clugny, Taboureau , Necker, Joly 
de Fleury, d'Ormesson, Calonne , Brienne, puis le banquier 
Necker encore ; mais ce n'étaient pas de tels hqmmes qui pou- 
vaient conjurer la tempête révolutionnaire, et les destins s'ac- 
complireiit. 

Presque toutes les réformes opérées par Turgot disparurent 
sous ses successeurs. Mais ce qu'ils n'eurent pas la puis- 
sance d'anéantir, ce fut l'esprit qui les avait dictées et qui de- 
vait, malgr4 tous leurs efforts, fonder en France le prin- 

Majesté les dédaignera peut-être d'abord ; mais, à force de les multiplier, 011 fera 
naître à la fin dans son esprit des doutes, et la calomnie aura rempli soli objet, sans 
qiie j'aie pu parer ses coups que j'aurai ignorés.. 

Je ne la crains point, Sire, tant que je serai mis à porlée de la confondre. Je ne 
puis plus avoir de défenseur auprès de Votre Majesté, qii'elle-même. J'attends de sa 
justice qu'elle ne me condamnera jamais dans son cœur sans m'avoir enf.entlu, et 
qu'elle voudra bien me faire connaître toutes les irnpulations qui me seront faites 
auprès d'elle ; je lui promets de n'en laisser passer aucune saus lili en prouver la 
fausset&, ou sans lui avouer ce qu'elle pourra contenir,de vrai ; car je n'ai pas; l'or- 
gueil de croire que je n'aie jamais fait de fautes. Ce dont je suis sûr, c'est qii'elles 
naont &té ni graves , ni volontaires. 

J'ose prier encbre Votre Majesté de vouloir bien faire passer cette communication 
par M. d'bngiviller , dont elle connail l'honnêteté et la discrétion, et sur l'amitié 
duquel je pilis compter. 

Il veut bien se charger de mes lettres, et me mande que Votre Majesté l'a 
trouvé bon. 

Permettez-moi , Sire, de vous en témoigner ma reconnaissance. 
ke suis avee le plus prof~nd respect, etc. 
' M. Droz, Histoire du règne de Louis XYI,  tome 1, page 210. 
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cipe de l'égalitk civile, acheté par nos pères au prix de sacri- 
fices sanglants que le génie du ministre de Louis XVI avait 
prévus, et voulait leur épargner. 

Turgot quitta le ministère sans autre regret que celui de ne 
pouvoir plus être utile à son pays et à l'humanité. C'était la 
seule impression dont fût susceptible une âme d'une trempe 
telle que la sienne. Ayant à peine franchi le seuil de l'hôtel du 
contrôle-général, l'homme d'État resté philosophe plaisan- 
tait ainsi sur sa disgrâce, dans une de ces lettres où rien n'o- 
blige à dissimuler ses sentiments : c( Je vais Btre à présent en 
pleine liberté de faire usage des livres que vous m'envoyez et 
de tout le reste de ma bibliothèque. Le loisir et l'entière liberté 
formeront le principal produit nec des deux ans que j'ai passés 
dans le ministère. Je tâcherai de les employer agréablement 
et utsilement (22 juin 1776)'. 1) 

Les sciences exactes et naturelles, la philosophie et la litté- 
rature furent" en effet, les seules occupations de Turgot pen- 
dant l'intervalle trop court qui a séparé sa mort du moment 
où i l  cessa de prendre part aux affaires publiques. Il employait 

Lettres inédites, XXI, tome II, page 834. 
L'activité intellectuelle de Turgot, vraiment prodigieuse, s'était appliquée de 

très-bonne heure A l'étude des scielices mathématiques et naturelles. Eu 1760? il 
avertissait l'astronome Lacaille de l'apparition d'une comète prés du genou orien- 
tal d'Orion. Dès1748, il adressait à Buffon des observations importantes sur sa 
Théorie de la terre. (Voyez Lettre à Buffon, II, page 782.) L'arlicle Expcroriribi- 
lité, de la grande Encyclopédie, témoigne de ses connaissances en physique. II 
rivait étudié la chimie sous Rouelle, et la géologie avec Desmarets. Sa correspon- 
dance inédite est plcilie de détails qui prouvent le vif intérêt que lui avaient in- 
spiré toutes ces sciences. 

En littérature, il était grand admirateur des anciens. Il a laissé une tra- 
duction du Ier livre des Géorgiques et de rluelqiies Odes d'Horace, qui ne sont pas 
des œuvres sans mérite. II ue put, toutefois, se défendre d'une innovation mal- 
heureuse, celle de substituer les vers métriques aux vers rimés, et de traduire 
dans cette forme, repoiissée par la nature de notre langue, le IVqivre de I'Enéz'de, 
et les Bglogues de Virgile. (Voyez les curieux détails que renferme, 8 cet é8ard, 
la correspondance inédite.) 

Tout le monde sait que Turgot est l'auteur de ce beau vers, destiné au portrait 
de Franklin : 

Eripuit cœlo fuImen sceptrumque tyrannis. 
II avait été nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 

4 e r  mars 1776. 
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les loisirs de sa retraite à étendre le cercle des hautes con- 
naissances qu'il possédait en géométrie, en astronomie, en 
physique, en chimie, en géologie, dans la société des Bossut, 
des d'Alembert, des Condorcet, des Lavoisier, des Rouelle, 
des Rochon, lorsqu'une cruelle attaque de goutte, après l'avoir 
arraché pendant longtemps à ces nobles travaux, vint l'en- 
lever à la France le 20 mars 178 1 '. 

(( Quelques hommes )) , dit Condorcet, nont exercé de grandes 
vertus avec plus d'éclat, ont eu des qualités plus brillantes, ont 
montré dans quelques genres un plus grand génie; mais yeut- 
Btre jamais aucun homme n'a-t-il offert à l'admiration un tout 

' Toujours occupé de pensées nobles et utiles, ce fut Tingot qui provoqna, 
quelque temps après sa sortie du ministère, l'acte honorable par lequel le goiiver- 
nement français déclara qu'en cas de guerre le vaisseau du capitaine Cook serait 
respecté par notre marine. Sartine avait soumis cette proposition au roi, sur le vu 
de la Note suivante, dont il ne connaissait pas l'auteur, qui était son aiicien 
collègue. 

Note sur le  voyage du capitaifie Cook. 

Le capitaine Cook, un des plus habiles officiers de la marine royale d'Angleterre, 
aprés avoir fait deux fois le tour du globe, après avoir; dans le cours de ces deux 
voyages, donné le premier à l'Europe une connaissance exacte de l'hémisphère 
austral, perfectionné la navigation, enrichi la géographie et l'histoire natiirelle 
d'une foule de découvertes utiles, a entrepris d'en faire un troisième, dont l'objet 
est de reconnaître et de décrire les côtes, les îles et les mers situées au nord du Ja- 
pon et de la Californie. 

11 est parti de Plymouth au mois de juillet 1776, sur le vaisseau la Résolution, 
le même qu'il avait commandé dans son second voyage. 

Ce vaisseau, du port de quatre à cinq cents tonneaux, et d'un peu plus de cent 
hommes d'bquipage, n'est point un bàtiment propre aux opérations militaires ; il 
avait été construit originairement pour le commerce du charbon de terre. 

Le capitaine Cook est vraisemblablement en chemin pour revenir en Europe. 
Son expédition n'ayant pour but que les proprès des connaissances humahes, 

intéressant par conséquent toutes les nations, il est digne de la magnanimité du 
roi de ne pas permettre que le succès en puisse être compromis par les hasards de 
laguerre. - Dans le cas de rupture entre les deux couronnes, on propose à Sa 
Majesté d'ordonuer à tous les officiers de sa marine, ou armateurs particuliers, qui 
pourraient rencontrer le capitaine Cook, de s'abstenir de toute hostilité envers lui 
et son bâtiment, de lui laisser continuer librement sa navigation, et de le traiter à 
tous les égards comme il est d'usage de traiter les oniciers et les navires des na- 
tions neutres et amies, en lui faisant connaître cette marque de l'estime di1 roi pour 
sa personne, et le prévenant que Sa Majesté attend de lui qu'il s'abstiendra de son 
c6t& de tout acte hostile. 

Il pmait convenable de donner connaissance de cet ordre aux miniqtrea de sa 
rnajeste britannique. 

1. h 
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plus parfait et plus imposant. Il semblait que sa sagesse et sa 
force d'âme, en secondant les dons de la nature, ne lui eussent 
laissé d'ignorance, de faiblesse et de défauts, que ce qu'il est 
impossible à un étre borné de n'en pas conserver. G'est dans 
cette réunion si extraordinaire que l'on doit chercher la-cause 
et du peu de justice qu'on lui a rendu, et de la haine qu'il a 
excitée. L'envie semble s'attacher encore plus à ce qui approche 
de la perfection qu'à ce qui, en étonnant par la grandeur, lui 
offre, par un mélange de défauts et de vices, une consolation 
dont elle a besoin. On peut se natter d'éblouir les yeux, d'ob- 
tenir le titre d'homme de génie, en combattant ou en flattant 
avec adresse les préjugés populaires; on peut espérer de cou- 
vrir ses actions du masque d'une vertu exagérée; mais la pra- 
tique constante de la vertu simple et sans faste, mais une rai- 
son toujours étendue, toujours inébranlable dans la route de 
la vérité; voilà ce que l'hypocrisie, ce que le charlatanisme dés- 
espéreront toujours d'imiter, et ce qu'ils doivent tacher d'é- 
touffer et de détruire. » 

11 serait difficile de mieux louer Turgot, si Condorcet lui- 
mbme, par l'application qu'il a faite à ce grand homme de ces 
trois vers de Lucain, ne lui eiit consacré le plus court et le 
plus beau des éloges : 

Secta fuit servare modum, finemque tenere, 
Naturamque sequi, patriæque imptmdere vitam; 
Non sibi, sed toti genitum se credere mundo 1. 

Phars., lib. JI. 

* fipigraphe de la Vie de Turgot, par Condorcet. 



OEUVRES 
DE 

TURGOT. 





OEUVRES DE TURGOT. 

RÉFLEXIONS 
SUR 

LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION DES KICHES!SES 

OBSERVATIONS DE L'ÉDITEUR. 

Le Mémoire que Turgot, daris sa modeste simplicit8, a inti tu 16 
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses , peut 
btre considéré comme formant la base de ses opinions économiq~ues. 
C'est pour cette iaison que nous avons cru devoir, sans tenir compte 
de l'ordre chronologique des écrits de ce grand ministre, placer ce 
Mémoire en tête de cette édition de ses œuvres. 

Apres la lecture attentive de cet écrit, dont la lucidité, l'ordre 
logique, la dbduction frappent l'esprit, on en est à se demander 
comment une œuvre appuyée sur une base aussi fragile que cellle de 
la science des physiocrates, la Théorie du produit net, peut en même 
temps contenir des vbritbs aussi incontestables que celles qu'elle 
renferme, et qui se déduisent aussi nettement des principes géné- 
raux de la science qu'il Btait réserv8 ii Adam Smith d'exposer dans 
leur ensemble. 

Il nous semble qu'on a pris d'une manière un peu trop absolue 
l'assertion qui se trouve, à la vbrité, mille fois exprimée dans les 
œuvres de Quesnay, de Turgot, etc., et qui consiste A dire que la 
terre est la seule source des richesses. 

Il est impossible qu'un esprit aussi bclairé que Turgot ait m6- 
connu la force productricc de l'industrie, et la définition qu'il dlonne 
lui-même de la valeur. dans le Mémoire qui suit celui-ci pirouve 
jusqu'à I'kvidence qu'il partageait à cet égard l'opinion Bmise de- 
puis par Adam Smith. Dans l'doge de Gournay, Turgot, passant 

1. II 
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en revue les opinions de cet homme célèbre, et leur donnant la 
sanction de son nom, dit en propres termes, et A la louange de son 
ami : « Il pensait qu'un ouvrier qui avait fabrique une piece d'étoffe 
a avait ajout6 A la masse des richesses une richesse réelle. » 

Quelle est donc l'idée qui dominait Turgot lorsqu'il énonçait en 
termes prkèis que la terre seule est productive? Voulait-il dire 
que la terre, &tant la source de la subsistanee.de l'homme, la terre 
doit btre considérbe comme I'b16ment indispensable de toute ri- 
chesse? Mais cette id6e serait par trop Blbmentaire ; autant vaudrait 
dire que l'air est la seule richesse, parce que l'homme ne peut vivre 
sans respirer, etc. Voulait-il dire que la terre produit tous les 818- 
ments de la richesse? Ce serait une autre trivialité, et nous aime- 
rions mieux alors résumer toute la science de la production comme 
l'a fait Mill, dans un seul mot, le mouuetnend. 

Mais quelle que soit la forme dont Turgot se sert, une grande 
pensée le préoccupe dans ce Mémoire, comme elle l'a pr6occupb 
toute sa vie. Cette pensbe, c'&tait le dkgrèvement de toutes les char- 
ges ,qui pesaient alors sur le malheureux ouvrier. Son but Btait de 
reporter sur la propriété foncière tout le fardeau de I'impbt ; il Btirit 
partisan de I'impBt direct, e t  réprouvait l'excise, cette invention de 
Walpole qui a depuis tant prbvalu, et qui s'appuie aujourd'hui, sans 
droits absolument lkgitimes cependant, sur cette véritb dbmontrée , 
que l'industrie manufacturih et commerciale crée de la richesse et 
doit sa part de production à l'État. 

Turgot, tout ceutr8leur des finances qu'il a Bté, n'a jamais eu la 
moindre parcelle d'esprit fiscal. Il n'était pas à la recherche unique 
de ressources pour le Trbsor. Il voulait fonder ces ressources sur la 
justice, et il croyait par là les préparer plus vastes pour l'avenir. 

Dans l'état actuel de la propriété, les idées de Turgot sur l'impbt, 
déjb si difficiles à rbaliser de son temps, sont d'une impossible 
application. Mais nous devons le proclamer bien haut, il n'y a rien 
dans les principes de la science économique, dans les principes purs 
et absolus, qui se révolte h l'idée de faire supporter h In terre tout 
le fiirdeau de I'impbt. Il y a plus, c'est que cet unique impôt serait, 
en le supposant etabli, absolument à l'abri de tous les inconvé- 
nients qu'on lui suppose, et que l'équité s'en accommoderait sans 
peine. 

Les bases sur lesquelles se fonde l'auteur pour arriver A la dé- 
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monstration de sa proposition rie sont pas sans. reproche. Nous 
croyons devoir les examiner. La prééminence que, dans la Ve propo- 
sition, Turgot donne à la culture de la terre est sans conséquences, e t  
ce serait faire injure h cet honnête homme que de chercher à tirer 
parti du mot de prédminence qu'il emploie lorsqu'il parle du labou- 
reur. Mais il est bien vrai que ce que le travail de ce dernier fait 
produire à la terre au delà de ses besoins personnels est le fonds du 
salaire de tous les ouvriers. Si cette vérité avait besoin de dbmlons- 
tration, il suffirait de dire que le fonds du salaire est la subsistance, 
et que c'est la le fruit du travail du laboureur. Mais il ne s'ensuit 
pas pour cela que le laboureur ait droit à tout l'excédant de la pro- 
duction sur la consommation, e t  que  l'ouvrier doive absolument Btre 
réduit A ne recevoir que sa subsistance en échange de son travail, 
comme le dit la proposition VI. Le  prix du travail laisse à la liberte 
ne se règle pas comme le prétend Turgot. La modicitb du salaire 
de l'ouvrier manufacturier peut &tre le résultat de l'état des choses 
dans un moment doriné, mais ce n'est pas une déduction necessaire 
d'un principe reconnu. Loin de là. - Le salaire, au contraire, mal- 
gr8 ses trop incessants soubresauts, tend et doit tendre à devenir de 
plus en plus abondant. Quoi qu'on en ait dit, la subsistance, toute 
restriction, prohibition, droit protecteur oubliés pour un insitant, 
peut croître encore longtemps plus vite que la population. II y a un 
excédant de plus eri plus considérable ; il ne s'agit que de savoir le 
mettre à profit dans I'intérBt des travailleilrs. 

La division que fait Turgot des ouvriers .prodiucteurs ou la bou- 
reurs, et  des ouvriers stipendiks ou artisans, est basée sur la pro- 
'position prbcédente, qui consiste à regarder la terre comme la source 
de toute richesse. Nous avons vu ce qu'avait d'absolu cette proposi- 
tion. N'est-il pas évident qu'un ouvrier qui fabrique une charrue, une 
pioche, une b&che, une serpette, a sa part d'utilité, de coopération 
active dans l'acte de la mise en production.de ce sol? Quel est donc 
le droit dont parle Turgot en faveur du cultivateur proprement dit 
de garder à son profit tout l'excédant de la richesse produite sur la 
richesse consoxnm8e? Turgot pose une hypothèse; il dit : a Voilà 
le sol. L'un le cultive, il se l'est appropri6. Il vend ses produits an 
reste de la soci8té qui travaille pour lui. » Turgot, qui &ait la justice 
personnifibe, aurait dû aller plus loin, et  sa proposition no IV devait 
le-mettre sur la voie de la base de la distribution de la richesse entre 
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les producteurs. II dit en efïet : Le mbme motif qui a Btabli 1 ' 6  
change de denrEe h denrbe entre les cultivateurs de terrains de di- 
verses natures a donc dû amener aussi I'dchange de la denrbe 
contre le travail entre les cultivateurs et  une autre partie d e  la so- 
cibté qui aura prifirè l'occupation de préparer et de mettre en œuvre 
les productions de la terre, à celle de les faire naître. 

Dans les mots que iious avons soulignbs se trouve la base fonda- 
mentale de la distribution. Puisque pour reconnaître la vbritb. e t  la dé- 
duire des faits sociuiix il faut recourir aux hypotheses, n'est-il pas 
Bquitable, n'est-il pas meme absolument vrai de dire qu'alors que la ci- 
vilisation a p&n&tr(: dans le monde, les hommes se sont divis4 les tra- 
vaux, les uns se sont adonn6s à la culture, ils se sont faits les pour- 
voyeurs de tous ; Ics autresont préparé les aliments, les armes, les ha- 
bits, les instruments meme de culture, sans lesquels le laboureur est 
inhabile à crber? Quel privilege cette division peut-elle donner au la- 
boureur? Ne voyons-nous pas encore sous nos yeux, daiis les familles 
agricoles meme, cette division du travail? Les femmes filent et  prb- 
parent les aliments et  les habits, les enfants, les femmes encore, vont 
porter les deiirées au marche, les hommes labourent et  raccornmo- 
dent les instruments de culture. Vient-il à la pensbe de quelqu'un 
des laboureurs, chefs de famille, de prélever une plus grande part 
du produit de la terre eommune en échange de leur part du labeur 
commun ? Le droit à la subsistance peut bien Btre restreint, com- 
mentb, expliqué, mais non a118anti. Au reste, Turgot ne va pas jus- 
que-là : il reconnaft que le st-endié a droit au fonds du  salaire ; i l  
iic s'agit que du plus ou du inoins. 

Veut-on se placer dans une autre hypothhse? Une nation fait irrup- 
tion dans uii pays dQsert : elle se distribue le sol, chaque famille a 
sa part Bgale. Bient6t cependant le besoin de la division du travail 
se fait sentir. Ce qui se fait d'abord pour chaque famille, se fait 
pour des groupes de familles voisines ; les uiis, dont l'adresse devient 
de plus en plus grande par la pratique, finissent, sollicitbs qu'ils 
sont par les rkcompenses, c'est-h-dire par une part de produits au 
moins daale à celle qu'ils tiraient de leur propre terre, par se faire 
ouvriers manufacturiers ; les autres restent au travail du sol, heu- 
reux de partager avec ceux qui leur viennent en aide par leur 
adresse. Ici encore, quel privilbge peut invoquer le laboureur? Et  
ii'est-ce pas ainsi que les choses ont dû se passer? S'il y n privilhge, 
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n'est-il pas constant que c'est d:abord en faveur de l'industriel sol- 
licité, qu'il s'est établi? 

La prééminence du laboureur, si elle est considérée comme un 
droit, ne peut dériver que d'une source, la conquête. Devant ce mot, 
la science se tait. 

Il importait d'établir tout d'abord que cette suprématie sociale du 
détenteur du sol n'existe pas. Les propriétaires se sont fait une arme 
de cette opinion des physiocrates pour rbclamer des priviléges. II con- 
venait de dbmontrer que ce prétendu droit n'est pas fondé. Turgot 
e t  les économistes, cela est vrai, n'en ont point tiré cette coris6- 
qrience; ils ont au contraire maintenu que toutes les charges doivent, 
précisément ii cause de cette position sociale, tomber sur le proprié- 
taire ; ils ont m&me 6té plus loin, ils ont cherché à proiiver qu'il en 
est toujours ainsi : que les impôts, quels qu'ils soient, tombent en 
dernière analyse sur les propriétaires. Et ,  chose étrange, ce raison- 
nement a servi aux partisans des impôts de consommation, que cepen- 
dant Turgot voiilait dbtruire. 

Avant de quitter ces observations gknérales, il convient de dire un 
mot du produit net, cette célèbre formule des physiocrates, que Tur- 
got emploie dans tous ses Mémoires, et  qu'il faut expliquer. 

La subsistance étant l7é1kment indispensable de la production, et 
la terre le réservoir commun des matières consomm;thles, il est fa- 
cile d'admettre avec Turgot, et  nous le répétons ici, que la terre est 
la source de toute richesse ; et comme la population indust~rielle 
s'accroît dans une proportion plus grande que la population agricole, 
eu d'autres termes, comme ln division du travail devient dc plus en 
plus grande, c'est une preuve irrkcusable que la culture du sol Yaisse 
un excédant, apr&s que toutes les dépenses de culture, l'inthr&t 
mbme des capitaux, etc., sont remboursés. C'est à cet cxcédant que 
les économistes du dix-huitième siècle ont donné le nom de produit 
net. C'est ce produit net qu'ils regardent, non pas comme une épar- 
gne destinée ù accroître le capital social, mais comme corisacré seu- 
lement à payer les ouvriers manufacturiers, c'est-à-dire leur 
subsistance. Voilà le résumé de leurs idées sur le produit net. Corn- 
prend-on que ce produit ilet , cet excédant de nourriture, s'aug- 
menterait, ,si le prix de la subsistance s'élevait? Et  cependant. 
après avoir posé de telles bases, claires et  faciles à comprendre: 
après avoir déclaré que ce qu'ils regardent comme produit net est 
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l'excédant de produits du sol, destiné la subsistance des ouvriers 
manufacturiers, ils oublient tout d'un coup leurs propres prbceptes, et 
affirment que le prix plus élevé ou moins élevé de cet excMant de 
produit est un accroissement ou une diminution de la richesse natio- 
nale. Le prix des choses n'est qu'un terme de comparaison entre leur 
abondance, leur valeur d'utilité et l'abondance de l'argent. Qu'une 
année féconde double la r&colte , les physiocrates, s'ils sont con- 
séquents avec leurs principes, devront dire que le produit net a double 
ou à peu pr&s; et cependant si la quantité de mktaux prhcieux n'a 
pas varié, si la population n'a pas augmentb, les fruits du sol seront 
à bas prix, et la richesse, selon eux, moins considérable. Comment 
donc concilier ces affirmations contradictoires? 

Toutes ces explications sont peut-&tre aujourd'hui superflues ; mais 
n'oublions pas que c'est Turgot qu'il s'agit de commenter, et l'opi- 
nion d'un esprit aussi bclair4 mérite qu'on l'examine avec soin. 

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître à la terre une faculté de pro- 
duction qui diffhre de celle des autres sources de la richesse. J. B. Say 
n'a pas admis cette différence. Mais Ricardo, James Mill, et après lui 
M. Rossi l'ont parfaitement appr6eiée , et c'est ce qui a fait dire que 
ces 4conomistes se rapprochent de l'école des physiocrates. C'est à ces 
derniers en effet qu'il faut reporter la gloire d'avoir analysé la puis- 
sance productrice du sol; et s'ils se sont &garés ensuite dans leurs 
Qlucubrations, il faut leur rendre cette justice, tous leurs efforts ont 
étB diriges vers le bien de l'humanité, toutes leurs conclusions ten- 
daient , comme ' le dit Say , au plus grand bien du plus grand 
nombre. 

Hte DUSSARD. 



SUR LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION 

DES RICHESSES. 

$ 1. - Impossibilité du commerce dans la supposition d'un partage égal des terres, 
où chaque homme n'aiirait que ce qu'il lui faudrait polir se nourrir. 

Si Ici terre était tellement distribuée entre tous les habitants d'un 
pays, que chacun en eût précisbment la quantité nécessaire pour le 
nourrir, et  rien de plus, il est évident qué, tous étant égaux, aucun 
ne voudrait travailler pour autrui ; personne aussi n'aurait de quoi 
payer le travail d'un autre, car chacun n'ayant de terre que ce qu'il 
en faudrait pour produire sa subsistance, consommerait tout ce qu'il 
aurait recueilli, et  n'aurait rien qu'il pût échanger contre le travail 
des autres. 

$$ II. - L'hypothèse ci-dessus n'a jamais,existé, et n'auyait pu subsister. La diversité 
des terrains et la multiplicité 'des besoins aménent l'échange des productions de la 
terre contre d'autres produclions. 

Cette hypothhse n'a jamais pu exister, parce que les terres ont 
été cultivEes avant d'btre partagées, la culture m&me ayant kt6 le 
seul motif du partage et de la loi qui assure à chacun sa propriété. 
Or, les premiers qui ont cuItivé ont probablement cultivé autant 
de terrain que leurs forces le permettaient, et par conséquent plus 
qu'il n'en fallait pour les nourrir. 

Quand cet htat aurait pu exister, il n'aurait pu etre durable : 
chacun ne tirant de son champ que sa subsistance, e t  n'ayant pas 
de quoi payer le travail des autres, ne pour~ai t  subvenir A ses abtres 
besoins, du logement, du vhtement, etc., que par son propre travail; 
ce qui serait à peu prks impossible, toute terre ne produisant pas 
tout à beaucoup prhs. 
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Celui doiit la terre rie seiiiit propre qu'au grain. et ne produirait 
i i i  coton ni chanvre, manquerait de toile pour s'habiller; l'autre 
aurait une terre propre au coton qui ne produirait point de grains; 
tel autre manquerait de bois pour se chauffer, tandis que tel autre 
manquerait de grain pour se nourrir. BientOt l'expbrience appren- 
drait à chacun quelle est l'espèce de production à laquelle sa terre 
serait le plus propre, et il se bornerait à la cultiver, afin de se 
procurer les choses dont il manquerait par Ea voie des Behanges 
avec ses voisins, qui, ayant fait de leur côté les m8mes.rbQexions, 
auraient cultivé la denrée la plus propre à leur champ et abandonné 
la culture de toutes les autres. 

$j III. - Les productions de la terre exigent des préparations longues et difficiles 
pour être rendues propres aux besoi,ns de l'homme. 

Les denrbes que la terre produit pour satisfaire aux diffbrents 
besoins de l'homme ne peuvent y servir, pour la plus grande partie, 
dans l'état où la nature les donne; elles ont besoin de subir diffé- 
rents changements et d'être préparées par l'art : il faut convertir 
le froment en farine et en pain ; tanner ou passer les cuirs ; filer les 
laines, les cotons ; tirer la soie des cocons ; rouir, tiller les chanvres 
et les lins, en former ensuite diffbrents tissus, et puis les tailler, les 
coudre pour en faire des vétements, des chaussures, etc. Si le méme 
homme qui fait produire à sa terre ces dinërentes choses, et qui les 
emploie à ses besoins, était obligé de leur faire subir toutes ces 
prbparations intermkdiaires, il est certain qu'il rbussirait fort mal. 
La plus grande partie de ces préparations exige des soins, une atten- 
tion, une longue expérience, qui ne s'acquiert qu'en travaillant de 
suite et sur une grande quantité de matiéres. Prenons pour exemple 
la prbparation des cuirs. Quel laboureur pourrait suivre tous les 
dktails nécessaires pour cette opkration, qui dure plusieurs mois et 
quelquefois plusieurs annbes? S'il le pouvait, le pourrait-il sur uri 
seul cuir? Quelle perte de temps, de place, de matieres qui auraient 
pu servir en meme temps ou suceeessivement à tanner une grande 
quantité de cuirs! Mais quand il réussirait à tanner un cuir tout 
seul ; il ne lui faut qu'une paire de souliers : que ferait-il du reste? 
Tuera-t-il un bœuf pour avoir une paire de souliers? coupera-t-il 
un arbre pour se faire une paire de sabots? On peut dire la meme 
chose de tous les autres besoins de chaque homme, qui, s'il était 
réduit à soi1 champ et à son travail, consumerait beaucoup de temps 
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et de peines pour Btre très-mal Bquipé à tous égards et cultiverait 
très-mal son terrain. 

!$ IV. - La nécessité des prhparations amène l'échange des prodiictions 
contre le travail. 

Le même motif qui a établi l'échange de denrée à denrke entre 
les cultivateurs de terrains de diverse nature a donc dû amener aussi 
l'échange de la denrbe contre le travail entre les cultivateurs et  une 
autre partie de la sociétb, qui aura préfbré l'occupation de preparer 
et  de mettre en œuvre les productions de la terre Q celle de les faire 
naître. 

Tout le monde gagnait à cet arrangement, car chacun en se livrant 
à un seul genre de travail y rhussissait beaucoup mieux. Le labtou-. 
reur tirait de son champ la plus grande quantith de productions 
possible, e t  se procurait bien plus facilement tous ses autres besoins 
par l'bchange de son superflu qu'il rie l'eût fait par son travail1 ; le 
cordonnier, en faisant des souliers pour le laboureur, s'appropriait 
une partie de la récolte de celui-ci. Chaque ouvrier travaillait pour 
les besoins des ouvriers de tous l'es autres genres, qui de leur c6té 
travaillaient tous pour lui. 

$j V. - Prééminence du laboureur qui produit sur l'artisan qui pr6pare. Le labou- 
reur est le premier mobile de la circulation des travaux; c'est lui qui fait proiduire 
à la terre le salaire de tous les artisans. 

11 faut cependant observer que le laboureur, fournissant à tous 
l'objet le plus important et  le plus considérable de leur consom- 
mation (je veux dire leurs aliments, et  deplus la matiére de presque 
tous les ouvrages), a l'avantage d'une plus grande indépendance. 
Son travail, dans l'ordre des travaux partages entre les diffhrents 
membres de la société, conserve la merne primautb, la &&me p~rék- 
minence qu'avait, entre les différents travaux qu'il etait oblige dans 
l'&ta t solitaire de consacrer à ses besoins de toute esphce, le travail 
qui subvenait à sa nourriture. Ce n'est pas ici une primauté d'hon- 
neur ou de dignité ; elle est de nécessité physique. Le laboureur peut, 
absolument parlant, se passer du travail des autres ouvriers ; mais 
aucun ouvrier ne peut travailler si le laboureur ne le fait vivre. 
Dans cette circulation, qui, par l'échange des objets de besoin, rend 
les hommes nécessaires les uns aux autres et  forme le lien de la 
société, c'est donc le travail du laboureur qui donne le premier 
mouvement. Ce que son travail fait produire 4 la terre au delb de 
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ses besoins personnels est l'unique fonds des salaires que reçoivent 
tous [es autres membres de la société en échange de leur travail. 
Ceux-ci ,, en Be servant du prix de cet- échange pour acheter A leur 
tour les denrbes du laboureur, ne lui rendent exactement que ce 
qu'ils en ont reçu. CIest une difi'brenee essentielle entre ces deux 
genres de travaux, sur laquelle il est nécessaire d'appuyer pour en 
bien sentir I'bvid,ence avant .de. se livrer aux cons6quences sans nom- 
bre qui en dbcoulent. 

$ VI. - Le salaire de l'ouvrier est borné, par la concurrence entre les ouvriers, 
à sa subsistance. Il ne gagne que sa vie*. 

Le simple ouvrier,.qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien 
qu'autant qu'il parvient &'vendre B d'autres sa peine. 11 la vend plus, 
ou moins cher; mais ce pria plus ou moins haut ne dépend pas de 
lui seul : il resulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paye don 
travail: Celui-ci le paye le moins cher qu'il peut; comme il a le 
choix entre un grand nombre d'ouvriers, il préfkre celui qui tra- 
vaille au meilleur marehb. Les ouvriers sont donc obligés de baisser 
le prix à'l'envi les uns des autres. En tout genre de travail il doit 
arriver et il arrive en effet qne le salaire de l'ouvrier se borne it ce 
qui lui est necessaire pour lui procurer sa subsistance. 

$ vII. -Le laboureur est le seul dont le travail produise au delh du salaire du travail. 
II est donc l'unique source de toute richesse 2. 

La position du laboureur est bien différente. La'terre, indépen- 
damment de tout autre homme et de toute convention, lui paye 

1 Turgot, quelques pages plus loin, sépare le ciiltivateur du propriétaire, et 
finit par déclarer que le premier, pas plus que l'ouvrier manufacturier, ne perçoit 
autre chose que le salaire négessaire à sa subsistance. 

Ce n'est pas dans une note qii!il es€ possible de développer la théorie du salaire. 
11 suffira oe dire que ce que Turgot semble annoncer dans cette sixième propo- 
sition comme une vérité économique, n'a nullement ce caractère. 

Le salaire, c'est-A-dire la rétribution donnée pour le travail utile, devient d'au- 
tant plus abondant, que les capitaux %ont aussi plus abondants. Et par capital ce 
n'esf pas l'argerrt qu'il faut enteniire, c'est I'acctimulation de tous les excédants de 
productidn, ou leurs résultats, c'est le véritable produit net tel qu'il doit être au- 
jourd'hui compris. Les ,machines sont aujourd'hui une part importante de cette 
accumulation, aussi les machines tendent-elIes à rendre le salaire de pliis en 
plus abondant. (Hte D.) 

On voit par l'énoncé de cette' proposition que Turgot prend le mot de salaire 
comme le simple éqiiivalerit de la subsistance. - Alors il eût été plus simple de 
dire.: La terre est la seule force qui permette un seul homme de cféer plus de 
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immédiatement le prix de son travail. La nature ne marchande point' 
avec lui pour l'obliger A se contenter du necessaire absolu. Ce qu'elle 
donne n'est proportionné ni à ses besoins ni h une évaluation con- 
ventionnelle du prix de ses journées ; c'est le résultat physique de 
la fertilité du sol et de-la justesse bien plus que de la difficulté des 
moyens qu'il a employés pour le rendre, fécond. DBs que le travail 
du laboureur produit au delh de ses besoins, il peùt, avec ce superflu 
que la nature lui wcorde en pur don au delà du salaire de ses peines, 
acheter le travail des autres membres de la sociétb. Ceux-ci en le 
lui vendant ne gagnent que leur vie ; mais le laboureur recueille, 
outre sa subsistance, une richesse indépendante et disponible, (qu'il 
n'a point achetee et qu'il vend. Il est donc l'unique source des 
richesses qui par leur circulation animent tous les travaux de la 
soc'ibté, parce qu'il est le seul dont le travail produise au delh du 
salaire du travail. 

$$ ~ 1 1 1 .  - Premiére division de la société en deux classes : l'une pmductr4ce, 
ou classe des cultivateurs; l'autre slipendide, ou classe des artisans 9.  

Voilà donc toute la sociétb partagbe, par une nécessité fond& 
sur la nature des choses, en deux classes, toutes deux laborieuses, 

nourriture qu'il ne lui est nécessaire. C'eût été sans doute ilne trivialité, mais, 
énoncée ainsi, la pensée de Turgot eût été comprise à l'instant. 

Mais si ce fait est vrai, ce n'est pas une raison pour en tirer la conséquence 
qu'en tire l'auteur, à savoir, que le laboureur seul profite de cet excédant. - L'ap- 
propriation même du sol ne détermine ce résultat que lorsque le propriétaire est 
privilégié par des lois dites de protection. Dans le régime de. liberté, le cominerce 
est un remède efficace à cette distribution inégale, et lorsque fe laboureur 4 lui 
seul obtient par son travail la subsistance de deux, de -trois ou de dix travailleurs, 
il se trouve que la répartition s'égalise entre eux. - Ce résultat n'a pas toujours 
lieu, nous le savons ; le propriétaire aujourd'hui prélève la part de plusieurs., mais 
ce n'est pas parce qu'il est propriétaire, c'est parce qu'il a abusé de son pouvoir 
pour faire des lois de monopole, que l'économie politique condamne, mais que 
que l'économiste ne peut changer. (HteD.) 

1 Nous avons déjà démontré la vanité de cette distinction entre les travailleiirs. 
-La classe appelée par Turgot.stipendiée, est productrice de richesse aussi bien 
que la classe des laboureurs. - N'est-il pas étrange, en effel, d'affirmer que 
l'homme qiii donne au laboureiir ses vêtements, qui façonne ses instruments, ne 
Iraide pas à lirer de la terre une plus grande somme de produits? 

Nous allons plus loin, nous croyons que le domestique, que les économistes ont 
presque tous classé parmi les travailleurs improductifs, est à tort ainsi dénommé. - Le domestique aide le travailleur à consacrer son temps à sa besogne. Il 
est donc utile, et le travail qu'il accomplit est productif, car il augmente la somme 
des produits d'un autre ,travailleur. CeWe classification entre les travailleurri, pro- 
ducteurs et non producteurs est tout à fait arbitraire. La création des richesses ne 
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mais dont l'une par son travail produit ou plutbt tire de la terre 
des richesses continnellement renaissantes qui fouinissent à toute 
la societé la subsistance et la matiére de tous les besoins ; l'autre, 
occupée B donner aux matihres produites les pr4paratio&s et les 
formes qui les rendent propres B l'usage des hommes, vend à la 
première son travail, e t  en reçoit en hchange la subsistance. La pre- 
mière peut s'appeler classe productrice, et la seconde classe stipendide. 

$$ IX. -Dans les premiers temps le propriétaire n'a pas dQ être distingué 
du cultivateur. 

Jusqu'ici nous n'avons point encore distingue le laboureur du 
proprietaire des terres, et dans la première origine ils n'étaient 
point en effet distingués. C'est par le travail de ceux qui ont les 
premiers labouré des champs et qui les ont enclos pour s'en assurer 
la rkcolte que toutes les terres ont cessé d'btre communes à tous et 
que les propriétés foncières se sont établies. Jusqu'à ce que les 
sociét8s aient étk afferm'ies et que la force publique, ou la loi deve- 
nue supbrieure à la force particulière, ait pu garantir à chacun la 
possession tranquille de sa propribtb contre toute invasion Qtrangère, 
on ne pouvait conserver la propribté d'un champ que comme on 
l'avait acquise et en continuant de le cultiver. Il n'aurait point 8té 
sbr de faire labourer son champ par un autre, qui, ayant pris toute 
J'a peine, n'aurait pas fidernent compris que toute la récolte ne lui 
appartenait pas. D'ailleurs, dans ce premier temps, tout homme 
laborieux. trouvant autant de terre qu'il en voulait, ne pouvait Btre 
tenté de labourer pour autrui ; il fallait que tout proprktaire cul t iat  
son champ, ou I'abanaonnAt entihrement. 

$$ Xt - Progrés de la société; toutes les terres ont un maltre. 

La terre se peuplait, et on la défrichait de plus en plus. Les 
meilleures terres se trouvèrent A la longue toutes occupbes; il ne 
resta plus pour les derniers venus que des terrains steriles, rebut& 
par les premiers. Xais à la fin toute terre trouva son maître, et ceux 
qui ne iarent aioir des propribtés n'eurent d'abord d'autre ressource 
que celle d'bchanger le travail de leurs bras dans les emplois de la 
elasse stipendide contre le superflu des denrées du proprietaire cul- 
tivateur. 
l'admet pas. Est-il donc bien logique de classer le boailanger, le meunier $wmi 
les travailleurs qui produisent, et le cuisinier parmi les travailleurs qui ne produi- 
% e ~ t  pas? (Hw D.) 
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$ XI. - Les propriétaires commencent à pouvoir se dkcharger du travail de la culture 
sur des cultivateurs salariés. 

Cependant puisque la terre rendait au màître qui la cultivait Inon- 
seulement sa subsistance, non-seulement de quoi se procurer par la 
voie de l'échange le moyen de satisfaire à ses autres besoins, mais 
encore un superflu considbrable , il put avec ce superflu payer des hom- 
mes pour cultiver sa terre, et pour des hommes qui vivent de salaires, 
autant valait les gagner à ce rriétier qu'à tout autre. La propniétb 
dut donc btre séparée du travail de la culture, et bientbt elle le fut. 

S XII. - Inégalité dans le partage des propriétés : causes qui la rendent inévitable. 

Les premiers pkopriétaires occupèrent d'abord, comme on l'a 
déjà dit, autant de terrain que leurs forces leur permettaient d'en 
cultiver avec leur famille. Un homme plus fort, plus laborieux, plus 
inquiet de l'avenir, en prit davantage qu'un homme d'un caractère 
upposi?; celui dont la famille était plus nombreuse, ayant plus de 
bras, étendit dalrantage ses possessions : c'était déjà une première 
inégalité. 

Tous les terrains ne sont pas également fertiles; deux hommes 
avec la m&me étendue de terrain et le mkme travail peuvent en tirer 
un produit fort différent : seconde source d'inégalité. 

Les propriétés , en passant des peres aux enfants, se partagent 
en portions plus ou moins petites, suivant que les familles sont plus 
ou moins nombreuses ; à mesure que les générations se suc&dent , 
tant& les héritages se subdivisent encore, tantût ils se réunissent 
de nouveau par l'extinction des branches : troisième source d'in& 
galité. 

Le contraste de l'intelligence, de l'activité et surtout de l'é~ona- 
mie des uns avec l'indolence, l'inaction et la dissipation des autres, 
fut un quatrieme principe d'in6galité et le plus puissant de tous. 

Le proprietaire négligent et sans prhvoyance, qui cultive mal, 
qui dans les années aboridantes consume en choses frivoles la tota- 
lité de son superflu, se trouve réduit, au moindre accident, à demander 
du secours à son voisin plus sage et à vivre d'emprunt. Si par de 
nouveaux accidents, ou par la continuation de sa nkgligence; il se 
trouve hors d'état de rendre, s'il est obligé de faire de nouveaux 
emprunts, il n'aura enfin d'autre ressource que d'abandonner une 
partie ou meme la totalité de son fonds à son créancier, qui la pren- 
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dra en Bquivalent, ou de la céder ii un autre en échange d'autres 
vateurs avec lesquelles il s'acquittera vis+is de son crhancier. 

$j XIII. - Suite de l'inégalité. Le cultivateur distingiié du proprietaire. 

Voila les fonds de terre dans le commerce, achetbs, vendus. La 
portion du propribtaire dissipateur ou malheureux tourne A l'ac- 
croissement de  celle du proprétaire plus heureux ou plus sage, et 
dans cette inbgalité de possessions varides à l'infini, il est impos- 
sible qu'un grand nombre de proprietaires n'en aient plus qu'ils 
n'en peuvent cultiver. D'ailleurs il est assez nature1 qu'un homme 
désire de jouir tranquillement de sa -richesse, et qu'au lieu d'em- 
ployer tout son temps B des travaux pknibles, il préfhre de donner 
une partie de son superflu h des gens qui travaillent pour lui. 

XIV. - Partage des produits entre le cultivateur et le propriétaire. 
Produit net, ou revenu. 

Par cet arrangement, le produit de la terre se divise en deux 
parts : l'une comprend la subsistance et les profits du laboureur, 
qui sont la récompense de son travail et la condition sous laquelle 
il se charge de cultiver le champ du propribtaire; ce'qui reste est 
cette partie independante et disponible que la terre donne en pur 
don 21 celui qui la cultive au delh de ses avances et du salaire de  ses 
peines, et c'est la part du propribtaire ou le revenu avec lequel 
celui-ci peut vivre sans travail et qu'il porte ou il veut '. 

XV. - Nouvelle division de la société en trois classes : des cultivateurs, des art+ 
. sano et des propriétaires, ou classe productrice, classe stépendide, et classe dis- 

ponible. 

Voilà maintenant la societé partagbe en trois classes : la classe 
des laboureurs, à laquelle on peut conserver le nom de classe pro- 
duotrice; la classe des artisans et autres stipendiés des produits de 
la terre, et la classe des- propriétaires, la seule qui, ni6tant point 

Turgot a dit, proposit. VI, que le salaire n'est rien autre ctiose que lasubsistance. - Il dit, proposit. XI? q-ue le laboureur au service du propriétaire tentre dans 
la position de ceiix qui vivent de salaires ; n'est-il pas suryi'eiiant qu'il-maintienne 

présent que le cultivateur tire de son travail sa subsistance et une part deprofits? 
Encore un léger effort, et l'auteur aurait vu que cette part de profits du laboureur 
est la part de l'excédant de production sur la consommation,, ireprésentée ici, 
comme partout, BOU$ le nom de profils du capital accumulé, pmt aussi lbgitime 
pour toiis les autr'es travailleurs placés dans le même cas que pour lui. - Cette 
part est iine pariie du véritable prodtlil %et, -i n'a pas la signification restreinte 
que lui ont assignée les inventeiirs de la théorie des produits du sol. (Hte D.) 
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attachbe par le besoin de la subsistance à un travail par'tictilier, puisse 
Btre employée aux besoins géneraux de la société, comme la guerre 
e t  l'administration de la justice, soit par un service personnel, soit 
par le payement d'une partie de. ses revenus avec laquelle l'État ou 
la socibté soudoie des hommes pour remplir ces fonctions. Le nom 
qui lui convient le mieux-par cette raison est celui de classe dispo- 
nible. 

9 'XVI. - Ressemblance entre les deux classes laborieuses oci non disponibles. 

Les deux classes des cultivateurs et des artisans se ressemblent 
par bien des rapports, et  surtout en ce que ceux qui les composent 
he possèdent aucun revenu et  vivent également de salaires qui leur 
sont payés sur les produits de la terre. Les uns et  les autres ont 
encore cela de commun qu'ils ne gagnent que le prix de leurltravail 
e t  de leurs avances, et  ce prix est ii peu près le m&me dans les deux 
classes. Le propribtaire marchande avec ceux qui cultivent la terre 
pour leur abandonner la moindre part possible des produits, de la 
m&me manière qu'il dispute avec son cordonnier pour acheter ses 
souliers le moins cher qu'il est possible. En un mot le cultivateur 
e t  l'artisan n'ont tous deux que la r6tribution de leur trdvail. 

$ XVII. - Diil'érence essentielle entre les deux classes laborieuses. 

Mais il y a cette diffkrence entre les deux genres de travaux, 
que le cultivateur produit son propre salaire, et  en autre le revenu 
qui sert A salarier toute la classe des artisans et  autres stipendiés ; 
au lieu que les artisans reçoivent simplement ledr salaire, c'est-à- 
dire leur part de la production des terres en 6change de leur travail, 
et  ne produisent aucun revenu. Le propriétaire n'a rien que par le 
travail du cultivateur; il reçoit de lui sa subsistanee et ce avec quoi 
il paye les, travaux des autres stipendiés. 11 a besoin du cultivateur - 
par la nécessité de l'ordre physique, en vertu duquel la terre lie 
produit point sans travail ; mais le cultivateur n'a besoin d ipro-  
priétaire qu'en vertu des conventions et des lois qui ont dû garantir. 
aux premiers cultivateurs et  à leurs héritiers la propriété des ter- 
rains qu'ils avaient occupés ,- lors même qu'ils cesseraient 'de les 
cultiver, eb cela pour prix des avances foncières par lesqoelles ils 
ont mis ces terrains en état d'&tre cultivés, et  qui se sont pour 
ainsi dire incorporées au sol m&me; Mais ces lois n'ont pu 
A l'homme oisif que la partie de la production que la terre donne 
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audele de la retribution due aux cultivateurs. Le propribtaire est 
fore6 d'abandonner celle-ci, B peine de tout perdre. 

Le cultivateur, tout borne qu'il est à la rbtribution de son travail, 
conserve donc cette primaut6 naturelle et physique qui le rend le 
premier moteur de toute la machine de la societé, qui fait dbpendre 
de son travail seul et sa subsistance, et la richesse du propribtaire, 
et 1e salaire de tous les autres travaux. 

L'artisan, au contraire, reçoit son salaire soit du proprietaire, 
soit du cultivateur, e t  ne leur donne, pour 1'6change de son travail, 
que 1'6quivalent de ce salaire, rien de plus. 

Ainsi , qiioiqus le cultivateur et l'artisan ne gagnent l'un et 
l'outre que la rétribution de leur travail, le cultivateur fait naître, 
au delà de cette rdtribution, le revenu du propribtaire; et l'artisan 
ne fait nattre aucun revenu, ui pour lui, ni pour d'autres '. 

$ XVIII. - Cette différence autorise leur distinction en classe productrice 
et classe stdrile. 

On peut donc distinguer les deux classes non disponibles en 
classe productrice qui est celle des cultivateurs, et classe stdrile qui 
comprend tous les autres membres stipendies de la soci&R. 

$ XIX. - Comment les proprietaires peuvent tirer le revenu de leurs terres S. 

Les propri6taires qui ne travaillent pas eux-memes leurs terres 
peuvent s'y prendre de diffbrentes manihres pour les faire cultiver, 
ou faire diffbrents arrangements avec ceux qui les cultivent. 

$j XX. - première manière : culture par des hommes salariés. 

ils peuvent preaihrerneot payer des hommes 4 la journée, ou A 
I'annbe, pour labrmrer ledt champ, et  se rbserver la totalitb des 

1 Ici encore se trouve lascontradiction que nous avons déjà signalée plusieurs 
fois. Il est inutile d'insister plus longtemps sur cette erreur de fait. (Hm D.) 

9 Cette leçon sur la manière dont les propriétaires peuvent tirer le revenu de 
leurs terres est sans reproche. Elle prouve une intelligence parfaite de l'économie 
rurale, et a été consultée et analysée avec fruit par tous les écrivains. - Ce que 
Turgot dit de la culture par les esclaves pourrait être reproduit textuellement au- 
jourd'hui, et se trouver 3 propos. 11 est affligeant que l'intérêt sordide des hommes 
ait pu leur faire méconnaître des vérités aussi clairement énoncées. 

Ici, Turgot l'annonce en termes positifs, les esclaves n'ont rien à espérer que 
leur subsistance.-Or, comme la terre produit yn excédant, il n'est pas surprenant 
que les mattres du sol aient autrefois donné tant d'encouragements ~i'accroissement 
de la population. Les hommes étaient pour les maitres des machines à produire ; les 
multiplier, c'était multiplier les richesses au profit des maîtres ; aussi entendait-on 
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proiluits, ce qui suppose que le propriétaire fasse l'avance et des 
semences et du salaire des ouvriers jusqu'après la récolte. 

Mais cette première manière a l'inconvénient d'exiger beaucoup 
de travail et d'assidu'itk de la part du propriétaire, qui seul peut 
conduire les ouvriers dans leurs travaux, veiller sur l'emploi de 
leur temps et sur leur fidklitk à ne rien dktourner des produits. 

Il est vrai qu'il peut aussi salarier un homme plus intelligent et 
dont il connaisse la fidélité, qui en qualit4 de rkgisseur ou de con- 
ducteur dirige les ouvriers et fasse le compte des produits;  mai^ 
scra toujours exposé à &tre trompé. 

D'ailleurs cette méthode est extrkmement dispendieuse, à moins 
qu'une grande population et le ddfaut d'emploi dans les autres 
genres de travail ne force les ouvriers à se contenter de salaires 
tr&s-bas. 

$j XXI. - Seconde maniére : culture par esclaves. 

Dans les temps voisins de l'origine des soci~tés, il Btait à peu pr&s 
impossible de trouver des hommes qui voulussent travailler le ter- 
rain d'autrui, parce que tous les terrains n'&tant pas encore occupks, 
ceux qui veulent travailler prbfhrent de défricher de nouvelles terres 
et de les cultiver pour leur propre compte. - Aussi n'est-ce pas 
dans l'origine des sociktés que les propriétaires peuvent cesser 
d'étre cultivateurs ; c'est, comme nous l'avons fait voir plus haut 
( $ XI et suivants ), seulement lorsque les progrès de la socikté et 
de la culture ont fait naître et bien distinguer la classe stipendiée. 

Mais lors des premiers temps d'ignorance et  de fbrocité, il y a eu 
beaucoup d'occasions de querelles entre les hommes mal armés, ti- 
mides, éprouvant des besoins, n'ayant pas de subsistance bien assu- 
rbc, et par conséquent très-susceptibles d'appréhension et de haine 
rkçiproque ; car il est d'expérience qu'on ne se bat presque jamais 
que par faiblesse, par inquiétude, par la crainte bien ou mal fondbe 
d'une privation ou d'un malheur qu'on regarde comme certains, et  
auxquels on prkfbre le hasard d u  combat. - On a longtemps mas- 
sacre les vaincus sans pitié , comme font encore quelques sauvages 
d'Amérique. 

partout encourager la production des hommes,; le clergé, grand propriétaire, en 
avait fait une vertu chrétienne. - Croissez et multipliez, disait-il ; car multiplier 
les bras, c'est miiltiplier notre richesse.(Hte D.) 

1. 2 
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L'introduction de la culture adoucit un peu les meurs  sans les 
corriger enthement ,  et  d'une manihre qui rendit la dkpravation 
moins cruelle, mais plus universelle, e t  ainsi plus réellement dan- 
gereuse pour I'humanitb en gbnbral. - Les plus forts penshrent 
qu'au lieu de tuer les plus faibles, on trouverait du profit A se les 
approprier et leur faire travailler la terre comme esclaves. 

DBs que cette abominable coutume a éti? établie, les guerres sont de- 
venues encore plus fréquentes. Avant cette époque, elles n'arrivaient 
que par accident; depuis, on les a entreprises précisément dans la vue 
de faire des esclaves, que les vainqueurs forçaient de travailler pour 
leur compte ou qu'ils vendaient à d'autres. Tel a Qtb le principal 
objet des guerres que les anciens peuples se faisaient, et ce brigan- 
dage et ce commerce r&gnent encore dans toute leur horreur sur 
les &tes de Guinée, oh les Européens le fomentent en allant acheter 
des noirs pour la culture des colonies d'Amérique. 

$$ XXII. - Portion que la nature assure aux ciillivateurs, méme esclaves, 
sur le produit de leurs travaux. 

Les esclaves n'ont aucune justice à réclamer utilement vis-à-vis de 
gens qui n'ont pu  les rQduire en esclavage sans violer toutes les lois 
de l'ordre et  de la morale, et tous les droits de l'humanité. 

Cependant, la loi physique de la iiature leur assure encore une 
part aux productions qu'ils font naître, ciir il faut bien que le maître 
les nourrisse pour profiter de leur travail. Mais cètte esphce de sa- 
laire est bornée au plus Btroit nBcessaire et à leur subsistance. 

f$ XXIII. - Combien la culture exécutée par les esclaves est peu profitable 
et chère pour le maître et pour l'humanité. 

Les esclaves n'ont aucun motif pour s'acquitter des travaux aux- 
quels on les contraint, avec l'intelligence et les soiris qui pourraient 
en assurer- le suceEs ; d'où suit que ces travaux produiserit tr8s-peu. 

Les maîtres avides ne savent autre chosc, pour supplber à ce dé- 
faut de production qui résulte nécessairement de In culture par 
esclaves, que de forcer ceux-ci à des travaux encore plus rudes, 
plus continus et plus violents. Ces travaux excessifs en font périr 
beaucoup, et il faut, pour entretenir toujours le nombre riécessaire 
A la culture, que le commerce en fournisse chaque année une très- 
grande quantité, que les maîtres sont obligés de racheter. Ainsi ils 
ne donnent point de salaires leurs esclaves, mais ils payent u n  ca- 
pital considerable pour se procurer ces mauvais ouvriers, et  comme 
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c'est toujours la guerre qui fait les premiers fonds de ce commerce, 
il est évident qu'il ne peut subsister que par une énorme destruc- 
tion d'hommes, et  qu'autant qu'ils sont divisés en nations très-pe- 
tites; qui se dechirent sans cesse, et  que chaque bourgade fait la 
guerre à sa voisine. Que l'Angleterre, la France et l'Espagne se 
fassent la guerre la plus acharnée, les fronti6res seules de chaque 
État seront entamées, e t  cela par un petit nombre de points seule- 
ment; tout le reste du pays sera tranquille, et le peu de'prisonnien 
qu'on pourrait faire de part et  d'autre serait une bien faible res- 
source pour l a  culture de chacune des trois nations. 

8 XXIV. - La culture par esclaves ne peut. subsister dans les grandes sociétés. 

Lorsque les hommes se rassemblent en grandes sociétés, les re- 
crues d'esclaves cessent d9&tre assez abondantes pour subvenir à la 
consommation qui s'en fait par la culture. Et  quoique on supplée 
au travail des hommes par celui des bestiaux, il vient uri temps où 
les terres ne peuvent plus Btre trûvaill6es par des esclaves. L'usage 
ne s'en conserve que pour le service de 17int6rieur des maisons, et  à 
la longue il s'anéantit, parce qu'à mesure que les nations se policent, 
elles font entre elles des coiiverltions pour l'échange des prisonniers 
de guerre. Ces conventions se font d'autant plus facilement, que 
'chaque particulier est très-int8ressE 4 écarter de lui le danger de 
tomber dans l'esclavage. 

$j XXV. - L'esclavage de la glèbe succède à-l'esclavage proprement dit. 

Les descendants des premiers esclaves, attachés d'abord à la cul- 
ture des terres, changent eux-memes de condition. La paix entre 
les nations ne laissant plus au commerce de quoi fournir à une tr6s- 
grande consommation d'esclaves,, les maîtres sont obliges de les mB- 
nager davantage. 

Ceux qui sont nés dans la maison, accoutumbs dès l'enfance leur 
état, en sont moins révoltés, et les maîtres ont moins besoin d'btn- 
ployer la rigueur pour les contenir. Peu h peu, la glèbe qu'ils cul- 
tivent devient leur patrie ; ils n'ont d'autre langue que celle de 
leurs maîtres ; ils deviennent partie de la nation; la familiarite 8'4- 

tablit, et  B sa suite la confiance et l'humanité de la part des maîtres. 

$j XXVI. - Le vasselage succède à l'esclavage dr: la glèbe, et l'esclave devient pro- 
priétaire. Troisième manière : aliénation du f0nds.à la charge d'une redevance. 

L'administration d'un bien cultiv4 par des esclaves exige des 
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soins pénibles et  une rhsidence gbnante. Le mattre s'assure une 
jouissance plus libre, plus facile et  plus sûre en inthessant les e s  
claves à la culture, e t  en leur abandonnant à chacun une certaine 
étendue de terrain, à condition de lui rendre une portion des fruits. 
Les uns ont fait ce marché pour un temps, et n'ont laissé h leurs 
serfs qu'une possession précaire et révocable; d'autres oiit aban- 
donné le fonds à perpétuitb, en se réservant une rente annuelle, 
payable en denrées ou en argent, et  exigeant des possesseurs cer- 
tains devoirs. Ceux qui recevaient ces terres sous la condition pres- 
crite devenaient propriétaires et libres, sous le nom de tenanciers ou 
de vassaux, et les anciens propriétaires, sous le nom de seigneurs, 
conservaient seulement le droit d'exioer le payement de la rente e t  

'? 
les autres devoirs convenus : c'est ainsi que les choses se sont passees 
dans la plus grande partie de l'Europe. 

XXVII. - Quatrième maniére : coloriage partiaire. 

Ces fonds devenus libres à la charge de la rente, peuvent encore 
changer de propriétaires, se diviser et  se réunir par 1a voie des suc- 
cessions et des ventes; e t  tel vassal peut à son tour avoir plus de terre 
qu'il ne peut en cultiver lui-méme. Le plus souvent la rente à la- 
quelle les fonds sont assujettis n'est pas assez forte pour qu'en culti- 
vant bien l'on ne puisse encore se procurer, au delà des avances 
des frais et  de la subsistance du cultivateur, une surabondance de 
productions qui forme un revenu : d8s lors le vassal propriétaire 
doit aussi dksirer de jouir sans peine de ce revenu, et  de faire culti- 
ver son fonds par d'autres. D'uu autre cbté, le plus grand nombre 
des seigneurs n'aliènent que les parties de leurs possessions les 
moins à leur portke, et gardent celles qu'ils peuvent faire cultiver à 
moins de frais. La culture par esclaves n'étant plus praticable, le 
premier moyen qui s'offrit, et le plus simple pour engager les hom- 
mes libres B cultiver des fonds qui ne leur appartenaient pas, fut 
de leur abandonner une portion des fruits, ce qui les engageait à 
mieux cultiver que ne le feraient des ouvriers auxquels on donnerait 
un salaire fixe. Le partage le plus commun a QtB de faire deux parts 
Qgales, dont l'une appartenait au colon, et  l'autre au propribtaire; 
c'est ce qui a donn6 lieu au nom de métayer (medietarius), ou colon 
à moitié fruits. Selon les arrangements de ce genre qui ont lieudans 
In pliis grande partin de In France, Ir? proprietaire fait toutes les 
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avances de la ciiltiire, c'est-à-dire qu'il fournit à ses dépens les bes- 
tiaux de labour, les charrues et  autres outils aratoires, la semence et  
la nourriture du colon et de sa famille, depuis l'instant où celui-ci 
entre dans la métairie jusqu'à la première rkcolte. 

$ XXVIII. - Cinquième mariiére : fermage ou louage des terres. 

Des cultivateurs intelligents et  riches, qui savaient à quel point 
uiie culture active et bien dirigée, pour laquelle on n'épargnerait ni 
travaux ni dépenses, pourrait porter la fécondité des terres, juy8- 
rent avec raison qu'ils gagneraient davantage si le propriétaire con- 
sentait A leur abandonner pendant un certain nombre d'années la 
totalité des rbcoltes, à la charge de lui payer chaque année un re- 
venu constant, et de faire toutes les avances de la culture. Par là ils 
s'assuraient que l'accroissement de productions que feraient naître 
leurs depenses et  leur travail leur appartiendrait en entier. Le pro- 
priétaire, de son cdté, y gagnait une jouissance plus tranquille de 
son reveriu, puisqu'il était débarrassé du soin de faire des avances 
et de compter des produits ; plus égale, puisqu'il recevait chaque 
année le m&me prix de sa ferme ; et  plus certaine, parce qu'il ne 
courait jamais le risque de perdre ses avances, et  que les bestiaux 
et autres effets dont les fermiers avaient meublé sa ferme deve- 
naient un gage qui'l'assurait du payement. D'ailleurs, le bail n'étant 
que pour un pe.tit nombre d'années, si son fermier avait donné de 
ses terres un prix trop bas, il pouvait l'augmenter à la fin du bail. 

$$ XSIX.  - Cette deriiiére méthode est la plus avantageuse de toutes, 
mais elle suppose un pays déjà richè. 

Cette méthode d 'akrmer les terres est de toutes la plus avanta- 
geuse aux proprietaires et aux cultivateurs; elle s'établit partout ou 
il y a des cultivateurs riches en état de faire les avances de la cul- 
ture; et  comme des cultivateurs riches peuvent donner bien plus de 
labours et  d'engrais à la terre, il en rbsulte une prodigieuse augmen- 
tation dans les productions et dans le revenu des biens-fonds. 

Dans la Picardie, 1.7 Normandie, les environs de Paris, et  dans 
la plupart des provinces du nord de la France, les terres sont culti- 
vbes par des fermiers. Dans les provinces du midi, elles le sont par 
des métayers; aussi les provinces du nord de la France sont-elles in- 
comparablemerit plus riches et  mieux çultiv(.es que celles du midi. 
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$j XXX. - Récapitiilation des différeutes' maniéres de faire valoir les terres. 

Je viens de compter cinq manihres différentes dont les proprié- 
taires ont pu, en s'exemptant du travail d e  la culture, faire va- 
loir leurs fonds par les mains d'autrui ; - la premikre, par des 
ouvriers payés à salaire fixe ; - la seconde, par des esclaves ; - la 
troisihme , en abandonnant le fonds moyennant une rente ; - la 
quatrihme, en abandonnant au cultivateur une portion determinée 
et  le plus communément la moitié des fruits, le propriétaire se char- 
geant de faire les avances de la culture ; - la cinquième, en louant 
la terre des fermiers qui se chargent de faire toutes les avances 
de la culture, et  qui s'engagent à donner au propriétaire, pendant 
le nombre d'ann6es convenu, i iri  reveiiu toujours égal. 

De ces cinq manières, la première, trop dispendieuse, est trhs- 
rarement mise en usage ; la seconde ne peut avoir lieu que dans des 
pays encore ignorants et  barbares ; la troisième est moins une ma- 
nière de faire valoir sa propriété qu'un abandon de la propriété 
pour une créance sur le fonds. L'ancien propriétaire n'est plus, à pro- 
prement parler, qu'un erhncier du nouveau. 

Les deux dernieres méthodes de ciilture sont le plus gknéralement 
en usage, savoir : la culture des métayers dans les pays pauvres, et  
la culture des fermiers dans les pays les plus riches. 

$j XXXI. - Des capitaux en gknéral, et du revenu de i'argenti. 

11 y a un autre moyen d'ktro riche sans travailler et  sans posséder 
des terres, dont je n'ai pas eiicore parlé. 11 est nécessaire d'en ex- 
pliquer l'origine et la liaison avec le reste du systhme de la distri- 
bution des richesses dans In sociétb, dont je viens de crayonner 
1'Qbauche. Ce moyen coiisiste à vivre de son capital, ou plut& de 
l'intérbt qu'on en tire en le prbtant. - C'est une chose à laquelle 
l'usage de l'or e t  de l'argent aide beaucoup, en facilitant les petites 
éco~ornies. 

$$ XXXII. - De l'usage de l'or et de l'argent dans le commerce. 

L'argent et l'or sont deux marchandises comme les autres, e t  
moins précieuses que beaucoup d'autres, puis~u'elles ne sont d'au- 

' Cette portion du Mémoire de Turgot est bien supérjeure à la première. Tur- 
got est l'un des hommes de son temps qui oiit le mieux compris les fonctipns de 
la monnaie. Il y aurait peu de chose à ajouter à sa théorie pour ia rendre aùssi 
compl&te que la sciencede cornporte aujourd'hui. (Hk D.) 
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cun usage pour les vkritübles besoins de la vie. Afin d'expliquer 
comment cés deux mlrtaua sont devenus le gage representatif de 
toute espèce de richesses, comment ils influent dans la marche du 
commerce, et  comment ils entrcnt dans la composition des fortunes, 

? 

il faut remonter un peu haut ct revenir wr nos pas. 

XXXIII. - Naissance du commerce. Principe de l'évaluation des choses 
commerciales. 

Le besoin réciproque i l  introduit l'échange de ce qu'on avait 
coritre ce qu'on n'avait pas. On Bchangea une denrée contre une 
autre, les denrées contre le travail. - Pour ces échanges, il fallait 
que les deux parties convinssent 'de la qualit6 et de la quantitb de 
chacune des choses échangées. .- Dans cette convention, il est na- 
turel que chacun désire recevoir le plus et donner le moins qu'il peut. 
-Et tous deux étant également maîtres de ce qu'ils ont à livrer en 
échange, c'est à chacun d'eux A balancer l'attachement qu'il a pour 
la denrée qu'il offre aveû son dksir de la denrée qu'il veut acquérir, 
et ë. fixer en conséquence la quantiti: des choses échangées. - S'ils 
ne sont pas d'ackord, il faudra qu'ils se rapprochent en cédant un 
peu de part et  d'autre, en offrant plus et  se contentant de moiiis. 
- de suppose que l'un ait besoin de hl6 et l'autre de vin, e t  qu'ils 
s'accordent à échanger u n  boisseau de blé contre s i x  pintes de vin : 
il est évident que pour chacun d'eux un boiseau di blé et s i x  pintes 
de vin sont regardés commme exactement Bquivalents, et  que dans 
cet échange particulier le prix d'un boisseau de blé est s i x  pintes 
de vin, e t  le prix de s i x  pintes de vin est u n  boisseau de blé. Mais 
dans un autre échange entre d'autres hommes, le prix sera diffé- 
rent suivant que l'un d'eux aura un besoin plus ou moins pressant 
de la dende  de l'autre, et  tm boisseau de blé pourra &tre échangé 
contre huit pintes de vin, tandis qu'un autre boisseau sera Bchangé 
contre quatre pintes seulement. Or, il est évident qu'aucun de ces 
trois prix ne saurait &tre regardé plutbt que l'autre comme le véri- 
table prix du boisseau de b16, car pour chacun des contractants le 
vin qu'il a recu Btait 1'SquivaIent du blé qu'il a donné; en i n  mot, 
tant que l'on considère chaque &change comme isolé et  en particu- 
lier, la valeur de chacune des choses échangées n'a d'autre mesure 
que le besoin ou le desir et les moyens des wntractants balancés de 
part et  d'autre, e t  n'est fixée que par l'accord de leur volonté. 
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Sj XXXIV. - Comment s'établit la valeur courante dans l'édiaiigc dcs niarchandises. 

Cependant il se trouve que plusieurs particuliers ont du vin à 
offrir ii celui qui a du blé. Si l'un n'a voulu donner que quutre pintes 
pour un boisseau, le propribtaire du blé ne lui donnera pas son blé 
lorsqu'il saura qu'un autre lui donnera six pintes ou huit pour le 
même boisseau. Si le premier veut avoir du blé, il sera obligé de 
hausser le prix au niveau de celui qui offre davantage. Les vendeurs 
de vin profitent de leur c6t6 de la concurrence entre les vendeurs 
de blé. Chacun ne se détermine à ckder sa denrée qu'aprhs avoir 
comparé les différentes offres qu'on lui ftit de la denrée dont il a 
besoin, et donne la préférence à I'offre la plus forte. La valeur du 
blé et du vin n'est plus débattue entre deux seuls partiçiiliers rela- 
tivement à leurs besoins et à leurs facu1ti.s réciproques, elle se fixe 
par la balance des besoiiis et des facultés de la totalité des vendeurs 
de blé avec ceux de la totalité des vendeurs de vin. Car tel qui don- 
nerait voloritiers huit pintes de vin pour un boisseau de bl6, n'en 
donnera que quatre lorsqu'il saura qu'un propriétaire de blé consent 
à donner deux boisseaux de blé pour huit pintes. Le prix mitoyen 
entre les différentes oKres et les differentes demandes deviendra le 
prix courant auquel tous les acheteurs et les vendeurs se confor- 
meront dans leurs échanges, et il sera vrai de dire que six pintes de 
vin seront pour tout le monde l'équivalent d'uh boisseau de blb, si 
c'est IA le prix mitoyen, jusqu'à ce que la diminution de I'oRre d'un 
cbté ou de la demande de l'autre fasse changer cette évaluation. 

XXXV. - Le commerce donne à chaque marchandise ilne valeur courante relati- 
vement a cliaqiie autre marchandise; d'oh il suit que toute marchandise est l'equi- 
valent d'une certaine quantité de toute autre marchandise, et peut être regardçe 
comme un gage qui la représente. 

Le bl6 ne s'échange pas seulement contre le vin, mais contre tous 
les autres objets dont peuvent avoir besoin les propriétaires de bl6, 
contre le bois, le cuir, la laine, le coton, etc. ; il en est de même 
du vin et de chaque denrée en particulier. Si un boisseau de bl6 est 
l'équivalent de six pintes de vin et qu'un mouton soit 1'8quivalent 
de trois boisseaux de blé, ce mouton sera l'équivalent de dix-huit 
pintes de vin. Celui qui, ayant du blE, aurait besoin de vin, pourrait 
sans ,inconvénient échanger son blB contre un mouton, a f  n de pou- 
voir ensuite bchanger ce mouton contre le \in dont il ii besbin. 
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fj XXXVI. - Chaque niarchai~dise peut servir d'kchelle ou de mesure commune 
pour y comparer la valeur de toutes les autres. 

I I  suit de là que dans un pays où le commerce est fort ariimb, 
ou il y a beaucoup de productions et beaucoup de consommation. 
où il y n beaiicoup d'offres et de demandes de toutes sortes de den- 
rbes, chaque espèce aura un prix courant relativement à chaque 
autre espèce, c'est-à-dire qu'une certaine quantité de l'une équi- 
vaudra à une certaine quantité de chacune des autres. Ainsi la 
meme quantitk de bl6 qui vaudra dia-huit pintes de vin, vaudra 
aussi un mouton, une pièce de cuir prépare, une certaine puanlité de 
fer, et toutes ces choses auront dans le commerce une valeur égale. 

Pour exprimer et faire corinaitre la valeur d'une chose en parti- 
culier, il est &vident qu'il suffit d'énoncer la d'une autre 
d e r d e  connue qui en serait regardée comme l'équivalent. Ainsi, 
pour faire corinaltre ce que vaut la pièce de cuir d'une certaine gran- 
deur, on peut dire indifféremment qu'elle vaut trois boisseaz~x de blé 
ou dix-huit pintes de vin. On peut de méme exprimer la valeur d'une 
certaine quantité de vin par le nombre des moutons ou des boisseaux 
de blé qu'elle vaut dans le commerce. 

On voit par là que toutes les espèces de denrées qui peuvent étre 
l'objet du commerce se mesurent pour ainsi dire les unes les autres, 
que chacune peut servir de mesure commune ou d'échelle de com- 
paraison pour y rapporter les valeurs de toutes les autres. Et  pa- 
reillement chaque marchandise devient entre les mains de cèlui qui 
la possède un moyen de se procurer toutes les autres, une espèce 
de gage universel. 

$j XXXVII. - Toute marchaqdise ne présente pas une échelle des valeurs également 
commode. Or1 a dû préférer dans l'usage celles'qui, n'étant pas suçceptiblcs d'une 
grande différence dans la qualité, ont une valeur principalement relative au nombre 
ou à la quantité. 

Mais quoique toutes les marchandises aient essentiellement cette 
proprikté de représenter toutes les autres, de pouvoir servir de 
commune mesure pour exprimer leur valeur et  de gage universek 
pour se les procurer toutes par la voie de l'échange; toutes ne peu- 
vent pas étre emplogées avec la méme facilité ii ces deux usages. 

Plus une marchandise est susceptible de changer de valeur B rai- 
son de sa qualit&, plus il est difficile de la faire servir d'échelle pour 
y rapporter la valeur des autres marchandises. 
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Par exemple, si dix-huit pintes de vin d'Anjou sont l'équivalent 
d'un mouton, dix-huit pintes de vin du Cap seront l'kquivalent de 
dix-huit moutons. Ainsi celui qui, pour faire connaître la valeur 
d'un mouton, dirait qu'il vaut dix-huit pintes de vin, emploierait 
un langage équivoque et qui ne donnerait aucune idée précise, à 
moins qu'il n'ajoutht beaucoup d'explications, ce qui serait trbs- 
incommode. 

On a donc dû choisir par préférence, pour bchelle de comparai- 
son, des denrées qui, étant d'un usage plus commun et par là d'une 
valeur plus connue, étaient plus semblables les unes aux autres et 
dont par conséquent la valeur Btait plus relative au nombre ou à la 
quantitb qu'à la qualité. 

XXXVIII. - Au défaut de l'exacte correspondance entre la valeur et le nombre ou 
la quantité, on y supplée par une évaluation moyenne qui devient une espèce de 
monnaie idéale. 

Dans un pays où il n'y a qu'une race de moutons, on peut facile- 
ment prendre la valeur d'une toison 'ou celle d'un mouton pour la 
mesure commune des valeurs, et l'on dira qu'une barr4ue de vin ou 
une pièce d'éioffe valent un certain nombre de toisons ou de moutons. 
- A la vBrité il y a entre les moutons quelque inégalité ; mais 
quand il s'agit de vendre des moutons, on a soin d'évaluer cette 
inbgalité et de compter par exemple deux agneaux pour un mou- 
ton. Lorsqu'il s'agit d'évaluer toute autre marchandise, on prend 
pour unité la valeur commune d'un mouton d'un Age moyen et 
d'une force moyenne. 

De cette sorte, l'énonciation des valeurs en moutons devient 
comme un langage de convention, et ce mot un mouton, dans les 
habitudes ducommerce, ne signifie plus qu'une certaine valeur qui, 
dans l'esprit de ceux qui l'entendent, porte l'idée non-seulement 
d'un mouton, mais d'une certaine quantitb de chacune des denrees 
les plus communes, qui sont regardees comme l'equivalent de cette 
valaur; et cette expression finira si bien ,par s'appliquer à une valeur 
fidive et abstraite plutôt qu'à un mouton réel, que si par hasard il 
arrive une mortalité sur les moutons, et que pour en avoir un.  il 
faille donner le double de blé ou de vin qu'on donnait auparavant, 
on dira qu'un mouton vaut deux moutons, plutût que de changer 
l'expression à laquelle on est accoutumé pour toutes les autres va- 
leurs. 
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Sj XXXIX. - Exemples de ces évaluations moyennes qui deviennent une expression 
idéale dcs valeurs. 

On connaît dans le commerce de toutes les nations plusieurs 
exemples de ces évaluations fictives en marchandises, qui ne sont 
pour ainsi dire qu'un langage de convention pour exprimer leur 
valeur. 

Ainsi les rôtisseurs de Paris, les marchands de poisson, qui four- 
nissent de grandes maisons, font ordinairement leurs marchés d la 
pièce. Une poularde grasse est co.mptée pour une pièce, un poulet 
pour une demi-pièce, plus ou moins suivant la saison, et  ainsi du  
reste. - Dans le commerce des nègres vendus aux colonies d'Am60 
rique, on vend une cargaison de uègres à raison de tant par téte de 
nègre pièce d'Inde. Les femmes et les enfants s'bvaluent, en sorte, 
par exemple, que trois enfants ou bien une femme et un enfant sont 
comptés pour une t&te de n6gre. On augmente ou or1 diminue 1'4- 
valuation à raison de la vigueur ou des autres qualités des esclaves, 
en sorte que tel esclave peut &tre compté pour deux tétes de nègre. 

Les nègres Mandigos, qui font le commerce de la poudre d'or 
avec les marchands arabes, rapportent toutes les denrhes à une 
échelle fictive dont les parties s'appellent rnacutes, en sorte qu'ils 
disent aux marchands qu'ils leur donnent tant de macutes en or. 
Ils dvaluent aussi en rnacutes les marchandises' qu'ils reçoivent, et  
se débattent avec les marchands sur cette évaluation. 

C'est ainsi qu'on compte en Hollande par florins de banque, qui 
ne sont qu'une monnaie .fictive et qui dans le commerce s'bvaluent 
tant& plus, tantôt moins que la monnaie qu'on appelle florins. 

$ XL. - Toute marchandise est un gage représentatif de toiis les objets de commerce; 
mais plus ou moins commode dans i'usage, suivant qu'elIe est plus ou moins facile 
a transporter et à conserver sans altération. 

La variation dans la qualit4 des marchandises et  dans leur prix 
à raison de cette qualit&, qui les rend plus ou moins propres que 
d'autres à servir de commune mesure, s'oppose aussi plus ou moins, 
à ce qu'elles soient un gage reprbsentatif de toute autre marchan- 
dise de pareille valeur. 

Cependant il y a ,  quant à cette dernière propribtb, une tri?+ 
grande différence entre les diffhentes espèces 613 marchandises. 

Il est Bvident par exemple qu'un homme qui a chez lui une pibce 
de toile est bien plus sûr de se procurer quand il voudra une cer- 
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taine quantith de blb de pareille valeur qu'un autre homme qui a 
une piece de vin, le vin étant sujet h une inônith d'accidciits qui 
peuvent en un instant lui faire perdre tout son prix. 

$$ XLI. - Toute marchandise a les deux propriétés essentielles de la monnaie, de 
hesurer et de représenter toute valeur; et, dans ce sens, toute marchandise est 
monnaie. 

Ces deux propribtés de servir de commune mesure de toutes les 
valeurs, e t  d'htre un gage reprhsentatif de toute marchandise de 
pareille valeur, renferment tout ce q'ui constitue l'essence et l'utilité 
de ce qu'on appelle monnaie, et il suit des dhtails dans lesquels je 
viens d'entrer que toutes les marchandises sont à quelques kgürds 
monnaie et participent h ces deux propriéths essentielles plus ou 
moins à raison de leur nature particulière. - Toutes sont plus ou 
moins propres à servir de commune mesure B raison de ce qu'elles 
sont d'un usage plus général, d'une qualité plus semblable, et plus 
faciles à se diviser en parties d'une valeur égale. - Toutes sont 
plus ou moins propres à htre un gage universel des &changes, à 
raison d e  ce qu'elles sont moins susceptibles de dhchet et d 'al té  
ration dans leur quantite ou dans leur qualité. 

.s XLII. - Réciproquemenl, toute monnaie est essenlieliement marchandise. 

On ne peut prendre pour commune mesure des valeurs que ce 
qui a Urie valeur, ce qui est reçu dans le commerce en bchange des 
autres valeurs, et il n'y a de gage universellement reprhsentatif 
d'une valeur qu'une autre valeur égale. - Une monnaie de pure 
convention est donc une chose impossible. 

Sj XLIII. -Différentes matikres ont pu servir ou ont servi de'moniiaie usuelle. 

Plusieurs nations ont adopté dans leur langage et dans leur com- 
merce, pour commune mesure de valeurs, diffbrentes matihres plus 
moins prbcieuses ; il y a enceFe aujourd'hui quelques peuples bat- 
bares qui se servent d'une esphce de petits coquillages appelks cau- 
ris, qui servent à faire des bracelets et des col1ier.s pour la parure 
de leurs femmes. Je me souviens d'avoir vu au collhge des noyaux 
d'abricots-échanghs et troqués comme une esphce de monnaie entre 
les écoliers, qui s'en servaient pour jouer it diffbrents jeux. - J'ai 
dbjà par16 de 1'8valuation par tbte de bétail. On en trouve des ves- 
tiges dans les lois des anciennes nations germaniques qui détrui- 
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sirent l'empire romain. Les premiers Romairis, ou du moins les 
Latins leurs ancbtres, s'en étaient aussi servis. Ori prétend que les 
premières monnaies qu'on frappa en cuivre représentaient la valeur 
d'un mouton et portaient l'empreinte de cet animal, et  que c'est de 
131 qu'est venu le mot pecunia, de pecus. Cette conjecture a beau- 
coup de vraisemblance. 

XLIV. - Les métaux, et surtout l'or et l'argent, y sont plus propres qu'aucune 
autre substance , et pourquoi. 

Nous voici arrivés à l'introduction des métaux précieux dans le 
commerce. Tous les métaux, i mesure qu'ils ont Bté découverts, ont 
Bté admis dans les échanges à raison de leur utilité réelle : leur 

4 

brillant les a fait rechercher pour servir de parure ; leur ductilith 
e t  leur solidith les ont rendus propres à faire des vases plus durables 
et  plus légers que ceux d'argile. Mais ces substances ne purent en- 
trer dans le commerce sans devenir presque aussitdt la monnaie 
universelle. Un morceau de quelque métal que ce soit a exactement 
les memes qualitbs qu'un autre morceau du mbme métal, pourvu 
qu'il soit également pur. Or, la facilité quJon a de séparer, par dif- 
fBrentes opérations de chimie, un métal des autres métaux avec 
lesquels il serait allié, fait qu'on peut toujours les réduire au degré 
de pureté ou,  comme on s'exprime, au titre qu'on veut ; alors la 
valeur du métal ne peut plus différer que par son poids. En expri- 
mant la valeur de chaque marchandise par le poids du metal qu'on 
donne en échange, on aura donc l'expression de toutes les valeurs 
la plus claire, la plus commode et la plus susceptible de précision, 
e t  dès lors il est impossible que dans l'usage on ne la préfhre pas 
toute autre. Les métaux ne sont pas moins propres à devenir le gaae 

? universel de toutes les valeurs qu'ils peuvent mesurer; comme ils 
sont susceptibles debtoutes les divisions imaginables, il n'y a aucun 
objet dans le commerce dont la valeur, petite ou grande, ne puisse 
&tre exactement payée par une certaine quantith de mbtal. A cet 
avantage de se prbter h toutes sortes de divisions, ils joignent celui 
d'&tre inalthables, et  ceux qui sont rares, comme l'argent et  l'or, 
ont une très-grande valeur sous un poids et un volume très-peu 
considérable. 

Ces deux mbtaux sont donc de toutes les marchandises les plus 
faciles à vérifier pour leur qualité, à diviser pour leur quantité , il 
conserver éternellement sans altération, et B transporter en tous 
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lieux aux moindres frais. Tout homme qui a une desrbe superflue, 
et qui n'a pas dans le moment besoin d'une autre denrée d'usage, 
s'empressera donc de l'échanger contre de l'argent, avec lequel il 
est plus sbr qu'avec toute autre chose de se procurer la denree qu'il 
voudra au moment du besoin. 

$$ XLV. - L'or et l'argent Sont constitués, par la nature des chose's, monnaie 
et mnnaie universelle, indépendamment de toute convention et de toute loi. 

Voile donc l'or et I'argeiit constitués monnaie et monnaie uni- 
verselle, et ceIa sans aucune convention arbitraire des hommes, 
sans l'intervention d'aucune loi, mais par la nature des choses. Ils 
ne sont point, comme bien des gens l'ont imagin8, des signes de 
valeurs ; ils ont eux-m&mes une valeur. S'ils sont susceptibles d'btre 
la mesure et le gage des autres valeurs, cette propriété leur est 
commune avec tous les autres objets qui ont une valeur dans le com- 
merce. 

Ils n'en diffèrent que parce qu'étant à la fois plus divisibles, 
plus inaltérables et plus faciles ii transporter que les autres mar- 
chandises, il est plus commode de les employer ii mesurer et à re- 
presenter les valeurs. 

S XLVI. - Les autres métaux ne sont employés à ces usages que subsidiairement. 

Tous les métaux seraient susceptibles d'btre employés comme 
monnaie. 

Mais ceux qui sont fort communs. ont trop peu de valeur sous un 
trop grand volume pour étre employés dans les échanges courants 
du commerce. Le cuivre, l'argent et 1:or sont les seuls dont on ait 
fait un usage habituel. 

Et m&me A l'exception de quelques peuples auxquels ni les mi- 
nes, ni le commerce n'avaient point encoq pu fournir une quan- 
tité suffisante d'or et d'argent, le cuivre n'a jamais \servi que dans 
les échanges des plus petites valeurs. 

XLVII. -L'usage de l'or et de l'argent comme nionnah en a augment6 la valeur 
comme matière. 

Il est impossible que l'empressement avec lequel chacun a cherché 
& échanger ses denrées superflues contre l'or ou l'argent, plutbt que 
contre aucune autre marchandise, n'ait pas beaucoup augmente la 
valeur de ces deux métaux dans le commerce. Ils n'en sont devenus 
que plus commodes pour l'emploi de gage et de commune mesure. 
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$j XLVIII. - variations dans la valeur de l'or et de l'argent comparés avec les autres 
objets du coinmerce, et entre eux. 

Cette valeur est susceptible de changement e t  change en effet 
continuellement, en sorte que la mbme quantité de métal qui r é  
pondait à une certaine quantité de telle ou telle denrée cesse d'y ré- 
pondre, et qu'il faut plus ou moins d'argent pour représenter la 
même denrée. Lorsqu'il en faut plus, on dit que la denrhe est plus 
chère, et  lorsqu'il en faut moins, on dit qu'elle est à meilleur mar- 
ché ; mais on pourrait dire tout aussi bien que c'est l'argent qui est 
à meilleur marché dans le premier cas, et plus cher dans le second. 

Noii-seulement l'argent et  l'or varient de prix, comparés avec 
toutes les denrées, mais ils varient de prix entre eux à raison de ce 
qu'ils sont plus ou moins abondants. Il est notoire qu'on donne au- 
jourd'hui, en Europe, de quatorze à quinze onces d'argent pour une 
once d'or, et que dans des temps plus anciens on ne donnait que dix 
ù onze onces d'argent pour une once d'or. 

Encore aujourd'hui, à la Chine, on ne donne guère qu'environ 
douze onces d'argent pour avoir une once d'or, en sorte qu'il y a 
un très-grand avantage à porter de l'argent à la Chine pour 1 ' 6  
changer contre de l'or que l'on rapporte en Europe. 11 est visible 
qu'A la longue ce commerce doit rendre l'or plus commun en Eu- 
rope et plus rare à la Chine, et  que la valeur de ces deux métaux 
doit enfin se ramener partout à la m&me proportion. 

Mille causes diffkrentes concourent à fixer dans chaque moment 
e t  h faire varier sans cesse la valeur des denrées comparées, soit les 
unes avec les autres, soit avec l'argent. Les mêmes causes fixent et  
font varier la valeur de I'argeot, comparé soit à la valeur de chaque 
denrée en particulier, soit à la totalitb des autres valeurs qui sont 
actuellement dans le commerce. Il ne serait pas possible de dbmeler 
ces diffbrentes causes et de développer leurs effets sans se livrer A des. 
détails très-étendus et  tr~s-difficiles, et je m'abstiendrai d'entrer 
dans cette discussion. 

S. XLIX. - L'usage des payements en argent a donné lieu la distinction entrè 
le vendeur et l'acheteur. 

A mesure que les hommes se sont familiarisés avec l'habitude de 
tout évaluer en argent, d'échanger tout leur superflu contre de I'ar- 
gent et  de n'échanger I'argent que contre les choses qui leur Btaient 
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utiles ou agréables pour le moment, ils se sont accoutumés B con- 
sid6rer les Qchanges du commerce sous un nouveau point de vue. 

Ils y ont distingué deux personnes, le vendeur et l'acheteur. - 
Le vendeur était celui qui donnait la denrée pour de l'argent, et l'a- 
cheteur celui qui donnait l'argent pour avoir la denree. 

8 L. - L'usage de l'argent a beaucoup facilité la séparation des divers travaux 
entre les diffdrents membres de h société. 

Plus l'argent tenait lieu de tout, plus chacun pouvait, en se livrant 
uniquement à l'espece de culture ou d'indiistrie qu'il avait choisie, 
se débarrasser de tout soin pour subvenir à ses autres besoins, et ne 
penser qu'a se procurer le plus d'argent qu'il pourrait par la vente 
de ses fruits ou de son travail, bien sûr, avec cet argent, d'avoir 
tout le reste : c'est ainsi que l'usage de l'argent a prodigieusement 
hAt6 les progres de la sociétl?. 
s LI. - De la réserve des produits annuels, accumulés pour former des capitaux. 

Aussitdt qu'il s'est trouvé des hommes A qui la propriétQ des terres 
assurait un revenu annuel plus que suffisant pour satisfaire B tous 
leurs besoins, il dut se trouver des hommes ou inquiets de l'avenir, 
ou simplement prudents, qui mirent en réserve une partie.de ce 
qu'ils recueillaient chaque année . soit pour subvenir aux accidents 
possibles, soit pour augmenter leur aisance. Lorsque les dedrkes 
qu'ils recueillaient étaient difficiles B conserver, ils durent chercher 
à se procurer en échange des objets d'une nature plus durable et 
auxquels le temps iie ferait pas perdre leur valeur, ou qui pouvaient 
btre employbs de façon A procurer des profits qui en répareraient avec 
avantage le dépérissement. 

-5 LII. - Richesses mobiliaires. Amas d'argent. 

Ce genre de possessions rdsultantes de l'accumulation des produits 
annuels non consommés, est connu sous le nom de richesses mobi- 
liaires. Les meubles, la vaisselle, les marchandises emmagasinées, 
les outils de chaque métier, les bestiaux, appartiennent B ce genre 
de richesses. Il est évident que l'on s'&tait fortement applique à se 
procurer le plus qu'on rivait pu de ces richesses avant de connaître 
l'argent; mais il n'est pas moins seiisible que d8s qu'il fut connu, 
des qu'il fut constat4 que c'était ln plus inaltérable de tous les ob- 
jets de commerce et le plus facile é conserver sans embarras, il .dut 
Btre principalement recherche par quiconque voulut amasser. Ce ne 
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furent pas seulement les proprietaires des terres qui accumulèrent 
ainsi de leur superflii. Quoique les profits de l'industrie ne soient 
pas, comme les revenus de la terre, un don de la nature ', et que 
l'homme industrieux ne retire de son travail que le prix que lui en 
donne celui qui lui paye son salaire; quoique ce dernier hconomise le 
plus qu'il peut sur ce salaire, et  que la concurrence oblige l'homme 
industrieux à se contenter d'un prix moindre qu'il ne voudrait, il 
est certain cependant que cette concurrence n'a jamais été assez 
nombreuse, assez animée dans tous les genres de travaux pour 
qu'un homme plus adroit, plus actif, e t  surtout plus écosome que 
les autres pour sa consommatiori personnelle, n'ait pu, dans tous 
les temps, gagner un peu plus qu'il ne faut pour le faire subsister 
lui e t  sa famille, e t  réserver ce surplus pour s'en faire un petit p6- 
cule 2. 

$ LIII. - Les richesses mobiliaires sont un préalable indispensable pour tous 
les travaux lucratifs. 

II est mbme nécessaire que, dans chaque mhtier, les ouvriers ou 
les entrepreneurs qui les font travailler aient un certain fonds de 
richesses mobiliaires arnassbes d'avance. Nous sommes encore ici 
obliges de revenir sur nos pas pour rappeler plusieurs choses qui 
n'ont été d'abord qu'indiquées en passant, quand on a parle du 
partage des diffbrentes professions et des diffbrents moyens par les- 
quels les propriétaires peuvent Faire valoir leurs fonds , parce 
qu'alors on n'aurait pu les bien expliquer sans interrompre le fil des 
idées. 

' II est clair que Turgot tie  eut pas dire que tous les revenus de la terre soient 
un don de la nature. 1,n. terre donne natiirellement très-peu; il faut la forcer A 
produire. 11 y a longtemps que les dons dc la terre ne sont plus gratuits. Cela're- 
moiite à l'expulsion d'Adan1 du paradis terrestre. - hl. Rossi a parfaitement ,ex- 
pliqué ce qu'il faut entendre par don naturel de la terre, comparë au produit du 
travail. C'est sur cette différence qu'est basée la théorie de Ricardo, dont on trouve 
les bases dans les physiocrates. (Hte I).) 
' L'avantage principal de l'or et de l'argent pour la formation des capitaux a été 

de favoriser les plus petites économies, et de les capitaliser de façon qu'elles de- 
vinssent au bout d'un certain temps applicables à des acquisitions de meubles et de 
vêtements d'un usage durable, oii même à solder des travaux utiles. - Avant l'in- 
troduction de ces métaux dans le commerce, un homme ne pouvait se former de 
capital que par la miiltiplicatiori de ses bestiaux, ou l'emploi de son travail qui 
n'était pas absolument nécessaire à sa subsistance, à se fabriquer des choses du- 
rables qui fussent ii son usage, ou qui pussent être vendues. (Note de D ~ p o ~ t  
de Nernow~.) 

1. 3 
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(S LIV. - NScessité des avances pour la ciilture. 

Tous les genres de travaux de la culture, de l'industrie, du com- 
merce, exigent des avances. Quand on labourerait la terre avec les 
mains, il faudrait semer avant de recueillir; il faudrait vivre jus- 
qu'aprhs la récolte. Plus la culture se perfectionne et s'anime, plus 
les avances sont fortes. 11 faut des bestiaux, des outils aratoires, des 
batiments pour loger les bestiaux, pour serrer les récoltes ; il faut 
payer et faire subsister jusqu'h la récolte un nombre de personnes 
proportionné h l'étendue de l'exploitation. Ce n'est que par de fortes 
avances qu'on obtient de riches produits, et que les terres donnent 
beaucoup de revenu. Dans quelque mbtier que ce soit, il faut d'a- 
vance que l'ouvrier ait des outils, qu'il ait une suffisante quantith 
des matieres qui surit l'objet -de son travail ; il faut qu'il subsiste en 
attendant la vente de ses ouvrages '. 

LV. - Premiéres avances fournies par la terre encore inculte. 

C'est toujours la terre qui est la premihre et l'unique source de 
toute richesse; c'est elle qui, 'par la culture, produit tout le revenu; 
c'est elle aussi qui a donne le premier fonds des avances antérieures 
L?I toute culture. Le premier cultivateur a pris les graines qu'il a 
semées sur des plantes que la terre avait produites d'elle-méme ; en 
attendant la récolte, il a vécu de chasse, de peche, de fruits sau- 
vages; ses outils ont été des branches d'arbres arrachees dans les 
forkts, taillées avec des pierres tranchantes aiguisées contre d'autres 
pierres; il a pris lui-meme à la course, ou fait tomber dans ses pié- 
ges, les animaux errants dans les bois; il les a soumis, apprivoisés; il 
s'en est servi d'abord pour sa nourriture, ensuite pour l'aider dans 
son travail. Ce premier fonds s'est accru peu à peu; les bestiaux 
surtout furent, de toutes les richesses mobiliaires, la plus recherchée 
dans ces premiers temps, et celle qu'il fut le plus facile d'accumuler : 
ils pkrissent, mais ils se reproduisent, et la richesse en est en quel- 
que sorte impérissable : elle s'augmente par la seule voie de la gbné- 
ration, et les bestiaux donnent de plus un produit annuel, soiten lai- 
tages, soit en laines, en cuirs et  autres matières qui', avec le bois pris 
dans les for&, ont Btd le premier fonds des ouvrages d'industrie. 

l Dans celte dernière phrase se trouve implicitement la raison qiti fait que l'ou- 
vrier peut prétendre, outre sa subsistance, à une part de profits : c'est l'intérêt du 
capital dépensé en achat d'outils, en acquisition de talent, en subsistance même 
avant le travail, etc. (Hte D.) 
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$$ LVI; - Bestiaux, richesse mobiliaire anthrieure même h la culture des terres. 

Dans un temps où il y avait encore une grande quantitB de terres 
in6ultes et qui n'appartenaient ii personne, on put avoir des bes- 
tiaux sans étre propriétaire de terres. Il est méme probable que les 
hommes ont presque partout commencé ii rassemblerJdes troupeaux 
et & vivre de leur produit avant de se livrer au travail plus pénible 
de la culture. 

11 paraît que les nations qui ont le plus anciennement cultive la 
terre sont celles qui ont trouvé dans leur pays des esphces d'animaux 
plus susceptibles d'étre apprivoisés, et qui par IB ont 6th conduits de 
la vie errante et agitbe des peuples qui vivent de chasse et de p&che, 
A la vie plus tranquille des peuples pasteurs. 

La vie pastorale fait séjourner plus longtemps dans un mbme lieu; 
elle donne plus de loisir, plus d'occasions d'btudier la différence des 
terrains, d'observer la marche de la nature dans la production des 
plantes qui servent ii la nourriture des bestiaux. peut-étre est-ce par 
cette raison que les nations asiatiques ont cultivé la terre les pre- 
mihres, et que les peuples de 1'Ambrique sont restés si longtemps 
dans l'etat de sauvages. 

$$ LVZI. - Les richesses mobiliaires ont une valeur échangeable contre la terre 
elle-meme. 

Ceux qui avaient beaucoup de richesses mobiliaires pouvaient les 
employer non-seulement à la culture des terres, mais encore aux 
diffbrents travaux de l'industrie. La facilité d'accumuler ces richesses 
et d'en faire usage m&me indépeudamment des terres fit qu'on put 
évaluer les terres elles-mémes, et comparer leur valeur à celle des 
richesses mobiliaires. 

Un homme qui aurait eu une grande quantité de terres sans bee  
tiaux ni instruments, ou sans une quantité suffisante de bestiaux et 
d'instrutbents, aurait certainement fait un march6 avàntageux en 
cédant une partie de ses terres à un homme qui lui aurait donné en 
échange des bestiaux et des instruments pour ~ultiver le reste *. 
C'est par IA principalement que les fonds de terre eux-mbmes en- 

C'est parce qu'en France il y a encore des gens qui ne savent pas faire ce sim- 
ple raisonnement, qu'il se trouve de grandes propriétés mal soiguées, de grands 
propriétaires mal &.l'aise. ils n'ont pas assez d'argent pour cultiver ou améliorer 
tous leurs domaines. Ils n'ont pas assez de jugement pour en vendre une portion 
afin de cultiver le reste. (Hte D.) 



36 SUR LA FORMATION 

trkren t dans le commerce et eurent une valeur comparable A celle de 
toutes les autres denrkes. Si quatre boisseaux de blk, produit net 
d'un arpent de terre, valaient six moulons, l'arpent lui-mbme qui les 
produisait aurait pu étre donné pour une certaine valeur, plus grande 
B la vérith, mais toujours facile A dkterminer de la mbme manikre que 
le prix de toutes les autres marchandises, c'est-&-dire, d'abord par le 
dbbat entre les deux contractants, et  ensuite d'aprhs le prix courant 
btabli par le concours de ceux qui veulent échanger des terres contre 
des bestiaux, e t  de ceux qui veulent donner des bestiaux pour avoir des 
terres. C'est d'aprhs ce prix courant qu'on évalue les terres lorsqu'un 
dkbiteur, poursuivi par son créancier, est obligé de lui ckder sonfonds. 

LVIII. - évaluation des terres par la proportion du revenu avec la somme des 
ric.hesces mobiliaires, ou la valeur contre laquelle elles sont échangées: cette pro- 
portion est ce qu'on appelle le denier du prix des terres. 

11 est évident que si une terre qui produit un revenu Qquivalent A 
s i s  vnoutons peut etre vendue pour une certaine valeur qu'on peut 
toujours exprimer par un nombre de moutons équivalant A cette 
valeur, ce nombre aura une proportion dbterminée avec celui de six, 
et le contiendra un certain .nombre de fois. Le prix d'un fonds ne 
sera donc qu'un certain nombre de fois son revenu; vingt fois si le 
prixest cent vingt moutons, trente fois si c'est cent quatre-vingts mou- 
tons. Le prix courant des terres se rkgle ainsi par la proportion de la 
valeur du fonds avec la valeur du revenu, et  le nombre de fois que 
le prix du fonds contient le revenu s'appelle le denier dupria: das 
terres. Elles se vendent le denier vingt, le denier trenie, qua- 
rante, etc., lorsque l'on paye, pour les avoir, vingt, trente ou qua- 
rante fois leur revenu. Il est encore évident que ce prix ou ce denier 
doit varier suivant qu'il y a plus ou moins de gens qui veulent vendre 
ou acheter des terres, ainsi que le prix de toutes les autres marchan- 
dises varie B raison de la diffhrente proportion entre l'offre e t  la de- 
mande. 

8 LIX. - Tout capital en argent, ou toiile somme de valeur quelconque, est l'équi- 
valent d'une terre produisant un revenu kgal à une porlion déterminée de cette 
somme. Premier emploi des capitaus. Achat d'un fonds de terre. 

Replaçons-nous maintenant 21 l'&poque postkrieure A l'introduc- 
tion de l'argent : In facilit6 de l'accumuler en a bientdt fait la plus 
recherchke des richesses mobiliaires , et a donné !es moyens d'eri 
augmenter sans cesse la quantitk par ln simple voie de l'économie. 



Quiconque, soit par le revenu ae  sa terre, soit par les salaires de 
son travail ou de son industrie, reçoit chaque annBe plus de valeurs 
qu'il n'a besoin d'en dépenser, peut mettre en réserve ce superflu e t  
I'accumuler : ces valeurs accumulées sont ce qu'on appelle un capi- 
tal. L'avaxe pusillanime qui n'amasse l'argent que pour rassurer son 
imagination contre la crainte de manquer des choses necessaires à la 
vie dans un avenir incertain, garde son argent en masse. Si les dan- 
gers qu'il a prévus se rkalisaient, et  s'il Btait réduit par la pauvret6 à 
vivre chaque annBe sur son trésor , oii s'il arrivait qu'un héritier 
prodigue le dépensAt en détail, ce trbsor serait bient6t Bpuisé, et  
le capital entièrement perdu pour le possesseur : celui-ci peut en ti- 
rer un parti plus avantageux. Puisqu'un fonds de terre d'un certain 
revenu n'est que l'équivalent d'u'ne somme de valeur Bgale à ce 
revenu répété un certain nombre de fois, il s'ensuit qu'une somme 
quelconque de valeurs est 1'Bquivalent d'un fonds de terre produisant 
un revenu égal à une portion déterminBe de cette somme : i l  est 
absolument indifférent que cette somme de valeurs ou ce capital 
consiste en une masse de mBtal ou en toute autre chose, puisque 
l'argent reprbseiite toute espèce de valeur, comme toute espèce de 
valeur représente l'argent. Le possesseur d'un capital peut donc d'a- 
bond l'employer b acheter des terres ; mais il a encore d'autres res- 
sources. 

$$LX. - Autre emploi de l'argent en avances pour des entreprises de fabrication 
et d'industrie. 

J'ai dbjà remarqué que tous les travaux, soit de la culture, soit 
de l'industrie, exigent des avances, et  j'ai montré comment la terre, 
par les fruits et  les herbes qu'elle produit d'elle-m&me pour la nour- 
riture des hommes et des bestiaux, et les arbres dorit les hommes 
ont forme leurs premiers outils, avait fourni les premières avances 
de la culture, et m&me des premiers ouvrages manuels que chaque 
homme peut fairc pour son usage. Par exemple, c'est la terre qui a 
fourni la pierre, l'argile et  le bois dont on a construit Ics premières 
maisons, e t  avant la séparation des professions, lorsque le mbme 
homme qui cultivait la terre pourvoyait à ses autres besoins par son 
travail, il ne fallait pas d'autres avances : mais lorsqu'une grande 
partie de la ~ o c i é t é ~ ~ ~ ' e u t  que ses bras pour vivre, il fallut que ceux 
qui vivaient ainsi de salaires commençassent par avoir quelque chose 
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d'avance, soit pour se procurer les matières sur lesquelles ils travail4 
laient, soit pour vivre en attendant le payement de leur salaire. 

$j LXI. - Développeipients sur l'usage des avances de capitaux dans les entreprises 
d'industrie, sur leur rentrée, et sur le profit qu'elles doivent donner. 

Dans les premiers temps, celui qui faisait travailler fournissait 
lui-mbme la matière, et payait jour par jour le salaire de l'ouvrier. 
Le cultivateur ou le propriétaire remettait lui-mbme A la fileuse le 
chanvre qu'il avait recueilli, et la iiourrissait pendant qu'elle tra- 
vaillait ; il passait ensuite le fil au tisserand, auquel il donnait cha- 
que jour le salaire convenu ; mais ces avances lbgeres et journalières 
ne peuvent suffire que pour des travaux d'une manœuvre grossibre. 
Un grand nombre d'arts, et meme des arts à l'usage des membres 
les plus pauvres de la société, exigent que la mbme katiere soit ou- 
vr6e par une foule de mains diffbrentes, et subisse très-longtemps 
des prbparati~ns aussi difficiles que varibes. - I'ai cité dbjA la prP- 
paration des cuirs dont on fait des souliers : quiconque a vu I'ate- 
lier d'un tanneur, sent l'impossibilité absolue qu'un homme, ou 
mbme plusieurs hommes pauvres s'approvisionnent de cuirs, de 
chaux, de tan, d'outils, etc., fassent élever les bâtiments néces- 
saires pour monter une tannerie, et vivent pendant plusieurs\ mois 
jusqu'à ce que les cuirs soient vendus. Dans cet art et dans beau- 
coup d'autres, ne faut-il pas que ceux qui travaillent aient appris 
le metier avant d'oser toucher la matibre, qu'ils gdteraient dans 
leurs premiers essais? Voilà encore une nouvelle avance indispensa- 
ble. Qui donc rassemblera les matieres du travail ,.les ingrédients 
et les outils nécessaiies à la préparation ? Qui fera construire des 
canaux, des halles, des bstiments de toute espèce? Qui fera vivre 
jusqu'à la vente des cuirs ce grand nombre d'ouvriers dont aucun 
ne -pourrait seul prbparer un seul cuir, et dont le profit sur la vente 
d'un seul cuir ne pourrait faire subsister un seul? Qui subviendra 
aux frais des Bleves et des apprentis? Qui leur procurera de quoi 
subsister jusqu'à ce qu'ils soient instruits en les faisant passer par 
degrPs d'un travail facile et proportionné à leur Age, jusqu'aux tra- 
vaux qui demandent le plus de force et d'habileté? Ce sera un de 
ces possesseurs de capitaux ou de valeurs mobiliaires accumuldes qui 
les emploiera, partie aux avances de la construction et des achats 
de matières, partie aux salaires des ouvriers- <fui travaillent A leur 
prbparation. C'est lui qui attendra que la vente des cuirs lui rende 
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non-seulement toutes ses avances, mais encore un profit suffisant 
pour le dédommager de ce que lui aurait valu son argent s'il l'avait 
employé en acquisition de fonds; et, de plus, du salaire dû à ses 
travaux, à ses soins, à ses risques, à son habilete meme ; car sans 
doute, à profit égal, il aurait préfëré vivre, sans aucune peine, du 

a 

revenu d'une terre qu'il aurait pu acquérir avec le m&me capital. A 
mesure que ce capital'lui rentre par la vente des ouvrages, il l'em- 
ploie à de nouveaux achats pour alimenter et soutenir sa fabrique 
par eette circulation continuelle : sur ses profits il vit, et met 
en réserve ce qu'il peuthparguer pour accroître son capital et le ver- 
ser dans son entreprise en augmentant la masse de ses avances, afin 
d'augmenter encore ses profits. 

LXII. - Subdivision de la classe stipendice industrieuse, en entrepreneurs 
capitalistes ,et simples ouvriers. 

Toute la classe occupee à fournir aux différents besoins de la so- 
ciétb l'immense variété des ouvrages de l'industrie se trouve donc, 
pour ainsi dire, subdivisee en deux ordres : le premier, celui des 
entrepreneurs manufacturiers, maîtres fabricants, tous possesseurs 
de gros capitaux, qu'ils font valoir en faisant travailler par le 
moyen de leurs avances ;' et le second qui est composé de simples ar- 
tisans, lesquels n'ont d'autre bien que leurs bras, qui n'avancent 
que leur travail journalier et n'ont de profit que leurs salaires. 

8 LXIII. - Autre emploi des capitaux en avances des entreprises d'agriculture. Dé- 
veloppements sur l'usage, la rentrée et les profits indispensables des capitaux dans 
les entreprises d'agriculture. 

En parlant d'abord cle l'emploi des capitaux dans les entreprises 
dé fabrique, j'ai eu pour but de prbsenter un exemple plus sensible 
de la nécessité et de l'effet des grosses avances et de la marche de 
leur circulation ; mais j'ai un peu renverse l'ordre naturel, qui au- 
rait demandé que j'eusse commencé par parler des entreprises de 
culture, qui ne se font aussi, ne s'Qtendent.et ne deviennent pro- 
fitables que par de grandes avances. - Ce sont des possesseurs de 
capitaux consid6rables qui, pour les faire valoir dans des entreprises 
d'agriculture, afferment les terres et en payent aux propriétaires de 
gros loyers, en se chargeant de faire toutes les avances de la culture. 
- Leur sort doit &tre le mbme que celui des entrepreneurs dB fa- 
briques : comme eux, 'ils doivent faire les premières avances de 
l'entreprise, se fournir de bestiaux, de chevaux, d'outils aratoires, 
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acheter les premihres semences ; comme eux ils doivent entretenir 
et nourrir des ouvriers de toute esphce, charretiers, moissonneurs, 
batteurs, domestiques, qui n'ont que leurs bras, n'avancent que 
leur travail et ne gagnent que leurs salaires : comme eux ils doi- 
vent recueillir, outre la rentrée de leurs capitaux, c'est-hdire de 
toutes leurs avances, l0 un profit 6ga1 au revenu qu'ils pourraient 
acqubrir avec leur capital sans aucun travail ; Y le salaire et le prix 
de leur travail, de leurs risques, de leur industrie ; 3" de quoi en- 
tretenir leur capital ou le fonds de leurs avances primitives, en 
remplaçant annuellement le dépérissement des effets employes dans 
leur entreprise, les bestiaux qui meurent, les outils qui s'usent, etc. 

Tout cela doit 4tre prelevé sur le prix des productions de la terre; 
le surplus sert au cultivateur à payer au propriétaire la permission 
que cellii-ci lui a donnbe de se servir de son champ, pour y Btablir 
son entreprise. C'est le prix du fermage, le revenu du proprié- 
taire, le produit net, car tout ce que la terre produit jusqu'h la con- 
currence de la rentrbe des avances de toute esphce et des profits 
de celui qui les fait, ne peut btre regard6 comme un revenu, mais 
seulement comme rentrde des frais de culîure. attendu que si le cul- 
tivateur ne les retirait pas, il se garderait bien d'employer ses ri- 
chesses et sa peine à cultiver le champ d'autrui. 
f$ LXIV. - La concurrence des capitalistes entrepreneurs de culture établit le prix 

courant des fermages et la grande culture. 

La concurrence des riches entrepreneurs de culture établit le prix 
courant des fermages à raison de la fertilit6 de la terre et du prix 
auquel se vendent ses productions, toujours d'aprhs le calcul que les 
fermiers font de leurs frais et des profits qu'ils doivent retirer de 
leurs avances : ils ne peuvent rendre au propriétaire que le surplus. 

Mais lorsque la concurrence entre eux est fort animée, ils lui ren- 
dent tout ce surplus, le proprietaire ne donnant sa terre qu'à celui 
qui lui offre un loyer plus. fort. 

LXV. - Le défaut de capitalistes entrepreneurs de culture borne I'esploitation 
des terres à la petite culture. 

Lorsqu'au contraire il n'y a point d'hommes riches qui aient de 
gros etipitaux à mettre dans les entreprises d'agriculture ; lorsque, 
par le bas prix des productions de In terre ou par toute autre cause, 
les récoltes ne suffisent pas pour assurer aux entrepreneurs, outre 
la rentrbe de l e m  folids , des profits égaux au moins à ceux 
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qu'ils tireraient de leur argent en l'employant de toute autre ma- 
nihre, on ne trouve point de fermiers qui veuillent louer les terres. 

Les propriétaires sont forces de les faire cultiver par des colons 
ou mbtayers hors d'btat de faiie aucunes avances et de bien cultiver. 

Le proprietaire alors fait lui-mhne des avances mediocres qui lui 
produisent un très-mbdioc~ revenu : si la terre appartient à un pro- 
priétaire pauvre ou négligent, à une veuve, à un mineur, elle reste 
inculte. 

Tel est le vrai principe de la diffhrence que j'ai dkjà remarquée 
antre lesprovit~ces où la terre est cultivée par des fermiers riches, 
comme la Normandie et l'lle de France, et  celles où elle n'est culti- 
vée que par de pauvres métayers, comme le Limousiq, I'Angoumoi< 
le Bourbonnais e t  beaucoup d'autres. 

!$ LXVI. - Subdivision de la classe des cultivateurs ew entrepreneurs ou fermiers, 
et simples salariés, vabis ou journaliers. 

Il suit de là que la  classe des cultivateurs se partage comme celle 
des fabricants en deux ordres d'hommes, celui des entrepreneurs 
ou capitalistes qui font toutes les avances, et celiii des simples ou- 
vriers salariés. On voit encore que ce sont les capitaux seuls qui 
forment et soutiennent les grandes entreprises d'agriculture; qui 
donnent aux terres une valeur locative constante, si j'ose ainsi par- 
ler; qui assurent aux propriétaires un revenu toujours égal e t  le 
plus grand qu'il soit possible. 

$ LXVII. - Quatrième emploi des capitaux en avances pour des entreprises de com- 
merce. Nécessite de l'interposition des marchands proprement dits entre les pro- 
ducteurs de laLdenrée et les consommateurs. 

Les entrepreneurs, soit de culture, soit de manufactures, ne re- 
tirent leurs avances et leurs profits que par la vente des fruits de la 
terre ou des ouvrages fabriqubs. 

Ce sont toujours les besoins et  les facaltés du consommateur qui 
mettent le prix à la vente; mais le consommateur n'a pas toujours 
besoin de la cliose fabriquee ou produite au moment de la récolte 
ou de l'achèvement des ouvrages. 

Cependant les entrepreneurs ont besoin que leurs fonds 1-r 
rentrent immkdiatement et rbgulièrement pour les reverser dans 
leurs entreprises. II faut que les labours et la semence succ&dent 
immédiatement à la rbcolte. II faut occuper sans cesse les ouvriers 
d'une manufacture, commencer de nouveaux ouvrages à mesure que 
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les premiers finissent, remplacer les matières à mesure qu'elles sont 
consomm~es. On n'interromprait pas impunément les travaux d'une 
entreprise montbe, et on ne les reprendrait pas quand on le voudrait. 

L'entrepreneur a donc le plus grand intérkt de faire rentrer très- 
promptement ses fonds, par la vente de ses récoltes ou de ses 
ouvrages. D'un autre cdté, le consommateur a intérbt de trouver 
quand il veut, et où il veut, les choses dont il a besoin ; il lui serait 
fort incommode d'btre obligé d'acheter, au moment de la récolte, 
sa provision de toute une année. 

Parmi les objets de la consommation habituelle, il y en a beaucoup 
qui exigent des travaux longs et dispendieux, des travaux qui ne 
peuvent ktre eqrepris avec profit que sur une très-grande quantité 
de matière, et télle que la consommation d'un petit nombre d'hotn- 
mes, ou d'un Cantor\ borné, ne peut suffire au dbbit des ouvrages 
d'une seule manufacture. 

Les entreprises de ce genre d'ouvrages sont donc nécessairement 
en petit nombre, h une distance considérable les unes des autres, 
et par conséquent fort loin du domicile du plus grand' nombre des 
consommateurs; il n'y a point d'homme au-dessus de l'extrbme 
misère qui ne soit dans le  cas de consommer plusieurs choses qui ne 
se recueillent ainsi ou ne se fabriquent que dans des lieux trhs- 
éloignbs de chez lui, et non moins él~ignés les uns des autres. Un 
homme qui ne ppurrait se procurer les objets de sa consommation 
qu'en les achetait immédiatement de la main de celui qui les re- 
cueille ou qui les fabrique, se passerait de bien des choses, ou em- 
ploierait sa vie à voyager. 

Ce double intbrbt qu'ont le producteur et le consommateur, le 
premier de trouver à vendre, et l'autre de trouver à acheter, e t  
cependant de ne pas perdre un temps prhcieux B attendre l'ache- 
teur ou 8. chercher le v~adeur,  a dû faire imaginer A des tiers de 
s'entremettre entre l'un et l'autre. - C'est l'objet de la profession 
des marchands, qui achetent la denrbe de la main du producteur 
pour faire des amas ou dm magasins, dans lesquels le consom- 
m+ur vient se pourvoir. 

Par ce moyen, t'entrepreneur, assuré de la vente et de la rentriie 
de ses fonds, s'occupe sans inquiétude.et sans relhche B de nouveIles 
productions, et le consoqmateur trouve à sa portée et  dans tous 
les moments les choses dont il,a besoin. 
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g LXVIII. - Diffkrents ordres de marchands. Tous ont eela de commun, qu'ils achè- 
tent pour revendre, et que leur trafic roule sur des avances qui doivent rentrer avec 
profit pour être de nouveau versées tans l'entreprise. 

~ e p u i s  la revendeuse qui étale des herbes au marché, jusqu'à 
l'armateur de Nantes ou de  Cadix, qui étend ses ventes et ses achats 
dans l'Inde et dans l'Amérique, la profession de marchand, ou le 
commerce proprement dit, se divise en une infinith de branches, et 
pour ainsi dire de degrés. Tel marchand se borne à s'approvisionner 
d'une ou de plusieurs sortes de denrées qu'il vend dans sa boutique 
à tous ceux qui se présentent. Tel autre va vendre certaines denrkes 
dans le lieu où elles manquent, pour en rapporter les denrbes qui 
y croissent et qui manquent dans le lieu d'où il est parti. .L'un fait 
ses Bchanges de proche en proche, et par lui-méme ; l'autre par le 
moyen de ses correspondants, et par le ministère des voituriers 
qu'il paye, envoie et fait venir d'une province dans une autre, d'un 
royaume dans un autre royaume, d'Europe en Asie, d'Asie en Èu- 
rope. L'un vend ses marchandises par petites parties à chacun de 
ceux qui les consomment ; l'autre ne vend que de grosses quantitbs 
à la fois d'autres marchands qui les reyendent en détail aux con- 
sommateurs ; mais tous ont cela de commun qu'ils achdient pour 
revendre, et que leurs premiers achats sont une avance qui ne leur 
.rentre$qu'avec le temps. Elle doit leur rentrer comme celle des entre- 
preneurs de culture et de fabrique, non-seulement tout entihre dans 
un certain t e h e  pour &tre reversée dans de nouveaux achats, mais 
encore Io avec un profit égal au revenu qu'ils pourraient acquérir 
avec leur capital sans aucun travail ; 2" avec le, salaire et-le prix de 
leur travail, de leurs risques, de leur industrie. Sans l'extrkme vrai- 
semblance de cette rentrée et de ces profits irAlispensables, aucun 
marchand n'entreprendrait le commerce ; sans sa réalisation, aucun 
ne pourrait le continuer : c'est d'après ce point de vue qu'il se r&&e 
dans ses achats, sur le calcul et la quantité du Prix des choses qu'il 
peut esphrer de vendre dans un certain temps. Le détafileur apprend 
par l'expérience, par l'événement d'essais bornés faits avec précau- 
tion, quelle est à peu près la quantité des besiins des consommateurs 
qu'il est à portée de fournir. Le négociant s'instruit par ses corres- 
pondadts de l'abondance ou de la rareté et du prix des marchandises 
dans'les diffdrentes contrées où il étend son commerce ; il dirige ses 
spéculations en con&quence ; il envoie les marchandises du lieu ou 
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elles sont bas prix dans ceux ou elles se vendent plus cher, bien 
entendu que les frais de la voiture entrent dans le calcul des avances 
qui doivent lui rentrer l . 

' M. Turgot a peint dans ce paragraphe et dans le précédent, avec une extrême 
justesse, la manière dont le commerce des marchands et des négociants s'est éta- 
bli, et l'impossibilité où l'on était alors qu'il eût lieu sans que les négociants et les 
marchands fissent l'avance de très-gros capitaux qui leur étaient nécessaires pour 
acheter au comptant les denrées des cultivateiirs ou les ouvrages des manufactii- 
riers. 

Mais quand les profits même de ces entreprises les ont mis à portée d'avoir des 
richesses ostensibles qui ont répondu de leurs engaçements, et une renommée qui 
a étendu la confiance en leurs promesses, ils ont pu acheter à la première main, 
en ne donnant que de faibles à-comptes, et ne remettant aux vendeurs pour le 
surplus que leurs promesses de payer, leurs billets exigibles à terme convenu. - 
Ils ont même quelqiiefois acheté, sans débourser d'argent, sur de simples pro- 
messes emportant un délai suffisant pour qu'ils pussent y satisfaire, après le débit 
définitif, avec l'argent du consommateur. (Voyez ci-après le 8 i.xxix.) 

Alors les négociants et les marchands n'ont plus eu besoin de capitaux que pour 
acquitter les frais de voiture et de magasinage, ainsi que leur dépense personnelle et 
celle de leurs agents, durant l'espace de temps. qui doit s'écouler entre le premier 
achat et la dernière vente. 

Les aiitres capitaux, dolit les négociants n'avaient d'abord pu se passer, sont de- 
venus libres. Ils ont pu être employés directement par leurs possesseurs, ou prêtés 
pour d'autres usages. Ils ont fait baisser l'intérêt de l'argent, ce qui a facilité toutes 
les entreprises de culture, de manufactures, et beaucoup étendu celles de com- 
merce. Ils se sont répandus sur ces entreprises intéressantes. Ils ont multiplié les 
travaux productifs, et les travaux conserual~urs ou accumulateurs de richesses 
et formateurs de nouveaux capitaux. 

Ainsi l'introduction des billets de commerce, au moyen desquels il arrive en 
dernier résultat que ce sont les fabricauts et les producteurs qui font aux consom- 
mateurs, au plutôt à la consommation, de grands et longs crédits sous la cau- 
tion intermédiaire des négociants, a naturellement imprimé à tous les travaux 
utiles une activité, à la progression de l'accroissement des richesses une rapidité 
dont on n'aurait pas pu dans les premiers temps concevoir l'espérance, ni même 
l'idée. 

Cet usage a fait naitre divers aiitres emplois de capitaux ; celui de l'escompte 
des billets de commerce, qui donne aux vendeurs la facilité de réaliser avant l'é- 
chéance la valeur des promesses qu'on leur a fai tes ; celui des banques, qui four- 
nissent aux négociants les moyens de soutenir, d'étendre, de prolonger leurs cré- 
dits; celui des assurances, qui diminuent les dangers en les appréciant, et en y 
donnant garanlie. 

Ce ii'est pas que Ies crédits n'entraînent toujours quelques risques. Mais on les 
évalue, et l'intérêt que chacun à d'examiner et de calculer la solvabilité de'ceux 
auxquels il confie sa propriété, fait que les accidents qui résultept de cet ordre .e 

f oses sont toujqurs, et en niasse, beaucoup moins nuisibles, que le versement 
es capitaux sur I1~riculture, sur les manufactures et sur de nouvelles branches 

de 'commérce n'est avantageux au genre humain. ( N@- de Dupont de Ne- 
m624ra.) 
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Puisque le commerce est nécessaire, et qu'il est impossible d'en- 
treprendre aucun commerce sans des avances proportionnées à son 
étendue, voila encore un emploi de richesses mobiliaires, un nouvel 
usage que le possesseur d'une masse de valeurs mises en réserve et 
accumul~es, d'une somme d'argent, d'un capital en un mot, peut eii 
faire pour en tirer avantage, pour se procurer la subsistance, pour 
augmenter, s'il le peut, ses richesses. 

$j LXIX. - Véritable notion de la circulation de l'argent. 

On voit, par ce qui vient d'Btre dit, comment la culture des terres, 
les fabriques de tout genre, et toutes les branches de commerce 
roulent sur une masse de capitaux ou de richesses mobiliaires ac- 
cumulées qui, ayant et6 d'abord avancées par les entrepreneurs dans 
chacune de ces différentes classes de travaux, doivent leut rentrer 
chaque année avec un profit constant; savoir, te capital pour etre 
revers6 et avance de nouveau dans la continuation des mêmes entre- 
prises, et le profit pour la subsistance plus ou moins aisée des entre- 
preneurs. C'est cc tte avance et cette rentrée continuelle des capitaux 
qui constituent ce qu'on doit appeler la càrculation de l'argent , cette 
circulation utile et féconde qui anime tous les travaux de la soeiét6, 
qui entretient le mouvement et la vie dans le corps politique, et 
qu'on a grande raison de comparer à la circulation du sang dans le 
corps animal. Car si, par un derangement quelconque dans l'ordre 
des dépenses des diffbrentes classes de la société, les entrepreneurs 
cessent de retirer leurs avances avec le profit qu'ils ont droit d'en 
attendre, il est Bvident qu'ils seront obligés de diminuer leurs en- 
treprises; que la somme du travail, celle des consommations des 
fruits de la terre, celle des productions et du revenu, seront d'autant 
diminuées ; que la pauvret6 prendra la place de la richesse, et que 
les simples ouvriers, cessan t de trouver de I'emploî , tomberont dans 
la plus profonde misère. 
$ LXX. - Toutes les entreprises de travaux, surtout celles de fabrique et de com- 

nierce, n'ont pu être que trés-bornées avant.l'introduction de l'or et de l'argent dans 
Ic commerce. 

11 n'est presque pas necessaire de remarquer que les entreprises 
de tout genre, mais surtout celles des fabriques, et encore- plus celles 
de commerce, n'ont pu étre que très-bornées avant l'introduction 
de l'or et de l'argent dans le commerce, puisqu'il Btait presque im- 
possible d'accumuler des capitaux considérables, et encore plus diffi- 
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cile de multiplier et de diviser les payements autant qu'il est nhces- 
saire pour faciliter et multiplier les échanges au point où l'exigent 
un commerce et une circulation animée. La seule cutture des terres 
pouvait se soutenir un peu, parce que les bestiaux sont le principal 
objet des avances qu'elle exige; encore est-il probable qu'il n'y 
avait alors d'autre entrepreneur de culture que le propriétaire. Quant 
aux arts de toutèespèce, ils n'ont pu Btre que dans la plus extrbme 
langueur avant l'introduction de I'argent. Ils se bornaient aux ouvra- 
ges les plus grossiers, dont les proprietaires faisaient les avances en 
nourrissant les ouvriers et leur fournissant les matieres, ou qu'ils 
faisaient faire chez eux par leurs domestiques. 
8 LXxIr - Les capitaiix étant aussi nécessaires li toutes les entreprises que le travail 

et l'industrie, l'homme industrieux partage volontiers les profits de son entreprise 
avec le capitaliste qui lui fournit les fonds dont il a besoin. 

Puisque les capitaux sont la base indispensable de toute entre- 
prise, puisque l'argent est un moyen principal pour keonomiser de 
petits. gains, amasser des profits et s'enrichir, ceux qui avec I'in- 
dustrie et l'ardeur du travail n'ont point de capitaux, ou n'en ont 
point assez pour les entreprises qu'ils veulent former, n'ont pas de 
peine B se rhsoudre A ckder aux pos~esseurs de capitaux ou d'argent 
qui veulent le leur confier une portion des profits qu'ils esphrent 
recueillir outre la rentrbe de leurs avances. 

8 LXXII. - Cinquiéme emploi des capitaux : le prêt intérêt. Nature du prêt. 

Les,possesseiirs d'argent balancent le risque que leur capital prit 
courir, si l'entreprise ne rbussit pas, avec l'avantage de jouir sans 
travail d'un profit certain, et se reglent 1s-dessus pour exiger plus 
ou moins de profit ou d'intbrbt de leur argent, ou pour consentir à 
le prkter moyennant I'intérbt que leur offre l'emprunteur. Voilà en- 
core un dt5bouchb ouvert au possesseur d'argent : car il ne fant pa$ 
s'y mkprendre, le prkt A inter& n'est exactement qu'un commerce 
dans lequel le prbteur est un homme qui vend l'usage de son argent, 
et I'emprunteur un homme qui l'achhte, pf6cis6rnent comme le 
propriktaire d'une terre et son fermier vendent et acheten! respec- 
tivement l'usage du fonds de terre hfferm6. 

C'est ce qu'exprimait parfaitement le nom que les Latins don- 
naient & I'intkrkt de l'argent prbté, usura pecunie, mot dont la 
traductioti française est devenue odieuse par les suites des fausses 
idkes qu'on s'est faites sur IYntérbt de l'argent. 
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$ LXXIII. - Fausses idées SUP le pret à intérêt. 

Le prix du pr&t n'est point du tout fonde, comme on pourrait 
l'imaginer, sur le profit que l'emprunteur esphre qu'il pourra faire 
avec le capital dont, il achète l'usage. Ce prix se fixe, comme le prix 
de toutes les marchandises, par le debat entre le vendeur et l'ache- 
teur, par la balance de l'offre avec la demande. On eqpprunte dans 
toutes sortes de vues et pour toutes aortes de motifs. 

Tel emprunte pour former une entreprise qui fera sa fortune, tel 
autre pour acheter une terre, tel pour payer une dette de jeu, tel 
pour suppléer 4 la perte de son revenu dont un accident l'a privk, 
tel pour vivre en attendant qu'il ait pu gagner par son travail. Mais 
tous ces motifs qui determinent l'emprunteur sont fort indiffbrents 
au pr&teur. Celui-ci n'est occupé que de deux choses, de l'intérkt 
qu'il, recevra et de la sûreté de son capital. Il ne soinquietc pas plus 
de l'usage qu'en fera l'emprunteur qu'un marchand ne s'embarrasse 
de l'usage que fera l'acheteur des denrhes*qu'il lui vend. 

$$ LXXIV. - Vrai fondement de l'intérêt de l'argent. 

On peut donc louer son argent aussi legitimement qu'on peut le 
vendre ; et le possesseur de l'argent peut fairekl'un e t  l'autre, non- 
seulement parce que l'argent est l'bquivalent d'un revenu et uic 
moyen de se procurer un revenu, non-seulement parce que le prb- 
teur perd pendant le temps du pr&t le revenu qu'il aurait pu se pro- 
curer, non-seulement parce qu'il risque son capital , non-seulement 
parce que, l'emprunteur peut l'employer à. des acquisitions avanta- 
geuses ou dans des entreprises dont il tirera de gros profits : le 
propriétkiire peut lhgitimement en tirer I9int6r&t par un motif plus 
gbnhral et plus décisif. Quand tout cela n'aurait pas lieu, il n'en 
serait pas moins en droit d'exiger l'intérbt du pr&t par la seule raison 
que son argent est à lui. ~uisqu'il  est B lui, il est libre de le garder; 
rien ne lui fait un devoir de le prbter : si donc il le prbte, il peut 
mettre à son prbt telle condition qu'il veut. 11 ne fait en cela aucun 
.tort A l'emprunteur, puisque celui-ci se soumet à la condition et 
n'a aucune esphce de droit &la somme prbtbe. Le profit qu'on peut 
se procurer avec de l'argent est sans doute un des motifs les'plus 
frkquents qui determinent l'emprunteur à emprunter moyennant 
un intbrkt ; c'est une des sources de la facilit4 qu'il trouve à payer 
cet intérbt ; mais ce ii'est p i n t  du tout ce qui donne droit au pr8- 
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teur de l'exiger : il suffit pour cela que son argent soit Q lui, e txe 
droit est inséparable de lapropriétb. Celui qui acb te  du pain a 
pour motif de se nourrir ; mais le droit qu'a le boulanger d'en exiger 
un prix est trhs-indépendant de cet usage du pain : c'est le mbme 
droit qu'il aurait de lui vendre des pierres; droit fond6 uniquement 
sur ce que le pain Btant B lui, personne n'a. droit de l'obliger à le 
donner pour rien. 

!$ LXXV. - Le taux d e  l'intérêt ne doit 6tre fixé que comme celui de toutes 
les marchaudises, par le seul cours du commerce. 

J'ai dbjh dit que I'intérbt de l'argent prbtk se rbglait, comme 
celui de toutes les autres marchandises, par la balance de l'offre A 
In demande. Ainsi, quand il y a beaucoup d'emprunteurs qui ont 
besoin d'argent, 1'intérBt de l'argent devient plus haut; quand il 
y a beaucoup de possesseurs d'argent qui en offrent Q prbter, l'in- 
t8rBt baisse. C'est donc encore une erreur de croire que l'intérbt de 
l'argent dans le commerçe doive Btre fixé par les lois des princes : 
c'est un prix courant qui se rhgle de lui-mbme comme celui de 
toutes les autres marchandises. Ce prix est un peu différent suivant 
le plus ou le moins de shreté qu'a le prbteur de ne pas perdre son 
capital ; mais, h sûreté Bgale, il doit hausser ou baisser 'A raison de 
l'abondance et du besoin, et la loi ne doit pas plus fixer le taux de 
I'intérht de l'argent qu'elle ne doit taxer toutes les autres marchan- 
dises qui ont cours dans 1è commerce. 
$ LXXVI: - L'argent a dans le cwmerce deux évaluations distinctes : l'une exprime 

la qiiantité d'argent qu'on donne poiir se procurer les différentes espèces de denrées; 
l'autre exprime le rapport d'une somme d'argent à l'intérêt qu'elle procure suivant 
le cours du commerce. 

II paraît, par ce développement de la rnanikre dont l'argent se 
vend, ou se loue moyennant lin int8rBt annuel, qu'il y a deux 
manihres d'évaluer ]?argent dans le commerce. 

Pour les achats et les ventes, un certain poids d'argent représente 
une certaine quantitb de valeurs ou de marchandises de chaque 
esphce; par exemple, une once d'argent équivaut h une certaine 
quantité de bl6 ou à un cedain nombre de jouriiées d'homme. 

Dans le prbt et dans le commerce d'argent, un capital est 1'Bqui- 
valent d'une rente égale à une portion dkterminée de ce capital, et 
r4ciproquement une rente annuelle reprksente un capital kgal au 
montant de cette rente répétb un certain nombre de fois, suivant 
que I'intbrBt est A un denier plus ou moins haut. 
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$ LXXVII. - Ces deiixBvaluations sont indépendantes l'une de l'autre, et sont réglées 
par des principes tout différents. 

Ces deux diffkrentes appréciations ont moins de rapport et dépen- 
dent beaucoup moins l'une de l'autre qu'on ne serait tente de le: 
croire au premier coup d'œil. 

L'argent pourrait étre trhs-commun dans le commerce ordinaire, 
y avoir trhs-peu de valeur, répondre A une trhs-petite quantith de den- 
rbes, et l'intérét de l'argent pourrait étre en m&me temps très-haut. 

l e  suppose que, un million d'onces d'argent roulant dans le com- 
merce, une once d'argent se donne au marché pour une mesure de 
blé; je suppose qu'il survienne, de quelque manihre que ce soit, 
dans l'État un second million d'onces d'argent, et que cette augmen- 
tation soit distribube dans toutes les bourses suivant la méme pro- 
portioii que le premier million, en sorte que celui qui avait préeé- 
demment deux onces d'argent en ait maintenant quatre : l'argent, 
consid6rb comme masse de métal, diminuera certainement de prix, 
ou, ce qui est la mkme chose, les denrées seront payées plus cher, 
et il faudra, pour avoir la mesure de blB qu'on avait avec une once 
d'argent, beaucoup plus d'argent, et peut-étre deux onces au lieu d'une. 

Mais il ne s'ensuivra nullement de là que l'intérkt de l'argent 
baisse si tout cet argent est porté au marché et employé aux dé- 
penses courantes de ceux qui le posshdent, comme l'&tait par sup- 
position le premier million d'onces d'argent, car I'intbr&t de l'argent 
ne baisse qu'autant qu'il y a plus d'argent à préter, A proportion 
des besoins des emprunteurs, qu'il n'y en avait auparavant. 

Or l'argent qu'on porte ail marché n'est point à préter : c'est 
l'argent mis en réserve, ce sont les capitaux accumulés qu'on prbte, 
et bien loin que l'augmentation au march6, ou l'abaissement de son 
prix vis-à-vis des denrbes dans le commerce ordinaire, entraîne 
infailliblement et par une liaison immédiate l'abaissement de l'in- 
tbci3t de l'argent, il peut arriver au contraire que la cause méme qui 
augmente la quantité de-l'argent au marché et qui augmente le prix 
des autres denrées en baissant le prix de l'argent soit précisément, 
celle qui augmente le loyer de l'argent ou le taux de l'intbrbt. 

En effet, je suppose pour un moment que tous les riches d'une 
nation, au lieu d'épargner sur leurs revenus ou sur leurs profits 
annuels, en dépensent la totirlitb ; que non contents de depenser 

' Ce paragraphe me parait exiger quelques observations, qui ne contredisent 
I. 4 
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tout leur revenu, ils dhpensen t leur cap i ta1 ; qu'un homme qui a 
cent mille francs eri argent, au lieu de les employer d'une manihre 
profitable ou de les prbter, les consume en détail en folles dépenses : 
il est visible que d'un cbté. il y aura plus d'argent employé aux 

point la doctrine dit respectable auteur, mais qui peuvent empêcher de se mépren- 
dre sur le sens de quelques-unes de ses expressions. 

En général, c'est beaucoup moins par l'épargne s u r  l a  dépense des revenus, 
que par le bon emploi de celte dépense, que l'on parvient à la formation des ca- 
pitaux. M. Turgot distingue dans lu phrase suivante, avec t rhgrande raison, uiie 
manière profitable de dépenser, et une inaniitre de dépenser folle. On poiirrait 
étendre cette divifion : appeler dépense folle, la dépense extraordinaire des capi- 
taux sans nécessité ; dépense stérile, la dépense dc coiisommation jourrialière, qui 
ne diminuerait ni n'accroitrait In. somnie des capitaux: dépense conseruatrice, 
celle qui se ferait pour les travaux qiii ne prodiiiseiit point de richesses, mais qui 
les approprient à des usages diirahles, moyennant. lesquels on peut jouir à la fois, 
et pendant un assez long espace de temps, du fruit de son travail et des rhcoltes 
de plusieurs années; telles sont les dépenses en construction de niaisons, en fa- 
brication de machines, de meubles, etc., etc.; et eiilin dépense productive, celle 
qui paye les travaux par lescjuels on accroit réellement la masse des productioiis 
que l'on consomme pour les besoins journaliers, et celle des matières premières 
dont on peut, au moyen des dépenses conservatrices, faire des richesses de jouis- 
sance durable. 

Ceci posé, je crois évident qiie le meilleur moyen pour augmenter les capitaux 
est la dépense productive, et après elle, la dépense conservatrice. Or, l'épargne 
n'est pas productiue; elle n'est même, en général, que très-imparfaitemenl con- 
servatrice. Elle peut etre destructive et nuisible lorsqu'elle se fiiil sur les dé- 
penses qui auraient été producti~es,  ou seulement conservatrices et profitables*. 

Il ne faut donc s'arrèter à l'idée d'épargne pour la fornialion des capitaux, qiie 
relativement à celles qui sont très-petites, qui ne peuvent se faire qu'en argent, et 
qui ressemblent aux simples goiitles d'eau, dont. la réunion peut former eusuite 
les ruisseaiix, les lacs, les rivicres. 

Mais des que ccs petiies sommes, qu'on ne pourrait recueillir autrement, de- 
viennent assez coiisidérables pour pouvoir être dépensées A profit, ou prêtées 
avec sûreté aux hommes laborieus qui font des entreprises utiles, soit de culture, 
soit d'industrie, leur épargne stationnaire serait un mal. Il faut les employer ou 
les placer, sauf à en reformer d'autres Cgiilernei~ t médiocres par la continuation des 
petites épargnes. Le principe de l'épargne, pris d'une maiiière trop générale, ou 
étendu à uiie Spargne qui tiendrait en stagnation de trop fortes sommes, doit être 
écarté quaiid on envisage la formation utile des capitaiix. 

Des le premier état de I'honirne qui vit de productions spontanées, ce n'est pas 

' Cette longuc iiotc de Dupont de Ncrnours repose sur une erreur. Personne ii'a 
jamais prktendu dire que le fait de l'épargne est productif. - C'est le capital épargné, 
mis en œuvre: qui produit. L'cpargne n'est qu'uii enimagasiiiement de fonds qu'ou 
emploie ensuite à la production. - Dupoiit corifond l'épargne avec i'avarice qui en- 
tasse. L'homme qui Gpargne est aujourd'hui celui qui place dans iine œuvre produc- 
tive quelconque le surplus de son revenu sur sd coiisonimation. Il n'est pas un ouvrier 
qui, niuni de son livret cic caisse d'cpargnc, ne piiisse aujoiird'hui redresser l'opinion 
de Dupont de Nenioiirs siir I'kpargne. (Htc ».) 
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achats courants, à la satisfaction des besoins ou des fantaisies de 
chaque  ~articulier, et que p a r  conséquent  i l  baisse~a de prix; de 
l'autre &té il y aura cer ta inement  beaucoup moins  d'argent à prb- 

ter, et comme beaucoup de gens se ruineront, il y aura aussi plus 

l'épargne de ces productions qui le conduit à améliorer sa situation et ii se former 
un capilal plus ou moins grand. Lorsqii'il a trouvé de quoi dîner, ce serait en vain 
qu'il jeûnerait par épargne; si d'ailleurs il demeurait oisif, il risquerait fort de 
jeûner toujours par nécessité. Le moyen naturel d'acquérir, de profiter, d'amasser, 
de s'enrichir, est le travail, premièrement de la recherche, puis de la conservatiou, 
et enfin de la culture. 

Pour travailler, il faut d'abord que le travailleur subsiste. Il ne peut subsister 
que par la consommation des prodiictions de la terre ou des eaux; cette consom- 
mation est une dépense. 11 faut aussi, pour travailler avec succès, qu'il ait des 
instruments, soit qu'il emploie son temps à fabriquer lui-même ces instruments, 
soit qu'il les acquihre, par le moyen de l'échange, de ceux qui les auraient fabri- 
qués, et qui ont consommé en fabriqiranb. Les choses qu'il donne en échange, ou 
les consommatioiis qu'il est obligé de faire, sont encore une dépense. Ce n'est donc 
que par des dkpenses faites avec intelligence et ù profit, el non par des épargnes, 
(lue l'on peut augmenter sa fortune dans le commencement des sociétés, avant 
que les arts multipliés et perfectionnés, et l'introduction de largent dans le com- 
merce, aient étendu et compliqué la circulation des richesses et des travaux. 

Mais dans la société toute formée, l'épargne en sommes pécuniaires, au delà de 
celle qui ne peut avoir lieii qu'en très-petites sommes, serait plus dangereuse encore. 

Dès qiie les travaux se sont partagés au poinl que chacun se trouve naturelle- 
ment fixé à iin seul genre d'entreprise, qu'un cultivaleur ne fait que du blé, tanais 
que l'autre ne fait que du vin ; qu'un manufaclurier ne fabrique que des étoffes 
de laine, lorsque son voisin 11e se livre qu'A la préparation des.ciiirs, etc.; que tout 
entrepreneur en chef, soit de culture, soit de purs ouvrages de main, se charge de 
fournir la société d'un seul article dans la masse des consomniations, et se soiimet 
à acheter lui-même tout le reste de ce qui pourra être utile ou nécessaire à sa con- 
sommation personnelle, ou à celle de ses agents; il faut pour compléter la distri- 
bution des richesses, des subsistances et des jouissances entre tous les membres de 
la société, que tout ce qui se cultive ou sc fabrique soit vendu et achete, excepté, 
dans chaque espèce, la quantité que chaque entrepreneur a pu se réserver direc- 
tement. Il y a même yliisieurs genres de travaux précieux où l'entrepreneur ne 
garde rien du tout de ce qu'il a fait naître, vend tout le fruit de son travail et de ses 
avances, se prive de la consommation des objets de son labeur, et lachète des ob- 
jets de même genre, mais de qualités inférieures, pour faire des consommations 
moins coûteuses. C'est ainsi que les cultivateurs de vin de Chambertin le vendent 
tout, jusqu'à la dernière bouteille, et se pourvoieiit dans le pays d'autre vin plus 
commun pour leur boisson. C'est ainsi qu'un lapidaire et Irn bijoutier ne gardent 
pour eux aucun des diamants qii'ils taillent et qu'ils mont en^, et les vendent tous 
pour faire subsister ou pour enrichir leur famille. C'est ainsi qu'un fabricant .ou 
clu'iin marchand d'étoffes d'or et de soie ne sera cependant habillé que de laine. 

Mais pour que tout ce qui se cultive et se fabrique puisse être vendu, il faut que 
tous ceux qui recoivent de la nature, ou de leur travail, des revenus, ou des re- 
prises, ou des salaires, qui sont les uniques moyens d'acheter, emploient ces 
moyens d'acheter et les fassent entrer dans la circulation. Car en vain la moitié de 
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d'emprunteurs.  L'intbrbt d e  l'argent augmentera donc, tandis que 
l'argent deviendra plus commun au march6 et y baissera de prix, et 
prbcisbment par la m&me cause. 

On cessera d'Btre surpris d e  cette apparente bizarrerie si l'on con- 

1a.société mettrait-elle tous les fruits de son travail d'une année en vente, si l'autre 
moitié refusait d'acheter, et s'o1)stinait à garder pa r  épargne le tout, ou une forte 
partie de ses moyens de payer. La première, en ce cas, ne pourrait pas tout ven- 
dre, ou vendrait h perte, ce qui dérangerait et ruinerait la culture et les travaux de 
tous ceux qui n'en retirent précisément que leurs fiais, et qui par conséquent ne 
peuvent continuer à les retirer qu'alitant qu'ils vendent toute leur récolte, ou 
qu'ils débitent leur magasin comme à l'ordinaire à u n  tel prix. - Et il y a tou- 
joivs un trés-grand nombre de gens dans ce cas-là. 

Dans les pays où les revenus se payent en argent, si ces revenus qui représen- 
tent la partie disponible des récoltes ne sont pas dépensés par les propriétaires, il 
y aura justement une partie correspondante de la récolte qui ne sera pas débitée, 
ou qui ne le sera pas au même prix, et dont le cultivateur aura cependant payé le 
prix au propriétaire, sans l'avoir relire de ses ventes, par lesquelles seulement il 
avait combiné pouvoir payer annuellement à ce propriétaire le fermage dont ils 
sont convenus. Celte partie de récolte, qui risquait de rester invendue, et dont le 
fermier voudra cependant se défaire, tombera nécessairement ii vil prix : ce vil 
prix influera tout aussi uécessairement sur les autres prix, qui se mettent naturel- 
lement de niveau, comme l'auteur l'a très-bien démontré (dans ses paragraphes 
XXXIII, XXXIV et xxxv). Mais la diminution des prix nécessitera pareillement celle 
des reproductions, ainsi que nous venons de le voir en parlant de celles qui ne 
rendent que les frais; et celle des revenus, qui sont toujours en raison de la quan- 
tité de productions à vendre combinée avec le prix auquel elles sont vendues, el 
comparée avec les frais d'exploitation. Mais encore la diminution des revenus sera 
en perte pour les propriétaires parcimonieux qui auront peine à concevoir com- 
ment ils ont fait pour se ruiner en épargnant, etqui n'y verront de ressource que 
celle d'augmenter leurs épargnes. Ce qui précipitera la marche de leur ruine, jus- 
qu'à ce qu'ils soient venus au poiiit où la misère absolue leur rendra l'épargne 
impossible, et les forcera de se jeter trop tard dans les classes laborieuses. 

C'est ainsi qu'à en juger, même par les seules lumières de la raison, on pour- 
rait dire que l'avarice est un véritable péché morlel, parce qu'elle fait mourir 
ceux qui auraient subsisté sur la dépense, et que peu s'en faut 'qu'elle ne réduise 
au même terme, par uu chemin plus ou moins long, ceux qui font ce tort à la société. 

II ne s'ensuit pasde là qii'il ne faille, pour entretenir la société dans un état de 
richesse, pour animer la circulation, donner la subsistaiice a beaucoup de gens, et 
se soutenir soi-même dans l'aisance, que dépenser torit son revenu sans règle. Si 
l'avarice est le péché des sots, la prodigalité est celui des fous. Cela est si bien re- 
connu, que tout le monde, comme M. Turgot, appelle, dépenses folles, celles qui 
dissipent sans objet, sans but, sans fruit, des revenus et des capitaux. 

Ce dont il s'agit n'est donc pas d'épargner les revenus. - C'est encore moins 
de-dépenser ari hasard les capitaiix. - Mais c'est de dépenser avec intelligence 
tout ce que l'on peut dépenser pour des travaux utiles. 

II n'en coûte pas plus pour faire subsister un travailleur qu'un homme oisif. Il 
n'en coûte pas plus pour un travailleur productif, ou du moins utile, que pour 
une autre espèce de salarié dont l'utilité serait nidle. C'est ,donc B ceux'qui distri- 
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sidère que l9arge;t qu'on offre au rnarch8, pour avoir du blé, ou 
d'autres choses, est celui qu'on dépense j,ournellement pour satis- 
faire à ses besoins, et que celui qu'on offre à préter est précisément 
celui qu'on a retranche de ses depenses journalières pour le mettre 
en réserve, et former des capitaux. 

buent des salaires à savoir qu'il vaut mieux employer des laboureurs, des 1 '1 'g ne- 
rons, des pâtres, des maçons, des pionniers, pour avoir des récoltes, pour soigner 
et iniiltiplier des troupeaux, pour bitir des maisons, polir creuser des canaux, etc., 
que des musiciens et des danseurs. 

Quoi! me dira-t-on, est-ce que vous voudriez empêcher les grands propriétaires 
riches de payer des musiciens, des danseurs qui les amuseront? - Certainement 
je ne voudrais, pour rien au monde, empêcher personne de faire l'usage qu'il lui 
plait di1 revenu de son bien. Cela ne serait pas juste ; et les dépenses étant gênées, 
les capitaux affliieraiei~t moins dans le pays. - Mais je dirai toujours que si ces 
propriétaires veulent devenir plus riches, et rendre la dépense de leur revenu plus 
utile pour eux et pour les autres, ils auront raison de faire plutôt de la musique 
eux-mêmes, sans compter que la musique que I'on compose ou que I'on exécute 
fait dix fois plus de plaisir que celle qu'on paye: et quant aiix ballets soudoyés, les 
jeunes demoiselles diront comme moi, qu'il vaudrait mieux yu'on leur laissàt dan- 
ser à elles-mêmes des contredanses à leur gré, et qu'on employât le surplus de la 
dépense à grossir, améliorer la fortune de leurs pères, el à augmenter la dot qui 
fera leur mariage. Les plaisirs des riches mêmes peuvent donc s'accorder avec leur 
intérêt bien entendu. 

On ne nous soupçonnera pas de solliciter des lois somptiiaires, car elles seraient 
prohibitives ; et toute loi prohibitive d'una action ou d'une conduite qiii n'attaque 
ni la liberté, ni la propriété de personne, est elle-même un attenta1 contre le droit 
naturel, une violation de la loi primitive de la justice, qui doit servir de règle sou- 
veraine à toutes les lois civiles et politiques. - Mais sans aucune espèce de prohi- 
bilion, les chefs dc la société peuvent, par la seule influence de l'exemple et des 
distinctions, tourner les mœui-s vers les travaux utiles plutôt que vers les dépenses 
folles, ou vers une épargae au moins stérile. Cette dernière parait tenir le milieu 
entre les deux autres. On conçoit cependant combien elle est en elle-même diffé- 
rente de la bonne administration. C'est celle-ci qui augmente véritablement les cü- 
pitaiix par des dépenses fructueuses. Telle est l'opinion de l'auteur. Il dit très- 
liien dans son dernier paragraphe, que a les entrepreneurs ne font d'autre usage 
de l'argent qu'ils épargnent, que de le eonverlir sur-le-champ en achats de dif- 
férentes natures d'effets sur lesquels roulent leurs entreprises, et qu'ainsi cet ar- 
gent rentre dans la circulntion. D C'est en effet par là qu'il leur profite. - D'oii 
suit, que ce ne sont pas réellement des épargnes, mais des dépenses bien dirigées, 
qui sont la source de l'augmentation de leurs capilaiis, et de l'amélioration de 
leur forttine. Et que s'il y a quelques moments où ils paraisselit épargner positive- 
ment, parce qu'ils attendent oit le temps le plus propre à l'emploi, ou I'accumula- 
tion d'une somme assez considérable pour les dépenses que cet emploi demande, 
cette épargne apparente n'est qu'une espèce d'oscillation qui prépare à un plus 
grand cours de dépenses ; c'est ainsi que la mer s'élève; le flot s'arrête iin instant, 
et r,ecule même de quelques pouces, pour avancer ensuite de plusieurs toises. 

On peut être certain que c'est en ce sens qiie M. Turgot entendait ce qu'il a dit 
de l'épargne dans tout le reste de cet ouvrage. (Note de Dupo?zt de Nemours.) 
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LXXVIII. - Dans l'évaluation de l'argent comparé aux denrées, c'est l'argentcon- 
sidéré comme métal qui est l'objet de l'appréciation. Dans l'évaluation du denier de 
l'argent, c'est l'usage de l'argent pendant un temps déterminé qui est l'objet de i'ap- 
préciation. 

Au marchk, une mesure de blé se balance avec un certain poids 
d'argent ; c'est une quantith d'argent qu'on achete avec la denrée ; 
c'est cette quantitd qu'on lipprbcie et qu'on compare avec d'autres 
valeurs Btrangères. - Dans le prkt A intéret, l'objet de l'apprécia- 
tion est l'usage d'une certaine quantith de valeurs pendant un cer- 
tain temps. Ce n'est plus une masse d'argent qu'on compare A une 
masse de bld; c'est une masse de valeurs qu'on compare avec une 
portion dhterminée d'elle-meme, qui devient le prix de l'usage de 
cette masse pendant un certain temps. Que vingt mille onces d'ar- 
gent soient au marchk l'équivalent de vingt mille mesures de blb, 
ou seulement de dix mille; l'usage de ces vingt mille onces d'argent 
pendant un an ne vaudra pas moins dans le commerce du prkt la 
vingtihme partie de la somme principale, ou mille onces d'argent si 
I'intérbt est au denier vingt. 

$j LXXIX. - Le prix de I'intéret dépend inimédiatemeiit du rapport de la demande 
des emprunteurs avec l'offre des prêteurs; et ce rapport dépend principalement de la 
quantité de richesses mobiliaires acciirn!ilées par l'épargne des revenus et des pro- 
duits annuels pour en former des capitaux, soit que ces capitaux existent en argent 
ou en tout autre genre d'effets ayant urie valeur dans le comnicrce. 

Le prix de l'argent au marché n'est relatif qu'à la quantité de ce 
m8tal employée dans les échanges courants; mais le taux de l'inthrbt 
est relatif à la quantif6 de valeurs accumulkes et mises en réserve 
pour former des capitaux. 11 est indifférent que ces valeurs soient 
en métal ou en autres effets, pourvu que ces effets soient faciles à 
convertir en argent. 

Il s'en faut bien que In masse du métal qui existe dans un État 
soit aussi forte que la somme des valeurs qui se prktent à intérbt 
dans le cours d'une annEe ; mais tous les capitaux en meubles, en 
marchandises, en outils, en bestiaux, tiennent lieu de cet argent et  
le reprdsentent. Un papier signé d'un homme qui a pour cent mille 
francs d'effets hien connus, et qui promet de payer cent mille francs 
à tel terme, se donne jusqu'à ce terme pour cent mille francs. Tous 
les capitaux de celui qui a signh ce billet rkpondent du payement, 
quelle que soit la nature des ctlèts qu'il a en sn possession, pourvu 
qu'il ait une valeur de cent mille francs. 
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Ce n'est donc pas In quantitb d'argent existaiit cornmc métal qui 
fait hausser ou baisser I'intdr&t de l'ilrgerit, ou qui met dans le 
commerce plus d'argent otTert à pr6ter; c'est uniquement ln sommc. 
de capitaux existante dans Ic commerce, c'est-$-dire In somme ac- 
tuelle des valeurs mobiliaires dc toute espece, accumul6es, 6parglil.e~ 
successivement sur les revenus ct les profits pour btre cmploydes à 
procurer au possesseur de nouveaux revenus et dc nouveaux profits. 
Ce sont ces Qpargncs accumulkes ' qui sont offertes aux emprun- 
teurs, e t  plus il y en a ,  plus I'intkrdt dc I'nrgcnt est bas, B moins 
que le nombre des emprunteurs nc soit augment4 b proportion. 

Sj LXXX. - L'esprit d'économie daris une nation augmente sans cesse la somnie 
des capitaux ; le luxe tend ,sans cesse à les détruii'e. 

L'esprit d'économie ' dans une nation tend à augmenter sans 
cesse la somme de ses capitaux, à accroître le nombre des prkteurs, 
à diminuer celui des emprunteurs. L'habitude du luxe fait préci- 
sement le contraire, et  par ce qui a dQ,jà Qté remarqué sur l'usage 
des capitaux dans toutes les entreprises de culture, d'industrie e t  
do commerce, on peut juger si le luxe enrichit une nation ou s'il 
l'appauvrit. 

$$ LXXXI. - L'abaissement de l'intér6t prouve qu'en génbral 1'Economie a prévalu, 
dans l'Europe, sur le luxe. 

Puisque l'intkrkt de l'argent n sans cesse diminué en Europe 
depuis quelques sikcles, il faut en conclure que l'esprit d'Aconomie 
a étk plus génkral que le luxe. Il n'y a que les gens riches qui se 
livrent au luxe, et parmi Ics riclies, tous ceux qui sont raisonnables 
se bornent à dbpcnser leur revenu et sont trks-attentifs à ne point 
entamer leurs capitaux. Ceux qui vculent s'enrichir sont en bien 
plus grand nombre dans une nation que Ics riches ; or, dans l'état 
actuel des choses, où toutes les terres sont occupbes, il n'y a qu'un 
seul moyen de devenir riche : c'est d'avoir ou de se procurcr, de 
quelque manière que cc soit, un rcvcnu ou un profit annuel au delà 
du nécessaire absolu pour la subsistance, et de mettre, chaque année, 

1 Voyez les deux notes précédentes. 
"es lecteurs ne manqueront pas de se rappeler que le mot d'économie doit 

Gtre pris ici dans le sens de bonne administration, qui proscrit les dépenses folles, 
pour s'occuper avec intelligence des dépelzses conservatrices et productives. 

Les avares qui épargnent beaucoup sont de mauvais écononies. (Voyez la note 
de la page 49.) (Kote de Dupont de Nemours.) 



ce superflu eii réserve pour el1 former un capital par le moyen duquel 
on puisse se procurer uii accroissement de revenu ou de profit 
annuel, qu'on puisse encore épargner et convertir en capital. II y a 
donc uii grand ilombre d'hommes intéressbs et occupés à amasser 
des eapitaut. 
$ 1,XXXII. - Récapitulaiion des cinq différentes manières d'employer les capitaux. 

J'ai compté cinq manieres diffirentes d'employer les capitaux ou 
de les placer d'une maniere profitable. 

Ln première est d'acheter un fonds de terre qui rapporte un cer- 
tain revenu. 

La seconde est de placer son argent dans des entreprises de cul- 
ture en affermant des terres dont les fruits doivent rendre, outre le 
prix du fermage, l'intbrkt des avances et le prix du travail de celui 
qui consacre à 'leur culture ses richesses et sa peine. 

La troisibme est de placer son capital dans des entreprises d'in- 
dustrie et de fabriques. 

],a quatrième est de le placer dans des entreprises de commerce. 
~t la cinquième, de le prbter à ceux qui en ont besoin, rnoyen- 

nant un interbt. 
8 LXXXIII. - Iiifluence des différents emplois de I'argent les uns sur les autres. 

II est évident que les produits annuels qu'on peut retirer des 
capitaux placbs dans ces différents emplois sont bornes les uns par 
les autres, et tous relatifs au taux actuel de I'intérkt de l'argent. 

8 LSXXIV. - L'argent placé. en terre doit rapporter moins. 

celui qui place son argent en achetant une terre affermée à un 
fermier bien solvable se procure un revenu qui ne lui donne que 
très-peu de peine à recevoir, et qu'il peut depenser de la manière 
la plus agréable en donnant carrihre à tous ses goûts. Il a de plus 
l'avantage que la terre est de tous les biens celui dont la possession 
est le plus assurbe contre toute sorte d'accidents. 

$$ LXXXV. - L'argent pr&lé doit rapporter un peu plus que le revenu des terres 
acquises avec un capital b a l .  

Celui qui prbte son argent B intérbt jouit encore plus paisible- 
ment et plus librement que le possesseur de terre; mais I'insolva- 
bilitk de son débiteur peut lui faire perdre son eapital. 

II ne se contentera donc pas d'un inter& égal ;tu rcveiiu de la 
terre qu'il achèterait aiec le meme capital. 
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L'intérbt de l'argent prbté doit donc 'btre plus fort que le revenu 
d'une terre achetée pour le mbme capital, car si le pr&teur trouvait 
à acheter une terre d'un revenu égal, il préférerait cet emploi '. 

5 LXXXVI. - L'argent placé daris les entreprises de culture, de fabrique 
et de commerce, doit rapporter plus que l'intérêt de l'argent prêté. 

par une raison semblable, l'argent employé dans l'industrie ou 
dans le commerce doit rapporter un profit plus considérable que le 
revenu du mbme capital employé en terres ou I'intérbt du mbme 
argent pr&té ; car ces emplois exigeant, outre le capital avanc8, 
beaucoup de soins et de travail, s'ils n'étaient pas lucratifs, il vau- 
drait bien mieux se procurer un revenu égal dont on pourrait jouir 
saris rien faire. 11 faut donc que, outre l'intérbt de son capital, l'en- 
trepreneur retire chaque année un profit qui le récompense de ses 
soins, de son travail, de ses talents, de ses risques, et qui de plus 
lui fournisse de quoi remplacer le d8périssement annuel des avances 
qu'il est obligé de faire dès le premier moment en efkts susceptibles 
d'altération et qui sont exposés à toutes sortes d'accidents. 
f, LXXXVII. - Cependant les produits de ces différents emplois se limitent les iiris 

par les autres, et se maintiennent malgré leur inégalité dans une espèce d'équilibre'. 

Les différents emplois des capitaux rapportent donc des produits 
très-inégaux ; mais cette inégalité n'empbche pas qu'ils n'influent 
réciproquement les uns sur les autres, et qu'il ne s'établisse entre 
eux une esphce d'équilibre, comme entre deux liqueurs inégalement 
pesantes, et qui corrimuniqueraient ensemble par le bas d'un siphon 
renversé, dont elles occuperaient les deux branches ; elles ne seraient 

Quand l'auteur àit que l'intérêt de l'argent prêté doit être plus fort que le 
re*uertu d'une terre achetée pour le même capital, on sent bien qu'il ne veut 
pas dire que cela doive être ainsi statué par les lois. 11 a très-bien prouvé plus 
haiit ( paragraphes ~ x x i v  et LXXV) que les lois ne doivent point fixer le taux de 
I'ii~térèt de l'argent dans le commerce. Ainsi, tout ce que sa phrase signifie, est 
que la chose arrive naturellement. 

Les lois et les tribunaus ne sont obligés de statuer que sur les intérêts judi- 
ciaires, tels que celui qu'un tuteur doit à son pupille, ou qu'un créancier peut exi- 
ger de son débiteur, aprés la deinande faite eii justice. Dans ce cas même il  iffi fit 
que la loi prescrive de se conformer au taux que présente le revenu des &@es., 
constaté par des actes de notorieté. II est raisonnable de prendre alors pour regle 
le taux que présente le rel-enu des terres, quoique ce soit celui qui doline l'intérêt 
le plus bas, parce que la loi ne saurait exiger d'un tuteur, ou de tout sut* homme, 
pllis que l'emploi qiii assure le mieiix la propriété de caui auquel appartient le 
capital qui est entre leurs mains, et que cet emploi est évidemment l'achat d'une 
terre. (Note de Dupont de Nemours.) 
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pas de niveau, mais la hautèur de l'une ne pourrait augmenter sans 
que l'autre montht aussi dans la branche opposée. 

de suppose que tout à coup un trbs-grand nombre de propriétaires 
de terres veuillent les vendre : il est Bvident que le prix des terres 
baissera, et qu'avec une somme moindre on acquerra un plus grand 
revenu. Cela ne peut arriver sans que l'intbrbt de l'argent devienne 
plus haut; car les possesseurs d'argent aimeront mieux acheter des 
terres que de le prbter à un intbrbt qui ne serait pas plus fort que le 
revenu des terres qu'ils achbteraient. Si donc les emprunteurs veu- 
lent avoir de I'argent, ils seront obliges d'en payer un loyer plus fort. 
Si I'intérbt de l'argent devient plus haut, on aimera mieux le prbter 
que de le faire valoir, d'une manibre plus pénible et plus risquable, 
dans les entreprises de culture, d'industrie et de commerce, et l'on 
ne fera d'entreprises que celles qui rapporteront, outre les salaires 
du travail, un profit beaucoup plus grand que le taux de I'argent 
prOté. En un mot, dbs que les profits rksultant d'un emploi quelcon- 
que augmentent ou diminuent, les capitaux s'y versent en se reti- 
rant des autres emplois, ou s'en retirent en se versant sur les au- 
tres emplois; ce qui change necessairement dans chacun de ces 
emplois le rapport du capital au produit annuel. En général, I'ar- 
gent converti en fonds de terre rapporte moins que I'argent prbté, et 
l'argent prbté rapporte moins que I'argent employé dans les entre- 
prises laborieuses ; mais le produit de l'argent employé de quelque 
manihre que ce soit, ne peut augmenter ou diminur sans que tous 
les antres emplois Bprouvent une augmentation ou une diminution 
proportionnee. 

$ LXXXVIII. - L'intérêt courant de l'argent est le thermomètre de .l'abondance ou 
de la rareté des capitaux; il mesure l'ktendue qu'une nation peut donner A ses eii- 
treprises d e  culture, de fabrique et de commerce. 

L'intbrbt courant de I'argent prbté peut donc btre regardé comme 
une esp6ce de thermom6tre de l'abondance ou de la rareté des capi- 
taux chez une nation, et de l'étendue des entreprises de toute esphce 
auqquelles elle peut se livrer ; il est évident que, plus I'intérOt de 
I'argent est bas, plus les terres ont de valeur. Un homme qui a cin- 
quante mille livres de rentes, si les terres ne se vendent qu'au de- 
nier vingt, n'a qu'une richesse d'un million ; il a deux millions si 
les terres se vendent au denier quarante. 

Si I'intérbt est à cinq pour cent, toute terre à défricher , dont les 
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prodriits ne rapporteront pas cinq pour cent, outre le remplacement 
des avances et la récompense des soins du cultivateur, restera en 
friche ; toute fabrique, tout commerce qui ne rapporteront pas cinq 
pour cent, outre le salaire desapeines e t  les risques de l'entvepre- 
neur, n'existeront pas. 

S'il y a une nation voisine chez laquelle I'intérht de l'argent ne 
soit qu'à deux pour cent, non-seulement elle fera tous les com- 
merces dont la nation où I'intérbt est à cinq pour cent se trouve ex- 
clue, mais encore ses fabricants et ses nQgociants, pouvant se conten- 
ter d'un profit moindre, établiront leurs denrées à plus bis  prix 
dans tous les marchhs, et s'attireront le commerce presque exclusif 
de toutes les choses dont des circonstances particulières ou la trop 
grande cherté des frais de voitures ne conserveront pas le commerce 
à la nation où l'argent vaut cinq pour cent '. 

Sj LXXXIX. - Influence du taux de l'intérêt de l'argent sur toutes les entreprises 
lucratives. 

On peut regarder le prix, de l'intérbt comme une espèce de niveau 
au-dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout 
commerce cessent. C'est comme une mer répandue sur une vaste 
contr8e : les sommets des montagnes s'élèvent au-dessus des eaux, 
et forment des îles fertiles et cultivées. Si cette mer vient A s'Qcou- 
ler, à mesure qu'elle descend, les terrains en pente, puis les plaines 
et les vallons, paraissent et se couvrent de productions de toute es- 
phce. Il suffit que l'eau monte ou s'abaisse d'un pied pour inonder 
ou pour rendre à la culture des plages immenses. - C'est I'abon- 
dance des capitaux qui anime toutes les entreprises. et le bas inté- 
rht de l'argent est tout à la fois l'effet et l'indice de l'abondance des 
capitaux. 

$$ XC. -La ricllesse totale d'une nation est composée 10 di1 revenu net de tous les 
biens-fonds multiplié par le taiix du prix des terres; 20 de la somme de toutes les 
richesses mobiliaires esistantes dans la nation. 

Les biens fonds équivalent à un capital égal à leur revenu annuel 
multiplié par le denier courant auquel les terres se vendent. Si donc 
ctn additionnait le revenu de toutes les terres, c'est-à-dire le revenu 
net qu'elles rendent aux propriétaires, et à tous ceux qui en parta- 
gent la propriété, comme le seigneur qui peryoit la rente, le curé 

' Toutes ces vérités sont aujourd'hui démontrées par la position respective oir 
se trouvent placées 1a France et l'Angleterre. (Hte D.) 
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qui perçoit la dtme, le souverain qui perçoit I'imp6t ; si, dis-je, 
on additionnait toutes ces sommes, et si on les multipliait par le 
taux auquel se vendent-les terres, on aurait la somme des richesses 
d'une nation en biens-fonds. 

Pour avoir la totalité des richesses d'une nation, il faut y joindre 
les richesses mobiliaires,,savoir : Io la somme des capitaux employés 
à toutes les entreprises de culture, d'industrie et  de commerce, et 
qui n'en doivent jamais sortir ; 2 O  toutes les avances en tout genre 
d'entreprise devant sans-cesse rentrer aux entrepreneurs, pour btre 
sans cesse reversees dans l'entreprise; 3" tous les meubles, vbte- 
ments , bijoux, etc. , h l'usage des particuliers. - Ce serait une 
erreur bien grossière de confondre la masse immense de ces richesses 
mobiliaires avec la masse d'argent qui existe dans un Etat ; celle-ci 
n'est qu'un tr&s-petit objet en comparaison. II suffit, pour s'en con- 
vaincre, de se représenter l'immense quantith de bestiaux, d'outils, 
de semences qui constituent les avances de l'agriculture; de matières. 
d'instruments, de meubles de toute esphce qui font le fonds des 
manufacturiers, les magasins de tous les marchands et de tous les 
commerçants ; et l'on sentira que, dans la totalité des richesses, soit 
foncibres, soit mobiliaires, d'une nation, l'argent en nature ne fait 
qu'une tr&s-petite partie. Mais toutes ces richesses et l'argent étant 
continuetlement Bchangeables, toutes représentent l'argent, et I'ar- 
gent les représente toutes. 

$$ XCI. - La somme des capitaux prêtés ne pourrait y être comprise 
sans double emploi. 

II ne faut pas comprendre dans le calcul des richesses de la na- 
tion la somme des capitaux prbths ; car ces capitaux n'ont pu btre 
prhtés qu'à des propridtaires de terres, ou B des entrepreneurs pour 
les faire valoir dans leurs entreprises, puisqu'il n'y a que ces deux 
sortes de personnes qui puissent rBpondre du capital et payer l'in- 
tkrbt : un argent prbté à des gens qui n'auraient ni fonds, ni in- 
dustrie, serait un capital &teint, et non un capital employé. Si le 
propridtaire d'une terre de quatre cent mille francs en emprunte 
cent, son bien est chargé d'une rente qui diminue d'autant son 
revenu; et s'il vendait son bien, sur les quatre cent mille francs 
qu'il recevrait,. il en appartiendrait cent au prbteur. Le capital du 
prbteur formerait donc, dans le calcul des richesses existantes, un 
double emploi avec une partie Qgale de la valeur de la terre. La 
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terre vaut toujours quatre cent mille francs : quand le propriétaire 
a emprunte cent mille francs, cela ne fait pas cinq cent mille francs ; 
cela fait seulement que, sur les quatre cent mille francs, il en ûppar- 
tient cent au prbteur, et qu'il n'en appartient plus que trois cents à 
l'emprunteur. 

Le mbme double emploi aurait lieu si l'on faisait entrer dans le 
calcul total des capitaux l'argent prête ë un entrepreneur pour être 
employé aux avances de son entreprise ; car ce prêt n'augmente 
pas la somme totale des avances nkcessaires à l'entreprise; il en rk- 
sulte seulement que cette somme, et la partie des profits qui en re- 
présente I'intérBt, appartiennent au prêteur. Qu'un commerçant 
emploie dix mille francs de son bien dans son commerce et en tire 
tout le profit, ou qu'il ait emprunte ces dix mille francs A un autre 
auquel il en paye I'intkrBt, en se contentant du surplus du profit et 
du .salaire de son industrie, ce n'est jamais que dix mille francs. 

Mais si l'on ne peut comprendre, sans faire un double emploi, dans 
le calcul des richesses d'une nation, le capital des interlis de par- 
gent prêté. l'on doit y faire entrer tous les autres biens-meubles, 
qui,  quoique formant originairement un objet de dépense, et ne 
portant aucun profit, deviennent cependant par leur durée un vrai 
capital qui s'accumule sans cesse, et qui, pouvant au besoin &tre 
échangé contre de l'argent, fait comme un fonds en reserve qui 
peut rentrer dans le commerce, et suppléer, quand on voudra, A la 
perte d'autres capitaux. Tels sont les meubles de toute esp&ce, les 
bijoux, la vaisselle, les tableaux , les statues, l'argent comptant 
enfermé dans le coffre des avares : toutes ces choses ont une valeur, 
et la somme de tou$es ces valeurs peut être un objet considérable 
chez les nations riches ; mais, considérable ou non, toujours est-il 
vrai qu'il doit Btre ajout6 à la somme du prix des biens-fonds, et  B 
celle des avances circulaotes dans les entreprises de tout genre, pour 
former la somme totale des richesses d'une nation. Au reste il n'est 
pas besoin de dire que, quoiqu'on puisse trhs-bien définir, comme 
on vient de le faire, en quoi consiste la totalitk des richesses d'une 
nation, il est vraisemblablement impossible de déeouvrir à combien 
elles se montent; à moins que l'on ne trouve quelque regle pour 
fixer la proportion du commerce total d'une nation avec le revenu 
de ses terres : chose faisable peut-être, mais qui n'a pas encore 6th 
exécuthe d'une manière ii lever tous les d'outes. 
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g XCII, - Dans laquelle des trois classes de la société doit-on ranger les capitalistes 
prêteurs d'argent. 

Voyons maintenant comment ce que nous vedbns de dkvelopper 
sur les difïerentes manihres d'employer les capitaux s'accorde avec 
ce que nous avons precedemment établi sur le partage de tous les 
membres de la sociét8 en trois classes, la classe prnductrice ou des 
agriculteurs, la classe industrieuse ou commerçante, et la classe 
disponible ou des propriétaires. 

XCIII. - Le capitaliste prêteur d'argent appartient, quant à sa personne, 
à la classe disponible. 

Nous avons vu que tout homme riche est necessairement posses- 
seur ou d'un capital en richesses mobiliaires, ou d'un fonds équi- 
valent à un capital. Tout fonds de terre Qquivaut à un capital ; ainsi 
tout proprietaire est capitaliste, mais tout capitaliste n'est pas pro- 
priétaire de biens-fonds ; et le possesseur d'un capital mobilier a le 
choix, ou de l'employer à acqubrir des fonds, ou de le faire valoir 
dans des entreprises de la classe cultivatrice ou de la classe indus- 
trieuse. Le capitaliste devenu entrepreneur de culture ou d'industrie 
n'est pas plus disponible, ni lui, ni ses profits, que le simple ouvrier 
de ces deux classes ; tous deux sont affectés à la continuation de leurs 
entreprises. Le capitaliste qui se réduit à n'étre que prbteur d'ar- 
gent, préte à un propriétaire ou à un entrepreneur. S'il préte à un 
proprietaire, il paraît appartenir à la classe des propribtaires; il de- 
vient copartageant de la propriétd ; le revenu de la terre est affect6 au 
payement de l'intbrkt de sa créance ; valeur du fonds est affect6e à 
la sûrete de son capital jusqu'i due concurrence. Si le préteur d'ar- 
gent a pr8tb h un entrepreneur, il est certain que sa personne appar- 
tient B la classe disponible ; mais son capital reste affecté aux avances 
de l'entreprise, et ne peut en Btre retiré sans nuire à l'entreprise, 
ou sans &tre remplacE par un capital d'egale valeur. 

$j XCIV. - L'inl6rêt que retire le prêteur d'argent est disponible, quant à l'usage 
qu'il en peii t faire. 

A la vérit8, I'intérét qu'il tire de ce capital semble btre disponible, 
puisque l'entrepreneur et l'entreprise peuvent s'en passer; et il 
semble aussi qu'on puisse en conclure que dans les profits des deux 
classes laborieuses employbes soit la culture, soit à l'industrie, il y 
en a une portion disponible, savoir, celle qui répond b I'intbrbt des 
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avances, calcule sur le pied de I'intéret de l'argent prêt&; et il semble 
encore que cette conclusion donne atteinte à ce que nous avons dit, 
que la seule classe des propriétaires avait un revenu proprement dit, 
un revenu disponible, et  que tous les membres des deux autres 
classes n'avaient que des salaires ou des profits. - Ceci mérite quel- 
que Qclaircissement . 

Si l'on considère les mille écus que retire chaque ann6e un homme 
qui a pr&tQ soixante mille francs à un commery.ant par rapport à 
l'usage qu'il en peut faire, nul doute qu'ils ne soierit parfaitement 
disponibles, puisque l'entreprise peut s'en passer. 

Sj XCV. - L'intkrêt de l'argent n'es1 pas disponi1)le dans ce sens, que l'gtat puisse, 
sans inconvCilieilt, s'eii approprier une partie dans ses besoins. 

Mais il ne suit pas qu'ils soient dispoiiibles dans le sens que l'ktat 
puisse s'en approprier impunQment une portion pour les besoins 
publics. Ces mille écus ne sont point unc rétribution que la cul- 
ture ou le commerce rendent gratuitement h celui qui a fait les 
avances; c'est le prix et  la condition de cette avance , sans laquelle 
I'entreprise ne pourrait subsister. - Si cette rbtribution est dimi- 
nuée, le capitaliste retirera son argent, et  l'entreprise cessera. 
Cette rktribution doit donc 6tre sacrBe et  jouir d'une immunit6 on- 
tière, parce qu'elle est le prir  d'une avarice faite à l'entreprise, 
sans laquelle l'entreprise ne pourrait subsister. Y toucher, ce serait 
augmenter le prix des avances de toutes les entreprises, et par con- 
séquent diminuer les entreprises elles-memes, c'est-à-dire la cul- 
ture, l'industrie et  le commerce. 

Ceci doit faire comprendre ce que rious avons dit, que le capita- 
liste qui aurait pr&té à un propriétaire paraissait appartenir à la 
classe propriétaire, mais que cette apparence avait quelque chose 
d'équivoque y ui avait besoin d'&tre dQm&18. 

En effet, il est exactement vrai que I'iotérkt de son argent n'est 
pas plus disponible, c'est-à-dire n'est pas plus susceptible de re- 
tranchement que celui de l'argent pr6tQ aux entrepreneurs de cul- 
ture et  de commerce. Cet iritérkt est egalement le prix de la con- 
vention libre, et  l'on ne peut pas plus en retrancher sans altkrer ou 
changer le prir du pr&t : or, il importe peu à qui le pret a étt5 fait; 
si le prix du prêt change et augmente pour le propriétaire, il chan- 
gera et  augmentera pour le cultivateur, le manufacturier e t  le com- 
merçant. En uri mot, le capitaliste prkteur d'argent doit btre con- 
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sidéré comme marchand d'une denrke absolument nécessaire B la 
production des richesses, et qui ne saurait htre à trop bas prix. 11 
est aussi dbraisonnable de charger son commerce d'un impôt, que 
de mettre un imp8t sur le fumier qui sert B engraisser les terres. 
Concluons de 18 que le prhteur d'argent appartient bien à la classe 
disponible, quant B sa personne, parce qu'il n'a rien B faire, mais 
non quant 3 la nature de sa richesse, soit que I'iotkrbt de son ar- 
gent soit payé par ie proprietaire des terres sur une portion de son 
revenu, ou qu'il soit payé par un entrepreneur sur la partie de ses 
profits aiffectée B l'intérbt des avances. 

$ XCVI. - Objection. 
On me dira saiis doute que le capitaliste a pu indiffkremment ou 

prbter son argent, ou l'employer en acquisition de terres; que dans 
l'un et l'autre cas il ne tire qu'un prix équivalent de son argent, 
e t  que, de quelque fagon qu'il l'ait employé, il ne doit pas moins 
contribuer aux dhpenses publiques. 

S) XCVII. - Réponse A l'objection. 

l e  rkponds premierement qu'A la véritk, lorsque le capitaliste a 
acheté uiie terre, le revenu équivaut pour lui B ce qu'il aurait retire 
de son argent en le prhtcint, mais il y a cette différence essentielle 
pour l'$tat, que le prix qu'il donne pour sa terre ne contribue en 
rien au revenu qu'elle produit; elle n'en aurait pas donné moins de 
revenu quand il ne l'aurait pas achetée : ce revenu est, comme nous 
l'avons explique, ce que la terre donne au del& du salaire des culti- 
vateurs, de leurs profits et de l'intkrbt de leurs avances. 11 n'en est 
pas de mbme de l'interbt du pret; il est la condition mhme du prkt, 
le prix de l'avance, sans lequel le revenu ou les profits qui servent 
à les payer n'existeraient pas. 

Je rhponds en second lieu que, si les terres étaient chargbes 
seules de la contribution aux depenses publiques, des qu'une fois 
cette contribution serait réglbe , le capitaliste qui les acheterait ne 
compterait pas dans l'intkrbt de son argent la partie du revenu af- 
fectbe B cette contribution : de mbme qu'un homme qui achete au- 
jourd'hui une terre n'achkte pas la dîme que reçoit le curé, ni 
m4me l'impdt connu, mais le revenu qui reste, deduction faite de 
cette dtme et de cet impdt '. 

Telle est la vérité syr laquelle est fondée cette observation générale des éco- 
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XCVIII. - II ne reste de revenu vraiment disponible dans im atat 
que le produitnet des terres. 

On voit par ce qui a 6th dit que l'intérbt de l'argent prbté est pris 
sur le revenu des terres, ou sur le profit des entreprises de culture, 
d'industrie ou de commerce. 

Mais ces profits eux-mbmes, nous avons déjà démontré qu'ils sont 
seulement une part de la production des terres ; que le produit des 
terres se partage en deux portions ; que l'une est affectée atir sa- 
laires du cultivateur, A ses profits, A le rentrée de ses avances; que 
l'autre est la part du -propriétaire, ou le revenu que le propriétaire 
peut dépenser à son gré, et dont il  contribue aux depenses gbnk- 
rales de L'État. 

Nous avons démontrh que tout ce que reçoivent les autres classes 
de la société ri'est que les salaires et les profits payés soit par Ie 
propriétaire sur son revenu, soit par les agents de la classe produc- 
trice sur la partie affectée à leurs besoins, qu'ils sont obligks d'a- 
cheter de la classe industrieuse. Que ces profits soient distribues en 
salaires d'ouvriers, en profits d'entrepreneurs, en intérets d'avances, 
ils ne changent pas de nature et n'augmentent point la somme du 
revenu produit par la classe productrice en sus du prix de son travail, 
à laquelle la classe industrieuse ne participe que jusqu'à concurrence 
du prix de son travail. 

Il reste donc constant qu'il n'y a de revenu que le produit net des 
terres, et que tout autre profit annuel, ou est paye par le revenu, 
ou fait partie des frais qui servent A produire le revenu. 

!$ XCIX. - La terre a aussi fourni la totalité des richesses mobiliaires ou capilailx 
existants, et qiii ne sont formés que par une portion de ses productions réservees 
chaque année. 

Non-seulement il n'existe ni ne peut exister d'autre revenu que le 
produit net des terres, mais c'est encore la terre qui a' fourni taus 
les capitaux qui forment la masse de toutes les avances de la culture 
et du commerce. Elle a offert sans culture les premieres avances gros- 
sieres et indispensables des premiers travaux; tout le reste est le  frui t 

nomistes, qu'attribuer aux dé~enses sociales une portion régulière du revenu que 
produisent les terres (ce qui ne se fait jamais que parce qu'on en a reconnu I'uti- 
lité, la nécessité,.I'avantage pour les propriétaires), e t  s'abstenir des autres formes 
de contribiition , ce n'est pas mettre un impôt, c'est établir une société amicale 
entre le gouvernemenl et la nation ;'c',est en une seille fois, et pour l'avenir, sup- 
primer tous les impôts. (Note de Dzcp~at de Nemowrs.) 

1. 5 
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accumu16 de l'économie des sihcles qui se sont suceédé depuis qu'on 
commence à cultiver la terre. Cette économie a lieu sans doute, non- 
seulement sur les revenus des propriétaires, mais encore sur les profits 
de tous les membres des classes laborieuses. II est m h e  gbnéra- 
lement vrai que, quoique les proprietaires aient plus de superflu, ils 
Bpargnent moins, parce qu'ayant plus de loisir, ils ont plus de désirs, 
plus de passions; ils se regardent bomme plus assurés de leur fortune, 
ils songent plus à en jouir agréablement qu'à l'augmenter : le 
luxe est leur partage. Les salariés, e t  surtout les entrepreneurs 
des autres classes, recevant des profits proportionnbs à leurs avan- 
ces, A leurs talents, à leur activité, ont, quoiqu'ils n'aient point de 
revenu proprement dit, un superflu au delà de leur subsistance, et  
presque tous, livrés à leurs entreprises, occupés à accroître leur 
fortune, détournés par leur travail des amusements et des passions 
dispendieuses, épargnent tout leur superflu pour le reverser dans 
leur entreprise et  l'augmeiiter. La plupart des entrepreneurs de cul- 
ture empruntent peu, et  presque tous ne font valoir que leurs pro- 
pres fonds. Les entrepreneurs des autres travaux qui veulent rendre 
leur fortune solide s'efforcent aussi d'en venir là, et  à moins d'une 
grande habiletb, ceux qui font leurs entreprises sur des fonds d'em- 
prunt risquent beaucoup d'échouer. Mais, quoique.les capitaux se 
forment en partie de l'épargne des profits des classes laborieuses, 
cependant, comme ces profits viennent toujours de la terre, puisque 
tous sont payés ou sur le revenu, ou sur les frais qui servent à pro- 
duire le revenu, il est évident que les capitaux viennent de la terre 
tout comme le revenu, ou plutût qu'ils rie sont que l'accumulation 
de la partie des valeirs produites par la terre que les propriétaires 
du revenu ou ceux qui le partagent peuvent mettre en rkserve cha- 
que année, sans l'employer à leurs besoins. 

$$ C, - Quoique l'argent soit l'objet direct de l'épargne, et qu'il soit, pour ainsi dire, 
la matière première des capitaux dam leur formation, l'argent en nature ne fornie 
qu'une partie presque insensible de la somme totale des capitaux. 

Nous avons vu que l'argent n'entre presque pour rien dans .la 
somme totale des capitaux existants; mais il entre paur beaucoup 
dans la formation des capitaux. En effet, pre,sque toutes les épargnes 
ne s e  font qu'en argent; c'est en argent que les revenus sont payés 
aux propribtaires, que les avances et les profits rentrent aux entre- 
preneurs en tout genre; ,c'est donc de l'argent qu'ils épargnent, et 
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l'accroissement annuel des capitaux se fait en argent; mais tous les 
entrepreneurs n'en font d'autre usage que de le convertir sur-le- 
champ dans différentes natures d'effets sur lesquels roule leur en- 
treprise : ainsi, cet argent rentre dans la circulation , et la plus 
grande partiedes capitaux n'existent qu'en effets de diffbrentes na- 
tures, comme nous l'avons d6jà expliqué plus haut. 

Observations sur les points dans lesquels Adam Smith est d'accord avec la théorie 
de M. Turgot, et sur ceux dans lesquels il s'en est écarté, 

pail PUPONT DE NEMOURS. 

011 voit par cet ouvtage, qui sera éternellement classique, qui est anté- 
rieur de neuf ans. à celui du célèbre Adam Smith, et publie cinq ans avant 
I'époqiie ou il travaillait encore au sien, que les deux auteurs sont complé- 
tement d'accord sur les principes.de l'agriculture et du commerce ; sur les 
progrès de la société qui ont amené la division du travail, et le$ avantages 
qui sont résultés et qui résulteront encore de cette division ; sur les éléments 
du pr$ deg productions et des marchandises, tant à leur fabrication qu'au 
marché ; sur l'introduction et l'utilité de la monnaie ; sur la formation des 
capitaux, leur distribution ,et leur emploi ; siir l'effet des promesses de paye- 
ment données par des hommes solvables; sur l'intérêt de l'argent; sur la 
nécessiti! de laisser aux conventions et ail commerce une eptière liberté. 

Ils .ne diffèrent essentiellement qu'en ce que Smith étend la dénomination 
de productifs des richesses aux travaux qui n"en sont que simplement conser- 
vateurs, et qui- contribuent à en opérer l'accumulalion. 

Mais l'accumulation ne devait pas être confondue avec la productz'on.par 
lin esprit aussi juste que celui de Smith. 

Il fait une distinction très-peu fondée, quant' à la prodaction des riches- 
ses, entre les travaux qui s'appliquent à des objets dont la jouissance est 
durable, et qu'il regarde comme étant seuls productifs, parce qu'ils stabili- 
sent la valeur des consomrhations faites par l.'ouvrier, et ceux dont les joiiis- 
sandes qu'ils procurent ne laissent que peu ou point de trace, ou que des 
trace's passagères. 

En admettant sa nomenclature et pressant son idbe, on l'amènerait à con- 
clure que le travail d'un compositeur de musique, dont on grave, dont on 
conserve, dont on vend les partitions, esD productif; et que celbi d'un jardi- 
nier, dont on a mangé les fruits sur-le-champ, ou d'un laboureur dont on 
a consommé la récolte dans l'année, n'étaient pas productifs, ou l'étaient 
moins. 

11 n'aurait pas été nécessaire de 'lui en dire davantage sur ce point. 
II ne l'est pas d'y rien ajouter pour les philosophes et les hommes d'État 

dignes de lire ses écyits, et qui savent les admirer autant qu'ils le méritent. 
Après cette méprise, qui n'est que dans l'expression, et n'ôte rien à la beauté 

générale de la doctrine de Smith, puisqu'elle ne change rien à ses principes 
sur la liberté du commerce et du travail, on ne peut lui reprocher que la 
 faiblesse,^^ la complaisance de s'être prêté, dans la seconde sectioo du se- 
cond cha'pitre de son cipqiiième livre, à pallier leS vices di1 systéme de 
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finance de l'Angleterre, et  les inconvénients, les dangers, les maux réels et  
graves attachés à la nature de ses impositions. 

11 paraît avoir ét6 effrayé du jugement sévère que tout son livre condui- 
sait à porter sur la multitude de perceptions anglaises qui gênent la liber% 
clu travail, celle du commerce, celle des actions innocentes, celle dont un 
citoyen', et principalement au sein d'une république comme la Grande-Brc- 
tagne, doit jouir dans sa maison ; et siir les vexations, sur les abus inévita- 
bles de ces formes de perceptions. 

-4près avoir démontré, par ses quatre premiers livres, combien elles de- 
vaient s'opposer à la prodliction des richesses, et en retarder la marche, il a 
voulu laisser croire qu'il ne les trouvait cependant pas si nuisibles. 

11 a pouss'é cette faiblesse, si étonnante de la part d'un génie tel que le 
sien, jusqu'à dire que (( les impôts sur les consommations, notamment cetlx 
sur le sucre, le the, la bihre et le tabac, ne haussent pas le prix des salai- 
res ; qu'ils n'agissent que comme des lois somptuaires; et que par une fru- 
galité forcée ils tournent même à l'avantage de la famille du salarié. » 

Son habile et judicieux traducteur, M. le sénateur Germain Garnier, a 
d6jà réfuté victorieusement ces erreurs du livre de Smith, qui n'étaient pas 
et ne pouvaient pas être celles de son esprit, qui ne sont qu'un sacrifice qu'il 
a cru devoir faire aux opinions populaires de sa patrie. - Dans les circon- 
stances ou se trouvait et ou est encore son gouvernement, il a jugé qile, 
pour maintenir la tranquillité publique, il ne fallait pas y éclairer les yeux 
malades d'une lumière trop vive, et qui portât trop directement sur eux. 

Nous ne devons point aux finances de l'Angleterre ce ménagement, et 
tioiis ne croyons pas qu'il leur ait été aussi utile que Smith a paru se le per- 
suader. - Toute erreur nuit à ceux qui l'ont, et à leurs voisins. Nous 
sommes voisins des Anglais, et nous avons aussi une patrie. 

Des lois somptuaires sont des lois prohibitives de tel ou tel usage de la li- 
berté. Jamais on n'a mieux établi que ne l'a fait Smith, combien les lois pro- 
hibitives, en gênant les conventions, arrêtent ou ralentissent les enorts du 
travail et en affaiblissent les motifs. - Et encore n'y a-t-il aucune ressem- 
blance entre les privations causées par la pauvreté, qui se répandent sur 
toutes les espéces de consommations, et les injonctions des lois somptuaires 
qui n'interdisent qu'un petit noInbre de consommations de peu d'utilité ou 
de piir agrément. Les envisager sous le même aspect, c'est tomber dans une 
bien grande inexactitude. Et que faut-il en dire, ou en croire, quand la chose 
arrive à un écrivain comme Smith, dont l'exactitude, même quelquefois 
minutieuse, est en général un des merites distinctifs et particuliers? 

Les objets de la consommation relative à la siibsistance nécessaire et 
journalière, ne peuvent être confondus avec les choses de luxe qui ne ser- 
vent pas à des besoins réels, sor lesqiielles frappent ordinairement les lois 
somptuaires, et qui cependant ne doivent être repoussées que par l'exem- 
ple des chefs de l'&tat, par les meurs, non par les lois. 

On lie met jamais les impôts de consommation que sur des denrées dont 
la consommation est générale et nécessaire arix plus pauvres citoyens; car 
ceux qui ne pèseraient que sur le luxe ne produiraient pas les, frais que 
coûterait leur perception. 

Une -fr'ugalité forde ne saurait gtre à l'avantage de la familie qiii s'y voit 
rbduite. 

Les xmurs et le climat de l'Angleterre y font de la biére et du thé des 
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denrées de nécessité première, dont la plus grande pauvreté na dispense 
pas; et en tout pays, on sait que l'habitude du tabac, une fois contractée, 
devient un besoin également impérieux. 

Quand leur consommation serait moins générale et moins nécessaire, n'est- 
r4 pas de principe, et dans les principes les mieux démontrés par Smith, 
que nul ouvrier ne travaille que pour obtenir son salaire, c'est-à-dire les 
 jouissance^ auxquelles la concurrence des autres ouvriers de la même pro - 
fession et de la même capacité lui donne droit de prétendre? 

Si donc une autorité quelcorique lui enlève provisoirement une partie de 
ce salaire, il faut bien que l'entrepreiieur qui le paye y supplée par une 
augmentation qui le remette au pair; et, pour l'y remettre, il faut que cette 
augmentatiori, outrc le rembourseineet de l'impôt qu'on l'a forcé d'avancer, 
le dédommage du désagrément, de l'embarras, des frais qu'a pu lui occa- 
sionner cette avarice à laquelle il a été contraint. Car la seule condition 
qui ne puisse être violée est l'intégrité du salaire, ou des jouissances qiie la 
concurrence a permises ct promises. 

Si l'or1 imaginait des circonstances qùi parussent rendre plausible qu'une 
partie du salaire 'destiné aux jouissances de l'ouvrier pût être entamée, il 
en Pésulterait que la concurrence polir obtenir ce salaire deviendrait rnoin- 
dre : ce qui forcerait encore l'entrepreneur de consentir au renchérisse- 
ment. 

Et il demeure toujours évident que moins la consommation de l'ouvrier 
sera chargée, plus il y aura de concurrence entre les ouvriers; et plus cha- 
cun d'eux, étant assuré des jouissances que son état comporte, se conten- 
tera de ces jouissances sans exiger un salaire plus fort que celui qui peut y 
satisfaire. 

Smith ne se tire de là que par l'exposition d'un fait qui ne parait con- 
cluant que lorsqu'il est mal examiné; et Smith était un des hommes les 
plus capables de bien examiner, de hieri discuter un fait. «Les salaires, dit- 
il, ne sont pas haussés en Angleterre depuis l'introduction et l'augmentatiori 
des impôts ou taxes qui en emportent une partie. » 

Qu'est-ce que cela prouve? - Le fait tient à deux causes. 
D'une part, l'accroissement de la population, qui a été très-remarquable, 

et ne vient certainement pas des taxes sur les consommations, a fait que, la 
cpncurrence étant plus grande, les oiivriers ont été moins excités à récla- 
mer la même étendue de jouissances ou de salaire. De l'autre part, le per- 
fectionnement des arts et la'division du travail, rendant moins dispendieuse 
la fabrication d'une multitude de choses à l'usage des ouvriers, leur a per- 
mis à peu près la même masse de jouissances réelles, quoiqu'une partie de 
leurs salaires ait été détournée de son emploi naturel. 

Mais, si ce salaire était déchargé de la contribution qu'il supporte, il est 
clair que la concurrence le restreignant à ce que lès jouissances de l'ouvrier 
exigent, c'est-à-dire a ce que l'ouvrier en retire vbrita'fdement , ce salaire 
baisserait au moins de tout ce que l'impôt el1 cnlèvc. 

L'impôt renchérit donc le salaire. 
Smith en liberté, Smith dans sa chambre ou dans celle d'un ami, comme 

je l'ai vu quand nous étions condisciples chez M. Quesnay, se serait bien 
gardé de le nier. 

Lui qui raisonriait si bien, n'a fait auciin ~aisonncmcrit en faveur du genrc 
d'impôts Ont son pays a donné l'exemple le plus cxagérb. 11 se borne à liri 





1)e ce que les richesses d'une natiori s'accroisseiit ou rie dimiriuciit point, 
il ne faut donc pas inierer que son gouverncmeril soit sans défaut; mais seu- 
lement qu'il n'est pas assez mau.vais pour faire prendre à tous les travaux, 
ou aux plus productifs, ou aux plus utiles d'entre eux, une marche rétro- 
grade. 

Les lois de la nature eb la bonté de la Providence luttent, ordinairement 
avec avantage, contre les folies e t  même contre les crimes des lîommes; 
elles en réparent les tristes effets. Que sera-ce quand les homnies devien- 
dront assez kclairés pour ne contrarier jamais, ou que faiblement, les lois 
de la nature, pour jouir paisiblement e t  avec reconnaissance des bienfaits 
d u  ciel ' 1 

Cette note de Dupont de Nemours contient une critique fort intéressante de 
l'opinion émise par Ad. Smith sur l'effet de l'impot indirect sur les salaires. Tar- 
got et Dupont de Nemours étaient partisans exclusifs de l'impôt direct. 11s 
croyaient avec raison qiie l'impôt de consommation est une entrave au développe- 
ment de la richesse ; et Dupont explique parfaitement que cet impôt, pour êlre 
productif, doit porter, non pas sur les consommaiions cle luxe, mais sur les objets 
d e  première nécessité, ou, ce qui est la même chose, de consommation générale. 

Nous croyons que cetle antipathie est poussée trop loin. 11 est certains produits 
qui sont essentiellement imposables, el de ce genre est assurément le tabac. - En 
suivant les avis émis par Dul~onl, on arriverait à ce résultat, le tabac pourrait être 
imposé tant qu'il serait peii goûté, mais quand le goût général eii aurait fait iin be- 
soin il ne pourrait plus l'être. 

Ce qu'ajoute Dupqnt de Nemours, en parlant de l'obligation oii se trouve l'en- 
trepreneur d'augmenter le salaire de l'ouvrier quand l'impôt atteint ce dernier, 
prouve que cet écrivain n'avait pas une idée bien nette de la théorie du salaire ; 
ce n'es1 pas ainsi qu'il se règle. Le salaire dépend uniquement di1 capital destiné 
au travail. 11 est plus éIevé cpand le nombre des ouvriers, c~mparé avec ce capi- 
tal, est moindre; il est plus bas dans le cas contraire. Si l'impôt enlève une partie 
de ce capital, le salaire doit nécessairement diminuer, et non-augmenter. 

Cette eonclusion l'impdl renchérit Ie Salaire, n'est donc nidlement fondée, et 
il serait plus exact de dire que l'impht de consommation, aztgmenlant le prix des 
denrées, borne les consommations de l'ouvrier, et  par 'cela même diminuant la 
production, met sixr le marché un plus grand nombre de bras. - Or, ce n'est pas 
là une cause d'aiigmentatioti dans le salaire. 

Quant à la fin de la note, relative à l'emploi des capitaux et à l'accroissement 
des richesses, elle est sans reproche. (kIte D.) 



VALEURS ET MONNAIES. 

Dans la science de la production et de la &partition des richesses, 
la signification du mot valeur doit avoir une grande importance. 
Comme tous les mots empruntés au langage ordinaire, il a 4t6 
interprkté par les divers auteurs; chacun a voulu dire A l'avance ce 
qu'il entendait par ce mot, et avant de s'engager dans la lecture de 
leurs ouvrages, il convient de se rendre un compte exact de la dBfi- 
nition qu'ils ont ;doPtfie. 

Les définitions qui ont Bt6 données de ce mot ne sont pas de 
nature cependant B faire varier avec elles les Blérnents de la science, 
puisque nous voyons les Bcrivains les plus éminents , malgr6 leurs 
diffBreiices à cet égard, arriver aux memes conclusions. Tous du 
moins ont dans la pratique rcconriu que la valeur n'est en dkfinitive 
que le rapport des choses utiles entre elles, et renoncé en consb- 
quence à la chimérique tentative d'établir d'une maniére invariable 
la valeur des dioses. 

Adam Smith, bien qu'il aikadmis une valeur indépendante de 
tout Bchange, ne s'appuie guhre dans ses écrits que surxl'idée de la 
valeur échangeable, c'est-à-dire la valeur des choses dont le besoin 
se fait sentir à d'autres qu'à leur dktenteur actuel. 

J . 4 .  Say, qui a consacrB l'un de ses chapitres les plus clairs et  
les mieux déduits à la définition de la valeur, n'a pas complBtement 
suivi à cet égard les idees de Smith. Plus pratique encore, il déclare 
que lors meme que ce mot est employ6 seul, il convient de le sup- 
poser suivi du mot éehaqeable. Say dit encore, il est vrai, que le 
fondement de la valeur est l'utilité, ce qui impliquerait l'application 
de la valeur à des choses non essentiellen~ent écliangeables ou plut6t 
dont le besoin pourrait ne pas se faire sentir à d'autres. Ce serait la 
valeur en usage de Smith; mais Say a soin de prémunir le lecteur 
contre cette induction en ajoutant que la quantité de choses Bva- 
luables qu'on ofl're pour acheter une autre chose est l'indication et 
la mesure de la valeur : « La richesse, ajoute-t-il, se compose de 
cette valeur des choses qu'on possédc. » En sorte que pour Say il 
n'y a pas de richesse là ou les choses ne sont pas échangeables. 
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Senior, dans ses Éléme?tts, s'eflorce de conserver au mot valeur 
sa sigtiification la plus usuelle ; c'est-à-dire que pour lui aussi la 
uiileur est e cette qualité dans toute chose qui la rend propre à étre 
reque et donnée en échange, i n  d'autre mots à Btre louée ou ven- 
due, prbtbe ou achetée. u 

« Cette définition, dit Senior, dénote une relation .existant réci- 
proquement entre deux choses, et la relation précise qu'elle d8note 
cst la quantité d'une chose qui peut Qtre obtenue en échange pour 
une quantité donnée d'une autre chose. II est donc impossible d'é- 
iioncer la valeur d'une chose sans rappeler tacitement ou explicite- 
mont quelque objet qui serve de terme de comparaison. )) 

Malthus appelle valeur d'une chose le nombre de journées de sa- 
laire nécessaires ii son acquisition. 

James Mill fait voir l'erreur et  I'insufhsarice ,de cette définition 
par ce qui suit : « En adoptant cette définitiob, il s'ensuit que si les 
ailaires etaient doiiblés, bien qu'en meme temps la production fût 
aussi doublée et qu'on eùt deux fois autant de toutes choses à coii- 
sommer, 011 aurait cependant moins de valeur. )) 

La valeur, Btarit relative ; doit dépendre de la demande et de 
l'offre, c'est-à-dire du plus ou moins de besoin qu'on a d'une chose, 
de la plus ou moins grande facilité qu'on a de se la procurer. Mais 
ici encore les économistes nelsont pas d'accord. Les uns, comme Mill 
e t  Malthus, confondent la demande avec la knsommation, les autres' 
avec le besoin, la simple utilité de la chose. De là les différences 
dans l'application du mot valeur. 

Turgot est plus abstrait dans sa dhfinition de la valeur. Remon- 
tarit à la source mbme de la formation des richesses par,le travail, 
la valeur d'une chose est pour lui « le rapport entre la portion de 
ses facult8s qu'un homme peut consacrer à la recherche de cette 
chose et la totalité de ces facultés. » Comme il rajoute lui-mBme, 
cette apprbciation de la valeur est conforme à la vériti: exprimée 
avec énergie et  talent par I'abbB Galiani Iorsqu'il déclara que 
I'homme k t  la commune mesure de toutes les valeurs. 

Cette valeur primitive, Turgot la regarde comme indbpendante de 
tout Bchange. C'est la valeur en usage d ' ~ d a k  Smith. C'est là Urie 
abstraction qui peut sembler plus dans les termes que dans les 
faits, car la portion 'de ses facultks qu'un homme met à l'acquisi- 
tion d'une ehose est un éldment de richesse, par consbquen t une 
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valeqr, et c'est dans ce sens que Malthus mesure la valqur d'une chose 
par le nombre des journhes de salaire riécessaires à son acquisition. 

Qu6i qu'il en soit, Turgot appelle cette valeur la valeur estima- 
iih. 11 va sans dire qu'il vient ensuite à la valeur échangeable e t  à 
la monnaie, qu'il en regarde-comme la mesure. 

M. Rossi a clairement expliqué et  adoptb sans hésiter cette opi- 
nion de Smith et de Turgot sur la valeur. 

Sa définition la plus large est celle-ci. : n La valeur, c'est l'utile 
dans sa relation spéciale avec la satisfaction de nos besoins. B Comme 
Smith, il appelle la valeur estimative de Turgot valeur en usage; la 
valeur échangeable est pour lui la valeur en échange. 

NOUS avons cru devoir nous étendre sur ce sujet, parce que la défi- 
nition de la valeur exerce des lors, comme le croient Turgot, l'abbé 
Galiani et  M. Rossi, une grande influence sur d'autres questions 
de l'économie politique, ou plut& sur ses applications à la vie des 
peuples, branche importante de la science morale. 

~t en effet, la definition des mots ~ravail et capital, si contro- 
versée par les moralistes, sinon par les économistes, la fonction com- 
parative de ces deux éléments, se déduit tres-logiquement de celle 
que donne Turgot de la valeur. La suprématie du travail sur le capi- 
tal, ou pour mieux dire la fusion de ces deux Bléments se trouve 
établie avec Bvidence d8s qu'il est admis que l'homme est la com- 
mune mesure de toutes les richesses, dks que la valeur, dans son 
acception la plus philosophique, est le rapport entre la portion des 
facultés qu'un homme peut consacrer à la recherche d'un objet e t  
la totalité de ses facultés. E t  si l'on tient à voir entre. le travail e t  
le capital une différence nécessaire à l'étude de la science, du moins 
après avoir lu Turgot, on tombe d'accord avec ceux des économistes 
qui, des deux AlBrn~nts de la, productiun, ont appel6 le premier l'Blé- 
ment essentiel. 

Turgot, A ce qu'il paraît, n'avait commenc~ ce travail sur la 
valeur que dans le but d'exposer la théorie de la monnaie. 11 est à 
regretter qu'il ne l'ait pas complbté. Mais si on lit avec attention ce 
Mémoire, il sera facile de se rendre compte des conclusions qu'il 
voulait en tirer,. et  d'ailleurs le fragment de sa lettre à l'abbé Cic6 
sur le papier-monnaie rendra plus facile encore la conclusion. C'est 
pour cette raison que nous plaçons ce fragment immhdiatement apr&s 
le Mémoire sur les valeurs. (Hte l)uss~ao .) 
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La monnaie a cela de commun avec toutes les espèces de mesures, 
qu'elle est une sorte de langage qui diffhre. chez les différents peu- 
ples, eii tout ce qui est arbitraire et  de convention, mais qiii se rap- 
proche et s'identifie, il quelques égards, par ses rapports à un 
terme ou étalon commun. 

Ce terme commun qui rapproche tous les langages , et qui 
donne à toutes les langues un fond de ressemblance inalterable 
malgré la diversitk des sons qu'élles emploient, n'est autre que les 
idées m&mes que les mots expriment, c'est-à-dire les objets de la 
nature représentés par las sens à l'esprit humain , et les notions 
que les hommes se sont formées en distinguant les diffkrentes faces 
de ces objets et en les combinant en inille manières. 

c'est ce îond commuii, essentiel à toutes les langues indépen- 
damment de toutes conventions, qui fait qu'on peut prendre chaque 
langue, chaque système de convention adopté comme les signes 
des idkes, pour y comparer toiis les autres systhmes de convention, 
comme on comparerait au systhme m&me des idees qu'on peut in- 
terpreter dans chaque langue ce qui a été originairement exprimé 
dans toute autre, ce qu'on peut en ,un mot traduire. 

Le terme commun de toutes les mesures de longueur, de  super- 
ficie, de contenance, n'est autre que l'&tendue m&me, dont les dif- 
férentes mesures adoptkes chez les diffbrents peuples ne sont que 
des divisions arbitraires, qu'on peut pareillement comparer et  rb- 
duire les unes aux autres. 

On traduit les langues les unes par les autres; on réduit les me- 
sures lea unes aux autres. Ces différentes expressions énoricent 
deux opha  tions très-di fférentes. 

Les langues designent des idées par des soiis qui sont en eux- 
memes étrangers à ces idées. Ces sons, d'une langue à l'autre, sont 
entihement différents, et  pour les expliquer il faut substituer un 
son à un autre son ; au son de la langue étranghre, le son corres- 
pondant de la langue dans laquelle on traduit. Les mesures. au 
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contraire, he mesurent l'étendue que par l'étendue mkme. II ii'y a 
d'arbitraire et de variable que le choix de la quantité d'étendue 
qu'on est convenu de prendre pour*l'unité, et! les divisions adoptées 
pour Faire connaître les diîl'krentes mesures. Il n'y a donc point de 
substitutions à faire d'une chose à une autre; il n'y a que des quan- 
tites à comparer, et des rapports à substituer Q d'autres rapports. 

Le terme commun ;uquel se rapportent les monnaies de toutes 
les nations est la valeur mbme de tous les objets de commerce 
qu'elles servent à mesurer. filai's cette valeur ne pouvant Btre dési- 
gnee que par la quantitb des monnaies auxquelles elle correspond, 
il s'ensuit qu'on rie peut éaalucr une monnaie qu'en une autre 
monnaie : de mBme qu'on ne peut interpréter les sons d'une Ianguc 
que par d'autres sons.. 

Les monnaies de toutes les nations policées étant faites des m&mes 
matieres, et ne diffbrant entre elles, comme les mesures, que par 
les divisions de ces matieres et par la fixation arbitraire de ce qu'or) 
regarde comme l'unité, elles sont susceptibles, sous ce point de vue, 
d'btre réduites les unes aux autres, ainsi que les mesures usitées 
chez les différentes nations. 

.Nous verrons, dans la suite, que cette réduction se fait d'une ma- 
nière trhs-commode, par l'énonçiation de Iéur poids et de leur titre. 

Mais cette mani8red'évaluer lesmodnaies par I'bonciation du poids 
et du titre ne suffit pas pour faire entendre le langage du commerce par 
rapport aux monnaies. Toutes les nations de l'Europe en connaissent 
deux sortes. Outre les monnaies réelles, comme l'écu, le louis, le 
ürown, la guinée, qui sont des pikces en metal, marquees d'une em- 
prein te connue, et qui ont cours sous ces dénominations, elles se sont 
fait chacune Urie esphce de monnaie de compte ou numéraire dont les 
denominations et les divisions, sans correspondre ii aucune pièce de 
monnaie réelle, forment une échelle commune à laquelle on rap- 
porte les monnaies réelles, en les bvaluaiit par le'nombre de parties 
de cette &chelle auxquelles elles correspondent. Telle est en France 
la livre de compte ou numeraire, composée de vingt sous, et dont 
chacun se subdivise en douze deniers. II n'y a aucune pihce de mon- 
naie qui réponde à une livre, mais un écu vaut trois livres, un 
louis vaut vingtquatre livres, et cette Bnonciation *de la valeur de 
ces deux monnaies rhelles en une monnaie de compte etablitle rap- 
port de 1 ' 4 ~ ~  au louis comme d'un à huii, 
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Ces, monnaies de compte n'étant, comme on voit, que de simples 
dhnominations arbitraires, varient de nation à nation, et peuvent 
varier, dans la m&me nation, d'une Bpoque à une autre Bpoque. 

Les Anglais ont aussi leur livre sterling, divisée en vingt sous ou 
schellings, lesquels se divisent en.douze deniers ou pennye. Les Hol- 
landais comptent par florins, dont les divisions ne correspondent 
point à celles de notre livre. 

Nous avons donc à faire copnaître, dans la géographie commer- 
çante, non-seulement les monnaies réelles de chaque nation et leur 
Bvaluation en poids et en titre, mais encore les monnaies de compte 
employées par chaque nation, e t  de plus leurs rapports avec les 
monnaies réelles qui ont cours dans la natioii,' et le rapport qu'ont 
entre elles les monnaies de compte des différentes nations. Le rap- 
port de la monnaie de compte à la monnaie delle de chaque nation 
se dktermine en Bnonçant la valeur des monnaies rbelles en monnaie 
de compte du m&me pays; du dueat en florins, de la guinée en schel- 
lings et deniers sterling , du louis et de l'écu en livres tournois. 

Quant au rapport qu'ont' entre elles les monnaies de compte usi- 
tées chez les diffbrentes nations, I'idbe qui se prbsente d'abord est 

conclure du rapport des monnaies de compte de chaque pays 
aux monnaies réelles, et de la connaissance du poids et du titre dp 
celles-ci. En effet, connaissant le poids et le titre d'un crown d'An- 
gleterre et le poids et le titre d'un écu de France, on connaît le 
rapport d'un crown à l'écu de France, et sachant combien l'écu vaut 
deadeniers tournois, on en déduit-ce que vaut le mown en deniers 
tournois; et comme on sait aussi ce que vaut le crown en deniers 
sterling, or1 sait que tel nombre de deniers sterling Bquivaut à tel 
nombre de deniers tournois, et l'on a le rapport de la livre sterling 
i) la livre tournois. 

Cette manière d'bvaluer les monnaies de compte des différentes 
nations par leur comparaison avec les monnaies rbelles de chaque 
nation, et par la conriaissance du poids et du titre de celles-ci, ne 
serait susceptible d'aucune difficulth s'il n'y avait des monnaies que 
d'lin seul mBtal, d'argent, par exemple, ou si la valeur relative des 
diffbrents métaux employés à cet usage, de l'or, par exemple, et de 
l'argent, était la &me chez toutes les nations commerçantes, c'est- 
M i r e  si un poids quelconque d'or fin, un marc par exemple, valait 
exactement un nombre de grains d'argent fin qui fiit lembme chez 



toutes les nations. Mais cette valeur relative de l'or et de l'argent 
varie suivant l'abondance ou la rareté relative de ces deux métaux 
chez les différentes nations, 

Si chez une nation il y a treize fois plus d'argent qu'il nSy a d'or, 
et qu'en conséquence on donne treize marcs d'argent pour avoir un 
marc d'or, on donnera quatorze marcs d'argent pour an *marc d'or. 
chez une autre nation où il y aura quatorze fois plus d'argent qu'il 
n'y a d'or. Il suit de là que si, pour déterminer la valeur des mon- 
naies de compte de deux nations où l'or et l'argent n'ont pas lit 
meme valeur relative, pour Bvaluer, par 'exemple, la livre sterling 
en livres tournois, on emploie pour terme de comparaison ltt mon- 
naie d'or, on n'aura pas- le m&me résultat -que si l'on se 'filt servi 
des monnai'es d'argent. II est évident que la 'vbritable évaltiation se 
trouve eatte ces deux r6sultats; mais pour la déterminer avec une 
précision entihrement rigoureuse, il faudrait faire entrer dans la 
solution' de ce problhme une foule he considérations très-dblicates. 
Cependant, le commerce d'argent de nation à nation, toutes les nB- 
gociatians relatiies A ce commerce, la représentation de la monnaie 
par le papier de crbdit, les opératioos du change, celles des banques, 
supposent ce probleme r6soIu. 

Le mot de monnaie, dans son sens propre, originaire et primitif, 
qu i  répond exactement au latin moneta , signifie unè piece de mbtal 
d'un poids et d'un'titre déterdiinés, et garantis par l'empreinte qu'y 
a fait,apposer l'autoritk publique. Rapporter le nom, désigner l'em- 
preinte, bnoncer le poids et le titre de chaque mondaie des diffbrentes. 
nations en réduisant ce poids au poids de marc; $est tout ce qu'il y 
ij à faire pour donner une idEe nette des monnaies considérées sous 
ce premier point de vue. 

Mais* l'usage a donné ce mot. de monnaie une acception plud 
abstraite k plus Qtendue. On divise les métaux en pibceep d'un' cér- 
tain poids; I'autorit4 ne garantit leur titre par une -empreinte pue 
pour qu'on puisse les employer d'une nianiere commode et sdre 
dans le commerce, pour qu'ils y servent à la fois de mesures des va- 
leurs eb de gage représentatifdes deorhes; il y a 'plus, I'ori n'a sbngb 
h diviser ainsi les m6taux, à les marqiier, à en faire, en un mot,& 
la monnaie, que parce que déjh ces métaux se~vdient de mesure et 
de gage commun de toutes les valeurs. 

La monnaie n'ayant pas 'd'autre emploi, ce nom a été regatdé 
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comme désignant cet emploi m&me; et comme il est vrai de dire 
que la monnaie est la mesure et le gage des valeurs, comme tout ce 
qui est mesure et gage des valeurs peut tenir lieu de la monnaie, on 
a donné le nom de monnaie dans un sens étendu à tout ce qui est 
employ6 à cet usage. C'est dans ce sens qu'on dit que les cauris sont 
la monnaie des îles Maldives, que les bestiaux etaient la monnaie 
des Germains et des anciens habitants du Latium; que l'or, l'argent 
et le cuivre sont la monnaie des peuples policés ; que ces metaux 
étaient monnaies- avant qu'on eût imagine d'en designer le poids et 
le titre par une empreinte légale. C'est dans ce sens qu'on donne 
aux papiers de crkdit qui représentent les monnaies, le'nom de pa- 
pier-monnblie. c'est 2ans ce sens enfin .que le nom de monnaie con- 
vient aux denominations purement abstraites qui servent à comparer 
entre elles toutes les valeurs et celles même des monnaies réelles, 
et qu'on dit monnaie de conipte, monnaie de banque, etc. 

Le mot de monnaie, en ce sens, ne doit point se traduire par le 
mot latin snoneta, mais par celui dé pecunia, auquel ii correspond 
très-~lexactement . 

C'est dans ce dernier sens, c'est comme mesure des valeurs et 
gage des denrbes, que noqs allons envisager ia nionnaie,. en suivant 
la marche de son introduction dans le commerce et les progrés qu'a 
faitsechez les hommes l'art de mesurer les VALEURS. 

Avant tout il est necessaire de se faire une idée nette .de ee qu'on 
doit entendre ici par ce mot valeur. 

Ce substantif abstrait, qui repond au verbe'valoir, en latin valere, 
a dans la langue usuelle plusieurs significations qu'il est important 
dé distinguer. 

Le sens originaire de ce mot, dans la langue latine, signifiait 
force, vigueur ; ~ l e r e  signifiait aussi se bien porter, et nous con- 
servons encore en français ce sens primitif dans les dérivés valide, 
invalide, convalescerice, C'est en partant de. cette acception, où le 
mot valeur signifiait force,, qu'on en a détourne le sens pour lui 
faire signifier le .courage militaire, avantage que les anciens peu- 
ples ont presque toujours defiignb par l e  meme mot; qui signifiait 
la fbrce du  corps. Le mot .valoir a pris dans la langue française un 
autre sens fort usit6, et qui, quoique dinërent de l'acception qu'on 
dpnne dans le commerce à ce mot et à celui de valeur, en est eepen- 
dant la première base. 



Il exprime cette 'bonté relative à nos besoins par laquelle les dons 
et les biens de  la nature sont regardés comme propres à nos jouis- 
sanees, à la satisfaction de nos désirs. On dit qu'un ragoût ne vaut 
rien quand il est mauvais au gobt; qu'un aliment ne vaut rien pour 
la santb, qu'une étoffe vaut mieux qu'une autre Btoffe , expression 
qui n'a aucun rapport à la valeur commerçable, et signifie seule- 
ment qu'elle est plus propre aux usages auxquels on la destine. 

Les adjectifs mauuais , mddiocre, bon, excellent, caractérisent 
les divers degrés de cette espece de valeur. On doit cependant obser- 
ver que le substantif valeur n'est pas à beaucoup pr&s aussi iisité en 
ce sens que le verbe valoir. Mais si l'on s'en sert, on ne peut en- 
tendre par lh que la bonte d'un objet relativement B nos jouissances. 
Quoique cette bonti. soit toujours relative B nous, nous avons cepen- 
dant en vue, en expliquant le mot de vuleur, une qualit6 réelle. 
intrinseque à l'objet et par laquelle i t  est propre B notre usage. 

Ce sens du mot valeur anraitJieu pour un homme isolé, sans 
communication avec les autres hommes. 

Nous considérerons cet homme n'exerçant ses facultés que sur un 
seul objet ; il le recherchera, l'évitera ou le laissera avec indiffd- 
rence. Dans le. premier cas, il a sans doute un motif de rechercher 
cet objet : il le juge propre à sa jouissance, il le trouvera bon, et 
cette bonté relative pourrait absolument Btre appelée valeur. Mais 
cette valeur, n'btant point comparée à d'antres valeurs, ne serait 
point susceptible de mesure. et la chose qui vaut ne serait point 
éualude. 

Si ce mbme homme a le choix entre plusieurs objets propres B 
son usage, il pourra préfbrer l'un à l'autre, trouver une orange plus 
agréable que des ~hataignes, une fourrure meilleure pour le dBfendre 
d u  froid qu'une toile de 'cotpn : il jugerar qu'une de ces choses mut 
mieux q;'une autre ; il comparera dans son esprit, il appréciera leur 
valeur. 'Il se dkterminera en conséquence A se charger des choses 
qu'il préfhre et à laisser les autres. 

Le sauvage aura tu6 un veau qu'il portait à sa cabane : il trouve 
en son chemin un chevreuil ; il le tue, et il le prend i!~ la place du 
veau, dans l'espérance de manger une chair plus délicate. C'est ainsi 
qu'un enfant ,qui a d'abord rempli ses poches de chAtaignes; les 
vide pour 'faire place à des dragbes qu'on lui 

Voilà donc une comparaison de unkurs, une haluaiion des diffh- 
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rents objets dans ces jugements du sauvage et de l'enfant; mais 
ces évaluations n'ont rien de fixe, elles changent d'un moment à 
l'autre, suivant que les besoins de l'homme varient. Lorsque le dau- 
vage a faim, il fera plus de cas d'un morceau de gibier que de la 
meilleure p e w  d'ours ; mais que sa faim soit satisfaite et  qu'il ait 
froid, ce sera la peau d'ours qui lui deviendra précieuse. 

Le plus souvent, le sauvage borne ses désirs à la satisfactioii du 
besoin prksent , et quelle que soit la quantité des objets dont il peut 
user, dks qu'il en a pris ce qu'il lui faut, il abandonne le reste, qui 
ne lui est bon à rien. 

L'expérience apprend cependant A notre sauvage que parmi les 
objets propres à ses jouissances, il en est quelques-uns que leur 
nature rend susceptibles d7&tre conserv4s pendant quelque temps et 
qu'il peut accumuler pour les besoins à venir : ceux-là conservent 
leur valeur m&me lorsque le besoin du moment est- satisfait. Il 
cherche à se les approprier, c'est-à-dire à les mettre dans un lieu 
sûr où il puisse les cacher ou les d4fendre. On voit que les consi- 
dérations qui entrent dans l'estimation de cette valeur, uniquement 
relative à l'homme qui jouit ou qui désire, se multiplient beaucoup 
par ce nouveau point de vue qu'ajoute la prévoyance au premier 
sentiment du besoin. - Lorsque ce sentiment, qui d'abord n'était 
que momentané, prend un caractère de permanence, l'homme com- 
mence à comparer entre eux les besoins, à proportionner la recher- 
che des objets non plus uniquement à l'impulsion rapide du besoin 
prbsent, mais à l'ordre de riécessité et  d'utilité des diflbrents be- 
soins. 

Quant aux autres consid4rations par lesquelles cet ordre d'utilitk 
plus ou moins pressante est balancé ou modifié, une des premières 
qiii se présente est l'excellence de la chose, ou son aptitude plus ou 
moins grande à satisfaire le genre de désir qui la fait rechercher. 
Il faut avouer que cet ordre d'excellence rentre un peu, par rapport 
h l'estimation qui en résulte, dans llordre d'utilité, puisque I'agrb- 
ment de la jouissance plus vive que produit ce degré d'excellence 
est lui-mkme un avantage que l'homme compare avec la nhcessiti! 
plus urgente des choses dont il préfère l'abondance A l'excellence 
d'une seule. 

Une troisième considération est la difficultb plus ou moins grande 
que l'homme envisage à se procurer l'objet de ses désirs ; car il est 

1. 6 
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bien Bvident qu'entre deux choses Bgalement utiles et  d'une égale 
excellence, celle qu'il aura beaucoup plus de peine A retrouver lui 
paraîtra bien plus précieuse, et qu'il emploiera bien pllis de soins 
et  d'efforts A se la procurer. C'est par cette raison que l'eau, malgré 
sa nécessité et  la multitude d'agréments qu'elle procure B l'homme, 
n'est point regardée comme une chose précieuse dans les pays bien 
arrosés ; que l'homme ne cherche point à s'en assurer la possession, 
parce que l'abondance de cette substance la lui fait trouver sous sa 
main. Mais dans les dé&rts de sable, elle serait d'un prix infini. 

Nous n'en sommes pas encore à l'échange, et  voile déjà la raretb, 
un des éléments de l'évaluation. - 11 faut remarquer que cette 
estime attachée B la rareté est encore fondée sur un genre parti- 
culier d'utilité, car c'est parce qu'il est plus utile de s'approvisionner 
d'avance d'une chose difficile à trouver, qu'elle est plus recherchée 
et  que l'homme met plus d'efforts à se l'approprier. 

On peut réduire à ces trois considérations toutes celles qui entrent 
dans la fixation de ce genre de valetir relative à l'homme isolé; ce 
sont là les trois éléments qui concourent à la former. Pour la dési- 
guer par un nom qui lui soit propre, nous l'appellerons valeur esti- 
mative, parce qu'elle est effectivement l'expression du degré d'estime 
que l'homme attache aux différents objets de ses désirs. 

Il n'est pas inutile d'appuyer sur cette notion, et  d'analyser ce 
que c'est que ce degré d'estime qu'attache l'homme aux différents 
objets de ses désirs ; quelle est la nature de cette évaluation, ou le 
terme moyen auquel les valeurs de chaque objet en particulier sont 
comparées ; quelle est la numération de cette échelle de comparaison ; 
quelle en est l'utilité. 

En y réfléchissant, nous verrons que la totalité des objets nhces- 
saires à la conservation et au bien-ktre de l'homme correspond à 
une somme de besoins qui, malgré toute leur Btendue et leur varibtb, 
est assez bornée. 

II n'a pour se procurer la satisfaction de ces besoins qu'une me- 
sure .plus bornée encore de forces ou de facultés. Chaque objet 
particulier de ses jouissances lui coûte des soins, des fatigues, des 
travaux et au moins du temps. C'est cet emploi de ces facultés appli- 
quées à la recherche de chaque objet qui fait la compensation de sa 
jouissance et pour ainsi dire le prix de l'objet. L'homme est encore 
seul, la nature seule fournit à ses besoins, et déjA il fait avec elle 
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un premier commerce où elle ne fournit rien qu'il ne paye par son 
travail, par l'emploi de ses facultés et  de son temps. 

Son capital, dans ce genre de commerce, est renfe~mé dans des 
limites étroites ; il faut qu'il y proportionne la somme de ses jouis- 
sances; il faut que dans l'immense magasin de la nature il fasse un 
choix, et qu'il partage ce pris  dont il peut disposer entre les diff6- 
rents objets qui lui coriviennent, qu'il les dvalue A raison de leur 
importance pour sa conservation et son bien-&tre. Et cette évalua- 
tion, qu'est-ce autre chose que le compte qu'il se rend & lui-mbme 
de la portion de sa peine et de son temps, ou, pour exprimer ces 
deug choses en un seul mot, de la portion de ses facultbs qu'il peut 
employer A la recherche de l'objet évalu6 sans y sacrifier celle d'au- 
tres objets également ou plus importants? 

Quelle est donc ici sa mesure des valeurs? quelle est son échelle 
de comparaison? II est évident qu'il n'en a pas d'autre que ses facul- 
tés mbmes. La somme totale de ces facultés est la seule unit6 de 
cette échelle, le seul point fixe d'où il puisse partir, e t  les valeurs 
qu'il attribue à chaque objet sont des parties proportionnelles de 
cette Bchelle. Il suit de là que la valeur estimative d'un objet, pour 
l'homme isolé, est pr8cis8meiit la portion du total de ses facult6s 
qui répond au désir qu'il a de cet objet, ou celle qu'il veut employer 
& satisfaire ce désir. On peut dire, en d'autres termes, que c'est 
le rapport de cette partie proportionnelle au total des facultés de 
l'homme, rapport qui s'exprimerait par une fraction, laquelle aurait 
pour numérateur le nombre de valeurs ou de parties proportion- 
nelles égales que contient la totalité des facultés de l'homme. 

Nous ne pouvons ici nous refuser une réflexion. Nous n'avons 
pas encore vu naître le commerce ; nous n'avons pas encore assemble 
deux hommes, et  d8s ce premier pas de nos recherches nous tou- 
chons à une des plus profondes vériths e t  des plusrneuves que reo- 
ferme la théorie générale des valeurs. C'est cette vérité què M. l'abbb 
Gagliani énonçait il y a vingt ans, dans son traité della Moneta, 
avec tant de clart6 et  d'énergie, mais presque sans développement. 
en disant que la commune mesure de toutes les valeurs est l'homme. 
Il est vraisemblable que cette mbme vérith, confust5ment entrevue 
par l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître sous le titre d'Essai 
analytique sur la richesse et l'impdt, a donnt5 naissance B lal doctrine 
de la valeur constante et  unique toujours erprimbe par l'unit&, et 



dont toutes les valeurs particulières ne sont que des parties propor- 
tionnelles, doctrine mélangée dans ce livre de vrai et de faux, e t  
qui, par cette raison, a paru assez obscure au plus grand nombre de 
ses lecteurs. 

Ce n'est pas ici le lieu de développer ce qu'il peut effectivement 
y avoir d'obscur dans In courte énonciation que nous venons de faire 
d'une propositioii qui mérite d'ktre discutbe avec une étendue pro- 
portionnée à son importance ; moins encore devons-nous en dbtailler 
dans ce moment les conséquences nombreiises. 

Reprenons le fil qui nous a conduit jusqu'à prbsent; Btendons 
notre premiere supposition. Au lieu de ne considérer qu'un homme 
isolt!, rassemblons-en deux : que chacun ait en sa possession des 
choses propres à son usage, mais que ces choses soient diffhentes e t  
appropriees à des besoins différents. Supposons, par exemple, que 
dans une île déserte, au milieu des mers septentrionales, deux sau- 
vages abordent chacun de leur cdté, l'un portant avec lui du poisson 
plus qu'il n'en peut consommer, l'autre portant des peaux au delà 
de ce qu'il peut employer pour se couvrir et  se faire une tente. Celui 
qui a apporté du poisson a froid, celui qui a apport6 des peaux n 
faim; il arrivera que celui-ci demandera au possesseur du poisson 
une partie de sa provision, et  lui offrira de lui donner à la place quei- 
ques-unes de ses peaux : l'autre acceptera. Voilà l'bchange, voilà le 
commerce. 

Arr&tonînous un peu à considérer ce qui se passe dans cet Bchange. 
II est d'abord Bvident que cet homme qui. apr&s avoir pris sur sa 
pbche de quoi se nourrir pendant un petit nombre de jours, passé 
lequel ce poisson se gbterait, aurait jeté le reste comme inutile, 
commence à en faire cas lorsqu'il voit que ce poisson peut servir (par 
la voie de I'hehange) à lui procurer des peaux dont il a besoin pour 
se couvrir; ce poisson superflu acquiert à ses yeux une valeur qu'il 
n'avait pas. Le possesseur des peaux fera le meme raisonnement, et 
apprendra de son côté à évaluer celles dont il n'a pas un besoinper- 
sonnel. II est vraisemblable que dans cette premiere situation, oh nous 
supposons nos deux hommes pourvus chacun surabondamment de la 
chose qu'il poss&de, et accootum~s R n'attacher aucun prix au super- 
tlu, le dBbat sur les conditions de l'échange ne sera pas fort vif; cha- 
cun laissera prendre h l'autre, l'un tout le poisson, I'autre toutes les 
peaux dont lui-meme n'a pas besoin. Mais changeons u n  peu la s u p  
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position : donnons à chacuri de ces deux hommes uii ititkrht de garder 
leur superflu, un motif d'y attacher de la valeur : supposons qu'au lieu 
de poisson I'un ait apporté du maïs, qui peut se conserver très-long- 
temps; que l'autre, au lieu de peaux, ait a p p ~ r t é ~ d u  bois à brûler, e t  
que l'île ne produise ni grains ni bois. Un de nos deux sauvages ii sa 
subsistance, et  l'autre son chauffage pour plusieurs mois; ils ne peu- 
vent aller renouveler leur provision qu'en retournant sur le contineiit, 
d'où peut-étrc ils ont été chassBs par la crainte des b&tes féroces ou 
d'une nation ennemie : ils rie le peuvent qu'en s'exposant sur la 
mer, dans une saison orageuse, à des dangers presque iriévitables; 
il est évident que la totalité du maïs et la totalité du bois deviennent 
très-précieuses aux deux possesseùrs, qu'elles ont pour eux une 
grande vàleur ; mais le bois que I'un pourra consommer dans uri 
mois lui deviendra fort inutile si dans cet irltervalle il meurt de 
iàim faute de rnaïs, et  le possesseur du maïs ne sera pas plus avancé, 
s'il est exposé à périr faute de bois : ils feront donc encore un 
échange, afin que chacun d'eux puisse avoir du bois et  du maïs 
jusqu'au temps où Iû saison permettra de tenir la mer pour aller 
chercher sur le cobtinent d'autre maïs et d'autre bois. Sans cette po- 
sition, I'un et l'autre seraient sans doute moins généreux : chacun 
phsera scrupuleusement toutes les considérations qui peuvent l'en- 
gager à préférer une certaine quantité de In denrée qu'il n'a pas à 
une certaine quantite de celle qu'il a ; c'est-à-dire qu'il calculera la 
force des deux besoins, des deux interkts entre lesquels il est balancé; 
savoir, I'intérét de garder du maïs et celui d.'acquErir du bois, ou 
de garder du bois et  d'acquérir du maïs ; cri un mot, il eii fixera très- 
précisément la valeur estimative relativement à lui. Cette valeur es- 
timative est proportionnée à I'iiitérbt qu'il a de se procurer ces deux 
choses; et  la comparaison des deux valez~rs n'est évidemment que la 
comparaison des deux intérlts. Nais chacuii fait ce calcul de son c6tB, 
et  les résultats peuvent ktrc diff'6rents : I'uii changerait trois mc- 
sures de maïs pour six brasses de bois, l'autre ne voudrait donner 
ses six brasses de bois que pour neuf mesures dc maïs. IndBpen- 
damment de cette espèce d'évaluatioii mentale piir laqiielle chacun 
d'eux compare I'intéret qu'il a de garder à celui qu'il n d'acqué- 
rir ,  tous deux sont encore animés par un intéret g<inBral et indé- 
pendant de toute comparaison; c'est l'intér4t de g,irder chacun le 
plus qu'il peut de sa denrée, et  d'acquérir le plus qu'il peut de 
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celle d'autrui. Dans cette vue, chacun tiendra secrkte la comparai- 
son qu'il a faite intérieurement de ses deux intérbts, des deux valeurs 
qu'il attache aux deux denrées à échanger, et  il sondera par des 
ofT'res plus faibles et  des demandes plus fortes le possesseur de la 
denrke qu'il désire. Celui-ci tenant de son c6té la mbme conduite, 
ils disputeront sur les coiiditions de l'échange, e t  comme ils odt 
tous deux un grand intérbt à s'accorder, ils s'accorderont à la fin : 
peu à peu chacun d'eux augmentera ses offres ou diminuera ses 
demandes, jusqu'h ce qu'ils conviennent enfin de donner une quan- 
tit6 détermiriée de maïs pour une quantité déterminée de bois. Au 
moment où l'échange se fait, celui qui donne, par exemple, quatre 
mesures de maïs pour cinq brasses de bois, préfhre sans doute ces 
cinq brasses aux quatre mesures de maïs; il leur donne une valeur 
estimative supérieure; mais, de son c8t6, celui qui reçoit les quatre 
mesures de maïs les prbfhre aussi aux cinq brasses de bois. Cette 
supérioritt! de la valeur estimative attribuee par l'acquéreur à la 
chose acquise sur la chose cbdée est essentielle à l'échange, car elle 
en est l'unique motif. Chacun resterait comme il est s'il ne trouvait 
un intérbt , un profit personnel à Bchanger ; si, relativement à lui- 
mbme, il n'estimait ce qu'il reroit plus que ce qu'il donne. 

Mais cette dinërence de valeur estimative est réciproque et pré- 
cisément @ale de chaque CM; car si elle n'&tait pas Bgale, l'un 
des deux désirerait moins l'échange et forcerait l'autre A se rappro- 
cher de son prix par une of ie  plus forte. .Il est donc toujours rigou- 
reusement vrai que chacun donne valeur égale pour recevoir valeur 
é ale. Si l'on donne quatre mesures de maïs pour cinq brasses de 
bois, on donne aussi cinq brasses de bois pour quatre mesures de 
maïs, et par conséquent quatre mesures de maïs équivalent, dans 
cet échange particulier, à cinq brasses de bois. Ces deux choses ont 
donc une valeur échangeable égale. 

Arrbtons-nous encore. Voyons ce que c'est précisément que cette 
valeur échangeable dont l'égalité est la condition nécessaire d'un 
échabge libre ; ne sortons point encore de Ia simplicité d e  notre 
hypothèse. où nous n'avons que deux contractants et  deux objets 
d'hchange à considérer. - Cette valeur dchangeable n'est pas pré- 
ciaément la valeur estimative, ou en d'autres termes l'intérbt que 
chacun des deux attachait séparément aux deux objets de besoin 
dont il comparait la possession pour fixer ce qu'il devait céder de 
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l'on pour acquhrir de l'autre, puisque le résultat de cette compa- 
raison pouvait btre inégal dans l'esprit des deux contractants : cette 
~remihre  valeur, à laquelle nous avons donné le nom de waleur esti- 
mative, s'établit par la comparaison que chacun fait de son côté entre 
les deux intérbts qui se combattent chez lui ; elle n'a d'existence que 
dans l'intérbt de chacun d'eux pris séparément. La valeur échan- 
geable, au contraire, est adoptée par les deux contractants, qui en 
reconnaissent l'égalité et  qui en font la condition de l'échange. 
Dans la fixation de la valeur estimative, chaque homme, pris à part, 
n'a comparé que deux intéréts, qu'il attache à l'objet qu'il a et  à 
celui qu'il désire avoir. Dans la fixation de la valeur échangeable, 
il y a deux hommes qui comparent et quatre interets comparés ; 
mais les deux intérbts particuliers dc chacun des deux contractants 
ont d'abord éti? comparbs entre eux à part, et ce sont les deux r6sul- 
tats qui sont ensuite comparés ensemble, ou plutôt debattus par les 
deux contractants, pour en former une valeur estilnathe moyenne qui 
devient précisément la valeur échangeable, à laquelle nous croyons 
devoir donner le, nom de valeur appréciative, parce qu'elle déter- 
mine le prix ou la condition de l'échange. 

On voit par ce que nous venons de dire que la valeur appréciative, 
cette valeur qui est égale entre les deux objets échangés, est essen- 
tiellement de la méme nature que la valeur estimative; elle n'en dif- 
fère que parce qu'elle est une valeur estimative moyenne. Nous avons 
vu plus haut que pour chacun des contractants la valeur estimative 
de la chose reçue est plus forte que celle de la chose cédbe, et  que 
cette différence est précis6ment égale de chaque côté ; en prenant la 
moitié de cette diffkrence pour l'ôter à la valeur plus forte et la ren- 
dre à la plus faible, on les reridra égales. Nous avons vu que cette 
égalité parfaite est précisément le caractEre de la valeur appréciative 
de l'échange. Cette valeur appréciative n'est donc évidemment autre 
chose que la valeur estimative moyenne entre celle que les deux 
contractants attachent à chaque objet. 

Nous avons prouvé que la valeur estimative d'un objet, pour 
l'homme isolé, n'est autre chose que le rapport entre la portion da 
ses facul tés qu'un homme peut consacrer à la recherche de cet objet 
et  la totalité de ses faèultés; donc la valeur appréciative dans l'é- 
change entre deux hommes est le rapport entre la somme des por- 
tions de leurs facultés qu'ils seraient disposés à consacrer à la recher- 
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che de chacun des objets BchangBs et la somme des facultés de ces deux 
hommes. - Il est bon 'd'observer ici que l'introduction de l'échange 
entre nos deux hommes augmente la richesse de l'un et de l'autre. 
c'est-i-dire leur'donne une plus grande quantité de jouissance avec 
les memes facultés. Je suppose, dans l'exemple de nos deux sau- 
vages, que la plage qui produit le maïs et cellé qui produit le bois 
soient Bloignées l'une de l'autre : un sauvage seul serait oblige de 
faire deux voyages pour avoir sa provision de maïs et celle de bois ; 
il perdrait par conséquent beaucoup de temps et de fatigue à navi- 
guer. Si au contraire ils sont deux, ils emploieront, l'un à couper 
du bois, l'autre 4 se procurer du maïs, le temps et le travail qu'ils 
auraient mis à faire le second voyage. La somme totale du maïs et du 
bois recueilli sera plus forte et par conséquent la part de chacun. 

Revenons. Il suit de notre définitioii de la valeur appréciative 
qu'elle n'est point le rapport entre les deux choses Bchangées ou 
entre le prix et la chose vendue, comme quelques personnes ont 8té 
tentées de le penser. Cette expression manquerait absolument de 
justesse dans la comparaison des deux valeurs, des deux termes de 
l'échange. 11 y a un rapport d'kgalité, et  ce rapport d'égalité sup- 
pose deux choses déjà égales; or, ces deux choses égales ne sont 
point les deux choses &changées , mais bien la valeur des choses 
échangées. On ne peut donc confondre les valeurs qui ont un rapport 
d'égalité, avec ce rapport d'&alité qui suppose deux valeurs com- 
parées. Il y a sans doute un sens dans lequel les valeurs ont un rap- 
port, et  nous l'avons expliqué plus haut en approfondissant la nature 
de la valeur estimative ; nous avons mBme dit que ce rapport pouvait, 
comme tout rapport, Btre exprimé par une fraction. C'est précis& 
ment I'égalitk entre ces deux fractions qui forme la condition essen- 
tielle de l'échange, égalité qui s'obtient en fixant la valeur appré- 
ciatz'ue à la moitié de la différence entre les deux valeurs estimatives. 

Dans le langage du commerce, on confond souvent sails incoli- 
véiiient le prix avec la raleur, parce qu'effectivement l'énonçiatioii 
du prix renferme toujours I'éiionciatiori de la valeur. Ce sont pour- 
tant des notions diff6rentes qu'il importe dc distinguer. - Le prix 
est la chose qu'on donne eri Aclinnge d'une autre. De cette &fini- 
tion il suit évidemment que ectte autre chose est aussi le prix de la 
première : quand on parle de l'échange, il est presque superflu d'en 
Saire la remarque, e t  comme tout commerce est éçhaiige, il est évi- 
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deiit que cette ex y ressioii (le prix) convient toujours réciproque- 
ment aux choses commercées, qui sont egalement le prix l'une de 
l'autre. Le prix et lii chose achetée, ou si l'on veut les deux prix, 
ont une valeur égale : le prix vaut l'emplette et l'emplette vaut le 
prix ; mais le nom de valeur, à parler rigoureusement, ne convient 
pas, mieux à l'un des deux termes de 1'8change qu'à I'autre. Pour- 
quoi donc emploie-t-on ces deux terines l'un pour l'autre? En voici 
la raison, dont l'explication nous fera faire encore un pas dans la 
théorie des valeurs. 

Cette raison est l'impossibilité d'énoncer la valeur en elle-mkme. 
On se convaincra facilement de cette impossibilit& pour peu qu'on 
rkfléchisse sur ce que nous avons dit et  démontré de la nature des 
1 aleurs. 

Comment trouver en effet l'expression d'un rapport dont le pre- 
mier terme, le ~iumérateur, l'unité fondamentale, est une chose in- 
ilppr6ciable, et  qui n'est bornée que de la manière la plus vague? 
Comment pourrait-on prononcer que la valeur d'un objet corres- 
pond à la deux-centième partie des facultés de l'homme, et  de 
quelles facultés parlerait-on? II faut certainement faire entrer dans 
le calcul de ces facultés la considération du temps; mais à quel in- 
tervalle se fixera-t-on? prendra-t-on la totalitk de la vie, ou une 
annbe, ou un mois, ou un jour? Rien de tout cela, sans doute ; car, 
relativement à chaque objet de besoin, les facultés de I'homme doi- 
vent btre, pour se les procurer, indispensablemen t emplo yées pen- 
dant des intervalles plus ou moins longs, et dont l'inégalité est 
très-grande. Comment apprécier ces in tervalles d'un temps qui, eii 
s'écoulaiit à la fois pour toutes les espèces de besoins de I'homme, 
iie doit cependant entrer dans le calcul que pour des durées inégales, 
relativement à chaque espèce de besoin? Comment évaluer des par- 
ties imaginaires dans une durée toujours une, et qui s'8coule, si l'on 
peut s'exprimer ainsi, sur une ligne indivisible? Et quel fil p~u r r a i t  
guider dans un pareil labyrinthe de calculs, dont tous les Bléments 
sont indéterminés? Il est donc impossible d'exprimer la valeur en 
elle-m&me ; et tout ce que peut énoncer à cet égard le langage hu- 
main, c'est que la valeur d'une chose égale la valeur d'une autre. 
I,'intér&t apprécié, ou plut& senti par deux hommes, établit cette 
équat-ion dans chaque cas particulier, sans qu'on ait jamais pensé à 
sommer les facul tbs de l'homme pour en comparer le total A chaque 
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objet de besoin. L'intbrbt fixe toujours le résultat de cette compa- 
raison ; mais il ne l'a jamais ni faite ni pu faire. 

Le seul moyen d'énoncer la valeur est donc, comme nous l'avons 
dit, d'Qnoncer qu?une chose est égale A une autre en valeur ; ou, si 
I'on veut, en d'autres termes, de présenter une valeur comme égale 
à la valeur cherchée. La valeur n'a, ainsi que l'étendue, d'autre me- 
sure qu'elle-mi3me ; et si l'on mesure les valeurs en y comparant 
des valeurs, comme on mesure des longueurs en y comparant des 
longiieurs, dans l'un et l'autre moyen de comparaison il n'y a point 
d'uniié fondamentale donnée par la nature, il n'y a qu'une unité 
arbitraire et  de convention. Puisque dans tout échange il y a deux 
valeurs kgales, et  qu'oh peut donner la mesure de l'une en énon- 
çant l'autre, il faut convenir de l'unité arbitraire qu'on prendra pour 
fondement de cette mesure, ou si I'on veut pour é18ment de la nu- 
mération des parties dont on composera son échelle de comparaison 
des valeurs. Supposons qu'un des deux contractants de l'échange 
veuille énoncer la valeur de la chose qu'il acquiert, il prendra pour 
unit6 de son échelle des valeurs une partie constante de cequ'il donne, 
e t  il exprimera en riombres et  en fractions de cette unité la quantité 
qu'il en donne pour une quantité fixe de la chose qu'il reçoit. Cette 
quantité énoncera pour lui la valeur, et  sera le prix de la chose 
qu'il reçoit; d'ou l'on voit que lk prix est toujours 1'6nonciation de 
la valeur, e t  qu'ainsi, pour l'acquéreur, énoncer la valeur c'est dire 
le prix de la chose acquise, en énonçant la quantité de celle qu'il 
donne pour l'acquérir. 11 dira donc indifféremment que cette quan- 
tité est la valeur, ou est le prix de ce qu'il achhte. - En employant 
ces deux façons de parler, il aura le mbme sens dans l'esprit, e t  
fera naître le mbme sens dans l'esprit de ceux qui l'entendent; ce 
qui fait sentir comment les deux mots de valeur e t  de prix, quoique 
exprimant des notions essentiellement différentes, peuvent Btre sans 
inconvknient substitués l'un à l'autre dans le langage ordinaire, 
lorsqu'on n'y recherche pas une prdcision rigoureuse. 

Il est assez évident que si un des deux contractants a pris une 
certaine partie arBitraire de la chose qu'il donne pour mesurer la 
valeur de la &ose qu'il acquiert, l'autre contractant aura le mbme 
droit A son tour de prendre cette m&me chose acquise par son anta- 
goniste, mais donnée par lui-mbme , pour mesurer la valeur de la 
chose que lui a donnée son antagoniste, e t  qui servait de mesure à 
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celui-ci. Dans notre exemple, celui qui a dooné quatre sacs de 
maïs pout cinq bragses de bois prendra pour unit6 de son échelle 
le sac de maïs, et  dira : la brasse de bois vaut quatre ciiiquiBmes du 
sac de maïs. Celui qui a don116 du bois pour le maïs prendra au 
contraire la brasse de bois pour son unité, e t  dira : le sac de maïs 
vaut une brasse et  un quart. Cette opération est exactement la meme 
que celle qui se passe entre deux hommes qui voudraient Bvaluer 
réciproquement, l'un l'aune de France en vares d'Espagne, et  l'au- 
tre la vare d'Espagne en aunes de France. 

Dans les deus cas, on prend pour unité fixe et iddivisible une 
partie aliquote de la chose que I'on connaît le mieux et qui sert à 
évaluer l'autre, et I'on évalue celle-ci e,n la comparant avec cette 
partie qu'on a prise arbitrairement pour I'unité. Mais de meme que 
la vare- d'Espagne n'est pas plus la mesure de l'aune de France 
que l'aune de France n'est la mesure de la vare d'Espagne, l e  sac de 
maïs ne mesure pas plus la valeur de la brasse de bois que la brasse 
de bois ne mesure la valeur du sac de maïs. 

On doit de cette proposition générale tirer la conséquence que, 
dans tout échange, les deux termes de l'échange sont également la 
mesure de la. valeur de l'autre terme : par la mbme raison, dans 
tout échange les deux termes sont également gages représentatifs 
l'un de l'autre , c'est-à-dire que celui qui a du maïs peut se procu- 
rer avec du inaïs une quantité de bois é'gale en vaieuk, de mbme 
que celui qui a le bois peut, avec le bois, se procurer une quantité 
de maïs égale en valeur. 

Voilà une vbrité bien simple, mais bien fondamentale dans la 
théorie des valeurs, des monnaies e t  du commerce. Toute palpable 
qu'elle est, elle est encore souvent méconnue par de très-bons es- 
prits, e t  l'ignorance de ses cons6quences les plus immédiates a jet4 
souvent l'administration dans les erreurs les plus funestes. II suffit 
de citer le fameux systéme de Law. 

Noils nous sommes arrbtés bien longtemps sur les premieres hy- 
potheses de l'homme isolé, et de deux hommes échangean deux o b  
jets; mais nous avons voulu en tirer toutes les notions dc la th600 
rie des valeurs, qui n'exigent pas plus de complication. ED nous 
plaçant ainsi toujours dans l'hypothhse la plus simple possible, les 
notions que nous en faisons rksulter se prksentent nbcessairement 
à l'esprit d'une maniere plus nette et  plus dégaghe. 
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Nous n'avons plus qu'à étendre nos suppositions, à multiplier 
le nombre des échangeurs et  des objets d'&change, pour voir naître 
le commerce et  pour complbter la suite des notions attachées au 
mot wuloir. 

Il nous suffira mbme pour ce dernier objet de multiplier les 
hommes, en ne considérant toujours que deux seuls objets d'é- 
change. 

Si nous supposons quatre hommes. au lieu de deux, savoir, deux 
possesseurs de bois et  deux possesseurs de maïs, on peut d'abord- 
imaginer que deux Bchangeurs se rencontrent d'un cbté, et  deux de 
I'autre, sans communication entre les quatre ; alors chaque échange 
se fera à part, comme si les deux contractants Btaient seuls au 
rnoride. Mais, par cela meme que les deux échanges se font à part, 
il n'y a aucune raison pour qu'ils se fassent aux memes conditions. 
Dans chaque échange Pris sbparément, la valeur appréciative des 
deux objets échangés est égale de part e t  d'autre; mais il ne faut 
pas perdre de vue que cette valeur appréciative n'est. autre chose 
que le rhsiiltat moyen des deux valeurs estimatives attachées aux 
objets d'&change par les deux contractants. Or, il est très-possible 
que ce résultat moyen soit absolument différent dans les deux échan- 
ges convenus à part, parce que les valeurs estimatives dépendent de 
la façon dont chacun considhre les objets de ses besoins, et  de l'or- 
dre d'utilité qu'il leur assigne parmi ses autres besoins; elles sont 
différentes pour chaque individu. Dès lors, si l'on ne considère que 
deux individus d'un c6té et  deux individus de l'autre, le résultat 
moyen pourra Btre très-différent. Il est très-possible que les con- 
tractants d'un des éehanges soient moins sensibles au froid que les 
contractants de l'autre ; cette circonstance suffit pour leur faire atta- 
cher moins d'estime au bois, et plus au maïs. Ainsi, tandis que dans 
un des deux échanges quatre sacs de maïs et cinq brasses de bois 
ont une valeur appréciative égale, pour les deux autres contrac- 
tants cinq brasses de bois n'équivaudront qu'à deux sacs de maïs, 
ce qui n'emp&chora pas que,  dans chaque contrat, la valeur des 
deux objets ne soit exactement égale pour les deux contractants, 
puisqu'on donne l'une pour l'autre. 

Rapprochons maintenant nos quatre hommes, mettons-les B por- 
t6e de communiquer, de s'instruire des conditions offertes par cha- 
cun des proprihtaires, soit du bois, soit du maïs. DBs lors, celui qui 
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consentirait B donner qaatre sacs de maïs pour cinq, brasses de bois, 
ne le voudra plus brsqu'il saura qu'un des propri&taires du bois 
consent à donner cinq brasses de bois pour deux sacs de maïs seule- 
ment. Mais celui-ci apprenant à son tour qu'on peut avoir pour la 
mhme quantité de cinq brasses de bois quatre sacs de maïs, changera 
aussi d'avis, et  ne voudra plus se contenter de deux. Il voudrait 
bien en exiger quatre ; mais les propriétaires du maïs ne consenti- 
ront pas plus à les leur donner, que Ics propriktaires du bois ne 
consentiront à se Contenter de deux. Les conditions des échanges 
projetés seront donc changées, et il se formera une nouvelle dvalua- 
tion, une nouvelle appréciation de la valeur du bois et de la valeur 
du maïs. Il est d'abord évident que cette appréciation sera la m&me 
dans les deux échanges et pour les quatre contractants, c'est-8- 
dire que pour la meme quantitk de bois les deux possesseurs du 
maïs ne donneront ni plus iii moins de maïs, et que pour la m&me 
quantité de maïs les deux possesseurs de bois n e  donneront pareille- 
ment ni plus ni moins de bois. - On voit au premier coup d'œil que 
si un des possesseurs de maïs exigeait moins de bois que l'autre pour 
la meme quantitb de maïs, les deux possesseurs du bois s'adresse- 
raient à lui pour profiter de ce rabais : cette concurrence engage- 
rait ce propriétaire à demander plus de bois qu'il n'en demandait 
pour la mbme quantitb de maïs : de son cbtb, I'autre possesseur de 
maïs baisserait sa demande de bois, ou hausserait son offre de maïs, 
pour rappeler à lui les possesseurs du bois dont il a besoin, et  cet 
efi'et aurait lieu jusqu'à ce que les deux possesseurs de maïs en of- 
frissent la méme quantité pour la mbme quantité de bois. 

(Ce Mémoire n'a pas été achevé.) 

FIN DES VALEURS ET MONNAIES. 



LETTRE A M. L'ABBB DE C I C . ~ ,  
DEPUIS ~ V B Q U E  D'AUXERRE , 

SUR LE PAPIER S U P P L ~ ~  A LA MONNAIE1. 

Paris, le 7 avril 1749. 

Je profite pour vous écrire du premier moment de liberté qui se 
présente. 

Vous jugez bien que le séminaire n'est pas un séjour de consola- 
tion, et vous savez aussi qu'il n'en est aucun qui puisse me dbdom- 
mager du plaisir de vous voir. 

1 Turgot était âgé de vingt-deux ans à peine lorsqu'il écrivit cette lettre, dont il 
n'a pu être recueilli qu'un fragment. 

Les opinions qu'il exprime sur le crédit sont sans reproche,. et ce simple frag- 
ment est peut-être ce qii'on a écrit de plus clair sur le papier-monnaie. 

Il nous semble cependant que Turgot a fait tort à Law en lui prêtant les idées 
absolues de l'abbé Terrasson. Law, il est vrai, avais dit que la richesse de la Hol- 
lande qenait de l'abondance du numéraire; mais ces mots expriment à peine une 
pensée, c'est le fait expliqué par le fait. Il avait dit encore a que l'institution des 
banques procure au papier la valeur et l'efficacité de l'argent D; mais on aurait 
tort d'en conclure, comme le fait Turgot, que,Lam croyait créer une valeur en 
créant du papier. - Law savait si bien ce qu'était la fonction du billet, qu'on le 
voit se plaindre amèrement du régent qui, en le forçant d'émettre tous les jours de# 
billets nouveaux, compromettait le système et le menait droit à sa ruine. 

Turgot nous semble manquer d'exactitude lorsque, comparant le crédit du négo- 
ciant avec celui de l'atat, il prétend que l'gtat, qu'il nomme le roi, ne tire pas d'in- 
térêt des sommes qu'il emprunte. 11 faut établir d'abord qu'il n'est ici question que 
des sommes destinées aux services publics : or, I'etat perçoit pour ces sommes un 
intérêt très-réel, sous la forme d'accroissement de revenus. Les travaux publics, 
certaines institutions, même onéreuses, comme la poste, les armées, la police, l'in- 
struction pvblique, augmentent la richesse, ou l'assurent; le travail la développe, 
et les revenus se ressentent de ce proçrès. 

~ors~ue , l ' k ta t  em prtinte cent millions, et qu'il les emploie convenablemept, il 
est certain d'accroître la fortune publique de façon à faire facilement face aux cinq 
millions qu'il paye chaque année à ses créanciers. L'impulsion donnée par un em- 
prunt bien employé, qui n'est autre chose qu'une opération de crédit, a même 
pour résultat de faciliter les empriints suivanls. La confiance d'une part, et l'ac- 
croissement du capital d'autre part, permettent à l'ktat d'emprunter à 4 112 au 
lieu de fi, guis à 4, etc. 
Un fait signalé dans cette lettre mérite d'être remarqué. - L'impôt s'élevait en 

4749 au quart du numéraire existafit dans le pays, soit 300 millions; - Or, cette 
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Nous voilà rhduits à converser de loin. Je n'ai point oublié mes 
engagements, et pour entamer d&s aujourd'hui quelque matière qui 
mérite de nous occuper, je vous dirai que j'ai lu les trois lettres 
que l'abbé Terrasson publia en faveur du systhme de Law quelques 
jours avant le fameux arrbt du 21 mai 1720, qui, comme vous pou- 
vez le penser, le couvrit de ridicule. 

Une partie de cet écrit roule sur les rentes ~onstituées, qu'il pré- 
tend être usuraires. Ses raisonnements ont du vrai, du faux, et  
n'ont rien d'approfondi. 11 ne sait point d'où résulte I'intbrht de 
l'argent, ni la manière dont il est produit par le travail et  la circu- 
lation ; mais il montre assez bien que le Parlement, dans ses remon- 
trances sur la diminution des rentes, était encore plus ignorant que 
lui. 

Tout .le reste de l'ouvrage traite du crédit et de sa nature, et  
comme c'est là le fondement du système ou plutôt tout le systdme, 
je VOUS rendrai compte des réllexions que j'ai faites en le lisant. Je 
crois que les principes qu'il expose sont ceux mbmes de Law, puis- 
qu'il écrivait sans doute de concert avec lui;  et  dès lors je ne .puis 
m'empécher de penser que Law n'avait point de vues assez sûres ni 
assez Btendues pour l'ouvrage qu'il avait entrepris. 

« Premièrement, dit I'abbé Terrasson au commencement de sa 
seconde lettre, c'est un  axiome reçu dans le commerce que le crédit 
d'un négociant bien gouverné monte au déczlple de son fonds. )) Mais 
ce crbdit n'est point un crédit de  billets comme celui dc la banque 
de Law. Un marchand qui voudrait acheter des marchandises pour 
le décuple de ses fonds, et qui voudrait les payer en billets au por- 
teur, serait bientôt ruiné. Voici le véritable sens de cette proposi- 
tion. Un négociant emprunte une somme pour la faire valoir, et 
non-seulement il retire de cette somme de quoi payer les intérets 
stipulés et  de quoi la rembourser au bout d'un certain temps, mais 
encore des profits consid6rables pour lui-mkme. Ce crédit n'est point 
fond4 sur les biens de ce marchand, mais sur sa probit6 et sur son 

proportion est encore à peu de chose près la même aujourd'hui : notre budget est 
d'un milliard, et nolre numéraire de quatre milliards. 

La quotité proportionnelle de l'impôt, comparé au revenu , n'a pas sensible- 
ment changé. 

Le nûméraire opère donc aujourd'hui le même nombre de transactions qu'il 
opérait alors. En /ce sens, l'institutioii de crédit de Paris n'a pas eu d'influence 
sensible sur les transactions. - Le crédit est encore inconnu en France. (Hte Il.) 
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industrie, et  il suppose nécessairement un échange A terme p r h u ,  
fixé d'avance; car si les billets étaient payables à vue, le marchand 
ne poumait jamais faire valoir l'argent qu'il emprunterait. Aussi 
est-il contradictoire qu'un billet à vue porte intérBt , et un pareil 
crédit ne saurait passer les fonds de  celui qui emprunte. Ainsi le 
gain que fait le nhgociant par son crbdit , et qu'on prétend Btre 
décuple de celui qu'il ferait avec ses seuls fonds, vient uniquement 
de son industrie ; c'est un profit qu'il tire de l'argent qui passe entre 
ses mains au moyen de la confiance que donne son exactitude à le 
restituer, et il est ridicule d'en conclure, comme je crois l'avoir lu 
dans Dutot, qu'il puisse faire des billets pour dix fois autant d'ar- 
gent ou de valeurs qu'il en poss&de. 

Remarquez que le roi ne tire point d'intbrbt de l'argent qu'il 
emprunte : il en a besoin ou pour payer ses dettes, ou pour les 
dkpenses de l'État; il ne peut par conséquent restituer qu'en pre- 
nant sur ses fonds, et  dés lors il se ruine s'il emprunte plus qu'il 
n'a. Sori crédit ressemble à celui du clergé. En un mot tout &dit 
est un emprunt et  a un rapport essentiel à son remboursement. Le 
marchand peut emprunter plus qu'il n'a, parce que ce n'est pas sur 
ce qu'il a qu'il paye et les int8rBts et  le capital, mais sur les mar- 
chandises qu'il achete avec de l'argent qu'on lui a prhtk, qui bien 
loin de dbpérir entre ses mains y augmentent de prix par son in- 
dustrie. 

 état, le roi, le clergé, les b a t s  d'une province, dont les besoins 
absorbent les emprunts, se ruinent nécessairement si leur revenu 
n'est pas suffisant pour payer tous les ans, outre les dépenses cou- 
rantes, les intkrbts et une partie du capital de ce qu'ils ont em- 
prunté dans le temps des besoins extraordinaires. 

L'abbh Terrasson pense bien différemment. Selon lui, « le roi 
peut passer ds beaucoup la proportion du ddcuple à laquelle les négo- 
ciants, les particuliers sont bxés. Le billet d'un négociant , dit-il, 
pouvant btre refusé dans le commerce, ne circule pas comme I'ar- 
gent,  et par consequent revient bientdt à sa source; son auteur se 
trouve obligé de payer, et se trouve privé du bénéfice du crkdit. II n'en 
est pas de mBme du roi : tout le monde étant obligé d'accepter son 
billet, et ce billet circulant comme l'argent, il paye valablemenr avec 
sa promesse méme. n Cette* doctrine est manifestement une illusion. 

Si le billet vaut de l'argent, pourquoi promettre de payer ? Si 
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le billet tient lieu de morinaie, ce n'est plus un crédit. i,üw l'a biei~ 
senti, et il déclare que son papier circulant est véritablement une 
monnaie ; il prétend qu'elle est aussi bonne que celle d'or et d'ar- 
gent. (( Ces deux métaux,, dit l'abbé Terrasson, ne sont que les 
signes qui représentent les richesses réelles, c'est-à-dire les denrées. 
Un écu est un billet conçu en ces termes : Un vendeur quelconque 
donnera au porteur la denrée ou marchandise dont il aura besoin 
jusqu'à la concurrence de trois livres, pour autant d'une autre mur- 
ehundise quim'u éld livrde; et I'efigie duprince tient lieu de signature. 
Or, qu'importe que le signe soit d'argent ou de papier? Ne vaut-il pas 
mieux choisir une matière qui ne coùte rien, qu'on ne soit pas 
obligé de retirer du commerce où elle est employée comme niar- 
chandise, enfin qui se fabrique dans le royaume et qui ne nous mette 
pas daiis une dépendaiice nécessaire des étrangers et possesseurs des 
mines, qui profilent avidement de la séduction où I'kclat de l'or et de 
l'argent a fait tomber les autres peuples; une matière qu'oti puisse 
multiplier selon ses besoins, sans craindre d'en manquer jamais, 
enfin qu'on ne soit jamais tent4 d'employer à un autre usage qu'à 
la circulation? Le papier a tous ces avantages, qui le rendeiit préféra- 
ble à l'argent. u - Ce serait un grand bien que la pierre philoso- 
phale, si tous ces raisonnements étaient justes ; car on ne man- 
querait jamais d'or ni d'argent pour acheter toutes sortes de den- 
rées. Mais était-il permis à Law d'ignorer que I'or s'avilit en se 
multipliant, comme toute autre chose? S'il avait lu et médité Locke, 
qui avait écrit vingt ans avant lui, il aurait su que toutes les den- 
rées d'un État se balancent toujours entre elles e t  avec l'or et  l'ar- 
gent, suivant la proportion de leur quantité et  de leur débit; il aurait 
appris que I'or n'a point une valeur intrinsèque qui réponde tau- 
jours à une certaine quailtit8 de marchandise ; mais que quand il ? 
a plus d'or il est moins cher, et qu'ori en donne plus poui une quan- 
titB déterminée de marchandise ; qu'ainsi I'or, quand il circule libre- 
ment, suffit toujours au besoin d'un État,  et qu'il est fort indi&- 
rent d'avoir 100 millions de marcs ou un million, si on achète 
toutes les denrées plus cher daiis la m&me proportion. II ne se se- 
rait pas imaginé que la monnaie n'est qu'une richesse de signe dont 
le crédit est fondé sur la marque du prince. 

Cette marque n'est que pour en certifier le poids et le titre. Dans 
leur meme rapport avec les denrées, l'argent non monnaye est au 

1. n 
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m&me prix que le monnayb, la valeur numbraire n'est qu'une Eure 
dbnomination. VoilA ce que Law ignorait en établissant la banque. 

C'est donc comme marchandise que l'argent est, non pas le signe, 
mais la commune mesure des autres marchandises ; et cela, non pas 
par une convention arbitraire fondke sur l'éclat de ce métal , mais 
parce que, pouvant étre employé sous diverses formes comme mar- 
chandise, e t  ayant, à raison de cette propriété, une valeur vénale un 
peu augmentke par l'usage qu'on en fait aussi comme monnaie, 
pouvant d'ailleurs étre réduit au méme titre et  divisé exactement, 
on en connaît toujours la valeur. 

L'or tire donc son prix de sa rareté, et  bien loin que ce soit un 
mal qu'il soit employé en meme temps et  comme marchandise et  
comme mesure, ces deux emplois soutiennent son prix. 

Je suppose que le roi puisse Btablir de la monnaie de papier, ce 
qui ne serait pas aisé avec toute son autorite : examinons ce qu'on y 
gagnera. PxemiBrement, s'il en augmente la quantité , il l'avilit 
par cela m8me ; et comme il conserve le pouvoir de l'augmenter, il 
est impossible que les peuples consentent à donner leurs denrées au 
mbme prix nominal pour un effet auquel un coup de plume peut 
faire perdre sa valeur. Mais, dit l'abbh Terrasson. le roi, pour con- 
server son crédit, est intéressé à renfermer le papier dans de justes 
bornes, e t  cet intérét du prince suffit pour fonder la confiance. u 
Quelles seront ces justes bornes, et comment les déterminer? Sui- 
vons le systhme dans toutes les diKérentes suppositions qu'on peut 
faire, et voyons quelle sera dans chacune sa solidité comparke A son 
utili té. 

J'observe d'abord qu'il est absolument impossible que le roi substi- 
tue à l'usage de l'or et de l'argent celui du papier. L'or et  l'argent 
&me, 4 ne les regarder que comme signes, sont actuellement distri- 
buQsdans le public, par leur circulation merne, suivant la proportion des 
denrbes, de l'industrie, des.terres, des richesses rkelles de chaque par- 
ticulier, ou plut& du revenu de ses richesses comparé avec ses dbpen- 
ses. Or, cette proportion ne peut jamais &tre cannue, parce qu'elle est 
eachbe. e t  parce qu'elle varie à chaque instant par une circulation 
nouvelle. Le roi n'ira pas distribuer sa moiinaie de papier à chacun 
suivant ce qu'il posshde de monnaie d'or, en défendant seulement 
l'usage de celle-ci dans le commerce; il faut donc qu'il attire A lui 
l'or e t  l'argerit de ses sujets en leur donnant A la place son papier, 



LETTRE SUR. LE PAPIER-MONNAIE. 99 

ce qu'il ne peut faire qu'en leur donriant cc papier comme reprbsen- 
tatif de l'argent. Pour rendre ceci clair, il n'y a qu'à substituer la 
denrke h l'argent, et  voir si le prince pourrait donner du papier pour 
du blé, et  si on le prendrait sans qu'il fût jamais obligé de rendre 
autrement,. Non, certainement, alors les peuples ne le prendraient 
pas ; et si on les y voulait contraindre, ils diraient avec raison qu'on 
enlève leurs blés sans payer. Aussi les billets de banque énonqaient 
leur valeur en argent ; ils Gtaient de leur nature exigibles; et  tout 
crEdit l'est, parce qu'il rkpugne que les peuples donnent de l'argent 
poiir (lu papier. Ce serait mettre sa fortune à ln merci du prince, 
comme je le montrerai plus bas. 

C'est donc un point kgalement de théorie et  d'expérience que 
jamais le peuple ne peut recevoir l e  papier que comme représen- 
tatif de l'argent, et  par consbquent conversible en argent. 

Une des manières dont le roi pourrait attirer à lui l'argent en 
Echange, et  peut-&tre le seul, serait de recevoir ses billets conjoin- 
tement avec l'argent, et  de ne donner que ses billets en gardant l'ar- 
gent. Alors il choisirait entre ces deux partis : ou de faire fondre 
I'argent pour s'en servir coinnie marchandise en réduisant ses sujets 
à l'usage du ppie'r; ou de laisser eirculer conjointement l'argent e t  
le papier représentatif l'un de l'autre. 

Je commence par examiner cette dernière hypothèse. Alors je 
suppose que le roi mette dans le commerce une quantité de papier 
égale à celle de I'argent (Law en voulait mettre dix fois davantage): 
comme la quantitE totale des signes se balance toujours avec le total 
(les denrées, qui est toujours le meme, il est visible que le signe 
vaudra la moitié moi,ns, ou,  ce qui est la meme chose, les denrkes 
une fois davantage. Mais, indbpendamment de leur quali th de signe, 
l'or e t  l'argent ont leur valeur réelle en qualit6 de marchandise; 
valeur qui se balance aussi avec les autres denrées proportionnelle- 
ment à la quantité de ces m6taux, et  qu'ils iic perdent point par 
leur qualité de monnaie, au contraire; c'est-&-dire qu'il se balancera 
avec plus de marchandise comme métal, que le papier avec lequel 
il se balance comme monnaie. E t ,  ainsi que je le montrerai plus 
bas, le roi étant toujours obligé d'augmenter le nombre de ses bil- 
lets, s'il ne veut les rendre inutiles, cette disproportion augmen- 
tera au point que les espèces ne seront plus réciproquement conver- 
tibles avec le papier, qui se décriera de jour en jour, tandis que 
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I'argeot se soutiendra toujours, et  se balancera avec la meme quantith 
de marchandise. Or, dès que le billet n'est plus réciproquement con- 
vertible avec l'argent, il n'a plus aucune valeur, et c'est ce que je 
vais achever de dhmontrer en examinant l'autre supposition, qui est 
que le roi réduise absolumeiit ses sujets à la monnaie de papier. 

l e  remarque qu'elle a un inconvénient génkral , qui est que la 
quantité étant arbitraife, jamais il ne peut y avoir un fondement 
assuré à sa balance avec les denrées. La valeur numéraire des mon- 
naies changeant comme le poids, est toujours dans la mbme propor- 
tion. Mais dans le cas du papier unique valeur numéraire, rien n'est 
fixe, rien n'assure que les billets soient de la meme somme numb- 
raire, ni plus, iii moins, que tout l'argent qui était dans le royaume. 
Et quand on leur donnerait par l'hypothèse toute la confiance ima- 
ginable, si on augmente les billets du double, les denrées augmen- 
teront du double, etc. 

II est donc faux premièrement que le systeme soit, comme I'a- 
vance l'abbi, Terrasson, un moyen d'avoir toujours assez de signes 
des denrées pour les dépenses qu'on fait, piiisqu'il est également 
contradictoire qu'il n'y ait pas assez d'argent pour contrebalancer 
les denrées, et  qu'il puisse y en avoir trop, puisque le prix des den- 
d e s  se rapporte à la rareté plus ou moins grande de l'argent, et 
n'est que l'expression de cette rareté. 

En second lieu, l'avantage que tirera le roi du système ne sera 
qu'un avaiitage passager dans la création des billets, ou plut& dans 
leur multiplication, mais qui s'évanouira bien vite, puisque les 
denrées augmenteront de prin à proportion du nombre des billets. 

Je vois ce qu'on répondra : n Il y a ici, dira-t-on, une difîé- 
rence d'avec la simple augmentation des valeurs numéraires par la- 
quelle l'espèce s'augmente dans les mains de tous les particuliers 
chez qui elle est distribuée, et  qui n'affecte rien que les dettes sti- 
pulées en valeurs numéraires. Mais lorsqu'il s'agit du papier de 
l'État, l'augmentation se fait entière dans la main du roi, .qui se 
crée ainsi des richesses selon son besoin, et  qui, ne mettant le billet 
dans la circulatiori qu'en le dépréciant, en a déjà tiré tout le profit 
quand, par sn circnlation , ce billet commence à aiigmeriter le prin 
des denrées. » 

De là, qu'arrivera-t-il? Le roi pourra, en se faisant ainsi des 
billets pour ses besoins, excmpter totalement son peuple d'impbts, et 
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faire des dkpens6s beaucoup plus considérables ; seulement il suffira 
de connaître (ce qui est aisé par le calcul) quelle est la progression 
suivant laquelle le nombre des billets doit &Ire augmente chaque 
année ; car il est visible que ceux de l'année précedente ayant aug- 
menté le prix des denrees en se balançant avec elles, pour faire la 
meme dépense il faut en faire bien davantage la seconde annbe, 
suivant une progression qui s'augmentera encore mesure que les 
dépeiises prendront une pliis haute valeur nominale. II faut, en 
gknéral , toujours garder la meme proportion entre la masse to- 
tale des anciens billets et  celle des nouveaux, le quart, par exemple. 

Suivons cette hypothèse dans ses avantages et ses inconvénients, 
nous tirerons ensuite quelques conséquences. 

1" I'avoue que, par ce moyen; le roi, en doniiant à ses su,jetç 
pour leurs denrkes des billets qui n'équivalent pas à des denrées, ce 
qui serait toujours se servir de leur bien, leur épargnerait du moins 
les frais et  les vexations qui augmentent la quantite et  le poids des 
impdts. 

2" Je rie sais trop eommerit ori pourrait connaître si ce secours 
que le roi tirerait de ses sujets serait payé par tous dans la propor- 
tion de leurs richesses. JI est visible que si le marchand qui a reçu 
le billet du roi n'en tire que le prix qu'il doit avoir dans sa circu- 
lation avec la masse des billets dont il a augment6 Ic nombre, en 
ce cas, ceux avec qui le roi traiterait immédiatement porteraient 
seuls le poids de l'impôt. 

La solutioii de cette question dépend d'un probléme üsser eom- 
pliqué, dont voici I'tnoncb : quand et comment, p a r  la circulation, 
une somme d'argent nouvelle vient-elle à se balancer a4t?ec toute la 
masse des denrées? - II est clair que ce n'est qu'en s'olyran t succes- 
sivemerit pour l'achat de diverses denrées qu'elle vient les renchérir 
pour le public et  s'avilir elle-inbme. - Quand celui qui a reçu l'ar- 
gent du roi le rkpand, il n'a point encore circulk, ainsi les denrbes 
ne soiit point encore enchéries ; ce n'est qu'en passant par plusieurs 
mains qu'il parvient à les enchkrir toutes. 11 paraît par là que, quoi- 
qu'on ne puisse avoir là-dessus rien d'absolument précis, il est pour- 
tant vraisemblable que lu perte se rbpartirnit assez uniformément 
sur tous les particuliers, c'est-à-dire qu'ils seraient tous mécon- 
tents , et non sails raison. 

On sait, par les registres des monnaies, que depiiis la refonte 
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génbrale de 1726,  il a étb fabriqué en France pour 1,200 millions 
d'esp8ces ; celles que les étrangers ont fabriqubes se balancent avec 
celles que les besoins de I'Etat ont fait sortir du royaume; On peut 
donc compter sur 1 ,200  millions environ. Le revenu du roi est d'en- 
viron 300, c'est le quart. Le roi a donc besoin, pour subvenir à ses 
dbpenses nbcessaires, du quart de la masse totale des valeurs numé- 
raires existantes dans l'État et  rkpandues dans la circulation. Dans 
le cas où le roi se créerait à lui-même tout son revenu, comme dans 
le cas de la pierre philosophale ou des billets multipliés arbitraire- 
ment, au moment de la multiplication les denrées ne sont pas en- 
core augmentées, il ne serait pas obligé A une plus grande augmen- 
tation. La somme des billets sera donc la première année : 

La secoride année : 

et ainsi d u  reste. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  

11 est fâcheux que le surpltis de cette lettre soit perdu; mais ce qu'on en 
vient de lire prouve que le jeune sémiriariste de moins de vingt-deux ans 
avait des idées très-justes d'écoiiomie politique en 1749. (Dupont de Ne- 
mours .) 

FIN DE LA LETTRE SUR LE PAPIER-MONNAIE. 



SUR 

LES PRÊTS D'ARGENT. 
OBSERVATIONS DE L'EDITEUR. 

Turgot fut toute sa vie le dkfenseur de la liberté des transactions. 
Après avoir lu son discours sur les valeurs, sa lettre à l'abbé de 
CicB, et surtout ses réflexions sur la formation des richesses, per- 
sonne ne peut &tre surpris de l'opinion qu'il émet sur les pr&ts 
d'argent. Cette opinion est celle des hommes les plus Qclairbs, e t  
leur unanimité, les pages si convaiiicantes de J. B. Say à ce sujet, 
17honn&teté, la probité pratique de tous ces defenseurs de la liber- 
t6 du commerce de l'argent, sont des arguments puissants en sa 
faveur. 

Lorsqu'on ignorait comment se forment les richesses, lorsqu'on 
pensait que l'or et  l'argent sont les seuls veritables biens, on pou- 
vait croire que les prbts d'argent devaient se faire sans inthrbt. - 
11 n'y avait pour ainsi dire que deplacement de richesse; on ne son- 
geait, nullement à l'accroissement. L'intéret devant 6tre payé en 
argent, on croyait, en l'exigeant, diminuer d'autant la richesse de 
l'emprunteur; l'un ne pouvant gagner sans que l'autre perdit, il 
était naturel que le pr&t d'argent fût gratuit. Pr&ter de l'argent, 
c'était pour ainsi dire pr&ter une force qui ne s'usait pas ; on croyait 
n'avoir rien à réclamer pour un semblable service. 

La science a fait justice de ces fausses idees, e t  Turgot a rendu 
service à l'industrie en donnant à la théorie du prbt à &tBrbt toute 
l'autorité de son nom. 

Pour Turgot donc, le mot d'usure n'a rien de choquant. Si des 
hommes ont abusé des besoins d'autres hommes pour rkalise; des 
bknéfices exorbitants sur des pr&ts d?argent,'le m&me fait a eu mille 
fois lieu dans d'autres transactions. On se demande comment la loi 
peut poursuivre l'usure daris les pr&ts d'argent. e t  s'interdire de 
poursuivre le fait analogue dans des pr&ts de blQ, de bestiaux, etc. 

Aujourd'hui, chacun reconnaît que l'argent est une marchandise; 



celui qui la poss6de a le droit d'y mettre la valeur qui lui convient, 
tout comme le possesseur de bestiaux et de bli. estime à son gr6 ses 
richesses: La demande de ces choses rectifiera bientbt ce qu'a d'exa- 
gBr6 l'estimation des possesseurs. La valeur en Bchange est le con- 
trble certain de la valeur en usage. 

Rbgler l'intbrkt de l'argent, prdtendre Btablir un taux l6gal est 
nu-dessus des moyens du législateur. - L'intdrbt de l'argent varie 
non-seulement avec son abondance, mais surtout avec la s6curit6 du 
placement. Supposons que l'esprit humain n'ait point trouvé les as- 
wranïes, croit-on qu'un capital ait pu Btre pret6 à l'armateur au 
meme taux qu'au fermier, nu brasseur, au boulanger? Le risque 
ne doit-il pas Btre pris en consideration? 

Et cependant, dans l'état actuel drs choses, le Ibgislateur a peut- 
t!tre droit (l'hésiter à livrer à la cupiditi: des possesseurs :d'argent 
la simplicit.4 ou mkme l'aviditk irréfléchie de certains emprunteurs. 
- Mais on le conçoit, l'application d'une loi sur l'usure est fort 
diflicile, et Turgot a raison de rappeler B cet égard l'opinion de Mon- 
tesquieu, qui dit que les lois inapplicables ont surtout pour rdsultat 
de faire des mal honnetes gens. Les lois de douanes ont crB6 les con- 
trebandiers. 

La FBforme qui paraît la plus facile serait encore un retour vers 
les principes de la liberté. - L'action du crhancier sur le débiteur 
va aujourd'hui au del& de la nécessitk. 1,s contrainte par corps n'est 
plus daiis nos mœurs. - Cette contrainte est l'arme la plus forte 
qu'ait pu mettre la sociétB entre les mains de l'usurier, e t  il est 
;usez Btrnnge de voir la sociétb d'une part combattre l'usure par des 
lois inutiles, et  de: l'autre laisser entre les mairis de l'usurier la 
force la plus redoutable dorit la soci6té. puisse disposer. Les faits 
prouvent jusqu'h l'hvidence que les usuriers seuls, ou presque seuls, 
se servent de ce moyen de recouvrement. Le commerce respectable 
y a depuis longtemps renoiicé; il  ne s'en sert que pour certains cas 
où il croit avoir à se venger de la fraude; le prbteur à usure seul a 
recours à la contrainte par corps, et  l'écrou des prisons pour dettes 
prouverait au besoin cette assertion. 

Au reste, quelle que soit la loi morale que le lkgislateur croie 
devoir adopter pour empbcher le vol et l'abus, il n'en est pas moins 
démontrk daiis le Mémoire de Turgot que l'usure. si  elle cst blA- 
mable, est bien souvent mal dbfi~iie, et que, la issP~ ii dle-mBme, 



l'industrie du pretcur d'argent n'aurait pas pour .la soci6t6 les 
dangers qu'on a prétendu lui trouver, et qu'elle a en effet lorsque 
la loi qui la chatie lui donne d'autre part, sur sa victime, une puis- 
sance qui va jusqu'h l 'empri~~nnement.  

Il est assez digne de remarque que les anciennes lois contre le 
prBt à intérbt le permettent, toutefois à la condition d'aliénation du 
capital. On dirait que le législateur avait pris à t&che d'empbcher la 
formation des richesses. - Le pr&t en viager, qui, en vertu de 
cette loi, était alors permis, est e n  effet la plus mauvaise manibr~  
d'accroître la richesse. Celui qui prête à fonds perdu ne le fait guBre 
que dalis le but de dépenser improductivement, et  l'emprunteur ne 
saurait tirer de l'emploi de la somme empruntBe un intérét assez Blev6 
pour payer, en dehors de son propre profit, la redevance convenue.- 
Il faut donc qu'il rende à son prbteur non plus seulement l'exckdant 
de richesse produite par l'usage du capital emprunt&, mais en sub- 
stance une portion de ce capital mbme. Autarit eût valu, pour la 
soci6t6, que la somme complète restht entre les mains de soii pro- 
prietaire pour Btre par lui dkvorée sans retour. 

Est-il surprenant que, régi par de telles lois, le monde ait si peu 
amassé encore? 

Dans ce Mkrnoire, Turgot u rSpbtt5 m qu'il a dit dans le para- 
graphe LXXV de la Formation des richesses. Nous n'avons pas cru 
devoir retrancher ce paragraphe, bien que l'auteur lui-m&me ait 
signal6 ce double emploi. 

Daiis une lettre inhdite que nous plaçons A la lin des œuvres de 
Turgot, cet illustre écrivain s'exprime ainsi : 

i( L'homme de lettres qui a le dessein de traduire la Formation 
des richesses me lait plus d'honneur que je n'en mérite. Mais, s'il 
veut prendre cette peine, je ne puis qu'en étre très-flatté. En ce 
cas, je le prierai de faire. dans le corps de l'ouvrage, un retranche- 
ment nécessaire, et  qui forme double emploi avec mon Mémoire 
sur l'usure. - J'avais prié M. Dupont de le retrancher, mais il n'ri 
pas voulu perdre trois pages d'impression. Ce qu'il faut retrancher; 
c'est le paragraphe LXXV, page 117, qu'il faut retrancher en cn- 
tier, en changeant les chiflrgs des suivants. Cette dis- 
cussion théo!ogique interrompt le fil des idées : elle était bonne pour 
ceux à qui je l'avais aBrescée. u ( Voir la lettre de Turgot, h la fin 
du deuxième voliime. ' Hte DUSSARD. 



LES PRÊTS D'ARGENT'. 

1. - Occasion du présent Mériioiw. 

II y a quelques mois qu'une dénonciation Faite au sénéchal 
d'Angoulkme contre un particulier qu'on prktendait avoir exigé des 
intérbts usuraires dans ses négociations d'argent, a excité une fer- 
mentation trhs-vive parmi les nkgociants de cette ville. - Cette fer- 
mentation n'a cesse d'augmenter depuis par la suite qui a été 
donnée ii la procBdure, par les nouvelles denonciations qui ont 
suivi la premihre, et par les menaces multipliées de tous les cdtés 
contre tous les prbteurs d'argent. - Ces mouvements ont pro- 
duit l'effet qu'on devait naturellement en attendre : l'inquiétude 
et le diseredit parmi les négociants, le défaut absolu d'argent sur 
k place, l'interruption entihre de toutes les spéculations du com- 
merce, le décri de la place d'Angoul&me au dehors, la suspension 
des payements, et le protkt d'une foule de lettres de change. Ces 
con séquences paraissent mériter l'attention la plus sérieuse de la 
part du gouvernement ; et il semble d'autant plus important d'arrkter 
le mal dans son principe, que si l'esphce de jurisprudence qu'on 
voudrait établir h Angoulkme devenait générale, il n'y aurait au- 
cune place de commerce qui ne fût exposée aux mbmes révolutions, 
et que le crédit, déjà trop Bbranlé par les banqueroutes multipliées, 
serait entihrement anéanti partout. 

? 11 arriva en 1769, à Angoulême, que des débiteurs infidèles s'avisèrent de 
faire un procès criminel à leurs créanciers. M. Turgot regarda cetle tentative 
comme très-immorale, et fut effrayé des conséquences qui pourraient en résulter 
pour le commerce de la province et de 1'Btat. 

11 crut que la cause, tenant à la haute législation, devait être évoquée au Conseil 
d ' h t ,  et motiva sa demande par le Mémoire suivant, qui détermina en effet, 1% 
vocation. 

Ce Mémojre a déjh été imprimé deux fois. (Dupont de Nemours.) 



II. - Objet et plan de ce Mémoire. 

L'objet du présent Mémoire est de mettre sous les yeux du Çori- 
seil i n  récit de ce qui s'est passé à Angoulbme, des manceuvres 
qui ont ét6 pratiquées et des suites qu'elles ont eues. Ce récit fera 
sentir les inconvénients qui en rksultent, et  la nécessité d'y appor- 
ter un prompt remède. 

Pour y parvenir, on essayera d'exposer les principes d'après les- 
quels on croit que cette affaire doit &tre envisagée, et  d'indiquer les 
moyens qui paraissent les plus propres à ramener le calme parmi 
les négociants d'Angoul&me, et  à garantir dans la suite le com- 
merce, tant de cette ville que des autres places du royaume, d'un 
genre de vexation aussi funeste. 

III. - Idée générale du corninerce d'Angoulêiiie. 

Pour donner une idée juste de la manœuvre des déiioneiateurs 
de faits d'usure, pour en faire connaître l'origine, et  mettre en état 
d'apprbcier les effets qu'elle a dû produire, il est nécessaire d'en- 
trer dans quelques détails sur la nature du commerce d'Angoul&me, 
et  des négociations qui s'y sont faites depuis quelques années. 

La ville d'Angoulbme, par sa situation sur la Charente, dans le 
point du cours de cette rivière où elle commence à btre navigable, 
semblerait devoir &tre très-commerçante : elle l'est cependant assez 
peu. II est probable qu'une des principales causes qui se sont ap- 
posées au progrès de son commerce, est la facilité que toute famille 
un peu aisée trouve à y acquérir la noblesse en parvenant à la mai- 
rie. Il résulte de là que, dès qu'un homme a fait fortune par le com- 
merce, il s'empresse de le quitter pour devenir noble. Les capitaux 
qu'il avait acquis sont bientbt dissipes dans la vie oisive attachée à 
son nouvel état, ou du moins, ils sont entièrement perdus pour le 
commerce. Le peu qui s'en fait est donc tout entier entre les mains 
de gens presque sans fortune, qui ne peuvent former que des en- 
treprises bornées faute de capitaux, qui sont presque toujours réduits 
ti faire rouler leur commerce sur l'emprunt, e t  qui ne peuvent em- 
prunter qu'à très-gros intérbts, tant à cause de la rareté effective de 
l'argent, qu'à cause du peu de sûreté qu'ils peuvent offrir aux pr& 
teurs. 

Le commerce d'Angoul&me se réduit à peu près à-trois branches 
principales : la fabrication des papiers, le commerce des eaux-de-vie, 
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et les entrkprises de forges, qui sont devenues tr&s-corisid8rables 
dans ces derniers temps, par la grande quantitt! de canons que le 
roi a fait fait fabriquer depuis quelques annees dans les fo re s  de 
l'Angoumois et du Pbrigord, situees à peu de distance d'Angou- 
Iéme. 

1,e cominerce des papeteries a un cours, et1 général, assez réglB ; 
il n'en est pas de mbme de celui des eaux-de-vie : cette denrée est 
sujette à des variations excessives dans le prix, et ces variations 
donnent lieu des spBculations trh-ii~certaiiies, qui peuvent. 
ou procurer des profits immenses, ou entraîner des pertes rui- 
neuses. Lee entreprises que font les maîtres de forges pour les 
fournitures de In marine exigent de leur part de trks-grosses 
et très-longues avances, qui leur rentrent avec des profits d'au- 
tant plus eonsidér~~bles qu'elles leurs rentrent plus tard. Ils 
sont obligés, pour ne pas perdre l'occasion d'une grosse fourniture. 
de se procurer de l'argent à quelque prix que ce soit, et ils y trou- 
vent d'autant plus d'avantages, 'qu'en payant la mine et le bois 
comptant, ils obtiennent une diminution très-forte sur le prix de 
ces matières premières de leurs entreprises. 

IV. - Origine du haut prix de l'argent 1 Aiigoul&me. 

LI est tais6 de comprendre que la  circonstance d'un commerce 
&golement susceptible de gros risques et de gros profits, et celle 
d'une place dégarnie de capitaux, se trouvant rhnies  dans la ville 
d'Angoulbme, il en a dû rbsulter un taux courant d'intérbt assez 
haut, et plus fort en gt!riéral qu'il rie l'est dans les autres places de 
commerce. En euet, il est notoire que depuis une quarantaine d'an- 
nees la plus grande partie des niigociations d'argent s'y sont faites 
sur le pied de huit ou neuf pour cent par au, et quelque(0is sur le 
pied de'dix, suivant que les demandes &aient plus ou moins nom- 
breuses. et les risques a courir plus ou moiiis grands. 

V. - Banqueroiites rbcentcs à -4ngouleme; niaiiœuvre .dont elles ont et4 
accompagnées. 

11 est encore assez naturel que dans uii commerce tel que je viens 
de de peindre celui d' Angoulbme , les banqueroutes soient très-fré- 
quentes; et c',est ce qu'on voit effectivement. Il s'en est h i t ,  depuis 
quelque temps, deux assez consid6rabies qu'on peut, sans jugement 
tkmkraire, regarder comme frauduleuser, et qui paraissent avoir 
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beaucoup de connexitb avec les manœuvres des d8noriciations contre 
les prbteurs d'argent. Elles avaient étt5 préparées par une autre ma- 
nœuvre assez singulière. Le nomme T.. . .-P.. . . , un autre T.. . . , dis- 
tingue par le nom de la V. .  . . (ce sont les deux banqueroutiers), Ir 
nommé il'. . . . , ancien aubergiste d'Angoul&me, qui depuis s'étant 
jet6 dans une foule d'entreprises malconcertées, se trouve réduit aux 
abois, et deux ou trois autres particuliers s'étaient concertés pour 
se faire des billets au profit les uns des autres, sans qu'il y e8t 
aucune valeur rdelle fournie, mais seulemelit un billet de pareille 
somme, signé de celui qui recevait le premier. Ces billets étaient 
successivement endossés par tous ceux qui trempaient dans cette 
manœuvre. Dans cet dtat, le porteur d'un de ces billets s'en servait. 
ou pour faire des payements, ou pour emprunter de l'argent d'un 
banquier, ou de tout autre possesseur de capitaux : celui qui rece- 
vait le billet, le voyant rev&tu de plusieurs signatures, et  n'imagi- 
nant pas que tous les signataires pussent manquer à la fois, le pre- 
nait sans difficulth. Pour éviter que la manœuvre ne fût découverte, 
les porteurs de billets avaient l'attention de ne jamais présenter à 
la mbme personiie les billets qui se compensaient rkciproquement. 
L'un portait à un banquier le billet fait par exemple par N.. . . au 
profit de T... .-P ...., et on portait à un autre le billet fait par T.. ..- 
P.. . . au profit de N.. . . Par ce moyen, les auteurs de cette manceuvre 
avaient su se former un credit sans aucun fonds, sur lequel ils fai- 
saient rouler diffdrentes entreprises de commerce. 'On pr6tend que 
T.. ..-P.. . . qui avait déjà fait, il y a quelques années, une première 
banqueroute dans laquelle ses crhanciers avaient perdu 80 pour 100, 
avait su, par ce crédit artificiel, se procurer des fonds trhs-considé 
rables avec lesquels il o pris la fuite i la fin de 1'étB dernier. 

VI. - Connexith de la manœuvre des banqueroutiers avec celle des dhnonciations 
de fails d'usure. 

Ceux qui avaient eu l'imprudence de donner de l'argent sur ces 
billets frauduleux ont paru dans la disposition de poursuivre les 
endosseurs. C'est alors que ceux-ci ont imagini? de se réunir avec 
quelques autres particuliers ruinés coinme eux, et  d'in tirnider ceux 
qui voudraient les poursuivre, en les menagant de les ddnorlcer A 
la justice comme ayant exige des intérbts usuraires; ils ont, en 
effet, réalise cette menace, et  les troubles arrivés dans le commerce 
d'Angoulbme sont l'ouvrage de cette cabale. Les principaux chefs 



sont ce nommé N: . . . dont j'ai d8jà parlb, un nomme la P.. . . , maître 
de forge à Bourumil, près de Nontron, petite ville du Périgord, un 
nommé C.. . . M.. . . , et plusieurs autres marchands, banqueroutiers 
ou prbts B l'btre. Ces trois particuliers se sont associés avec un 
procureur nomme T.. . . qui leur sert de conseil .et d'agent prin- 
cipal. 

VII. - Dénonciation du sieur C .... de C .... 
Leur première démarche a été de faire dénoncer par C.. . . M.. . . le 

sieur C.. . . de C.. . . , comme coupnble de négociations usuraires. Le 
procureur du roi a reçu la dbnonciation le 26 septembre dernier. 
II s'est rendu partie contre It? sieur C.. . . , et un trhs-grand nombre 
de temoins ont et6 assignks à sa requbte. 

VIII. - Restitutions imprudemment faites par la famille de C....; manœuvres 
odieuses des dénonciateurs. 

Le sieur de C. . . . , qu'on dit avoir pr&té de l'argent, non-seule- 
ment à des nbgociants, mais à différents particuliers, B un taux 
veritablement excessif, a 6th intimide et s'est caché.. Sa famille, 
alarmée e t  craignant que le sbnbchal ne prononçilt contre lui des 
condamnations flétrissantes, a voulu apaiser les. d8nonciateurs e t  les 
temoins, en offrant de restituer l'argent qu'il avait touché au delA 
du taux fixé par les lois. Cette facilit6 n'a pas manque d'encourager 
la cabale et de multiplier les demandes à l'infini. On dit, mais je 
n'ai sur .cela aucun détail précis, que ceux qui prétendaient avoir 
quelque témoignage à porter contre le sieur de C.. . . , se présen- 
taient sans preuves, sans registres, qui constatassent ni les négocia- 
iions dont ils se plaignaient, rii le montant des intérbts exigés : ils 
fixaient arbitrairement ce qu'ils voulaient, et  la menace de deposer 
faisait leur titre. Le procureur T.. . . les accompagnait, et  l'on ne 
manquait pas de stipuler sa part du butin. On assure que la famille 
du sieur de C.. . . a dhboursé plus de soixante mille livres pour satis- 
faire l'avidité de ces exacteurs, et  que cette somme a absorbe la 
plus grande partie de la fortune de ce particulier,. qui se trouve en- 
tierement ruin6 ; mais cette malheureuse famille ri'a rien gagne A 
cette extravagante prodigalit6 ; et l'on m'a mandé d'Angoulbme qae 
ceux dont elle. avait paye si chèrement le silence n'en avaient pas 
moins fait les dépositions les plus fortes lorsqu'ils avaient ét4 as- 
signés comme temoins. 



IX. - Menaces faites ailx autres pr8terirs d'argent par la cabale des dénonciateurs. 

Encouragés par un pareil succès, les chefs de la cabale n'ont pas 
manqué de faire usage des memes armes contre les autres prbtecirs 
d'argent de la ville d'bngoul&me. N .... et la P ...., qui paraissent 
&tre les deux plus actifs, ont ameuté de tous cBtQs ceux qui pouvaient 
avoir fait des négociations à gros interets avec les capitalistes d'An- 
goul6me. J'ai sous les yeux des lettres Ecrites par la P. .  . . , qui prou- 
vent qu'il a cherche jusqu'au fond du Limousin des particuliers qui 
pouvaient avoir payé de gros intérets aux prkteurs d'Angoul&me, e t  
qu'il leur offrait de conduire leurs affaires. Ce m&me la P.. . . qui, 
ayant fait de grandes entreprises pour la marine, avait étB plus qu'un 
autre dans le cas d'emprunter à gros interets, a Bcrit plusieurs let- 
tres à différents particuliers, par lesguellcs il exige d'eux des sommes 
considérables, en les menaçant de les dénoncer. 11 avait écrit entre 
autres à un nomm6 R.. . . , eri lui mandant qu'il lui fallait six sacs de 
mille frarics et qu'on lui remît un billet de 6.22 liv. qu'il avait négo- 
ci6 avec ce R.. . . Il les faut, disait-il, il les faut, etc. S u i  été mis 
sur le grabat, parce pue j'élais maPlre de forge et honnête homme; 
il faut que je tâche de me relever.. . Il faut finir ce soir ci quatre 
heures. Je n'ai point vu cette lettre en original, parce que le fils du 
sieur R.. . . ayant eu l'imprudence, dans le premier mouvement de 
son indignation, d'aller trouver le sieur de la P.. . . , et  de le menacer 
de voie de fait, celui-ci en a pris occasion de rendre plainte contre 
lui au criminel, et a depuis accommodé l'affaire en exigeant qu'on 
lui remît sa lettre, et que R.. . . s'engagebt % n'en point faire usage 
contre lui; mais comme elle a été ouïe de plusieurs personnes, je 
suis assuré qu'elle contenait en substance ce que je viens de marquer. 

X. - Nouvelles restitutions par les prbteurs intimidés; multipIicatioiis 
dés deniaildes en conséquence. 

Plusieurs des prbteurs, ainsi menacés, sont entrés en accommo- 
dement, ainsi que la famille du sieur de C.. . . ; et cela n'a servi qu'A 
exciter de plus en plus cette cabale, et  à multiplier le nombre des 
demandeurs. Tous ceux qui se sont imagine avoir ét6 14~8s dans 
quelques négociations d'argent se sont réveill6s , et la nuée grossit 
de jour en jour. On ne se contente pas de demander la restitution 
des intérbts ou des escomptes pris au-dessus de cinq ou six pour 
cent, on va jusqu'i demander l'intérbt de ces inttirbts : j'en ai eu 



l'exemple sous les yeux, dans une lettre signée D. C. .  . ., laquelle est 
conçue en ces termes : 

« En 1763, le 20 dbcembre, vous m'avez pris 60 livres sur uri 
billet de 1,000 livres à l'ordre de M. B.. . . , endosse par M. C.. .. 
phre. Je vous demande 30 livres de restitution et 18 livres d'inté- 
rbt. Si vous ne me les renvoyez, je pars, immédiatement ap rh  mon 
dbjeuner pour Ruelle, pour chercher le certificat, et, B mon retour, 
je vous dbnonce. puisque vous m'avez fait la grilce de ne pas vous 
en rapporter B moi, comptez sur ma parole d'honnhte homme. n 

On a redemande à des enfants de prétendues restitutions, pour 
des affaires traitées avec leurs phes ,  décédes depuis plusieurs ari- 
riées , et cela sans produire aucun acte, aucun registre, ni aucune 
autre preuve que la simple menace de dénoncer. Ce trait prouve 
I'espixe de vertige que le succès des premiers dénonciateurs a im- 
primé dans les esprits. 

Un collecteur, dont le père avait autrefois emprunté de l'argent 
d'un receveur des tailles, se trouvant arrbragé de plus de 2,000 li- 
vres sur son recouvrement, a bien eu l'audace de lui écrire qu'il 
prbtendait compenser cette somme avec les escomptes que ce rece- 
veur avait pris autrefois de lui ou de son père. 

L'avidité et l'acharnement des dknonciateurs d'un cSté , de l'au- 
otre, la terreur de tous les 118gociants pr&teu& d'argent, n'ont pu 
qu'btre infiniment augmentbes, par la facilité avec laquelle les 0f6- 
ciers de justice d'Angoul&me ont paru se prkter à ces accusations 
d'usure. 

XI. - Influences fiinestes de cette fermentation sur le crédit et le commerce 
d'Angoulême. 

L'effet des poursuites faites sur ces accusations a dû Btre et a été 
le discroit le plus absolu dans tout lé commerce d'Angoul8me. 
 autorisation donnée à la mauvaise foi des emprunteurs a fermé 
toutes les bourses des prbteurs, dont la fortune se trouve d'ailleurs 
kbranlée par cette secousse. Aucun engagement échu ne se renou- 
velle; toutes les entreprises sont arrbtées; les fabricants sont exposés 
B manquer, par l'impossibili t6 de trouver aucun crbdit pour attendre 
la rentrée de leurs fonds. J'ai dbjà fait mention, au commencement 
de ce MBmoire, de la grande quantité de lettres de change qui ont 
BtB protestées depuis ces troubles. - J'ai appris que les marchands. 
qui vendent les ktoffes destinées à la consommation de la ville, 8'6 
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tant adressés, suivant leur usage, A Lyon, pour donner leurs com- 
missions, on leur a rbpondu qu'on ne ferait aucuiie affaire avec 
messieurs d'Angoul8me qu'argent comptant. Ce discrbdit influe 
meme sur la subsistance des peuples : les récoltes ayant manqué 
dans la province, elle a besoin, pour en remplir le vide, des res- 
sources du commerce. La ville d'Angoul4me étant sitube sur une 
riviBre navigable, on devait s'attendre qu'elle serait toujours abon- 
damment pourvue, et  que ses négociants s'empresseraient de former 
des niugasins , non-seulement pour son approvisionnement, mais 
m&me pour celui d'une partie de la province ; mais I'impossibilitb 
où le discrédit génbral les a mis de faire aucune spbculation, rend 
cette ressource absolument nulle. 

XII. - Nécessité d'arrêter le cours de ces vesations. 

II serait superflu de s'étendre sur les tristes cons6quences d'une 
pareille rbvolution. C'est lin grand mal que le dbrangement de 
toutes les opbrations du commerce, l'interruption de la circulation 
de l'argent, l'alarme répandue parmi les négociants d'une ville, et 
l'ébranlement de leur fortune. C'en est un autre non moins grand 
que le triomphe d'une cabale de fripons, qui, après avoir abusé de 
la crédulit4 des particuliers, pour se procurer de l'argent sur des 
billets frauduleux, ont eu l'adresse plus coupable encore de cher- 
cher dans les lois mal entendues un moyen, non-seulement de se 
garantir des poursuites de leurs créanciers, mais encore d'exercer 
contre eux la vengeance la plus cruelle, de les ruiner, de les diffa- 
mer, e t  de s'enrichir de leurs dbpouilles. Ce succBs de la mauvaise 
foi, et cette facilité doiiriée à des négociants de revenir contre les 
engagements contractés librement, seraient aussi scandaleux que fu- 
nestes au commerce, non-seulement d'une place, mais de toutes 
celles du royaume. Il est donc aussi nécessaire que juste d'apporter 
4 ce mal un remède eîôcace, et d'arrbter le cours d'un genre de vexa- 
tion aussi odieux, d'autant plus dangereux, qu'il se couvre des ap- 
parences du zkle pour l'observation des lois. 

XIII. - Diniculté de remédier 5 ces maux. 

Mais, par cela méme que le mal a ,  en quelque sorte, sa racine 
dans des principes, ou des prbjugés regardes comme consacrbs par 
les lois, il peut n'étre pas facile de se décider sur le rem&de conve- 
nable, e t  sur la manière de l'appliquer. 

1. S 
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XIV. - Vice de nos lois sur la matiére de l'intérêt de l'argent; impossibilitt? de les 
observer en rigueur; inconvénients de la tolérance arbitraire laquelle on s'est 
réduit dans la pratique. 

J'oserai trancher le mot. Les lois reconnues dans les tribunaux 
sur la matihre de l'intérbt de l'argent sont mauvaises ; notre législa- 
tion s'est conformée aux préjugés rigoureux sur l'usure introduits 
dans les siècles d'ignorance par des théologiens qui n'ont pas mieux 
entendu le sens de I'kcriture que les principes du droit naturel. 
L'observation rigoureuse de ces lois serait destructive de tout com- 
merce ; aussi ne sont-elles pas observhes rigoureusement : elles in- 
terdisent toute stipiilation d'inter&, sans aliériation du capital; elles 
défendent, comme illicite, tout intbrbt stipulé au del& du taux fix8 
par les ordonnances du prince. Et c'est une chose notoire, qu'il n'y 
a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie 
du commerce ne roule sur l'argent emprunte sans aliénation du ca- 
pital, et  où les intérbts ne soient reglés par la seule convention, 
d'après l'abondance plus ou moins grande de l'argent sur la place, 
et  la solvabilitb plus ou moins sûre de l'emprunteur. La rigiditb des 
lois a cédB à la force des choses : il a fallu que la jurisprudence 
moderat dans la pratique ses principes sp6culatifs; et  l'on en est 
venu à tolérer ouvertement le prBt par billet, l'escompte, e t  toute 
espèce de négociation d'argent entre commerçants. Il en sera tou- 
jours ainsi toutes les fois que la loi dkfendra ce que la nature des 
choses rend nécessaire. Cependant cette position, où les lois ne sont 
point observées, mais subsistent sans Btre révoquées, et  sont m&me 
encore observees en partie, entraîne de très-grands inconvénients. 
D'un c6t6, l'inobservation connue de la loi diminue le respect que 
tous les citoyens devraient avoir pour tout ce qui porte ce caractère; 
de l'autre, l'existence de cette loi entretient un préjugh fAcheux, 
flétrit une chose licite en elle-mbme, une chose dont la société ne 
peut se passer, et  que, par consbquent , une classe nombreuse de 
citoyens est obligee de se permettre. Cette classe de citoyens en est 
dbgradée, et  ce commencement d'avilissement dans l'opinion publi- 
que affaiblit pour elle le frein de l'honneur, ce précieux appui de 
19honn8teté. L'auteur de l'Esprit des lois a trhs-bien remarqué, B 
l'occasion meme des prbjugés sur l'usure, que quand les lois dhfen- 
dent une chose nécessaire, elles ne réussissent qu'A rendre malhon- 
netes gens ceux qui la font. D'ailleurs, les cas où la loi est observde, 
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et  ceux où t'infraction en est tolérbe, nëtant  point spbcifibs par la loi 
mbme, le sort des citoyens est abandonné à une jurisprudence arbi- 
traire et  changeante comme l'opinion. Ce qu'une foule de citoyeiis 
pratiquent ouvertement et, pour ainsi dire, avec le sceau de l'appro- 
bation publique, sera puni sur d'autres comme lin crime ; en sorte 
que, pour ruiner et  flétrir un citoyen qui se reposait avec confiance 
sur la foi d'une tolbrance notoire, il ne faut qu'un juge peu instruit 
ou, aveuglC par un zèle mal entendu. 

Les juridictions consulaires admettent les intérkts stipulés sans alié- 
nation du capital ', tandis que les tribunaux ordinaires les réprou- 
vent e t  les imputent sur le capital. Il existe des peines prononcées 
contre l'usure ; ces peines sont, pour la première fois, l'amende ho- 
norable, le bannissement, la condamnation en de grosses amendes; 
et, pour la seconde fois, la confiscation de corps et de biens, c'est-8- 
dire la condamnation à une peine qui entraîne la mort civile, telle 
que la condamnation aux galkres à perpétuitb, ou le bannissement 
perpktuel. L'ordonnance de Blois, qui prononce ces peines, ne fait 
aucune distinction entre tous les difrérents cas que les théologiens 
et les jurisconsultes ont compris sous la dériomination d'usure ; 
ainsi, A ne considérer que la lettre de la loi, tout homme qui pr&te 
sans aliéner le capital, tout homme qui escompte des billets sur la 
place, tout homme qui prbte à un taux au-dessus de celui de l'or- 
donnance, a mbrité ces peines; et  l'on peut bien dire qu'il n'y a pas 
un commerçant, pas un banquier, pas un homme intéressé dans les 
affaires du roi, qui n'y fût expos8.11 est notoire que le service cou- 
rant de presque toutes les parties de la finance ne se fait que par 
des négociations de cette esphce. 

On rbpondra sans doute, et  cette rbponse se trouve mbme dans 
des auteurs de droit, d'ailleurs très-estimables, que les tribunaux ne 
poursuivent par la voie criminelle que les usures énoimes ; mais 
cette rbponse meme est un aveu de l'arbitraire, inséparable de toute 
exécution qu'on voudra donner à cette loi; car quelle regle pourra 

Je n'ignore pas que les juridictions coilsulaires ne prononcent jamais expres- 
sénient qu'il soit dû des intérêts en vertu de la seule stipulation sur simple billet, 
sans aliénation du capital; mais il n'en est pas moins vrai que dans le fait elfes 
autorisent équivalemment ces intérêts, p!iisque les billets dont elles ordonnenl le 
payement comprennent ordinairement l'intérêt outte le capital, et que les juges- 
consuls ne s'arrêtent point aux allégations que ferait le débiteur d'avoir compris 
dans son billet Ir) capital et l'intérêt. (Note de l'auteur.) 



servir A distinguer l'usure énorme et punissable de l'usure mhdio- 
cre et tol6rable? Ne sait-on pas m&me qu'il y a des usures qu'on 
est obligé de tolérer? II n'y en a peut-Btre pas de plus forte que 
celle qu'on connaît à Paris sous le nom de pr&t à la petite semaine ; 
elle a ét6 quelquefois jusqu'à 2 sous par semaine pour un écu de 
3 livres : c'est sur le pied de 173 et un tiers pour 100. Cependant 
c'est sur cettc usure ,vraiment énorme que roule le detail dri 
commerce des denrées qui se vendent à la halle et dans les marches 
de Paris. Les emprunteurs ne se plaignent pas des conditions de ce 
prbt, sans lequel ils ne pourraient faire un commerce qui les fait 
vivre, et les prhteurs ne s'enrichissent pas beaucoup, parce que cet 
intérbt exorbitant n'est guère que la compensation du risque que 
court le capital. En efTet , I'insolvabilité d'un seul emprunteur en- 
l&ve tout le profit que le prbteur peut faire sur trente ; en sorte que 
si le risque d'infidéliti. ou d'insolvabilité de I'emprunteur était d'un 
sur trente, le prbteur ne tirerait aucun int8rBt de son argent, et 
que si ce risque était plus fort, il perdrait sur son capital. 

Naintenaiit, si le ministère public est obligé de fermer les yeux 
sur une usure aussi forte, quelle sera donc l'usure qu'il pourra pour- 
suivre sans injustice? prendra-t-il le parti de rester tranquille et 
d'attendre, pour faire parler la loi, que I'emprunteur qui se croit 
lese provoque son activité par une plainte ou une dénonciation? II 
rie sera donc que l'instrument de la mauvaise foi des fripons qui 
voudront revenir contre les engagements contractés librement : la 
loi ne protégera que ceux qui sont indignes de sa protection; e t  le 
sort de ceux-ci sera plus avantageux que celui des hommes honnbtes, 
qui, fidèles à leurs conventions, rougiraient de profiter d'un moyen 
que la loi leur offre pour les en dégager. 

XV. - Ce qui se passe ii Angoul6me est une preuve des inconvénients arttach&! 
à l'arbitraire de la jurispruclence. 

Toutes ces réflexions s'appliquent naturellement h ce qui se passe 
A Angouléme, où les juges ont reçu des dénonciatioris, et  instruit 
une procédure criminelle à l'occasion de prbts auxquels des juges 
plus familiarisés avec In connaissence des opérations du commerce 
n'auraient fait aucune attcntiori. Si I'i~dniission de ces dhnonciations 
û donné au commerce une secousse dangereuse, a compromis injus- 
tement In fortune et l'honneur des particuliers, a fait triompher la 
inaneuvre. odieuse cl'iinc cnbnle do fripons ; ces magistrats ont A 



dire, pour leur défense, qu'ils n'ont fait que se conforme1 aux lois; 
que si l'exécution de ces lois entraîne des inconvénients, c'est au 
gouvernement à y pourvoir par l'exercice de la puissance Ié~isla- b 
tive; que ce n'est point au juge à les prévoir ; que l'exactitude 
est son mérite, comme 1a sagesse et l'étendue des vues est celui du 
législateur. Cette apologie n'est pas sans fondement; et  il est certain 
qu'oii ne peut blhmer les juges d'Arigoul&me que d'aprhs les prin- 
cipes d'une jurisprudence qu'aucune loi n'a consacrée. 

XVI. - Raisons qui paraissent devoir décider à saisir cette occasion pour réfornier 
la loi ou fixer la jurispriideiice. 

Faut-il pour cela rester dans l'inaction, et voir avec indifrérenci. 
une îermentatiori dont les suites peuvent être aussi funestes au com- 
merce? Je ne puis le penser, et je crois, au contraire, que cette oç- 
casion doit déterminer le gouvernement, ou b réformer tout à fait 
les lois sur cette matière, d'après les vrais principes, ou du rnoiris à 
fixer, d'une manière à faire cesser tout arbitraire, la jurisprudence 
qui doit tempérer la rigueur des lois existantes. Je crois enfin que, 
dans tous les cas, il est juste et  riécessaire de venir au secours du 
commerce et des particuliers mal à propos vexés par ce qiii s'est 
passé à Angoulkrne, et de les faire jouir du moins des tempéra- 
ments que la jurisprudence génerale apporte à la sévkrith des lois, et 
de la liberté qu'elle laisse à cet égard aux operations du commerce. 

XVI1:- Motifs qiii engagenl à envisager les vrais principes de cette iilatière en eux- 
niilmes, et en faisaiit abstiaaction pour le moment des tempéraments que les circori- 
stances peuvent esiger. 

Quand je parle de changer les lois et  de les ramener entièrement 
aux vrais principes de la matiere, je ne me dissimule point les 
obstacles que peuvent mettre i cette réforme les pr6jugi.s d'une par- 
tie des théologiens et des magistrats; je sens tout ce que les circon- 
starices peuvent cornmarider de lenteur, de circonspection, de timi- 
dit6 même; Ce n'est point A moi à examiner à quel point la théorie 
doit cBder dans la pratique à des menagements nkcessaires; mais je 
n'en crois pas moins utile de fixer entièrement nos idées sur le &ri- 
table point de vue sous lequel on doit envisager In matiere de l'inté- 
rbt de l'argent, et les conventionsauxquelles on a donne le nom d'u- 
sure. II faut connaître les vrais principes, lors meme qu'on est obligé 
de s'eti &carter, afin dc Jûvoir du moins précisémen t à quel point on 
s'en kcarte, afin de nr S'FII $carter qu'autant exactement que In III- 



cessite l'exige, afin de ne pas du moins suivre les cons4quences d'un 
qu'on craint de renverser, comme on suivrait celles d'un 

principe dont la vbrit6 serait reconnue. 

XVIII. - ~xameu et développement des vrais principes du droit naturel 
sur la matikre de l'intéret de l'argent. .- 

C'est d'après ce point de vue que je hasarde d'entrer ici dans une 
discussion assez étendue, pour faire voir le peu de fondement des 
opinions de ceux qui ont condamne l'inter& du prbt fait sans ali& 
nation du capital, et la fixation de cet int6rkt par la seule convention. 
Quoique les lumières des personnes auxquelles ce Mémoire est des- 
tine pussent et dussent peut-ktre me dispenser d'appuyer sur des 
raisonnements dont l'évidence est, pour ainsi dire, trop grande, la 
multitude de ceux qui conservent les prkjugés que j'ai à combattre, 
et les motifs respectables qui les y attachent, m'excuseront auprès 
d'elles ; et  je suis persuadé. que ceux dont j'attaque les opinions 
auront beaucoup plus de peine à me pardonner. 

XIX. - Preuve de la lkgitiniité du prêt à interet, tirke du besoin absolu 
que le comnlerce en a; développement de cette nécessité- 

C'est d'abord une preuvc bien forte contre les principes adop- 
tés par les tliéologiens rigoristes sur la matière du prkt à in- 
ter&, que la nécessit6 absolue de ce pr&t pour la prospBrit6 et  
pour le soutien du commerce ; car quel hominc raisonnable et  
religieux en mbme temps peut supposer que la Divinite ait inter- 
d i t  une chose absolument necessaire à la prospkrite des soci&tbs? 
Or, la nkcessite du prét à iiitér&t pour le commerce; et par cons& 
quent pour la sociét6 civile, est prouvée d'abord par la tolérance que 
le besoin absolu du commerce u force d'accorder à ce genre de oh- 
gociations, malgri! les pr6jug6s rigoureux et des théologiens et des 
jurisconsultes : cette nécessité est d'ailleurs une chose évidente par 
elle-mkme. d'ai dbjà dit qu'il n'y a pas sur la terre une place de com- 
merce où la plus grande partie des entreprises ne roulent sur laar- 
gent emprunt6 ; il n'est pas un seul negociont, peut-btre, qui ne 
soit souvent obligé de recourir à la bourse d'autrui; le plus riche en 
capitaux ne pourrait mkme s'assurer de n'avoir jamais besoin de 
cette ressource qu'en gardant une partie de ses fonds oisifs, et  en 
diminuant par conséquent l'&tendue de ses entreprises. II n'est pas 
moins Bvident que ces capitaux etrangers, nbcessaires à tous les né- 
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des circonstances qui, en se combinant diversement entre elles, et 
avec le prix de l'intkrbt, doivent souvent en porter le taux plus 
haut qu'il ne l'est dans le cours ordinaire du commerce. II est assez 
Bvident qu'un prllteur ne peut se dbterminer à risquer son capital 
que par I'appAt d'un profit plus grand, et il ne l'est pas moins que 
l'emprunteur ne se dkterminern il payer un intérbt plus fort qu'autant 
que ses besoins seroiit plus urgents, et  qu'il espBrera tirer de cet 
argent un plus grand profit. 

XXI. - Les inégalités di1 taux à raison de l'inégalité des risques 
n'ont rien que de juste. 

Que peut-il y avoir à cela d'injuste? 
Peut-on exiger d'un propriktaire d'argent qu'il risque son fonds 

sans aucun dedommagemen t? 
II peut iie pas prbter, dit-on : saris doute; et  c'est cela mbme 

qui prouve qu'en prbtan t il peut exiger un profit qui soit propor- 
tionné à son risque. Car, pourquoi voudrait-on priver celui qui, 
eri empruntant, ne peut donner de sùretés satisfaisantes, d'un se- 
cours dont il a un besoin absolu? 

Pourquoi voudrait-on lui 6ter les moyens de tenter des entreprises 
dans lesquelles il espère s'enrichir? 

Aucune loi, ni civile ni religieuse, n'oblige personne à lui pro- 
curer des secours gratuits; pourquoi la loi civile ou religieuse dB- 
fendrait-elle de lui en procurer ait prix auquel il consent de les 
payer pour son propre avantage? 

XXII. - La légitimité du prîtt à inthet est ind6l)endante des siippositions 
de profit cessant, ou naissant. 

L'impossibilitk absolue de faire subsister le commerce sans le 
prbt à intérbt n'a pu etre mkconnue par ceux memes qui afl'ectent, 
le plus de le condamner. 

La plupart ont cherché h Gluder la rigueur de leurs propres prin- 
cipes par des distinctions et der subterîuges scolastiques, de profit 
cessant pour le pr&teur , dl. profit naissant pour l'emprunteur; 
comme si l'usage que l'acheteur fait [le In cliose veridue Btait uiie 
circonstance essentielle ii la Iégitirnilé du prix; comme si le pro- 
p-ibtaire d'un ineiihle qui n'en Sait niieuii usage &tait obligé à I'sl- 
ternative de Ic tlonrier ou de le garder; cornole s i  le prix que le 
boulanger retire du pain qu'il vend n'était pas égalemetit légitime. 
soit que l'acheteur s'ri1 noiirrisse. soit qu'il le Inisrp perdre. 



Si l'on veut que la simple possibilitk de l'usage lucratif de l'sr- 
gent suffise pour en légitimer l'in térbt. cet intérbt sera Iégi time 
dans tous les cas, car il n'y en a aucun où le preteur et  I'emprun- 
teur ne puissent toujours, s'ils le veulent, faire de leur argent 
quelque emploi lucratif. 

11 ri'est aucun argent avec lequel on ne puisse ou se procurer 
un immeuble qui porte un revenu, ou faire un commerce qui donne 
un profit; ce n'est assurément pas la peine d'ktablir en thhse gé- 
nérale que le prbt ii intérbt est dhfendu, pour Qtablir en mbme 
temps un principe d'où résulte une exception aussi générale que la 
prktendue règle. 

I X I I I .  - La légitimité du prêt a intérêt est une conséqueiice immédiate 
de la propriété qu'a le prêteur de la chose qu'il prele. 

Mais ce ne sont point ces vaines subtilités qui rendent légitime 
le pr&t d intéret, ce n'est pas m&me.son utilité, ou plutbt la nbes- 
site dont il est pour le soutien du commerce; il est licite par un 
principe plus général et plus respectable encore, puisqu'il est la 
base sur laquelle porte tout l'édifice des sociétbs ; je veux dire par le 
droit inviolable, attaché à la proprieté, d'btre maître absolu de sa 
chose, de ne pouvoir en ktre dépouillé que de son consentement, et  
de pouvoir mettre à son consentement telle condition que l'on juge h 
propos. Le propriétaire d'un effet quelcorique peut le garder, le 
donner, le vendre, le prbter gratuitement ou le louer, soit pour uii 
temps certain, soit pour un temps indéfini. S'il vend ou s'il loue, 
le prix de la vente ou du louage n'est limité que par la volonté de 
celui qui achhte ou qui prend à loyer; et tant que cette volonté est 
parfaitement libre, et  qu'il n'y a pas d'ailleurs de fraude de la part 
de l'une ou de l'autre partie, le pria est toujours juste, et  personne 
n'est lese. Ces principes sont avouGs de tout le monde, quand il 
s'agit de toute nuire chose que de l'argent, et  il est Bvident qu'ils 
ne sont pas moins applicables à l'argent qu'à toute autre chose. La 
propriétk de l'argeiit n'est pas moins absolue que celle d'un meuble, 
d'une pièce d'étoffe, d'un diamant ; celui qui le posshde n'est pas 
plus tenu de s'en dépouiller gratuitement : le donner, le prbter 
jrattuitement est une action louable que la gbnérositb inspire, que 
l'homaiiité et  la cliaritk exigent quelquefois, mais qui n'est jamais 
de l'ordre de la justice rigoureuse. On peut aussi ou doricier ou 
1irétç.r toutes sortes de dciirées, et  on le doit aussi dans certains cas. 



122 MÉMOIRE SUR LES PRETS 1)'ARGENT. 

Hors de ces circbnstances, où la charité exige qu'on se dbpouille 
soi-mkme pour secourir les malheureux, on peut vendre son ar- 
gent, e t  on le vend en effet lorsqu'on le donne en échange de toute 
autre marchandise ; on le vend lorsqu'on le donne en échange d'un 
fonds de terre ou d'un revenu Bquivalent, comme quand on le place 
à constitution; on le vend contre de l'argent lorsqu'on donne de I'ar- 
gent dans un lieu pour en recevoir dans un autre, espèce de nPgo- 
ciation connue sous le nom de change de place en place, et  dans la- 
quelle on donne moins d'argent dans un lieu pour en recevoir plus 
dans un autre ; comme. dans la nhgociation du prbt à intBrht, on 
donne moins d'argent dans un temps pour en recevoir davantage 
dans un autre, parce que la ditTBrence des temps, comme celle des 
lieux, met une ditTérence réelle dans la valeur de l'argent. 

XXIV. - La propriété de l'argent emporte le droit de le vendre, 
et le droit d'en tirer un loyer. 

Puisqu'on vend l'argent comme tout autre effet, pourquoi ne le 
louerait-on pas comme tout autre efkt? et I'intBrbt n'Btant que le 
loyer de I'argent prbté pour un temps, pourquoi ne serait-il pas 
permis de le recévoir? Par quel étrange caprice la morale ou la loi 
prohiberaient-elles un contrat libre entre deux parties qui toutes 
deux y trouvent leur avantage? et peut-on douter qu'elles ne l'y 
trouvent, puisqu'elles n'ont pas d'autre motif pour s'y déterminer? 
Pourquoi l'emprunteur offrirait-il un loyer de cet argent pour un 
temps, si pendant ce temps l'usage de cet argent ne lui Btait avan- 
tageux? Et, si I'on rBpond que c'est le besoin qui le force à se sou- 
mettre à cette condition, est-ce que ce n'est pas un avantage que la 
satisfaction d'un véritable besoin? est-ce que ce n'est pas le plus 
grand de tous? c'est aussi le besoin qui forck un homme A prendre 
du pain chez un boulanger; le boulanger en est-il moins en droit de 
recevoir 1-e prix du pain qu'il vend? 

XXV. -Fausses idées des scolastiques.sur la prétendue stérilité de l'argent; fausses 
conséquences qu'ils en ont tirées contre la légitimité de l'intéret. 

Ces notions sont si simples, elles sont d'une évidence si palpable, 
qu'il semble que les détails dans lesquels on entre pourles prouver 
ne puissent que les affaiblir en fatiguant l'attention; et I'on a peine à 
concevoir comment l'ignorance et q u e l ' q ~ e ~  fausses subtilités ont pu 
les obscurcir. Ce sont les th8ologieiis scolastiques qui ont introduit 



les préjugés qui règnent encore chez beaucoup de personnes sur cette 
m a t h e .  Ils sont partis d'un raisonnement qu'on dit &tre dans Aris- 
tote; et, sous prétexte que l'argent ne produit point d'argent, ils en 
ont conclu qu'il n'était pas permis .d'en retirer par la voie du prét. 
Ils oubliaient qu'un bijou, un meuble et tout autre effet, à l'excep- 
tion des fonds de terre et de bestiaux, sont aussi stériles que l'ar- 
gent, et  que cependant personne n'a jamais imaginé qu'il fût d6- 
fendu d'en tirer un loyer; ils oubliaient que la prétendue stérilité 
de l'argent, si l'on pouvait en conclure quelque chose, rendrait l'in- 
térbt d'un capital aliéné à perpétuité aussi criminel' que l'intérét 
du capital aliéné à temps ; ils oubliaient que cet argent prétendu 
stérile est chez tous les peuples du monde l'équivalent, non pas 
seulement de toutes les marchandises, de tous les effets inobiliers 
stériles comme lui, mais encore des fonds de terre qui produisent 
un revenu très-réel; ils oubliaient .que cet argent est l'instrument 
nécessaire de toutes les entreprises d'agriculture, de fabrique, de 
commerce ; qu'avec lui l'agriculteur, le fabricant, le négociant se 
procurent des profits immenses, e t  ne peuvent se les procurer sans 
lui ; que, par conséquent, sa prétendue stérilité dans le commerce 
n'est qu'une erreur palpable, fondée sur une misérable équivoque ; 
ils oubliaient, enfin, ou ils ignoraient que la légitimité du prix 
qu'on retire, soit de la vente, soit du loyer d'une chose quelconque. 
n'est fondée que sur la propriété qu'a de cette chose celui qui la vend 
ou qui la loue, et non sur aucun autre principe. 

Ils ont encore employé un autre raisonnement qu'un juriscon- 
sulte d'ailleurs très-estimable (M. Pothier d'Orléans), s'est attaché 
à développer dans son Traiid des contrais de bienfaisance, et auquel 
je m7arr&terai par cette raison. 

XXVI. - Autre raisonnement contre la légitimité de l'intérêt, tiré de ce que la pro- 
priété de l'argent passe à i'emprunteur au moment du prêt, d'où 1'011 conclut qu'il 
ne peut rien devoir au prêteur pour l'usage qu'il en fait. 

« L'équité, dit-il, veut que dans un contrat qui n'est pas gratuit, 
les valeurs dorinées de part et  d'autre soient égales, et  que chacune 
des parties ne donne pas plus qu'elle n'a reçu, et  ne reçoive pas plus 
qu'elle n'a donn6. Or, tout ~ e . ~ u e  le prbteur exige dans le au 
delà du sort principal, est une chose qu'il reçoit au delà de ce 
qu'il a donné, puisque en recevant le sort principal seulement. il 
reçoit l'équivalent exact de ce qu'il a donné. 



« On peut, &'la vérit6, exiger pour les choses dont on peut user 
sans les dbtruire, un loyer, parce que cet usage pouvant btre, du 
moins par l'entendement, distingué d'elles-mbmes, est appréciable ; 
il a un prix distingue de la chose : d'où il suit que, lorsque j'ai 
donné 4 quelqu'un une chose de cette nature pour s'en servir, je 
peux en exiger le loyer, qui est le prix de I'usage que je lui en ai 
accord& outre Iû restitution de la chose qui n'a pas cessé de m'ap- 
partenir. 

a Mais il n'en est pas de mbme des choses qui se consomment par 
l'usage, et que les jurisconsultes appellent choses fungibles. Comme 
I'usage qu'on en fait les détruit, on n'y peut pas concevoir un usage 
de la chose outre ln chose mbme, e tqui  ait un prix outre celui de 
la chose ; d'où il suit qu'on ne peut céder A quelqu'un I'usage d'unc 
chose sans lui céder entièrement la chose, et lui en transferer Ia 
pro prieté. 

a Quand je vous préte une somme d'argent pour vous en servir, 
à la charge de m'en rendre autant, vous ne recevez de moi que cette 
somme d'argent et rien de plus. L'usage que vous aiirez de cette 
somme d'argent est renferme dans le droit de propribth que vous 
acquerez de cette somme ; ce n'est pas quelque. chose que vous ayez 
outre la somme d'argent, ne vous ayant donne que la somme d'ar- 
gent et rien de plus; je ne peux donc exiger de vous rien de plus 
que cette somme sans blesser la justice, qui ne veut pas qu'on exige 
plus qu'on a donnB. » 

~ . ' ~ o t h i e r  a soin d'avertir que ce raisonnement entre dans un 
argument employé par saint Thomas d'Aquin qui, se fondant sur le 
mbme principe, que les choses fungibles qui font la matiére du prbt 
n'ont poiiit un usage qui soit distingué de la chose meme, en conclut 
que vendre cet usage en exigeant I'intérbt, c'est vendre une chose 
qui n'existe pas, ou bien exiger deux fois le prix de la mbme chose, 
puisque le principal rendu est exactement 1'8quivalent de la chose 
prbtée ; et que, n'y a ~ a n t  aucune valeur donnee au delà de la chose 
prhtbe, I'iiitérbt qu'on recevrait au delà en serait un double prix. 

XXVII. - Réfutation de ce raisonnenient. 

ce raisonnement n'est qu'un tissu d'erreurs et d'équivoques fa- 
ciles. 8 d6mble.r. 

Ln premihre propositioii. que daiis tout contrat. aucune de.s par- 



ties rie peut, sans injustice, exiger plus qu'elle n'a donnb, a un fon- 
dement vrai ; mais la manière dont elle est cinoncée renferme un 
sens faux et qui peut induire en erreur. Dans tout échange de valeur 
contre valeur (et  toute convention proprement dite, ou à titre onk- 
reux, peut &tre regardée comme un échange de cette espèce), il y a 
un sens du mot valeur dans lequel la valeur est toujours égale de 
part et  d'autre; mais ce n'est point par un principe de justice, c'est 
parce que la chose ne peut etre autrement. 1,'échang.e étant libre de 
part et d'autre, ne peut avoir pour motif que la préférence que donne 
chacun des contractants à la chose qu'il reçoit sur celle qu'il donne. 
Cette préférence suppose que chacun attribue à la chose qu'il ac- 
quiert une plus grande valeur qu'à la chose qu'il cède relativement 
A son utilité personnelle, à la satisfaction de ses besoins ou de ses 
dbsirs. Mais cette différence de valeur est @ale de part et d'autre ; 
c'est cette égalité qui fait que la préfkrence est exactement réci- 
proque et que les parties sont d'accord. II suit de là qu'aux yeux 
d'un tiers les deux valeurs échangees sont exactement égales l'une A 
l'autre, et que par conséquent, dans tout commerce d'homme 21 
homme, on donne toujours valeur égale pour valeur Qgale. Nais 
cette valeur dépend uniquement de l'opinion des deux contractants 
sur le degré d'utilité des choses échangées pour la satisfaction de 
letirs désirs ou de leurs besoins : elle n'a en elle-mbme aucune 
réalité sur laquelle on puisse se fonder pour prétendre que l'un des 
deux contractants a fait tort à l'autre. S'il n'y avait que deux échan- 
geurs, les conditions de leur marché seraient entihrement arbitraires; 
et, à moins que l'un des deux n'eût employé la violence ou la fraude, 
les conditions de l'kchange ne pourraient en aucune manière inté- 
resser la morale. Quand il y a plusieurs échangeurs, comme chacun 
d'eux est intéressé à ne pas acheter plus cher de l'un ce qu'un autre 
consent B lui donnera meilleur marché, il s'établit, par la comparaison 
de la totalité des offres à la totalité des demandes, une valeur cou- 
rante qui ne diffère de celle qui s'était établie dans l'échange entre 
Jeux hommes seuls, que parce qu'elle est le milieu entre les diffb- 
rentes valeurs qui auraient résulte du débat des contractants pour 
chaque change corisidéré à part. Mais cette valeur moyenne ou cou- 
rante n'acquiert aucune réalité independante de l'opinion et  de la 
comparaison des besoins réciproques elle ne cesse pas d'btre conb 
hnuellement variable, et  il ne peut en rhsulter aucune obligation de 
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donnet telle ou telle inarchandise pour tel ou tel prix. Le proPrid- 
taire est toujours le maître de la garder, et  par consbquent de fixer 
les conditions sous lesquelles il consent A s'en dessaisir. 

II est bien vrai que dans un- commerce animé et exerce par une 
foule de mains, chaque vendeur et  chaque acheteur en particulier 
entre pour si peu dans la formation de cette opinion génbrale et  dans 
l'évaluation courante qui en rbsulte, que cette évaluation peut Btre 
regardée comme un 'fait indbpendant d'eux, et dans ce sens I'usage 
autorise B appeler cette valeur courante la vraie valeur de la chose ; 
mais cette expression, plus commode que précise, ne pouvant a b e r  
en rien le droit absolu que la propriété donne au vendeur sur la mar- 
chandise et à l'acheteur sur l'argent, l'on ne peut en conclure que 
cette valeur puisse servir de fondement à aucune rhgle morale ; et il 
reste exactement vrai que les conditions de tout bchange ne peuvent 
Btre injustes qu'autant que la violence ou la fraude y ont influb. 

~Ù 'un  jeune étranger arrive dans une ville etque, pour sepro- 
curer les choses dont il a besoin, il s'adresse un marchand fripon ; 
si celui-ci abuse de l'ignorance de ce jeune homme en lui vendant au 
double de la valeur courante, ce marchand commet certainement une 
injustice envers ce jeune homme. Mais en quoi consiste cette injus- 
tice? est-ce en ce qu'il lui a fait payer la chose au delh de sa valeur 
rbelle et  intrinshque? Non; car cette chose n'a point, à proprement 
parler, de valeur réelle et intrinsèque, à moins qu'on n'entende par 
14 le prix qu'elle a coût6 au vendeur (prix qui n'est point sa valeur 
dans le commerce, sa valeur vénale uniquement fix8e par le rapport 
de l'offre B la demande). La même chose qui vaut aujourd'hui dans 
le commerce un louis, ne vaudra peut-btre dans quinze jours que 
12 francs, parce qu'il en sera arrivé une grande quantitb, ou seule- 
ment parce que l'empressement de la nouveauté sera passb. Si donc 
ce jeune homme a été lésé, c'est par une autre raison ; c'est parce 
qu'on lui a fait payer 6 francs, dans une boutique, ce qu'il aurait eu 
pour 3 livres dans la boutique voisine, e t  dans toutes les autres de 
la ville ; c'est parce que cette valeur courante de 3 livres est une 
chose notoire ; c'est parce que, par une espèce de convention tacite 
et génbrale, lorsqu'oii demande A un marchand le prix d'une mar- 
chandise, on lui demande ce prix courant; c'est parce que quicon- 
que soupçonnerait le moins du monde la sincbrité de sa réponse, 
pourrait la vérifier sur-le-champ, et  que par conséquent il ne peut 



demander un autre prix sans abuser de la confiance avec laquelle 
on s'en est rapporté à lui, sans manquer, en un mot, à la bonne 
foi. Ce cas rentre donc dans celui de la fraude, et  c'est à ce titre seul 
qu'il est condamnable. On dit et  l'on doit dire que ce marchand a 
trompé, mais non qu'il a volé; ou si l'on se sert quelquefois de cette 
dernière expression, ce n'est que daiis un sens impropre et mbta- 
phorique. 

Il faut conclure de cette explication que dans tout échange, dans 
toute convention qui a pour base deux conditions rdciproques, l'in- 
justice ne peut etre fondée que sur la violence, la fraude, la mau- 
vaise foi, l'abus de confiance, et jamais sur une prétendue inégalitb 
metaphysique entre la chose reçue et la chose donnée. 

La seconde proposition du raisonnement que je combats est en- 
core fondee sur une équivoque grossière et sur une supposition qui 
est prbcisément ce qui est en question. Ce que le prbteur exige, dit- 
on, de plus que le sort principal, est une chose qu'il reçoit au delà 
de ce qu'il a donné, puisqu'en recevant le sort principal seulement, il 
r e~o i t  l'équivalent exact de ce qu'il a donn6. -II est certain qu'en 
rendant le sort principal, l'emprunteur rendra pr4cisément le meme 
poids de métal que le prbteur lui avait donné. Mais où nos raisonneurs 
ont-ils vu qu'il ne fallût coiisidi.rer dans le pr&t que le poids du métal 
prbthet rendu, et non la valeur, ou plut& l'utilité dont il est pour celui 
qui prbte et  pour celui qui emprunte? Où ont-ils vu que pour fixer cette 
valeur il fallût n'avoir égard qu'au poids du métal livré dans les 
deux époques difl'érentes, sans comparer la différence d'utilité qui 
se trouve l'époque du pr&t entre une somme possbdée actuellement 
et  une somme égale qu'on recevra dans une époque éloignée? Cette 
différence n'est-elle pas notoire, et le proverbe trivial un tiens vaut 
mieux pue deux tu l'auras n'est-il pas l'expression naïve de cette 
notoriété? Or, si une somme actuellemerit poss6dée vaut mieux, si 
elle est plus utile, si elle est préférable à l'assurance de recevoir 
une pareille somme dans une ou plusieurs années, il n'est pas vrai 
que le prbteur reçoive autant qu'il donne lorsqu'il ne stipule point 
I'intbrbt, car il doline de l'argent et ne reçoit qu'une promesse. Or, s'il 
reçoit moins, pourquoi cette différence ne serait-elle pas compensbe 
par l'assurance d'une augmentation sur la somme, proportionnée 
au retard? Cette compensation est prbcisément l'intérbt de l'argent. 

On est tenté de rire quand on entend des gens raisonnables, et 



d'ailleurs Bclairés, fonder sérieusement la légitimité du loyer des 
choses qui ne se consomment point par l'usage, sur ce que cet 
usage pouvant Btre distingué de la chose, du moins par l'entende- 
ment, est appréciable ; et soutenir que le loyer des choses qui se 
détruisent par l'usage est illégitime, parce qu'on n'y peut pas con- 
cevoir un usage distingué de la chose ; est-ce par de pareilles 
abstractions qu'il faut appuyer les rhgles de la morale et  de la pro- 
bité? Eh ! non, non; les hommes n'ont pas besoin d'Btre métaphy- 
siciens pour Btre honoetes gens. Les regles morales pour juger de la 
Iégitimitb des conventions se fondent, comme les conventions elles- 
mBmes, sur l'avantage réciproque des parties contractantes, et  non 
sur les qualites in trinshques et métaphysiques des objets du contrat, 
lorsque ces qualites ne changent rien A l'avantage des parties. 
kinsi, quand j'ai loué un diamant, j'ai consenti h en payer le loyer 
parce que ce diamant m'a Btt! utile ; ce loyer n'en est pas moins lé- 
gitime, quoique je rende le diamant, et que ce diamant ait la mbme 
valeur que lorsque je l'avais reçu. Par la mBme raison, j'ai pu con- 
sentir à payer un loyer de l'argent dont je m'engage h rendre dans 
un certain temps une &gale quantité, parce que quand je le rendrai 
j'en aurai .tiré une utilité; et  ce loyer pourra Btre reçu aussi légi- 
timement dan's un cas que dans l'autre, puisque mon utilitb est la 
mbme dans les deux cas. La circonstance que l'argent rendu n'est 
pas précisément l'argent qui m'avait Bté livrB, est absolument in- 
différente à la légitimité du loyer, puisqu'elle ne change rien B l'u- 
tilité réelle que j'en ai tirée, e t  que c'est cette utilité seule que je 
paye lorsque je paye un loyer ; qu'importe que ce que je rends soit 
precisement la mBme chose qui m'avait été livrée, puisque celle que 
je rends a prbcisément la mBme valeur? Ce que je rends dans les 
deux cas n'est-il pas toujours exactement 1'4quiualent de ce que 
j'ai reçu, et  si j'ai paye dans un cas la liberté de m'en servir du- 
rant l'intervalle, en quoi suis-je lésé de la payer dans l'autre? 
Quoi ! l'on aura pu me faire payer la mince utilité que j'aurai re- 
tirée d'un meuble ou d'un bijou, et ce sera un crime de me faire 
payer l'avantage immense que j'aurai retiré de l'usage d'une somme 
d'argent pendant le mbme temps, et  cela parce que l'entendement 
subtil d'un jurisconsulte peut dans un cas dparer  de la chose son 
usage, et ne le peut pas dans l'autre? Cela est, en vbrité, trop ridi- 
cule. 
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Mais, 'disent nos raisonneurs (car il faut les suivre daris leur 
dernier retranchement ), l'on ne peut pas me faire payer cet usage 
de l'argent, parce que cet argent était à moi ; j'en étais pro- 
priétaire, parce qu'il est de la nature du prbt des choses fungibles 
que la proprii?ti? en soit transportée par le pr&t, sans quoi elles 
seraient inutiles à l'emprunteur. 

Misérable équivoque encore! II est vrai que l'emprunteur devient 
proprié taire de l'argent considéré physiquement comme une cer- 
taine quantiti? de milta]. Mais est-il vraiment propriétaire de lii va- 
leur de cet argent? Non sans doute, puisqiie cette valeur rie lui est 
confiée que pour un temps, et  pour la rendre à 1'Bchéanre. D'ail- 
leurs, sans entrer dans cette discussion, qiii se réduit ii une vraie 
question de mots, que peut-on conclure de la propriétb que j'ai, 
dit-on, de cet argent? Cette propriété, ne la tiens-je pas de celui 
qui m'a prbti? l'argent? N'est-ce pas par son consentement que je 
l'ai obtenue, et ce consentement, les conditions n'en ont-elles pas 
&th réglées entre lui et moi? A la bonne heure, que l'usage que je 
ferai de cet argent soit l'usage de ma chose; que I'utiliti? qui m'en 
reviendra soit un accessoire de ma propriété. Tout cela sera. vrai, 
mais quand? quand l'argent sera B moi, quand cette propriété 
m'aura 6th transmise; et  quand me l'aura-t-elle été? quand je 
l'aurai achetée et payée. Or, à quel prix achèterai-je cette propriété? 
Qu'est-ce que je donne en échange? N'est-il pas évident que c'est 
l'engagement que je prends de rembourser à une certaine échdance 
une certaine somme quelle qu'elle soit? N'est-il pas tout aussi évi- 
dent que si cette soinme n'est qu'exactement égale à celle que je 
reçois, mon engagement ne fera pas l'équivalent de la propriété que 
j'acquiers dans le moment actuel? N'est-il pas évident que, pour 
fixer cet équivalent de façon que notre avantage soit égal de part et 
d'autre, nous devons avoir Egard à l'utilitl. dont me sera cette pro- 
priéte que j'acquiers et  que je n'ai point encore, et à l'utilitl. dorit 
cette propriété pourrait Btre au prBteur, pendant le ternps.qii'i1 en 
sera privi?? Le raisonnement des jurisconsultes prouvera si l'on veut 
que je ne dois pas payer l'usage d'une chose lorsque j'en ai dkjh 
acquis la propriété; mais il ne prouve pas que je n'aie pu. en me 
determinant à acquurir cette proprii?té, en fixer le prix d'apres la 
consideration de cet usage attache à la propriétk. En un mot, tous 
ces raisonnements supposent toujours ce qui est en question, c'est- 

1. 9 
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à-c&ire que l'argent reçu aujourd'hui e t  l'argent qui doit Btre rendu 
dans un an sont deux choses parfaitement égales. Les auteurs qui 
raisonnent ainsi oublient que ce n'est pas la valeur de l'argent, 
lorsqu'il aura été rendu, qu'il faut comparer avec la valeur de l'ar- 
gent au moment où il est prbté ; mais que c'est la valeur de la 
promesse d'une somme d'argent, qu'il faut comparer avec une 
somme d'argent effectiye. Ils supposent que c'est l'argent rendu qui 
est, dans le contrat de prbt, I'Bquivalent de l'argent prbté, e t  ils 
supposent en cela une chose absurde, car c'est au moment du con- 
trat qu'il faut considhrer les conditions respectives; et  c'est dans ce 
moment qu'il faut en Btablir l'&alité. Or, au moment du prbt, il 
n'existe certainement qu'une somme d'argent d'un c6té e t  une 
promesse de l'autre. Si ces messieurs supposent qu'une somme de 
mille francs et une promesse de mille francs ont préciskment la 
mbme valeur, ils font une supposition plus absurde encore ; si ces 
deux choses étaient équivalen tes , pourquoi ernprun terai t-on ? 

11 est bien singulier qu'ils partent du principe de l'égalitk de va- 
leur qui doit avoir lieu dans les conventions, pour établir un sys- 
terne suivant lequel l'avantage est tout entier pour une des parties, 
e t  entièrement nul pour l'autre. Rien n'est assurément plus pal- 
pable; car, quand on me rend, au bout de quelques années, un ar- 
gent que j'ai prbté sans intérét, il est hien clair que je n'ai rien 
gagn8, et qu'après avoir été privé de son usage et avoir risqué de 
le perdre, je n'ai pr8cisbment que ce que j'aurais si je I'avais gardé 
pendant ce temps dans mon coffre. 11 n'est pas moins clair que l'em- 
prunteur a tiré avantage de cet argent, puisqu'il n'a eu d'autre 
motif pour l'emprunter que cet avantage; j'aurai donc donné quel- 
que chose pour rien, j'aurai été généreux ; mais si, par ma générositk, 
j'ai donné quelque chose de réel, j'ai donc pu le vendre sans injustice. 

C'est faire bien de l'honneur aux sophismes frivoles des adver- 
saires du pr&t à intérét que de les réfuter aussi longuement que je 
l'ai fait. Ce ne sont pas leurs raisonnements qui ont jamais persuadé 
personne. - Mais quand on est persuadé par le préjugk de l'ëduca- 
tion, par des autorités qu'on !respecte, par la connexité supposhe 
d'un systeme avec des principes consacrBs, alors on fait usage de 
toutes les, subtilités imaginables pour défendre des opinions aux- 
quelles on est attaché; on n'oublie rien pour se faire illusion & soi- 
meme, e t  les meilleurs egprits en viennent quelquefois & bout. 



MÉMOIRE STJH LES P K ~ T S  D'ARGENT. 131 

XXVIII. - Examen et réfutatioii des arguments qu'on tire de l'$critiirt! 
contre la légitimité du prêt a intérêl. 

Il est vraisemblable que les juriscon~ultes n'auraient pas pris tant 
de peine pour obscurcir les notions simples du bori sens, si les 
théologiens scolastiques ne les avaient entraînés dans mtte fausse - 

route,  e t  ne leur avaient persuadé que la religion proscrivait 
absolument le pr4t à intérbt. Ceux-ci, pleins de leurs préjugbs, 
ont cru en avoir la confirmation dans le fameux passage de l'$van- 
gile : mutuum date nihil Znde sperantes; prbtez, sans en espkrer au- 
cun avantage ( S. Luc, chap. VI, verset 35). Des gens de bon sens 
n'auraient vu dans ce passage qu'un précepte de charité. Tous les 
hommes doivent se secourir les uns les autres. Un homme riche 
qui, voyant son semblable dans la misère, au lieu de subvenir A ses 
besoins, lui vendrait ses secours, manquerait aux devoirs du chris- 
tianisme et B ceux de l'humanité. Dans de pareilles circonstances, 
la charité ne prescrit pas seulement de prbter sans intkrbt, elle or- 
donne de prbter et de donner s'il le faut; faire de ce précepte de 
charité un précepte de justice rigoureuse, c'est choquer également 
la raison et le sens du texte. Ces mêmes théologiens ne prétendent 
pas que ce soit un devoir de justice de prêter son argent. 11 faut 
donc qu'ils conviennent que les premiers mots du passage niutuum 
date ne renferment qu'un prkcepte de charit8. Or ,  je demande 
pourquoi ils veulent que la fin du passage s'entende d'un devoir de 
justice. Quoi! le pr4t lui-m8me ne sera pas un précepte rigoureux, 
e t  l'accessoire, la condition du prêt en sera un? Jésus-Christ aura 
dit aux hommes : « 11 vous est libre de prbter ou de ne pas prbter; 
mais si vous pretez, gardez-vous bien de retirer aucun intér8t de 
votre argent; et  quand m&me un nbgociant vous en demanderait 
pour une entreprise dans laquelle il espkre faire de grands profits, 
ce serait un crime A vous d'accepter l'intérbt qu'il vous Offre. Il faut 
absolument ou lui prbter gratuitement, ou ne lui point prbter du 
tout. Vous avez, A la vérité, un moyen de rendre l'intérêt légitime : 
c'est de pr4ter votre capital pour un temps indéfini, et de renoncer 
ii en exiger le remboursement que votre débiteur vous fera quand il 
voudra ou quand il pourra. Si vous y trouvez de l'inconvénient dii 
e6t6 de la sûreté, ou si vous prévoyez que vous aurez besoin de 
votre argent dans un certain nombre d'années, vous n'avez pas 
d'autre parti & prendre que celui de ne point prbter. Il vaut mieux 
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Iûisser nianquer A ce négociant l'occasion la plus prhcieuse que de 
commettre un péch8 pour la lui faciliter. u Voilh ce que les thé+ 
logiens rigoristes ont FU dans ces cinq mots, mutuum dale nihil inde 
sperantes, parce qu'ils les ont lus avec les préjugbs que leur donnait 
une fausse mktaphysique. Tout Iiomme qui lira ce texte sans pré- 
vention y verra ce qui y est, c'est-à-dire que Jésus-Christ a dit à 
ses disciples : « Comme hommes, comme chrétiens, vous btes tous 
frEres, tous amis; traitez-vous en frhres et  en amis, secourez-vous 
dails vos besoins, que vos bourses vous soient ouvertes les uns aux 
autres, et  ne vous vendez pas les secours que vous vous devez rhci- 
proquement, en exigeant l'inthrbt d'un pret dont la charité vous fait 
un devoir. 11 C'est là le vrai sens du passage en question. L'obliga- 
tion de prbter sans inthkt  et celle de prbter sont Bvidemment rela- 
tives l'une à l'autre. Elles sont du m&me ordre, et toutes deux énon- 
cent un devoir de charité e t  non un prdcepte de justice rigoureuse 
applicable à tous les cas où l'on peut prbter. 

On peut d'autant moins en douter, que ce passage se trouve 
dans le m&me chapitre, h la suite de toutes ces maximes connues 
sous le nom de Conseds évangéliques, que tout le monde convient 
n'&tre proposés que comme un moyen d'arriver à une perfection A 
laquelle tous ne sont pas appel&, et  qui,  m&me pour ceux qui 
y seraient ûppelbs, ne sont yoin t applicables, dans leur sens littéral, 

toutes les circonstances de ln vie : ((Faites du bien à ceux qui vous 
haïssent; bénissez ceux qui vous maudissent; si l'on vous donne un 
soufflet, tendez l'autre joue ; laissez prendre votre habit à celui qui 
vous 8te votre tunique; donnez à quiconque vous demande; et  quand 
on vous Ôte ce qui est à vous, ne le réclamez pas. C'est aprBs toutes 
ces expressions, et dans le m&me discours, qu'on lit le passage sur 
le pr&t gratuit, conçu en ces termes : Verumiamen diligite ininaicos 
vestros : benefaciie, et mutuum date nihil inde speranles; et erit mm- 
ces vestra mulla, et eriiis Pli2 Aliksirni, quia +se benignus est super 
ingralos el malos. Aimez vos ennemis ; soyez bienfaisants, et  pr& 
tez saris en esphrer aucun avantage, et  votre récompense sera brande, 
e t  vous serez les fils du Très-Haut; parce que lui-mbme fait du 
bien aux ingrats et aiix méchants. » Ce passage, rapporte tout au 
loiig, en dit peut-ktre plus que toutes les discussions auxquelles je 
me suis livré; et il n'est pas concevable que personne ne s'étant ja- 
n~üis avisé de regarder les autres maximes répandues dons ce rha- 
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pitre, e t  que j'ai citées, comme des préceptes de justice rigoureuse, 
on s'obstine vouloir interpréter différemment les expressions qui 
concernent le pret gratuit. 

II faudrait trop de temps pour dBvelopper avec le meme détail le5 

passages d e  l'ancien Testament, que les théologiens citent encore à 
l'appui des memes prbjugés ; on doit les expliquer de la meme ma- 
nière; et, ce qui le prouve incontestablement , c'est la permission 
expresse, dans les lois de Moïse, de preter à int8rét aux Btrangers : 
Non famerubis fratri tu0 ad usuram pectiniam, ne fruges, ne quam- 
libet aliarn rem, sed alieno. « Tu ne préteras point à ton frhre à iii- 
térét, ni dc l'argent, ni des fruits, ni aucune autre chose, mais ii 
l'étranger. » La loi divine n'a certainement pas pu permettre eu- 
pressément aux juifs de pratiquer àvec les etrangers ce qui aurait 
Bté dbfendu par le droit naturel. Dieu ne peut autoriser I'injustice. 
Je sais que quelques thkologiens ont eu asses peu de bon sens pour 
dire le contraire. Mais cette rPponse vraiment scandaleuse lie fait 
que prouver leur embarras, et  laisser à l'objection la force d'une 
vraie démonstration aux yeux de ceux qui ont des notions saines de 
Dieu et  de la justice. 

XXIX. - Véritable origine de l'opinion qui coiidaiiine le prkt interêt. 

II se présente ici une rBflexion : comment a-t-il pu arriver que, 
malgr6 l'évidence et le simplicité des priiicipes qui htablissent la 
1BgitimitP du pret à intbrkt,, malgr8 la futilité des sophismes qu'oii a 
entassés pour obscurcir une chose si claire, l'opinion qui le con- 
damne ait pu se réparidrr aussi généralement, et flbtrir presque 
partout le yret h intérbt sous le riom d'iisiire? On con~oit  aisément 
que l'autorité des th6ologiens rigides a beaucoup contribué à éten- 
dre cette opinion et i I'eiiraciner dans les esprits; niais comment 
ces théologieiis eux-memes ont-ils pu se tromper aussi grossière- 
ment? Cette erreur a siins doute une cause, et  il est important de la 
ddvelopper pour achever d'approfondir le sujet de I'usure. et de le 
considérer sous toutes les faces. La source du prt5jug6 des théolo- 
giens n'est pas difficile à trouver. Ils n'ont imaginE des raisons pour 
condamner l'usure ou le prét à intérét , que parce qu'elle était déjB 
flbtrie par le cri des peuples auxquels les usuriers ont été de tout 
temps odieux. II est dans la nature des choses et  des hommes qu'ils 
le deviennent: car, qiioiqu'il soit doux de trouver à emprunter, il 



est dur d'btre oblige de rendre. Le plaisir d'btre secouru dans son 
besoin passe avec la satisfaction de ce besoin ; bientbt le besoin 
renaît, la dette reste, et  le poids s'en fait sentir à tous les instants, 
jusqu'à ce qu'on ait pu s'acquitter; de plus, on ne prbte jamais 
qu'un superflu, et  l'on emprunte souvent le nécessaire ; et quoique 
la justice rigoureuse soit entikrement pour le préteur-créancier, 
qui ne réclame que ce qui est à lui, l'humanitb, la commisération, 
la faveur penchent toujours pour le débiteur. On sent que celui-ci, 
eli rendant, sera réduit à la dernière misère, e t  que le créancier 
peut vivre malgré la privation de ce qui lui est dû. Ce sentiment a 
lieu lors meme que le prkt a éti? purement gratuit; à plus forte raison, 
lorsque le secours donné à I'emprunteurne l'ayant été que sous la con- 
dition d'un intérbt, il a reçu le pret sans reconnaissance ; c'est alors 
qu'il souffre avec amertume et avec indignation les poursuites que fait 
contre lui son créancier pour l'obliger à rendre. Dans les sociBtés nais- 
santes, lorsque l'on connait à peine lecommerce, et encore aujourd'hui 
daris celles ou le commerce n'est pas trks-animé, il y a peu d'entre- 
prises lucratives, on emprunte peu pour elles ; on ne le fait gu&re 
que pour satisfaire à un besoin pressant; le pauvre et l'homme dh- 
rangé empruntent; l'un ni l'autre ne peuvent rendre qu'en cons& 
quence d'évknements heureux, ou par le moyen d'une extrbme éco- 
nomie ; l'un et l'autre sont donc souvent insolvables, et  le prbteur 
court des risques d'autant plus grands. - Plus le préteur risque de 
perdre son capital, plus il faut que l'intérét soit fort pour contreba- 
lancer ce risque par l'appat du profit. Il faut gagner sur I'intérht 
qu'on tire du petit nombre d'emprunteurs solides,. le capital et  les 
intérbts qu'on perdra par la banqueroute de ceux qui ne le seront 
pas. Ainsi, plus le besoin qui fait emprunter est urgent, plus I'inté- 
rbt eit fort. C'est par cette rriisori que I'intérét à Rome Btait excessif. 
Celui de 12 pour 100 passait pour trks-modéré. On sait que ce 
mbme in the t  de 12 pour 100 a été longtemps en France l'intérbt 
courant. Avcc un intéri% aussi fort, quiconque ne fait pas un emploi 
prodigieusement lucratif de l'argent qu'il emprunte, quiconque em- 
prunte pour vivre ou pour d8penser , est bientbt entièrement ruiné 
et réduit à l'impuissance absolue de payer. 11 est impossible que, 
dans cet état, le créancier qui lui redemande son dû ne lui soit pas 
odieux. Il le serait quarid meme il ne redemanderait que la somme 
précise qu'il a prbtéej car. R qui rie peut rieii payer, il est égal qu'on 
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lui demande peu ou beaucoup; mais alors le dbbiteur n'oserait pas 
avouer cette haine ; il sentirait quelle injustice atroce il y aurait à 
se faire du bienfait un titre pour haïr le bienfaiteur; il ne pourrait 
se cacher que personne ne une haine aussi injuste et ne 
compatirait à ses plaintes. S'il les fait tomber au contraire sur l'é- 
normité des intQr&ts que le créancier a exigés de lui en abusant de 
son besoin, il trouve dans tous les cœurs la faveur qu'inspire la pitié, 
e t  la haine contre l'usurier devient une suite de cette pitié : cette 
haine est d'autant plus génbrale que le nombre des indigents em- 
prunteurs est plus grand, et celui des riches prbteurs plus petit. On 
voit que dans les dissensions entre le peuple et les grands, qui ont 
agité si longtemps la république rpmaine , le motif le plus réel des 
plaintes du peuple était I'énormitb des usures, et la durete avec la- 
quelle les patriciens exigeaient le payement de leurs créances. La 
fameuse retraite sur le Mont-Sacré n'eut pas d'autre cause. Dans 
toutes les républiques anciennes, l'abolition des dettes fut toujours 
le vœu du peuple et le cri des ambitieux qui captaient la faveur po- 
pulaire. Les riches furent quelquefois obligés de l'accorder pour cal- 
mer la fougue du, peuple et  prévenir des rbvolutions plus terribles. 
Mais c'était encore un risque de plus pour les prbteurs , et par con- 
sequent I'intérbt de l'argent n'en devenait que plus fort. 

La dureté avec laquelle les lois, toujours faites par les riches, 
autorisaierit à poursuivre les débiteurs , ajoutait infiniment à 
l'indignation du peuple débiteur contre les usures et  les usuriers ; 
tous les biens et  la personne mhme du débiteur étaient affectés à 
la sûreté de la dette. Quand il etait insolvable, il devenait l'esclave 
de son créancier; celui-ci était autorise à le vendre à son profit, et  
à user A son égard du pouvoir illimité que l'ancien droit donnait 
au maître sur l'esclave, lequel s'étendait jusqu'ii le faire mourir ar- 
bitrairement. Ilri tel excEs de rigueur ne laissait envisager aux mal- 
heureux obérés qu'un avenir plus aITreux que la mort. et  I'impi- 
toyahle créancier lui paraissait le plus cruel de ses ennemis. II était 
donc dans laniituredes choses que l'usurier, ou le prbteur à intérbt, fût 
partout I'objetde l'exécration publique, etregardi? comme une sangsue 
avide engraissée de la substance et des pleurs des malheureux. 

Le christianisme vint et  rappela les droits de I'humaniti? trop ou- 
bliés. L'esprit d'égalité', l'amour de tous les hommes, la commisé- 
ration pour les malheureux , qui forment le 'caractère distinctif de 
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cette religion, se répandirent dans les esprits; le riche fut adouci$ le 
paurrre fut secouru et consolB. Dans une religion qui se déclarait la 
protectrice des pauvres, il Btait naturel que les prédicateurs, en se 
livrant B l'ardeur-de leur zde, adoptassent une opinion qui Btait 
devenue le cri du pauvre, et que, n'envisageant point le prbt à in- 
ter& en lui-m8me et dans ses principes, ils le confondissent avec Ja 
duret6 des poursuites exercees contre les débiteurs ins~lvables. De 
là, dans les anciens docteurs de l'Église, cette tendance à regarder 
le prbt B intéri% comme illicite : tendance qui cependant n'alla pas 
(e t ' i l  est importarit de le remarquer ) jueyu'à regarder cette opi- 
nion comme essentiellement lihe avec la foi. Le droit romain, tel 
que nous l'avons, rBdig6 dans un temps ou le christianisme Btait la 
seule religion de l'empire. et dans lequel le prbt à intbrbt est expres- 
sément autoris6, prouve incontestablement que ce prbt n'&ait point 
proscrit par la religion. 

' Cependant l'opinion la plus rigide et  la plus populaire prit peu 
à peu le dessus, et  le plus grand nombre des théologiens s'y rangea, 
surtout dans les siecles d'ignorance qui suivirent; mais tandis que 
le cri des peuples contre le prbt à intdrbt le îaisaitpro~crire, I'im- 
possibilité. de l'abolir eritisrement fit imaginer la subtilité. de l'alié- 
nation du capital, et c'est ce syst$me qui, Btant devenu presque 
genbral parmi les thBologiens, n Bté adoptk aussi par les juriscon- 
sultes, à raison de l'influence beaucoup trop grande qu'ont eue sur 
notre jurisprudence et notre It!gislation les principes du droit canon. 

Dans cette espèce de génération des opinions contraires au prht 
B iiit(tr&t, on voit que les peuples poursuivis par d'impitoyables 
créanciers ont imputé leur mal heur à l'usure et l'ont regardée d'un 
œil de haine ; que les personnes pieuses et les prédicateurs orit par- 
tagbcette impression et d6clamÉ contre I'usure ; que les théolo- 
giens, persuadés par ce cri gknéral que l'usure Btait condamnable 
en elle-meme, ont cherche des raisons pour prouver qu'elle devait 
ktre condamnée, et qu'ils en ont trouvé mille mauvaises, parce 
qu'il était impossible d'en trouver uiie boiirie.; qu'enfin les juris- 
consultes, entraînes par leur respect pour les .décisions des th& 
logiens, ont introduit les rnbmea prinripcs dans notre 16gisIation; 
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XXX. - Affaiblissement des causes qui avaient rendu le prêt à intéret 
odieux aux peuples. 

Cependant les causes qui avaient autrefois rendu odieux le prbt 
intbrét ont cessé d'agir avec'autant de force. L'esclavage étant 

aboli parmi nous, l'insolvabilité a eu des suites moins cruelles ; elle 
n'entratne plus la mort civile ni la perte de la liberte. La contrainte 
par corps, que nous avons conservée, est à la vérité une loi dure et 
cruelle pour le pauvre; mais la dureté en n du moins été mitigEe 
par beaucoup de restrictions et bornée à un certain ordre de créan- 
ces. La suppression de l'esclavage a donné aux arts et  au commerce 
une activité inconnue aux peuples anciens, chez lesquels chaque 
particulier aisé faisait fabriquer par ses esclaves presque tout ce dont 
il avait besoin. Aujourd'hui l'exercice des arts mécaniques est une 
ressource ouverte à tout homme laborieux. Cette foule de travaux 
et les avances qu'ils exigent nécessairement présentent de tous cbtés 
à l'argent des emplois lucratifs : les entreprises du commerce mul- 
tipliées à l'infini emploient des capitaux immenses. Les pauvres, 
que l'impuissance de travailler réduit à une midre  absolue, trouvent 
dans le superflu des riches, et  dans les charités de toute esphce dont 
la religion a multiplié les Btablissements, des secours qui ne pa- 
raissent pas avoir eu lieu cher les peuples de l'antiquité, et  qui en 
effet y étaient moins nécessaires, puisque,, par la constitution des 
soci6tbs, le pauvre, réduit au dernier degré de la misère, tombait 
naturellement dans l'esclavage. D'un autre CM, I'immensitb des 
capitaux accumulés de sihcle en si6cle par l'esprit d'économie 
inséparable du commerce, et  grossis surtout par I'aboridance des 
trbsors apportbs de l'Amérique, a fait baisser dans toute l'Europe 
le taux de l'intérêt. De toutes ces circonstances réunies, il est résulté 
que les emprunts faits par le pauvre pour subsister ne sont plus 
i~u'un objet à peine sensible dans la somme totale des emprunts; 
que la plus grande partie des prets se font à l'homme riche, ou du 
moins à l'homme industrieux, qui esphre se procurer de grands pro- 
fits par l'emploi de l'argent qu'il emprunte. Dès lors le prkt à inté- 
rét a dû devenir moins odieux, puisque par l'activité du commerce 
il est devenu nu contraire une ' source d'avantages pour l'emprun- 
teur. Aussi s'est-oii familiarisé avec lui dans toutes les villes de 
commerce, ail point que les magistrats et  les théologiens mémes en 
sont venus à le to l8n~ .  Lii coiidamnation di1 prbt en lui-méme, ou 



de l'intérdt exi&é sans aliénation du capital, est devenue une spé- 
culation abandonde aux théologiens rigoristes, et dans la pratique, 
toutes les opérations et de commerce et de finance roulent sur le 
prét B intérbt sans aliénation du capital. 

XXXI. - A quel genre d'usure se borne aujourd'hui la flétrissure 
attachée au nom d'usurier. 

Le nom d'usurier ne se donne presque plus, dans la société, 
qu'aux prkteurs B la petite semaine, à cause du taux élevé de I'in- 
tér&t qu'ils exigent; B quelques fripiers qui prbtent sur gages aux 
petits bourgeois et aux artisans dans la dbtresse ; enfin à ces hommes 
infAmes qui font métier de fournir, à des intér&ts Briormes, aux 
enfants de famille dérangés de quoi subvenir à leur libertinage et B 
leurs folles dépenses. Ce n'est plus que sur ces trois esphces d'usu- 
riers que tombe la flétrissure attachée à ce nom, et eux seuls sont 
encore quelquefois les objets de la sévérité des lois anciennes qui 
subsistent contre' l'usure. De ces. trois sortes d'usuriers, il n'y a 
cependant que les derniers qui fassent dans la société uii mal réel. 
Les prbteurs à la petite semaine fournissent aux agents d'un com- 
merce indispensable les avances dont ceux-ci ne peuvent se passer, 
et si ce secours est mis B un prix très-haut, ce haut prix est la 
compensation des risques que court le capital par l'insolvabilité fré- 
quente des emprunteurs, et de l'avilissement attaché à cette manière 
de faire valoir son argent; car cet avilissement écarte n8cessaire- 
ment de ce genre de commerce beaucoup de capitalistes dont la 
concurrence pourrait seule diminuer le taux de fintérbt. Il ne reste 
que ceux qui se déterminent à passer par-dessus la honte, et qui ne 
s'y déterminent que par l'assurance d'un grand profit. Les petits 
marchands qui empruntent ainsi B la petite semaine sont bien loin 
de se plaindre des prkteurs, dont ils ont à tout moment besoin, et 
qui au fond les mettent en &iat de gagner leur vie ; aussi la police 
et le ministere public les laissent-ils fort tranquilles. Les prbteurs 
sur gage à gros intérkts, les seuls qui pr&tent véritablement au pau- 
vre pour ses besoins journaliers, et non pour le.mettre en état de 
gagner, ne font point le m&me mal que ces anciens usuriers qui con- 
duisaient par degrds à la mishre et à  esclavage les pauvres citoyens 
auxquels ils avaient procuré des secours funestes. Celui qui em- 
prunte sur gage emprunte sur un effet dont il lui est absolument 
possible de se passer. S'il n'est pas en état de rendre le capital et 
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les intbrkts, le pis qui puisse lui arriver est de perdre son gage, e t  
il ne sera pas beaucoup plus malheureux qu'il n'était. Sa pauvreté 
le soustrait à toute autre pour,suite : ce n'est gu&re contre le pauvre 
qui emprunte pour vivre que la contrainte par corps peut Btre exer- 
cée. Le créancier qui pouvait réduire son débiteur e n  esclavage y 
trouvait un profit, c'étaikun esclave qu'il acquérait; mais aujour- 
d'hui le créancier sait qu'en privant son débiteur de la liberté, il 
n'y gagnera autre chose que d'Qtre obligé de le nourrir en prison. 
Aussi ne s'avise-t-on pas de faire contracter à un homme qui n'a 
rien et qui est rbduit à emprunter pour vivre des engagements qui 
emportent la contrainte par corps ; elle n'ajouterait rien à la sûreté 
du prdteur. La seule sûretb vraiment solide contre l'homme pauvre 
est le gage, et  l'homme pauvre s'estime heureux de trouver un se- 
cours pour le moment sans autre danger que de perdre ce gage. 
Aussi le peuple a-t-il plut& de la' reconnaissarice que de la haine 
pour ces petits usuriers qui le secourent dans son'besoin, quoiqu'ils 
lui vendent assez cher ce secours. Je me souviens d'avoir étb, à La 
Tournelle, rapporteur d'un proc&s criminel pour fait d'usure. Jamais 
je n'ai été tant sollicité que je le fus pour le malheureux accusé, e t  
je fus très-surpris de voir que ceux qui me sollicitaient avec tant 
de chaleur dtaient ceux-là mbme qui avaient essuyk les usures qui 
faisaierit l'objet du proces. Le contraste d'un homme poursuivi cri- 
minellemeiit pour avoir fait à des particuliers un tort dont ceux-ci 
non-seulement ne se plaignaient pas, mais meme témoignaient de 
la reconnaissance, me parut singulier et me fit faire bien des ré- 
flexions. 

XXXII. - Les usuriers qui font mktier de prêter aux enfants de famille déranges 
sont les seuls qui soient ,vraiment nuisibles à la société; leur véritable crime n'est 
point l'usure; en quoi il consiste. 

Les seuls usuriers qui soient vraiment nuisibles ii la société sont 
donc, comme je l'ai d6jà dit, ceux qui font metier de prkter aux 
jeunes gens dérangés ; mais je n'imagine pas que personne pense 
que leur crime soit de prQter à intérQt sans aliénation du capital, ce 
qui, suivant les théologiens et les juriscons~ltes, constitue l'usure. 
Ce n'est pas non plus de pr4!ter à un intérBt plus fort que ie taux 
Mgal ; car prbtant sans aucune sûret&, ayant à craindre que les phes  
ne refusent de payer et que les jeunes gens eux-&mes ne réclament 
un jour contre leurs engagements, i l  faut bien que lelirs profits soient 
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proportionn&s à leurs risques. Leur veritable crime est doncenon 
pas d'Btre usuriers. mais de faciliter et d'encourager pour un .vil 
intérBt les desordres des jeunes gens, et de les conduire à l'alterna- 
tive de se ruiner ou de se déshonorer. S'ils doivent Btre punis, c'est 
à ce titre, et non à cause de l'usure qu'ils ont commise. 

XXXIII. -La défense de l'usure n'est point le reniède qu'il faut apporter 
à ce désordre, et d'autres lois y pourvoient suffisamment. 

Les lois contre l'usure proprement dite ne sont donc d'aucune 
utilité pour arrbter ce désordre, qui est punissable par lui-mbme ; 
elles ne sont pas meme utiles pour obvier à la dissipation de la for- 
tiiiie des jeunes gens qui ont emprunté de cette manière ruineuse, 
par la rupture de leurs engagements; car, sans examiner s'il est 
vraiment utile que la loi offre contre des engagements volontaires 
des ressources dont il est honteux de profiter (question très-sus- 
ceptible de doute), la lui qui declare les mineurs incapables de 
s'engager rend superflue toute autre précaution. Ce ne sont pas ordi- 
nairement les personnes d'un Age mûr qui se ruinent de cette ma- 
nière, et en tout cas c'est à eux et non yas à la loi à s'occuper du 
soin de coiiserver leur patrimoine. Au reste, le plus sdr rempart 
contre la dissipation des enfants de famille sera toujours la bonne 
&ducation que les parents doivent leur donner. 
KXXIV. - Conséquences de ce qui a eté dit sur les vraies causes de la défaveur du 

pr&t à intérêt, et sur les changements arriv6s à ce1 égard dans les maeurs publi- 
ques. 

Après avoir prouvé la légitimité du prbt à iritérbt par les prin- 
cipes de la matière, et aprks avoir montré la frivolith des raisons 
dont on s'est servi pour le condamner, je n'ai pas cru inutile de 
développer les causes qui ont répandu sur le pret à intbrbt cet odieux 
et cette dbfaveur, sans lesquels ni les théologiens ni les jurixori- 
suites n'auraient pas songé à le condamner. Mon objet a été d'apprh- 
cier exactement les fondements de cette dbfaveur, et de reconriaitre 
si en effet le prét h intérbt produit dans la socikté des maux que les 
lois doivent chercher à prévenir, et qui doiventengager à le proscrire. 
11 résulte, ce me semble. des details dans lesquels je suis entré, que 
ce qui reridait I'usure odieuse dans les anciens temps, tenait plus au 
défaut absolu du commerce, à la constitution des anciennes sociétbs et 
surtout aiix lois qui permettaient au créancier de réduire son dhbi- 
teur Pn eoelavag~, qu'à Is nature mAmr du prbt à intPr6t. Ir. croic 
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avoir prouvé encore que par les changements survenus dans le 
commerce, dans les mœurs et  dans la constitution des socidtés, le 
prbt à intér&t ne produit dans la société aucun mal qu'on puisse 
imputer à la nature de ce contrat ; et que, dans le seul cas où les 
pratiques usuraires sont accompagnées de quelque danger réel, ce 
n'est point dans l'usure proprement dite que résident le crime et le 
danger, et  que les lois peuvent y pourvoir sans donner aucune res- 
triction à la liberté du pr&t à intérbt. 

XXXV. - Conséquence générale : aucun molif ne doit porter 3 dhfendre 
le pr&t à intérêt. 

l e  suis donc en droit de conclure y ii'aucun motif solide ne pour- 
rait aujourd'hui déterminer la législation B s'écarter, en proscrivant 
le prbt B intBrbt, des principes du droit naturel qui le permettent. 
Car tout ce qu'il n'est pas absolument nkcessaire de défendre, doit 
btre permis. 

XXXVI. - L'intérêt est le prix de l'argent dans le commerce, et ce prix 
doit être abandonné au cours des événements, aux débats du commerce. 

Si l'on s'en tient à l'ordre naturel, l'argent doit &tre regardé 
comme une marchandise que le propriétaire est en droit de vendre 
ou de louer; par consbquent la loi ne doit point exiger, pour auto- 
riser la stipulation de I'intérbt, l'aliénation du capital. Il n'y a pas 
plus de raison pour qu'elle fixe le taux de cet intérbt. Ce taux doit 
Btre, comme le prix de toutes les choses commerçables, fixé par le 
débat entre les deux contractants et par le rapport de l'offre à la 
demande. 11 n'est aucune marchandise sur laquelle l'administration 
la plus éclairée, la plus minutieusement prévoyante et la plus juste, 
puisse se répondre de balarlcer toutes les circonstances qui doivent in- 
fluer sur la fixation du prix e t  d'en établir un qui ne soit pas au dbsavan- 
ttîge ou du vendeur ou de l'acheteur. Or, le taus de l'inter& est encore 
bien plus difficile à fixer que le prix de toute esphce de marchandise, 
parce que ce taux tient B des circonstances et à des considérations plus 
dklicates encore et plus variables, qui sont celle du temps où se fait 
le prbt; et  celle de 1'Bpoque à laquelle le remhoursement sera stipu16, 
e t  surtout celle du risque ou de l'opinion du risque que le capital 
doit courir. Cette opinion varie d'un instant ii l'autre ; une alarme 
momentanbe , l'événement de quelques banqueroutes, des bruits de 
guerre, peuvent rhpandre une inquibtude ghnbrale, qui enchdrit su- 



bitement toutes les négociations d'argent. L'opinion et la rbalitb du 
risque varient encore plus d'un homme à l'autre, et  augmentent 
ou diminuent dans tous les degrés possibles. Il doit donc y avoir 
autant de variations dans le tauxlde . l'intérbt. Une marchandise a le 
mbme prix pour tout le monde, parce que tout le monde la paye 
avec la même monnaie, et les marchandises d'un usage général, 
dont la production et la consommation se proportionnent naturel- 
lement l'une à l'autie, ont longtemps A peu prhs le même prix. 
Mais l'argent dans le prbt n'a le meme prix ni pour tous les hommes, 
ni dans tous les temps, parce que dans le prbt, I'argent ne se paye 
qu'avec une promesse, et que si I'argent de tous les acheteurs se 
ressemble, les promesses de tous lès emprunteurs ne se ressemblent 
pas. Fixer par une loi le taux de l'intérêt, c'est priver de la res- 
source de l'emprunt quiconque ne peut offrir une sûreté propor- 
tionnée à la modicité de l'intérbt fixé par la loi ; c'est par consé- 
quent rendre impossible une foule d'entreprises de commerce, qui 
ne peuvent se faire sans risque du capital. 
xXXVII. - L'intkrêt du retard ordonné en justice peut être réglé par un simple acte 

de notoriété, sans qu'il soit besoin de fixer le taux de l'intérêt par une loi. 

Le seul motif raisonnable qu'on allègue pour justifier l'usage où 
l'on est de fixer le taux de l'intérêt par une loi, est la nécessitb de 
donner aux juges une règle qui ne soit point arbitraire pour se 
conduire dans les cas où ils ont ii prononcer sur les intérêts demaq- 
dés en justice, en conséquence de la demeure de payer, ou bien 
lorsqu'il s'agit de prescrire à un tuteur à quel denier il peut placer 
l'argent de ses pupilles. Mais tout cela peut se faire sans une loi qui 
fixe irrévocablement et universellement le taux de l'intérêt . Quoi- 
que l'intérbt ne puisse ktre le même pour tous les cas, cependant il 
y a un in'térbt qui varie peu, du moins dans un intervalle de temps 
peu consiilérable, c'est l'intbrêt de I'argent placé avec une sûreté à 
peu près entière, telle que la donne une hypothèque solide, ou la 
rolvabilité de certains négociants dont la fortune, la sagesse et  la 
probité sont univeraellement connues. C'est B cet intbrkt que les 
juges doivent se conformer et se conforment en effet, lorsqu'ils pro- 
noncent sur les demandes d'intérbts judiciaires, ou sur les autori- 
sations des tuteurs. Or, puisque le taux de cet intérêt varie peu et 
est le mhme pour tous, il ne faut pas une'loi pour le fixer; il suffit 
d'un acte de notoriétb qu'on peut renouveler chaque annhe. Quel- 
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ques notaires e t  quelques négociarits principaux donneraient aux 
magistrats les lumières nécessaires pour fixer cette notoriété en con- 
naissance de cause. Un acte de cette espèce fait dans chacu~ne des 
villes ou réside un parlement, suffirait pour toute rétendue du res- 
sort. 

XXXVIII. - L'imputatioii des intérêts préteridus usuraires sur le capital, let toiiteç 
les poursuites criminelles pour fait d'usure, devraienbétre abrogées. 

Une conséquence immédiate de l'adoption de ces principes serait 
l'abrogation de l'usage où sont les tribunaux d'imputer sur le capi- 
tal les intérbts payés ou sans aliénation du capital, ou A un taux 
plus fort que celui de l'ordonnance. 

Une seconde conséquence qu'on en tirerait à plus forte raison, 
serait la suppression de toute poursuite criminelle sous prétexte 
d'usure. Ce crime imaginaire serait effacé de la liste des crimes. 

XXXIX. - Avantages qui résulteraient pour le commerce et la sociéîk eri général 
d'une loi entièrenient conforme aux principes qui viennent d'être développhs. 

Le cpmrnerce de l'argent serait libre comme 'doit l'&tre tout com- 
merce. L'effet de cette liberté serait la concurrence, et  l'effet de 
cette concurrence serait le bas prix de l'intérbt ; non-seullement 
parcique la honte e t  les risques attachés au prbt à int6r&t sont une 
surcharge que l'emprunteur paye toujours, de m&me que celui qui 
achète des marchandises prohibees paye toujours les risques du con- 
trebandier, mais encore parce qu'une trècgranck quantite d'ûrgent, 
qui reste inutile dans les coffres, entrerait dans la circulation lors- 
que le préjugé, n'étant plus consolidé par l'autorité des lois, aurait 
peu à peu cbdé à la raison. L'économie en deviendrait d'autant plus 
active à accumuler des capitaux, lorsque le commerce d'argent serait 
un débouché toujours ouvert à l'argent. L'on ne peut aujourd'hui 
placer l'argent qu'en grosses parties. Un artisan est embarrassé de 
ses petites épargnes ; elles sont stériles pour lui jusqu'à ce qu'elles 
soient devenues assez considdrables pour des placer. Il faut qu'il les 
garde, toujours exposé à la tentation de les dissiper au cabaret. Si le. 
commerce d'argent acquérait le degré d'activité que lui donnerait la 
liberté entière et  l'anéantissement du pr&jiigé, il s'btablirait des 
marchands d'argent qui le recueilleraient en petites sommes, qui 
rassembleraient dans les villes e t  dans les campa-es les épargnes 
du peuple laborieux pour en former des capitaux et les fournir aux 



places de commerce, comme on voit des marchands ramasser de 
village en village, jusqu'au fond de la Normandie, le beurre et les 
œufs qui s'y produisent, et les aller vendre B Paris. Cette~facilit6 
ouverte au peuple de faire fructifier ses épargnes serait pour lui 
l'encouragement le plus puissant B l'économie et B la sobriétb, et 
lui offrirait le seul moyen qu'il ait de prévenir la mis&re où le 
plongent les moindres accidents, les maladies ou au moins la vieil- 
lesse. 
XL.- Si des motifs de prudence peuvent empêcher d'établir, quant à présent, par une 

loi la liberté entière du prêt à iutéret, cette liberté n'en est pas moins le but auquel 
l'administration doit tendre, et auquel il convient de preparer les opinions du pu- 
blic. Nécessité de donner dès à présent au conimerce une entière sdcuriié contre 
I'exécutioie des lois rigoureuses portées en matic're d'usure. 

La loi qui Itablirait ce nouvel ordre de choses est donc aussi dB- 
sirable que juste, et pliis favorable encore au peuple pauvre qu'au 
riche pécuniëux. 

Je ne dis pas cependant qu'il faille la rendre B prbsent. 
J'ai insinue que je sentais tous les mbnagements qui peuvent btre 

dus au prbjugé, surtout B un pdjugb que tant de personnes croient 
lib A des principes respectables. 

Mais j'ose dire que cette libertb entière du pr8t B intbrbt doit htre 
le but plus ou moins kloigiii. du gouvernement; 

Qii'il faut s'occuper de prbparer cette r6volution en-changeant 
peu h peu les idees du public, en favorisant les écrits des juriscon- 
sultes Bclair6s et des thbologiens sages qui adopteront une doctrine 
plus modbr6e et plus juste sur le pr8t B inter&; 

~t qu'en attendant qu'on ait pu dtteindre ce but, il faut s'en rap- 
procher autant qu'il est possible. 

II faut, sans heurter de front le préjugb, cesser de le soutenir, et 
surtout, en éluder l'efïe t et garantir l6 commerce de ses fhcheusev 
influences. 

XLI. - 11 paratt convenable d'abroger par une loi tolite poiirsuite criminelle pour fait 
d'usure; mais il est du moins indispensable d'interdire absolument cette accusition 
dans tous les prcts faits à i'occasi~n du commerce, ou à des commerçants. 

La voie la plus directe pour y parvenir, et celle B laquelle j'avoue 
que j'inclinerûisbeaucoup, serait #interdire entiérement, par une loi, 
toute poursuite criminelle pour fait d'usure. Je ne crois pas impos- 
sible de rbdiger cette loi et le prbambule qui doit I'annoneer, de façon 
P conserver tous les mbnagements nbcessaires pour les principesreçus. 



Si cependant on y trouvait de la difficultb, il me paraît ail nioins 
indispensable de defendre d'admettre l'acciisatioii d'wure dans tous 
les cas de négociations d'argent faites A l'occasion du commelace, et 
dans tous ceux où celui qui emprunte exerce soit le commerce, soit 
toute autre profession daiis laquelle l'argent peut &tre employ6 d'une 
manière lucrative. 

Cette disposition renfermerait ce qui est absolument nécessaire 
pour mettre le commerce à l'abri des rkvolutioiis que pourrait occa- 
sionner la diversit4 des opinions sous le régime arbitraire de la jii- 
risprudence actuelle. 

En meme temps elle serait b o r d e  au pur ~iécessaire ; et je ne lii 
crois susceptible d'aucune difliculté, lorsque d'un cûti. les principes 
r e p s  relativement à l'iiiterkt de l'argent i.csteroii t les inémes yuan t 
aux affaires civiles ordinaires qui ri'ont point de rapport iiu com- 
merce, et  que de l'autre on donnera pour motif de la loi la n8ces- 
sitk d'assurer les engagements du commerce contre les abus de In 
mauvaise foi, et  de ne plus faire dépendre d'une jurisprudence ar- 
bitraire le sort des nkgociants autorisés par l'usage constant de 
toutes les places, usage qu'on ne peut prohiber sans risquer d'in- 
terrompre la circulation et le cours ordinaire du commerce. 

Il me semble que les idées du public et meme celles de tous les 
tribunaux accoutumés à juger des affaires de commerce, ont d6jA 
suffisamment prépare les voies à cette loi ; et  j'imagine qu'elle 11'8- 
prouverait aucune resistance, pour peu que l'on employât d'adresse 
à la rbdiger de façon ii paraître respecter les principes précédem- 
ment reçus. 

XLII. - La loi proposée mettra le commerce it l'abri de toute révolution pareille it 
celle qu'il vient d'éprouver à Angoulêiné; inais il est juste de pourvoir au sort des 
particiilieïs inal à propos vexés. 

Si cette proposition est adoptke, elle pourvoira suffisaniment B 
l'objet génkral de la sûrete du commerce, et le rnettra pour jamais 
à l'abri de l'espèce de révolution qu'il vient d'bprouver dans !a ville 
d'Angoul&me ; mais il ne serait pas juste sans doute d'abandonner 
à leur malheureux sort les victimes de ]a friponnerie de leurs débi- 
teurs et  du prbjugé des juges d'Angoul&ine, puisque leur honneur 
e t  leur fortune sont actuellement compromis par les dénonciations 
admises contre eiix et IPS prncPdrires rommencées ni]  sénéchal de 
cette ville. 

1. s i  O 
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XLIII. - Le sén6clial d'Angoulême n'aurait pas dû admettre l'acciisation d'iiçiirc 
pour des prêts faits ii des marchands. 

Je pense qu'au fond, et même en partant des principes actuels, tels 
qu'ils sont modifiés par la juris~îudence de la plus grande partie 
des tribunaux, et surtout de ceux auxquels la connaissance du com- 
merce est spéci;ilement attribuée, les d6noiiciations des prétendus 
faits d'usure ne doivent point étre admises, et  les préteurs ne doi- 
vent point étre exposés ii des procédures crinlinelles. Il suffit pour 
cela que les préts prktendus usuraires, et qui ont donn6 lieu aux 
dénonciations, aient &té faits à des marchands ; dès lors il est con- 
stant par la jurisprudence universelle de toutes les juridictions con- 
sulaires, qu'on ne peut les regarder comme prohibés par le défaut 
d'aliénation du capital ; il paraît meme qu'on en est convaincu au 
sénéchal d'dngouléme, et  que les dénonciateurs eux-in&mes n'osent 
en disconvenir. RIais ils ont dit en premier lieu que plusieurs des 
capitalistes accusés d'usure ne sont ni comtnerçants ni banquiers ; 
on a méme produit des actes pour prouver que le sieur B.. . des E.. . , 
un des préteurs attaqués, a déclaré, il y a quelques années, quitter le 
commerce. Ils ont dit en second lieu que les intérets n'ktaient dans 
le commerce qu'au taux de six pour cent; et comme les négocia- 
tions dérioncées comme usuraires sont à un in ti?r&t plus considérable, 
e t  sur le pied de neuf ou dix pour cent, ils ont conclu qu'on devait 
leur appliquer toute la rigueur des lois contre l'usure. II faut avouer 
mbme qu'un grand nombre de preteurs, entraînés par la terreur qui 
les avait saisis, ont en quelque sorte pass6 condamnation sur ce prin- 
cipe, en offrant imprudemment de restituer les sommes qu'ils avaient 
perçues au-dessus de six pour cent; mais malgré cette espèce d'aveu, 
je ne pense pas que ni l'un ni l'autre des deux motifs allégués par 
les dénonciateurs puisse autoriser la voie criminelle contre les né- 
gociations dont il s'agit. 

XLIV. - La qualité des prêteurs qui ne seraient pas commerçants ne peut servir 
de fondement à la voie criniinelle. 

C'est d'abord iine erreur grossière que d'imaginer que le defaut 
de qualité, dans un préteur qui ferait un autre métier que le üom- 
merce, puisse changer en.rien Ia nature de l'engagement que prend 
avec lui un négociant qui lui emprunte des fonds. En effet, ce né- 
gociant n'est pas plus IBsé, soit que celui qui lui préte fasse le com- 
merce ou ne le fasse pas; l'engagement de I'empruriteur n'eri est 



L;.~!E assujetti aux règles de la bonne foi. Si la tolhranee qu'ai; 
<.A.: a-wir et qu'an a pour les stipulations d9intér&t dans les pr&ts 
;,; csmmrrce est fondée sur ce que, d'un cbté, les emprunts que 

r " r-ri nbgooiant ont pour objet de se procurer des profits en versan: 
?~r,c-st dans son commerce, et sur ce que, de l'autre, toute entre- 

.-:;L ~~~ppnsan t  de grosses avances, il est important d'attirer dans le 
- z - . - -O-ae  .. ..., UU. s n. piüs grande quantite possible de capitaux et d'argent, 

I t  ::fit bien évident que ces deux motifs ont exactement la m&me force, 
- " L ~  4 i e  prbteur soit ou ne soit pas négociant. Dans les deux cas, son 
r rgrnt in9est pas moins un moyen pour l'emprunteur de se procures 
-'ç 31x35 profits9 et cet argent n'est pas moins un capital utile verse 
:leils le commerce. Pour savoir si la faveur des négociations do 
ccmncsce doit &tre appliquée à un pr&t d'argent ou non, c'est 
iionc 1û personne de l'emprunteur qu'il faut considbrer, et non celle 
2ir ~'bteur. Il importe donc peu que le sieur B ..... des E ....., ou 
:? i i  autre des capitalistes d'Angouléme, fasse ou rie fasse pas actuel- 
i,.mcïli le commerce, et  il n'en saurait rksulter, pour les commer- 
;r~alis qui ont emprunte d'eux, aucun prétexte pour revenir contre 
i ra is  engagements en les inculpant d'usure, et  encore moins pour 
$29 attaquer par la voie criminelle. 

XEY. - Le taux de l'intérêt au-dessus de six pour cent n'a pas dli non plus 
donner ouverture à la voie criminelle. 

C-eat zncore une autre erreur d'imaginer qu'il y ait dans le com- 
::::ce un taux d9irit&rét fixe au-dessus duquel les négociations de- 
iqaekit usuraires et punissables. - Il n'est aucune .espèce de lois 

* " 
, . 11 ,., > a?t fixé un taux plut& que l'autre. et  l'on peut meme dire qu'A 

rigiienr il n'y en a aucun de permis, que celui de l'ordonnance, 
-i:-rx rie l'est-il qu'avec la condition de l'aliknation du capital. 
; 7 "  a A-,&" n L G , ~ L -  süns aliénation du capital, n'est que tolhré en faveur du 
<,O,vr> ,,.~,,:ni:rce; +' mais cette tolérance n'est ni ne peut &tie limitée A UG 

.ii:n fixe, parce que l'intérét varie non-seulement raison des lieux, 
;+es temps et des cireonstûnces , en se réglant, comme le prix de 
.sates les autres marchandises, par le rapport de l'offre A la de- 
..a&, mais encore dans le meme tenips et le m&me lieu, suivant 

risque plus ou moins grand que court le capital, par le plus OU 
c rnûins de solidite de l'emprunteur. L'intérkt se rkgle dans se 

~ : , ~ ~ i r n 2 ~ c e  par la seule stipulation; et s'il y a, dens les places consi- 
, - ,  " 

,$, .::4 Ge: dOklrrfi2n@e, UR taux coai%rant de 19ixn$6r$k ce  te.^^ D'S 



lieu que vis-&vis des négoeian ts reconnus pour bons- et  solvaUes ; 
toutes les fois que le risque augmente, l'intérbt augmente aussi , 
sans qu'on ait aucun reproche à faire au prbteur. Ans i ,  quand 
mbme il serait vrai que le taux de l'int6rbt fBt A Angoulbme, suivant 
le cours de la place, à 6 pour 100 ,  il ne s'ensuivrait nullement que 
ceux auxquels on aurait pr&tE ii 9 et h 10 pour 1 0 0  eussent il se 
plaindre. Quand il serait vrai que le taux de I'intérbt dans le com- 
merce fût, dans les principales places du royaume, etabli sur le pied 
de 6 pour 100,  il ne s'ensuivrait nullement que ce cours fût établi 
à Angoul&rne; et ,  dans le fait, il est notoire que, depuis environ qua- 
rante ans, il a presque toujours roulé de 8 4 1 0  pour 100.  J'ai suf- 
fisamment expliqué, daiis le commencenient de ce MBmoire, les rai- 
sons de ce haut intérht, et j'ai montre qu'elles Btaient fondées sur la 
nature même du commerce de cette ville. 

XLVI. -Motifs qui doivent porter à bvoquer cette affaire. 

Malheureiisement les officiers du sénéchal, en recevant des dbnon- 
ciations, ont prouvB qu'ils n'adoptent point les principes que je 
viens de dbvelopper, et  que la vraie jurisprudence sur le prbt en 
matiere de commerce leur est moins connue que la rigueur des lois 
anciennes. II y a donc tout lieu de craindre que le jugement qui 
interviendra ne soit dicté par cet esprit de rigueur, et  que le triom- 
phe de la cabale des dénonciateurs Btant complet, le trouble qu'ils 
ont occasionné dans les fortunes et  dans le commerce ne soit encore 
augmenté. 

XLVII. - Motifs qui doivent detourner d'en attribuer la connaissance à l'intendant. 

Dans ces circonstances, il semblerait nécessaire d'bter à ce tribu- 
nal la connaissance d'une affaire sur laquelle on peut croire qu'il 
cede à des prkventions, puisque sans ces préventions l'affaire n'au- 
rait aucune existence; c'est par ce motif que les difi'érents particu- 
liers déjà dhoncEs, ou qui craignent de l'ktre, ont présenté il M. le 
c,mtr&leur général un Memoire qui m'a été renvoyé, et  dans lequel 
ils concluent à ce qu'il me soit donnb un arrbt d'attribution pour 
connaître de cette affaire. - Ce serait en effet le moyen de leur pro- 
curer un juge assez favorable ; et  ce Mémoire, dans lequel j'ai expli- 
qué toute ma façon de penser, peut le faire présumer. Je ne pense 
cependant pas que ce soit une raison pour me charger de ce juge- 
ment. - Indépendamment de la répugnance que j'ni pour ces 
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sortes d'attributions, j'observe que les esprits se sont hchauffhs de 
part et  d'autre dans la ville d'ilngoulbme à cette occasion, qu'un 
grand nombre de gens y ont pris parti contre les capitalistes prbteurs 
d'argent, dont la fortune a pi exciter l'envie , qu'enfin un assez 
grand nombre des officiers du présidial paraissent avoir adopté cette 
chaleur. Si c'est un motif pour Bter à ces derniers la connaissance 
de l'affaire, c'en est un aussi, suivant moi, de ne la point donner à 
l'intendant de la province; l'on ne manquerait pas de penser que 
l'objet de cette attribution a BtQ de soustraire des coupables aux 
peines qu'ils auraient méritbes , et le jugemeiit qui les absoudrait 
serait représerith comme un acte de partialitb. 

XLVIII. - Le Conseil d'gtat est le trihunal auquel il paraPt le plus conveiiable 
de réserver la décision de cette affaire. 

D'ailleurs le vdritable motif qui doit faire Bvoquer cette a h i r e ,  
est la liaisoii qu'elle a avec l'ordre public et  I'intéret géiiéral du 
commerce; et  dès lors, si l'on se dBtermiire à I'bvoquer, il semble 
que ce ne doit pas Btre pour la renvoyer à un tribunal particulier, et  
en quelque sorte étranger à l'ordre judiciaire, mais plutbt pour la 
faire décider avec plus d'autoriti: par un tribunal auquel il npyar- 
tienne de fixer en m&me temps et  de consacrer, par iine sanction 
solennelle, les principes de sa décision. Je pense qu'il n'y en a poiiit 
de plus conveiiable que le Conseil lui-méme, surtout si, comme jc 
le crois, il doit btre question, ilon-seulement de juger l'affaire par- 
t ieuii~re des capitalistes d'Angouléme, mais encore de fixer par une 
loi la jurisprudence sur un point de la plus grande importance pour 
le coinmerce génhral d; royaume. 

X1,IX. - La procédure ci-iininelle conliriencée parait exiger que l'alTaire soit renvoyee 
à une commission particuliére du Conseil, chargée en niême temps de discuter la 
convenance de la loi pr&osée. 

Je prendrai la (liberte d'observer que si cette proposition est 
adoptée, il paraît convenable de former pour cet objet une com- 
mission particulière du Conseil. L'affaire ayaiit 6té introduite par 
la voie criminelle et poursuivie à la requete du procureur du roi, 
il est indispensable de la continuer d'abord sur les mbmes erre- 
ments, et l'on ne peut se passer du concours de la partie publique. 
Or, on sait qu'il ne peut y avoir de procureur général que dans les 
~;ommissions particuli&tes. Ln mbme eomrnissioil paraissant devoir 
natiirellement étro chargée d'examiner r'il y n lieu (le rendre unr 
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loi nouvelle siir I n  maiière et d'en discuter les dispositio~is, l'intérkt 
général du comrnercc et l'intbrbt particulier des commersants d':\ri- 
gouleme ne pourront manquer d'btre envisages et dbeidbs par les 
memes principes ., 
L, - Observation sur la punition que p:iibaissent nii.ritér les auteurs du troiib!e arrive 

dans le conimerce d'Angoulême. 

En venant au secours du  commerce d'Angoulbme, il serait bien 
à souhaiter qu'on pût faire subir aux auteurs de la cabale qui vier,t 
d'y porter le trouble, la punition qii'ils ont m8rithe. Mais je sens 
qu'on na peut rien proposer à cet egard quant à présent; et lors 
méme que le tribunal chargé de l'examen de l'affaire auri1 pris 
une connaissance 'exacte de toutes les manœuvres qui ont Cté corn-- 
mises, je ne sais s'il sera possible de prononcer uiie peine juridique 
contre des gens qui, malgr6 l'odieux de leurs d8marchcç, sembieiit 
cependant y avoir &té autoris& par des lois expresses. lesquelles 
n'ont jamais été révoquées. Je ne crois pas qu'on puisse les punir 
autrement que par voie d'autorité et d'administration, et ce sera A 
la sagesse du Conseil à dhider,  aprhs le jugement de l 'afiire,  c'il 
convient de faire intervenir l'autorité directe du roi pour pii~iii- ecb 
perturbateurs dix commerce. 

LI. - Esamcn d'iine proposition faite par lcs juges-coiisuls d'hngoulémc, 
tendant à l'établissement de courtiers et agents de change en titre. 

Avant de terminer ce long Mbmoire, je crois deioir m'expliquer 
encore sur une proposition contenue dans la conclusion qui hiait 
jointe au Mémoire que m'a renroyé 31. le contrbieiir gé~iéra!, ct 
que je crois avoir Sait l'objet d'une demande adressée directernciii I 
ce ministre par les consiils d'i\ngoul&me. Elle a pour objet dc f:-tin> 
Etablir à -4ngoul&me des courtiers et des agents de change ï i i  ! i i i ~ .  
C'est, dit-on, pour pouvoir fixer le taux de la place, et piéieriir, 
par là, des troubles semblables à ceux que vient d'hprourer le *cri:- 
nerce d'AngoulPme. 

LII. - Iniitilité et inconvénients de  l'établissement proposé. 

de suis fort loin de penser qu'un pareil Btablissernent puisse :.in7 
utile dans aucun ras. Les commerrnnts peuvent, le plus ssüi,r:. 
faire leurs négociations saiis l'entremise de personnes tierces; et S I ,  
dans uiie place, les opérntioi~s de commerce sont assez rnuitip!i&i:~ 
pour que les négociants soient ohligés de se servir d'age8it.s in!~:  .- 



poe;&s ou de couriiers, ils sont toujours libres de le faire. II est bien 
;Gus mturel qu'ils confient leurs affaires à des hommes qu'ils ont 
c!.oisis et auxquels ils ont une confiance personnelle, qu'à des parti- 
cldiers qui n'auraient d'autre .titre à leur confiance que d'avoir 
,ii:heté 19qîfiee de courtier ou d'agent de change. Il est étonnant que 
je? juges-consuls d9hngoul&rne n'aient pas senti que ces courtiers 
;~;.iviiégiés et exclusifs, et  les droits qui leur seraient attribués, se- 
-Gent ur.2 surcharge pour leur commerce. L'utilité prétendue dont 
1~1-i .velit qu'ils soient pour fixes le cours de la place me parait en- 
:i&~liiriit chimérique. Il n'est point nbcessaire, comme le suppose 
i9-ivoeût 3~ Conseil qui n dresse la consultation en faveur des capi- 
I;disies d9Angoul&me, qu'il y ait un taux de la place fixé par des 
egm"t de change ou par une délibération de tous les banquiers, 
i7iC-q .br autoriser le taux de I'intdret et  justifier les n6gociations du 

i.+uroei2e '-'A d'usure. L'intBrkt doit, comme jc l'ai déjh dit, varier à 
raisol du plus ou du moins de solvabilité de I'emprunteur, et  il n'en 
d:;vient pas plus nkcessaire, mais plus impossible de le régler. 

Lr v a i  remède aux inconvénients que vient d'&prouver la place 
tl'Lirrgou!&me est dans l'interdiction de toute accusation d'usure, à 
:'occasion de négociations faites par des commerçants. 

I! a étB un temps où la proposition faite par les juges-consuls 
d Angoiilême aurait pu 6tre accueillie comme un moyen de procurer 
2 irlque argent au roi; mais outre que cette ressource serait infini- 
k.»rhtt modique, le Conseil est sans doute à présent trop éclairé pour 
12 pas sentir que de tous les moyens de procurer de l'argent au roi, 
'cr; ?!us mauvais sont ceux qui surchargent le commerce de frais, . * 

soi le gBnent par des priviléges exclusifs, et  surtout qui I'embar-- 
:süsent par une multitude d'agents et de formalités inutiles. Je ne 
sois donc aucunement d'avis de créer à hngoul&me les charges de 
~ourtiers et d'agents de change dont les consuls sollicitent I'établis- 
s,:ixent'. 

LII1. - Conclusion et avis. 

Pour me résumer sur l'objet principal de ce Mémoire, mon avis 
se réduit à proposer d'évoquer au Conseil les accusations d'usure 
pendantes au Sénéchal d'Angoulkme, e t  d'en renvoyer la connais- 
snnse & une commission particulihre du Conseil ', laquelle serait en 

fi L,4aflaire fut évoquée au Conseil. Les procédurescontre les prêteurs furent abolies, 
avec d é f ~ i ~ s e ç  d'en intenter de pareilles a l'avenir. -La loi demandée ne fut pas faite. 



mbme temps ciiargke de rbdiger une déclaration pour fixer la juris- 
prudence sur l'usage du prht à intérht dans le commerce. 

OBSEItVA1'IOWS DE DUI'OKT DE NEMOURS. 

Une considération générale peut être ajoutée à celles que présente ct~t  
excellent ouvrage. 

Le débit annuel de toute la partie des récoltes qui n'est pas consommée 
par leurs ciiltivateurs, ne peut être opéré qu'au moyeri de l'échange qui a 
lieu, qiielquefois directement, mais presque toujours indirectement, entre 
les productions de différente nature quo ccs récoltcs ont fournies. 

Cc sont les divcrses récoltes qui servent à se payer mutuellement, par le 
prix que les derniers consommateurs donnent des matières oii des denrées 
fournies par les premiers producteurs. 

Ces dcrniers consommateurs ne peiiveilt l'être que parce qii'ils ont eux- 
mêmes des productions oii des marchandises, ou la valeur de productions 
et de marchandises qu'ils ont déjà vendues, 4 livrer en échange de celles 
qu'ils veulent consommer ; ou parce qu'ils ont recii, pour prix de leur tra- 
vail, de ceiis qiii avaient des productions et des marchandises, un salaire 
avec lequel ils peuvent acheter celles dont ils ont besoin. 

Le prix auquel ils les payent en les acquérant embrasse, outre la valeur 
(le la matière première, le remboursement de tous les frais, c'est-à-dire d e  
tous les travaux intermédiaires de transport et de fabrication ; c'est-à-dire 
encore de toutes les consommatio~is qu'ont pu et dû faire les fabricateurs, 
les commercants, et leurs agents de toute espèce. 

Pour que les récoltes soient compléternent paykes, il farit donc attendre 
de toute nécessité que leur dernier échange ait été fait. 

Cependant il 11'' a point de récolte dont la partie cornmercable, avant 
(l'arriver à la consommation, ne passe par plusieurs mains, et celles qui de- 
maiident de grandes prbparations, ou qu'il faut conduire a de grandes di- 
stances, par une multitude de maiiis. 

11 est impossible qu'à chaque traiismission d'une de ces mairis à l'autre, 
la denrée ou la marchandise soit payée comptant. ' 

Pour qii'elle pQt l'êtrc, il faudrait que chaque acquéreur intermédiaire 
eût une somme de numéraire disponible égale à la valeur de son acquisi- 
tion, et qu'il y eût e n  circulaiio?a iine quantité dc monnaie, oii d'autres va- 
leurs réelles, six fois, dix fois, peut-etre vingt fois au-dessus de ce que vaut 
la partie commerçable des récoltes. Cela ne se petit. Si cela se pouvait, ce 
serait un mal : car cette masse $norme de niiméraire, qui ne serait employée 
qu'à des transmissions de services et qii'elles absorberaient, rie pourrait pas 
etrc en même temps employée à soldcr des travaux véritablement produc- 
tifs. 

L'expérience montre que chez les nations riches, iine somme de iiumé- 
raire Cgale à la moitié du produit net des terres, et; chez les nations Pau- 
vres, a la valeur totale de cc produit net, suffit à tous les besoins de la cir- 
c~ilation. 
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C'est donc un effet de la nature invincible des choses, qpe la circulation 
des récoltes se fasse le plus ordinairement, et en général, par une suite de 
crhdits réciproques entre les agents de leur distribution ; aucun d'eux ne 
foiirnissant que quelques à-compte, et n'ayant à faire de plus que l'avance 
de la portion des frais courants p&r laquelle il ne peut obtenir lui-m8me 
de crédit. 

Mais qu'est-ce qu'une vente à crédit? C'est de la part du vendeur la 'Zi@rai- 
son d'une valeur rkelle-qui, si elle était payée comptant, lui procurerait lin 
capltal applicable sur-le-champ à lin achat de terre. de laquelle il tirerait un 
revenu, ou à tout autre emploi profitable ; et de la part de l'acheteur, ce 
n'est qu'une promesse de payer cette livraison à un terme plus ou moins re- 
culé. 

hl. Turgot a parfaitement démontré, et le plus simple bon sens suffit pour 
faire comprendre, qu'il n'y a aucune parité de valeur entre un payement 
clyectif, actuel, et une promesse de payer dans un temps futur. 

I,a simple promesse faite par l'acheteur au vendeur doit, par sa nature, 
contenir ail moins l'intérêt, ou l'équivalent du profit que ce vendeur aurait 
pu retirer de l'argent comptant, soit en achetant de la terre, soit en I'em- 
ployant autreillent. - Et sans cela le vendeur serait en perte. Pour éviter 
cette perte, il ne voudrait vendre qu'au comptant. 11 faut la lui compenser 
pour qu'il se détermine à vendre a crédit. 

Tout billet qui constate ce crédit, tout billet à terme pour achat de mar- 
chandises, emporte donc au moins l'intérêt de la valeur qu'on lui a livrée 
cumul6 avec le capital. Et il le devrait quand le payement serait aussi iri- 
dubitable que l'est la valeur qu'il a recue. 

Alais la valeur de cette promesse, de ce billet, n'est jamais aussi indiibita- 
ble que celle de la marchandise échangée ou abandonnée pour cette pro- 
messe de payement. 

Celili qui a fait la promesse peut, même sans qu'il y ait aucun tort, au- 
cune mauvaise ~olonté de sa part, tomber dans l'impuissance de tenir sa 
proinesse, soit par des accidents physiques, des incendies, des inondations, 
dos naufrages, des guerres survenantes, qui aiiront détruit sa fortune; soit 
par le non-payement des promesses de méme nature que lui auront faites 
les sur-acquéreurs auxquels il aura revendu, et qui seront de nouveaux in- 
termédiaires entre lui et le consommateur, dernier et seul vSritable payeur : 
toiis les autres n'étant que des agents utiles et gagnanl leur salaire. 

Il faut donc encore que le billet ou la promesse de payer cumiile, outre 
le capital et l'intbrêt qu'aurait produit un placement actuel et certain, une 
prime d'assurance contre l'incertitude de l'acquittement définitif. 

Et il est évident que cette prime d'assurance doit être plus ou moins forte, 
selon la iiature plus ou moins périssable de la marchandise, selon les ha- 
sards plus ou moins grands des moyens de transport, selon la solvabilit6, la 
probité, les relations plus ou moins connues de celui dont on accepte la, 
promesse. 

Mais si tout cela est incontestable pour toutes les iorirnitures en ~roduc- 
tions et marchandises qui sont nécessaires à la répartition de toutes les sub- 
sistalices et de toutes les jouissances; si toutes ces opbrations sont licites, 
raisonnables, justes, protégées eii tout pays par toutes les lois ; si toute vente 
A terme est utr prêt emportant nécessairement son intérêt et sa prime d'as- 
surance, il n'y a rien de change, soit que le prêt se fasse en marchandise, ou 



en argent aYec lequel la marchandise peut être achetée. Dès que le prêteur 
n'y renonce pas formellement par convention amicale ou généreuse, dès 
qu'il veut l'exiger, l'inlérêl lui est dt i ;  et quant à la prime d'assurance qui 
doit y &tre jointe, il en est seul juge, car il est toujours le maftre de refuser 
le crédit ou le prêt. Celui qui en accepte les conditions n'obéit, en les rem- 
plissant, qu'à sa propre volonté ; et à une volonté qui, non-seulement lui est 
utile, mais qui l'est aussi à la société entière, puisque sans les transactions 
de ce genre la distribiition des récoltes ne serait ni répartie sur un aussi 
grand nombre d'individus et de besoins, ni à beaucoup prés si avantageuse 
pour les producteurs et pour les consommateurs. 

FIN DU MEMOIRE SUR LES PR&TS D'ARGENT. 
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qu'il.recev;ait sdus le rkgime de la libertb. Le propribtaire iie peut 
non plus prétendre & la mbme rente. 

La premikre de ces lettres n'est guhre qu'un avant-propos. L'au- 
teur cherche A persuader.8 I'abbb Terray que la libertb du com- 
merce des grains est le seul moyen un peu efficace d'empbcher les 
disettes, mais il ne le prouve pas encore. 

11 paraît que la deuxikme, la troiskme et  la quatrihme de ces 
lettres entraient plus avant dans la question. Malheureusement elles 
sont perdues, et  Dupont de Nemours n'en a guhre doon6 que le som- 
maire, et une analyse succincte des arguments dont Turgot s'est 
probablement servi pour développer sa proposition. 

Du temps de <Turgot, on savait à peine l'idée qui devait s'attacher 
au mot entrepst, et  cependant nous voyons cet liomme de bien pro- 
voquer déjà, comme remkde aux caprices des saisons, des magasins 
privés, ouverts à tous, et où les frais de manutention devraient Btre 
amoindris autant que possible en raison des masses. Turgot repousse 
en meme temps l'intervention de 1'Etat dans ces rkserves; il déduit 
les raisons qu'il en a. Or, ces deux idées sont aujourd'hui encore les 
seules justes, les seules ratiounelles, et  I'expériencea justifié toutes les 
prévisions de Turgot. 

Les entrepbts internationaux mbme, qui ii'existent pas encore et 
que les hommes sensés appellent de tous leurs vœux, ont Btb entrevus 
par l'auteur . 

Nous n'entrerons pas ici dans la discussio~i des principes sur les- 
quels se base Turgot pour dbfendre la libertb du commerce des 
grains. il y réphte ce qu'il a dit d6jà dans son M6moire Sur  la for- 
mation des richesses, et, cette fois comme alors, le vrai se trouve ac- 
compagnQ du faux. Ainsi c'était une idée fixe chez les physiocrates. 
une id6e préconçue plutbt que dbduite, que tout impbt, quel qu'il 
soit, tombe en dbfinitive sur les propriétaires du sol. 

Leur raisonnement se réduit à ceci : « La terre produit tout. 
L'impbt est perçu sur la consommation ; or ,  Ic consommateur im- 
p,os& consomme moins ; donc le revenu du produoteur se ressent de 
cet impût, car il y a diminution de consommntion. u C'est, on le 
voit, po?isser un peu loin les cous&quences. 

II n'est malheureusement que trop prouvé que I'impbt de con- 
sommation tombe sur le consommateur, e t  que les prix des denrées 
augmentent exactement en raison de cet imp6t; cela cat évident. 
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Qu'un impbt de 5 pour 100 soit mis sur les denrées, la production 
restant la mbme, et les besoins ne changeant pas, il est clair que le 
producteur ne se résoudra pas perdre la portion que lui demande 
l'État. Il augmentera donc le prix de sa denrée de 5 pour 100, et  
cette augmentation tombera directement sur le consommateur. Tur- 
got prétend qu'alors l'ouvrier demandera un salaire plus élevé en 
proportion de I'impdt : cela pourrait Btre si le nombre des ouvriers 
diminuait, ou ce qui est la inbme chose, si le oombre des manufactures 
s'accroissait. Mais il n'en saurait Btre ainsi. L'imp6t est prélevb sur 
le salari&, par consbquent le salaire se trouve amoindri d'autant. 
l'ouvrier restreint donc ses consommations, et  les manufactures, loi11 
de l'augmenter, diminuent leur productioii. Il s'ensuit que le nombre 
des ouvriers disponibles s'accroît, que la concurrence pour le salaire 
devient plus vive. Ce n'est pas,  on le comprend, en présence 
de tels faits que le salaire peut s'élever. Le salaire, on ne saurait 
trop le rbpéter, dépend de la relation du capital disponible d'une 
contrée, avec le nombre des hommes qui vivent'de leur travail. 

Tout ce que Turgot pouvait dire, c'est queles propriétaire, comme 
tout le monde, finissent par se ressentir de la diminution de consom- 
mation d'un pays chargé d'imp6ts. 

Dans le cours de son argumentation, Turgot rép8te souvent qu'il 
faut, pour qu'une nation soit prospbe, que le revenu du propri8tah.e 
soit élevé. 11 importe de prémunir te lecteur contre une telle propo- 
sition, mal exprimbe plut6t quo mal conçue. II faut distinguer l'effet 
de la cause ; or, il est vrai que lorsqu'une nation prosp+re, le revenu 
des propriétaires s'accroît en mbme temps que la richesse générale. 
Le revenu élevé des propriétés prouve donc que les capitaux sont 
abondants ; mais il n'est ~iullement la cause de cette abondance. 

Lorsque les physiocrates , et Turgot avec eux, disent que les 
revenus des propriétaires sont le seul fonds du salaire, ils entendent 
et  doivent entendre que ce sont les produits de la terre qui sont ce 
fonds du salaire dont ils parlent ; pourvu que ces produits soient mis : 

à .la disposition du peuple , peu importe à la richesse gbnhrale que. 
ce soit aux proprietaires ou aux cultivateurs que le prix en soit 
donn8; la richesse n'en serait pas moins grande si meme les salariOs 
avaient ces produits gratuitement. 

Au reste Turgot prend soin de dbclarer lui-mBme que ce n'est 
pas par le renchbrissement des blbs qu'il veut accroître le revenu du 
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propribtaire, mais bien par la finith, la stabilité des prix, qui per- 
mettront aux fermiers d'employer plus de bestiaux, de faire pliis dc 
travaux, de produire plus, en un mot, et à moindres fraisr elatifss. 

Nous avons cru devoir insister sur ce point, parce que des écrirains 
se sont prévalus de cette opinion des économistes, ou plut& des 
ternes de leur proposition, pour dernonder qu'un piix rt?mu.nirutettr 
fût assigné au blé par des règlements, des protections, des réser- 
ves, etc. 

Turgot insiste pour que les grains restent toujours au prix du 
marché gknéral. il a raison, et c'est surtout pour obtenir ce résultat 
qu'il importerait de créer des entrepdts internationaux, qui pussent 
recevoir les excédants de toutes les récoltes, afin de les déverser, à 
l'instant m&me dii besoin, sur les contrées mal pourvues. L'élbva- 
tion des prix dans les temps de cherté est toujours beaucoup plus 
grande que les besoins, comparés aux prix du marche g6n8ra1, ne le 
comportent ; cela tient uniquement à la difficulté des apports. Il est 
bien évident que si pour UIJ besoin de trente jours il ne peut arriver 
qu'un approvisionnement de dix jours, Ie prix devra s'blever, non plus 
seulement en raison des prix généraux, mais en raison des ressources 
de ceux qui manquent de pain. Pour eux il y a urgence, ils sont dis- 
posés à toutes sortes de sacrifices pour se pourvoir '. Les entrepdts 
internationaux prdviendraient cette élevation excessive. Ils tiendraient 
les apports en relation avec les besoins, et  la stabilité serait obtenue, 
autant du moins que cela est possible. C'est aussi pour la m&me rai- 
son qu'un droit fixe vaut encore mieux qu'une échelle graduke. 

Daris sa siaieme lettre, Turgot discute les droits qu'a le gomer- 
nement à s'interposer entre les cornrner~ants et les consommaleurs ; 
il discute. surtout, et c'est là l'important, les moyens dont l'dtbt 
dispose pour rendre efficace son in  terverition. Il n'y a rien. b redire h 
ces excellèntes pensées. 

Nte DUSSARD. 

l Nous avons donné, dails les notes qui accompagnent ces lettres, quelques ahif- 
fres sur ces faits importants, 



L E T T R E S  
SUR 

LA LIBERTÉ DU COMMERCE DES GRAINS'. 

De Limoges, le 30 octobre 1710. 

Monsieur, je vous ai promis de vous développer les motifs qui me 
Font regarder toute atteinte A la liberth entihre du commerce des 

4 Ces Lettres, dont il n'en reste que quatre, les trois autres ayant été pek- 
dues du vitrant même de M. Turgot, sont au nombre de ses meilleurs ou- 
vrages. Elles traitent de la liberlé du commerce des grains. 

Quoique la liberté de ce coinmerce soit le plus puissant moyen d'encou- 
Phger l'agriculture, qui est la manufacture des grains; quoiqu'elle soit l'u- 
nique moyen de former utilement et à peu de frais, dans les années abon- 
dantes, des magasins qui puissent subvenir au déficit des années stériles; 
quoiqu'il n'y ait pas de meilleur encouragement pour l'importation des grains 
étrangers quand elle devient nécessaire ; enfin quoique le raisonnement et 
l'expérience prouvent également qu'avec la liberté les variations de prix 
sont toujours médiocres, et que sans la liberté il est impossible qu'elles ne 
soient pas excessives ; c'est une opinion, même encore assez générale, que 
dans les temps de disette il ne faut pas laisser siibsister la liberté du com- 
merce des grains. 

M. l'abbé Terray, qui cependant avait l'esprit juste et le caractère nulle- 
ment timide, partageait cette opinion. - La cherté génkrale des grains en 
1770, et l'excès de cette cherté dans les provinces montagneuses, le portè- 
rent à révoquer l'édit de juillet 1764 qui, avec des restrictions assez sévères 
et des limites très-bornées dans les prix, permettait l'exportation jusqu'à 
ce que ces prix de clôture fussent atteints. 

Il communiqua son projet aux intendants; il ne haïssait pas la contradic- 
tion, et fit part de ses idées à M. Turgot, au moment où celui-ci prenait des 
soins si multipliés et si pénibles pour assurer la subsistance de sa généralité 
et pour la répartir équitablement. 

M. Turgot jugea que le projet du ministre serait pliis redoutable, plils 
nuisible à la nation, 'que le mal passager auquel ce ministre croyait pour- 
voir, et que la liberté seule aurait empèché de renaitre. 

C'est à cette occasion que, sans interrompre le travail journalier dont les 
circonstances l'accablaient, il écrivit à M. l'abbé Terray les lettres suivantes, 
dont nous regrettons bien vivement de n'avoir qiie quatre à transcrire. 
(Dupont de LYemours.) 
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grains comme le plus graiid de tous les obstacles B la prospérité de 
l'agriculture, par conséquent à l'accroissement, mkme la conser- 
vation de la richesse particulière et publique, et en mbme temps 
comme la cause la plus assurée d'une extrbme variation dans les 
prix, également nuisible aux cultivateurs et aux consommateurs, 
qui ruine les, premiers par la non-valeur, et qui réduit les autres 
au dernier excBs de la misère par des disettes fréquentes. Je m'ac- 
quitte plus tard que'je ne l'aurais voulu de cette promesse. et ce 
qui me fhche le plus, c'est que je ne la remplirai pas comme je I'au- 
rais voulu. 

Mon dessein était de traiter à fond cette matiere, d'en poser les 
principes, de faire tous mes efforts pour leur donner h vos yeux 
l'évidence d'urie démonstration mathhmatique, comme ils l'ont aux 
miens, et, j'ose le dire, A ceux de toutes les personnes qui ont spé- 
cialement dirige leurs réflexions sur cet objet important. Je voulais 
discuter les effets de la liberté et ceux du régime prohibitif sur la 
culture, sur le revenu des propriétaires, et sur l'abondance des sub- 
sistances en tout temps; montrer comment la liberté est le seul pré- 
servatif possible contre la disette, le seul moyen d'établir et de con- 
server entre les prix des différents lieux et des différents temps ce 
juste niveau sans cesse troiiblé par l'inconstance des saisons et l'iné- 
egalitd des rkcoltes ; examiner s'il est des cas où les circonstances 
physiques ou morales, la position locale ou politique de certaines 
provinces, de certains htats, rendent ce moyen moins efficace ; dbter- 
miner quels sont ces cas, quand, comment et 4 quel point les di- 
settes peuvent encore exister malgré la liberté ; démontrer que, dans 
ces mbmes cas, ce n'est point A la liberth que l'on peut imputer ces 
disettes; que bien loin que l'on doive y apporter quelques modifi- 
cations, ces modifications aggraveraient le mal ; que, dans tous les 
cas, la liberté le diminue ; que c'est de la liberte seule, constamment 
maintenue, qu'on peut, avec le laps du temps, attendre la cessatioii 
des circonstances qui peuvent, dans les premiers moments, s'opposer 
Q ce que Je niveau des prix s'établisse partout avec assez de rapi- 
dité pour qu'aucun canton ne souffre jamais les inaux attachés B 
leur excessive inbgalitk. Ce plan aurait naturellement renfermé la 
rdponse B toutes les objections que des craintes vagues et des faits 
vus h moitié ont accrhdit6es depuis quelque temps contre la li- 
bertt!. 



1 fil 

le  me proposais, en un mot, de faire lin livre qui méritst, mon- 
sieur, de fixer votre attention, qui pllt vous convaincre et dissiper 
les nuages qui obscurcissent encore cette question polir une partie du 
public. Car, quoique presque tout ait Bté dit, et  dit mbme avec évi- 
dence sur le commerce des grains, il faut bien traiter encore cette 
matière, puisque des personnes d'ailleurs éclairées doutent encore, 
et  que ces doutes ont fait une grande impression sur un très-grand 
nombre d'hommes. II faut envisager l'objet sous tant de faces, qu'oii 
parvienne à la fin à le faire voir de la m&me manière à quicorique 
voudra l'examiner avec atient ion. 11 est absolument riécessaire que 
le public sache à quoi s'en tenir sur un point aussi important, afin 
que les ministres présents e t  h venir puissent &tre assurés de la jus- 
tesse des moyens qu'ils doivent adopter, et qu'une vue riette letir 
donne la sécuritb dont ils ont besoin en agissant. Il faut que les v ( i  
r i t h  fondamentales de cette matiére deviennent communes et tri- 
viales, afin que les peuples sachent et  par eux-mbmes et par le t6- 
inoignage unanime des gens éclairés, que le régime sous lequel ils 
ont A vivre est le seul bon, le seul qui pourvoie efficacement à leur 
subsistance ; afin qu'ils ne se privent point eux-mbmes des secours 
du commerce, en le flétrissant du nom odieux de monopole, et  en 
le menaçant continuellement de piller ses magasins ; afin qu'ils ne 
se croient point autorisbs à faire un crime à l'administration de la 
variétb des saisons, à exiger d'elle des miracles, A la calomnier, 
e t  à se révolter contre elle, quand elle les sert avec le plus d'effi- 
caci té. 

Je sais, monsieur, que vous n'adoptez pas mes idBes sur la néces- 
sité de discuter cette matière au tribunal du public; mais c'est 
encore l& un point sur lequel je suis trop fortement convaincu pour 
ne pas tenir à mon opinion, et  ce sera aussi I'objet d'une de mes 
observations. 

11 aurait fallu plus de temps et surtout moins de distractions 
forcées que je n'en ai eu pendant mon sbjour à Paris et  depuis mon 
retour daris la province, pour remplir un plan aussi étendu et surtoiit 
pour y mettre l'ordre et  l'enchaînement d'idbes desirables. 

Je ne puis m'empecher à ce sujet de vous faire sentir I'inconvé 
nient de l'excessive brikveté du dblai que vous donnez aux intendants 
pour vous envoyer leurs observations sur le projet de règlement que 
voiis leur avez communiqué. Vous leur Bcrivez le 2 octobre ; quel- 

I. 4 4 
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ques-uns, par l'arrangement des courriers, n'ont pu recevoir leur 
lettre que le 10 et m&me le 15, et vous voulez qu'ils vous envoient 
leu'r avis avant la fin du mois. Vous exigez d'eux cette c816rité dans 
une saison où ils%sont occupés à faire leurs départements et  h par- 
courir leur province ; si vous ne voulez que savoir leur opinion sans 
les motifs sur lesquels ils l'appuient, ils peuvent vous répondre cour- 
rier par courrier : mais si vous leur demandez un avis motive et dans 
lequel la question soit traitee avec une étendue et une solidité pro- 
portionnées A son importance ; si vous attendez d'eux des 6claircisse- 
ments vraiment utiles et  qui puissent servir A fixer vos doutes, j'ose 
dire que vous leur demandez I'impossible, e t  que vous ne leur donnez 
pas assez de temps. Ce n'est pas ici, à beaucoup pres , un proc&s ià 
juger par dkfaut, e t  ceux que vous consultez ont beaucoup m o i n ~  
d'intkrbt que vous B ce que vous vous décidiez en connaissance de 
cause. Vous n'aurez certainement, dans tout vatre ministhe, au- 
cune affaire dont les suites puissent btre aussi interesvantes et  pour 
vous et pour I'Etat, et sur laquelle vous deviez plus craindre de vous 
tromper. Vous avez votre réputation d'homme éclair6 et de ministre 
saga 4 conserver; mais surtout vous avez à rbpondre au public, au 
roi et  B vous-mbme du sort de la nation entiere, du déphrissement 
de la culture, de la dégradation du revenu des terres, e t  par contre- 
coup de toutes les branches d'industrie ; de la diminution des sa- 
laires, de l'inaction d'une foule de bras, de la non-vaieur dans les 
revenus du roi, par l'excessive difficulté de lever les impbts, qu'on 
ne pourra plus extorquer du laboureur appauvri qu'en l'accablant de 
frais d'exécution, en lui faisant vendre h vil prix ses dendes, ses 
meubles, ses bestiaux, et  en achevant de degrader la culture dhjh 
trop ah ib l ie  par le defaut de dGbit : vous avez à rBpondre du 
trouble qu'apportera necessairement à la tranquillité publique I'auto- 
risation donnée à toutes les clameurs popidaires contre le prbtendu 
monopole, des vexations et* des injustices de tout genre que commet- 
tront les officiers subalternes, h qui vous confierez une arme aussi 
dangereuse que I'ex6cution d'un règlement sur cette matière : vous 
avez à rependre enfin de la subsistance des peuples, qui serait ii 
chaque instant compromise, d'abord par les disettes fréquentes qui 
résulteraient de la dégradation de la culture, ensuite par le dbfaut 
absolu de toute circulation, de tout commerce intérieur et extérieur, 
de toute sphculntion pour faire porter des grains des lieux où il y en a 
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dens les lieur où ii n'y en a pas ; par I'impossibilitt! de nourrir les 
provinces disetteuses, à moins que le gouvernement ne s'en charge, 
à des frais immenses et le plus souvent tardifs et infructueux. 

Je ne vous le cache pas, monsieur, voilà ce que j'envisage comme 
autant de ~ u i t e s  infaillibles du reglement projet& s'il avait lieu. 
Vous ne pouvez pas vous dissimuler que ce ne soit la manihre de 
voir et la conviction intime d'une foule de gens qui ont longtemps 
rélléchi sur cette matière, et qui ne sont ni des imbéciles iii des 
etourdis. le sais bien que ceux qui, depuis quelque temps, parlent 
ou Qcrivent contre la liberté du commerce des grairis, affectent de 
ne regarder cette opiiiion que comme celle de quelques écrivains 
qui se sont donné le nom d'éconornistes, e t  qu i  ont pu prévenir 
contre eux une partie du public, par l'air de secte qu'ils ont pris 
assez maladroitement et par un ton d'enthousiasme qui déplaît tou- 
jours à ceux qui ne le partagent pas, quuiqu'il soit en lui-m8me 
excusable, e t  qii'il parte d'un motif honnbte. II est vrai que ces 
Bcrivains ont dkfendu avec beaucoup de zèle la liberté du commerce 
des grains,et leur enthousiasme n'a pas empbché qu'ils n'aient dé- 
veloppé avec beaucoup de clarté une foule d'excellentes raisons. Mais 
vous etes trop instruit pour ne pas savoir que cette opinion a été 
adoptée longtemps avant eux et  avec beaucoup de réflexion par des 
gens fort &clairés. 

Ce n'est certainement pas sans y avoir beaucoup pensé que la loi 
qui va jusqu'à provoquer et rbcompenser l'exportation, a été adoptée 
par le parlement d7~ingleterre, en 1689. Les Anglais ont penché 
vers un exchs opposé à la prohibition , ils ont btC jiisqu'à repousser 
I'imp~rtation, et  en cela leur système est vicieux : mais s'ils ont 
passé le but, cette faute méme prouve combien Qtait forte et génkrale 
la conviction du priucipe, que pour avoir à la fois des revenus et 
des subsistances en abondance, il lie faut qu'encourager la culture 
piBr l'abondance du débit. Lorsque M. duPin, M. de Gournay, M. Her- 
bert et  beaucoup d'autres établirent en   rance les memes principes, 
aucun des écrivains qu'on nomme Economisles, n'avait encore rien 
publié dans ce genre, et on leur a fait uti honneur qu'ils n'ont pas 
m~érité, lorsque, pour déprimer l'opinion qu'ils ont défendue, on leur 
a imputé d'en Btre les seuls promoteurs. 

Une question qui donne autant de prise à la discussion des priri- 
cipes et des faits ne doit point &tre décidée par autorité ; mais I'opi- 



nion d'autant d'huinmer bclair6s et du plus grand nonibrb de ceux qui 
se sont fait une Btude speciale de cette matibre doit faire naître des 
doutes. Vous-mbme, monsieur, vous en annoncez dans votre lettré, 
et  plus encore dans le prkambule du projet. Vous doutez vis-&vis 
de gens qui ne doutent point; mais toujours ne pouvez-vous vous 
empbcher de douter, et si vous doutez sur un objet aussi important, 
vous devez trembler de prbcipiter une dbcision qui peut faire tant 
de mal. 

Que peut-il donc y avoir de si pressant? de remédier promptement 
aux abus qui se sont introduits dans le commerce Mtdrieur des blks. 
Mais vous n'ignorez pas que la question est prkcisbment de savoir si 
ces abus existent et-s'ils peuvent exister avec la liberth. S'il pouvait 
jamais y avoir quelque chose A craindre du commerce, monsieur, ce 
ne serait pas quand les grains sont chers e t  rares ! Que peut-il faire 
de mieux alors pour son profit, que d'en porter où il n'y en a pas? Et 
que pourrait faire de mieux pour la subsistance du peuple, je ne dis 
pas le gouvernement, mais Dieu, s'il voulait diriger par lui-mkme la 
distribution des grains qui existent, sans se servir de la puissance 
créatkice ? 

Je sais bien que les nbgociants qui ach6teront des grains en Poitou 
pour les porter en Limousin seront trûitbs de monopoleurs par la 
populace et les juges des petites villes du Poitou. Ainsi sont trait& 
dans les lieux où ils font leurs achatsles agents que vous employez pour 
fournir les dép6ts que vous avez jugés nécessaires à l'approvisionne- 
ment de Paris. Sont-ce là, monsieur, les abus que vous voulez cor- 
riger? Ce sont pourtant les seuls dont parlent et dont veulent parler 
ceux qui declament contre les prbtendus abus du commerce des 
grains. C'est surtout le cri élev6 dans les provirices A l'occasion des 
achats ordonnés pour I'approvisionnement de Paris qui, port6 de 
bouche en bouche dans cette capitale mbme, a excite le cri des 
Parisiens contre les prétendus monopoles. La chose est ainsi arriv6e 
en 1768, et d6jà elle n lieu en 1770. Vous le savez sans doute 
comme moi. 

~ h !  monsieur, si quelque chose presse, ce n'est pas de mettre de 
nouvelles entraves au commerce le plus nkcessaire de tous ; c'est 
d'&ter celle3 qu'on a malheureusement laiss4 subsister, et  qui, en 
empbchant le commerce de se monter en capitaux, en magasins et 
en rurrespondance, ont eu tan t  de part aux malheurs que nous 



Bprouvons. Ce qui  presse, c'est de casser l'arr&t si imprudemment 
rendu, il y a deux mois, par le parlement de Paris, par lequel i l  
anéantit l'effet de la déclaration du 25 mai 1763. 

Quel temps, monsieur, pour effaroucher les négociants en grains, 
pour les dénoncer tous au peuple comme les auteurs de la disette, 
en imputant cette disette au monopole; pour mettre leur fortune 
dans la main de tout officier de police ignorant ou malinteritionlié ; 
pour donner à des juges de village, disons m&me à des juges quels 
qu'ils soient, disons à des hommes, le pouvoir d'arr&ter tout trans- 
port de grains; sous prétexte de garnir leurs marchés, le pouvoir 
de vexer les marchands, les laboureurs, les propriétaires, de les livrer 
à une inquisition terrible, e t  d'exposer leur honneur, leur fortune 
et  leur vie à la fureur d'un ~ e u ~ l è  aveugle et forcené; pour rendre 
impossible tout achat de grains considérable, et  par conséquent 
toute spéculation tendant à porter des grains d'une province à une 
autre, puisque assurément on ne peut faire de gros achats dans les 
marchés sans les épuiser, sans faire monter le prix tout à coup et, 
exciter contre soi le peuple e t  les officiers de police! 

Quoi ! tout cela est pressé ! dans un moment où, tandis que quel- 
ques provinces du royaume ont joui d'une récol te assez abondante. 
d'autres sont abandonnées à la plus affreuse disette, qui vient aggra- 
ver la misère où les a laissées une première disette qu'elles venaient 
d'essuyer ; et encore lorsqu'en m&me temps l'augmentation rapide 
et inoiiie dans les ports du Nord 8te l'espérance de tout secours des 
pays d'où l'on peut ordinairement importer le plus et  au plus bas 
pris ; lorsqu'aux difficultés et  aux risques déjà si grands d'un long 
transport de grains par mer se joint une nouvelle augmentation de 
frais et  de risques, par la nécessité des quarantaines et  un retard 
forcé qui peut changer tout l'événement d'une spbculation du gain 
21 laT perte, et pendant lequel les peuples continuent de souffrir la 
faim ; lorsque, pour surcroît, des apparences de guerre menacent de 
fermer nos ports à tout secours; lorsque par conséquent le royaume est 
rbduit à ses seules ressources et à la seule égalisation que peut mettre 
le commerce entre la masse des denrées et les prix, en faisant passer 
les grains des provinces abondantes dans celles où la récolte a manqué? 

S'il y a jamais eu un temps où la liberté la plus entière, la plus 
absolue, la plus d8brrrassée de toute espèce d'obstacles ait été né- 
cessaire, j'ose dire qiip c'est celui-ci, et  que jamais on n'a rlb inoin~ 
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penser B donncr uii règlement sur la police des grains. Prenez du 
temps, m lnsieur, et  prenez-en beaucoup; j'ose vous en conjurer 
pour le salut des malheureux de cette province et- de celles qui ont 
Bté comme elle frappbes de stérilité. 

Je vous parle avec bien de la franchise. monsieur, peut-btre avec 
trop de force ; mais vous ne pouvez pas vous méprendre au motif, 
et  si dans la rapidite avec laquelle je suis obligb d'bcrire, il m'6- 
chappait, contre mon intention, quelque expression trop vive, vous 
sauriez l'excuser. Je mets trop d'intérkt B vous convaincre, pour avoir 
envie de vous dbplaire, et vous avez vous-m&me trop d'intbrbt à 
connaître et  par conséquent à entendre la véritb, pour qu'elle puisse 
vous blesser. Bien loin de le craindre, je ne crois pas pouvoir mieux 
vous prouver ma reconnaissance de l'estime que vous avez bien 
voulu me témoigner qu'en employant toutes mes forces B vous dis- 
suader d'un règlement dont je crois que l'effet serait très-funeste 
et  directement contraire à vos intentions. 

Ce n'est pas que j'aie la présomption de me croire fait pour vous 
donner des lumières nouvelles ni de regarder mon opinion comme 
pouvant Btre dans aucun cas une autorité ; mais la force de ma con- 
viction me fait compter sur la force de mes raisons. Je suis bien sdr 
de ne in'ktre décidé qu'après un mûr examen. II y a prhs de dix- 
huit ans que l'ktude de ces matières a fait ma principale occupation, 
et  que j'ai t k h é  de me rendre propres les IumiGres et les réflexioos 
des personnes les plus instruites. Tout ce que jai vu depuis m'a 
confirme dans ma façon de penser, et  surtout l'afieuse disette que 
j'ai eu le malheur de voir de trGs-prhs l'année dernière. Ayant cet 
objet continuellement sous mes yeux, j'avais certainement le plus 
grand intérkt à l'envisager SOUR toutes ses faces, et  j'ktais à portke 
de comparer à chaque instant les principes avec les faits. Peut-htre 
que cette exphience peut donner du moins quelque poids B mon 
témoignage. 

Manquant de loisir pour remplir le plan que je m'&ais proposb, 
et forcé d'en remettre l'exécution à un autre temps, je me bornerai 
Bjeter au courant de la plume les idées qui se présenteront B moi 
sur la matihre, et  à traiter pour ainsi dire chaque principe, chaque 
rbflexion fondamentale, la discussion de.chaque objection principale 
cornwe autant de morceaux détachés, en renonçant h l'ordre et  A la 
prhision que je voudrais y mettre, mais qui exigeraient trop de 
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temps et  de travail. Ces différentes réflexions seront l'objet de plu- 
sieurs lettres qui suivront celle-ci. Quand je croirai avoir à peu pres 
developpé les principes et  répondu aux objections les plus consi- 
dbrables, je jetterai quelques observations sur l e  projet du rkgle- 
ment. 

Vraisemblablement je me répéterai quelqueEois : c'est une suite 
inévitable de la précipitation et du défaut de plan. Je vous demande 
votre indulgeiice pour ce dhsordre, ces répétitions et pour la lon- 
gueur de cet écrit. La multitude et l'importance de vos occupations 
me feraient surtout désirer d'avoir pu éviter ce dernier défaut, car je 
n'ai point oublié que vous m'avez flatté de me lire, et j'ose vous en 
prier encore. Si je croyais mon ouvrage mieux fait, je me permet- 
trais de vous répéter qu'aucune aKaire n'a plus de droit A votre 
temps que l'examen de la question du commerce des grains. 

Je suis, etc. 

On ne peut trop regretter que la seconde, la troisième et la quatrieme 
lettre de M. Turgot à M. l'abbé Terray, sur la liberté du commerce des grains, 
aient été perdues. 

A l'occasion des troubles qui eurent lieu en 4775, sous le prétexte de la 
cherté des grains, quoique leur prix fiît assez moderé, et que les efforts de 
ceux qui avaient tenté de les faire augmenter outre mesure eussent été 
impuissants, LI. Turgot crut utile de donner au roi ces trois lettres, qui 
contenaient avec une extrême clarté les principes justificatifs de la loi qu'il 
lui avait proposée. 

Le roi, dont l'esprit était très-juste, fut convaincu, et soutint alors avec 
courage le ministre qu'il aimait, dont il eut occasion dans la suite de dire en 
plein conseil : a Il n'y a que hl. Turgot et moi qui aimions le peuple. » 

L'urgence des circonstances et le prix du temps ne permirent pas alors h 
M. Turgot d'attendre le travail d'uq copiste ; ce fut son mani~scrit original 
qu'il remit au bori Louis XVI. Le roi l'avait soigneusement gardé ; il e n  a 
parlé à un homme respectable qui avait part à sa confiance au commence- 
ment de la révolution. 

Les trois lettres ont été inutilement recherchées depuis ailx Archives na- 
tionales et ailleurs Nous ne pouvons en donner qu'une notice succincte, que 
l'éditeur de ce recueil, vivant auprès de M. Turgot, et honoré de ses bontés, 
lui avait demandé la permission de faire pour son propre usage. (Dupont de 
Nemours .) 



IZTTKES SUR LA. LIBERTE 

EXTKAIT DE LA SECONDE LETTRE. 

De Tulle, le 8 iiovembre 1770. 

M. Turgot entrant en matière dans cotte lettre y demontre que 
pour assurer l'abondance, le premier moyen est de faire en sorte 
qu'il soit profitable d'employer son travail e t  ses richesses B la pro- 
duction du  blB, afin qu'on s'en occupe avec activitb e t  qu'on puisse 
en recueillir beaucoup. 

'II fait voir que si les proprietaires et  les cultivateurs ne peuvent 
pas disposer librement de leurs rBcoltes, s'ils se voient exposés pour 
elles des persécutions, s'ils ont à craindre qu'on les leur enlbve 
dans les iinnées ou ils seraient déjà en perte sur la quantitb, sans 
leur permettre de compenser la rarete de la denrbe par son prix 
lorsque les frais de culture, les fermages et les impbts sont restés 
les mbmes, tellement que la culture du blé leur devienne onéreuse 
et dangereuse, ils sont naturellement portes à préfkrer d'autres cul- 
tures, b y tourner leurs efforts et leur travail ; et que le résultat de 
cette disposition ne peut que rendre les rkcoltes habituellement plus 
faibles et  par conséquent le prix moyen des grains plus cher e t  les 
disettes plus fréquentes. 

II ajoute qu'on ne cultive qu'à raison du dkbit ; que si l'exyorta- 
tion est défendue, la culture se borne aux besoins habituels de la 
consommation intbrieure, et que dans les ünii6es stkriles, la rkcolte 
ne suffit pas à cette coiisommstion. Mais que si l'on a cultivé pour 
l'exportation, le peuple trouve dans les mauvûises années uii appro- 
visiotmement tout pr4patré : c'est le grain qu'on avait fait naître 
pour l'exporter, et qui reste dans le pays des que l'on trouve à l'y 
débiter plus avantagelisement qu'au dehors. 

31. Turgot passe de l'agriculture au commerce. a Les saisons, dit- 
il , ~i'L.t;tiit jamais dgalement favorables, il est impossible que les 
annees ne soient pas ir~$alernant fertiles ; et le seiil rno!.eii qu'il sc 



conserve des graiils des airnées où la récolte est surabondante pour 
celles où elle sera insuffisante, est le soin d'en former des magasins.)) 

II montre que pour en multiplier les magasins. pour en couvrir le  
pays, et pour les faire bien administrer, le meilleur encouragement 
est I R  certitude qu'ils n'exposeront leurs propriétaires A aucun dan- 
ger, et,qu70ri ne mettra point obstacle à ce qu'ils aient la liberté de 
les,vendre au prix augmenlé que les travaux mbme de la garde, le 
déchet qu'on ne peut éviter. et l'intérbt de l'argent, qui d'année en 
ann8e , jusqu'au d6bit , se cumule avec le capital d6boursé, rendront 
nécessaire ; et m&rne, s'il y a lieu, avec le bénékce que la concur- 
rence permettra, et qu'elle empbchera toujours d'8tre excessif, 
puisque plus il y aura de magasins et de magasiniers (c'est-à-dire 
de gens qui auront de la denrée à proposer et de l'argent à réaliser), 
moiiis le prix moyen pourra s'élever, car le prix baisse en raison de 
la multitude des offreurs , comme il hausse en raison de leur petit 
nombre, 

11 prouve que l'on ne doit pas plus envier le profit d'un .cornmerce 
si utile A la sociét8, et qui seule en assure l'existence dans les an- 
nées sthriles. aux gens qui en ont fait les avances et supporté le 
travail, que l'on n'envie le profit des autres commerces dorit Io 
multiplicité des magasins et leur concurrence reglent pareillement 
les prix. 

M. Turgot observe que les magasins ne peuvent btre bien tenus 
et profitables qu'autant qu'on les laisse faire aux particuliers et 
qu'on protége ce genre d'industrie, attendu qu'il n'y a que les par- 
ticuliers qui soignent bien leurs affaires. 

Les magasins que feraient le gouvernement ou les villes, avec la 
certitude pour les administrateurs que la perte ne les regarde pas, 
seront toujours mal tenus; et l'avantage pour les subalternes de 
multiplier les frais dont ils vivent, les rend entièrement ruineux. 

II. Turgot remarque encore que les magasins et les entreprises de 
commerce des blés pour le compte du gouvernement ou des corps 
municipaux, aprhs avoir consumé des frais énormes, doivent n6- 
cessairement ûrnerier la disette ; parce que nul commer~ant ne peut 
ni lie veut s'exposer à ln concurrence avec l'autoritb. De sorte que 
pour faire, à force d'argent et d7impSts, de faibles approvisionne- 
ments mal conservés, on se prive de tous les secours du commerce. 

or, il n'y a que Ic cornmerce, qui ayaiit dans des milliers de mains 



pssez de capitaux, et y joignant autant de crkdit, .puisse fournir un 
mois de subsistance B un grand peuple. Le gouvernement ne pour- 
rait jamais lever sur la nation assez d'impbts pour nourrir ainsi la 
nation. 

C'est donc au corniperce qu'il faut avoir recours quand l'abon- 
dance habituelle des récoJtes , résultantes d'une culture bonne et 
encouragée, et la spéculation des magasins destinés A conserver le 
superflu des rBcoltev abondantes, ne suffisent pas pour empBcher les 
grains de renchkrir dans un pays ou dans un canton. Il n'y a pour 
lors moyen d'y remédier que celuid'y apporter des grains d'ailleurs ; 
il faut par conséquent que cette secourable opkration soit libre et 
profitable aux négociants, qui sont toujours plus promptement aver- 
tis que personne des besoins, et qui ont plus de correspondances et  
de facilitks pour y pourvoir. 

Mais nul négociant ne voudra s'en mBler, s'il peut craindre la 
taxation des prix, l'interception des destinations , la concurrence 
d'un gouvernement qui annoncerait le dessein de vendre A perte, 
les vexations des sous-administrateurs , les violences populaires. 

Commencée a &letons, le 11 novembre, 
finie a Bort, le 13 novembre 1770. 

M. Turgot consacra cette lettre A développer sous toutes leurs faces 
les conséquences d'un fcalcul ingknieux , quoique simple, que 
M. Quemay avait placb d8s I'annbe 1756 dans l'Encyclopddie, B 
l'article Grains. 

Ce calcul a pour objet de faire voir la ditErence qui, lorsque le 
prix des grains est trhs-variable, existe au désavantage des propri4- 
taires de terres h blb et de I'Etat, entre le prix moyendes récoltes 
et le moyen des consommations. 

Que le prix des grains soit et doive Btre tri%-variable quand les 
magasins ne sont pas encouragks, et quand l'exportation est habi- 
tuellement défendue ou au moins interdite en cas de cherth, c'est 

que le bon sens indique, et ce que prouve l'expérience de tous les 
temps. 
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On n'ose pas faire des magasins lorsqu'ils attirent la haine publi- 
que et pravoquent les ordres de vendre à perte. 

On n'ose pas importer de l'étranger quand on a les memes dan- 
gers à craindre, et celui de ne pouvoir réexporter dans le cas où 
le debit à l'intérieur ne prksenterait pas de béndfice. C'est ce que 
M. Turgot avait irrésistiblement démontré dans ses deux lettres 
prkcbdentes. 

Au contraire, lorsque les magasins sont permis et  protbgés, e t  
que la liberté de.l'exportation ofrre un débouché au dehors dans les 
anndes trop surabondantes ; lorsque I,'importatioi~, n'&tant pas re- 
poussée par la défense de réexporter, ogre un secours naturel des 
que le renchérigsement dans l'intérieur promet aux importateurs 
un benéfice raisonnable, il est clair que la variation des prix doit de- 
venir moindre, et l'expérience prouve encore qu'il en est ainsi. 

M. Turgot examina ce qui devait arriver dans l'une et dans I'au- 
tre position. - En donnant l'extrait de ses observations, nous em- 
ploierons comme lui les mesures et la nomenclature qui avaient 
lieu lorsqu'il écrivait; mais nous croyons utile de rapprocher l ' h -  
luation des prix et  des dépenses de leur Btatactuel : ce qui ne change 
rien au raisonnement, et  en rendra seulement l'application plus 
usuelle pour les lecteurs qui voudront profiter de ses lumières. 

La production étant supposke, pour les terres de la qualitr! la plus 
ordinaire, ni excellentes, ni ingrates, dans les annees abondantes , 
de sept setiers de blé par arpent; 

Dans les bonnes années, de six setzèrs; 
Dans l'année moyenne, de cinq; 
Dans les aiindes faibles, de piiatre; 
Et dans les très-mauvaises, seulement de trois; ce qui s'bcarte 

peu de la réalit4 : voici quelles sont les variations des prix et du 
produit trop constatées par l'expérience des temps où le commerce 
n'a pas été libre '. 

1 C'est une des heureiises propriétés des céréales de ne'jarnais manquer com- 
plétement. La proportion qu'indique Tiirgot es1 même exagérée ; il est extrême- 
ment rare que la récolte des blés soit diminuée de moitié. C'est bien assez, pour le 
malheur piiblic, d'une diminution de deus hectolitres siir huit, ou du quart de la 
récolte. Une diminutioii plus grande est tout à fait exceptionnelle, et ces tristes 
années sont des événements qui laissent de profonds souvenirs dans la vie des 
peuples. 

C'eat pour cette raison, c'est B cmse de cette première propriéth dii bléi, aussi 
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On voit, par ce tableau, que le prix moyen du setier est de 
vingt-chq francs; mais que c'est par la compensation d'une varia- 

6 

r 

bien qu'k cause de ses excellentes qualités nutritives, que les peuples doivent en 
préfhrer la culture à celle de tais les autres végétaux. - Pour les peuples man- 
geurs de blés, les famines sont moins à craindre et l'importation est possible. Pour 
les peuples mangeurs de pommes de terre l'importation n'est pas possible. 

La relation de l'abondance à la rareté n'est donc pas celle qu'indique Turgot. 
D'après des observations multipliées on petit regarder 

10 Comme bonne récolte celle qui donne 4 pour 100 d'excédant, soit la nourri- 
ture de 14.m jours ; 

20 Comme récolte abondante celle qui donne 6 pour 100 d'excédant , soit la 
nourriture de 21.90 jours ; 

30 Comme récolte trhs-abondante celle qui donne 10 pour 100 d'excédant, soit 
la nourriture de 36.50 jours. 

Les prix correspondant à ces résultats sont alors 
Pour la première, 18 francs ; 
Pour la deuxiéme, 16 francs ; 
Pour la troisième, 14. francs. 
Ides récoltes en déficit sont de la même manière classées comme suit : 
10 Récolte médiocre, 4 pour 100 en moins, ou 14 jours 60 de déficit; 
90 Mauvaise récolte, 6 pour 100 en moins, ou 21 jours 90 de dificit; 
30 Très-mauvaise, 10 pour 100, ou 36 jours Ci0 de déficit. 
Les prix sont alors, 
Pour la première, 25 francs ; 
Pour la deuxième, 28 francs; 
Pour la troisième, 36 francs. 
En comparant ces chiffres entre eux, ou voit qu'entre la très-abondante récolte 

et la tr&s-maiivaise récolle il y a une différence de $20 pour 100 en production, ou 
de 73 joiirs; et les prix sont entre eiix comme 14 et 36. 

Ainsi, une anné? qui donne un déficit de 36 jours, ,ou de 10 pour 100 seulement, 
est une très-mauvaise année, et pour ce seul déficit on voit les prix s'élever de 
100 pour 100, et passer de 48 t'rancs,.pri+ de I'aunée moyenne, à 36 francs! 

En 4841, selon M. Millot, l'un des juger les pius compétents en cette maliére, 

ii 

ANNEES. 

. . . . .  surabondantes.. 
......... Bonnes.. 

Moyennes. . . . . . . . .  
Faibles. . . . . . . . . . .  
Trés-mauvaises. . . . . .  

R~COLTES 
en setiers 

par arpent. 
I 

7 
6 
5 
4 
3 

PRIX 
du 

setier. 

15 
20 
25 
30 
35 

PRODUIT 
en 

argent. 

105 
120 
125 
1 

5 1 25 

Termes moyens. 

FKAIS 
de 

culture. - 
96 

96 
96 
96 

95 96 ? 
l 

565 480 1 
-,,' 

TOTAUX. ----___ I 
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tioii si grande que, dans I'annbe de disette, le prix devient plus 
que double, ou d'un dixihme au-dessus du double de celui de l'an- 
n8e surabondante : ce qui ne permet pas de régler les salaires avec 
6quit6, et jette le peuple laborieux dans l'excés de la misére lorsque 
la récolte devient trés-mauvaise. 

On voit encore que le produit total des cinq années étant de.. . 565 liv. 
Et  les frais de culture de.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 

11 ne reste d e  revenu disponible pour les cinq années que.. . . . 85 liv. 

ce qui ne donne par année, pour I'arpeot de bonne terre ordinaire, 
que 17 livres B partager entre le proprietaire et les contributions 
publiques l ; et si celles-ci sont rkglées a2c cinquième, elles ne pour- 

le déficit n'a été que de 11 pour 100 en quantité, et le prix cependant a sauté de 
20 francs à 33 francs. 

L'année 181 6 a laissé un déficit de 129; jours ; mais c'est une année de détresse, 
et les années les plus calamiteiises sont en général loin de celle-18. - Ainsi, 

1788 a laissé 50 jours de déficit. 
1801 - 50 do. 
1811 - 58 do. 
1816 - 122 do. 
1828 - 33 do. 
1851 - 47 do. 
Quand Turgot demande des entrepôts internationaux, ce n'est pas pour le vain 

amour de la liberté commerciale ; c'est qu'il savait qu'il est impossible sans eyx de 
faire face aux besoins amenés par la mauvaise récolte, besoins qui ne sont connus 
que tard, et quand il n'est déjà plus temps d'y porter remède. 

Ainsi, en 1788 le déficit est de 50 jours; les importations ne sont que de 
26 jours ; 

En 1801, le déficit est encore de 50 jours, les apports de 8 jours ; 
En 1811, ils sont de 30 pour 100 des besoins; 
En 1816, de 32 pour 100 ; 
En 1828, de 30 pour 100, etc. 
L'absence d'entrepôts internationaux a donc forcé la nation à jeûner, et Dieu 

sait les souffrances qu'endure alors le pauvre peuple, comme dit Turgot. 
11 est bon d'ajouter que, dans l'état actuel des choses, .la récolte normale, qui 

doline 5 hectogrammes par habitant, ou 182 kilogrammes par an, est de 647 mil- 
lions de kilogrammes. (IIte DUSSARD.) 
' Du temps de M. Tisrçot, les impositions directes sur les biens en roture, et même 

sur les terres affermées des seigneurs, et comprenant la taille, la capitation des tail- 
lables, les autres impositions qu'on appelait accessoires et les vingtièmes, empor- 
taient le tiers du revenu, ou une somme égale à la moitié de ce qui ep restait au 
propriétaire. On a ri1 dans tous les avis de M. Turgot sur la taille, combien il se 
plaignait de ce que celte forte proportion était,, excédée dans la généralité de Li- 
moges, au point d'emporter une part à peu près égale au revenu des proprihtaires, 
et d'attribuer ainsi au gouvernement, en impositions directes, la moitié du revenu 



174 LETTRES SUR LA LIBERTÉ 

ront ercbdei troisgliwres huit sow, laissant B la propriétb tm%r l m  
douze sous. 

II est ais6 de remarquer aussi que dans les provinces de bonne 
culture ordinaire de ble, ces donnees ne s'dloignent pas de la vBrit6. 

Il est bon d'observer que l'année moyenne doit notirrir la nation, 
avec un léger excédant que la négligence absorbe presque toujours, 
c'est-h-dire que la récolte ordinaire, soigneusement administrée , 
pourrait nourrir le peuple pendant trois cent quatre-zingls jours. 

L'annBe faible ne donne que la subsistance de trois cent pualre 
jours. Elle laisse un déficit de deux mois, qui est ordinairement 
couvert par ce qui est reste de grain des années précédentes dans les 
granges et greniers des cultivateurs et  des petits propriétaires : va- 
gasins heureusement presque ignorés, qui pourraient Btre plus con- 
siderables, et qui seraient puissamment aides par les magasins du 
commerce, si ceux-ci étaient assurés de l'appui d'uiie Bnergique 
protection qui les dhclarerait et les rendrait inviolables. Cor la bonne 
année pourrait assurer la subsistance de quatre cent cinquante-six 
jours ou de trois mois de plus que l'année n'a rkellement. Mais la 
négligence augmente avec l'abondance ; elle est m&me, en temps de 
prohibition, assez bien motivée par la peur : nul ne veut paraître 
avoir un magasin ; on prodigue le grain au bétail ; c'est une ma- 
nihre d'en tirer partie , et de l& vient que le commerce qui pour- 
rait tenir la valeur d'un mois de subsistance en réserve n'ayant pas 

des biens taillables. Il y avait en outre la dime, les aides, la gabelle, le contrôle des 
actes, les octrois, les péages et les douanes. Mais quant à l'imposition territoriale, 
on regardait comme de principe qu'elle prit le liers du revenu. C'était sur ce pied 
que M. Turgot avait calculé les avantages que trouverait pour ses finances le gou- 
veruement à protéger la liberté du commerce des grains. 

L'Assemblée Conslililanle a posé pour principe que la contribution foncière 
n'excédàt pas le ciriquième du revenu, et quelques variations que les lois finan- 
cières zient éprouvées depuis, ce principe n'est désavoué ni par le gouvernement, 
qui ne désire pas sortir de cette limite, et montre plulot un dessein contraire, ni 
par la nation, qui ne la croit pas exagérée, et demande seulement qu'elle ne soit 
pas intervertie dans la répartition ; ce qui est aussi conforme aux inteutions du 
goiivernement. 

Mais le territoire, la populalion et la culture ont fait des progrès à raison des- 
quels le ciniliiième doit aujoiird'hiii procurer un revenu aussi fort que le faisait 
alors le tiers. C'est ce qui nous a déterminés A ne calculer le bénéfice des finances 
dans leur participation aux bons effets de la lil~erté du commerce que sur le pied du 
ciuquiéme. Le résultat en sommes revient à celui que trouvait hl. Turgot, et d'a- 
grhs les données qui avaient lieu de son temps. (Nole de Dupont de Nemour8. ) 
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lieu, on se regarde comme heureux lorsque les bonnes années pr6- 
cbdentes courrent le deficit des années faibles qui les suivent. 

C'est sur cette variation dans la quantit8, de deux ou trois mois 
en plus, ou deux mois en m o i k  de ce qui est nécessaire, que l'on 
calcule ordinairement et  que l'on doit calculer la diffkrence de ce 
qu'on appelle les bonnes ou les mauwises annbes. La liberté peut 
donner sur les bonnes une réserve ou un approvisionnement d'un 
mois de plus : ce qiii serait d'une grande importance pour la S ~ C U -  

rit&, e t  d'une notable consPquence pour la richesse, car c'est une 
araire de cent soixanle ,nillions. 

Enôn l'année surabondante semblerait suffire pour 532 jours OU 

pour 5 mois de plus que l'ann8e moyenne. Mais quarid la liberte 
des magasins et  du commerce, tant interieur qu'extérieur', n'existe 
pas. cette abondance et cette richesse s'évanouissent presque sans 
utilith. -On a pu remarquer dans le tableau ci-dessus; que le p- 
duit de 7 setiers, à 15 livres, n'est que de 500 livres; e t  que les frais 
de culture Btant de 96, il ne reste alors que 9 livres de revenu dans 
ces annbes où se fait sentir la mis2re de l'abondance. Cependant le 
produit net de l'annde moyenne doit etre de 17 livres, et  l'irnpbt 
continuant de percevoir les 3 livres 8 sous qui forment sa .part dans 
cette année moyenne, il  ne reste au propribtaire que 5 livres 12  sous, 
moins de moitié, à peu pr&s les deux cinquièmes du revenu sur le- 
quel il avait droit de compter. S'il cultive lui-mkme, il se trouve dans 
l'embarras ; si la terre est an'ermée, le fermier ne peut acquitter le 
fermage . 

M. Turgot exposait ensuite et  d'après l'exemple que donnait alors 
l'Angleterre ', qui n'avait point encore gkné le commerce des grains, 

Dupont de Nemours se trompe. Ail temps où Turgot écrivait, l'Angleterre dg- 
fendait l'exporlalion. 

L'arinée 1767 avait élé mauvaise ; des émeutes éclatèrent sur divers points. Le 
conseil privé prohiba I'exporlalion, el le Parlement sanctionna cette prohibition, en 
permettant temporairement I'ii~troduction en franchise. En 1768, 1769, 1770, 
1771 et 4772, la défense d'exportation est renouvelée. 

Au reste, il n'est pas iiiutile d'iiidiquer ici sommairement les modifications prin- 
cipales de la législaiion céréale en Aigleterre ; on débite tant d'erreurs à cet égard 
que ce relevé peut êIre utile h consriller. 

Avant 4660. La base de cette législation était la liberté de l'exportation aiissi 
bien que de l'iinportation, moyennant des droils klevés sans doute, mais variables 
suivant les années. 

En 1660. Le système de prohibition prévaut, l'importation est défendue. L'ex- 



et qui excitait meme l'exportation par une mesure exagdrhe, quelles 
pouvaient et devaient btre les plus grandes variations des prix dans 
un 6tat de liberth. 

portation est permise quand les prix descendent au-dessous de 40 schell. par quar- 
ter, soit 17 fr. par hectolitre. 

En 1863. L'exportation n'est plus permise qu'au prix de 20 fr. 33 c. l'hectolitre 
au port de sortie. 

Si les prix étaient pljs élevés, le froment payait & l'exportation 1 schell. par 
quarter, soit O fr. 41 c. l'hectolitre. 

A ces prix l'importation fut permise à fi S. 4 p. par quarter, soit 2 fr. 21 c. 
l'hectolitre. 

En I670. Importation sujette au droit de 6 fr. 66 c., quand les prix s'élevaient 
B 24 fr. 45 c. l'hectolitre. 

Ces droits descendaient à 3 fr. 33 c. quand les prix étaient de 33 fr. 33 c. l'hec- 
tolitre. 

Audessus de ce prix le droit n'était plus que de 4 fr. 13 c. 
En 1689, une prime de 2 fr. par hectolitre est donnée &l'exportation, quand les 

prix sont h 20 fr. 33 c. ou au-dessous. L'exportation est libre au-dessus de ce prix. - Eh 1699, exportation prohibée poilr un an. La prime suspendue depuis le 9 f é  
vner 1699 jusclu'aii 29 septembre 1700. 

$700. Le droit h l'exportation aboli virtuellement en 1689, au-dessus de 20 fr. 33c., 
est expressémeut aboli à des prix même plus élevés. 

1709. Exportation défendue avant le 29 septembre 1710. La reine a cependant le 
droit de permettre cette exportation par ordonnance. 

1741. Exportation dii blé ou de la farine défendue avant le 25 décembre 1741. 
Le roi se réserve aussi le droit de lever la défense. Dans la même année, le juge des 
Bills de session en ecosse, est investi du droit de tolérer ou de défendre l'im- 
portation en cette partie du Royaume-Uni. 

1757. La cherté occasionne de nombreiises émeutes en plusieurs provinces. 
L'exportation est prohibée jusqu'au 25 décembre 1757. Par un autre acte de la 
même année, les droits A l'importation sont te-mporairernent levés. 

1758. La cherté continuant, les deux bills de l'année précédente sont maintenus 
jusqu'au 24 décembre 1758. 

1759. L'acte de 1757, qui prohibait l'exportalion, est maintenu encore jusqu'au 
24 décembre 17% ; néanmoins, comme les prix dbinuent, le roi use de la faculté 
de lever la prohibition avant cette époque. Le bill de 1758, relatif à la levée des 
droits & l'importation n'est pas renouvelé. 

1765. Un acte investit le roi du droit de défendre l'exportation pendant les va- 
cances du Parlement. Les droits à l'importation sont temporairement levés. La prime 
B l'exportation est abolie. 

1766. L'importation du blé et du grain des colonies est temporairement permise 
en franchise. Un acte séparé permet temporairement l'imporiation de l'avoine en 
franchise; un troisième acte défend aussi temporairement l'exportation du blé, de 
la drêche, de la farine, dii pain, etc. 

1767. L'année est pluvieuse, les récoltes précaires ; les années précédentesavaient 
6té mauvaises ; le pain est rare et cher. Des émeutes sérieuses éclatent sur pliisieurs 
points du royaume. Le 2 septembre, leconseil privé défend par proclamation I'ex- 
portation'du froment et de I R  farine, et prohibe l'usage de ce grain dans les distille 
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On voit 10 que le prix moyen de la consommation est plus faible 
de 1 franc. 

2" Que les plus grandes variations, au-dessus ou au-dessous du 
prix moyen, ne sont que de 4 francs, ou d'un sixihme seulement en 

L'avoine, l'orge, etc., 2 pence par quarter, soit moins de 7 centimes par hecto- 
litre. 

Exportation. 

Elle est par cette loi défendue, lorsqiie les grains atteignent les prix suivants : 
. . . . . . . . . . .  Froment. 44 sch. par quarter, soit 18  fr. 33 c. l'hect. 

Seigle et farines . . . . . . . .  28 id. D 41 fr. 66 c. id. 
Orge. . . . . . . . . . . . . . .  22 id. D 9 fr. 16 c. id. 
Avoine. . . . . . . . . . . . .  14 id. D 5 fr. 33 c. id. 

Primes à Z'exporlation. 

Le froment étant aii-dessous de 44 sch. oii 18 fr. 33 c. l'hectolitre, l'expéditeur 
avait droit à une prime de 2 fr. par hectolitre pour le grain ou pour la drêche de 
from en1 . 

. . .  Le seigle au-dessous de . . .  11 fr. 66 c., prime 1 fr. 25 c. par hect. 

. . .  . . . .  L'orgeau-dessous de 9 fr. 16 c., n 1 fr. 03 c. r 

. . .  . . .  L'avoine au-dessous de 5 fr. 35 c., n O fr. 85 c. D 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Et sur la faririe d'avoine. 1. fr. 03 c. B 

Comme cette législation, qui prend la date de 4775, est importante, qu'elle 
coïncide avec les embarras de l'Angleterre, qui, dans l'année 1774, perdit contre 
les Américains la mémorable bataille de Boston, nous avons cri1 devoir la donner 
dans ses détails. 

1779. L'importation du riiaïs permise nioyennant uii droil peu important. 
1780. Les grains ezil~ortés sur navires neutres jouissent de la moitié de la prime. 
1781. Importation du froment, etc., permise temporairement, moyennant un 

droit insignifiant. La même année, le roi est autorisé à permettre I'introduction 
avec franchise du froment, etc., en diverses provinces d'Écosse. La prime d'ex- 
portation est suspendiie tciiiporairement. 

1789-90. Un ordre di1 conseil, du 23 décembre, défend jusqu'h nouvel ordre 
I'exportatioi~; l'importation est au conlraire permise, moyennant le mème droit 
insignifiant. 

De 1790 il 1815, une quinzaine de lois nou~relles sont promulguées ; elles ont 
toittes pour objet de régularise; les pris, et leilr effet est temporaire. 

En 1815, le sgstGme change complétement. Depuis 1779, conime ovanl1660, le 
blé étranger pouvait toujours entrer en Angleterre, moyennant un droit plus ou 
moins élevé. Cette fois, il y e prohibition absoliie tant que les grains ne dépassent 
pas le prix de 80 seli. par qiiartcr, soit 53 fr. 55 ç. par li~ctolitre. Ce pris est calculé: 
sur une moyennc de trois niois. Après ce prix, les propriétaires consentent à la 
libre introduction. 

Quant ails blés de l'Am6ricjue anglaise du Nord, leur importation est permise au- 
dessus de 67 sçh. par quarter, soit 97 fr. 91 c. l'hectolitre. 

La loi de 1882, sollicitée par I'intérèt agricole lui-même, permet l'introduction au 
prix moyen de 50 sch. ou 20 fi.. 47 c .  I'liectolitre; mais ce n'est plus en franchise 
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plus ou e9 moins; au lieu d'btre de 10 francs par setier, ou des 
deux cinquièmes, et  que cette variation donne aux salaires une base 
que les années les plus excessives en surabondance ou en calamit6 
ne dérangent pas sensiblement, ne rendent pas insupportable. 

Enfin,'qu'en Btant de 580 francs, produit total de cinq années, 
480 francs pour les frais de culture, il reste 100 francs de revenu ; 
ce qui porte celui de l'arpent, par année moyenne, à 20 francs au 
lieu de 17, et  permet au gouvernement d'attribuer à son ciriquième 
4 francs au lieu de 3 livres 8 sous, laissant au propriétaire 16 francs 
au lieu de 13 livres 12 sous; c'est plus d'un cinquième et  demi, 
plus de deux onzi8mes ; c'est exactement trois dix-septièmes de b6- 
néfice. 

D'autres observations sortent en foule de celles-la : elles sont 
toutes importantes et  curieuses. 

Une famille de quatre personnes consomme A peu près le produit 
moyen de deux arpents ou 10 setiers de blé; et quand il y a 8 mil- 
lions de familles, c'est une valeur de .?, milliards, si le prix moyen 
du blé est de 20 francs, comme dans le cas où le commerce n'est 
pas libre. Mais si la  libert6 des magasins, jointe à celle de I'expbr- 
tation et de l'importation, réduisent le prix moyen à 24 francs, la 
depense dela nation en pain n'est plus que de 1 milliard 920 millions, 
et  il reste 80 millions par an, terme moyen, que le peuple peut em- 
ployer à se procurer les autres commoditks de la vie, un meilleur 
vbtement, une plus grande propreté, qui sont pour la conservation 
de In santé d'un avantage inestimable. 

Et cependant, loin que les revenus des propriétaires et de l'État 
aient Bprouvé la moindre diminution, ils ont reçu une augmentation 
considérable. 

que les blés sont alors admis, c'est moyennant un droit qui varie de 10 12 scli. 
par quarter, selon les années. 

Enfin vient la législation de 1828 : c'est celle qui est restée en vigueur jiisqu'cn 
1843, et qiii a été attaquée sans succès en 1834. 

L'échelle graduée qu'elle adopte est établie ainsi. Le prix du blé étant de 6.4 sch. 
le quarter ou 26 fr. 66 c. l'hectolitre, le droit es1 de 23 sch. 8 pence, soit9 fr. 83c. 
par hectolitre. 

Le prix étanl de 69 sch. ou 28 fr. 78 c., le droit es1 de 6 fr. 93 c. l'hectolitre. 
Enfin, au prix de 73 sch. et au-dessus, oii 30 fr. 25 c. par hectolitre, le droit 

n'est plus que de 1 sch., soit u,40 centimes environ par hectolilre. Aujourd'hui les 
droits sont une échelle graduée, qui descend jusqu'à la liberté lorsque les prix s'Cl$- 
verif. fHtenlrss~~n.) 
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Le premier des deux tableaux nous a prouvé que, dans l'4tat de 

gbne du commerce, de grande variation des prix et  de l'incertitude 
d'une juste proportion dans les salaires, la valeur moyenne des grains 
de 25 francs le setier, qui codte 80 millions de plus par année 
moyenne au peuple, étant formée d'un grand nombre de setiers à 
vil prix, e t  d'un petit nombre $ trhs-hout prix, le revenu de l'arpent 
n'est que de 17 francs, 'qui ne donnent au propriétaire que 13 livres 
12 sous pour les quatre cinquiemes quo la contribution lui laisse, 
e t  au gouvernement que 3 livres 8 sous pour son cinquième. Ce re- 
venu sur la récolte de 16 millions d'arpents n6cessaires à la nourri- 
ture de 8 millions de familles, n'excede pas en faveur des pro- 
priétaires 217 millions 600,000 francs, et ne peut donner au 
gouvernement que 54 millions 400,000 francs. 

Le secoiid tableau demontre que le prix moyen, inférieur pour la 
consommation de 8 0  millions par annhe moyenne, Qtant au contraire 
composé d'un grand nombre de setiers, que la facilit6 du débit sou- 
tient au prix d'un tiers en sus de celui qu'ils auraient s'ils man- 
quaient de débouché, et  d'un petit nombre que, dans les annees ca- 
lamiteuses, le secours des magasins et  de l'importation empbche de 
s'klever à plus d'un sixieme au-dessus du terme moyen, le revenu 
de l'arpent se trouve porté à 2 0  francs, qui donnent sur 16 millions 
d'arpents 320  millions de revenu, dont 256 millions pour les pro- 
priétaires, et  6'1 millions pour le gouvernement. 

Ainsi la différence de la liberte qui ambne l'égalisation ou la 
moindre variation des prix, avec le systerne prohibitif e t  rhglemen- 
taire qui entretieiit leur inégalité, doit Btre en France, annee 
moyenne, d'environ 8 0  millions d'économie ou d'aisance à l'avan- 
tage du peuple, et de 50 millions de plus en revenu, dont 40 8 
l'avantage des propriktaircs, et 10 millions à celui du gouvernement. 

Quelques personnes ont pensé que 1'~galisation des prix pourrait 
btre produite, sans liberte de commerce, par des magasins que for- 
merait le gouvernement, ou qu'il ferait former par et  pour les villes. 

M. Turgot avait dbjà discuté cette opinion, et  principalement 
sous l'aspect de la mauvaise administration inhvitahle de la part 
d'employés publics, qui n'ont point b supporter les pertes, et  qui ont 
toujours quelque chose à gagner aux moyens qu'il faut employer 
pour les réparer. -II la reprenait la fin de sa quatrième lettre, 
relativement au capital dont die exigerait la mise dehors. 



L'approvisiorinément en magasins , pour subvenir aux besoins 
d'une ann6e faible, doit étre d'environ deux mois : il excéderait 
300 millions d'avances, qui exigeraient un intér&t de 15 millions 
par an, e t  une rkgie qui, kt-elle au plus haut degré de perfection, 
rie pourrait coûter moins de 15 autres millions. 

Ce capiial de 300  millions, naturellement fourni dans l'état de 
liberté par 100,000 propriétaires qui recueillent directement la 
denrée, et par 50,000 negociants grands ou petits, se trouve mis en 
activitb de lui-m&me, pourvu qu'on ne s'y oppose pas. Mais nul gou- 
verriement rie pourrait iii le rassembler, ni obliger, en aucun pays, 
ses muriicipalités à faire l'avance d'uri tel capital, ni d'aucun autre 
qui fût dans la mkme proportion avec les besoins des habitants e t  
la culture du territoire. 

II en est de m&me pour l'importation lorsqu'elle devient iikces- 
saire. Le commerce libre y pourvoit sans peine par son crédit, qu'il 
prolonge ou reiiouvelle, jusqu'à ce que l'argent du consommateur 
ait paye la denr6e. Un gouvernement ou des muiiicipalités seraient 
obligées de payer comptant, elles ne pourraient ni trouver les fonds, 
rii se les procurer subitement par un crbdit que les besoins politiques 
absorbent sans ces&, surpassent souvent. 

Eii rapportant ces calculs, je n'ai fait qu'ajouter aux riombres 
qu'employait M. Turgot pour une nation qui n'était alors que de 
23 à 24 millions d'Ames, ceux qui étaient nécessaires pour qu'ils 
pussent cadrer encore aujourd'hui à une nation dont la population 
s'est élevée jusqu'à eiiviron 32 millions d'individus, mais dont l'im- 
p6t territorial, au lieu d'ktre sur le pied du tiers du revenu, ne doit 
plus, selon les iiitentions di1 gouvernement, &tre que dans la pro- 
portion d'un cinquième. J'si cru par là rendre ses conclusions aussi 
frappantes qu'elles I'étaieiit lorsqu'il adressa au ministre cette inté- 
ressante lettre, parce qu'elles sont dans le m&me rapport avec les 
données actuelles. 

Cette lettre, comme on peut en juger méme à travers les défauts 
de l'extrait trop resserré que nous en donnons, n'était pas la moins 
démonstrative : elle Btait la plus longue des sept qu'il a rédigees 
sur son important sujet. Il y crut la question résolue, et  consacra 
les trois lettres suivantes à &pondre aux objections verbales que 
M. l'abbé Terray lni avait faites dans leur dernihre conversation.- 
Nous allons les traiiscrirc. - Le lecteur, en retrouvant le style cor- 



rect, Qlégant, toujours clair de M. Turgot, la discussion soignée, 
!'exactitude qui ne nbglige aucun détail et  qui les enchaîne si par- 
faitement selon l'ordre naturel des idées, et comparant tarit de mB- 
rites rbunis à la secheresse des notices que j'ai pu recueillir sur les 
trois lettres qui sont perdues, n'kvaluera que trop aisement la pro- 
digieuse distance que n'a pu franchir, m&me en approchant de ce 
grand homme et dans son intimité, son élève et son ami, et  j'oserai 
dire avec orgueil, comme de la plus haute gloire de ma vie, un de 
ses amis les plus chers. 

C~NQUIEME LETTRE. 

A Saint-Angel, le 14 no?embre 1770. 

Monsieur, en finissant la lettre que j'ai eu l'honneur de vous 
écrire hier de Bort sur la liberte du commerce des grains, je vous 
en ai annoncb une cinquième, destinbe à discuter un raisonnement 
que vous me fîtes à Compiègne et dont vous me parûtes alors vive- 
ment frappé. 

(4 Trois sortes de personnes, disiez-vous, sont intéressées au choix 
d'un systbme sur la police des grains, les propriétaires des biens 
fonds, les cultivateurs et  les consommateurs. 

a Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable 
aux propriétaires. 

(( A l'égard des cultivateurs, l'avantage qu'ils y trouvent est pure- 
ment passager, puisque à l'expiration du bail, les proprietaires 
savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fer- 
mage. 

Enfin les consommateurs souffrent Bvidemment le plus grand 
prt5judice de la liberté qui porte les prix à un taux qui n'a plus au- 
cune proportion avec leurs moyens de subsister et  qui augmente 
toutes les dbpenses. » Vous m'ajoutstes m&me à cette occasion « qu'il 
en avait cobtb au roi, dans ces dernieres annbes , plusieurs millions 
pour la plus-value du pain qu'il avait 6th necessaire d'accorder aux 
troupes. u 

Vous concluez de là que « le systhme de la liberté n'était favorable 
qu'au plus petit nombre des citoyens, indiflbrent aux cultivateurs 
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et  très-prhjudiciable à l'incomparablement plus graiid nombre des 
sujets du roi. )) 

Je ne crois pas m'btre trompE dans l'exposition de votre raisonne- 
ment, qui porte d'abord, permettez-moi de vous le dire, sur une 
erreur de fait que je crois avoir suffisamment repoussee dans ma 
précbdente lettre : cette erreur trop g(in6ralc est de croire que la 
liberté du commerce doive rencherir le prix moyen des grains. - 
Mais ce point ayant dBjà Bté Bclairci, je n'en suis pas moins obligé 
d'examiner les trois branches de votre opinion. 

Vous convenez d'abord que le système de la liberté es1 très-avan- 
tageux aux propriétaires, dont il augmente les revenus. Nous som- 
mes certainement bien d'accord sur ce rksultat ; mais je doute 
que nous le soyons autant sur les principes dont nous le tiroris, et  
comme ces principes sont fort importants, je m'arrbterai à les dis- 
cuter. 

Je veux cependant avant tout vous faire observer tout l'avantage 
que vous me donnez en avouant que le système de la liberté aug- 
mente le revenu des propriétaires. 

Ce revenu, monsieur, est le gage de toutes les rentes hypothh- 
quées sur les biens fonds. 

II est la source de la plus grande partie des salaires, qui font vivre 
le peuple, car le peuple, le journalier, I'artisan n'a rien par lui- 
mbme : il vit des produits de la terre ; il n'a ces produits qu'en les 
achetant par son travail, e t  il ne peut les acheter que de ceux qui 
les recueillent et  qui payent son travail avec ces denrées ou avec 
l'argent qui les reprksente. C'est donc la masse des subsistances ou 
plutôt des valeurs produites chaque année par la terre qui forme la 
masse des salaires à distribuer à toutes les cIasses de la société. Le 
cultivateur consomme immédiatement ce qui est necessaire à sa 
nourriture '; le reste se partage entre lui et le propriétaire, et  tous 
deux, par leurs dBpenses, soient qu'elles aient pour objet la conti- 
nuation ou l'amélioration de la culture, soit qu'elles se bornent à 

L'auteur est fidèle à sa proposition ; les faits le démentent cependant. Le culti- 
~ateur, bien qu'il soit A la source de la production, est souvent fort loin de con- 
sommer ce qui est nécessaire à ses besoins, surtout dans le sens que Turgot, 
homme de bien, donnait à ce mot. Le cultivateur vit de privations : il fait croître 
le blé et rnange du pain d'orge; il engraisse les bestiaux et goûte à peine de viande 
quelquefois l'an; il a des vaches, mais il vend leur lait; en un mot, i l  végète et ne 
vit pas. (Ht@ D,) 



la sntislüctioii de letirs besoins, distribuent ce reste eii salaires à 
tous les autres membres de la sociét8 pour prix de leur travail. Les 
vi~leurs que ceux-ci ont reçues retournent, par l'achat des denrées 
qu'ils consomment, entre les mains des cultivateurs pour en sortir 
de iiouveau par uiie circulation dont la continuitb fait la vie du corps 
politique ainsi que la eirculotioi~ du sang fait la vie du corps animal. 
~ o i i t  ce qui augmente la somme des valeurs produites par la terre 
augmente donc la somme des salaires B partager entre les autres 
classes de la société. 

Elilin . monsieur, les revenus des propriétaires sont la source 
unique de laquelle l'etat puisse tirer ses revenus. De quelque f a ~ o n  
que les impôts soient assis, en quelque forme qu'ils soient perçus, 
ils sont toujours, cir deriiiére aria1 y se, pilyb par les propribtaires 
(le biens fonds, soit par l'augmentation de leur dkpense, soit par la 
diininution de leur recette. 

Cette verit6 est d'une 6videiicc üishe à rendre palpable, car il est 
bien visible que tous les impôts mis sur les consommations seront 
payés immbdia tement en partie par les propriktaires, en partie par 
les cultivateurs, en partie par les salariés, puisque ces trois classes 
coï~somment et que toiit ce qui consomme est compris dans une de 
ces trois classes. 

II n'y a aucurie difficultb quaiit à la partie que le propriétaire 
paye sur ses propres consomniations. 

Celle que paye le cultivateur est évidemment uiie augmentation 
de frais de culture, puisque la totalité des depenses du cultivateur 
coiistituc ces frais, qui doivent lui rentrer chaque annbe avec un 
profit pour qu'il puisse continuer sa culture, et  dont il doit néces- 
sairement prélever la totalité sur les produits, avant de fixer la part 
du proprihtaire, ou le fermage, qui en est d'autant diminué. Le 
propriétaire paye donc encore cette portion de I'impbt en diminution 
du revenu. 

Reste In part que paye le salarie sur ses consommations ; mais il 
est bien clair que si la concurrence des ouvriers, d'un cbth, et de 
ceux qui dépensent, de l'autre, avait 6x8 les journees à 10 sous, 
et clue le salarié vécbt avec ces 10 sous (on sait que la journee de 
l'homme qui n'a que ses bras est cornmunémept rbduite h ce qu'il 
lui t'au t pour vivre avec sa famille) l ; si , dis-je , alors on suppose 

Nous de\.ons répktei. ici ce que noris avotis dit. autre part. Cette réditclion dit 
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tju'un nouvel impbt sur ses corisommations augmerite sa depense 
de '2 sous, il faut ou qu'il se fasse payer ss  journée plus cher, ou 
qu'il diminue sa consonimation. Il est Bvident que si sa journée est 
payke plus cher, c'est aux dbpèns du proprietaire ou du cultivateur, 
puisqu'il n'y a qu'eux qui aient de quoi payer, et  quand c'est le 
cultivateur qui paye, c'est encore aux depens du propriktaire, comme 
je viens de le prouver plus haut ;  mais le journalier fait d'outaut 
moins la loi qu'il est plus mal à son aise, et  le propriétaire se prbtera 
difficilement d'abord à l'augmentation des salaires. Il faudra que le 
sainri6 diminue sa consommation et qu'il souffre. Or, cette dimi- 
iiutioii de cor~sommation diminuera d'autant la demande des den- 
iBes, et, toujours en dernière analyse, celle des denrbes de subsis- 
tance. Ces denrées par consbquent diminueront de valeur > or, cette 
diminution de valeur, sur qui tombera-t-elle? Sur celui qui vend la 
(lei~r&e, sur le cultivateur, qui, retirant moins de sa culture, don- 
nera d'autant moins de fermuge 21 son propriétaire. Celui-ci paye 
donc tout dans tous les cas '. 

N6anmoins et dans la réalité, cette diminution forc8e de la con- 
sornniûtion du journalier ne saurait btre durable, parce qu'elle le 
met clans un état de soufi'raiice. Les salaires ont pris avant l'imp6t 
I I ~ I  riiveau arec le prix habituel des denrées, et  ce niveau, qui est le 
résultat d'unc Soule de causes combinees et balancbes les unes par 
les autres, doit tendre à se rétablir. Il est certain que la concurrence, 
en mettant les salaires au rabais, réduit ceux des simples manœu- 
YWS il ce qui leur est necessaire pour subsister, II ne faut pas croire 
cependant que ce liécessaire soit tellement rkduit à ce qu'il faut pour 
lie pas mourir de faim, qu'il ne reste rien au delà dont ces hommes 
puisse11 t disposer, soit pour se procurer quelques petites douceurs, 

salaire i la simple subsistance ii'est riullemerit une conséquence qu'on piiisse dé- 
duire des règles de la distribution des richesses ; ce ri'est qu'un fait qu'ont amené 
des erreurs séculaires, et les rilille enlraves apportées au développen~ent du travail. 
C'est mal raisoiiner que de s'appuyer sur une telle proposition. (Hte D.) 
' Nous avons cherché à démontrer dans les observations qui précèdent ce mé- 

iiioire, que les salaires ne suivelit pas la marclie ascendante doni parle ici l'?iiteur, 
lorsqtie I'irnpot les frappe. Les salaires ne se @lent pas aussi façilemeilt. 11 ne dé- 
pend pas plus de l'ouvrier de les aiigmenter quand la consomn~alion dimiiiue, qu'il 
ne ciépend du chef d'usine de les diminuer quand elle augmente. biais Turgot a 
raison de dire que le 11roprié1aii.c finit par soiiffrir dans ses fermages de la dimi- 
iiiilio~i de conso~iiiiiatioii occasionnée par l'impôt. (Ilte D.f 
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soit pour se faire, s'ils sont économes, un petit fonds mobilier qui 
devient leur ressource dans les cas imprévus de maladie, de cherté, 
de cessation d'ouvrage. Lorsque les objets de leurs depenses aug- 
mentent de prix, ils commencent d'abord h se retrancher sur ce 
superflu et sur les j-issances qu'il leur procure. Mais c'est de cette 
esphce de superflu surtout que l'on peut dire qu'il est chose très- 
ndcessaiFe; il faut qu'il y en ait comme il faut qu'il y ait du jeu dans 
toutes les machines. Une horloge dont toutes les roues engraine- 
raient les unes dans les autres avec une exactitude mathématique, 
sans le moindre idtervalle, cesserait bientôt d'aller. Si par une dimi- 
nution subite de salaire ou une augmentation de dépense, l'ouvrier 
peut supporter d'btre réduit h l'étroit nécessaire, les mbmes causes 
qui avaient forcé les salaires de se monter un peu au dela du nQes4 
saire d'hier, continuant d'agir, les feront remonter encore jusqu'8 
ce qu'ils atteignent un taux plus fort dans la mbme proportion avec 
le necessaire d'aujourd'hui. Si le défaut des moyens de payer s'op- 
posait à ce retour à la proportion naturelle, si la diminution du 
revenu des proprietaires leur persuadait de se refuser à cette aug- 
mentation de salaire, l'ouvrier irait chercher ailleurs une aisaiice 
dont il ne peut se passer ; la population diminuerait, et cela jusqu'au 
point que la diminution du nombre des travailleurs, en restreignant 
leur concurrence, les mît en état de faire la loi et de forcer les 
propriétaires B hausser les prix. A la véritb, si la baisse du prix des 
denrkes occasionnée par la diminution de la consommation se sou- 
tenait, l'augmentation des salaires serait moins forte ; mais cette 
baisse dans le prix des denrées ayant diminué les profits du culti- 
vateur, l'obligerait de diminuer ses depenses productives et par 
consequent la production : or, de la moindre production doit résulter 
le retour h un prix plus élevé. Si chacun de ces effets avait lieu dans 
toute son Btendue, la perte résultante du nouvel impOt retomberait 
sur le proprietaire de plusieurs façons différentes, puisqu'il aurait 
moins de revenu et  ne pourrait avec le mbme revenu se procurer 
les memes objets de jouissance, ce qui ferait une pqte  double. Mais 
il y a lieu de croire que les uns compensent les autres, sans qu'il 
soit possible de determiner avec prbcision comment ils se compensent 
et s'ils se compensent exactement. De quelque maniBre que se fasse 
cette compensation, et en supposant meme qu'elle soit entiere, il en 
résulte qu'au moins le propriétaire supportera toujours, ou en aug- 
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mentatign de &pense, ou en diminution du revenu, la tutalit6 d a  
nouvel imp8t. 

Quelques personnes pourraient s'imaginer qu'au moyen des im- 
positions sur 17entrBe et la sortie des marchandises qui font l'objet 
du commerce extérieur, on peut parvenir ,A faire contribuer les 
étrangers aux revenus de l'État et  à détourner le poids d'une portion 
des inipbts de dessus la tBte des propriétaires nationaux ; mais c'est 
une pure illusion. 

Dans un grand État, le commerce extérieur forme un objet trhs- 
modique en comparaison du commerce intérieur des productions 
nationales. Les marchandises importees de l'&ranger pour la con- 
sommation nationale ne font qu'une tres-petite partie de la consom- 
mation totale, et les marchandises exportées pour la consommation 
de l'&ranger ne sont aussi qu'une très-petite partie de la produc- 
tion. La raison en est simple : les marchandises Btrangeres sont en 
géu6ral un objet de luxe qui n'est à la portke que des riches ; l e  
peuple ne consomme que ce qu'il trouve près de lui, e t  le peuple fait 
partout le plus grand nombre. La plus forte partie de la consom- 
mation d'une nation est en subsistances et  vbtements grossiers. 
L'importation qui semblerait devoir &tre la plus considérable est 
celle du vin dans les pays auxquels la nature a refus8 cette produc- 
tion ; çependant elle est dans le fait assez modique. et  le peuple 
trouve plus commode et moins coûteux d'y suppléer par d'autres 
boissons, comme le cidre et la bière '. 

II y a,  je le sais, quelques exceptions apparentes à ce que je viens 
d'avancer. La principale est celle du commerce avec les colonies 
américaines, qui, pour une partie des subsistances et  pour la totalit6 
des vétements, consomment presque uniquement des marchandises 
de l'Europe; mais sans entrer dans un détail qui serait trop long 
pour développer les causes de ces exceptions et montrer comment 
elles se concilient avec le principe, je me contenterai d'observer 
qu'un tel commerce suppose une excessive inégalité entre les prix 
du lieu de la production et ceug du lieu de la consommation. Or, 

' Cette remarque est très-judicieuse. Bien qiieles objets d'importation aient ces& 
d'être des consommations de luxe, il est encorevrai de dire que le commerce d'im- 
portation n'est rien, comparé au commerce intérieur. 

Les pages qui suivent contiennent l'exposition de la plus saine doctrine de liberté 
wmmerciale. (Hte D.) 



cette in8gaLtb uexaurait produire un commerce durable, à moins qiie 
la nation qui paye cher n'ait d'autres denrées à donner en retour et 
qui, dans le lieu où se fait le  retour, reçoivent une Bgale augmenta- 
tion. du prix. C'est effectivement le cas ou se trouve l'Europe en g6- 
ndral par rapport 31 l'Amérique en gbnéral. On peut donc regarder 
comme une règle sans exception que tout commerce d'exportation con- 
sidérable ne peut &tre de durée s'il n'est coiitrebalancé par une impor- 
tation d'Bgale valeur, et réciproquement ; sans cette égalité de ba- 
lance, la nation qui ne ferait qu'acheter et ne vendrait pas serait bien- 
t6t épuisbe, et le commerce cesserait. Il résulte de là et il est certain 
dans le fait que les fitats que l'on croit qui gagnent le plus au çom- 
merce par I'exchs des exportations sur les importations, ou ce qu'oii 
appelle la balance en argent, rie reçoivent pour cette balance, prise 
annee commune, qu'une valeur inliniment mediocre en comparaison 
de la totalité di1 revenu national, et que ces États en restituent a 
l'étranger, par diverses voies moins apparentes, ce qu'ils n'en em- 
ploient pas en vaisselle, meubles et bijoux. 

C'est pourtant sur ce seul exchs, dont l'exportatiori surpasse I'im- 
portation, qu'on peut imaginer d'asseoir la portion de I'impdt qu'on 
voudrait faiie payer aux Btrangers à la dbcharge des propriétaires 
nationaux, car on voit au premier coup d'œil qu'il n'y a aucun 
profit de ce genre ià îttire sur ln partie du commerce Btranger qui 
miisiste en importations et eri exportations balancées les unes par 
les uutres. Faites telle supposition que vous voudrez sur la manière 
dont se partage la charge de votre impdt entre l'acheteur et le ven- 
deur, le résultat sera le m&me. Si vous croyez que la charge retombe 
sur le veudeur, vous perdrez comme vendeur ce que vous gagnerez 
comme acheteur. Si c'est sur l'acheteur que retombe l'impbt, vous 
perdrez comme acheteur ce que vous aurez gagne comme vendeur, 
et si le fardeau se partage également entre eux, comme vous Btes 
autant l'un que l'autre, vous ne perdrez ni ne gagnerez. 

L'4tranger n'och&te rien de vous qu'au meme prix que pourraient 
le lui fournir les autres nations. Si vous mettez chez vous un droit 
de sortie, ce droit, prélevd sur le prix que l'&ranger vous aura payé, 
ne phsera donc que sur vos vendeurs nationaux. 

L'htranger rion plus ne vous vendra rien si vous ne le lui payez 
au mbme prix que les autres nations en voudraient donner. Si vous 
mettez uii droit sur I'et~trbe de sa marcha~idisc, il sera en surliausse- 
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ment du vbritable prix que l'étranger aura reçu; ce droit d'entrke 
vous sera donc paye seulement par vos acheteurs nationaux. Il ne 
sera qu'un droit de consommation, et ce que nous venons d'observer 
au sujet des droits de consommation établis dans I'intkrieur lui 
deviendra complktement applicable. 

Ainsi vos propriktaires nationaux resteront toujours chargés de ln 
totalitk de I'impOt. Aussi tous les efforts que l'ignorance a fait faire 
aux ditfkrentes nations pour rejeter les unes sur les autres une partie 
de leur fardeau n'ont- ils abouti qu'A diminuer. au prkjudice de 
toutes, I'ktendue gbnérale du commerce, la masse des productions 
et des jouissances et la somme des rrvenus de chaque nation. 

II est vraisemblable que dans l'état actuel du commerce de la 
France, ses importations balancent assez exactement ses exportations, 
et que s'il y a quelque excedant des unes sur les autres, il est peu 
considkrable, alternatif, peu durable. 

Quoi qu'il en soit, on doit regarder comme un poirit constant que 
la totalité de l'impôt est payée par les propriétaires et  sur le revenu 
des terres. Et  il faut bien que le revenu des terres, c'est-A-dire la 
part de la production qui reste apres la dkfalcation des frais de cul- 
ture, salaires et  profits du cultivateur, paye la totalitb de l'impôt ; 
car tout le reste, soit production de la terre, soit profit de quelque 
genre que cc soit, est affect6 à la reproduction et à la continuation 
des travaux de toute espèce sur lesqiiels roule tout I'kdifice de la 
socikté. II n'y a de productif clans le monde que la terre et  le travail 
des hommes : c'est par le travail que ln terre produit; ce sont les 
productions de la terre qui salarient le travail, non-seulement le 
travail applique immediatement à la terre et  qui fait naître ses pro- 
ductions, mais encore le travail qui les façonne, e t  gknkralement 
tous les travaux qu'exige le service de la socikti? et  qui occupent les 
différentes classes d'hommes, 

Sur les productions de la terre, il faut d'abord que le cultivateur 
prt!l&ve sa subsistance et celle de sa famille, puisque c'est le salaire 
indispensable de son travail et le motif qui l'engage 8. cultiver; en- 
suite les intérCts de ses avances, et  ces intéréts doivent etre assez 
forts pour qu'it trouve un avantage sensible à placer ses capitaux 
dans des entreprises de culture plut6t que de toute autre manihe. 
Sans ces deux conditions, les avances manqueraient A la culture, et 
les avances n'y sont pas moins nécessaires que le travail des hommes. 
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Le cultivateur doit prblerer encore de quoi subvenir B toutes les 
depenses qu'exige la continuation de son exploitation, car sans ces 
dbpenses, la reproduction de l'année suivante cesserait. 

Voile donc la part du cultivateur, elle est sacrée, et la tyrannie ne 
pourrait l'entamer, B peine d'arréter la reproduction et de tarir la 
source des impbts. En vain le cultivateur est-il taxe personnellement, 
il faut, ou qu'il puisse rejeter la taxe sur le propriétaire, ou qu'il 
diminue sa culture. 

Le surplus des productions, ce qui reste aprhs avoir prblevé la part 
du cultivateur, est le produit net, ou le revenu des terres '. C'est ce 
produit net que le cultivateur peut abandonner, et qu'il abandonne 
en effet au propriétaire pour obtenir de lui la permission de cultiver. 
C'est aussi sur ce produit net que se prennent, en diminution du 
revenu du proprietaire , toutes les charges de la terre : la dîme du 
cur6, la rente du seigneur, l'impdt que lève le roi. ~t il faut bien 
que tout cela se prenne sur le prodoit net, car il n'y a que ce pro- 
duit net qui soit disponible, il n'y a qhe cette portion de fruits de 
la terre qui ne soit pas indispensablement affectée B la reproduction 
de l'année suivante. Le reste est la part du cultivateur, part sacrbe, 
comme on I'a dit, et qu'on ne peut entamer sans arréter tout le 
mouvement de la machine politique. 

Tous les salaires des ouvriers, tous les profits des entrepreneurs 
de fabriques et de commerce de tout gepre, sont payés en partie par 
les cultivateurs, sur leur part, pour les dépenses qu'exigent la satis- 
faction de leurs bésoins, ou les travaux de leur culture ; en partie 
par les propriétaires ou les autres copartageants du produit net, 
tels que le dbcimateur, le rentier, le souverain, pour la dépense qu'ils 
font de ce produit net afin de se procurer tous les objets de plaisir 
ou d'utilité soit particulière, soit publique; tous ces salaires, tous 
ces profits ne sont pas plus disponibles que la part des cultivateurs 
aux fruits de la terre; lu concurrence les borne nécessairement A ce 
qui est necessaire pour la subsistance du simple ouvrier, à I'intbrét 
des avances de toutes les entreprises de fabrique ou de commerce, 

' Voici la doctrine du produit net exposée de nouveau. II est essentiel de bien 
comprendre ce qite Turgot et les physiocrates entendent par ce mot. Ici, le produit 
net serait lout simplement la rente, puisque l'intérêt du capital de culture n'y est 
pas compté, si l'auteur ne prenait soin de déclarer que la dîme, la rente du sei- 
gneur, I'itnpbt du roi, doivent être pris siir le produit net. (Hle D.) 
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et  au profit indispensable des entrepreneurs, sans lequel ils prbfe- 
reraient d'autres emplois de leur argent, qui n'entraîneraient ni le 
m&me risque, ni le m&me travail. J'ai montre plus haut comment 
toute la portion de 1'impi)t qn'on s'imaginerait pouvoir leur faire 
supporter retomberait toujours, en dernihre analyse, sur le proprié- 
t a i ~ e  seul. 

Cette digression est devenue, monsieur, plus longue que je ne me 
1'6tais proposé ; mais il Btait important de vous faire connaître de quel 
prix est l'aveu que VOUS faites de l'avantage Bvident du propriétaire 
au systkme de la liberth, et  de la diminution qu'6prouveraient ses 
revenus par le retour de l'ancien systkme. En diminuant le revenu 
des propriétaires, vous taririez la source de la plus grande partie des 
salaires, et vous diminueriez les moyens de payer 19imp6t. Si le roi 
n'a et  ne peut avoir que sa part dans le prodnit net de la terre, 
tout ce qui restreint ce produit net, tout ce qui tend à faire baisser 
la valeur ou à rendre plus faible la quantite des productions, iestreint, 
resserre, affaiblit la part du roi, et la possibilité, non-seulement de 
l'augmenter, mais encore de la soutenir telle qu'elle est. 

Les circonstances malheureuses où se trouve l'gtat ne vous per- 
mettent pas de diminuer les impbts, et il est bien plutbt à craindre 
que vous ne soyez forci! de les augmenter. Augmenter d'un c8té les 
impbts, et  de l'autre diminuer le revenu des terres, c'est attaquer à 
la fois la feuille et  la racine ; c'est, passez-moi la trivialit6 de l'expres- 
sionen faveur de sa justesse, c'est user la chandelle par les deux bouts. 

de reviens au premier objet de ma lettre, à la discussion des trois 
parties de votre raisonnement. 

Il est, comme vous l'observez, indubitable que les revenus des 
proprietaires des foiids doivent augmenter par la liberté du cum- 
merce des grains : mais permettez-moi de vous faire remarquer, 
monsieur, que ce n'est point du tout, comme vous paraissez le sup- 
poser, parce que la libertB rend le grain plus cher. 

II n'est point du tout vrai qu'en gBnBral l'effet de la liberté soit,. 
ni doive étre de rendre le grain plus cher; et  il est prouvB que le 
prix doit en diminuer dans le-plus grand nombre des cas, et  je crois 
l'avoir irresistiblement établi daris ma lettre prBc8dente : veuillez 
vous rappeler, monsieur, que je parle ici du prix moyen auquel lés 
eoiisommateurs payent le grain, compensation faite des bonnes e t  
des mauvaises années, du bas prix e t  de la cherté. 



Il n'y a aucune raison pour que ce prix moyen augmente par la. 
liberté. Ce prix est nécessairement form8 par la comparaison de la 
totalité des demandes B fa totalité des offres, ou en d'autres termes, 
de la somme des besoins B la somme de la production. Pour augmen- 
ter les prix, il faudrait que la somme des demandes augmentAt en 
plus grande proportion que la production : or, c'est ce qui ne' doit 
point arriver. 

L'idée de voir accourir de toutes parts dans nos ports des étran- 
gers pour nous enlever nos rkcoltes B des prix excessifs, est une 
vraie chimkre. Les Btrangers n'achktent que pour leurs besoins, 
c'est-A-dire n'achetent que ce qui manque & leurs récoltes pour les 
nourrir; et dans tout pays un peu Btendu, ce qui manque habi- 
tuellement A la rbcolte pour nourrir les habitants, est assez médiocre. 

Ce n'est guère que dans les années disetteuses que l'importation 
peut Btre forte ; et ces annbes disetteuses se succ$dent avec beaucoup 
de variété dans les diffbrentes parties de l'Europe. TanMt c'est dans 
le Midi, tant& dans le Nord que la chertb se fait sentir. Les ktats 
qui ont la libertb d'exporter, se partagent entre eux la fourniture 
totale de toutes les parties qui manquent, et l'on sait que cette four- 
niture totale ne monte jamais B 7 millions de setiers, peut-Btre pas 
meme B 6. Tout ce que nous pouvons donc espérer ou craindre, est 
de participer 4 cette fourtii ture en concurrence avec l'Angleterre, 
la Pologne, la Moscovie, les Pays-Bas, les provinces arrosées par 
l'Elbe et l'Oder, la Barbarie, la Sicile, I'Egypte, et encore avec les 
colonies anglaises. Le prix primitif de nos grains est plus haut que 
celui, des grains de Pologne, et nous -ne pouvons soutenir la concur- 
rence de Dantzick et des autres ports de la mer Baltique, qu'à raison 
de la dinërence des frais de transport qui sont moindres lorsqu'il faut 
approvisionner l'Espagne ou quelque autre pays mbridional. Il est 
donc bien silr que nous n'exporterons jamais habituellement une 
grande quantité de grains. 

Les Anglais, malgré leurs encouragements , n'ont exporté nnnke 
commune, depuis quatre-vingts ans, que 364,000 setiers de fro- 
ment de notre mesure, et  B peu prks autant d'autres groins, dont la 
plus grande partie est du malt ou de l'orge prdparée pour faire de la 
bi8re. Cette quantité ne peut etre plus grande, parce que les besoins 
B fournir sont limités et déjh remplis en partie, meilleur march8, 
par les blés du Nord. La meme cause, et la concurrence de l'An- 
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gleterre borneront nos exportations : vraisemblablement nous ne 
ferons que partager avec cette puissance la part qu'elle a dans ce 
commerce. Peut-&tre mbme exporterons-nous moins encore. 

Quoi qu'il en soit, ce que nous mettrons en vente au marché géné- 
ral ne diminuera certainement pas la somme des oKres, et n'aug- 
mentera pas la somme des besoins. Un marchand de plus arrivant au 
marché ne fait pas augmenter le prix ; le taux du marchl? général 
diminuera donc plutôt que d'augmenter. Or, dans l'état actuel, le 
prix moyen du consommateur dans la capitale et dans les provinces 
adjacentes, en J faisant entrer les temps de disette, est plutôt au- 
dessus qu'au-dessous du prix du marché général, lequel est d'en- 
viron 20 livres le setier de Paris. Il n'y aura donc point d'augmen- 
tation dans les prix moyens, puisque la liberté ne peut jaiiinis porter 
ce prix au-dessus du taux du marche général. 

Il y a au contraire des raisons très-fortes pour croire qiie ce prix 
moyen diminuera. d'ai rt:marqué plus haut que le prix est formé par 
la comparaison de la somme des productions à la somine des de- 
mandes. II doit donc diminuer quand la somme des productions 
augmente en plus grande proportion que la somme des besoins. Or, 
cet accroissement dans la production est une chose plus que proba- 
ble. Si l'augmentation de la culture doit étre une suite de l'augmen- 
tation des profits des cultivateurs, dhs que la terre produit davan- 

* 11 est aisé de comprendre que de même que la concurrence entre les vendeurs 
et celle entre les acheteurs forment dans chaque lieu particulier ce qu'on appelle le 
prix du marché, de niême la concurrence entre les négociants des diverses na- 
tions qui ont du grain à vendre, et celle entre les négociants des nations qui ont be- 
soin d'acheter, déterminent un prix commiin entre les principales nations commer- 
çantes, qu'on peut considérer comme rérinies pour former une espcce: de marche' 
général. Ce marché ne se lient pas dans un lieu unique; mais la faciliti: du transport 
par mer fait qu'on peul considérer les ports des principales nations commerçantes, 

\ et surtout de celles qui par leur situatioiî entre le nord et le midi de l'Europe, et par 
ilne liberté ancienne et habituelle du commerce des grains, sont devenues l'entrepôl 
le plus ordinaire de ce commerce, conîme formant ilne espèce de fî2arché unique et 
gkraë'ral. Dans l'état actuel de l'Europe, les ports cie Hollande et cl'Anglelerre sont 
pour ainsi dire le lieu où se tient ce marché gknéral, dont les pris peiivent être 
considérés comme étant, et sont réellement le prix C O ~ I L ~ ~ U I I ,  di1 inarché de 1'Eii- 
rope. - Les ports de France, beaucoilp nîieux siliiés pour ce commerce, leiir en]&- 
veraient cet avanta~e si la liberté du commerce des grains y étai1 établie, et met- 
traient en France, par conséquent, le pliis qu'il soit possible à la portée des Fran- 
çais, les magasins de ce c:ornn~erce: cl'oii silit que les Français en aiiraient les 
grains à meilleur marché que les autres nations de la totalité des frais de voiture 
que pourrait exiger la r6exportation. (Nole de l'atcleur.) 

1. 11 3 
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tage, i l  faut, du moins jusqu'à ce que le nombre des cansommateurs 
soit augmenté, que la denrbe baisse de prix. Cette baisse est assurée 
tant qu'elle peut subsister avec le profit du oultivateur. 

Rappelez-vous, monsieur, ce que j'ai eu l'honneur de vous déve- 
lopper fort au long dans ma dernihre lettre, sur la différence du 
prix moyen du laboureur e t  du prix moyen du consommateur. Je 
crois y avo'ir dbmontrb que la seule égalisation des prix, véritable 
but e t  infaillible effet de la libertb, sans augmenter en rien le 
prix moyen du consommateur, et en rapprochant seulement de 
ce prix le prix moyen du laboureur vendeur, assure à celui- 
ci un profit immense. Ce profit est assez grand pour qu'il en 
reste encore beaucoup, quand mbme il diminuerait un peu par 
la baisse du prix à l'avantage du consommateur. Or ,  s'il y a 
encore du profit pour le cultivateur en baissant le prix, la cuncur- 
rence entre les cultivateurs le fera baisser. Peut-étre dans la suite 
l'augmentation des revenus, en augmentant la masse des salaires, 
fera-t-elle augmenter la demande ; ceux qui ne mangeaient que de 
la bouillie de blé noir manceront du pain, ceux qui se bornaient 
au pain de seigle y mbleront du froment. L'augmentation de l'ai- 
sance publique accroîtra la population, e t  de cette augmentation de 
besoins naîtra une ]&gère augmentation dans les prix ; nouvel en- 
couragement pour la culture, qui, par la multiplication des produe- 
tions, en fera de nouveau baisser In valeur. C'est par ces ondula- 
tions alternatives et  légères dans les prix que la nation entihre 
s'avancera par degrés au plus haut point de culture, d'aisance, de 
population dont elle puisse jouir eu égard à l'étendue de son terri- 
toire. Les revenus et la richesse publique augmenteront, sans que 
pour cela le prix moyen pour le consommateur augmente, e t  méme 
quoiqu'il diminue un peu. 

!.,'expbrience est ici pleinement d'accord avec le raisonnement : 
cette expérience n'a été faite qu'une fois, et mbme elle n'a été faite 
qu'à demi, puisque I'Angleterrre n'a pas accordé la libertb en- 
tihre du commerce des grains, et  que, non contente d'avoir encouragé 
l'exportation par une gratification, elle a encore repoussé I'impor- 
tation par des droits équivalents à une prohibition. Quel a été le ré- 
sultat de cette conduite? il est aisé de le connaltre ; car les états des 
prix des grains en Angleterre sont publics et  sous les yeux de tout le 
monde : ce que je vais dire en est tiré. Dons les quarante annees 
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antérieures à 1640, temps nii la gratification a Bté accord8e , le prix 
moyen a 6té de 24 livres 7 sous 7 deniers de notre monnaie, le setier, 
mesure de Paris '. 

Dans les vingt annBes suivantes, jusqu'en 171 1, le prix a été un 
peu plus fort, et a monté jusqii'à 25 livres six sous huit deniers le 
setier. Sur quoi j'observe que pendant ces vingt années, il n'y a 
eu que quatre ans de paix, et que le reste a été rempli par les deux 
grandes guerres de toute l'Europe contre Louis XIV; que dans les 
dix premieres années de cette époque, il y a eu sept années de 
mauvaise rkcolte , depuis 1693 jusqu'en 1699 , et que les dix der- 

l Voici un échantillon des variations que les règlements peuvent apporter dans 
les prix des blés; puisque Turgot cite l'Angleterre, c'est chez elle que nous pren- 
drons d'abord nos exemples. 

Or, en Angleterre les Blés ont éprouvé, malgré une législation pour ainsi dire 
les variations suivantes : 

De 1813 à 1815 les prix ont varié de 120 sch. 8 d. par quarter, à 54 sch. 8 d., ce 
qui répond à 119 pour 100 de fluctuation. - Ces fluctuations ont été presque su- 
bites. - Ainsi, au 26 juin 1823, par exemple, le prix était de 114 sch. 7 d.; au 
11 décembre suivant, il n'était plus que de 74 

De 1816 à 1818 iiiclus, soiis l'égide de cette nléniorable législation qui devait 
enfin fixer les prix, les variations ont été de 112 sch. 3 d. à 53 sch. 1 d., soit 111 
pour 100. Le 21 juin 1817, le prix était de 112 sch. 7 d. Le 27 septembre il élait 
tombé à 74 sch. 

De 1819 à 1821, toujours sous l'empire de la même loi, les prix varient de 
46 sch. 2 d. à 78 sch. 11 d., soit de 85 polir 100. 

De 1822 à 1824, sur une nouvelle modification des tarifs, les prix varient de 
38 sch. 1 d. à 67 sch. 7 d., soit de 7G pour 100. 

Du 14 juin 1822 au 4 janvier siiivanl, les prix tombent de 62 sch. 5 d. à 39 sch. 
11 d. 

De 1825 à 1827, les variations sont de 49 sch. 2 d. à 69 sch, 8 d., c'est-à-dire 
de 44 1J2 pour 100. 

En 1828, année de la modification de la loi de 1815-1816, les prix varient de 
49 sch. 8 d., au 18 janvier, à 76 sch. 7 cl. au 14  novembre, soit 57 pour 100. 

De 1829 à 1831 incliis, les variations sont de 55 sch. 4 d. à 75 sch. 11 d., c'est- 
à-dire de 38 pour 100. 

Les soubresauts sont presque instantanés; ainsi le 2 janvier 1829, le blé vaut 
75 sch. 41 d.; le 13 mars suivant il ne vaut plus que (56 sch. 2 d. Au 30 juillet 1850, 
le prix est de 74 sch. 11 d.; au 17 septembre, c'estlà-dire quinze jours après, le 
prix tombe à 60 sch. 2 d. Au 18  février 1851, le prix est de 75 sch. 1 d.; au 27 
rnai, il n'est plus que de 65 sch. 5 d. 

De 1832 h 1834 inclus, les prix se maintiennent à un taux assez régulier. Le5 
fluctuations ne sont guère que de 25 à 38 pour 100. Les défenseurs des lois en vi- 
gueur considèrent ce résiiltat comme un progrès. Mais de 1834 à 1838, le blé doue 
ble de valeur, et en 1838, 1839 et 1840 l'Angleterre importe quatre-vingts jour5 
de subsistances, soit plus dé 11 millions d'heclolitres; tout son or, tout l'emprunt 
qu'elle a fait i la France, servent à ces achats ; car dans 1'é.lat actuel des lois sui 



i 96 LETTRES SUR LA J~IRERTE 
nieres comprennent les annbes 1709 et 1710, qui ont 4t6aussi fu- 
nestes aux productions en Angleterre qu'en France, quoique la li- 
bert6 n'y ait pas laissé monter les prix aussi hauts que nos pbres 
les ont 6prouv6s. 

Depuis 1 7 1  1 jusqu'en 1770,  le prix moyen s'est constamment 
soutenu A 2 0  livres 16 sous, et  le plus haut prix, en 1758  , n'a 
mont6 qu'A 30 livres 14 sous 11 deniers, ce qui n'est pas une aug- 
mentation de 2 à 3. 

Dans tout cet intervalle de soixante années, il n'y en a eu que 
sept où les prix nient Et4 bas, douze où les prix ont 6th hauts, dont 
cinq que l'on peut regarder comme des ann6es de cherté, et qua- 
rante-une petidant lesquelles les prix courants ne se sont presque 
point 6eartEs du prix moyen. Peut-on penser encore que l'effet de la 
liberte soit d'augmenter les prix, quand on a sous les yeux les ré- 
sultats d'une exphience aussi longue, aussi constante, aussi pu- 
blique, et lorsqu'on voit l'exportation seule, sans importation, di- 
minuer les prix par le seul encouragement donné A la culture? 

J'ai vu des personnes rejeter les inductions qu'on tire de l'exemple 
de l'Angleterre, sous prktexte que l'Angleterre, 6tant de tous ~ 8 t h ~  
environde de la mer, peut toujours Btre approvisionnke B peu de frais 
par le commerce. Leurs doutes pourraient mkriter d'Btre hcouths, 
si dans le fait l'Angleterre avait ét6 prbservée de la disette par l'im- 
portation des g a i n s  Btrangers : mais on a les 6tats de l'importation 
comme ceux de l'exportation, depuis 1690 jusqu'en 1764. Or, dans 
ces soixante-quatorze ans, il n'est entrd en tout en Angleterre que 
les échanges internationaux, l'Angleterre ne pouvait prétendre à payer en mar- 
chandises les 11 millions d'hectolitres de blé dont elle avait besoin. 

En France, à Paris, voici quelques chiffres qui montreiit que tous les règlements 
protecteurs de la régularité des prix dans la capitale ont éIé inefficaces. 

Prix du kil. Prix Prix du l i i l .  Prix 
Années. de de l'hectolitre  année^. dc de I'heclolilre 

pain blanc. de froment. piiin blanc. de froment. 
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533,000 setiers de froment, et  à peu près autant de seigle e t  d'orge ; 
en tout 1 ,&10,000 setiers. Les seules années pendant lesquelles 
cette importation ait pu former un objet sensible, sont : 1728, où 
l'importation en froment fut de 140,000 setiers ; 1729, où elle 
fut de 17,,000 setiers; 1 7 4 0 ,  où elle fut de 10,000,  et 1741, 
où elle fut de 1&,000 setiers. J'ignore l'importation comme l'ex- 
portation qui ont pu avoir lieu depuis 1765,  n'en ayant pas l'état 
sous les yeux ; et nous n'en avocis pas besoin, les états des annees 
antérieures font assez connaître que ce n'est point à l'importation 
des grains Btrangers que I'Aiigleterre doit ,- non-seulement d'avoir 
été préservée des disettes, mais encore d'avoir joui d'un prix cou- 
rant avantageux aux cultivateurs et aux consommateurs , par son 
Bgalité, et  avantageux encore à èeux-ci , par la diminution réelle 
sur les prix moyens. 

A cette expérience opposeriez-vous, monsieur, la cherté qu'on 
a éprouvée depuis quatre ans dans plusieurs provinces du royaume? 
VOUS opposeriez donc une expérience de quatre ans à une de quatre- 
vingts e t  meme de cent vingt ans. 

L'expérience actuelle est d'ailleurs très-peu concluante, car il 
faudrait qu'il fût prouvé pue la cherté que nous éprouvons est l'effet 
de la liberté. 

Or, bien loin que cela soit prouvé, le contraire est éviderit. 
Nous avons sous nos yeux une cause palpable de cherté, et  cette 

cause est une suite de mauvaises récoltes ; on en a éprouvé quatre 
de suite, comme on en avait eu sept à la fin du dernier siècle. 

Alors l'Angleterre jouissait de le liberté, et nous, nous Btions 
livrés à toute l'inquiétude et l'agitation du régime réglementaire. 
L'Angleterre fut tranquille. les prix y furent chers, mais non exor- 
bitants. 

Les nôtres, en 1693  à 1694,  montèrent à 77 livres 9 sous, -. 
57 livres 14 sous, - 61 livres 9 soixs, - 85 livres 1 3  sous de 
notre monnaie actuelle ; cela est bien grandement au-dessus de ce 
dont on se plaint aujourd'hui comme d'une cherté alarmante, e t  
dont on accuse si mal à propos la liberth ; tandis qu'on a troublé de 
tous cOtés cette liberté, qui aurait vraisemblablement suffi pour pré- 
server le royaume de toute calamith, si on eût laissé le commerce 
s'affermir et  se monter. 

La cherté que nous éprouvons est certainement moiiidre, du 
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moins dans la plus grande partie du royaume, que celle qui se fit 
sentir h Paris et dans les provinces du nord, durant l'intervalle de 
la recolte de 1740 & celle de 1741. 

J'ai eu la curiosit4 de relever les prix du froment AngouiBme 
pendant cet intervalle : nous vivions alors sous la loi des rhglements, 
et il n'y avait mBme pas eu d'exportations dans les provinces nihi- 
dionales, puisqu'on sortait d'une disette considerable en Limousin 
et en Angoumois. La mer Btait libre, nous Btions en pleine paix 
avecl'Angleterre. Angoulbme est sur une rivihre navigable etb portke 
de la mer, les bles peuvent en Btre transportes facilement jusqu'8 
Paris. 

Aprhs ces observations prkliminaires , daignez , monsieur, jeter 
les yeux sur le tableau qui suit, et qui vous presente la comparai- 
son , mois par mois, des prix de Paris et de ceux d'Angoul8me : 

Comparaison des prix du froment à Paris et à Angouleme 
pendant la disette de 1740 1741. 

Le8 prix marqubs danos ce tableau sont les prix moyens de chaque 
mois, formb d'après les prix de tous les marches tenus dans chaque 
mois. Il en resulte que taridis que le froment valait 45 livres h Paris, 
il ne valait 8 Angouihne que 17 livres ; et que. pendant toute la 
durde de la disette, I'in4galit4 des prix entre XogoulBme et Paris a 
QtB assez grande pour qu'il y e8t eu du profit à porter des grains 
d'Angoulbme à Paris, mBme par terre, et à plus forte raison per les 
rivihres et par la mer. Je demande pourquoi l'abondance d'bngoai- 

. . . . . . . . . . . .  Octobre 1740. . . . . . . . . . . . . . . .  Novembre 
. . . . . . . . . . . . . . .  Décembre 

. . . . . . . . . . . .  ~anvier  1741. 
Février . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mars.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Avril. . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a i .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juin.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Août.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Septembre . . . . . . . . . . . . . .  

PRIX 
DU SETIER 

a Paris. 

43 1 .  6 S. a d. 
45 6 n 

43 4 )) 

43 n n 

40 5 )) 

33 11 3 
32 18 

PRIX DU SETIER, 
mesure do Paria, 
a Angoulême. 

151. 14s. I d .  
16 19 1 
16 19 1 
16 4 7 
15 1 1  2 
14 10 3 
15 11 

31 8 16 
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lbme et des p~avinces méridionales fut inutile à Paris? Pourquoi le 
commerce ne s'entremit pas pour rétablir entre deux parties du 
mbme coyaume le niveau de la denrée et des prix? Est-ce A la li- 
bertd qu'il faut s'en prendre? et n'est-il pas évident au contraire 
que si le commerce des grains avait été monté, si des gbnes et des 
règlements absurdes n'avaient pas détruit la liberté et le commerce 
avec elle, on ne se fût pas aperçu de cette disette qui suivit la ré- 
colte de 1740, et qui fut si cruelle dans une partie du royaume? 
Les règlements et les gbnes ne produisent pas un grain de plus , 
mais ils empbchent que le grain surabondant dans un lieu ne soit 
port4 dans les lieux où il est plus rare. La liberté, quand elle 
n'augmenterait pas la masse des grains en encourageant la pro- 
duction, aurait au moins l'avantage de répartir le plus prompte- 
ment et le plus également qu'il soit possible les grairis qui existent. 
C'est donc le défaut de liberté et non la liberth qui produit la 
disette ; c'est le défaut de liberté qui a produit la disette de 1740 ; 
et ce n'est pas la liberth qu'il faut accuser d'avoir produit la cherté 
en 1768 et 1770. 

Je crois, monsieur, avoir suffisamment prouvé que la liberte ne 
doit point enchérir les grains, et que par conséquent ee n'est point 
à l'augmentation du prix moyen des grains qu'on doit l'augmenta- 
tion du revenu des propriétaires. A quoi faut-il donc l'attribuer? Je 
vous l'ai dit, mousieur, à l'augmentation du prix moyen des ven- 
deurs e t  à son rapprochement du prix moyen des consommateurs ; 
à l'amélioration du sort des cultivateurs par l'égalisation des prix ; 
à la prompte rentrée de leurs fonds ; à la valeur modérée, mais 
uniforme, de la denrée, sans que jamais elle puisse tomber en non- 
valeur, et que le cultivateur ait à gémir de l'abondance. 

Ce n'est pas qu'il n'y ait un cas où le prix moyen doit augmenter 
par l'effet-de la liberté, et ce cas doit avoir lieu dans les provinces 
où le défaut de communicatiori aurait constamment entretenu les 
grains à un taux fort au-dessous des prix du marche général. Alors 
l'augmentation des revenus doit btre prodigieuse, mais je montrerai , 
en discutant I'intkrbt des consommateurs, que cette augmentation 
ne doit point leur Btre prkjudiciable, et qu'elle leur sera au con- 
traire infiniment avantageuse. 

Cette lettre est devenue si excessivement longue que je suis 
obligé de remettre à un autre courrier ladiscussiott de ce qui concerne 
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I'intérét des cultivateurs et des consommateurs. de teicherai de vous 
l'envoyer de Limoges. Je vous reitkre toutes mes excuses de mes 
Iongheurs, de mes r6pktitions et  des expressions peut-btre trop fortes 
que ma conviction me dicte et que mon peu de loisir ne me permet 
pas de mesurer. Je suis, etc. 

A Angouleme, le 87 novembre 1770. 

Monsie~ir, jeai diseuth dans la dernière lettre que j'ai eu I'hon- 
lieur de vousécrire de Saint-Angel, le 14 de ce mois, sur le commerce 
des grains, la première branche d'un raisonnement que vous m'a- 
viez l'ait sur la diversitk des intbréts du propriktaire, du cultivateur 
et  dii consommateur, relativemeiit à la liberté du commerce. Je 
crois avoir prouvé daris cette lettre, et  j'avais dBjà Btabli dans la pré- 
cedente datde dc Bort, que l'augmentation du revenu des propribtai- 
res n'était i~ullement fondke sur l'augmentation du prix des grains : 
j'ai moi,tr& eomiilent ce revenu pouvait et devait augmenter, quoi- 
que le prix moyen des grains diminuht ; et j'ai observe que ces deux 
enéts avaient 6galcment eu lieu en Angleterre, où le revenu des 
propribtûires est prodigieusement augmenté depuis l'encourage- 
ment donnit à l'exportation, et  où cependant le prix moyen des 
grains est moindre qu'il n'&ait pendant les quarante anndes qui ont 
preüédt! cette époque. 

Je passe à la secoiide branche de votre raisonnement : I'inthrét 
des cultivateurs, que vous croyez étre indiffereiits au systEme de la 
libert.6, parce que l'avantage qu'ils y trouvent ne peut étre que pas- 
sager, les propriétaires ne manquant pas de se l'approprier à l'eï- 
piration du bail par l'augmentation des fermages. 

J'observe d'abord. monsieur, que m&me eri supposant que la to- 
talit8 du gain annuel des cultivateurs rksultant de la liberté, fAt 
revers& sur les proprietaires par l'augmentation des fermages à 
l'expiration des baux, ce n'est pas cependant si peu de chose que le 
profit que feront les cultivateurs ou les fermiers jusqu'au moment 
du reilouvellement des baux. 

Car les baux étant ordinairement de neuf ans, il  n'y en a cliaque 
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üi,iiée que le i)euvi(?me de reriouvelé. De plus, la tri%--grande partie 
des fermiers ont soin de se les faire renouveler deux ans ou dix 
moins un an d'avance, ce qui porte le renouvellement total des baux 
à la onzième année a p r h  l'époque de l'augmentation supposbe des 
prix. 11 est encore i remarquer que les baux renouvelbs la première 
année a près que la liberté a été rendue, n'ont pas dû étre augmeri- 
tés, beaucoup. Le laboureur ne calcule g u h e  le prix de son fer- 
mage sur des espératices et  sur des sp4culations politiques; c'est 
d'après le profit réel qu'il a f'ait et qu'il a vu se renouveler plu- 
sieurs fois de suite', qu'il se détermine à donner un plus haut 
prix de sa ferme : il est vraisemblable que par la meme rais011 
l'augmentation des baux sera d'autant plus forte que l'époque du 
renouvellement sera plus éloignée de celle de l'établisseinent de 1ü 

libertt!. Je suis m&me persuadé que sans la circonstance extraordi- 
naire de plusieurs mauvaises années consécutives arrivees immbdia- 
ternent à la suite de l'édit de 1764, la révolution à cet égard aurait 
étti beaucoup moins prompte qu'elle ne l'a été, et que I'augmenta- 
tion effective des baux a Btt5 accélérée parce que les laboureurs ont 
étti trompés sur les avantages de l'exportation, comnie d'autres l'otit 
été sur ses prétendus désavantages ; ils ont cru que I'eaportation dc- 
vait hausser le prix des grains. Plus tdt enrichis, ils ont cru plus tdt 
pou~oir partager cet accroissement de profits avec les propriétaires. 

Quoi qu'il en soit, en combinant toutes ces considérations, e t  pre- 
riant une espèce de milieu entre les baux qui ne sont renouvelés 
que dans les premières années, e t  ceux qui ne se renouvelleront que 
daris les dernières, je ne crois pas me tromper en estimant que, I'iiii 

portant l'autre, l'augmentation entière des revenus pendant les six 
premières années a dû tourner au profit des seuls cultivateurs. 

Or, cet accroissement de richesses pour la classe des fermiers 
cultivateurs est un avantage immense pour eux et pour 1'Etat. Si 
I'on suppose, ce qui ne s'éloigne pas beaucoup du vrai, et vraisem- 
blablement est au-dessous, que l'augmentation réelle du produit des 
terres soit le sixième du prix des fermages, ce sixieme accumu16 
peiiduut six ans au profit des cultivateurs fait pour eux un capital 
Bgal à la somme du revenu des terres affermkes. Je dis un cipital, 
car le profit des cultivateurs n'est pas dissipé en dépenses de luxe. Si 
I'on pouvait supposer qu'ils le plaçassent à constitution pour en tirer 
l'i~itkrbt, ce serait certainement un profit net pour eux, e t  I'on 
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ne peut nier qu'ils n'en fussent plus riches : mais ils ne sont pas si 
dupes, et ils .ont un emploi bien plus lucratif à faire\de leurs fonds ; 
cet emploi est de les reverser dans leur entreprise de culture, dkn  
grossir la masse de leurs avances, d'acheter des bestiaux, des instru- 
ments aratoires, de forcer les fumiers et les engrais de toute esp&ce, 
de planter, de marner les terres, s'ils peuvent obtenir de leurs pro- 
prietaires un second bail A cette condition. 

Toutes ces avances* ont pour objet immBdiat d'augmenter la masse 
des productions au profit de tout I'Etat, et de donner aux cultiva- 
teurs un profit annuel. II faut que ce profit soit plus grand que I'in- 
terkt wdinaire de l'argent prktk, car sans cela le proprietaire du 
capital aimerait mieux le prbter. II faut aussi que ce profit soit r6- 
seri6 en entier )au fermier cultivateur, sans qu'il fasse la moindre 
part au proprietaire : car si ce profit n'&ait pas en entier pour le 
fermier, il prbférer~it de placer son argent d'une autfe manibre 
pour n'en partager I'intérbt avec personne. Voilà donc one aogmen- 
tation de richesses permanente au profit des cultivateurs, Bgale au 
moins à I'intBrbt du revenu annuel de b u s  les fermages, converti 
en capital ; c'est assurBrnent beaucoup ' . 

Cet article -est absolument Btranger A l'augmentation des baux 
qui fait le profit du pmpribtaire, il rend seulement le revenu plus 
solide en assurant davantage la solvabilitB du fermier. 

Mais ce n'est par tout; ce capital et cet interkt constamment as- 
sures au fermier cultivateur, et constamment employ6s par lui A 

Il n'est pas toujours exact de dire que le-profit entier du capital appliqué par 
le fermier à la culture soit pour lui, L'intérèt des capitaux appliqués & toute espèce 
de travail baisse ou hausse simultanément; c'est l'abondance ou la rareté de ces 
capitaux qui le détermine. Si les capitaux sont abondants, il y aura plus de com- 
merce parmi les fermiers comme parai tous-les autres industriels, et le progrié- 
taire ne pourra manquer d'en profiter. Le profit du fermier sera tbiijours, il est 
vrai, plus grand que le simple intérêt de l'argent ; mais il ne faut pas oublier que 
cet intérêt aura baissé, et que si avant cette période d'abondance l'intérêt était par 
exemple de 6, et le profit du travail de 10, il pourra bien arriver pendant cette pd- 
riode que l'intérêt descende B 3 et le proiit à 6. 

Il est bien évident alors que le propriétaire aura sa part de profit, et si ce profit 
du fermier est ainsi réduit, c'est qu'une partie enestnécessairement venue accrbj tre 
la rentf! du propriétaire. 

Quoi qu'il en soit, il y a dans un tel état de choses accroissemeiit évideut de ri- 
chesses, et Turgot avqit raison de recommander la liberté qui devait l'amener, et 
l'on peiit voir, quelques lignes pliis loin, que l'auteur prémunit le ministre contre 
ce que semble avoir d'absolu sa proposition. (Hte DUSSARD) . 
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grossir les avances de la culture, doivent, suivant le cours actuel 
des choses, augmenter la production dans une proportion beaucoup 
plus grande que l'intérkt de ces nouvelles avances. Sans doute que 
le cultivateur se prêtera dans la suite à chder au propriétaire sa part 
dans ce surcroît de profit ; mais ce ne sera toujours qu'après en avoir 
profité en entier jusqu'à I'expiration de son bail : ,le raisonnement 
que j'ai fait sur le premier profit résultant immédiatement de la 
liberté est applicable au second profit, et encore à celui qui r6sul- 
tera de cette seconde augmentation de richesse. De la résulte une 
augmentation progressive dans la richesse des cultivateurs, dans- les 
avances de la culture, dans la somme des productions et des valeurs 
recueillies annuellement de la terre. Cette progression sera plus ou 
moins rapide ; mais si les débouchés maintiennent la continuité 
du débit, soit par une exportation habitilelle, soit par un accrois- 
sement de population, elle n'aura d'autres bornes que les bornes 
physiques de la fécondité des terres. 

Comparez à ce tableau, monsieur, celui de la dégradation pro- 
gressive en sens contraire qui resultera de la diminution des valeurs 
du produit des terres et de l'appauvrissement des cultivateurs. Quand 
il serait vrai que le fermier rendit au propriétaire la totalité de son 
gain, toujours serait-il indubitable que cette augmentation de fer- 
mage serait tout à la fois la preuve et l'effet de l'aisance du cultiva- 
teur; que par consBquent ce nouvel Btat de choses se-serait ophré 
par cette aisance. La diminution du prix des fermages, au contraire, 
serait l'effet de la misère du fermier; celui-ci passerait par la dé- 
tresse avant de faire une nouvelle convention moins avantageuse 
avec son propriétaire. Or, certainement, il n'est point égal que les 
cultivateurs en général soient dans l'aisance ou dans la dhtresse. 

Il est bon de considérer un peu ce que le cultivateur perdrait par 
la diminution du prix moyen de ses ventes, suite infaillible de la 
cessation de la liberté. Ceux qui out déjà augmenté leurs baux per- 
draient d'abord la somme annuelle qu'ils doivent donner à leurs 
propriétaires jusqu'à I'expiration de ces baux, et comme la recette 
annuelle sur laquelle ils avaient calculé serait diminuhe, ils ne 
pourraierit payer qu'en entamant chaque annhe leurs capitaux ou 
les avances de leur culture, en vendant leurs bestiaux, en économi- 
sant sur les fumiers, etc. Ce rr'est pas tout : ces fermiers, avant 
d'augmenter leurs baux, et encore plus ceux qui ne les ont pas 
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augmerités, ont mis en accroissement de leurs avances toute la 
part des profits qu'ils se sont rkservés. Ils ont fonde l'assurance de 
ces avances sur les bBnéfices rbsultant d'une plus grande produc- 
tion. Si cette production tombe en non-valeur, non-seulement ils 
perdent l'intkrbt de leurs avances, mais leur capital ne rentre mbme 
pas pour btre rendu à l,a culture I'annde suivante. Voilà donc la 
totalitb des nouvelles avances perdue par l'an6antissement des bene- 
fices sur l'esp6rance desque.1~ on les avait confibes à la terre, et les 
anciennes entamees pour satisfaire à l'augmentation du fermage. De 
1à une diminution notable dans la culture. 

Jusqu'ici j'ai, monsieur, raisonne dans votre supposition, que le 
proprietaire peut toujours s'approprier à la fin du bail la totalitb des 
profits du cultivateur, ou du moins la totalitb de ces profits pour 
les annees subséquentes, dbduction faite de l'intkrbt des profits re- 
cueillis pendant le courant du bail, convertis par le cultivateur eii 
capitaux et en augmentation d'avances de culture : mais je vous 
avais trop accord&. Quelques rBtlexions sur la manibre dont I'aug- 
mentation des baux résulte de l'augmentation des profits du cultiva- 
teur, vous feront sentir combien cette supposition est éloignde du vrai. 

11 faudrait, pour qu'elle fût exacte, que le proprietaire pût  faire 
la loi à son fermier, et  forcer celui-ci à lui donner la totalité de ce 
qu'il gagne au del& du salaire de son travail et de l'inter& de ses 
avances. Or, il n'y a certainement aucune raison pour que le pro- 
priétaire fasse la loi au fermier plutbt que le fermier au proprietaire ; 
car le besoin est reciproque , et le proprietaire sans le fermier 
serait encore plus embarrassé que le fermier ne le serait sans lui. 
~n effet, sans avances et sans connaissances de la culture, le pro- 
prietaire mourrait de faim sur le plus beau domaine, à moins qu'il 
n'en cultivst quelque coin à bras, ou qu'il n'en vendît une partie 
pour acheter les bestiaux ou les outils nbcessaires à la culture de 
l'autre. Le fermier du moins pourrait, avec quelque perte, changer 
de nature ses richesses mobiliaires et les faire valoir dans quelque 
autre commerce. 

Il y a meme une raison encore plus forte pour faire penser que si 
du  fermier ou du propri4taire l'un des deux devait faire la loi à 
l'autre, ce serait le fermier : celui-ci sait avec prbcision ce qu'il dé- 
pense et ce qu'il gagrie sur son exploitatiori, et  par consequent ce 
qu'il peut ceder au proprietaire sur son bénéfice sans risquer d'en- 
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tamer ni son capital, ni les intérets de ses avances, ni les profits qu'il 
desire se réserver. Mais il ne va pas en faire confidence au p rop r ib  
taire, e t  celui-ci n'a aucun moyen de s'instruire de ces dhtails avec 
quelque certitude. Dans le débat sur les prix des fermages, tout est 
donc à l'avantage du fermier, qui fait son offre en connaissance de 
cause et d'aprhs des calculs exacts, tandis que le proprietaire ne fait 
sa demande qu'A l'aveugle et  d'apr8s le desir vague d'augmenter 
son revenu. Mais le fermier, en faisant son marchk, desire aussi, de 
son cbth, de se rbserver le plus grand profit qu'il peut. S'il augmente 
le prix du fermage, ce n'est ni par génhrosité, ni par esprit de jus- 
tice ; il ne l'augmente qu'autant qu'il y est forch. Voyons donc com- 
ment il peut 1'Qtre. 

II est bien clair qu'il ne se détermine à augmenter le prix de son 
bail qu'autant qu'il craint qu'un autre fermier se prbsente et  fasse 
une offre considerable pour le dhposshder de sa ferme. C'est donc 
la seule concurrence des fermiers qui peut faire hausser le prix des 
baux ; ce prix s'htablit, comme celui de toutes les choses vhnales, par 
la comparaison dc l'offre A la demande. L'entrepreneur de culture a 
besoin de trouver des terres à cultiver pour employer ses capitaux 
et ses bestiaux. Le propriétaire a besoin de trouver un fermier pour 
tirer un revenu de sa terre. Si le nombre des entrepreneurs de cul- 
ture, si la masse des capitaux convertis en avances de culture aug- 
mente, le prix des fermages doit augmenter. Il doit au contraire di- 
minuer si la masse des capitaux diminue. I,e fermage ne peut donc 
hausser que parce qu'il existe entre les mains des entrepreneurs de 
cnlture une plus grande masse de capitaux, et  parce qu'ils envisa- 
gent dans la culture l'esp6rance d'un profit suffisant pour les dbter- 
miner à y employer ce surcroît de capitaux. L'augmentation des 
baux n'empéche donc point que le cultivateur s'enrichisse, puisqu'a~i 
contraire elle n'a lieu que parce que le cultivateur est prhalablement 
enrichi, e t  qu'en offrant, en conséquence de I'accroissement de ses 
capitaux, un plus haut fermage, il se retient cependant toujours I'in- 
térkt de ces nouveaux capitaux, au moins à 10 pour 100 (car tel 
est 1'intl.rQt ordinaire de I'argerit mis dans les entreprises, soit de 
commerce, soit de fabrique, soit de culture ') . 

La note précédente démontre que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. 
Si aujourd'hui le profit des capitaux employés à la culture est de 10 pour 100, ce 
profit doit ndcessairement diminuer au fur et à mesure de l'abondance des capitaux. 



La coniurrence ne peut pas faire hausser les fermages au point 
d'entamer cet intérbt ; car alors elle cesserait, puisqu'il y aurait plus 
d'avantage à employer les capitaux d'une autre rnaniére. Ainsi, 
quoique la concurrence des fermiers limite leurs profits, elle leur en 
laisse toujours un rbel. Cette concurrence n'a lieu que parce que le 
mé6er est bon : c'est le propre d'un métier lucratif d'attirer les 
hommes et les capitaux pour en partager le profit. Quand ce profit 
est partagb, i l  se peut que, les individus qui le partagent Btant en 
plus grand nombre, le sort de chacun d'eux en particulier ne soit 
pas plus avantageux que lorsque, étant en moindre nombre, ils par- 
tageaient un moindre profit. Dlais est-ce donc qu'il s'agit de l'avan- 
tage de chaque cultivateur pris individuellement? 

Non, monsieur, ce n'est point en ce sens qu'on adû dire, ni qu'on 
a dit, que la libertb du commerce des grains Btait un avantage pro- 
digieux pour les cultivateurs. Le sort des cultivateurs pris indivi- 
duellement en doit btre améliork ; mais cet objet n'est qu'une ba- 
gatelle si on le compare à l'avantage immense qui doit en rhsulter 
pour la culture en gbnéral, par l'accroissement des capitaux employés 
ii solliciter les productions de la terre, et par l'augmentation du nom- 
bre des cultivateurs. 

Je dois insister sur cette remarque, parce qu'elle a t t aq~e  directe- 
ment le vice radical du raisonnement que vous m'avez permis de 
combattre. DBs que le haussement des fermages a pour cause unique 
la concurrence d'un plus grand nombre d'entrepreneurs de culture, 
quand chacun d'eux en particulier ne gagnerait pas davantage, ne 
tirerait pas un meilleur parti qu'auparavant de ses capitaux et de 
son travail, il resterait vrai que le nombre des travailleurs et des en- 
trepreneurs de culture serait plus grand, que la somme des capi- 
taux employés A la culture serait fort augmentée, et par conséquent 
la quantité de la production. Or, c'est là ce qui intéresse véritable- 
ment le corps de l'État '. 

Auxcolonies; où les capitaux sont plils rares, l'intérêt est à 8, et le profit des 
entreprises à 25 ou 30. L'intérêt, le profit, le capital, sont des éléments solidaires. 
(Hte D.) 
l Cette remarque est de la plus haute importance. L'auteur est ici dans le vrai. 

L'abondance des capitaux amène la concurrence, aussi bien en culture que dans les 
industries commerciales et manufacturières ; mais, à l'encontre des manufacturiers, 
les propriétaires profi tent de la concurrence. 

11 est vrai encore que la plus grande somme de eapital appliqué èI la culture 
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Tout ce que je viens de développer, monsieur, n'est cependant en- 
core que la plus petite partie des avantages que vous devez vous pro- 
mettre à raison de l'accroissement de culture qui sera la suite de la 
liberté du commerce des grains; ce qui me reste à dire est d'une tout 
autre importance, e t  pour l'avantage des cultivateurs considérés in- 
dividuellement comme hommes, e t  pour I'extension de la culture en 
géiiéral. 

Si toutes les provinces ressemblaient A la Flandre, 21 la Picardie, 
A la Normandie, à l'lle de France et aux autres provinces exploitt5es 
par des fermiers, l'accroissement de la culture y suivrait la marche 
que je viens d'indiquer : les prèmiers profits fait's par les fermiers 
jusqu'au renouvellement de leurs baux seraient convertis ei, capi- 
taux, et  reversés sur la terre ils donneraient lieu à de nouveaux pro- 
fits par l'augmentation des productions. Les fermiers enrichis cher- 
cheraient à étendre leurs exploitations : leurs enfants s'attacheraient 
s u  métier l e  leurs phres devenu plus lucratif; tous voudraient se 
procurer des fermes, et  courant sur le marché les uns des autres, 
ils hausseraient le prix d u  fermage au profit des propriétaires. Comme 
l'étendue des héritages à affermer n'augmenterait pas, le hausse- 
ment des loyers en serait d'autant plus considérable, et, les profits 
qestant aux fermiers d'autant plus réduits, jusqu'à la concurrence 
néanmoins de I'intérbt des capitaux nouvellement versés dans la cul- 
ture ; car si la réduction des fermages était une fois arrivée à ce point, 
le surplus des capitauxrefluerait sur d'autres emplois-et irait vivifier 
d'autres branches de commerce. 

i l  en sera tout autrement si les entrepreneurs de culture, au lieu 
d'btre forcés de courir sur le marché les uns des autres pour se pro- 
curer des fermes à exploiter, peuvent trouver à louer des terres qui 
auparavant n'étaient pas affermkes. Au lieu d'offrir de plus gros 
loyers des terres déjA voisines de leur véritable valeur, on les verra 
se présenter aux propriétaires qui, faute d'un nombre suffisant de 
capitalistes entrepreneurs de culture, ne trouvaient point de fer- 
miers, et  étaient par là forcés de faire eux-m&mes toutes les avan- 
ces de la culture e t  de faire travailler leurs terres à moitié fruit 
par de misérables colons qui n'apportaient sur leurs domaines 

amène d'abord une plus grande somme de produits proportionnels ; mais il y a une 
limite, et il arrive que la terre finit par ne plus rendre l'intkrêt, encore bien moins 
le profit, de l'argent qui est employé à. sa mise en valeur. (Hte D.) 



d'autres richesses que leurs bras. La facilité que les entrepreneurs 
enrichis trouveront à employer leurs avances sur des fonds de ce 
genre diminuera leur concurrence pour obtenir d'anciennes fermes, 
et par consequent retardera le haussement des fermages, ce qui, 
par une conséquence inhitable, doit conserver à la masse des culti- 
vateurs et B la ciilture une plus grande portion des profits dus à la 
liberte du commerce. 

Personne n'ignore, monsieur, qu'il est des provinces où les terres 
sont en gén6ral exploitkes par des fermiers entrepreneurs de cul- 
ture qui font B leurs dkpens toutes les avances de la culture, qui 
achbtent les bestiaux de toute espèce qu'exige leur exploitation, qui 
se fournissent d'outils aratoires, qui font les frais des semences, qui 
se nourrissent eux et leurs domestiques jusqu'g la premihre rbcolte 
sans rien recevoir du propriétaire, mais aussi qui recueillent la 
totalité des fruits de la terre et en jouissent en toute propribtb, en 
rendant seulement au proprietaire du fonds le prix convenu entre 
eux. Cette forme d'exploitation a lieu dans les provinces riches, 
voisities des déhouch8s les plus faciles et les plus constamment on- 
verts, des grandes capitales, des ports de mer, etc. Elle suppose 
qu'il y ait une masse de capitaux consid6rables entre les mains des 
fermiers cultivateurs, et qu'en m&me temps la denrbe ait une valeur 
assez consid6rable et assez constante pour assurer B cet emploi des 
capitaux un profit sans lequel les capitalistes se garderaient bien de 
les y destiner. De ces deux circonstances reunies rhsulte la concur- 
rence des entrepreneurs de culture ou des fermiers, concurrence 
plus ou moins animhe, suivant que la valeur des denrbes et le peu 
de variation de cette valeur augmentent plus ou moins leurs profits, 
et que la masse de leurs capitaux s'accroît ou diminue. De la con- 
currence des fermiers resulte le prix courant des fermages ou la 
valeur locative des terres. 

Dans d'autres provinces, les terres n'ont aucune valeur locative 
couranle. En vain y chercherait-on des fermiers : il n'y en a point, 
et toutes les terres sont exploitées ou par le propriktaire lui-mkme, 
ou par des colons partiaires, appeles mltqers parce que le partage 
des fruits se fait presque universellement par moitib. Le proprié- 
taire est obligk de faire toutes les avances, de meubler le domaine 
de bestiaux, de fournir les semences, de nourrir le mbtayer et sa 
famille jusqu'ii la rbcolte. Les avances sont modiques, le labourage 



ne se fait qu'avec des bœufs, mBme dans les pays de plairie, piirce 
que les bœufs coûtent moins que les che~aum, et parce qu'on les 
nourrit B moins de frais cn leur abaridoilnant le phturage d'une par- 
tie des terres qu'on laisse en friche. Il faut ainsi débourser moiiis 
d'argent. Mais toute cette partie 'de terres livrée aux bestiaux de- 
meure saris valeur; le propriétaire est alors le véritable entreprem 
neur de culture, c'est lui qui court tous les hasards. Dans les mau- 
vaises années, il est obligé de nourrir ses métayers, au  risque de 
perdre ses avances. Cette forme de régie exige de la part du pro- 
priétaire des attentions continuelles et une résidence habituelle ; 
aussi voit-on que pour peu qu'un proprietaire éprouve de dérange- 
ment dans ses affaires ou soit forcé de s'absenter, son domaine cessc? 
de lui rien produire. Les biens des veuves, des mineurs, tombent le 
plus souvent en friche, et  c'est dans ces proviiices que le proverhc 
(( lant vaut l'homme, tant vaut sa terre » est constamntent vrai, 
parce que la terre n'y a point, comme dans les provinces riches, une 
va>leur locative courante. 

Cette différence, monsieur, n'est pas causQe par la différente fer- 
tilité des terres. Les plaines depuis Poitiers jusqu'h AngoulBme. 
une partie du Berri, de la Touraine, du PQrigord, du Quercy, sont 
certainement au inoins égales en bonté aux terres des environs de 
Paris. Pourquoi donc ne sont-elles pas exploitbes de la m&me mariikre? 
pourquoi sont-elles, B raison de leur étendue, si peu fructueuses au 
propriétaire? Celui-ci trouverait sans doute fort commode de donner 
sa terre à un fermier qui la ferait valoir, d'btre dispensé de faire 
aucunes avances et de n'avoir d'autre peine, pour jouir de son re- 
venu, que de toucher son argent aux échéances. Si donc il n'afferme 
pas sa terre, c'est qu'il ne trouve point de fermiers, e t  il n'en trouve 
point paree qu'il n'existe point de cultivateurs qui, possesseurs de 
capitaux considérables, les emploient à la culture des terres. La cul- 
ture n'a jamais été sans doute assez lucrative diins ces provirices pour 
que les misérables métayers qui I'ont exercée de gbnérntion en gEn4- 
ration aient pu amasser des capitaux suffisarits à eri h i re  les avances, 
et  sans doute elle ne l'est pas assez encore pour que des possesseum 
de capitaux imaginent de prendre le m6tier de cultivateur et de les 
faire ainsi valoir. 

Or pourquoi, à féconditb Qgale, la culture est-elle moins lucra- 
tive dans les provinces de l'intérieur du royaume que dans les pro- 
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vinces B portQe de la capitale et  des débouchbs maritimes? La raison 
s'en pfksente d'elle-meme, c'est que les denrées n'y ont pas la mbme 
valeur. En effet, malgr6 les entraves que, notre ancienne police 
mettait au commerce des grains, l'immense consommation de la 
capitale et  laconcentration des dépenses dans cette partie du royaume 
y a toujours soutenu un prix moyen un peu au-dessus du prix du 
marchO gbnéral pour les co~~sommateurs, et  qui pour les vendeurs 
n'a pas Qt6 assez au-dessous pour que la culture par fermier n'ait 
pu se soutenir. Dans les provinces méditerranées, au contraire, le 
prix moyen pour les vendeurs a ét8 constamment trhs-infkrieur au 
prix du marché génkral, c'est-A-dire au prix commun de la capi- 
tale et  des ports.'Dhs lors la grande culture, ou la culture par fer- 
miers, n'a pu s'y établir. 

Mais on doit espérer qu'elle y deviendra commune lorsque les 
fermiers des pays de grande culture, enrichis, chercheront A étendre 
de proche en proche leurs entreprises et  leurs exploitations, et  lors- 
que l'augmentation du prix dans les pays de petite culture, par la 
communication avec le march8 général , leur offrira des bknkfices 
suffisants pour rendre cet emploi de leurs capitaux avantageux. II 
est certain que la grande culture s'est étendue dans des provinces 
où elle n'avait pas lieu autrefois, puisqu'en Beauce les fermes con- 
servent encore le nom de metairies quoiqu'il n'y ait plus de mé- 
tayers. L'on peut conjecturer que ce changement s'est operé par 
une suite des accroissements des villes de Paris et d'orlbans, et  peub 
etre par l'effet de la valeur qu'acquirent les grains pendant l'admi- 
nistration de M. de Sul1 y. 

Un exemple plus frappant de l'extension de la grande culture 
par l'accroissement de la richesse des cultivateurs et  par la valeur 
constante assurde aux productions de la terre, est 1'8tat actuel de 
l'Angleterre, d'où la culture par métayer est entihrement bannie. 
Toutes les terres y sont eultiv6es par des fermiers, ou par des pro- 
prietaires riches qui font eux-memes valoir leurs domaines. Dbjh 
l'on commence h ne presque plus connaître les métayers en Ecosse, 
si ce n'est dans les extrémites les plus pauvres de 'ce dernier 
royaume. 

Daignez A present considérer, monsieur, quels changements doit 
amener la liberte du commerce des grains dans les provinces où ce 
systhme de culture par mktnyers est htnbli. Vous conviendrez d'abord 



que les avantagés de I'augrnentatiori du prix moyen du vendeur s'y 
feront sentir impédiatement au cultivateur métayer, puisque celui- 
ci partage avec son maître les fruits par moitie. On pourra donc 
espérer qu'enfin cette classe d'hommes sortira par degres de sa mi- 
sère, qu'jls pourront se former peu h ,peu un petit capital de bes- 
tiaux, qui, s'augmentant successivement, leur fournira les moyens 
de faire eux-mbmes Ieg avances de la culture e t  de cultiver pour 
leurJ profit en donnant à leur proprietaire un loyer de sa terre. Par 
là, de mktayers ils deviendront à la longue fermiers, et  leurs profits 
continuant de s'accroître, leur culture deviendra de plus en plus 
lucrative, de plus en plus productive, !'avantage d'eux-mbmes, des 
propribtaires, et  surtout de l'État entier par l'accroissement de l a  
masse des subsistances e t  de.la somme des revenus. 

Cette révolution pourra btre lente. Je conviens que pour btre 
acc8lérée, elle aurait besoin de quelques autres operations du gou- 
vernement et  surtout d'un changement dans la forme de l'impbt 
territorial ' ; mais en attendant qu'elle soit opérke, les proprietaires 
recueilleront immédiatement les fruits du haussemelit des valeurs 
et  de l'augmentation des productions de leurs terres; leur richesse 
tournera en grande partie à l'accroissement de la culture par l'aug- 
mentation de leurs avances en bestiaux, en bhtimeiits, en planta- 
tions ; par les améliorations de toute espèce , défrichements , dessé- 
chements, fossoyements, clbtures, etc., qu'ils seront en Btat de faire 
dans leurs domaines. 

Dans les provinces les plus voisines de celles où il y a des fer- 
miers, la révolution sera encore plus rapide, parce que l'esphce de 
ces hommes qrbcieux ne pouvant manquer de devenir plus nom- 
breuse par l'elfet des accroissements des capitaux de la culture, les 
fermiers, repoussés de proclie en proche par la concurrence, reflue- 
ront sur les terres qui n'étaient prbçédemment exploitées que par 
des rnBtayers. 

Observez, monsieur, que ces terres ainsi' exploitées par des m é  
tayers, e t  dont la culture et  le revenu sont si mediocres, forment, 
suivant l'évaluation de M. Du Pré de Saint-Maur, dans son ou- 
vrage sur les monnaies, les quatre septièmes du royaume. Quand 

* Chaque fois que Turgot parle de réformes, il semble qu'il était dans le secret 
des grands actes que devait voir s'accomplir la révolutioi~. Ses paroles sont alors 
comme ilne prophétie, une révélation. (Ilte D.) 



elles ne formerairiit que la moitié ou les trois septikmes, et qiiaiid 
le système de la liberté ne devrait produire d'autre avantage que 
celui d'hgaler la culture de ces provinces à celle des provinces ac- 
tuellement exploitées en grande culture; quand le revenu et Io cul- 
ture de celles-ci ne devraient pas Btre aussi fort augment&, pour- 
riez-vous vous dissimuler l'immense avantage que cette révolution 
seule apporterait à l'État, l'immense accroissement des revenus et 
des subsistances, et  ne pas voir ce que la culture en géiiéral gagne 
à la liberté? - I'ose me flatter, moiisieur, qu'après avoir appro- 
fondi les points de vue que je viens de vous indiquer, vous ne croi- 
rez plus que l'augmentation des valeurs résultant de la liberté 
soit indifférente ni au cultivateur- pris individuellement, ni surtout 
A la classe des cultivateurs considérés en masse, t l  l'accroissement 
des moyens de culture et B I'activit6 de cette branche de travail, si 
pourtant on peut appeler branche ce qui est vbritablement la racinc 
de tout travail. 

Je dois vous observer encore que dans une grande partie des pro- 
vinces de petite culture, il faut compter, non plus seulement comme 
dans celles de grande culture, sur un rapprochement du prix moyen du 
vendeur et  du prix moyen du consommateur ; il faut calculer l'aug- 
mentation des valeurs et  des produits de la culture d'aprbs un haus- 
sement effectif du prix des grains qui, dans l'état actuel e t  avant la 
liberté, étaient fort au-dessous du prix du marche général, et  doi- 
vent necessairement s'en approcher graduellement par l'effet de la 
liberté. 

Ne craignez pas, monsieur, que cette augmentation soit prbju- 
diciable aux consommateurs; je me flatte d'avoir, dans ma qua- 
trième et dans ma cinquième lettre, repoussé cette crainte par 
d'assez puissarites raisons, et  j'espère , dans la lettre qui suivra 
celle-ci, vous assurer pleinement sur leur sort. J'ose d'avance m'en- 
gager à vous dhmontrer que les consommateurs gagnent, dans tous 
les cas, à Iû liberté, et  ii vous donner de cette vhrit4 des preuves 
au moiiis aussi claires et niissi fortes que celles par lesquelles je 
vous ni montrb l'avantage de cette libert4 pour I'acrroissement de 
la culture. Je suis, etc. 



A Limoges, le 2 dkcembre 1770. 

Monsieur, j'ai traite, dans mes dernieres lettres écrites de Sairit- 
Angel et  d'Angoul&me, de l'intérkt des proprietaires et  de celui des 
cultivateurs à la liberté du commerce des grains. Il  me reste, pour 
achever de repondre à vos objections coiitre cette liberté, é discuter 
I'intbrkt des consommateurs, que vous croyez lésés par la suppres- 
sion des g&nes de l'ancienne police. 

Pour moi, monsieur, je suis, avec beaucoup d'autres, intime- 
ment convaincu que la liberté n'est pas moins avantageuse, e t  
qu'elle est plus necessaire encore aux consommateurs qu'aux cul- 
tivateurs et  aux propriétaires. J'ose méme me flatter de vous eii 

convaincre, si vous avez la bonte de peser attentivement mes rai- 
sons. 

Pour que le consommateur vive. il faut deux choses : premihre- 
ment, que la denrhe existe ; secondement, qu'elle soit à sa portée 
ou qu'il ait des moyens suffisants pour se la procurer. Comment 
donc son intérét pourrait-il &tre opposb b celui du cultivateur e t  
du proprietaire des terres, puisque c'est d'eux qu'il reqoit et  Ia 
denrée et  le salaire avec lequel il açhhte la denrée? 

La consommation suppose avant tout la productiori : ainsi, la 
subsistance des hommes n'est pas moins foiidée sur la culture que le 
revenu des terres. Or, on ne cultive que parce qu'il y a du profit à 
cultiver, e t  si la cessation de ce profit anhnt i t  le revenu, elle 
anéantit aussi la çultiire ct  Iti subsistance des hommes1. 

Les profits du cultivateur, partages entre lui et le propriétaire, 
forment, par lu dhpense qu'ils en font pour se procurer les diff'6reiits 

' Si l'on ne cullivail pas pour profit, la culture ne serait pas anéantie; on culti- 
verait pour la simple subsistance. L'excédant de la production sur la consomma- 
tion est Ig source du salaire, cela est éviderit ; car il n'y aurait pas d'ouvriers s'ils 
n'avaient rien à manger. Mais il ne s'ensuit pas qu'il faut que le salarié paye cher 
les denrées qui lui sont utiles pour donner au cullivateur le moyen de renouveler 
ses emblaves. - Ces mots, d'ailleurs, cher et bon marché, n'ont pas un sens as- 
sez défini pour qu'oii puisse rien en conclure. pour ou coutre la proposition. Le 
salarié vend cher son travail quand la demande est abondante et les ouvriers rares. 
11 ne s'inquièle pas alors du prix relatif des choses à son usage. 11 se loue a bon 
marché quand le travail est rare, et cela arrive toujours quand le prix des subsi- 
stances augmente, c'est-à-dire qiiand elles deviennent chères. (Hte D,) 
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objets de leurs besnins, l'unique fonds des salaires de toutes les 
autres classes de lu sGcibt6. Ces salaires sont le prix du travail et 
de l'industrie, mais le travail et l'industrie n'ont de valeur qu'au- 
tant qu'il y a de'quoi les payer, c'est-h-dire, autant que la cul- 
ture a fait nanre des productions consommables et propres aux 
jouissances des hommes, au del& de ce qui en est necessaire pour 
la subsistance du cultivateur; le consommateut dépend donc dou- 
blement de la culture, il a un double interêt 4 ce qu'elle prosphre, 
et pour qu'il existe des subsistances, et pour qu'il ait, lui consom- 
mateur, de quoi les acheter en vendant son travail ; il a intbrbt de 
vendre son travail assez cher pour pouvoir payer, avec le prix qu'il 
en reçoit, les denrées dont il-a besoin, et il doit payer ces denrbes 
assei cher pour Que celui qui les lui vend tire de leur prix de qudi 
en faire renaître une égale quantitb l'annhe suivante, et de quoi 
continuer h lui acheter soii travail. Sans cette juste proportion, ou 
le cultivateur cesserait de faire produire & la terre des denrbes et du 
revenu, ou le salari8'cesserait de travailler, ou plut& ces deuk cho- 
ses arriveraient en même temps, parce que le cultivateur et le sa- 
larié, le salaire et le travail étant des corrblatifs iiBcessaiteiJ, ayant 
un bgal besoin l'un de l'autre. il faut qu'ils existent ou @'ils s'a- 
neantissent ensemble. Par coos6quent, si cette proportion n'avait 
pas lieu, la population diminuerait, la soci6t6 se dbtruirait. N'ou- 
blions pas d'observer que cette diminution du nombre des hommes 
commeacerait par la classe des consomhateurs 'salari6s. S'il y a 
moins de subsistanbes produites, il faut que quelqu'un meure de 
faim, et ce ne sera pas le cultivateur, car avant de faire part de sa 
rbcolte à qui que ce soit, il commence par prendre ce qui lui est nb- 
cessaire. S'il n'a du grain que' pour lui, il n'en donnera pas à son 
cordonnier pour payer des souliers ; il ira pieds nus et vivra. Si la 
production diminue au point de ne donner prkcisément que la 
nourriture du cultivateur, le dernier grain de blé sera pour lui, 
et le propriétaire sera force de cultiver lui-mbme pour ne pas mou- 
r i t  de faim. - On peut donc dire que, dans un sens, le ,con~ornma- 
teur est plus intbressb que le cultivateur et le propriétaire B I'ex- 
tension de la culture. Pour ceux-ci, il rie s'agit que d'htre plus ou 
moins riches, de vivre plus ou moins commod8mcnt; mais pour le 
oonsommateur salarié, il s'agit de l'existe'nce ; il s'agit de vivre ou 
de mourir. - Si chaque homme consomme trois setiers de blé ou 
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autres subsistances équivalerites, il faut compter autant d'hommes 
de moins qu'il y aura de fois trois setiers de bI6 retranchés de la 
production anniielle. Et ces hommes de moins seront pris sur la 
classe des consommateurs salariks, ou, comme on dit, du pauvre 
peuple '. 

Puisque la sociétB subsiste, il faut que la proportion nécessaire 
entre le prix des denrées et le prix des travaux subsiste habituelle- 
ment. Mais cette proportion ne consiste pas dans un point tellement 
précis, tellement indivisible qu'elle ne puisse varier et s'éloigner 
plus ou moins de l'équilibre le plus juste et le plus avantageux aux 
deux classes. Alors l'une ou l'autre souffre plus ou moins, et toutes 
les deux un peu. Il y a entre la sant6 et la mort un milieu qui est la 
maladie; il y a meme mille degrés de langueur entre la maladie et 
la sant6. La proportion peut htre tellement dérangée pendant des 
intervalles plus ou moins longs, qu'un grand nombre d'hommes 
Bprouvent tous les excès de la mishre, et que les soci6tfs soient dans 
un état ou de crise et de convuIsion, ou de langueur et de dépéris- 
sement. Que doit-on désirer? deux choses. Premièrement, que cette 
proportion entre le prix des salaires et le prix des denrkes de con- 
sommation soit la plus juste, la plus approchante du point d'Bqui- 
libre, la plus avantageuse qu'il est possible pour le cultivateur et le 
proprietaire d'un c6t6, pour le salarie de l'autre ; la plus propre 
enfin à procurer à la sociétb entibre la plus grande somme de pro- 
ductions, de jouissances , de richesse et de force. Secondement, 
que les dérangements occasionnés par la variation des causes natu- 
relles soient les plus rares, les plus courts, les, plus légers qu'il est 
possible. 

Voilà, monsieur, le vrai but de la législation sur l'article des 
subsistances. - Il ne s'agit plus que d'examiner quel moyen con- 
duit le mieux à ce but, de la liberte ou des prohibitioris et des re- 
glemeuts? J'ose dire que cette manihre de poser 1'6tat de la question 
la dhcide, car le juste pris e t  le prix Bgal résultent tous deux né- 
cessairement du commerce libre, et ne peuvent resulter que du 
commerce libre. le  rie d6velopperai pas ici cette idke qui me con- 

1 Cette remarque est vraie autant qu'effrayante. Orii, il y a des hommes qui 
nieurent quand %la récolte est moins abondahte. 11 y tl des hommes qui soiit sur 
l'extrême limite du besoin et de la possibilité de le satisfaire. 2 A Londres, nous 
le répétons, on a remarqué qu'une augmentation de 4 schelling siir le prix des blés 
produisait une augmentatioil broportionuelle dans le nombre des décès. (Ht6 D.) 



duirait trop loin, et me détournerait de l'objet particulier de cette 
lettre. II me suffit d'avoir indiquk, en la commen~ant, la source des 
salaires du consoriimateur et  la manière dont son intérbt est lie 
avec celui de la culture. Je vais maintenant faire l'énurn6ration des 
avaiitages que les consominateurs doivent retirer de la liberte du 
commerce des subsistaiices. 

C'est certainement pour le consommateur un premier avantage 
incontestable, que l'augmentation de la masse des subsistances pro- 
duites chaque année. Cette augmentation est une suite nkcessaire de 
l'extension et de l'amélioration de la culture. Or, la culture doit 
s'dtendre et  s'améliorer, puisqu'elle est plus profitable. Les états 
des d6fricliements envoyés A M. d'0rmessoii ; semblent annoncer 
une cixteiision très-eonsid6rûble depuis quatre ans ; et  quoiqu'on 
puisse rabattre un peu des espbrances brillantes que doilnent ces 
ktats, du moins on ne peut douter qu'il n'y ait quelques dkfriche- 
ments rkels. Dans 1s province où je suis, il est visible à l'œil que 
la quantitb de bruyères qu'on est dans l'usage de cultiver aprbs un 
repos d'un trés-grand nombre d'années. en Brûlant les garons, est 
irlfiniment plus considérable depuis deux ou trois ans qu'elle ne 
l'était les années prkcbdentes. Au surplus, cet objet des dkfriche- 
meiits est et  sera toujours, quel qu'il soit, t r b p e u  de chose en 
comparaison des am6liorations faites à la culture des terres dkjà en 
valeur : ce sont les marnes, les engrais de toute esphce, les fumiers 
répandus de tous cdtbs sur les anciens guérets, les fermes et les m é  
tairies rkparkes, garnies d'arbres, meublées de bestiaux, qui sont le 
vrai fondement des assurances qu'on doit avoir d'une augmentation 
prodigièuse dans la productionL. Ce genre d'amélioratiori n'est sujet 

aucune formalité; les frais en sont bien moindres, et  les produits 
bien plus sûrs que ceux des dkfrichements. Voilà la mine vérita- 
blemeiit inepuisable qu'a ouverte le rktablissement des dkbouchks 

Dans lin pays civilise les Diches sont loiii d'être une honte, comme quelques 
llommes voudraieut le faire croire. Les friches prouvent itn fait heureux, c'est 
qii'une nation a plus de terre que ses besoins ne le demandent, el c'est là un fait 
heureux, assurément. - Turgot a bien raison. Nous avons mille améliorations à 
faire avant d'arriver aux defrichements. Marner, défoncer, fumer, retourner les 
terres ciiltivées, voilh qui est pliis efficace que de défricher de mailvaises laiides ; 
et en vP,ritO, quand on connaît la culture d'une bonne parlie de la France, on est 
étonné (IU'OIL ne commence pas par le défrichement dei terres ciiltivées. 

Cultiver las friches, Ics iiiauvais sols, c'est donner uiie prime à la rente des 
lions sols, cs n'est pas srigmen ter la produetion iselative. (HtC il.) 
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et du commerce libre des grains ; et malgr6 les malheureuses res- 
trictions qu'a Qprouvées encore cette liberté, il faut fermer les 
yeux volontairement, pour ne pas voir qu'elle a produit de tous co- 
tbs cet effet. Aussi en &es-v'ous convaincu, monsieur, et vous pa- 
raissez meme l'annoncer dans le prbambule de votre projet de re- 
glement. 

*Indépendamment de l'augmentation de production résultant de 
I'amélioratiori de la culture, la masse des subsistances reçoit en- 
core par l'en'et de la liberté un autre accroissement qui mérite fort 
d'entrer en considération. Je parle des denrées qui se perdaient, 
lorsque le bas prix les faisait tomber en non-valeur, et  qu'un prix 
soutenu fera conserver, parce qu'on y aura un plus grand intbrbt. 
Ijn laboureur qui ne peut vendre son blé à profit cherche A le faire 
consommer pour éviter les frais et les dkchets qu'il essuierait en le 
gardant. Lorsqu'à Limoges, en 1745, le seigle ne valait que quaire 
livres douze sous neuf deniers le setier, mesure de Paris, et  meme 
lorsqu'il vaut un peu davantage, c'est une chose notoire qu'on en 
consomme une très-grande quantitk pour engraisser les boeufs. 
Dans toutes les provinces, on donne d'autant plus de grains aux 
volailles et aux animaux de toute esphe, que la valeur en est 
moindre. Or, c'est autant de perdu,pour la subsistance des hom- 
mes. Ce n'est pas dans le lieu et dans l'année où se fait ce gaspil- 
Iüge que les consommateurs ont à le regretter ; mais ce grain aurait 
rempli un vide dans quelques provinces disetteuses ou dans une ati- 
née stbrile. II aurait sauvé la vie à des familles entihres et  préveiiii 
des chertes excessives, si l'activité d'un commerce libre, en lui pré- 
sentant un débouche toujours ouvert, eût donné dans le temps au 
propriétaire un grand intérét à le conserver et à ne pas le prostituer 
h des usages auxquels on peut employer des grains moins précieux. 
Ce que le laboureur est force de conserver faute d'en trouver aucun 
emploi, devient dans son grenier la proie des rats, des charançoris, 
des insectes de toute espece, et souvent de la corruption. 

11 y a deux manières de ramener les prix au niveau, malgr6 l'in6- 
galitb des rkcoltes. L'une consiste à transporter 1r:s grains des pro- 
vinces où la récolte est bonne dans celles où el le est mauvaise; l'autre 
à emmagasiner dans les années abondantes pour les annees disetteu- 
ses. Ces deux méthodes entraînent des frais, et  le commerce libre 
choisit toujoiirs celle qui, tout compensé, en entraîne le moins. A 
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moins de circonstances particulihres, c'est o~dinairement le transport, 
puisque d'un cdtt! la rentrée des fonds est plus prompte, et que de 
l'autre les déchets .sont moins considérables, le grain étant plustbt 
consommé. Mais si, en mettant obstacle a tix transports, le gouver- 
nement ne laisse plus d'ouverture qu'aux réserves, il est Bvident qu'il 
augmente, en pure perte, la part des rats et des charançons ; il l'aug- 
mente encore en interdisant le magasinage aux marchands, qui, 
n'ayant d'autre métier et d'autre interet que de conserver leurs 
grains, y sont bien plus attentifs et bien plus habiles que les labou- 
reurs, dont le vrai métier est d'en faire naltre, e t  qui n'ont pas 
trop de tous leurs soins pour cela. 

II y a des moyens pour diminuer les déchetsde grain, pour l'em- 
@cher de s'échauffer, pour le garantir des rats, des charançons, des 
papillons ; mais ces moyens demandent des soins et surtout des 
avances. On ne prendra pas ces soins, pn ne fera pas ces avances, 
lorsque ces grains ayant peu de valeur, I'intérbt de les conserver sera 
moindre, lorsque le laboureur, ne pouvant retirer les avances de sa 
culture par la vente de sa denrée, n'a pas de quoi labourer et semer 
pour I'annde suivante ; lorsque les grains, au lieu d'Btre rassemblés 
dans des magasins appartenant B de riches marchands, intelligents 
et ea&rimentés, se  trouveront dispersés chez une foule de paysans 
qui ne savent pas lire, et que la misére rend inactifs et indolents ; 
j'ai sous les yeux un exemple frappant de ce que j'avance, dans ce 
qui s'est passé, en Angoumois, au sujet des papillons des grains, que 
MM. Duhamel et Tillet ont étt! chargés d'examiner en 1760. Je suis 
bien sûr que ces animaux ne feraient bientdt plus aucun ravage si 
le commerce des grains s'animait; et l'édit de 1764 en a plus h W  
la destruction que tous les travaux des académiciens, ou plutdt la va- 
leur soutenue des grains peut seule engager A mettre en- usage les 
pratiques.qu'ils ont enseignées, ou d'autres qui peuvent btre Bqui- 
valentes. 

Concluons qu'il y aura plus de subsistances produites, et que les 
subsistances produites qui se perdaient seront conservées au profit 
des hommes. Voilit donc un avantage évident pour le consommateur. 
Sans doute l'étranget serk aussi admis A partager dans cette masse 
ainsi accrue ; mais le consomm~teur national aura toujours la prBf6- 
reace. II peut toujours enchhrir sur le consommateur étranger, de 
b Wtelit8 des frais et du &que des voitures.. Si l'on suppose que la 
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liberté ait amené une exportation habituelle, ce rie peut ktre que 
parce que la masse des subsistances habituellement produite ou con- 
servée est accrue du montapt de cette exportation; car, comme je 
vous l'ai observé dans ma lettre écrit6 de Tulle le 8 novembre, la 
culture se proportionne toujours A la consommation habituelle ; par 
consdquent, avant la liberté on Iie cultivait qu'autant qu'il le fallait 
pour faire produire, année commune, A la terre ce qui se consomme 
année commune dans le royaume, déduction faite encore des impor- 
tations des annkes disetteuses, reduites pareillement à ûne année 
commune. 

Cela posé, il est évident que lorsqu'il surviendra une mauvaise 
année, le consommateur national aura pour subsister, de, plus qu'il 
n'avait avant l'état de libert6, tout ce que la culture employbe à 
fournir A l'exportation habituelle aura produit. Il est &vident que ce 
surplus de production restera dans le royaume, puisque les grains 
y seront chers par la supposition ; et quand on les supposerait aussi 
chers ahez l'étranger, ils resteraient encore dans le royaume, puis- 
qae; A cherte égale, le proprietaire des grains gagnerait, à les ven- 
dre dans le royaume, la valeur de tous les frais et de tous les risques. 
11 est Bvident que eette ressource serait bien plus h portbe du eonsom- 
mateur national qu'aucune importation de grains étrangers ; .qu'il 
serait secouru plus promptement <et à plus bas prix, sans compter 
que la liberté du commerce faciliterait aussi l'importation; et la 
rendrait plus abondante et pYus prompte. 

Ajoutes encoreyue la liberté du' commeroe rendue A un Etat aussi 
vaste, aussi-fertile que la France, met nécessairement dans le mar- 
ché gén8rat une plus grande abondance de denrées, et en augmente 
par conséquent la masse totale, su  profit de toutes les nations et de  
chacune en particulier : ce qui doit diminuer les prix du marché gé- 
nhral au profl t des consommateurs. 

Envisageons la chose sous un autre aspect, et nous en verrons rh- 
sulter un autre avaqtaga pour le consommateur, dans l'augmentation 
de la masse des salaires, 

Si 12Qtranger aehbte n o t ~ e  bl6, il le paye ; s'il ne l'achhte pas, c'est 
que le. blé trouve dans l'intbrieur iine consommation suffisante, et 
une valeur assez forte pour que le commerce n"ait.aucun profi6 
I'exporter. Dans les deux cas, et sahs mbme faire entrer en considé- 
ration cette augmentation des profits et des revenus dis cultivateur 



et du propriétaire que leur assure, ainsi que je Pai prouv8, lo seule 
dgalisation du prix, du moins rbsulte-t-il d'une plus grande masse 
de deorbes recueillies, une plus grande masse de valeurs au profit de 
l'un et  de l'autre. Qu'en feront-ils? Le cultivateur ne peut étendre 
et améliorer sa culture, le propribtaire ne peut améliorer ses fonds, 
il ne peut jouir de ses revenus qu'en faisant travailler. Voilà donc 
une augmentation dans la masse des salaires A partager. Que peut- 
il y avoir de plus avantageux pour l'homme laborieux, qui, n'ayant 
que ses bras ou son industrie, ne peut subsister que de salaires? Le 
partage de cet accroissement dans la masse des salaires peut se faire 
et se fait de différentes maniéres suivant les circonstances, et toutes 
ces maniéres sont avantageuses à I'Etat et au consommateur. Le 
premier effet de l'augmentation des valeurs dans le main du cultiva- 
teur et du propribtaire, n'est pas d'offrir une augmentation de sa- 
Isires ; ce n'est pas la marche des hommes, conduits en gbnbral par 
leur intbrét : mais ils offrent du travail, parce qu'ils ont un grand 
intbrét à faire travailler. Si cette offre d'ouvrages proposbs à la classe 
des ouvriers de toute espéce n'augmente pas les salaires, c'est une 
preuve qu'il se prbsente pour les faire une foule de bras inoccupbs ; 
voilà un premier avantage dans 1û somme des travaux qui seront 
exbcutés ; mais voilà aussi, et abstraction faite de toute augmenta- 
tion du prix des salaires, une augmentation d'aisance pour le peu- 
ple, en ce qu'il a de l'ouvrage lorsqu'il n'en avait pas ; en ce qué tel 
qui ne trouvait à s'occuper et à gagner de l'argent que pendant les 
deux tiers ou les trois quarts de l'année, pourra trouver à en gagner 
tous les jours; en ce que les femmes, les enfants, trouveront à s'occu- 
per d'ouvrages proportionnbs A leurs forces, et qui étaient aupara- 
vant exbcutés par des hommes. De là un surcroît d'aisance pour 
l'homme de travail qui lui procure de quoi consommer davantage, 
de quoi étendre ses jouissances et celles de sa famille, se nourrir 
mieux, se mieux vbtir, élever mieux ses enfants. 

Nais ces avantages ne se bornent pas b trouver plus aisBrnent du 
travail ; car de cela seul que le travail est plus recherchb, les salaires 
doivent augmenter par degrés, parce que les ouvriers deviendront 
rares à proportion des salaires offerts. Depuis quelques annees qu'on 
bbtit beaiicoup à Paris, il est notoire qu'on y donne aux maçons des 
salaires plus forts. Cette augmentation est inévitable, tant que le 
nombre des ouvriers ne sera pas augment6 eii proportion des nou- 
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velles valeurs introduites dans la masse des salaires ii  partager. La 
plus grande quantité de salaires offerts et  l'aisance du peuple aug- 
mentent la population : mais cette augmentation est,  suivant l'ordre 
de la nature, bien moins prompte que celle des productions. L'an- 
née d'apres qu'un champ a été d8frich8, fumé, semé, il rapporte 
de quoi nourrir un homme ; mais avant qu'un homme soit form8, 
il faut vingt ans, et  avant que ces vingt ans fussent écoulés, la 
production aurait eu le temps de s'accroître de plus en plus, si ses 
progrks n'étaient ralentis et  restreints par les bornes de la consom- 
mation. Les ouvriers venus du dehors peuvent aussi empbcher 
l'augmentation des salaires : cependnnt les hommes tiennent par 
trop de liens à leur patrie, pour que cette émigration soit jamais trop 
forte. Mais, soit que l'augmentation du peuple vienne de l'affluence 
des étrangers, ou de la multiplication de l'espkce, elle sera toujours 
l'effet de l'aisance du peuple et  la supposera toujours. Voilà donc, 
dans l'augmentation des valeurs amenee par la liberté, un avantage 
évident pour la classe des consommateurs salariés, puisqu'il existe 
une plus grande masse de salaires il partager, ce qui produit Io une 
plus grande assurarice de trouver du travail, et  pour chaque travail- 
leur un plus grand nombre de journees utiles ; 2" une augmentation 
effective sur le prix des salaites, par la concurrence des cul tivnteurs 
e t  des proprietaires qui encheriront les uns sur les autres pour atti- 
rer les travailleurs ; 3" une augmentation de population , fruit de la 
plus grande aisance du peuplc. 

J'ai peut-btre trop appuyé sur ces deux premiers avantages; 
quelque réels, quelque grands qu'ils soient, on doit les compter pour 
peu àe chose en comparaison de l'utilité vraiment fondamentale qui 
résulte dans tous les cas de la liberté. Je parle de l'égalisation des 
prix, de la cessation de ces variations excessives dans la valeur vé- 
iiale des grains qui les font payer au consommateur, dails un temps, 
ti des prix triples, quadruples e t  quelquefois quintuples de ce qu'il 
les paye dans un autre. D'où il rbsulte que le consommateur salarié 
ne peut vivre de son salaire dans les temps de cherté, et que dans les 
temps d'abondance il manque d'occasions de travail, parce que le 
cultivateur e t  le propriétaire, appauvris par la non-valeur de la den- 
ree, n'ont pas de quoi le faire travailler. Je vous prie de relire sur 
ce point ma quatrieme lettre ' . 

1 II est Acheux que cette quatrième lettre soit perdiih, car notis avouons n74tre 



Pefit-on* douter que la liberte ne produise n6cessairernent l'effet 
d'bgaliser les prix? De ce que les recoltes rbussissent dans un lieu 
et manquent daos un autre, de ce que desannees stbriles, suivant 
l'ordre de la nature, succedent de temps en temps aux annees abon- 
dantes, e t  de ce que le besoin des consommateurs met un plus haut 
prix &,la denrbe ,-A raison de ce qu'elle devient moins commune, il 
suit Bvidemment qu'il y a un trGs-grand interet B porter du grain 
des lieux oh il est abondant dans ceux où il est rare, B en 'mettre en 
magasin dans les bonnes années, afin de le reserver pour les besoins 
des mauvaises. Il s'ensuit, par consbquent, que la chose se fera si au- 
cune circonstance n'y met obstacle, et si on laisse agir le commerce; 
car le commerce ayant pour objet de gagner, ne peut manquer d'en 
saisir les occasions. Il est donc Qvident qu'avec la liberte le grain ne 
peut manquer B la subsistance des hommes, mkme dans les lieux où 
la r b d t e  a manqu6. - Dans les années stkriles, le commerce y 
pourvoira ou par le transport, ou- par le magasinage; et s'il n'y 
pourvoit pas, c'est que ~'administrati~n a mis quelque obstacle au 
cours naturel des choses , . c'est parce qu'elle a gbn6, .avili le com- 
merce et l'a emphche de se former. Avec la libertk, le commerce se 
formera ; et avec le commerce, le prix se mettra partout de niveau ; 
en sorte que la diffkrence des prix entre-le pays où il est le plus 
cher et ,le pays où il l'est le moins, ne sera jamais plus forte que les 
frais et les risques des voitures joints a u  profit necessaire du com- 

pas convaincu, par l'analyse de Dupont de Nemours, que les années de graiide 
abondance, les années où les cultivateurs se disent ruines, s o i e ~ t  en même temps 
des années dg stagnation des affaires en général. L'expérience prouve au contraire 
que c'est dans ces années que le travail est le plus actif. Et cela doit être en effet. 
Et selon Turgot lui-même, puisqu'il dit ailleurs que la subsistance est le fonds du 
salaire. 

Mais Tiirgot n'en a pas moins raison de dire que c'est surtout l'inégalité des prix 
qui est funeste Q la prospérité générale. - Qiie les prix soient normalement éle- 
vés, bientôt tout se nivèle; mais que l'éléuation soit subite, à l'instant même il y 
a perturbation dans les conditions du travail. - Voici comment arrive cette per- 
turbation. - Obligé à dépenser pour son pain une somme plus considérable, 
20 centimes, par exemple, le salai-ié est forcé de restreindre d'awtant ses autres d é  
penses. 11 achète moins d'habits, moins de souliers, moins de sucre, moins de café, 
bref il distrait 20 centimes de ses dépenses ; c'est 73 francs par an dont il prive la 
production manufacturière. - Si 10 millions d'hommes font A la fois cetteéconomie, 
c'est 730 million? de moins pour le fonds du salaire des ouvriers de ces manufac- 
tures. - Elles restreignent donc leur travail, congédient des travailleurs et ahais- 
sent les salaires. - Voilà comment il se fait que les salaires s'abaissent quand le 
prix bl6 augmente. (Hte P.) 
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merçant, lequel se réduit ti quelque chose de plus que l'intbrbt de  
ses avances. Le magasinier doit pareillement retrouver dans la vente 
de Ses grains, 'outre le prix de l'achat primitif, les frais de garde, les 
déchets et  I'intérbt de ses avanoes avec le profit ordinaire du corn- 
merce ; mais ce prix ne peut jamais &tre plus fort que celui qui r6- 
sulte. des frais de transport ; car s'il était plus fort, l'on importerait 
et  l'on ferait baisser le prix, Il est bien évident que qyelque syst6me 
qu'on pienne, c'est là le plus bas dont on puisse se flatter 
lorsque la récolte manque, et  la moindre inégalitt! possible. On aura 
beau entasser rhglements sur rhglements ; comme il n'en résul- 
tera pas qu'il existe un grain de blé de plus, je dé6e bien qu'on 
supplée autrement au vide de la récolte qu'en faisant venir du bl6 
des lieux où il y en a ,  ou en se servant des grains réservbs des an- 
ciennes rkcoltes. Or, certainement on n'aura pas ces grains sans 
payer les frais et  les profits du transport ou ceux du magasinage. 
Il faut s'y résoudre, ou mourir de faim. Qu'imagine-t-on gagner 
en gbnant la liberté? fera-t-on mieux que de porter ou d'emmaga- 
siner? croit-on qu'en écartant le commerce par des g&nes avilis- 
santes, en intimidant le magasinage, en annonçant qu'on regarde 
la propriétb du grain comme moins sacrée que celle de laut autre 
effet, en la soumettant aux volontés et  à l'inspection ignorante ou 
intéressée d'une foule de juges ou d'administrateurs subalternes , 
l'on fera porter ou emmagasiner davantage? S'il y avait des gens 
qui se livrassent encore à ce commerce, sans doute qu'ils compteraient 
ces nouveaux' risques et leur honte parmi leurs frais, et qu'ils les 
feraient payer aux~consommateurs ; mais il ~ ' y  en aura point, parce 
que, pour faire ce commerce de façon & remplir les besoins d'un 
peuple qui souffre, il faut de grosses avances, de grands capitaux, 
des negociants riches e t  accrbditks ; or, des nbgociants riches e t  ac- 
crédités ne se font point enregistrer à un greffe de police ; ils ne 
mettent point leur fortune à la merci d'un juge, ni mbme du gou- 
vernement. II faut pourtant que le peuple vive, et  quand le gou- 
vernement a détruit le commerce qui l'aurait fait vivre, il faut que' 
le gouvernement s'en charge , qu'il se fasse commerçant ds  blé, 
qu'il emplpie à ses achats des fonds toujours pris sur ce pauvre 
people , qu'on s'imagine soulager ; il faut qu'il -soit trompé dans 
ses achats, parce qu'il n'a aucun des moyens qu'ont les nbgociants 
pour ne l'&tre pas; parce qu'un homme qui fait un mbtier qu'il ne 



sait pas est toujours trompé ; parce qu'il emploie nécessairement des 
agents subalternes aussi avides au moins que les nbgociants, et dont 
I'aviditd n'est pas, comme celle de ces derniers, réprirnhe par la con- 
currence ; ses achats, ses transports se feront sans économie, parce 
qu'ils seront toujours prbcipités, parce qu'il n'aura aucune mesure 
prise d'avance, parce qu'il ne commencera d'agir qu'au moment 
du besoin , et parce qu'il sera souvent averti tard et d'une façon in- 
certaine de ce besoin. II perdra sur ses ventes, parce qu'il aura peine 
à résister aux murmures populaires qui lui en feront une loi, et 
encore parce que les grains qu'il aura fait venir seront Bchaufïés et 
arriveront trop tard. 11 ne remplira pas les besoins, parce qu'il n'est 
pas possible qu'il y sacrifie d'aussi gros fonds que le commerce libre ; 
et parce qu'il est encore plus impossible qu'il sache faire manœu- 
vrer ses fonds pour les reverser continuellement dans de nouveaux 
achats à mesure qu'ils rentrent par les ventes, comme le ferait un 
nbgociant habile. Et aprhs tout cela, il aura eiicore le désagrêment 
de voir que tous ses soins n'auront abouti qu'à faire accuser de mo- 
nopole, par le peuple , tous les agents qu'il aura employés. Les 
freres PBris avaient propos&, sous le ministhre de M. le Duc, de 
former une compagnie qui. au moyen du privilége exclusif d'ache- 
ter et de vendre, se serait chargée d'acheter toujours le grain au 
meme prix, et de le donner toujours au peuple au mems prix. On 
sent bien que ce prix ebt Bté bas à l'achat et haut à la vente ; car la 
compagnie voulait gagner, et sans doute elle offrait encore de don- 
ner une somme au gouvernement ; c'était bien It! le monopole le plus 
terrible : monopole à l'achat contre le  laboureur, monopole A la 
vente contre le consommateur. - Mais je veux supposer qu'elle f8t 
compos.Be d'anges n'ayant en Tue que le bien de I'Etat, et unique- 
ment occupks d'égaliser les prix à l'avantage de tous, voyons un 
peu comment elle serait arrivée à ce but. D'abord il lui eût fallu des 
magasins proportionnbs à la co~isommation annuelle; à la probité 
angklique , il aurait fallu joindre encore une intelligence plus qu'an- 
gélique pour n'&tre pas trompé excessivement dans la depense de 
tant de constructions immenses répandues dans toutes les parties du 
royaume. Supposons que ces constructions aient été faites avec la plus 
grande bconomie possible, quelles prodigieuses sommes n'auraient- 
elles pas absorbées! II faut que l'iritérbt de ces sommes, et en outre 
les frais d'entretien, soient payés par le peuple sur le prix du pain. 
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Quelles avances ne faudrait-il pas pour acheter tous les blEs du 
royaume, du moins la preini&re année! Le roi ne serait pas assez 
riche, et peut-etre tout l'argent qui existe dans le royaume ne suf- 
firait pas pour cette double avance. &lais je veux que l'argerit soit 
trouvE. Qu'il arrive deux ou trois ann6es abondantes de suite ; avec 
quoi, comment notre compagnie achètera-t-elle toute cette sur- 
abondance de productions? A credit sans doute. - Et sans doute 
aussi le laboureur, avec ce crédit et sans argent, continuera sa cul- 
ture et fera face à toutes ses dépenses? 

Pour donner toujoiirs les grains à un prix Egal ,  il faut quc la 
compagnie perde dans les mauvaises ann6es; mais si une suite de 
pertes est occasionn(ie par une suite de mauvaises récoltes et  plus 
sûrement eiicore par la mauvaise rclgie, par les fautes et Ics nhgli- 
gences, par les rriponneries de toute espècc attachées à la régie de 
toute entreprise trop grande et conduite par un trop grand nombre 
d'hommes, que deviendra la fourniture qii'clle s'est engagée à faire? 
On fera pendre si l'on veut les directeurs; mais cela ne dorinera pas 
du pain au peuple. Et que deviendra-t-il lorsqu'un l'aura prive de 
tous les moyens naturels de subsister? 

On fait usage dans de petits etats de moyens semblables : l'État 
se charge de faire les approvisionnements et de donner le pain a u  
peiiple à un prix qui est toujours le meme et qui est toujours cher, 
parce qu'il faut toujours payer les faux Frais. Cette administration 
se soutient dans les années ordinaires, et  le peuple est trariquille ; 
mais vient-il quelque disette assez forte pour que la perte qu'il fau- 
drai t supporter devienne nu-dessus des fonds que le gouvernement 
peut perdre, on se trouve tout à coup livrd à toutes les horreurs de 
la famine, et  le gouvernement, qui s'est imprudemment chargé de 
ce qu'il lui était impossible de filire, en devient respoiisable ail peu- 
ple, lequel a raisoii de s'en prendre à lui. On a vu les suites de cette 
administration à Rome en 1764. Qu'on juge par ses elrets dans les 
ktats du pape de ce qu'elle aurait produit dans le royaume de France! 

Je veux encore quc, par le plus grand des miracles, la compagnie 
privil6giEe puisse coiitinuer à remplir ses engagements ; je suppose 
que, par un autre miracle non nioiiis prodigieux, le prix de ses 
achats et celui de ses ventes aient étE combi1i6s avec tant de préci- 
sion, qu'en la retnplissûnt de tous ses frais et de l'intrirbt de ses 
avances, elle fasse rentrer de mbine au  laboureur ses frais et I'lntéreit 
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des avances que ce laboureur est aussi obligé de faire, et  de plus ce 
profit, seul motif de cultiver, seul moyen de continuer la culture; 
je veux que tout cela s'exécute eri faisant payer le grain par le con- 
sommateur à un. prix proportionné à ses facultés, c'est-àdire au 
taux actuel où la situation de la culture, du commerce et des reve- 
nus ont fait monter les salaires. Peut-on imaginer qu'il n'y ait dans 
les causes qiii fixent de part et  d'autre cette juste proportion aucune 
variation? N'est-il pas évident, au contraire, que la situation du 
commerce change à chaque instant, que les causes qui la font chan- 
ger peuvent augmenter les frais et  diminuer les profits du laboureur ; 
diminuer la masse des salaires, ou bien faire l'effet contraire? Une 
guerre peut épuiser une nation d'argent et  d'hommes, et  dans le cas 
opposb, un commerce avantageux peut accroître la masse des capitaux 
circulant dans un État. Cependant la quantitQ plus ou moins grande 
d'argent, ou pour mieux dire de capitaux en circulation, influe cer- 
tainement sur le prix de toutes clioses; l'état de la population y 
influe aussi ; la situation m&me du commerce chez les étrangers et 
le cours qu'y ont les prix influent nécessairement sur les prix na- 
tionaux. Le cours du commerce libre suit toutes ces variatioris sans 
aucun inconvbnient; tous les changements qu'il amhne se font par 
degrks insensibles : le débat entre chaque acheteur et chaque ven- 
deur est une esphce de tatonnement qui fait connaître A chacun avec 
certitude le vrai prix de chaque chose. Les augmentations ou les 
diminutions réparties sur tous, les pertes et  les gains compensés 
entre tous et .pour tous, font qu'il n'y a de lésion pour personne 
dans le changement, et s'il y en avait, cette lésion &tant l'effet iné- 
vitable du cours des choses, on la souffrirait comme on souffre les 
maux qu'on ne peut imputer qu'a la nécessité ; on n'en accuserait 
personne, et  la tranquillité n'en serait point troublbe. 

Mais que l'effet est diffkrent si les prix de la denrée principale e t  
la plus nécessaire de toutes sont entre les mains d'une seule compa- 
gnie, ou plut& du gouvernement avec lequel une pareille compagnie 
est n6cessnirement identifiée et  dans l'opinion du peuple et  dans la 
réalitk! Il faut de deux choses l'une : il faut 'ou qu'elle suive dans 
les prix de ses achats et  de ses ventes les variations du cours du 
commerce, ou qu'elle s'obstine à maintenir les pria toujours les 
memes malgré les variations des causes qui concoiirent à en &ter-- 
miner la juste proportion. 
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Dans le premiér cas, soit qu'elle baisse les prix d'achat aux d& 
pens du laboureur et  des propriétaires, soit qu'elle les hausse en 
haussant le prix des ventes aux d&pens des consommateurs, elle est, 
et  le gouvernement avec elle, le-plastron du mécontentement ou de 
tous les 1a)oureurs et  de tous les proprietaires du royaume, ou de 
tous les consommateurs, ou plut& du m6contement de tous, car tous 
seront dans le cas de se ressentir de cette variation, qui tant& frap- 
pera sur les uns, tarit& sur les autres, et toujours sur ceux qui sont 
en m&me temps vendeurs et consommateurs, c'est-à-dire sur une 
très-grande partie de la société. Ce changement sera juste et  néces- 
saire ; c'est la supposition. Mais comment prouver au peuple cette 
justice? comment persuader au laboureur que la compagnie a raison 
de lui payer ses grains à plus bas'prix? comment persuader d l'ar- 
tisan que la compagnie a raison de lui faire payer son pain plus 
cher? Les principes les plus évidents, les faits les plus notoires 
trouvent des contradicteurs; que sera-ce d'une multitude de faits 
obscurs, de l'action d'une foule de causes ignorbes agissant lente- 
ment et par degrés, et  dont l'effet ne se fait apercevoir que lors- 
qu'il s'est pour ainsi dire accumu16 par le laps du temps? A 
peine les politiquès les plus consommés pourraient-ils (si m&me 
ils le pouvaient) calculer quand et à quel point il peut etre nécessaire 
d'augmenter ou de diminuer le prix soit des achats, soit des ventes, 
et I'on imaginerait pouvoir en convaincre le peuple ! le rendre plus 
que raisonnable sur une tnatiere qui le touche d'aussi pres que sa 
subsistance ! Croit-on qu'il s'en rapportAt aveuglément à cette com- 
pagnie, qu'il verrait disposer seule du prix? Non sans doute; il ne 
verrait dans l'augmentation qu'une vexation odieuse : la compagnie 
fût-elle composee d'anges, le peuple croira toujours qu'elle n'est 
compos6e que de fripons. Les vendeurs et  les consommateurs, tour 
à tour irrites ou par le bas prix des achats ou par le haut prix des 
ventes, se réuniront sur ce point, et le gouvernement seul sera 
chargé de l'odieux de toutes les variations, que le peuple n'imputera 
jamais qu'à l'avidite de ses agents. 

Si, effrayée de la clameur universelle qu'exciterait une augmen- 
tation dont il est veritablement impossible de demontrer la néces- 
sité, la compagnie s'obstine b soutenir les prix au mbme point, 
malgr6 les causes qui doivent les faire varier et  qui les feraient effec- 
tivement varier dans la supposition d'un commerce libre, il faut, 



puisque la proportion naturelle des prix du grain avec les prix de 
toute autre chose est rompue, que quelque partie languisse e t  peut- 
btre toutes; il faut ou que les cultivateurs et  par condquent la cul- 
ture souffrent; que la richesse nationale diminue ainsi que la masse 
des salaires; que la somme des productions devienne moindre de 
jour en jour, etc.; ou bien i l  faut que la perte tombe sur le peuple 
consommateur, qu'il so,it priv6 de son aisance, que la population se 
degrade, etc. ; ou bien il faut que toute la perte du dhfaut de pro- 
portion dans les prix tombe sur la compagnie. Mais une pareille 
perte ne peut durer sans la ruiner. Elle se soutiendra quelque temps 
par des emprunts, et  comme elle ne pourra en payer les intérbts 
qu'en entamant ses capitaiix, bientbt elle ne pourra longtemps y 
faire face. Elle sera conduite à la banqueroute par cette cause seule 
quand elle ne le serait pas par mille autres; elle le sera d'autant 
plus sûre~neiit que, dans la vérité, voulût-elle suivre pour ses prix 
les variatiorts qu'exigent les circonstances du commerce, elle ne le 
pourrait pas, parce qu'il est d'une impossibilité absolue A quelque 
homme que ce soit de suivre dans leurs changements successifs la 
multitude de causes qui se combinent et  changent les prix des choses 
commerçables. La théorie la pltis déliée n'a point encore rbussi A 
en faire I'énum4ration, encore moins à les évaluer. La situation 
actuelle de,chacune et la mesure précise de son action est encore 
plus hors la portbe de l'observateur le plus pbriétrant e t  le plus 
attentif. L administrateur qui croirait pouvoir diriger le cours des 
prix d'après des calculs de ce genre ressemblerait au médecin Sy lva, 
qui croyait calculer les efïets de la saignbe d'apres la vitesse et  la 
quantitb du sang comparées avec les diamètres et  la force contractive 
des arteres et des veines, et  qui, sans s'en douter, présentait comme 
r8solus, d'un trait de plume, cent problemes qui auraient inutile- 
ment fait ptllir toute leur vie les Newton et les Beriiouilii. La com- 
pagnie ne pourrait suivre dans ses prix In variation qu'exigerait la 
situation du commerce, parce qu'il lui serait absolument impossible 
de la connaître. Elle serait par cela seul conduite inévitablement A 
sa ruine. 

Maintenant, monsieur., daignez envisager l'effet qui résulterait 
immbdiatement de la banqueroute d'une pareille compagnie qui 
aurait dans sa main le sort de tous les laboureurs, celui de tous les 
capitalistes de qui elle aurait emprunté, et qui serait devenue la 
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seule ressource pour la subsistance de tout un royaume. - Si cette 
banqueroute arrive. comme elle doit naturellement arriver, dans 
une mauvaise année, que deviendra le peuple vis-à-vis de magasins 
vides e t  sans aucun secours de la  p r t  du commerce, à qui il a et6 
sévèremept défendu de former aucune réserve? Assurément la consti- 
tution du royaume de France est bien solidement affermie; mais 
quelle coristitution au monde pourrait résister à un pareil ébranle- 
ment? La seule possibilité de la banqueroute suffit pour faire rejeter 
A jamais un pareil systènie. 

J'aurais pu me dispenser d'entrer dans d'aussi grands détails que 
je l'ai fait pour prouver la possibilit6 et la vraisemblance de cette 
banqueroute. Unc raison encore plus palpable que tout ce que j'üi 
dit prouve y n'une compagnie qui 'ferait exclusivement le commerce 
des grains dans un grand Etat, à la charge de le vendre totijours 
au meme prix, nc pourrait pas soutenir la plus 1Egère secousse, et  
si elle pouvait recevoir quelque existence de la folie d'un faiseur de 
projets, de la sottise de ceux qu'il s'associerait et de la profonde 
ignorance du gouvernement, elle rie subsisterait pas daux ans. 

Le profit que la compagriie ferait dans les années où les grains 
seraient abondants et où elle les vendrait plus cher qu'ils lie lui 
auraient coûté iie pourrait compenser la perte qu'elle serait obli,ot!e 
de faire dans les annBes où les récoltes auraierit manqué et où le 
grain lui coûterait plus cher qu'elle ne le vendrait ; la raison eii est 
évidente. Pour que la coinpensation fùt exacte, il. faudrait qu'elle 
vendît autant de grairi dans les années où elle gagnerait que dans 
celles où elle aurait à perdre. Or, elle en vendra nécessairement une 
plus grande quantité dans ces dernières. En e&t, une tr&s-grande 
partie du grain qui se consomme ne se vend ni ne s'achète. Tout 
cultivateur qui recueille vit sur sa récolte ; non-seulement il vit lui- 
mbme, mais il nourrit ceux qui travaillent pour lui ; il paye en 
grains presque tous les sülariés qu'il emploie. Quelque vexation que 
la compagnie puisse exercer pour maintenir son privilbge exclusif, 
elle ne peut empecher que le laboureur ne vende du grain au paysan 
son voisin. II est donc clair que dans Ics années abondantes, la corn- 
pagnie sera réduite à la fourniture des villes et du petit nombre 
d'habitants des campagnes qui achètent leurs grains aux marchbs. 
Dans les annbes disetteuses au contraire, où les grains viennent du 
dehors, les habitants des campagnes vont dans les marches chercher 



ce qu'ils ne trouverit point chez eux. Les laboureurs alors ne payent 
les salaires qu'en argent, parce que le grain est trop cher; souvent 
meme ils sont obligés d'en acheter pour eux et pour leurs domes- 
tiques. Il suit de là que dans les années abondantes, la compagnie 
ne peut vendre qu'au peuple des villes ; que dans les années stériles, 
elle doit nourrir de plus une partie du peuple des campagnes. Si 
done son prix est toujours égal, elle perdra infiniment plus dans les 
années stériles qu'elle ne gagnera dans les années abondantes ; par 
conséquent son entreprise est ruineuse, et bientbt la banqueroute 
forcée laissera les peuples sans ressource au moment du plus grand 
besoin. 

Pour lever cette difficulté, accordera-t-on à la compagnie un 
prix assez fort pour compenser, dans les années abondantes où elle 
vendra peu de grains 6 profit , ce qu'elle doit perdre sur l'immense 
quantité de grains qu'elle vendra dans les annees stériles? Il faudra 
donc que le prix de la compagnie soit beaucoup plus fort que Ieprix 
moyen des consommateurs dans 1'8tat actuel ; il est mbme évident 
qu'il doit Btre très-prks du prix de cherté. L'effet de ce systkme sera 
donc de faire constamment payer les grains au peuple à un prix bien 
plus haut que ne serait le prix naturel. Or, il est à remarquer que 
ce prix excessif ne ferait pas monter les salaires comme le bon prix 
qui résulte de la liberté, parce qu'&tant I'elfet du privilége exclusif 
de la compagnie, il n'enrichirait ni les cultivateurs, ni les proprié- 
taires. Mais ce haussement artificiel du prix aurait bien un autre 
inconrbnient; e t  cet inconvénient serait d'empbcher la compagnie 
de rien vendre. De tous cdtbs, malgré le privilége exclusif, les grains 
s'offriraient au ràbeis aiix acheteurs. Comment empbcher les 
Btrangers de verser leurs grairis dans les provinces frontikres, 
comment empbcher le laboureur de vendre A son voisin, comment 
empbcher le paysan de consommer des pommes de terre ou des 16- 
gumes par préférence au pain? Car, sans doute, on n'imaginera pas 
de donner à la compagnie le monopole de toute esphce de subsistances ; 
et si on le lui donnait, elle ne pourrait pas davantage e 6 b c h e r  
que son privilége ne fût éludé par celui qui consommerait ce qu'il a 
récolt&, 

Le peuple aujourd'hui demande qu'on empbehe de vendre des 
grains hors du mach8 , parce qu'on lui a fait aceroire qu'au marche 
il payera le grain moins cher; mais quand l'objet de l'interdiction 
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des ventes hors du marché sera de soutenir le privilége exclusif d'une 
compagnie, e t  de faire payer le grain plus cher, au moins dans la 
proportion de trois à deux, le peuple criera da tous idtés au mono- 
pole ; et pour cette fois il aura raison. Or, il n'y a aucune puissance 
sur la terre qui puisse defendre contre la totalité du peuple un 
privilége exclusif qui porterait le 616 à ce prix excessif, lorsque de 
tous cdtés le peuple en verrait offrir à meilleur marché. Le gouver- 
nement serait forcé d'abandonner la compagnie ou de tomber avec 
elle. 

Au reste, ce raisonnement prouve en général que l'idée de procu- 
rer toujours au peuple le grain à un prix égal , malgré l'inbgalité 
des recoltes, est une chimère. Quelque chose qu'on fasse, il faut 
toujours, quand la récolte a manqué , que le consommateur paye 
son grain plus cher de la totalité ou des frais de transport, ou de 
ceux de magasinage. Quand la récolte est abondante, on paye tou- 
jours le grain moins cher de tous les frais qui seraient nécessaires 
pour le transporter dans les lieux où il manque, ou pour le garder 
dans des magasins en attendant les annees disetteuses. Voilà la 
plus grande Bgalité possible, et  aussi la plus grande inégalité quand 
la liberti: est entière. 

On pourra croire que je me suis trop arrété à'discuter une extra- 
vagance qui ne peut séduire personne. Mais je n'ai pas cru devoir 
négliger d'en démontrer l'absurdité , parce que cette idée a été pro- 
posée trhs-sérieusement et  par un homme que le gouvernement a 
souvent écouté, parce que je l'ai exitendu quelquefois rappeler avec 
Qloge, et  enfin parce que ce système n'est autre que l'ex6cution 
complkte d'un plan qu'on entend tous les jours vanter, sous le nom 
de greniers d'abondance, comme le meilleur moyen d'éviter les di- 
settes ; le plus cornmunémerit, A la vérité, au lieu d'une compagriie, 
on propose que ces greniers soient administrés par chaque corps 
municipal, par chaque communauté. Ceux à qui de pareilles idées 
viennent dans l'esprit connaissent bien peu ce que c'est que les 
corps municipaux et les communautés. Le négociant le plus habile, 
avec le plus grand intérét, a bien de la peine à suivre tous les details 
qu'exige le commerce des grains, et l'on voudrait que ces détails 
fussent suivis par des gens pris au hasard, de tous états, et  qui 
n'auraient aucun interet à la chose! Enfin, quand on mettrait & part 
taus les inconv6nients, toutes les difficult8s , toutes les impossibili- 



tbs sur lesquelles je me suis appesanti; quand on supposerait la rbus- 
site la plus complbte de toutes ces opérations, à quoi serait-on ar- 
rivé ? à produire Dar les moyens les plus compliqués , les plus 
dispendieux, les plus susceptibles d'abus de toute espece, les plus 
exposes ii manquer tout à coup, et à produire en manquant les effets 
les plus désastreux, précisbment ce que le commerce laissé A lui- 
mbme doit faire infailliblement à infiniment moins de frais et 
sans aucun danger, c'est-à-dire à egaliser autant qu'il est possi- 
ble les prix du grain dans les bonnes et dans les mauvaises années. 
Les magasins du commerce sont tout faits, ils n'exigent aucune 
avance ; ses correspoiidances sont ou seront bientdt mon tees quand 
on lui assurera la liberth. 

11 sera mieux instruit et des lieux ou il est avaritageux d'acheter, 
et  de ceux où il est avantageux de vendre ; il le sera plus prompte- 
ment que II: gouvernement le plus attentif et  les municipalités les 
plus vigilantes. il voiturera, il conservera les grains avec bieii plus 
d'kconomie et bien moins de déchet que des régisseurs. qui ,  pal& 
ou non, agiraient pour l'intérbt d'autrui. Jamais il ne pourra faire 
la loi au laboureur dans ses achats, ni au consommateur dans ses 
verites, parce que I'intéret et le désir du gain, qui est commun à tous 
les négociants, produit la eoncurrelicc, qui est un frein pour tous, 
e t  qui rend impossibles toutes ces mniiwuvres et ces préteildus mo- 
xiopoles dont on se fait un si grand épouiantail. Si les maneuvres 
pour faire hausser le prix exorbitamment sont possibles, ce n'est que 
lorsqu'il n'y a point de liberté; car alors les possesseurs actuels du 
graiit d'un ~ 8 ~ 4 ,  et les eonsommnteurs de l'autre, n'envisageant 
point les ressources promptes d'un comnierce monté pour remplir le 
vide qui se fait sentir, les vendeurs ne mettent point de bornes à 
leurs demandes, ni les acheteurs à leiirs oîfres. C'est I'aviditd qui 
marchande avec la terreur, et ni l'une rii l'autre n'ont de mesure 
fixe. De 1s le resserremeot et le prix excessif de la dcnree, de là les 
variations soudaines et  fréquentes dans sa valeur. Mais quand le 
commerce est libre, l'intérbt éclairé du commerçant calcule, d'apres 
des données dont il v6rifie l'exactitude, le prix du lieu ou du temps 
de l'achat, et celui des frais de transport et  de magasinage, avec 
l'inter& de son argent et  le profit ordinaire du comnlerce. JI sait 
qu'il ii'y a pas à espérer une augmentation plus forte dans les prix, 
et il se hAte de vendri! pour faire rentrrr ses fonds prompteinent , et 



lie pas attendre une diminution de valeur. I)'un autre cbté, les con- 
sommateurs apprendront, par l'expérience, que la hausse des prix 
a des limites marqu6es, et la crainte de moririr de faim ne les en- 
gagera pas à enchérir les uns Sur les autres et  à acheter à tout prix. 

J'ajouterai A cette observation que, meme avec le defaut de libert8, 
le monopole est encore moins possible contre les consommsteurs que 
contre les laboureurs, et que celui-ci a été bien plus réel que l'autre; 
car si la maladresse du gouvernement, en gknant et en avilissaiit le 
commerce, a retardé et diniiriué l'abondance des secours qu'il au- 
rait apportés dans les temps de disette, du moins il n'a jamais étB 
jusqu'à défendred'importer du grairi dans les lieun où il manque. 
Souvent meme il  a pris des mesures pour y en faire transporter B ses 
frais. Ilais il a souvent défendu d'exporter des lieux où i l  Btait abon- 
dalit, et  c'est dans cette prohibition gén8rale qu'un acheteur privi- 
lt5gie par le gouvernement, sous prktexte d'approvisionner les ar- 
mées ou les flottes, ou la capitale, ou quelque province disetteuse, 
a beau jeu pour obtenir à bas prix du laboureur , en profitant du 
dbfaut de concurrence, des grains qu'il va vendre ailleurs fort cher. 
Encore est-or1 heureux quand il ne trouve pas quelque prbtextc? de 
bien public pour forcer ce laboureur à lui donner sori grain à uu 
taux fixé par l'autorité séduite ou corrompue. Voilà un monopole 
possible ; mais, d'abord, il est uniquemerit l'ouvrage du gouverne- 
ment et de ses prohibitions; et puis il ne tend pas, comme le peupleet 
les 4chos du peuple l'imaginent, à renchérir la denrte au préjudice 
du coijsornmateur, mais ii la faire baisser au préjudice du laboureur; 
et il n'est vraiment funeste au peupieconsomniateur que parses re- 
llets et par le découragement de la productioii. 

auclque mesure qu'on prerine, il n'y a qu'un moyen d'empbcher 
le peuple de mourir de faim dans les années stériles : c'est do porter 
du grain là où il n'y eii n pas, ou d'en garder pour le temps où il 
i1'y en aurait pas. Et pour cela, il faut en prendre où il y en a ; il 
faut, quand il y en a,  en reserver pour un autre temps. C'est ce que 
fait le commerce, et ce que le cominerce parfaitement libre peut 
seul fiiire au plus bas prix possible; ce que tout autre rnoyii que le 
commerce libre tie fera poiiit ou fera mal, fera tard, fera chhrement. 
Le gouveri~emeiit désire toujours que les approvisionnements suffi- 
sent ct soient faits à temps ; mais il se Sache lorsqu'on en prend les 
moyeiis; i l  se fAchc, non pas de ce qu'on porte ici, mais de ce qu'on 
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enlBve 1s. Il faut pourtant qu'une porte soit ouverte ou fermbe. On 
ne peut pas prendre du bl6 dans un lieuoù il est abondant, soit pour 
porter ailleurs, soit pour emmagasiner, sans que le prix y augmente. 
Si le peuple souffre avec impatience cette léghre augmentation, s'il 
crie au monopole, si les magistrats, au lieu de rbprimer ses cla- 
meurs et d'opposer l'instruction à ses préjugés, les partagent ; si 
le gouvernement daigne y faire attention, peut-Btre en gBnant le 
commerce parviendra-t-il B maintenir en etret le bas prix dans les 
lieux et dans les années où la récolte est abondante; mais c'est à con- 
dition que le grain sera payé plus cher dans les lieux et dans les 
années où la récolte aura manqué. Cela me fait souvenir d'un pro- 
prietaire qui venait de construire une maison : un homme auquel 
il faisait voir, en hiver, les appartements qui fermaient mal, trouva 
qu'ils Btaient excessivement froids. Oui, répondit le propriétaire , 
mais en récompense ils seront bien chauds en 6té. L'excés de chertb 
et I'exchs de bas prix sont deux maux comme I'exchs du froid et l'ex- 
cés du chaud, et jamais de ces deux extrBmes ne rksultera le bien- 
Btre de personne. 

Celui du consommateur gît essentiellement dans la plus grande 
égalitb possible des prix. A envisager les choses sous un point de vue 
g6n6ra1, que lui importe le prix du grain, pourvu qu'il soit con- 

#stant? que lui importe de donner plus ou moins d'argent pour une 
certaine quantité de bl8, si lorsqu'il donne plus il reçoit plus de 
salaire 31 proportion? la valeur vénale des denrées, le revenu, le 
prix des salaires, la population, sont des choses li6es entre elles par 
une dépendance réciproque , et qui .se mettent d'elles-mBmes en 
équilibre , suivant une proportion naturelle ; et cette proportion se 
maintient toujours, lorsque le commerce et la concurrence sont 
entiéremen t libres. 

La chose est Bvidente dans la théorie ; car ce n'est pas au hasard 
que les prix des choses sont fixbs. Cette fixation est un effet nbces- 
saire du rapport qui est entre chaque besoin des hommes et la to- 
talitb de leurs besoins, entre leurs besoins et les moyens de les sa- 
tisfaire. Il faut bien que l'homme qui travaille gagne sa subsistance, 
puisque c'est le seul motif qui l'engage B travailler. Il faut bien que 
celui qui le fait travailler lui donne cette subsistance, et achéte par 
ce moyen le travail du salari8, puisque sans ce travail il ne pourrait 
ni avoir an revenu ni en jouir. 
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La chose n'est pas moins évidente par le fait que par la théorie. 
Toutes ces variations dans le prix des monnaies, qui , depuis Char- 
lemagne jusqu'h Louis XV, ont porté la valeur de la mBme quantite 
d'argent, depuis 20 sous jusqu'à 66 livres 8 soiis (valeur actuelle de 
la livre de Charlemagne, pesant douze onces) ; tous les changements 
survenus dans la quantité d'or et  d'argent circulant dans le com- 
merce, ont augmenté le prix des denrées; mais toutes celles qui sont 
d'un usage commun et  nécessaire, la subsistance et le salaire du travail, 
ont augmenté dans la mkme proportion. cette expérience de neuf 
cents ans, ou plut& de tous les lieux et  de tous les temps, doit plei- 
nement rassurer sur le sort des consommateurs, dont le salaire se 
proportionnera toujours au prix habituel des grains, quel qu'il soit, 
e t  qui n'ont d'autre interkt dans la fixation de ce prix, sinon qu'elle 
soit constante, et qu'elle ne passe pas successivemeiit du bas prix à 
la cherté, et  de la cherté au bas prix. 

Ce n'est pas que de ces alternatives de bas prix et  de cherté il ne 
rksulte une esphce de compensation, un prix moyen, et  que par con- 
sbquent, si le consommateur était assez économe, assez prbvoyant 
pour réserver dans les années du bas prix une partie de ses salaires, 
il ne pût avec cette réserve faire face à I'augmen tation de ses de penses 
dans les années disetteuses. Il faut mbme avouer que cette ressource 
n'est pas entièrement nulle pour le commun des artisans ; car quoi- 
qu'en général ils dépensent tout ce qu'ils ont à mesure qu'ils le 
gagnent, cependant le plus grand nombre en emploie du moins une 
partie à acheter quelques petits meubles. quelques nippes, mkme 
quelques bijoux. Il y a dans les environs de Paris peu de paysannes 
qui n'aient une croix d'or. Ce petit mobilier se vend dans les temps 
de détresse , avec perte à la vérité ; cependant il supplée à l'insuffi- 
sance du salaire ordinaire pour atteindre aux prix des grains, et  il 
donne les moyens d'attendre des temps moins durs. Mais cette res- 
source est faible et  ne saurait Btre générale ; la plus grande partie 
du peuple est trop peu économe pour se refuser à jouir d'un 16ger 
bien-&tre quand il le peut. Souvent, dans les temps méme d'abon- 
dance, l'artisan refuse à sa famille le nécessaire pour aller dépenser 
tous ses gains au cabaret, et  quand la cherté vient, il tombe dans 
le dernier degré de la misbre. La cherte est donc pour lui le plus 
grand des malheurs, et  le bas prix dont il a joui ne lui est d'aucune 
ressource alors. Quel avantage ne serait-ce pas pour lui si ce hausse- 



rnent.de prix, qki dans la disette met le pain hors de sa portke, 
pouvait btre reparti sur les annees où il a joui d'une abondance dont 
il abusait! Or, voilà ce que fera 1'Bgalisation des prix, elfet nnéces- 
saire d'un commerce libre. 

Et ce n'est pas le seul avantage qu'il en retirera. Ce n'est pas 
seulement par son defaut d'économie que le peuple consommateur 
souare de I'inbgalitB des prix ; quand il serait aussi prévoyant, aussi 
4coiiome qu'il l'est peu, il en soufîrirait encore par une autre raison 
qui frappe moins au premier coiip d'œil, mais dont le dC.ïeloppe- 
ment fait connaître un des plus grands avantages que les consom- 
mateurs trouveront dans la liberté du commerce des grains. - Ce 
développemerit merite, monsieur, j'ose le dire, toute votre attention. 

Un des grands inconvénients de l'inégalitb des prix pour le peiiple 
consommateur est fondé sur ce que datis la proportion qui s'établit 
entre le prix des subsirtances et le prix des journées, cette proportion 
ne suit pas exactement le prix moyen, mais reste constamment au- 
dessous et au préjudice de l'homme de jouriiée; en sorte que si le 
prix de cherté, le prix des années ordinaires et le bas' prix étaient 
partages de façon qu'ils fussent à peu prhs @aux chaque année, les 
salaires seraient plus forts à l'avantage du consommateur qu'ils ne 
sont quand les prix varient beaucoup. II est ais4 de le dkmontrer. 
Le prix des journées s'btablit, comme celui de toute autre chose, par 
le rapport de I'oflre à la demande, c'est-à-dire par le besoin rici- 
proque de ceux qui font travailler et  de ceux qui ont besoin de vivre 
en travaillant. Le peuple salarié n'a dans les bonnes annbes, comme 
dans les autres, de ressource pour vivre que le travail : il olfrira donc 
son travail, e t  la concnrrence le forcera de se coritenter du salaire 
necessaire à sa subsistance '. II n'ira pas prévoir et calculer la pos- 
sibilité d'une disette pour obliger celui qui le paye à hausser son 
salaire; car, quel que soit cet avenir EloignB, il faut qu'il vive à 
présent, et  s'il se rendait trop difficile, son voisin prendrait I'ou- 
vrage h meilleur marché. C'est donc sur le prix habituel que le prix 
des salaires se fixera; il baissera même encore au-dessous de cette 

1 Si le salarié, daiis les années d'abondance, n'a en effet que ce qui est néces- 
saire à sa suhsistrwice, Turgot a eu tort de dire, à la page précédente, qiie le salat.ib 
metira de côié ce qu'il aiira épargné pendant les Ilas prix pour se préniunir contre 
les a~inécs diselteuses. Mais iioiis avons vu qtie les annees d'abondaiice ne sont pas 
esseiitiellerricnt celles oii le salaire cet le moins éleri?. (Hle D.) 
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proportioii dans les annees de bas prix, parce que si d'un c8tB ce bas 
prix rend le peuple paresseux et diminue la concurrence des tra- 
vailleurs, de l'autre ce bas prix 8te aux cultivateurs et par contre- 
coup aux propriétaires les moyens de faire travailler. D'un autre 
cdté, l'augmentation des prix dans les annbes de cherte non-seule- 
ment n'entre pour rien dans la fixation du prix des salaires, mais 
elle tend plut8t à le diminuer. En elI'et, la misère du peuple bannit 
la paresse, et lui rend le travail si nbcessûirc qu'il le met au rabais. 
Tous ceux d'entre les prapribtaires qui ont un revenu fixe, et  meme, 
dans le cas de cherte excessive, tous ceux qui sont en &kat de faire 
travailler, souarent eux-memes par l'augmentation de leurs depenses 
et  n'en sont pas dédommages par I'augnientation de leurs revenus 
(car il ne faut point se lasser de repbter qu'il n'y a que l'bgalité des 
prix qui forme l'augmeutation du revenu des cultivateurs, et  qu'ils 
ne sont pas dbdommagbs par le haut prix, dans les annees diset- 
teuses, du bas prix des annbes abondantes, parce que la quantith 
qu'ils vendent est moindre dans une plus grande proportion que la 
hausse des prix). ils sont donc eux-mhmes peu en Btat de faire tra- 
vailler; le plus soiivent ils ne s'y d8termirient que par des motifs de 
charitb e t  en profitant de l'empressement des travailleurs A baisser 
les salaires. Ainsi non-seulement les salari4s ne participent en rien 
A la secousse que la chertb passaghe donne au prix, mais ils ne par- 
ticipent pas meme $ ce dont celte cherté passaghre augmente les 
prix moyens. Ce sont cependant principalemerit les annBes de chert6 
qui rendent les prix moyens plus haiits, meme dans les pays où le 
d6îaut de libertl. du commerce entretient un prix habituel assez bas 
et fort au-dessous du prix moyen. Il  suit de là que sans que le prix 
moyen des subsistances hausse contre le consommateur, le prix des 
salaires haussera à son profit par la seule Bgalisation de ce prix 
moyen entre les annees abondantes et  stkriles, parce qu'alors le prix 
moyen se confondra avec le prix habituel, e t  que c'est toujours au 
prix habituel que le prix des salaires se proportionne. 

Je ne puis me refuser ici une rbflexion. Je vous ai dbmontré dans 
ma lettre écrite de Tulle, e t  avec encore plus de dbtüil dans celle 
de Bort, que In liberth du commerce et I'bgalisation des prix devaient 
seilles, le prix moyen restant le meme pour les consommateurs, 
assurer aux cultivateurs, aux propribtaircs et à 1'Etat une augmen- 
tation immense de profits e t  de revenus. Je crois vous avoir d é  
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montre da i s  celle-ci que le prix moyen restant encore le mbme 
pour les consommateurs, par le seul effet de l'égalisation des prix 
et  de la libertb, les consommateurs gagneront d'ktre salariés dans 
une proportion plus avantageuse pour eux, puisque leur salaire 
actuel est détermine par sa proportion avec un prix plus bas que le 
prix moyen, e t  qu'il sera alors proportionne au prix moyen, c'est- 
à-dire A keur véritable dépense. II me semble que le rapprochement 
de.ces deux véritbs doit inspirer une grande sécurite sur les effets 
de la liberte. 

J'ajoute que l'avantage des consommateurs serait encore trGs- 
grand quand meme le prix moyen de la consommation hausserait, 
et  que le bien-ktre que procurerait aux salariés le rétablissement de 
la proportion de leur salaire avec leur dépense sera toujours égale- 
ment réel, quand in&me le prix moyen hausserait, pourvu qu'il fdt 
toujours constant et  B peu pr&s invariable. 

J'ajout~encore que l'observation qui vient d'ktre développée r é  
sout pleinement une objection que' l'on entend souvent répéter par 
les adversaires de la liberté du commerce des grains. II. est prouv6, 
disent-ils, par l'expérience, que le prix des salaires n'augmente pas 
avec celui des grains, e t  comme ils supposent toujours que la liberté 
augmente le prix des grains, ils en concluent que la liberte est 
funeste aux consomm~teurs. 

J'ai, je crois, fait voir au contraire que de cela m&me que la 
cherte momentanée n'augmentait pas le prix des salaires et  meme 
l'abaissait au-dessous de sa proportion naturelle, il fallait conclure 
que le mal est dans la cherté momentanée, et  pour y remédier éta- 
blir un prix le plus constant et le plus égal qu'il soit possible, c'est- 
A-dire donner au commerce la plus grande liberté. 

AprBs tout ce que je viens de dire, c'est presque une question 
oiseuse d'examiner si le prix moyen des'grains haussera ou baissera 
par l'effet de la libertk. L'exemple de l'Angleterre et les détails aux- 
quels je me suis livré dans ma cinquième lettre, datée de Saint- 
Angel, font voir que l'effet naturel de la liberté doit &tre de baisser 
le prix moyen toutes les fois que ce prix moyen est plus haut que le 
prix du marché général, c'est-8-dire q u e  le prix ordinaire des ports 
en Hollande. Mais j'ajouterai que ce prix moyen baissera quand 
meme avant la liberté il aurait été égal au prix du marché g é  
nbral, parce que l'augmentation de la culture en France, ce qu'elle 
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produira de plus, ce qu'elle exportera, ce qu'elle importera de 
moins, sa mise en un mot dans le marché général sera un objet trop 
considérable pour n'en pas faire baisser le prix. C'est un concurrent 
de plus dans la fourniture générale des besoins, et  c'est un concur- 
rent dont la mise sera sans aucun doute assez forte pour influer sur 
le prix du marché. 

Certainement si le prix baisse, ce sera un grand avantage pour 
les consommateurs, puisqu'il est d'ailleurs démontré qu'il y aura 
une plus grande masse de salaires à partager. Il en rhsultera m&me 
qu'il n'y aura pas jusqu'aux rentiers de Paris qui ne gagnent A la 
liberté, puisqu'en m&me temps que leurs hypothkques en seront 
mieux assurées, ils ne payeront pas le pain plus cher ; il en résultera 
encore qu'il n'y aura pas d'augmentation dans les dépenses du gou- 
vernement, comme on l'aurait pil croire d'aprhs la plus-value du 
pain qu'il a fallu donner aux troupes durant ces dernières annbes. 
II ne faut pas confondre l'effet d'une disette passaghre occasionnée 
par de mauvaises rbcoltes avec l'effet naturel de la liberté du îom- 
merce, du posi hoc au propter hoc : l'une hausse les prix, l'autre 
les baisse. 

Au reste, cet avantage de la baisse du prix moyen ne mérite pas 
d7&tre compté pour beaucoup : premikrement, parce qu'il est trhs- 
modique en lui-m&me pour le consommateur en comparaison de 
celui qu'il retirera de l'égalisation des prix ' ; secondement, parce 
qu'on peut douter que le prix moyen qui s'btablira à la suite de la 
liberté soit beaucoup plus bas que le prix moyen qui a eu lieu dans 
l'intérieur de la France avant la liberté, c'est-à-dire avant l'bpoque 
de la récolte de 1764. Je vois en effet par le relevé des prix du 
marche de Paris depuis la récolte de 1726 jusqu'h celle de 1764, 
intervalle pendant lequel il n'y a eu qu'une seule disette à la suite 
de la récolte de 17110, que le prix moyen du froment à Paris n'a 
pas été au-dessus de 16 livres 12 sous 7 deniers ; aussi pendant la 
plus grande partie de cet intervalle, les cultivateurs n'ont-ils cessé 
de se plaindre. Or, ce prix est trop au-dessous de celui du marché 
giinéral, lequel est d'environ 20 livres, pour que la liberte puisse le 
faire descendre plus bas. 

La note que nous avons donnée précédemment et qui démontre que les prix se 
sont toujours élevés d'une manière beaucoup plus rapide que ne le' comporte la 
cherté, est ilne nouvelle preuve de l'excellent jugement de l'auteur. (Hb D,); 



Dans une grande partie du royaume et dans les provinces de I'in- 
térieur éloignées de la capitale et des ports, le prix moyen a BtO 
encore plus au-dessous du prix du marche génkral; ainsi l'on doit 
s'attendre que la communication avec le marche gbnéral y fera 
monter les prix. J'ai d4jA ol~erv6 l'avantage immense qui rhsulterait 
de cette augmentation pour la culture, pour la richesse particulière 
et publique; j'ai maintenant à prouver que ce changement, bien 
loin d'btre préjudiciable aux consommateurs, leur sera au contraire 
inf~nimeiit profitable. 

Je n'ai pas besoin de dire que lorsque le changement sera fait, 
les consommateurs de ces ~rovinces seront au niveau de ceux où il 
n'y aura pas eu d'augmentation ; qu'ils jouiront de tous les avan- 
tages que j'si developpks dans cette lettre; qu'ils auront une plus 
grande masse de denrbes, une plus grande somme de salaires il 
partager; que l'égalisation des prix fera monter leurs salaires dans 
la proportion du prix moyen, quel qu'il soit, au lieu qu'il est ih 
présent au-dessous; que cette hgalisation les garantira de l'excès de 
la midre Q laquelle les expose trop souvent I'inbgalit6 des prix. 
Tout cela est assez évident de soi. II ne peut y avoir de doute sur 
leur sort que pour le moment du passage. Or, dans le cours naturel 
des choses, ce passage doit btre tr&s-doux et très-tolbrable : 

1" Parce que le haussement rbsultant de la liberté, qu'encore 
une fois on ne doit pils confondre avec l'elïet des mauvaises récol- 
tes, puisque c'est le dkfaut d'une liberte assez affermie et assez en- 
tière qui les a au contraire rendues si funestes, ce haussement, 
dis-je, ne doit naturellement se faire que lentement et par degrbs. 
T$1 sera l'effet des communications du commerce, et ces communi- 
cations ne sont pas encore etablies. - II faut du temps au commerce 
pour se inonter. Les communications ne s'établiront, le commerce 
ne prendra son cours que peu Q peu, et les prix moyens ne hausse- 
ront non plus que peu A peu et A mesure.que tous les autres avan- 
tages de la libertb se développeront. 

2' Parce que la cherté qui a lieu dans les annees de disette rend 
le prix moyen moins infkrieur qu'on ne l'imaginerait au prix de 
la capitale, et meme au prix du marche génbral. Je vois qu'à Li- 
moges, depuis 1739 jusqu'en 1768, époque de 1'8tablissement de 
la liberté, le prix moyen du seigle a étb d'environ 10 livres le se- 
tier, mesure de Paris, quoiqu'en 17&5 il ait baissb jusqu'à 4 livres 
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13 sous, et  qu'en 1739 il ait passe 30 livres; le prix du froment a 
Qtb d'environ 15 livres. J'augure que par la libert6 ou par la com- 
munication avec le marché gbnbral, le prix du seigle montera 
aux environs de 12 à 13 livres, et  celui du froment aux en- 
virons de 18 à 20 livres. Une pareille augmentation n'est pas 
assez forte pour mettre le peuple dans la detresse et I'empkcher 
d'attendre sans peine que les salaires se soient mis au niveau. J'ob- 
serve meme à ce sujet qu'en Limousin, en Auvergne, en Forez et 
daris plusieurs des provinces où ce haussement sera le plus sensible, 
l'habitude où sont une partie des habitants d'aller travailler pen- 
dant une partie de I'annbe dans les provinces plus riches, doit fa- 
ciliter et hhter 1'l.tablissemerit du niveau dans le prix des salaires, 
car on remarque que cette &migration n'est pas toujours kgale : 
quand les subsistaiices deviennent plus difficiles dans lu  province, 
l'émigration est plus forte. Si donc les salaires n'étaient pas dans la 
proportion commune avec la valeur des subsistances, le ilombre des 
travailleurs diminuant, les propriétaires seraient forces de les retenir 
en les payant mieux, et ils se refuseraient d'autant moins à cette 
augmentation nécessairc, que l'accroissement de leurs revenus, 
doublement fondé, e t  sur l'bgolisation et sur le haussement du prix, 
les mettra en état de faire travailler davantage et de payer les tra- 
vailleurs plus chhrement. 

A ces deux considérations j'en joindrai une plus rassurante. en- 
core sur les dangers de cette revolution : c'est qu'elle est d6jà faite. 
A In vbrité, si c'est un bien, on le doit en partie à uii grand mal. 
Il est à prbsumer, comme je l'ai déjà dit d'abord, que suivant le 
cours ordinaire des choses, elle aurait été plus lente. Mais le con- 
cours des circonstances ayant amen& à la suite du rétablissement 
de la libertk cinq mauvaises années eii six ans, les grains sont mon- 
tbs dans le royaume à un prix très-haut, et  dans quelques provinces 
à un prix excessif. Le surhaussement, bien loin d'etre l'effet de la 
liberté, doit etre au contraire attribué â ce que la libert4, depuis 
son établissement, avait étl. trop restreinte et  trop combattue, A ce 
qu'elle n'était pas encore assez anciennement Atablie pour que le 
commerce se fût monté; e t  cn effet, il est notoire que le commerce 
des grains est encore à naîtrc dans les provinces de l'intbrieur, nom- 
mement dans celle-ci; h quoi il faut ajouter que les contradictions 
qu'il Bprouve de la part des tribiinaux et des officiers de police, dans 

1. $6 
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le moment m&me où le besoiri g41ii.rnl allait I'Qtablir, vont I'Qtouf- 
fer dans sa naissance. Quoi qu'il en soit, le peuple s'&tant accou- 
tume pendant plusieurs annbes A un prix excessif, il en rksultera du 
moiiis cet avanhge, que lorsque, par le retour de l'abondance, le 
grain retombera non plus au prix qu'il avait avant la libertk, mais 
à un prix approchant de celui que doit lui donner la liberte, le peu- 
ple, qui Bprouvera alors un soulagement tr8s-sensible, ne songera 
point A se plaindre d'un surhaussement qui n'est tel qu'autant qu'on 
le compare à une époquc dt5jj. oublibe, et duquel d'ailleurs il ne 
souffrira en aucune manicre. Jc dis qu'il n'en souflrira point, parce 
que la rkvolution n'est pas moins co~isommkc par rapport h l'augmen- 
tation du prix des~salnires que par rapport à celle du prix des grains. 

J'ai déjà observe que le prix moyen du seigle &tait, à Limoges, 
avant 1764 ,  d'environ 20 livres, et celui du froment d'environ 15 
livres le setier de Paris, et  que j'avaie lieu de croire que ce prix 
serait désormais fixe h 12 livres pour le seigle et 18 livres pour le 
froment. C'est une augmentation dans ln proportion de 5 h 6. 
Quand je suis arrivi! dans cettc proviiice, il y R neuf aiis, les journees 
communes étaient A 10 sous; cllcs sont il prksent h 12 sous; l'aug- 
mentation est exactement dans la meme proportion de 5 h 6. J'iit- 
tribuc la promptitude nrcc lnquellc lcs salaires se sont mis au 
niveau des prix, à I'augmeiitiition sensible du revenu des propriétni- 
res, et  cette augmentation n deux causes. D'abord le haut prix du 
grain, qui leur i l  6t6 trcs-avantageux, du moiiis jusqu'en 1770 ; car 
Iû rbcol te de 1769 ayant manquk en tout genre, les propriétaires, 
obligés de nourrir les colons et les pauvres à des prir excessifs, 
n'ont presque joui d'aucun revenu. Ensuite le prir avantageux au- 
quel les bestiaux de toutc espàcc se sont vendus; et je rapporterai A 
ce sujet une observetiorl que j'ai lue, jc crois, dans les l?phérné- 
?ides du citoyen; c'est que cette vcnte si avantageuse des bestiaux 
Btait tout ti la fois I'efI'et e.t la preuve dc l'augmentation de la cul- 
ture encouragÉc par la liberte du commerce. En effet, la cause la 
plus vraisemblnble qu'on puisse imaginer de cette augmentation de 
prix, sans diminution de l'espèce, est l'empre,ssement des propriÉ- 
taires et des fermiers à se procurer uiic beaucoup plus grande quan- 
tité de bestiaux qu'aupara~ant, pour forcer les labours et les en- 
grais. Cette observation , que je crois trùs-vraie , mBritait d'htre 
mise sous vos yeux. 
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L'augrnentatioh du revenu des propriétaires, par ces deux causes, 
les a mis en Qtat de faire travailler davantage, et  l'augmentation du 
travail a fait hausser les salaires. La construction de plusieurs grands 
Qdifices à Limoges et le parti que j'si pris depuis plusieurs années 
de supprimer les corvbes et de faire les chemins à prix d'argent, y 
ont aussi eu quelque part. Quoi qu'il en soit des causes, le fait est 
constant. 

d'ai prouvé, je crois, que dans les provinces meme où le prix des 
grains pourra hausser le plus pour se rapprocher du niveau du 
marché géuéral, le peuple consommateur n'en souffrira pas. Ce 
n'est point assez; je dois prouver encore qu'il y gagnera : en effet, 
il y doit trouver un avantage inapprbciable. 

Le défaut de liberté et l'inégalité du prix qui en résulte expo- 
sent nécessairement tous les peuples qui vivent sous l'empire des 
prohibitions à des disettes fréquentes : à cet bgnrd, les lieux les 
plus favorisés par la facilit6 des abords, et, que le commerce serait 
le plus à portée d'approvisionner, souffrent commc les autres de la 
mauvaise police à laquelle ils sont assujettis. Mais ce malheur est 
plus fréquent et  plus grave pour les habitants des provinces Eloi- 
gnées de la mer et des rivières navigables : et l'inégalitii des prix 
y est plus grande, plus funeste nu peuple, par une autre cause, Ic 
bas prix auquel les consomrnnieurs sont accoutumés. Ce bas prix 
habituel, d'après lequel s'est fixE le taux de leurs salaires, est fort 
infhieur au prix du marc116 gbnéral. Cela posd; que la rbcolte 
manque, le vide ne peut être rempli que par l'importation ; il faut 
donc commencer par acheter du grain dans les ports ou chez 1'6- 
tranger au prix du marché génkral. Ce prix est déjd un prix tres- 
haut et  au-dessus des facultés des consommateurs dans le pays qui 
a besoin. Cependant il y faut encore ajouter les frais de transport 
BBs-considérables qu'exige la situation mkditerranbe de la province, 
et  c'est alors que la cherté devient euorbitarite ; c'est alors que le 
consommateur manque absolument de moyens pour se procurer la 
denrée, et que les propriétaires sont obligés de se cotiser pour lui 
fournir des secours gratuits el  I'emp&clier de mourir de faim. 

Si au contraire le prix n'eût pas été fort difîbrerit du  prix d u  
marche géniiral, i l  ne faudrait qu'ajouter au prix les frais de trans- 
port, et I'augrnentatiop serait nioins sensible, nloiris dispropor- 
tioirnbe avec le taux ordinaire des salaires. ~ i i  un mot, le prix de 



944 LETTRES SUR LA LIBERTE 
rhertb est toujours le prix du marche gBribra1, plus les frais de 
transport. Dans les Ii'eux où le prix habituel est le prix du marchB 
gBnér31, il ne faut, pour avoir le prix de cherth, qu'ajouter au prix 
ordinaire les frais de transport, et  dans ceux où le prix habituel est 
plus bas, il îaut y ajouter non-seulement les frais de transport, mais 
encore la difi'brence du prix habituel au prix du march6 génbral ; 
l'augmentation est donc plus forte et plus difficile à supporter. 

Un exemple rendra ceci plus sensible. Je suppose qu'en Limousin 
le prix habituel soit 1 0  francs, et  que le prix des ports soit 2 0  francs ; 
que dans une autre province Bloignbe de la mer, le prix habituel 
soit le meme que celui des ports ou du rnarclih géndral ; que la tota- 
lit6 des frais pour amener les grains depuis le port jusqu'au lieu 
de la consommation soit kgalement 1 0  francs, ce qui doit btre, 
puisque la distance est Bgale; le consommateur limousin et le con- 
sommateur de cette autre province payeront également le grain 
30 francs ; mais pour le Limousin, accoiitumé à le payer 10 ,  le prix 
est triple ; pour l'habitant de l'autre province, dont le prix habituel 
est 20,  le prix n'est mont4 que dans la proportion de deux à trois 
ou augment6 d'une moitii: en sus, augmentation qui n'a rien d'in- 
finiment onbreux. 

 es salaires du journalier limousin continueront d'&tre à 1 0  sous 
par jour; dans l'autre province, ils seront de 2 0  sous. C'est m&me 
îorcer la supposition en faveur du Limousin que de supposer ses 
salaires aussi hauts à proportion que ceux du consommateur de 
l'autre province, puisque, I'inbgalité des prix étant moindre pour ce 
dernier, son prix habituel est plus rapproche du prix moyen. C'est 
encore forcer la supposition en faveur du Limousin que de supposer 
qu'ils aient tous deux un 6gal nombre de journées utiles, car la 
mbme raison de l'inhgalité des prix rendant les proprietaires moins 
riches, il doit y avoir en Limousin moins de salaires offerts et  moins 
de travail : il n'importe, on peut négliger ces petits avantages. 
Supposons done pour l'un comme pour l'autre deux cents journees 
de travail utile : à 10 sous, c'est pour le journalier limousin 100 
francs par an, et  h 2 0  sous, pour celui que nous lui comparons, 
c'est 200  francs. Tous deux mangent 4gnlement trois setiers par 
an, ils les payent Bgalement 3 0  livres le setier; en tout 90 livres. 
Ces 90 livres 6thes de 100, il ne reste au manouvrier limousin que 
10 livres. Otez-les de 200  livres, il reste 110 livres pour l'ouvrier 
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de fairc observer que ce que dit ici Turgot lue signifie pas le 
seuleinent l'augmentation resultant de l'accroissement gé- 

province. Avec cette somme et  ce que peuvent 
et  ses enfants, il est à porthe de nourrir et  d'en- 

tandis que la femme et  les enfants du Limousin 
ou mourront d e  faim. Ce n'est pas exagérer que 

d'&tre à l'abri de ce danger comme innpprb- 
salarié ; or, cet avantage, il le doit à 

des grains, par laquelle ils se sont 
Je suis bien en droit d'en 

grains non-seulement n'est 
infiniment avantageuse au 

que le prix moyen des 
salarié gagnc 

l'un et  pour l'autre est que les grains soient au taux du marché 

On a tant abusé de ces sortes de raisonnements, on a tant de fois, depuis les 
physiocrates, réo'té, sans le comprendre, qu'il est utile à un pays que les blés 
soient chers, qilc noins ne saurions lrop prémunir le lecteur contre cette interpré- 
tation, (IIte D.) 1 

général ; si les 
par se changer 

prix montent plus haut, l'avantage diminue et  finit 
en désavantage. II est vrai que le désavantage d'un 

prix trop haut est moindre que celui d'un prix trop bas, mais il est 
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réel. Cet état avec la liberté entraînerait une importation habituelle 
au préjudice de la culture nationale, e t  serait suivi d'une nouvelle 
révolution en sens contraire sur les prix, qui détruirait tout le bien 
qu'aurait fait l'augmentation. L'Otat de pleine prospérité pour une 
nation est celui où le prix des grains, et  en général celui de toutes 
ses marchandises, est au niveau des prix du marché général; c'est 
l'état où il n'y a ni importatiorl ni exportation habituelles, mais où 
les importations dans les mauvaises années et les exportations dans 
les bonnes se balancent A peu \pr&s. Je ne m'occuperai pas de déve- 
lopper ici les preuves de cette proposition ; elles exigeraient des dis- 
cussions assez délicates et très-étendues, dont je dois d'autant plus 
m'abstenir que vous n'avez pas besoin d'btre détourne du projet de 
faire hausser le prix des grairis à un taux au-dessus de celui du . 
marché génkral. Je m'y livrerais en Angleterre, où 1'8tablissement 
de la gratification pour les grains exportés semble avoir été dirigé 
à ce but. 

Mais je ne dois pas omettre une conskquence de la remarque que 
je viens de faire sur le desavantage qu'entraîne pour le consomma- 
teur un prix habituel trop bas. Cette conséquence est que, malgré 
la liberté du commerce, il peut y avoir lieu encore à des inégalités 
dans les prix, à de vbritables chertés tr8s-onéreuses aux consomma- 
teurs, tant que le prix habituel de leur subsistance sera au-dessous 
de celui du marché général ' . Or, cet état durera jusqu'8 ce que la 
liberte du commerce ait enrichi les provinces de l'intérieur au point 
de procurer au peuple une véritable aisance et l'ait mis en état de 
multiplier ses consommations et de vivre de denrées d'une meil- 
leure qualité. Or, pour atteindre ce but, il faut du temps, il faut 
que le commerce soit animb par une liberté ancienne et consolidbe. 
J'ai observé que, par une suite de circonstances sur lesquelles on 
n'avait pas dû compter, le prix des grains avait atteint un taux d'où 
il ne descendrait vraisemblablement que pour se fixer à un point peu 
éloigné de celui du marché gdiiéral ; mais cette fixation avantageuse 
du prix des grains ne suffit pas pour consommer la révolution dônt 

' Le prix habituel lrop bas signifie ici un prix ail-dessous de celui qu'atteint le 
blé, eri moyenne, sur toiis les marchés de l'Europe. - 11 est clair que si le blé 
est habituellement plus bas en une contrée qu'en ilne autre, l'établissement du 
régime de la liberté doit rehausser les prix dans cette contrée; cette hausse a tous 
1ea effgts des soubresauts que signale Turgot. - Ce n'est pas le prix très-bas qui 
est cause du mal, c'est le passage de ce prix très-bas à un prix plus élevé. (Hb DJ 
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partie consid6rable du peuple ne mangera 
ni de seigle et que les habi6nnts des cam- 

, pendant une grande partie de l'aiiiiéc, de chbtaigries, 
rnauvaisc bouillie de blé noir, tant  que leurs salaires 
de subsister seront r6glés en grande partie par le 

denrhes dont on rie peut faire un objct de corn- 
de valeur et  la difficulte de les transporter, ils 

exposes aux dangers de la disette toutes les fois que 
de ces denrées concourra, ainsi qu'il est arrivé en 

mauvaise recolte en grains. Car alors le vide ne 
que par des grains, attendu que l'on ne pourrait 

et de bl(t noir à importer, et que la valeur 
de ces denrdes ne pourrait pas dédornmagcr des frais du trans- 
port. Les gd in s  sont toujours chers, puisqu'ils vierinent de loin, 
par cons4queh, les subsistances sont nécessairement à un prix 
excessivement au-dessus des facultés d'un peuple pour q u i ,  
meme lorsque les grains sont à bas prix, ils sont une espèee de 
luxe qu'il n'e t pas en état de se procurer. 11 faut donc, pour que les 
consommateu s ne soient pliis exposés ù souflrir de la disette, que In 
richesse géné 1 ale leur ait donne assez d'aisance pour qu'ils se soient 
accoutum6s à vivre de grains et à ne plus regarder les autres den- 
r6es de moinjre valeur que comme une esphce de supplément sur- 

comme leur nourriture principale ; il faut que leurs 
sur le prix des grains, et  non sur le prix de 

les pays éloignés des abords de la navi- 
que par 1'8lévation du sol, ce sont pour la plu- 

plils de seigle que de 
un dbsavnntage par rapport à l'importation , parce 

moins de valeur, les m&mes frais de transport en 
dans une plus grande proportion. Mais ce désavan- 
parce que, lorsque le prix n'est pas trop au-dessous 

la meme raison en rend l'exportation moins 
que le seigle, se conservant plus aisément que 

de frais et essuie moins de déchet dans le 
cette raison que les salaires en Limousin, 

dont la situation est semblable, soient 
seigles au marché général, et  que le 

du seigle ou d'autres denfbes 



248 LETTRES SUR LA LIBERTE 

d'une valeur équivalente. Alors, mais seulement alors, la liberté du 
commerce garantira véritablement le peuple de la disette. 

J'ai cru devoir insister beaucoup sur cette observation, parce 
qu'il me paraît important de ne point se tromper d'avancemr ce 
qu'on doit attendre de la liberté. On a dit cent fois, et on a eu 
grande raison de dire que cette IibertB serait un remkde assuré 
contre la fréquence des disettes; mais on n'a pas dit et on n'a pas 
dû dire qu'elle dùt produire cet efïet des les premieres années de 
son Btablissement et avant que le commerce, qui en est la suite, eût 
eu le temps de naître et de se former : on n'a pas dû dire que la 
liberté doive garantir de toute chertk dans les provinces où les moyens 
de payer ne sont pas proportionnés au prix nécessaire des grains 
importés, avant le temps où l'effet de ln libertb se sera fait sentir 
par l'augmentation de l'aisance du peuple et par 1'4tablissement 
d'un prix habituel des denrées de subsistance rapproche du niveau 
du marché général. Il ne faut donc pas demander à la liberté ce 
qu'elle n'a pas promis ; il ne faut pâs, lorsqu'on verra des disettes 
après trois ou quatre ans d'une liberté imparfaite qui n'a encore pu 
faire naître ni mon ter le commerce, s'&crier quel'expérience a dementi 
les spéculations des partisans de la liberté. Lors mbme qu'aprhs une 
libert(! plus ancienne et plus complhte, mais qui n'aurait cependant 
pas encore assez enrichi le peuple, ni changé sa manibre de vivre 
dans quelques provinces pauvres et trop Bloignées da$ dt5bouch6s, 
lorsque dans ces provinces on verrait encore des disettes, il ne fau- 
drait pas en faire une objection contre la liberté ; il faudrait seule- 
ment en conclure que la libertk n'est pas Btiiblie depuis assez long- 
temps pour avoir produit tous ses effets. Elle doit un jour assurer 
la subsistance des peuples, malgré les inégalit6s du sol et des saisons ; 
mais c'est une dette qu'il ne faut exiger d'elle qu'à l'échéance. 

Ce n'est pas cependant qu'on ne puisse eiicore imaginer des cir- 
coustances physiques et morales tellement combinkes, que la liberté 
la plus grande et tous les secours du commerce seraient insuffisants. 
II n'est peut-étre pas physiquement impossible que la récolte manque 
dans toute l'Europe à la fois, et que le mbme 6vBnement.se renou- 
velle plusieurs années de suite. Il est bien certain que la libertk et 
Ic commerce ne pourraient alors établir le niveau ordinaire des prix, 
puisque la denrée n'existerait pas : il faudrait souffrir, et peut4tre 
mourir. Mais je ne vois pas comment on pourrait en rien conclure 
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lettre, à vous faire 

grain ? 
d'apres une foule d'expériences , que dans toutes 
du pain est beaucoup plus haut qu'il ne devrait 
au prix des grains. Cette inbgalité a plusieurs 

de In mouture provenant de l'ignorance du plus 
qui ne savent pas tirer du grain au- 
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tant de farine qu'il doit en donner ; 2" la mauvaise foi de ces m&- 
mes meuniers,. qui savent employer mille moyens pour rendre à 
ceux qui leur portent du grain à moudre, beaucoup moins de fa- 
rine qu'ils ne doivent en rendre, en les trompant sur le poids, sur 
la mesure et sur la qualité ; 3" l'usage de payer la mouture en aban- 
donnant eu meunier une portion des grains qu'on lui a donnes à 
moudre, portion fixbe communément au seizihme, ce qui, dans les 
temps de cherté, porte le prix de la mouture au double de ce qu'elle 
coûte quand le blé est à plus bas prix ; 4" l'impossibilit6 où se trouve 
une grande partie du peuple de se garantir de ces pertes par le pri- 
vilege exclusif des moulins banaux ' ; 5 O  les bBn8fices excessifs que 

* Voici ce que dit le Code rural (Paris, 1749) sur la banalité : 
a Il y a banalité de moulin, de four, de pressoir, de taureau, etc. 
a Le droit de banalité consiste en ce que le seigneur peut obliger ses sujets de se 

servir de son moulin, four, pressoir, taureau, etc., sans qu'ils aient la liberté de se 
pourvoir ailleurs, ni même d'en avoir chez eux pour leur usage. 

a Ce droit ne peut s'acquérir sans titre ; il faut du moins qii'il soit énoncé dans 
des dénombrements anciens. 

a La banalité des fours et moiilins est personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'oblige 
que ceiix qui sont habitants du lieu, et non ceiix qiii y possèdent des héritages sans 
y demeurer. 

a Celle du pressoir est réelle, et oblige tous ceux qui ont des vignes dans le lieu, 
soit qu'ils y demeurent ou non. 

a Les nobles sont exempts de la banalité. 
a Les curés, les communautés ecclésiastiques, séminaires, colléges, hôpitaux et 

aulres maisons de cette qiiaiité, qui participent au privilége des nobles, sont pa- 
reillement exempts de la banalité. 

a Les possesseurs de fiefs, quand même ces possesseiirs seraient roturiers, en 
sont aussi exempts. 

a Mais toutes ces exemptions ne s'étendent qu'aux banalités personnelles, telles 
que celles des fours et moulins, et nou aux banalités réelles, comme celle du pres- 
soir. 

a Les boulangers publics peuvent être déchargés d'aller au moulin banal, pour 
le grain destiné à faire le pain qu'ils vendent, lorsque ce moulin n'est pas propre 
à faire de la farine convenable pour le pain.~qu'ils vendent, ou qii'il ne peul pas 
suffire à moudre tant de grain. 

a Ils peuvent de même être déchargés d'aller au four banal pour le pain qu'ils 
vendent, si ce four ne peut pas fournir à cuire leur pain sans retardement de leur 
commerce, ou s'il n'est pas propre à cuire du pain blanc. 

a Mais ils doivent toujours se servir du moulin et du four banal pour leur usage 
personnel et celui de leur famille. 

a Le seigneur doit faire moudre dans les vingt-quatre heures les grains appor- 
tés à son moiilin banal; autrement il est permis aux sujets de porter leur grain 
ailleurs, sans rien payer au seigneur. 

c L&$roit de banalité peut être prescrit contre le seigneur, par ses sujets, par 
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font sur le consoihmateur les boulangers privilbgiés des villes, qui, 
ne redoutant point lir concurrence des boulangers de la campagne, 

/ 

sont les maîtres du prix,  malgr6 les soins impuissants que prend 
la police pour les teduire par des tarifs qu'elle ne peut fixer qu'à 
l'aveugle e t  d'après les expkrieaces falitives faites par les boulangers 
intéressks à la tromper ; 6" à ces différentes causes d'augmentation 
de prix,  il en faut joindre une qui véritablement affecte plus di- 
rectement le prix méme du grain que celui du pain, mais qu'on 
peut cependant mettre dans la m&me classe, parce que cette aug- 
mentation, n'8tant pas au profit duvendeur, doit étreregardée comme 
une surcharge ajout6e au vkritable prix, au prbjudice des consom- 
mateurs. Je parle des droits deminage, qui subsistent encore partout 
sur les grains vendus au marché, et  des droits de péage, qui subsis- 
tent dans quelques lieux sur les grains passant ou entreposés dans 
certaines villes. Il existe à Bordeaux un droit de ce genre de 20 sous 
par setier, mesure de Paris , lequel nuit beaucoup au commerce. 
Tout grain déposé à Bordeaux y est sujet, et  on ne peut I'Bluder, 
pour les grains qui ne font que passer dans cette ville pour aller 
ailleurs, qu'en les versant de bord à bord d'une barque dans I'au- 
tre; de pareils droits r6pét8s enchhissent prodigieusement les grains, 
et  sont surtout un obstacle presque invincible à tout commerce d'en- 
trepbt fait de proche en proche ; ce serait pourtant là le commerce le plus 
propre de tous à assurer la subsistance des peuples, en tenant toujours 
des ressources prétes pour les besoins qui peuvent se développer. 
Qu'en effet le besoin se montre sur les bords de la Dordogne, en 
Quercy, en Limousin, le droit qu'il faut payer à Bordeaux aura 
empeché d'y entreposer les grains de la Guyenne et du Langubdoe. 
II faut donc les y aller chercher directement, c'est-à-dire faire le 
double du chemin, et  par conséquent attendre le secours deux fois 
plus longtemps. 

Ce n'est peut-étre pas trop évaluer la surcharge du prix du pain 
résultant de toutes ces causes, que de l'évaluer au tiers du prix 
qu'il a pour le consommateur. Quand elle ne serait que du  quart ou 
du cinquième, elle suffirait pour que leur seule cessation fît supporter 

une possession de trente ans; mais pour prescrire de leur part, it faut : 40 que 
pendant ces trente ans le moulin, four ou pressoir banal ait été en état de tra- 
vailler; 20 que pendant tout ce même temps le sujet ait été ailleurs qu'au m'sulin, 
four ou pressoir du seigneur; D (Hte D.) 
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aux consom*mateurs , sans aucun préjudice, une augmentation dans 
le prix des grains, qui serait pour le cultivateur et  le propriétaire 
la source d'un profit immense. 

Or, il ne dépend que de.vous , monsieur, de faire ce bien au cori- 
sommateur. Les moyens en sont faciles : ils se réduisent : 1" à la 
suppression de tous les droits de minage et de péage existant en- 
core sur les grains; 2" B la suppression de la maîtrise des boulan- 
gers, qui , en ouvrant la porte à la concurrence, mettrait ce genre 
d'industrie au rabais ; 3" B l'encouragement de la bonne mouture 
et du commerce des farines, seul moyen de bannir entièrement les 
abus et les fraudes pratiquées par les meuniers. La suppression de 
la banalité des moulins consommerait cette révolution, surtout si 
elle était accompagnée d'instructions répandues dans le public sur 
les moyens de perfectionner la mouture et la boulangerie. 

Les trois choses seraient trhs-faciles. J'ai déjà eu l'honneur de 
vous proposer, au mois de février dernier, un moyen simple de 
supprimer tous les droits dc minage-et de péage, en les faisant 
rembourser par les villes et  les provinces, en un certain nombre d'an- 
nées, par autant de payements qui comprendraient le capital et les 
iritérhts jusqu'au parfait remboursement ' . 

La suppression de la maîtrise des boulangers serait encore plus 
facile ; il n'en coûterait presque que de le vouloir. Dans la plus 
graiide partie des villes, ces maîtrises existent sans autorisation 
légale. Leurs dettes seraient un obstacle bien 18ger; A l'exception 
de Paris e t  de quelques villes du premier ordre, elles se réduisent 
à très-peu de chose, e t  l'on pourrait les faire rembourser par les 
villes. 

La banalité des moulins pourrait Btre pareillement éteinte e t  rem- 
boursée par une imposition sur les villages assujettis à cette bana- 
lité. L'objet serait considérable s'il fallait rembourser la totalith de 
la valeur des moulins banaux, mais c'est ce dont il ne saurait étre 
question. Le moulin, en perdant la banalité, conserverait la plus 
grande partie de sa valeur. Tant de moulins qui ne sont pas ba- 
naux, e t  qiii se louent fort bien, prouvent suffisamment, que sans cette 
servitude, des morilins sont un bien tri%-avantageux A leur pru- 
priétaire ; et  dans la réalité, le nombre actuel des moulins tire sa 

' Nous n'avons pas la lettre qui contenait cette proposilion. 
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valeur de la quantité totale des grains qui sont convertis en farine. 
Cette quantité, Btant naturellement égale h la consommation, ne di- 
minuerait pas par la suppression de la banalitb, et par consbquen t 
la totalité des moulins conserverait le même revenu. Seulement la 
liberte qu'auraient les contraignables de préférer, en cessant de 
l'btre, le moulin qui les servirait le mieux, donnerait plus d'ému- 
lation aux meuniers, et détruirait à la longue les abus de la mouture. 

Il n'y aurait de retranché que la partie du revenu provenant de 
l'abus du privilége exclusif, et de la facilité qu'il dorme pour frau- 
der. Ce genre de propriété n'est assurément pas bien favorable; 
mais je veux qu'on ait pour elle tout 1'Bgard qu'on aurait pour la 
propriBt6 la plus respectable; toujours est-il vrai qu'elle ne forme- 
rait qu'une portion assez faible du revenu des moulins et du prix 
des baux. Ce serait, je crois , le porter trop haut que de l'évaluer 
au quinzihme du prix de ces baux. En fixant le remboursement 
sur le pied du capital de ce quinzième, les communautés n'achète- 
raient pas trop les avantages de la liberté, et les seigneurs qui con- 
serveraient leurs moulins gagneraient plus qu'ils ne perdraient. 

Je ne pense pas qu'on opposAt à des arrangements aussi utiles les 
grands principes sur le respect dû aux propriétés. Ce serait une 
contradiction bien 6trange que ce respect superstitieux pour des 
propriétés qui, dans leur origine, sont presque toutes fondées sur 
des usurpations, et dont le meilleur titre est la prescription qu'elles 
ont acquise contre le public; tandis qu'on se permet de violer, sous 
prétexte d'un bien trh-mal entendu, la propribté de toutes la plus 
sacrbe, celle qui seule a pu fonder toutes les autres propriBtbs, fa pro- 
priété de l'homme sur ie fruit de son travail, la propriBté du labou- 
reur sur le blé qu'il a semé et qu'il a fait naître , non-seulement à 
la sueur de son front, mais avec des frais immenses ; la propriétb du 
marchand sur la deorbe qu'il a payée avec son argent. 

C'est encore une autre contradiction non moins étrange, que la 
facilité avec laquelle on se prete à renverser toutes les idées de la 
justice, à rendre incertain le sort des cultivateurs, à diminuer la 
source des revenus publics et particuliers ; tout cela sous prktexte 
de soulager les consommateurs, qu'on ne soulage point; tandis 
qu'on laisse froidement subsister des impbts sur cette denrée de pre- 
mihre nbcessitk, tandis qu'on la laisse assujettie à une foule de 
droits, de privilbges exclu~ifs et de surcharges de toute espbm, dont 
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les rb~iiltats accumulbs sont de faire payer aux consommateurs le pain 
d'un tiers ou d'un quart plus cher qu'ils ne devraient le payer par 
proportion au prix des grains. 

Tous les inconvbnients que je vous propose de corriger et  les per- 
tes qui en résultent pour le peuple sont développés dans l'ouvrage de 
l'abbé Baudeau. Les exphiences sur lesquelles il s'appuie ont ét4 
faites en partie sous les yeux de M. de Sartine, qui en a une pleine 
connaissance *. auand , sur quelques poirits particuliers, l'auteur 
aurait porte un peu trop loin ses espbrances, il resterait toujours 
assez d'avantages dans les rbsultats les plus réduits, pour que Io 
18sion actuelle des consommateurs soit dkmontrée , et  qu'il soit h i -  
dent qu'on doit les dédommitger, sur le prix du pain, de I'augmen- 
tation sur le prix des grains, fût-elle encore plus fortequ'on ne peut 
la craindre de la liberté du commerce. 

J'ose vous prier, monsieur, de lire le recueil des brochures que 
I'abbb Baudeau publia i ce sujet dans le cours de 1768 ; il sup- 
pléera en partie à bien des omissions que j'ai faites dans les lettres 
dont celle-ci est la dernihre : car, quelque fastidieuse que soit leur 
longueur, je n'ai pu tout dire ; mais du moins je crois avoir leve 

La plupart de ces causes de renchérissement n'existent plus. Il ne  reste plus 
guère à Paris que l'assujettissement des boulangers à iin tarif, et les spéciilations de 
ln halle au blé lorsque arrive l'époque où le prix du pain doit être fixé. 

L'on sait comment cetle laxe est déterminée. On suppose qu'un sac de blé de 
159 livres aiiciennes (c'est encore sur cette mesure que se fait le calcul) doit do - 
ner à la panificalion 100 pains de 2 kilogrammes. On ajoute au prix de la farine 
I I  francs 50 centimes pour les frais de manutention et pour le profit du boulan- 
ger, puis l'on divise la somme par 100. 

L'art du  boulanger consiste donc, 
10 A chercher à relever momentanément le prix de la mercuriale en simulant 

quelques ventes à haut prix; 
20 A obtenir plus de 100 pains d'un sac de farine. 
Or, il n'est pas aujourd'hui de farine qui donne moins de 104 pains, e t  les 

meilleures donnent jusqii'à 108 pains, soit 16 kilogrammes de plus que le règle- 
ment. C'est là qu'est le meilleur profit du  boulanger, sans parler ici du pliis ou 
moins de poids du pain, qui résulte du plus ou moins de ternps employé à la 
cuisson. 

Quand il y avait une tolérance on pouvait espérer manger du pain bien cuit. Aii- 

joiird'hui que le pain est vendii au poids, le temps de la cuisson est moindre, et  le 
pain de marque, celui qiie le boulanger doit vendre au poids, est rarement bien 
confectionné. 

A Londres on inange de trés-bon pain et cl'excellente viande. A Londres, l'indus- 
trie du boulanger et celle du boucher rie sont a-ssujetties h aixcun rbglement parti- 
culier. (Hte DUSSARD.) 
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vos principales difficul tks. Je voudrais que vos occupations pussent 
vous permettre de me dire s'il vous en reste quelqu'une, je ne crain- 
drais point de m'engager à y répondre d'une manière satisfaisante. 
Mais je sens que je n'ai que trbp abusé de votre patience A me lire, 
ou, ce que je crains encore davantage, que je vous aie par ma lon- 
gueur dkcourag6 de me lire. 

Gette crainte m'empkche de vous envoyer aucune observation par- 
ticulière sur le projet de règlement que vous m'avez adressb. J'ai cru 
plus utile de vous dbvelopper les principes gknbraux de ma façon de 
penser. S'ils sont vrais, vous concevrez sans peine que tout reglement 
et  toutes g&nes doivent etre proscrits en matière de grains. Qui prouve 
le plus prouve le moins. D'ailleurs, il est impossible que vous n'ayez 
reçu de toutes parts des observations dbcisives sur les différents 
articles de ce projet. Je sais en particulier que M. Albert vous en a 
presentb de très-claires et très-solides. Vous trouverez, tome 1" , 
page 144 du recueil que j'ai l'honneur de vous adresser, un examen 
d6taill6 des d i fken ts  articles des anciens règlements rappeles dans 
votre projet. Je ne croirais pas pouvoir en prouver plus clairement 
I'inutilitb et  le danger. Permettez-moi donc de me r6fkrer A cet 
ouvrage . 

Je ne puis cependant m'empbcher de vous faire, sur le danger 
de quelques expressions du prkambule de votre projet, des rkflexions 
que peut-&tm vous ni-je d6jA faites, mais qu'il n'y a pas d'incon- l 

vhnient à rbpbter. 
Annoncer au peuple que la cherté qu'il Qprouve est l'efit des 

manœuvres et  non du dérangement des saisons, lui dire qu'il 
lprouve la clierté au  milieu de l'abondance, c'est autoriser toutes les 
calomnies passées, présentes et futures auxquelles il se porte assez 
facilement de lui-meme, et  auxquelles bien des uens sont fort aises 

? 
de l'exciter contre l'administration et les administrateurs de toutes 
les classes l. C'est en meme temps se rendre responsable des cher- 
tbs qui peuvent continuer ou survenir ; c'est s'engager Personnelle- 
ment A lui procurer l'abondance, quoi qu'il arrive : or, il faut &tre 
bien sûr de son fait pour prendre un pareil engagement: S'avoue 
qu'aucun projet de ri!glement ne m'inspirerait une semblable con- 

' Lorsque Turgot écrivait ces lignes, il ne se doutait pas qrie quelclues aiiiiées 
plus tard lui-même se verrait forcé d'employer la force armée pour réprimer les 
émeutes causées par les manEuures des accapareilrs que la liberté gênait. (Hte D.) 
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fiance. J'aimerais mieux fonder ma sécuritb sur la nécessith physi- 
que et  sur la justice. Le peuple sait hien que le gouvernement n'est 
pas le maître des saisons, et il faut lui apprendre qu'il n'a pas le 
droit de violer la propriété des 1aboüi.eurs et des marchands de 
grains. On est bien fort, meme vi4-vis de ce peuple, quand on 
peut lui dire : Ce que vous me demander est une injuslice. Ceux qui 
ne se payent pas de cette raison ne se payeront jamais d'aucune, et 
calomnieront toujours le gouvernement, pelque soin qu'il prenne 
pour les contenter ; car il ne les contentera pas, attendu qu'il lui 
est impossible de procurer au peuple des grains à bon marché lors- 
que les rbcoltes ont manqué, et qu'il n'a aucun moyen possible pour 
en procurer A un prix plus bas que celui qui résulterait de la li- 
bertb entière. c'est-h-dire de l'observation de l'exacte justice. Je 
suis, etc. 

Quand on pense que ces sept lettres, si détaillées, si démonstratives, ont 
été écrites en moins d'un mois, pendant un voyage, en hiver, dans un pays 
de montagnes très-pauvre, oii il n'y a pas un bon gfte, au milieu des neiges, 
en faisant les travaux de ce qu'on appelait alors le département, c'est-à-dire 
la répartition de l'impôt entre les élections, les subdélégations et les com- 
munes ; ayant à examilier, en visitant la province, quels travaux publics 
seraient nécessaires ou utiles, tant pour les communications générales qu'à 
raison des circonstances locales qui pouvaient exiger qu'on y plagât 'des ate- 
liers de charité, et en discuter les projets; et cela dans un temps qui, suc- 
cédant à une grande calamité, laquelle, n'étant pas même entièrement ter- 
minée, donnait lieu à une multitude de demandes et de pétitions; enfin que 
tout ce travail tombait sur un magistrat scriipuleux qui n'en négligeait au- 
cune partie, et qui n'en traitait pas avecmoins de netteté et de profondeur 
de si hautes questions politiques, au risque de déplaire fortement au minis- 
tre qui avait déjà exprimé son opinion, on bénit le ciel, qui donne quelque- 
fois à la terre de tels philosophes, de tels administrateurs, de tels hommes 
de bieii. 

M. L'abbé Terray rendit toute justice à ces lettres. Il donna les plusgrands- 
éloges l'auteur. Il les indiqua à d'autres intendants comme un modèle. 
Mais son parti était pris, et il n'en changea point. (Note de Dupont de Ne- 
mouros.) 



OBSERVATIONS DE L'ÉDITEUR. 

Le nom propre qui sert de titre à ce travail n'est pas un obstacle 
A ce que nous le placions après les Mémoires qu'on vient de lire, car il 
continue le développemen les doctriiies 4conomiques de Turgot. On 
conçoit, en effet, que I'éltfge de l'auteur de la célhbre formuledu Lais- 
sez-faire et laissez-passer, doit se confondre avec celui meme de 
la liberté du commerce et de l'industrie. On trouvera, dans le pan& 
gyrique de cette dernière, un gelire d'éloquence qui ne pouvait se 
rencontrer que sous la plume d'un témoin oculaire des maux qu'en- 
traîne aprhs soi la servitude du travail. C'est le tableau, daguerréo- 
typi? pour ainsi dire, de toutes les souffrances que cause au corps 
social la manie présomptueuse de vouloir reglementer la production 
et la distribution de la richesse. Non-seulement Turgot l'a tracé de 
main de maître, quoique dans une forme trhs-simple, mais il ii'a 
pas borné là son œuvre; et ,  retournant les faits sous toutes les faces, 
il nous montre quels intér&ts les ont enfantés, et  quels sophismes 
tendent à les maintenir. Il y a dans cet écrit, toujours plein de gra- 
vité, une ironie poignante et perpetuelle qui ressort du fond des 
choses , et qui, par cela méme, n'impressionne que plus vivement. le 
lecteur. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne peut défendre son &me 
d'une sorte de dégoût el de pitié pour l'&poque contemporaine de ce 
grand homme, quand il laisse échapper ces paroles : « Vous avez 
quatre volumes in-4" d'instructions, de règlements, pour fixer la 
longueur et  la largeur de chaque pièce d'btonè, et  pour déterminer 
ln longueur des fils dont elle sera composée; mais, dans le m&me 
pays où la puissance publique s'abtme dans ces minutièux et ridi- 
cules détails, la loi abandonne à la jurisprudence des tribunaux, ii 
l'arbitraire du juge, quoi?. . . . . l'application de la peine de mort! u 

La liberte du  travail, dans I'intbrbt de l'État, des producteurs e t  
des consommateurs, telle est, en résumb, la thèse soutenue par 
Turgot dans le pieux hommage qu'il rend à la memoire d'un homme 
dont la science de l'économie politique devra toujours honorer le nom. 
Pour juger du mbrite des dbveloppeinents qu'y a donnes l'auteur, 
il faut avant tout se rappeler la date de cet &rit, et  ne pas perdre de 
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viic qu'il yrGe6lnit. de qiiiiize ans 17imiiii>rtel ouvragc de la Ricltesse 
des nations. li,nfin, comme nous I'iipprcrid ln lettre qui l'accompagne, 
Turgot avait rédigé ce travail à la hAte, et il n'y voyait qu'une 
simple note destinke à fournir à Marmontel, officiellement charge 
de l'éloge de Gournay, les mathiaux riécessaires à cet académicien 
pour accomplir la mission qui lui était confiée. 

Nous rattachons à cet éloge le prEambiile que lui avait donne 
1)upont de Nemours, dans la notice suivante sur les Economistes du 
dix-hzcitième siècle. ( E  . D .) 

1,es #conomistes français, fondateurs de la science moderne de l'économie po- 
litique, ont eu poiir prkcurseilrs le duc de Siilly, cliii (lisait: Le labourage et le 
pûizcrage sont  les mamelles de 1'JZ'ial; Ic marrlriis d'Argenson, de qui est ]a 
belle rnauinie : Pas trop gouverner; et  M. Trudaine le phe ,  cliii, ilans la prati- 
cliie, opl)osait avec: coiirags celte ulile masinie ai i l  pré\-entioi~s des ministres, et 
nilx préjughs de ses collCgues les iiutres çonseiliers d'lttal. 

Les Anglais et  les Ilolliindais avaient entrevu quelques vérités, qui n'étaient que 
tfe faibles lueurs au milieu d'iinc nuit obscure. L'esprit de monopole arrêtait la 
marche de leiirs lumières. 

Dans les aiilres pays, si l'on excepte les trois hoiiî!lies respectables que nous re- 
nons de nommer, personne n'avait même songé que le gouvernement eût à s'occti- 
per de I'agriciilture en niicune façon, ai  di1 commerce aiilrenlent que pour lui im- 
poser des r'glements arhi traires et  du rnoriient, ou soiinlettre ses opérations des 
tascs, h des droits de doiiane et de péage. - IAa science de I'admiitistratioii publi- 
que rclalive à ces intéressants travaus, était encore ;i naître. On ne se doutait pas 
rnême qu'ils piissent etre I7o1)jet (l'une science. Le grand 1\Iontcsqiiieu n'y avait 
jeté qii'un regard si superficiel que,  clans soli imiliortel ouvrage, on trouve un 
chapitre infitiilé : A quelles nations il est désacanlageux de faire le contmerce. 

Vers 1450, deux hon-iines de génie, observateurs judicieux et profonds, conduits 
par une force d'attention ti.6~-soutenue à une logique rigoureuse, animés d'un no- 
],le amour poiir la patrie et pour I'lii~n~anité, 11. Quesnay et BI. de Gournay, S'OC- 

cukjèrent avec suite  ci^ sa\ oir si la nature des choses il'iiidiquerai t pas iiile science 
de l'économie politique, et quels seraient les principes cle cette science. 

Ils I'abortiérent par des côtés difïérents, arrivèrent aux mêmes résultats, s'y ren- 
conlrèrenl, s'cn féiicilérent niiitu~llement, s'applaiidireiit toiis deux en voyant avec 

exactitude leurs principes divers, mais également vrais, conduisaient à des 
conséqiiences absolumeiit scnibla1)les : phénon~tne qui se renouvelle toutes les fois 
qu'on n'est pas dails l'erreur; car il ri'y a qu'une nature, elle embrasse tout, et 
nulle vérité ne peut en contredire une autre. - Tant qu'ils ont vécu, ils ont été, 
et  leurs disciples n'ont jamais cessé d'être, entieremeilt d'accord sur les moyens 
de faire prospérer l'agriculture, le comnicrce et les fiiiances, d'augmenter le t~on- 
heur des nations, leur population, leiirs richesses, leiir importance politiqiie. 

&1. de Gournay, fils de négociant, et ayant é1é longtemps négociant lui-même, 
avait reconnu que les fabriques et le commerce ne pouvaient fleurir que p a r  la li- 
bertP ef pflr la conczirrpnce qui ciégoîttent des entreprises inconsidérées, et mè- 



nent aux spéculations raisoiiaahles ; qui pré) iennen t les nîonopoles , qui restrei- 
gnent à l'avantage du commerce les gains particuliers des comrrierçants, qui 
aiguisent I'indiistrie, qui si~nylifient les maclîines, qui diminuent les frais onéreux 
de transport et de magasinage, qui font baisser le taux de l'iiitérêt ; el d'où il arrive 
que les productions de la terre sont à la première main achetées le plus cher qu'il 
soit possible, au profit des cultivateurs, et revendues en détail le meilleur marché 
qu'il soit possible au profit des consommateurs, pour leurs besoins et leurs jouis- 
sances. 

Il en conclut qu'il ne fallait jamais rançonner ni réglementer le commerce. II en 
tira cet axiome : Laissez faire et laissez passer. 
M. Quesnay, né dans u~ ie  ferme, fils d'un propriétaire, cullivateur habile, et d'une 

mère dont l'esprit distingué secoudait parfaitement l'administration de son mari, 
tourna plus particulièrement ses regards vers I'agriciilture; et,  cherchant d'où 
vieilnent les richesses des nations, trouva qu'elles ne naissent que des travaux 
dans lesquels la  nature et L A  PUISSANCE D ~ V I ~ E  concourent avec les efforts de 
l'homme pour produire ou faire recueillir des productions noiivelles ; de sorte qu'on , 
ne peut attendre l'augmentation de ces richesses que de la cultivation, de la pc?che 
(il comptait la chasse peu de chose dans les societes civilisées), et de l'exploitation 
des mines et des carriGres. - ].es plus recoinniandables des autres travaux, qui 
sont d'ailleiirs si nécessaires et servent si ttvantagei~sement opérer la distribution 
des récoltes entre tous les hommes, ne lui paraissaient que des iiivciitions ingé- 
nieuses pour rendre les productions plus usiielles , ou pour donner à leur valeur 
une durée qui eii facilitàt I'accumulation. Il remarquait qri'aucun d'eus n'ajoutait & 
la valeur des matiéres qu'ils avaient employées, rien de plus que celle des consom- 
mations faites par les ouvriers, jointes au remboursement ou à I'intérêt de leurs 
avances. 11 n'y voyait que d'uliles, mais simples échanges de services contre des 
productions, et que des occasioiis de gagner salaire, où ce salaire, mérité par ceux 
qui le reçoivent, est inévitablement pay6 par une richesse déjà produite et appar- 
tenant à quelque autre ; - au lieu que les travaux auxquels contrit)uent la fé- 
condité de la naliire et la bonté du ciel prodiiisent eux-mêmes la siihsistance et la 
rétribution de ceux qui s'y livrent, et doniierib, outre cette rétribution et cette sub- 
sistance, toutes les denrkes, toutes les matières premières qiie consornrnent les au- 
tres hommes, de quelque professioii qu'ils soient. 

Il appela produit net cette portion des récoltes qui excède le remborirsement 
des frais de culture et l'intérêt des avances qu'elle exige. - Et i l  démontra que 
pliis les travaux seraienllibres, que plus leur concurrence serait active, et plus i l  
s'ensuivrait dans la culture un nouveau degré de perfection, dans ses frais une éco- 
nomie progressive, qiii, rendant le produit net plus considérable, procureraient par 
lui de plus grands moyens de dépenser, de jouir, de vivre, pour tous ceux qui ile 
sont pas cultivateurs. 

11 envisagea l'augmentation du produit net comme le plus puissant encourage- 
ment pour la ciillure, car on se porte à tout métier en raison dii profit. - 11 y vit 
la faculté d'améliorer encore le territoire en élendant journellement son exploita- 
tion sur les terrains, d'abord négligés comme moins fertiles, qu'on parviendrait & 
rendre productifs à mesure qti'on s'appliquerait h les travailler mieux et qu'on le 
ferait à moins de frais. 11 senlit que les productions de ces terrains dont on aiirait 
vaincu la stérilité naturelle entretiendraient une plus grande population qu'ils au- 
raient commencé par rendre.pliis heureuse, et accroîtraient ainsi en deux rnaniéres 
la puissance disponible, la félicité nationale. 

Il observa que les siiccès de l'agriculture, I'augmentatioii de scs produits, In di- 
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miriution relative de ses frais, lenaieiit principaleaent à la force des capitaiix qu'ou 
y pouvait consacrer, et à ce que ces grandes avances fussent administrées par des 
Iiommes capables, qui sussent les employer, selon les localités, à I'acquisitioii et à 
la perfection des instruments, à la réunion et à la direction des eaux, à l'éducation 
des bestiaux de bonne race, à la multiplication des plaiitütions , des prairies, des 
engrais. 

11 en conclut qu'il ile fallait pas envier aux ciiltivateiirs l'aisance qiii leur est 
nécessaire, et qui les met à portée d'acquérir de I'instruclion ; qu'il fallait désirer 
qiie ceite aisance s'accrût, et s'en occuper comme de l'un des plris précieux inté- 
rêts de l'État. - 11 fit celte niasinie : Pauvres paysans, pauvre royaume; pau- 
vre royaume, pauvre souverain! Et il eut le bonheur de parvenir à la faire im- 
primer à Versailles de la main même de Louis XV. 

Les deux aspects sous lesquels hi. Quesnay et M. de Gournay avaient considéré 
les principes de l'administration publique, et dont ils inféraient exactement la 
même théorie, ont formé, si l'on peut ainsi dire, deux écoles, fraternelles néan- 
moins, qui n'ont eu I'une pour l'autre aucun sentiment de jalousie, et qui se sont 
réciproquement éclairées. 

De celle de 91. de Gournay sont sortis M. de Malesherbes, b1. l'abbé l\Iorellet, 
M. Herbert, hl. Trudaine de Montigny , h1. d'lnvau, bi. le cardinal de Boisgelin, 
M. de Cicé, actuellement archevêque d'Aix, M. d'Angeul, le docteur Price, le 
doyen Josias Tucker, et qiielques autres. 

Celle de M. Quesnay a eu pour principaux membres M. le marquis de Mirabeau, 
auteur de l'Ami des hommes, M. Abeille, M. de Fourqueux, M. Bertin, Dupont 
de Nemours, hi. le chailcelier de Lithuanie comle Clireptowicz, MM. l'abbé Rou- 
baud, Le Trosne, de Sainl-Peravy, de Vauvilliers ; et dans un plus haut rang, mou- 
seigneur le margrave, aujourd'hui grand-duc de Bade, et I'archidiic Léopold, de- 
puis empereur, qui a si longten~ps et si heiireusement gouverné la Toscane. 

M. Le Mercier de La Rivière et M. l'abbé Baudeau, ayant tous deux été aussi de 
cette école, y ont fait une branche particulière. -Jugeant qu'il serait plus aisé de 
persuader un prince qu'une nation, qu'on établirait plus vite la liberté du com- 
merce et du travail, ainsi que les vrais principes des contributions publiques, par 
l'autorité des souverains que par les progrés de la raison, ils ont peut-être un peu 
trop accordé au pouvoir absolu. Ils pensaient que les lumières générales lui four- 
niraient un siiflisant régulateur, lin contre-poids assez puissant. -4 cette branche 
appartient l'empereur Joseph 11. 

Entre les deux écoles, profit'ant de I'une et de l'autre, mais évitant avec soiii de 
paraître tenir à aucune, se sont élevés quelques philosophes éclectiques, à la tête 
desquels il faut placer 91. Turgot et le célèbre Adam Smith, et parmi lesquels on 
doit compter très-honorablemeiit le traducteur de celiii-ci, M. le sénateur Germain 
Garnier; en Angleterre, mylord Lansdown ; à Paris, 91. Say ; à Genève, M. Si- 
rnonde. Je devrais ajouter deux, trois, quatre hommes, doués de grandes lumière9 
et d'un grand talent, qui sont chargés en France de fonctious très-importantes ; 
mais je crains d'appeler contre eux les intrigues des obscurants et de blesser leur 
modestie. 

Tous ces philosophes ont été, sont unanimes dans l'opinion que la liberté des 
actions qui ne nuisent à personne est établie sur le droit naturel, et doit $ire pro- 
tégée dans tous les gouvernements ; que la propriélé en général, et de toutes sortes 
de biens, est le fruit légitime du travail, qu'elle ne doit jamais être violée ; qiie la 
propriété foncière est le fondement de la société yolilique, qiii n'a de membres 
dont les intérets ne puissent jamais être séparés des sieris qiie les possesseurs des 



terres; que le territoire national appartient à ces propriétaires, ~,uiscjii'ils l'ont mis 
en valeur par leurs avances et leur travail, oii bien l'orit soit hérité, soit acheté de 
ceux qui l'.avaient acquis ainsi, et que chacun d'eus es1 en droit d'en revendre sa 
part ; que les propriétaires des terres sont nécess;iirement citoyens, et qu'il n'y a 
qu'eux qiii le soient nécessairement; qiie la cullure, que le travail, que les fabri- 
ques, que le coinmerce doivent être libres, tant à raison du respect qui est dii aux 
droils partictiliers, nalurels et politiques de leurs agents, qu'à caiise de la graiide 
utilité piiblique de cette liberlé ; que 1'011 ne saurait y apporter aucune gêne qui 
ne soit nuisible à I'éqiiitable et avantageuse dislribution, de même qu'à la produc- 
tion des subsislances et des matières premières, partant à celle des richesses; t.1 
clii'on ne peut nuire à la production qu'au préjudice de la populalion, à celui dcs 
finances, à celui de la puissance de l'État. 

Dans ces derniers temps, quelqiies employés inférie!irs de douanes, et quelques 
écrivains qui n'avaient pris aucune idée de cette doctrine, qui n'ont fait aucune des 
ktudes préliminaires par lescjuelles ils auraient pu se mettre à portée de l'approuver 
ou de la bltimer avec quelque apparence d~ raison, en ont parlé hardiment, corrime 
si elle n'eût été qu'un tissu de rêveries, ouvrage de quelqiies esprits imaginaires, 
sans connaissance des faits, sans expérience. 

Ces censeurs orgueilleux ne savaient ni de qui, i ~ i  de quoi il était question. 
Il leur sera difficile de contester à Sully, à M. d'Argenson, à MM. Triidaine père 

et fils, à M. de Gournay, à M. d'lnvau, à hi.  Bertin, à M. de Malesherbes, à hl. Tur- 
got, à M. de Fourqiieux , à MM. de Boisgelin et de Cicé, à M. Tavanli, à mylord 
J,ansdowii, à S. A. R. le grand-duc de Bade, aux eritpereurs 1,éopolcl et dosepI1, 
d'avoir administré longtemps et avec succCs de grandes affaires public~ues, la ~tlu- 
part d'entre eiis aidés aussi par les lumières des autres économistes. 

Les principes de ces liommes d'État ont influe sur le commerce et I'agriculturc 
cri France pendant environ trenle ans; el, si l'on veul en connaitre l'effet, on ay- 
prendra qu'à la pais cle 1763 les dénombrements les mieux faits par MM. l'abbé 
Expilly, (le Rlessance et de La Rlichauclière. n'indiquaient pas que la population du 
royaume fût alors au-dessus de 22,500,000 Ijrnes ; et rju'en 1791, quoiqir'il y eùt 
eu cinq années de guerre, et dans les cléperises moins d'écoriorn.ie qu'il n'aurait été 
à désirer, et quoique la révolution eût déjà causé des émigrations et des malhei~rs, 
la population s'éle~ait il plus de 27 millions. - Un tel résultat n'a rien de fiineste. 

11 ne but pas croire qii'aiijourd'hiii les principes qiii l'ont produit soient oubliés. 
Quand on voil le goilvernemeut parler avec éloge de l'agriculture; lui faire espé- 

rer les plus honorables distinclions; appeler les propriétaires aus colléges électo- 
raiix; encourager I'imporlation dcs arbres étrangers et le repeuplement des forêts 
nationales; inultiplier les rne'rinos ; abolir les droils cle passe; faciliter par àes ca- 
riaux navigables les coriimuniciitions du commerce; Ctablir dcs entrepôts d'où les 
marchandises peuvenl ressorlir presque entièrement exemptes de droits, ou rester 
cluelqiie temps sans les acquilter; et vouloir, avec l'énergie qui le caractérise, la 
liberlé des n~ers; il n'y aurait qu'une ignorance ingrate qui pût refuser de rendre 
hommage à sa sagesse, el ne le point remercier de mettre en pratique un si grand 
nombre de maximes de cette science utile et nouvelle, née dans notre pays, et qui 
n'a jamais pu Glre calomniée que par ceiix qui ne la connaissaient pas. 

Que répondre à le~irs vains discours? - Ce sont des gens totalement dénilés 
d'expérience, de logique et de l'esprit d'administration, qui réclament contre une 
grande et favorable expérience, encore suivie, vérifiée pendant trente ans, acquise 
durant uii demi-siècle, en Fiance et chez l'étranger, par vingt adnlinistrateurs, 
qui ont rempli avec gloire les postes les plus éminents. (Dupont de ATemours.) 



h Paris, ce 2% juillel 1759. 

Je n'ai point oublié, morisieilr, la iiote que je vous ai promise sur feu 
M. de Gournay. J'avais m&mc compté vous la remettre lundi dernier chez 
hlme Geoffrin ; mais ne vous ayant point trouvé et ne vous croyant pas d'ail- 
leurs très-pressé, je l'ai rapportée chez moi, dans l'idée que j'aurais peut- 
être le temps d'achever l'ébauche de l'éloge que je vondrais faire de cet 
excellent citoyen. 

I'uisque voiis n'avez pas le temps d'attendre, je vous en envoie les traits 
principaux, esquissés trop à la hâte, mais qui pourront vous aider à le 
peiridre, et que vous emploierez sûrement d'une maniére beaucoup plus 
avantageuse pour sa gloire que je n'aurais pu le faire. 

Voris connaissez mon attachement. 

Jean-Claude-Marie V i n c s ~ ~ ,  seigneur DE GOURNAY, conseiller 
honoraire au grand conseil, intendant honoraire du commerce, est 
mort à Paris le 27 juin dernier (1750), Agé de quarante-sept ans. 

11 était né à Saint-Malo, au mois de mai 1712, de Claude Vin- 
cent, l'un des plus considérables négociants de cette ville, et secrh- 
taire du roi. 

Ses parents le destinèrent au commerce et l'envoyèrent à Cadix 
en 1729, à peine Ag6 de dix-sept ans. 

Abandonnt5 de si bonne heure à sa propre conduite, il sut se 
garantir des t5çueils et  de 13 dissipation trop ordinaires à cet .tige, 
et  pendant tout le temps qu'il habita Cadix, sa vie fut partagée 
entre l'étude, les travaux de son état, les relations sans nombre 
qu'exigeait son commerce et celles que son mérite personnel ne 
tarda pas à lui procurer. 

Son active applicatioii lui fit trouver le temps d'enrichir son esprit 
d'une foule de çoniiaissilnces utiles, et de ne pas meme négliger celles 



de pur agrbment ; inais ce fut surtout à la science du commerce qu'il 
s'attacha et vers elle qu'il dirigea toute la vigueur de soli esprit. 
- Comparer entre elles les productions de la niiture et des arts 
dans les différents climats; connaître la valeur de ces dilférentes 
productions, ou en d'autres termes leur rapport avec les besoins e t  
les richesses des nationaux et des Btrangers ; les frais de transport 
variés suivant la nature des denrées et  la diversité des routes, les 
impôts multipliés auxquels elles sont assujetties, etc., etc. ; en un 
mot embrasser dans toute son étendue et suivre dans ses révolutions 
continuelles l'état des productioiis naturelles, de l'industrie, de la 
population, des richesses, des finailces, des besoiris et des caprices 
m&rnes de la mode chez toutes les nations que le commerce réunit, 
pour appuyer sur l'étude approfondie de tous ces dQtails des spé- 
culations lucratives, c'est s'occuper de la science du négoce en né- 
gociant, ce n'est encore qu'une partie de la science du commerce. 
Mais découvrir les causes et les effets de cette multitude de révolu- 
tions et  de leurs variations continuelles ; remonter aux ressorts 
simples dont l'action , toujours combinée et quelquefois déguisée 
par les circonstances locales, dirige toutes les opérations du com- 
merce; reconnaître ces lois uniques et primitives, fondées sur la 
nature m&me, par lesquelles toutes les valeurs existant dans le com- 
merce se balancent entre elles et se fixerit à une valeur déterminée, 
comme les corps abandonnés ii leur propre pesanteur s'arrangent 
d'eux-m&mes suivant l'ordre de leur gravité spécifique ; saisir ces 
rapports compliqués par lesquels le commerce s'enchaîne avec toutes 
les branches de I'Qconomie politique ; apercevoir la dhpendanc~ réçi- 
proque dii commerce et de l'agriculture, l'influence de I'uii et de 
l'autre sur les richesses, sur la population et sur la force des Etats, 
leur liaison intime avec les lois et les mœurs et toutes les opéra- 
tions du gouvernemerit, surtoiit avec la (lispensatioii des finances ; 
peser les secours que Ic commerce reroit de la marine militaire et  
ceux qu'il lui rend, les changements qu'il produit dans les intérêts 
respectifs des Elats et le poids qu'il met dans la balance politique; 
enfin d&m&ler, dans les hasards des Qvénements et dans les principes 
d'administration adoptes par les différentes natioris de l'Europe, It?s 
véritables causes de leurs progres ou de leur décadence dans le con,- 
merce, c'est l'envisager en philosophe et en homme d'ctat. 

Si la situatiori actuelle où se trouvait M. Vincent le déterminait 



à s'occuper de la science du commerce sous le premier de ces deux 
points de vue, l'&tendue et la phnétration de son esprit ne lui per- 
mettaient pas de s'y borner. 

Aux lumiEres gu'il tirait de sa propre expérience et de ses ré- 
flexions, il joignit la lecture des meilleurs ouvrages que possedent 
sur cette matihre les différentes nations de l'Europe et en particu- 
lier la nation anglaise, la plus riche de toutes en ce genre, et dont 
il s'était rendu pour cette raison la langue familiere. - Les ouvrages 
qu'il lut avec plus de plaisir et dont il goûta le plus la doctrine, 
furent les Trait& du fameiix Josias Child, qu'il a traduits depuis en 
francais, et les Memoires du grand-pertsionnaire Jean de Witt. On 
sait que ces deux grands hommes sont considkrks, !'un en Angle- 
terre,  l'autre en Hollande, comme les législateurs du commerce ; 
que leurs principes sont devenus les principes nationaux, et  que 
l'observation de ces principes est regardée comme une des sources 
de la prodigieuse supériorité que ces deux iiations ont acquise dans 
le commerce sur toutes les autres puissances. 31. Vincent trouvait 
sans cesse dans la pratique d'un commerce étendu la vérification de 
ces principes simples et lumineux ; il se les rendait propres sans prh- 
voir qu'il était destine à en répondre un jour la lumihre en France, 
et  à mériter de sa patrie le m&me tribut de reconnaissonce que l'An- 
gleterre et  la Hollande rendent h la mémoire de ces deux bienfai- 
teurs de leur nation et de l'humanité. Les talents et les connais- 
sances de M. Vincent, joints à la plus parfaite probité, lui assurhrent 
l'estime et la confiance de cette foule de négociants que le commerce 
rassemble A Cadix de toutes les parties de l'Europe, en mBme temps 
que I'am8nité de ses mœurs lui conciliait leur amitié. II y jouit 
bieiitdt d'une considération au-dessus de son hge,  dont les naturels 
du pays, ses propres compatriotes e t  les étransers s'empressaient 
également de lui donner des marques. 

Pendant son séjour à Cadix il avait fait plusieurs voyages soit 
A la cour d'Espagne, soit dans les diflhrentes provinces de ce 
royaume. 

En 1744,  quelques entreprises de commerce, qui devaient btre 
eoncert6es avec le gouvernement, le ramenhrent en France et le 
mirent en relation avec M. le comte de Maurepas, alors ministre de 
lii rn;irili~, qu i  pbnétra bientdt tout ce qu'il vûiait. 
M. Vincent, après avoir quitté I'Espagiie, prit la ri.soliition d'em- 
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ployer quelques années h voyager dans les diffbrentes parties de 
l'Europe, soit pour augmenter ses connaissances, soit pour étendre 
ses correspondances et  former des liaisons avantageuses pour le 
commerce qu'il se proposait d e  continuer. 11 voyagea à Hambourg ; 
il parcourut la Hollande et l'Angleterre. Partout il faisait des obser- 
vations et rassemblait des mémoires sur l'état du commerce et de 
la marine, et  sur les principes d'administration adoptés par ces dif- 
férentes nations relativement à ces grands objets. II entretenait pen- 
dant ses voyages utle correspondance suivie avec M. de Maurepss, 
auquel il faisait part des lumières qu'il recueillait. Partout il se fai- 
sait connaître avec avantage, il s'attirait la bienveillance des négo- 
ciants les plus eonsidérables, des hommes les plus distingues en 
tout genre de mérite, des ministres des puissances &rangères qui 
résidaient dans les lieux qu'il parcourait. La cour de Vienne et celle 
de Berlin voulurent l'une et l'autre .se l'attacher, et lui firent faire 
des propositions très-séduisantes, qu'il refusa. - Il n'avait d'autre 
vue que de continuer le commerce, et  de retourner en Espagne aprés 
avoir vu encore l'Allemagne et l'Italie, lorsqu'un événement im- 
pr6vu interrompit ses projets et le rendit sa ~ a t r i e .  

M. Jametz de Villebarre, son associé et  son ami, mourut en 174.6, 
et, sr: trouvant sans enfants, le fit son légataire universel. M. Viri- 
cent &ait eri Angleterre iorsqu'il reçut cette nouvelle ; il revint en 
France. L'état de sa fortune suffisait à des désirs modér6s : il crut 
devoir se fixer dans sa patrie, et  quitta le commerce en 1748.  11 prit 
alors le nom de la terre de Gournay, qui faisait partie du legs uni- 
~c r s e l  qu'il avait reçu de M. de Villebarre. Le ministre sentit de 
c~uellc utilit6 les connaissances qu'il avait sur le commerce poiir- 
riiierit être pour l'administration de cette partie importante. La 
cour avait eu dessein de l'envoyer aux eoiifërences qui se tenaient A 
J3rkda pour parvenir à la paix génkrale, à peu près comme M. Mé- 
nager l'avait Qté en 171  1,  aux conférences qui avaient prkckdé le 
trait6 d'Utrecht, pour discuter nos intérbts relativement aux affaires 
du commerce. Les changements arrivés dans les conférences ne per- 
mirent pas que ce projet sage fût mis à exécution ; mais M. de &u- 
repas conserva le désir de rendre les talents deM. de Gournay utiles 
ail gouvernement : il lui conseilla de porter ses vues du c6té d'une 
p1:ice d'irttendant du commerce, et  d'entrer en attendant dans une  
cour souveraine. Eii conséquence, M. de Gournay acheta en 1749 



une charge de conseiller au grand conseil; et  une place d'intendant 
du commerce étant venue à vaquer au commencement de 1751, 
M. de Machault, à qui le mérite de 11. de Gournay était aussi tr8s- 
connu, la lui fit donner. C'est de ce moment que la vie de M. de 
Gournay devint celle d'un homme public : son entrée au bureau du 
commerce parut htre l'époque d'une révolution. M. de Gournay, 
dans une pratique de vingt ans du commerce le plus étendu et  le 
plus varié, dans la fréquentation des plus habiles négociants de Hol- 
lande et d'Angleterre, dans la lecture des auteurs les plus estimes 
de ces deux nations, dans l'observatiori attentive des causes de leur 
étonnante prospérité, s'était fait des principes qui parurent nouveaux 
à quelques-uns des magistrats qui composaient le bureau du com- 
merce. - M. de Gournay pensait que tout homme qui travaille 
mérite la reconnaissance du public. Il fut étonné de voir qu'un 
citoyen ne pouvait rien fabriquer ni rien vendre sans en avoir acheté 
le droit en se faisant recevoir à grands frais dans une communaut8, 
et  qu'aprhs l'avoir acheté, il fallait encore quelquefois soutenir un 
proces pour savoir si, en entrant dans telle ou telle communauté, on 
avait acquis le droit de vendre ou de faire précisément telle ou telle 
chose. Il pensait qu'un ouvrier qui avait fabriqué une piece d'étoffe 
avait ajout6 à la masse des richesses de I'Etat une richesse réelle ' ; 

C'est un des points sur lesquels la doctrine de M. de Gournay différait de 
celle de M. Quesnay. 

Celui-ci pensait que la valeur fondamentale de la pièce d'étoffe, la valeur nt?- 
cessaire pour que sa fabrication ne fût pas abandonnée, était composée : 

10 De celle de la matière première ; 
20 De celle de la portion d'outils usés dans sa fabrication; 
30 De celle des consommations faites par les ouvriers et par l'entrepreneiir qui 

fes met en œuvre, ou dont leurs salaires leur donnent la possibilité ; 
40 De l'intérêt des avances de cet entrepreneur, ou du capital qu'il est obligé de 

consacrer à cette fabrication. 
Et ces avances, ces consommations, ces salaires, l'achat des matières premières 

et des instruments, devant avoir eii lieu avant que l'étoffe fût fabriquée, la valeur 
fondamentale de cette étoffe ne présentait à ses .yeux que I'uddiiion des valeurs 
préexistantes qui avaient concouru à la former, sans accroissement réel de ri- 
chesses. 

La valeur vénale, ou la valeur a u  marcké, déter&iiiée par les oflres et la coii- 
currence des acheteurs, lui paraissait pouvoir être, et dans le fait être souvent dif- 
férente de la valeur fondamentale; pouvoir ou l'excéder, ce qui n'avait d'autre ef- 
fet que de mettre les fabricants, soit ouvriers , soit entrepreneurs, à portée de 
hausser leu# salaires et d'aiignienter leurs jouissances ; ou s'y trouver inférieure, 
ce qui les ohligeail soit h restreindre I'iin et l'autre, soit à quitter la profession. 

h n s  les ouvrages très-précieux, dont la facture deniande de longues et de coû- 



que si cette étoffe était inférieure à d'autres, il se trouveràit parmi 
la multitude des consommateurs quelqu'un à qui cette inférioritb 
méme conviendrait mieux qu'une perfection plus coûteuse. 11 était 

teuses études, desquelles encore le succés est incertain, il voyait avec plaisir que 
le mérite de l'artiste, mis à l'enchère par des amate~ars éclairés, lui procurât à leurs 
dépens volontaires de grandes jouissances, une horiorable aisance, et quelquefois 
de la richesse, le payerrient dont l'artiste s'est montré digne étant fourni par la 
richesse de ceux qui ont évalué son travail et lui en donnent le prix. 

Le même événement arrive pour lin médecin de haute réputation, sans qu'on 
püisse dire que ses ordonnances heureuses et savantes, quoique noblement payées, 
soient une augmentation de la richesse nationale, ili qu'on doive les faire entrer 
dans l'inventaire de cette richesse quand on veut la calculer *. 

Il y a cepeiidant un certain nombre d'arts qui ont une très-belle propriété, celle 
de faire des oirvrages dont la joiiissance est pliis oii moins durable ; de sorte que 
la valeur des consomn~ations faites par les ouvriers et les entrepreneurs de ces ou- 
vrages étant incorporée avec les fruits de leur travail, sans avoir été eii aiiciin 
temps une richesse nouvelle, est une véritable prolongation de la même richesse, 
làquelle, jointe avec celles qui renaissent tous les ans,  devieiit ilne accumulation 
progressive de richesses, qui peut s'accroître indéfiniment et contribue beaucoup 
à la formation des capitaux, aux douceurs de la vie, au bonheur, aux ressources, à 
la puissance des nations. 

C'est aprks avoir ainsi considéré les travaux que N. Quesnay les divisait en trois 
classes. 

Les travaux disiribuleurs de richesses, qui comprennent tous les services pas- 
sagers, utiles ou agréables, et les fabrications alimentaires dont la consonimation 
doit être subite sans rien laisser après elle. 

Les travaux conservateurs de richesses, qui embrassent les préparations pro- 
pres à empêcher les productions de se corrontpre, et tout ce qui sert au vêtement, 
au logement, à l'instrilction constante : les étoffes, les meubles, les armes, les ma- 
chines, les bijoux, les livres, les tableaux, les statues, les maisons, etc., etc. 

Les travaux producteurs de richesses, ceux de l'agricultiire dans toutes ses 

Ad. Smith place 4galement les médecins dans la classe des travailleurs non pro- 
ducteurs de richesse. Cette opinion nous parait très-fondée. Certainement, les ordon- 
nances du médecin ont de la valeur, puisqu'an \es paye; mais elles ne constituent pas 
ce qu'on peut appeler de la richesse, parce que toute richesse est essentiellement ma- 
tidre. La remarque, fort juste, qu'il n'existe pas de mots parfailement synonymes en 
aucune langue, sufirait pour faire apercevoir que les mots richesse et valeur servent 
de sigiies à deux idées qui, pour avoir quelque chose de commun, n'en sont pas moins 
très- distinctes. Tolite richesse est valeur, mais toi1 te valeur n'est pas nécessairement 
richesse; car, si l'on méconnaît cette vérité, il faut arpiver à cette consBquence bi- 
zarre, qu'il y a des richesses dont la possession n'empêcherait pas uii peuple de mou- 
rir de faini. En adinettarit, par exemple, qu'un ~ncdecin prodiiise de la ridiesse, on 
est force de convenir qu'il en produit beaucoup pliis qu'un cultivateur qui gagrie i fi.. 
50 c. par jour. Cependant, que deviendrait la France si demain tous les laboureurs 
étaient, par miracle, transformés en docteiirs en médecine des plus instrilits? II y a 
donc une différence bien réelle entre la valeur des produits-choses et la valeur des 
produits-services: c'est que l'une est d'une utilité absolzie, tandis que l'autfe n'est 
que d'une utilité relative. 11 n'y a jamais trop de choses dans un pays; mais souvent 
1es.services y surabondent, et la preuve, c'est qiic partout on rencontre rine foule de 
gens qui ne trouvent pas le placemeiil des Leurs. (E. D.) 
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bien b in  d'imaginer que cette piece d'étoffe, faute d'Btre conforme 
à certains règlements, dût Btre coup6e de trois aunes en trois aunes, 
et  le malheureux qui l'avait faite condamne à une amende capable 
de rkduire toute une famille à la mendicité , et qu'il fallût qu'un 
ouvrier en faisant une pièce d'ktofk s'exposht à des risques et des 
frais dont l'homme oisif Btait exempt ; il ne croyait pas utile qu'une 
pièce d'étoffe fabriquke entraînht un procès et  une discussion pkniblc 
pour savoir si elle etait conforme à un règlement long et souvent 
difficile à entendre, ni que cette discussion dût se faire entre un 
fabricant qui ne sait pas lire et  un inspecteur qui ne sait pas fabri- 
quer, ni que cet inspecteur fût cependant le juge souverain de la 
fortune de ce malheureux, etc. 

M. de Gournay n'avait pas imagine non plus que, dans un royaume 
où l'ordre des successions n'a Bté établi que par la coutume, et  où 
l'application de la peine de mort A plusieurs crimes est encore aban- 
donnée à la jurisprudence, Ic gouvernement eût daigné réglerpar des 
lois expresses la longueur et  la largeur de chaque pièce d'etofi ,  le 
nombre des fils dont elle doit être composée, e t  consacrer par le 
sceau de la puissance 1Bgislative quatre volumes in-quarto remplis 
de ces details importants ; et en outre des statuts sans nombre dic- 

branches, ceux de l'éducation des bestiaux, ceux de la pêche, ceux des mines et 
des carrières. 

11 demandait pour tous ces travaux la protection publique, pour chacun d'eiix la 
considération particulière due à son utilité, ou qu'inspire le talent de ceux qui les 
csercen 1. 

A dieu ne plaise, disait-il, que je prise moins le boulanger dont le pain sera 
consomrné ce soir, oii le maitre qui enseigne h écrire à mon enfant, ou le sage qui 
m'aide à lui inculquer les principes de la morale, que le tisserand qui fait une toile 
dont on se servira trcis ans, OU l'horloger dont la moiitre sera bonne pendant un 
siècle, ou l'architecte qui construit un palais qu'on admirera dans mille années. - 
Tout est bon ; tout entre dans les décrets de la Providence et dans la constitution de 
la société. - Laissons faire tout ce qui n'est nuisible ni aux bonnes mœurs, ni h la 
liberté, ni à la propriété, ni à la sûrelé de personne. Laissons vendre tout ce qu'on 
a pu faire sans délit. - II n'y a que la liberté qui juge bien , et cliie la concurrence 
qui ne vqnde jamais trop cher, qui paye toujoiirs au raisonnable et Iégitime prix. 
- Mais reconnaissons que tant qiie les travaux producleurs feront naitre des 
productions, et surtout des subsistances nouvelles, et lant qu'ils feront des progrès, 
les travaux de distribution et de conservation ne manqueront pas d'en suivre la 
marche et de faire des progrès proportionnels. Soyons certains encore que nlille 
industrie, que nul encouragement ne pourrait soutenir les travaux dWiri6ufeurs 
et consercaieurs, si les travaux producteurs étaient découragés, tombaient en dé- 
cadence. - Peut-on douter que la distribution cesserait si la prodiiction était 
anéantie? Y  vole de Dupont de Nemours.) 
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tés par l'esprit de monopole, dont tout l'objet est de decourager 
l'industrie, de concentrer le commerce dans un petit nombre de 
mains par la multiplication des formalités et des frais , par I'assujet- 
tissement à des apprentissages et des compagnonnages de dix ans, 
pour des métiers qu'on peut savoir en dix jours ; par l'exclusion de 
ceux qui ne sont pas fils de maîtres, de ceux qui sont nés hors de 
certaines limites, par la défense d'employer les femmes à la fabri- 
cation des ktoffes, etc. , etc, 

Il n'avait pas imaginé que dans un royaume soumis au m&me 
prince, toutes les villes se regarderaient mutuellemeiit comme ,en- 
nemies, s'arrogeraient le droit d'interdire le travail dans leur en- 
ceinte h des Français désignés sous le nom d'4lrangers, de s'opposer 
à la vente et au passage libre des denrbes d'une province voisine, 
de combattre ainsi, pour un inthrbt léger , l'intérr8t général de 
l'Etat, etc., etc. 

II n'était pas moins étonné de voir le gouvernement s'occuper de 
régler le cours de chaque denrée , proscrire un genre d'industrie 
pour en faire fleurir un autre, assujettir B des genes particulières 
la vente des provisions les plus nécessaires à la vie , dbfendre de 
faire des magasins d'une denrée dont la rhcolte varie tous les ans 
et dont la consommation est toujours à peu prhs égale ; défendre la 
sortie d'une denrbe sujette à tomber dans l'avilissement, et croire 
s'assurer l',abondance du blé en rendant la condition du laboureur 
plus incertaine et plus inalheureuse que celle de tous les autres ci- 
toyens, etc. '. 

M. de Gournay n'ignorait pas que plusieurs des abus auxquels 
il s'opposait avaient été autrefois établis dans une grande partie de 
l'Europe, et qu'il en restait m&me encore des vestiges en Angle- 

* 11 nous paraît juste de rappeler ici que c'est à Vauban et à Boisgiiillehert que 
revient l'honneur des premiers effor1.s en faveur du principe de la liberté commer- 
ciale. 011 peut dire que la fiscalité, sous le rapport des entraves dont elle charge 
la circulation des produits, n'eut jamais d'ennemis plus ardents que ces deux 
écrivains, et que le dernier surtout. Le biiste de Boisguillebert devrait être dans le 
lieu de réunion de toutes les Sociétés agricoles, car c'est de sa plume que sont sor- 
tis les premiers plaidoyers pour la libre circiilalion des grains, et il avait même 
signalé scienlifiquernent, avant les physiocrates, l'excellence de l'agriculture. Il a 
écrit enfin sur la nature, la production et la distribution de la richesse, ainsi que 
sur la fonction de la moiinaie, des pages qui ne permettent pas de révoquer en 
doute que l'école de Quesnay n'ait tiré autant de parti de ses travaux que, plus 
tard, Ad. Smith en tira de ceux de cette école à son tour. (E. D.) 



terre ; mais'il savait aussi que le gouvernement ariglais en nvnit di.- 
truit une partie; que s'il en restait encore quelques-uns, bien loin 
de les adopter comme des Btablissernents utiles, il cherchait & les 
restreindre, à les empbcher de s'étendre, et ne les tolérait encore 
que parce que la constitution républicaine met quelquefois des ob- 
stacles à la réformation de certains abus, lorsque ces abus ne peu- 
vent btre corrigés que par une autorité dont l'exercice le plus avan- 
tageux au peuple excite toujours sa défiance. II savait enfin que 
depuis un siècle toutes les personnes éclairées , soit en Hollande , 
soit en Angleterre, regardaient ces abus comme des restes de la 
barbarie gothique et de la faiblesse de tous les gouvernements, qui 
n'avaient ni connu l'importance de la liberté publique, ni su la pro- 
tbger des invasions de l'esprit monopoleur et  de l'intérbt particulier. 

M. de Gournay avait fait et  vu faire pendant vingt ans le plus 
grand commerce de l'univers, sans avoir eu occasion d'apprendre au- 
trement que par les livres l'existence de toutes ces lois auxquelles il 
voyait attacher tant d'importance, et il ne croyait point alors qu'on le 
prendrait pour un novateur et un homme à systèmes, lorsqu'il ne 
ferait que développer les principes que l'expérience lui avait en- 
seignés, et  qu'il voyait universellement reconnus par les négociants 
les plus éclairbs avec lesquels il vivait. 

Ces principes, qu'on qualifiait de système nouveau, ne lui parais- 
saient que les maximes du plus simple bon sens. Tout ce prétendu 
système était appuyé sur cette maxime, qu'en général tout homme 
connaît mieux son propre intér&t, qu'un autre homme à qui cet 
intérêt est entièrement indifférent. 

De lii, M. de Gournay concluait que lorsque l'intérbt des particu- 
liers est précisément le m&me que l'intérbt génbral, ce qu'on peut 
faire de mieux est de laisser chaque homme libre de faire ce qu'il 
veut. Or, il trouvait impossible que dans le commerce abandonne à 
lui-mbme l'intérbt particulier ne concourût pas avec l'intérbt général1. 

Le commerce ne peut btre relatif à l'intérbt général , ou, ce qui 

l Ad. Smith a, sans réserve, adoplé cette partie de la doclrine des physiocrates. 
Quoique d'honorables écrivains lui en aient fait un reproche, nous ne saurions 
adhérer à leur jugement. La liberté, dans l'ordre économique, ne suppose pas, 
ainsi qu'on parait, le croire, l'abandoii des droits de la morale et le refus au gouver- 
nement du pouvoir de la défendre contre les passions et l'égoïsme individuels. 
Gournay ne demande pas que tel homme, ou telle agrégation d'hommes, demeu- 
rent 1ibres.de faire ce qu'ils voudront, mais que tout homme conserve cette liberté, 
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est la meme chose, 1'Etat ne peut s'int8resser nu commerce que 
sous deux points de vue. Comme protecteur des particuliers qui 
le composent, il est intéresse à ce que personne ne puisse faire à 
un autre un tort corisidérable, et dont celui-ci ne puisse se garantir. 
Comme formant un corps politique oblige à se défendre contre les 
invasions extérieures , et à employer de grandes sommes dans des 
améliorations intérieures, il est intéressé à ce que la masse des ri- 
chesses de l'État, et  des productions annuelles de la terre et de l'in- 
dustrie, soit la plus grande qu'il est possible. Sous l'un et l'autre 
de ces points de vue, il est encore intéresse à ce qu'il n'arrive pas 
dans la valeur des denrées de ces secousses subites qui , en plon- 
geant le peuple dans les horreurs de la disette, peuvent troubler la 
tranquillité publique et la skcurith des citoyens et des magistrats. 
Or, il est clair que I'intérbt de tous les particuliers, dégag8 de toute 
&ne, remplit necessairement toutes ces vues d'iitilitb ghnérale. 

1" Quant au premier objet, qui consiste à ce que les particuliers 
ne puissent se nuire les uns aux autres, il suffit évidemment que 
le gouvernement protbge toujours la liberté naturelle que l'ache- 
teur a d'acheter et  le vendeur de vendre. Car l'acheteur étant tou- 
jours maître d'acheter ou de ne pas acheter, il est certain qu'il 
choisira entre les vendeurs celui qui lui donnera au meilleur marchi, 
la marchandise qui lui convient le mieux. Il ne l'est pas moins que 
chaque vendeur, ayant I'interkt le plus capital à mériter la préference 
sur ses concurrents , vendra en g8néral la meilleure marchandise, 
e t  au plus bas prix qu'il pourra , pour s'attirer les pratiques. II 
n'est donc pas vrai que le marchand ait intkr&t de tromper, B 
moins qu'il n'ait un privilkge exclusif. 

Mais, si le gouvernement limite le nombre des vendeurs par des 
priviléges exclusifs ou autrement, il est certain que le corisomma- 
teur sera 18~8 ,  et  que le vendeur, assuré du débit , le forcera d'a- 
cheter chèrement de mauvaises marchandises. 

ce qui est fort différent. Car les droits de cllacun finissant oii commencent ceus 
des autres, et les économistes n'ayant jamais contesté cet axiome de morale, il est 
clair que, pour que tout homme puisse faire ce qu'il voudra, il faut que personne 
ne veuille faire ce qui serait déraisonnable, et injuste par coiiséqiient. Or, il nous 
semble qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'empêcher les hommes d'être injustes, 
que de rendre toutes les transactions parfaitement libres, puisqu'en dernière ana- 
lyse toute injustice ne consiste que dans une atleinte matérielle ou morale ;i la li- 
berté d'autrui. (E. n.) 



ÉEOGE DE GOURNAY. 

Si, au contraire, c'est le nombre des acheteurs qui est diminuii 
par l'exclusion des étrangers ou de certaines personnes, alors le 
vendeur est lésé; et si la lésion est portée 4 un point que le prix ne 
le dédommage pas avec: avantage de ses frais et de ses risques, il ces- 
sera de produire la denrée en aussi grande abondance, et la disette 
s'ensuivra. 

La liberth génhrale d'acheter et de vendre est donc le setil moyen 
d'assurer, d'un cdté, au vendeur, un prix capable d'encourager la 
production ; de l'autre, au consommateur, la meilleure marchandise 
au plus bas prix. Ce n'est pas que, dans des cas particuliers, il ne 
puis% y avoir un marchand fripon et un consommateur dupe ; mais 
le consommateur trompe s'instruira, et cessera de s'adresser au 
marchand fripon ; celui-ci sera décrédité et puni par là de sa fraude; 
et cela n'arrivera jamais frbquemmeot , parce qu'en géneral l'es 
hommes seront toujours Bclairés sur un intérbt évident et prochain '. 

Vouloir que le gouvernement soit obligé d'empbcher qu'une pa- 
reille fraude n'arrive jamais, c'est vouloir l'obliger de fournir des 

1 Le principe, que le goiivernement ne doit pas intervenir dans les transactions 
commerciales, ne noris parait comporter qu'une seule exception, relative aux cas 
où il ne serait point aii pouvoir du consommateur d'échapper à la cupidité fraudu- 
leuse du marchand. C'est ainsi, par exemple, que l'autorité publique surveille à 
bon droit le commerce des matières d'or et d'argent, qu'elle pourrait étendre cette 
surveillance à celui des denrées alimentaires susceptibles d'altération, et qu'elle 
l'applique, enfin, au danger que court l'acheteur d'être trompé sur la mesure ou sur 
le poids des produits. Ces précaulions rentrent dans la catégorie de toutes celles que 
la police emploie polir garantir les citoyens des crimes, délits et dommages dont ils 
ne sauraient se préserver eux-mêmes. Cela est une conséqiience du contrat social, 
qui implique qiie la protection de tous doit êtrc acquise à l'individu toutes les fois 
et aussi longtemps que, par la nature des choses, elle lui est nécessaire. Mainte- 
nant, la marivaise foi possible des vendeurs, en dehors des circonstances énumé- 
rées plus haut, ou qui leur seraient analogues, peut-elle être réputée, pour les ache- 
teurs, ,un péril auquel il ne dépende pas d'eux de Se soustraire? Pour résoudre la 
question, il suffit de se demander avec bonne foi si la masse du public a pour ha- 
bitude de payer les choses au-dessus de leur p r ix  courant, et si les personnes à 
qui le fait arrive ne commettent pas une faute dont le principal reproche doive 
tomber sur elles-mêmes? A moins donc de prétendre que la masse des acheteurs, 
c'est-à-dire tout le monde, car chacun joue ce rôle dans la société, ne soit la dupe né- 
cessaire des marchands, ou que personne ne doive faire usage, dans le commerce 
ordinaire de la vie, de la raison que Dieu lui a donnée en partage, il faut bien recon- 
naître avec Turgot, qu'à par1 même leurs immenses inconvénients, toutes mesures 
préventives coutre la mauvaise foi des vendeurs seraient encore de la pliis com- 
plète inutilité. On peut bien, par des lois, par des règlements administratifs, mettre 
l'industrie à 1.a torture ; mais rendre les fripons honnêtes gens et donner de l'esprit 
aux sots, est iine tache dans laquelle ne réussira jamais aucun législateur. (E. D.) 
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bourrelets h tous les enfants qui pourraient tomber. Prbtendre rbus- 
sir à prtivcnir par des rbglements toutes les malversations possibles 
en ce genre, c'est sacrifier à une perfection chimhique tous les pro- 
grBs de- l'industrie ; c'est resserrer l'imagination des artistes dans 
les limites étroites de ce qui se fait ; c'est leur interdire toutes les 
tentatives nouvelles ; c'est renoncer méme B l'espérance de concou- 
rir  avec les étrangers dans la fabrication des étoffes nouvelles qu'ils 
inventent journellement, puisque n'&tant point conformes aux rB- 
glements, les ouvriers ne peuvent les imiter qu'après en avoir oh- 
tenu la permission du gouvernement, c'est-Mire, souvent, lorsque 
les fabriques Qtrangères , aprEs nroir profit6 du premier empresse- 
meiit des consommateurs pour cette nouveauté, l'ont d&j& remplacée 
par une autre. C'est oublier que l'exécution de ces rhglements est 
toujours confiée à des hommes qui peuvent avoir d'autant plus 
d'int&r&t A frauder ou à concourir à la fraude, que celle qu'ils com- 
mettraient serait couverte en quelque sorte par le sceau de I'auto- 
rit6 publique et  par la confiance qu'elle inspire au consommateur. 
C'est oublier aussi que ces rbglements, ces inspecteurs, ces bureaux 
de marque et de visite entraînent toujours des frais ; que ces frais 
sont toujoiirs prélevks sur la marchandise, et  par conséquent sur- 
chargent le consommateur national , éloignent le consommateur 
&ranger; qu'ainsi par une injustice palpable on fait porter au corn- 
merce, et  par conséquent à la nation, un impbt onéreux pour dis- 
penser un petit nombre d'oisifs de s'instruire ou de consulter afin 
de n'&tre pas trompes ; que c'est, en supposant tous les consomma- 
teurs dupes et tous les marchands et fabricants fripons, les auto- 
riser à I'&tre, et avilir toute la partie laborieuse de la nation. 

Quant au second objet du gouvernement, qui consiste à procurer 
A la nation la plus grande masse possible de richesses, n'est-il pas 
h iden t  que l'État n'ayant de richesses réelles que les produits an- 
nuels de ses terres et de l'industrie de ses habitants ', sa richesse 

Deux remarques sont à faire sur ce passage. 
La première, c'est qiie l'expression, si familière à Ad. Smith pour désigner la 

richesse, le produit annuel de la terre et du, travail, se trouve ici presque litté- 
ralement sous la plume de Turgot; 

La seconde, qu'elle constitue cependant une contradiction de la part de cet écri- 
vain, puisqu'il partageait l'opinion des physiocrates, que la terre seule était pro- 
ductive. 

On verra un peu plus loin qu'il semble s'être aperçu de cette erreur, et qu'il a 
pris à tàche de mettre son langage en harmonie avec sa doctrine, (El D.) 

1. 48 
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sera ln plus grnniie possible quand le produit de chaque arpent de 
terre et dc l'iiidustrie de chaque individu sera port4 au plus haut 
point possible? Et que le propribtaire de chaque terre a plus d'in- 
térAt que personne A en tirer le plus grand revenu possible? Que 
chaque individu a le mBme intérbt à gagner avec ses bras le plus 
d'argent qu'il peut? - II n'est pas moins évident que l'emploi de 
In terre ou de l'industrie qui procurera le plus de revenu A chaque 
propribtaire ou :1 chaque habitant sera toujours l'emploi le plus 
avantageux A l'État, parce que In somme que l'État peut employer 
aiinuellement h ses besoins est toujours une partie aliquote de la 
somma des revenus qui sont annuellement produits dans I'gtat, et  
que la somme dexes revenus est composée du revenu iiet de chaque 
terre, et  du produit de l'industrie de chaque particulier. - Si donc, 
au lieu de s'en rapporter là-dessus à I'intéret particulier, le gou- 
vernement s'inghre de prescrire A chacun ce qu'il doit faire, il est 
clair que tout ce que les particuliers perdront de bénéfices par la 
gene qui leur sera imposke, sera autant de retranché B la somme 
du revenu net produit dans l'État choque onnke. 

S'imaginer qu'il y a des denrées que l'gtat doit s'attacher à faire 
produire à In terre plutfit que d'autres; qu'il doit iitablir certaines 
manufactures plutût que d'autres ; et eii conskquence prohiber cer- 
taines productioris, en commander d'autres, interdire certains genres 
d'industrie daris In crainte de nuire h d'autres gerires d'industrie ; 
prétendre souiciiir les manufactures aux dépeiis de l'agriculture, 
en tenant de force le prix des vivres ou-dessous de ce qu'il serait 
naturellement ; établir certaiiies manufactures aux dépens du trdsor 
public; acciimuler sur elles les priviléges, les grilces, les exclu- 
sioiis de tolite autre manufacture de m&me genre dans la vue de 
procurer ais cntrcpreneurs un gain qu'on s'imagine que le débit 
de leurs ouvrages lie produirait pas naturellement : c'est se mé- 
prendre grossibrcment sur les vrais avantages du commerce; c'est 
oublier que, nulle opbrotion de commerce ne pouvant &tre que réci- 
proque, vouloir tout vcndrc aux &rangers et  ne rien acheter d'eux, 
est absurde '. 

On ne gagne à ~rodui re  une denrke plutût qu'une autre qu'autant 
que cette deiirfe rapporte, tous frais déduits, plus d'argent h celui 

C'est encore, en d'autres termes, confondre le besoin social des échanges avec 
l'intérkt priv6 des liomnîes par le minist.èrr desquels ces échanges ont lieu. (E. D.) 



qui la fait produife B sa terre ou qui  la fabrique ; ainsi, la valeur 
vénale de chaque denrée, tous frais déduits, est la seule règle pour 
juger de l'avantage que retire l'État d'une certaine espèce de pro- 
ductions ; par consbquen t ,  toute. manufacture dont la valeur vénale 
ne dedommage pas avec profit des frais qu'elle exige, n'est d'aucun 
avantage, et les sommes employées la soutenir malgr6 le cours 
naturel du commerce sont un impût mis sur la nation en pure perte' 

Tl est inutile de prouver que chaque particulier est le seul juge 
compétent de cet emploi le plus avantageux de sa terre et  de ses 
bras. Il a seul les connaissances locales sans lesquelles l'homme le 
plus 6clairA n'en raisonne qu'à l'aveugle. 1 1  a seul une expérience 
d'autant plus sûre qu'elle est bornée à un seul objet. II s'instruit par 
des essais réitbrés, par ses succès, par ses pertes, et acquiert un tact 
dont la finesse, aiguisée par le sentiment du besoin, passe de bien 
loin toute la théorie du spéculateur indiffbrent. 

Si l'on objecte qu'indbpendamment de la valeur vknale, l'État peut 
avoir encore lin intéret d'btre le moins qu'il est possible dans la 
dependance des autres nations pour les denrées de premiere né- 
cessité : 1" on prouvera seulement que la libertb de I'indiistrie et 
la liberté du commerce des productions de la terre &tant l'une et 
l'autre très-précieuses, la liberte du commerce des productions de 
la terre est encore plus essentielle ; 2" il sera toujours vrai que la 
plus grande richesse et la plus grande population donneront à 
l'État en question le moyen d'assurer son indépendance d'une 
maniere bien plus solide. - Aii reste, cet article est de pure spé- 
culation; un grand État produit toujours de tout, et h l'égard d'un 
petit, une mauvaise récolte ferait bientût écrouler ce beau système 
d'independance. 

Quant au troisième objet, qui peut intbresser l'État à double 
titre, e t  comme protecteur des particuliers auxquels il doit faciliter 
les moyens de se procurer par le travail une subsistance aisbe, et  
comme corps politique iiitbressb à prbvenir les troubles intérieurs 
que la disette pourrait occasionner, cette matikre a Btb si clairement 
d8veloppée dans l'ouvrage de M. Herbert, et  dans l'article Grains , 
de M. Quesnay, que je m'abstiens d'en parler ici, M. Marmontel 
connaissarit à fond ces deux ouvrages. 

J.-B. Say n'a pas résumé d'autres considérations cliiand il a dit que fabriquer 
a' Waiâ pas toujours produire. (E. D.) 
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II suit de cette discussiori que, sous tous les points de vue par 
lesquels le commerce peut intéresser 1'Etat , l'intkrbt particulier 
abandonne à lui-meme produira toujours plus sûrement le bien 
ghnéral que les opérations du gouvernement, toujours fautives et 
nécessairement dirigees par une théorie vague et iricertiiine1. 

M. de Gournay en coricluait que le seul but que dût se proposer 
l'administration était, '1" dc rendre b toutes les branches du com- 
merce cette liberté précieuse que les préjugés des siBeles d'ignorance, 
la facilite du gouvernement à se prbter b des intkrbts particuliers, 
le dbsir d'une perfection mal entendue, leur ont fait perdre; 2" de 
faciliter lc travail à tous les membres de l'État, afin d'exciter la 
plus grande concurrence dans la vente, d'où rksulteront nbcessaire- 
ment la plus grande perfection dans la fabrication et le prix le plus 
avantageux A l'acheteur ; 3" de donner en mbme temps h celui-ci 
le plus grand nombre de concurrents possibles, en ouvrant au ven- 
deur tous les débouchés de sa denrée, seul moyen d'assurer au tra- 
vail sa récompense, et  de perpétuer la production, qui n'a d'autre 
objet que cette rbcompense. 

L'administration doit se proposer en outre d'dcarter les obstacles 
qui retardent les progrhs de l'industrie en diminuant l'étendue ou 
la certitude de ses profits. M. de Gournay meltait à la tete de ces 
obstacles le haut intérkt de l'argent, qui, ofîrnnt à tous les posses- 
seurs de capitaux la facilité de vivre sans travailler, encourage le 
luxe et l'oisiveté, retire du commerce et  rend stériles pour l'État les 
richesses et  l'industrie d'une foule de citoyens; qui exclut la nation 
de toutes les branches de commerce dont le produit n'est pas d'un 
ou deux pour cent au-dessus du taux actuel de I'intérbt; qui, par 
condquent, donne aux ktrangers le privilége exclusif de toutes ces 
branches de commerce, et  la facilité d'obtenir sur nous la prkférence 
dans presque tous les autres pays, en baissant les prix plus que nous 
ne pouvons faire; qui donne aux habitants de nos colonies un i n t é  
rkt puissant de faire la contrebande avec l'étranger, et par là diminue 
l'afl'ection naturelle qu'ils doivent avoir pour la mbtropole; qui seul 
assurerait aux Hollandais e t  aux villes anskatiques le commerce de ca- 
botage dans toute l'Europe et sur nos propres c8tes; qui nouv rend 

a Que les lois, dit l'auteur de la Richesse des nations? veuillent bien s'eii 
rapporter à nous du soiii de nospropres int6rêi;s : pour en bien juger, nous sommes 
mieux placés c411e le législateur. u (Livre lV, chapitre v.) (E. D.) 
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annuellement tributaires des étrangers par les gros intérkts que nous 
leur payons des fonds qu'ils nous prktent; qui enfin condamnent à 
rester incultes toutes les terres dont les frais de défrichement ne rap- 
porteraient pas plus de 5 pour 100, puisque avec le m&me capital on 
peut, sans travail, se procurer le mBme revenu. - Mais il croyait 
aussi que 'le commerce des capitaux, dont le prix est l'intérbt de 
l'argent, ne peut etre amené à régler ce prix équitablement, avec 
toute I'écoriomie nbcessaire, que, comme tous les autres commerces, 
par la concurrence et la liberté réciproque, et  que le gouvernement 
ne saurait y iiifluer utilement qu'en s'abstenant, d'une part, de pro- 
noncer des lois dans les cas où les conventions peuvent y suppléer; 
et, d'une autre part, en évitant de grossir le nombre des debiteurs 
e t  des demandeurs de capitaux, soit en empruntant lui-meme, soit 
en ne payant pas avec exactitude '. 

Un autre genre d'obstacles aux progrès de l'industrie dont M. de 
Gournay pensait qu'il était essentiel do la dblivrer au plus tôt, était 
cette multitude de taxes que la nBsessit6 de subvenir aux besoiiis de 
l'État a fait imposer sur tous les genres de travail, et  que les embar- 
ras de la perception rendent quelquelois encore pius onbreuses que 
la taxe elle-meme'; l'arbitraire de la taille, la multiplicité des droits 
sur chaque espèce de marchandises, la variété des tarifs, l'inégalité 
de ces droits dans les diffkrentes provinces, les bureaux sans nombre 
Btablis aux frontieres de ces provinces, la multiplication des visites, 
l'importunitb des recherches nécessaires pour aller au-devant des 
fraudes, la nécessité de s'en rapporter, pour constater ces fraudes, 
au témoignage solitaire d'hommes intéressés et  d'un état avili; les 
contestations interminables, si funestes au commerce, qu'il n'est 
presque pas de n6goc'iant qui ne préfère, en ce genre, un accommo- 
dement désavantageux au procès le plus évidemment juste ; enfin 
t'obscurité et  le mystère impénbtrable rbsultant de cette multipli- 
cité de droits locaux et de lois publiées en diîîLlrents temps, obscu- 
rit6 dont l'abus est toujours en faveur de la finance contre le com- 
merce; les droits excessifs, les maux de la contrebande, la perte 
d'une foule de citoyens qu'elle entraîne, etc., etc., etc. 

La finance est riécessaire, puisque l'État a besoin de revenus ; 

Si celte proposition est vraie, et il noils semble dificile d'en contester l'exac- 
titude, on peut juger de l'ïnfliience qu'ont exercée sur l'intérêt de l'argent les em- 
prunts publics opérés depuis un demi-siècle. (E. D.) 



mais l'agriculture et le commerce sont, ou plutbt l'agritxîlture ani- 
mke par le commercé est la source de ces revenus '. Il ne faut donc 
pas que la finance nuise au commerce, puisqu'elle se nuirait à elle- 
même. Ces deux intérêts sont donc essentiellemerit unis, et s'ils orit 
paru opposés, c'est peut-Btre parce qu'on a confondu I'intérkt de la 
finance par rapport au roi et  à I'État, qui ne meurent point, avec 
l'intérêt des financiers, qui, n'étant chargés de la perception que 
pour un certain temps, aiment mieux grossir les reverius du moment 
que conserver le fonds qui les produit. - ,ljoutons la manière in- 
certaine et fortuite dont s'est formée cette hydre de droits de toute 
espèce, la réunion successive d'une foule de fiefs et  de souverainetés, 
e t  la conservation des impbts dont jouissait chaque souverain par- 
ticulier, sans que les besoins urgents du royaume aient jamais laisse 
le loisir de refondre ce chaos et d'établir un droit uniforme; enfin la 
facilité que la finance a eue dans tous les temps de faire entendre sa 
voix au préjudice du commerce. 

La finance forme un corps d'hommes accrédités, et  d'autant plus 
aecréditks, que les besoins de I'État sont plus pressants, toujours 
occupés d'un seul objet, sans distraction et sans nkgligence, vivant 
dans la capitale et  dans une relation perpétuelle avec le gouverne- 
ment. Les nkgociants, au contraire, occupés chacun d'un objet par- 
ticulier, dispersés dans les provirices, inconnus et sans protection, 
sans aucun point de rkunion, ne peuvent à chaque occasion particn- 
li&re élever qu'une voix faible et solitaire, trop sûrement étouffée et 
par la multitude des voix de leurs adversaires et par leur crbdit, et  
par la facilité qu'ils ont d'employer à la défense de leurs iat6rêts des 
plumes exercées. - Si le négociant corisent à abandonner le soin 
de ses affaires pour soutenir une contestation plut& que de céder, 
il risque beaucoup de succomber; et lors même qu'il triomphe, il 
reste toujours ii la merci d'un corps puissant qui a ,  dans la rigueur 
des lois qu'il a suggérées au miriistère, un moyen facile d'kcraser le 
riBgociant; car (et ceci n'est pas un des moindres abus) il existe plu- 
sieurs lois de ce genre impossibles dans l'exécution, et  qui ne servent 
aux fermiers qu'à s'assurer de la soumission des particuliers par la 
menace d'en faire tomber sur eux l'application rigoureuse. 

M. de Gournay pensait que le bureau du commerce était bien 
moins utile pour conduire le commerce, qui doit aller tout seul, que 
' Voir la note de la page 275. 



pour le défendre contre les entreprises de la finance. 11 aurait sou- 
haité que les besoins de l'État eussent permis de libérer le commerce 
de toutes sortes de droits. II croyait qu'une nation, assez heureuse 
pour &tre parvenue à ce point, attirerait necessairement A elle la 
plus grande partie du commerce de l'Europe; il perisait que tous les 
impdts, de quelque genre qu'ils soient, sorit , en dernière analyse, 
toujours payes par le propriétaire, qui vend d'autant moins les pro- 
duits de sa terre, et que si tous les imp6ts étaient répartis sur les 
fonds, les propriétaires et le royaume y gagneraient tout ce qu'ab- 
sorbent les frais de régie, toute la consommation ou l'emploi stérile 
des hommes perdus, soit à percevoir les impôts, soit à faire la contre- 
bande, soit à l'emp&cher , sans compter la ~rodigieuse augmenta- 
tion des richesses et  des valeurs résultant de l'augmentation du 
commerce '. 

II est aussi quelques obstacles aux progres de l'industrie, qui 
viennent de nos mœurs, de nos prkjugks, de quelques-unes de nos 
lois civiles ; mais les deux plus funestes sont ceux dont j'ai parlé, 
e t  les autres entraîneraient trop 'de détails. - Au reste, M. de Gour- 
nay ne prétendait pas tellement borner les soins de l'administration, 
en matière de commerce, à celui d'en maintenir la liberté et d'écarter 
les obstacles qui s'opposent aux progres de l'industrie, qu'il ne fût 
trhs-convaincu de l'utilité des encouragements à donner à l'indus- 
trie, soit en récompensarit les auteurs des découvertes utiles, soit 
en excitant 1'8mulation des artistes pour la perfection, par des prix 
et des gratifications. Il savait que lors m&me que l'industrie jouit dc 
la plus grande liberté, ces moyeris sont souvent utiles pour hdter sa 
marche naturelle, et qu'ils sont surtout nécessaires lorsque la crainte 
des g&nes n'est pas tout à fait dissipbe et ralentit encore son essor. 
Mais il ne pouvait approuver que ces encouragements pussent eii au- 
cun cas nuire à de nouveaux progrès par des prohibitions ou des 
avantagesexclusifs ; il ne se pretait qu'avec beaucoup de réserve aux 
avances faites par le gouvernement, et  préférait les autres encou- 
ragemehts , les gratifications accordées ii proportion de la production 
et les prix propos6s à la perfection du travail, enfin les marques 

Puisque Gournay admettait le système des physiocrates sur l'impôt, il est évi- 
dent que sa doctrine ne différait de celle de Quesnay qu'en ce qu'il considérait l'id- 
dustrie comme productive. Mais n'était-ce pas alors une coiltradiction, évitée par 
le médecin de Louis XV, que de réclamer pour elle l'exemption des charges pu- 
Niques? (E. D.) 



d'honneur e t  tout ce qui peut prbsenter à un plus grand nombre 
d'hommes un objet d'bmulation. 

Telle était à peu près la manihre de penser de M. de Gournay sur 
l'administration du comrnerce ; ce sont les principes qu'il a con- 
stamment appliquds h toutes les araires qui ont étb agitées au bu- 
reau du commerce depuis le moment où il y entra. Comme il ne 
pensait nullement à faire un système nouveau, il se contentait de 
développer, à l'occasion de chaque a h i r e  en particulier, ce qui était 
nécessaire pour soutenir son avis ; mais on ne fut pas longtemps 
sans &tre frappe de la liaison et de ln fkcondité de ses principes, et  
bientdt il eut à soutenir une foule de contradictions. 

Il se prbtait avec plaisir à ces disputes, qui ne pouvaient qu'éclair- 
cir les matières et prodilire de hron ou d'autre la connaissance de 
la vbritb. Dégage de tout interet persoiinel, de toute ambition, il 
n'avait pas menie cet attachement à son opinioii que donne I'amour- 
propre : il n'aimait et  ne respirait que le bien public ; aussi pro- 
posait-il son opinion avec autant de modestie que de courage. Éga- 
lement incapable de prendre un ton dominant et  de parler contre sa 
pensée, il exposait son sentiment d'une mariihre simple, et qui n'était 
impérieuse que par la force des raisons qu'il avait l'art de mettre 
à la portée de tous les esprits avec une sorte de précision lumineuse 
dans l'exposition des principes, que fortifiait une application sensible 
à quelques exemples heureusement clioisis. - Lorsqu'il Qtait con- 
tredit, il écoutait avec patience; quelque vive que fût l'attaque, il 
rie s'dcartait jamais de sa politesse et de sa douceur ordinaires, et il 
ne perdait rien du sang-froid ni de la présence d'esprit necessaires 
pour dém&ler avec la plus grande netteté l'art des raisonnements 
qu'on lui opposait. 

Son bloquence simple, e t  animée de cette chaleur intéressante que 
donne aux discours d'un homme vertueux la persuasion la plus in- 
time qu'il soutient la cause du bien public, n'dtait jamais rien à la 
solidite de la discussion ; quelquefois elle était assaisoiin6e par une 
plaisanterie sans amertume, e t  d'autant plus agrkable qu'elle était 
toujours une raison. 

Son zèle était doux, parce qu'il était dhgagb de tout amour-propre; 
mais il n'en était pas moiris vif, parce que l'amour du bien public 
était une passion dans M. de Gournay. 

11 Qtait convaincu, saris btre trop attachh à son opinioii ; son esprit, 



ÉLOGE DE GOURNAY. 281 

toujours sans prévention, &ait toujours pr&t A recevoir de nouvelles 
lumières; il a quelquefois changé d'avis sur des matières importantes, 
et  il ne paraissait pas que son ancierine opinion eût retarde le moins 
du monde l'impression subite que la vérité offerte faisait naturelle- 
ment sur un esprit aussi juste que le sien. 

Il eut le bonheur de rencontrer dans M. Trudaine, qui était dbs 
lors à la téte de I'admiriistration du commerce, le mbme amour de 
la vérité et  du bien public qui l'animait; comme il n'avait encore 
di!relopp& ses principes que par occasion, dans la discussion des af- 
faires ou dans la conversation, M. Trudaine l'engagea à donner 
comme une espèce de corps de sa doctrine ; et c'est dans cette vue 
qu'il a traduit, en 1752 ,  les trait& sur le commerce et sur I'inté- 
rbt de l'argent, de Josias Child et  de Thomas Culpeper. II y joignit 
une grande quantité de remarques intéressantes, dans lesquelles il 
approfondit et  discuta les principes.du texte, et  les éclaircit par des 
applications aux questions les plus importantes du commerce. Ces 
remarques formaient un ouvrage aussi considérable que celui des 
auteurs anglais, et M. de Gournay comptait les faire imprimer en- 
semble; il n'a cependant fait imprimer que le texte, en 175& : des 
raisons, qui ne subsistent plus, s'opposaient alors ii l'impression du 
commentaire l. 

La réputation de M. de Gournay s'btablissait e t  son zèle se com- 
muniquait. C'est à la chaleur avec laquelle il cherchait à tourner du  
c6té de l'ttude du commerce et de l'économie politique tous les ta- 
lents qu'il pouvait connaître, et à la facilité avec laquelle il com- 
muniquait toutes les lumières qu'il avait acquises, qu'on doit attri- 
buer cette heureuse fermentation qui s'est excitée depuis quelques 
annees sur ces objets importants; fermentation qui a Maté  deux ou 
trois ans après que M. de Gournay a 6th intendant du commerce, e t  
qui depuis ce temps nous n d6jà procuri! plusieurs ouvrages remplis 
de recherches laborieuses et  de vues profondes, qui ont lave riotre 
nation du reproche de frivolité qu'elle n'avait que trop eiicouru par 
son indirérence pour les &tudes les plus véritablement utiles. 

iU. de Gournay, malgré les contradictions qu'il essuyait, goûtait 
souvent la satisfaction de réussir à déraciner une partie des abus 
qu'il attaquait, et surtout celle d'affaiblir l'autorith de ces anciens 
principes, dont on était dljà obligé d'adoucir la rigueur et  de res- 
l Nous ne connaissotis aucune édition de ces commentaires. (E. D.) 



treindre l'application pour pouvoir les soutenir encore contre lui. 
Quelque peine qu'on eût ii adopter ses principes dans toute leur 
&tendue, ses lumières , son expbrience, l'estime gbnérale de tous 
les négociants pour sa personne, la pureté de ses vues au-des- 
sus de tout soupçon, lui attiraient nécessairement la confiance 
du mi~is tère  et le respect de ceux mbme qui combattaient encore ses 
opinions. 

Son zèle lui fit former ie dessein de visiter le royaume pour y voir 
par lui-mkme l'état du commerce et des fabriques, et  reconnaître les 
causes des progrès ou de la dbcadence de chaque branche de com- 
merce, les abus, les besoins, les ressources en tout genre. Il com- 
mença l'exécution de ce projet en 1753 ,  et partit au mois de juillet. 
Depuis ce temps jusqu'au mois de décembre, il parcourut la Bour- 
gogne, le Lyonnais, le Dauphin&, la Provence, le haut e t  le bas 
Languedoc, et revint encore par Lyon. 

En 1754, une loupe placée dans le dos, dont il souffrit deux fois 
l'extirpation par le fer, et qu'on fut obligé d'extirper un troisième 
fois par les caustiques au commencement de 1755,  ne lui permit 
pas de voyager. II reprit la suite de ses tournées en 1755, et  visita 
La Rochelle, Bordeaux, Montauban, le reste de la Guyenne et 
Bayonne. En 1756,  il suivit le cours de la Loire depuis Orléans 

djusqu'à Nantes, parcourut le Maine, l'Anjou, la cbte de Bretagne 
depuis Nantes jusqu'à Saint-Malo, e t  revint à Rennes pendant la 
,tenue des États de 1756. L'affaiblissement de sa santé ne lui a pas 
permis de faire depuis d'autres voyages. 

M. de Gournay trouvait à chaque- pas de nouveaux motifs de se 
confirmer dans ses principes, et  d e  nouvelles armes contre les gbnes 
qu'il attaquait. II recueillait les plaintes du fabricant pauvre et  sans 
appui, et  qui, ne sachant point Bcrire et colorer ses intérbts sousdes 
prbtextes spécieux, n'ayant point de députBs à la Coiir, a toujours 
kt& la victime de l'illusion faite au gouvernement par les hommes 
intbressés auxquels il &tait forcé de s'adresser. M. de Gournay s'at- 
tachait à dévoiler l'intérbt cache qui avait fait demander, comme 
utiles, des règlements dont tout l'objet Btait de mettre de plus en 
plus le pauvre à la merci du riche. Les fruits de ses voyages furent 
la réforme d'une infinité d'abus de ce genre ; une connaissance du 
veritable état des provinces, plus sbre et  plus capable de diriger les 
opérations du ministère ; une apprhciation plus exacte des plaintes et 
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des demandes; la facilité procurée au peuple et  au simple artisan 
de faire entendre les siennes ; enfin, une émulation nouvelle sur 
toutes les parties du commerce, que M. de Gournay savait répandre 
par son Bloquence persuasive, par la netteté avec laquelle il rendait 
ses idkes, et  par l'heureuse contagion de son zèle patriotique. 

Il cherchait à inspirer aux magistrats, aux personnes considérées 
dans chaque lieu, une sorte d'ambition pour la prospérité de leur 
ville ou de leur canton ; voyait les gens de lettres, leiir proposait 
des questions à traiter, et les engageait à tourner leurs études du c6té 
du commerce, de l'agriculture et  de toutes les matières écono- 
miques. 

C'est en partie à ses insinuations et au zèle qu'il avait inspiré 
aux Otats de Bretagne pendant son séjour à Rennes, en 1756, qu'on 
doit l'existence de la Société établie en Bretagne, sous la protection 
des États et  les auspices de M. le duc d'Aiguillon, pour la perfectipn 
de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Cette Société est la 
premihre de ce genre qui ait été formée en France. Le plan, qdi est 
lié à l'administration municipale de la province, a ét6 dressé par 
M. de Montaudouin, nbgociant A Nantes. 

M. de Gournay savait se proportionner au degré d'intelligeuce 
de ceux qui l'écoutaient, et répondait aux objections absurdes, dic- 
tées par l'ignorance, avec le meme sang-froid et la meme netteté 
qu'il savait répondre, à Paris, aux contradictions aigres dictees par 
un tout autre principe. 

Plein d'6gards pour toutes les personnes chargées de l'adminis- 
tration dans les provinces qu'il visitait, il ne leur donna jamais lieu 
de penser que sa mission pût faire le moindre ombrage à leur au- 
torité. S'oubliant toujours, se sacrifiant sans effort au bien de la 
chose, c'était, autant qu'il était possible, par cux et avec eux qu'il 
agissait; il semblaite ne faire que seconder leur zèle, e t  leur faisait 
souvent honneur auprès du ministre de ses propres vues. Par cette 
conduite, s'il h'a pas toujours rBussi à les persuader de ses princi- 
pes, il a du moins toujours mérité leur amitié. 

La vie de M. de Gournay ne prksente aucun autre événement re- 
marquable, pendant le temps qu'il est demeuré intendant du com- 
merce. Occupé sans relache des  fonctions de sa place, ne laissant 
dchapper aucune occasion de proposer des idées utiles, de rkpandre 
des lumières dans le public, il n'est presque aucune question i m p o ~  
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tante,. de cbmmerce ou d'économie politique, sur laquelle il n'ait 
écrit plusieurs memoires ou lettres raisonnbes. Il se livrait à ce genre 
de travail avec une sorte de prodigalité , produisant presque tou- 
jours, à chaque occasion, de nouveaux mémoires , sans renvoyer 
aux mémoires antkieurs qu'il avait écrits , ne cherchant à s'éviter 
ni la peine de retrouver les idées qu'il avait déjà exprimées , ni le 
désagrément de se répbter. La raison de cette maniere de travailler 
était le peu de prix qu'il attachait à ce qu'il composait, et  l'oubli 
total de toute réputation littéraire. Plein de ses principes salutaires 
et  féconds, il les appliquait à chaque matiere avec une extrbme fa- 
cilit0. Uniquement occupe de persuader une idée utile, il ne croyait 
pas btre auteur. Ne s'attachant point à ce qu'il avait écrit, il I'aban- 
donnait sans réserve à tous ceux qui voulaient s'instruire ou écrire 
sur ces matiares, et  le plus souvent ne gardait pas mbme de copies 
de ce qu'il avait fait. Ces morceaux cependant, jetés B la hAte sur 
le papier, et qu'il avait oubliés, sont prbcieus , à ne les regarder 
mbme que du c8té da la composition : liiie éloquence naturelle, une 
précision lumineuse dans l'exposition des principes, un art  singulier 
de les présenter sous toutes sortes de faces, de les proportionner à 
tous les esprits, de les rendre sensibles par des applications toujours 
justes, et dont la justesse merne était souvent p ipan te ;  une poli- 
tesse toujours égale, e t  une logique fine dans la discussion des ob- 
jections; enfin un ton de patriotisme et d'humanité qu'il ne cher- 
chait point ii prendre et qu'il n'en avait que mieux, caractérisaient 
ses écrits comme sa conversation. 
M. de Gournay ne se contentait pas de proposer ses idees par 

&rit et  de vive voix : il employait à faire valoir les idées qu'il croyait 
utiles la mhine activité, la meme chaleur, la m&me persévkrance, 
qu'un ambitieux met à la poursuite de ses propres intérbts. Incnpa- 
ble de se rebuter lorsqu'il s'agissait du bien. il n'aurait pas craint 
de pousser ses efforts jusqu'à l'importunité. Aucun propriétaire de 
rios îles n'a réclamé avec autant de zBle que lui la liberté générale 
du commerce des vaisseaux neutres, dans nos colonies, pendant la 
guerre. Ses sollicitations étaient d'autant plus vives e t  plus pressan- 
tes, qu'il ne demandait rie11 pour lui, au point qu'il est mort sans 
aucun bienfait.de la cour. 

Cependant, tandis qu'il s'occupait uniquement de l'utilité publi- 
que, sa fortune s'était dérangée aussi bien que sa santé. II avait 
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essuyb des pertes sur les fonds qu'il avait laissés en Espagne, et  1'Qtat 
de ses affaires le dhtermina, en 1758, à quitter sa place d'intendant 
du commerce. Des personnes en place, qui sentaient combien il y 
était utile, lui proposerent de demander pour lui des greces de la 
cour qui le dedommageraient de ce qu'il pouvait avoir perdu. Il 
répondit (( qu'il ne s'estimait pas assez pour croire que l'État ddt 
acheter ses services ; qu'il avait toujours regardé de pareilles graces 
comme d'une conséquence dangereuse, surtout dans les circonstan- 
ces oh 1'Etat se trouvait, et  qu'il ne voulait point qu'on ebt à lui 
reprocher de se prbter, pour son inter&, à des exceptions à ses 
principes. )) Il ajoutait, a qu'il ne se croirait point dispensb par sa 
retraite de s'occuper d'objets utiles au bien du commerce. II de- 
manda, dans cette vue, de conserver la séance au bureau du com- 
merce, avec le titre d'honoraire, ce qui lui fut accorde. 

Quelque temps auparavant, il avait aussi vendu sa charge de con- 
seiller au grand conseil , et conservé le titre d'honoraire. 

La retraite de M. de Gournay ne lui bta rien de sa considhration. 
Son zele n'en était point ralenti ; ses lumieres pouvaient toujours 
Btre également utiles. M. de Silhouette, qui avait pour M. de Gour- 
nay une estime qui fait l'éloge de l'un et  de l'autre, ne fut pas 
plut& contrdleur g&nBral, qu'il rBsolut d'arracher à la retraite un 
homme dont les talents e t  le zele étaient si propres à seconder ses 
vues. 11 commença par le faire inviter à se trouver à 1û conférence 
que les intendants du commerce ont toutes les semaines avec le 
contrSleur génkal  , à laquelle M. de Gournay avait cessé d'assister. 
Il le destinait aussi remplir une des places de commissaires du 
roi à la ferme générale. M. de Gournay, dans cette place, aurait été 
à portée d'apprécier exactement les plaintes réciproques du com- 
merce et  de la finance, et  de chercher les moyens de concilier, au- 
tant qu'il est possible, ces deux intérbts de l ' k i t  ; mais il n'a pas pu 
profiter de ce témoignage de l'estime de M. de Silhouette. Lorsque la 
proposition lui en fut faite, il était dbjà attaque de la maladie dont 
i l  est mort. 

II y avait longtemps que sa santé s'altbrait : ayant Bté passer le 
carnaval à Gournay, il en revint avec une douleur à la hanche, 
qu'il prit d'abord pour une sciatique. La douleur augmenta par de- 
grés pendant quelque temps, et  au bout de deux mois on decouvrit 
une tumeur qui paraissait Btre la source du mal ; mais on tenta inu- 
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tilement d e  la rQsoudre par differents remhdes. La faiblesse et I'a- 
maigrissement augmentaient. On avait propos6 les eaux, il n'&tait 
pas en Qtat de soutenir le voyage ; une fièvre lente le consumait. On 
voulut faire un dernier effort, et employer un rQsolutif que l'on re- 
gardait comme plus puissant ; mais on ne l'eut pas plut& applique 
que M. de Gournay tomba dans une fièvre violente accompagnée de 
délire. Cet état dura trois jours ; au bout de ce temps, il recouvra 
sa connaissance, dont il profita pour faire son testament et  recevoir 
les sacrements de l'église. Il mourut le soir mkme. 

Il avait épouse en.. . . . . Clotilde Verduc, avec laquelle il a vécu 
dans une grande union, et  dont il n'a point laisse d'enfants. 
M. de Gournay meriterait la reconnaissance de la nation , quand 

elle ne lui aurait d'autre obligation que d'avoir contribué plus que 
personne A tourner les esprits du cBté des connaissances économi- 
ques. Cette gloire lui serait acquise quand ses principes pourraient 
encore souffrir quelque contradiction ; et  la vérite aurait toujours 
gagné A la discussion des matikes qu'il a donrié occasion d'agiter. 
La postQrit6 jugera entre lui et ses adversaires. Mais en attendant 
qu'elle ait jugé, on réclamera avec confiance pour sa mémoire I'hon- 
neur d'avoir le premier répandu en France les principes de Child et 
de Jean de Witt. Et, si ces principes deviennentun jour adoptks par 
notre administration dans le commerce , s'ils sont jamais pour la 
France, comme ils l'ont été pour la Hollande et l'Angleterre, une 
source d'abondance et de prospérite, nos descendants sauront que 
la reconnaissance en sera due à M. de Gournay. 

La rbsistance que ces principes ont Bprouvée a donne occasion h 
plusieurs personnes da representer M. de Goiirnay comme un en- 
thousiaste et  un llomme d système. Ce nom d'ltomme à système est 
devenu une esphce d'arme dans la bouche de toutes les personnes 
prévenues ou intéressbes à maintenir quelques abus, et  contre tous 
ceux qui proposent des changements dans quelque ordre que ce soit. 

Les philosophes de ces derniers temps se sont éle1.6~ avec autant 
de force que de raison contre l'esprit de système. Ils entendaient 
par ce mot ces suppositions arbitraires par lesquelles on s'efforce 
d'expliquer tous les phbnomènes, et  qui effectivement les expliquent 
tous Bgalement,, parce qu'ils n'en expliquent aucun ; cette nbgligence 
de l'observation, cette prbcipitation à se livrer à des analogies in- 
directes par lesquelles on se hasarde à convertir un fait particulier 
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en principe gknkral, et  à juger d'un tout immense par un coup 
d'œil superficiel jeté sur une partie ; cette prAsomption aveugle qui 
rapporte tout ce qu'elle ignore au peu qu'elle connaît; qui, ébloiiie 
d'une idee ou d'un principe, ke voit partout, comme l'mil, fatigué 
par la vue fixe du soleil, en promène l'image sur tous les objets 
vers lesquels il se dirige; qui veut tout connaître, tout expliquer, 
tout arranger, et  qui, mAconiiaissant l'inépuisable variété de la na- 
ture, prétend l'assujettir à ses méthodes arbitraires et bornées, et  
veut circonscrire l'infini pour l'embrasser. 

Si les gens du monde condamnent aussi les systémes, ce n'est pas 
dans le sens philosophique : accoutumés à recevoir successivement 
toutes les opinions, comme une glace réflechit toutes les images 
sans s'en approprier aucune, à trouver tout probable sans &tre ja- 
mais convaincus, à ignorer la liaison intime des conséquences avec 
leur principe, à se contredire à tous les moments sans le savoir 
e t  sans y mettre aucune importance, ils ne peuvent qu'btre étonnks 
lorsqu'ils rencoritrent un homme intérieurement convaincu d'une 
vérité, e t  qui en déduit les conséquences avec la rigueur d'une lo- 
gique exacte. Ils se sont preths à 1'8couter : ils se prkteront le len- 
demain à écouter des propositions toutes contraires, et  seront surpris 
de ne pas voir en lui la mbmc flexibilité. Ils n'hbsitent pas A le 
qualifier d'enthousiaste et  d'homme d systdme. Ainsi, quoique dans 
leur langage le mot de système s'applique à une opinion adoptBe 
mûrement, appuyke sur des preuves et suivie dans ses consÉqucilces, 
ils ne l'en prennent pi~s moins en mauvaise part, parce que le peu 
d'attention dont ils sont capables ne les met pas à portée de juger 
les raisons, e t  ne leur prksente aucune opinion comme pouvant btre 
constamment arr&t6e, ni tenant bien clairement ii aucun prin- 
cipe. 1 

Il est cependant vrai que tout homme qui pense a un système, 
qu'un homme qui n'aurait aucun système ou aucun enchaînement 
dans ses idées ne pourrait btre qu'un imbecile ou un fou. - N'im- 
porte. Les deux sens du mot de syst&me se confondent, et celui 
qui a un système dans le sens des gens du nionde, c'est-à-dire une 
opinion fixe tenant à une chaîne d'observations, encourra les fepro- 
ehes faits par les philosophes à l'esprit de système pris dans un 
sens tout different, dans celui d'une opinion qui n'est pas fondée 
sur des observations suffisantes. 
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Sans doute, A prendre le mot de systhme dans le sens populaire, 
M. de Gournay en avait un, puisqu'il avait une opinion et y était 
fortement attaché ; ses adversaires étaient tous autant que lui des 
gens à système, puisqu'ils soutenaient une opinion contraire à la 
sienne. 

Mais, si l'on prend le mot de système dans le sens philosophique 
que j'ai dBveloppé le premier, personne n'en a BtQ plus éloigné que 
lui, et il aurait eu bien plut& le droit de rejeter ce reproche sur les 
principes qu'il combattait, puisque toute sa doctrine se fondait sur 
l'impossibilité absolue de diriger par des regles constantes et  par 
une inspection continuelle une multitude d'opérations que leur im- 
mensite seule empecherait de connaître, et qui de plus dépendent 
continuellement d'une foule de circonstances toujours changeantes, 
qu'on ne peut ni maîtriser ni mbme prévoir; et  puisqu'il voulait en 
cons6quence que l'administration n'entreprît pas de conduire tous 
les hommes par la lisibre, e t  ne prBsumht pas le pouvoir; mais 
qu'elle les laisset marcher, et  qu'elle comptat plus sur le ressort 
naturel de l'intérbt que sur la contrainte extérieure e t  artificielle 
de rhglements toujours arbitraires dans leur composition, souvent 
dans leur application. Si l'arbitraire et  la manie de plier les choses 
A ses idées, et  non pas ses idees aux choses, sont la marque caracté- 
ristique de l'esprit de système, ce n'était assurément pas M. de 
Gournay qui &tait homme Ù systérne. 

Il l'ktait encore moins par un attachement opinihtre 21 ses idées. 
La douceur avec laquelle il les soutenait prouve bien qu'il n'y met- 
tait aucun amour-propre, et  qu'il ne les défendait que comme ci- 
toyen. On peut mbrne dire que peu de gens ont été aussi parfaitement 
libres que lui de cette esphce de vanite qui ferme l'acchs aux vérités 
nouvelles. Il cherchait à s'instruire comme s'il n'avait rien su, e t  se 
prbtait B l'examen de toute assertion, comme s'il n'avait eu aucune 
opinion contraire. 

II faut dire encore que ce prétendu systéme de M. de Gournay a 
cela de particulier, que les principes généraux en sont A peu prbs 
adoptés par tout le monde; que de tout temps le vœu du commerce 
chez toutes les nations a été renfermé dans ces deux mots : liberté et 
protection, mais surtout liberte. On sait le mot de M. Le Gendre A 
M. Colbert : laissez-nous faire. M .  de Gournay ne différait souvent 
des gens qui le traitaient d'homme à systhme, qu'en ce qu'il se refu- 



sait, avec la rigiditB d'un esprit juste et d'uii cœur droit, aux excep- 
tions qu'ils admettaient en faveur de leur intérkt. 

Le monde est plein de cens qui condamnent, par exemple, les ? 
priviléges exclusifs, mais q u ~  croient qu'il y a certaines denrkes sur 
lesquelles ils sont nécessaires, et  cette exception est ordinairement 
fondée sur un intérbt personiiel, ou sur celui de quelques particuliers 
avec lesquels on est lié. C'est ainsi que la plus grande partie des 
hommes est riaturellement portée aux principes doux de IA liberté 
du commerce. Mais presque tous, soit par intbrkt, soit par routine, 
soit par skduction, y mettelit quelques petites modifications ou ex- 
ceptions. 

M. de Gournay, en se refusant à chaque exception en particulier, 
avait pour lui la pluralitk des voix; mais eii se refusilnt b toutes ii 13 

fois, il Blevait contre lui toutes les voix qui ~oulnient cliücune une 
exception, quoiqu'elles ne se rkunissent pas sur la sorte tl'exceptiori 
qu'elles désiraient, et il en rbsultait contre ses principes une fausse 
unanimite, et  contre sa personne une imputation presque générale 
du titre d'homme à système. 

Cette imputation &tait saisie comme un mot de ralliement par 
ceux que l'envie, ou l'attachement trop Acre h leur opinion, rendait 
ses adversaires, et  leur servait de pretexte pour lui opposer un vain 
fant8me d'unanimité comme un corps formidable, dont tout homme 
moins zélB que lui pour le bien public, ou moins indifférent sur 
ses propres intérbts, aurait Qté effrayé. 

La contradiction ne faisait qu'exciter son courage. Il savait qu'en 
annonçant moins ouvertement I'universalit8 de ses principes, en 
n'avouant pas toutes les cons4quences éloignées qui en dbrivaient, 
en se prétant à quelques modilications légères , il aurait Bvité ce 
titre si redouté d'homme à système, et  aurait kchappé aux préven- 
tions qu'on s'efforçait de rkpandre contre lui. Mais il Croyait utile 
que les principes fussent dkveloppks dans toute ieiir étendue, il vou- 
lait que Io nation s'instruisît; e t  elle ne pouvait elre instruite que 
par l'exposition la plus claire de la vérit6. II pensait que ces ména- 
gements ne seraient utiles qu'à lui, et il se comptait pour rien. 

Ce n'était pas qu'il crût, comme plusieurs personnes l'en accu- 
saient, qu'il ne fallût garder aucune mesure dans la rkforme des abus; 
il savait combien toutes les am6liorations ont besoin d'8tre préparbes, 
combien les secousses trop subites sont dangereuses; mais il pensait 

1. 19 
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quela modkration nhcessaire (levait btre dnns l'action et non dans la 
sp6culation. II ne voulait pas qu'on abattît tout le vieil Bdifice aiant 
d'avoir jet6 les fondements du nouveau; mais il voulait qu'avant de 
mettre la main h,l'oeuvre on eût un plan fait dans toute son Bten- 
due, afin de n'agir l'aveugle ni en dktruisant, ni en conservant, 
ni en reconstruisant. 

Enfin, une gloire bien personnelle M. de Gournay est celle de 
sa vertu, tellement reconnue que, malgri? toutes les contradictions 
qu'il a essuyBes, l'ombre mhme du soupcon n'a jamais tcrni un in- 
stant 1'6clat de sa rhputation. Cettc vertu s'est soutenue pendant sa 
vie entihre. Appiiyhe sur un sentiment profond de justice et  de bien- 
faisance, elle en n fait un homme doux, modeste, indulgent dnns la 
soci8t&, irréprocliable, et memc austère dans sa conduite et dans 
ses mœurs; mais oustEr<: pour lui seul, Qgal et sans humeur dans 
son domestique, occupk dans sa fnmille de rendre heureux tout ce 
qui l'environnait, toujours disposé il sacrifier à Ia complaisance tout 
ce qu'il ne reprdai t  pas comme un devoir. Ilans sa vie publique, 
on l'a vu, dkgagk de tout inthrbt, dc toutc ambition, et presque de 
tout amour de la gloire, n'en ktrc ni moiiis actif, ni moins infatiga- 
ble, ni moins adroit h presser 1'exi.cutioii dc scs vucs, qui n'avaient 
d'objet que le bien génhral; citoycri uniquement occupé de la pro- 
spbrit6, de la gloirc de sa patrie et du boiilieur de l'humanité. Cette 
humanité ktait un des motifs qui l'attachaient le plus à ce qu'on 
appelait son systime; cc qu'il reprochait le plus vivement aux prin- 
cipes qu'il attaquait, c'&tait de faroriscrr toujours la partie riche et 
oisive de la soci8tt5 ail prdjudicc de ln pnrtic pauvre et laborieuse. 

C'est une sorte de mallieur que les hommes recommandables par 
les vertus les plus rcspectnbles et les plus vhritablement utiles soient 
les moins avantageusement partagEs di~ns la distribution de la re- 
nommée. La posthriti, nc juge guare que les actions publiques et  
dclatantes, et peut-etre est-elle plus sensible h leur Bclat qu'A leur 
utilitd. Mais, en supposant mbme son jugernent toujours équitable à 
cet Bgard, les motifs, l'esprit qui ont produit ces actions, et qui 
seuls ont pu leur imprimer le csractèrc de vertus, sont ignorés ; 
les traits dklicats se perdent dans le r&cit de l'histoire, comme la fleur 
du teint et  la finesse de la physionomie s'Bvanouissent sous les cou- 
leurs du peintre. II ne reste que des traits sans vie, et des actions 
dont on méconnait le caractère. TantAt In malignitk, tant& la flat- 
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terie les in te rpr~ t in t  à leur gré, ct  ne réussissent que trop souvent 
A rendre le jugement de ln postkrit6 flottant entre In vertu la plus 
pure et le vice adroit qui a su  emprunter son masque. 

On ne s'y trompe pas cependant quand ils vivent, e t  il est encore 
un moment où la malignitb voudrait en vain ternir une vertu re- 
connue, où l'on repousserait In flatterie qui essayerait d'en decerner 
les honneurs à qui ne les aurait pas mhités. Ce moment passe bien- 
tôt, c'est celui qui termine la vie. Aussi, le seul moyen de conserver 
au petit nombre d'hommes dont la vertu a 8t6 bien constatée l'es- 
time gbnérale dont ils sont dignes, et de fixer ce parfum de vertu qui 
s'exhale autour d'eux, est de provoquer le tk&oignage de la génÉra- 
tion prbsente et  d'attester la memoire des faits rbcents. En rendant 
à la vertu de'M. de Gournay l?hommage public qu'elle mérite, nous 
sommes bien sûrs qu'il ne s'élbvera aucune voix contre nous. 

ARTICLES EXTRAITS DE L'ENCYCLOPÉDIE '. 

Le mot foire, qui vient dc forum, plncc publique, û 6th dans son 
origine synonyme de ccliii de marché. ct  l'est cncorc à certains 
6gards. L'un ct I'autrc signifierit un concours do marchands et  
d'acheteurs dans des lieiix et dcs temps marquhs; mais le mot de 
foire paraît prksentcr l'idi!e d'un concours plus nombreux, plus 

Les articles Foires et marchC:s ct Fondnlion pariisseilt avoir été écrits vers 
4756. Turgot avait encore projct6, poiir le mkmc dictionnaire, In rédactioii des 
mots Mendicité, Inspccfezirs, I lôpital ,  Irnrnnt4ric~lii4, IItlmide et lfwmidité. 
Dupoiit de Nemours nous apprend qire ln suspension, p a r  ordre,  de 1'Encyclo- 
pédie, le d6goûtaede continuer ce genre de travaux. Cette siispension, prononcée 
et révoquée plusieurs fois, était le résultat des inlrigiies du clcrgk, aiiquel tous les 
moyens, jiisc~u'à la peine de mort'", seinblaient 1)ons pour coml~attrc l'iiifluence 
de l'esprit philosophiclue. (E. D.) 

* Voyez la d6claration de 1757. 



solennel ct par rnns6qiieiil pliis rare, Cette tlifl'érenee, qui frappe 
au premier coup d'mil, parait 4tre celle qui détermilie dans l'usage 
l'application de ces deux mots; elle provient cependant elle-mbme 
d'une autre cliffbrence plus cachée, et pour ainsi dire pliis radicale, 
entre ces deux choses. Nous allons In développer. 

Il est évident que les marchands et les acheteurs ne peuvent se 
rassembler dans certains temps et  dans certains lieux sans un attrait, 
un intEr&t qui compense ou m&me qui surpasse les frais du voyage 
et  du trarisport des denrbes ou des marchandises. Sans cet attrait 
chacun resterait chez soi : plus il sera considt!rable, plus les denrées 
supporteront de longs transports, plus le concours des marchands 
et des acheteurs sera nombreux et solennel, plus le district dont ce 
concours est le centre pourra ktre Btendu. Le cours naturel du com- 
merce suffit pour former ce concours et  pour l'augmenter jusqu'tl 
un certain point. La concurrence des vendeurs limite le prix des 
denrées, et le prix des tienrées limite h son tour le nombre des ven- 
deurs '. En effet, tout commerce devant nourrir celui qui I'entre- 
prend, il' faut bien que le nombre des ventes dédommage le mar- 
chand de la modicité des profits qu'il fait sur chacune, et  que par 
consbqueiit le nombre des marchands se proportionne au nombre 
actuel des consommateurs, en sorte que chaque marchand corres- 
ponde à un certain nombre de ceux-ci. Cela reconnu, je suppose qiie 
le prix d'une denrée soit tel, qu'afin d'en soutenir le commerce il 
soit nÉcessaire d'en vendre pour la consommntion de trois cents 
familles ; il est bvident que trois villages, dans chacun desquels il n'y 
aura que cent familles, ne pourront entretenir qu'un seul marchand 
de cette denrée. Ce marchand se trouvera probablement daris celui 
des trois villages où le plus grand nombre des acheteurs pourra se 
rassembler plue commod6ment ou à moins de frais, parce que cette 

1 La dernikre partie de cette proposition iioiis parait n~anquer d'exactitude. Le 
prix des choses, qui, sauf les accidents du marché, équivaut toi~joilrs ati montant 
cles frais de production, ne saurait exercer aucune influence sur le nombre des 
vendeurs : ce qui règle ce nombre, en thase générale et dans tout commerce, c'est 
uniquement le taux cles profils. On peut ot~jecler, il est vrai, que les profits sont 
affectés par la valeur courante des marchandises; mais ce n'est pas là iine riiison 
pour les confoiidre avec cette .valetir même, qui en est fort distincte. Pour ceux 
qui veulent placer des fonds dans iine branche de commerce, cette valeur n'a pas 
d'inlérêl absolu, et ils n'y ont égard qu'en sa qualité d'indice des profits qiie les 
circonstances leur permettront de réaliser. Au fond, Turgot l'entendait bien de 
cette manibre; mais il a, selon nous, mal rend11 sa pensée. (E. D.) 
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diminution de frais fera prhférer le marchand établi daiis ce village 
à ceux qui seraient tentés de s'htablir dans l'un des deux autres. 
bilais plusieurs esphces de denrées seront vraisemblublemerit dans le 
m&me cas, et  les marchands de chacune de ces derirées se réuniront 
dans le mbme lieu par la m&me raison de la diminution des frais, et  
parce qu'un Iiomme qui a besoin de deux espkces de denrées aime 
mieux rie faire qu'un voyage pour se les procurer que d'en faire 
deux : c'est réellemeiit comme s'il payait ciiayuc marchandise moins 
cher. I,e lieu devenu corisidérable pur cette rburiiori m&me des diffe- 
reiits commerces, Ic devient de plus en plus, parce que tous les arti- 
sans que le genre de leur travail ne retient pas à la campagne et 
tous les hommes à qui leur richesse permet d'ktre oisifs, s'y rassem- 
blent pour y chercher les commudi tés de la vie. La concurrence des 
acheteurs attire les marchands par l'espérance de vendre; il  s'en 
établit plusieurs pour la m&me denrée. La concurrence des mar- 
chands attire les acheteurs par I'espbrance du bon march8, et  toutes 
deux continuent i s'augmenter mutuellement jusqu'à ce que le désa- 
vantage de Io distance compeiisc pour les acheteurs éloignés le bon 
march8 de la deiirée produit piir la coricurrcncc, et m&me ce que 
l'usage et  In force de l'habitude ajoutent à l'attrait du bon marché. 
hirisi se forment naturellcmcnt différents centres de commerce ou 
marchés, auxquels riipondcnt autant de caiitons ou d'arrondissements 
plus ou moiiis &tendus, suivant I n  riature des ùenrees, la facilite 
plus ou moiris grande des comn~unications, et  l'&tût de la population 
plus ou moiiis iiombreuse. Et telle est ,  pour le dire en passant, la 
première et  la plus commune origine des bourgades et des villes. 

La meme raison de commodité qui détermiiie le concours des 
marchands et des acheteurs à certains lieux, le détermine aussi 
certains jours, lorsque les denriies sont trop viles pour soutenir de 
longs transports, et que le canton n'est pas assez peuplé pour fournir 
à un concours suffisant et journalier. Ces jo.urs se fixent par une 
esphce de convention tacite, et la moindre circonstarice suffit pour 
cela. ~e nombre des journ8es de chemin entre les lieux les plus con- 
siderables des environs, combiné avec certaines opoques qui deter- 
minent le depart des voyageurs, telles que le voisinage de certaines 
Wtes, certaines Echéances d'usage dans les payements, toutes sortes 
de soleiiiiit8s périodiquei, onfin tout ce qui rassemble à certairis 
jours un cwtaiii iiombrc d'l~ommes, devient le pririçipc de l'établis- 



sement d'un march6 B ces mémes jours, parce que les marchands 
ont toujours intérBt chercher les acheteurs, et  rbciproquement. 

Mais il ne faut qu'une distance assez médiocre pour que cet intérbt, 
e t  le bon ma;ch6 produit par la concurrence, soient contrebulanciis 
par les frais de voyage et de transport des denrées. Ce n'est donc 
point au cours naturel d'un commerce animé par la liberté, qu'il faut 
attribuer ces foires brillantes où les productions d'une partie de 
l'Europe se rassemblent à grands frais, et  qui seniblent Btre le rendez- 
vous des iiations. L'intérBt qui doit compenser ces frais exorbitants 
ne vient point de la nature des choses, mais il résulte des priviléges 
et  des franchises accordés au cornmerce en certains lieux et en cer- 
tains temps, tandis qu'il est accablé partout ailleurs de taxes et  de 
droits. 11 n'est pas étonnant que l'btat de géne et de vexation habi- 
tuelle sons lequel le commerce a g4mi si longtemps dans toute I'Eu- 
rope, en ait d6terminh le cours avec violence vers les lieux où on lui 
offrait un peu ylos de liberté. C'est ainsi que les princes, en accor- 
dant des exemptions de droits, ont produit tant de foires dans les 
différentes parties de l'Europe, e t  il est évident que ces foires doivent 
etre d'autant plus consid8rabJes, que le commerce dans les temps 
ordinaires est plus surcharge de droits. 

Une foire e t  un marche sont donc l'un et l'autre un concours de 
marchands et d'acheteurs dans des lieux et des temps marqués ; mais 
pour les marchés, c'est l'intérbt rbciproque que les acheteurs et  les 
vendeurs ont de se chercher qui les rbunit, et pour les foires, c'est 
le désir de jouir de certains privilbges : d'ou suit qu'il doit btre bien 
plus nombreux et bien plus solennel dans les foires. - Quoique le 
cours naturel du commerce suffise pour établir des marchés , il est 
arrivb, par une suite de ce malheureux principe qui dans presque 
tous les gouvernements a si longtemps infecté l'administration du 
commerce, je veux dire la maiiie de tout conduire, de tout rbgler 
e t  de ne jamais s'en rapporter aux hommes sur leur propre i~itérht ; 
il est arrivé, dis-je, que pour dtablir des marchés on a fait inter- 
venir la police ; qu'on en a borne le nombre sous prétexte d'empk- 
cher qu'ils ne se nuisissent les uns aux autres ; qu'on a défendu de 
vendre certaines marchandises ailleurs que dans certains lieux dési- 
gnés, soit pour la commoditi: des commis chargés de recevoir les 
droits dont elles sont grevkes, soit parce qu'on a voulu le's assujettir 
à des FormalitEs de visite et  de marque, et qu'on ne peut mettre 
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partout des bureaux. On ne peut trop saisir toutes les occasions de 
combattre ce système fatal à l'iridustric; il s'en trouvera plus d'une 
dans l'Encyclopédie. Les foires les plus celibres sont, en France, 
celles de Lyon, de Bordeaux, de Guibray, de Beaucaire l ,  etc. ; en 
Allemagne, celles de Leipsick, de Francfort, etc. Mon objot n'est 
point ici d'en faire I'énumératiori, ni d'exposer en dbtail les privileges 
accordés par diffbrents souverains soit aux foires en genbral, soit à 
telle ou telle foire en particulier; je me bornerai à quelques ré- 
flexions contre l'illusion assez commune, qui fait citer A quelques 
personnes la grandeur et  l'btenduc du commerce de certaines foires 
comme une preuve de la grandeur du commerce d'un Etat. 

Sans doute, une foire doit enrichir le lieu où elle se tient et  faire 
la grandeur d'une ville particulière, et  lorsque toute l'Europe gé- 
missait dans les entraves multipliees du gouvernement fëodal, lors- 
que chaque village pour ainsi dire formait une souveraineté indé- 
pendante, lorsque les seigneurs renfermes dans leurs cheteaux ne 
voyaient dans le commerce qu'une occasion d'augmenter leurs r e v s  
nus, en soumettant à des contributions et à des péages exorbitants 
tous ceux que la nécessitb foraait de passer sur leurs terres, il n'est 
pas douteux que ceux qui les premiers furent assez éclairés pour 
sentir qu'en se reltichaiit un peu de la rigueur de leurs droits ils 
seraient plus que dédommagés par l'augmentation du commerce et  
des consommations, virent bientôt les lieux de leur résidence enri- 
chis, agrandis, embellis. Il n'est pas douteux que, lorsque les rois et  
les empereurs eurent assez augmenté leur autorité pour soustraire 
aux taxes levées par leurs vassaux les marchandises destinées pour 
les foires de certaines villes qu'ils voulaient favoriser, ces villes de- 
vinrent nécessairement le centre d'un très-grand commerce et virent 

l Les foires de Lyon et de Bordeaiix ile subsislenl plus. Les seules qui aient en- 
core de nos jours quelque importance sont, celles de Beaucaire, de Guibray (fau- 
bourg de FaIaise) d'abord, et ensuite de Caen et de Chàlons. 

En Angleterre, les principales foires se tiennent à Bristol, Exeter, Weyhill dans 
le IIünipshire, Ypswich et \Voodstock. Les foires d'Allemagne les pliis renommées, 
et qiie l'on peut qualifier de foires européennes et même universelles, sont celles 
de Francfort sur le Rilein, Francfort siir l'Oder, et surtout de Leipsig. C'est à Sini- 
gaglia, dans les États du pape, qu'a lieu la plus célèbre des foires d'Italie. 

11 se tient en Russie un très-grand nonibre de foires tr'ès-fréquenlées. La plus 
importante de toutes est celle de Nijni-Novogorod. (Voyez, pour plus de détails, 
l'article foires du Dictionnaire du commerce el des marchandises publié par 
M .  Guillaumin.) (E. D.) 



accroître leur puissance avec: leurs richesses ; mais depuis que toutes 
ces petites souverainetés se sont r6unies pour ne former qu'un graiid 
État sous un seul prince, si la négligence, la force de l'habitude, 
la difficulté de récormer les abus lors mkme qu'on le veut, et  la diffi- 
culté de le vouloir, ont engagé il laisser subsister les inémes gkries. 
les memes droits locaux et les memes priviléges qui avaient été 
établis lorsque chaque provincc et  chaque ville obbissaient à diffé- 
rents souverains, n'est-il pas singulier que cet effet du hasard ait 
&té non-seulement luub, inais imité comme l'ouvrage d'une saine 
politique? N'est-il pas siiigulier qu 'a~eç de très-bonnes in tentions 
et dans la vue de rendre le commerce florissarit, on ait encore institué. 
de nouvelles foires, qu'on ait augmeiitC encore les priviléges et  les 
exemptions de ccrtaiiies villes, qu'oil nit inbrne empéché certaines 
branches de coinmerce dc s'ktablir au sei~i des provinces pauvres, 
dans la crainte de nuire h quelques autres villes enrichies depuis 
longteinps par ces mémes branches de commerce? Et qu'importe 
que ce soit Pierre ou Jacques, le Alairie ou la Bretügiie, qui Sabri- 
quetit telle ou telle marcharidise, pourvu que l'État s'enrichisse e t  
que des Prangais virent'? Qu'importe qu'une (ttollè soit vendue à 
Beaucaire ou daris le lieu de sa fubricatiori , pourvu que l'ouvrier 
recoive le prix de son travail'? Uiic masse énorme de commerce, ras- 
semblée dans uii lieu et amoncelt5e sous uii seul coup d'çeil, frappera 
d'une manibre plus sensible les yeux des politiques superficiels. Les 
eaux rassemblées artificiellement daris des bassins et  des canaux 
amusent le voyageur par l'htalage d'un luxe frivole; mais les eaux 
que les pluies répandeiit uniformément sur la surface des campagnes, 
que la seule pente du terrain dirige et distribue dans tous les val- 
lons pour y former des fontaines, portent partout la richesse et la 
f6conditk. Qu'importe qu'il se fasse un grand commerce dans uiie 
certaine ville et dans un certain moment, si ce commerce momeii- 
tane n'est grand que par les caiises mémes qui génent le commerce, 
et  qui terident A le diminuer dülis tout autre temps et dans toute 
l'&tendue de l'État? « Faut-il, dit le magistrat citoyen auquel nous 
devons la traduction de Child (M. de Gournay) et auquel la Francc 
devra peut-dtre un jour la destruction des obstacles que l'on a mis 
aux progrhs du commerce en voulant le favoriser, - faut-il jeùner 
toute l'aiiiiée pour faire bonne chhre à eertaiiis joursb? Eli Hollaiidc 
il  n'y a poiiit de foires ; mais toute I'éteiiduc de I'ctat ct toute I'aii- 
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liée ne forment pour ainsi dire qu'une foire continuelle, parce que 
le commerce y est toujours et  partout également florissant. 11 

On dit :  état ne peut se passer de revenus ; il est indisperi- 
sable, pour subvenir à ses besoins, de charger les marchandises de 
ditErentes taxes. Cependant, il n'est pas moins necessaire de faci- 
liter le débit de rios productions, surtout chez l'&ranger, ce qui lie 
peut se faire sans en baisser le prix autant qu'il est possible. Or, OII 

concilie ces deux objets eii indiquant des lieux et des temps de fran- 
chise, où le bas prix des marchandises invite l'&ranger e t  produit 
uiie consommatioii extraordinaire, tandis que la consommation lia- 
bituelle et nécessaire fournit suffisamment aux revenus publics. 
L'erivie m&me de profiter de ces moments de grdce donne aux veii- 
deurs et  aux acheteurs un empressement que la solennité de ces 
grundes POIRES augmente encore par une espèce de séduction, d'où 
résulte une iiugmentation dans la masse totale du commerce. )) Tels 
soiit les pr6textes qu'on allègue pour soutenir l'utilitd des grandes 
foires. Mais il n'est pas difficile de se convaiiicre qu'on peut, par 
des arrangemelits géuérnux, et en hvorisant également tous les 
membres de l'ktat, coiieilier avec bien plus d'avantages les deux 
objets que Ic gouvernement peut se proposer. En ell'et, puisque le 
prince consent à. perdre une partie de ses droits et  à les sacrifier aux 
intérdts du commerce, rien n'empbche qu'en rendant tous les droits 
uniformes, il ne diminue sur la totalité la mbme somme qu'il cor+ 
sent B perdre ; l'objet de décharger des droits la vente à l'étranger, 
en ne les laissant subsister que sur les consommations intérieures, 
sera mbme bien plus ais6 à remplir en exemptant de droits toutes les 
marchandises qui sortent; car enfin on ne peut nier que nos foires 
ne fournissent à uiie grande partie de notre consommation. Dans cet 
arrangement, la consommation extraordinaire qui se fait dans le 
temps des foires diminuerait beaucoup; mais il est évident que lii 
modération des droits, dans les temps ordinaires, rendrait la con- 
sommation gen6rale bien plus abondante ; avec cette diff'érence que, 
dans le cas du droit uniforme, mais rnod6r-4, le commerce gagne 
tout ce que le prince veut lui sacrifier : au lieu que dans le cas du 
droit général plus fort, avec des exemptions locales et  momentanées, 
le roi peut sacrifier beaucoup, et  le commerce ne gagne presque 
rieii, ou, ce qui est la mhme chose, les deiirées ou les marchandises 
peii~eiit baisser de prix beaucoup moins que les droits rie diminuent, 
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et  cela parce qu'il faut soustraire de l'avantage que donne cette di- 
minution, les frais du transport des denrbes et des marchandises au 
lieu désignb pour la foire, le changement 'de sbjour, les loyers des 
places de foires enchbris encore par le monopole des proiribtaires, 
enfin le risque de ne pas vendre dans un espace de temps assez court, 
et d'avoir fait un long voyage en pure perte : or, il faut toujours 
que la marchandise paye tous ces frais et ces risques. Il s'en faut 
donc beaucoup que le sacrifice des droits du prince soit aussi utile au 
commerce par les exemptions momentanbes et locales, qu'il le serait 
par une modération lbgere sur la totalitb des droits; il s'en faut beau- 
coup que la consommation extraordinaire augmente autant par 
I'exemption particuiibre, que la consommation journalière diminue 
par la surcharge habituelle. Ajoutons qu'il n'y a point d'exemption 
particuliére qui ne donne lieu A des fraudes pour en profiter, à des 
génes nouvelles, à des multiplications de commis et d'inspecteurs 
pour empécher ces fraudes, h des peines pour les punir; autre perte 
d'argeri t et d'hommes pour 1'Etat. 

Concluons que les grandes  FOIRES ne sont jamais aussi utiles que 
la géne, qu'elles supposent est nuisible, et que bien loin d'Btre la 
preuve de 1'8tat florissant du commerce, elles ne peuvent exister au 
contraire que dans des Etats où le commerce est géné, surchargé 
de droits, et par consbquent mbdiocre '. 

Un complément curieux de l'article qui précède est une ordonnance de Phi- 
lippe de Valois, du 6 août 1349, qui réorganise les foires de Brie et de Champa- 
gne, ruinées depuis cinquante ans par les atteintes que le fisc avait portées à leurs 
priviléges. 

Par farticle 6 de cette ordonnance, les drapiers et marchands des dix-sept 
villes sont tenus de se rendre auxdites- foires, et ne peuvent vendre leurs mar- 
chandises en gros ou en détail pour être transportées hors du royaume, qu'apres 
s'être soumis à cette obligation. - Par l'article 23, le roi, prenant eh considéra- 
tion le préjudice que les marchands pourraient éprouver du changement des mon- 
fiaies, les autorise à stipuler, dans leurs conventions, que les payements seront 
fa,its à la valeur de l'or et de l'argent au temps du contrat, lesquelles stipulations 
seront exéciitées nonobstant toutes ordonnances contrajres. - Par l'article 19, 
défense est faite, sous peine de confiscation de corps et de biens, de percevoir plus 
de quinze pour cent par an, à titre d'inlérêt ou de change; et, par l'article 21, de 
joindre,l'inlérét au pflncipal en cas de renouvellement des-lettres de créance. 

Enfin, cette même ordonnance nous apprend encore que toutes les contestations 
étaient portées en première instance devant les gardes des foires; eu appel, de- 
vant la Cour des foires; et que le corps des épiciers et des drapiers nommait des 
commissaires investis du droit cle vérifier la qualité des denrées et la bonne con- 
fectioh des marchaiidises. (E. D. j 
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FONDATION 

Les mots fonder, FONDATION, s'appliquent à tout établissement 
durable et  permanent, par une métaphore bien naturelle, puisque 
le nom m&me d'établissement est appuyb prècisément sur la méme 

. mètaphore. 
Dans ce sens, on dit : la fondation d'un empire, d'une répub'lique. 

Mais nous ne parlerons point, dans cet article, de ces grands objets : 
ce que nous en dire tient aux principes primitifs du 
droit politique, A la première institution des gouvernements parmi 
les hommes. 

011 dit aussi : fonder une secte. Enfin on dit : fonder une acadé- 
mie, un collége, un hôpital, un couvent, des messes, des p r ix  à dis- 
tribuer, des jeux publics, etc. FONDER dans ce sens, c'est assigner 
un fonds ou une somme d'argent pour ktre employee à perpétuité à 
remplir l'objet que le fondateur s'est propos& soit que cet objet re- 
garde le culte divin ou l'utilité publique, soit qu'il se borne à satis- 
faire la vanité du fondateur, motif souvent l'unique vbritable, lors 
meme que les deux autres lui servent de voile. 

Les formalites nécessaires pour transporter, à des personnes char- 
gées de remplir les intentions du fondateur, la propriété ou l'usage 
des fonds que celui-ci y a destines ; les précautioiis à prendre Ipour 
assurer l'exécution perpetuelle de l'engagement contracté par ces 
personnes ; les dédommagements dus à ceux que ce transport de 
propriét4, peut intdresser, comme par exemple au suzerain, privé 
pour jamais des droits qu'il percevait à chaque. mutation de pro- 
priétaire sur le fonds donné ; les bornes que la politique a sagemerit 
voulu mettre B l'excessive multiplication de ces libéralites iodis- 
crètes ; enfin différentes circonstances essentielles ou accessoires aux 
fondations , ont donne lieu à diffkrentes lois, dont le detail n'ap- 
partient point à cet article, et  sur lesquelles nous renvoyons aux 
articles FONDATION (jurisprudence ) , MAINMORTE, AMORTISSEMENT. 

Notre but n'est, daris celui-ci, que d'examiner l'utilité des fon- 
dations en général par rapport au bien public, ou plut& d'en mon- 
trer les inconvénients : puissent les considérations suivantes con- 
courir, avec l'esprit philosophique du siècle, à degoûter des fondations 
nouvelles e t  à détruire un reste de respect snperstitieux poux les 
anciennes ! 
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Io Un fondataiir est un homme qui veut é~erniser I'elbt de ses 
volontés : or, quand 09 lui supposerait toujours les intentions les 
plus pures, combien n'a-t-on pas de raisons de se défier de ses lu- 
mières? Combien n'est-il pas aisé de faire le mal en voulant faire le 
bien? Prévoir avec certitude si un établissement produira l'effet 
qu'on s'en est promis, et  n'en aura pas un tout contraire ; démkler 
à travers l'illusion d'un bien prochain et apparent, les maux rEels 
qu'un long enchaînement de causes ignorées ain8nera à sa suite; 
connaître les véritables plaies de la société, remonter à leurs causes; 
distiriguer les remedes des palliatifs ; se défendre entin des presti- 
ges de l u  séduction; porter un regard sévhre et tranquille sur uii 
projet, au milieu de cette atmosphère de gloire dont les Bloges d'uti 
public aveugle et  notre propre enthousiasme nous le montrent en- 
vironné : ce serait l'effort du plus profond génie, et  peut-8trc les 
sciences politiques ne sont-elles pas encore assez avanc8es de rios 
jours pour y rbussir. Souvent on présente à quelques particuliers 
des secours contre un mal dont la cause est gBnErale, et  quelquei'ois 
le remede m&me qu'on voudrait opposer à l'ellêt augmente I'iti- 
fluence de la cause '. Nous avoris un exemple friippai~t de cette espèce 
de maladresse, daris quelques maisons destinees à servir d'asile aux 
femmes repenties. Il faut faire preuve de débauche pour y entrer. 
Je sais bien que cette yrkcaution a dù Btre imaginée pour empbcher 
que la fondation ne soit detournée à d'autres objets; mais cela 
seul ne prouve-t-il pas que ce n'était point par de pareils etablis- 
semen ts, &rangers aux vkritables causes du libertinage, qu'il fallait 
le combattre? Ce que j'ai dit du libertiriage est vrai de la pauvreté. 
Le pauvre a des droits incontestables sur l'abondance du riche ; 
I'humanith, la religion, nous font Qgalement un devoir de soulager 
nos semblables dans le malheur : c'est pour accomplir ces devoirs 
indispensables que tant d'établissements de charitb ont BtO BlevQs 
dans le monde chrétien pour soulngcr des besoins de toute esphce; 
que des pauvres sans nombre sont rassemblés dans des hdpitaux, 
iiourris h la porte des couvents par des distributions journalières. 

l'el est le résultat qu'a produit, par exemple, l'institution des hospices d'En- 
fants-Trouvés. hatérieurement à 1811, il n'existait pas d'établissement de ce genre 
à Mayence, el i l  ne se présentait par année qu'un ou deus cas d'abandon. On y fonde 
iin hospice, et !rois ou quatre mois apres soli onverttire, i l  y avait eu fil6 adniis- 
sians. (K. il. j 
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Qu'est-il nrrivQ? C'est que. prkcishment dans les pajs où ces res- 
sources gratuites sont les plus abondantes, comme en Espagne et  
dans quelques parties de l'Italie, la misére est plus commune et plus 
gknérale qu'ailleurs. L n  raison en est bien simple, et  mille voya- 
geurs l'ont remarquée. Faire vivre grntuitemen t uri grand nombre 
d'hommes, c'est soudoyer l'oisiveté et  tous les désordres qui en sont 
la suite; c'est rendre la condition du fainéant à celle de 
l'homme qui travaille; c'est par conséquent diminuer pour I'Etat la 
somme du travail et  des productions de la terre, dont une partie 
devient nécessairement inculte : de IR, les disettes frkqueiltes, l'aug- 
mentation de la misere, et  la dépopulation qui en est la suite : la race 
des citoyens industrieux est remplacke par une populace vile, com- 
posee de mendiants vagabonds et livres à toutes sortes de crimes. 
Pour sentir l'abus de ces aumbnes mal dirigées, qu'on suppose un 
Etat si bien administri., qu'il ne s'y trouve aucun pauvre (chose 
possible sans doute pour un Etat qui a des colonies à peupler)? 1'4- 
tablissement d'un secours gratuit pour un certain nombre d'hommes 
y creerait tout iiu~sitôt des pauvres, c'est-à-dire donnerait à au- 
tant d'hommes un intdrkt de le devenir, en abandonnant leurs oc- 
cupations ; d'où résulterait un vide dans le travail et  la richesse de 
l'Etat, une augmentation du poids des charges publiques sur la t&te 
de l'homme industrieux, et  tous les desordres que nous remarquons 
dans la constitution présente des sociétés. C'est ainsi que les vertus 
les plus pures peuvent tromper ceux qui se livrent sans précaution 
à tout ce qu'elles leur inspirent. Mais, si des desseins pieux et  res- 
pectables dementent les esphrances qu'on en avait conçues, que 
faudra-t-il penser de ces fondations qui n'ont eu de motif et  d'objet 
veritable que la satisfaction d'une vanité frivole, et  qui sont sans 
doute les plus nombreuses? Je ne craindrai point de dire que, si l'on 
comparait les avantages et les inconvénients de toutes les fondations 
qui existent aujourd'hui en Europe, il n'y en aurait peut-ktre pas 
ilne qui soutînt l'examen d'une politique kclairée. 

2" Mais, de quelque utilité que puisse &tre une fondation, elle porte 
dans elle-mkme un vice irremediahle et  qu'elle tient de sa nature, 
l'impossibilité d'en maintenir I'exdcution. Les foiidateurs s'abusent 
bien grossihrement, s'ils s'imaginent que leur zhle se communi- 
quera de siecle en sihcle aux personnes chargées d'en perpktuer les 
effets. Quand elles en auraient 4th animees quelque temps, il n'est 
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point da corps qui n'ait à la longue perdu l'esprit de sa premiere 
origine. Il n'est point de sentiment qui ne s'amortisse par l'habi- 
tude mbme et la familiarité avec les objets qui l'excitent : quels 
mouvements confus d'horreur, de tristesse, d'attendrissement sur 
l'humanité, de pitié pour les malheureux qui souffrent, n'éprouve 
pas un homme qui entre pour la premihre fois dans une salle d'hô- 
pital! Eh bien, qu'il ouvre les yeux et qu'il voie : dans ce lieu 
mhme, au milieu de toutes les misères humaines rassemblées , les 
ministres destinés B les secourir se promenent d'un air inattentif et  
distrait ; ils vont machinalement et  sans intérbt distribuer de ma- 
lade en malade des aliments c t  des remèdes prescrits quelquefois 
avec une négiigence meurtrière ; leur dme se prkte 21 des conversa- 
tions indiffbrentes; et  peut-&tre aux idées les plus gaies et  les plus 
folles ; la vanité, l'envie, la haine, toutes les passions règnent Ih 
comme ailleurs, s'occupent de leur objet, le poursuivent, et  les 
gémissements, les cris aigus de la douleur, ne les ddtournent pas 
davantage que le murmure d'un' ruisseau n'interromprait une 
conversation animée. On a peine A le 'concevoir, mais on a vu le 
meme lit btre h la fois le lit de ln mort et le lit de la débauche '. 
Tels sont les effets de l'habitude par rapport aux objets les plus 
capables d'&mouvoir le cœur humain. Voilà pourquoi aucun enthou- 
siasme ne se soutient. Et comment, sans enthousiasme, les mi- 
nistres de la fondation la rempliront-ils toujours avec exactitude? 
Quel intbrbt balancera en eux la paresse, ce poids attaché B la na- 
ture humaine, qui tend sans cesse d nous retenir dans l'inaction? Les 
précautionS memes que le fondateur a prises pour leur assurer uri 
revenu constant les dispensent de le mériter. Fondera-t-il des sur- 
veillants, des inspecteurs, pour faire exécuter les conditions de la 
fondaiion? 11 en sera de ces inspecteurs comme de tous ceux qu'or, 
Btablit pour quelque règle que ce soit. Si l'obstacle qui s'oppose 
B l'exbcution de la rEgle vient de la paresse, ln mBme paresse les 
empéchera d'y veiller ; si c'est uri intaret pécuniaire, ils pour- 
ront aisbmerit en partager le profit. Les surveillants eux-m&mes 
auraierit doric besoin d'htro surveill8s ; et où s'arrkterait cette pro- 

Cette assertion se comprendra mieux, si l'on rappelle que jusque vers la fin 
du dernier siècle, les malades des hôpitaux se trouvaient entassés plusieurs dans 
le même lit. C'est il Eecker qu'on est redevable de la suppression cle cette barbare 
coutume,,que rien ne peut justifier. (E. D.) 
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gression ridicule? il est vrai qu'on a obligi: les chanoines $ btre 
assidus aux offices, en rbduisant presque tous leurs revenus B des 
distributions manuelles; mais ce moyen ne peut obliger qu'à une 
assistance purement corporelle, e t  de quelle utilité peut - il 6ti.e 
pour les autres objets bien plus importants des fondatfons? Aussi, 
presque toutes les fondations anciennes ont-elles dégknkré de leur 
institution primitive : alors le m4me esprit qui avait fait naître les 
premières en a fait btablir de nouvelles sur le mbmc plan ou sur un 
plan différent ; lesquelles, aprhs avoir dkgbnkré à leur tour, sont 
aussi remplacbes de la méme manière. Les mesures sont ordinaire- 
ment si bien prises par les fondateurs pour mettre leurs Qtablisse- 
ments h l'abri des innovations exthieures , qu'on trouve ordinaire- 
ment plus ais&, et  sans doute aussi plus honorable , de fonder de 
nouveaux Qtablissements que de reformer les anciens ; mais par ces 
doubles e t  triples emplois, le nombre des bouches inutiles dans la 
société, e t  la somme des fonds retirés de la circulation gbnkrale, 
s'augmentent continuellement. 

Certaines fondations cessent encore d'btre exbcut4es par une rai- 
son diffbrente, et par le seul laps du temps : ce sont les fondations 
faitesen argent et en rentes. On sait que toute espece de rente a perdu 
à la longue presque toute sa valeur par deux principes : le premier 
est l'augmentation graduelle e t  successive de la valeur numeraire 
du marc d'argent, qui fait que celui qui recevait dans l'origine une 
livre valant douze onces d'argent, ne reçoit plus aujourd'hui, en 
raison du mémc titre, qu'une de nos livres, qui ne vaut pas la 
soixante-treizième partie de ces àouze onces. Le second principe 
est I'accroissement de la masse d'argent, qui fait qu'on ne peut au- 
jourd'hui se procurer qu'avec trois onces d'argent ce qu'on avait 
pour une seule avant que 1'Amkrique fût dhcouverte. Il n'y aurait 
pas grend iriconvbnient à cela, si ces fondatfons 6teient entihrement 
nnbanties ; mais le corps de la fondation n'en subsiste pas moins, 
seulement les conditions n'en sont plus remplies. Par exemple, si 
les revenus d'un hBpital souffrent cette diminution, on supprimera 
les lits des malades, et  l'on se contentera de pourvoir à l'entretien 
des chapelains. 

3" l e  veux supposer qu'une fondation ait eu dans son origine une 
utilité incontestable ; qu'on ait pris des prbcautions suffisantes pour 
empécher que la paresse et  la négligence ne la fassent dkgbnbrer ; 
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que la nature des fonds la mette h l'abri des rkvolutions du temps 
sur les richesses publiques : l'immutabilité que les fondateurs ont 
cherché A lui donner est encore un inconvbnient considérable, parce 
que le temps amène de nouvelles révolutions qui font disparaître i'uti- 
lit4 dont elle pouvait btre dans son origine, et  qui peuvent mbme 
la rendre nuisible. La socibté n'a pas toujours les mbmes besoins : 
la nature e t  la distribution des yropriétks , la division entre les dif- 
fbrents ordres du peuple, les opinions, les mœurs, les occupations 
gbnérales de la nation ou de ses diffbrentes portions, le climat mbme, 
les maladies et  les autres accidents de la vie humaine, éprouvent une 
variation continuelle : de nouveaux besoins naissent, d'autres cessent 
de se faire sentir ; la proportion de ceux qui demeurent change de 
jour en jour dans la société, et avec eux disparaît ou diminue l'uti- 
lité des fondations destinees A y subvenir. Les guerres de Palestine 
ont donné lieu A des fondations sans nombre, dont l'utilitb a cessé 
avec ces guerres. Sans parler desordresde religieux militaires, l'Eu- 
rope est encore couverte de maladreries , quoique depuis longtemps 
on n'y connaisse plus la lèpre. La plupart de ces Btablissements sur- 
vivent longtemps à leur utilitb : premièrement, parce qu'il y a 
toujours des hommes qui en profitent et  qui sont intéressés A les 
maintenir ; secondement, parce que, lors mbme qu'on est bien con- 
vaincu de leur inutilith, on est très-longtemps A prendre le parti de 
les dbtruire, A se decider, soit sur les mesures e t  les formalités ne- 
cessaires pour abattre ces grands Sdifices affermis depuis tant de 
siècles, et qui souvent tiennent B d'autres batiments qu'on craint 
d'ébranler; soit sur l'usage ou le partage qu'on fera de leurs dkbris ; 
troisièmement, parce qu'qn est tres-longtemps A se convaincre de 
leur inutilité, en sorte qu'ils orit quelquefois le temps de devenir 
nuisibles avant qu'on ait soupçonni? qu'ils sont inutiles. 

TI y û tout A présumer qu'une fondation, quelque utile qu'elle pa- 
raisse, deviendra un jour au moins inutile, peut-btre nuisible, et 
le sera longtemps : n'en est-ce pas assez pour arrbter tout fondaleur 
qui se propose un autre but que celui de satisfaire sa vanité? * 

4" Je n'ai rien dit encore du luxe des édifices e t  du faste qui 
environne les grandes fondations : ce serait quelquefois Bvaluer 
bien favorablement leur utilit8, que de l'estimer la centikme partie 
de la dbpense. 

5' Malheur A moi si mon objet pouvait Btre, en prhsentant ces 
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considérations , de concentrer l'homme dans son seul intéret ; de le 
rendre insensible à IR  peine ou au bien-btre de ses semblables ; 
d'&teindre en lui l'esprit de citoyen , et de substituer une prudence 
oisive et basse à la noble passion d'étre utile aux hommes ! Ir veux 
que l'humanitb , que la passion di1 bien public procure aux hommes 
les mérnes biens que la vanité des fondateurs, niais plus sûrement, 
plus complétemen t , h moins de Frais, et  sans le mélange des iricon- 
vériients dont je me suis plaint. Parmi les diffkrents besoins de la 
société qu'on voudrait remplir par la voie des établissenicnts tlu- 
rables ou des fondations, distit~guons-en deux sortes : les uns np- 
partiennent d la sociétb entihre, et ne scront que le rbsultnt des 
intérets de chacune de ses parties : tels sont les besoins gén6raux de 
I'humariité , la nourriture pour tous les hommes, les bonnes maurs  
et I'Gducation des enfants, pour toutes les familles; et  cet in the t  
est plus ou moins pressant pour les dilFBrents besoins; car un 
hoinme sent plus vivement le besoiri de la nourriture que l'in t Erbt 
qu'il a de donner à ses enfants une boiine Bducatioii. I l  ne faut pas 
beaucoup de rbflexion pour se coirvaincre que cette premikre espèce 
de besoins de la sociétS n'est point de nature A etre remplie par des 
fondations, ni par aucun autre moyen gratuit; et  qu'à cet 6gard le 
bien génhral doit etre le resultat des efforts de chaque particulier 
pour son propre intérbt. Tout homme sain doit se procurer sa sub- 
sistance par son travail, parce que s'il Btait nourri sans travailler, 
il le serait aux dkpens de ceux qui travaillent. Ce que 1'Etat doit d 
chacun de ses membres, c'est la destruction des obstacles qui les g4- 
neraient dans leur industrie, ou qui les troubleraient dans la jouis- 
sance des produits qui en sont la rbcompense. Si ces obstacles sub- 
sistent, les bienfaits particuliers ne diminueront point la pauri-et6 
gknérale , parce que la cause restera tout entihre. 

De mkme, toutes les familles doivent l'éducation aux *enfants qui 
y naissent : elles y sont toutes int6ressBes immBdiûtement, et ce 
n'est que des efforts de chacune en particulier que peut naître la 
perfectioii génbrale de 1'Bducatioii. Si vous vous amusez à fonder des 
maîtres et  des bourses dans des colléges, I'utilitb ne s'en fera sentir 
qu'à un petit nombre d'hommes favorisbs au hasard, et  qui peut- 
étre n'auront point les talents nécessaires pour en profiter ' : ce ne 

" 11 a été proposé dans les États-Unis d7Amériqile de ne jamais donner, aux frais 
1. 90 
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sera pour toute Io nation qu'une goutte d'eau répandue sur .une 
vaste mer, e t  vous aurez fait à trcs-grands frais de trhs-petites 
choses. Et  puis, faut-il accoutumer les hommes B tout demander, B 
tout recevoir, B ne rien devoir A eux-menies? Cette espece de men- 
dicité qui s'étend dans toutes les conditions degrade un peiiple, et 
substitue A toutes les passions hautes un caractère de bassesse et 
d'intrigue. Les hommes sont-ils puissamment intéresshs au bien 
que vous voulez leur procurer, laisser-les faire : voilh le grand, I'u- 
nique principe. Vous paraissent-ils s'y porter avec moins d'ardeur 
que vous ne désireriez, augmentez leur iiitéret. Vous voulez perfec- 
tionner l'éducation : proposez des pris à I'Qmulation des phres et  
des enfants; mais que ces prix soient oEerts quiconque peut les 
mkriter, du moins dans chaque ordre de citoyens;, que les emplois 
et les places en tout genre deviennent la rbcompense du merite et 
la perspective assurke du travail, et  vous verrez l'émulation s'allu- 
mer à la fois dans le sein de toutes les familles; bientôt votre nation 
s'&lèvera au-dessus d'elle-meme; vous niirez Qclairé son esprit, vous 

de la rcatio~~, une éducalioii distinguée qu'aiiu enfanls qui auraient annonci. de 
grands talents, et dont les parents éprouveraienl l'indigence. 

On y doit distribuer lous les ans des prix ciails les petites écoles où les enfants 
auront appris l'écriture, la lecturc , les pretniers i.Iémenls de la géométrie et du 
dessin, les principes de I'kquité natiirelle, de la inorale, de la Ilonne foi, di1 véri- 
table honneur. 

Et la distributioi~ de ces prix n'y sera pas uniquement arbitraire de la part des 
maîtres et des inspecleiirs. Les vois des écoliers y seront comptces pour quelque 
chose. 

Les élcves les plils remarquables, el, qiii auront eu cles prix particuliers dans 
leur petite école, concourronl seuls dans la réunion des petites.écoles nii chef-lieu 
du comté. 

Kt11 ne pourra devenir Elèvr! dr  I'gtat, s'il n'a point eii de pris à ce grand con- 
cours. 

Celui qui aura mérité le premier prix sera nécessairement adopté par la nation, 
et couduit aux dépens dri pu1)lic i'i dcs btiides lilus relevées, si ses parents sont 
dans l'indigence. 

S'ils sont riches ou aisés, 1'éICve coiiroiiné aura le droit de nommer parmi ses 
camarades, dont les parents ne poiirraient pas eux-mêmes poiisser plus loin l'édu- 
cation, un de ceus qrii aiiront o1)tenu des secoilcts prix. La nation s'en chargera 
et l'entretiendra nu collilge. 

Ainsi, pour jouir de cet avantage, il faudra réunir ti la pauvreté qui eii aura be- 
soin, les talents qiii promettront Ic siiccIls, et Ics rcrtiis qui aiiront rendii digne de 
l'amitié. 

Ce n'est point un,e fondation; c'es1 uiie clépense pilb~kque pri.vue, pour empê- 
cher que le germe d'un grand homme et d'lin homme de bien reste enseveli sous 
le malheur de sa famille. (Noie d~ Duporat de .Nemours.) 



Ini aurez donne des mmurs, vous anrez fait de grandes choses, et  il  
ne vous en aura pas tant coûté que pour fonder un collhge. 

L'autre classe de besoins publics auxquels on a voulu subvenir par 
des fondations, comprend ceux qi'on peut regarder comme accidentels, 
qui, bornés à certains lieux et à certains temps, entrent moins dans Ir! 
système de l'administration générale, et peuvent demander des secours 
particuliers. II s'agira de remhdier aux maux d'une disette, d'une épi- 
demie; de pourvoir à l'entretien de quelques vieillards, de qiielques 
orphelins, A la conservation des enfants exposés; de faire ou d'entre- 
tenir des travaux utiles à la commodite ou à-la salubrité d'une ville; 
de perfectionner I'agricultiire ou quelques arts languissants dans un 
canton; de récompenser des serviees rendus par un citoyen à la ville 
dont il est membre, d'y attirer des hommes cblèbres par leurs ta- 
lents, etc. Or, il s'en faut beaucoup que la voie des établissements 
publics et des fondations soit la meilleure pour procurer aux hommes 
tous ces biens dans la plus grande (!tendue possible. L'emploi libre 
des revenus d'une comniunauté, ou la contribution de tous ses mem- 
bres dans le cas où le besoin serait pressant et  gbnéral; une asso- 
ciation libre et d,es souscriptions volontaires de quelques citoyens 
gbnéreux, dans le cas où I'intérbt sera moins prochain et  moins uni- 
versellement senti : voilà de quoi remplir parfaitement toutes sortes 
de vues vraiment utiles; et  cette méthode aura sur celle des fonda- 
tions cet avantage inestimable, qii'elle n'est sùjette à aucun abus 
important. Comme la contribution de chacun est entièrement volon- 
taire, il est impossible que les fonds soient détournts de leur desti- 
nation. S'ils l'étaient, la source en tarirait aussit6t; il n'y n point 
d'argent perdu en frais inutiles, en luxe et en batiments. C'est uiie 
société du meme genre que celles qui se font dans le commerce, 
avec cette différence qu'elle n'a pour objet que le bien public; et  
comme les fonds ne sont employes que sous les yeux des actionnai- 
res, ils sont à portke de veiller à ce qu'ils le soient de la manière 
la plus avantageuse. Les ressources ne sont point éternelles pour 
des besoins passagers : le secours n'est jamais appliquB qu'A la par- 
tie de la societé qui souffre, à la branche de commerce qui languit. 
t e  besoin cesse-t-il, la libéralit6 cesse, et son cours se tourne vers 
d'autres besoins. 11 n'y a jamais de doubles ni de triples emplois, 
parce que l'utilith actuelle reconnue est toujours ce qui determine 
la générosith des bienfaiteurs publies. Enfin, cette methode ne re- 



tire aucnn fonds de la circulation ghnbrale; les terres ne sont point 
irrevocablement posséil8es par des mains paresseuses, e t  leurs pro- 
ductions, sous la main d'un proprietaire actif, n'ont de borne que 
celle do leur propre féconditb. Qu'on ne dise point que ce sont 18 des 
idees chimériques : l'Angleterre, l'&cosse et l'Irlande sont remplies 
de pareilles socit!tbs, ct eii ressentent, depuis plusieurs années, les 
heureux effets. Ce qui a-lieu en i\ngleterre peut avoir lieu en France; 
et  quoi qu'on en dise, les Anglais n'ont pas le droit exclusif d'btre 
citoyens. Nous avons mbme dkjB dans quelques provinces des exem- 
ples de ces associations qui en prouvent In possibilité. Je citerai en 
particulier In ville de Bayeux, dont les habitants se sont cotises 
librement polir bannir en thement  de leur ville la mendicitb, et  J- 
ont. réussi en fournissant du travail à tous les mendiants valides, et 
des aumbnes à ceux qui ne le sont pas. Ce bel exemple merite d'Btre 
proposé h 1'émulation de toutes nos villes : rien ne sera si ais&. 
quand on le ~ o u d r a  bien, que de tourner vers des objets d'une uti- 
lit4 générale et certaine 1'8mulation et le goût d'une nation aussi 
sensible 5 l'honneur que la nbtre, et  aussi facile à se plier A tontes 
les impressions que le gouvernement voudra et saura lui donner. 

6" Ces réflexions doivent faire applaudir aux sages restrictions que 
le roi a mises, par son Bditde 17.49, iI la liberte de faire des fondations 
nouvelles. Ajoutons qu'elles ne doivent laisser aucun doute sur le droit 
incontestable qu'ont le gouvernement d'abord dans l'ordre civil, puis 
le gouvernement et I'eglise dans l'ordre de la religion, de disposer des 
fondations anciennes, d'en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou 
tnieun encore de les supprimer tout à fait. L'utilité publique est la 
loi suprbme, et  ne doit &tre balûncbe ni piir un respect superstitieux 
pour ce qu'on appelle l'intention des funduteurs , comme si des par- 
ticuliers ignorants et  bornés avaient eu droit d'enchaîner à leurs 
volontés capricieuses les gén8rations qui n'&aient point encore ; ni 
par la crainte de blesser les droits pretendus de certains corps, comme 
si les corps particuliers avaient quelques droits vis-à-vis de l'État. 
Les citoyens ont des droits, et des droits saerbs pour le corps meme 
de ln société ; ils existent independamment d'elle; ils en sont les 
6léments nécessaires, et  ils n'y entrent que pour se mettre, avec 
tous leurs droits, sous la protection de ces memes lois qui assurent 
leurs pyopribtks e t  leur liberté. Mais les corps particuliers n'existent 
point par eux-memes, ni pour eux ; ils ont 6th formés pour la so- 
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çiété, et ils doivent cesser d'exister au moment qu'ils cessent d'étre 
utiles. 

Concluons qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait pour I'immor- 
talit8 ; et puisque les fondations; toujours multipliées par la vanité, 
absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés pnr- 
ticulibres, il faut bien qu'on puisse à:la firi les détruire. Si tous lei. 
hommes qui ont vbcu avaient eu un tombeau, il aurait bien filllu, 
pour trouver des terres à cultiver, renverser ces moriuments stb.riles 
~t remuer les cendres des morts pour riourrir les vivants. 



QUESTIONS SUR LA CHINE, 

A MM. KO ET YANG1. 

RICHESSES. - DISTRIBUTION DES TERRES. - CUL'I'URE. 

1. Y a-t-il à la Chine beaucoup de gens riches, ou, ce qui est la 
méme chose, les fortunes y sont-elles fort inbgales ? 

If .  Y a-t-il beaucoup de gens qui yossedent une tr8s-grande 
quantité de terres, de maisous, de domaines ? 

III. Y a-t-il beaucoup d'entrepreneurs qui aient de gros fonds, 
qui fassent travailler un grand nombre d'ouvriers, et qui fassent 
fabriquer une trBs-grande quantite de marchandises ? 

1V. Y a-t-il beaucoup de nhgociants qui aient des fonds consi- 
~Ibrables, et qui fassent des entreprises de commerce? 

Obseruations. - 11 y a certainement beaucoup d'entreprises de manufac- 
tures e t  de  commerce qui ne peuvent s'exécuter sans des fonds d'avances 
très-considérables. Par exemple, il falit de très-gros fonds pour armer et  
charger u n  vaisseau; mais il n'est pas absolument nécessaire que tous ces 
fonds appartiennent à la même personne ; plusieurs peuvent s'associer pour 
faire les dzpenses en commiln et partager les profits à proportion de la mise 
de chacun. Il e s v o n c  possible qii'il y ait dans un pays beaucoup d'indiistrie 
e t  de commerce sans qu'il y ait de graiides fortunes, ou ilne excessive iné- 
galité dans les fortunes. 

MM. Ko et Yang étaielit, &.ce ({uc rapporte 1)uporit de Neniours, deux jeunes 
Chinois de beaiicoup d'esprit, que les jésuites avaient envoyés faire leurs éludes en 
France. Ils relournsreiit dans leur patrie avec une pension du gouvernement, payée 
dans le but d'entretenir avec eus des relations scientifiques e l  littéraires. C'est 
alors que, pour seconder ce projet, Turgot, avide de tous les gerires d'instruction, 
rédigea non-seulement les Questions qu'ou va lire et les Obseruations qui les 
aczcompagnent, mais encore les Réflexions sur  l a  formation el  la distribution 
de la  richesse, destinées à niettre ces jeunes gens en état d'y mieux répondre. II 
leur donna en oi~lre, à ses propres frais, beaucoup d'instrumenls et de livres. - 
Ainsi, M. Abel Rémusat s'est trompé lorsqu'il affirme, dans ses Nouveaux me- 
langes asialiques (tome 1, page 258)' qu'il n76tait venu que deux Chinois en 
France avant la révolution de 1789, dont l'un, nommé Michel Chin-fo-lsoung, 
natïf de Nankin, aurait été amené par le père Couplet en 1687, et l'autre, arrivé 
trenle ans plus tard, appelé Hoang, et siirnommé Arcadius, se serait marié et 
serait mort à Paris en 1716. (E. D.) 
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V. Y a-t-il beaucoup de gens qui vivent.de I'iritérbt de l'argent 
prêté ? 

Observutiorb. - II y a dans les grandes sociétés iiiie foule d'emplois qui 
lie peuvent être exercés que par des hommes eritièrernent disponibles, 
c'est-à-dire qui n'aient pas besoin poiir leur subsistance ou pour la conser- 
vation de leur fortune d'une assiduité et d'un travail continuels, et qui puis- 
.jent Glre cnlevés adx fonctions laborieuses de la socihté, sans interrompre ni 
déranger la circulation des travaux et des dépeiises tlorit dépend la repro- 
cluction perpétuelle des richesses. Tels sont les emplois dcs ministres d71",tat, 
(les administrateurs des provinces, des membres des tribunaux, d'uiie foule 
d'officiers et de mandarins plus ou nioins élevés en dignité. - Il est visible 
qu'un propriétaire obligé de cultiver sa terre, un entrepreneur de cultiire, 
un manufacturier, un cornmergant, a quelque point qu'on les suppose ri- 
ches, ne pourraient se livrer aux fonctions de la guerre ou de la magistra- 
ture, sans abandonner les travaux qui les font subsister, et sans diminuer 
les revenus de la nation. - Il n'y a que le propriétaire qui jouit sans tra- 
vail de son revenu, et le prêteur d'argent qui en reçoit l'intérêt, qui puis- 
sent, sans déranger ni leur fortune, ni l'ordre des travaux productifs, se 
livrer a toute sorte d'occupatioris, à l'étude des sciences, aux fonctions pu- 
bliques de la guerre, de la justice, de l'administration. - Tous ces travaux 
supposent des hommes sinon ricbes , du rnoins qui jouissent sans travail 
d'une subsistance honnête, et qui, n'btant point engagés ail travail par le 
besoin, puissent écouter des motifs plus nobles, tels que l'amour de la gloire, 
le désir de la considération, et l'amour du bien public. 

[l est vrai que les officiers de guerre et de justice, les mandarins de tous 
les ordres, recevant des appointements proportionnés à leur grade, peuvent 
siibsister sur ces appointements. liais outre que des hommes déjà riches, 
et qui travailleraient plus pour l'lionneur que pour I'intérGt, coûteraient 
moins à l'État, ils seraient aussi moins tentés d'abuser de leur emploi par 
des exactions, moins exposbs à la vbnalité, que des hommes qui, n'ayant 
que leurs appointements, n'ont de perspective à laisser à leur famille, en 
cas de mort, que la misère, s'ils ne trouvent pas moyen d'amasser du bien 
dans leurs places. 

En France on achète les places de magistrature, et un très-grand nombre 
de ces places ne rapportent que très-peu de chose. C'est assurément un grand 
abus que les emplois s'achètent; mais cet abus prouve que des gens riches 
peuvent être excités, par le seul motif de l'honneur et de la considératiori 
publique, à consacrer au service de 1'Gtat non-seulement leur temps et leur 
travail, mais encore une' partie dc leur fortune. D'ailleurs, quoique, abso- 
lument parlant , les officiers publics puissent n'avoir que leurs appointe- 
ments, comrrie pour parvenir aux emplois il faut, à la Chine, s'y être pré- 
paré par de longues études, avoir subi plusieurs examens, fait différents 
voyages, il faut être au-dessus du premier besoin, et pouvoir subsister 
pendant tout le temps de ses études sans gagner aucun salaire par son tra- 
vail. Il faut donc au moins être né de parents riches qui puissent subvenir 
aux frais de cette longue bducation. 

II est vrai qu'un riche laboureur, un gros négociant, peuvent gagner assez 
pour faire cette dépense eri faveur de leurs enfants, lesquels, une fois pla- 
cés, vivraient sur leurs appointements ; en sorte qu'il ne serait pas abso- 
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lumeiit nécessaire, pour remplir les emplois publics, qu'il se trouvgt des 
propriétaires ou des prêteurs d'argent qui jouissent sans travail d'un'gros 
revenu. 

Cela posé on demande : 
VI. Par quel genre d'hommes sont çommuiiément remplies les 

grandes places à la Chine? Sont-ce les enfants de familles riches 
vivant sans travail de leurs revenus, ou bien des fils de laboureurs, de 
rnaiiufacturiers, de commerçaiits, dont les pEres soiit assez riches pour 
leur procurer une éducatioii distingube ? 

vil. N'y a-t-il pas des familles qui de pirre en fils n'ont d'autre 
état que de se livrer à la profession des lettres e t  de poursuivre les 
dilliirerits emplois, comme cela paraît fort naturel, et  comme il ar- 
rive en France, où les enfants des magistrats prennent le plus sou- 
veut l'état de la magistratiire ? 

V111. Eii supposant, ainsi qu'il est vraisemblable, que ces familles 
jouisserit sans travail d'une certaine aisance, on demande si le plus 
grmd nombre ont leur fortune eii fonds de terre ou en argeiit prbt6 à 
i ri tkrhl . 

IX. Ln plupart des terres sont-elles cultivées par les proprietaires 
eux-mémes, ou p a r  des colons qui rendent uus propriétaires un 
certain revenu? 

. Emploie-t-ori dans quelques parties de In Chine des esclaves à 
la culture des terres1? 

Xi .  Est-il commun à la Chine de doiirier ses terres à cultiver à 
des ouvriers qui rendent au propriktaire u-ne certaine portion des 
fruits, comme la moitié ou le tiers? 

XII. Dans ce cas, le propriétaire fait-il quelques avances? Four- 
nit-il au cultivateur les bestiaux de labour? 

XIIl. Est-il d'usage à la Cliiiie d'tiffermcr les terres à des cuitiva- 
teurs qui fournissent les avances et  les bestiaux, et  qui rendent au 

Le servage de la glèbe ne parait plus exister en Chine que pour les terres ap- 
partenarit à des familles tartares-mantclious, dont les individus rnales sont desti- 
nés légalement à la profession des armes. biais ces familles sont peu nombrelises, 
puisrlu'elles ne représentent pas une population militaire de plus de cent mille 
iimes. Quitnt iiu propriétaire Chinois, il afrernie ordinairement sa terre à Lin aiitre 
Chinois, libre comme liii, en ayant soin d'exiger di1 fermier un gage équivalent au 
nioins au revenu d'une année. Sans cetle précaution, fa récolte fitile, le fermier 
vendrait le v a i n  et prendrait 1ü fuite. - Voyez J otcrnal asialiqzce , mars 1837 ; 
Annules du la foi, no XL. ( E .  Il.) 
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propriétaire chaque année une somme fixe en argent, ou une quan- 
t ité fixe de grains? 

SIV.  Trouve-t-on beaucoup d'exemples à la Chine de proprik- 
!.aires qui aient abandonné des terres à perpétuité moyennant une 
redevance annuelle en graiiis ou en argent? 

XV. Si ces d i fken ts  usages ont lieu à la Chine, n'observe-t-on 
pas, comme en France, qu'il est plus commun de donner les terres 
moitit5 ou au tiers des fruits dans les provinces moins riches, plus 
éloignées de la cour,, moins bien situkes pour le commerce, telles que 
les provinces de Chen-si, de Se-tchouen, d'Yun-nan ; et qu'au cori- 
traire on trouve plus communément des fermiers dans les provinces 
riclies et plus h portée des consommations et  du commerce, comme 
les provirices de Pe-tche-li, de Kiang-nan, de Kouang-tong, de Fo- 
kien, etc.? 

XYI. Dans les provinces méridi.onales de la Chine on cultive la 
terra avec des buffles; ne la cultive-1-011 pas plus communémeiit 
avec des bœufs semblables à ceux d'Europe dans les provinces du 
fiord? N'emploie-t-on pas aussi des chevaux à la culture? Et dans ce 
(:as iic remarque-t-on pas que l'usage des chevaux ii'a lieu que 
dans les proviiices où l'usage des fermiers est établi ? 

XVII. Est-il commun à la Chine de vendre et  d'acheter des foilds 
de terre ? 

XViiI. Quel est le prix commun des terres eu Bgard à leur revenu 
aniiuel, ou quel est le denier auquel on les achete ordinairement ? 
Les paye-t-on quinze ou vingt fois, ou trente, ou quarante fois la 
valeur de ce revenu ? 

SIX.  Quel est l'intérbt ordinaire de l'argent prété? est-il au de- 
nier viiigt ou à cirlq pour cent, ou bien plus fort ou plus faible, ù 
trois ou quatre pour cent, ou bien à six, à dix, à quinze pour ceut' ? 

1)'aprGs le père Amyot, qui écrivait vers 1760, l'intérêt légal de l'argent à la 
Chine n'était pas au-dessous de 18 pour 100, et se prêtait souvent à 30 daiis le 
commerce. T,es rapports plus récents des Anglais et des missionnaires ne nous 
apprennent pas que cet état de choses ait changé, et, comme à cette époque, cha-, 
que bourg contiilue d'avoir sa maison de prêt sur gages. Ce taux énorme d'intérêt 
a des causes niultiples sans doute; mais on ne peut nier que la principale ne soit 
tlaos l'oppression qui frûpl~e le travail di1 pauvre dans tout pays oii règne le des- 
polisrrie. Ce régiriie, en aggravant les chances désastreuses attachées à l'eiiiploi des 
capitaux, rend nécessaire le payement d'une plus forte prime d'assurance à ceux 
qui en sont détenteurs. Et l'élévation de l'intérêt entraînant par contre-coup celle 
des profils, le résultat naturel est d'accroître la fortune du riche et d7empirer la 



314 QUESTIONS SUR LA CHINE. 

XX. Quelle est la plus grande étendue de terre que le mbme 
homme cultive communément à la Chine? Y voit-on, comme ici, 
des fermes de cent, deux cents, trois cents arpents ou davantage, ou 
bien, les domaines et  les forids de terre n'y sont-ils pas plus di- 
vises ? 

XXI. Dans les provinces du midi oii ue cultive gu&re que du riz : 
on cultive dans les provinces du nord du froment et peut-8tre aussi 
d'autres grains ; les metairies ou fermes cultivées eii froment ne sont- 
elles pas plus etendues que celles cultivées en riz? ou, ce qui est la 
mbme chose, un seul cultivateur ne peut-il pas cultiver plus de terre 
en froment qu'en riz ? 

XXII. Quoiqu'on cultive du froment dans les provinces du nord, 
j'entends dire que les Chinois, m8me à PBkin, ne vivent guère que 
de riz et  ne mangent point de pain. Que fait-on donc du froment? 
car on ne le cultive que pour le vendre, et  on ne l'achète que pour le 
manger ? 

XXIII. Quelle est B peu pr6s la fortune des gens qu'on regarde à la 
Chine comme très-riches? 

Observalions. - On peut en France distingiier différents ordres de fortune. 
Le premier ordre est formé de celles qui sont au-dessus de 100,000 livres 

de rente, ou dont le revenu surpasse 16 à 17,000 onces d'argent. 
On peut regarder comme le second ordre les fortunes dont le revenu est 

-au-dessous de 100 et au-dessus de 60,000 livres, ou de 10,000 onces d'argent. 
Celles de 36 à 60,000 livres, ou de 6,000 à 10,000 onces d'argent, forment 

un troisième ordre. 
Celles de 24 à 36,000 livres, ou de 4 à 6,000 onces d'argent, un quatrième 

ordre. 
Celles de 15 à 24,000 livres, ou de 2,500 a 4,000 onces d'argent, un cin- 

quième ordre. 
Celles de 2,000 à 2,500 onces d'argent, un sixième ordre, où l'on est en- 

core regardé comme riche dans les provinces, et à Paris seulement comme 
trbaisé. 

Au-dessous encore, dans le septiéme ordre, depuis 1,000 jusqu'à 2,000 
onces d'argent de revenu, l'on jouit d'une aisance honnête, mais on n'est 
point appelé riche. 

Maintenant, on demande si les fortunes du premier ordre à la Chine 
sont de quinze ou seize mille taels de revenu, ou seulement de dix, 
ou de six, ou de quatre, ou meme de deux inille taels, ou moins en- 
core. 

rpisère du pauvre. Aussi parait-il constant qu'il n'existe pas de contrée où le sort 
du peuple soit plus déplorable qu'à la Chine. (E. D.) 
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XXIV. A combien de laels évalue-t-on les appointements des prin- 
cipaux mandarins, d'un chef des tribunaux de Pékin, d'un ko-lao, 
d'un tsong-tou, d'un fou-youeri ? 

XXV. Est-il commun de trouver des particuliers aussi riches par 
leur patrimoine que ces officiers le sont par leurs places? 

XXVI. Combien un homme consomme-t-il communément de riz 
par an ? 

XXVII. Quel est corninunément le prix du riz à Pékin? Le vend- 
on au poids ou à la mesure? 

Observations. - Comme on conriaft l'évaliiation du tael, il serait à souhai- 
ter que le poids du riz Sût énoncé en taels; ainsi on dirait combien coûta, 
année commune, le poids de cent taels de riz. 

Pour trouver l'année cornmurie, il faut prendre le prix de la mème quan- 
tité de riz pendant chacune des dix dernières années, additionner tous ces 
prix, et prendre le dixième de la somme totale. 

XXVIII. Quel est cornmunénient à la Chine le prix de la jounibe 
d'un homme de travail? ou combien de jours peut-on faire travailler 
un homme pour un lael? Ce prix doit htre différent à Pékin et  dans 
les provinces, surtout dans les provinces pauvres : on désirerait sa- 
voir ces différences '? 

XXI-X. J'ai appris, par les mémoires de M. Poivre et  de feu 
M. l'abbé de Verthamont, que la.dîme des fruits de la terre forme 
le principal revenu de l'empereur de la Chine. Mais M. Poivre re- 
marque que la quotitb de cette dîme n'est pas la m&me pour toutes 
les terres; que dans les meilleures elle se lève au dixième, et  dans 
les mauvaises au trentième. II y a sans doute longtemps que cette 
quotitb est réglée pour chaque terre. 

Je demande s'il y a dans chaque district un tableau ou registre 
public dans lequel chaque pièce soit inscrite avec la note de la quo- 
titb à laquelle elle doit la dîme, ou si l'usage immémorial est la 
seule règle que suivent les officiers de l'empereur; d e  mhme qu'en 
Europe c'est l'usage qui décide de la quotité de la dîme que levent 
les curks ? 

XXX. Est-il libre à tout le monde de vendre et d'acheter du riz 
quaud il veut? 

Timkovski, qui visita la Chine en 18Y20, nous apprend que le salaire mensuel 
ries domestiques à Pékin varie de 3 onces (22 fr. 50 c,) à 1 once d'argent (7 fr, 
Ci0 c.), outre la nourriture dans ce dernier cas. (E. D.) 
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Est-il pérmis d'en faire des magasins? 
N'oblige-ton jamais les marchands ou les laboureurs d'ouvrir 

leurs magasins ou de le porter au marché? 
Les mandarins n'en fixerit-ils jamais le prix? 
Le laisse-t-on passer librement d'une ville à l'autre dans les temps 

de disette? 

ARTS. 

XXX1. Papeterie. - On désirerait avoir une forme oii moule 
qui sert à étendre la pAte pour faire une feuille de papier. 

0 i i  prétend que dans ces formes les enverjures iie sont pas fai- 
tes, comme en Europe, avec du 61 de laiton, mais avec des fila- 
lemeiits que les Chiriois savent tirer du rotin : cela doit reridre le 
papier beaucoup plus égal. 

On ne demande qu'une forme de grandeur médiocre. 
XXXII. Comment s'y preiid-oii pour diviser le rotiii eii filaments 

aussi droits et aussi fins que des fils de laiton? II lie paraît pas que 
cela soit possible quand le rotin est sec, mais peut-&tre. y réussit-oil 
mieux avec du rotin frais qui vient d'&tre coupé. Peut-étre aussi fait- 
oii macérer ou rouir le rotiii pour pouvoir en s6parer les fibres. à 
peu pres comme on fait rouir en Europe le charivre et le lin pour 
en séparer I'0corce : on demande sur cela des éclaircissements. 

XXXIIi. On prie d'envoyer avec la forme quelques bottes de rotin 
préparé et divisé en fils, en un mot pr&t à btre employé pour faire 
des formes. 

XXXIV. On voudrait avoir quelques livres de la piite qui sert à 
faire différentes sortes de papiers, depuis le plus fin, que M. Poivre 
m'a dit étre fait de coton en laine, jusqu'au papier commuri fait d'é- 
corce de bambou. 

II faudrait prendre la yiîte telle qu'on la jette dans la cuve après 
qu'elle a Bté broyée et prbparée sous les pilons, et la faire sécher 
pour l'envoyer. 

011 prie d7Btiqueter exactement chaque paquet. 
On voudrait avoir de chaque sorte une quantité suffisante pour 

pouvoir essayer d'en faire du papier. 
A l'égard du bambou, on prie d'y joiridre un peu d'écorce de 

bambou dans soli état naturel, et avant qu'elle ait subi ces différentes 
prbparations. 
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XXXV. On prie aussi d'y joindre un échantillon de chaque es- 
pèce de papier fait avec ces différentes pAtes. 

XXXVI. Lorsque la pAte s'est arrangke sur  la forme pour former 
une feuille, on renverse la forme sur une grande piece d'étoffe afin 
que la feuille s'y couche et que l'étoffe en boive l'humidité. En Eu- 
rope, on se sert pour cela d'ktoffes de laine assez grosses, qu'on ap- 
pelle flanchets. - On dit que les étoffes de laine sont rares A la 
Chine : de quelles ktoffes se sert-on pour y couclier le papier au 
sortir de la forme'? Sont-ce des Btoffes de soie, de coton, ou de quel- 
que autre matihre? On voudrait en avoir une piece neuve, de celles 
dont on se sert dans la fabrique du plus beau papier. 

XXXVII. On se sert, dit-on, de colle de riz pour coller le papier 
de la Chine. On voudrait savoir comment se fait cette colle, et si la 
manière de coller le papier ressemble à celle usitée en Europe, et 
qui est décrite dans l'Art du papetier, dont MM. Ko et Yang ont un 
exemplaire. 

On les prie d'envoyer quelques livres de la plus belle colle, bien 
sèche, afin qu'elle puisse se conserver. 

XXXVIII. S' i 1s pouvaient expliquer clairement la manihre dont 
on s'y prend pour exécuter des feuilles de douze pieds de long sur 
huit de large, et comment on peut manier de si grandes formes, les 
plonger dans la cuve, les en retirer, les agiter pour arranger éga- 
lement la phte, sans qu'elles se courbent par le milieu ; comment on 
les retourne assez promptement pour coucher la feuille sur 1'Btoffe; 
comment on peut lever de si grandes feuilles sans les dbchirer; 
comment on peut les étendre encore molles sans leur faire prendre 
des plis, etc. , on leur sera tres-oblige. 

XXXIX. On les prie d'envoyer une ou deux centaines de feuilles 
du plus beau papier, de la largeur de six pieds sur quatre. On se 
propose d'essayer s'il pourra servir à la gravure en taille-douce. 
C'est du papier de coton qu'on demande , et non du papier de 
bambou. 

Si l'on peut en envoyer trois ou quatre cents feuilles, ce sqrait le 
mieux; il faudrait tâcher que le papier ne fût point pli6 dans les 
caisses, mais Btendu dans toute sa grandeur. 

X L .  Imprimerie. - Mouille-t-on le papier avant d'imprimer? 
XLf. L'encre dont on se sert pour imprimer est-elle en tout 

semblable 4 celle dont on se sert pour écrire, ou bien n'est-elle pas 



318 QUESTIONS SUR LA CHINE. 

plut& délayée a+ec de l'huile, comme celle dont on se sert en Eu- 
rope pour imprimer? 

XLIï. Pour imprégner d'encre les caracthres de la planche qu'on 
veut imprimer, se serton de brosses ou de pelottes de peau rem- 
bourrées, ainsi que dans les imprimeries d'Europe? 

On serait bien aise d'avoir une planche gravée pr&te A imprimer. 
une quantité d'encre suffisante pour faire quelques essais, une des 
brosses ou des pelottes dont on fait usage à la Chine. 

Enfin, on voudrait savoir si, pour imprimer, on fait passer la 
planche et le papier sous une presse, comme en Europe, ou si on se 
contente de frotter légèrement avec une brosse ou un rouleau le re- 
vers du papier applique sur la planche noircie. 

XLIII. Étoffes. - Fait-on des étoffes de laine à la Chine? Il sem- 
ble que puisqu'il gèle souvent à PEkin pendant l'hiver, l'usage de la 
laine y serait trhs-commode. On peut cependant y suppléer par des 
Qtoffes de coton et de soie plus Qpaisses, telles que des velours, des 
futaines, etc. On désirerait avoir des s6chantillons des plus belles 
Btoffes de laine ou de poil de chèvre qui se fabriquent. A la Chine. 

XLIV. On serait bien aise d'avoir aussi quelques poignees de 
la plus belle laine que produisent les moutons de la Chine dans les 
provinces où elle est le plus estimée. i l  ne faudrait pas faire dé- 
graisser cette laine, car les vers la rongeraient probablement. 

Pour prévenir encore plus sûrement cet inconvénient, il serait 
bon d'envoyer et cette laine et les Btoffes dans une boîte vernissée. 

XLV. Cultive-t-on, à la Chine, le lin ou le chanvre? 
On serait bien aise d'avoir des Bchantillons de la plus belle toile 

de lin qu'on fasse B la Chine. 

HISTOIRE NATURELLE. 

XLVI. On serait trhs-curieux de connaître quelles sont, dans cha- 
que province de la Chine, les pierres les plus communes, celles dont 
on bâtit, dont on couvre les maisons , dont on fait de la chaux, du 
platre. 

On ignore si MM. Ko et Yang se proposent de rbsider à ~ Q k i n ,  
ou s'ils compterit parcourir les diffbrentes provinces de la Chine. 
Dans le dernier cas, comme ils ont fait à Paris, je pense, un cours 
d'histoire naturelle , ils pourraient noter, à mesure qu'ils voyage- 
ront, les pierres les plus communes qu'ils verront dans chaque en- 
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droit, e t  en marquant bien le nom de la ville et  de la province. 
On se ferait, en comparant leurs notes avec les cartes du pere 

Du Halde, une idbe assez exacte de la nature du terrain dans les 
difîbrentes provinces de la chine. Car, pour peu qu'on soit versé 
dans l'histoire naturelle, on sait à peu près quelles sont les princi- 
pales matières qu'on trouve dans un pays ou l'on sait que telle 011 

telle pierre est dominante. - Ainsi, en voyant le granit et l'ardoise 
dominer en Bretagne, on sait fort bien qu'il ne faut pas y chercher 
les pierres blanches calcaires à bancs horizontaux et pleines de c&- 
quilles des environs de Paris. -Quand on voit aiix environs de Pa- 
ris de ces sortes de pierres, on sait bien qu'on ne pourra y trouver 
ni granit , ni ardoise, ni charbon de terre, ni mines d'or, d'argent, 
de plomb, d'&tain, etc. - En voyant d'autres natures de pierres, 
on reconnaît qu'une province est ou a été autrefois remplie de 
volcans. 

Mais il faut avoir attention de prendre les pierres qui sont de la 
première formation des montagnes du pays, e t  non pas les pierres 
qui ont Btb roulées par les eaux et déposées sur les rampes des mon- 
tagnes ou dans les vallons. MM. Ko et Yang pourraient donc bcrire 
dans leur journal de voyage , des notes, A peu pres de la manière 
suivante : 

Province de Chen-si . 
Si-ngan-fou : Les rochers des environs sont de granit ou de telle 

autre pierre. A telle distance, du c8té de l'est , il y a une inine de 
plomb. n 

Il suffirait qu'ils envoyassent chaque annEe ces notes en Europe. 
Un moyen plus sûr encore, mais qui peut-htre leur causerait trop 

d'embarras, serait d'amasser dans leurs voyages un dchantillon de 
la pierre la plus commune, et  de coller dessus une Btiquette ou un 
numho  qui renverrait à un mémoire où ils marqueraient le nom 
chinois de la pierre, le nom de la province et celui de la ville où 
elle aurait Bté prise. -Un morceau de pierre gros comme une noir 
suffirait pour chaque espèce. -Ces morceaux rassernblBs formeraient 
une caisse qu'ils auraient la bontE d'envoyer en Europe avec les éti- 
quettes. Pour ne pas grossir inutilement IR caisse, il faudrait, au lieu 
de prendre un échantillon dans chaque ville, n'en prendre @e lors- 
que le pays changerait de nature, et qu'on y verrait des pierres d'une 
autre esphce, e t  se contenter de marquer dans leur journal : à telle 
ville, m&mes pierres qu'à Si-ngnan-fou . 



11 serait intéressant que lorsqu'ils trouveront dans ces pierres 
quelques coquilles et autres productions marines ou terrestres pé- 
trifiées et conservBes , ils voulussent bien les mettre dans la caisse 
avec la note du lieu où on les aurait trouvées. Il serait bon aussi 
qu'ils envoyassent un Bchantillon de chaque espèce de mine dont ils 
auront connaissance ; le tout pareillement ktiqiieté ; par exemple : 
u Mihe de.. . . , près de la ville de.. . . , province de.. . . a 

Si MM. Ko et yang ne doiventpoint voyager, on prbvoit qu'il leur 
sera difficile de satisfaire sur cet article notre curiositC, et l'on se 
borne leur demander ce qu'ils pourront donner sur le pays qu'ils 
habiteront, ou ce qu'ils pourront se procurer par des amis qui voya- . 
geraient, et auxquels ils donneraient les instructions ci-dessus. Le 
principal serait d'avoir des 6chantillons avec des étiquettes exactes 
du lieu où on les aurait trouves. 

XLVII. On désirerait beaucoup avoir quelques Qchantillous plus 
considérables, et du poids de quelques livres, de chacune des matières 
dont on fait la porcelaine B King-te-tching, et qui sont dbcrites par 
le pére d'Entrecolles dans le 12" volume des Lettres édibantes (si je ne 
me trompe), le pe-tun-lse, le kao-lin, le che-kao, le hou-ch . Mais 
on voudrait avoir ces matières brutes, telles qu'on les prend dans la 
terre, sans avoir subi aucune préparation , et non telles qu'on les 
-porte ii Kirig-te-tching aprhs les avoir broyées, lavees et purifikes. 
II faudrait que chacune de ces matières fût soigneusement Btiquetée. 

XLVIII. 11 faudrait que toutes ces pierres fussent encaissees avec 
quelque soin, et arrangées de façon qu'elles ne s'usassent pas en 
frottant les unes contre les autres, qu'elles ne se touchassentTpas, 
et qiie les htiquettes ne se décollassent pas. Pour r ~ l a  il faut bien 
remplir les vides avec des matières molles et légères, comme des 
rognures d'étoffes ou de papier. 

XLIX. On serait bien aise d'avoir de la graine de th&. 
Il faudrait l'envoyer dans du coton ou de la mousse bien shche. et 

dans une petite .boîte dont les fentes fussent collées avec du papier. 
afin qu'elle ne pût ni germer ni pourrir; on pourrait mettre cette 
boîte avec la caisse de pierres. 

S'il y a phisieurs espèces de thé , et si,  comme on le croit, leum 
differences ne viennent pas de la prhparation, on voudrait en avoir 
de diffbrentes esphces dans des paquets séparés et étiquetés. 

II faudrait a u s ~ i  donner un mémoire sur les pr4parations que 
subit le thé. 
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L.  Questions sur quelques points d'liistoire. - Ce que j'ni lu 
dnns u,n recueil de lettres édifiantes, d'uiie synagogue de juifs Bta- 
blis dnns la province de Hou-qunng , et qu'on yriitendait etre venus 
:i la Chine avant Jksus-Christ , a-t-il 6th vBrifih? On prhtendait meme 
qu'ils n'avaient pas tous les livres de l'ancien Testament. Si cette 
idée avait quelque fondement, il serait trbs-iiit6ressant qu'on pût 
avoir une copie exacte et  liguiéc de leurs livres saints eli hbbreu. 
Si on pouvait la faire faire par quelque bon copiste qui copiat bien 
la figure des lettres, il serait petit-btre peu coîiteur de la faire tout 
de suite imprimer à la Chine, et  la cliosc en vaudrait la yeiiie. Oii 

en verrait avec plaisir les exeii~plaircs en Europe. 
LI. Les Mino-tsées, pe~iple iroii soumis, qui sont clicore ~lniis quel- 

ques montagnes de la Cliirie, ont-ils quelque (:omincicc avec les 
(:liinniç? Y a-t-il des Cliiiiois qui aillerit daiis leur pays et qiii sl- 
chent leur langue? Cette langue est-elle, comme cello des Chinois. 
composée de mots d'iiiic seule syllabe diversement eombin6s, ou d(: 
mots de dillere~ltes loiigricurs, comine les langues des Europbeiis et 
de presque toutes les iiûtiotis ' ?- La  pli^-sionornie et  In couleur de 
ces peuples ressemble-t-elle à celle des Chiriois des provinces où ils 
sont eiiclavks? Sait-oii quelque cl~ose des raisons qui ont empbché 
jusqu'ici qu'ils n'aient pu etre soumis à l'empire chinois? 

LI1. Les Tartares-Mantclioux , et autres soumis à l'empereur de 
la Chine commencent-ils à prendre des mœurs plus approchantes 
des mœurs chinoises, (? demeurer dnns les villes , (? s'adonner moins 
h la chasse, et davantage b la culture de la terre et aux arts? Les 
deux derniers empereurs, plus iiloignés de l'origine tartare, ne sont- 
ils pas devenus plus Chinois, et pour la manikre dc vivre, e t  pour 
la manière de penser, que leurs priidiicesseurs? 

11 exisle h la Cliiiie, 40 uil idiome ccrit, langue savante qiii n'a jamais été par- 
lke, et qui ne peiit I'êtrc, parce qu'clle est. purement idc'ographiqtie; il y jolie le 
mème role qu'en Eiirope , durant le seiziùme siecle, In langue latine ; tous les ou- 
vrages d'histoire , de philosophie, de jiirisprudeuce , etc., sont écrits dans cet 
idiome; - 2> ilne langue orale, que parlent, écrivent et enlendent, d'un bout de la 
Chine à I'a'ilre, toiis ceux qui ont fréquenté les bcoles du goiivernemeni; - 3 O  et 
dans cliaque province, iin idiome local, qui dérive de la Iangiie commune, et qui 
n'est h proprement parler qu'un patois à l'usage des derniéres classes du peuple, 
affecté de différences si profoiides dans la pronoiiciation, qu'il est'souvent inintel- 
ligible d'un district à l'autre. (E. D.) 

FIN DES QUESTIONS SUR LA CHINE. 



QUESTIONS IIYIPORTANTES 

SUR LE COMMERCE, 
A IIOCCASION 

DES 0PPOSlTIC)NS AIT DERNIER BILL DE NATURALISATIONI. 

PAMPHLET ÉCONOMIQUE DE JOSIAS TUCKER , 

TRADUIT ET A N N O T ~ ~  PAR TITRGOT '. 

SECTION 1. - Qiiestioils préliminaires sur les prkjugks chi peiiple, sur les termes 
d'dtranger et d'Anglais, sur les services que les CItrangers ont autrefois rendus 
au commerce de cette nation. 

1. Si les préjugks populaires doivent &tre regardes comme la pierre 
de touche de la verité? Si ce n'est pas de cette source que sont venues 
les plus vives oppositions contre 1'8tablissement de la tolérance ch+ 
tienne dans les trois royaumes, contre la plantation des haies et la 

Des protestants étrangers. 
VIume et Tucker sont les deus premiers écrivains qui se soient élevés, eii An- 

gleterre, au-dessus des théories du système mercaritile. 1.e derriier, qui n'est mort 
qu'en 1709, a laissé un assez grand nombre d'éci3ils économiques, dont le moins 
remarqiiable n'est pas I'oyuscule traduit, et 1)ublié en 1753, par Turçot. Il se dis- 
tingue par Lin fond d'idées trh-jiistes en genéral, et relevées, 'd'une maniBre fort 
piquante, par la concision et l'originalité de la forme. L'auteur y agile, en outre, 
une des questions les plus controversées aujo~ird'hiii, celle de savoir si une popu- 
lation nombreuse doit Glre considérée comme lin bien ou comme lin mal; et le 
sens dans lequel il la résout porte ù croire que, si l'tige ou la mort n'eût arrêté 
sa plume, il aurait servi de second à Tl7illiam Godwin dans la guerre contre Mal- 
thus *. 

Tiicker entretenait des relations suivies avec Turgot et quelques autres écono- 
mistes du dix-hiiitième si2cle. II a même eu l'honneur d'être traduit deux fois par 
notre illustre concitoyen, car l'on peut voir, daris la correspondance qui termine 
la collection des œuvres du dernier, une lettre où Turgotmnonce à l'auteur anglais 
la publication prochaiiie d'une brociiure de celui-ci sur les guerres de commerce. 
11 ne paraîtrait pas toutefois qiie ce travail, qui n'attendait plus que des notes, 
ait vu le jour, et le premier éditeur de Tiirgot ne parle même pas du manuscrit. 
(E. D.) 

* L'Essai sur le pfincipe de la population ne pariit qii'en 1798. 
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cl8tnre des héritages, contre les ptiages pour I'amdlioration des 
grands chemins, enfin contre toute entreprise dictbe par l'esprit pu- 
blie, contre toute invention utile et nouvelle? Si cette populace aveu- 
gle, dont les clameurs arretent dépuis quarante ans la naturalisation 
des protestants étrangers, n'est pas ce mbme peuple imbkcile que 
nous avons entendu crier : « L'intérêt terrien ' ! point de commerce ! 
point cle marchands ! )) 

l L'intérêt terrien (landed-inleresl), c'est l'intérêt des propriétaires de terres 
opposé h l'intérêt des propriétaires d'argent (money'd-interest), ou l'intérêt ren- 
tier. Je me suis servi, au lieu de périphrase, de ces mots terrien et rentier, qui 
sont aussi français dans ce sens qiie les mots landed et money'd étaient anglais 
dans ce même sens, lorsqu'on s'en est servi pour la première fois. Par la multi- 
tude des emprunts auxquels les besoins urais oii faux de l'État ont forcé le gou- 
vernement d'Angleterre depuis plus de soixante ans, la nation se trouve chargée 
d'un capital immense dont elle page l'inkéret aux particiiliers qui lui ont prêté leurs 
fonds. Ces intérêts se prennent sur les revenus de l'fitat, c'est-à-dire sur la tase 
des terres et sur la consommation ; de là, la division de la nation en deux parties, 
et l'opposition de leurs intérCts. Le propriktnire des terres, créancier de l'État, voit 
à regret passer une partie des fruits de son champ cl de son industrie dans les 
mains dii rentier, c'est-à-dire d'ixil cilozen oisif, d'un usurier avide, qui, sans rien 
produire dans l'$;lai, eii dévore la siibstance. T,a réduction de l'intérêt et l'extinction 
des dettes de I'tltat, dût-ellc être l'efïet d'une lianclueroute totale, sont 1'ot)jet des 
vœux avoués ou secrets de ce parti. Le propriclaire d'argent, au contraire, se re- 
garde comme le soutien du crédit public, et la ressource de I'Eiat daiis les temps 
orageux ; il s'efforce de soutenir le pris des I~illets dc banqiis et autres valeurs fie- 
tives, en exagérant les effets de la circillation de l'argent et di1 rnouveinent rapide 
que lui donne l'agiotage de ces papiers. 11 flotte sans cesse entre deux craintes, 
celle d'être remboursé, ou réduit uii int6rGt pliis faiI)le, si 1'G:tat devient trop ri- 
che, et celle de yerdrc par iiiîe 1)niiqiieroiile totale le capilal el, I'inléret, si la dette 
de I'État rient à surpasser ses forces. Ce parli est en gEn6ral plils dépendant de la 
cour, parce que toute sa fortiinc, appuyec sur la sûreté des pronîesscs du goilver- 
nement, serait entiGremen1 renversée avec Irii dans la prernihre révoliitioii. La cour, 
par cette raison, le favorise. Ces deux partis ont succéd6 en Angleterre ü ceux des 
whighs et des torys, dont on leur donnait encore le nom il y a c~uelques aiinérs, et 
qui s'y sont fondus insensiblement. On sait qiie ce nom de whighs a servi d'abord 
à distingiier les presbytériens des épiscopaux ori torys. Quelqiie temps après, les 
whighs étaient les r6publicains, et les torys Irs partisans de I'autorit4 royale. Enfin 
on donne aujourd'hui le nom de mhighs aux prol)riéteires d'argent, parce que les 
gens de ce parti, attachés au roi Guillaume et depiiis ü la nîaison d'Haiiovre, et 
promoteurs de la grande guerre de 1700 et dc presque toutes celles qiii ont suivi, 
sont devenus possesseiirs de la plus grande partie des effcls publics. Ainsi, cette 
fameuse division de la nation anglaise a 6té d'abord une dispule de religion, puis 
uiie querelle poliliclue, et est enfin devenue une discussion d'argent. Ce change- 
ment, qui s'est fait d'une manière lente et en cjuelqiie façon inaperque, es1 I'his- 
toire abrégée du caracthre anglais depuis un siècle, et c'est un spectacle assez cu- 
rieux pour ceux qui étudient la marche du génie des iiations. 

On sent aisément que toutes les matières agitGes dans le parlement sont envi- 
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II .  Si ce mot étran-geel n'emporte pas dans notre usage ordinaire 
quelque idBe d'injure ou de mBpris? Si la nation anglaise a quelque 
droit de traiter ainsi le reste des hommes? Si les nationaux qui en- 
trent dans des desseins funestes à leur pays rie méritent pas le mé- 
pris qu'on n pour les étrangers, et si au contraire les étrangers qui 
font servir leurs vertus et leur iiidiistrie au bien général de ce 
royaume ne doivent pds ktre respect& comme de vrais patriotes? 

III. Si ce n'est pas aus  lecons des 6triingers que nous devons toutes 
ilos connaissances sur certaines manufactures d'étoffes, draps, serges, 
hoguets, soieries, velours, rubans, dentelles. cotons, toiles, papiers, 
chapeaux, fers, aciers, cuivre, laiton, etc.? Si nos ancbtres eussent 
agi en hommes sages, s'ils eussent vraiment servi la patrie, en em- 
pkchant ces manufacturiers de s'y fixer? Cependant leur établisse- 
ment n'avait-il pas A combattre les memes craintes chimériques dont 
on nous Btourdit, et  ne disait-oii pas alors comme aujourd'hui, que 
ces étrangers venaient Oter le pain de In bouche aux Anglais? 

SECTION II. - De l'introduction des nouvelles manufactiires, ce la perfectioii 
(les anciennes, et de l'accroissement du coinnierce. 

1. Si l'on peut jamais savoir certainemeiit, avant de l'avoir bpropvé, 
que les Btrangers ne peuvent ni introduire de nouvelles manufac- 
tures, iii perfectionner les anciennes, e t  fixer à quel point la perfec- 
tion du travail et le bas prix de In main-d'siirre peuvent influer 
sur notre commerce &ranger? 

if. S'il n'est pas certain , au contraire, que les étrangers nous 

sagée-, relativemei~t à ces deiis intGrêts, et décidées ]>or I'int4rèt réel ou imaginaire 
du parti doniinant. En général les propriétaires (l'argent désirent la pierre, qui 
soiitient I'inthêl de l'argent plus haut; ils ont aiissi cependant un grand intérêt 
de soutenir le commerce, dont la chiite entraînerait celle dit crédit public : les pro- 
priétaires de terres haissent la guerre qui force i de noiiveaux emprunts et à de 
noiivelles tases. L'empressemeiit de leurs adversaires ;i esaller les avantages du 
commerce, et ti confondre l'agiotage avec le commer8ce, les a soiivent rendiis indif- 
f6rents sur les projets relatifs 's celle grande pariie de l'administration politique, 
et  les a enlpêcliés de sentir que le produit de la balance retombe toujoiirs entre 
leurs mains; ce parli d'ailleurs est plus nombreiix, composé de la plus grande 
partie des hal~itanls des provinces ; par là il est eii quelque sorte pliis peuple, plus 
allaché aux anciens préjugés, et plils sujet h s'aveugler sur son véritable intérêt, 
pour peii qu'il soit dificile il saisir. 011 verra dans ce petit ouvrage plusieurs exem- 
ples des effets de cette ignorance : la conservation des comniunaiités d'artisans et 
les obstacles (1 la naturalisation des étrangers sont les principaiix. (Note de Tur- 
got*) 
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surpassent dans l'art de fabriquer plusieurs sortes de papier, d'é- 
toffes de soie, de velours, de brocarts, d'étoffes d'or et d'argent, de - 
fil à dentelle de différentes e sphces ,  de réseaux d'or et d'argent, 
düris  la teinture en noir et en &carlate, dans la fabrique des draps 
légers pour les pays chauds, des tapis et tapisseries ' , dans plusieurs 

1 Il y a iiiie loi portée la vingt-cinquième année clu régiie de  Charles II, et qui 
siibsiste encore, pour la naturalisation de tous les ouvriers en toiles el  en tapisse- 
ries. Je ferai peut-êlre plaisir à quelques-uns de mes lecteurs de l'insérer ici. 

ACTE IBOUR L'EXCOURAGE~IEXT DES 3fbXüFACTURES DE TOILES ET DE TAPISSERIES. 

« 1. Vu l'iniiiieiise quantité de toiles et autres ouvrages de lin el de clianvre, et la 
rluüiitité de tapisseries de haiite-lisse qui soiit joiirnelleiiient iinpoiltSes des pays 6traii- 
gers daiis ce royauine, ce qui ne pcui manquer de le ruiner et de l'apauvrir par Seii- 
Ièvemeiit de ses niorinaies, l'épiiisenient et la diniiniition journalière de ses capitaux, 
et le maiiqiie cl'eiiiploi de ses pauvres; qiioiclue les iiiatières eiiiployées daiis la fahri- 
que de ces tapisseries soierit ici plus abonclantes, plus parfaites et iiioiiis clit?iles que 
dans le pays d'oii elles soiit iniportées; et quoique à l'égaild du chaii~re et clii lin on piît 
eii reciieillir ici en très-grande abondance et d'une très-hoiiiie qualité, si en etablissalit 
des inaiiiifacturcs destiiices i eniployer ces iiiati6res7 on en &ait le profit u ceux qiii 
sont eii possession de les seinel* et de les ciiltivei~. 

(( II.  A ces causes, et atin d'eiicoiir:tgcrces différentes maririfsclures, il sera ordoiiiic 
ct il est ordoiiiiC par sa trEs-escellente iiiajesté le roi, avec et par l'avis et le consente- 
nient des seigiieurs çpirjtiiels el teinporelç, et des coiiiiiiiiiies qsseiiiblées daris le pré- 
sent parlement, et  de leur autoritt;, qii'h coinpter dii preiilier jour d'octobre procliaiii, 
il sera periiiis ù toutes personnes, de cliielqiie cliialith qu'elles soient, iiati\cs de cc 
royaunie oit i.trtinghres, cl'esercer 1iI)rciiieilt el sans payer ;iiiciinc rt3ceptioii, tase ou 
bienveiiue, dans toutes les villes cl'Linglelerrc el du pays cle Galles, privilégiées on noii 
privilégiées, incorporees ou iioii iiicorporccs, lc iiiétier et l'tir1 de broyer, dc teiller, de 
préparer le cliaiivre et le liii; coiiiine aiissi dv  f:ibricjucr et blaiicliii: le fil, (l'ourdir, fi1- 
briquer, laver et blanchir toutes sortes cle toiles failes clc (:barivre et de liii seuleineiit; 
coinine aussi le iiiktier et l'art de fabriquer toutes sortes de filets pour la pèclie, et 
toutes sortes de cordages; comnic aussi le rn6tiei8 et l'art de fibriquer toutes sortes clc 
tapisseries, noiiobstaiit toiitcs les lois, statuls oii usages à ce contraires. 

III. Tout ktraii3er qui aura Clabli ou cserc8 quelqu'une des manufactiires, ou 
quelqu'un des arts ci-dessiiç, ~crilableiiieiit et de bonne foi, pendant l'espace de trois 
ans, dans l'étendiie laiit cle cc royiuiiie d'hiigletérrc qiie de la principauté de Galles, et 
dans la ville de Ber~viclï sur la Tweed, pourra de ce iiioment jouir de tous les privi- 
léges dont jotiissent lcs sujets iiaturels (le ce royauine, en prtltaiit pi1~alablenieiit les ser- 
iiients de fidélité et de supréiiistie, en présence des deus juges de pais les plus voisins 
de sori domicile, autorisCs ii cct effet par les pr&ciites. 

« IV. II est cncorc ordonne ct ài.clar6 qiie les Ctraiigers qui merceroiit, coiiforiiié- 
inent ait prksent acle, qiielqri'uii tics niktiers ci-dessiis noninlés, ne poiirro~it jamais 
étre assiijettis i aucuiie taxe, sii1)keiition ou iniposition, au de14 dc cclles que paye- 
ront les sujels naturels de Sa Rlnjesté, à iiioins qu'ils lie fdssent le coiiiiiierce avec les 
pays étrangers, soit en iiiiportaiil, soit en esporlant des niarcliantlises ; aiiqiiel cas ils 
seronl sujets ails iiiêiiiee droils que les étrangers ont coiitiiiiie de payer, niais peiiclaiit 
les cinq premières aiiii6es eeuleiiient, et non ail clelit. )) 

11 eût été bieir à désirer que. les dispositions de cette loi eussent été universelle- 
ment connues, et que le public en eût recueilli les avantages que le législateur s'é- 
tait proposks. )\Jais aujoiircl'hui elle parait presque aiissi complélenient oubliée que 
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branches de celle des toileries, batistes, linons, etc. ; dans le dessin ,- 
la peinture, la sculpture, la dorure, dans l'art de faire des carrosses, 
dans l'imprimerie, dans la bijouterie, dans les manufactures de 
faïence et  de porcelaine, dans la préparation des cuirs, dans l'art de 
graver sur le verre, de tremper et  d'adoucir l'acier? S'il n'est pas 
de I'intérkt de l'Angleterre de prbsenter à ces Btrangers un appAt 
suffisant pour se les attirer et  pour augmenter le nombre de ces 
mains utiles et industrieuses, qui sont incontestablement la force 
et la richesse d'un Etat ? 

III. Si le commerce de la Grande-Bretagne n'est plus susceptible 
d'accroissement, et si un plus grand nombre de mains, de nou- 
veaux intéressbs, des correspoi~dances multipliées, l'industrie, 1'é- 
conomie, la sobriété devenues plus communes, n'augmenteraient 
pas nos hianufactures, notre commerce, notre navigation et nos 
richesses nationales? Si meme les liaisons que 110s nouveaux citoyens 
conserveraient nécessairement avec leurs anciens compatriotes n'a- 
jouteraierit pas au commerce de la nation de nouvelles correspon- 
dances, de nouvelles commissions, de nouvelles branches de né- 
goce ? 

SECTION III. -Des niatériaux pour Ic travail, el  de l'eiliploi des palivres. 

1. Si nous travaillons maintenant toutes les matières premières que 
ka Grande-Bretagne et l'Irlande produisent ou pourrciient produire, 
toutes celles qu'on pourrait tirer de nos colonies ou introduire de 
chez l'étranger ; ou, ce qui revient au m&me, s'il ne nous serait pas 
possible d'employer dans nos manufactures une plus grande quarititb 
de laine ', de soie brute, de coton, de chanvre, de lin, de fer, de 

si elle n'avait jamais existé. Quoi qu'il en soit, elle suffit pour prouver que, dans 
l'opinion de nos législateurs, la naturalisation des maiiufacluriers étrangers est un 
riioyen d'employer les pauvres, et non pas de leur ôter le pain de la bouche. (Note 
de l'auteur.) 
l Les opposanls au bill de naturalisatiori objectent que nous avons manufacturé 

dans ces derniers temps, sans le secoiirs des étrangers, toute la laine que prodhit 
ce royaume : de là ils infkrent que nous n'aurions point assez de laine pour occupef 
un plu$ grand nombre d'ouvriers. Mais on les prie de considérer : 

l o  Qu'il est très-possible que l'indilstrie perfectionnée lroiive des moyeus pour 
élever bt pour nourrir dans cc royaume un plus grand nombre de moutons qu'on 
ne fait aujoi~rd'hui, non-seulement sans diminuer la quautité des terres ldboiira- 
bles, mais même en faisant servir celte multiplication de bestiaux à procurer une 
plus pande fertilité ; la méthode de nourrir des moutons pendant l'hiver avec des 
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cuivre, de laiton, d'étain l, de plomb, etc., que nous ne faisons 
aujourd'hui? Et si l'on peut jamais craindre de manquer de ma- 
tihres à mettre en œuvre aussi longtemps qu'on pourra en augmenter 
la production au dedans ou l'importation du dehors? 

11. S'il y a dails le fait un seul pays dans lequel la terre ou le 
commerce laisse manquer la matière au travail, quand l'activité 
e t  l'industrie ne manquent pas aux habitants? 

111. S'il n'y a pas de trop bonnes raisons à donner du manque 
d'occupation de quelques hommes, sans recourir à la supposition du 
defaut de matières? 

SECTION IV. - Sur les causes du inanque d'emploi des homines. 

1. S'il n'y a pas une circulation du travail comme une circulatiou 
de l'argent, et si la circulation de l'argent sans travail n'est pas 
plus. prhjudiciable qu'utile à la société, comme les loteries et  le 

turneps est à peine connue dans la principauté de Galles, et n'est que très-peu en 
usage dans pliisieiirs comtés d'Angleterre, eii sorte que les habitants sont obligés 
de vendre au dehors les moutons dont leurs troupeaux s'augmentent chaque an- 
née, de peur d'être obligés de faire de trop grandes provisions de fourrage pour 
l'hiver ; 

20 Que les Français embarquent de Bilbao tous les ans environ douze mille sacs 
de Iaine fine, indépendamment de la quantité immense de laine plus grossière que 
la Provence et le Languedoc reçoivent de la Catalogne et du midi de l'Espagne, 
pendant que les Anglais n'en reçoivent pas en tout cinq mille sacs. Outre cela, les 
Français tirent des laines d'Afrique, de Turquie, des Pays-Ras autrichiens et de la 
Pologne : marchés qui seraient ouverts aux Anglais comme ailx Français, si notre 
commerce devenait assez étendu pour cela. 

30 Si par le moyen d'un commerce libre et étendu, nous pouvions, en échange 
de notre poisson et de nos manufactures, nous procurer une plus grande importa- 
tion de soie crue, de coton, de lin, etc., pour les porter et les travailler dans notre 
pays même, ce serait la même chose pour ce royaume que si la production de nos 
laines augmentait réellement, parce que ce serait un moyen d'en réserver une plus 
grande quantité pour l'employer à de nouvelles sortes d'ouvrages. 
40 Si les raisonnements sur lesquels s'appuieiit nos faiseurs d'objectioris étaient 

fondés, il s'ensuivrait que les Franyais devraient congédier au moins les trois quarts 
de leurs ouvriers en laine, pilisque ce pays produit à peine assez de laines yout. le 
quart des ouvriers qui l'emploient aujourd'hui. Les Anglais devraient aussi chasser 
tous leurs manufacturiers en soie, puisque l'Angleterre ne produit point du tout de 
soie crue. Telles sont les conséquences nécessaires d'un pareil principe. (Note de 
l'auteur .) 

Un droit plus for1 sur l'exportation de l'étain brut, et un encouragement suffi- 
sant pour l'exportation de l'étain travaillé, procureraient un emploi sûr à des mil- 
liers de pauvres; par là nour; tirerions tout le profit possible de ce métal, d'autant 
plus précieux qu'il est presque entièrement dans nos mains, (Note de l'audetn*.) 
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jeu nous le prouverit d'une manière trop claire et trop funeste l ?  

II. Si pour dhcouvrir les ciiuses du manque d'emploi des liommes. 
il rie faut pas commencer par chercher les causes qui embarrassent 
la circulation du pavail? 

III. Si un ktat mal peuplé est aussi i'nvornble B la circulatioii du 
travail qu'un État rempli d'1i;ibitnlits qui se donnent les uns aux 
autres uii emploi r8ciproquc', et s'il ii7est pas au contraire bien 
remarquable que ce sont préciskment les Iiabitiints des provinces les 
plus désertes qui vont chcrcher au loiii, chez les peuples les plus 
nombreux, l'ouvrage et I'emploi dont ils mi~iiqiieiit dans leurs pro- 
pres pnys :' 

IV. Si Ics monopoles, les privi1i.g~~ eu.liisil5, les jiiriiiidcs rir soiit 
pus autant d'obstacles $ Iü cireuliit.ion tlu traviiil '* ? 

V.  Si les bcsoi~is artiiicicls des iioiiimcs " I~iabilemclit mis cri 

J . 4 1 .  Say a t1i:velopl)C ~ t t e  ~iensi'c diiils ccs t'r1111~s : u On es1 trop porlé i 
prendre cc riiot (ccliii dc circulatio~a) eii l~oiiiie 1)ai.t cl Siiiis SC rendre raisoii de ce 
qu'il signifie. Uatis l'éconoitiic dcs liations, cc qii'ctii cntciiii par lc iiiot de cio.çcl- 
lniiojt est le ~)iissiigc cle la iiionnaic oii ciCs tiii~i.c*liiiiidises d'iiiie iiiain clans uiie 
iititrc! piir voie d'ccliange. On s'iriiiigiiic. q i ~ c  le 'oi.1~ soc*iiil ii d'üutiint pliis de vie 
el dc sant6 qiie lit ibirciilatioii des \iilciir~ est pliis inpidc ci plus g6nériile : oiii , 
qiiiind cette çirciilntioii sert ti In confcctioii des produils ; iiaii, qiiiiiid elle n'ajoiite 
à l'objet qiii circtile iiiicunc iitilili, iili~iinl' \ .~I ICLIP i ~ ~ ~ i v c l l e  ..... ...... ünc telle circu- 
lation est cellc qui s'opbre sur les Soiids ~)iihiiCs. Seiiil~lnblc i ccllc des jetons siir 
iine tnl)le de jeil, elle ne procurc ;iiicitii giiiii PiiilS cniiser iine perle éqiiivalente ; 
et les iiil6rèts des cal)ilaiis clu'oii y ciiiploic soiit iiiic perle pour les cnpilalistes et 
pour les incliistrieiis, dont ils poiivaieiil f'rtvoriscr Ics c-o~i~cptions et l'activité. P 

(Cours d'iconomie poliliqrre, toiiic II, 1). J5S.I 
C'est qu'cii effet lit circiilatioii de la boto.se n'a rien dc conmiun ii~ei; celle dii 

travail, dont parle Tiicker. (K. Il.) 
* 11 ne sufit pas que les Iiabiltints d'iiii Etat soient iioiirbrei~s pour se doiiner 

les tins aux aiitres 1111 eniploi réciproqiie : il fiiiit , clc pliis, cies capittius qiii iiiet- 
tent le travail en moiivcnîerit ; et Tiicker s'écarte soiivcnf titi \ rai, faiite d'avoir hien 
saisi ce principe (E. 11.) 

j Le Füit est exact, niais il lie provient pas de lit cause que lui assigne I'iiuteiir : 
on émigre des pays iiial peiiplés, rioii parce cliic iii popiilation y est riirc, iiiais 
parce qque les ctipitaiis ~iianrluciit nri trti\ iiil. il.:. l).) 

4 \ T ~ y ~ ~  Adam Sniitli, voliiil~e Pr, p. 1'76, toiiic \l cie cetic Collectiota. 
Vies bcsoins naturels de I'liiinianité lie pciivciit 6tre clii'eii pclit iioiiibre ; Iii noiir- 

ritiire, Ic vCteiiicnt, iin abri contre les injures de I'iiir, voila tics clioscs Sort siniplcs 
siir lesquelles les lioiiiriies les riioins industrieus peuvent; cii $iiCriil, sc procurer 
foiil ct? que la vie uiiiiiililc exige. Mais coriiiiie les Iioniuies, daiis cet ktüt, ii'aiiraient 
pas éle for1 éloignSs de celui des brutes, la plus grande pariic dcs obligittioiis nio- 
raies, qui forment l'essence de la vertu sociale et de nos de\:oirs respectifs, y aurait 
été iiiconnue. Si doiic il entre dans les vues sages dc In Providence qii'il y ait lin 

rapport réel et une subordiiiation entre les différents rneiiibres de la société, il doit 
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couvre et  reglés par de sages lois, iic sont pas le grand ressort de la 
machine du commerce? 

VI. Nais si, lorsque ces besoins dégénèrent en intempéralice, en 
folie, en vice, ils ne deviennerit pas uri grand obstacle au mouve- 
ment constant et  régulier de cette machine, et  s'ils ne tendeut pas 
riécessairement à I'nrréter enfin tout à fait'! 

VJI. Si le conlmerce, coiisidért5 sous le point de vue la plus étendu. 
n'a pas avec les principes de Iii bonne morale une liaison essentielle? 
Si, cn consi.qiieiice, la corriiptioii actuelle des mœurs rie doit pas htre 
regardée comme la vraie cause pour laquelle tant d'hommes man- 
queiit d'emploi, parce que la débauche leur n fait perdre et le goût 
du tiiivail et le cr6dit nécessaire pour se procurer des mi~tikreï h 
ouvrager? 

V111. Si les besoins artificiels des ivrogties soiit par leur niiturn 
aussi éteiidus, aussi eommerçablcs pour ainsi dire, que ceux d'ut! 
peuple sobre, frugal, industrieux, qui échange soli triivnil avec le 
iiéccssaire ou les commodités de In vie, c'est-à-dire avec lc travail 
des autres, ct  qui augrnentc le nombre des cito~etis eii riourrissaiit 
des enfants pour fournir aprks lui cette carrikre respectiible? 
IS. Si le jeu, la d4bi i~~l ie ,  la mendicité, la paresse, les maladies 

ne donrielit pas aussi de l'emploi qiiel(1ues hommes, par exeiniile 
aux prétres et iiu bourreau? 

S. Si lin peuple ricieux et corrompu travaillera A aussi I ~ u a  prix 
et ilussi bien qii'uri peuplc vertueux et sobre? Si notre comineroe 
étranger ne sout1i.e pas par cette cause? Si I i l  quantité. de nos exporta- 
tions n'augn~cntera pas sensiblement lorsque nous travaillerons 
mieu\ ct G meilleur marché que nous ne faisons, et  si .rios vices 
iiatioiiaux iie sont pas encore, sous ce poiiit de vue, une seconde 
cause du marique d'emploi des hommes'? 

S I .  Si, dalis toutes les contestations relatives à des points de 
commerce (lorsque par clcniple le marcliand et le fabricant por- 
te11 t iiu Parlement des pr6tentions directemeiit contradictoires) , il 
ii'y n pas un moyen facile ct  naturel pour rcconiisitre où se trouve 

y avoir des besoins ~irlificiels rclalifs ails difrércnts Etiits; et micils un homme 
rcriiplit les devoirs de son rang, i)lris il'est à porlBe de cont.ribiier au boiilieiir géné- 
ral eii doiinant tiii nioiivement colistant et régiilier A la circitlation di1 travail et de 
I'iridiistrie dails totis Ics ordres de la société ausq+tiels il est enchainé pitr des rap- 
~ ~ ~ r l s  niiillipliés. C'est là 1111 des i1oint.s essentiels par où l'homme diffère de la 
brute.  vote de l'czit6eur.) 
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le bien gbnbral et I'intérbt de la nation, eri demandant quel système 
fera employer plus de bras en Anglelerre, quel système fera porter 
ohez l'étranger plus d'ouvrages de nos manufactures? La reponse à 
cette question ne serait-elle pas toujours la décision du procès? 

XII. Une recrue d'étrangers sobres, économes, industrieux, ne 
cr6eraitelle pas de~nouvelles sources d'emploi au dedans et d'ex- 
portation au dehors? 

SECTION V. - Examen des autres causes auxquelles on attribue le manque d'emploi 
des hommes. 

1. S'il est possible dans la nature des choses que tous les negoces 
et tous les métiers soient B la fois surchargés d'hommes, et si ', en 
supposarit que pour Oter & toutes les professions ce prétendu superflu, 
on retranche de chacune un certain nombre d'hommes, en sorte 
que la mbme proportion subsiste entre elles, ceux qui resteront 
n'auront pas évidemment le mbme droit de se plaindre qu'ils pou- 
vaient avoir auparavant? 

11. Si tandis que chaque marchand ou chaque fabricant, pour son 
intérbt particulier, trouve toujours que trop de gens se mblent de 
son négoce, il y en a cependant un seul qui pense dans le fait2 que 
le trop grand nombre d'hommes occupés à d'autres professions lui 
6te des pratiques? 

III. Si une profession particuliere ou une branche de commerce 
quelconque se trouvait quelquefois surchargée ', le mal ne porte- 

S'il y a trop de 1,000 charpentiers pour fournir aux besoins de 100,000 habi- 
tants, il y en aura trop de 100 pour fournir-au besoin de 10,000. Le nombre des 
habitants est donc ici indifikrent. La surcharge n'est donc qu'une disproportion 
entre le nombre des hommes dans un métier, et celui des hommes qui exercent 
les autres métiers : une surcharge répartie proportionnellement sur toutes les pro- 
fessions laisserait donc subsister entre elles le même équilibre, et ue serait plus 
une surcharge. (Note de Turgot.) 

W n  tailleur trouve qu'il y a trop de tailleurs ; mais le cordonnier qui en paye 
d'autant moins cher ses habits, trouve peut-être qu'il n'y en a pas assez, et réci- 
proquement. Comptez les voix sur la prétendue surcharge de chaque profession en 
particulier, et vous trouverez d'un côté les seuls artisans de chaque profession, et 
de l'autre tout le corps$entier de la société : la prétention de chaque profession a 
toujours contre elle, la pluralité des voix. C'est ainsi que Cicéron prouve la supé- 
riorité du courage des Romains sur les autres nations, en opposant à la prétentioii 
de chacune l'accord de toutes les 'autres à lui préférer les Romains. (Nole de 
Tt4rgo t .) 

Plusieurs métiers peuvent éproiiver une sorte de fluctuation par les variations 
des habillements et les caprices de la mode ; e t ,  par là, il sera très-souvent vrai 
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rait-il pas avec lui son remède? Quelques-uiis de ceux qui exercent 
ce métier n'en prendraient-ils pas un autre '? Ne se formerait-il 
pas moins d'apprentis pour un mbtier devenu moins lucratif? Em- 
ployer un autre remede ne serait-ce pas, pour guérir un mal passa- 
ger, en introduire de bien plus dangereux et bien plus propres il 
s'enraciner? 

IV. Si nous avons un grand nombre de bras inocciipés par le 
défaut de demande de leur travail, quel sera la meilleure politique, 
de chasser ou d'appeler des consommateurs? 

V. Je suppose qu'on chasse la moitié des hommes qui sont actuelle- 
ment dans la Grande-Bretagne, qu'importe quel nom on leur donne ; 
je demande si c'est un moyen de procurer plus de travail à ceux qui 
resteraient, et si au contraire cinq millions d'habitants de plus 
n'augmenteraient pas du double l'emploi des hommes et les con- 
sommations '? 

qu'ils auront ou trop ou trop peu de mains. Dans une pareille circonstance, les per- 
sdnnes attachées au métier que la mode abandonne, manquent effectivement d'em- 
ploi. Mais qui peut tirer de là un argument contre le bill de naluralisation? la même 
chose n'arriverait-elle pas, quand il n'y aurait en Angleterre que la dixième partie 
du peuple qu'elle nourrit; et les villes les moins habitées n'en font-elles pas tous 
les jours l'expérience? 

Un deuil long et général dans une nation est encore une cause qui augmente 
prodigieusement la demande d'une sorte de marchandise, et qui arrête totalement 
le débit de quelques autres ; mais on ne peut pas ep~pêcher de pareils hasards : ils 
poiirraient arriver en France ou en tout autre pays salis aucun rapport au nombre 
des habitants. (Nole de l'auteur.) 
' ' Quelque vrais que soient ces principes, il faut avouer que les variations dans 
les modes et les captices des consornmateiirs font souvent qu'une profession parti- 
culière se trouve réellement surchargée d'hommes. L'industrie se met d'elle-même 
en équilibre avec les salaires offerts. S'il y a un métier où l'on gagne plus, un cer- 
tain nombre d'artisans abandonne celui où l'on gagne moins. hiais, si la commurii- 
cation est interceptée entre les difIërents canaux de l'industrie par des obstacles 
étrangers ; si des règlements téméraires empêchent le fabricant de se plier au goût 
du consommateur; si des commuriaiités exclusives, des apprentissages de dix ans 
pour des métiers qu'on peut apprendre en dix jours; si des monopoles de toute 
espece lient les bras à ce malheureux artisan, qu'un changement de mode oblige 
de renoacer à un travail qui tie le nourrit plus, le voilà condarnn6 par notre police 
à l'oisiveté, et forcé de mendier ou de voler. C'est ainsi que, par nos règlements et 
nos communaÙtés, les hommes nous deviennent ii charge. Mais est-ce là un argu- 
ment contre l'augmentation du nombre des citoyens, ou contre nos communautés 
exclusives et nop mèglements? (Nole de Turgot.) 

Ces hommes éprouveraient certainement le besoin de consommer; mais, si les 
capitaux manquaient pour leur fournir du travail, avec quoi payeraient-ils le mon- 
tant de leurs consommations? - Voyez les notes 2 et 3 de la page 328. (E, D, 
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Le chevaiier rosias Child n'a-t-il pas traité d'erreur populaire 
cette idhe, que nous avons plus de mains que nous n'en pouvotis 
employer? Était-ce un bon juge en matière de commerce? Et  n'est- 
ce pas une maxime incontestable que le travail d'un homme dontae 
de I'ouurage à un autre h0mm.e ' ? 

SECTION VI. - Faux prétexte : Coinineiiçons par trouver de i'eqploi 
pour ces &rangers avant de les appeler. -Réponse. 

1. Daris quel pays a-t-on jamais riiituralisé ou pu naturaliser des 
étrangers sur un semblable plan? Et  sur quel autre objet voltdrsit-on 
écouter de pareils roisoiinements? 

II. S'il fallait s'&tre aperçu d'un vide dans quelques professioiis. 
e t  d'uri vide qui rie se remplirait pas avaiit de permettre aux Btrail- 
gers da s'établir parmi nous, quel m6tier ceux-ci trouveraient-ils 
à faire? Et quels arlieteiirs voudraient attendre si lorigtemps? 

111. Des jauiies gens tic se mettent-ils pas tous les jours apprentis 
boulangers, boucliers, tailleurs, etc.? Ne s'établisseiit-ils qu'après 
s'étre aperçus da quelque vide dans le commerce? Ou bien serait-il 
possible qu'ut, homrne , lorsqu'il nianque de pain, de viande ou 
d'habits, attendît qiie les appreiitis eussent fini leur temps et levé 
boutique pour leur compte? 

IV. Quel vide &prouve-t-oii actuellement en Hollande? Si eepen- 
diint qiia~~aiite mille Btraiigers se présentaient pour s'y fixer, croit-on 
que leiirs olïres fussent rejetées? 

V. La quantité du travail et les occasions d'emploi ne sont-elles 
pas en proportion de la quantité; du peuple? Si donc il n'y avait 
dans cette île que dix mille habitants. n'y en aurait-il pas encore 
quelques-uns qui manqueraient d'ouvrage? N'est-ce pas là prhci- 
séme~it le cas ou sont les sauvages de l'Amérique, auxquels nous 
ressemblerioiis alors à cet égard? 

VI. Si tandis que nous n'aurions que d i x  mille habitants, plusieurs 
marquaient d'un emploi constant et rkgulier, serait-ce une raison 
pour iie pas appeler parmi nous des Qtraiigers? Ou si ce manque 

' Lc travail ou labeur, du mot latin labor, n'est à proprement parler que 1'em.- 
ploi des forces iilusculaires de l'homme ;'et cet acte, considéré en lui-mQme, n'est 
de nature E donner de l'owurnge à yersoniie. Ce qui donne de l'ouvrage à autrui, 
c'est l'épargne faite sur le produit du travail, ou le capilal. Il est toujours à pro- 
pos d'observer avec précision la nature des phénomènes économiqiies. (Voyez la 
note de la page précédente. (E. D.) 
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d'emploi pour les naturels est. une raison suffisante contre I'admis- 
sion des étrangers, rie doit-elle pas autant porter à défendre qu'on 
fasse des enfants avant que ceux qui sont déjA nés soient pourvus 
d'emploi ? 

VI1. Combien rie nous Bloignons-nous pas de cette politique daris 
l'administration de nos colonies, où nous savons si bien le prix du 
nombre des hommes ' ! 

SECTION VII. - La iiiiiltiplication des habitants est la force d'un royaume. 

1. S'il n'y a pas dans la Bible un certain passage à l'egard duquel 
presque toute la nation anglaise semble s'0tre rendue coupable d'une 
infidelit6 héréditaire ? C'est au chap. s r v  des Proverbes, v. 28 : « 1,û 
multitude du peuple est la gloire du roi. 1) Si ce passage s'accorde 
bien avec la maxime que nous avons dtjh trop de peuple? 

II. Si les Français n'ont pas, mieux que nous, reridu hommage 
b cette leçon du plus sage des Iiommes? Si tandis que chez eux le 
gouvernement invite ail mariage par les voies puissantes de I'hon- 
neur et  de l'int(.idt, les plus petits marguilliers de village ne s'ar- 
rogent pas sou\ ent chez nous le droit d'emphcher qu'on ne publie 
les bancs de ceux qui polirraient devenir, le moins du motide, ii 
charge B la paroisse '? 

III. Si le jeune duc de Bourgogne, parvenu à I'bge de trente ans, 
ne pourra pas conduire dans les combats un corps eonsid6rable de 
jeunes gens à la fleur de leur ûge et qui lui auront dû leur nais- 
sance? Et si l'on doit espérer qu'un seul Anglais battra dix de ces 
jeunes soldats? 

IV. Quelle est la force d'un État ? Toutes choses Bgales, l'État le 
plus fort n'est-il pas le plus peuplé? 

V. Uiie nation pauvre peut-elle armer et entretenir de grandes 
forces navales? l in  pays Inal peupl6 peut-il n'btre pas pauvre? Et 
ce pays peut-il r6sorver pour combattre ses ennemis un nombre 
d'hommes suffisant, sans faire un prB,judiee notable à In culture des 
terres e t  iiux maniifactures? 

L'auteur ne fait paS attention rlii'une colonie noiivelle est poiirvue, d'une ma- 
nière surabondante, du plus important de tous les capitaux, la terre. De là le 
prompt développement de la richesse aux États-unis. (E. D.) 

" Tout en convenant qu'il n'appartient à personne d'empêcher le mariage, il faut 
reconnaftre que les lois qui accordent des primes ailx femmes enceintes sont ab- 
surdes. (E. D.) 
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VI.. Leqiiel entend le mieux I'intbrht de l'Angleterre, de celui qui 
dit qu'elle est trop peuplée, ou du chevalier Guillaume Petty, qui 
souhaitait que tous les habitants de I'Ecosse et de l'Irlande fussent 
transportés ' en Angleterre, et  qu'aprhs cela ces contrBes fussent 
submergees par la mer? 

VII. Cette id6e Btroite que nous avons trop d'hommes ne con- 
duirait-elle pas A penser qu'il est avantageux 8. la nation qu'un si 
grand nombre de ses citoyens s'Otent la vie A eux-mbmes, sans quoi 
nous serions encore plus surchargés d'habitants? 

VIII. Y a-t-il au monde un pays où les exécutions de justice soient 
aussi frhquentes qu'en Angleterre? Y en a-t-il un où le nombre de 
ceux qui abrkgent eux-mkmcs leurs jours par la débauche et I'in- 
tempérance soit aussi grand? 

IX. Y a-t-il une seule nation, protestante ou catholique, où la 
mode de vivre garçon ait autant prbvalu que parmi nous? où les 
mariages produisent aussi peu d'enfants? et où il pbrisse autant de 
jelines gens depuis leur naissance jusqu:A I'bge de vingt et un ans? 
a-t-il par conséquent un pays où la naturalisation des Btrangers soit 
aussi necessaire qu'en Angleterre pour y conserver le mi3me fonds 
d'habitants qu'elle a aujourd'hui? 

SECTION ~111. - L'augmentatioii du peuple est la richesse d'un Btat. 

1. ouelles sont les richesses d'un gtat? Qui donne la valeur aux 
terres, si ce n'est le nombre des habitants? Et qu'est-ce que l'ar- 
gent, Ûutre chose qu'une mesure commune, une esp&ce de taille ' 
ou de jetons, qui sert d évaluer, ou si l'on veut d exprimer, le prix 
de quelque travail dans chacun de ses passages d'une main dans 
l'autre ? 

II. Si le travail est la vraie richesse, si l'argent n'en est que le 

' Le chevalier Guillaiime Petty ne faisait pas là un souhait bien raisonnable. 
Zine étendue de terre déterminée peut porter une certaine quantité d'hommes, et 
quand elle n'y est pas, c'est la faute de l'administration. En politique comme en 
économie, la terre est la seille richesse réelle et permanente; quoiqu'il soit vrai 
qu'un pays peu étendu puisse quelquefois, par l'industrie de ses habitants, l'em- 
porter sur iin pays beaiicoup plus vaste dans la balance du commerce et de la po- 
litique, teHe est la EIollande; mais d'autres pays n'ont qu'à vouloir. (Note de 
Turgot .) 
' Les tailles sont (le petits morceaux de bois sur lesc~uels les boulangers et les 

bouchers font des entailles qui letir servent de signes pour compter le pain et la 
yiande qu'ils foilrnisseu t. (Noie de T ~ g o t . )  
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signe, le paye le plusriche n'est-il pas celui où il  y a le plus de trn- 
viril? N'est-il pas celui où les habitants plus nombreux se procurent 
les uns aux autres de l'emploi ? 

111. Un pays mal peuplé alt-il jamais BtB riche? Un pays bien 
peuple a-t-il jamais été pauvre? 

IV. La province de Hollande n'est-elle pas environ la moitie 
moins grande que le comté de Devon? N'a-t-elle pas dix fois plus 
d'habitants et au moins vingt Fois plus de richesses? Ne suffit-elle 
pas A des subsides plus forts pour les besoins publics? N'est-elle pas 
en Btat d'entretenir des flottes et des armées plus considérables l?  

V. Quand est-ce que la balance du commerce penche en faveur 
d'une nation contre une autre ? S'il y a en France ou en Suède qua- 
rante mille personnes employkes à des ouvrages destines pour l'An- 
gleterre, et dix mille seulement en Angleterre qui travaillent pour 
la France ou la S d d e ,  à laquelle deces nations la balance sera-t-elle 
avantageuse? Si l'on avoue que la Francc et la Suede ont sur no& 
l'avantage de la balarice, n'est-il pas de I'intérkt de l'Angleterre 
d'attirer chez elle et d'enlever à ces deux royaumes cet exchdant de 
manufacturiers qui fait leur supérioritt!? 

Quel est le meilleur moyen d'affiaiblir les Etats voisi-ns dont la 
puissance et l'industrie nous font ombrage? Est-ce de forcer leurs 

lLes sentiments du feu prince d'orange sur ce sujet méritent beaucoup d'atlenlion, 
tant par l'autorité de sa personne yu? par la solidité de ses raisons, dans le traité 
intitulé : Proposilions failes aux h'tals généraux pour relever et réformer le 
commerce de la république. II observe (pages 12 et 43) que, parmi Ics causes 
morales et politiques de l'établissement et de l'avancen~ent clu commercp, la prin- 
cipale a été a la maxime inaltérable et la loi fondamentale d'accorder lin libre 
exercice à toutes les religions ; cette tolérance a paru, de tous les moyens, le plus 
efficace poiir engager les étrangers à s'établir et à se fixer dans ces provinces; et 
dès lors le plus puissant ressort de la population, la politique constante de la répu- 
blique, a été de faire de la Hollande un asile assuré et toujours ouvert pour toiis 
les étrangers persécutés et opprimés : jamais ni alliance, ni traités, ni égards, ni 
sollicitations de quelque puissance que ce soit, n'ont pu affaiblir ou détruire ce 
principe, ou détourner l'État de protéger ceux qui sont venus s'y réfugier pour y 
trouver leur siireté. 

a Pendant le coiirs des persécutions exersées dans les diflérenls pays de l'Eu- 
rope, l'attachement invariable de la répul~lique A cette loi fondamentale ri fait qu'une 
foule d'étrangers s'y sont non-seulement réfugiés eus-mêmes avec tom leurs 
fonds en argent comptaiit et leiirs meilleiirs effets, mais qu'ils ont encore introduit 
et fixé dans le pays différei~les fabriques, manuîacliires, arts et sciences, qu'on 
n'y connaissait pas, quoique les matières nécessaires pour ces manufactures man- 
quassent entibrernent en Hollande, et qu'on ne pQt les faire venir des pays étran- 
gers qu'avec de grandes dépenses. D (Note de l'auteur.) 
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sujets i i  rester chez eux , en refusant de les recevoir et  de les incor- 
porer parmi nous, ou de les attirer chez nous par les bons traite- 
ments , et en les faisant jouir des avantages .des autres citoyens ? 

VII. Si I'on voulait faire une estimation gQnérale des richesses 
de l'Angleterre, par où s'y prendrait-on pour les supputer? Par le 
nombre des acres.de terre? Par celui des maisons? Par la somme des 
capitaux? Par In quantité de marchandises? Mais d'où tout cela ti- 
re-t-il sa valeur, si i e  n'est du nombre des habitants qui possédent, 
emploient, achGtent, vendent, voiturent et exportent toutes ces 
choses ou ce qu'elles produisent? 

SECTION. IK. - La niultiplicstioii des habitants augmente le revenu 
des propriéLqires de terres. 

1. Les terres voisines de Londres ne sont-elles pas affermhes 
quarante fois plus haut que les terres d'une égale bonté situees dans 
les provinces Bloign6es de l'Angleterre, dans la principaut6 de Galles 
ou dans I'Ecosse? D'où vient cette différence dans le revenu des ter- 
res, si ce n'est de la différence dans le nombre des habitaritsi? Et 
si ces terres éloign6es produisent encore quelque argent, ne le doi- 
vent-elles pas il la facilite d'en transporter les fruits dans des lieux 
plus peu plbs? 

II. Si I'on pouvait traiisporter la, ville de Bristol ii quarante milles 

l Les terres qui sont dans le voisinage d'une grande ville rapportent un fer- 
mage plus considérable que celles qui eu sont A une grande distance, sans être plus 
fertiles, p-arce qu'il ne saurait y avoir sur le niarché deux prix différents pour des 
denrées similaires de qualité égale, et que ce prix doit acquitter les frais de trans- 
port des choses venues de loin. C'est par suite du même principe que, lorsque l'ac- 
croissement de la population force à la culture successive des terres de qualité infé- 
rierire, il arrive que le fermage des bonnes s'élève progressivement. L'expression 
de cette vérité, entrevue par Josias Tucker, constitue ce qu'on appelle la grande 
découverte de Ricardo sur la théorie de la refile territoriale, découverte qui a 
fait dire h Mac Culloch qu'Adam Smith n'avait pas connti la nature, l'origine et 
les causes du fermage. Il doit étre permis de trouver cette assertion fort esagérée, 
sans nier le mérite des analyses de Ricardo, car Smith a dit implicitement, dans son 
chapitre sin la Rente de la terre, tout ce que I'auteiir des Principes de l'écono- 
M e  politique et de l'impôt petit avok avancé, siIr ce sujet, d'une manière plus ex- 
plicite. Qu'on délivre, si I'on veut, un brevet de perfectionnement à Ricardo, mais 
qu'on lui accorde le titre d'inventeur pour avoir rédigé une monographie dont 
tous les éléments fondamentaux sont empruntés au livre de la Richesse des na- 
lions, cela ne nous parait pas juste. Cette opinion est également celle de J.-B. Say, 
qui la développe avec sa clarté habituelle, dans son chapitre des Systémes sur la 
production territoriale. -Voyez Cours d'dcomnnàe polit., 9 e  édition, tome Ilr, 
pages 9.18 et suivantes. (E. D.) 



du lieu qu'elle occupe, toutes les terres, qui.  l'environnent nujour- 
d'hui ne baisseraient-elles pas de valeur? 

III. Si la peste eolevait cent mille hommes dans lei provinces du 
nord ou de l'ouest de I'Angleterrre, et  qu'on ne pitt y venir d'ail- 
leurs, le revenu des terres ne tomberait-il pas sur-le-champ? 

Si,  au contraire, cent mille étrangers de différentes professions 
allaient s'y fixer et  augrneriter la consommation des denrées pro- 
duites par les terres voisines, ne verrait-on pas la valeur de ces ter- 
res croître à proportion? 

IV. Cornmerit les fermiers payeront-ils le prix de leurs baiix, s'ils 
ne trouvent point de niarch6 pour vendre? Et qu'est-ce qu'iii, mar- 
ché, si ce ri'est un certain nombre d'habitants rassemblés * '! 

SECTION X. - L'ainélioration des terres dépend de 13 multiplication tlii pciiple. 

1. Si les terres de la Grande-Bretagne sont autant en valeur 
qu'elles puissent l'btre? ~t pourquoi un acre de terre &sin de 
quelque grande ville produit-il dia fois plus dc g a i n  qu'un acre 
de  terre n'en rapporte ordinairement dans les provinces kloignbes , 
quoique la qualité de la terre soit la meme, e t  qu'il ri'y ait de difl'é- 
rence que dans la culture? 

Si c'est le fumier des villes qui cause cette fertilitb , d'où vient ce 
fumier, d'où viennent toutes sortes d'engrais, n'est-ce pas de la 
multitude des habitants? 

II. N'y a-t-il pas des millions d'acres de terres possbdés par des 
particuliers (sans compter nos communes, nos marais, nos bruyères 
e t  nos forets) qui rapporteraient en denrées de toute espBce dix fois 
plus qu'ils ne font uiijourd'hui, s'ils étaient bien cultivés, et  si In 
demande encourageait la production ? 

III. Quel motif peut porter un gentilhomme à cultiver et  à a m b  
liorer ses terres, si le profit n'est pas au moins égal à la depense qu'il 
y fait? Et  quel sera ce profit dans une province BloignBe de In mer, 
si de nouveaux habitants ne viennent pas augrneriter la consomma- 
tion en m&me proportion que les denrées? 

IV. Est-ce avec raison qu'on se plaint aujourd'hui de ce que les 
paysans aimeiit mieux faire apprendre A leurs enfants des mtitiers 
faciles, que de les destiner aux travaux pbnibles de l'agriculture? 
L'exclusion des &rangers remédiera-t-elle B ce mal? 

II ÿ ii du honheur dans cette expression. 
1. 
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V. Puisque les campagnes sont la source commune qui fournit 
des hommes aux diffkrents métiers et à la livrée, ces étrangers qui 
viennent ici remplir les fonctions de manœuvres ou de domestiques, 
ne font-ils pas qu'on cnlhve moins de personnes B la charrue? Je 
suppose qu'on renvoie tous ces Btrangers, ne faudra- t-il pas que 
leur place soit remplie par des gens qui sans cela auraient toujours 
ét6 occupbs aux travaux de la campagne ? 

VI. N'avons-nous plus de lumiBres à attendre des autres nations 
sur les moyens de perfectionner l'agriculture. et  sommes-nous s h  
que ces mbmes Qtrangers , de qui nous terions tant de d6couvertes 
utiles sur la culture des prairies, le jardinage, et les autres parties 
de 1'Bconomie rustique, n'ont plus rien à nous apprendre? 

VII. Un pays mal peuplé a-t-il jamais éti? bien cultivé? Dans 
quelles provinces de l'Angleterre les terres sont-elles aujourd'hui 
ambliorées avec plus de soin? daris celles qui ont le moins d'habitants, 
ou dans celles qui en ont le plus? 

VIII. Est-il de la prudence et de la bonne politique de laisser de 
si vastes terrains en laiides et  eii communes auprès de la capitale du 
royaume? A quoi servent aujourd'liiii ces terrains, qu'à rassembler 
les voleurs, à faciliter leurs brigandages , et à leur assurer une re- 
traite contre les poursuites de la justice? Si ces landes étaient. bien 
cultivées, fermées de haies et remplies d'habitants, tons ces dhsor- 
dres auraient-ils lieu? 

SECTION XI. - Les deux intérgls du royaume, I'intérêl terrien. 
I'intéret di1 commerce, rentrent I'rin dans l'autre. 

1. Quel est le véritable in t éd t  terrien? IJn projet avantageux au 
commerce de la nation peut-il janinis <?t.rc opposé à l'intérbt des pos- 
sesseurs des terres ' ? 

11. Si notre commerce tombe, si nos rivaux s'emparent de nos arts, 
si les maisoiis sont abandonnées, les marchands dispersés et les ma- 
nufacturiers f0rci.s de clierclier une autre patrie, que deviendront 
nlors nos fermes c.t 110s lirrbages? Comment le tenancier payera-t-il 
sa rente ? Coinrnent le gcntilliomme pourra-t-il soiitenir son rang, 
son état, et  siitisfiiire ails taxes ct au\ répiirations:' 

' Non, car l'extension du corrimerce, qiii intplique celle des manufactures, ac- 
croit la demande de tous les produits bruls, force à cultiver les terres de qualité 
irifkrieure, et par suite Cléve le fermage oii la rente territoriale. Les qiiestioas sui- 
vanfes proilvcnt que I'aiiteur comprenait cette vérité. (E. D.! 
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III. Si le commerce est eiit:oumg8, si le tiombre des marchands 
e t  des manufacturiers augmente, si toutes les chaînes e t  les entraves 
qu'on a donnees au commerce sont un jour brisees, si la circulation 
devient par IB plus vive et les d6bouchés plus assurbs, où les profits 
qui en doivent résulter iront-ils enfin se rendre? N'est-ce pas dans 
la main du propri6taire des terres? 

IV. Lorsque les geritilshommes qui possèdent des terres se lais- 
sent entraîner à exclure les Gtrangers et à imposer des charges an 
commerce, n'agissent-ils pas coiitre leur propre intérét? Ne sont- 
ils pas dupes de ces monopoleurs qui oseut mettre un vil intbrbt 
personnel en balance avec I'intbrbt public'? 

SECTION XII. - Situation des étrangers Qui ont de l'argent dans nos fonds publics, 
et des commerçants et artisans riches qiii vivent dans certains pays de l'Europe. 

1. Le travail Btant incontestablement la richesse d'un pays, quelle 
espèce d'habitants produit le plus de travail? ceux qui ne peuvent 
se procurer qu'un petit nombre de choses de commodité ou d'agrd- 
ment, ou ceux qui sont assez riches pour en payer beaucoup? Si ce 
sont les derniers, n'est-ce pas I'inthrbt de la nation d'inviter tous les 
étrangers qui ont de l'argent dniis nos fonds publics, A le vcnir dB- 
penser parmi nous ? 

II. S'il y a dans nos fonds publics entre 15 et 20 millions ster- 
ling dus l'étranger, ne doit-on pas regarder les biens de chaque 
particulier comme engagés au payement de cette somme ? En re cas, 
n'est-ce pas l'intérbt de l'empruiiteur d'inviter e t  d'engager le prb- 
teur à résider chez lui, à achetcr toitt ce dont il a besoin des Ii~boti- 
reurs et des ouvriers de son pays, et d lui payer ainsi une sorte de 
rente qui le dédommage de l'engagement d'une partie de ses fonds ? 
Le prbteur doit-il donc solliciter comrne une grande faveur et  acheter 
à prix d'argent la permission de dépenser siir les terres de l'emprun- 
teur l'intérbt de l'argent emprunt&? 

III. Ne peut-on pas citer des exemples récents d'étrangers qui, 
après avoir pourvu à la sûreté de leur argent en le plaçant dans nos 
fonds publics, ont cependant prBféré de vivre hors de l'Angleterre h 
cause de l'aversion que les Anglais ont pour les étrangers ? 

IV. N'y a-t-il pas des pays dans l'Europe où les négociants e t  
les artisans sont traité's avec le plus grand mkpris, sans autre motif' 
que leur professioii ? N'y en a-t-il pas ou ils n'osent paraître riches 



et  mettre leur3 e h t s  A dbcouvert ' 9  L'adoption de pareils citoyens 
serait-elle donc désaiantageuse au royaume? Toutes les voix de la 
nation ne devraient-elles pas au contraire se rbunir pour les inviter 
à venir partager avec nous le bonheur de vivre sous un gouverne- 
ment libre? 

V. Les ouvriers, les commerçants, les artistes étrangers sont-ils 
familiarisés avec la nature de notre constitution ? Savent-ils appro- 
fondir et dhbattre des questions de politique comme nous autres 
Anglais? Et quand ils entendent dire que le bill de naturalisation n 
6th rejet4 par les representants de la nation peuvent-ils en conclure 
autre chose, sinon que nous refusons aux &rangers l'entriie de notre 
pays, ou qu'ail moins les lois du royaume iie leur accordent pas 1û 
meme protection qu'aux naturels? Ne devons-nous pas chercher A 
les detromper sur un point aussi important ? 

SECTION XJII. - Iles iaxes de,toiile espèce, et particulièreiiient de la taxe 
poiir les pauvres, 

1. Qui paye toutes les taxes, si ce n'est le travail des peuples et 
les denrées qu'ils consomment? Dans quels pays par consbquent les 
taxes produisent-elles davantage? dans ceux qui ont le moins, ou le 
plus d'habi tauts? 

II. S'il est nécessaire de lever tous les ans une certaine somme 
pour les besoins du gouvernement et pour payer l'intérkt des dettes 
publiques, et s'il se trouve quelques non-valeurs dans les différentes 
branches des douanes et  des excises, comment supplbera-t-on B. ces 
non-valeurs, si ce n'est en augmentant la taxe sur les terres? Tous 
les possesseurs de terres ,ne sont-ils pas par conséquent aussi inté- 
ressEs que les autres ii favoriser de tout leur pouvoir l'augmentation 
du nombre des habitants? 

III. Les Français réfugiés ne sont-ils pas charges d'entretenir leurs 
pauvres, et ne sont-ils pas meme imposbs dans quelques lieux pour 
le soulagement des pauvres Anglais ? Si ce fait est vrai, sous quel 
prétexte s'bcrie-t-on que le bill proposé acigmeiiterait la tare des 
pauvre? ? 

IV. Le commerce ou les terres en souffriraient-elles , s'il uenait7 
dans le royaume assez d'étrangers pour contribuer de vingt ou trente 

' Allusion à la France, où la propriété des profestants, prc?sqi.ie tous gens de 
commerce, mnaqiiait de garantie. (E. D.) 



mille livres sterling par an ii l'entretien des pauvres, et soulager 
d'autau t lei nationaux ? 

V. ~ u ~ ~ o s o n s  qu'on chassat aujourd'hui tous les étrangers établis 
ici depuis soixante-dix ans et pliis, ainsi que tous leurs descendants, 
serait-ce je moyen de diminuer le nombre des pauvreg Anglais, ou 
de réduire la taxe imposée pour leur entretien? Le fardeau n'en de- 
viendrait-il pas au contraire encore plus pesant pour les posses- 
seurs des terres? 

VI. Le meilleur moyen de décider s'il est expédient d'admettre 
parmi nous les Btrangers, rie serait-il pas de faire un compte exact 
entre les Anglais et les étrangers établis ici depuis plus de soixantè- 
dix ans? de dresser une espèce de bilan des avantages qu'ils se sont 
mutuellement procurés, rédigé 'sous la forme de dettes et de 
crbances réciproques, P peu prés ainsi : 

Dette de l'Anglais ù l'étranger. - Consomniation faite par celui- 
ci de nos denrées et de nos manufactures. Augmentation du revenu 
des maisons et des terres. Accroissement de notre commerce et de no- 
tre navigation. Taxes, douanes et excises payés par les &rangers. 

Dette de l'étranger à l'Anglais. - Sommes iivuricées ou donnees 
par charité à q u e i q ~ e ~  Btran gers. 

De quel c6té pencherait cette énorme balance? 

SECTION XIV. - DU droit de iiaissance d'un Anglais 1 .  

1. Qu'est-ce que ce droit de naissance d'un Anglais? Est-ce un 
droit, un privilége qu'il ait d'btre pauvre et misérable, tandis que 
ses voisins augmentent leurs richesses et leur commerce? Un pareil 
droit de naturalitk saudrait-il douze sous, et mdriterait-il qu'on 
cherchAt à le conserver? 

II. Quels sont les gens qui travaillent à priver les Anglais de leur 
droit de naissance? ceux qui proposent les moyens de reiidre l'An- 
gleterre riche, florissante, le centre des arts et le magasin des na- 
tions, ou ceux qui voudraient enchaîner et borner son commerce, 
favoriser les monopoles, les associations exclusives, et s'opposer à 

1 a Mais pour en revenir au sujet que je traite., c'est-à-dire à l'examen de ce 
qui arriverait si les whighs avaient le dessus, le bill de naturalisation , qui vient 
d'être rejet&, passerait encore en loi, et le droit de naissance d'un Anglais sera.it 
encore réduit à ne pas valoir 1'3 sous. D (L'Examlnntezlr, no XXV, janvier 4710.) 
(Note de I'azcleecr, ) 
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1a multiplicatioii des habitants et A l'emploi de I'industrie, sous 
prétexte de conserver Ia puret6 du sang anglais? 

111. Tout ce qui tend A nous priver des profits attachés au travail 
ne donne-t-il pas atteinte i\üx vkritables droits de notre naissance? 
Toutes les gêues et les restrictions par lesquelles les Anglais sont 
forcbs d'acheter plus cher et da vendre à plus bas prix, ne sont- 
elles pas autant d'entreprises sur leurs droits e t  leurs l iberth? Qui 
sont les vrais coupables? 

IV. A-t-on jamais inséré dans aucun bill pour la iiaturalisation 
quelque clause qui tendît à priver les bourgeois de nos villes de ju- 
randes, de leurs droits et  de leurs priviléges? Et  les promoteurs de 
ces bills n'ont-ils pas toujours dkclard que les membres des ju- 
randes conserveraient ces prétendus privilbges aussi longtemps qu'i1.s 
le voudraient, et  jusqu'à ce qu'ils demandassent eux-mhmes B en 
être débarrassés? 

SECTION XV. - DU véritable iiitkrkt des Ariglais. 

1. Qu'est-ce que les privilbges des maîtres? Sont-ils réels, ou 
imaginaires? Les habitants de Birmingham, de Manchester e t  de 
Leeds ' accepteraient-ils de pareils priviléges si on les leur offrait? 

II. Les artisans de Westminster sont-ils plus pauvres parce qu'ils 
sont privés des liberth de la cité? les artisans de Londres sont-ils plus 
riches parce qu'ils en jouissent '? 

111. Si un artisan profite de l'exclusion donnée A ceux qui ne 
sont pas maîtres et  vend plus cher, la inbme raison ne fait-elle pas 
qu'il achete aussi plus cher des autres artisans? S'il veut n'avoir 
point de rivaux, les maîtres des autres métiers n'auront-ils pas le 
même motif pour désirer de n'en point avoir? Et lorsque ceux-ci 

Les arts et les métiers sont libres dans ces trois villes : on n'y achète point la 
niaitrise; ce sont les trois villes d'Angleterre où il y a le plus d'ouvriers, et où les 
manufactures ont fait le plus de progrès. (Note de Turgot.) 

Nul ne peut exercer un métier à Londres, dans ce qu'on appelle les libertés de 
la cité, s'il n'est reçu maître ; au lieu que dans le faubourg de Westminsler les pro- 
fessions sont libres, ainsi que dans la ville même de Paris le faubourg Saint-An- 
toine, la rue de la Jussienne, et d'autres lieux privilégiés, comme le Temple, l'Ab- 
baye, etc., où les trois quarts de l'industrie de Paris sont réfugiés. 11 est assez 
singulier que ce soit précisément ailx lieux consacrés au monopole qu'on ait donné 
le nom de franchises ou de liberlés. Il semble que par les idées de notre ancienne 
police, le travail et l'industrie soient défendus par le droit commun, et qu'on ait 
seulement accordé par grâce ou vendu à rliieiques particuliers des dispenses de 
cette loi. (Note de Turgot.! 



seroiit parvenus à détruire leurs concurrents, celui-Io n ' y  perdra- 
t i l  pas des gens qui auraierit pu devenir ses pratiques? 

IV. Chaque artisan ne veut-il pas acheter ait meilleur marché 
et vendre le plus elier qu'il est possible? Mais comment cela peut-il 
étre, tarit que le commerce ne sera pas libre? 

SECTION XVI. - Dans 11: coiniiierce, si I'ori ii'a pas cles i~ivaux au dedaiis, 
on err :i au deliors. 

1. Si l'on a nécessuiremerit des rivaux ou ;)II dedaris ou au de- 
hors, lequel fait le plus de mal au  royaume, que nos riégociaiits 
aient pour concurrents leurs compatriotes ou des Etrangers? 

II. La concurrence dans I'inthieur a-t-elle jamais nui à aucune 
nation? et ce proverbe, que la sagesse va avec les sous et la folie avec 
les livres sterling, iie se vérifie-t-il pas sensiblemeiit dans la per- 
sonne de ces gens qui s'opposerit à toute concurrexice entre les mar- 
chands, les gens de métier et  les artistes? 

III. Qu'est-ce que le bien public? N'est-il pas, pour la plus grande 
partie, l'effet naturel de l'émulation entre les membres de la mbme 
société? Et que deviendraient l'industrie, la tempérance, la fruga- 
lité, e t  le désir d'exceller dans son art ,  si 1'Bmulation n'existait pas? 

IV. Lequel vaut mieux pour le public, ou des associations entre 
nos manufacturiers et  nos marclinnds, ou d'une grande concur- 
rence entre eux? Laquelle de ces deux choses tend le plus for- 
tement à hausser le prix de nos exportations et à diminuer rios 
richesses? 

V. Si nos marchands de I'ortugal se plaignent qu'ils perdent 
quelquefois, ou qu'ils ne gagnent pas assez sur les draps qu'ils en- 
voient à Lisbonne, ferons-nous bien de supprimer la moitié de nos 
fabriques de draps? Et si nous prenions ce parti, le vide qui s'ensui- 
vrait dans la coiisommation du Portugal ne serait-il pas bientbt 
rempli par les Français, les 'tfollaudais? Nos ouvriers en draps n'i- 
raient-ils pas bientbt chercher en France et en Hollande l'occupa- 
tion que nous leur aurions interdite chez nous? 

SECTION XVII. - Exauieri de cette objection : Que les &rangers bteraient le pain 
de la bouche à nos compatriotes, et nous enléveraient les secrets du commerce. 

1 .  Quels Btrangers enleveront pliitdt le pilia de la bouche à nos 
compatriotes? ceux qui sont au dedans d u  royaume, ou ceux qui 
sont au dehors? 



II. Si nos bons Anglais pouvaient voir avec un telescope ces mar- 
chands et ces manufacturiers qui, dans toute l:Europe, travaillent 
h les supplanter et à faire tomber le dBbit de leurs fabriques, ne 
diraient-ils pas &lors avec bien plus de vérité : « Voilà, voilà ceux 
qui nous 6tent le pain de la bouche? » Mais en rejetant le bill pour 
la naturalisation, se fiatte-t-on de remédier à ce mal? 

III. Si quelqu'un a porté chez l'&ranger les secrets de notre com- 
merce, est-ce aux étrangers qu'il faut s'en prendre, ou aux Anglais? 
Ne sont-ce pas les Anglais établis depuis peu dans plusieurs royau- 
mes de l'Europe qui ont enseigni. aux peuples de ces royaumes à 
faire certains ouvrages dont nous possédions seuls la perfection? 
N'avons-rious pas des preuves indubitables qu'ils ont eux-mdmes 
sollici té des Bdi ts pour interdire I'entrée de ces ouvrages fabriques 
eii Angleterre? 

IV. Ne fabrique-t-on pas en Angleterre des outils de toute es- 
p&ce qu'on embarque journellement pour l'usage des manufactures 
Qtrangéres? Et les ouvriers anglais n'iront-ils pas montrer aux 
étroiigers l'usage de ces outils dés qu'ils y seront engages par l'offre 
d'un prix suffisant? 

V. Si les rois de France, d'Espagne, de Portugal, de Prusse, etc., 
veulent établir chez eux quelques manufactures anglaises, quel sera 
le meilleur moyeii pour y rkussir? Sera-ce d'attirer des ouvriers an- 
glais par des récompenses et des salaires avantageux, ou bien de 
ddpenser beaucoup pour envoyer ici leurs propres sujets, et pour 
les y entretenir jusqu'à ce qu'ils soient instruits à fond de nos pra- 
tiques? Laquelle de ces deux voies est la plus prompte, la plus sûre, 
la moins dispendieuse, la plus commuriément pratiquke, et avec le 
plus de succes? 

SECT~ON XVIII. - 11 est kgalaiieiil (le la bonne politique d'envoyer des Anglais dans 
nos colonies, et d'attirer des étrangers pour venir augmenter notre nombre. 

1. N'est-ce pas un principe fondamental du gouvernement et du 
commerce, que l'augmentation du travail produit l'augmentation 
du peuple? 

II. Les colonies et les plantations, dirigkes par des mesures.cooii- 
renables' , n'augmentent-elles pas le travail? 

''On peut voir quelles sont ces mesures convenables dans l'Essai sur le corn- 
nserce, page 92 de la dsuxikme édition, chez T. Trye Holborii, et je suppose que le 
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111. L'Espagne aurait-elle &té dépeuplée par les colonies qu'elle a 
envoyées en Amérique, si l'on n'eût porté dans la Nouvelle-Espagne 
que des marchandises fabriquees dans l'ancienne ? 

IV. Puisqu'un si grand nombre de Français, d'Anglais, de Hol- 
landais, d'Italiens, etc., sont aujourd'hui employés à fabriquer tout 
ce qui est nécessaire pour l'approvisionnement des Indes espagnoles, 
I'abcienne Espagne ne serait-elle pas couverte d'hommes si cette 
multitude d'artisans y avait étb transplantée avec leurs femmes et 
leurs frrmilles? 

V .  Si le travail reçoit un accroissement subit dans une ville, le 
peuple n'y afflue-t-il pas de toutes les parties du royaume A propor- 
tioii de cet accroissement? Le  méme bien n'aurait-il pas lieu pour 
tout un royaume, si I'ori aux étrangers de s'y itablir? 

VI. Hais si, au contraire, on refusait de les admettre, cette aug- 
mentation de travail ne s'éloignerait-elle pas de la ville ou du 
royaume dont nous parlons pour se fixer dans un autre où la maiii- 
d'œuvre serait à plus bas prix? Des statuts, des gBnes et des prohi- 
bitions sont-elles capables d'empbcher cet eff'et? Les Espagnols, iti- 
struits à leurs dépens de cette vkrité, ne s'efforcent-ils pas à présent 
de rbparer leur faute en attirant chez eux des étrangers? Et les 
Anglais ne semblent-ils pas, au contraire, se plonger dans les mB- 
mes erreurs? 

Vil. N'est-il pas au contraire de la prudence de tenir toujours 
daiis l'État deux portes ouvertes, l'une pour envoyer aux colonies 
tous ceux qui, par quelque raison que ce soit, veulent s'y trans- 
planter, e t  l'autre pour recevoir dans le royaume toutes les per- 
sonnes qui dbsirent de vivre parmi nous? 

VIII. Si quelques personnes parmi nous, après avoir été impru- 
deiites oii malheureuses, veulent d'elles-mbmes se retirer dans des 
lieux où leur conduite passbe ne soit poitit connue , ou si l'ambi- 
tion eii pousse d'autres a chercher fortune dans les pays étran- 
gers, n'est-ce pas Urie excellente politique d'ouvrir B ces aventuriers 
le chemin .de nos colonies plut6t que de les laisser passer chez des 
peqles  qui probablement sont nos rivaux? 

chevalier Josias Child avait dans l'esprit quelques-unes de ces mesures,, lorsqil'il a 
avancé qite c'était uue erreur populaire de dire que les colonies tendaient à dirni- 
nuer Ic nombre des habitants de la métropole. (Kote de l'auteur.) 
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SECTION XIX. -Si, en cas que le bill de naturalisation etît passé, il est probable 
que les mendiants en eussent le plus profite? 

1. Un bill de naturalisation estœil un motif dont les mendiants 
aient besoin ? 

Si mille mendiants étrangers venaient dans ce pays, la loi 
donne-t-elle aux juges de paix ', aux maires ou B. quelques autres 
magistrats le pouvoir de les faire sortir de la Grande-Bretagne, de 
lever quelque taxe à cet efkt, ou d'y appliquer une partie des re- 
venus publics? Si les magistrats n'ont pas ce pouvoir, le bill de 
naturalisation donnerait-il aux mendiants plus de facilité qu'ils 
n'en ont à présent? 

II. Les fainbants sont-ils les plus portés à quitter leur pays? Les 
gens de cette sorte, l?cossais ou Gallois, qui n'ont cependant point 
de mer à passer, les Irlandais, qui sont volontiers mendiants de 
profession, prennent-ils la peine de venir en Angleterre pour faire 
ce métier? Si l'on voit quelquefois des gens de ces pays-là deman- 
der l'aumbne en Angleterre, ne sont-ce pas pour la plupart des 
travailleurs qui étaient venus chercher de l'ouvrage, mais que des 
maladies ou des accidents inévitables ont réduits à cette nécessité? 

III. Quel but un étranger mendiant pourrait-il se proposer en 
passant en Angleterre, dont il n'entend pas meme la langue, e t  
comment pourrait-il payer les frais de son passage? 

IV. Quand un Anglais veut faire fortune dans un pays étranger, 
se propose-t-il d'y vivre dans la paresse et  dans I'oisivetb? De 
mbme, un marchand ou un artiste étranger qui vient en Angleterre 
peut-il espérer de s'y enrichir par d'autres moyens que par une 
application et une industrie du moins égales, sinon supérieures à 
celles des nationaux? 

V. Cette objection, « que nous serons inondés de mendiants 
&rangers », peut-elle subsister avec celle-ci, « que les étrangers 
supplanteront les nationaux et leur Oteront le pain de la bouche » ?  

SE~TION XX. -Si, en cas que le bill pour la natiiralisation eOt passé, il est probable 
que les libertins et les mauvais sujets eussent été les pliis empressés & en profiter. 

1. Quelles précautions prend-on maintenant pour ernphcher les 
libertins et  les mauvais sujets de venir s'établir en ce pays? Tout ce 

Les juges de paix ont le pouvoir de renvoyer en Irlande les mendiants irlan- 
dais, mais ils ne peuvent chasser les mendiants étrangers, et je me suis assiir6 de 
ce fait. (Noie de Fauteur.) 
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qn'il y a de scBlBrats dans l'Europe ne savent-ils pas, par l'exemple 
ou par le tbmoignage des Anglais qui voyagent parmi eux, que l'Au- 
gleterre est un pays où l'on peut etre aussi vicieux que l'on veut? 
Qu'importe-t-il à un homme perdu, à une prostituée, à un escroc, 
d'8tre ou de n'btre pas naturalisbs? Ces gens, pour la plupart, ne 
sont-ils pas citoyens du monde? 

II. Lorsque des commerçants ou des artisans sont contraints d'a- 
bandonner leur patrie pour obéir à leur conscience et à leur reli- 
gion, est-il probable qu'ils augmentent parmi nous la dbbauche, e t  
qu'ils corrompent nos mœurs comme ces cuisiniers, ces baladins, 
ces chanteurs et ces violons étrangers, qui ne peuvent subsister 
qu'en offrant sans cesse de nouveaux aiguillons à nos extravagan- 
ces et  de nouveaux aliments à nos vices? 

UI. Si nos rivaux avaient le choix d'envoyer dans chacune des 
villes commerçantes d'Angleterre une colonie de marchands et de 
manufacturiers, ou une colonie de chanteurs et de violons, laquelle 
des deux croit-on qu'ils nous envoyassent, e t  laquelle paraissons- 
nous le pl~is  dispos& à bien recevoir? 

IV. Les artisans pauvres sont-ils, dans aucun endroit du monde, 
aussi dBbauchés et aussi corrompus qu'en Angleterre? Et par consé- 
quent n'est-il pas bien plus à craindre que les Anglais ne corrompent 
les étrangers, qu'il ne l'est que les btrangers rie corrompent les 
Anglais? 

V. La Hollande n'est-elle pas ouverte à tout le monde? Ob- 
serve-t-on cependant que le peuple y soit pour cela plus dBbauchb? 
Où avons-nous vu par expBrience que les rBfugi6s flamands et  
français établis ici aient introduit dans nos mœurs une nouvelle 
corruption ? 

SECTION XXI. - Quel est le moyen le plus doux et le plus efficace pour réformer 
les nlœurs d'une nation. 

1. Peut-on imaginer quelque moyeii efficace pour la rdformation 
des mœurs avec lequel la naturalisation des protestants Btrangers 
soit incompatible? Ne sera-t-elle pas au contraire un moyen de plus. 
pour y parvenir? Et les deux ne concourront-ils pas admirablement 
ensemble? Ou, pour dire la m&me chose autrement, les bons exemples 
ne donneront-ils pas uti nouvel empire, iine nouvelle force aux 
bonnes lois? 

II. L'émulation n'est-elle pas un des ressorts les plus puissants 
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sur les hommes? N'est-elle pas trbs-vive ' entre les habitants de 
cette île et les Btrangers? Et ne pourrait-on pas s'en servir comme 
d'un instrument tres-efficace pour rhformer les nationaux? 

111. La mBthode de fouetter, d'enfermer dans les. hdpitaux, de 
transporter dans les colonies, de pendre mbme, n'a-t-elle. pas été 
assez longtemps pratiqube? Toutes ces rigueurs, employées jusqu'à 
prbsent salis succès, n'indiquent-elles pas la nbcessith d'essayer 
enfin quelque autre voie? S'il est prouve que le bill de naturalisa- 
tion n'attirerait ici que des Btrangers sobres et industrieux, l'es- 
prit d'hmulation ne pourrait-il pas porter les Anglais h imiter ces 
mêmes vertus? 

IV. Je suppose que les ouvriers d'un mbtier s'entendent pour ne 
travailler que trois jours par semaine et pour mettre leur travail 
pendant ces trois jours à un prix exorbitant : quels motifs em- 
ploiera-t-on pour rompre cette confédbration pernicieuse? ~ i t  crainte 
des magistrats sera-t-elle, dans un gouvernement comme le nbtre, 
aussi efficace que la force de 1'6mulation? L'ouvrier imprudent ou 

L'ingénieux abbé Dubos, dans ses .Réflexions critiques sur  la poésie et la 
peinlure, tome Il, chapitre xv, fait h ce sujet une observation intéressante et 
titile. 

a Les Anglais d'aujourd'hui, di t-il , ne descendent pas, généralement parlant, 
des Bretons qui habitaient l'Angleterre quand les Romains la conquirent; néan- 
iiioins, les traits dont César et Tacite se servent pour caractériser les Bretons con- 
viennent aux Anglais : les uns ne furent pas plus sujets à la jalousie que le sont 
les autres. Tacite écrit qu'Agricola ne trouva rien de mieux pour engager les an- 
ciens Bretons & faire apprendre h leurs enfants le latin, la rhétorique et les autres 
arts que les Romains enseignaient aux leurs, que de les piquer d'émulation en 
leur faisant hoüte de ce qu'ils se laissaient surpasser par les Gaulois. L'esprit des 
Bretons, disait Agricola, était de meilleure trempe que celui des Gaulois, et il ne 
tenait qu'à eux, s'ils voulaient s'appliquer, de réussir mieux que leurs voisins. 
L'artifice d'Agricola réussit, et les Bretons, qui dédaignaient de parler latin, vou- 
lurent se rendre capables de haranguer en cette langue. Que les Anglais jugent 
eux - niêrnes si l'on n'emploierait pas encore aujourd'hui chez eux avec succès 
l'adresse dont A&~icola se servit, » 

Le lecteur ne sera peut-être pas fiché de trouver ici *un aulre exemple de la 
uièm~ uature, quoique d'un ordre un peu inférieur, ii la vérité, mais aussi plus 
récent et très-applicable au sujet. Le jardinier en chef d'un pair de ce royaume em- 
ployait B faire de nouveaux jardins un grand nombre d'ouvriers, tant Anglais qu'lr- 
landais ; mais il n'avait encore pu les engager à remplir même passablement leur 
tàche, lorsqu'il s'avisa de-séparer les deux nations et de les piquer d'émulatiori 
l'une contre l'autre. Cet heureux expédient eut tout le succès désiré : il$ firent bieri 
plu~.d'ouvrage , el l'ouvrage fut bien mieux fait, lorsq ii'on leur eut dit que c'était 
your l'honneur de l'Angleterre ou pour l'honneur de l'Irlande, qu'ils n'eussent fait 
your quelque autre considération qu'on leur eiit proposée. iflote de l'auteur.) 
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débauchb sera-t-il rappel6 B son devoir par quelque punition que 
ce soit, aussi promptement que par la vue des &rangers employds 
au mbme travail dont il n'a pas voulu se charger? Et la methode 
d'exciter l'émulation n'est-elle pas plus douce, plus humaine, plus 
convenable au génie d'un peuple qui n'est pas enti8rement bar- 
bare, plus propre à tous égards à produire le bien général? 
SECTION XXII. - L'admission des étrangers considérée par rapport à la constitiitioii 

de l'Église et à celle de l'gtat. 

1. Sous quel rapport l'admission des protestants etrangers met- 
trait-elle en péril l'excellente constitution de notre Église? Quelle 
Btait là-dessus l'opinion de nos réformateurs? 

11. Les Églises étrang8res ont-elles jamais mont& de l'aversion 
pour l'Episcopat, pour l'usage des liturgies, pour nos articles et nos 
homélies, ou pour aucune partie de nos constitutions ecclésiastiques, 
et n'ont-elles pas rnbrne souvent regarde l'Église anglicane coinrne 
l'ornement et le soutien de la réformation? 

III. Les Anglais ne sont-ils pas notés aujourd'hui dans l'Europe 
comme les défenseurs des syst6mes les moins orthodoxes et de 
toutes les opinions latitudinaires? Voit-on dans quelque autre pays 
les articles fondamentaux de la religion naturelle ou révélée atta- 
ques aussi outrageusement qu'en Angleterre? 

IV. Les principales personnes du clerg6 dans les pays &rangers, 
soit calvinistes, soit luthériens, ne se sont-elles pas fait agréger A 
la societé qui s'est formée A Londres pour la propagation de 1'É- 
vangile chez les infid8les. conformément à la doctrine et à la disci-, 
pline de l'aglise anglicane? Si donc quelques-uns de leurs disciples 
venaient se fixer parmi nous, serait-ce en arrivant en Angleterre 
qu'ils s'aviseraient de rompre avec I'Eglise établie? 

V. Les protestants étrangers qui ont cherch6 parmi nous un asile 
contre les persécutions de 1'Eglise romaine se sont-ils conduits avec 
indécence? Ont-ils manqui! de respect pour le clergé anglican? 
1,eurs descendants ne sont-ils pas aussi bien intentionnbs que qui 
que ce soit pour ce mbme clergb,, et est-il probable, en quelque 
nombre qu'ils viennent, qu'ils veuillent jamais donner aucun sujet 
de plainte contre eux? 

VI. Sous quel rapport l'admission des protestants étrangers met- 
trait-elle en p6ril la constitution de l'$tat? Que pensent là-dessus 
les patriotes les plus distingués et les meilleurs politiques? 
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VII. Lés protestants étrangers haïssentils la liberté? Aiment-ils 
I'esclavage, sont-ils ennemis de la maison rBgnante, e t  attachks aux 
intérbts du prétendant? 

VIII. Dans quelles i~tr igues,  dans quelles conspirations, dans 
quelles révoltes a-t-on vu entrer quelques-uns des protestants 
Btrangers qui vivent parmi nous? Quels livres, quels traités ont-ils 
Bcrits ou protégés qui tendissent A renverser les droits e t  les privi- 
1Bges des sujets, ou les justes prérogatives de la couronne? 

IX. L'adoption des étrangers, qui fortifie tous les gouvernements 
du monde. affaiblira-t-elle le gouvernement d'Angleterre? Aura-t-on 
raison en France d'engager les Anglais, les ficossais et  Irlandais 
catholiques A s'y établir, et tort en Angleterre d'y appeler les pro- 
testants persécutés? Chaque fabricant attird de chez une nation ri- 
vale n'est-il pas une double perte pour elle? 

SECTION XXIII. - Des leçons de l'humanité, et des principes du christianisme. 

1. Est-ce un acte d'humanité et de bienfaisance de refuser tout 
asile et toute protection à des malheureux persécutbs? Serait-ce 
ainsi que nous voudrions qu'on en agît avec nous si nous étions 
dans des circonstances semblables? 

II. Quand un protestant persbcuté dans une ville fuit dans une 
autre , suivant le prhcepte de JBsus-Christ , est-il bien conforme 
B la religion que nous professons. e t  comme chrétiens e t  comme 
protestants, de lui fermer les portes et  de I'empkcher d'entrer? Les 
protestants étrangers en ushrent-ils ainsi avec les Anglais fugitifs 
qui cherchaient h se dérober aux persécutions de notre sanguinaire 
reine Marie? 

III. S i ,  pour la punition de nos crimes, ce royaume retombait 
encore sous la puissance d'un papiste intolérant et bigot, ne re- 
garderions-nous pas comme un proeédd aussi contraire au christia- 
nisme qu'à l'humanité, le refus que feraient nos voisins protestants 
de nous recevoir parmi eux et de nous protéger? 

IV. L'inutilité des demarches faites dans ce pays en faveur de la 
naturalisation n'a-t-elle pas 6th souvent employée avec adresse par 
les prbtres français pour persuader aux protestants d'embrasser la 
religion romaine? Et ne leur fournit-elle pas un prétexte bien plau- 
sible pour dire que les Anglais refusent aux protestants Btrangers 
tout asile dans leur malheur, tandis qiie les catholiqiies romains 
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procurent tous les secours imaginables aux membres de leur com- 
munion? Cette comparaison de notre conduite avec la leur ne mon- 
tre-t-elle pas la religion romaine sous un jour bien avantageux? 
Quel scandale pour nous, e t  quel reproche ! 

V. En rejetant le bill de naturalisation, n'avons-nous pas encou- 
ragé le gouvernement e t  le clergé de France à appesantir leurs mains 
sur les protestants? Tout récemment, la persécution ne s'est-elle 
pas relBchQe en France pendant que nous étions en balance sur le 
bill de naturalisation, et  n'a-t-elle pils repris de nouvelles forces 
depuis que nous l'avons rejet&? Ne sommes-nous pas aiosi devenus 
en quelque sorte complices des persQcutions de I'Eglise romaine, 
par cette conduite directement contraire à l'intéret, à la puissance 
et à l'honneur de notre Eglise e t  de notre nation? 

FIN DES QUESTIONS IMPORTANTES SUR. LE COMMERCE* 
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MANUFACTURI~RE ET COMMERCIALE. 

1. CORRESPONDANCE AVEC fi. TRUDAINE, AU SUJET DES ENCOURAGEMENTS RÉCLAMÉS 

POUR UNE MANUFACTURE DE LA VILLE DE LIMOGES, ET DES FAVEURS QU'ON PEUT 

EN G ~ N ~ R A L  ACCORDER A CES SORTES D!ÉTABLISSESIENTS. 

11. LETTRES SUR L'EXTENSION DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE DES COLONIES. 

III. LETTRE A L'ABBÉ TERRAY, SUR LE DROIT DE MARQUE DES FERS. 

OBSERVATIONS DE L ' ~ D I T E u R .  

Avec la traduction prbcédente se termine la partie purement 
spéculative des œuvres économiques de Turgot. Celle que nous abor- 
dons continue de montrer le philosophe précurseur d'Adam Smith ; 
mais elle révhle en mbme temps d8s son dbbut, par la correspon- 
dance avec M. Trudaine, le vkritable homme d'État, le grand et 

*moral administrateur. 
C'est dans l'ensemble des actes de cet homme illustre, depuis le 

moment où la direction d'une grande province lui est confike jus- 
qu'A celui où l'intrigue le chasse du ministbe, qu'il faut chercher 
la rbponse A cette accusation banale dpétke, depuis près d'un demi- 
sihcle, sous toutes les formes, que -Turgot ne vit tout qu'en abstrac- 
tion, qu'il dédaigna de porter ses regards sur les faits, qu'il ne fit 
aucune attention au pays qu'il rhgissait, au  sihcle où il vivait, et ne 
tint nul compte des usages, des prkjugks et des intkrkts de son Bpo- 
que '. II n'est peut-&tre pas, en effet, une seule des pi8ces qui com- 
posent la série de documents A laquelle nous sommes parvenus, qui 
iie soit une preuve convaincante du peu de fondement de ces dlvers 
reproches. S'il fallait les prendre au pied de la lettre, ~ u r g o t  de- 
vrait 4tre considéré comme le novateur le plus fougueux dont l'his- 
toire fasse mention, tandis qu'il n'est pas, au contraire, d'admi- 

t M. de Montyon, Particutaritt?~ et observa$ions sur le8 miaisZres des finances. 
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nistrateur ; d'homme d'ktat , qui ait BtE plus circonspect dans ses 
tentatives de réforme. 

On essayera de donner un degré d'évidence de plus à cette vérité 
par les remarques qui accompagneront les actes officiels du min io  
tre ou de l'intendant de Limoges. On fera voir qu'à moins de vou- 
loir confondre la prudence, en ce qui touche la répression des abus, 
ilvec le système honteux et commode de les respecter tous, Turgot 
fut loin de dépasser le but qu'un esprit droit, ferme et  domine par 
l'amour du bien public pouvait essayer d'atteindre. S'il a succombé 
dans la noble lutte qu'il soutint contre le mal, ce n'est pas, comme 
l'a prétendu l'égoïsme des contemporains. parce que sa conduite fut 
témbraire, mais seulement parce que les castes privilégiées triom- 
pheront toujours du ministre qui voudra golivernkr dans I'int&r&t du 
peuy le, c'est-A-dire dans l'inter& gbnéral. E. 1). 

1. CORRESPONDANCE AVEC M. TRUDAINE ', 
SUR LES ENCOURAGEMENTS  CLAMES POUR UNE MANUFACTURE DE LA .GÉN~RALITÉ 

nE LIMOGES, ET SUR LES FAVEURS QU'ON PEUT, EN GÉNÉRAL, 
ACCORDER A CES SORTES D'ETABLISSEMENTS. 

LETTRE DE TURGOT A M. TRUDAINE. 

A Limoges, le ..... février 1766. 

Monsieur, les sieurs La Foret, frères, entrepreneurs d'une manu- 
facture de cotonnades à Limoges, vous ont prEsent6 différerits Mé- 
moires que vous m'avez renvoyés, et  sur lesquels je n'ai point en- 
core eu l'honneur de vous donner mon avis. 

Triidaine (Daniel-Charles), né le 3 janvier 1703 et morl le 19  janvier 4769, 
était le fils du prévôt des marchands, à l'époque du Syslème. Un jour qu'en cette 
qualité M. Trudaine père présidait à l'iilcinéralion, qui avail lieu à l'Hôtel-de-Ville, 
des billets de banque que la loi ordonnait de détruire, on ne voiilut pas qu'il vé- 
rifiàt la liasse de ceux qui lui étaient présentés. II n'insista pas, mais inséra ces 
mots dans son procès-verbal : a Qu'on noirs a dit monter à telle somme en  totalité.^ 
Le lendemain il eut un siiccesseur. 31. de Montyon rapporte, et l'anecdpte es1 
très-croyable, que lorsque M. Trudaine fut demander au régent les motifs de sa 
destitution, ce prince lui répondit: «Que diable voulez-vous que je vous dise? 
Vous êtes trop honnête homme pour nous : vous n'entendez rien au Systéme. D 

Le fils, qui avait hérité de la probité rigoureuse du père, fut d'abord conseiller 
au Parlement, Il devint ensuite intendant de la province d'Auvergne, directeur des 
ponts et chaussées, et chef du bureau du commerce e l  des manufactures. C'est 

1. 23 
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Ces manufacturiers avaient d'abord forme des demandes qu'il 
n'&ait guere possible de leur accorder; mais, par leurs derniers 
Mernoires, ils les ont restreintes à des points plus raisonnables. 

Cette manufacture, établie du temps de M. de Tourny , a joui 
pendant vingt ans d'un privilbge exclusif dans la ville de Limoges 
et  dans l'étendue de dix lieues à la ronde, qui lui avait Bté accorde 
par un arrbt du conseil du 30 juillet 1743. Par ce m&me arrbt, les 
sieurs La For& devaient jouir, ainsi que leurs veuves et leurs enfants 
fabricants, pendant la durbe du privilbge , de l'exemption persoii- 
nelle du logement des gens de guerre, du fourrage, de I'ustensile, 
de la collecte, du syndicat, de tutelle, curatelle et  autres charges 
publiques, et  ils devaient étre taxbs d'office modbrbment à la taille. 

En 1748,  en considkratiori des efforts qu'avaient faits les sieurs La 
Forbt pour perfectionner leur fabrique, M. le contrdleur genbral leur 
accorda le titre de manufacture royale. 

Le privilbge des sieurs La ForSt Btant heureusement expirir en 
1763, ils s'adressèrent A moi pour en solliciter le renouvellement. 
Je leur fis sentir que leurs sollicitations etaient inutiles, et  que les 
principes adoptBs aujourd'hui, avec tarit de raison, par I'administra- 
tion, étaient un obstacle invincible au succés de leurs dBsirs. 

En consbquence, ils vous ont adressé, monsieur, un ~Bmoire  par 
lequel ils demandent la coiitinuation des autres privilbges que I'arrBt 
de 1743 leur accordait, outre le privilbge exclusif, et  quelques au- 
tres avantages et privilbges dont ils n'oiit pas joui jusqu'ici. Ils de- 
mandent premierement qu'il leur soit accordé des lettres de noblesse 
en considkration du service qu'ils ont rendu à la province en y intro- 
duisant uu genre d'industrie qui y occupe plus de dix-huit cents 
personnes de l'un et de l'autre sexe, sans avoir, disent-ils, reçu 
aucuii secours d'argent du gouvernement. 

20 L'exemption du vingtihme d'industrie à raison de leur fabrique 
pour eux, leurs veuves et .leurs enfants. 

3" L'exemption de toutes impositions, meme des vingti&mes, 
pour raison du terrain et des batiments de leur manufacture. 

4" Que, quoique la manufacture où ils habitent soit sitube hors 
de l'enceinte taillable de la ville de Limoges, ils soient rbputés ha- 
bitants de Limoges, et puissent en cette qualité Btre nommés aux 

sous son administration, non moins éclairée qu'active, que furent constrilits les 
ponts d'Orléans, de Moulins, de Tours et de Saumur. (E. D.) 
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offices municipaux et  de Ja juridictioii consulaire, et  continuent 
d'Btre taxés d'office au rBle de Limoges, si le roi ne leur accorde pas 
la noblesse. 

5" Que tous les priviléges qui leur sont accordés par l'arrbt de 
1743 , à l'exceptiou du privilege exclusif, leur soient continués à 
perpétuité' à eux, leurs veuves et enfants fabricants, tant que la 
manufacture subsistera. 

6" Que le titre de Man~factu~re royale leur soit conservé et  con- 
firmé. 

7" Ils demandent la concession d'un ancien moulin B poudre et 
d'un terrain adjacent, situes sur la rivière de Vienne, et  appartenant, 
A ce qu'ils disent, au roi, pour y faire mouvoir, par le moyen de 
l'eau, diffbrentes machines relatives au moulinage des soies, et  y 
établir une blanchisserie pour les cotons et les fils de lin. 

Ils ont depuis presenti une nouvelle requete que vous m'avez aussi 
renvoyde, par laquelle ils demandent : 

8" L'exemption de toiis droits pour les ktoffes fabriquees dans 
leur manufacture, tant dans I'i n térieur qu'à la sortie du royaume, 
et  celle des droits sur les matikres premières qu'ils emploient, et  
notamment l'exeniption du droit de 20 francs par 100 pesant nou- 
vellement impose sur les cotons filés du Levant, importes par Mnr- 
seille. 

Il est certain, monsieur, que la manufacture des sieurs La Forêt, 
depuis qu'elle n'a plus de privilhge exclusif, ne peut qu'&tre utile A 
la province, et niérite 1s protection du  gouvernement. 

Ces entrepreneurs ont de l'intelligence et de l'activité, et r6us- 
sissent assez bien dans les diffirentes ktoffes qui sont l'objet de leur 
fabrique. Ils ont fait un bdtiment considCrable dans lequel ils ont 
depuis longtemps de cinquante à soixante metiers battants. Ils ont 
fait voyager leurs enfants à Lyon et dans les principales villes de ma- 
nufacture pour s'instruire. Ceux-ci en ont rapporte des connais- 
sances dans le dessin, dans les différentes pratiques pour la prépara- 
tion des matières, dans l'art de varier la monture des mbtiers et 
d'apprbter leurs étoffes. Ils se sont procure des machines utiles, 
telles qu'un cylindre, une calandre, un moulin pour donner le tors 
aux soies et  aux cotons qu'ils emploient. Ils sont presque les seuls 
particuliers des environs de Limoges qui ilèveiit des vers à soie. 
Leurs soins ozkt aussi contribué à l'établissement de la filature du 
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coton dans quelques petites villes des environs de Limoges. h toiis 
ces titres ils méritent des égards e t  des encouragements. -II s'a- 
git de voir si ceux qu'ils demandent peuvent leiir &tre accordes sans 
inconvén ien t . 

11s demandent d'abord des lettres de noblesse. On ne peut dou- 
ter que cette distinction honorifique, accordbe de temps en temps à 
quelques commerçants, s e  soit trBs-propre à faire naître parmi eux 
une Qmulation utile. C'est un témoignage solennel que donne le 
gouvernement de la considkration avec laquelle il regarde l'état des 
commer~ants ; c'est pour eux lin gage de la consideration publique, 
et  un motif d'estimer leur état et  d'y rester attachés. Mais cette fa- 
veur ne doit pas etre prodiguée. Elle doit, ce me semble, &tre ré- 
servee pour des n6gocian ts d'un ordre suphrieur, qui, par l'étendue 
ou la nouveauté de leurs entreprises, ont fait faire un progrès réel 
au commerce de la nation ; à ceux qui, dans des temps difficiles, 
ont servi l'État de leur fortune ou de leur crBdit ; à ceux qui ont in- 
troduit daiis la nation une industrie inconnue avant eux. et propre A 
former une branche de commerce avantageuse. 

En rendant justice il l'utilité réelle de l'htablissement des sieurs 
La For& on doit convenir qu'elle ne peut les placer dans cette 
première classe. Ils ont formé une fabrique de cotonnades, genre 
d'industrie à la vérité nouvellement introduite en Limousin, mais 
connue et florissante depuis longtemps dans d'autres provinces du 
royaume. Ils out joui pendant vingt ans d'un privilége exclusif' 
onéreux à la province, et  il sera toujours douteux si leurs soins et 
leurs avances ont Bté plus utiles aux progrès du genre meme de 
travaux dont ils ont donne l'exemple, que leur privilége exclusif 
n'y a 6té nuisible en étouffant l'industrie de tous ceux qui auraient 
pu former des entreprises semblables. Ce n'est que depuis I'expira- 
tion de leur privilége exclusif, que leur établissement peut btre re- 
gardé comme vraiment utile; et à partir de cette date leurs services 
ne spnt certainement ni assez anciens, ni assez etendus, pour meriter 
une récompense aussi distinguée que des lettres de noblesse. 

Ils demandent eri second lieu l'exemption du vingtième d'indus- 
trie à raison de leur fabrique. L'imposition du vingtième d'industrie 
me parait en général assez mal entendue. L'industrie n'a que des 
salaires ou des profits qui sont payes par le produit des bien-fonds, 
e t  qui ne forment point une augmentation dans la somme des reve- 
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nus de l'État. Ces profits sont et  doivent 6tre limités par la cuncur- 
rence. Si le Prince veut les partager, il faut que l'industrie se fasse 
payer plus cher ou travaille moins. Cet impôt ne soulage donc point 
le propriétaire des terres. Il es€ d'ailleurs physiquement impossible 
de l'asseoir avec prhcision, parce qu'il est impossible de connaître 
la fortune et les profits de chaque négociant. Enfiii, c'est un objet 
assez modique pour le roi. Toutes ces raisons me feraient désirer 
que cet impôt pût Btre supprimé. Mais tarit qu'il subsisteril. jc ne 
puis &tre d'avis d'eri exempter sans des raisons très-fortes uti iiégo- 
ciant particulier. L'impossibilité de connaltre les fonds d'uri com- 
merce pour imposer chaque négociant à proportion dr: sa îortuiie, 
a obligé de s'écarter des principes de l'établissement du vingtième. 
et  de substituer à l'imposition proportionnée au gaiii de chaque 
contribuable, la répartition d'une somme fixe dans chaque ville. 
On ne pourrait dorjc tirer des rûles du vingtième d'industrie un 
négociant particulier sans faire retomber sa charge sur les autrea. 
Cette grhce pourrait ii'avoir aucun inconvénient s'il s'iigissuit d'une 
manufacture nouvelle, dont les entrepreneurs ii'eusseiit point encore 
été sujets à cette taxe. Mais les sieurs La Foret ont tou.jours partagé 
cette charge avec les autres nbgociants de Limoges. Elle iie leur est 
pas plus onéreuse qu'aux autres, et  ils ne sont pas moins eii état de 
la supporter; je pense donc qu'il n'y a pas lieu de leur eri accorder 
l'exemption. 

Leur troisième demande, qui a pour objet l'exemptioa de toutes 
impositions, m6me des vingtikmes, pour raisoii du terrairi ct  des 
batiments de la manufacture, ne me paraît pas rion plus devoir leur 
.étre accordée. Si les vues actuelles du gouveriiement de changer la 
forme des impositions ct de les rendre réelles et territoriales ont, 
comme il faut l'espérer, leur exécution, i l  y aurait dc 1'inçoiivi.nient 
à en excepter aucun fonds. II est filcheux que la législation soit 
déjà g&née d'avance par uiie foule de priviléges ; c'est un embarras 
qu'il ne faut pas aiigmeriter. 

1,'imposition actuelle que supporte le terrain de la nianut'acture 
des sieurs La Foret est très-modérée, et  dans le systhme d'impositioiis 
qui a lieu en Limousin, ils n'ont point à craindre qu'elle soit aug- 
mentee arbitrairement. Je pense donc qu'il Faut à cet Bpard laisser 
les choses comme elles sont. 

Pour entendre l'objet de leur quatrième demaiide, il faut s~voi r  
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que la ville et In cité de Limoges, quoique faisant partie d'un 
mbme tout, forment cependarit deux communaut6s distinctes, e t  qui 
sont imposées séparément h la taille; outre ces deux communautés, 
il y a encore deux petites paroisses qui ne sont pas à cent toises 
de I'une et de l'autre, et  sur lc territoire desquelles il y a plusieurs 
maisons qui tiennent à la ville, mais qui n'en font point partie. 
Ces paroisses ont leur r81e particulier, et la taille s'y impose d'aprbs 
les mBmes rkgles que dans les paroisses de la campagne. Elles ont 
cependant été comprises dans l'enceinte formke pour le payement 
du don gratuit, e t  les habitants sont regardés, à beaucoup d'égards, 
comme habitants de Limoges. C'est dans une de ces paroisses qu'est 
située la manufacture des sieurs La Forkt ; mais cela n'a pas em- 
p&ché que, depuis qu'elle est établie, leur taxe d'office, faite en con- 
séquence de l'arrbt du conseil du 30 juillet 1763, n'ait été porthe 
sur le r81e de la ville. Ils ont toujours été 'regardEs comme étant du 
corps des négociants de Limoges; et  l'un d'entre eux est mkme ac- 
tuellement conseiller de la juridiction consulaire. le ne vois aucune 
difGcultE B leur continuer cette prérogative dont ils sont en posses- 
sion, et  à ordonner qu'ils continueront d'btre regardes comme ha- 
bitants de la ville de Limoges; que comme tels ils pourront Btre nom- 
més aux places municipales ct de la juridiction consulaire, et  qu'ils 
continueront d'être taxés d'office modérément au r61e de la ville de 
Limoges pour leurs impositions personnelles. 

Je ne vois pas non plus de difficulté à leur accorder leur cinquibme 
demande, qui ne consiste que dnns la coiitinuation des privilhges 
dont ils jouissent depuis leur établissement; en en retranchant le 
privilége exclusif, ils n'ont plus rien d'exorbitant: cependant, comme 
il  faut toujoiirs tendre à ramener par deçrés les choses au droit 
commun, je serais d'avis de fixer à ces privil6ges le terme de vingt 
ans, le tout à la charge d'entretenir toujours le meme nombre de 
metiers battants. La continuation du titre de Manufacture royale 
est aussi sans inconvénient. Ce titre n'a été accordé aux sieurs La 
Forbt que par une lettre de M. le contr6leur-gEn6ra1, laquelle ne 
fixe aucun terme à cette grBce. Ainsi, l'expiration des priviléges ac- 
cordés par l'arrkt de 174.3 n'a rien fait perdre à cet Egard aux 
sieurs La Forbt. et ils ne demandent la confirmation de ce titre par 
arrbt du coiiseil, que pour y donner une plus grande authenticitb. 

Quant à la concession de l'ancien moulin B poudre, situb sur la 
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Vienne, qui fait l'objet de leur septième demande, elle avait déjà 
été demandée par le sieur Morin, entrepreneur de la manufacture 
de cuivre jaune. - En vous donnant mon avis sur la requbte de 
celui-ci, j'ai déjà eu l'honneur de vous marquer que ce moulin n'ap- 
partenait point au roi, mais à la compagnie des fermiers des poudres. 
qui l'avaient acquis en lzur nom. S'il eût appartenu au roi, et si la 
concession eût pu en avoir lieu, j'aurüis cherch6 à procurer la pré- 
férence au sieur Morin, à qui ce moulin aurait éti. plus nécessaire. 
Ce n'est pas que les machines dont les sieurs La For& veulent se 
fournir ne doivent Btre fort utiles à leur fabrique, et méme à la pro- 
vince, mais ils sont en Btat d'en faire 1'8tablissement, et les posi- 
tions favorables ne sont pas rares dans les environs de Limoges. 

Enfin, pour ce qui concerne leur dernière demande, c'est-à-dire 
l'exemption des droits d'entrée et de sortie, tant du royaume que 
des provinces des cinq grosses fermes, soit pour les Btoffes fabri- 
quées dans leur manufacture, soit pour les cotons et autres matières 
premiBres qu'ils y emploient, je la regarde comme très-favorable. 
Cette exemption les dedommagelait du privilége exclusif qu'ils per- 
dent, et  remplacerait un encouragement nuisible à la province par 
un autre dont elle partagerait l'avantage. Le Limousin, par la diffi- 
cult6 de deboucher les prodiictions de ses terres et  par le bas prix 
de la main-d'œuvre, serait très-propre à établir différentes manu- 
factures; mais les ouvrages qu'on y fabriquerait ne peuvent se dé- 
biter dans les provinces de ~ourbonnais ,  de Berri, de Poitou, 
d'Aunis, qui, par leur situation, en sont les plus à portée, sans 
payer les droits des cinq grosses fermes, ce qui les met dans l'im- 
possibilité d'y soutenir la concurrence des ancienries manufactures. 

Il paraît que, depuis quelque temps, le conseil s'est avec raison 
rendu assez facile sur cette exemption. J'en connais plusieurs exem- 
ples rkcents, et  la faveur accordée aux sieurs Metezeau, de Nantes, 
par l'arrbt que citent les sieurs La Forét, en est un très-frappant. 
La manufacture des sieurs Metezeau n'a que cinq métiers battants; 
celle des sieurs La For& en a plus de soixante, et  l'on ne manque- 
rait pas de raisons pour soutenir qu'une manufacture est mieux 
placée et  mérite plus de protection A Limoges qu'A Nantes, où l'ex- 
trbme activité du commerce maritime, l'emploi qu'il offre conti- 
nuellement aux capitaux des négociants et  au travail des hommes, 
rend la main-d'œuvre nécessairement trhs-ch8re , et devient par 
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conséquent un obstacle presque invincible au progrès des matibfac- 
tures. 

Les sieurs La For& insistent pour l'exemption des nouveaux droits 
imposés sur les'cotons files du Levant. Cet article souffrira peut-4tre 
un peu plus de difficulté, si, comme je le prhsume, le motif qui a 
fait btablir ces nouveaux droits est le dksir de hAter l'établissement 
de la filature dans le royaume. Je crois cependant qu'en attendant 
que ces filatures soient Btablies, il est fort dangereux que les manu- 
faitures montees languissent Faute de matikre ; or, il est certain 
que les manufactures de filage dhjà établies sont le seul ressort qui 
puisse donner de l'activité à la filature. L'it~ti?r&t des manufacturiers 
les engageru toujours suffisamment à répandre autour d'eux cette 
industrie, parce qu'ils gagneroiit toujours plus ù. tirer leurs fils de 
IW&S que de loin. Je ile regarde donc les cotons filés chez I'ktraoger 
que comme un supplement, mais supplhment qui peut devenir né- 
cessaire eii bien des cas pour le soutien des manufactures, e t  qui, par 
uiie conséquence plus Bloignée, mais non moins certaine, concourt 
ii 1'établissement meme de la filature dans l'intérieur. Je pense donc 
que, du moins dans une province ou la filature n'est pas encore assez 
bien montée pour alimenter les mariufactures, il n'y aurait point 
d'irrconvénient à faciliter l'entrée du coton fil8 Btranger. Si cepen- 
dant vous y trouviez de la difficulté, je n'en insisterais pas moins 
pour que vous eussiez la bonté d'accorder aux sieurs La Forkt 
I'exemptiorr de droits qu'ils demandent pour leurs Btoffes e t  pour 
les autresmati&respremi&res qu'ils emploient dans leur manufacture. 

Voici donc, monsieur, pour rksumer mon avis, à quoi se rédui- 
sent les encouragements qu'il me paraît juste et utile d'accorder 
aux sieurs La Forêt. 

Io La confirmatiori de la possession où ils sont d'ktre regardés 
mmme habitants de la ville de Limoges, comme tels compris dans 
le corps des nkgoüiants'de cette ville susceptibles des plrices de la 
juridiction consulaire et  des places municipales, et  taxés pour leurs 
impositioiis personnelles au r61e de la ville. 

2" La continuation des difïérents privilkges autres que le privi- 
Iége exclusif, dont ils ont joui eii vertu de l'arrbt du conseil du 30 
juillet 1743, c'est-à-dire de l'exemption de collecte, milice, loge- 
metit de gens de guerre, tutelle, curatelle et autres oharges pu- 
bliques, et le privilége d'btre tasés d'oftice mod6rkmen t, 
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3' La confirmation du titre de Manufachcrt? royale et  des dis- 
tinctions qui y sont attnchhes, ainsi qu'elles leur ont BtB accordees 
par la lettre de M. le contrbleur-gBnéral, du 16 septembre 1748. 

'4" L'exemption des droits d'entrbe et de sortie du  royaume, et  à 
la circulation dans l'intérieur, tant pour les Btoffes fabriquées par 
leur manufacture que pour les matihres premieres qu'ils y em- 
ploient, e t  mbme, s'il est possible, pour les cotons files qu'ils tire- 
raient de 1'8tranger. 

.l'ai I'hoiineur de vous renvoyer les Mémoires des sieurs La For& . 

.le suis avec respect, etc. 

RÉPONSE DE M. TRUDAINE A TURGOT. 

-i Paris, le 11 .mars 1766. 

Nonsieur, j'ai lu avec une grande satisfaction la lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m7Bcrire à l'occasion des exemptions et des 
priviléges que demandent les sieurs La For& fréres. Je pense exac- 
tement comme vous, et  par les m&rnes motifs, sur l'article des lettres 
de noblesse; sur l'exemption de vingtieme d'industrie; sur celle des 
impositions et du vingtihme qu'ils payent b. raison du terrain et des 
betiments de leur manufacture; sur le privilége dont ils jouissent 
d'&tre regardés comme habitants'de Limoges; et  enfin kur la con- 
cession de l'ancien moulin à poudre. Mais j'avoue que j'aurais de la 
rBpiignance à leur accorder certains privilbges, et  à leur en continuer 
quelques autres sans restriction. Je vais entrer dans quelques dé- 
tails sur les articles qui me paraissent sourrir des difficultés, e t  vous 
exposer les motifs qui m'arrbteraient . 

Les priviléges qu'ils avaient obtenus en m6me temps que le pri- 
vilége exclusif, renferment l'exemption de milice, et celle de tutelle 
et curatelle. II serait à désirer que des ouvriers attachés à une ma- 
nufacture ne fussent pas exposés à se voir arrachés de leurs ateliers 
pour aller faire malgré eux le métier de la guerre auquel ils ne 
soiit pas destines, e t  pour lequel leurs talents acquis deviennent 
parfaitement iiiutiles; mais cette charge pub6que Btant gbnBrale, et  
M, le duc de Choiseul paraissant disposé A la rendre aussi Bgale 
qu'il sera possible entre ceux qui y sont assujettis, il me parait bien 



362 CORRESPONDANCE AVEC M. TRUDAINE. 

difficile d'en obtenir l'exemption. D'ailleurs, c'est B ce ministre qu'il 
convient de s'adresser pour s'assurer si cette grilce pourrait se con- 
cilier avec le plan qu'il s'est formb. 

A l'kgard des tutelle e t  curatelle, ce sont des charges imposées 
par la nature; ainsi je pense qu'on ne devrait en exempter dans au- 
cun cas. Les avantages résultant d'un travail assidu ou d'une vigi- 
lance continuelle ne me paraissent nullement devoir l'emporter sur 
les devoirs d'assistahce et  d'humanit6 que doivent des parents aux 
enfants mineurs de leur famille. Par ces motifs, je serais d'avis de 
retrancher absolument l'exemption de tutelle et  curatelle des pri- 
vilkges dont les sieurs La Foret demandent la continuation. 

Quoique le titre de Manu,facture royale ne paraisse qu'une d6co- 
ration, il donne dans le commerce des avantages trh-rbels sur les 
manufactures de meme espéce qui n'ont pas ce titre. Vous en con- 
naissez des exemples. C'est par cette raison que j'ai toujours vu avec 
peine donner cette marque de distinction à quelques entrepreneurs, 
tandis qu'on la refuse à leurs concurrents naturels. C'est, d'ailleurs, 
par un abus manifeste des termes que des manufacturiers ont ob- 
tenu la permission d'appliquer à des fabriques qu'ils ont établies B 
leurs dépens, e t  qui ne travaillent que pour eux, une qualification 
qui n'appartient qu'aux manufactures etablies par le roi et  qui ne 
travaillent que pour Sa Majestir, comme celle des Gobelins. Les mots 
Manufacture royale ne doivent Btre regardirs et  ne sont dellement 
que l'énonciation d'un fait. Cette rbflexion devait naturellement 
conduire A refuser ce titre à tout établissement forme par des par- 
ticuliers e t  pour leur profit; mais quand on sait de plus que ce titre 
accordé aux uns nuit aux manufactures des autres, il me semble 
qu'on doit avoir plus de répugnance encore à donner une marque 
de distinction qui devient purement lucrative. Cependant, si vous 
croyez devoir insister sur cet article, je m'en rapporterai à ce qui 
vous paraîtra le plus convenable. 

Je pense aussi que l'exemption des droits d'entrée et de sortie du 
royaume et  B la circulation dans I'intérieur, tant pour les dtoffes 
fabriquAes que pour les matiéres premihres, devrait Btre commune 
A tous les fabricants, ou n'btre accordhe à aucun. Mais comme, dans 
les principes du nouvea  tarif ghnbral, les droits de l'intbrieur doi- 
vent btre supprimes ', je ne vois pas d'inconvénient à faire jouir d8s 

1 M. Trudaine croyait qiie la suppression des droits de traite et de péages dans 
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à présent les sieurs La For& de cette partie de l'exemption qu'ils de- 
mandent. Peu t4 t re  m&me les avantages qu'ils en retireront enga- 
geront-ils d'autres entrepreneurs à solliciter la meme faveur : dans 
ce cas je serais d'avis de l'accorder, afin que l'industrie jouît d'a- 
vance de cette partie du bien que le nouveau tarif doit produire. 

A l'égard des cotons filés tirés de l'&ranger, je crois qu'il est 
très-intéressant pour toutes nos manufactures de laisser subdister 
les droits (itablis, parce que c'est le seul moyen de rendre la filature 
gkndrale en France, et de la porter rapidement à sa perfection. 
C'est un bien que les sieurs La For& peuvent procurer au Limon- 
sin. Ils ont d6jà commenc6 cet ouvrage : ils doivent s'occuper s6rieu- 
sement, e t  par zèle et  par intérkt personnel, des moyens de I'a- 
chever. 

II ne me reste plus qu'une observation à vous faire : ils demandent 
leurs priviléges pour vingt ans. La déclaration di1 roi, du 24. dé- 
cembre 1762, article 2 ,  y met obstacle, en fixant au terme de 
quinze années de jouissance tous les priviléges qui ont été accordés, 
ou qui le seront dans la suite. 

Je desire que vous pensiez comme moi sur les articles de la de- 
mande des sieurs La Foret, qui m'ont paru souffrir des difficultés, 
et  je vous prie de m'envoyer un projet de I'arrht qui vous paraîtra 
devoir &tre expédib en leur faveur. 

RÉPLIQUE DE TURGOT A M. TRUDAINE. 

A Limoges, le ..... 1766. 

Monsieur, j'ai à me reprocher d'avoir perdu de vue depuis bien 
longtemps la r6ponse que vous avez faite à une lettre que j'avais eu 
l'honneur de vous 6crire au mois de fhvrier, à l'occasion des exemp- 

l'intérieur de la Frauce, dont il s'occupait depuis longtemps avec autant de sagesse 
que de lumières, allait être prononcée. 

La résistance des financiers d'alors, et des protections qu'ils avaient i la cour, 
fut si vive et si efficace que ni lui, ni M. Turgot dans son ministère, ni les minis- 
tres qui leur ont succédé, et qui n'ont jamais abandonné cet utile projet, n'ont pu 
mettre à exécution le vœu général de la nation française, si fortement commandé 
par l'intérêt le plus évident de l'agriculture, des maniifactures et du commerce. Il 
a fallu pour le remplir une révolution et l'autorité de l'Assemblée Constituante. 
(Nole de Dupont de Xernours.) 
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tions et dés priiildges demandés par les sieurs La Forbt, entrepre- 
neurs d'une manufacture de cotonnades B Limoges. J'étais entrk, eii 
vous donnant mon avis sur ces demandes, dans un détail fort 
étendu, et  j'aurais fort ddsirk que vous eussiez pu vous décider en 
conséquence , sans avoir besoin d'éclaircissements ultérieurs. - 
Mais vous m'avez témoigné, par votre réponse. que vous aviez de la 
répugnance à leur accorder quelques-uns des priviléges que je pro- 
posais en leur faveur. Vous m'avez fait part des motifs de cette ré- 
pugnance, en désirant de savoir si je croirais devoir insister sur les 
articles de ma lettre qui vous paraissaient susceptibles de difficulté, 
e t  en me priant de vous envoyer un projet de l'arrbt, tel que je 
croirai convenable de l'expédier. 

Je ne rappellerai point, monsieur, les différents détails ou j'étais 
eiitrk dans ma première lettre, que vous pourrez vous faire remettre 
sous les yeux. II suffit de vous présenter le résultat par lequel j'a- 
vais terminé cette lettre '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l e  vais successivement parcourir les réflexions dont vniis m'avez 
fait part sur ces différents priviléges. 

Votre première observation tombe sur l'exemption de milice, reii- 
fermée daiis les anciens privilbges dont les sieurs La For& demandent 
la continuation. Vous pensez qu'il serait à désirer que des ouvriers 
attachés à une manufacture ne fussent pas exposés 8. se voir arra- 
cher de leurs ateliers pour aller faire malgré eux le métier de la 
guerre auquel ils ne sont pas destin&, et pour lequel leurs talents 
acquis deviennent parfaitement inutiles; mais vous observez que, 
M. le duc de Choiseul paraissant dispose à rendre cette charge pu- 
blique aussi égale qu'il sera possible entre ceux qui y sont assujettis, 
il vous paraît bien difficile d'en obtenir l'exemption, et vous croyez 
qu'il peut Btre nécessaire de s'adresser au ministre pour s'assurer si 
cette grAce pourrait se concilier avec le plan qu'il s'est formé. 

Je crois pouvoir voiis répoiidre, monsieur, ainsi que je l'ai déjà 
fait eri vous donnant mon avis sur 1'6tablissement de la manufacture 
du sieur Nadal, d'Angoul&me, que toutes les exemptions de milice, 
accordées par des arrkts du conseil à différeiites manufactures, n'ont 
souffert, de la part de M. le duc de Choiseul, aucune csphce de diffi- 
cuItt5; e t  que les plans adoptés par ce ministre sur la milice n'dtant 

Turgot reproduit ici les quatre derniers points de sa première lettre. Vovez 
phls haut, page 360, 
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point différents de ceux qui avaient lieu précédemment, il ne me pa- 
raît pas qu'on doive se faire aucune difficulté d'insérer, toutes les 
fois que le conseil le jugera convenable, l'exemption de milice parmi 
celles qu'on accordera à différentes manufactures , puisque cette 
exemption a &té insérée dans un grand nombre d'arrêts de ce genre, 
qui n'ont donné lieu à aucune rbclamation de la part du ministre 
de la guerre. 

Non-seulement tous les privilbges accordés par le conseil ont eu 
leur entière exécution, mais les intendants ont eu la même liberté 
dont ils jouissaient auparavant, d'accorder les exemptions qu'ils ont 
regardées comme justes e t  nécessaires pour l'avantage du commerce. 
C'est en conséquence de cette liberté que j'ai fait jouir de l'exemp- 
tion personnelle tous les maîtres ou entrepreneurs de manufacture, 
faisant travailler sur metier. Je crois aussi qu'il est juste d'exempter, 
dans chaque grande manufacture, quelques ouvriers principaux néces- 
saires pour diriger le travail des autres, et  distingués par une plus 
grande intelligence, ou par une connaissance supArieure, qui les ren- 
dent plus difficiles à remplacer. 

Pour fixer à cet Bgard une r&gle qui tienne un juste milieu entre 
la trop grande rigueur et  la trop grande multiplication des exemp- 
tions, j'estime qu'il serait convenable d'accorder I'exemption pour 
un ouvrier à raison de dix métiers battants, et je ne ferais aucune 
difficulté d'accorder une pareille exemption à tous les manufacturiers 
qui la demanderaient. 

Les sieurs La Forêt ne demaiident I'exemption que pour leurs 
enfants, et  mon avis est de la leur accorder. 

Votre seconde observation concerne I'exemption de tutelle e t  de 
curatelle, que les sieurs La Forkt avaient obtenue en même temps 
que le privilége exclusif. Vous observez que ce sont des charges im- 
posées par la nature, dont on ne devrait exempter dans aucun cas, 
aucune considération ne devant l'emporter sur les devoirs d'assis- 
tance et d'humanité que doivent des parents aux enfants mineurs 
de leur famille. 

Ces réflexions sont extrêmement justes et  très-conformes à ma 
façon de penser. C'est eii enét une chose bien Btoiinante que la fa- 
cilité avec laquelle on a prodigué ce privilbge, non-seulement pour 
favoriser des établissements utiles l'État, mais pour dbcorer une 
foule de petites charges plut& nuisibles qu'utiles, e t  qui n'@nt 4th 
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inventees que dans des vues fiscales. 11 n'est pas jusqu'aux plus pe- 
tits employés des fermes qui n'en jouissent, et cette exemption est, 
pour ainsi dire, devenue de style, toutes les fois que le gouvernement 
veut favoriser quelque personne que ce soit par une concession de 
privilbge. 

C'est en partant de cet usage gknéral que je n'avais point pense 
B reclamer contre ce privilége, dont les sieurs La Forbt avaient joui 
aux mbmes titres que tant d'autres. Je ne voyais pas qu'en le leur 
retranchant on avariçat beaucoup dans la réforme d'un abus aussi 
universel, et je me bornais à dbsirer que le gouvernement prit des 
mesures pour le faire un jour cesser entihrement, ce qui ne se 
peut que par des changements assez considérables dans notre 16- 
gislation et dans les formes judiciaires. Car, il faut l'avouer, si c'est 
la nature qui a impose aux parents ce devoir d'humanitk envers les 
enfants mineurs de leur famille, ce n'est pas la nature qui l'a rendu 
tellement onkreur, que tout le monde s'empresse de le fuir, et qu'il 
est devenu presque incompatible avec toute profession active et qui 
demande un travail assidu. Pour supprimer entihrement ce privi- 
Iége, il faudrait que les formes judiciaires fussent assez simples 
et assez peu dispendieuses pour que la tutelle cessAt d'8tre un 
fardeau redoutable, m&me h l'intelligence réunie B la probitk; 
ou bien il faudrait que ln loi s'occupAt de pourvoir A la conserva- 
tion des biens des mineurs d'une manihre qui, en conservant it 
leurs parents l'inspection qu'ils doivent naturellement avoir, leur 
laissat le loisir nécessaire pour suivre le cours de leurs occupations 
ordinaires. Ce n'est pas ici le lieu de s'&tendre sur les moyens qu'on 
pourrait prendre pour parvenir à ce but : il faut partir de 1'Qtat 
actuel des choses, et j'avoue qu'en attendant une réforme beaucoup 
plus désirable qu'elle ne paraît prochaine, je ne puis ni tout à fait 
condamner l'administration lorsqu'elle se determine h donner ce pri- 
vilege pour des considérations d'utilitb publique, ni m'btonner de la 
répugnance que vous sentez à l'accorder. Dans le cas particulier de 
la manufacture des sieurs La Forbt, je ne vois aucune nhessitb assez 
urgente pour insister, et je me rends volontiers à votre façon de pen- 
ser, en retranchant ce privilége de l'arrht que je vous propose. 

Votre troisihme diftieulté concerne le titre de Mafiufac~ure 
royale, que j'avais proposé de conserver aux sieurs La For&, et 
vous fondez votre rbpugnance sur deux motifs : l'un, que le titre de 
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Manwfactzlre royale ne devrait s'appliquer, suivant son origine, 
qu'aux manufactures établies par le roi, et qui travaillent pour le 
compte de Sa Majesté, comme celle des Gobelins, en sorte que ces 
mots Manufacture royale ne doivent &tre regardés que comme l'ex- 
pression d'un fait ; réflexion qui conduirait naturellement A refuser 
ce titre à tout établissement formé par des particuliers e t  pour leur 
profit . 

Le second motif est l'avantage trop réel que cette décoration 
donne aux fabriques qui l'ont reçue, sur les manufactures de mbme 
espèce qui n'ont pas ce titre. Vous ajoutez que, si cependant je crois 
devoir insister sur cet article, vous vous en rapporterez à ce qui me 
paraîtra le plus convenable. 

Quoique votre rhflexion sur l'espèce d'abus des termes, dans l'ap- 
plication dl1 titre de Manufacture royale, soit très-juste en elle-m&me, 
je crois cependant que cet abus, qui n'est que dans le langage, est 
suffisamment couvert par l'usage constant qui a determine le sens 
de ces mots, Manufacture royale, à n'ktre qu'une distinction pure- 
ment honorifique dont le conseil a decoré les manufactures qu'il a 
crues dignes de la protection particulikre du gouvernement. 

A l'égard du tort que cette décoration peut faire aux autres fa- 
briques du mbme genre en procurant aux manufactures royales une 
préférence de l le  , j'adopte absolumerit votre façon de penser, 
lorsqu'il s'agit d'une manufacture qui s'établit dans un canton où 
il y eii a dkjà d'autres du meme genre; mais je crois qu'on peut se 
rendre plus facile lorsqu'il s'agit d'un genre d'industrie absolument 
nouveau dans la province où se forme l'établissemept. Les manu- 
factures anciennemerit établies dans les autres provinces, et dont le 
commerce est monté, ont trop d'avantage par cela meme pour que 
celui qu'on donne à la nouvelle manufacture leur fasse aucun tort; 
et  pourvu qu'on borne le titre de Manufacture royale à un petit 
nombre d'années, on n'a point ii craindre d'empbcher cette indus- 
trie de s'étendre dans la province où elle est riouvelle par la multi- 
plication des manufactures de ce genre. 

C'est d'après ces principes que, d'un &té, j'ai insiste auprks de 
vous pour faire supprimer le titre de Nanufacture royale aicordb 
autrefois aux sieurs Henry et d'Hervault, fabricants de papier dans 
l'Angoumois ; et  que de l'autre je vous ai propos6 d'accorder ce 
mhme titre h la manufacture d'étoffes anglaises établie B Brive par 
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le sieur Le Clerc, A celle de cotonnades du sieur Nadal A Angoulbme, 
et B celle de lainages anglais des sieurs Piveteau-Fleury dans la mbme 
ville. 

Quant & ce qui concerne les sieurs La For&, je m'&tais déterminé 
A proposer pour eux ce titre pour deux raisons : l'une que, perdant 
le pnvilége exclusif qu'ils avaient eujusqu'alors, il me paraissait dur 
de les priver en m&me temps d'une décoration dont ils jouissaient; 
l'autre était que, la lettre ministérielle qui leur a donne cette deco- 
ration n'ayant rien de commun avec I'arr&t qui leur conférait le 
privilhge exclusif pour vingt ans, son effet ne paraissait pas devoir 
expirer en mbme temps que cet arrbt : la lettre de M. le contrbleur- 
gbnkral, du 16 septembre 1748, qui leur accorde cette grhce, n'y a 
mBme fix8 aucun terme, et je trouvais qu'en la leur confirmant pour 
un temps limitk, on se rapprochait du droit commun sans rejeter 
tout B fait leur titre. 

C'est à vous, monsieur, ?i peser ces raisons et A juger si elles vous 
paraissent suffisantes pour balancer la repugnance que vous avez A 
multiplier le titre de Manufacture royale. Si vous ne le pensez pas, 
je n'insisterai point sur cet article, et je m'en rapporte A ce que vous 
déciderez. 

Vos observations sur l'exemption des droits d'entrée et de sortie 
d u  royaume, et de la circulation dans l'intérieur; tant pour les 
Btoffes fabriquees que pour les matihres premihres, sont entierement 
conformes A ma façon de penser : vous Btes d'ailleurs d'avis d'accor- 
der aux sieurs La For& l'exemption qu'ils demandent à cet égard; 
ainsi, je crois superflu de m'étendre sur cet article. 

Vous pensez diffkremment sur l'exemption demandée des droits 
que payent les cotons files tirés de l'&ranger, et vous regardez ces 
droits comme le seul moyen de rendre la filature gén8rale en France, 
et de la porter rapidement à sa perfection. 

Je crois, monsieur, que ce moyen de favoriser un genre d'indus- 
trie dans le royaume par des droits sur les productions de l'indus- 
trie Btranghre, serait sudkeptible de bien des considérations. Je vous 
avoue que, dans ma façon de penser particulihre, une liberté en- 
tihre, indbfinie, et un affranchissement total de toute .esphce de 
droits, seraient le plus sbr moyen de porter toutes les branches de l'in- 
dustrie nationale au plus haut point d'activité dont elles soient sus- 
ceptibles, et que les productions étrangères que cette liberté indéfinie 



laisserait importer dans le royaume seraient toujours compensees par 
une exportation plus grande des productions nationales. Mais ces 
principes n'étant point encore adoptés, je conviens avec vous qu'il 
n'y a aucune raison pour exempter les sieurs La Foret en particu- 
lier d'un droit qu'on a cru devoir Btablir pour tout le royaume, 
dans la vue d'exciter les fabricaiits A s'occuper d'étendre les fila- 
tures. J'avais au reste prévu cette difficulté de votre part, et  je m'en 
Qtais entikrement rapporté à vous sur cette partie de l'exemption 
demandée par les sieurs Ln Por&t. 

Il me reste à répondre ii une dernikre observation relative A la 
durée des privilkges que les sieurs La For& ont demandes pour vingt 
ans. Vous me marques que la dtclaretion du roi du 24 dkcembre 
1762, article II, y met obstacle en fixant au terme de quinze an- 
nées de jouissance tous les priviléges qui ont été donnts ou qui le 
seront par la suite. ,Je croyais que cette déclaration n'avait fixe ce 
terme que pour les privilkges exclusifs; mais aucune raison n'exige 
qu'on étende au delà ceux que vous voudrez bien accorder aux sieurs 
La Foret, et  je n'ai rien à opposer l'observation que vous me 
faites. 

Je joins à cette lettre le projet d'arrét que vous m'avez demand6. 
Je suis avec respect, etc. 

V u  l'avis du sieur Turgot, commissaire départi en la g6néra- 
lit6 de Limoges; ouï le rapport du sieur Laverdy, contr8leur-g6n6ral 
des finances; le roi étant en son conseil, voulant traiter favorable- 
ment les suppliants, a ordonne et ordonne que lesdits sieurs La 
Forkt seront et demeureront confirmes dans la possession où ils sont 
d'Qtre regardés comme habitants de la ville de Limoges, et pour- 
ront en cette qualité Btre nommés aux charges municipales de la- 
dite ville et à celles de la juridiction consulaire; qu'ils continueront 
d'Btre taxés d'office et  moderément pour leurs impositions person- 
nelles par le sieur intendant et  commissaire départi en la gbnbralité 
de Limoges au rôle de ladite ville, quoique leur manufacture soit 

On n'en donne que le dispositif, le préambule consistant dans le rappel de la 
requête des sieurs La Forêt, et dans les considérations déjà énoncées qui détermi- 
nent à y avoir égard. (E. D.) 

f .  84 
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situBe liors de soi1 eiiceinte ; qii'ils joliiront de I'cxemption de col- 
lecte, logement de gens de guerre, milice pour eux et leurs enfants, 
et  des autres charges publiques; 

n Les confirme Sa Majesté dans la possession du titre de Manu- 
facture royale et  des prbrogatives qui y sont attachbes ; 

s Leur permet de faire marquer les 6toffes qu'ils fabriqueront 
d'un plomb portant d'un c8té les armes de Sa Majesté, et  de l'autre 
les mots : Manufacture royale des sieurs La Fordt, de Limoges. 

(( Ordonne Sa Majesté que lesdites étoffes ainsi plombées pourront 
circuler dans tout le royaume en exemption des droits de douane et 
autres droits d'entrée et sortie des cinq grosses fermes, et  Btre en- 
voydes à l'&ranger aussi en exemption de tous droits. 

a Ordonne pareillement Sa Majesté que les matihres premieres 
destinées ii htre employées dans la mariufacture desdits sieurs La 
For& seront aussi exemptes de tous droits. De tous lesquels privi- 
lbges lesdits sieurs La Foret, leurs veuves et enfants tenant ladite 
manufacture, jouiront pendant l'espace de quinze années. 

ni Ordonne Sa blajestb que toutes les contestations qui pourront 
survenir sur l'exécution du prbsent arrbt , circonstances et dhpen- 
dances, seront portées, en vertu d'icelui, devant le sieur intendant 
e t  commissaire departi en la g81i8ralitb de Limoges, pour Btre par 
lui jugbes, sauf l'appel au conseil. Lui enjoint Sa Majestb de tenir la 
main A l'exécution du présent arrbt. » 

II. EXTENSION 

DE LA LTBERTE DU COMMERCE DES COLONIES. 

LETTRE A M. ....., MAIRE DE ROCHEFORT. 

Limoges, le 17 juillet 1770. 

Je trouve ici, monsieur, au retour d'une t ou rde  fort longue que 
je viens de faire, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m"é- 
crire le 21 juin, e t  les nouvelles reprbsentations que vous avez 



faites s u  roi,  au nom de la ville de Rochefort, pour obtenir la li- 
bert6 du commerce aux colonies. Je regarde cette liberte comme 
trés-avantageuse à la province dont l'administration m'est confiée. 
Je dois m'y intéresser d'autant plus que je suis, depuis plusieurs 
anriées, occupé du projet de perfectionner la navigation de la Cha- 
rente au-dessous d'Angoulbme. e t  de rendre cette rivihre navi- 
gable dans toute l'étendue de l'Angoumois, et  jusqu'à Civray en 
Poitou. La possibilitb de cette navigation a été bien reconnue, e t  
tous les plans en sont dressés. Cette navigation et la liberté du port 
de Rochefort doubleront leur utilité réciproque. Vous pouvez doac 
juger combien j'ai dû me faire un plaisir de joindre mes sollicita- 
tions aux vbtres. Avant de quitter Paris, j'avais eu l'honneur d'en 
parler Q M. de Boynes. Il m'avait paru aussi bien disposé qu'on 
pouvait le dbsirer, et persuadé, ainsi que moi, que cette demande 
ne pouvait souffrir aucune clifficulth. l e  vois par votre lettre qu'on 
vous oppose l'intérbt prBtendu de In ville de La Rochelle et  des fer- 
miers généraux. Je crois cet intdrkt trés-léger, s'il est rhel. Mais 
quand il serait beaucoup plus grand qu'il ne peut l'btre, ce ne serait 
assurément pas une raison pour priver toutes les provinces B portbe 
de la Charente, de leur débouché naturel , pour les forcer d'en 
prendre un détourné et moins avantageux; aurait-on pu rejeter le 
projet du canal de Languedoc sur l'opposition des rouliers de Tou- 
louse à Cette, ou admettre l'opposition des muletiers contre l'ou- 
verture des routes praticables aux grandes voitures? Je connais trop 
les principes de M. Trudaine pour douter qu'il n'apprécie B leur 
juste valeur les oppositions des habitants de La Rochelle et celles des 
fermiers génbraux. Je lui Bcris cependant, ainsi qu'A M. le contrb- 
leur-général . 

J'ai l'honneur d'btre avec toute la considération possible, mon- 
sieur, votre trés-humble, etc. 

LETTRD A M. LE CONTROLEUR GÉNÉRAL. 

A Limoges, le 7 juillet 1.772. 

Les juges-consuls d'Angoulbrne m'ont comrnuniqub, il Y a quelque 
temps, un mémoire par lequel ils joignent leurs sollicitations celles 
du corps municipal de Rochefort, pour demander que cette dernibrb 
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cette demande intéresse trop essentiellemer~t la province dont 
l'administration m'est confibe, pour ne pas me faire un devoir de 
I'appujer auprès de vous. La Charente, doiit les ports de Rochefort 
et  de Charerite forment l'abord, est le débouché naturel de toutes 
les denrées de la Saintonge et de I'Angoumois. Plusieurs parties 
du Périgord, du Poitou et  du Limousin n'ont de communication 
avec la mer et  avec I'Qtranoer que par le moyen de cette riviere. ? 
C'est par elle que leurs habitants peuvent se procurer les moyens 
de pourvoir A leurs besoins et tirer un parti utile de leur superflu. 
Ils ont donc le plus grand intérkt h tout ce qui peut donner au com- 
merce de cette province plus d'etendue et  d'activité. Les vrais prin- 
cipes du commerce auraient dû sans doute assurer à tous les ports. 
à toutes les provinces, à tous les lieux, à tous les particuliers du 
royaume, la libre jouissance des avantages que la nature leur a 
donnés; car la liberté, la concurrence universelle, l'activité qui en 
rEsultent, peuvent seules btablir entre toutes les parties et tous les 
membres d'un État la proportion la plus juste et  l'équilibre le plus 
favorable ii la plus grande richesse du tout. Un débouche plus facile 
diminue les frais, augmente le profit des exportations, et  modhre la 
depense des importations; un débouché qui communique avec I'in- 
térieur par un plus grand nombre de routes et  de canaux, multiplie 
nu profit de l'État les objets et  les bénéfices du commerce. A ces 
titres, les villes de Rochefort et  de Charente, situées au débouché 
d'une .grande' rivihre navigable et  qui peut le devenir encore plus, 
devraient, s'il était nécessaire de limiter le nombre des villes auto- 
risées à faire le commerce des colonies, obtenir la préférence sur 
beaucoup d'autres. 

Jusqu'à présent, 1'Ptablissement d'un departement de la marine h 
Rochefort avait éte regardé comme un obstacle aux Etablissemei~ts 
de marine marchande dans le meme port. Sans examiner si cette rai- 
son devait l'emporter sur l'utilité du commerce qu'ou sacrifiait, du 
moins l'établissement auquel on faisait ce sacrifice offrait aux provin- 
ces riveraines de la Charente un dédommagement dans les consom- 
mations inseparables de la dbpense que le roi faisait à Rochefort. La rb- 
duction de l'établissement de lamarine royaledansce port p ive  ces pro- 
vinces de leur dédommagement ; il est donc juste, il est donc nécessaire 
de leur rendre les avantages que la nature leur avait donnds, e t  dont il 
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n'y a plus aucun motif de les priver. Il est ribcessaire de remplacer le 
vide d'une consommation qui cesse, en ouvraiit un nouveau champ 
à l'industrie, en lui permettant de chercher des consommateurs hors 
du royaume, e t  de partager avec les autres s ~ ~ j e t s  du roi les bénéfices 
du commerçe des colonies, et les bénéfices plus consid&rables encore 
dont ce commerce serait l'occasioii par l'activité que cette branche 
nouvelle donnerait toutes les autres.-Il faut ou prendre ce moyen 
de suppléer au vide des consommations, ou se résoudre à voir dépérir 
le commerce et la culture, baisser les revenus des propriétaires, laLi- 
guir le recouvrement des revenus du roi dans toutes les provirices 
que vivifiaient ces corisommations. 11 faut sacrifier les espérances foii- 
dees qu'on a et qu'on doit avoir, d'étendre le commerce et les produc- 
tions des provinces qu'arrose la chaiente fort au delà de l'état actuel. 
Cette rivière n'est à présent navigable que jusqu'h AngoulAme; eii- 
core, depuis Cognac jusqu'à cette ville, la navigation est-elle difti- 
çile, embarrassée, interrompue pendant une partie de I'aiinée. II est, 
possible et même aisé, non-seulement de rendre cette ~iavigatioil 
sûre et facile dans tous les temps, mais encore do la prolonger peu- 
dant un cours de près de ciiiquante lieues de riviùre, depuis Angou- 
I&me jusqu'à Civray, petite ville assez peu éloigriéc de Poitiers. Les 
plans et les devis de ce travail ont 616 levés et rédigés sous nies yeux 
par l'ingénieur de la province, et j'ose dire que la dépeiise dc l'exé- 
cution sera fort au-dessous des avantages qu'elle procurera. S'at- 
tends que l'ingénieur ait mis la dernière main à son travail pour 
avoir l'honneur de vous en rendre compte; plus la i~lrvigatioii de la 
Charente se rapprochera de sa source, plus les communications 
qu'elle ouvre se ramifieront dans l'intérieur, plus il deviendra utile 
d'ouvrir et  d'&tendre ses dbbouchés à l'extérieur; plus son commerce 
extérieur acquerra d'activité , plus aussi la riavigation inthrieure 
développera les richesses naturelles de cette partie dii royaume; plus 
l'État trouvera d'intéret, plus il aura de motifs pour donner aux 
habitants de Rochefort, et par eux à. une partie considérable du 
royaume, la faculté d'user de tous leurs avantages rn comrnerçaiit 
directement avec les colonies. 

Ces raisons me paraissent ii la fois si puissaiites et si palpables, 
que j'ai peine A comprendre commeiit la deinaride des habitants de 
Rochefort a pu soufkir à' cct Egard la plus légère difficiilti.. Je vois 
cependant, par lin iioiiveau MBmoire que vient de m'adresser le maire 
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de cette ville, qu'on a opposb ii ses demandes l'intdrbt des habitants 
de La Rochelle et  celui des fermiers gbnbraux. 

Quant B ce dernier intkrkt, je n'ignore pas pue, lorsqu'en diff6- 
rentes occasions /l a btt! question d'augmenter le nombre des villes 
auxquelles les lettres-patentes de 17 17 avaient accorde la libertb de 
commercer directement aux colonies, les fermiers g6nbraux ont op- 
pose l'augmentation de frais qui en rhsulterait pour leur régie, par 
l'obligation où ils seraient d'ktablir de nouveaux bureaux dans ces 
ports; mais je sais aussi qu'on a kvalué la force de cette objection, e t  
qu'on n'en o pas moins, avec grande raison, accorde, depuis quinze 
ails, la libertb du commerce des colonies à un grand nombre de ports 
qui n'en jouissaient pas. On a pense trhs-justement que, si les frais 
de rEgie devenaient un peu plus forts, la perception des droits aug- 
menterait dans une plus grande proportion encore, parce que les 
produits des droits augmentent avec le commerce, et que le com- 
merce s'accroît en raison des facilités de le faire. Les fermiers g6- 
iiéreux ont appris vraisemblablement, par I'exp8rience, que leur in- 
tkrbt bien entendu s'accordait avec l'intérbt du commerce; e t  le 
gouvernement a dû apprendre micux encore que, si l'inter& du com- 
merce et  celui de la ferme pouvaieut etrc coi~truires, I'interbt de 
l ' h a  t serait toujours de favoriser le commerce par préference ; un 
propri6taire &clairé sait bien qu'il ne doit pas sacriGer I'ambliora- 
tion de sa terre à l'intérht momentané de son fermier. 

Quant A I'intérbt prktendu des habitants de La Rochelle, il m6- 
rite, s'il est possible, encore moins de considération. Qu'importe à 
l'gtat que le commerce soit fait par telle ou telle ville? Ce qui lui 
importe, c'est que le commerce soit fait aux moindres frais possi- 
bles; que les sujets de J'Etat aient le d6bit le plus iivantageux de 
leurs denrées, et que par consequent ils aient le plus grand choir 
entre les acheteurs; qu'ils se procurent les objets de leurs jouissances 
au meilleur marche qu'il soit possible; que par consbquent ils 
nient le plus grand choix entre les vendeurs; que les marchandises 
dont ils ont besoin ne soient pas surchargées de frais intermbdiaires. 
C'est ce qui arrive naturellement et  de soi-m4me quand les routes 
du commerce sorit libres, parce que chaque vendeur e t  chaque 
acheteur choisisseiit celle qui leur convierit la mieux. Si les mar- 
chand ises du roy iiume se déboucLent mieux par La Rochelle, si celles 
des coloiiien y arrivéri t et eri sorterit à moiris de frais que par la 
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voie de Rochefort, la libert6 sollicitée par Rochefort ne fera rien 
perdre à La Rochelle; mais si, par la nature des choses, les avantages 
des acheteurs et  des vendeurs les attiraient par préfbrence à Roche- 
fort, il serait injuste de leur en Bter la facultB. II serait injuste de sacri- 
fier à l'intérêt des habitants de La Rochelle, non-seulement ceux de 
Rochefort, qui sont comme eux Français, enfants de l'État, e t  qui ont 
les memes droits à la protection du souverain, mais encore ceux de 
la Saintonge, de l'Angoumois, du Poitou, du Limousin, qui,  par 
leur nombre et par leurs richesses, sont d'un tout autre poids dans 
la balance. Ce ne serait pas seulement une injustice, ce serait une 
erreur politique tr8s-funeste, et qui tendrait à sacrifier à un tr8+ 
petit iutBrêt particulier les productions et les revenus de plusieurs 
provinces, et  à diminuer la somme des richesses de l'État. Cettc in- 
justice e t  cette erreur seraient précisbment du même genre que celles 
par lesquelles un administrateur se refuserait i l'ouverture d'un 
chemin commode, plus court et  plus doux, et  praticable à toutes 
sortes de voitures, dans la crainte de nuire B quelques aubergistes 
places sur une route longue, escarpbe, et  où le commerce ne pour- 
rait se faire qu'à dos de mulet. il iie s'ouvre aucune route, il ne se 
creuse aucun canal, aucun port, il ne se fait aucune amblioration 
dans quelque genre que ce soit, sans qu'il en résulte quelque prbju- 
dice pour quelque particulier ; mais le bien gdnhrel l'emporte et  
doit lkmporter. Quand ce bien gbnéral exige que le particulier perde 
sa propriBt8, l'État doit l'en indemniser, ou plutôt remplacer cette 
propriBtB par une propri6tB Bquivalente. Quand, en conservant sa 
propribtk, le particulier ne perd qu'un avantage accidentel, Btranger 
à sa propriktb, qui ne tenait qu'ir l'usage libre que d'autres faisaient 
de leur propribté, ct  qui ne cesse que par ce mbme usagc libre de la 
propriktb, l'État rie lui doit pus même de dSdommiigement; A plus 
fwte raison ne lui doit-il pas de contraindre la liberté d'autrui pour 
lui conserver cet avantage accidentel et  passager par sa nature. 

Je vous avoue, monsieur, que 1'6vidence de ces principes me parait 
telle qu'il est Bgalement facile et  superflu de les d6montrer. Je dois 
croire que vous en êtes aussi convaincu que moi, et  peut-btre dois-jt. 
vous prier de me pardonner I'indiscrbtion avec laquelle je vous prC- 
sen te des r6ïlcxions dorit vous rio devez pas iivoir besoin, et que vous 
iie mc demaridca pas. t'importûiicc dc I'objct pour l'avantage de 
cette province me servira d ' c w s e .  Jr suis avec resl~cct, etc. 



III. LETTRE A L'ABBIÉ TERRAY'. 

SUR LA MARQUE IIES FERS. 

A Liuioges, le 24 décembre 1773. 

J'ai l'honneur de vous adresser l'état des forges et usines de la 
' 

gbnkralitb de Limoges, employbes à la fabrication des ouvrages en fer. 
Vous m'avez demandé cet Btat plusieurs Sois ; j'aurais voulu pouvoir 

vous l'envoyer plus promptement, et surtout plus complet ; mais, 
malgr6 les soins qk j'ai pris povr me procurer sur chaque forge des 
notices aussi détaillbes que vous paraissiez lesdbsirer, vous verrez qu'il 
reste encore une assez grande incertitude sur la quantitb des fers qui 

1 L'abbé Terray a joué un trop grand rôle dans I'liistoire financière de l'an- 
cienne monarchie poiir qu'on ne lise pas avec intérêt le portrait physique et mo- 
ral de la personne de ce ministre, tracé par iii1 couternporain. 

a C'était, rapporte 11. de Montgon, un être fort extraordinaire que cet abbé Ter- 
ray, et heureusement d'une espèce rare. Son extérieur était dur, siiiistre, et rriême 
effrayaiit : iine grande taille voutée, une figure sombre, l'œil hagard, le regard eri 
dessous, avec inci.ice de falisselé et de perfidie; les  nan ni ères disgracieuses, un ton 
grossier, une coiiversation sèche, point d'épanouissement de I'ànie, point de con- 
fiance, jugeant toute l'espèce hiiniaine défavorahlernent, parce qu'il la jugeait 
d'ül)r&s lui-même; un rire rare et causliqiie. En affaires, il ne discutait pas, ne ré- 
futait point les objections, en avouait mdnie la jiistesse, et la reconnaissait au 
moins en paroles, mais ne changeai1 pas. Sa plaisanterie ordinaire était iine frün- 
chise grossière siir ses procédés les plus répréhensibles. Il ignorait que les gens en 
place se font plus de tort par les sottises qu'ils disent que par celles qu'ils font, 
parce qu'il est plus d'hommes en état de juger leurs paroles que leurs institutions. 
Jamais peut-être il n'exista d'àme plus glaciale, plus iriaccessible aux affections, 
escepté celles pour des jouissaiices sensuelles, ou pour l'argent conime inoj en 
d'acquérir ces jouissances, et aiissi pour la réputation, quand elle pouvait con- 
duire h l'obtention de l'argent. Si l'ordre des affaires le conduisait A faire le bon- 
heur de quelqu'un, il n'en éproi!vait aiicune satisfaction ; quand il nuisait, c'était 
sans en ressentir aucune peine, sans haine, sans indulgence, saris pitié .............. 
Le sentiment 6tait absolument dans iiri ordre de choses hors de sa compréhension. 
11 éuüit brouillé avec ses plus proches parents, qui le connaissaient trop bien pour 
ne pas le haïr : il n'étai1 accessible à aucune des jouissances du cœirr, ni a celle 
d'ètre aimé, iii à celle d'aimer, pliis grande encore. 11 avait des maîtresses, mais 
seulement pour en jouir, n'exigeant pas d'elles une grande fidélité, ne reuherchaiit 
pas l'agrément de leur conversation; content, pourvu q$elles occupassent ses 
nuiis, et que le jour elles fissent du bruit dans sa clianibre, et y causassent un 
iiioiirenient qui 1e.préservdt de I'eniiui di1 silence et de l'isolement ; toiijours prèt, 
dès qu'elles ne lui plaisaietii ~tiris, a s'en séparer aiissi faciletrient qu'on change 
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sortent de ces diRérentes forges. Vous verrez aussi que cette incer- 
titude vient en grande partie de causes purement physiques, qui 
font varier la production, + telles que la disette ou l'abondance des 
eaux dans les différentes usines: Les variations dans le dhbit et  dans 
la fortune des entrepreneurs influent aussi, e t  au moing autant que 
les causes physiques, sur la fabrication plus ou moins abondante. 

Quant aux observations que vous paraissez dbsirer sur les moyens 
de donner à cette branche de commerce plus d'activitb, ou de lui 
rendre celle qu'on prktend qu'elle a perdue, j'en ai peu à vous faire. 
Je rie connais de moyen d'animer un commerce quelconque, que la 
plus grande liberte et l'affranchissement de tous les droits, que l'in- 
tér&t mal entendu du fisc a multipliés à l'excès sur toutes les espèces 
de marchandises, et en particulier sur la fabrication des fers '. 

Je ne puis vous dhguiser qu'une des principales causes de la lenteur 

de fauteuil quand on ne se trouve pas cominodémenl. Nul principe de morale, nul 
respect polir la juslice, nulle honte de chercher à tromper : telle était l'habitude 
qu'il avait coatractée du  merisonge, qu'il disait sans rougir ce qu'il était impossi- 
ble qu'on crût ............. 

a Ses qualités intellectuelles étaient fort supérieures à ses qualités morales, el à 
çertaias égards déclon~mc?geaienl de ses vices. Ses idées, sans être étendues, encore 
moins élevées, étaient sagement ordonnées dans la sphère où elles étaient coilcen- 
trées. Son jugement était d'une grande rectitude ; l'esposition de ses opinions élait 
lucide : il avait le talent d'écarter les faits épisodiques et de saisir la véritable dif- 
ficiilté. C'était iin des meilleurs conseillers qui jamais ait été dans le Parlement ..... 

u Rien n'annonce qu'il ait jamais eu uii plan ni des idées arrêtées sur la nature 
des iinpots, leur rectification, leur recouvrement, sur une base de crédit, et iirie 
économie systématique. Il eut du moins la conscience de son ignorance ; et, pour 
ses déterminations dans les aff'aires particulières, il consulta ses sous-ordres, et 
quelquefois ne choisit pas tnal ses conseils. Cependant, presque toujours ses déter- 
tninations étaient viciées par un excès de fiscalité ......... Et ce n'eshqu'h cette fis- 
calilé qu'il a dû une réputation d'habileté, accréditée par les gens de finances, en 
faveur de qui étaient presque toujours ses décisions. J> (Particularilés sur les rni- 
nislres des @natacas.) 
- La parfaite resseniblance de ce portrait est constatée par les RiIémoires du 

temps et les actes officiels du ministre. On remarquera néanmoins que la prédilec- 
tion prétendue de l'abbé Terray pour les gens de finances ne l'empêcha pas de 
frapper sur eux toutes les fois qu'il se crut assez fort pour le faire. (E. D.) 

Comme toutes les autres vexations que les peuples rnodernes ont imaginé de 
faire subir à l'industrie, le droit de marque des fers a eu pour prétexte le progrès 
de la fabrication, et pour véritable cause l'intérêt d'une absurde fiscalité. 

En 1608, des comtnissaires iiomniés par Henri IV pour le rétablissement des 
manufactures, ayant attribué l'état déplorable de l'industrie métallurgique en 
France à l'eiiiploi di1 fer aigre cle préférence au fer doux, proposèrent, comme re- 
iiii.de, de frapper d'un nouveau droit les fers aigres venus de l'étranger, el d'ap- 
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que j'ai mise B vous satisfaire sur l'objet de ces recherches, a Btd le 
bruit qui s'dtait rbpandu qu'elles avaient pour  objet 1'Btablissement 
de nouveaux droits ou l'extension des  ansiens. L'opinion fondde sur 
trop d'exemples, que toutes les recherches du gouvernement  n'ont 

pliquer aux debx espèces une marque distincte, tant à l'entrée du royaume que 
dans tous les lieux de fabrication. 

Ce projet toutefois n'eut pas de suite jusqu'en 1626, époque où le cardiual de 
Richelieu, qui méditait le siége de La Rochelle, et qui était pressé d'argent, songea 
à en tirer parti pour accroltre le revenu de l'État. L'on créa alors, par un édit royal, 
des agents spéciaux qui eurent la mission de surveiller, dans chaque district de 
forges, la fabrication des ouvrages de fer, de s'opposer à l'emploi du fer aigre pour 
les objets de quincaillerie, coutellerie, serrurerie, etc., et de ne le permettre que 
dans les gros ouvrages dont la rupture n'offrait pas d'inconvénients dangereux. Ils 
devaient, en conséquence, faire marquer les fers indigènes au sortir des forges, 
pendant que d'autres agents, placés B la frontière, exécutaient la même opération 
sur les fers étrangers. Et tout cela se résumait, cela va sans dire, en droits fiscaux 
dont voici le tarif : 

Sur les fers nationaux doux ou aigres, 10  sous par quintal; - sur l'acier, 20 soiis 
idem; - sur le fer doux et l'acier venant de l'étranger, mèmes taxes; - sur le 
fer aigre, de même provenance, 1 2  sous par quintal. 

En 1628, on s'aperçut que l'édit n'assujettissait aux droits d'importation que les 
fers et aciers en barres et en billes, et un arrêt du conseil, du 18 avril, y comprit 
ces mêmes matières à l'état ouvragé. 

On découvrit plus tard que l'édit ue parlait iii des gueuses ni des fontes, et deux 
arrêts du conseil, en date des 20 juin 1631 et 16 mai 1685, les frappèrent d'un 
droit de 6 sous 8 deniers par quintal. 

Plus tard, encore, on remarqua qu'il n'avait é1é rien statué sur le minerai. La 
sortie en fut prohibée, ou ne fut permise qii'avec un droit sur le taux duquel on 
n'a pas de renseignements. 

Enfin, vint la fameuse ordonnance des aides, de 1680, qui codifia les règle- 
ments antérieurs sur la matière, soumit complétement les usines au régime de 
l'exercice, et détermina les droits ainsi qu'il suit : 

13 sous 6 deniers par quintal de fer ; 
18 sous par quintal de quincaillerie, grosse ou menue ; 
20 sous par quintal d'acier ; 
3 sous 4 deniers par quintal de mine de fer, lavée et prépara. 
Ces taxes étaient le principal de l'impôt, et par conséquent indépendantes d'un 

certain nombre de sous additionnels; mais il est i remarquer qu'elles ne s'éle- 
vaieut pas B l'irnportatiolz. 

Comme elles n'étaient point uniformes dans tout le royaume, qii'ellee variaient 
suivant les priviléges des provinces, et que plusieurs même en étaient exemptes, 
la perception du droit de marque conviait à ilne fraude très-active, dont thmoi- 
gnent les arrêts du conseil des 15 novembre 1707, 9 janvier 1712 et 12 septembre 
1724, qui eurent pour but d'en arrêter le cours. 

Mais il est constaté encore, par un autre arrêt du conseil, du 7 mars 1747, ainsi 
que par un arrêt de la Cour des aides de Paris, du 23 février 1781, que ces di- 
verses mesures luttaient contre la nature des choses, avec fort peu de succès. 

Quant 8. l'intérêt que le Trésor avait ,daus cette guerre faite la libmté de I'in- 
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pour objet que de trouver les moyens de tirer des peuples plus d'ar- 
gent, a fait naître une deGance universelle ; et la plus grande partie 
de ceux à qui l'on fait des questions, ou ne rbpondent point, ou 
cherchent à induire en erreur par des rbponses tant& fausses, tant& 

dustrie, dans ces stupides entraves apportées ail développement de la production, 
on peut en juger par les chiffres ci-après : les droits de marque perqus à la fabrica- 
tion ne dépassqient pas 8 à 900,000 livres, et ceux perçus à l'entrée ou à.la sortie 
du royaiime n'étaient pas un objet de plus de 100,000 francs. 

[,a révolution de 1789 a émancipé l'industrie métallurgique, mais nous sommes 
loin, pour cela, de payer aujourd'hui le fer à meilleur marché. On a calculé que, 
de 1815 à 1835, le systkme protecteilr nous a\7ait imposé iin sacrifice de 618 mil- 
lions sous ce rapport *. L'ancien régime n'avait pas imaginé, en cette matière du 
moins, de percevoir des impôts pour le compte des capitalistes. Cela Stait réservé 
sans doute, par un contraste piqu'ant, à une époque qui devait proclamer que le 
fer et la houille ,sont le pain quotidien de l'industrie! 

Nous avons dit qu'avant 1789 les droits perçus sur le fer, tant à l'intérieur qu'à 
I'entrée di1 royaume, ne s'élevaient pas plus de 1 million. Il y a, par suite, quel- 
que intérêt à citer le produit actuel du même impht, et nous le cornparerons à, la 
valeur des matières qui y ont donné lieu. 

Importation de 1837. 
Valeur. Droits. 

Fer non ouvré ................. 6,081,067 fr. 2,962,551 fr. 
Fer ouvré ..................... 5,34G,453 2,037,461 - .- - -- - 

11,427,520 fr. 4,989,812 fr. 

Il résulte de ces chiffres, qui sont omciels, l o  que l'impôt s'élève à près de la 
moitié de la valeur des produits, et 20, ce qui est assez bizarre, que la proportion 
en est plus forte relativemelit au fer non ouvré qu'ail fer mis en œuvre. 

Les droits d'exportation ont si peu d'importance, qu'ils ne méritent pas la peine 
d'être relevés. 

En 1789, d'après Cl~aptal, la France ne produisait que 61,549,500 kilogrammes 
de fonte en gueuse, el 7,579,200 de fonte moulée. La fonte en gueuse donnait 
&6,805,900 kilogrammes de fer marchand, et ce chiffre était monté a 270,000,000 
en 1835. (Dictionnaire du commerce el des marchandises.) En 1830, d'après 
M. Dunoyer, nos forges ont fourni 3,501,000 quintaux métriques de fontes. (Jour- 
nal des J?con<)mistes, tome I I I ,  page 53.1 .) 

En 1833, d'après M. Duteiis, l'extraction du minerai, la fabrication des fontes, 
gros et menus fers, ainsi qiie des aciers, occupait 50,913 ouvriers, et les matières 
premières sorties de leurs mains étaient distribiiées ensuile à 225,569 autres, 
tels que serriiriers, taillandiers, chaudronniers, etc. (Du revenu de la France en, 
1815 et 1835.) (E. D.) 

Le prix moyeii des foiites anglaises, peiidaiit cette période de temps, a clte de 
13 fr. 75 c., rend11 dans nos ports, et celui des fontes frangaises, de 18 fr. 6.4 c. - Le 
prix moyen clea fers anglais, de 20 fr. 30 c., et celui cles fers français, de 43 fr. 18 c. 
C'était donc, d'une part, une dépense de 4 fr. 89 c. par quintal métrique de fonte, et 
de 20 fr. 30 c. par quintal niéliBiclue de fer, qui Stait iniposée aux consommateurs fran- 
g i s  pour qu'ils ne devinssent pas tributaires de I'étianger. 
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incompl8tes: Je ne puis croire, monsieur, que .votre intention soit 
d'imposer de nouvelles charges sur un commerce que vous annoncez 
au contraire vouloir favoriser. Si je le pensais, je vous avoue que je 
m'applaudirais du retard inyolontaire que j'ai mis à l'envoi des Bclair- 
cissements que vous m'avez demandés, e t  que je regretterais de 
n'avoir pu en prolonger davantage le délai. 

Après l'entière liberte de l'affranchissemeiit de toutes taxes sur la 
fabrication, le trarisport , la vente et  la consommation des denrBes, 
s'il reste quelque chose à faire au gouvernement pour favoriser un 
commerce, ce ne peut Btre que par la voie de l'instruction, c'est-à- 
dire en encourageant les recherches des savants et des artistes qui 
terident à perfectionner l 'art, et surtout en étendant la connaissarice 
des procédls dont la cupidité cherche faire autant de secrets. 11 est 
utile que le gouvernement fasse quelques dbpenses pour envoyer des 
jeunes gens s'instruire, daiis les pays etrangers, des procédés ignords 
cil France , et qu'il fasse publier le résultat de leurs reclierches. Ces 
moyens sont bons ; inais le liberte et l'affranchissement des taxes sont. 
bien plus efficaces et bien plus nkcessaires. 

Vous paraissez, monsieur, dans les lettres que vous m'avez fait 
l'honneur de m'kcrire sur cette matière, avoir envisagb comme uri 
eiicouragement pour le commerce national les entraves que I'OIA 
pourrait mettre à l'entrée des fers étrarigers. Vous arinoncez meme 
que vous avez reçu de diff'i.rentes provinces des représentations mul- 
tiplihes sur la faveur que ces fers étrangers obtiennent, au prbjudice 
du commerce et de la fabrication des fers nationaux; je coiiçois eii 

effet que des niaitres de forges, qui ne coiinaissent que leurs fers, 
imaginent qu'ils gagneraient davantage s'ils avaient moins de cou- 
currerits. 11 ri'est poiiit de marchand qui ne voulût Btre seul vendeur 
de sa denrée ; il n'est point de commerce dans lequel ceux qui 
l'exercent ne cherchent à kcarter ln concurrence, et  ne trouvent 
quelques sophismes pour faire accroire que l'État est intéressi? A 
Bûarter du moins la concurrence des btrangers, qu'ils rkussissent 
plus aisément à représenter comme les ennemis du commerce na- 
tional. Si on les écoute, et on ne les a que trop Bcoutés , toutes les 
branches de commerce seront infectées de ce genre de monopole; 
Ces imbéciles ne voient pas que ce meme monopole qu'ils exercent, 
non pas comme ils le font accroire au gouveriiement coutre les Btran- 
gers, mais contre leurs coneituyerrs, coiisommateurs de la denrée. 
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leur est rendu par ces mémes concitoyens, vendeurs b leur tour dans, 
toutes les autres branches de commerce, où les premiers deviennent 
à leur tour acheteurs '. Ils ne voient pas que toutes ces associations 
de gens du m&me métier ne manquent pas de s'autoriser des memes 
prétextes pour obtenir d11 gouvernement ?&duit la meme exclu- 
sion des étrangers ; il ne voient pas que, dans cet Bquilibre de vexa- 
tion et d'injustice entre tous les genres d'industrie , où les artisans 
et les marchands de chaque espèce oppriment comme vendeurs, 
et  sont opprim&s comme acheteurs, il n'y a de profit pour aucune 
partie ; mais qu'il y a une perte réelle pour la totalité du commerce 
national, ou plutût pour l'État qui, achetant moins à l'étrariger, lui 
verid moins aussi. cette augmentation forcée des prix pour tous les 
acheteurs diminue nécessairement la somrne des jouissances, la 
somme des revenus disponibles, la richesse des proprietaires et  du 
souverain, et la somme des salaires à distribuer au peuple '. Cette 

Là n'est pas l'inconvénient, car le dommage qu'éprouvent 12s indiistriels à 
privilége, en tant que consommateurs, des monopoles coiicédés à d'autres qu'eux- 
mêmes, est un sacritice nul en comparaison des avantages que leur procurent celui 
ou ceux qu'ils exploitent personnellement. 

C'est ici que Turgot met le doigt sur le mal. Soit A le corps des privilégiés; 
B le reste de la nation ; 100 millions les profits annuels des monopoleurs. Cette 
somme doit évidemment sortir de la poche de B pour entrer dans celle de A. 
Mais B représente évidemment, encore, les capitalistes non privilégiés, les proprié- 
taires, et la masse des simples travailleurs. Or, si la dîme levée par A frappe ces 
trois classes de personnes indistinctement, il est à remarquer qu'elle ne ravit aux 
deux premières qu'une portion de leur superflu, tandis qu'elle attaque la troisième 
dans ses moyens rigoiireux de subsistance, lesquels n'ont d'autre principe qiie 
cette somme des salaires dont parle Turgot. 

11 est vrai que les partisans du système protecteur répondent que le monopole du 
marché est établi, au contraire, dans l'intérêt du travail. Mais ne suffit-il pas, eii 
vérité, d'ouvrir les yeux de l'esprit et du corps pour apercevoir le mensonge tla- 
grant de cette assertion ? 

Qu'ils prouvent donc, en théorie, que parlout où des capitaux et des bras sc 
trouveront en présence, le travail ne sera pas la coriséquence nécessaire de la si- 
rnultanéité de ces deux circonstances économiques ! 

Qu'ils prouvent donc, en fait, qu'il y a plus de sécurité pour le travail dans la 
production privilégiée que dans celle qui ne l'est pas ; que le cordonnier, le tailleur 
.de nos villes, le journalier de nos campagnes, est plus souvent exposé à manquer 
de pain que l'ouvrier des fabriques de Lyon, de Reims, de Saint-Quentin, de 
Manchester ou de Birmingham ! 

Qu'ils prouvent, enfin, que la haute industrie, cette mendiante superbe de prie 
mes, de subventions et de tarifs protecteurs, récompense le travail d'une manière 
plus généreuse que celles qui restent soiimises au droit commun, et qu'ils dé- 
ploient à nos regards la statistique de ses salaires ! 

)joutons que le systéme contre lequel s'élève Tiirgot avait aii moins, de son 



perte est doublbe encore, parce que dans cette guerre d'oppression 
rhciproque, od le gouvernement prbte sa force B tous contre tous, 
on n'a excepte que la seule branche du labourage, que toutes o p  
priment de concert par ces monopoles sur les nationaux, et qui, bien 
loin de pouvoir opprimer personne, ne peut meme jouir du droit 
naturel de vendre sa denrbe, ni aux Qtrangers, ni B ceux de ses 
concitoyens qui voudraient l'acheter; en sorte que, de toutes les 
classes de citoyens laborieux, il n'y a que le laboureur qui souffre du 

temps, le mérite de n'étre pas une inconséquence. Les hommes d'$tat de i'époque 
croyant il la balunce du commerce, c'est-à-dire au miracle d'un peuple vendant 
ses prodiiits sans acheter ceux des autres nations, il était rationnel de leur part 
de proscrire le travail de l'étranger. Mais, aujourd'hui que personne n'ignore qu'on 
ne peut assimiler le commerce de deux nations quelcoiiques A celui du marchand 
en boutique avec les consommateurs, il faut convenir que le maintien des faits 
correspondants A la doctrine contraire est un écart des règles de la raison auquel 
on ne saurait plus trouver d'excuse. Et il en a d'autant moins, que le syst6me mer- 
cantile a été rendu plus désastreux qu'il ne l'était précédemment, par le juste 
abandon d'un autre principe admis encore avant 1789. Le plus sacré de tous les 
droits de l'homme, celui de se livrer au travail avec une pleine liberté, n'était 
alors reconnu que d'une manihre imparfaite par le gouvernement, Non-seulement 
il y était porté atteinte par le régime des conimunautés et des maltrises, mais en- 
core par iine foule d'autres monopoles, individuels ou collectifs, qu'obtenaient les 
manufactdriers et les commerçants. Le travail était, eu un mot, réputé droit do- 
manial. Mais, si ce principe était absurde et révoltant en soi, on ne peut nier qu'il 
ne produisPt un heureux effet au point de vue du privilége ; car, en concédant B 
l'autorité publique le pouvoir, qu'elle ne possède plus, d'une intervention pleine et 
entière dans les choses industrielles, il empèchait le monopole de se dévorer lui- 
même, sans profit pour le piiblic, et ail grand dommage des agents soiis ses ordres, 
des simples travailleurs. L'eiisemble de ce système organisait, au moins, l'ordre 
dans le désordre, et avait l'avantage de régler la guerre faite à la masse des con- 
sommateurs. Par son moyen, le gouvernement, pouvant limiter la production en 
même temps qu'il fermait les débouchés, était en mesure de prévenir les crises 
commerciales devenues une calamilé périodique de nos jours. Mais, en ne conser- 
vant que la moitié de ce régime, comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en introdui- 
sant la liberté dans l'industrie manufacturière, et en continuant B la refuser dans 
l'ordre commercial, on a aggraié la situation sous un certain rapport, et on ne l'a 
pas rendue moins anormale qu'autrefois, depuis surtout que les merveilles de la 
mécanique ont imprimé 18 la prodiiction iin élan qiie n'avaient pas même s o u p  
çonné nos pères. a Nous ressemblons, disait, il y a quelque temps, celui de nos 6cri- 
vain's dont le langage a prêté le plus de coloris aux vérités de l'économie politique *, 
& des chauffeurs qui augmenteraient la dose de la vapeur et qui chargeraient en 
même temps les soupapes. Oh celte ardeur désordonnée doit-elle nous conduire? :, 
Elb nous conduira quelque jour, nous le croyons, à la liberté complète du travail; 
mais ce ne sera, il faut bien le dire, qu'aprèq avoir passé par des souffrances dont 
Dieu seul a le secret. (E. D.) 

* M. Blanqui, Journal des Aconmister, tome 1, page WB, Des daiagera du rdgdms 
pPoli4bitCf. 
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monopole comme acheteur, e t  qui en soufI're en meme temps comme 
vendeur. Il n'y a que lui qui ne puisse acheter librement des étran- 
gers aucune des choses dont il a besoin; il n'y a que lui qui ne 
puisse vendre aux Btrangers librement la denrBe qu'il produit, 
tandis que le marchand de drap ou tout autre achete tant qu'il veut 
le blé des étrangers, et  vend autant qu'il veut son drap aux Btran- 
gers. Quelques sophismes que puisse accumuler I'intbbt particulier 
de quelques commerçants, la vérité est que toutes les branches de 
commerce doivent btre libres, Bgalement libres, entihrement libres ; 
que le syst&me de quelques politiques modernes, qui s'imaginent 
favoriser le commerce national en interdisarit I'entrbe des rnarchan- 
dises Btranghres , est une pure illusion ; que ce système n'aboutit 
qu'A rendre toutes les branches de commerce enriemies les unes des 
autres, A nourrir entre les nations un germe de haines et  de guerres 
dont les plus faibles effets sont mille fois plus coûteux aux peuples, 
plus destructifs de la richesse , de la population, du bonheur, que 
tous les petits profits mercantiles qu'on imagine s'assurer ne peuvent 
Atre avantageux aux nations qui s'en laissent séduire. La vérité est 
qu'en voulant nuire aux autres on se nuit h soi-meme ' , non-seule- 
ment parce que la repr6saille de ces prohibitions est si facile A ima- 
giner que les autres nations ne manquent pas de s'en aviser A leur 
tour, mais encore parce qu'on s'dte h soi-m&me les avantages inap- 
préciables d'un commerce libre ; avantages tels que, si un grand 
État comme la France voulait en faire I'exphrience , les progres ra- 
pides de sori commerce et de son industrie forceraient bientbt les 
autres nations de l'imiter pour n'Btre pas appauvries par la perte 
totale de leur commerce. 

Mais, quand tous ces principes ne seraient pas, comme j'en suis 
entierement convaincu, démontrés avec hidence ; quand le s y s t è  
me des prohibitions pourrait &tre admis dans quelque branche de 
commerce, j'ose dire que celui des fers devrait btre excepté par une 
raison décisive, et qui lui est particuIi6re. 

Cette raison est que le fer n'est pas seulement une denrbe de 
consommation utile aux diffbrents usages de la vie : le fer qui 
s'emploie en meubles, en ornements, en armes, n'est pas la partie 

6 

Si ce principe n'est malheureiisement pas d'uiie vérité rigoureuse dans les rap- 
ports individuels, il l'est certainement dans les rapports de nation d nation : c'est 
18, d'ailleirrs, le sens que Turgot lui a donné (E. D.) 
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la plus consid8rable des fers qui  se fabriquent et se vendent. C'est 
surtout comme instrument nhcessaire la pratique de tous les arts, 
sans exception, que ce metal est si précieux , si important dans le 
commerce : A ce titre, il est matiére premiére de tous les arts, de 
toutes les manufactures, de l'agriculture meme, laquelle il four- 
nit la plus grande partie de ses instruments; A ce titre, il est denrée 
de premikre nécessit8 ; h ce titre, quand meme on adopterait l'idée 
de favoriser les ma~iufactures par des prohibitions, le fer ne devrait 
jamais y btre assujetti, puisque ces prohibitions, dans l'opinion 
mbme de leurs partisans, ne doivent tomber que sur les marchan- 
dises fabriquhes pour la consommation, et non sur les marchandises 
qui sont des moyens de fabrication, telles que les matiéres pre- 
mihres et les instruments nécessaires pour fabriquer ; puisque l'a- 
cheteur des instruments de fei: servant à sa manufacture ou à sa 
culture doit. suivant ce systéme, jouir de tous les priviléges que les 
principes de ce systhme donnent au vendeur sur le simple con- 
sommateur. 

DQfendre l'entrée du fer étranger, c'est donc favoriser les maîtres 
de forges, non pas seulement, comme dans les cas ordinaires de 
prohibitions . aux dépens des consommateurs nationaux ; c'est les 
favoriser aux dépens de toutes les manufactures, de toutes les 
branches d'industrie , auK dépens de l'agriculture et de la produc- 
tion des subsistances, d'une manière spéciale et encore plus directe 
que l'effet de toutes les autres prohibitions dont il faut avouer 
qu'elle se ressent toujours. 

Je suis persuadé que cette réflexïon, qui, sans doute, s'est aussi 
pr6sentée à vous, vous empbchera de condescendre aux sollicitations 
indiserétes des maîtres de forges et de tous ceux qui n'envisageront 
cette branche de commerce qu'en elle-mbme, et isolée de toutes les 
autres branches avec lesquelles elle n des rapports de nécessité pre- 
mière. 

.l'ajouterai encore ici deux considérations qui me paraissent mé- 
riter toute votre attention. 

L'une est qu'un grand nombre d'arts n'ont pas besoin seulement 
de fer, mais de fer de qualités differentes et adaptées A la nature 
de chaque ouvrage. Pour les uns, i l  faut du fer plus ou moins doux; 
d'autres exigent un fer plus aigre ; les plus importantes manufa* 
tures emploient de l'acier, et cet acier vafie encore de qualitb; celui 
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d'Allemagne est propre à certains usages ; celui d'Angleterre, qui 
est plus précieux, à d'autres. Or, il y a certaines qualitCs de fer que 
le royaume ne fournit pas, et qu'on est obligé de tirer de l'étranger. 
A l'Bgard.de l'acier, il est no~oire qu'il s'en fabrique très-peu en 
France; qu'à peine ce genre de fabrication en est-il à ses premiers 
essais; et, quelque heureux qu'ils aient pu étre, il se passera peut- 
étre un demi-siecle avant qu'on fasse assez d'acier en France pour 
subvenir à une partie un peu considérable des usages auxquels 
l'emploient les manufactures, où l'on est oblige de tirer de 1'8trao- 
ger les outils tout faits, parce qu'on ne sait point en fabriquer en 
France qui aierit ia perfection nécessaire, et parce que l'ouvr$ge 
perdrait trop de sa qualité et de son prix s'il etait fait avec des ou- 
tils imparfaits. Ce serait perdre ces manufactures, ce serait ankan- 
tir toutes celles où l'on emploie l'acier, tolites celles où I'ori a besoin 
de qualites particulières de fer, que d'intedire I'entr6e des fers 
dtrangers; ce serait les conduire à une decadence inévitable que de 
charger ces fers de droits excessifs ; ce serait sacrifier une grande 
partie du commerce national A un intérét tr8s-mal entendu des 
maîtres de forges. 

Cette premiere considbration prouve, ce me semble, que, dans 
l'état actuel du commerce des manufactures et de celui des fers na- 
tionaux, il y aurait de l'imprudence à géner l'importation des fers 
Btrangers. Celle qui me reste à développer prouvera que jamais 
cette importation ne cessera d'btre nécessaire , et qu'au contraire 
le besoin ne cessera vraisemblablement d'en augmenter avec le 
temps. 

En effet , il suffit de réflBchir sur l'immense quantite de charbon 
de bois que consomme la fonte de la mine et sa réduction en métal, 
sur la quantité non moins immense que consomment les forges et 
usines où l'on affine le fer, pour se convaincre que, quelque abon- 
dant que puisse btre le minéral, il ne peut étre mis en valeur 
qu'autant qu'il se trouvera à portée d'une t rbg rande  quantith de 
bois, et que ces bois auront peu de valeur. ~ u e l ~ u e  abondante que 
puisse Gtre une foret située à portBe d'une rivière affluant à Paris, 
certainement on ne s'avisera jamais d'y établir une forge, parce que 
le bois y a une valeur qu'on ne retrouvera jamais sur la vente des 
fers qui en seraient fab~iquBs. Aussi, le principal intBrbt qu'on envi- 
sage d h s  l'établissement d'une forge est celui de donner une valeur 

1. 25 
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et un d.6bouchb h des bois qui n'en avaient point. Il suit de là qu'A 
mesure que les bois deviennent rares, à mesure qu'ils acquierent de 
la valeur par de nouveaux débouchés, par l'ouverture des chemins, 
des canaux navigables , par l'augmentation de la culture , de la 
population, la fonte et  la fabrication des fers doivent être moins lucra- 
tives e t  diminuer peu à peu. Il suit de là qu'à proportion de ce que 
les nations sont plus anciennement policées, à proportion des pro- 
gr& qu'elles oiit faits vers la richesse et la prospbritb, elles doivent 
fabriquer moins de fer e t  en tirer davantage des etrangers. C'est 
pour cela que l'Angleterre qui, de toutes les nations de l'Europe, 
est la plus avancke à cet bgard, ne tire d'elle-mbme que trhs-peu de 
fer brut, et qu'elle en achète beaucoup en Allemagne et  dans le 
vord, auquel elle donne une plus grande valeur en le convertissant 
en acier e t  en ouvrages de quincaillerie. Le commerce des fers est 
assigné par la nature aux peuples nouveaux, aux peuples qui pos- 
shdent de vastes forets incultes, bloignées de tout dkbouchb, où l'on 
trouve un avantage à brûler une immense quantitb de bois pour la 
seule valeur des sels qu'on retire en lessivant leurs cendres. Ce 
commerce, faible en Angleterre, encore assez florissant en France, 
beaucoup plus en Allemagne et  dans les pays du Nord, doit, suivant 
le cours naturel des choses, se porter en Russie, en Sibérie e t  dans 
les colonies ambricaines, jusqu'à ce que, ces pays se peuplant à leur 
tour, et  toutes les nations se trouvant à peu pr&s en equilibre A cet 
égard, I'augmentütion du prix des fers devienne assez forte pour 
qu'on retrouve de l'inter& A en fabriquer dans le pays meme où l'on 
eii avait abandoiiué la production, faute de pouvoir solitenir la con- 
currence des nations pauvres. Si cette décadence du commerce des 
forges, suite de l'augmentation des richesses, des accroissements de 
In population, dc la multiplication des dbbouchés du commerce gé- 
nliral, Etait un mollieur, ce serait un mallieur inévitable qu'il serait 
inutile de chercher h pré~exiir. EiIais ce n'est point un malheur, si 
ce commerce ne tombe que parce qu'il est remplacé par d'autres 
productioiis plus'lucratives. II fiiut raisonner de la France par rap- 
port aux autres nations, comme on doit raisonner des provinces à 
portée de la consommation de Paris, par rapport aux provinces de 
I'i~itBrieur ; ccrtainement les proprietaires voisias de la Seine ne re- 
grettent pas que leurs bois aient une valeur trop grande pour pou- 
voir y htablir des forges, et ils se résignent sans peine Q acheter 



SUR LA MARQUE DES FERS. 387 

avec le revenu de leurs bois les fers que leur vendent les autres 
provinces. 

S'obstiner, par les vues d'une politique Btroite qui croit pouvoir 
tout tirer de son crû, à contrarier cet effet nécessaire, ce serait 
faire comme les proprietaires de Brie, qui croient économiser en 
buvant de mauvais vin de leur crû, qu'ils payent beaucoup plus cher 
par le sacrifice d'un terrain s~scept~ible de produire de bon froment, 
que ne leur coûterait le vin de Bourgogne, qu'ils achèteraient de la 
vente de ce froment ; ce serait sacrifier un profit plus grand pour 
conserver un profit plus faible. 

Ce que doit faire la politique est donc de s'abandonner au cours 
de la nature et  au cours du commerce, non moins nécessaire , non 
moins irrésistible que le cours de la nature, sans prétendre le 
diriger ; parce que , pour le diriger sans le déranger et  sans se nuire 
h soi-meme, il faudrait pouvoir suivre toutes les variations des 
besoins, des intérêts, de l'industrie des hommes ; il faudrait les 
connaître dans un détail qu'il est physiquement impossible de se 
procurer, et  sur lequel le gouvernement le plus habile, le plus 
actif, le plus dhta,illeur, risquera toujours de se tromper au moins 
de la moitie, comme l'observe ou l'avoue I'abbb Galiani dans un 
ouvrage où cependant il dEfelid avec le plus grand zèle le système 
des prohibitions précisément sur le genre de commerce où elles 
sont le plus funestes, je veux dire sur le commerce des grains. 
.T'ajoute que, si l'on avait sur tous ces dEtails cette multitude de 
connaissances qu'il est impossible do rassembler, le résultat en serait 
de laisser aller les choses prEcisEment comme elles vont toutes seules, 
par la seule action des intkrets dcs hommes qu'anime la balance 
d'une concurrence libre. 

Mais, de ce qu'on ne doit pas repousser les fers étrangers dont on 
a besoin, il ne s'ensuit point qu'on doive accabler les fers nationaux 
par des droits , ou plutôt des taxes sur leur fabrication ou leur 
transport. Bien au contraire, il faut laisser la fabrication et le 
transport des fers nationaux entiarement libres en France, afin 
qu'ils puissent tirer lehieilleur parti possiblt: de nos mines et de 
nos bois tant que les entrepreneurs y trouveront de l'avantage, et 
qu'ils contribuent par leur concurrence à fournir à notre agriculture 
et  à nos arts, au meill'eur marche qu'il sera possible , les instru- 
ments qui leur sont nécessaires. 
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i'ûi cru, monsieur, devoir, pour l'acquit de ma conscience,. vous 
communiquer toutesles reflexions quem'a suggbrées la crainte de vous 
voir &der à des propositions que je crois dangereuses, et qui nuiraient 
nu commerce qge vous voulez favoriser. Je sais que vous ne dbap- 
prouvez pas la liberte avec laquelle je vous expose sans déguisement 
ce que je crois btre la véritk. 

de suis, etc. 

F I N  DE L'INDUSTRIE MANUFACTIIRI~RE ET COMMERCIALE. 
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1. PLAN D'UN M ~ M O I R E  SUR LES IMPOSITIONS EN G&NÉRAL, SUR L'[BIPOSITION TERRI- 

TORIALE EN PARTICULIER, ET SUR LE PROJET DU CADASTRE. 

II. COMPARAISON DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PROPRIÉTAIRES ET BE L'IBIPOT SUL 

LES CONSOMMATIONS. 

DIRECT ET INDIRECT. 

IV. ORSERVATIONS SUR LE M ~ M O I R E  EN FAVEUR DE L'IMPÔT DIRECT, COURONNE PAR 

CETTE SOCIÉTÉ. 

V. OBSERVATIONS SUR LE MÉMOIRE EN FAVEUR DE L'IMPÔT INDIRECT, AUQUEL LA 

MBME SOCIÉTÉ DÉCERNA UNE MENTION HONORABLE. 

Vl. OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'UN $DIX ROYAL POUR ABONNEMENT DES VINGTJÈ- 

MES. 

VII. LETTRE AU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DE LAVERDY SUR LA RÉPARTITION DES VINÇ- 

TIÈMES. 

VIlI. DÉCLARATION CONCERNANT LA TAILLE TARIFÉE DANS LA GENÉRALITÉ DE L1- 

MOGES. 

lx. LETTRE CIRCULAIRE AUE COMMISSAIRES DES TAILLES. 

X. LETTRE AU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL BERTIN, SUR LA SITUATION DE LA GÉNÉRALI'I'K 

DE LIMOGES RELATIVEMENT A L'ASSIETTE DE LA TAILLE. 

XI. AVIS ANNUELS SUR L'IMPOSITION DE'LA TAlLLE DANS CETTE G ~ N B R A L ~ T É ,  DE 

1762 A 1774. 

OBSERVATIONS DE L'RDITEUR. 

il n'est pas de question plus capitale que celle de I'impdt en kco- 
nomie politique. Quelle que soit l'opinion qu'on se forme de la 
théorie des économistes du dix-huitième siècle sur ce grave sujet, 
la gloire leur restera toujours d'en avoir les premiers compris l'im- 
portance, et tenté la noble entreprise de ramener, à cet kgard, 
l'autorité souveraine dans les voies de la justice et de la raison : de 
la justice, parce qu'elle est violée partout où se rencontrent des 
vices graves dans la quotité, l'assiette, la rkpartition et la perception 
de l'impbt ; de la raison, parce que ces vices affectent à un haut 
degré le développement de la richesse générale. (Partant du principe, 
que la société n'existe que par et pour les individus, ces illustres 
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philosophes ne prenaient pas la nature des choses à rebours, et  n'a- 
percevaient point de simples abstractions dans les éléments indivi- 
duels du corps social, et, dans cette abstraction qu'on appelle l'État, 
une réalité à laquelle la personnalité humaine devait btre offerte 
perpbtuellement en sacrifice. De là, leur respect profond pour la 
propriété territoriale et mobilihre, et pour la plus sacrke de toutes, 
celle A laquelle les deux autres doivent leur origine, la propriétb du 
travail. De là enfin la cons6quence, que le citoyen ne pouvant 
jamais absorber l'homme, 17imp8t ne devait prendre qu'une portion 
déterminée di1 revenu national, et qu'il ne devait la demander qu'A 
ceux qui étaient en possession d'un actif disponible , d'un superflu 
réel. Que le système des économistes atteigne ou non ce résultat, 
toujours est-il que la pensée qui lui sert de base a l'évidence d'une 
démonstration mathématique , 21 moins qu'on ne soutienne que le 
travail, qui nourrit l'homme dans l'état sauvage , ne doive pas 
pourvoir à ses besoins dans l'btat civilisé. Mais comme par la force 
des choses, et de l'aveu de tous les bconomistes, le travail ne saurait 
produire plus que I'entreticn du simple travailleur, il faut bien 
admettre que, si 17imp6t est combine de telle sorte qu'il ravisse à 
celui-ci une portion de son salilire, il y a dans ce fait un desordre 
moral dont le contre-coup doit , par mille effets divers, nuire au 
progrès de la richesse de la socibté. C'est qu'au fond l'utile ne se 
distingue pas du juste, quand on donne au premier de ces mots son 
vbritable sens, ou qu'on l'applique, non à ce qui sert l'intérbt de 
quelques-uns; mais à ce qui sert 17int6r8t de tous. Nous ne ferons 
qu'une remarque à l'appui de cette proposition, dont tout lecteur 
cherchant la vérité de bonne foi pourra suppléer les développe- 
ments. N'est-il pas certain, par exemple, que la marche de la 
richesse en Europe a toujours suivi les progres de la moralité pu- 
blique ? Aprhs la chute de l'empire romain, l'esclavage ne fait que 
changer de forme, et partout la mishre est profonde. Mais elle 
s'affaiblit, au contraire, à mesure que l'homme rentre dans les droits 
de sa personnalitb, et les pays qui s'enrichissent le plus sont ceux 
où le travail rapporte davantage aux gens qui s'y livrent, et où l'on 
voit decroître avec rapiditk le pouvoir de ces oppresseurs féodaux , 
qui appelaient vivre noblement la facul té de vivre aux dépens des tra- 
vailleurs. Et de nos jours rnhme, d'où proviennent tous les embarras 
bconorniq~es que nous cause le systhme colonial, sinon des mauvais 
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calculs de la cupidité de nos phres, e t  d'une affreuse iniquité dont ils 
n'entrevoyaient pas que les générations futures porteraient la peine? 

Ce sentiment de l'intime connexion de l'utile et  du juste caracté- 
rise l'école de Quesnay, à laquelle Turgot appartient, e t  il explique 
toute l'importance que celui-ci attachait, avec elle, à la question 
de I'impbt. Précisément parce que le corps social Qprouve des besoins 
nécessaires, ce grand homme pensait que la science de pourvoir à 
ces besoins n'est pas plus dénuée depricac@es que les autres sciences, 
e t  que par conséquent il existe un abîme entre elle et la fiscalité, 
dont le propre est de n'en point avoir. Il est à propos de remarquer 
que cette opinion a reçu de la loi mbrne, depuis un demi-siècle , 
une sanction imposante. La declaration qui porte que tous les 
citoyens contribuent dans la proportion de leur fortune aux charges 
de l'État, doit htre considBr6e comme l'acceptation , par l'esprit 
humain, de la pensée des économistes, et c'est désormais à la science 
et  au temps qu'il appartient de la faire prkvaloir. Car, qui pourrait 
douter que des institutions fiscales, débris du moyen âge, ne soient 
point en harmonie avec la moralitb de notre Qpoque, et qui n'aper- 
çoit que, condamnées en principe par le lbgislateur , elles ne 
peuvent rester debout, nonobstant tous les efforts des passious hu- 
maines intéressbes à les maintenir? Il est vrai que depuis Turgot, 
à l'exception de Smith et de J.-B. Say, les économistes modernes 
sont loin d'avoir accord8 à la question de I'impôt toute l'attention 
dont elle est digne. Mais la force des choses les y ramBnera nBces- 
sairement ; et ceux d'entre eux, du moins, qui demandent à la 
science la vérité, et  non des services , comprendront un jour que, 
sans parler de I'infl uence gknérale qu'ils exercent sur la production 
et la distribution de la richesse, les vices de l'assiette et  de la répar- 
tition de I'impbt tombant, d'une manière presque exclusive, sur les 
travailleurs, c'est de ce c6té surtout que doivent se tourner leurs 
efforts immédiats dans l'intérbt du peuple. Nous l'avouerons sans 
détour, c'est pour nous une anomalie inexplicable que d'entendre 
quelquefois sortir l'hloge de notre système contributif de la même 
bouche qui défend le. droit de propriété et préconise la liberté indus- 
trielle et  commerciale. i l  nous semble que les atteintes à la pro- 
priéte n'ont pas disparu avec la chute des corporations et des 
maîtrises ', et que la liberte des échanges n'a pas été rétablie par le 

* NOUS ne citerons que deux genres de faits pour justifier notre opinion à cet 



seul b i t  de lii suppression des douanes intbrieures. Le qwlque chose 
à faire nous paraît mbme immense sous ce rapport ; et,  tout en con- 
venant, d'une part, que le retour aux principes, au respect du droit 
naturel, serait une imprudence s'il s'opérait sans aucune transition, 
il n'y a pas de moyen de dissimuler, de l'autre, que le stotu quo est 
profondbment dbplorable . 

II y a donc encore aqjourd'hui, pour les cœurs honnbtes e t  les 
esprits sérieux, un bien grave sujet d'btude dans tout ce que Turgot 
a écrit sur la manihre la plus avantageuse d'assurer les revenus de 
I'État, et  de rbpartir sur la communauté entière le tribut qu'elle 
se doit à elle-mbme pour subvenir aux dbpenses publiques. Malheu- 
reisement , comme on le verra, les circonstances n'ont pas permis 
à l'illustre philosophe de donner un complet développement à ses 
idbes sur la matière, ou bien l'on a à regretter la perte d'une partie 
de ses savantes méditations. Ces circonstances sont un véritable 
malheur, car quel homme avait jamais ét6 plus digne, par le talent 
et  par le caracthre, de parler de I'impbt, que le vertueux ministre 
dont l'infortuné Louis XVI disait : (( I l  n'y a que lui et moi qui 
aimions le peuple? )) (E . D .) 

1. PLAN D'UN MÉMOIRE 
SUB 

LES IMPOSITIONS EN GgNgKAL, SUR L'IMPOSlTlON TERRITORIALE 
EN PARTICULIER, ET SUR LE PROJET DU CADASTREî. 

L'objet sur lequel M. le contrbleur-gbnbral a consultb les inten- 
dants est un des plus intbressants que l'on puisse examiner. II 

égard. Conçoit-on iine atteinte plus positive à la propriélé foncière, que celle qiii 

empêche le propriétaire du sol de l'exploiter ainsi qu'il lui convient? Cependant, 
le fisc prohibe la culture du tabac en France, uniquement pour nous faire payer 
4 francs le demi-kilogramme ce qui aurait une valeur courante de 80 ceiitimes 
sans le monopole. Conçoit-on une atleinte plus positive encore la propriélé per- 
sonnelle, au droit du. irauail, que les entraves mises à l'exercice de certaines 
professions, restées libres dans les pays étrangers sans nul inconvénient pour 
l'ordre social? Et enfin, que ces conditions diverses de savoir scientifique ou litté- 
raire imposées pour l'admission à certains emplois publics avec lesquels elles n'out 
aucuu rapport? (E. D.) 

Voici à quelle occasion fut rédigé ce Mémoire, ou plutôt ce projet de Mémoi- 
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embrasse les bases de toute l'administration politique d'une na- 
tion. 

il ne s'agit pas moins que de déterminer la manière la plus avan- 
tageuse au souverain et au peuple d'assurer les revenus de l'État, 
et  de répartir l a  contribution que la société èntiere se doit à elle- 
mbme pour subvenir à toutes les dépenses publiques. 

M. le contrbleur-général s'est contenté de proposer quelques 
questions ; mais j'ai pensé que chacune de ces questions tenant par 
bien des rapports aux premiers principes de la matihre, on ne pou- 
vait les résoudre d'une manière satisfaisante e t  applicable à la pra- 
tique, sans traiter cette matihre dans toute son Btendue, et sans en 
dEvelopper tous les principes dans leur ordre naturel. Il me semble 
que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra parvenir à reconnaître ce qui est 
à faire pour le mieux ; car c'est toujours le mieux dont on doit s'oc- 
cuper dans la thkorie. Négliger cette recherche, sous prétexte que ce 
mieux n'est pas praticable dans les circonstances actuelles, c'est vou- 
loir rbsoudre deux questions à la fois : c'est renoncer à l'avantage 
de poser les questions dans la simplioitb qui peut seule les rendre 
susceptibles de démonstration ; c'est se jeter sans fil dans un laby- 
rinthe inextricable et  vouloir en démêler toutes les routes à la fois, 

re. L'Bquilibre n'avait pas reparu dans le budget depuis la mort de Colbert. Le dé- 
ficit, atténué par Law au moyen de la banqueroute, s'était reformé promptement 
après la chute du Système. Il ne faut pas l'imputer à trop grand crime aux minis- 
tres de l'époque, car ils n'étaient pas omnipotents comme ceux de nos jours. 11 
était pour eux d'une extrème difficulté d'accroître les recettes, et d'une difficulté 
plus forte encore de réduire les dépenses. Tournaient-ils leurs efforts vers le pre- 
mier point, ils soulevaient contre eux le clergé, la noblesse et le Parlement; les 
tournaient-ils vers le second, c'était la cour. On ne vivait donc que, d'expédients 
depuis près d'un demi-siècle ; mais, quand on en était à bout, la pensée siirgis- 
sait d'employer des ressources plus rationnelles, et de soumettre à l'impôt tous 
ceux que leurs priviléges en rendaient exempts. On parlait alors de cadastres, de 
subventions territoriales et générales, de capitations auxquelles nul ne pourrait se 
soustraire, sauf toujours à ne donner que peu ou pas d'exécution à ces divers pro- 
jets. C'est par suite d'une pensée de cette nature que le contrôleur général Bertin, 
auquel furent confiées les finances de 1760 à 1764, appela les intendants à ré- 
soudre une série de questions dont le but tendait à modifier l'assiette et la réparti- 
tion de l'impôt. Turgot attachait trop d'importance à la matière pour ne pas saisir 
cette occasion de la traiter d'une manière approfondie : par malheur, la retraite 
du ministre ne lui en laissa pas le temps, et le fit renoncer à un travail dont il 
n'avait pas même eu le loisir d'achever le canevas, quaiid elle eiit lieu. On jugera, 
par l'intérêt du fragment que nous a conservé Dupont de Nemouts, combien cet 
abandon est regrettable, et combien son illustre ami avait pris la question de haut. 
(E. D.) 



394 PLAN DUN MÉMOIRE 

ou plutbt c'est fermer volontairement les yeux B la lumi&re, en se 
mettant dans l'impossibilité de la trouver. 

Je traiterai donc la chose dans toute la rigueur de la thkorie, en 
recherchant et discutant séparément ces deux questions si diffbrentes: 
Que faudraitil faire? Et que peu t-on faire ? 

Je ne m'assujettirai point B l'ordre des questions sommaires qui 
ont été proposées. La réponse à chacune de ces questions se trouvera 
naturellement amenhe par le developpement des principes, et j'aurai 
soin de les rappeler et de les récapituler séparément. 

M. le contrbleur ghnéral a joint aux questions sur le cadastre quel- 
ques questions sur l'établissement des communaut~s. Cet objet est si 
important en lui-mbme, que j'ai cru devoir le traiter en particulier 
et par un Mbmoire séparé, dans lequel je me proposerai aussi la 
double vue du mieux possible et du faisable. 

Idde des dlrdreents chapitres. 

De la nbcessitb des impositions, ou de la contribution aux d é  
penses publiques. 

Examen de I'id6e de Rousseau, que les corvées sont préférables : 
montrer combien elles sont plus coûteuses, moins équitablement ré- 
parties, impraticables dans une grande socikt6. 

Principes génhraux sur la répartition des impositions. 
De la justice distributive. 
De la nécessité de ne point nuire A la richesse h venir. 
Fausses idées de quelques personnes sur la justice distributive. 
Par qui sont dues les impositions? On prouve qu'elles ne sont dues 

que par le propriétaire des terres, parce que lui seul gagne un revenu 
net et possible à connaître, au maintien de toutes les autres proprih- 
tés dont la conservation et le libre usage tournent nécessairement à 
son profit. 

RBfutation des prétextes par lesquels on voudrait prouver que les 
gens à facultds purement mobilières ont Je mbme intérht. 

Diffbrentes formes d'impositions. 
II n'y en a que trois possibles. 
La directe sur les fonds. 
La directe sur les personnes, qui devient un impbt sur l'exploita- 

tion. 
L'imposition indirecte, ou sur les consommations. 
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L'imposition indirecte se divise en imposition générale sur les 
consommations, comme les droits d'aides et d'accise ; ou en imposi- 
tions locales. 

Celles-ci se subdivisent en taxes ou impositions sur les consom- 
mations par voie d'entrée dans le lieu où l'o~consomme ; 

En imposition sur le commerce ou sur les denrbes passant dans 
certains lieux, comme les droits de péage ; 

En imposition sur certains actes de la socihté, ventes, etc., qui sont 
directes à certains égards, et indirectes à d'autres ; 

Et en vente exclusive, comme le sel et le tabac. 
Toutes ces différentes formes d'impositions retombent entièrement 

sur le propriétaire des terres. 
Pour le démontrer, il faut : 
Développer l'idée précise du revenu, et prouver que le proprietaire 

seul a un revenu ; 
Preuve que l'industrie n'a point de revenu : distinction du profit 

et du revenu. 
Énumkration des impôts. Leurs reflets. 
il n'y a que celui sur la consommation qui souffre difficultb. Or, 

il est évident que le proprihtaire le paye en achetant plus cher las 
services et vendant à meilleur marché les productions, ou par la di- 
minution soit de la quantitb, soit du prix des consommations : celle 
de la quantité amhne aussi celle du prix. 

Examen de la question, si le propriétaire paye au double I'impbt 
indirect. 

Il peut y avoir du plus ou du moins dans la perte ; quelle que soit 
la proportion et la maniere dont la question sera décidhe, il n'est pas 
douteux que toute la prhférence ne doive btre pour I'impbt direct, 
Io Parce que, comme je l'ai d6jd dit, le propriétaire doit seul ; 
20 Parce que l'impbt direct htant le moins dispendieux B lever, le 

propribtaire y gagne tout le montant des frais et  du gain des percep 
teurs en chef, régisseurs ou fermiers ; 

J'ai entendu un homme calculer les revenus d'une proviiice, en disant : ll y a 
tant d'hommes ; chaque homme, pour vivre, dépense tant de sous par jour, donc 
la province a tant de fevenu. Taxez proportionnellement un pareil revenu, il fau- 
dra que' ces gens meurent de faim, ou au moins de misère. Je crois en revenir à la 
grande question de la soupe des cordeliers ; elle est à eux quaud ils l'ont mangée. 
11 en est de même du prétendil revenu de l'industrie. Quand i'homme a mangé la ré- 
tribution proportionnée à son talent ou à l'utilité de son service, il ne reste rien, 
et l'impôt ne peut pas être assis sur rien. (Note de E'auteur.) 
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3" Parce que l'impôt indirect impose une foule de gbnes sur le 
commerce ; qu'il entraîne des procés, des fraudes, des condamna- 
tions, la perte d'un grand nombre d'hommes, une guerre du gou- 
vernement avec les sujets, une disproportion entre le crime et les 
peines, une tentation continuelle et presque irréstible à une fraude 
cependant punie cruellement ; 

4" Parce que I'impbt indirect attaque sur mille choses la liberté ; 
5" Parce qu'il nuit beaucoup à la consommatioii , et par là se 

détruit lui-mbme ; 
6" Parce que les dépenses de I'État en sont augmentées, puisque 

I'État le paye sur sa propre dépense et sur celle de tous ses agents ; 
7" Parce qu'il donne aux marchands étrangers un avantage dans 

' 

la concurrence du commerce ; 
8" Enfin, parce que ses euets ne sont pas exactemeiit calculables, 

au lieu qu'un propriétaire peut toujours savoir dans quelle propor- 
tion de son revenu il paye. 

Dans l'imposition directe, I'ktat sait ce qu'il impose ; il sait aussi 
clairement ce qu'il peut imposer. 

On y trouve tout ce qu'on peut souhaiter dans l'administration, 
simplicité, sûreté, cél6rité. 

Impositions directes. 

Sur les personnes ou sur les terres. 
Celle gur les personnes, par elle-mbme choque la raison ; elle n'a 

jamais pu Btre imaginée que 'par la paresse et pour avoir plus t6t 
fait. 

II est impossible qu'elle soit uniforme, 
1" Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien; 
2" Parce que, si I'on ne voulait que taxer la personne, qui n'est 

qu'un amas de besoins, du moins faudrait-il taxer sur le pied de Iü 

derniére classe de la sociétt5; et, à uri taux si bas, l'imposition ne 
rapporterait pas grand' chose. 

II faut donc revenir à classer les personnes à peu prés à raison de 
leurs facult6s. Alors ce n'est plus qu'une imposition sur les biens, 
faite arbitrairement et sans régle. 

Si I'on y comprend ce qu'on appelle toutes les facultés, l'industrie, 
le commerce, leurs salaires, 1;s profits nécessaires à leur exercice, 
etc., cette capitation est en ce point une imposition indirecte. 
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La partie proportionnée aux facultés provenant des biens-fonds 
est imposition directe; mais elle a tous les inconvénients de I'ar- 
bitraire. 

On peut encore distinguer' l'imposition personnelle de la réelle, 
mbme dans le cas où l'imposition personnelle ne serait proportionnée 
qu'aux biens-fonds, car l'imposition assise sur le fonds peut Btre 
dae par la personne, comme la taille personnelle, ou par le fonds, 
comme la taille réelle. C'est la différence de l'imposition réelle quant 
à la répartition, et  de l'imposition réelle quant au recouvremeiit. 

Quand on laisserait subsister toutes les impositions directes eri 
les réformant, toujours resterait-il une grande partie de l'imposi- 
tion qui tomberait directement sur les terres; e t  encore faudrait-il 
qu'elle fût assise de la manihre la plus équitable qu'il 'serait pos- 
sible, et  toujours encore les impositions indirectes frapperaient les 
terres d'un contre-coup . 

Il n'est donc pas inutile de discuter la question en général. et  de 
parcourir les inconvénients particuliers des divers genres d'imposi- 
tions indirectes. 

Impositions indirectes. 

Impositions sur les consommations générales ; leurs incorivénients. 
- Elles font payer la m&me taxe sur les productions de la mbme 
nature, dont les unes sont prbcieuses, e t  les autres non. Il y a sur- 
charge pour les consommateiirs pauvres. - Et aussi la mbme taxe 
sur les productions, dont les unes nées dans des terrains fertiles ont 
coûté peu de frais, et  les autres sur des terrains stériles en ont coût4 
beaucoup, qu'elles remboursaient à peine. Elles sont donc sans au- 
cune proportion avec les revenus, et  font abandonner la culture des 
terres médiocres, dont les productions ne rendaient que ce qu'elles 
avaient coûté. 

Impositions sur les entrées des villes. Elles ont les mbmes incon- 
vénients, e t  de plus la dirficulté de leurs tarifs, qui ne sauraient 
suivre la proportion des valeurs des denrées; car, pour les denrbes 
d'une grande valeur, la contrebande augmenterait avec les droits. 

Moins les denrées sont qbiessaires, plus ies droits en diminuent 
la consommation. 

On ne peut donc compter sur un produit certain qu'autant que 
l'imposition porte sur les denrées à l'usage du peuple, et  dont il ne 
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peut se passer, qui sont en mbme temps d'un volume iî ne pas per- 
mettre la fraude; mais alors le pauvre paye, ou du moins avance 
tout l'impbt, ce qui lui devient très-pénible. La richesse, qui rem- 
bourse cette avance, ne paye d'abord presque rien, et mbme iî la fin 
ne paye que tard. 

On croit par ces droits d'entrée faire payer les villes ; mais c'est 
dans la rbalitb faire payer les campagnes qui produisent les denrées 
taxees. Car les habitants des villes ont des revenus bornés, et ne 
peuvent acquitter la taxe qu'en mésoffrant sur le prix h payer aux 
prodiicteurs et premiers vendeurs de denrées, et en restreignant 
leur consommation; et nous avons déjà vu que ces deux opérations 
qui se combinent naturellement ont le meme résultat. 

Les ridicules tarifs qu'on a laissé faire aux habitants de toutes 
les villes, ont presque tous pour objet de porter toute l'imposition 
sur ce qu'ils appellent l'dtrang(er. 

On fait payer plus cher aux ]marchands forains qu'aux bourgeois ; 
c'est donner A ceux-ci un mon~opole au préjudice des simples habi- 
tants des villes. 

Dans la plupart de ces tarif's on a cru devoir tout taxer. Par l$ 
on s'est jeté dans un labyrinthe inextricable d7&valuations, de dis- 
putes, etc. 

De plus, en taxant le commerce, on tend ti le diminuer. 
L'effet naturel de toutes ces taxes dans les villes serait de changer 

les villes de place, ou de les étendre au delà des véritables conve- 
nances des habitants2 en batissant dans les faubourgs pour &luder 
les droits. La seule cause qui s'oppose à cet effet est un autre mal 
pire encore, c'est le triste Btat des habitants de la campagne et les 
vexations multipliees qui les poursuivent, tandis que les habitants 
des villes, étant plus riches et plus près du gouvernement, ayant 
plus d'instruction et de cr&dit, formant par leur rbunion une masse 
plus imposante que ceux des campagnes, quoique ces derniers soient 
du double plus nombreux, ont pu se soustraire à une grande partie 
des injures et des mauvais traitements que les cultivateurs ont eu et 
ont encore à subir. 

Si tes campagnes n'étaient sujettes qu'à une imposition territo- 
riale, bientbt 4a plupart des habitants des villes s'y transplante- 
raient, et ce ne serait point un mal, car alors la consommation serait 
ptm prhs de la production ; il y aurait moins de frais de transport 
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en pure perte, et le cultivateur, jouissant de toute la depense du 
consommateur, pourrait Btendre avec profit son exploitation sur 
des terres plus mbdiocres, dont les nouveaux produits feraient vivre 
des citoyens desquels aujourd'hui l'existence est impossible, parce 
que s'ils naissaient, la subsistance leur manquerait. 

L'impBt par voie de monopole est eiicore bien pire. Par 19extr&me 
disproportion des prix, il devient un appAt cruel pour la contre- 
bande. On fait jouer au roi le rB1e de ces gens qui étalent du grain 
A des oiseaux pour les faire tomber dans un piége. 

Dans tout impbt indirect, les prSvarications des commis sont im- 
possibles à Bviter. On est obligé pour constater les fraudes de donner 
aux commis le droit d7&tre crus sur leurs proces-verbaux, ce qui 
peut devenir une source de vexations impossibles à rbprimer '. 

La complication des tarifs et des lois qui reglent la perception et 
veulent prbvenir l'infraction, met le peuple dans l'irnpossibilit8 phy- 
sique de résister aux vexations, car au milieu de tant d'obscuritBs, 
quel partiiculier oserait risquer les frais d'un proc&s contre les agents 
de l'autorité? 

Les impositions sur les mutations et sur les actes de la socibtb 
sont d'un genre non moins odieux. 

Il semble que la finance, comme un monstre avide, ait étS guetter 

' Si ilous sommes bien informé, et nous avons tout lieu de le croire, il se con- 
cède de nos jours, en matikre de douanes, un droit bien plus exorbilan t que celui- 
1à. On sait qu'aux frontières la contrebande a lieu tantôt à pied, tanfôt à cheval. 
Or, dans ce dernier cas, les instructions administratives, sinon la loi, autorisent 
les agents de la douaile à faire feu, noii pas il est vrai sur la personne du frau- 
deur, ou, pour parler plus exactement, de celui qui est réputé tel, mais sur sa 
monture. Ne trouvez-vous pas la distinction cllarmante, el le cocle de la fiscalité 
éminemment philanthropique? Comme on n'a pas sotxs les yeux la preuve officielle 
de cette disposition, on n'en affirme pûs l'existence d'une manière absolue, mais 
ce qu'on peut garantir, c'est qii'i la frontiire du Nord les employés l'admellent 
aussi bien en pratique qu'en tlléorie, et qu'elle passe mème, dans l'opinion du 
peuple, pour être conforme à la légalité. Di1 reste, rien ne doit surprendre de la 
par1 d'une législation qui permet la visite corporelle des hommes et des femmes 
pour repousser l'introductioii sur le territoire fraiiçais de cluelquesa~ees de sucre 
ou de tabac, c'est-à-dire qui soumet les citoyens du dix-iieuviènîe siècle à un genre 
d'avanie dont les anriales seules du moyen àge fournissent des exemples analogues. 
Mais peut-ètre, pour, comprendre tout ce qu'a de sauoage un pareil procédé, hu-  
drait-il, comme celui qui écrit ces lignes, avoir rencontré, à la délimitation artifi- 
cielle du territoire, un homme en blouse, armé d'un fusil, qui, d'un toi1 brusque, 
vous commande de le laisser visiter vos poches et palper vos vêtementsj, ou de 
rebrousser chemin! (E. D.) 
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au passage toutes les richesses des citoyens, et tout cela par un bien 
grossier malentendu. Car pourquoi tant de ruses, lorsque toutes les 
véritables richesses sont, comrne on dit , au soleil ' 3  

Le centihme denier prend one portion de la propriete m h e .  Ce- 
pendant, quand on s'est assu,jetti B payer des impositions pour la 
conservation de la societé dont on est membre, ce n'a ét6 que pour 
conserver la propriéte, et non pour la perdre. 

Il y a sans doute des cas où l'on consentirait B sacrifier une partie 
de sa proprieté pour sauver le reste; mais ce ne saurait Btre le cas 
ordinaire. On veut avoir une jouissance assuree et constante, et on 
veut aussi que ce qu'oii sacrifice soit constant. C'est donc sur le 
revenu que l'imposition doit porter, et non sur les capitaux. 

D'ailleurs, l'État a le plus grand inter& à conserver la masse 
des capitaux. C'est cette masse qui fournit aux avances de toutes les 
eiitreprises de culture et de commerce, et aux acquisitions des biens- 
fonds. Ces capitaux se forment par les voies lentes de l'économie. Se 
faire payer B titre de revenus de l'État une partie de ces capitaux , 
tous accumulés pour les avances necessaires au travai1;c'est detruire 
eri partie la source de ces mBmes revenus. 

AprBs avoir conclu que l'imposition directe sur les fonds est la 
seule imposition conforme aux principes, il faut établir d'abord sur 
quelle partie du produit des fonds elle doit porter ; ensuite comment 
elle peut Btre repartie et perçue. 

J'ai déjB dit qu'il n'y avait que le proprietaire de biens-fonds 
qui dût contribuer il l'imposition; une premiBre raison est que lui 
seul a intérbt à conserver l'ordre permanent de la société. Qu'im- 
porte il l'homme industrieux ce que devient le gouvernement? Avec 
ses bras il aura toujours les ni&mes ressources : il lui est parfaite- 
ment indifferent que ce soit Pierre ou Jacques qui fasse travailler. 
Une seconde raison, et la plus péremptoire, c'est que le proprietaire 
de fonds est le seul qui ait un veritable revenu. 

L'intervention et la fatale vigilanice des fermiers (de l'impôt) fait-elle accrotlre 
les yrodiiits?.ila valeur vénale donne aux produits la qualité de richesse, et cette 
valeur vénale est apportée par le commerce. Les fermiers amènent-ils le com- 
merce? Ce sont au contraire ses piras ennemis, comme nous venons de le voir. 
S'ils découvrent un filet de commerc:e, ils ne tendent qu'à asseoir dessus un droit 
de péage, qu'à lliirrîlter par cent formalités insidieuses. Toute la vivification donc 
qu'ils apportent sur le territoire de I':$tat, est celle que la vue d'un oiseau de proie 
donne à une basse-cour ; tout s'agite, tout s'écarte, tout se cache, tout fuit. (Mi- 
rabeau, Théorie de l'impôt.) 
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31. (luesria? eu a le premier lixi? la juste idhe, et] appreiiaiit 
distinguer le produit brut du produit net , et à ne pas comprendrcb 
kins le produit net les profits du cultivateur , qui sont l'attrait, Io 
cause unique et indisperisnhle de la culture; car polirquoi le culti- 
vateur travaillerait-il, s'il iic pouvait pas compter sur son IÉgitiiiie 
gain? Et ne travaillera-t-il pas avec d'iiutant plus d'aideiir rt  (lt: suc(:i.s, 
qu'il sera assur6 de ne pas pnrdre sa peine? 

Une terrc peut produire (les Jeiirbes eii assez grande quarititC, et 
i ~ e  (Ionlier aucun produit net ; il suffit pour cela de supposer qu'eile 
coite pltis h labourer que les fruits ne peuvent se veridre. 

011 sait qu'une terre fumBe et lobour8t: au point d'etre retiduc 
meuble comme la terre d'une fourmili~re doilne cl(.!; ])i*oduits pro- 
digieux; mais si pour travniller ainsi ln tcrre il faut ilinployer lii 
bkçhe et un graiid iiombre de jouriii:es d'hommes, cetto pi*oduct i i ~ i i  

peut devenir onkreusc. Si la quantite des produits est telle quc la 
consommatio~i n'y rbpoiide pas et  qu'ils n'aient aucune valetir vi':- 
nale ', le revenu sera nul malgrt. I'nboiidance des productioiis. Quuiid 
la pierre philosophale serait trouvée, I'iriventeur n'en serait pas plus 
riche s'il rie pouvait faire de l'or pour cent louis qu'en depensant la 
valeur de celit louis en charbon, et  s'il lui en coûtait cerit un louis , 
il quitterait certainement le mbtier. 

Cette vérité est bien coiinue; mais ce qui n'avilit pas été si bicii 
senti, c'est 1;i nécessit6 , tout aussi grande , de soustrilire pareille- 
ment du produit brut les reprises et les frais du cultivateur , iiliti 
d'arriver à connaître le produit net. 

M. Quesnay a dBvelopp(! le mécanisme de la culture, toute fondCo 
sur de trks-grosses avances primitives, et demaid ;in t annuellemefil 
d'autres avances Bgalemeiit iibcessaires. Il faut donc prBlever sur lii 

vente des produits : 1" les frais ou avances atinuelles en totalitk; 
2" l'intérbt des avances primitives; 3" leur entretien, et  le rempla- 
cemeiit de leiir dkp6rissemeot inhitable , ail moiiis Bgal A l'intér6t ; 
&O l a  subsistance et le profit honii&te du cultivateur en chef et  de ses 
agents, le siilaire de leur travail et de leur iridustric. 

Le ~ult~ivateur a fait ce calcul quand il  afîerme une terre : c'est le 

L'école de Quesnav appelait ua.leur aén.ale ce c4iie Smith nomme vtr.let~r en 
échange. (IE. JI.) 

1. 16 
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surplus qu'il donne au propriétaire, qui fait le revenu, e t  ce n'est que 
sur ce revenu que peut porter I'impdt. Quand le propriétaire cultive 
lui-m&me, il n'a pas plus de revenu disponible; mais il confond dans 
sa personne son revenu comme propriétaire et  son profit comme 
cultivateur, profit qui n'est point disponible1. 

M. Quesnay a dbmontrb encore que, si la valeur vbnale diminuait, 
le revenu diminuait graduellement, au point qu'enfin la terre ne 
produirait rien au delà des reprises et des profits du cultivateur ; que 
dhslors il n'y aurait plus de fermes ; que le yropribtaire, il est vrai, 
pourrait encore cultiver pour vivre, en faisant lui-mbme ses avances, 
mais que ce faible revenu ne serait plus disponible. Et  il serait pos- 
sible que, dans une nation ou les terres en seraient rbduites à cette 
culture, il n'y eùt absolument aucun revenu, aucun moyen de sou- 
tenir l'État, qu'en dévorant graduellement les capitaux ; ce qui serait 
absolument vicieux et nécessairement passager. 

Pour le sentir, il suffira de rhfléchir qu'il faut que les propriétaires 
vivent.. Qu'une famille ait besoin de cent écus pour vivre, et  les 
terres soient partagées de façon que chaque propriétaire en cultivant 
lui-m8me ne gagrie que les cent écus, il ne pourra payer 1'impOt 
sans prendre sur sa subsistance. 

Ce prétendu revenu rie serait que le salaire de son travail; le 
vrai revenu est la part du propriétaire au delà de celle du cultiva- 
teur, celle que le cultivateur donne au proprietaire pour acqubrir 
le droit de travailler son champ. Toute autre idée de revenu est 
illusoire. Lorsqu'on achète un bien-fonds, c'est ce revenu seul qu'on 
achéte 

Dans ce cas, le fermage disparait, mais la rente se maintient toujours. 
a Plusieurs disciples de Smith. a! dit M. Rossi, paraissent confondre, comme 

ceux de Quesnay, le produit net et lis fermage aii point de'croire que le produit net 
est toujours ilne caiise nécessaire de fermage, et qil'en conséqiience il n'y a jamais 
de produit net lorsque la terre ne doline pas de fermage à son propriétaire., (Cours 
d'économie polilique, tome Il,  page 47.) 

11 nous semble que ce passage de Turgot contrarie formellement, en ce-qui tou- 
che l'école de Quesnay, l'opinion du savant professeur. Cette école concevait très- 
bien le produit net sans le fermage,, mais elle ne concevait pas le fermage sans 
produit net, et c'est pour cela qu'ellle manifestait tant de prédilection en faveur de 
la grande cultiire. (E. D.) 

J.-B. Say, hprès avoir cité un passage du commentaire de Buchanan, qu'il 
traduit en ces termes : a Le haut prix qui donne lieu au profit foncier, tandis qu'il 
enrichit le propriétaire qui vend dei; produits ag-;ricoles , appauvrit dans la même 
proportion le consommateur qui les achète. C'est pourquoi il est tout 8 fait peu 
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Or, il est Qvident que c'est ce revenu seul que I'imp6t peut par- 
tager, puisqu'il rie pourrait empigter sur la part du cultivateur , 
sans lui Bter I'intérkt de cultiver, sans l'obliger de consommer ses 
avances, par cons6quent de diminuer ses entreprises et ses depenses 
productives. La production des annees suivantes Btant moindre , 
I'empietement de I'impBt deviendrait de plus en plus destructeur, 
et la production, et les sources des revenus de I'gtat, tariraient avec 
celles du revenu des propri8taires. 

II n'est plus besoin de revenir sui l'impût indirect, qui détruirait 

exact de considérer le profit du propriétaire foncier comme une addition au re- 
venu national a , ajoute : Ainsi, voilà la seule valeur que les anciens éconornistes 
regardassent comme un revenu, à laquelle on refuse même le nom de revenu. a 

II nous sembIe qu'ici J.-B. Say fausse la pensée du commentateur, et que Bu- 
chanan n'a voulu dire autre chose, si ce n'est que la société ne gagnait rien à 
l'existence et surtoul à l'élévation de la rente territoriale. Mais cette proposition, 
dont la prernière partie manque de vérité, attendu que l'appropriation di1 sol est 
un fait social nécessaire,' ne prouve pas dans sa seconde, contre le système des 
anciens économistes, que le profit foncier ne soit un revenu éminemment dispo- 
nible, et, par cette raison, éminemment imposable, comme le prétendait l'école. 
Et, d fortiori, prouve-t-elle moins encore que 13 rente terriloriale ne soit pas un 
revenu réel. 

a Lereveniuo, dit ailleurs Buchanari, que nous citons lotijours d'après J.-B. Say, 
adont un consommateur paye ce qui constitue le profit d'irn terrain, existe dans les 
mains du consoinmateur avant l'achat dii produit. Si le produit coûtait moins 
(c'est-à-dire si le consommateur n'avait, pas le profit foncier à payer), la valeur de 
ce surplus demeurerait entre ses mains et y formerait une matière imposable 
tout aussi réelle que lorsque, par l'effet du monopole, la même valeur a passé dans 
les mains du propriétaire foncier. a 

Nous ne concevons pas davantage la force de cette argumentation, toujours 
dirigée contre le système des anciens économistes. Dans quelle hypothése, en effet, 
peut-on admettre que le consornmaleur n'aurait pas à payer ce qui constitue le 
profit d'un terrain? II est évident que si la terre n'était pas appropriée, elle tombe- 
rait dans le domaine public, elle appartiendrait à l'fitat. Mais de cet étal de choses 
il ne pourrait résulter que deux faits nouveaux : ou l'État tirerait du sol les memes 
redevances qu'en tirent les propriétaires actuels, ou il l'abandonnerait temporaire- 
ment et saris redevance à ceux qui seraient pourvus des capitaux indispensables à 
son exploitation. Or, de l'une et de l'autre maniére, la rente territoriale subsisterait 
toujours. Dans le premier cas, ce serait au profit di1 Trésor, dans le second, air pro- 
fit des concessionnaires du soi; les propriétaires fonciers auraient disparu, il est 
vrai, mais non la rente, c'est-à-dire, selon l'expression de Turgot, ce qui excède. 
la part du cultivateur, ou le remboursement avec bénéfice honnêle des avances de 
toute nature faites à la terre, le salaire du travail y compris nécessairement. Si 
donc il est impossible d'imaginer une combinaison où les consommateurs échap- 
peraient ail payement dii profit foncier, il l'est de même de concevoir que ce pro- 
fit puisse jamais devenir entre leurs mains, comme le veul Buchanan, une matière 
imposable. (E. D.) 



las capilaux encore plus vite, par cela mbmc que ses coups seraient 
(l'abord nioins sensibles et avertiraient moiris du danger. 

II s'agit uiiiquemetit ici dc l'impût territorial ; et piiisqu'il est 
une fois démontré que l'impbt doit respecter la part du cultivateur, 
il faut, par une conséquence ni.cessaire, qu'il soit payé par le pro- 
priktaire. Car si on le demandait au fermier, celui-ci aurait bien 
l'esprit de le retenir a n  propriétaire sur le prix de son bail. Aussi 
tic se serait-on jamais ilvis6 de taxer le cultivateur en son nom , 
sans les entraves qu'ont mises aux vrais principes les privilbges de In 
rioblesse et des ecclésinstiques, qu'on a voul~i éluder. Nous discu- 
terons clans la suite les incorivénients de cette méthode. Quant h 
prhseiit, nous traitons de la questioii considérée en elle-mbme, et, 
dans une nation ou rien ne porterait obstacle à ce qu'on suivît les 
vrais principes, il n'y a aucun doute qu'on ne s'adressat directement 
;tus propriétaires. 

Cependant cette propositioii est contraire à l'opinion de ceux qui 
avaient conçu le système de la dîme royale, ou qui l'ont applaudi. 
- Ce système peut efrectivenii!rit bblouir par sa simplicité, par la 
facilité du recouvrement, par l'apparence de la justice distributive, 
e t  du moins parce que chacun sait ce qu'il doit payer. La dîme 
ecclksiastique est un exemple séduisant chez les peuples pauvres e t  
sans commerce. Cette forme peut s'établir plus aisdment qu'aucune 
autre. On est sûr que le contribuable a toujours de quoi payer ; il 
paye sur-le-champ et sans frais. Cet usage est htabli A la Chine. 11 
pkche cependant par différents inconvdnients. 

Premier inconvénient de la dime : sa disproportion. Point d'bgard 
aux frais de culture. 11 est possible que le dixième brut soit plus fort 
que le produit net. Si, en dépensant la valeur de neuf setiers de 
blé on venait à bout d'en faire produire dix par arpent, on n'aurait 
qu'un setier de produit net ; ce serait encore un revenu trhs-suffi- 
saot pour engager à cultiver : eh bien! la dîme l'enlkverait tout 
entier ; elle anéantirait donc tout le revenu ; - et si la culture avait 
coûté plus cher, la dîme se détruirait elle-meme ; elle détruirait le 
motif de la culture, et  la ferait cesser. 

Seconde raison plus directe, mais qui rentre un peu dans la 
première. La dîme étant une portion des fruits, peut entamer la 
part du cultivateur, et faucher ainsi plus que l'herbe. Les fruits 
appartienneiit d'abord en totolith nu eliltivateur : c'est à lui à faire 



su11 c;ileul pour savoir ce qii'il doit abandonner iiu propriétaire, et 
ce ri'est giie sur cette part abaiidonnke au propriétaire que l'impht 
petit et doit Btre assis: 

Proposer, pour remedier à ces inconvénients, de cadastrer IR 
dîme, et,de demander moins au terrain qui produit moins 21 pro- 
portion des frais, ce serait se jeter dans un embarras plus grand que 
celui d'évaluer les revenus en argent; parce qu'au moins pour cette 
opbration 0x1 a la ressource des baux et des contrats de vente, 
nu lieu qu'on ne l'a pas pour l'évalpation des frais de culture, ii 

laquelle on ne peut parvenir que par une analyse de la culture, 
impossible à tout autre qu'un cultivateur qui sache les bien cal- 
culer. Les fermiers la calculent à peu p r h ,  et  s'en approchent par 

Lü dîme serait un irnp6t excessif dans certains pays ; mais il s'en 
faudrait beaucoup qu'elle siiffît aux besoins publies, h moins d'Btr~ 
extrêmement forcée, ce qui la rendrait plus inégale, encore plus 
destructive de la culture, et par conséquent d'elle-mBme, sur les 
terres de qualit6 irifhrieure. 

Si l'on suppose que le clerg6 n'ait d'autre revcnu que la dirnc 
(en compensant ses autres biens avec les dîmes inf6odées et a u t r ~ s  
qu'il ne possède pas), la totalite de la dîme, Icv6e il cst vrai A iirw 
multitude de taux diffbrerits, ne va pas beaucoup ;iu delà de soixni~tt> 
millions; et je ne crois pils lc clerg6 beaucoup ~iliis riclir '. 

Le rekenu de la dîme, calculé depuis avec beaucoup de soin, a étb. kvalué ii 4 O0 
rriillions net, qiii en coûtaielit 20 de perception. C'étüil tloiic iine cilarge, de 420 
millions. I,e revenu cles biens-fonds et des clroits seigneuriaiix du clergé exc:édait. 
60 rnillions. - M. Turgot ne faisait ici qu'lin projet cle hféirioirc, dans lequel 
l'exactitude des ~~riiicipes l'occupait bien plils que la précision des données. (Nolc! 
de D ~ p o n i  de Nemours .! 
- Le produit de la clime a eté porté à 133 millions, les frais de perceptioii coni- 

pris, par le comité des contrihiitions publiqiies de l'bssernblke Constitiiante. Dans 
ce calcul entrent pour 10 millions les dimes inféodées, qui apparlenaicnt à des 
làiqiies. 

On trouve dans une brocliiire publiée en 1788, soiis le titre de Letira du curdi- 
na1 de Fleury au conseil de Louis X Y l ,  qiie le clergé possédait en 1655, d'a- 
près un dénombrement de ses biens fourni par lui-même, 9,000 chiteaux, 250,000 
métairies (ou ferrries, 175,000 arpents de vignes, plus les cens annuels, droits sei- 
pneiiriaux et dimes, et indépendammenl des bois, moulins, liiileries, forges, fours 
t)ünaux, pressoirs et autres possessions qiie les gens de mainniorte faisaient va- 
loir par eiis-mèmes. I,c, revenu annitel de tous ces l~iens est Cvaliié 5.12 rnillions tle 
livres, à cpoi I'autei~r ajoiite 200 millions 1)oiir l'accroissement poslérieiir a 4655. 
Quoiqiie l'exagération soit e'ctrCme, elle ne l'est ~~eiit-être pas aillant qii'on serait 
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Revenons donc à demander directement au propriétaire, et lui 
demander en argent, la part de son revenu dont l'État a besoin. 

Que lui demandera-t-on? Commerit le lui demandera-t-on? 
Deux systEmej differents. 
Demander A chacun ilrie portion de revenu, une quotité fixe, c'est 

le s, stkme du dixihme, du vingtième ; c'est celui qu'on propose dans 
la & hdorie de l'impbt, dans la Philosophie rurale; c'est celui de 
I'impbt territorial en Anglete~bre. 

On peut demander nu contraire une somme fixe A la nation, B 
chaque A chaquc comrnunautE : cette somme fixe se r6partit 
sur tous les propriQtaires b raison de leur propribth. 

Ce second systhme, fore& dans la taille arbitraire, a été aussi 
ndoptE dans les pays de cadastre ou de taille réelle. Cc n'est meme 
qu'à ce syst&me qu'est v0ritablement approprie le cadastre. Car à 
quoi sert un cadastre immuable, lorsqu'on demande une partie 
proportionnelle d'un revenu qui varie? mais quand on fait une r6- 
partition, il faut uri tableau fixe. II n'y s en tout que quatre systèmes 
possibles sur In répartition de l'imposition territoriale. 

1" Celui d'une partie proportionnelle des fruits ; c'est celui de la 
dîme, dont j'ai déjà parlé et dont j'ai assez d6veloppE les avantages 
et les inconvénients. 

2" Celui d'une partie proportionnelle du revenu ; c'est celui des 
vingtihmes. 

3" Celui d'une sommc tixe répartie chaque année entre les contri- 
buables, d'après la connaissance qu'ils ont entre eux des produits ; 
c'est à peu prEs le systeme de la taille arbitraire bornée au fonds. 

4" Celui d'une sommc fixe, rhpartie (l'aprEs unc évaluation inva- 
riûblc des hbritages ; c'est le système du cadastreou de la taille réelle. 

Le systkmc de la part proportionnelle du revenu aurait de grands 
avantages. 

Une loi immuable pouvait terminer à jamais toutes les disputes 
entre le gouvernement et le peuple, surtout en fixant une quotité 
pour la guerre et une pour la paix. On s'arrangerait sur ce pied 
dans les achats et les ventes, et l'on n'achkterait pas plus la part 
tenté de le croire ; car, dès 171 6, des ~écrivains, qui n'étaient pas hostiles au clergé, 
portaierit la airne ii 134 niillions, et le revenu des biens de l'Église, non compris 
ceux des pays conquis, A une sornme ait moins égale. Pour notre compte,,nous 
estimons,qu'il y a erreur d'au moins moitié dans le chiffre de Dupont de Remours. 
(Voyez Economisles financiers clzc dix-huitième siècle, nage 19, note 2.) (E. P.) 
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qu'aurait l'impbt dans le produit net, qu'on n'achète celle du curé. 
Au bout de quelque temps, i l  est très-vrai que personne rie payerait 
d'imp6t. Nais le roi serait propriétaire d'une partie proportionnelle 
du revenu de toutes les terres. 

Ce revenu augmenterait comme les richesses de la nation ; et si 
cette aiigmentation de richesses augmentait les besoins, il y serait 
également suffisant. La richesse du roi serait la mesure de la ri- 
chesse des peuples, et  l'administration , toujours frappée par le 
contre-coup de ses fautes, s'instruirait par une expérierice de tous 
les iristants, par le seul calcul du produit de- l'impôt. 

Ces avantages Sont grands, surtout dans une monarchie; car dans 
une république ou monarchie limitée, comme l'Angleterre, la nation 

n'&tre pas si satisfaite que le prince n'eût jamais à compter 
avec elle; le parlement d'Angleterre perdrait, par une semblable loi. 
sa plus grande influence, et le roi y serait bientôt aussi absolu qu'en 
France, personne n'ayant p!us d'intérét de s'opposer à liii. 

Si donc il était possible dc parvenir à établir cette taxe propor- 
tioiinelle au revenu. il n'y aurait pas à hesiter à prkférer cette voie 
de lever les revenus publies d toute autre. 

Mais j'avoue que la chose me paraît entièrement impossible : dans 
ce système, le roi ou le g~u\~ernemerit  est seul contre tous, et  cha- 
curi est intéressé à cacher In valeur de son hicn. Ilans lcs pays de 
grande culture, le prix des fermages sert d'bvaluation; mais 1" tout 
n'est point affermé; 20 il me paraît impossible de parer à l'inconvé- 
nient des contre-lettres. On a dit, je le sais, qu'une administration 
qui inspirerait la confiance, comme pourrait &tre celle dcs États, en- 
gagerait à déclarer exactement; mais je crois que ce serait ma1 con- 
naitre les hommes : la fraude serait très-commune, et  dès lors ne 
seirait point déshonorante. .4 peiiic dans le système de la rhpartition, 
où toutes les fraudes sont odieuses parce qu'elles attaquent tous les 
contribuables, à peine en a-t-on quelque scrupule. 11 s'en faut 
bifen que les principes de I'honneteté et  du'pntriotisme soient enra- 
cinés dans les proviriees; ce ne peut Atre qu'A la longue qu'ils s'éta- 
bliront par la voie lente de 1'6duc;ition. 

On propose de rendre les contre-lettres nulles en justice ; mais 
c'est encourager la mauvaise foi. Le vrai remcde à ln fraude est dc 
rie donner aucun intérkt clc frauder. 

D'ailleurs, reste toujours l'objection des provincos où l'on n'aiîcrme 



poiri t  ,. c'rd-il-dirc (le plus des deux tiers d u  royaume. Demunrderii- 
t-«il des d4clarations aux propribtaires? ~u'ont-elles produit pour 
I(! viiigtiéme? Nais, (lit-011. dans la Thdorie de Z'lmpdt, on laissera sub- 
sister l'imposition in statu quo pour les ljiius où il  ri'y a point de baux, 
jusqu'h ce que la culture nit fait assez de progrhs pour qu'il y en nit. 
Cela est bon pour In province entière ; mais B l'égard des paroisses, 
pour In rbpartition entre les proprihtaires de chaque héritage, il 
hiidrait en revenir aux estimations. 

~t puis, attendre bien longtemps pour qu'il y ait partout des 
hiiiix. Je ferai voir plus bas. lorsqu'il s'iigira de développer les pro- 
grEs de la grandc culture ' , qu'ils ne seront pas si prompts q i i ~  
1'irn;igine M. de'~irabei1ii '. 

1,ü restauration de In  culture ile peut commencer quo par les pro- 
pribtaires. Ln masse des cnpitaox dcstincs & faire la base des entre- 
prises rurales n besoin d'uri long temps pour se former. 

I I  hn t  donc s'en tenir à In  répartition d'une somme tire, sauf à 
régler le montant. de cette somme fixe suivant une certaine propor- 
tion avec les reveiius de la nation; chosr dont je ferai voir plus bas 
lii possibilitd et les moyens. 

Cetter6yirrtition ne peut sr: hire tirbitruirement sans tomber dans 
iinc grande partie des inconvénients qu'on reproche à la taille. Je 
dis une partie, non pas tous ; car il faut convenir qu'une partie des 
inconvénients de l'imposition actuelle vient de ce qu'elle ne porte 
pas sur le propriétaire, mais sur les cultivnteurs et sur les misbrables 
hnbitii~its de la campagne. Il cii re'steriiit cependüiit beaucoup. 

On peut assurer que dans cette rbpurtition at~noelle le pauvre pro- 
pri8taire serait toujours écras6, et que tous les gros propribtaires 
dont la voix serait pr6pond6rn~ite'. . . . . . . . . . . . . . . . 

\'oyez cette questioii de la patide culture, traitée ditns I'Auis sur la taille dp 

1760. 
J~atltetll' de la Théorie de l'inrpo'l, de l'Amides hommes, et d'un graiid no:ii- 

Ibre d'autres Gcrits économiqiies. - Mort le i5 juillet 1789. 
Cet. intéressant 3lémoire n'a pas 6té iicIieré : on en a dit 1;i caiise pape 595, 

nolc. ( K .  1).\ 
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II. COMPARAlSON 

DE L'lbIPOT SUR LE REVElVIT DES PKOPRI~TAIRKS 

ET 

UE L'IMPOT SUR LES CONSO~~MATIONS '. 

Comme chaque citoyeii, en achetant la denrée qu'il veut co~isom- 
mer, semble ne payer que volontairement I'impbt dont elle est char- 
gbc, bien des personnes, et  meme quelques éeriviiiiis illustres, séduits 
par cette apparence de liberté, n.'ont pas hésité à préférer à tout 
iiittre genre d'impôts ceux qui sont établis sur les diverses oonsom- 
mations et sur l'entrée et la sortie des marchandises. 

Mais ceux qui ont approfondi la matihre sont bien loiri de penser 
ainsi. Leurs rétlexions, d'accord avec l'expérience, leur ont démoii- 
tré qiie la totalitQ des impdts, sous quelque forme qu'ils soient le- 
16s '  est toujours, en deriiikre analyse, payée par les propriétairrs 
des terres, soit directement par l'application d'une partie de leur re- 
venu aux besoiiis de I'Etat, soit indirectement par la diminutioii ds 
leur rerenii, ou par l'augmeritation de leur dépense. 

II est Bvident, au premier coup d'@il, que tout impût mis sur Ier 
cultivateurs est supporté par les propriétaires, puisque le cultivateur 
qui reçiieille immédiatement les fruits du sol n'en rend et n'en petit 
reridre au propribtaire, soit en nature, soit en valeiir, que ce qui 
rosie déduetion faite de tous les frais de culture, dans lesquels sont 

Ce 3Iénloirc, dolit on n'a que le commencement, avait été fait pour ;CI. Frari- 
Llin, et clans la vue de préserver les Etats-Uiiis d'Amérique d'lin genre d'iriipots 
;i.riqriel I'eseriiple (le l'Angleterre les poussait fortement. 

Le général T-Iainilton, rilors riiinistre des finances, homme très-aimable, de I~c.ari-. 
cBoilp tl'esyrit, et dans de fort bons principes relativenient à la nécessité de I'exac- 
litiide dans les payements, dont il ayait vu l'exemple en Angleterre, mais qui d'ail- 
leiirs fitait slir toiis les autres points di1 parti opposé à celui de BI. Franklin et dtl 
II. Jefferson, préféra pour les inlpositions le système anglais aux opinioiis raison- 
nées des philosoplies de France. II fit des droits d'accise un essai cjui frit ~iialheti- 
rein dans le nord de 1:i I'cn~yl\rinie, où il causa iiiie petite gi~vrre civile, et qui np 
piit rérissir nillciirs. (,Vote dr  Utywnt de 1C7entotirs.) 



410 DE L'IMPOT SUR LE REVENU 

compris le* prix d u  travail e t  de l'industrie de l'entrepreneur de cul- 
ture,  l'intérbt de toutes ses avances et le remboursement de toutes 
ses dépenses ; par conséquent c'est toujours le propriétaire qui sup- 
porte I'impSt, lors mbme .qu'il est demandé au cultivateur. 

11 n'est pas moins évident que l'effet immédiat de tout impSt sur 
les consommations est de renchérir la denrée, pour les consomma- 
teurs, de la totalité de l'impôt ; si le rencherissement était moins con- 
sidérable, ce serait parce que les moyens de payer n'étant pas aug- 
mentes pour les consommateurs, ils seraient forcés de consommer 
moins, ce qui modifierait le premier e f i t  immQdiat de I'impSt. 

Les propriétaires payent le renchbrissement de toutes les denrées 
qu'ils consomment par eux-memes ou par leurs salariés : ils payent 
encore le renchérissement de tout ce que consomment les cultivateurs 
et  leurs salariés, puisque ce renchérissement grossit d'autant les frais 
de la culture, que le cultivateiir se réserve toujours sur les fruits de 
la terre, avant de fixer la part qu'il rend au propriétaire, ou le re- 
venu de celui-ci. 

Ceux qui composent les autres classes de la société, les artisans, 
les commerçants, les capitalistes ou possesseurs d'argent, n'ont pour 
subvenir à toutes leurs dépenses que ce qu'ils reçoivent pour prix de 
leur travail et  de leur industrie, et  le produit ou l'intérbt de l'argent 
employé par eux, ou par ceux à qui ils le prêtent, dans les entre- 
prises de tout genre. Si leurs dépenses sont augmentées par le ren- 
chérissement des choses qu'ils consomment, occasionné par I'impSt, 
il faut que leurs salaires et leors profits de toute esphce augmentent 
en mbme raison ; or, il ne peut augmenter qu'aux dépens des pro- 
priétaires e t  des cultivateurs, qui payent en dernihre analyse tous 
les salaires et  les profits du commerce. 

En effet, il n'entre dans le commerce que deux choses, les pro- 
ductions de la terre et  le travail. Le prix du travail comprend la 
subsistance et les jouissances de l'homme laborieux ; elles sont toutes 
en consommations des producitions de IR terre, plus ou moins élabo- 
rées par un autre travail, lequel a Bté payé lui-mbme en fournitures 
e t  coosommations d'autres productions. Le travail est toujours payé 
par les productions de la terre. Un ouvrier qui en paye un autre .ne 
fait que parta,ger avec celui-ci ce que lui-m8me a reçu. C'est donc 
la terre qui paye tout. Elle salarie immédiatement le cultivateur en 
fournissant à ses besoins. Elle donne au propriétaire un revenu, non 
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pas gratuitement, mais pour prix des avances foncières qu'il a faites 
en bhtiments, en plantations, en clôtures, en direction ou en écou- 
lement des eaux, ou des avances de méme nature qu'ont faites ses 
ancktres, ou qu'il a remboursé'es à ses vendeurs. Ce revenu comprend 
tout ce qui excède le salaire ou les besoins des agents de la culture. 
- Ce sont donc les dépenses du cultivateur et  celles du propriétaire 
qui distribuent la subsistance et les autres jouissances à toutes les au-. 
tres classes de la sociétk en échange de leur travail. 

Puis donc que le cultivateur et  le propriétaire salarient tout le 
reste de la société, et  puisque le propriétaire paye en déduction de 
son revenu toute la dépense du cultivateur, il est clair que c'est le 
propriétaire qui paye seul l'augmentation survenue dans la masse 
des salaires par le renchérissement des denrées ct du travail, que 
l'impôt mis sur les consommations occasionne. 

S'il pouvait éluder cet impôt en se refusant à l'augmentation des 
salaires, les classes salariées n'ayant point acquis de nouveaux moyens 
pour payer l'augmentation de leur dépense, ellcs seraient forcees de 
consommer moiris ou de payer moins cher ; car il est impossible de 
faire dépenser à un homme qui ne vit quc d'un salaire ou d'un re- 
venu borné, un Qcu de plus qu'il n'a. Alors le prix des denrées, il 
est vrai, n'augmenterait pas pour le consommateur ; mais le vendeur 
ne recevrait plus qu'une partie de ce prix sur lequel l'impôt serait 
nécessairement deduit. Puis donc que ce sont le propriétaire et  le 
cultivateur qui recueillent seuls les matières premieres et  les subsis- 
tances que produit la terre, et qui les vendent aux autres classes de 
la soci&té, ce qu'ils ne payeraient pas par l'augmentation de leurs 
dépenses, ils le payeraient, ou le perdraient, par la moindre valeur 
des productions. Dans l'un et l'autre cas, c'est toujours le seul pro- 
priétaire qui paye la totalité de l'impôt et toutes les surcharges que 
peuvent entraîner les formes compliquées, dispendieuses ou ghnantes 
de la perception. 

II ne peut éviter de payer seul, et  il n'a sur ce point d'autre in- 
térkt que de payer avec le moins de frais additionnels qu'il soit pos- 
sible, tout ce que le gouvernement est obligé de demander aux ci- 
toyens pour subvertir aux dépenses communes qu'exige 17int6rét de 
la société ; parce que seul il recueille tout ce que la terre produit 
annuellement de richesse au delà de ce qui est indispens~5lement 
nécessaire pour la reproduction de l'année suivante ; parce que seul 
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i l  jouit d'un rev'enu libre qu'il tient en grande partie du bietifdit (le 
In nature, qui n'est point l'équ~ivalent de son travail persounel ni de 
ses avances immédiates, qui n'a pas meme une proportioii dbtern~i- 
nke avec les avance3 du défrichement, qui n'a d'autres bornes quc 
celles de la fécondité de la terre combinée avec la valeur vénale des 
denrées qu'elle produit. 

Tout ce que reçoivent les autres membres de la sociétb, cultivs- 
teurs, ouvriers, commerçants, capitalistes, est le prix du travail , 
de l'industrie, des avances ou de l'argent prhth à prix debattu eiitro 
deux iritérbts opposés, et  réduit, par la concurrence, au moindn. 
taus possible, c'est-à-dire à celui qu'exige le maintien de la cul- 
ture, des arts, du commerce, de la circulation dans le meme degré 
d';ictivitd. Cette portion des richesses aiinuelles, consacrée à I'cii- 
tretieti du mouvement et  de lit vie dans le corps politique, ne peut 
Ptre détournke & d'autres usages sans attaquer la prospérit6 publi- 
que, sans tarir la source meme de3 richesses, au préjodice des pro- 
priétaires des terres et  de I'Éta~t entier.. 

Mais, quoique aucune forme lie puisse empkcher le poids de I'ini- 
pbt de retomber en totalité sur les propriétaires des terres, il s'en 
faut bien que toute forme soit indirbrente à ces propriétaires, ni 
mbme au gouvernement. - Quant nu propriétaire, iious avons dljà 
ru qu'il a intérkt de ne p q e r  que et. dont le gouveriiement a be- 
soin, et de ne pas payer en sus des frais inutiles. - Quant &l'ad- 
miriirtrntion publique et à ses cliefs, quelle que soit leur dénomi- 
~iatioii, lorsqu'ils demandent directement aux propriétaires ce que 
les besoitis de l'État exigent, ils saveiit prkcisément quelle est la 
somme à lever sur le peuple. Ils saveri t que cette somme ne sera ni 
grossie par des frais ct des veriitiotis, ni absorbée par des profits in- 
termédiaires; que par conséquent I'Etat ne sera pas oblige de de- 
mander plus pour nvoir nloins. L'imp6t levé sur les propriétaires ne 
leur bte qu'une portioii de rcvenu libre dont la disposition peut 
varier sails rien changer à l'ordre et  à la proportion de toutes les 
parties actives de la société. Tout reste b sa place; toutes les valeurs 
qui circulent dniis le commerce conservent le meme rapport entre 
elles : aucun genre de travail, aucune marcliandise ne reçoit d'aii- 
cilne taxe un *surcroît de valeur dont les reflets propages au loin , 
sans pouvoir etre ni  pr4vus ni appréciés. ddrnngent ln marche iia- 
urelle (le i'incluetrie; le désir d'bluder une douane ou toute autre 
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taxe locale ou de passage, n'engage point le coinmerce A se dkf,uur- 
ner de sa route pour se constituer en frais inutiles, mais moindres 
que ceux qu'il veut éviter. Enfin l'impôt réparti proportionnelle- 
ment sur le revenu des terres n'est point injuste : toujours de- 
mandé à celui qui peut payer, il n'est point accablant. II a gage 
tlans la valeur de la propriété. Une fois connu et réglé, il n'entre ni 
dans les achats, ni dans les ventes, ni dans les hbritages; les terres st: 
transmettent avec cette charge qui devient un domaine public uiir 
fois concedb pour toujours et lié à tous les autres domairies, quoi- 
qu'en étant très-distinct. Puisqu'on ne l'a vendu ni acheté, i l  lie 
coûte plus rien 2i personne. Le citoyen est tranquille, les travaux 
sont libres : tous les ressorts de l'administration sont simples, ses 
résultats clairs, ses moyens doua. 

Il n'en est pas de m&me lorsque 17imp8t, établi sur le travail ou 
sur les consommations , n'est paye qu'indirectement par les pro- 
priétaires. Le journalier qui n'a que ses bras, le pauvre qui n'a 
point de travail, le vieillard, l'infirme, ne peuvent vivre sans payer 
l'impôt ; c'est une avance qu'il faut bien que les proprietaires leur 
remboursent ou en salaires ou en aumônes ; mais c'est une avance 
du pauvre au riche dont l'attente est accompagnée de toutes les lan- 
gueurs de la misere. L'Etat demande A celui qui n'a rien, et  c'est 
contre celui qui n'a rien que sont dirigées immédiatement toutes les 
poursuites, toutes les rigueurs qu'entraîne la perception de cet im- 
pdt. C'est sur l'homme à qui son travail ne procure que le plus étroit 
necessaire, qui est par conséquent le plus violemment tente de se 
soustraire au payement des droits par la fraude, et  qui est eii 
mbme temps exposé aux peines sévhres par lesquelles il a fallu I'iii- 
timider, à la ruine totale qui en est souvent la suite, B oelle de su 
famille, quelquefois à la captivith, aux supplices. 

Le gouvernement, lorsqu'il impose un droit sur une marchan- 
dise, ignore ce qu'il lève sur les peuples. La connaissance toujours 
vague qu'il se procure de la consommation actuelle ne peut l'bclai- 
rer sur les variations dont cette consommation est susceptible, sur 
la moindre consommation qui rhsultera de l'impôt mbme, sur l'ac- 
croissement de la fraude excithe par un plus grand intéret; il ignore 
si la rupture de l'équilibre Btabli entre les valeurs des diffbrentes 
denrees n'influera pas sur le commerce des marchandises mbme 
qu'il n'a point voulu taxer. II ignore si telle ou telle taxe n'affai- 
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blit pas, si elle n'anéantit pas telle ou telle fabrique, telle ou telle 
branche de commerce ou de l'industrie nationale, pour la transporter 
à l'étranger. 

Une très-grande portion de ce que le peuple paye est absorbée 
par les frais immenses d'une perception nécessairement compli- 
qube, et par les profits que le gouvernement est obligé d'abandon- 
ner à ceux qu'il a chargés d'en suivre les détails. Ce que le Trésor 
public reçoit n'est mkme en grande partie qu'une ressource illusoire, 
puisqne les dépenses de l'État supportent l'impbt comme celles des 
particuliers, par le renchbrissement des denrhes et des salaires. L7Etat 
reçoit donc moins, et le peuple paye plus. 

Que sera-ce si, à ce qui se lève à titre de droits, on ajoute tout 
ce que coûte au peuple la fraude, ii laquelle il est continuellement 
sollicité par sa midre, et par la malheureuse espérance de se sous- 
traire à des surveillants toujours moins nombreux et moins actifs 
que ceux qui veillent pour les tromper? si l'on ajoute ce qu'enlève 
au peuple et B l'ktat la perte du temps qu'auraient employé à des 
travaux honnbtes et fructueux ceux qui n'ont d'autre occupation que 
de pratiquer la fraude ou de I'empécher? si l'on ajoute ce qden- 
gloutissent les amendes, les confiscations? Que sera-ce, si l'on met 
en ligne de compte les supplices, les hommes dont ces supplices pri- 
,vent l'gtat, la ruine de leurs femmes, de leurs enfants, et l'anéan- 
tissement de leur postkrité? 

A la yue dB ces peines, de ces supplices dhcernés pour des délits 
absolument étrangers aux devoirs primitifs de la société dont la 
sanction est Bcrite dans le cœur de tout homme honnbte, pour des 
délits factices, pour des contraventions qui ne blessent que l'intbrkt 
pécuniaire du fisc, l'humanité s'afflige et la politique doit craindre 
d'kbranler dans l'esprit du peuple les notions de la morale naturelle, 
d'affaiblir son respect et son amour pour les lois. 

Les recherches inquietantes que la nature de ce genre d'impbt 
nécessite, et qui poursuivent le citoyen dans ses négociations d'af- 
faires et de commerce, dans ses voyages, souvent jusque dans le 
secret de sa maison; l'atteinte frkquente que ces recherches donnent 
$ la libertb dans lesactions les plus indiffkrentes & l'ordre public; la 
guerre sourde qu'elles Btablissen t entre la nation et les prbposbs A lii 
perception de l'impbt, que l'autorité se voit toujours forcée de sou- 
tenir; toutes ces suites inst5para'bies de l'impbt sur le6 consommaiioils 
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tendent sans cesse A relbcher les liens qui attachent l'homme ii la 
patrie, e t  B transformer en une charge odieuse ce qui ne devrait &tre 
qu'un acte de citoyen, une contribution commune à la dépense com- 
mune de la société, un sacrifice de chacun à la sûret6 de I'fitat et  à 
la sienne propre '. . . . . . . . . 

III. EXPLICATIONS 
SUR LE SUJET DU PRIX OFFERT PAR LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE DE LIMOGES 

AU ,MÉMOIRE DANS LEQUEL ON AURAIT LE HIEUX DÉMONTRÉ L'EFFET 

DE L'IIPÔT INDIRECT SUR LE REVENU DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS-FONDS'. 

11 paraît nécessaire de donner quelques éclaircissements sur le 
sujet de ce second prix, e t  de fixer avec exactitude l'état de la ques- 
tion. 

Les personnes les plus éclairkes dans la science de l'économie po- 

t On n'a pas retrouvé la suite de ce Mémoire.  voie de Dupont de Nemours.) 
La Société royale d'agriculture de Limoges, présidée par M. Turgot, propo- 

sait tous les ans un prix sur quelque sujet relatif à l'utilité praiiqiqzce de I'économie 
rurale ; et M. Turgot y joignait de ses propres deniers lin autre prix sur quelque 
question d'éconoinie politique, ou quelque travail d'adminislralion qui intéressât 
les succès de l'agriculture. 

II s'est plusieurs fois chargé de la rédaction des programmes, s~r lou t  de ceux 
relatifs aux prix qu'il donnait, et que, vraisemblablement sur son indic:llioii, pro- 
posait la Société. 

En juillel1765, la Société proposa, pour le mois de janvier 1767, son premier 
prix au meilleur Mémoire sur la manière de brdler ou de distiller les vins la 
plws avantageuse, relativement à la quaatité et à la qualité de I'eazc-de-vie, et 
a I'épargne des frais. 

Ce prix fut remporté par 11. l'abbé Rosier, à qui l'agriculture en général 'et I'e- 
nologie en particulier ont de si grandes obligations. 

Le prix de théorie proposé par M. Turgot à la même époque, sous le nom de la 
Société, était destiné au Mémoire dans lequel on aurait le mieux dérnontré et 
apprécié I'effet de l'impôt indirect sur le  revenu des propriétaires de biens: 
fonds. 

La Société proposa en même temps, et daus les termes suivants, les sujets des 
prix qu'elle devait adjuger au mois de janvier 1768. 

a Celui du prix de la Société , dit-elle, est l'Histoire du charançon, et les 
moyens &'en préserver les grains. 

a Les Mémoires dévront comprendre : 40 l'histoire de l'individu, c'est-&-dire la 
description de cet animal, son origine, sa manière de vivre et de s'gtablir daris les 
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litique savent depuis longtemps que tous les impbts, sous quelque 
forme qu'ils soient perçus, retombent nécessairement à la charge 
des proprietaires des biens-fonds, et sont toujours en dernière ana- 
lyse payés par eux seuls, oudiireetement, ou indirectement. 

. LYirnp6t que le propriétaire paye immbdiatement sur son re- 
venu est appelé impdt direct. LYimp&t qui n'est point assis directe- 
ment sur le revenu du propribtaire, mais qui porte ou sur les 

&pins, ses différentes mktamorphoses, la manière dont il se multiplie ; 20 l'histoire 
de l'espèce, c'est-à-dire la différence (qui se trouve dans la marche des transforma- 
tions et des générations de cet insecte, suivant la différence des saisons ; \'ordre 
dans lequel ces générations se succècleut d'une sais011 à l'autre et d'année en an- 
née; 39 les moyens les plus sûrs et les moins coûteux d'empêcher sa multiplica- 
tion, et de préserver les grains de ses ravages. 

u La Société pense que ceux qui voiidront travailler sur ce sujet ne pourront 
inieux faire que de prendre pour modèle l'histoire que MM. Duhamel et Tillet ont 
donnée du papillon des grains, si commun dans l'Angoumois et le Poitou. 

a Le sujet du prix donné par M. l'intendant est: La manière d'estimer exac- 
lemeni les revenus des biens-fonds dans les différents genres de culture. 

d On entend par le revenu des biens-fonds, non le produit total des récoltes, 
mais ce qui en revient de net au propriétaire, déduction faite des frais de culture, 
charges, profits et reprises du cultivlateur : en un mot, ce que le cultivateur peut 
et doil en donner de ferme. 

a La Société voudrait qu'on indiquit des principes sûrs pour faire avec précision 
les calculs que fait nécessairement, et pour ainsi dire par tàtonnement, d'une ma- 
nière plus oii moins vague, pliis ou moins incertaine, tout fermier qui passe le 
Ilail d'un fonds de terre qu'il entreprend d'exploiter, ou tout homme qui veut l'a- 
cheter. D 

Le prix relatif aux efels de l'impdl indirect fut remporté par M. de Saint-Pé- 
ravg, membre de la Société d'agricultiire d'Orléans, dont l'ouvrage est encore re- 
gardé comme classique entre ceux des écrivains qu'on a nommés dconomisles. 

La manière démonstrative dont il &ablissait que les impôts de ce genre retom- 
bent avec aggravation sur les propriétaires, méritait incontestablement le prix. 

Ses évalualions sur l'étendue de cet effet, partant de données qui n'avaient pii 
être suffisamment connues, ni exactement vérifiées, présentaient quelques exagé- 
rations qui ne doivent pas être attribuées à l'esprit juste et méthodique de l'auteur, 
mais à l'incertitude des hases de ses calculs. 

Une meiition très-honorable fut accordée à M. Graslin, receveur des fermes h 
Yanles, qui, dans un blémoire que le!., adversaires des économistes ont également 
jiigé classique, et dont la doctrine étikit entièrement opposée, plaidait avec force et 
talent en faveur de l'impôt indirect. 

Les deux ouvrages avaient un défaut commun : celui de ne pouvoir être lus, ni 
l'un ni l'autre, sans I.ravail ; ce qui tenait à la difficulté réelle du sujet, i l'embarras 
des calculs sur des matihes dont les (tonnées ne sont nullement aisées A recueillir, 
et B une petite affectation de métaphysique que le hasard avait rendue tout B fait 
pareille dans les deux auteurs. 

M. Turgot fit sur ces deux Mémoirefi une série d'observations dont nous publions 
les plus importantes. (Note de Dupont de Nemour8.) 
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frais productifs du revenu, ou sur les dépenses de ce revenu, est 
iippelk impBt indirect. 

L'impGt indirect, malgr6 la variëté des formes dont il est suscep- 
tible, peut se réduire à trois classes : 

L'impôt sur les cultivateurs; - l'impat sur les profits de l'ar- 
gent ou de l'industrie ; - l'impôt sur les marchandises passantes, 
vendues ou consommécs. 

Ces trois classes, et les d iffëren tes formes d'impositions dans 
lesquelles elles se subdivisent, peuvent retomber sur les proprik- 
taires par un circuit pliis oii moins long, et cl'iinr mani6re pliis oii 
moins onéreuse. 

Les propriétaires payent I'irnpdt indirect (Ir deux façons, eri aiig- 
meritalion de dépense c?t (ln diniiriution de revenu. 

Si l'augmentation de la dépense ne tornhe 1)ns u~iiqi~em(:tlt sur le 
propri&taire, niais sur le cultirateur, clle derielil, quant h la partie 
supporthe par cnliii-ci, uiie niigmentation (le frais de culture, ct 
par consequent uiie diminution de revenu. - Dans uii Atat naturel 
et durable, le revenu ne yout ktre payk qu'après que les frais de 
culture ont Bté remboursés. Nulle entreprise n'a de profit qu'au delic 
du remboursement de ses frais. 

Si, par les variations que les besoins dc I'ktût ünihent  dans la 
quotité de l'impôt, la dépense des cultivateurs augmente d'une ma- 
nière imprëvue, la condition du cultivateur deviendra plus mau- 
vaise; il ne pourra plus remplir les engagements qu'il u contractCs 
nnt8rieuremeiit avec le proprietaire de la terre, salis prendre ou sur 
le salaire de ses peines affecté h sa subsistance et  à l'entretien de sa 
famille, ou sur ses avances affectées à la reproduction de I'annQe 
suivante, laquelle sera diminuée ii proportion, ce qui le forcera (ha 
chercher un second supplkment toujours plus fort sur le fonds de 
ses avances. Ainsi, tandis que la charge croîtra d ' ande  en aniiEe. 
les produits dimiiiueront toujours, et  le cultivateur marchera dalis 
une progression rapide vers sa ruirie totale, jusqu'au moment où le 
terme de ses engagements lui permettra (s'il peut encore les renou- 
veler) de faire supporter la totaliti: de la charge au proprietaire en 
lui donnant un moindre prix de sa terre. L'impOt qui est ainsi pr4- 
leve sur le revenu est appel6 par quelques écrivains l'impôt anticipé. 

De très-grands génies ont cru que la forme des impûts indirects 
mis sur l'industrie et  les consommations pouvait avoir beaucoup 
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d'avantages, - en ce que le partage apparent des charges publiques 
entre tous les membres de la société en rend le poids moins sen- 
sible ; - en ce qu'une partie de cette charge est payee volontaire- 
ment ; - en ce qu'elle se proportionne mBme A la fortune des con- 
tribuables, qui ne payent qu'à raison de leurs dépenses, et  qui ne 
dépensent qu'en proportion dle leurs richesses; -enfin, en ce que 
ces impdts sont quelquebis dans la main du gouvernement un moyen 
d'écarter de certaines branches de commercc la concurrence des 
&rangers, et  d'en réserver le profit aux nationaux. 

D'autres prétendent, au contraire, que l'impôt indirect, non-seu- 
lemelit retombe en entier sur les proprietaires des fonds, mais qu'il 
y retombe d'une manikre beaiucoup plus onéreuse, qui meme a été 
évaluée dans quelques ecrits au double de ce qu'on payerait, si l'État 
avait demandé directement aux proprietaires la mBme somme que 
le Trésor public retire de I'impBt indirect. 

Une question dont les conséquences sont aussi étendues et aussi 
intéressantes, û paru à la Société digne d'btre proposée aux reeher- 
ches des personnes Eclairées. 

IV. OBSERVATIONS 
SUR L E  MEMOIRE D E  M. D E  SAINT-PERAVY 

EN FAVEUR DE L'IMPÔT INDIRECT, 

COURONNI? PAR 1.A SOCIBTII, ROYALE D'AGRICULTIJRE DE LIMOGES. 

L'auteur suppose, 1" que lii classe proprihtaire dkpense la moitié 
de ce qu'elle reçoit en achats de denrées ?ï la classe productive, et  
l'autre moitié h lti classe industrieuse en achats d'ouvrages de main- 
d'œuvre; 20 que Ia classe des cultivateurs ne dépense que le quart 
de ses reprises en ouvrages de main-d'œuvre. 

Ces tlrox propositions ne peuvent Btre regard6es que comme des 
hypothhses qui ont quelque degr6 de vraisemblance, et  dont on peut 
faire usage dans des formules de calcul, mais dont on ne peut tirer 
jamais de conclusions entiérernent prbcises. La proportion entre les 
différents objets de dépense de  chaque classe est trop variable pour 
qu'on puisse la calculer avec certitude. - Les suppositions de ce 
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genre ne peuvent étre employées utilement que pour donner une 
idke plus nette de la marche de la circulation. 

L'auteur raisonne et calcule plus bas, d'aprhs une supposition 
qu'il a d6jh mise en principe, que la proportion des avances an- 
nuelles de la culture, à son produit total, est comme 2 à 5. - Les 
incertitudes de cette supposition n'affaiblissent point ce qui a été 
dit prbcédemment pour dkmontrer que l'impût indirect retombe 
entièrement sur les propriétaires, parce que cette vbritb ne résulte 
que de l'impossibilité d'entamer sans ruine les avances et les salaires 
des classes cultivatrice et industrieuse, qui ne peuvent payer qu'aux 
dbpens des proprihtaires, les seiils qui recueillent la portioii disyo- 
nible des fruits, cette portion gratuite que la terre rend au delh du 
prix du travail. Mais, dans ce qui va suivre, où l'on voudrait upprbcier 
la surcharge de l'impût indirect par l'effet que doit produire la dimi- 
nution des avances, comme on part, pour i:alculer cet effet, de la 
proportion supposée de 2 à 5 entre les avances annuelles et la pro- 
duction totale, il est nécessaire d'examiner cette supposition. 

Je veux accorder que cette proportion a 4th établie sur le calcul 
exact des avances et des produits de quelques fermes en grande cul- 
ture, dans un pays fertile, dont l'auteur ou ceux qui lui ont fourni 
des Mémoires ont kt6 à port& de s'assurer. Mais on n'est pas en 
droit de tirer de ce calcul particulier aucun résultat général ; il ne 
faut qu'un peu de rhflexion pour sentir qu'il ne peut pas y avoir de 
proportion constante entre les avances et les produits. Les avances, 
qui ne sont qu'une dkpense, n'ont par elles-mkmcs aucune fkcon- 
dit8 ; elles n'ont pas meme cette fbcondit6 de convention que le taux 
courant des spéculations d'intkret donne à l'argent prbt8. Si 20,000 
livres mises en rente rapportent 1 ,000  francs, l'on en peut conclure 
que 40,000 en rapporteront 2,000. Mais, de ce que 2 ,000  livres 
d'avances annuelles mises dans une ferme font naître pour 5,000 
francs de productions, l'on ne peut en conclure que 2 ,000  autres 
livres employées sur un autre terrain donneront également 5,000 
francs, ni que &,O00 employkes dails la m&me ferme en donne- 
raient 10,000.  - Les dépenses de la culture consistent à donner 
aux terres les prkparations les plus propres à les rendre fécondes. 
Or, il s'en faut beaucoup que le succhs de ces préparations, dont 
depend la production, soit proportionni! i la dhpense : l'intelligence 



<III cultivateur rend la meme dépense plus ou moins productive. sui- 
varit qii'il l'applique d'une mnniere plus ou moins itppropriée ii la 
~iature du sol et  à toutes ies circoristances de la saison. Si l'on don- 
nait B une terre légbre autant de labours qu'a une terre forte, on 
depenserait davantage, et peut-8tre recueillerait-on moins. Si le 
spsteme de Tull n quelque vEritE, on peut gagner sur la production 
en Bconomisant heauc~up sur la semeiice ; alors les avances annuelles 
dimiriuerorit, et la production augmentera. La production suppose 
(les avances ; mais dcs araiices égales dans des terres d'une inégale 
f4conditi: duni~ent des productions très-différentes, et c'en est assez 
pour faire scniir que les yroduetions ne peuvcnt etre exactement 
proporiionnelles aux avances; clles iic le soiit mbme pas, plaches 
daiis le mGme terrain, et  l'on iie peut jamais supposer que des avan- 
ces doubles donnent un produit double. La terre a certainement une 
fécondité hornPe, e t  en ln supposa~it labourbe, fumée, marnke, 
hssoyte, arrosée, sarclee iiutant qu'elle petit I'btre, il est Bvident 
qiie toute dépense ultérieure serait inutile, e t  que telle augmenta- 
tion pourrait meme deveriir iiiiisible. Dans ce cas, les avances se- 
raient augmentées sans que le produit le fût. II y a donc un maxi- 
mum de production qu'il est impossible de passer, et  lorsqu'on ! 
est arrivé, les avances non-seulement rie produisent pas 250 pour 
100 ,  mais ne produisent absolument rien. 

En accordant i l'auteur du Elémoire que, dans 1'Btat de la bonne 
culture ordinilire, les avances annuelles rapporteii t 230  pour 100, 
il est plus que probable qii'en augmentant par degrés les avances 
depuis ce point jusqu'à celui où ellcs ne rapporteraient rien, chaque 
augmentation serait de moins eri moins fructueuse. 11 en sera dans 
ce cas de la f'ertilite de la terre comme d'un ressort qu'on s'efforce 
de bander en le chargeant successivement de poids égaux. Si le 
poids est léger et si le ressort ii'est pas très-flexible, l'action des 
premières charges pourra etre presque nulle. Quand le poids sera 
assez fort pour vaincre la prernihre résistance, on verra le ressort 
($der d'une manibe sensible et  se plier; mais, quand il aura pli6 
jusqu'à uri certain point, il résister3 davantage à la force qui le 
comprime, et  tel poids qui l'aurait fait plier d'un pouce ne le fera 
plus plier que [I'urie demi-ligne. L'effet diminuera ainsi de plus en 
plus. Cette comparaison n'est pas d'urie exactitude entihre ; mais elle 
suffit polir faire eri tendre comrnent , lorsque la terre approche beau- 
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coup de rapporter tout ce qu'elle peut produin:. urie très-forte dé- 
pense peut n'augmenter que très-peu la production '. 

Si, au lieu d'augmenter les avaiiccs piir degrhs égaux au-dessus du  
point où elles rapportent le plus, on les diminue au contraire, on doit 
trouver le même changement daiis la proportion. Il est non-seule- 
ment concévable, inais il est certain que de très-faibles avances 
donnent un profit beaucoup moindre que des avances très-fortes, et 
cela dans une proportion bien plus grande que celle des avaiices. Si 
2 ,000  livres rapportent 5000,  1.000 n'en rapporteroiit peut-&tiv 
pas 1 ,500 ,  et  500  rie rapporteront pas 600. 

La semerice jetée sur une terre riaturcllemcnl fertile, niais sans 
aucune prhparation, serait une avance presque entièrement perdue. 
Si on y joint un seul labour, le pmduit scra plus fort; uri second, 
un troisième labour pourront rion pas simplement doubler et  tripler, 
mais quadrupler et décupler Ic produit, qui augmentera airisi dniis 
une proportiori beaucoup plus grande que les avances n'accroisserit, 
et cela jusqu'à uii certain point où le produit sera le plus grand qii'il 
soit possible, comparb aux avances. 

l'assé ce point, si oii augmente encore ces avances, Ica produits 
augmenteront eiicbre, mais moins, et toujours dc moiris en rnoiiis 
jusqu'à ce que, la fbcoiiditi: de la terre Btanl &puisée ct l'art n'y pou- 
vant plus rien ajouter, uii surcroît d'ilvancc ii'ajouterait obsoliimeiit 
rieii au produit. 

J'observerai que cc serait une errcur d'imagiiicr que le point oic 
les avances rapportent le plus qii'il est possible soit le plus avanta- 
geux où la culture puisse atteindre, car cjuoiquc dc nouvelles aug- 
mentatiorls d'avarices nc rapportent piiü tout à fait autant (lu<: les 
aiigmeiitations prEci:tlentcs, si elles rapportent assez pour nugmetiter 
le produit iiet du sol, il y n de l'avantage ii les faire, et cc sera toujours 
de l'argent très-bicii p1;icb. Si par exemple on supposc, tivcc l'auteiii., 
q u d e s  avances aiinuclles d'une bonne culture riipportent 250 pour 
100 ,  une augmentation qui rapporterait 225 pour 100 serait en- 
core infiniment prolitable. Car, I'intérbt des iirances primitives e t  la 
rentrée des premiùres avances anriuelles Irtant deju prélevés sur los 
250 pour 100 ,  ct  cc prélhvcment iaissaiit oiicorc uii ~iroduit riet 

' M. Rossi ü développé, iivec la profondeur de vues qui le caractérise, toiiles ces 
xjudicieuses réflexions de Turgot, A la fin dc la septième leçon du toiiie Irr de son 
(:ozc.rs d'économie poiiiique. (E. D.) 
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très-honriéte, si I'ori prklève sur le produit des nouvelles avances 
100 pour leur rentrée annuelle et 10 pour les int6rAts de la pre- 
mikre misc, qui devient uiie augmentation des avances primitives. 
dont les avances de la premiOrc annbe font toujours partie ; si donc 
on prblève ces 14.0 pour 100 sur les 225 produits par les nouvelles 
avances, on aura uii produit riet dc 115 pour 100 de ces nouvelles 
avances, et  qui viendra s'ajouter à celui des 250 pour 100 des pre- 
mibres avances; ct  ainsi du reiite. 

dc me suis etendu sur la discussioii de m point, parce qu'il est 
important de ne pas se livrer trop facilement à l'espérarice d'apprh- 
cier avec une entière précisioii la dégradation des produits par la 
diminution des avances, lorsqii'elles sont entamkes par l'impbt in- 
direct. Ici les calculs de l'auteur paraissent porter sur une base 
fausse, puisqu'il suppose que la reproduction est toujours aux avan- 
ces dans la proportion de 5 à 2, et colcule sur ce pied la diminutiori 
des produits. Il cst évident, par ce qui a ét(! dit ci-dessus, que l'effet 
destructif de la diminution des avarices doit être moindre lorsque la 
culture est au delà du point oii les avances rapportent le plus qu'il 
est possible. Si, au eoritfaire, cettc diminution lie commence qu'au 
point où les avances donncn t le plus grand produit, la dégradation 
doit Btre plus grande ; mois iiu-dessous, il doit aussi y avoir uil 
point où la dbgradation des avances rie diminue la production que 
dans une moindre proportion encore. Eii un mot, la dégradation 
des avances doit dirninucr In productioii diirls le meme rapport que 
l'accroissemeiit graduel des aviiiices l'avait aiigmentke. 

Le principe fondamentiil du Dlémoire, quc les reprises du cultira- 
teur ne peuvent Btre entamées, et qu'il ne peut diminuer ses avances 
sans diminuer la production, est indubitable ; mais la mesure pré- 
cise de cette diminution ne paraît pas pouvoir Btre exactemerit fixée. 

Le rentier cst un marchand d'argent. La rente est le prix du 
capital. Le capital rie rapportalit point par lui-mBme, mais seule- 
ment en vertu de ln  conventiori des contractants, un impbt sur les 
rentes est exactement semblable à tout impdt sur les marchandises. 
Si vous prenez une partie du prix de quelque marchandise que ce 
soit, il est Qvident que vous empéchez ce prix de baisser au profit 
de l'acheteur de tout ce que vous demandez a u  vendeur. C'est donc 
l'acheteur, lequel est ici en dernière analyse le propriétaire des 
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fonds, qui paye I'impbt sur les rentes. L'application de ce raisotine- 
ment aux faits paraît quelquefois les démentir au premier coup d'œil, 
par l'influence qu'a dans cette matikre l'autorité de la loi du prince 
qui fixe I'intér&t de l'argent. Mais il faut observer que l'efret de la 
loi du prince sur I'intérbt de l'argent est toujours de le soutenir à 
un taux plus haut qu'il ne le serait sans loi. 11 est de cette loi comme 
de toute autre taxe sur les marchandises, qui haussent toujours le 
prix, ou interrompent le commerce. 

Lorsque le souverain taxe les rentes, la loi a tout son effet sur les 
stipulations anciennes, et comme le pr&teur ne peut exiger le rem- 
boursement, il n'a aucun moyen de se dédommager. - Quiint aux 
nouveaux contrats qui se passent après la loi, si les prbteurs subis- 
sent la loi de I'impôt, c'est uiie preuve que le taux légal de IYint6r&t 
était au-dessus du taux naturel, car si le taux légal était trop bas, 
les pr&teurs ou éluderaient la loi par des conventions particulières, 
ou cesseraient de prbter. 

Si l'ordre naturel, la liberté eritière, la concurrence qui eri ré- 
sulte, avaient lieu pour le commerce d'argent, les raisonnements 
que fait l'auteur seraient aussi vrais dans la pratique qu'ils le sont 
dans la théorie. ' 

Il est certain que les maisons ne produiscirt aucun revenu qui 
puisse &tre regardé comme un nouveau reveiiu dans I'Etat '. Leur 
loyer est évidemment une pure dépense, qui, comme toutes les au- 
tres, est payée d u  produit dcs terres. Je crois cependant que les 
maisons doivent étre taxées non à raison de la valèur des biltimerits, 
mais à raison de la valeur du terrain qu'elles occupent, et  qu'on ne 
met en maisons que parce qu'il rapporte davantage de cette manière 
que d'une autre. 

II est physiquement impossible que l'impôt sur les eorisommatio~~s 
soit gradué sur la disproportion entre le superflu et le nécessaire. 
L'impbt sur les consommatioiis a uii maximum qu'il ne peut passer, 
et  ce maximum est déterminé sur le plus oii le moins de facilité de 
la fraude. Les risques de la fraude s'8valuent comme les risques de 
lit mer, et l'on sait que I'ori Sait assurer la contrebaiide. Si l'impôt 
sur une marcharidise est de 15 pour 100 ,  et si le risque de la con- 

' C'est aussi l'opinion d'Adarri Smith et de M. Iiossi. (E. D.) 



tr(~haiidr ii'cst que de 1 0  pour 1 0 0 ,  il est Evident que l'on fera 
piisser presque tout en fraude, et  que l'impbt produira d'autant 
moiris au gouvernement. Or, plus les marchandises sont prbcieuses, 
plus elles ont dc v.aleur sous un moindre voliime, plus la fraude est 
îiicile. 11 est plus aisi. de eaeh~cr pour 20,000 livres de dentelles 
que pour 20 francs de blt. ; i l  faut doiic dimiiiuer le droit à pro- 
yortioo de ce qut: la deiirbe a plus de valcur, et les dépenses des 
riches sont précisément les moins chargées. Tous les droits eucessiLs 
i)e peiivent etre levés que par la voie de la verite excliisive; mais les 
niiiux de ce gelire d'impbt sont iniiombrables, et  les effets qu'il 11ro- 
duit, par Ic d6rniigernent du commerce et par le renversement de 
toiites les notions morales dans l'esprit dii peuple, sont plus funestes 
rncona que ceux qu'il produit en qualiti: d'impbt indirect, et qui lui 
sont communs avec tous les autres irnpdts sur les ronsommations. 

C'est certainemelit un mal qu'une très-gritiide partie des dépenses 
dibs ~)articulici~s sc fasse dans In capitale; mais cet inconvériient 
n'cst poiiit particulier aux yrnlits de lii t'erriie génBrale. Ceux des 
receveurs-gl.iiEraux qui provienn~eiit de I'impbt direct, (:eux des ga- 
gibtes et des peiisionnaires du gou~rrnemcnt,  les revenus de tous 
ICS grands propribti~ires, se d8pcnsent dans la capitale. C'est un 
grand mal, mais qui tient plus nu système général du gouverne- 
ment qu'A la niiture de l'impdt indirect. 

II semble qiic I'autcur cnvisage ici comme uii mal, qu'une prtie 
des prolits des fermiers-géiiéraur soit mise en rhserve pour former 
des capitaux, et que l'argent qu'ils ont persil ne soit point reiidu d t b  

siiitc à lil rir(*iilii tioli. I.aissons là les fermiers-géiiéraux, car I'i~vnn- 
tilge, et ce qiic l'auteur croit I'irieo11v6iiient, d'i.conomiser sur les 
profits, ne tierit pas plus nul leurs qu'A tout autre; et  eonsidéro~~s 
lit cliosc cn g6néral. 

L'auteur et Iû plupi~rt des &cri\-oins économiqi~es scml>letit sup- 
pos~i* (lue lit totalith dcs rercrlus doit iiécessairement ktre reversée 
iiurn~dii~tcmeiit dans lu circulatioii, sans qu'il en soit mis nucunc 
~ ~ w t ~ i e   PI^ rdscr\e pour former un eiipital yécunjaire, et que, s'il eii 
Btiiit i i i ~  tienlent. la reproduction soulliirait. - 11 s'en faut bien que 
cette supposition soit vraie ; pour en sentir la fausseté, il suffit dr 
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réfléchir sur l'influence des capitaux dans toutes les entreprises lu- 
cratives de culture, d'industrie, de commerce, et sur l'indispensable 
nécessité des avances pour toutes ces entreprises. 

Qu'est-ce que ccs auances, et d'oh peuvent-elles provenir, sinon 
des épargnes du revenu? II n'existe de richesses que les produits de 
la terre; les avances ne peuvent donc s'accroître que par la réserve 
d'une partie de ce que produit la terre, et d'une partie de ce qui 
ii'est point affect6 indispensablemen t à la reproduction. II n'im- 
porte que cette portion soit mise en réserve par les entrepreneurs 
rkas classes laborieuses ou par les propriétaires. Les entrepreneurs. 
hins le premier cas, réservent sur leurs prolits ct se forment der 
ciipitaux qu'ils emploient à augmenter leiirs entreprises ; mais i l  
filut pour çelü que leurs profits soient un peu plus coiisidérables que 
te(: qui est indispensablement affecté & la reproduction de l'année 
suivsnte, ce qui arrive de deux façons : Io parce que, outre la ren- 
trée actuelle et #le remplacement de leurs avilnces, outre le salaire 
dc leur travail et leur subsistance, ils ont encore droit à un intérêt 
dc lcurs iiviinces égal à ce que leur produirait le m&me capital em- 
ployi? dia toute autre manière et sans travail de leur par t ,  soit eii 

acquisition de biens-hiids, soit en prét à rente; de sorte qu'il suffit 
qu'ils aient (*ornrneilcé avec un capital quelconque, pour que les i t i-  

térets de ce capital s'aceumulaiit avec lui, le grossissent dans une 
progressi011 assez rapide, car leur droit à la subsistance pour leur 
trûvail est indhpendant de celui qu'ils ont de jouir cles intérbts tlr 
leur cayital; 4" parce que le dCfaiit de concurrence pour les entre- 
prises met les entrepreneurs dans le cas de faire des profits plus coii- 
sid6ritbles que iie I'exige la coiitinuation de ces entreprises, et  sur 
lesquels ils peuvent épargner beaucoup chaque année. Ces profits 
soi~t  uiit: yoitiori du produit riet que l'entrepreneur s'approprie au 
de14 des reprises qui lui sont indispensablement dues, et aux dépens 
do la pwt du proprihtiiire. L'effet immédiat de l'épargne est l'accu- 
inulatiori des capitaux mobiliers; et  ces capitaux lie s'accumuleiit 
que ddns la vile de se procurer un revenu ou profit annucl, ce qui 
rie se peut qu'en employant ce capital. - L'effet de cette aceumu- 
la tioii est de diminuer 1' inthrét de l'argent pr&té ; d'augmenter ln 
valeur vénale des biens-fo~ids ; de diminuer les reprises nécessaires 
des eiitrepreneurs eii tout genre et les frais de toutes les entrepri- 
ses; dt. recidrs profitables, et par conséquent possibles, des entre- 



prises qui.ne l'&aient pas; d'augmenter à proportion la somme des 
entreprises et  des produits. 

De tous les emplois de l'argent, celui qui exige le moins de peine 
de la part des capitalistes, c'est le prkt à rente ; le second dans cet 
ordre de la commodité est l'acquisitioii des terres ; mais celui-ci est 
le premier dans l'ordre de la sûreté. II ii'y a que l'espérance d'un 
profit plus considérable qui puisse engager le possesseur d'un capital 
en argent l'employer dans des entreprises incertaines et laborieu- 
ses. Le taux de I'intérkt de l'argent pr&té est donc la premihre me- 
sure donnée, le paramhtre (si j'ose ainsi parler) d'aprhs lequel 
s'établit la valeur vénale des fonds et les profits des avances dans les 
entreprises de culture, d'industrie et de commerce. Il est inutile de 
déclamer contre les rentes et  leurs inutiles possesseurs : tant que cet 
emploi de l'argent, c'est-à-dire tant que le besoin d'emprunter 
existera, il aura la préférence, parce qu'il est dans la nature des cho- 
ses qu'il l'ait. Ce n'est que le surplus qui peut servir à vivifier, par 
les avances, les entreprises laborieuses. C'est le lit du Nil, qui doit 
nécessairement se remplir avant que l'inondation se répande sur les 
campagnes et les fertilise. II ne faut pas se plaindre que l'eau coule 
dans ce lit, car la loi de la pesanteur l'y détermine nécessairement. 
II faut encore moins se plaindre de ce que les eaux se sont accumu- 
lées, car sans cette accumulation les campagnes ne seraient point 
arrosées. Le vrai ma1 est que le lit soit creusé au point d'absorber la 
plus grande partie des eaux; le mal est que le gouvernement, par ses 
emprunts multipli6s, présente sans cesse à l'argent un emploi que le 
possesseur trouve avantageux, et  qui est stérile pour l'État; le mal 
est que, par cette opération ruineuse, il coiicoure avec le luxe des par- 
ticuliers pour soutenir I'intérkt de l'argent à un prix haut en lui- 
m&me, et plus haut que chez les nations Btranghres. Mais ce mal une 
l'ois existant, ce n'est pas moins un bien que les possesseurs ou les 
copartageurs du revenu de l'État ne le dépensent pas tout entier, 
et  en réserveiit chaque annbe pour le convertir en capital, puisque le 
bas intérkt de l'argent et  toutes ses conséquences avantageuses ré- 
sultent de la quantité de capitSux offerts par les prkteurs comparée 
avec la quantité de demandes des emprunteurs. Si la totalité du pro- 
duit net avait été dépensée chaque année sans aucune réserve, ja- 
mais la masie des avances, je ne dis pas de la grande culture, 
mais de la culture la plus faible, n'aurait pu se former; jamais ces 
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avances ne pourraient  augmente r ;  la chose est de toute évidence '. 
Mais, dit-on, l 'argent n 'é tant  point  rendu à la circulation, dimi- 

iiue les valeurs vénales et par contre-coup les reprises des fermiers 

' Il y a sur ce point qiielque légère différence, et encore plus apparente que 
réelle, entre ce que dit M. Turgot et ce que pensait M. Quesnay. 

La grande nécessité d'épargner sur les revenus, et inême autant qu'il serait 
po,ssible sur les salaires, polir concourir à la formatioii des capitaux, ne saurait 
être contestée. 

Mais la manière de faire ces épargnes n'est Ilas indifférente. 
Si eile se fait par ihémurisn2ion7 elle apporte qiielque dérangement à l'ordre 

naturel des distributions, et quelque diminution dans le prix des productions, par- 
tant dans l'intérêt de les multiplier el d'en élendre la culture. - C'était l'opinion 
de M. Quesnay. 

Mais, si les économies sont faites par l'emploi de l'argent à de nouveaux travaux 
utiles, comme la fabrication d'objets de jouissances durables, tels que des mai- 
sons, des meubles, des élofïes , siirtout des plantations , cles dessèchements, des 
direclions d'eaux plus avantageuses, ou des prêts bien entendus à ceux qui font de 
l'argent ces profita1)les usages, l'argent est délteilsé, Ics récoltes débitées à profit, 
et cependant les richesses accun~ulées el les capitaux formés. 

Lorsque les ciillivatetirs, et avaiit eux les chûsseurs oii les pècheurs, ont épar- 
gné, ce qui certainement, et comme le remarque très-hien M. Turbo!, a causé la 
première stabilisatiolz de richesses, la première forniûtion des capilaux, ce n'é- 
tait pas en gardant de l'argent, car il n'y avait alors aucun argent en circulation ; 
mais les chasseurs ont ari~élioré et multiplié leurs armes, les pêcheurs leurs canots 
et leurs filets, les pitres el les culti~ateiirs leurs besliaux ou leurs bâbiments; lous, 
leurs divers effets mobiliers; et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est même 
ce qui fait que les économies les plris profitables de toutes à la société sont celles 
des cultivateurs, parce que leur plus forte partie es1 en bélail. - Quand l'argent 
s'est introduit, et quand il a pris la qualité de monnaie, il a été un effet mobi- 
lier de plus et très-utile, parce qu'il a facilité les échanges, et aussi les trks-petiles 
économies, qui contribuent à la formalion des capitaiix, cornine les ruisseaux à 
celle des riviéres. 

M. Quesnay a toujours reconnu les avantages de ces petites économies prélimi- 
naires et indispensablcs, avant que l'on puisse lroi~ver à I'argent qu'elles rassem- 
blent un emploi actif, soit productif, soit au moins transformateur d'un travail 
soldé en objets d'une jouissance prolongée. 

Il n'a blàmé que la thésaurisalion qui enlpêcherait le débit de c~uelques pro- 
duclions ou en diminuerait le prix, et qui obligerait, pour maintenir ou rétablir la 
circulation, d'acheter à l'étranger pliis de métaul qu'il n'en serait nécessaire, si les 
petites économies elles-nièmes étaient promptement consacrées à des emplois d'où 
résulterait du travail et de la coilsommation utile, et surtotit si elles étaienl presque 
de suile consacrées à un travail yroctrictif, tel que celui de la ciilture ou des autres 
exploitations qui font iiailrc oii procurent des richesses noiivelles. 

M. Turgot dii avec raison qu'il faut des économies, sans quoi les capitaux ne 
pourraient pas se fornier; et 81. Quesnay, avec non moins de raison, qu'il ne faut 
pas de Ihe'snzcrisalion~, sans c l i i o i  les capitaux seraient forniés plus tard et nioins 
iitilement, attendu qii'il en résulterait un retard dans le travail et clu désavantage 
dans le débit. (Noie de Dupont de Nemours.) 
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qui, lorsqu'ils vendent moins cher qu'ils ii'ont dû compter, payent 
le prix de leur bail en entamant leurs reprises. 

A cela quatre rbponses. 
1" Cet argument prouverait trop, car il prouverait que la totuli tt: 

de l'argent perçu par les propribtaires à titre de revenu doit tou- 
jours retourner immédiatemen t entre les mains du cultivateur, ct. 
c'est ce qui est absolument faux. Les partisans de la Philosophie ru- 
rale en conviennent eux-mbmes, lorsqu'ils soutiennent avec tant de 
force I'indiffkrence absolue de ce qu'on appelle la balance du com- 
merce soldke en argent. Car certainement si, par la solde de la ba- 
lance, il s'tcoule chaque anriée chez l'étriinger uiic partie de I'espèc~ 
pkcuniaire qui circulait dans l'État, In totaliti: de cette esphce ne re- 
viendra pas se mesurer dans In cireulatiori avec les deiirtes produites 
par le cultivateur ; et,  suivant I n  pensée de l'auteur, les denrEes hais- 
seront de pris. Cependarit, l'auteur est persundé que rieri n'est plus 
iridinërent que la manière dont se fait cette solde eri argei~ 1. 

2" Chaque alinde, la masse de l'or et de !'argent circulaiit d;iiis l'uiii- 
vers s'accroit par le travail coiitiriuel des mines. L'arg(biit que les mines 
doiinent se répand d'abord dans l'ktut où les mines soiit situ6es. Il 
faut ou qu'il y reste dans la circulatioii, ou qu'il y suit mis eri réserio 
par les entrepreneurs, oii qu'il eii sorte pour &tre échangE contrc 
des denrées. L'argent mis en réserve dans le fait ne tarde pas ii 
rentrer bientôt dans In circulation, et il est daris la nature des cho- 
sas que l'argent des mines sorte de chez les peuples propriétaires 
cies milies pour s'échai,ger contre (les detirées étraugEres; car s'il 
restait dÿii's le pays, les denrées augmenteraielit si prodigieusement 
de prix, et  I'nrgerit s'akiliriiit s i  fort, que d'une part lrs mines ces- 
seraient de présenter uri profit suffisant aux entreprciieurs pour ha- 
lancer les frais d'exploitation,, et ln pro~luctiori iiatioriale, manquiini 
de valcur, cesserait hieiitbt; et  que, de I'ttutre part, In d iarenec dit 
prix entre les dcnrees EtrangCres et les denrées du piizs serait bieri- 
t6t si forte que, malgré toutes les prohibitions du gouvernemeiit, 
l'intérht dc cltaque citoyen coii~sommateur se réuri ira i t avec celii i 
des vendeurs btrangers pour forcer toutes les barrières y ue les prk- 
jugés de l'administration voudraient oprioser à la sortie de l'argent; 

J,'argent que. les États propriEtnircs des miiies tirrnt du sein de 
la terre s'introduit, par la solde en iirgent de la balance du eom- 
merce, dans les E tats qui vendent leurs denrées aux propriétaires 



DE M. DE SAINT-PERAVY. 429 

des mines. Il faut raisonner de cet argent introduit par le commerce 
dans l'État commerçarit, comme de celui qui a At6 tir6 immédiate- 
ment des mines dans l'État possesseur des mines. L'argent, devenu 
commun, ei,clii:rit les denrées; bientbt elles ne peuvent plus étrr 
données au m&me prix à la riation qui solde en argent, et des na- 
tions où l'argeiit est plus rare obtiennent la préférence. La nation 
qui avait acquis la surabondance d'argent est elle-m&me obligée d~ 
tirer une partie de ce qu'elle consomme des nations plus pauvres eri 
argent. Ainsi, l'argent se repand peu à peu dans toutes les nations A 
raison de leur proximité plus ou moins grande du pays où sont les 
inines, et à raison de l'époque plus ou moins ancienne où elles ont 
eommericé A entrer dans le systkme, ou, si l'on veut, dans la grande 
soçiétk des nations policées et commerçantes ; enfin, à raison de ce 
q~deurconstitution et leur lbgislation intérieures sont plus ou moins 
favorables ii I'nccroissement des productions et à l'activité du com- 
merce. Du PSrou et du Bresil, l'or et l'argent passent en Espagne et  
en Portugal; de 19 en France, en Angleterre, en Hollande, puis en 
Allemagne et daiis les pays di1 Nord. On sait que l'or et l'argent 
wnt  eocore assea rares en Suede pour que le cuivre y ait la fonction 
de monnai'e, comme dans les premiers temps de la rbpublique ro- 
maine, où le mot ces signifiait ce que signifie aujourd'hui le mot 
argent, dans l'usage ordinaire du commerce et de la vie civile. 

Les mines ne cessant de fournir chaque année un nouvel accrois- 
sement à la masse des mbtalix prScieux, il en résulte que depuis le 
pays où ces mines s'exploitent jusqit'aux dernières régions qui par- 
ticipent le plus tard et dans la plus petite proportion A la distribu- 
tion annuelle qu'en fait le commerce, il n'en est aucune qui, daris 
l'ordre naturel des choses, et  abstraction faite des derangements que 
peuvent occasionner les dépenses excessives au dehors, la guerre, 
les fausses opérations du gouvernement, n'8prouve chaque année un 
accroissement dans la masse de son pécule circulant. 

Dans l'espèce d'échelle que forment ces États plus ou moins riches 
en argent, ceux dont la situation est la plus heureuse, la plus prks de  
I'ktat de pleine prospérité, sorit ceux où l'abondance et la valeur de 
l'argent sont dans le degré mitoyen où les porterait l'équilibre par- 
fait, si l'argent pouvait à la longue se trouver universellement ré- 
pandu sur toute la terre B proportion de la somme des productions 
annuelles de chaque canton. Le cours naturel que le commerce donne 



Q I'argent tend à ce niveau universel ; mais il est impossible qii'il y 
arrive jamais tant que les mines ne seront pas Bpuisées, c'est-&-dire 
tant qu'elles fourniront assez abondamment pour payer -les frais 
d'exploitation, avec un profit suffisant pour déterminer les entrepre- 
neurs B en faire les avances ; car c'est là le dernier terme de leur 
exploitation, e t  non pas leur Bpuisement physique. 

Cet état de niveau réduirait le commerce entre toutes les nations 
Q l'échange en denrbes, et il n'y aurait aucune balance effective. 
Les nations qui sont aujourd'hui dans l'état mitoyen, qui ne sont ni 
surchargées ni denuées d'or e t  d'argent , sont à peu pres dans le 
mbme- cas, et  la solde en argent de la balance du commerce y est 
nulle, parce qu'elles en rendent autant aux nations qui en ont moins, 
qu'elles en reçoivent de celles qui en ont plus. 

Revenons h la question de lla necessite de faire revenir au cul ti- 
vateur tout l'argent qu'il a donné : je dis que, si la quantitb d'argent 
retiré par 1'8pargne de la circulation immédiate est infbrieure ou 
mbme n'est pas superieure & la quantite d'argent introduite chaque 
année dans la circulation par la voie du commerce, les denrées con- 
serveront leur valeur vhnale, les cultivateurs emploieront à la re- 
production autant d'argent que l'année précédente , et il n'y aura 
aucun déperissement de richesses; I'bpargne ne nuira donc ni 21 la 
reproduction ni au revenu. Non-seulement elle n'y nuira pas, mais 
elle en procurera l'augmentation, puisque son effet est toujours 
en dernihre analyse d'augmenter la masse des capitaux et la somme 
des avances, e t  de baisser l'interbt de I'argent. Si elle retirait véri- 
tablernent de la circulation l'argent qu'elle met en rbserve, elle 
empbcherait l'augmentation du prix des denrées rbsultante de l'in- 
troduction de l'argent, conserverait à la nation la faculté de vendre 
ses denrées superflues à l'étranger possesseur d'argent, affaiblirait la 
nécessité d'acheter chez l'étranger moins pécunieux les choses né- 
cessaires A sa consommation, que ses propres ouvriers ne pourraient 
plus lui fournir A un aussi bas prix. Lors meme que l'effet de 
I'kpargne n'est pas de retirer I'argent de la circulation , elle com- 
pense, par le bas prix de I'intéret de l'argent et par la diminution 
des reprises indispensables des entrepreneurs, I'accroissement du 
prix de la main-d'œuvre qu'amhne l'augmentation de la valeur 
vbnale des denrées. Elle 6te 8. la surabondance d'argent tous ses 
inmv8nients, pour ne lui laisser que ses avantages. Qui ne sait 
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qu'en Hollande la cherté des salaires suffirait pour anéantir le com- 
merce, si le bas intérêt de l'argent, et  l'activité qui en est la suite, 
ne compensaient pas et au delà cette cause? 

3" Je suppose pour un moment que l'bparg ait pour effet immé- 
diat de retirer l'argent de la circulation, e t  de baisser la valeur vénale 
au prbjudice du cultivateur, je dis que, s'il résulte de cette épargne une 
augmentation d'avances, il en rbsulte aussi une plus grande produc- 
tion, ou, si l'on v.eut, une diminution des frais ; en sorte que la 
diminution de la valeur vénale, qui vient du peu d'argent retiré de la 
circulation, est plus que compensee par le nombre des choses vendues, 
ou par une moindre valeur fondamentale ' de chaque chose vendue ; 
alors il y a un avantage réel à mettre de l'argent en réserve. Or, il 
y a grande apparence que l'augmentation des avances fait beaucoup 
plus de bien, que la petite diminution des valeurs vénales occasionnée 
par l'épargne ne peut faire de mal. Car cette diminution sera tou- 
jours trka-Mgère, si la libre exportation continue de faire participer 
nos productions au prix du marche gknéral. Peut-être que l'aug- 
mentation de production occasionnée par la mise de nouvelles 
avances opérerait encore plus efficacement l'abaissement des valeur's 
vénales. Mais les remèdes à cet inconvénient sont dans cette même 
communication avec le marché génbral ; dans la variété des pro- 
ductions dont le sol est susceptible, parmi lesquelles le cultivateur 
peut choisir celles dont le dkbit lui profite le plus, et  prbférer les 
chardons au froment, s'il y trouve son avantage; enfin, dans I'nc,croisse- 

On dislingue deux sortes de valeur : la valeur fondamentale, et la valeur vé- 
nale. La valeur fondamentale est ce que la chose coûte à celui qui la vend, c'est- 
à-dire les frais de la matière première, I'intérèt des avances, les salaires du travail 
et de l'industrie. La valeur vénale est le prix dont l'acheteur convient avec le ven- 
deur. La valeur fondamentale est assez fixe et change beaucoup moins que la va- 
leur vénale. Celle-ci ne se règle qrie sur le rapport de l'offre à la demande; elle 
varie avec les besoins, et souvent la seule opinion suffit pour y produire des se- 
cousses et des inégalités très-considérables et très-subites. Elle n'a pas une pro- 
portion nécessaire avec la valeur fondamentale, parce qu'elle dépend irnmédiate- 
ment d'un principe tout différent ; mais elle tend continiiellement à s'en rapprocher, 
etne peut guère s'en éloigner beaucoup d'une manière permanente. II est évident. 
qu'elle ne peut rester longtemps au-dessoiis; car, dès qu'iine denrée ne peut se 
vendre qii'à perte, on cesse de la faire produire jusqil'à ce que la rareté l'ait ra- 
menée à lin prix ail-dessus de la valeur fondamentale. Ce prix ne peut non plus 
être longtemps fort au-dessus de la valeur fondamentale, car ce haut prix offrant 
de grands profits, appellerait la denrée et ferait naître une vive concurrence entre 
les vendeurs. Or, l'effet iiaturel de cette concurrence serait de baisser les prix et de 
tes rapprocher de la valeur fondamentale. (Note de l'auteur.) 
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ment de la population, suite naturelle de l'abondancedes productions. 

4." C'est trhs-gratuitement qu'on suppose que I'Qpargne diminue 
les valeurs vBnales, en retirant de la circulation les sommes mises 
en réserve. Elles y rentrent presque toutes sur-le-champ ; et pour 
en Btre convaincu, il ne faut que rbfléchir sur l'usage qu'on fait de 
l'argent Bpargnb : ou bien on l'emploie en achats de terre, ou bien 
on le prbte B intérbt, ou bien on le met eii avances dans des entre- 
prises de culture, d'industrie, de commerce. Il est Bvident que ce 
troisième genre d'emploi fait rentrer de suite les capitaux dans la cir- 
eiilation, et  les Bchange en dbtail contre les instruments, les bestiaux 
de labour, les matières premikres et  les salaires des ouvriers, l'achat 
des marchandises qui sont l'objet du commerce. 11 en est de mbme 
des deux autres. L'argent de lYacquBreur d'un bien-fonds passe au 
vendeur ; celui-ci vend ordinairement pour faire une acquisition 
plus utile ou pour payer des dettes, et c'est toujours 21 ce dernier 
objet que va le prix de la vente; car si le premier vendeur achhte 
un autre fonds , ce sera le vendeur de celui-ci, ou , si l'on veut, 
un troisième qui ne vendra que pour se libkrer; si ce sont des 
dettes criardes, voilh l'argent iredépensé et rejeté. dans la circulation. 
Si ce sont des dettes portant intBrbt, le creancier rembourse n'a 
rien de plus press6 que de prkter de nouveau son argent. Voyons 
donc ce que devient l'argent prbt6, ce qu'en fait l'emprunteur. 

Les jeunes gens de famille dBrangBs et les gouvernements em- 
pruntent pour jepenser, et  ce qu'ils depensent rentre à l'instant dans 
In circulation. Quand ils sont plus sages, ils empruntent pour s'ar- 
ranger, pour payer les dettes egigibles, pour rembourser les 
crBances qui portent un intérot trop fort. Quelques personnes em- 
pruntent pour complbter le prix des acquisitioris qu'elles veu- 
lent faire eii biens-fonds, et  à cet objet d'emprunt s'applique ce 
que j'ai dit plus haut sur l'acquisition des terres, savoir, que cet 
argent, à la seconde ou à la troisiéme main, retourne à la circula- 
tion en se redistribuant dans le commerce. Quant aux emprunts des 
entrepreneurs, manufacturiers , commerçants , on sait bien qy'ils 
sont vers& sur-le-champ dans leurs entreprises, et dépenses en 
avances de toute espèce. 

Il suit hvidemment de ce detail que l'argent Bpargnri, accumulé, 
mis en rBserve pour former des capitaux, n'est point enlevk Q la 
circulation, e t  que la somme des valeurs pkcuniaires, qui se balance 



clans le détail du commerce avcc les autres valeurs pour en fixer Ic 
prix, n'en est ni plus ni moins forte. 

Chez une nation où l'agriculture, l'industrie et le commercc fleii- 
rissent, et où 17intér&t de l'argent est bas, la masse des capitaux est 
immense, et il est cependant notoire que la masse de l'argent 
mis en réserve dans les caisses est tr8s-médiocre ; presque tous les 
capitaux existants sont reprksentbs par du papier qui Equivaut h 
l'argent, parce que les elfets qui rhponderit de leur solidite &qui- 
valent 5 l'argent. Mais il n'y a ~Eritablernent d'argent dans les 
caisses que la quantite n6cessaire pour pouvoir faire les paye- 
ments journaliers qu'exige le cours du commerce. II se fait quel- 
quefois des mouvements de plusieurs millions, sans qu'il y ait 
un sou d'argent di?placé. La quantité de cet argent que l'on 
croirait qui circule en grosses masses est donc trhs-bombe, tou- 
jours proportionnée au degr6 d'activith du commerce, aux mou- 
vements qu'il donne à l'argent, toujours à peu près la meme. 

Je crois avoir montré deux choses, l'une, que quand l'hpargnc! 
retirerait l'argent de la circulation, elle ne serait pas pour cela seul 
une chose mauvaise ; l'autre, que dans le fait I'Epargne ne retire 
pas veritablement de la circulation l'argent qu'elle met en rhserve. 

Le rbsultat de cette longue note est que les reserves e t  les amas 
d'argent que font les fermiers de I'impbt indirect ne sont pas un 
mal par elles-mbmes, e t  ne doivent pas btre comptées parmi les in- 
convenients de ce genre d'impbt. Les profits excessifs sont sans 
doute un mal, parce qu'ils sont pris sur le peuple, et  que, n'entrant 
point dans le tresor du prince, ils mettent celui-ci dans la neces- 
sith d'augmenter I'impbt. C'est un mal que ces profits se depensent 
à Paris, comme c'est un mal que tous les gros proprietaires de- 
pensent leur revenu à Paris. Mais c'est un bien que les fermiers- , 

gén6raux n'en dépensent en detail qu'une partie. 
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V. OBSERVATIONS 

SUR L E  MÉMOIRE DE M. G R A S L I N ,  

AUQUEL LA SOCIÉTB ROYALE D'AGRICULTURE DE LIMOGES 

DÉCERNA UNIE MENTION HONORABLE. 

L'auteur impute mal A propos aux écrivains qu'il attaque, de ne 
regarder comme richesse quc le produit net du sol, c'est-A-dire le 
revenu. Tout cc que produit la terre est richesse. Mais ces écrivains 
prétendent avec raison que la sommc des richesses renaissantes d'un 
Etat se réduit A la somme des produciions annuelles de la terre. Ces 
productions se divisent en deux parts, dont l'une est affectée à la 
subsistrincc et A la satisfaction dcs besoins du cultivateur, aux in- 
t&r&ts et  au remplacement de ses avances, cn un mot à tout ce qui 
est n6cessoire, dc prEs ou de loin, à la reproduction de I'nnnde sui- 
vante. Cette partic n'est aucunement disponible, et les impôts ne 
peuvent l'attaquer sans d6truire la source des richesses, en altérant 
la reproduction. Mais, cette partie pr8levée, le surplus que le culti- 
vateur rend au proprietaire du sol forme le revenu de celui-ci, qui, 
n'&tant point ii6cessairc à la reproduction dc l'année suivarite, est 
libre dans sa main, disponible et  susceptible de partage entre le pro- 
prietaire titulaire, les décimateurs, le seigneur censier, I'Etat, etc. 

L'auteur n'entend pas non plus la vraie distinction entre les deux 
classes laborieuses, dont I'hne, appliquée immédiatement au travail 
de la terre, produit, ou si l'on veut ôter toute Equivoque, recueille 
immédiatement tolites les rich~esses que la terre donne ; l'autre, ne 
recevant imm&diateinent rien que par le canal de ceux qui ont re- 
cueilli les Fruits de la terre, imkrite sa subsistance et la reçoit en 
échange de son travail, mais n'ajoute aucune rieliesse iiouvelle à la 
somme des richesses produites par la terre seule. 

Ce n'est pas toute richesse rbelle. comme le croit l'auteur, qui 
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peut payer l'impbt ; il faut encore qu'elle soit disponible, c'est-A- 
dire qu'elle ne soit pas nécessaire à la reproduction de l'annbe sui- 
vante, soit immbdiatement, soit mbdiatement. Toute richesse peut 
etre p ~ i s e  par une force supbrieure ; mais nulle richesse nécessaire 
aux travaux de la reproduction n'en peut &tre détournée sans nuire 
à cette reproduction, à la richesse nationale, e t  par suite aux moyens 
de puissance du gouvernement. Voilà tout2 la thborie de l'imp6t. 

Les trois premières cons6quences de cette doctrine des écrivains 
6conomiques se reduisent à la libert6 ind6finie du commerce. L'uti- 
lité de cette libert6 r6clamée par les principes que l'auteur combat, 
est d'ailleurs établie sur tant d'autres principes incontestables, quc 
la certitude n'en dbpend nullement du système qu'on embrasse sur la 
nature* des richesses et  du rcvenu. Il ne faut pas croire qu'en per- 
mettant de vendre et  d'acheter ce qu'on voudrait e t  à qui on voudrait, 
on abandon& pour cela toute industrie, comme l'auteur e t  les autres 
partisans des prohibitions l'imaginent ou le disent : le raisonnement de 
ceux qui, pour faire peur de la liberté, supposent que les etrangers 
ach6teront toutes nos matières premikres, s'empareront de toute notre 
industrie, et  feront tout notre commerce, est du meme genre que celui 
des gens qui ont peur que la liberté de vendre notre g a i n  aux Btran- 
gers ne nous fasse mourir de faim, quoiqu'elle augmente nécessai- 
rement ootre reproduction et  nos magasins, qui n'iront jamais cher- 
cher leur dbbit au loin quand ils en trouveront lin avantageux dans 
l'intérieur. 

J'appelle biens (bona) tout objet de jouissance, de possession, de 
désir, de besoin. J'appelle valeurs (merce) toute chose susccptible 
d'échange et d'évaliiation. J'appelle richesses (opcs), tout bien com- 
merçable, tout objet de jouissance qui a une valeur. Le revenu est la 
richesse que donne la terre au delà des frais e t  reprises de ceux qui 
la cultivent. L'eau est un bien qui ri'a point de valeur. Le travail a 
une valeur, e t  n'est point pur lui-m&me un bien. Des grains, des 
étoffes, sont des richesses. Ce qu'iin fermier rend au propriétaire 
d'une terre, est un revenu. 

II suit de ces définitions que la production d u  sol, quand elle n'est 
qu'égale aux frais , est richesse, mais richesse nu92 disponible; 
RrcnassE, e t  non REVENU. Dans I'exemplc cité du champ cultive en 
lin, qui coûte cent francs au cultivateur, et qui nc lui rapporte que 
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cent f~ancs,  ce lin est richesse et a sans doute, comme toute autre 
richesse , son utilitd ; mais il est Bvident qu'il ne donne aucun revenu 
ni pour le propriétaire, ni pour I'fitat. Le cultivateur a retirb exac- 
tement sa nourriture et son vbtement, c'est-à-dire le salaire indis- 
pensable de son travail ; mais le champ n'a pas produit de revenu. Le 
cultivateur ne donnerait pas un sou au proprietaire d'un pareil 
champ pour avoir la permission de le cultiver ; car il ne pourrait 
prendre ce qu'il donnerait' que sur son nécessaire physique. Par la 
meme raison , 1'Etat ne peut rien retirer de ce champ, ni rien 
demander au cultivateur sans lui &ter de son nécessaire, et le réduire 
par consequent à l'impossibilitb. de travailler. Si tous les champs 
d'un royaume Btaient cultivbs de cette mani8re , il est évident que 
I'Etot ne pourrait lever aucun impôt ; non parce qu'il n'y aurait 
aucune richesse, mais parce qu'il n'y aurait aucun revenu, aucune 
richesse disponible ; parce que, la totalité de la production annuelle 
Btant affectée au nécessaire physique de celui qui fait produire, tout 
ce qu'on pourriit prendre anbiintirait la culture et la reproduction 
de l'année suivante. - 

11 est trbs-vrai qu'à considbrer les choses d'une manibre vague , 
la subsistance du cultivateur faisant partie des frais, moins le culti- 
vateur consomme pour lui-mbme et plus il reste de produit net. 
Il est certain que, si un fermier portait des habits de velours et 
sa femme des dentelles, il faudrait que cette dBpense se retrouvst 
sur le prodait de la terre en diminution de la portion du proprié- 
taire. Mais il ne s'ensuit iiullement que la mishre du cultivateur 
augmente le produit net. Il est au contraire dBmontré que les richesses 
des entrepreneurs de culture ne sont pas moins nécessaires que le 
travail meme pour tirer de la terre une production abondante, 
puisque4es plus fortes avances donnent les plus forts produits. Comme 
la îertilitb de la terre est bo rde  , il y a sans doute un point où 
l'augmentation des avances n'augmenterait pas la production h pro- 
portion de l'augmentation des frais ; mais jusqu'à prbsent on est 
bien loin d'avoir atteint cette limite, et l'exp8rience prouve que Ih 
où les avances sont les plus fortes, c'est-&-dire là où les cultivateurs 
sortt les plus riches, la e s t  non-seulement la plus grande production 
totale, mais là sont les plus grands produits nets. 

La production Btant supposbe la mbme, plus la part du cultiva- 
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teur sera petite , plus celle du proprietaire ou des autres coparta- 
gennts du produit iiet sera considerable. Mais, si le cultivateur n'avait 
pas un produit honnête et  proportion116 à ses avances, s'il n'&tait 
pas assez riche pour avoir droit à un gros profit par de grosses 
avances, la production ne serait plus du tout la même, et  elle de- 
viendrait d'autant plus faible que le cultivateur s'appauvrirait da- 
vantage ; au point que, arrive à un certain degre de pauvreth, il ri' y 
aurait presque plus de produit net. 11 s'en faut donc beaucoup que 
les principes combattus par l'auteur contredisent le voeu que l'huma- 
nité dictait à Henri IV. 

Au reste, l'auteur ne paraît pas ici avoir distingue l'entrepreneur 
de culture du cultivateur salari6, valet de charrue, homme de 
jourribe, qui travaille la terre de ses bras. Ce sont pourtant deux 
especes d'hommes bien différentes, et qui concourent d'une manière 
bien diffhrente au grand ouvrage dc la reproduction annuelle des 
richesses. L'entrepreneur de culture contribue à la reproduction 
par ses avances; l'homme de peine y contribue par son travail, dont 
t'entrepreneur de culture lui paye le salaire. 11 faut convenir que 
plus I'entreprei~eur donne. de gages à ses charretiers, plus il paye 
cher la journke des moissonneurs et  autres journaliers qu'il emploie, 
plus il dépense en frais, et  que cette dépense est toujours en dhduc- 
tion du produit net. - Qu'en conclure? Cela n'est-il pas vrai dans 
tous lès systhmes ? Y a-t-il un genre de travaux où les profits iie 
soient diminués par la cherth de la main-d'œuvre? Et y a-t-il de 
l'inhumanitb à convenir d'une v6rit6 qui n'a besoin que d'btre 
énonc6; pour être Qvidente? Au reste, il y a entre les richesses pro- 
duites, le revenu et les salaires, une proportion naturelle qui s'6tablit 
d'elle-même, et  qui fait que ni l'entrepreneur ni le propriétaire 
n'ont intér&t que les salaires baissent au-dessous de cette proportion. 
Outre qu'en tout genre l'homme mal payé, et qui ne gagne pas par 
son travail une subsistance abondante, travaille moiris bien, l'homme 
salarié , s'il gagne moins, consomme moins ; s'il consomme moins, 
la valeur vénale des productions du sol est moindre. Or, si lorsque 
le cultivateur paye ses ouvriers moins cher, il vend son blé moins 
cher, il est clair qu'il n'en est pas plus riche. La valeur vénale des 
productions du sol est ,  h production égale, la mesure des richesses 
recueillies chaque année par le cultivateur, qu'il partage avec le 
propribtaire. La haute valeur vénale des denrées du sol e t  le fort 



revenu mettent le cultivateur et le prophhtaire en Btat de donner de 
forts salaires aux hommes qui vivent de leurs bras. Les forts salaires, 
d'un côté, mettent les homnnes salariés en état de consommer 
davantage, et d'augmenter leliLr bien-étre : de l'autre, ce bien-ktre 
et cette abondance de salaires onèrts encouragent la population; la 
féconditb du sol appelle les étrangers, multiplie les hommes; et la 
multiplication des hommes fait à son tour baisser les salaires par 
leur concurrence, tandis que leur nombre soutient la consommation 
et la valeur vénale. La valeur vénale des denrées, le revenu, le prix 
des salaires, la population, sont des choses liées entre elles par une 
dkpendance rbciproque , et qui se mettent d'elles-mkmes en Bqui- 
libre suivant une proportion naturelle ; et cette proportion se main- 
tient toiijours lorsque le comm~erce et la concurrence sont enti6re- 
ment libres. 

L'unique conclusion pratique à tirer de tout ceci, c'est que les sa- 
lariés doivent étre entièrement libres de travailler pour qui ils veulent, 
afin que les salariants, en se les disputant lorsqu'ils en ont besoin, 
mettent un juste prix B leur travail ; et que, de l'autre, les sala- 
riants soient entièrement libres de se servir de tels hommes qu'ils 
jugeront A propos, afin que lecc ouvriers du lieu, abusant de leur pe- 
tit nombre , ne les forceri t pas à nugmen ter les salaires au delà dc 
la proportion naturelle, qiii depend de la quantitb des richesses, de 
la valeur des denrbes de wbsistance, de la quantitb de travaux à 
faire et du nombre de tr;ivniilleurs, mais qui ne peut jamais btre 
fixée que par la concurrence ct la liberté. 

Quoique les frais de culture se depensent dans I'Etat, il ne s'ensuit 
pas, comme le croit l'auteur, que 1'Etat soit aussi riche quand les frais 
augmentent aux dépens du produit net. L'Etat n'a et ne peut avoir de 
force qu'à raison duproduit nel[, parce que tout ce qui est necessaire à 
la reproduction est tellement nffectb aux besoins des particuliers qui 
travaillent il la faire naître, qu'il ne peut en etre rien prélevé pour les 
dépenses publiques. Or, s'il ne peut y avoir de depenses publiques, s'il 
n'y a point de forces communes pour employer à I'intérkt commun, il 
n'y a point d'Etat à proprement parler; il y a seulement une contrbe 
peuplée d'habitants qui naissent, vivent et meurent auprés les uns des 
autres. Les frais de culture restent dans l'Et&, dans ce sens qu'ils sont 
dépensbs entre le Rhin, les Alpes, les Pyrénbes et la mer; mais ils n'ap 



partiennent ni ne peuvent appartenir 1'Etat consid6ré comme un 
corps politique formé par la rbunion dcs forces communes dirigées 
vers l'intbrêt commun. La comparaison de la mine d'argent, dont l'ex- 
ploitation coûte 100 marcs et produit 100 marcs, est capticuse. Cette 
mine d'argent ne rapportc 8videmment rien il son propriétaire, i i i  

à l'entrepreneur qui la ferait exploiter pour son plaisir; mais il est 
vrai qu'elle laisse dans 1'Etat une valeur de 100 marcs, qui, ne se 
consommant pas, augmente la somme des valeurs existantes dans 
1'Etat , jusqu'à cc que cet argent s'écoule par la voie des échanges 
au dehors. A cet égard, lcs richcsses renaissantes du sol qui se con- 
sommerit et  se rcproduiscrlt annuellement, sont trks-diffhrcntes des 
valeurs non consommables qui circulent salis cesse sans jamais etre 
détruites. Ccrtainernent, la somme des valeurs dkpensées chaque arinéc 
en frais de culture est entihrerncnt consommCe et detruite pour In sub- 
sistance des agents de la reproduction. Quant aux valeurs qui circulent 
sans se détruire , comme les produits des mines, la d6pense des frais 
d'extraction ne lcs anéantit pas, et nc lait quc les changer de mains. 
On peut donc dire ici que 1'Etat a gagné 100 marcs, dans le sens 
p ' i i  existe 100 marcs dans le pays. Mais quelle augmentation en 
résulte-t-il pour la richesse de I'Etat, considéré comme corps poli- 
t iq~e?~Aucune,  sinon autant que l'existence de cette nouvelle valeur 
circulante peut augmenter la somme du revenu ou du produit net 
des terres, soit en augmentant les avances destinées à la reproduc- 
tion ou au commerce, si cet argent est réservé pour former un ca- 
pital et  le verser dans un emploi profitable; soit en augmentant la 
valeur vénale des productions, si cet argent, port6 immédiatement 
dans la circulation, est présenté dans les marchés aux achats cou- 
rants des denrées, et  en fait hausser le prix. Cette proposition est 
démontrable ; mais il faudrait, pour la bien éclaircir, développer le 
véritable usage de l'argent dans le commerce, et l'effet de son in- 
troduction plus ou moins abondante dans un Etat, en considkrant 
cet Etat comme s'il était isolél, et ensuite comme environné d'au- 
tres Etats avec lesquels il a différents rapports de commerce et de 
puissance. Ces questions, qui n'ont jamais été bien développées, 
sont trop Btendues pour &tre traitées ici. Je dirai seulement que 
l'auteur se trompe beaucoup en ne regardant l'argent que comme 
un gage conventionnel des richesses. Ce n'est point du tout en vertu 
d'une convention, que l'argent s'échange contre toutes les autres va- 
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leurs : c'est parce qu'il est lui-meme un objet de commerce, une 
richesse; parce qu'il a une valeur, et  que toute valeur s'&change 
dans le commerce contre une valeur Bgale. 

L'auteur propose une objection contre les principes de ses ad- 
versaires, qu'on peut rkduire à ces questions : (( Si l'industrie et  le 
commerce ne produisent aucunle richesse, comment les nations qui 
rie soi~t  qu'industrieuses et  commercantes vivent-elles? Comment 
s'eiiricliisscrit-elles? Si l'impôt ne peut ktre pris que sur le produit 
net des terres, comment ces nations payent-elles des impôts? Est-ce 
que l'iridustrie scrait ricliesse dnris un Etat commeryant, et  ne serait 
pas ricliesse dans Etat agricole? » 

II n'y a point de nations qui soiciit industrieuses ct  commer- 
gaiites par opposition ii l'üçrieulturc; et il n'y a pas non pllis de na- 
tioris qui soiciit agricoles par exclusion de l'industrie et du com- 
mercc. Le mot dc nation n'a pas Ct6 jusqu'ici trop bien dkfini, parce 
qu'on a souvent coiil0ndu les riiitions avec les corps politiques ou 
les Etats. 

Une nation est un assemblirgc d'hommes qui parlent une meme 
langue maternelle. Ainsi, tous lles Gre~s  Stûient de la mOme nation, 
quoique divisés en une foule d'Etats. Les Italiens aujourd'hui for- 
ment Urie nation, et  les Allemands une autre, quoique l'Italie et 1'81- 
lemagno soient divisees en plusieurs souveraiiietSs ind+èndantes. 
La natiori fraiigaise n'était pas autrefois r6uiiie en un seul corps de 
monarchie ; plusieurs provi~ices obhissaient à divers souverains, et  
tout ce qui parle fraliqais ii'est pas meme rkuni au royaume de 
l~ritt~ce. 

Un Etat est uii assemblage d'hommes rbuois sous un seul gouver- 
riement. Cette distinction n'est pas aussi purement grammaticale, 
ni aussi étrangère ici, qu'elle lc parait. 

Le nom de nation ne peut s'appliquer qu'à un grand peuple ré- 
pandu dans une vaste etendue de pays qui fournit aux habitants 
de quoi satisfaire à leurs besoins. Le sol, par les travaux de I'agri- 
culture, leur donne la nourriture et les matibes premi8res.de leurs 
vbtemerits; l'industrie façonne ces mati8res premieres et  les rend 
propres it divers usages. t e  commerce rapproche les consommateurs 
des producteurs, leur Bpnrgne la peine de se chercher rhciproque- 
ment, leur assure de trouver la denrée dans le lieu et  au momerit 
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où ils en ont besoin. Le commerce, comme dit très-bien l'auteur du 
Mémoire, se charge des transports, des magasins, des assortiments 
et  de l'attente. Les besoins récip~oques des vendeurs et  des acheteurs 
les engagent à se rapprocher, et ils doivent naturellement se rassem- 
bler dans les lieux de chaque canton les plus commodément situés, 
les plus habités, où les routes que chacun suit pour les affaires parti- 
culières se croisent en plus grand nombre. Ces points deviennent 
naturellement les rendez-vous du commerce; les habitations de ces 
entremetteurs s'y rassemblent; il s'y 'forme des bourgs, des villes, 
où le concours des acheteurs e t  des vendeurs augmente d'autant 
plus, qu'ils sont do plus en plus assures d'y trouver les occasions d'a- 
cheter et de vendre. II s'établit ainsi partout différents centres de 
commerce plus ou moins rapproches, et correspondant à des dis- 
tricts plus oii moins étendus à raison de l'abondaiice des productioris 
du pays, de la population plus ou moins nombreuse, de la facilite 
plus ou moins grande du transport des derirkes. - Les marchés 
établis dans les principaux lieux de chaque canton pour le commerce 
de détail et pour les objets de consommation journalihre, forment 
comme un premier ordre de ces centres de commerce, dont chacun 
ne répond qu'à un district très-borné. II y a des denrkes d'un usage 
moins génkral et moins fréquent, dont la consommation n'est pas 
assez grande pour qu'on puisse en établir la culture ou la fabrique 
dans chaque lieu particulier, avec un profit suffisant. La valeur de 
ces denrées est ordinairement assez forte sous un petit volume pour 
  ou voir supporter les frais d'un transport éloigné. Le commerce de 
ces marcl~andises se fait en plus grosses parties, qui sont ensuite dis- 
tribuées aux d8tailleurs. Le meme principe qui a fait établir pour 
le commerce des denrées les plus communes des marchés dans les 
lieux du concours le plus fréquenté, établit pour le commerce en 
gros des marchés d'un ordre plus élevé, qui répondent à un arron- 
dissement plus étendu, où les marchandises se rassemblent de plus 
loin pour 4tre distribukes plus loin. Ces grands marchés (emporia) 
sont précisément ce qu'on appelle échelles de commerce, des entre- 
pdts; c'étaient les villes de ce genre qui, dans les sihcles de barbarie 
fkodûle, s'étant unies pour la déperise commune, formhrent la ligue 
anskatique. Ces échelles de commerce sont toujours de grandes 
villes, et en tout cas elles le deviendraient par le concours d'habitants 
que l'activité du commerce y attire. C'est la situation avantageuse 
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des villes à la croisée, si j'ose ainsi parler, des grandes communica- 
tions, au débouch8 des grandLes rivibres navigables, la bonté des 
ports, quelquefois l'industrie des habitants et 1'Btat florissant de ccr- 
taines fabriques, qui déterminent les grands entrep6ts du commerce 
A s'y placer. C'est ainsi que Nantes est le débouchb de la Loire, 
Rouen de la Seine, Bordeaux des provinces traversées par la Garonne 
et la Dordogne; les villes de Hollande et de Zélande, du Rhin, de la 
Meuse et de l'Escaut; Hambourg de l'Elbe, Venise du Pô. - Tyr, 
Carthage, Messine, G&nes, Cadix, n'ont eu pour elles qu'une situa- 
tion maritime avantageuse. Lyon, GenBve, Strasbourg, OrlBans, Li- 
moges, sont des entrepbts d'un ordre un peu inférieur. Dans toutes 
ces villes le commerce, et le commerce de trafic, sont l'occupation 
dominante des habitants, et chaque ville répond à un district plus ou 
moins étendu de plusieurs cantons ou provinces dont elle est l'entre- 
pbt, dont elle rassemble les productions, et auxquelles elle distribue 
leurs besoins. Le territoire et le commerce de ces villes d'entrepbt 
sont deux cdrrélatifs nécessaires l'un à l'autre, et la distinction du 
commerce des productions du sol et du commerce d'entrepôt ou de 
revendeur, est nulle quand on parle de nations et de régions. Cc 
n'est pas que certaines villes et côtes maritimes, qui servent d'entre- 
pôt à un commerce étendu, n'aient pu, par le hasard des circon- 
stances, former de petits États politiques séparés du territoire dont 
elles sont l'entrepôt ; mais ce hasard n'a rien changé à la nature 
des choses. La Hollande, quel que soit son gouvernement, n'en 
sera ni plus ni moins le débooché du Rliin, de la Meuse, de l'Es- 
caut et des canaux de la féconde Belgique ; elle n'en sera pas 
moins un lieu de commerce et d'entrepbt favorable pour tous les 
ports de l'Angleterre, de la France et des États du Nord, et par con- 
sbquent aussi pour la plupart de ceux des autres pays qui veulent 
entretenir des relations et faire des bchanges avec ces différents' 
Etats, àuxquels la Hollande est spécialement nécessaire. 

Avoir ainsi des avantages locaux, c'est avoir une sorte de privi- 
lége exclusif par rapport aux lieux moins heureusement situés. - 
En raison de ce privilbge naturel, et qui alors n'est pas injuste, on 
peut recevoir, m&me avec Bconomie pour ceux qui les payent, des 
salaires qui excédent les besoins de ceux qui les gagnent, surtout si 
ces derniers ont la sagesse de vivre avec épargne, comme fout aussi 
les Hollandais. 



11 en r6sulte pue les peuples qui sont dans ce cas amassent aisé- 
ment, par l'excès de leurs salaires sur leurs besoins qu'ils savent 
restreindre, des capitaux qui font baisser chez eux I'intérkt de l'ar- 
gent et leur assurent par là un nouveau titre de préférence, une 
nouvelle augmentation de salaires. - C'est sur ces salaires supé- 
rieurs à leurs besoins, que les Hollandais peuvent acquitter leurs 
dépenses publiques et continuer de s'enrichir. 

Ils n'ont point produit ces salaires, ni  les richesses qui les payent; 
ils les ont légitimement gagnés par leur travail, que leur situation 
a rendu à la fois lucratif pour eux, utile à ceux qui l'emploient; ils 
les ont gagnés comme les commissionnaires de nos grandes villes 
gagnent le leur. 

Dans les pays riches et civilisés, les savants illustres, les grands 
médecins, les grands artistes, les grands po6tes et  m&me les gran'ds 
comQdiens, peuvent gagner aussi d'honorables salaires, vivre daris 
l'aisance, supporter des dépenses eonsidkrables , exercer la bien- 
faisance, amasser des capitaux. Personne ne pense qu'ils aient pro- 
duit aucune de ces richesses qu'ils acquièrent, dont ils disposent, 
que leur transmettent - qui? les propriétaires des terres ; lesquels 
les tiennent - de qui? des cultivateurs, des avances et du travail 
de la culture : avances, travail dont la marche ne peut &tre g&n& 
ni  interrompue sans destruction, e t  c'est dans cette dernière maxime 
que consiste, comme je l'ai déjà dit, la théorie de l'impôt. 

L'auteur, e t  ceux qui pattagent son opinion, insistent et  repren- 
nent : « Puisqu'il y a des gens qui gagnent de forts salaires, ils 
peuvent donc payer l'impôt : vous convenez que les Hollandais en 
payent qui soutiennent leur république. - Pour que cet impôt ne 
soit point arbitraire e t  se proportionne à peu près aux facultés, uc 
convient-il pas qu'il soit levé sur les consommations? » 

A cela je réponds : 
Io Que les Hollandais ajoutent le besoin qu'ils ont de payer l'im- 

pôt à leurs autres besoins, auxquels doivent pourvoir les salaires que 
leur payent les autres nations; de sortc que, sauf la portion qui pèse 
directement sur le territoire de la Hollande, ce sont les autres ria- 
tions qui payent l'impôt de cette république. 

2" Qu'il est impossible de faire payer aux consommateurs non 
propribtaires l'impôt sur leurs consommations, parce que d8s qu'on 
l'établit, ils sont forcés ou de restreindre leurs consommations, ou 
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de diminuer le prix qu'ils peuvent offrir des productions qu'ils con- 
somment, et  que l'une ou l'autre mesure rejette cet impôt sur les 
producteurs et  les vendeurs de ces productions. 

3" Que le prix des salaires considbrables, comme celui des salaires 
médiocres, est régl8 par la concurrence, e t  ne peut donc btre en- 
tame sans que le salarié s'en dlédommage, car sans cela il refuserait 
son travail o,u le porterait ailleurs. 

A quoi il faut ajouter, 4" que, si l'on veut mettre l'impôt sur les 
consommations précieuses des salariés riches, il ne rend presque 
rien, parce que le nombre de ces riches salaries est toujours tr&s- 
petit. Et  que si, pour en augmenter la recette, on le fait porter sur 
les consommations communes. il devient tres-disproportionné aux 
salaires, presque nul sur ceux des salaries qui font de gros gains, 
accablant, au moins passagèrement e t  jusqu'h ce qu'ils aient pu s'en 
faire rembourser, sur ceux des pauvres salaries qui exécutent les 
travaux les plus pénibles et  les plus utiles, parmi lesquels se trouvent 
naturellement tous les salariEs directs de l'agriculture-, qui for- 
ment la plus grande partie de l!a population : ce qui renchbrit in&- 
vitablement les frais de culture; ce qui est la manihre la plus onb- 
reuse de rejeter I'impdt sur les propriétaires ; la plus ruineuse pour 
les capitaux consacrés à la cultivation dans les pays où les terres sont 
offermees ; celle qui fait le plus promptement abandonner les terres 
médiocres, qui diminue ainsi le plus inévitablement les subsistances 
de la population, et  qui conduit le plus rapidement une nation à la 
misère. 

VI. OBSERVATIONS 
SUll UN PROJET D'&NT PORTANT ABONNEMENT DES VINGTIÈMES ET DEUX SOUS l'OUR LIVRE 

DU D I X I B ~ E  POUR TOUT LE ROYAUME, 

AVEC UY RÈGLEMENT POUR LA ~ÉPARTITION DESDITES 1MPC)SITIOPI'S '. 
- 

Louis, etc. Rien ne nous a paru plus important pour le bonheur 
de nos peuples, que d'ktablir des règles certaines dans la forme de 

' Le vingtidme était un impôt dont l'établissement conférait, nu fisc le droit de 
lever la vingtième partie du revenu gé~éral des terresiaes capitaus et de l'indus- 
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l'imposition, rhpartition et perception des diffërents droits que nous 
sommes obliges de lever sur eux; et pour n'y perdre aucun mo- 
ment, nous nous sommes propos6 de les faire jouir successivement 
de ce que nous nous trouverons en Btat de rëgler à cet Bgard. Nous 

trie. Ce droit se traduisait, dans la réalité, par celui de dépouiller chacun de tout 
ce qu'on pouvait lui prendre, attendu que le fisc, non-seulement ne connaissait 
pas l'importance des revenus, mais était même hors d'état d'employer des moyens 
rationnels pour la découvrir. Les détails donnés par Turgot rendront cette propo- 
sition évidente. 

Le vingtième, tout à la fois contribution foncihre et mobilière, était un imyôt 
de quotité, c'est-àidire qu'il devait, en principe, suivre les variations du revenu. 

Sous le rapport territorial, il collslituait un accroissement de la, taille qui attei- 
gnait déjà les propriétaires indirectement, quoiqu'ils eussent rejeté la plus lourde 
portion du fardeau sur les cultivateurs. Sous le rapporl mobilier, il constituait un 
accroissement de la capitation. 

Cet imyôt, qui avait remplacé le dixième, dont néanmoins les 2 sous pour li- 
vre subsistaient toujours, fut établi par M. de lfachaiilt, en 1749. a Voulons, dit 
l'article 3 de l'édit, qu'à commencer du 1.. janvier 1750, le vingtième soit an- 
nuellement levé à notre profil sur tous les revenus et produits des sujets el, habi- 
tants de notre royailme, terres et seigneuries de notre obéissance, sans aucune 
exception. B 

Mais les exceptioris furent très-nombreuses. Il y eut, d'abord, celle du clergé 
qui, par des remontrances du mois d'août 1749, fit prévaloir la doclrine qu'il était 
exempt de toutes irnposilions, de quelque nature qu'elles fussent, et établit 
que ce privilége devait être mis au rang des lois primitiues et inébranlables qui 
fondent le droit des nations. En conséquence, le clergé s'affranchit de l'impôt 
par une légère addition à la somme dont il voulait bien, à titre de don gratuit, 
faire l'aumône ail Trésor. Il y eut ensuite celle des pays d'Etal, villes, principau- 
tés et seigneuries du royaume, qui parvinrent à Iralisformer en un simple abon- 
nement, d'une somme fixe et invariable, la part beaucoup plus forte que la loi leur 
réservait dans cette charge nouvelle. Ainsi, l'égalilé de l'impôt, relativement à son 
assiette, devint tout à fait illusoire. 11 est facile d'imaginer en outre ce que fut la 
répartition d'une taxe foncière et mobilière, à uric époque où il n'existait pas de 
cadastre, et où le pauvre, de l'aveu dc. l'administration elle-même, elait livré sang 
défense à la cilpidilé des riches et à l'arbitraire des agents du pouvoir. 

En 1756, la guerre ayant éclaté avec l'Angleterre, on ordonna la levée d'un se- 
cond uingtième, et la déclaration ne fut enregistrée que dans un lit de justice. 
Elle portait que le premier vingtième, établi à perpétuité d'abord, ne durerait pas 
plus de dix ans après la paix, et que le second cesserait trois mois après sa pu- 
blication. 

Enfin, en février 1760, on établit un troisiéme vingtième, augmenté de 2 sous 
pour livre, dont la perception ne devait avoir lieu qiie durant les années 1760 et 
1761, mais fut prorogée ensuite, par un édit nouveau, jusqu'en 2564. 

Vers cette dernière époque, la situation se résumait donc en ces termes : la paix 
était faite; le dernier virtgtième allait finir, le second n'avait été prorogé que jus- 
qu'en 1768, et le premier n'avait qu'une durée temporaire un peu plus longue. 
Cependant, l'état des finances ne permettait pas qu'on se dessaisit d'une ressource 
qui rapportait plus de 60 millions, et la raison demandait qu'on conservât un im- 
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avons cru devoir commencer par ce qui concerne les vingtihmes et 
2 sous pour livre du dixihme, et nous avons reconnu que, quoique 
l'on se soit appliqub depuis longtemps A cette connaissance exacte 
de la valeur des biens-fonds, si essentielle pour faire une juste r6- 
partition de cette imposition, on est encore bien Qloignb d'y 8tre par- 
venu. Frappe des inconv6nien~ts qui en pourraient rbsulter, ainsi 
que des motifs qui pourraient engager les contribuables il se sous- 
traire à ces recherches, mais toujours occupé du soulagement de 
nos peuples, nous avons cru devoir nous contenter du produit rbel 
desdits vingtihmes et 2 sous pour livre du dixieme pendant l'annbe 
1763, et renoncer solennellcnient 21 l'esphrance de le porter par la 
suite à une somme totale plus forte, quel que pût etre le resultat des 
opbrations que nous ordonnerons pour ladite rbpartition. 

pôt qui pesait, en principe, sur tous les sujets du royaume, et dont Ia levée était 
beaueoup moins dispendieuse quc celle des.contributions indirectes. Mais toutes 
les classes privilégiées, auxquelles les parlements.servaicnt d'organes, ne suypor- 
taient pas cet impôt avec moins d'impatience qu'elles n'avaient souffert le dixiéme 
sous Louis XIV, et elles ne tremblaient plus devant son successeur. 

Au lieu donc de trancher la qiiestion par la force, le gouvernement eut recours 
à la ruse. Abandonnant le clerilier vinglième, qu'il n'osait reteuir, il proposa d'a- 
bonner les provinces, pour le monttint des deux autres, sur le pied des rôles de 
1763, et de changer le mode de répartition. L'intention secrète de la mesure était 
de se livrer à une investigation nouvelle de la matière imposable, après quoi l'on 
aurait eu peu d'égard à la promesse de fixité, d'immutabilité dans les contingents. 
Le piége, par malheur, était trop grossier pour que les parlementaires s'y laissas- 
sent prendre. Tous les vices de la répartition étant à l'avantage des privilégiés, 
les Cours n'avaient aucun motif d'en désirer une autre, et elles repoussèrent le 
projet d'édit qu'avait, pour atteindre son but, préparé le contrôleur général Ber- 
tin. C'est ce même projet, que le miinistre avait soumis à plusieurs intendants de 
provinces, qui se trouve annoté par 'Turgot. 

L'impôt des deux vingtièmes, prorogé par des lois successives, s'est perpétiié 
néanmoins jusqu'à la révolution de 4789. Un troisiéme uinglième fut même ré- 
tabli en 4782, et ne cessa qu'a\-ec I'iin~iée 1786. Voici quel était, ü cette époque, 
le produit brut des trois uingtièrner:, de la capitation et de la taille, c'est-à-dire 
de tout l'impôt direct du royaume. 

Les deux vingtièmes et 4 sous pour livre di1 premier.. ..... 5fi,000,000 liv. 
Troisième vingtième, mis en 1782. ..................... 21,500,000 
Capitation .......................................... 4.1,500,000 
Taille .............................................. 91,000,000 

... Total.. 209,000,000 liv. 
......................... Frais de perception à déduire. 12,600,000 

.... Revenu net du Trésor. 196,400,000 liv. 

(E. D.) 



C'est ainsi que nos sujets, par cette espece d'abonnement du pro- 
duit desdites impositions, retireront le double avantage et d'&tre B 
jamais assurés de les voir rbpariir dans la proportion la plus exacte, 
et  de n'avoir aucune inquibtude sur leur augmentation , quelque 
événement qui puisse arriver. 

Nous avons donc donnb tous nos soins à cette rbpartition, et nous 
avons reconnu que le moyen le plus facile de parvenir à la rendre 
Qquitable Btait d'btablir des regles de comparaison, et  de former, en 
chaque Qlection, une subdivision qui pût en rapprocher les objets; 
de faire nommer des syndics dans tous les lieux où il n'y avait point 
d'officiers municipaux , et un commissaire en chacune de ces divi- 
sions, afin que les contribuables pussent concourir par eux-memes 
ou par leurs reprhsentants, h toutes les opérations nécessaires pour 
entrer dans nos .vues, e t  profiter eux-m&mes des frais qui seront 
indispensables pour le recouvrement. 

NOUS avons par là la satisfaction de rendre aux juges ordinaires 
leur compbtence naturelle, et  de les mettrc A porthe de coricourir h 
1'8tablissement d'une exacte rhpûrtition entre tous les contribuables 
de c h ~ q u e  communaut~ , qui mettra en btat de l'Établir ensuite 
entre les communauti.s de chaque division, de chaque blection, et  
enfin de toutes les dlections de chaque gbnEralité. Leur z&le pour 
I'exbcution d'une opbration si utile à nos pcuples la mettra en peu 
de temps 4 sa perfection dans l'iniérieur de chaque génGralit6 ; ce 
qui nous procurera le moyen d'6tûblir ensuite la meme proportion 
dans toutes les généralitbs de notre royaume; de sorte que iious au- 
rons la satisfaction d ' a~oi r  adouci dès h prksent In situation de nos 
sujets et  par la justice de la répartition de cette imposition, et  par 
la simplicitb et la diminution des frais de sa perception. 

A ces causes, etc. 

Observations. - Au lieu de présenter ce changement commc un 
simple abonnement des vingtièmes, je croirais plus convenable dc I'an- 
noncer comme une conversion des vingtièmes en iine subvention territo- 
riale d'iine somme égale au inoiitant dc ce qui doit être impose à titre de 
vingtièmes pour l'année 1764. 11 est infiniment précieux de se procurer une 
imposition territoriale qiii tombe directement sur les propriétaires, et qui 
ne soit troublée par aucun yrivilbge. 

Quoique la nouvelle imposition qui représente les vingtiémes ne doive 
durer que jiisqu'en 4770, rien n'emp4cliera de la faire servir de base 10 à la 
capitation qui, ayant le même avantage de n'etre pas sujette au privilége 
de la noblesse, n'a qiie le défaiit d'4trt.l arbitraire, qu'on ne perit trop se hâ- 



ter de lui Gter ; 20 au remplacement de toutes les impositions plus onéreuses 
qii'il serait si intéressant de supprimer. 

Si en 1770 une nouvelle guerre n'exige pas de nouvelles ressources, qui 
empêchera, au lieu de faire cesser la nouvelle imposition territoriale, de 
supprimer des impôts indirects pour une somme égale, de rétablir la li- 
berté du commerce par la suppression des droits de traites, de délivrer le 
peuple de la vexation continuelle que lui causent les impositions domaniales, 
francs-fiefs, échanges, contrôle, centième denier, etc., etc. l? 

S'il vient une guerre, on mettra toutes les impositions que les circon- 
stances forceront d'éhblir par forme d'addition proportionnelle à l'imposi- 
tion territoriale. Ce sera une très-boiine occasion de développer, dans le 
préambule, les vrais principes de la matière des impositions, et d'y préparer 
les esprits. Il y a lieu de croire que d'ici à six ans ces semences germeront, 
et que les vérités qiii sont aujoiirid'hui peu connues deviendront populaires. 
Une autre raison me paraPt devoir determiner à supprimer jusqu'au nom 
de vingtième; c'est la necessith dle ne pas changer les principes de l'admi- 
nistration sur cette partie, de manière à avilir de plus en plus l'autorité : 
j'aurai occasion de dbvelopper cet.te idée dans l'examen du corps de l'bdit. 

Il est nécessaire que le roi se ri:serve, dans les cas de guerre et dansceux 
des remplacements d'impositions plus onéreuses, la faculté d'ajouter à la 
nouvelle imposition territoriale. La manière dont la fixation du vingtième 
est exprimée semble écarter cette: faculté. Il vaudrait donc mieux se borner 
à dire que le roi veut simplement convertir les vingtièmes et les deux sous 
pour livre du dixième en une imposition fixée à..., ce qui siiffiraitpour ôter 
toute éqiiivoque et rassurer les peuples contre toute augmentation sans loi 
nouvelle, et laisserait pourtant au roi la faculté do mettre d'autres imposi- 
tions au marc la livre de celle-là, soit en convertissant ainsi des impositions 
plus onéreuses et moins équitables; soit dans le cas d'une augmentation de 
ressources que la guerre exigerait,, si elle survenait de nouveau. 

Toutes les observations que feraient naftre ces dispositions annoncées dans 
le préambule, se retrouveront dans l'examen de chacun des articles de 
l'édit. 

Les juges ordinaires sont les bailliages ressortissant aux parlements. Les 
élections et les cours des aides sont, si l'on veut, les juges naturels des ma- 
tières d'imposition, mais ne sont point appel& juges ordinaires. 

D'ailleurs, ce compliment aux tribunaux me parait une chose à éviter 
dans les circonstances présentes. Quand le gouvernement se détermine, par 
des vues de justice, à supprimer une juridiction extraordinaire et devenue 
odieuse, on peut très-bien annoncer ce changement au peuple comme un 
bienfait; mais, quand il est évident que cette complaisance pour les tribu- 
naux a été arrachée comme par force, je crois que, bien loin de leur en faire 
un sujet de triomphe en consacrzint le langage de leurs plaintes, il faut en 
cédant, parce qu'on ne peut faire autrement, prendre une tournure telle, 
que le roi paraisse agir d'une manière libre et indépendante, et pour le seri1 
bien de la chose. 

La conversion du vingtième en une imposition territoriale est un moyen 
de céder sans paraÎtre reculer, et de rendre aux Cours des aides tout ce 

Que dirait Turgot, s'il voyait l'impôt idt'rec2 figurer pour plus de 763 mil- 
lious dans notre budget de 1844! (E. D.) 
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qu'elles peuvent désirer, sans en avertir le public. 11 n'est pas question ici 
d.'examiiier s'il est avantageux de donner à des triburiaux bcaiicoup d'ailto- 
rité en matière d'impositions, et si le peuple y gagnera; c'est ce que nous 
aurons plus d'iine occasion de discuter dans la suite. 

ARTICLE 1. Avons abonné et abonnons en faveur de chacune des 
généralités de notre royaume les deux vingtièmes et les 2 sous pour 
livre du dixième, tant sur les fonds que sur l'industrie, h la somme 
à laquelle a monté le total des rôles déclarés ex6cutoires en l'annhe 
1763 pour toutes les villes, villages, corps et  communautBs situks 
dans l'htendue de chacune desdites gér18raliths ; à la dkduction 
nbanmoins d'un des deux vingtibmes sur les rûles d'industrie dont 
nous faisons dès à présent remise à nos peuples, en attendant que 
nous puissions leur procurer des soulagements plus considbrablcs. 

Observations. - T,a clause apposée par les co~irs à l'eilrcgistrcmcnt de la 
d4claration du 21 novembre 4765, a forcé l'aboiincment du vingtième des 
fonds i une somme fixe; et c'est ccrtaincment uric très-honne opération, 
qu'on aurait dû faire même saris y être forcé. 

La suppression totale du vingtième d'industrie serait une opération arissi 
très-bonne en elle-menie, et qui me paraît également devenue nécessaire l .  

Par la clause relative ail vingtième des fonds, il pourrait subsister sans 
autre inconvénient que d'être inégalement réparti d'une généralité à l'autre, 
parce qiie dans l'intérieur de chaque généralité, ce vingtième étant réel, 
lorsqri'nn homme aura cessé d'être taxé pour un héritage qu'il aura vendu, 
l'on retrouvera l'imposition sur la cote de l'acquéreur, qui sera d'autant 
augmentée. 

IAe sens judaïquemcnt littéral de la clause pourrait être contraire à cette 
augmentation, mais c'en est certainement l'esprit. 

11 n'en est pas de même du vingtième d'industrie. Lorsqu'un homme 
quitte le commerce, il ii'y a aucun prétexte pour transporter son imposition 
sur un autre. Les nouvelles cotes, les augmentations sur les anciennes, sont 
exclues par la clause de l'enregistrement. Le vingtième d'industrie dimi- 
nuerait donc d'année en annSe, et s'anéantirait enfin totalement. 

Je conviens que le nouvel édit remet le vingtième d'industrie à une somine 
fixe qui doit être répartie sur tous les contribuables à ceite imposition ; mais 
cette répartition aura toujours un vice irremédiable : c'est d'être extrême- 
ment inégale, et arbitraire à mille égards. Dans la prernière origine de cette 
imposition, elle s'étendait sur toiis ceux qui faisaient quelque espèce de 
commerce dans les villes et dans les campagnes ; et comme il est physique- 

' L'aiialogi~e du uinglième d'industrie existe actuellement dans la contribution 
des patentes. Mais le fisc de notre époque tire de cette dernière @us de 44 mil- 
lions, tandis que, vers 1786, le uingtiémc d'induslrie, dans les vingt généralités 
d'élection et les quatre de provinces cédées ou conquises, ne rapportait qiie 1 mil- 
lion 158,400 livres ail gouvernemerit. - Voyez Bailly, Histoire financière de la 
France, tome II, page 308. (E. n.) 

1. 29 
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ment impossible de connaître exactement le profit que chaque particulier 
peut faire, les contrôleurs fixèrent à l'aveiigle, et par conséquent assez mo- 
dérément le taux de chaque particulier. La difficulté de vérifier chaque an- 
née ces rôles avec un petit nombre de contrôleurs, fit négliger de remplacer 
les cotes qui s'éteignaient par moirt ou cessation de commerce, et cette im- 
position diminua d'année en année. A la fin, quelques directeurs s'avisèrent, 
dans plusieurs généralités, de fixer le montant du vingtième de l'industrie de 
chaque ville d'après les rôles actuels, et d'en abandonner la répartition aux 
marchands assemblés en présence du subdélégué; cette méthode était con- 
traire aux principes du vingtième, mais ces principes étaient impraticables. 

Lors de I'étahlissement du secorid vingtième, le Conseil ordonna de sup- 
primer toutes les cotes d'industrie au-dessoiis de trois livres de premier 
vingtième, et comme, dans les répartitions faites par les marchands, les 
principaux, pour rendre leur cote plus légère, avaient miiltiplié le nombre 
des petites cotes, la suppression de celles-ci diminua considérablement le 
produit des vingtièmes d'indiistrie. Dans la plupart des généralités, on les 
supprima siir l'industrie de toute:: les paroisses de campagne et même de 
plusieurs petites villes. 11 est résulté de la qiie dans l'état actuel, l'imposi- 
tion du vingtième d'industrie n'est point générale et ne porte que sur les 
marchands des villes principales; que la fixation de chacune de ces villes a 
été faite par le pur hasard, et que le produit eii est réduit presque à rien. .Te 
connais des généralités où elle ne passe guère vingt inille francs, et j'entends 
dire que pour la totalité du royaume elle lie va qu'à neiif cent mille f .  Com- 
me, suivant le nouvel édit, elle doit être réduite a la moitié, ce sera un objet 
de 450,000 livres, et en vérité cela ne vaut pas la peine qu'il faudrait se don- 
ner pour mettre quelque règle dans cette imposition. 

Si l'on suit la fixation actuelle des villes ou elle est établie, 011 laissera 
subsister une répartition trés-inégale ; et comment s'y prendrait-on pour la 
changer? Je n'en sais rien. Quand la chose serait possible, cette imposition 
serait encore mauvaise et contraire à tous les bons principes, par cela seul 
qu'elle porterait sur l'industrie. C'est une erreur bien grossière de s'ima- 
giner que l'industrie soit taxée a la décharge des propriétaires dc terres. Il 
est au contraire démontré que l'industrie ne. subsistant que de salaires, et 
ces salaires ne pouvant être payés que par les propriétaires des terres, parce 
qu'eux seuls ont un véritable revenu, ceux-ci payent véritablement tout ce 
qu'on s'imagine faire payer à l'industrie 2. Les salaires de l'industrie sont 
toujours réglés par deux mesures communes, le prix de la journée de l'ou- 
vrier et l'intérêt de l'argent. 11 faut que le simple ouvrier vive; il faut 

* Voyez la note précédente. 
Il serait peut-être plus exact de dire que toutes les taxes sur l'industrie ne 

sont, en réalité, que des impôts de consommalion, qui retombent principalement 
sur les simples travailleurs. La part qu'en acquittent les propriétaires et les capita- 
listes, ils la retroiivent, la plupart du temps, en élevant le fermage ou le taux des 
profits, tandis qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour que l'ouvrier puisse 
hausser le salaire. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'impôt, quelle que soit 
sa nature, n'enrichit personne (exception faite, bien entendu, de ceux qui vivent 
sur son produit oil auxquels il procure un monopole), et que, par conséquent, 
toutes les classes de la société, propriiétaires, capitalistes et hommes de travail, ont 
le plus grand intérêt à la niodération des charges publiques. (E. D.) 
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que l'entreprencur tire l'intérbt de son argent, et que de plus il vive aussi1. 
Le prix de fantaisie qii'on donne à quelques gens à talent nc contredit 

point ce principe, non-seulement parce que c'cst un pekit objet dans la 
somme de l'industrie d'une nation, mais parce que ce surhausscment de prix 
est toujours relatif au prix commun de la journée combinée avec la rarete 
du talent de celui qu'on paye plus cher. - Cela posé, quand on taxe l'in- 
dustrie, il faut ou qiie l'homme industrieux exige un salaire plus fort, et 
que par conséquent il fasse payer l'impôt qu'on a voulu lui faire supporter 
au propriétaire, oii bien qu'il trouve à vivre à mcilleur marché. 11 ne petit 
vivre à meillcur marché qu'en consommant moins ou en achetant moins 
cher sa subsistance; il ne peut même parvenir à payer moins cher sa sub- 
sistance qu'en consomma~it un peu moins, sans quoi le vendeur resterait 
maître du prix. De facon ou d'autre, il diminue le revenu du propriétaire, 
qui n'est form6 que par la vente des denrées que sa terre produit par le 
travail du cultivateur. Soit comme acheteur, soit comme vendeur, il faut 
que le propriétaire paye tout. Le propriétaire, il est vrai, ne paye pas direc- 
tement sur ses revenus tous les salaires dc l'industrie ; mais cela revient au 
même : le cultivateur, qui en paye ilne partie, soit pour son vêtement, soit 
pour les instruments de la culture, passe toujours et nécessairement cette 
dépense dans le compte des frais de sa culture, et toute augmentation dans 
les frais de culture est en diminution de revenu pour le propriétaire, qui 
ne peut avoir de revenu que les frais de culture payés. 

Il y a de très-fortes raisons dc penser que l'imposition sur l'industrie 
retombe au double sur le propriétaire; mais elles seraient d'une discussion 
trop longue, et il n'est pas nécessaire que je m'y livre en ce moment. Si le 
vingtième d'industrie qii'on veut conserver formait un objet important, il 
vaudrait beaucoup mieux en reverser le montant sur l'imposition territo- 
riale, que de conserver une taxe dans laquelle il est impossible d'éviter l'ar- 
bitraire. Mais on pense que, vu sa modicité, le meilleur parti à prendre est 
de le supprimer. 

J'ai une seconde observation non moins importante à faire sur cet article. 
L'abonnement qu'il annonce est fait généralité par généralité, c'est-à-dire 
que chaque généralité doit payer exactement la mêrne somme qu'elle payait 
en 1763. Or, je pense que si l'imposition territoriale doit subsister quelque 
temps, il est essentiel de se réserver la faculté de changer la répartition de 
province à province, 10 parce qu'elle n'est pas moins inégale et moins incer- 
taine que celle de paroisse à paroisse; 20 parce qu'il y a lieu d'espérer que 
l'augmentation de la culture, qui doit résulter de la liberté du commerce des 
grains et de l'établissement d'une meilleure forme d'imposition, ranimera 
les provinces, qui sont aujourd'hui presqiie entièrement en non-valeur. Ces 
provinces ont aujourd'hui besoin d'être soulagées, et seront dans la suite en 
état de sripporter ilne imposition beaucoup plus forte, parce qu'elles augmen- 
teront beaucoup plus en revenu que celles où la grande culture est maintenant 
établie, comme la Normandie, la Picardie, la Beauce, 1'Ile de France et quel- 
ques parties de l'Orléanais et de la Champagne. Abonner le vingtième par 

' Ce qui règle véritablement le salaire, c'est le rapporl de la demande à l'offre 
du travail, rapport qui dépend de l'aboiidancc: relalive des capitaux et de la po- 
pulation. L'auteur ne semble pas avoir une perception bien nette de cette impor- 
tante vérité. (E. D.) 



OBSERVATIONS 
généralité, ce serait donc perpétuer l'injustice de la répartition actuelle et  
en préparer une plus grande par la suite. L'abonnement ne doit être fait 
que pour la totalité di1 royaume, et l'abonnement sur le pied actuel pour 
chaque province ne doit @tre que provisoire. Ainsi, cet abonnement parti- 
culier ne doit être présenté dans l'édit que sous la forme d'un état de répar- 
tition entre les provinces de l'abonnement général. Le préambule indique 
cette vue, les articles VI1 et VlII y reviennent; mais il me semble qu'elle 
doit être annoncée dans l'article [Or l 

11. L'abonnement port6 par l'article prbchdent aura lieu tant que 
les impositions des vingtièmes et 2 sous pour livre du dixikme au- 
ront cours. Faisons dbfenses expresses de percevoir pour lesdites 
impositions une somme plus considérable que celle A laquelle le 
total desdits rbles, dbduction faite d'un vingtième sur ceux de l'in- 
dustrie, se trouvera monter pour chacune desdites gboéralitbs, A 
peine de concussion. 

Observations. - Pourquoi défcndre une chose qui, par le nouveau 
plan de rbpartition, devient impossible? A qui fait-on ces défenses? 
Est-ce au receveur des tailles qui percoit? N'est-il pas suffisamment défendu 
de percevoir ail delà di1 montant des rôles exécutoires? - Est-ce à ceux 
qui rendent les rôles exécutoires? Pourquoi présumer qu'ils puissent être 
tentés d'une chose aussi extravagante que d'augmenter le montant d'une 
imposition fixée par le roi? -4-t-on vu des intendants augmenter la taille de 
leur généralité? Et le pourraient-ils, quand ils le voudraient? Les comptes 
de ces impositions ne passent-ils pas à la Chambre des comptes? Jusqu'à 
présent le vingtième était variable, et on l'augmentait suivant la proportion 
des revenus connus de chaque particulier. Mais c'était une suite du système 
de cette imposition consacré par une loi. Défendre avec cette solennité une 
augmentation devenue impossible par le nouveau système qu'on prend, ce 
serait en quelque sorte autoriser le public à faire un crime aux employés 
d'avoir exécuté la loi qui leur était prescrite, et donner du poids i des dé- 
clamations aussi vagues qu'injustes. 

111. voulons que la somme à laquelle se trouvera porte I'abonne- 
ment desdits vingtikmes et 2 sous pour livre du dirieme, suivant 

' Aujourd'hui, les contingents dépairtementaux de la contribution foiicière sont 
p'xes, sauf en ce qui conceriie les propriétés bdlies. La dernière modification 
qu'aient subie ces contingents date de Iir loi du 31 juillet 1821, qui opéra uqdégrève- 
ment de 19,619,9.29 francs 80 centimes, applicable A cinquante-deus départements. 
Qoaiit à la mobilité des contingents irelatifs à la propriété bàtie, elle n'est deve- 
nue légale qu'en vertu de l'article 2 de la loi de finances du 17 août 1835, et il est 
il propos de remarquer que cette disposition, qui valait la peine d'être discutée, a 
été enlevée par surprise. Le miiiistère ayant eu soin de la glisser dans la loi des 
recettes, elle fut votée, à la fin de la session, par un trés-petit nombre de membres 
de la Chambre dont la pliipart, il faut bien le dire, n'en avaient'pas compris le pre- 
mier mot. (E. D.) 



qu'il est prescrit par l'article 1" ci-dessus , serve de regle pour la 
répartition dans chacune des génbralités de notre royaume, tant que 
lesdites impositions auront lieu, ou en proportion de la diminutioii 
ou suppression qui en serait faite. 

IV. Et,si, ce que nous ne pouvons prbvoir, il arrivait que les 
n6cessit6s urgentes de I'Dtat exigeassent que lesdites impositions 
fussent de nouveau établies, le montant dudit abonnement actuel 
servira pour l'avenir de règle fixe et invariable. 

Observalions. - Ces deux articles deviennent inutiles si l'ori adopto 
l'idée de supprimer le nom de vingtième. Mais, comme on aura la basc 
d'un impOt territorial, on fera très-bien d7Stablir toutes les nouvellés 
taxes que les besoins de l'État rendront viécessaires au marc la livre de cet; 
impôt, 

V. Ledit abonnement aura lieu à compter du le' janvier pro- 
chain, et le montant d'icelui sera réparti entre les diRhrentes élec- 
tions de chaque .gbnéralitb, sur le pied du montant des rbles déclarés 
ex6cutoires en ladite annbe 1763, pour toutes les villes, bourgs, 
villages . corps et communaut6s situés en chacune desdites 81ec- 
tions. 

Observations. - Il paraft impossible que la rbpartition puisse étre 
faite, suivant le nouveau systhme, avant la confection des rôles pour 
17.65. Et l'on croit qu'il faudra laisser ericore subsister pendant cette.année 
la mauvaise répartition des rôles de 1763, en laissant faire les r6Ies par les 
directeurs. Les réflexions sur les articles suivants pourront faire sentir l'im- 
possibilité de changer le système actuel avant 1765, et peut-etre même dc 
les changer en une seule année. 

VI. Pour constater le montant dudit abonnement, les rôles des- 
dits vingtiemes et 2 sous pour livre du dixième, d6cIarés exécutoires 
en ladite annbe 1 7 6 3 ,  pour chacune dasdites villes, bourgs, villages 
e t  communautBs de chaque élection, seront incessamment déposés 
au grené des Blections, et, en attendant, il sera donne connaissance 
auxdits sibges du montant total de chacun desdits rôles de 1763; 
ensemble de la somme qui devra &tre supportée, par chacune des au- 
tres élections de la m&me gén8ralité, dans le montant total de l'abon- 
nement desdits vingtihmes et 2 sous pour livre du dixihrne. 

Observalions. - I l .  est très-facile de donner connaissance aux élec- 
tions du montant dcs rôles de chaqiic paroisse. Les receveurs des tailles 
n'ont qu'à remettre au greffe la copie des assiettes sur lesquelles ils font la 



perception. Mais la copie des rôles est une opération qui durera pkisieurs 
mois, et qui coûtera plus de 60,000 francs pour la totalité du royaume. Elle 
parait être assez iniitile; car, comme il n'y aura plus, par le nouvel arrange- 
ment, de contrôleurs ni (le dirccto~irs, on pourrait d6poser aiix élections lcs 
minutes des rôles qui sont eritrc 115 niains de ceux-ci. Elles sont à la vérité 
u ~ i  peu barbouillées, mais cc rie serait pas un grand inconvénient. 

ViI. N'entendons toutefois quc Ia somnie qui se trouvera répartie 
sur chaque élection, en ex6cution de l'article 4 ci-dessus, soit inva- 
riable, comme le montant de l'abonnement de chaque généralit8 ; 
voulonsau contraire que, si aucune desdites élections se trouvait sur- 
chargée, elle puisse dtre diminuée dans la suite, ainsi qu'il sera 
prescrit ci-aprks, et  que le montant de ladite diminution soit r8- 
parti sur les autres élections die la m&me gériBralit8 qui ne se trou- 
veraient pas avoir dté impos8es dans leur proportion. 

V11i. Et où les opérations prescrites par notre présent Qdit nous 
auraient fait connaître que l 'ui~e desdites ghnéralités aurait 8th plus 
ou moins chargue qu'elle ne le devait btrc par rapport aux autres, 
nous nous réservons d'y pourvoir en la forme qui sera par nous d8- 
terminbe, pour retablir la juste proportion qui doit btre observbe 
entre elles. 

Observations. - J'ai peu de chose A dire sur ces deux articles, sinon 
que j'aimerais mieux iin tableau de la fixation de cliaqiic généralité, à 
la suite diiqiiel on se réserverait d'y changer cii coiinaissance de cause, ainsi 
qu'il est dit a l'article VIII. II csl: certain que la proportion de généralit6 
à généralité ne doit pas Ctiv invariable. Les généralités sont imposées, au 
vingtième, d'une manière trcs-inégale . 

De plus, il cst certaiii quc d'ici à très-longtemps la proportiori entre les 
diffbrcntes yroviriçes, fût-ellc fisiSe eri coiiiiaissance de cause, ne saurait 
être immuable. Il ii'cst pas douteux que lorsque lc débit des grains et la 
rbforme du système des impositioins actuelles auront permis a l'agriculture 
de rcnaitre, les proviriccs Cloignécs, qiii sont à beaucoup (l'égards en non- 
valeur, augmenteront infiniment plus en revenu cliie les provinces du Eord 
et les environs de la capitale, oui les terres sont plus près de la valeiir 
qu'elles peuvent atteindre. 

IX. Au premier deportement qui se tiendra après I'enregistre- 
ment de notre prbsent irdit, en la forme qui sera prescrite ci-après, 
la portion desdits vingtiemes ûborinés qui devra etre supportbe par 
chaque élection sur les biens-fonds, aux termes de l'article V ci- 
dessus, sera répartie pur provision entre les villes, bourgs, villa ge 
e t  communautds de chaque klection, conformBment aux r6les dé- 
clarbs exécutoires en 1763, snuf à diminuer sur-le-champ la cote 



desdites villes, bourgs , villages et  communaiit6s, s'il se trouvait 
suffisamment justifié qu'elle Tût trop forte, et  à la rejeter sur celles 
dont la cote ne sc trouverait pas assez forte. 

Observations. - Il semble qu'il y ait quelque contradiction entre le 
commenceînent de cet article et la fin. Car, diminuer les paroisses trop 
chargées, augmenter celles qui le sont moins, c'est faire une répartition, et 
non se conformer à celle dc 1765; la réserve est ici destructive de la loi. 
Je crois cependant qu'il n'y a de contradiction que dans l'énoncé, et qu'en 
statuant que la répartition serait faite aii premier département l ,  conformé- 
ment aux rôles de 4763, on a voulu dire simplement quc la nouvelle forme 
qu'on veut donner au département n'aura pas lieu la première année. 

X. L'abonnement des viiigtibmes de l'industrie sera pareille-, 
ment réparti audit département.sur les villes, villages, b o u r g  et  
commuriaut~s de chaque Ulectiorl, conform8me11t aux rôles déclarés 
exécutoires en 2 763. 

Observations. - Je persiste clans ce que j'ai dit sur la nécessité de suppri- 
mer le vingtième d'industrie. 

XI. II sera fait deux doubles de la rkpartitiori arrêtée audit dépar- 
tement, conformément à ce qui est prescrit par les deux articles 
prbcédents , dont l'un demeurera d6posb au greffe de chaque élec- 
tion, et l'autre sera remis au sieur intendant-commissaire départi, 
pour &tre par lui envoyé à chaque ville, bourg, village et commu- 
nauté, un mandement contenant la somme qu'elle doit supporter 
conformGment à ladite rhpartition . 

Observations. - Sera remis :je voudrais reslera entre les mains [lu sieur 
ilatendant. - C'est l'intendant qui fait la répartition au département, du 
moins pour la taille. 11 semblc que l'expression sera remis emporte une 
sorte d'inferiorité de l'intendant vis-à-vis la totalitS des personnes qui 
coopèrent au département. 

XII. Les rûles des vingtièmes abonnés, tant pour ce qui eii doit 
Btre supporté par l'industrie (a) que pour ce qui en doit Btre réparti 
sur les biens-fonds, seront formés par les officiers municipaux (b) dans 
les villes où il y en a d'établis, et dans les autres lieux par trois 

l On appelait déparlement la réparlition annuelle, par élections, du contingent 
d'impôt cjiie le Conseil assignait à chaque généralité. Ce premier déparlement était 
suivi d'un second , par paroisses, aurliiel prenaient part l'intendant el le rece- 
veur des tailles, mais dont étaient chargés siirlout les officiers de chaque élection. 
(E; D*) 



syndics (c), qui seront choisis ii cet enét par lu çommuiiaut~, dans 
une assemblée tenue en la forine ordinaire. 

Obserualions. -, (a) Si le vingtième d'industrie subsiste, les officiers 
municipaux n'y étant sujets que dans le cas particillier où ils feraient com- 
merce, ne doivent pas natiirellcinent être chargés d'en faire la réparti- 
tion. Dans les villes ou l'on avait fixé une somme pour le vingtiSme d'in- 
dustrie, elle était ordinairement ré,partie par les marchands entre eux. 

(b) Les oîficiers miinicipaux peiivent être chargés de la répartition des 
impositions; ce plan peut avoir des avantages, qui seraient encore plus grands 
si la constitution des corps municipaiix et la forme de leur élection étaient 
réglées de manière qu'ils fiissent toujoiirs choisis par le public et par les 
gens intéressés a la bonté du choix,. On petit assurer que dans l'état actuel 
c'est tout le contraire, et qiic, au lieu de l'esprit de république, c'est l'esprit 
d'oligarchie qui règne dans cette espècc (l'administration. Les officiers ac- 
tuels y sont presque toujours maftrcs du chois de leiirs successeurs, ce qui 
perpétue les places dans un petit cercle de personnes des mêmes familles. 
L'expérience a l'ait voir que dans le!$ villes oii la taillc est arbitraire, elle est 
très-mal répartie par les officiers miinicipaiix. C'est pour remédier à cet 
inconvénient qiie l'édit de 1715 a autorisé 1cs intendants à faire confectionner 
des rôles d'office. La déclaration du 15 avril 1761, donilée pour satisfaira la 
Cour des aides, autorise cxpr~ss~nicnt cette forme, également nécessaire 
dans les villes pour obvier ails petites cabales, et dans lcs campagnes pour 
suppléer à l'ignorance et à l'iiicapacit6 dcs collecteurs. Puisque la Cour des 
aides est accoiitumée à cct usage polir la taille, elle ne s'opposerait certai- 
nement point à ce qu'on l'établit pour l'imposition qui remplacerait les 
vingtièmes, dont jusqii'à présent toiis les r6les ont été faits d'office. Et il 
serait d'autant plus utile d'autoriser ct!tte forme, qu'étant absolument né- 
cessaire de réformer la répartition tics impositions ordinaires, et de l'établir 
sur les fonds en raison des revenus, il est très-iniportant de n'avoir pas a 
faire deux fois le même oiivragc sui. des priiicipcs diiEreiits. Lcs deux op&- 
rations doivent marcher de concert, et pour cela se faire dans la même 
forme par la m$mc main. 

(c) J'aurai bien dcs observations à faire siir ccs syndics; je les réserve 
pour les articles suivants. Qiiant à préselit, je mc contente d'observer que 
les syndics, étant instituks poiir répartir iine imposition qui iic tombe que 
sur 1cs ])ropriStaires, ùcvraieilt Ctre choisis iiiiiqucrnciit par lcs propribtai- 
res, et non par la comn~unaiité aijsemblée ctaiis la formc orùiiiairc. (:ctte 
forme ordinaire est une vraie fiction : un notaire SC présente à la porte de 
l'église a la fin de l'office! ; pr'csqiie tous les paysaiis s'en vont: parmi le peu 
qui reste, deux ou trois disent leur ,avis, les autres ne disent mot, et le rio- 
taire tourne le pliis souvent la délibération cgmrrie il veut. Dans le cas plus 
raisonnable ou les nouveaux syndics scraiciit choisis par les propriétaires, 
il faudra statiier si toiis les propriétaires auront voix par tête, ou si Iciirs 
voix seront comptées à raison de leurs fonds. Et comme la plus grande 
partic cles grands propriétaires ne réside point à la campagne, il faudra de 
plus lcs autoriser à donner leur voix par procureur. 

X111. Les dispositions de notre prbsent &dit auront lieu également 
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dans notre bonne ville de Paris. dans celles de Lyon , Marseille, 
Nantes, et  dans celles ou nos Cours de parlement ou Conseils supé- 
rieurs sont établis : sauf aux corps de ville desdits lieux à nous en- 
voyer leurs mémoires sur la forme dans laquelle ils procéderont & 
ladite répartition. 

Observnlions. - Le viiigtièrne, dans les villes dénommées au présent ar- 
ticle, roule sur les maisons ou sur l'industrie. 

Quant au vingtième des maisons, plusieurs ne manqiieraient pas de les 
convertir eri droits sur les consommations; ce serait changer ii!i impôt di- 
rect sur les fonds en impôt indirect, et par conséquent faire u::v très-mau- 
vaise opération. 

A l'égard di1 vingtième d'industrie, si on veut le laisser subsister, peu im- 
porte de quelle maniere il sera réparti; et peut-être, en ce cas, l'imposition 
sur les consommations a-t-elle de l'avantage, parce que du moins elle sauve 
le désordre de l'arbitraire. 

XIV. Les syndics qui auront éte nommés en exécution de I'ar- 
ticle XII ci-dessus exerceront leurs fonctions pendant trois ans, en 
sorte qu'il y en ait toujours deux anciens et un nouveau ; à l'effet 
de quoi il en sera élu un chaque année, et  la durée des fonctions de 
ceux qui auront été nommQs la première fois sera réglbe par l'âge 
desdits syndics, en sorte que le plus Agé sera reputé l'ancien, e t  
ainsi des deux autres dont le plus jeune sera réputé nouveau syridic. 

ObserraNons. -C'est en général ilne bonne chose dans toute constitu; 
tion d'un corps dont les membres sont électifs, de ne pas faire changer tout 
le corps à la fois. Ainsi, l'on ne peut qu'applaudir aux vues que présente 
cet article. 

XV. Celui desdits syndics qui entrera en exercice sera char& à 
l'avenir de faire le recouvrement des r6les des vingtihmes, et  d'en 
remettre le montant aux receveurs des tailles : voulons néanmoins 
que ceux des trois syndics nommks la première fois, qui ne devront 
exercer que pendant Urie ou deux annkes, soient dispeiisés de faire 
ledit recouvrement, 

Observa2ions. - Si l'on a voulu, par l'établissement de ces syndics, 
préparer les habitants des campagnes à une administratiori munici-. 
pale (chose fort désirable, mais qui ne paraft pas être mûre à beaucoiip 
près, et qui doit etre précédée de plusieurs changements, non-seulement 
dans les lois relat.ives à la finance, mais encore dans plusieurs lois civiles1); 

* Ces lignes confirment l'observation que nous avons déjà faite, qu'il n'entrait 
pas daiis le ciiracti?re de Turgot de manquer de prudence en matière de réformes. 
(E. D.) 



si, disyje, on's'est proposé ce but, on détruit d'une main ce qu'on élève de 
l'autre, lorsqu'on charge les syndilcs du recouvrement des deniers. 

Le syndicat du vingtième revêtu de cette fonction serait un second fléau 
sur les Campagnes, ajouté au premier fléau dc la collecte pour les taiIles, 
que je regarde comme aussi destructive de l'agriculture que la milice, et 
comme ~ J . I  des plus grands obstac'les à la formation des communautés dans 
les mmpagnes. - C'est cette malkieureuse collecte qui change en bourgeois 
d'a ailles franches presque tous les propriétaires de terre. Un collecteur est 
un des plus malheureux personnages qu'on puisse imaginer, exposé à toiis 
les instants à se voir trafné en prison, obligé de faire continuellement des 
avances dont il n'est payé qu'avec lenteur et à force de poursuites pénibles 
et coûteuses ; il passe deux ou trois ans à courir de porte en porte et à né- 
gliger ses propres affaires; il s'endette et se trouve ordinairement ruiné. 
Dans les provinces de petite cultiire, on évalue la collecte d'une paroisse 
ordinaire à une perte de trois à quatre cents livres. Si ces trois à quatre 
cents livres par paroisse étaient levées sur tout le monde, on les regarderait 
comme une charge très-forte, mais passari t successivcment sur chaque fa- 
mille aisée, qu'elle ruine totalemen t, elle est mille fois plus onéreiise. Quel est 
l'homme qui, pouvant éviter ce malheur en transportant son domicile dansune 
ville, ne prendra pas ce parti? Voilà (donc tous les capitaux qui pouvaient soute- 
nir l'agriculture portés dans les villes; yoila toutes les dépenses des gens aisés 
concentrées dans les villes : elles ne retourneront à la campagne que par les 
voies d'une circulation lente, et dinninuécs par les frais de voiture et de re- 
vente *. 

Quand on a chargé les asséeurs cie la taille dc la collecte des deniers, on a 
cru que les asséeiirs seraient par 11à intéressés à asseoir l'imposition sur les 
contribuables les'plus ,aisés, afin d'assurer le recouvrement. De là il est ar- 
rivé que la facilité du payement is été le seul principe de la répartition, et 
que chacun a évité de mettre au jour sa richesse. On a bientôt appris à se 
laisser accabler de frais avant de payer sa taxe, et l'on peut assurer qu'une 
grande partie des désordres de la taille arbitraire tiennent à cette cause. 

Les asséeurs et collecteurs sont aussi censés choisis par la paroisse, et 
c'est d'après cette fiction de droit que non-seulement on a rendu la paroissc 
responsable de la dissipation des deniers, mais encore qu'on a, par un règle- 
ment de 1603, autorisé le receveur des tailles à prendre. quatre habitants 
parmi les plus haut tasés, et à les attaqucr solidairèment polir remplacer le 
montant de la dissipation, sauf à ceux-ci à attaquer les biens du collecteur 
dissipateur, et en cas d'insuffisance, à se pourvoir pour obtenir un rejet sur 
la paroisse dont ils ne peuvent être rembourses qu'au bout de quelqiies an- 
nées. Il serait très-utile d'abroges cette loi barbare, -et rien ne serait plus 
aisé. 11 n'y aurait qu'à obliger le receveiir des tailles à poiirsuivre en son 
nom les biens du collecteiir dissipateur, et accorder, en cas d'insuffisance, le 
rejet à son profit. Il est vrai que, se trouvant obligé de faire les avances, il 
faudrait aussi lui accorder l'intérêt jusqu'à la rentrée du rejet; mais cet in- 
térêt serait bien moins onéreux que la solidarité qu'on lui permet d'exercer. 

De toutes les charges, les plus odieuses et les plus ruineuses sont celles 

. l 11 faut siirtout lire Boisguillebert siir le fUau de la  collecte. On se convaincra 
qy'il n'y a pas de pays où la fiscalité ait été plus oppressive qu'en France. (Voyei: 
Ecorconeistes financiers du dix-hui.lième siècle, page 186.) 
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qui tombent ainsi au hasard sur quelques particuliers qui n'ont aucun moyen 
de les prévoir ni de s'en garantir. 

Je connais une généralité où les collecteurs de la taille étaient chargés 
des rôles du vingtième, et les rec-eveurs s'étaient mis sur le pied d'exercer 
aussi cette solidarité pour la dissipation des fonds des vingtièmes, malgré 
l'esprit des règlements sur le vingtième et la forme du recouvrement, sui- 
vant laquelle le préposé au vingtième est un homme nommé d'office et  
choisi par le receveur des tailles. Les élections ne faisaient aucune difficulte 
de les y autoriser, et l'intendant a eu quelque peine à leur persuader que 
cet usage Stait abusif. 

Qlioi qu'il en soit, le prétendu choix des coll'ecteurs est une illusion. La 
collecte est trop onéreuse pour que personne veuille s'en charger librement. 
Bien loii1.de choisir, on est obligé de faire un tableau suivant lequel chacun 
passe à son tour. 

On peut assurer que le syndicat pour le vingtième ne serait pas pIus libre- 
ment accepté, et qu'on serait de même obligé d'y faire passer cbacun à son 
tour. Ainsi, bien loin de hâter la formation des communaiites, on y ajoute- 
rait un second obstacle qui se joindrait au premier pour chasser de la Cam- 
pagne tout homme aisé. 

11 n'y a qu'un moyen de remédier à cet inconvénient et pour le vingtième 
et pour la taille, c'est de rendre la collecte assez avantageuse pour qu'un 
homme puisse en demeurer chargé à perpétuité, sauf les cas de révocation '. 
Dans plusieurs généralités, on a établi des préposés pour le vingtième, aux- 
quels on a donile un certain arrondissement. Dans les pays de taille rkelle, 
ou il y a des communautés, la communauté donne la levée des impositions 
au rabais. Si l'on adopte ce parti très-raisonnable, il faut s'attendre que 
dans les premiers temps les taxations seront plus fortes. Ce n'est pas un 
grand inconvénient, car on les regagnera au centuple par l'exemption de 
collecte et par le retour des propriétaires riches à la campagne. Mais quand 
le recouvrement sera monté, et surtout quand on en aura rendu la forme 
moins onéreuse aux collecteurs et aux contribuables, il y aura concurrence, 
et la levée se fera certainement à meilleur marché. - Les changements à 
faire à la forme de recouvrement demandent à être traités en particulier et 
d'une manière fort étendue. - 11 est bien singulier que la levée des impo- 
sitions royales soit une occasion de fortune pour ceux qui n'y ont aucune 
peine, et de ruine pour ceux qui en font véritablement tout le travail. 

En déchargeant les asséeurs de l'imposition du soin de la lever et en les 
faisant choisir par les propriétaires, on se rapprochera un peu di1 but qu'on 
paraît avoir. Mais il sera surtout essentiel que les propriétaires choisissent 
un tresorier dont ils répondront, non par la voie odieuse de la solidarité, 
mais tous ensemble, par la voie du rejet des sommes dissipées et de l'intérêt 
de l'avance faite par le receveur des tailles. 

11 faut l'avouer, un bon trésorier suivra mieux que qui que ce soit le$ 
changements a faire aux rôles chaque année. Toute imposition réelle tend 
à un cadastre, c'est-à-dire à un dénombrement de chaque espèce d'héritage 
avec une evaluation fixe. 1,orsqu'une fois on aura atteint ce but, l'opération 
du rôle ne sera plus qu'une affaire de commis pour la répartition, et quant 

L'établissement des percepteurs ayant la qualité de fonctionnaires publics a 
résolu cette question. (E. D.) 



OBSERVATIONS 
a la vefification annuelle des propriétés, personne ne pourra la faire plus 
exactement que le trésorier, puisqu'elle le sera par les poursuites mêmes 
qu'exige le recouvrement. Les assiéeurs ou syndics ne peuvent étre bons que 
pour former l'évaluation; ainsi, leur fonction ne doit pas être perpétuelle et 
doit encore moins être annuelle. Il y aurait trop d'inconvénicnt à laisser 
varier tous les ans l'estimatioii tfe chaque héritage ; l'administration doit 
seulement être renouvelée de temps en temps et d'un seul membre à chaque 
foi$, Plus la culture s96tendra, plus le royaume approchera de l'état où sont 
actuellement les provinces de la grande culture, plus les réformations de- 
vront être rares. Or, pour une pareille opération, ce sorit de véritables ux- 
perts qu'il faudra faire nommer par les communautés. - L'établissement des 
syndics-asséeurs annuels annoncerait la perpétuité d'une répartition arbi- 
traire sur les fonds, et je pense que ce ne serait pas un bon système. 

XVI. Lesdits officiers municipaux ou lesdits syndics répartiront 
dans la proportion la plus kquitab!e la portion abonnhe des ving- 
tièmes d'industrie, sur les ouvriers, artisans , marchands et autres 
qui font quelque commerce ou négoce, eu égard seulement au 
bbnbfice net de leur art, métier, commerce ou négoce ; et en cas 
d'insolvabilité d'aucuns desdits cotisés audit rôle , seront tenus 
lesdits officiers municipaux ou syndiEs de payer [par provision le 
montant des cotes des irisolvab~es, sauf le rejet qui en sera fait 
l'année suivante sur lesdits contribuables. 

Obswvations. - Voyez l'article :XlX ci-après. 

XVII. Avant de procéder A la formation desdits r&les, lesdits 
officiers ou syndics prendront en communication sur leur rhc8piss6, 
nu greffe de l'dlection, le rôle dkclilrk exhcutoire en l'année 1763 
pour leur ville, bourg, village et communaut8, qui aura BtB d8posé 
audit greffe en exécution de l'article 6 ci-dessus , à la charge par 
eux de le remettre audit greffe apr&s en avoir fait faire une copie 
collationnée par le juge du lieu. laquelle sera dbposée, après la con- 
fection du nouveau rble, au greffe de l'Hbtel-de-Ville, ou B celui de la 
justice du lieu. 

Observations. - Il paraPt inutile de tirer du greffe.de l'élection le rôle 
de 1765, qui n'y est pas et qui ne! peut y être d'ici .à.plusieurs mois. Le 
r81e du vingtième de 4763 est 'dains la paroisse entre les mains du pré- 
posé de cette année, et 1'011 peut en faire faire une copie col1,ationnée par 
qui l'on voudra. Il faut pourvoir à. ce que tout cela se fasse salis frais par 
les juges et les greffiers. 

On n'a aucun besoin di] r8le de 1763 pour former celui de 1765. Ce rdle 
dc 1763 ne peut servir de régle que pour fixer le montant de la somme 
totale, et la somme que doit porter chaque paroisse étant arrêtée au dépar- 



SUR UN PROJET D'ÉDIT. 461 

tement, les officiers municipaux en seront suffisamment instruits. Quant à 
la formation du canevas du nouveau rôle, le rôle de 1764 y sera beaucoup 
plus propre que celui de 1763, parce qu'il sera plus conforme à la distribu- 
tion actuelle des propriétés, dans laquelle il survient bien des changements 
d'une année à l'autre. 

XVIII. Lesdits officiers municipaux ou syndics comprendront dans 
ledit rOle les articles qui auraient été omis dans celui déclaré exécu- 
toire en 1763 ,  e t  augmenteront les cotes dudit rSle qui leur pa- 
raîtront susceptibles de ladite augmentation, à la charge néanmoins 
qu'en cas d'insolvabilité des propriétaires dont les cotes auraient 
été ainsi ajoutées ou augmentées, lesdits officiers municipaux ou 
syndics seront tenus d'en payer par provision le montant, sauf le 
rejet qui en sera fait sur lesdites villes, bourgs et communautés dans 
le r81e de l'année suivante. 

Obseruatàons. - On rend ici , comme dans l'article XVI, les officiers 
municipailx responsables de l'insolvabilité, mais il semble que ce soit 
pour les cotes augmentées ou ajoutées. Cependant, les mémes raisons pa- 
raissent devoir Stablir la même solidarité pour les anciennes cotes. La 
solidarité est en général une suite nécessaire d'une imposition dont la somme 
est fixée, et dont la 1-épartition est faite par la communauté sur chaque con- 
tribuable. Accordera-t-on des décharges à ceux qui, étant déjà imposés dans 
les anciens rôles, seront cependant insolvables? Alors il faudra entamer la 
fixation, et l'impôt ne rendra pas la somme attendue. Il faut avouer que 
cette avance est une charge imposée aux officiers miinicipaux et syndics; 
mais elle est d'usage sur la taille et les autres impositions ordinaires. D'ail- 
leurs, ce n'est pas un objet considérable, et ils seront plus à portée que ne 
sont les collecteurs d'en supporter le fardeau passager. 

XIX. Lesdits officiers municipaux ou syndics ne pourront néan- 
moins augmenter la cote ii laquelle les propriétaires de fiefs auront 
QtB portés dans le rôle déclaré exécutoire en ladite anriBe 1 7 6 3 ,  
qu'ensuite d'une dklibération de notables de ladite communauté 
convoquée en la maniBre accoutumée, laquelle sera remise au com- 
missaire élu pour les propriétaires de fiefs de l'arrondissement dont 
il sera parlé ci-apr~s, pour par lui communiquer ladite délibération 
sans frais au propriétaire de fief que l'on prbtendra devoir etre aug- 
ment6 , recevoir ses rbpoilses, et  faire sur le tout une instruction 
sommaire et  sans frais, dont il rendra compte au departement 
suivant, qui statuera sur l'augmentation proposée, ainsi qu'if ap- 
partiendra, sauf l'appel en notre Cour des aides. 

Observations. - On ne voit pas pourquoi mettre plus d'entraves h l'aug 



meptation de la cote des proprilétaires de fiefs qu'à celle des cotes des 
autres citoyens : c'est au con traire les propriétaires de fiefs que doit tomber 
la plus grande partie des augmentations, parce que c'est en lein faveur que 
sont faites presque toutes les omiss~ions, toutes les fausses évaluations. On a en 
général imposé les taillables assez exactement, parce qu'on a relevé les rôles 
des tailles, et parce que les biens-fonds et les maisons se cachent difficilement. 
Mais il est très-difficile d'imposer exactement les seigneurs. Dans les pays de 
petite culture, le revenu des seigneurs est pour la plus grande partie en 
rentes en grains ; et ces rentes sonit très-faciles à cacher, surtout dans quel- 
ques provinces, où elles sont solidaires entre tous les tenanciers d'un même 
tènement, et où cette solidarité ne se prescrit que par trente ans. Cette 
jurisprudence, il faut le dire en passant, offre encore un obstacle à vaincre 
pour établir une véritable administration municipale dans les campagiies; 
elle met le seigneur à portée de rriiner en un instant un tenancier dont le 
bien ne vaut soiivent pas la totalite des arrérages dus par ses cotenanciers. 
11 arrive de là que les paysans sont toujoiirs dans le cas de trembler devant 
leur seigneur, et que malgré l'intérêt qu'ils auraient de dénoncer cette 
rente, ils aiment mieux payer uni peu plus. Or, la voie des délibérations 
qu'on exige est certainement la moins propre à enhardir ceux qui auraient 
à déclarer qu'ils payent des rentes : la plupart n'oseront parler dans une 
assemblée de la communauté. 

Les observations & faire sur l'établissement des commissaires élus, sur  
l'espèce de tribunal qu'on appelle le departement, et sur l'appel qu'on éta- 
blit du département à la Cour des aides, seront placees aux artictes qui sui- 
vent. 

XX. Dans la formation des rbles des vingtihmes, lesdits officiers 
municipaux ou lesdits syndics a~uront égard à la continence et valeur 
de tous les fonds de leur territoire, et aux sommes auxquelles les 
vingtihmes auront été. répartis sur les propr2taires desdits fonds 
par -les r8les arrêtés en 1763 ; comme aussi aux nouvelles décla- 
rations que les propriétaires pourront donner, auxquelles néanmoins 
lesdits of6ciers municipaux et syndics auront tel Bgard que de raison. 

Observalions. - Le travail à faire pour exécuter cet article est immense, 
il demande .rine vérification détaillée des fands pour lesquels chacun est 
imposé. OP, dans la plupart des provinces les rôles de 1763 ne présentent aucun 
secours pour cette vérification ; chaique cote est coneue ainsi : N.. . .. payera 
tant. .. Les rôles de taille fourniraient plus de moyens, encore n'en peut-on pas 
tirer grand parti. Les minutes des dlirecteurs et les procès-verbaux devérifica- 
tio~is des contraleurs pourraient être beaucoup plus utiles ; mais ces procès- 
verbaux n'existent que dans les paroisses qui ont été ce qu'on appelle tra- 
vaillées oii vérifiées. Le vingtième n'a été réparti dans les autres qiie d'après 
les déclarations des propriétaires, cliii sont en général très-vagues, très-peii 
détaillées, trés-incomplètes, très-inexactes. 

J'ajoute que jusqu'à présent les biens des nobles et des privilégiés ne sont 
point compris dans les rôles des vingtièmes de chaque paroisse, mais qu'ils 
sont réunis, pour chaque élection, clans un rôle particulier dont le recouvre- 



ment est fait par le receveur des tailles. Or, ce rôle ne fait pas mention des 
paroisses où s o ~ t  situés les biens de cllaque privilégié. Un intendant a voiilu 
faire décomposer, paroisse par paroisse, les rôles du vingtième noble de sa 
généralité ; depuis un an que ce travail est commencé et suivi par plusieiirs 
contrôleurs, il n'a pas encore pu être achevé. 

On peut bien assurer qu'aucun de ceux qu'on choisira pour syndics, qui 
ne seront pas d'une autre espèce que ceux qui sont ordinairement collec- 
teurs, n'est en état de faire une pareille vérification, qui, d'ailleurs, fût-elle 
confiée à des gens capables, demanderait Beaixcoup de temps, et ne pour- 
rait jamais être faite avant le département de 1765. Je doute wême qu'à l'ex- 
ception des provinces où les habitants de la campagne sont plus riches, et 
par conséquent plus instruits, cette opération puisse jamais être bien faite au- 
trement qrxe par des commissaires qui agiront de concert avec les principaux 
habitants de la paroisse, et qui, prenant d'eux les renseignements qu'eiixseuls 
peuvent donner, suppléeront à l'impuissance où ils sont de suivre'aucun 
travail avec ordre. Mais il est impossible de trouver des con~missaires en 
nombre suffisant pour vérifier en un an toutes les paroisses. Les difficultés 
d'une pareille opération se développeront de plus en plus dans la discussion 
des articles suivants. 

XXI. E t  pour mettre chaque contribuable eu btat de juger par 
lui-mbme de l'exactitude de la répartition faite par lesdits r8les. 
lesdits officiers municipaux et syndics seront tenus d'y énoncer à 
l'article de chaque contribuable la continence des biens-fonds pour 
lesquels il sera iinposb, et  de distinguer leur diffbrente nature et  
quali t6. 

Observa2ions. - Énoncer la continence des biens-fonds, et distin- 
guer leurs différentes natiires et qualités, c'est faire un cadastre; et j'ai 
peine à croire qu'un pareil travail puisse être fait par des syndics cliargés 
à la fois de l'assiette et du recouvrement, et par conséquent forcés d'être 
syndics tour à tour. Si l'on en juge par l'exemple des collecteurs, on peut 
assurer que dalis un très-grand nombre de paroisses on ne pourra en trou- 
ver qui sachent lire et écrire. 

On entend apparemment, par la distinction de nature et qualité qu'on de- 
mande dans cet article, une distribution des terres de chaque espèce de cul- 
ture, en terres de première, seconde et troisième qualité. C'est en effet le 
moyen le plus prompt pour en faire une évaluation approchée ; mais comme 
c'est encore une opération très-longue , siir laquelle les syndics ou autres 
seront très-pea aidés par les rôles actuels du vingtième, il est physique- 
ment impossible qu'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois, qu'on leur 
donne par l'article XXVlII ci-après. 

XXII. Voulons que les biens dépendants du mbme proprietaire 
situes dans les territoires des différentes communautbs qui ont &té 
imposOes en 1763, au lieu du principal manoir ou du domicile du 
propriétaire, soient imposés le plus t6t que faire se pourra dans le 



rble de chacune des communautés où ils seront assis, et que nban- 
moins, jusqu'd ce ,  ils continuent d'btre imposés au r81e de la corn- 
munaut6 dont ils ont fait partie en 1763. 

Observations. - Il est impossible de parvenir à une juste répartition 
d'une imposition réelle sans faire! imposer chaque héritage au lieu de sa 
siti~ation. Dans les pays de.taille personnelle, le système de cette imposition 
a fait établir un principe contrairle , auquel cependant il a été fait quelques 
restrictions relativement aux exploitations de fermes qui doivent toujours 
être imposées dans le lieu de leur situation. Deux choses ont donne lieu à 
suivre, pour l'imposition du vingtième, quoique réelle, l'usage établi pour 
la taille personnelle : 

40 Le vingtième, ou pliltôt le diixième, a été d'abord établi sur les dScla- 
rations des propriétaires, dont la plupart étaient assez vagues, et ne spéci- 
fiaient point en détail chacun de leurs héritages, et le lieu de leur situation. 

20 Les poiirsuites pour le payernent de l'imposition s'adressant toujours 
il la personne, le collecteur aurait été fort embarrassé pour aller chercher 
le propriétaire domicilié dans une paroisse éloignée. Lors même qu'il s'agit 
de pièces de terres réunies, ou des corps de fermes, oii dc domaines situés 
dans les paroisses voisines, comme les fruits ou les fermages sont les seuls 
gages de l'imposition, les saisies nle peuvent étre faites que sur le fermier ou 
siir le métayer qui recueille les fruits ou les fermages, ce qui donne lieu à 
la concurrence des collecteilrs des deux paroisses. 

Pour éviter cet embarras, on avait mieux aimé taxer chacun pour tous 
ses biens dans le lieu de son domicile, ce qui était d'autant moins difficile 
que tous les raies se faisaient dans le même bureau. J'ignore par quelle voie 
on est venu à bout de remédier à ces inconvénients dans les pays de taille 
réelle, où tous les biens sont impo!jés dans le lieu de leur situatiori. Ile meil- 
leur remède qu'on pût y apporter me semblerait être de rendre le fonds 
responsable de l'imposition, et ii~on pas les fruits ; ce changement dans le 
système du recouvrement aurait unc infinité d'avantages; mais pour les 
bien développer, et poiir répondre aux objections qui se présentent, il fau- 
drait un Mémoire exprès. Au surplus, ce nouveau plan demanderait néces- 
sairement qu'on réformât toute la procédiire sur les saisies réelles, et mbme 
les lois sur les hypothéques. Au défaut de ce changement, je ne vois rien 
de mieux que le plan qu'on s'est proposé par l'article XXXII, et qui consiste 
àcharger les collecteurs du lieu dir domicile,-à la décharge de ceux du lieu 
de la situation. Mais ce plan est encore siisceptible de quelques embarras. 
Voyez cet article. 

XXIII. Et pour faciliter la distinction desdits biens situés dans les 
territoires des différentes communaut6s et imposes dans un seul et 
meme rble, les propriétaires d'iceux seront tenus, dans le délai de 
trois mois, aprhs In publication du présent bdit , de remettre au 
greffe de l'élection trois états conteriant la quantité et la qualit6 des 
terres qu'ils possèdent dans le territoire de chacune des commu- 
nautés, aux rbles desquels ils ne sont point compris ; et l'dvaluatioo 



de la somme Blaquelle ils devaient y etre imposes proportionnement 
A la cote pour laquelle la totalitB desdits biens Btait comprise dans 

/ 

les rbles arrbt6s en 1763. 

Observations. - Les déclarations qu'on exige des propriétaires pourront 
etre fournies par quelques-uns des plus riches et des plus intelligents. Mais 
cette espèce de ventilation de leur cote, et cette répartition proportion- 
nelle entre ce qu'ils possèdent dans différentes paroisses, sera très-difficile 
pour le plus grand nombre. 

XXIV. L'un des trois états remis au greffe de l'élection, en ex&- 
eution de l'article prBcBdent , 7 demeurera d8pos8 ; le second sera 
envoyé par notre procureur audit siége, aux cifficiers municipaux oii 
syndics des lieux où seront situ& lesdits biens, pour qu'ils aient h 
les ajouter dans leur rôle de 1'annBe suivante, et  le troisième sera 
pareillement envoyb aux officiers municipaux ou syndics du lieu ou 
lesdits biens avaient Bt6 imposés pur les rlîles arrktés cn 1763,  pour 
qu'ils aient à ne les plus comprendre dans leur rOle de l'ann6esuivante. 

Observations. - J'ai bien dc la pcinc à croire que les détails dont oii 
charge le procureur du roi de l'élection soient exactement remplis. J'ai 
l'expérience qu'ils ne s'acquittent point, relativement à la taille, de la 
plupart des fonctions quc les règlements leur imposent. En général, un 
homme qiii a acheté un office, lequel n'est ni très-honorable ni fort lucra- 
tif, pour jouir de quelques priviléges, ne se charge pas volontiers d'un tra- 
vail dont il peut se dispenser par simple négligence. Un hommc auquel on 
ne peut Ôter son office, et qui n'a rien à perdre ni à gagner soit qu'il tra- 
vaille, soit qu'il ne travaille pas, choisit lc dernier parti. Les hommes sont 
ainsi faits. On ne peut trop le répéter, tout travail qui demandera de la suitc 
et du détail ne sera jamais fait que par des gens payés ad hoc et révocables. 
Je connais une intendance où la taille tarifée est établie, et où l'on rapporte 
certaines taxes d'une paroissc sur l'autre; avec des bureaux montés, on a 
bien de la peine à suivre exactement ces variations, et à observer les chan- 
gements qui doivent en résiilter cliaque année pour la fixation de chaque 
paroisse. Il est très-probable que les procureurs du roi des élections, n'ayant 
aucun des secours necessaires, nc suivront pas exactement les correspon- 
dances qu'on exige d'eux. 

XXV. Notre procureur audit sibge de l'blection sera tenu de re- 
présenter au departement les Btats qui auront et6 dBposés au greffe 
en ex6cution de l'article XXIII ci-dessus ; et sur le vu desdits états, 
l'abonnement des eommunaut~s dans le rble desquelles la totalitk des- 
dits biens Btait imposbe, sera diminue dans la proportion de I'aug- 
mentation qui sera faite à l'abonnement des communautBs ou partie 
desdits biens sera imposhe ii l'avenir, conformbment auxdits états. 

1. 30 



Observations. - Cette représentation ail département sera bim longue. 
Si, au lieu d'envoyer ces états au greffe des élections, on les eQt envoyés 
à l'intendance, ces changements eussent été marqués d'avance sur l'assiette 
du département; et, en déposant une de ces assiettes au greffe de l'élec- 
tion, tout ce qu'on a pu se proposer par cet article et par le précédent se 
trouverait rempli. 

XXVI. Faute par les propriétaires de biens situks dans le terri- 
: toire de différentes coriimunautks , d'avoir fourni les états ordonnbs 

par 1'articleX)iItIci-dessus, dan~sle terme y porté, et jusqu'à ce qu'ils 
y aient satisfait, ils seront imposés dans le r81e de chacune des com- 
munautks où partie desdits biens sera sitube, sans pouvoir prktendre 
aucune diminution de leur cote dans le lieu où la totalith desdits 
biens aurait étB imposke conformément aux rbles arrhtés en 1763. 

Obseruatiorzs. - Cet article parafl; nécessaire pour obliger les propriétaires 
à faire les déclarations qu'on exige. 

XXVII. Voulons en outre qu'au cas qu'il se trouve dans lesdites 
eommunautks des fonds et héritages appartenant à des forains, e t  
cultiv4s par des particuliers rksidant hors du lieu, lesdits officiers 
municipaux ou syndics soient tenus de les porter dans un chapitre 
sépar4, à la fiil dudit r81e des vingtihmes, et de faire mention A 
chaque article desdits fonds et héritaces du nom des propriktaires , 

B. 
s'ils peuvent en avoir connaissance, ainsi que du nom de celui qui 
les cultive, et  du lieu où ils demeurent. 

Observations. - Le cas prkvu pair cet article ne peut avoir lieu que pour 
des héritages appartenant à des fermes oii domaines situés dans ilne pa- 
roisse contigue A celle ou les fonds sont sitiiés; et dans ce cas il est tou- 
joiirs facile de connaftrc le propriétaire, car le cultivateur est connu, et il 
n'y apoint de cultivateur qui ne connaisse son propriétaire, puisqu'il lui 
paye ou le fermage, ou une portioni des fruits. Au surplus, on peut taxer un 
fonds sans connaître le propriétaire, le fermier ou le métayer ne pouvant le 
payer qu'après avoir paye l'impôt. 

XXVIII. Lesdits officiers municipaux et syndics seront tenus de 
former les rbles desdits vingtièmes abonnks, conformément h ce qui 
est port6 par les articles prkcédents, dans le dklai d'un mois, i 
compter du jour qu'ils auront re:çu la commission du sieur intendant 
et  commissaire &parti, et  de les lui renvoyer pour ktre par lui vbrifiés 
et  rendus exécutoires. 

Observations. - J'ai dejà remarclué qu'il est physiquement impossible 



que des rôle$, où les héritages qui donnent lieu 3i chaque cote seronténon- 
ces, soient faits en un mois. 

11 y a une sorte de contradiction à charger les intendants de rendre les 
rôles exécutoires, lorsque toutes les poursilites doivent se faire de l'autorité 
des élections. Peu importe au reste par qui les rôles soient rendus exécu- 
toires, puisque la vérification ne consiste qu'à constater que le montant du 
rôle est égal à la somme imposee sur la communauté. 

XXIX. L'original des rôles faits en exécution des articles prbce- 
dents, dQclaré executoire par ledit commissaire dbparti, sera d6posB 
pendant quinze jours au grefre de 1'HOtel-de-Ville, ou, s'il n'y en a 
pas, Q celui de la justice du lieu, pour en Gtre pris communication, 
sans deplacer et  sans frais, par chacun des contribuables, e t  ktre, 
après ladite quinzaine expirec, remis au syndic qui sera charge d'en 
faire le recouvrement, ainsi qu'il est port6 par l'article XV ci-dessus. 

XXX. Pendant ladite quinzaine, ledit greffier de 1'Hûtel-de-Ville, 
ou celui de la justice du lieu, sera tenu de faire Urie copie dudit 
r61e, et de la faire collatioiiner par le juge du lieu pour rester dans 
son greffe, e t  en Btre pris communication, sans deplacer, toutes fois 
et  quantes par chacun des contribuables, pour raison de quoi il ne 
pourra Btre perçu plus de cinq sous pour chaque communication par 
ledit greffier. 

XXXI. Celui desdits syndics qui sera charge de faire le recouvre- 
ment ne sera tenu de faire aucunes poursuites en son nom contre 
les proprietaires de fiefs qui n'auront pas acquitte , dans le terme 
prescrit, les cotes pour lesquelles ils seraient employbs dans lesdits 
rôles des vingtièmes abonnés ; à In chargc toutefois d'avertir le 
receveur des tailles dudit dkfaut de paycmeiit , dans la huitaine au 
plus tard,  pour &tre lesdits propriktnires de fiefs poursuivis A sa 
requbte. 

Ohseruatiolzs. - Jusqu'à présent les poursuites contre les nobles et privi- 
légiés ont été faites par les receveiirs des tailles; et en effet, il serait diffi- 
cile d'en charger les collecteurs ordinaires, que les gentilshommes rece- 
vraient fort mal. Il est même assez ordinaire que les collecteurs aient assez 
dé peine à faire payer les métayers de certains .gentilshommes. Le remède 
d'obliger le receveur des tailles à faire les poursuites en son nom, pour 
toutes les cotes des gens trop puissants, est très-bon; et il serait fort utile 
d'étendre cette disposition au recouvrement des taillos. II existe un règle- 
ment a ce sujet, mais il n'est pas exécuté. 

XXXII. Ledit syndic charge de faire le recouvrement desdits 
vingtihrnes sera pareillement dispense de faire le recouvrement des 
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cotes des &rangers ou des forains mentionnbs en l'atticle 27 ci- 
dessus, A la charge par lui d'en remettre un relevb audit receveur 
des tailles, huitaine aprksque le r61e rendu ex6cutoire lui aura été 
renvoyb, pour Btre un extrait dudit relev8 remis par ledit receveur 
des tailles & chacun des officiers municipaux ou syndics chargbs de 
faire le recouvrement des vingtiemes dans les lieux où seront domi- 
cilibs les cultivateurs compris dans ledit relevé, pour etre par eux 
fait le recouvrement des cotes pour lesquelles ils seront employés 
dans le rSle de la paroisse voisine. 

Obserualions. - Les états des cotes d'héritages appartenant à des fo- 
rains seraient faits avec bien plus d'exactitude par des trésoriers perpé- 
tuels, que par des syndics changeants dont très-peu pourront lire et berire. 
Ces espèces de virements de partit.? demandent de l'attention de la part des 
receveurs des tailles, qui doivent donner ilne décharge au préposé de la 
paroisse de la situation, du montaint de ce dont le ~ é p o s é  du domicile doit 
faire le recouvrement . 

Il serait naturel que, le receveur des tailles n'ayant de titre contre les pré- 
posés ou syndics qu'en vertu de l'ordopance qui rend les rôles exécutoires, 
les extraits du rôle d'une paroisse que l'on envoi? au préposé d'une autre 
fussent visés par la même personne qui aurait rendu le rôle exécutoire; il 
faudrait aussi qii'il fût fait mention, au bas de l'ordonnance qui rend ce rôle 
exbcutoire, du montant de la somme dont la totalité de l'imposition de la 
paroisse se trouve diminuée, et que le receveur n'a plus droit d'exiger du 
syndic ou du préposé. C'est une raison de plus pour charger les officiers de 
l'élection de rendre les rMes exéciitoires. 

11 se présente ilne observation par rapport aux cultivateurs mentionnés 
dans cet article et à l'article XXV[I. Les cultivateurs ne doivent jamais le 
vingtième, et jamais ils ne peuvent être poursuivis en leur nom pour sa 
perception, si ce n'est comme débiteurs des propriétaires et par la v oie de 
saisie-arrêt l. A cet égard, les cultivateurs résidant dans la paroisse ne dif- 
férent en rien des cultivateurs résidant dans les paroisses voisines. Or, on 
dispense au commencement de cet article le syndic de suivre le recouvre- 
ment sur les cotes des forains menitionnés à l'article XXVII; mais on ne s'ex- 
plique pas sur les cotes de ceux dont les fonds sont cultivés hors de la pa- 
roisse. Cet arrangement suppose que les poursuites seront immédiatement 
dirigées contre les cultivateurs, c:e qui peut être nécessaire tant que les 
fruits seront le seul gage de l'impc~sition. Mais en ce cas il serait nécessaire 
de régler la forme de ces poursuites, car il est bien à craindre que sans cela 
elles ne se fassent de la même manière que les poursuites sur la taille, aux- 
quelles tous les préposés, receveurs, officiers des élections sont accoutumés. 

J'ai vu établir des commissaires sur les fruits d'un fermier pour payement 
de vingtième, au lieu de faire une saisie-arrêt, et cet usage abusif est ré- 

' Voilà pourqiioi les privilégiés avaient opposé tant de résistance à l'impôt du 
uinglié.me, et pourquoi Louis XIV n'avait réussi à établir le dixième que tempo- 
rairement. (E. D,) 



pandu dans plusieurs provinces. Il est très-difficile dc remédier à ces désor- 
dres dans le recouvrement, parce que les peuples y sont accoutumés et ne 
réclament que rarement l. 

Il est nécessaire de faire un nouveau règlement sur le recouvrement ,relatif 
à la forme d'une imposition réelle, ou au moins d'adopter les règlements 
en usage daps les pays de taille réelle, peut-être en les perfectionnant. 

XXXIII. Pour indemniser lesdits officiers municipaux et syndics 
des frais nécessaires pour la confection desdits rbles et  pour leur 
recouvrement, voulons qu'il leur soit paye par le receveur des 
tailles , . . . . . deniers pour livre du montant desdits r8les , Icsquels 
voulons leur &tre allouhs en la dépense de leur compte, en vertu du 
présent édit, en rapportant la quittance desdits officiers municipaux 
ou desdits syndics. 

XXXIV. Il sera fait droit par nos élections et  nos Cours des aides, 
ainsi et en la manière qu'il sera ci-après prescrit, sur toutes les 
demandes en diminution de cote desdits vingtiemes abonnés qui 
auront pour objet de faire réformer la répartitiori, e t  de faire rejeter 
ladite diminution sur d'autres contribuables. 

Observations. -C'est une voie bien longue et bien dispendieuse que celle 
des demandes en comparaison de cotes, pour parvenir à une juste répar- 
tition de l'imposition. Si l'on veut faire un cadastre, on n'a pas besoin de 
la comparaison des cotes, puisque, le cadastre une fois fait, il suffira d'en 
vérifier les estimations au bout de quelques années. Si l'on croit parvenir 
au cadabtre par la voie de comparaisons de cotes, j'ose bien assurer qu'on 
n'y parviendra jamais. La comparaison de cotes renferme en elle-même une 
injustice, en ce qu'elle oblige un homme qui ne veut pas de procés à en avoir. 
C'est sans doute ce motif, ct l'expérience du trouble que la comparaison oc- 
casionnait, qui a engagé à l'abolir dans la plupart des provinces où elle a eu 
lieu autrefois. 

XXXV. Et h 1'8gard de toutes les supplications A fin de dbcharge 
et  en modbration, qui seraient formées pour raison de cas fortuits , 
pertes de récoltes et autres causes qui rie peuvent donner lieu à 
aucunrejet de la diminution accordic sur d'autres contfibuables, il 
y sera statué par ledit commissaire dkparti, qùi sera tenu d'envoyer 
tous les mois au contraleur-général de nos finances un état desdites 
diminutions, en marge duquel sera fait mention sommaire des 
motifs pour lesquels elles auront été accordées. 

Observa2ions. - Pour. exécuter cet article, il faut nécessairement que 

Rien n'est plus judicieux que cette réflexion. En tout pays, la miiltiplication 
des abus est en raison directe de la patience des citoyens à les souffrir. (E. D.) 



la sommu imposée soit chaquc: année au-dessus de cellg qui rentrera au 
Trésor royal, et peut-etre serait-il à propos de fixer cette somme. On ob- 
serve d'ailleiirs que pour une iimposition qui tombe sur le cultivateur, le 
cultivateur ne connaft poiiit d'axinée commune, et tous les accidents sont 
contre lui, parce qu'il n'est pas toujours assez longtemps dans une ferme 
pour éprouver l'effet de la conil)ensation des bonnes et des mauvaises an- 
nées ; ail lieu que le propriétaire, polir compter son revenu, a égard à cette 
compensation : ainsi, à moins qu'il n'y ait surcharge dans l'imposition, les 
simples accidents qiii ne tombent, que sur les récoltes ne doivent point opérer 
de diminution en sa faveur. 

Ces diminutions sont presque toujoilrs accordées A l'aveugle et sur des 
procés-verbaux faits avec la pluri; grande négligence. 

XXXVI. ~ t ,  pour que le eontrbleur-général de nos finances soit 
toujours h portée de  veiller h ec que lesdites décharges et modérations 
soient accordées à ceux qui seraient dans le cas de les obtenir pour 
cause de gelkes, grêles, incendies ct autres accidents et  cas fortuits , 
voulons quc ceux qui les auraient éprouv8s s'adressent à l'intendant 
et  commissaire départi, lequel aura soin de les faire constater par un 
procès-verbal qu'il eriverra ilu contr8lcur-général de nos finances 
avec son avis, le tout sans prhjudice des proces-verbaux qui doivent 
Otrc faits en pareil cas par les officiers de nos blections. 

Observations. - Si c'est fauta du confiance pour les officiers de i'élec- 
tion qii'on demande d'autres procès-verbaux, on a grande raison. Mais en 
cc cas il faudrait changer à la fin de l'article cette expression : a qui doi- 
vent elrc faits 1) en ces mots : « que les onciers de l'élection sont dans l'usage 
de faire. » 

Les officiers prétendent avoir droit de îairc excliisivement ces procès- 
verbaux, et ne matiqucront pas de s'autoriser de cctto expression doivent, 
pour s'opposer aux diminutions qui seraient accordées au dtipartement sur 
la taille, d'après d'autres procès-verbaux. 

XXXVII.   out propriétaire dc biens-fonds qui prbtendra que ses 
possessions ont 6th imposees h une somme plus forte que le vingtibme 
effectif, ou qu'il nc possède pas l'hbritage pour lequel il est imposé, 
pourra se pourvoir cn dimiiiution ou radiation de sa cote, par 
devers nos élections et nos Cours des aides, sur simple mémoire ou 
placet; le tout neanmoins sans préjudice de l'ex6cution provisoire du 
r81e declare exécirtoire. 

Observalions. - Sur simple mémoire. Il est nécessaire , non-seulement 
de permettre de se pourvoir par simple mémoire, mais encore de défen- 
dfe d'admettre des demandes formées autrement. Un paysan qui voudra 
se plaindre viendra toujours s'adresser à son procur.eu6 et celui-ci diri- 
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gera toujours ses pbursuites de la manière qui lui procurera 1c plus de pro- 
fit. La faculté accordée par la déclaration de 17G1, de se pourvoir contre los 
cotes des rôles d'office par opposition et par simple mémoire, n'a point 
empêché les procureurs de procéder dans la forme ordinaire. 

XXXVUI. Nos élections connaltront desdites demandes, et y sta- 
tueront sans appel, toutes les fois que Ic montant de la cote dont il 
sera question, de quelque nombre d'articles dont elle soit composée, 
n'exchdera pas la somme de dix livres pour chaque vingtième ; et 
lorsque ladite cote excédera ladite somme, lesdits proprietaires se 
pourvoiront directement en 110s Cours des aides. 

Observat2ons. - De quelque nomb? Far2icles. 11 semble, par la teneur 
de cet article, que la demande en comparaison soit de cote à cote, puis- 
qu'on ne pourrait, dans l'esprit gknéral de la loi, accorder la diminution de- 
mandée sans opérer un rejet sur d'autres cotes, comme on le dit formel- 
lement dans les articles suivants. Cependant, il s'agit ici d'une imposition 
réelle, et toute la question doit toujours rouler sur l'évaluation de chacun 
des articles de cotes qui la composent. C'est donc d'article de cote à article 
de cote que la comparaison doit être faite ; sans quoi la question à juger 
ne pourra jamais être fixée avec précision. 

Il faut avouer aussi que, s'il ne s'agit que d'une comparaison d'articles de 
cote à articles de cote, .il ne s'en trouvera guère qui soit dans le cas d'être 
portée A la Cour des aides. 

Au reste, il me semble que c'est moins le montant de la cote que l'objet 
de la demande qui doit fixer la borne du pouvoir des élections, et que par 
conséquent il faudra demander une diminution de 10 francs au moins pour 
se pourvoir à la Cour des aides. Il est vrai qu'alors chacun serait le maître, 
en forcant sa demande, de se pourvoir à la Cour des aides ; mais il n'y aurait 
pas plus d'inconvénient que dans la disposition de l'article, puisqu'on ne peut 
demander une diminution de 10 fr. sans avoir au moins 10 liv. d'imposition. 
D'ailleurs, il y aurait un moyen d'engager à ne former que des demandes 
modérées, ce serait de rendre l'amende de celui qui succomberait à la Cour 
des aides double de celle du réclamant qui succomberait à l'élection. 

A quelques égards, il y aurait de l'avantage à ce que le plus grand nombre 
des affaires ne fût jugé qu'à la Cour des aides; car probablement le con- 
seiller rapporteur pour les affaires de chaque élection jugera avec impar- 
tialité, et sera comme un autre intendant, seulement avec un peu moins de 
facilité pour se procurer les connaissances locales. 

Les élections jugeront probablement avec plus de néglicence et de par- 
tialité ; mais il faut avouer que la comparaison de cote, déjà fort onéreuse 
à ceux qui sont assignés à l'élection, le devient bien davantage s'il faut 
plaider à la Corir des aides. 

Peut-être faudrait-il fixer la compétence, non par la demande en dé- 
charge seulement, mais aussi par la force de la cote de celui qri'on pourra 
appeler à la Cour des aides, afin qu'un homme riche n'y appelle pas un 
paysan. 



XXXIX. Tout proprietaire qui prbtendra que ses possessions spnt 
trop imposées, indiquera par son memoire ou placet les possbdants 
fonds, qu'il pretendra Btre im poses A une somme moindre que leur 
vingtihme effectif, e t  qu'il entend prendre en comparaison. Et', s'il 
prétend n'être pas proprietaire de I'hbritage pour lequel il est imposé, 
il en indiquera le possesseur actuel. 

Observations. - Si la répartitioa est bien faite, un homme de mauvaise 
hilmeur pourra, en vertu de cet article, prendre en comparaison qui il vou- 
dra, car il n'y aura presque personne qiii ne soit imposé au-dessous de son 
vingtième efftxtif. 

Ilans le systèmc qu'on prend, il ne doit plus etrc question de vingtième 
effectif, mais seulement de proportion entrc la valeur des fonds sur lesquels 
l'imposition doit être répartie. 

KI,. Ledit memoire ou.placet sera communique par notre pru- 
eureur en nosdites Blections ,. ou par nos procureurs génbraux cri 
nosdites Cours des aides, A ceux sur qui Ic rejet de la diminution 
demandée pourrait ktre prononcé, pour y ktre par eux repondu 
dans tel bref delai qui sera lix8 par nosdi tes élections , ou par nos- 
dites Cours des aides , lequel ne pourra toutefois excéder celui du 
mois , et leur reponse sera envoyée jnotredit procureur général ou 
h nosdits procureurs en nosdi tes élections. 

Observations. - Ces mémoires, commiiniqubs aux parties, leur seront- 
ils envoyés francs de port? S'ils ne le sont pas, voila des avances dures 
a payer pour des paysans. D'ailleurs, si ccttc coinmunication se fait par 
lettres, comment constater la re:mise des mciimoircs, comme on ne peut 
s'en dispenser pour que le défaut soit acquis à l'expiratioii du délai ? Si l'on 
sc sert du ministère d'iin huissier., voiliil des frais; et j'observe qii'en aucun 
cas celui qiii est appelé en cornpairaison de cote ne peut être tenu d'aucuns 
frais ; car si on l'a moins irnposé que son voisin, ce n'est pas sa faute, et l'on 
ne peut l'en punir. 

XLI. Faute par ceux ù qu.i ledit mBmoire ou placet aura BtC 
communiqué d'y rkpondre dans le délai porte par l'article précedent, 
il leur sera signifié à la requbte de Iû partie qui aura prhsenté ledit 
memoire ou placet, pour y &pondre dans un, nouveau ddai  d'un 
mbis, h peine d'btre tenus personnellement de supporter la diminu- 
tion de cote qui pourrait Btre accordée ; et à la charge par eux, en 
tout bvknemerit, de payer les frais de ladite signification , sans 
pouvoir les rhpé ter en aucun cas, ni . COI] tre les ,possesseurs de fonds 
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qui auraient. prbsentb ledit mbmoire ou placet, ni contre la com- 
munauté. 

Observations. -Cet article parait répondre à L'observation ci-dessus ; et, 
en effet, il ne sera pas nécessaire de constater la remise de la première co- 
pie du mémoire, puisque, à défaut de réponse, il en sera signifié une se- 
conde. 

Mais, si la première expédition s'est égarée, ce qui est très-possible, ou a 
été négligée, ce qui est très-possible encore de la part des habitants de la 
campagne, ils seront sujets à des frais. 

Et il est à craindre que la première expédition ne soit pas faite, et soit, 
dans l'exbcution de la loi, regardée comme superflue, 40 parce qu'elle n'o- 
bligerait à rien ; 20 parce que l'occasion de faire des frais est toujours re- 
cherchée par tous ceux qui en profitent. 

XLII. Dans le cas où lesdites parties ne répondraient pas à ladite 
sigriification, nosdites élections et  Cours des aides pourront adjuger 
la demande en diminution de cote, si elles la trouvent bien vériâhe, 
à, la charge de rejeter le montant de ladite diminution sur ceux qui 
n'auraient pas répondu à ladite communication ; et ne pourront les- 
dites parties se pourvoir par opposition, ni autrement que par appel, 
contre les ordonnances desdites élections, et  par les voies de droit, 
autres néanmoins que celle de l'opposition, contre celles de nosdites 
Cours des aides. 

Observations. - Il est difficile qu'une demande en comparaison de cote 
soit bien vérifiée, si la partie attaquée n'a pas répondu. Tout au pliis 
un homme pourra-t-il prouver qu'il paye plus que le vingtième effectif; 
mais, outre que cela ne prouverait rien, il est possible que ceux qu'il at- 
taque payent aussi plus que le vingtième effectif. Cela doit avoir lieu si la 
paroisse est trop imposée. Il est vrai que le défendant pourra s'imputer de 
n'avoir point comparu ; mais ceux qui connaissent l'ignorance .et le peu 
d'attention des paysans, peuvent prévoir qu'un grarid nombre négligeront 
de se défendre, et que ce seront les plus pauvres. 

Cette condamnation par défaut est d'autant plus dure qu'on ôte, par le 
même article, la ressource de l'opposition. Celle de l'appel est bien dispen- 
dieuse pour des objets aussi modiques que ceux qui seront jugés par les 
élections. Et quant aux ordonnances de la Cour des aides, je ne vois d'autre 
voie de droit que celle de la cassation. Et sur quel moyen cette cassatiori 
pourrait-elle être demandée? 

Il s'élève ici un doute : le jugement de l'élection ou de la Cour des aides 
fixera-t-il, pour les années suivantes, le taux de chaque fonds? En ce. cas, 
voilà un cadastre qui s'établit par degrés de la manière la plus aveugle, et le 
moins propre à être fondé sur une juste proportion. Si, au contraire, a la 
répartition suivante, les syndics peuvent toujours changer la cote suivant 
leur âme et conscience, voilà bien de la procédure perdue: ce sera une guerre 
perpétuelle. 
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XLIII. horsque ladite demande sera instruite contradictoirement, 
il y sera fait droit par nosdites élections et Cours des aides , par 
ordonnances interlocutoires olu définitives ; et  sera meme prononcb, 
s'il y échet, telle amende qu'il appartiendra , depuis une livre 
jusqu'à cent livres, applicable au profit des moins eotist5s de la 
communauté, dans le territoire de laquelle sont situt5s les biens- 
fonds qui auront fait l'objet de  ladite demande en diminution. 

Observations. - Les moins c~otisés ne doivent pas plus que les autres 
profiter des amendes prononcées, puisqu'ils sont, comme les autres, impo- 
sés à proportion de leur revenu. Peut-être sont-ils moins cotisés par faveur, 
e t  en ce cas c'est doubler 1'eRet de l'injustice commise par leurs protecteurs. 
11 paraîtrait juste d'appliquer unle partie de l'amende au profit de ceux qui 
ont été. injustement appelés en cc~mparaison. C'est un dedommagement bien 
naturel des inquiétudes qu'or1 leur a données mal à propos. Si l'amende 
est considérable, le meilleur usage qu'on en puisse faire est de l'employer à 
la décharge de la communauté entière, sur le rôle de l'année suivante. 

XLnT. En cas qu'il fût estimé nbeessaire de faire priser par 
experts quelques-uns desdits biens-fonds, il y sera procédb par un 
seul prud'homme à ce connaissant, nommé d'office par nosdites 
Cours des aides ou par nosdites blections, lequel dressera un procès- 
verbal, sans qu'il puisse btre pris pour le contrôle dudit acte plus 
de douze sous , de quelque nombre d'articles qu'il fût composé, à 
peine de concussion. 

Observalions. Ces estimations par experts, qui n'auront aucun résultat 
respectif et constant, coûteront en détail, et à ce qu'on imagine sans frais, 
tout ce que l'opération du cadastre aurait coûté pour procurer un bien réel 
et permanent. Ces experts seront nécessairement juges, et seuls juges; ail 
lieu que l'opération du cadastre, bien faite, serait toujours contradictoire 
avec toute la communauté. 

XLV. N'entendons toutefois empbcher ceux qui prbtendraient 
avoir ét6 imposbs arbitrairement et  sans aucune rhgle, de prendre 

partie les officiers municipaux ou syndics par-devant nosdites 
élections et  Cours des aides ; auquel cas ils joindront à leur mémoire 
ou placet un Btat de la vraie valeur, continence et qualité de leurs 
possessions, et si elles sont afl'ermbes , one copie du bail ; et sera 
ladite prise à. partie instruite et  jugée par nos Blections et Cours 
des aides, en la mbme forme et manihie que les demandes en dimi- 
nution, sauf à nosdites Cours et  juges de prononcer telle peine qu'il 
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appartiendra contre ceux qui auraient joint b leurdit mémoire ou 
placet un état qui ne serait pas sincère et  vbritable. 

Observalions. Cet article n'encouragera pas à se charger des fonctions de 
préposé dy vingtième. Une des choses, pour le dire en passant, qui ont le 
plus contribué à détruire en France toute administration municipale, est le  
peu de protection, de considération et d'autoritk accordé aux officiers mu- 
nicipaux. Leurs fonctions n'ont point paru désirables aux honnêtes gens. Ce 
sont pourtant les vrais maitres de la maison, puisqu'ils représentent le 
peuple. Les gens de guerre et de justice, qui les méprisent, ne sont que des 
gens aux gages du peuple. 

On pense .qu'il faudrait se contenter de communiquer ce mémoire, mais 
sans admettre la prise à partie, à moins que le tribunal ne l'ordonnât dans 
le cas d'une prévarication manifeste. 

XLVI. Ne pourront néanmoins etre formées aucunes demandes en 
comparaison contre les propriétaires de fiefs, que par lesdits bourgs, 
villages et  communautés en corps , ensuite d'une délibération de 
notables convoqués en la manière accoutum8e , et sera audit cas 
ladite demande en comparaison instruite et jugée en la forme et  
manière portées par l'article XIX ci-dessus. 

Obseruations. Même observation qu'à l'article XLX. Ce sont précisément 
ces sortes de cotes où il y a le plus d'omissions, et dont il faut au contraire 
faciliter la vérification. 

Il ne faut pas sc laisser intimider à cet égard, parce que les membres des 
cours sont propriétaires de fiefs. Peut-être cette considération est-elle la 
seule qui a dicté l'article XIX et celui-ci. 

XLVII. Les diminutions qui seront accordées par nosdites Cours 
des aides ou par nos élections, ne pourront avoir lieu sur l'imposi- 
tion totale de la ville, bourg, village ou communauté ; mais elles 
seront supportées par ceux à qui lesdites demandes en diminution 
auront été communiquées, ou par tous les autres contribuables du 
lieu , au marc la livre des cotes auxquelles ils auraient 6th répartis 
dans le rBle desdits vingtibrnes sur les fonds, ainsi qu'il en sera 
ordonné par nosdites Cours des aides ou par nosdites élections. 

XLVIII. Les mémoires ou placets qui seront présentbs à nos Cours 
des aides ou à nos élections, en exhcution des articles précédents , 
les significations qui en seront faites , ainsi que les réponsès qui 
pourront y btre fournies, seront écrits sur papier commun, e t  
pourront Btre enyoybs directement par les parties, sans ministere de 
procureur. 



XLIX. ~i sera statué par nosdites Cours des aides sur lesdits mé- 
moires et rBponses, sommairement et par simple ordonnance, sans 
qu'il puisse Btre prononcé aucun appointement ; et les ordonnances 
qui seront ainsi rendues seront inscrites de suite , par le greffier de 
nosdites Cours des aides , dans un registre sur papier commun, qui 
sera tenu à cet effet pour chacune des élections du ressort de la Cour 
des aides, et par le greffier de nos blections dans un pareil registre 
sur papier commun ; et seront lesdits registres cotes à chaque 
feuillet, et paraphes par premier et dernier en notredite Cour des 
aides, par notre procureur général, et auxdites Blections par notre 
procureur audit siege. 

L. Lesdites demandes en diminution qui seront de nature à 8tre 
portees en nos Cours des aides y seront jugées en la premihre 
chambre, et il y sera commis un des conseillers pour faire le rapport 
de toutes les demandes qui concerneront une ou plusieurs élections 
de son ressort, ce que nous 1aissons.à la prudence du premier prési- 
dent de notredite Cour. 

LI. Les exphditions des ordonnances qui seront rendues en nos- 
dites Blections et Cours des aides, dans les cas ci-dessus portes, seront 
délivrees par les greffiers en marge du rnBmoire ou 'placet, et ne 
pourra Btre exige par lesdits greffiers, pour ladite expkdition , ni 
par 19s huissiers pour les significations qui seront par eux faites , 
autres- et plus grands frais que ceux qui auront ét6 r6eglés par le 
tarif qui en sera arrBtb par nosdites Cours des aides, tant pour 
ladite Cour que pour les Blections qui y ressortissent. 

Obseruations. Les dispositions des articles U V I I ,  IiLVIII; XLIX, L et LI 
sont trés-sages, et indispensables clans le plan qu'on a pris d'établir le re- 
cours à la Cour des aides pour chilque cote; mais s'il y avait un cadastre, 
ce recours serait inutile, car il ne pourrait y avoir que des erreurs de calcul; 
et la voie la plus naturelle serait de les faire réformer au département par 
un rejet sur l'année suivante, en faveur de celui qtii aurait été lésé : le 
trésorier pourrait, sur la plainte de la partie, être chargé de la vérification, 

LII. ~ t ,  pour faciliter aux villes, bourgs, villageset eornmunautbs 
de chaque élection, et aux élections d'une gBnkralit8, les moyens 
de parvenir entre elles à .la mbme &partition proportionnelle que 
celle que les contribuables auront pu se procurer entre eux par., les 
voies cidessus prescrites, voulons que dans la. suite chacune des 
élections soit partagée, par un r61e qui sera arrkté en notre conseil, 
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sur l'avis dudit commissaire dbparti , en quatre arrondissements 
composés, autant que faire se pourra , d'un- @al nombre de corn- 
munautés prises de proche en proche. 

Observations. La répartition de paroisse à paroisse, qui fait !'objet des 
articles suivants, est de toute la partie des impositions celle à laquelle il est 
le moins pressant de donner une nouvelle forme. Celle qui a lieu pour la 
taille parait entièrement arbitraire et l'est en effet, puisque l'intendant en 
décide seul ail département. Mais cet arbitraire n'a presque point d'incon- 
vénient. S'imaginer que I'intendant augmente ou diminue au hasard les 
paroisses pour favoriser ou pour punir les habitants, c'est connaître bien 
peu les hommes. Aucun homme chargé de I'adininistration d'une province 
ne voudra se déshonorer publiquement sans intérêt. Le département se fait 
cn présence des officiers du bureau des finances, de ceux de l'élection, des 
receveurs des tailles, et tout intendant qui ferait un changement considé- 
rable à la répartition, sans motif, serait décrié dans toute la province; d'un 
autre côté, quel intérêt pourrait-il avoir pour exposer ainsi sa réputation? 
Tout ce qu'il peut faire, c'est d'accorder une cinquantaine de francs à quel- 
ques paroisses qui se plaignent de surcharge. Ces diminutions retombent 
sur la province entihre, et ne font jamais pour aucune paroisse un objet 
remarquable. Le projet de répartition est toujours fait avant le département. 
Ce projet se fait ou dans les bureaux de I'intendant, ou dans ceux du rece- 
veur des tailles de l'élection. On prend toujours pour base la répartition de 
l'année précédente, en ayant égard aux diminutions d'usage pour raison des 
grêles et autres accidents. On a aussi égard aux diminutions accordées les 
années précédentes, et qu'on fait rentrer en augmentation lorsque le temps 
pour lequel la diminution a été accordée se troiive expir6. On forme ainsi 
iine répartition de toute la somme à imposer, qu'on force d'une centaine de 
pistoles, plus ou moins. Cette somme en plus est destinée à être absorbée 
par les diminutions qu'il devient nécessaire d'accorder pour les accidents 
dont on n'a été instruit qu'à la veille du département, el pour avoir égard 
aux observations fondées que les receveurs des tailles ou les officiers des 
élections peuvent faire sur la surch-arge de quelques paroisses. Ce forcement 
est ce qu'on appelle l e  gras, et l'on peut bien assurer que tout ce que fait 
l'intendant au département est de répartir ce gras le plus équitablement 
qu'il peut. Mais je suppose qu'il n'y mette pas toute l'équité convenable, 
quel mal en résultera-t-il ? que quelques paroisses auront été soulagées 
mal a propos de 50 liv. oii de 100 liv., et que les autres paroisses de l'élec- 
tion se trouveront surchargées toutes ensemble d'une centaine de pistoles. 
Or, il est évident que cette surcharge partagée ne sera sensible à aucune 
d'elles. Il est arrivé une fois dans l'intendance de Limoges que &II. d'Orsay, 
qui avait ses terres dans la généralité, après avoir disposé sur le gras qu'on 
lui avait laissé de tout ce qu'avaient exigé les représentations qui lui avaient 
été faites au département, s'avisa de donner huit cents francs qui lui res- 
taient à répartir en diminution aux paroisses dont il était ~eigneur. C'était 
un peu plus de 100 liv. pour chacune ; c'était huit cents livres de plus sur 
toute l'élection. Sur cela, les élus refusèrent de signer le département, et 
M. d'Orsay essuya les plus grands désagréments. Il n'y a peut-être pas 
d'exemple à'iin plus grand abus de l'arbitraire dans l'opération du dégarte- 



ment; le mal qui eût résulté de cet abus eQt été très-léger, et l'intendant 
en fut puni par un déshonneur public. Il ne faut donc pas se faire une ter- 
reur panique de cet arbitraire. 

Ce n'est pas que je veuille dire que l'opération .du département soit bien 
faite; mais les défauts de cette opération ne viennent pas de ce que les in- 
tendants y ont trop d'autorité, ils viennent de ce qu'on manque de moyens 
pour connaftre la hrce des paroisses. 

Les premières répartitions ont été faites anciennement ; on ignore sur 
quels principes, mais probablement d'une manière fort arbitraire et un peu 

l'aveugle. On a toujours pris pour base, d'année en année, les répartitions 
précédentes, en observant de diminuer chaque année les paroisses affligées 
de quelque fléau passager ou qu'on croyait surchargées. Les diminutions 
qu'on accorde pour des accidents sont passagères, mais celles dont le motif 
est la surcharge de la paroisse demeurent, et c'est un changement dans la 
répartition qui se perpétue, parce cju'il a été géneralement trouvé juste. La 
balance des paroisses entre elles varie ainsi d'année en année par des chan- 
gements peu sensibles, et l'on arriverait à la longue par cette voie à une 
juste répartition, si le cadastre donnait la continence exacte, si les commis- 
saires étaient plus exercés à conriaftre le produit net des différentes cul- 
tures, si la publicité de leurs opércitions laissait lieu à toutes les réclama- 
tions fondées. 

Estimer les terres est une science? dont il n'y a pas plus de huit ans que 
les premiers principes sont posés. On ignorait jusqu'alors que pour connattre 
le revenu, il fallait défalquer de la valeur totale du produit tous les frais de 
culture et l'intérêt des avances du cultivateur. L'instruction pour les 
vingtièmes n'indiquait de retrancher que les frais de récolte '. Le contri- 

* La loi du 23 novembre 1795 porte que le revenu net des terres est ce qui 
reste au propriétaire, dSduction faite sur Ic produit brut des frais de culture, 
semeuces, récoltes, entretien et transport des denrées au marché, et que le produit 
imposable est ce même produit net nioyen calculé sur un nombre d'années dé- 
terminé. 

Cela est un peu plils raisonna1)le que l'ànslruclion sur les virtgtàèrnes. Cepen- 
dant il reste à se demander si la loi a comp~is, dans les frais de culture, le profit, 
au taux ordinaire, du capital de l'exploitant; sans quoi l'omission prouverait qu'on 
avait oublié, en 1798, ce que Turgot enseignait vers 1760. L'on conçoit, en outre, 
que cette omission accroît d'une maniere injuste le produit imposable. Mais, quel 
que soit en réalité le sens de la loi, le fsc a préféré, en opérant le cadastre, celui 
qui était ifrationnel ; il a voulu que le revenu imposable de la terre fût, non pas 
le fermage, ou l'équivalent du fermage, quand elle n'est pas louée, mais tout ce 
qu'elle produisait au cultivateur, déduction faite des prélèvements relatés plus 
haut. 11 est résulté de cette anomalie que des propriétaires ont été portés sur les 
registres cadastraux pour une somme supérieure à leur revenu réel, ressortant de 
baux authentiques et non suspects de fraude. 11s ont réclamé; mais le fisc, juge 
dans sa propre cause, n'a pas tenu compte de leurs réclamations. Et voilà comme 
en France, oit l'on se dispute et souvent l'on s'égorge pour des questions de pure 
forme, il arrive que les intérêts les plus positifs et les plus sérieux sout compromis 
Sans exciter l'attention de personne. Cependant la loi du 1- décembre 1790 avait 
posé en principe, et avec raison, que le prix moyen du fermage était l'indice dl1 
véritable produit net, le seul imposab te, puisque tout ie surplus ne rep&enk 



buable se gaavait par les fausses déclarations. L'ignorance d'une part et la 
mauvaise foi de l'autre entretenaient les ténèbres, surtout dans les pays de 
petite culture. - Dans ceux de grande culture, on a toujours été plus 
éclairb, puisqu'il a fallu que les .conditions des baux y fussent débattues 
entre les propriétaires et  les fermiers, qui n'arrivaient eux-mêmes au ré- 
sultat que par tine foule de tâtonnements. Cependant, en prenant quelques 
précautions.répressives des contre-lettres, on peut, lorsqii'il y a des baux, 
les regarder comme un bon élément pour la connaissance du produit net. 

Mais par la suite la science de l'estimation des biens-fonds, si nécessaire 
au gouvernement et  aux citoyens, fera des progrès ; et l'on peut espérer 
qu'un jour on arrivera au point de  repartir les impositions avec une équité 
si claire qu'elle sera reconnue de tout le monde, e t  que les grandes erreurs 
ainsi que les grands abus deviendront impossibles. 

LI1I. Les proprietaires de fiefs d e  chacun desdits qua t re  arrondis- 
sements, ou leurs fondés de procuration, s'assembleront au chef-lieu 

que les profits du capital, le salaire di1 travail, el les autres frais de production. 
On peut voir, dans le chapitre XXIII d'un ouvrage intitulé De l'administralion des 
finances en 1817 (par J.-B.-E. Poussielgue , inspecteur général des finances), 
comment les financiers combattent cette doctrine. 

Vers 1664, et du temps de Colbert, l'on avait procédé encore plus merveilleuse- 
ment, Quelques essais de cadastre ayant été tenlés, l'opération fut si bien con- 
duite, que l'impôt de beaucoup de terres excéda leur produit. Les propriétaires 
voulurent alors, ce qui était fort naturel, les abandonner à l'État; mais le ministre 
fit rendre un édit qui déclarait que cet abandon entrainerait la cession de toutes 
leurs autres propriétés. Des villages entiers laissèrent leurs terres en friche, et 
bientôt l'on fut contraint , non -seulement d'aiiniiler les opérations cadastrales, 
mais d'accorder des gratifications pour la reprise de la culture. (Voyez Voltaire, 
Siècle de Louis XIV, chapitre X X X . )  

Du reste, la logique fiscale n'a pas perdu, même de nos jours, ce caractère d'ex- 
centricilé qui lui est propre, et en voici deux exemples entre mille. 

Aux yeux de la raison et cle la loi (article 531 du Code ci~il), les bacs et bateaux 
de toute nature sont meubles ; mais aux yeux du fisc, les bacs, et bateaux qui 
servent de bacs, sont tout à la fois meubles et immeiibles : meubles pour qu'ils ne 
puissent échapper à l'impôt indirect, comme voitures d'eau, et immeubles pour 
que la contribution foncière leur soit applicable (loi de finances du 2 juillet 1856). 

L'on sait qu'à I'ouvertiire de toute succession, le Trésor prélève sur les biens du 
défunt une part déterminée par des tarifs Iégaiix et proportionnels. Nous passons 
cette taxe au fisc, car elle en vaut une autre; mais qui pourrait lui passer ce raison- 
nement? a Votre auteur a laissé 100,000 francs de biens; il est vrai qu'il avait 
60,000 francs de dettes : n'imporle, je ne déduis pas le passif de l'actif, et vous me 
payerez mon tant pour cent et sur la valeur qiii vous profite, et sur celle qui ne 
VOUS profite pas. )) 

II n'est pas sans exemple que, par siiite de ce système, des particuliers aient 
moi~ts gagné que perdu à recueillir une succession. Ces cas sont extraordinaires, 
sans doute; mais l'inégalité dans la répartition de l'impôt ne l'est pas, et Pon conçoit 
qu'elle découle, de toute nécessité, de la pratique fiscale qu'on vient de dé- 
crire. (E. D.) 
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de I'6lection, au jourqui sera indique par le commissaire departi, pour 
en sa pressence, ou de celui qui serait par lui commis & cet eflet, Qlire 
un desdits propriQtaires de fiefs, & l'effet d'assister au departement 
desdits vingtièmes et deux sous pour livre du dixième, d'y repré- 
senter les'intkrBts des proprietaires de fiefs qui auraient & .se plaindre 
de la cote B laquelle ils auraient été rQpartis, et d'y donner son avis 
sur la rbpartition desdites impositions entre lesdites villes et com- 
munautes de son arrondi'ssement; voulons qu'il soit statue sur le 
tout par ledit commissaire dbparti , avec les officiers de l'élection et 
les quatre commissaires élus par les proprietaires des fiefs desdits 
quatre arrondissements. 

Observations. Tout cet article, relativement à une imposition réelle, qui 
ne comporte pas de priviléges, et oii la dignité du propriétaire de fief 
n'entre pour rien, résulte du même esprit qui a dicté les art. XIX et XLVI. 

Mais il y a beaucoup d'inconvbnients a rappeler l'esprit de privilége et de 
distinctio~ dalis la répartition d'un impôt sur lequel ils ne se sont jamais 
étendus, et d'y mettre l'injustice a la garde de la vanité, à celle du crédit et 
de la puissance. 

Tel propriétaire de fief qui n'oserait réclamer à raison de son intérêt, qu'il 
verrait bier n'être pas lésé, réclamera sous prétexte de point d'honneur 
contre la plus légère augmentation de sa cote, même évidemment trop 
faible. 

LIV. Lesdits commissaires ($lus exerceront leurs fonctions pendant 
quatre annees, en sorte nefinmoins. qu'il y en ait toujours trois 
anciens et un nouveau, à l'effet de quoi il en sera &lu un chaque 
ann6e. Voulons que desdits quatre qui seront etus dans la première 
annbe, il y en ait un qui n'exerce -lesdites fonctions que pendant 
une année, l'autre pendant deux ans, le troisième pendant trois ans, 
et le quatrieme seulement pendant quatre annees ; et sera la duree 
de leur exercice rbglée entre eux, suivant leur hge. en sorte que 
le plus &B sera reput6 ancien, et le plus jeune nouveau commissaire. 

LV. Le commissaire pour les proprietaires de fiefs, qui devra Btre 
élu chaque annee B l'avenir pour chacun des arrondissements qui 
auront et6 formes dans les Blections de notre royaume, sera choisi 
par les trois commissaires restants , -e t  par celui qui se trouvera 
dans le cas d'btre remplace, et ladite Blection sera faite dans une 
assemblee particuliere , qui Sera tenue en prksence, dudit commis- 
saire dbparti ou de telle personne qu'il aura juge & propos de com- 
mettre 4 cet effet, et du président de 1'Blection ; et ne pourra ledit 
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choix etre fait que dans le nombre des possbdants fiefs dans I'arrori- 
dissement de celui qui devra &tre remplac6. 

LVI. Lesdits quatre commissaires élus par les propribtaires de 
fiefs auront entrée et voix dblibbrative au sibge de l'élection, et ils 
y prendront séance immédiatement après le prBsident et  avant tous 
les autres ot'ficiers. 

LVII. Chacune desdites villes, bourgs, villages et cominunautbs 
qui croira avoir Bté trop imposee dans la rbpartitiori desdites impo- 
sitions abonnées, par proportion aux autres communaut4s du meme 
arrondissement, pourra envoyer tous les ans au dbpartement'l'un 
de ses officiers municipaux ou syndics , i l'effet d'y prEsentcr un 
memoire d'observations, sur lequel il sera statué audit depurtement 
ainsi qu'il appartiendra, sauf l'appel en notre Cour des aides. 

Observations. Cet article est très-raisonnable, &.peut aider à perfectionncr 
la répartition entre les communes. 

LVIII. Chaque commissaire 6111 par les propribtaires de fiefs, qui 
croira que les communaut4s de son arrondissement sont trop imposbes 
dans la rkpartition desdites impositions abonnées, par proportioii 
aux autres arrondissements de la m&me Election , pourra pareille- 
ment faire audit département telles observations qu'il jugera nbces- 
saires, m&me remettre un mémoire , sur lequel il sera statué audit 
dbpartement, sauf l'appel en notre Cour des aides. 

Observatians. Siles art. XIX, XLVI, LIU, LlV, LV et LVI étaient conservés, 
celui-ci en deviendrait une conséquence naturelle et très-raisonnable. 

Mais je persiste à croire que, pour la répartition d'une imposition rtelte 
et non sujette à priviléges, il est très-dangereux d'instituer une corporation 
des propribtaires de fiefs. 

LIX. Lorsqut: les officiers municipaux de 1'Blection et les com- 
missaires élus par les propribtaires de fiefs croiront que la totalith 
de 1'8lection se trouve trop surchargbe dans la rkpartition desdits 
vingtibnes abonnBs, par ~ompara~son  4 une autre blection de la 
m&me géntrnlité , ils exposeront dans un mémoire les motifs de la 
diminution qu'ils , croiroiit juste d'accorder à leur Blection, pour'le 
montant en &tre rejet6 sur 1'Blection qu'ils auront prise en compa- 
raison ; et ledit mbmoire sera par eux envoyB au procureur ghneral 
de notre Cour des aides, et  par lui communiqué aux officiers de 
I'éleetion qui aura Bté prise en comparaison, sur leur réponse, 

I. 31 
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y etre statu4 par notredite Cour des aides, ainsi qu'il appartiendra. 
LX. Le département pour lla répartition des vingtiemes et deux 

sous pour livre abonnés , se tiendra A l'avenir, chaque année , au 
chef-lieu de chaque élection , au jour qui sera indiqué par ledit 
commissaire départi, sans qu'il puisse le convoquer ailleurs. 

LXI. Ledit commissaire deplarti continuera de siéger audit dépar- 
tement, qui sera cornpus6 des officiers de l'élection, des quatre com- 
missaires qui auront Bté Blus par les propriétaires de fiefs, ainsi qu'il 
est porté par l'article LI11 ci-dessus , et du subddlégué dudit inten- 
dant e t  commissaire departi dans ladite Blection. 

0bseruatio.n~. Cet article est énoncé dc manière à n'accorder qu'une sim- 
ple séance dc pure forme ail comnîissaire départi, et A concéder la véritable 
autorit6 aux commissaires des propriétaires de fiefs e t  aux officiers de 1'4- 
Icetion , que les possesseurs de fiefs se seraient très-promptement siibor- 
donriés. 

Si une tclle institution avait lieu, 17autorit6 du gouvernement serait bien- 
tôt affaiblie au point d'être presque perdue, et l'on retomberait dans une 
sorte de constitution féodale où le peuple serait nul et asservi, la noblesse 
coiistituée eii république ayant lets pvlements et .les cours des aides pour 
conseils généraux, les provinces divisées, l'État sans liaison, le roi sans 
pouvoir. 

Mais la grande puissance que prendraient les propriétaires de fiefs porte- 
rait certainement 1cs intendants 'a des réclamations qui toucheraient le 
conseil et le ministère, et qui engageraient le roi dans des contestations 
très-fâcheuses avec la noblesse : on ne pourrait les terminer qu'en rendant 
l'autorité beaucoup plus dure. 11 vaut bien mieux ni ne l'affaiblir, ni ne 1%- 
tendre. 

LXII. Le receveur des tailles de chaque Blection continuera d'as- 
sister audit dbpartement , pour y donner les renseignements qui lui 
seront demandés. 

LXIII. N'entendons qu'il soit rien innové h l'imposition et  re- 
couvrement des vingtihmes et deux sous pour livre du dixihme des 
offices et  droits, lesquels continueront A Etre faits comme par le 
pass8 ; et seront au surplus exécutées les dispositions de notre édit 
du mois de mai 1711C9, et de notre déclaration du 21 novembre 
dernier, en tout ce qui ne sera pas contraire au présent édit, sans 
que ledit abonnement puisse desormais etre augmenté, ni qu'il y 
puisse étre rien ajouté pour qu~elque cause et  quelque occasion e t  
sous quelque prbtexte que ce puisse étre. 
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VII. LETTRE A M. DE LAVERDY '. 

A Paris, le 1764. 

Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 27 décembre 
dernier, une lettre l'occasion de la clause apposee par l'arrbt d'en- 
registrement de la declaration du 21 novembre 1763 ,  qui porte que 
le premier e t  le second vingtièmes, tant qu'ils auront lieu, seront 
perçus sur les rbles actuels, dont les cotes ne pourront etre aug- 
mentées '. 

Votre lettre avait deux objets : l'un de me prescrire ce qu'il y 
avait faire dans le moment pour concilier l'exécution de cette 
clause avec la necessith de ne pas diffbrer la remise des rôles de 1763  
aux prBposBs ; l'autre de me demander mon avissur ce que je croirais 
convenable de faire entrer dans un projét de règlement sur la per- 
ception du vingtième, par lequel on puisse Bviter, autant que faire 
se pourra, e t  les fraudes des contribuables, e t  les abus qui pour- 
raient resulter de la façon d'opbrer des employbs. Vous me deman- 
diez en meme temps si, par le moyen de la levée du vingtihie, on 
ne pourrait pas parvenir A simplifier beaucoup l'opkration du  Ca- 
dastre. 

l Conseiller au Parlement de Paris, contrôleur général des finances de décem- 
bre 1763 h octobre 1768. - Ce fut M. le duc de Choiseul, ministre alors tout- 
puissant, qui fit nommer ce contrôleur général. Le mérite de M. de Laverdy au- 
près de M. le duc de Choiseul fut d'avoir, dans le Parlement, attaqué vigolureuse- 
ment les jésuites, dont ce ministre provoqiiait la destruction. Mais on p'eut hair 
les jésuites, les injurier, même les calomnier, sans avoir les qiialités d'u1.r grand 
ministre, et M. de Laverdy le prouva. (De Monthion, Particularités sur les mi- 
nistres des finances.) 

"a querelle du Parlement et du ministére, à propos des vingtièmes, tenait, 
ainsi qu'on le voit par ce passage, à la question de stivoir si la taxe serait impôt 
de répartition oii de quotité. Les gens de loi lui avaient imprimé le premier carac- 
tère par la clause d'enregistrement, et ils soutenaient avec raison qu'il ne faut pas 
concéder l'arbitraire au pouvoir en matière d'impôt. Celui-ci répliquait que les 
vingtièmes n'avaient pas été portés à leur véritable valeur, et que, par conséqtient, 
l'on fraudait les droits de l'État. Il n'avait pas tort non plus; mais d'oii ce fait 
provenait-il, si ce u'est du manque de force du pouvoir,. yiii n'était, en dernibre 
analyse, que la juste conséquence de son déîai~t de moralite ? 

Voyez l'opiuion de Turgot sur cette questioii, page 847. (K. D.) 
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Sur le premier objet, je mle suis conformh A ce que vous m'aviez 

prescrit, et  j'ai lieu de croire que les rbles de 1764 ne donneront 
lieu à aucune plainte relative B I'ex6cution de la clause apposBe à 
l'enregistrement de la dBc1arntion du  21 novembre 1763. Par rap- 
port au second objet, il n'est pas possible de vous satisfaire sans 
entrer dans une discussion fort Btendue. II n'est pas douteux que 
I'impossibilit(! de concilier l'exécution de la modification du Parle- 
ment avec les principes d'après lesquels a BtB Btablie l'imposition 
des vingtiémes, n'exige indispensablement que le roi explique ses 
intentions par un nouveau règlement sur cette matière. 

J'nvais dbjà pris la libertk, B la fin duemois de décembre, d'indi- 
quer à AI. de Courteille le plan que j'imaginais qu'on pourrait sui- 
vre ; je me rBservnis de le dbvelopper d'une manihre plus détaillée 
dans le Mbmoire que je dois avoir I'lionneur de vous fournir sur le 
projet du cadastre général; rn~ais l'étendue de la matière e t  la mul- 
tiplicitk des faces sous lesquelles j'ai cru nécessaire de l'envisager 
ne m'ayant pas eiicore permis de mettre la dernibre main à ce tra- 
vail, je crois devoir, en attendant, vous envoyer mes rhflexions sur 
ce qui concerne le vingtibme, et  le nouveau règlement que la modi- 
fication du Parlement a rendu nécessaire. 

Je commencerai par examiiner les difficultbs que I'exBcution de 
cette modification peut apporter dans la levée du vingtibme, telle 
qu'elle est Btablie aujourd'hui. 

L'esprit de l'imposition du dirieme et des vingtiémes, qu'on 
depuis substituée au dixième, û kt6 de faire contribuer tous les su- 
jets du roi aux charges de I'Etat , d'une partie proportionnelle de 
leur revenu. En conséquence, on a taxé les biens-fondi e t  les mai- 
sons; on a supposé avec raisoln que, les rentes Btant supportées par 
les proprietaires des fonds, on ne pouvait les taxer sans double em- 
ploi, si l'on taxait la totalith des fonds; ainsi, pour ne point entrer 
dans les discussions n6cessaires pour décharger les dhbiteurs B pro- 
portion de ce que l'on chargerait les rentiers. on s'est adressé aux 
possesseurs des fonds qu'on-oblige ii payer la totalité de l'imposition, 
mais qu'on a autorisbs à se dédommager de l'avance qu'ils font pour 
le vingtibme de la portion du revenu affect8 à leurs crba~aliciers, en 
retenant A ceux-ci les vingtièmes de la rente qu'ils leur payent. 11 
n'a pas été nhcessaire d'btendre ce principe aux rentes seigneu- 
riales et aux rentes fonciéres nion remboursables : ces rentes forment 
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une diminution eonstante dans la valeur du fonds; on peut les re- 
garder comme uri partage de la propriét8 de ce fonds, et  l'on a taxé 
directement les~possesseurs de ces rentes foncières, en faisant de- 
duction de la valeur de la rente dans l'évaluatiori du fonds. 

Ces troi: objets, les f ~ n d s  de terre, les maisons et les rentes sei- 
gneuriales ou foncières non rachetables, remplissent la plus grande 
partie de ce quc le roi Iére sur ses sujets à titre dc vingtiùmes. 

Mais on a cru que plusieurs particuliers riches ne posskdarit au- 
cuns biens-foiids, et ne tirant leur aisancc que des profits de leiir 
industrie ou de leur commerce, devaient aussi contribuer tl'urie 
partie de ces profits à la dbfense de I'Etat, èt sur ce fondement ori 
les a de m&me assujettis & une imposition etablie sous le r:om de 
vingtième d'industrie : ce vingti6me d'industrie se lève sur des 
rôles particuliers dist*ingués de ceux des virigtièmes des fonds et dcs 
maisons. 

Outre le revenu des fonds et les profits de l'industrie, on connaît 
en France une autre espèce de biens qui consistent dans le produit 
des offices. Sur ceux de ces offices dont le produit ne consiste qu'eri 
gages payés par I'Etat, le roi retient le dixième par ses mains; les 
autres offices, dont le produit est attaché à leur exercice et paye par 
le public, comme ceux de notaires, de procureurs, etc., sont taxbs 
au.vingtième, à proportion du profit qu'ils sont censés faire. Cette 
taxe, jointe à celle du vingtihme de certains droits alibn&, comme 
les droits de greffe, d'octroi et  autres, forme l'objet d'un rûle par- 
ticulier skpari5 de celui des forids et  dc celui de l'industrie, e t  qui 
s'arrkte chaque année au conseil. 

 ai cru devoir entrer dans le dhtail sur la diff'érence de ces trois 
classes d'objets impoSés au vingtième, parce que la modification des 
Cours n'influera pas de la méme maniare sur ces trois branches 
de I'impositiori du vingtième. 

Quant à ce qui concerne les rôles des vingtièmes des'fonds et des 
maisons, si l'on s'en tenait à la lettre de la clause d'enregistrement, 
il serait impossible de l'exhcuter sans anbantir presque entièrement 
l'imposition du vingtième. Aux termes de I'arrét d'enregistrement, 
les vingtièmes doivent toujours &tre perçus sur les rûles actuels, dont 
les cotes ne pourront etre augrneniées. II suivrait de cette clause, 
enteridue judaïquement,. que lorsqu'un homme taxé en 1763 pour 
un hbritage l'a vendu. et est par conséquent déchargé de droit, 



l'ncqudreur d6jh tax8 au vin~gtiDme ne pourrait pas etre augment6 
du montant de celui de I n  nouvelle propri8tb1 ............... ......... 

VIII. DÉCLARATION DU ROI 
CONCERNANT 

LA TAILLE TARIFÉE ETABLIE: DANS LA GÉNERALITÉ DE LIMOGES, 

DONNÉE A VERSAILLES LE 30 DBCEIIBRE 1761, REGISTRÉE EN LA COUR DES AIDES%. 

Louis, par la grAce de Dieu, roi de France et de Navarre, A tous 
ceux qui ces prbsentes verront, salut. -Le d6sir de diminuer pour 
l'avenir les frais que nos sujets taillables ont 6tb dans le cas de faire 
jusqu'h prksent pour parvenir h l'imposition, levee et recouvrement 

Le complément de cette lettre a! été perdu. (Note de Dupont de Nernwrs.) 
9 Turgot fut nommé à l'intendance de Limoges le 8 août 1761. La date de cette 

déclaration fait voir que ses premiers efïorts eurent pour but d'améliorer le ré- 
gime de i'impôt, dont la mauvaise répartition était, dans cette généralité comme 
ailleurs, la cause principale de la misère dii pays et des habitants. Quant à l'éten- 
due du désordre, on peut en juger à l'avance par les lignes qui suivent, et que 
nous empruntons à Dupont de Nemours : 

a On avait arpenté environ les deus tiers de la province, niais on n'avait point 
fait de cartes de cet arpenternent. Sur les simples brouillons des arpenteurs, on 
avait fail des procès-verbaux çCnéraux des paroisses, et des feuilles de relevé, 
contenant chacune les articles qui devaient servir à former la cote de chaque par- 
ticulier. 11 se trouvait, par des erreurs de copistes, que les feuilles de relevé n'é- 
taient point d'accord avec les procks-verbails; et il 6tait impossible, par 1e.défaut 
de cartes, et sans les brouillons originaux qu'on n'avait point conservés, de savoir 
lequel du proces-verbal ou des feiiilles de relevé méritait le plus de confiance. 

' a  Des abonnateurs, qui n'avaient et ne pouvaient avoir aucune lumière sur la 
science encore ignorée de calciller les fisais de culture, et de les soustraire des ré- 
coltes pour en connaître le revenu, avaient ensuite estimé les Iiéritages;'et cette 
estimation faite rapidement, sans discussion avec les propriétaires ni avec les cul- 
tivateurs, avait servi de base pour ]répartir entre les contribuables de chaque pa- 
roisse la même somme de principal dc taille qui y avait été précédemment impo- 
sée. Il en résullriit que dans des paroisses la taille paraissait à 1 sou pour livre du 
reveiiu estimé, et dans d'autres à 5 sous poiir livre. Mais, comme l'estimation du 
revenu n'avait elle-même aucune base, la disproportion pouvait être plus faible ou 
plus forte, et personne n'était à portée de le savoir. 

a L'incertitude originelle de toutes lcs parties de cette opération se trouvait 
énormément accrue, parce que depuis vingtdeux ans on n'avait fait aucune véri- 
fication, ni pris aucun soin de constater les changements de propriété par succes- 
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de la taille et dés autres impositions accessoires, rious a dbtcrmin6 
à rendre notre dbclaration du 13 avril dernier, par laquelle nous 
avons Qtabli une nouvelle forme de proceder, plus sommaire et 
moins dispendieuse que celle qui a Qt6 pratiquée jusqu'iei, par 
rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiraient fondCs 
à former contre leurs cotes. Nous avons permis, par l'article IV de 
Iadite dbclaration, aux sieurs intendants et conimiss;,ires départis, 
conformbment aux dispositions de l'édit du feu roi Louis XIV, notrc 
très-honor6 seigneur et bisaïeul, du mois d'aoùt 1'115, dc faire 
procQder, en prhsence des officiers des Elcctions, ou autres qu'il 

sions, ventes, échanges ou abiinclon ; de sortc quc les paroisses étaient irnl)os&es 
par des rcilcs qui ii'avaicnt anciin rapport avec lcilr situation réclle, et il sc trou- 
vait une infinité de fausses laxcs et de cotes inexjgil)les, c~uc les collecleiirs étaienl 
néanmoins obligés d'acquitter, sauf Ü les r6iniposer I'annéc sui\laiite, par foriilc clc 
rcjet, sur cc qui restait des anciens contribii;ibles, dont I)iscsqiie aucun n'avait sa 
propriété dans le même état où ellc avait été vingt-dcus ans aiq)artivanl. 

a Telle était la situation des deux tiers de la province. 
a L'autre tiers n'avait pas été arpenté. On y avait pour base de la répartition 

d'anciennes déclarations des propriétaires sur l'étendue et la qualité dc lcurs 11Cri- 
tages, d'aprcs lesquelles on avait estimé c~ii'ils dcvaieril porler tclle oii tclle part 
de l'imposition. Les héritages avaient tous varié dans cettc partie de la province, 
comme dans I'autrè qui avait kté arpeiitée, et l'on avait encore rnoins dc moyens 
d'y suivre les mutations de propriété. 

a On avait, d'ailleiirs, dans cettc parlie de la province, confondu parmi les ob- 
jets de revenu, les bestiaux même de laboiir, qiii ne sont qu'iin instrnmeiit dis- 
pendieux pour le faire naître, ct tous les bestiaux y étaient soiirnis à iiiie imposi- 
tion. par tête. 

a Cependant, comme les anciens propriétaires avaient eu grand soin de faire 
leurs déclaratioiis fautives, il y avait moins de murmures dans cetle parlie clc la 
province qiie dans celle qu'on avait arpentée, où l'arpentement, si le reste de I'o- 
pération eût été bien fait, devait oirrir une règle plus équitable et plus solidc. 

u On avait présumé In fausseté des déclaralions, et l'on avait é1é condirit, par la 
vraisemblance de leur infidélité, à établir des taux différents pour les cleux parties 
tfe la province. Dans la partie arpentée, les profits particuliers de fernîc étaient 
taxés à 2 deniers pour livre, et dans la partie non arpentde, à 4 deniers. On se 
servait de la rnême raison polir justifier I'irnposition par tête {ii bétail étendue 
jusques siir les bestiaux de labour. Cette imposition ne s'appliquait dans la par'lie 
arpentée qu'aux tronpearix et aux bestiaux qu'on engraisse pour les vendre. 

a En tout, la plus profonde ignorance de la vraie situation des contribuables 
était générale ; on n'avait pas le moindre élément pour juger dc leurs réclan~atioils 
et de leurs plaintes. MM. les intendants, assiégés par ceux qui troiivaient accès 
ou crédit auprès d'eux, ne pouvaient que céder aux demandes, toujo~irs plausi- 
bles, mais dont la justice &ait toujours impossible à vérifier; et le plris grand 
nombre desmalheureux, ne pouvant ni se faire entendre, ni, quand on les eût 
écoiités, prouver, dans cetlé obscurité universelle, que leurs réclarriatioris fussent 
bien fondées, tombaient dans uii découragement absolu. P (E. D.) 



plaira auxdits sieurs intendants commettre A cet effet, A la confec- 
tion des rbles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans les- 
quelles ils le jugeront nbcessaire; par I'articleVI, les oppositions qui 
pourront survenir aux cotes insérkes auxdits rdles seront portées en 
premiére instance en l'élection; et, suivarit l'article VII, en cas d'ap- 
pel de la sentence des officiers de l'blection, ledit appel sera port&, 
irtstruit et  jugi? en nos Cours des aides. Il rksulte de ces trois arti- 
cles que l'attribution aux sieurs intendants et  commissaires dépar- 
tis, sauf l'appel au conseil, de toutes les contestations qui auraierit 
pu s''élever pour raison de l'ex(:cution desdits rbles faits d'office, ktn- 
blic piir l'article XXII de l'édit de 1715,  et  depuis continube par diî- 
îércnts iirrkts de notrc conseil, ne subsiste plus. -Cependant, iious 
avons &té informe que l'exécution desdits articles VI et ViI de notrc 
déclaration du 13 avril 1761 pouvait donner lieu A quelqucs diffi- 
cultés dons certaines provinces, e t  notamment dans la générulitB 
de Limoges, où la taille s'imposc dans une forme particulikre e t  
d'après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement 
connus des officiers des électilons, et  où les sieurs intendants e t  
coinmissaires dkpartis, en vertii de l'article XXII de l'édit de 1715  et  
(les orrets du conseil subséquents, ont, depuis 1'Qtablissement dudit 
tarif', fait d'offiie, par eux ou par commissaires, la plus grande partie 
des rbles, c t  ont jugé les contestations qui se sont klevkes pour rai- 
sori de I'ex6cution desdits rbles. N o u s  nous sommes fait rendre 
compte de la nature de ces difficultés, de la forme Btablie dans la 
gituQralité de Limoges, par rapport à l'imposition de la taille, dev 
ses avantages et de ses inconvénients. Nous avons reeoiinu que cette 
forme, introduite en 1738 ,  en conséquerice des ordres par nous 
adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commissaire départi en lii- 
dite gOnkralitE, avait pour objet d'ktablir des règles plus fises et  
moins arbitraires pour la r6partition de l'im posi tiori entre les con- 
tribuables, e t  de prkvenir par là tous les abus qui naissent de l'in- 
certitude et de l'inégalité des répartitions, de l a  haine ou de la 
prhdilection des collecteurs ,- ou de leurs égards int8ressC.s pour cer- 
taines personnes, enfin des coiitestations sans. nombre qui sont la 
suite inhitable de ces inégalitbs, et  qui sont un surcroît de charge 
pour le peuple; qu'A l'effet d'obtenir urt but si .désirable, la valeur 
de tous les biens-fonds de ladite généralité a été constatée, soit par 
iin arpentement effectif de l'étendue du terrain, suivi d'une estima- 
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tion par experts, de sa qualit6 e t  de ses produits, conformément au 
plan général qui en avait été dressé, soit, dans une partie de la gé- 
néralité où les circonst~nces n'ont pas permis de suivre ce plan 
dans son intégralit6, par les dkclarations qu'ont faites les proprié- 
taires, de la quantité et  qualité des terrains qu'ils possédaient, les- 
quelles déclarations ont été pour la plupart combattues par les autres 
contribuables, et  vérifiEes contradictoiren~ent avec eux par des com- 
missaires nommés à cet effet; qu'après cette opération préalable, il 
a bté établi des règles pour imposer. l'industrie à un taux modéré 
et de ln manière la moins arbitraire qu'il a été possible; que, d'a- 
près les procès-verbaux d'arpentement et les déclarations fournies 
dans chaque paroisse, il a 6té formé un relevk exact des héritages 
possédés par chaque particulier, dans lequel l'estirhation de ces hE- 
ritages a étt. marquée; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi 
de base au travail des commissaires pour asseoir la taille; que ces com- 
missaires ont étt. c hargbs chaque année de vérifier dans les paroisses les 
changements arrivés dans la propriété des hhitages, et  de les porter 
sur lesdits registres ou feuilles de relevé; que, pour les diriger dans la 
répartition de l'imposition, il a été dressé une instruction qui règle 
la proportion dans laquelle doivent Btre imposées les différentes na- 
tures de biens et d'exploitations, e t  les différentes classes d'indus- 
trie;  que la différence du plan qui a été suivi dans les paroisses 
opérées d'après les déclaratioris des propriétaires, qu'on nomme , 
dans la gbnbralité, paroisses tarifies, e t  du plan qui a 6té suivi 
dans les paroisses arpentées et  estimées par experts, qu'on appelle 
paroisses abonnies, a obligé de faire deux instructions ou modèles , 
dont les dispositions varient un peu, relativement à ce qu'exigerit 
les deux différentes formes qu'on suit dans l'un ou l'autre cas; que 
ces instructions ou modèles sont indrhs dans le préambule du r61e, 
en sorte que le commissaire n'a plus qu'à en faire l'application aux 
cotes particulières, en appuyant son travail sur l'estimation portBe 
dansles feuilles de releii6: que, depuis l'établissement de cette forme 
de répartition dans la génbralité de Limoges, les sieurs intendants 
et  commissaires départis de cette généralité se sont occupés des 
moyens de la porter à toute la'perfection dont elle est susceptible, 
soit en faisant vérifier e t  corriger les inexactitudes qui auraient pu 
se glisser dans les premières opErations, soit en simplifiant la forme 
des calculs et des rhyartitions; que leurs soins ont été suivis d'un 



succès qut fait espbrer d'arriver à cette perfection dans un court in- 
tervalle de temps, au moyen d'un travail dont les fondements sont 
dbji posbs; que, les premiers frais indispensables pour parvenir à la 
connaissance dbtaillée de tous les fonds ayant kt6 très-considérables, 
et le peuple en ayant recueilli des fruits très-avantageux par la di- 
minution du nombre des contestations, le bien de la province exige 
que nous prenions des mesures nbcessaires, soit pour maintenir la- 
dite forme d'imposition, et empbcher le retour des inconvenients 
qu'on a voulu éviter, soit pour la porter h la perfection à laquelle 
on peut espérer d'atteindre en In simy lifiant encore, en la corrigeant, 
en rbformant les erreurs des premières opérations, et fixant d'une 
manière encore plus bquitable et plus solide ce que chaque fonds 
doit porter d'imposition. - Notre intention est de remplir l'un et 
l'autre de ces objets; mais, comme les mesures à prendre pour par- 
venir A perfectionner entièrement le tarif demandent du temps et 
des instructions prbalables, qu'il n'est pas possible de rassembler 
sur-le-champ, nous nous réservons d'y pourvoir dans la suite. Et, 
comme il est dcessaire d'empbcher qiie In proportion du tarif ne 
soit dbrangbe par les jugements que rendraient les officiers des 
élections, en conformit6 de l'article VI de notre dkclaration du 13 
avril dernier, ainsi qu'il est à craindre qu'elle no le fùt par l'im- 
possibilité où seraient lesdits officiers de se conformer dans leurs 
jugements aux principes du tarif, dont ils n'ont eu jusqu'à prbsent 
aucune connaissancejuridique; que, d'ailleurs, cet objet exige les 
mesures les plus promptes, parce que tout changement considérable 
dans la forme à laquelle les peuples de la province sont accoutumés, 
ne pourrait manquer de nuire beaucoup à la facilite des recouvre- 
ments, surtout btant fait au moment du departement et de la con- 
fection des rdles ; nous avons jugé à propos, en annonçant la réso- 
lution où nous sommes de déterminer incessamment, par un 
règlement, les opbrations qui doivent encore Btre faites pour donner 
au tarif de la gbnerolite de Limoges la perfectiori dont il a besoin, 
d'assujettir les officiers des blections A se conformer dans leurs juge- 
ments au tarif tel qu'il est actuellement en usage, et ce par provi- 
sion et jusqu'à ce que les opbrations qui seront faites en vertu du 
règlement que nous préparons, soient consomm6es en tout ou en 
partie, nous rbservant d'expliquer nos intentions sur ces objets, A 
mesure que ces opérations seront assez avancees pour pouvoir servir 
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à diriger la répartition. A cet effet, il est nécesssaire de donner 
aux officiers des Blections une connaissance juridique des principes 
d'après lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges, 
e t  de l'estimation des fonds, qui sert de base à la rbpartition. C'est 
à quoi nous ne pouvons pourvoir d'une manière plus prompte et 
moins dispendieuse qu'en ordonnant le depôt au greffe des Blee 
tiohs, tant d'un double des registres ou feuilles de relevd, sur les- . 
quels les commissaires établissent l'imposition, que des instructions 
insérées au préambule des rbles, et qui coetiennent les principes 
du tarif. A ces causes, etc. 

ARTICLE 1. La taille et  les autres impositions accessoires Conti- 
nueront, dails la généralité de Limoges , d'étre imposées comme 
par le passé, conforniément aux regles du tarir exécutb dans cette 
généralité depuis l'année 1738, suivant les instructions ou pr6a.m- 
bules de rôles attachk sous le contre-scel des présentes, et d'après 
les Bnonciations et estimations des hkritages portées aux registres 
ou feuilles de relevé, qui depuis ce temps servent de base au travail 
de la confection des rôles. 

II. Les officiers des élections en première instance, et notre Cour 
des aides en cause d'appel, se conformeront auadites règles et  aux- 
dites estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient 
survenir aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence; et  ce 
pendant le temps de trois années que nous jugeons nécessaire pour 
nous mettre en état d'expliquer nos intentions sur les changements 
qui pourraient Btre à faire soit aux règles du tarif en général, soit 
aux estimations des fonds de chaque paroisse en particulier. 

III. A l'effet de mettre nos officiers des élections ù portbe d'ex& 
cuter les dispositions de l'article précédent, nous ordorinons qu'il 
soit déposé ilu greffe de chacune des 6lections situées dans ladite 
généralité, un modèle de l'instruction insl.rée au prdambule des 
rôles des paroisses tarifbes, et un pareil modèle de l'instruction ins6- 
rée au préambule des rôles des paroisses abonnées, lesquels seront 
conformes allx modèles desdites instructions attachées sous le contre- 
scel des présentes; et  seront lesdites instructions déposées aux greffes 
des élections, dans un mois pour tout délai, à compter de la date 
de l'enregistrement des présentes. 

IV. Ordonnons pareillement qu'il soit fait incessamment des 
doubles des registres ou feuilles de relevé de chacutie des paroisses 
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de la .génBialitB *où le tarif est en usage, lequel double sera fait 
conformément à l'état actuel des paroisses, eu Bgard aux change- 
ments qui ont pu arriver dans la propriBtB des héritages depuis les 
premibres opérations, et qui ont été vérifiés et reportes chaque an- 
née sur lesdites feuilles de relevb par les commissaires chargbs de 
la confection des rôles. 

V. Lesdits doubles des registres ou feuilles de relevé seront visCs 
par le sieur intendant et commissaire départi en ladite g6iidralit8, 
ou en son absence, par telle personne que nous l'autorisons par ces 
présentes de commettre à cet effet; et seront lesdits doubles en cet 
Btat déposds aux greffes des élections dans la hridiction desquelles 
sont situées chacune des paroisses. 

VI. Le depôt desdits registres ou fouilles de relevé se fera succes- 
sivement, à mesure que ceux de chaque paroisse seront transcrits 
en entier; et entendons qu'ils soient tous ddposés dans le delai de 
six mois, à compter de la date de !'enregistrement des prbsentes. 

VII. Ceux qui seront chargé's de la. confection des rbles seront 
tenus d'envoyer chaque annbe, iiux greffes des élections un 6tat des 
changements arrives dans les paroisses dont ils feront le r61e, pour 
btre lesdits changements Btablis exactement sur.les feuilles de relevé 
dbposbes auxdits greffes. 

VIII. Dans le cas où les officiers des P;lections seraient obliges de 
statuer sur quelques oppositions aux cotes inserbes aux rbles d'une 
paroisse, avant que le dépdt du registre ou feuille de relevé de la- 
dite paroisse ait pu 6tre fait, nolus les autorisons par ces presentes à 
former leur jugement d'aprhs l'estimation portBe aux rbles des trois 
dernihres annkes, qui sont en leur greffe, en y joignant l'extrait 
de la feuille de relev8, res th  entre les mains du commissaire qui 
aura fait le r61e contre lequel on se sera pourvu, lequel extrait ledit 
commissaire sera tenu de faire remettre, certifié de lui, au g r e k  de 
I'Blection, toutes et quantes fois il en sera requis, sans que pour 
raison de ce il puisse exiger aucuns frais des parties. Si donrions eii 
mandement, etc. 
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IX. LETTRE CIRCULAIRE 
AUX COMMISSAIRES DES TAILLES DE LA G ~ ~ N $ R A I T $  DE LIMOGES. 

L'examen que j'ai fait, Monsieur, de la maniere dont la faille 
est repartie dans là generalite de Limoges, m'a convaincii que le 
système de la taille tariNe établi dans la vue de remhdier aux in- 
convénients de la taille arbitraire, est infiniment pr6ferable à la 
forme ancienne ; mais que cependant il est encore trop eloigne de la 
perfection pour avoir pu procurer aux peuples tous les avantages 
qu'ils doivent naturellement en esp6rer. J'en ai conclu que j'avais 
deux choses à faire : l'une de maintenir les principes du systeme 
dans ce qu'ils ont d'utile ; l'autre de corriger les imperfections qui 
peuvent subsister encore dans la maniere dont il a 6th exécutb. 
L'une et l'autre de ces vues sont conformes aux intentions du roi, 
que Sa Majest6 a exprimées dans sa dbclaration du 30 decembre 
1761, concernant la taille tarifée en usage dans la gBnéralit6 de 
Limoges. Vous recevrez en meme temps que cette lettre un exem- 
plaire de cette declaration imprimée. 

Vous y verrez qu'en autorisant par une loi expresse l'ancienne 
estimation des fonds de la g6n6ralit8, et  le tarif d'aprhs lequel se 
fait la répartition, le roi m'impose la nécessité de rbformer tout ce 
que les operations faites jusqu'ici par rapport h ces deux objets, 
peuvent avoir laissé de défectueux. Mais je ne puis y r6ussir sans 
le secours des personnes qui, accoutum~es à travailler d'aprhs les 
principes du tarif, ont dû coniiaitre, par I'exp6rience et par les 
obstacles memes qu'ils ont rencontres dans leurs operations, les 
avantages et les défauts de la forme actuelle, les difficultbs aux- 
quelles elle donne lieu, e t  les changements dont elle a besoin. 

Quelques-uns de MM. les commissaires m'ont dhjh envoy6 diffb- 
rents memoires dans lesquels j'ai trouve plusieurs observations 
utiles dont je compte profiter ; mais, avant de prendre un parti dB- 
finitif, j'ai cru devoir reunir les réflexions de toutes les personnes 
qui jusqu'ici se sont occupees de eette matière , et c'est dans cette 
vue que je vous prie d'employer vos moments de loisir & mettre par 
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écrit vos idées sur les difficultés de la répartition dans les principes 
du tarif actuel, sur les défauts que vous avez aperçus dans ce tarif, 
sur les moyens d'y remédier et de perfectionner le systhme de la 
taille tarifée. Le travail des vérifications que vous allez commencer 
vous occupera sans doute tout entier d'ici à quelque temps, et vous 
serez ensuite obligé de vous livrer à celui de la confection des 
rdles; ainsi, quelque désir que j'eusse d'avoir promptement le ré- 
sultat de vos rbflexions, je prbvois que je ne puis vous le demander 
que quelque temps aprks le dbpartement prochain1; et le travail 
meme auquel vous allez &tre livrb vous donnera plus d'une occasion 
de réfléchir sur toutes les difficultés de cette matiere, la plus im- 
portante de celles qui occupent l'administration. 

Vos réflexions peuvent rouler sur trois objets qui doivent, A ce 
qu'il me semble, &tre considérés sbparbment . 

1" L'opbration m&me de laiconfection des rôles; 
2" Les regles du tarif, d'apres lesquelles se fait la rbpartition, 

et qui sont détaillhes dans les mandements et dans les preambules 
des r8les ; 

3" Les estimations des fonds qui servent de base à la &partition. 
Sur le premier objet, il se prhsente une question qu'il serait utile 

de bien hclaircir. Les rôles se font suivant deux formes absolument 
diffhrentes, dont l'une a lieu pour les paroisses tarifbes, et l'autre 
pour les paroisses abonnées ; il est naturel de se demander quelle 
est la plus avantageuse de ces deux formes. Au premier coup d'œil, 
l'opération des paroisses tarifhes paraît moins simple, puisqu'on est 
oblige de faire une premiere et une seconde répartition. Cependant, 
je sais que plusieurs de MM. les commissaires la regardent comme 
plus facile et moins compliquée que celle qui est en usage dans les 
rbles par abonnement : en effet, quoique suivant cette derniere mh- 
thode on ne fasse qu'une seule rbpartition, l'on est obligé de faire 
auparavant on relevé par colonnes de tous les objets susceptiblés de 
taxe, et qui doivent &tre taxés sur des principes différents. Ces re- 
levhs ont jusqu'8 dix colonnes ; si le commissaire se trompe en omet- 
tant quelque article, ou en le transportant par inadvertance d'une 

' On appelait alors département l'opération de répartir entre les élections, les 
villes, les bourgs, les paroisses de campagne la somme imposée à titre de luille 
sur la généralit4 ou la province soumise ii une intendance. (Note de Dzcpolat de 
N m s . )  
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colonne A une autre, cette erreur influe sur toute la répartition, et  il 
se trouve oblige de recommencer tout l'ouvrage ; or, il est trhs-pos- 
sible que l'embarras de ces releves par colonnes, e t  surtout le risque 
des erreurs qu'on peut y commettre, soient plus qu78quivalents à la 
peine de faire deux repartitions. Il n'y s guère que l'usage qui 
puisse apprendre aux commissaires laquelle de ces deux methodes 
est la plus facile à pratiquer, et  peut-Btre que l'usage mBme fera trou- 
ver à chacun d'eux plus facile celle à laquelle il est le plus habitue. 

Je ne vois, dans la manière d'opérer les rbles par abonnement, 
qu'un avantage bien dhcidé, c'est que les industries sont imposées 
dans ces rbles à un taux fixe qui ne peut Btre ni augmente ni di- 
minue; il en est de mbme des bestiaux, et  comme ces deux objets 
doivent Btre extrbmement ménages pour l7utilit8 mbme de ceux qui 
possBdent les fonds de terre. cette différence me paraît Btre un in- 
convenient des rbles par tarif. Il est vrai que, pour y remedier, on 
a pris le parti dans ces rôles de ne taxer en première repartition les 
industries, les profits de ferme et autres objets de cette nature, qu'A 
la moitié de la taxe qu'ils supportent dans les rbles par abonnement, 
au moyen de quoi, à moins que la secoride répartition ne soit dou- 
ble de la première, ces objets payent un peu moins dans les paroisses 
tarifées que dans les paroisses abonnées. Mais il en résulte toujours 
que leur taxe est sujette à une variation qui ne suit aucune règle, e t  
si 1'011 a un peu remédié à l'inconvénient dont il s'agit, par rapport 
A l'industrie et  aux profits de ferme, on l'a laissé subsister dans son 
entier par rapport aux bestiaux qui, dans les rbles par tarif, sont 
taxés en première répartition à la mBme somme à laquelle ils sont 
imposés définitivement dans les r8les par abonnement, c'est-à-dire 
à huit sous par bœuf, six sous par vache, etc. ; d'où il résulte que les 
bestiaux sont ordinairement plus chargés dans les paroisses tarifées. 
Il est vrai qu'on pourrait facilement Bter à la manière d70p8rer par 
tarif cet inconvenient. il suffirait pour cela d'appliquer aux indus- 
tries, profits de ferme, bestiaux, etc., la mBme imposition fixe que 
dans les r8les par abonilenlent, et de relever séparement tous ces 
objets fixes, dont on deduirait le montant sur la somme totale à r6- 
partir sur la paroisse. On opérerait sur le surplus, suivant la forme 
ordinaire, par première et  seconde répartition . 

D'un autre cSt6, on pourrait aussi rendre le travail de la confec- 
tion des r6les par abonnement un peu moins compliquC., e t  suppri- 
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primer les dix colonnes du relevé. II semble en eKet qu'il suffirait, 
en suivant le canevas du r81e article par article, de relever sur deux 
colonnes seulement, savoir : sur la premihre, toutes les taxes fixes, 
industries, bestiaux, profits de ferme, cotes réduites B 5'sous. etc. ; 
sur la seconde, tous les objets susceptibles de répartition, en obser- 
vant de doubler I'estimation de ceux qui seraient sujets B la taxe 
d'exploitation, de tripler celle des articles sujets B la taxe de pro- 
priété et d'exploitathn, et de déduire sur les propriktés les rentes et 
intérbts qui doivent 1'Btre. Le commissaire, après avoir addition118 
la premihre colonne, en retrancherait le montant de la somme totale 
h imposer sur la paroisse, et rbpartirait le surplus sur la totalith 
des objets contenus dans la seconde colonne. La comparaison de ce 
surplus 3i répartir, avec la somme rbsultant de l'addition de cette 
seconde colonne, donnérait le marc la livre dé la propriété, et il n'y 
aurait plus qu'A appliquer ce marc la livre B chaque article. J'ima- 
gine que cette maniere d'opérer serait plus simple que celle du 
relevb B dix colonnes, et plus directe que celle de la prernihre et 
seconde répartition. II est vrai que l'on ne pourrait pas sans un nou- 
veau travail faire la récapitulation qu'il est d'usage de placer B la fin 
du préambule du r61e ; mais, puisqu'on se passe de cette réeapi tulation 
dans les r8les par tarif, on pourrait bien s'en passer dans les r6les par 
abonnement, ou du moins on pourrait se contenter de l'énonciation 
du montant de la colonne des taxes fixes et de celle di1 montant de 
la colonne des objets sujets B répartition. Cette dernière, devant ser- 
vir de base B la fixation du marc la livre de la propriété, est essen- 
tielle à conserver. 

Quelle que soit celle des deux methodes B laquelle il faudra don- 
ner la préfkrence, il sera toujours très-avantageux de la rendre 
g8nOrale et  d'dtablir une unifomit6 entiBre dans la manière dd'op8rer 
pour toites les paroisses, soit en opbrant les rdles des paroisses 
abondes par premibre et seconde répartitions, soit en opérant les 
r6les des paroisses tarifkes par une seule répartition. 

L'un et l'autre de ces changements sont it peu près également 
faciles. Rien n'est plus simple que de substituer au travail des rele- 
vés dans les r8les par abonnement une première répartition au sou, 
aux 2 sous ou'aux 3 sous pour livre de l'estimation, suivant que le 
contribu~ble sera sujet à la taxe de proprikté, ou B celle d'exploita- 
tion, ou aux deux réunies. 
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A I'egard des rdles des paroisses tarifbes, il n'y a giihre plus de 
difficulté à y appliquer la méthode des rôles par abonnement, car la 
premihre rbpartition ayant toujours pour base la quantité de terrain 
posskdé par chaque contribuable, et l'évaluation de ce terrain suivant 
sa qualité, il est aussi facile de faire un relevé des fonds, et  d'y 
porter cette évaluation dans la colonne des fonds sujets à la taille 
de proprieté et à celle d'expitation, et dans celle des fonds sujcts 
à la taille d'exploitation seulement, qu'il l'est de porter dans les 
colonnes du relevé des paroisses abonnées l'estimation de I'ahonria- 
teur. Les deux mbthodes sont donc 6galement applicables aux pa- 
roisses abonnées et aux paroisses tarif'kes. Il faudra, lorsqu'on aura 
déterminé la meilleure des deux, c'est-à-dire la plus commode dans 
la pratique, l'adopter pour toutes'les paroisses et s'y tenir. 

ai aux corn- II serait peut-&tre avantageux, pour firciliter le trav '1 
missaires et  pour former plus aisément des commis capables de les 
aider, de dresser une esphce de tableau des opkrations qu'exige la 
confection des rôles, dans lequel on indiquerait autant qu'il serait 
possible les voies les plus abr6gées pour parvenir au m&me but ; on 
pourrait y joindre aussi quelques tarifs qui soulageraient beaucoup 
dans le travail de' la rbpartition. Plusieurs de MM. les commissaires 
se sont fait h eux-m&mes des méthodes de calcul et  des tarifs parti- 
culiers ; il serait à souhaiter qu'ils voulusserit bien les communiquer, 
afin qu'on pût les rendre publics par l'impression. Le travail pure- 
ment mécanique de la répartition deviendrait ainsi beaucoup moins 
fatigant pour eux : toute leur attention serait rbservke pour le 
travail vraiment important des vérifications et de la formation des 
canevas, et les rôles pourraient &tre plus tôt en recouvrement. 

Mais, quelque soin qu'on prenne pour simplifier le travail de Iû 

confection des rûles, je prhvois qu'il sera toujours nécessairement 
assez compliqu4, à moins qu'on iie parvienne h simplifier aussi les 
règles du tarif, et c'est le second objet sur lequel je serai fort aise 
d'avoir votre avis. 

II suffit de lire le préambule des rôles des paroisses tarifhes et 
celui des rdles des piiroisses abonnées, pour &Ire frappb des contra- 
ribtés qui s'y trouvent. ~ndbpendamment de la surcharge des bes- 
tiaux dans les paroisses tarifbes, où ils sont taxes en premihre ré- 
partition à la m&me somme à laquelle ils sont tarés en définitif 
dans les paroisses abonnbes, cette taxe des bestiaux est sujette dans 

1. 32 



498 LETTRIE CIRCULAIRE 

les paroisses tarifées ii différentes déductions en faveur des proprié- 
taires, suivant la quantité. de terrain qu'ils exploitent, e t  ces déduc- 
tions n'ont pas lieu dans les paroisses abonnkes. 

Les fermiers des droits de halles dans les paroisses abonnées sup- 
portent la taxe d'exploitation ; dans les paroisses tarifkes, ils ne s u p  
portent que la taxe de profit de ferme, qui n'est qu'un sixikme de 
la taxe d'exploitation. I'aurais bien désiré pouvoir lever ces contra- 
dictions avant le département prochain, et  la chose n'est pas en- 
tihreinent impossible. Cependant, la nécessitb de mettre les officiers 
des élections en btat de se conformer aux règles du tarif dans le 
jugement des oppositions aux rôles du dernier département, ayant 
obIig6 de donner, par la declaration du 30 dbcembre 1761, une 
authenticité légale aux deux préambules d'aprhs lesquels les rbles 
avaient Bt6 faits, il n'est pas possible d'y rien changer san iettres- 
patentes enregistrées A la Cour des aides. Mais, comme il se peut 
qu'indbpendammeiit des contirnri8tbs qu'il est nécessaire de lever 
entre les diRhentes règles prescrites par les deux prbambules de 
rbles, il y ait d'autres changements à faire à ces regles encor& plus 
importants, il paraît raisonnable, pour ne pas inquiéter les esprits 
cn proposant d'annbe en année de nouvelles lois destinées ii Btre 
abrogees de meme, de faire B la l'ois aux regles du tarif tous les 
changements dont elles ont besoin, et  de ne les ramener à l'unifor- 
mité que lorsqu'on pourra les porter à leur perfectionnement. Or, 
des changements importants dans une matihre aussi intimement lide 
nu bonheur public rie sauraient Btre projetés avec trop de circon- 
spection et meme de timiditk. Il faut, avant de rien entreprendre, 
avoir considéré l'objet sous tbutes ses faces, avoir épuise toutes les 
eombinaisoris, avoir balancb tous les avantages et tous les inconvé- 
nients. 

Voilii ce qui m'empbchc d'espbrer qu'on puisse d&s cette année 
faire aucune rbforme aux pr6ambules des rbles et  aux regles du 
tarif, quelque desir que j'en eusse ; mais il est du moiris nbcessaire 
de s'occuper des à prCsent, e t  trhs-sérieusement, de l'examen de ces 
rhgles, afin de se mettre en Btnt de corriget le plus t6t qu'il sera 
possible les défauts qui peuvent s'y trouver. 

Cet examen doit corisister : 
1" A comparer les deux prlambules, à remarquer les articles sdr 

lesquels ils prescrivent des regIles différentes, et  dans ce cas il recher- 
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cher les raisons qui peuvent faire pencher pour l'une plut6t que 
pour l'autre. 

2" A recueillir toutes les difficultés e t  les doutes que l'exbcution 
de  ces règles peut présenter aux commissaires, et  à remonter autant 
qu'il sera possible aux principes qui doivent donner la solution de 
ces doutes. 

3" Et, cet objet est le plus important, à discuter en elles-memes 
chacune de ces rkgles, à peser leurs avantages et leurs désavantages, 
à voir si elles sont justes, si dans leur application il ne reste rien 
d'arbitraire, si elles ne tendent à dbcourager ni l'agriculture ni 
l'industrie. 

Cette discussion prbsente une foule de questions sur lesquelles 
les avis des personnes les plus éciairbes sont trhs-partagés. 

L'industrie doit-elle être tax8e d'une manière fixe, comme dans 
les rbles par aboniiement, ou doit-elle suivre la proportion générale 
de la paroisse, comme dans les rûles par tarif ordinaire? 

Les diffbrentes dbductions qu'on fait sur l'industrie en faveur de 
ceux qui ont plus ou moins d'enfants, sont-elles assez favorables à la 
population pour compenser la complication qu'elles introduisent 
nhessairement dans les règles du tarif? 

Mais, au lieu de discuter comment il faut taxer l'industrie, ne 
faudrait-il pas plutût examiner si l'on doit taxer l'industrie? Cette 
question est tr8s-susceptible de doute, et  bien des gens pensent 
que l'industrie doit être entikrement agranchie. Il est Bvident que 
la taxe de I'industrie est par sa nature srbitraire, car il est inipos- 
sible de connaître exactement le prolit qu'un Iiomme fait avec ses 
bras, celui qu'il tire de sa profession, de son commerce, et  il pourra 
toujours se plaindre sans que personnc puisse juger de la justice de 
ses plaintes. Pour rendre cet inconvénient moins sensible, il n'y a 
d'autre moyen que de taxer l'industrie à un taux si faible que I'irié- 
galitb de la rbpartition ne mérite presque aucune consid8ration ; 
mais, outre que cette taxe, légkre pour les gens aisés, est toujours 
très-forte pour un homme qui n'a que ses bras, si la taxe de I'in- 
dustrie est en général très-modérbe, on craindra qu'elle ne soulage 
que bien peu les propriétaires de terres et les cultivateurs. Copen- 
dant, on peut soutenir que ce soulagement en lui-meme est entikre- 
ment illusoire, et  que*la taxe de l'industrie retombe toujours A Ia 
charge de ceux qui possèdent les terres. Eii enèt , l'homme indus- 
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trieun n'a d'autres profits que le salaire de son travail; il recoit ce 
salaire du proprietaire de terres, et  lui rend par ses consommat'ions 
Ia plus grande partie de ce qu'il en a reçu pour son travail. S'il est 
force d'abandonner une partie de son profit, ou il fera payer plus 
cher son travail, ou il consommera moins. Dans les deux cas, le 
propriétaire de terres perdre, et  peut-&tre perdra-t-il plus qu'il n'a 
gagne en rejetant sur l'homme industrieux une partie du fardeau 
de I'impositioil. 

Comment doit-on taxer les Ibestiaux? Doit-on taxer les bestiaux? 
J I  y a encore sur cet article bien des raisons de douter. Les bestiaux 
peuvent &tre envisagés comme necessaires au labourage et à l'engrais 
des terres; et sous ce point de vue its ne sont point un revenu, mais 
un instrument nbcessaire pour faire produire à la terre un revenu ; 
il serait donc plus naturel de chercher à encourager leur multipli- 
cation, que d'en faire un objet d'imposition. Consideres sous un 
autre poiiit de vile, les bestiaux qu'on engraisse et  les bktes à laine 
donnent un revenu, mais c'est un revenu de la terre. Si donc on 
impose la terre et les bestiaux séparément, de deux choses l'une, 
ou l'on fait un double emploi, ou l'on n'a pas impose la terre à sa 
valeur. II est plus simple de ne point taxer les bestiaux et d'imposer 
la terre dans sa juste proportion. 

Un domaine est composé de terres labourables, de maisons, de 
prairies, etc. Les prairies sont nécessaires pour la nourriture des 
bestiaux, sans lesquels on ne peut cultiver les terres ; les maisons et  
autres bdtiments sont indispensables pour loger les colons, pour 
retirer les bestiaux et serrer lles grains. Ces deux objets ne pro- 
duisent donc rien par eux-mkrnes, et  servent seulement à mettre les 
terres labourables en état de produire. Doit-on en cons6quence re- 
garder la taxe des prairies et  des maisons comme un double emploi, 
et  doit-on la supprimer? Ou bien faut-il proportionner l'imposition 
i la valeur entifire du domaine, et la repartir sur les prairies, les 
maisons et les terres labourables à raison de ce que ces différents 
fonds contribueiit à la valeur totale du domaine? Ce dernier parti 
semble plus juste, car lorsque les prairies et les terres labourables se 
trouvent entre les mains do diairents propriétaires, comme il arrive 
quelquefois, il faut bien que le laboureur achate le fourrage du pro- 
prihtairo de prairies. Alors le produit des prairies n'est pas nui;  
mais, du produit des tcrres lab~ourables il faut deduire comme frais 
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de culture ce que le laboureur est obligé d'acheter du propriétaire 
de prairies, et qui fait le revenu de celui-ci. 

Je n'ai pu voir sans étonnement, dans le préambule des rbles par 
tarif, que les locataires des maisons sont imposes à la taxe d'exploi- 
tation et aux 2 sous pour livre de leurs baux. Une maison, pour un 
locataire, est une dbpense et non un revenu, et  le bail d'une mais011 
n'a rien de commun avec le bail d'une fer~ne sur laquelle le fcrmicr 
gagne. Il est vrai qu'en Limousin, louer une maison pour l'habiter 
et  prendre un domaine B bail pour le faire valoir sont deux choses 
qui s'expriment également par le mot d'affermer; mais cette &qui- 
voque n'a point lieu dans le reste du royaume : aussi, dans aucune 
autre province les locataires de maisons ne sont taxbs sur le prix 
de leurs baux. Il serait assez singulier que cette bquivoque de nom 
fût l'origine de l'imposition qu'on fait supporter dans la province 
aux locataires des maisons. 

Dans tous les pays de taille personnelle, la plus grande partie de 
l'imposition porte sur la t&te du fermier ou du m&tayer; cependant, 
c'est le propriétaire qui possède le fonds et  qui jouit du revenu : Ic 
cultivateur n'a que son travail et  ne gagne que ce que Ic proprihtaire 
lui laisse pour salaire de ce travail. Mais, une grande partie des fonds 
étant possédee par des nobles ou des privi1égii.s qui ne peuvent etre 
imposés personnellement à la taille, on a impose leurs fermiers o ~ i  
leurs colons à proportion des fonds qu'ils faisaient valoir, et par ce 
moyen l'on a impose indirectement les propriétaires ; car il est bien 
Bvident que le fermier ou le colon nc paye sa taille que sur les pro- 
duits de la terre qu'il cultive, et que le prix de la ferme, ou la por- 
tion que le colon rend à son maître, sont nécessairemen t diminués à 
raison de ce que lc cultivateur paye au roi. Il est si peu douteux 
que toute la taille imposée sur les colons ne soit vbritablement à la 
charge des propriétaires, que ceux-ci, dans les coriventions qu'ils 
font avec leurs métayers, se chargent trEs-souvent de payer leur 
taille en tout ou en partie. 

Dans les pays de tailie réelle, on suit d'autres principes : la taille 
est imposée sur le fonds, et  c'est le propriétaire qui la paye. II en 
rbsulte que le cultivateur n'est jamais exposi: à des poursuites rui- 
neuses, et  que l'état de laboureur y est dès lors plus avantageux que 
dans les pays de taille personnelle : le proprihtaire doit donc trouver 
plus Sacilement des colons pour mettre son bien en valeur, e t  cet 
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avantage solide est bien préfhrable à l'avantage chimérique de n'btre 
point imposé à la taille sous son nom, mais sous le nom de son fer- 
mier. Dans ces provinces, on n'a point cherché à éluder le privilkge 
de la noblesse en taxant indirectement ses fonds sous le nom des 
cultivateurs ; mais ce privildge n 6th restreint et attachk à de certains 
fonds qui, étant posshdés par des nobles à l'époque de l'établisse- 
ment de la taille réelle,,ont reçu alors ce caractère de nobilité qu'ils 
ont conservh depuis, meme en passant dans les mains des rotu- 
riers. 

La taille tarifée, établie en .Limousin, n'est ni la taille réelle ni la 
taille personnelle des autres provinces d'hlection. Comme la taille 
réelle, elle a pour base une estimation des fonds d'apres laquelle 
I'imposition se répartit dans chaque paroisse ; mais, comme tous les 
règlements sur la taille qui avaient force de loi dans la province 
étaient et sont encore relatifs à la taille personnelle établie ancien- 
nement en Limousin comme dans les autres pays d'élection, l'on a 
bt6 g8n6 par ces règlements, et l'on n'a pu adopter le principe de 
la taille réelle de taxer les fonds sous le nom du propriétaire : on 
a continué d'imposer le colon ou le fermier, comme dans les pays 
de taille purement personnelle. Cependant, comme on a consid6r6 
que le propriétaire, à moins qu'il ne fût privilégié, était aussi sujet 
à la taille pour le revenu qu'il tire de son fonds, l'on a partagb la 
taille d'un fonds en deux parties, dont l'une, supportée par le culti- 
vateur sous le nom de taxe d'exploitation, fait les deux tiers de 
l'imposition totale du fonds; l'autre tiers, sous le nom de taxe de 
propriétb, est supporté par le propriétaire, à moins qu'il ne soit 
privilkgib, auquel cas l'héritage ne supporte que les deux tiers de 
l'imposition totale ou du plein tarif, et l'autre tiers retombe à la 
charge des autres taillables. 

Par une suite des rkglements qui rendent la taille personnelle, 
la taxe de propriéth ne s'impose pas dans la paroisse où est situ6 le 
fonds, mais dans celle où le propriétaire fait son domicile. Ainsi, 
pour former la cote d'un propriétaire qui possède des fonds dans 
différentes paroisses, il faut connaître l'estimation de chacun de ses 
fonds dans ces paroisses, pour lles taxer en facultés personnelles dans 
celle où le proprietaire est imposé. 11 est aisb de sentir à combien 
d'embarras, de fraudes, de diffiicult&s de toute espèce, donne lieu ce 
transport de la taxe de propribté d'une paroisse à l'autre. Ces diffi- 
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eultbs sont developp6es avec beaucoup de sagaciti: dans un excellent 
M6moire qui m'a éte envoy6 par un des commissaires de l'élection 
d'Angoulkrne (M. SauniBres de Glorj) . 

La facilité de se tromper et d'btre trompB lors de la recherche 
des fonds qu'un propriétaire possède dans dii~érentes paroisses 
n'est pas même le plus grand inconvéiiient de cet usage. Avec la 
plus sévère exactitude de la part du commissaire à rapporter B la 
cote de chaque propriétaire la taxe de toutes ses propriétés éparses 
dans diffbrentes paroisses, dans difFérentes élections et  souvent dans 
différentes provinces, quand on supposerait que tous les proprié- 
taires auraient la bonne foi de déclarer eux-m6mes leurs posses- 
sions les plus éloignées et les plus clifficiles à d6couvrir, il serait 
encore impossible d'éviter une injustice insi?parahle de ce transport 
des facultés d'une paroisse à l'autre. 

En effet, il ne faut pas 4tre versé dans la matière de la taillc 
tarifbe pour savoir que les estimations entre les fonds de terre situbs 
dans diffbrentes paroisses n'ont aucune proportion les unes avec les 
autres. On serait bien heureux que la proportion fût bien établie 
d'hkritage à héritage dans la meme paroisse ; mais la disproportion 
de paroisse A paroisse est si reconnue que, depuis 1'établis.sement de 
la taille tarifée dans la province, il n'a pas été possible de penser à 
prendre ces estimations pour base de l'opération du département, 
et  qu'on a continué à répartir la taille entre les paroisses d'après 
des considérations absolument étrangères aux estimations de l'abon- 
nement, auxquelles on n'aurait pu avoir égard sans écraser enti8ie- 
ment certaines paroisses, tandis que d'autres auraient été excessi- 
vement soulagées. Il est rhsulté de là que la proportion ou le marc 
la livre de la taxe, soit de proprihté, soit d'exploitation, avec l'esti- 
mation, varie d'une paroisse à l'autre à un point qu'il serait difficile 
d'imaginer. Je ne vous dissimulerai pas toute la surprise que m'a 
causée cette digérence de proportion, e t  je ne doute pas qu'elle n'ait 
beaucoup contribué aux plaintes qu'a excitées dans la province l'éta- 
blissement de la taille tarifée. En attendant qu'on puisse y remé- 
dier, il est évident que, si l'on transporte la taxe de proprihté d'un 
fonds d'une paroisse où le marc la livre de la propribt6 n'est qu'à 
un sou pour livre de l'abonnement, daos une autre paroisse où le 
marc la livre sera à 4 sous pour livre de l'abonnement, le proprié- 
taire payera une taxe quadruple de celle qu'il aurait dû supporter, 
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et  plus forte d'un tiers en sus que les deux taxes de propriétb et 
d'exploitation de son héritage, s'il les eût payées l'une et l'autre dans 
la paroisse où le fonds est situé. Par la m&me raison, dans le cas 
contraire, il payera moins qu'il n'aurait dû payer. Or, il s'en îaut 
beaucoup que la disproportion que j'ai citée pour exemple soit une 
des plus fortes parmi celles qu'on peut observer en parcourant les 
plumitifs du départemept. 

Un autre eff'et de ces transports de propriété est d'enlever au 
propri8taire d'un domaine ravagé par la gr&le la part qui doit lui 
revenir de la diminution accordée lors du département la paroisse 
ou au village dans lesquels ce domaine est situb, parce que la taxe 
de propriEt4 de ce domaine est reportée dans une paroisse qui n'a 
poirlt Bt6 gr&lbe. II arrive souvent aussi que la diminution accordée 
lors du département étant rEpartie à proportion de l'imposition de 
chacun des particuliers qui a souffert, et  cette imposition Btant sou- 
vent formée en raison de facultbs personnelles provenues de biens 
situés dans des paroisses étrangères et  qui n'ont essuyé aucune 
perte, les modbrations accordées aux particuliers n'ont aucune pro- 
portion avec le dommage réel qu'ils ont souffert. 

Mais, de toutes les cons4quences qu'entraîne cette taxe de pro- 
priBté dbtachée du fonds dont elle provient pour suivre la personne, 
lu plus funeste est l'attrait qu'elle donne aux propriétaires de cam- 
pagne pour transférer leur séjour dans les villes dont la taille est 
fixée, e t  pour éluder par ce rnoTen facile prés du tiers de leurs 
impositions. II en résulte un double malheur pour les campagnes : 
d'un c8t6 elles perdent le dbbit de leurs denrbes, les salaires de leur 
industrie, parce que les propriétaires vont ailleurs dépenser leurs 
revenus ; de l'autre, il faut que les habitants qui y restent suppor- 
tcnt ce tiers de l'imposition des fonds dont les propriétaires se dB- 
livrent en se retirant dans les villes. Ainsi les campagnes se dépeu- 
plent, ainsi les ressources diminuent, les charges augmentent, les 
eultivsteurs s'appanvrisscnt, l'agriculture s'énerve, et  les proprib- 
taires, qiii voient de jour en jour leurs domaines dEpÉrir, payent 
bien cher leur prBtendu privilege. 

Le seul reméde à cet in.coonvénient serait sans doute! de taxer tous 
les fonds dans les paroisses où ils sont situ&, en exceptant peut- 
btre les fonds qui dependent de corps de domaines situBs dans les 
provinces voisines, et  qu'on polirrait. sans aucun embarras, taxer 
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dans la paroisse où est le corps du domaine. Je sais que les rbgle- 
ments s'y opposent, parce que, la taille étant dans l'origine une 
imposition personnelle, chaque contribuable ne peut ktre taxé qu'au 
lieu de son domicile ; mais les règlements peuvent &tre changés par 
la méme autorité qui les a établis, et  le roi ayant annoncé, par sa 
déclaration du 30 décembre, le projet de perfectionner la taille ta- 
rifiée dans toutes ses parties, vous ne devez point &tre arr&t6 dans 
vos réflexions par les règlements actuels, et  vous devez étendre vos 
vues sur tout ce que vous croirez pouvoir &tre utile. Quand vous 
vous tromperiez, vous donneriez toujours lieu à une discussion plus 
approfondie, à un examen de l'objet sous toutes ses faces, et  votre 
erreur m&me ne serait point infructueuse. Je ne craindrai pas qu'elle 
puisse devenir nuisible ; il y a toujours si loin du  projet à l'exbcu- 
tion, qu'on a certainement tout le temps d'y réfléchir. 

Si l'on taxe tous les fonds dans le lieu où ils sont situés, fera-t-on 
porter toute l'imposition sur la tete du propriétaire, comme dans 
les pays de taille del le ,  ou sur la téte du cultivateur, comme dans 
les pays de taille personnelle? II est bien clair que dans les deux 
méthodes c'est toujours le propriétaire qui paye, mais le propriétaire 
&tant plus riche que le colon, étant plus attaché à son fonds, et  plus 
sûr de retrouver dans une année ce qu'il perd dans une autre, n'est 
pas aussi aisément ruiné par une surcharge accidentelle et  momen- 
tan6e que le colon; il n'y a pas à craindre que le découragement 
lui fasse abandonner son champ. Si, pour mettre sa terre en valeur, 
il a le plus grarid intérbt à trouver de bons cultivateurs, il a de 
méme intérbt à leur inspirer la plus grande sécurité ; il a donc inté- 
r&t à prendre sur lui toutes les charges, e t  il doit désirer que le colon 
ne soit point taxé. II en sera bien dédommagé par les conditions 
avantageuses que celui-ci lui fera en prenant sa terre. Le transport 
de l'imposition sur la téte du propribtaire seul anhantirait la plus 
grande partie des frais e t  des exécutions qui aggravent si cruelle- 
ment le poids des taxes : les saisies de fruits e t  les exécutions se- 
raient presque toutes converties en de simples saisies-arr&ts entre 
les mains du fermier e t  du colon. Le privilbge des nobles se conci- 
lierait aisement avec cette innovation. 11 serait Bgalement facile ou 
de diminuer du tiers la cote des nobles, comme on l'a fait jusqu'ici 
en supprimant leur taxe de propriétë, ou d'appliquer leur privilbge 
A certains t'oiids, comme on l'a fait dans les pays de taille réelle. 
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Le parti de taxer en plein sur la tete du colon est moins éloignb 

du systbme actuel, et* c'est A quelques Bgards un avantage. 
Soit qu'on suivît l'un ou l'autre systhme, il faudrait Bgalement 

que les arrangements entre les propriétaires d'une part et les fer- 
miers ou çolons de l'autre fussent un peu différents, car il est cer- 
tain que, si le propriétaire est charge de tout, le colon doit lui 
rendre bien davantage de sa terre; si au contraire c'est le colon, il 
rendra d'autant moins au proprietaire. Ces arrangements se fe- 
raient d'eux-mBmes en assez peu de temps ; mais on ne peut dis- 
convenir que le moment du changement ne dût produire quelque em- 
barras par rapport aux conventions déjà faites. Pour Bviter cet 
inconvénient, il serait nécessaire de prendre des précautions. assez 
difficiles à déterminer, et sur lesquelles il faudrait que le législa- 
teur statuât en établissant sa loi nouvelle. 

Je ne puis que vous indiquer une partie des questions que vous 
trouverez 21 examiner et à discuter sur les regles du  tarif; la con- 
naissance que vous avez de cotte matière vous en fera naître sans 
doute beaucoup d'autres. Je passe au troisieme objet, que je pro- 
pose il vos réflexions : l'estimation des fonds. 

Les rhglements sur la manière de repartir l'imposition d'aprhs 
l'estimation des fonds sont proprement ce qu'on appelle, en matière 
de taille, le tarif. Ce tarif doit Btre appliqué d'aprhs la connaissance 
exacte de la valeur des fonds ou du moins de la proportion entre 
les diffërents fonds, c'est-A-dire de leur valeur relative ; l'estimation 
des fonds qui fixe cette propolrtion est proprement le cadbtre; le 
tarif et le cadastre sont deux choses tres-diffhrentes et indhpen- 
dantes l'une de l'autre. 

Un bon tarif peut Btre applique à un mauvais cadastre, et  réci- 
proquement ; l'un peut Btre changé, l'autre restant le mbme. Ainsi, 
sans ried changer aux abonnements, on pourrait ou supprimer ou 
augmenter certains priviléges ; on pourrait charger plus ou moins 
les bestiaux, les maisons, les profits de ferme, les industries, etc. 
L'on pourrait de méme changer tous les abonnements, et laisser 
subsister toutes les rhgles contenues dans l'un ou l'autre des prham- 
bules de rbles, 

Je voudrais bien pouvoir me flatter que les estimations d'aprhs 
lesquelles on répartit la taille dans cette province méritassent une 
entihre confiance. J'ai cru, pendant quelque temps, que du moins 
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les corrections dont elles avaient besoin seraient légbres, qu'en g6- 
néral la proportion des héritages d'une m&nie paroisse entre eux 
Btait suffisamment fixée, et  qu'il ne s'agissait plus, pour mettre Q 
cet égard la derniere main au système de la taille tarifke, que de 
déterminer la proportion entre la valeur des fonds dans les différen- 
tes paroisses, afin que cette proportion pût servir de base à l'opé- 
ration du département. Je savais qu'à la vérit6 les estimations 
devaient &tre moins précises dans les paroisses qui n'&aient que ta- 
rifées, mais j'imaginais que, si ce degré de précision était absolu- 
ment nécessaire, on pourrait facilement l'atteindre par les m&mes 
moyens qu'on avait employés dans l'abonnement des autres paroisses. 

Ce que j'ai appris de la mbthode qui a été suivie dans I'abonne- 
ment d'un grand nombre de paroisses, et  la multitude de plaintes 
que j'ai reçues, dont je crains bien qu'une grande partie ne soit 
fondbe, tout me persuade que l'ouvrage est bien plus doigné de sa 
perfection que je ne l'avais pensé ; et j'envisage avec peine' l'étendue 
du travail qui reste encore à faire, soit pour suppléer à I'imperfec- 
tion des déclarations dans les paroisses tarifées, soit pour rkformer 
les erreurs qui se sont glissées dans l'estimation des fonds des pa- 
roisses abonnées, soit pour établir la proportion entre les diffbrentes 
paroisses. Mais, si ce travail est nécessaire pour rétablir la juste pro- 
portion dans l'imposition, il ne faut pas hésiter à s'y livrer. Les vé- 
rifications que vous allez faire vous mettroiit à portée de connaître 
si les plaintes qu'on porte contre les anciennes estimations sont 
aussi fondées que bien des gens le prbtendent, et  à quel point les 
erreurs qui peuvent s'y étre glissées sont préjudiciables. 

Il ne saurait &tre encore question cette annke d'apporter remède 
à l'injustice de ces estimations, puisqu'on ne pourrait encore les 
réformer en connaissance de cause, et  qu'on ne peut rien y chanser 
sans risquer de commettre des injustices peut-étre encore plus 
grandes. Mais il est essentiel de constater la nécessité de la réforme 
et  du changement qu'on parait désirer, avant de se déterminer Q 
llentreprendre, et  c'est sur quoi les connaissances que vous devez 
recueillir dans le cours des vérifications pourront me procurer beau- 
coup de lumihres. 

S'il résulte de cet examen que les anciennes estimations ne peu- 
vent servir de base à une répartition équitable, et  qu'elles ont 
besoin de réforme, il faut dPcouvrir pourquoi elles ont été si fau- 
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tives, et  chercher les moyens de faire un ouvrage plus solide et, s'il 
est possible, moins dispendieux; car je ne vois rien de plus affligeant, 
dans cette nlicessitd de remanier les anciennes estimations, que la 
perte de sommes qui ont bté d6pensées pour cet objet par les pro- 
priétaires, e t  il est bien à désirer qu'on puisse corriger l'ancienne 
opération sans obliger personne à faire une seconde fois les mbmes 
frais. 

11 m'a été assur6 que les anciennes estimations ont Eté faites dans 
chaque paroisse par un seul expert, dont l'opinion a 6th l'unique 
règle de I'apprhciation de chaque hbritage; e t  je ne suis point 
étonne qu'une opération aussi arbitraire ait donni? lieu à beaucoup 
de plaintes, e t  meme à des plaiiites fondi?es. Il est bien difficile qu'un 
seul homme, Qtranger dans une paroisse, et  qui ne peut y sbjourner 
que peu de temps, puisse connaître assez parfaitement la valeur de 
tous les fonds pour en faire une apprbciation exacte; et, quand une 
parfaite exactitude aurait Et6 possible, il aurait suffi que cette esti- 
mation fût l'ouvrage d'un seul homme, pour que chacun se crût 
en droit de se prbtendre surchargé et ses voisins soulaghs à sori 
prkj ud ice . 

Je suis persuadé que des estimations faites par des experts choisis 
dans chaque paroisse, et  exposbes pendant quelque temps à la con- 
tradiction des propriétaires iriteressb dont on aurait recueilli et  
pesE les allégations, auraient obtenu plus de confiance, et  j'imagine 
que, s'il est possible de prendre une voie à peu près semblable pour 
vbrifier les erreurs dont on se plaint, le suct2ès pourra htre plus 
heureux. Mais, pour inspirer au public une confiance encore plus 
entière, je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux, dans l'estimation 
qu'on fera des héritages, se contenter d'une apprbciation purement 
idéale, et  qui n'exprimerait que le rapport d'un héritage à l'autre, 
sans prbtendre estimer la valeur absolue des fonds en livres, sous 
et deniers. - Pour rendre ceri plus clair, je suppose que la valeur 
totale de tous les fonds d'une paroisse soit exprimbe par un, et  que 
cette unité soit divisbe en mill~ièmes, en dix-millièmes, etc.; la pa- 
roisse vaudra ou miIle millièrnes ou dix mille dix-millièmes : si 
1.111 hbritage vaut quarante dix-millièmes , un hbritage double en 
valeur vaudra quatre-vingts dix-millièmes, e t  le travail des experts 
aura toujoiirs pour objet 1a comparaison des héritages entre eux, e t  
non leur valeur absolue en livres, sous et  deniers. 



AUX COMMISSAIRES DES TAILLES. 509 

L'avantage de se borner A cette simple comparaison des fonds, 
sans prétendre découvrir leur valeur absolue, consiste en ce cju'il est 
assez évident que, si chaque particulier peut se croire interessé à 
ce que son héritage soit moiris estimé, à proportioo, que ceux de 
tous les autres, ceux-ci sont tous intéressés à ce qu'il soit remis 
dans sa juste proportion, et  ils se réunissent tous contre lui .  Toute 
fraude de la part du particulier combat directement I'intérét public, 
des lors elle devient odieuse; personne ne peut la mettre en pratique 
saits s'avouer à lui-m&me qu'il fait une chose malhonnéte, el. j'aime 
à croire que le plus grand nombre des hommes doit etre arr&té par 
une pareille considération. Au contraire, lorsqu'on cherche à con- 
naître la valeur absolue de chaque heritage et le revenu iéel des 
particuliers, chacun se révolte e t  cherche à se soustraire A ci:tte es- 
pèce d'inquisition. On craint de se nuire à soi-m&me en ;,aissant 
voir trop exactement ce qu'on possède. On sait que l'on peut &tre 
imposé en conséquence au vingtième; or, il est naturel de chercher 
à diminuer son fardeau; et, quoique dans le fait le soulqgernent de 
l'un entraîne toujours la surcharge des autres, cette consdquence 
est moins directe e t  moins sensible dans le cas de I'estimatioi? abso- 
lue, que dans celui de la simple comparaison. L'on se fera t IIU j ours 
moins de scrupule de se dérober aux recherches lorsqu'on croira 
ne tromper que le gouvernement, que lorsqu'on croira tromper ses 
voisins. 

Je conviens que la connaissance de la proportion des héritages de 
la mkme paroisse entre eux ne donnera pas directement la balance 
des paroisses entre elles ; mais je crois la proportion d'héritage à 
hkritage dans la mbme paroisse bien plus importante en elle-mkme, 
bien plus difficile à suppléer par des à-peu-près, et que de pl us cette 
proportion une fois trouvke fournit aisément les moyens de déeou- 
vrir celle de paroisse à paroisse par des voies plus simples el; moins 
effrayantes qu'une recherche du revenu réel de tous les fonds. J'a- 
joute que l'évaluation par livres, sous et  deniers des ancienri abon- 
nements n'a servi de rien pour fixer la proportion de paroisse à pa- 
roisse, puisque tout le monde sait que les estimations des fl~nds de 
pareille qualitk situés dans diarentes  paroisses n'ont entre elles au- 
cune proportion. Il en est meme résultb un mal, c'est que ces mkmes 
estimations ayant Bté prises polir bases de l'imposition dii ving- 
tikme, cette imposition se trouve répartie avec beaucoup d'in~!galitb. 
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L'on ne fût pas tombé dans cet inconvénient si l'on n'avait pas 
donné les estimations des abonnateurs pour des estimations de la 
valeur rbelle des fonds, ce qui est assurément trh-éloigné de la 
vérité, 

Je pourrais m'étendre beaueoup sur les différents moyens qu'on 
peut ëmployer pour parvenir à perfectionner l'opération du cadastre 
ou de l'évaluation des fonds; mais mon objet est de vous demander 
vos rhflexions, et non de vous occuper des miennes, et j'aime mieux 
savoir votre façon de penser que de vous insinuer mes propres 
idées. 

Je recevrai avec plaisir des lumihres , non-seulement de vous, 
mais de toutes les personnes Belairées que l'amour du bien public 
engagera B s'occuper de cette matibre. Vous pouvez vous apercevoir 
que je ne cache aucune de mes vues; je n'y suis attache qu'autant 
qu'elles me paraissent utiles; plus le public pourra Btre convaincu 
de cette utilité, plus il sera disposé A y concourir, et plus le succ6s 
deviendra certain. C'est pour cela que je me propose de donner ii 
toutes mes operations la plus grande publicité, afin d'écarter s'il se 
peut toute défiance de la part dlu peuple. Je ne puis trop vous prier 
de travailler de concert avec moi B lui inspirer cette confiance, non- 
seulement en rendant une exacte justice dans l'exercice de vos fonc- 
tions, mais encore en traitant les paysans avec douceur, en vous 
occupant de leurs intérkts et de leurs besoins, et en me mettant B 
portée de les soulager. 

Je ae vous prescris aucun temps pour m'envoyer les éclaircisse- 
ments que je désire; mais je vous serai obligé de m'en faire part le 
plus tBt que vous pourrez, et du moins peu de temps aprks que vous 
serez quitte du travail de ln confection des rdles. 

Je suis tri%-parfaitement, monsieur, etc. '. 
l Dupont de Nemours possédait une collection complète des lettres de Turgot à 

ses subdélégués, aux commissaires des tailles, aux officiers de police et aux curés 
de la généralité de Limoges. hfalheureusement, à ce qu'il rapporte, la plus grande 
partie de cette précieuse correspondance a été perdue par suite de déménage- 
ments, ou livrée aux flammes par excès de prudence, lors de la crise révolution- 
naire. Il nous a conservé, toutefois, dans ses Mémoires sur la vie de Turgot, un 
fragment d'une autre circiilaire aux commissaires des lailles, que nous nous 
croirions coupable de ne pas reproduire. 

a Vous devez vous regarder r, écriva.it l'illustre intendant de Limoges à ces c m -  
missaires, a comme autant de subdélégiiés ambulants ..... Ne négligez point de 
vous instruire de l'état de l'agricultuire dans chaque paroisse, de ta quantité de 
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LETTRE AU CONTROLEUR GÉNÉRAL BER'l"IN'. 

A Angoulême, le 10 aoûit i76!3. 

Monsieur, ma mère m'a Bcrit qu'elle a eu l'honneur lde vous de- 
mander pour moi l'intendance de Lyon. Cette place me paraîtrait 
certainement trhs-dbsirablc par elle-m&me ; j'y gagnen~is une 
augmentation assez consid6rable de revenu, un s6jou~r bt:aucoup 

terres en friche, des améliorations dont elles sont susceptibles, des productions 
principales du sol, des objets de l'industrie des habitants, et de ceux qu'lm p6ur- 
rait leur suggérer, dtr lieu où se fait le plus grand débit de leurs denrées, de l'état 
des chemins, et s'ils sont praticables pour.les voitures ou seulement pour les bêtes 
de somme. 

a La position du lieu, la salubrité de l'air, les maladies les plus fréquentes des 
hommes et des animaux, les causes auxquelles on les attribue, sont enco *e dignes 
de vos recherches. Vous pouvez aussi écouter les plaintes des particcliers sur 
toutes sortes d'objets. Vous vous attacherez à découvrir, autant qu'il I ous sera 
possible, les abus de tout genre dont le peuple peut souffrir ; désordres dms diRé- 
rentes parties de l'administration, vexations plus ou moins caractérisées, préjugés 
popiilaires qui peuvent être funestes ?t la tranquillité oii à la sant6 des hommes. 
Vous pouvez conférer sur tous ces objets avec MM. les curés à qui j'ai aussi de- 
mandé de pareils éclaircissements, avec les seigneurs et les gentllshonimes qiie 
voiis aurez occasion de voir, avec les principaux bourgeois du canton ..., . Je serai 
fort aise de connaître toutes les personlies qui sont en état de me donner des éclair- 
cissements utiles. Vous me ferez plaisir de m'indiquer ceux en qui voiis aiirez re- 
connu ces qualités. Vous vous informerez surtout soigneusement des rnédecins, 
des cliirurgiens, des persounes charilables qui s'occupent de médecine, E 1 qui dis- 
tribuent des remèdes aux malades. 

a Si vous rencontrez quelques hommes qui se distinguent par quelque talent, ou 
qui montrent des dispositions singulihres pour quelque science ou quelque art que 
ce soit, voiis m'obligerez de ne me les pas laisser ignorer. Je cherchera les occa- 
sions de les employer, el de ne pas laisser leur talent enfoui. 

a Vous me ferez plaisir de prendre note des habitants h qui, daris le travail des 
vérifications, vous remarquerez le plus d'iutelligence, et qiri passent pour avoir 
le plus de probité ..... 

a Quoique celte partie de vos fonctions ne soit liée que d'une rrianièrs éloignée 
avec l'objet direct de votre voyage, je suis persuadé qu'elle vous deviendi5a de plus 
en plus précieuse; et je iic doute pas qu'elle ne serve aussi beaucoup à ~ o u s  coii- 
cilier l'affection et la confiance des habitants. u 

Turgot appelait toutes ces lettres ses œuvres limousines. Elles ont i té devant 
Dieu, et pour les cœurs honn8les, yréf6rables aux plus belles cl.utures académi- 
ques, dit Dupont de Nemours. (E. D.) 
' Cette !etlre se recommande à toute l'attention dii lecteur. Ide touchant hom- 
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plus agrbable, eZ par la différence des circonstances où se trouverit 
les deux généralités, une grande dimipution de travail. Dans toute 
autre conjoncture, je n'hésiterais pas à me joindre à ma mhre pour 
vous la demander très-vivement. Mais tous ces avantages sont ba- 
lancés par une circonstance dont j'ai eu l'honneur de vous dire un 
mot lorsque vous avez bien voulu me parler de Rouen, et qui a Bté 
11x1 des plus forts motifs pour m'empbcher de profiter alors de vos 
bontés. 

Vous n'ignorez pas la situation où j'ai trouvé la gBnéralit6 de Li- 
moges; feu M. de Tourny ' y avait établi une taille tarifée, dont la 
base Btait une estimation gbnbrale de tous les fonds de la gBnéra- 
lité. Ce système, combattu dans sa naissance par les oppositions de 
tolite la province, et entr'autres par les officiers des élections, n'a- 
vait pu s'établir, et ne s'est soutenu depuis que parce que tous les 
rdles, suivant ce système, étant faits d'office, l'intendant, en vertu 
des articles 20 et 22 de l'édit de 1715, connaissait de toutes les 
contestations concernant l'exécution des rôles. Les choses sont res- 
tées en cet Btat pendant vingt-cinq ans. Mais, lorsque j'ai étB nomme 
à l'intendance de Limoges, la déclaration du 13 avril 1761 venait 
de rendre aux élections la connaissance des contestations concernant 
les rdles d'office. Il résultait dle ce changement que les élus, aigris 
dès longtemps, pouvaient renverser toute l'opération des rdles, ce 
qui n'aurait pu manquer de nuire beaucoup aux recouvrements. II 
n'y avait pas A balancer; il fallait ou rétablir la taille arbitraire 
abrogbe depuis vingt-cinq ans, ou autoriser par une loi enregistrbe 
le système du tarif et les estimations qui ont btB faites pour servir 
de base à la répartition dans ce système. Je crois que le premier de 
ces deux partis eût fait un trks-grand mal à la province; mais les 
estimations faites du temps de M. de Tourny ne l'avaient pas étb 
avec assez de soin pour qu'on pût leur donner une autorite durable, 
et il n'dtait pas possible de coriserver le système de la taille tarifbe - 

sans y faire une très-grande rbforme, soit dans les règles de la r6- 
partition, soit dans les estimati.ons. C'est dans ces circonstances que 
j'ai eu l'honneur de vous proposer la déclaration du 30 décembre 
1 76 1, que vous avez eu la bon té d'approuver, et par lay uelle le 

mage qu'un monarque, homme de bien lui-même, devait rendre plus tard à la vertu 
de Turgot, n'aura jamais de plus belle pièce jusliPcative. (E. D.) 
' Prédécesseur de Turgot dans l'intendance de Limoges. 
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roi, en innonÇant le projet de réformer le système de la tail13 tari- 
fée, autorise par provision pour trois ans le système de répartition 
établi, et les anciennes estimations,'et pourvoit en mémi: temps aux 
mesures nécessaires pour en donner aux officiers des électioiis une 
corinaissance juridique. Quoique cette déclaration ne soit que provi- 
soire, vous savez que la Cour des aides aurait fait des difficu [tés sur 
l'enregistrement, si le terme n'en eût étQ fixé à trois ans. 

Vous proposer cette déclaration, c'était m'offrir à un tr8s -grand 
travail, et je vous avoue, monsieur, que si j'avais connu alors aussi 
distinctement qu'aujourd'hui l'excès de désordre dans lequel était 
ce système de taille tarifée depuis son établissement, et l'immensité 
du travail nécessaire non-seulement pour perfectionner 1"opéi ation ii 
l'avenir, mais pour tirer de la confusion le système actuel, je n'au- 
rais peut-&tre pas eu le courage de l'entreprendre. Quoique je me 
fusse convaincu par moi-m&me de la nécessiti: de remédier $ beau- 
coup d'abus, il m'était impossible d'imaginer le chaos dans lequel 
était plongée toute cette partie de l'administration. J'osi3 dire que le 
travail que j'ai fait est déjà excessif, et presque au-dessus de mes 
forces; j'envisage avec effroi, quoique pas tout à fait avec dticoura- 
gement, celui qui me reste à faire; mais je n'en sens que pliis vive- 
ment la nécessité absolue, si l'on veut Qtablir dans cette province 
une répartition juste, lui sauver le retour à la taille arbitraire, et 
remplir l'engagement pris avec la Cour des aides. Je n'ai pc ~int  en- 
core pu vous présenter. un plan rédig6 et combine dans toutes ses 
parties, du travail nécessaire pour réformer définitivement ei: les rè- 
gles de la répartition, et les estimations qui lui servent de base, quoi- 
que je m'en sois déjà beaucoup occupé. Jusqu'à prései~t, 10 fort de 
mon travail a roulé sur la vérification des anciens rôles, et des relevés 
d'arpentements qui doivent étre déposés aux greffes des elections 
pour constater les propribtés de chaque contribuable, c'e qui ne re- 
garde encore que l'ancien système et l'exécution de la d4iclar;ition du 
30 dbcembre. Les difficultés sont tellement multipli6es, que je n'ose 
vous promettre que tout soit parfaitement en règle cette aiinée, et 
que je ne puis en répondre qu'au département des rôles di? 1764. 
J:ai en mbme temps pris des mesures pour etre instruit de tous les 
détails qui pourront me mettre en Btat de former le plan de l'opéra- 
tion definitive. 

Telle est, monsieur, la circonstance où je me trouve. corn- 
1. 33 
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mencé un trhs-grand travail sans avoir pu encore rien achcver. Je 
vous avoue que, malgr6 la peine qd i l  doit me donner, je l'abandon- 
nerais A regret. Quoique prBparé par une assez longue habitude du 
travail en diffbrents genres, il m'a fallu donner beaucoup de temps 
et d'application à m'instruire h fond de cette matihre qui m'était 
toute neuve. Il faudrait que mori successeur se livrat à la meme Etude, 
et laissdt en attendant les choses dans un Qtat de suspension forcée, 
toujours dangereuse, ou, ce qui ne l'est pas moins, en d8cidAt pen- 
dant quelque temps beaucoup au liasard . 

Si donc, comme j'ni lieu dle I'espErer d'aprhs l'approbation que 
vous avez bien voulu donner à ce que j'ai dBjà fait, vous etes dans 
l'intention d'Etablir en Limousin le systEme dc la taillc tarifth sur 
des principes plus solides que par le pass8, je sacrifierai avec grand 
plaisir les avantages et les agrbments que jc trouverais dans I'in- 
tendance de Lyon, ct  je vous prierai de vouloir bien me laisscr A 
Limoges A la suite du travail que vous m'avez permis d'entrc- 
prendre. 

Je ne vous dissimulerai cependant point que, si vous n'Qtiez pas 
dans ln rBsolution de faire suivre ce travail, alors j'aurais beaucoup 
de regret d'avoir nkgligé l'occasion di1 chaiigemciit de place de M. de 
L n  Michodière pour vous demander celle qu'il laisse vacante; car 
vous sentez qu'il serait iriliniment dbsagréable pour moi de m'8tre 
livré i un travail ingrat, et d'avoir sacrifié tous mes avantages per- 
sonnels, pour cntamer une opbration qui n'aurait aucun succès e t  
dont le projet nnnonc6 au public ne servirait qu'à me faire passer 
pour un visionnaire. Cependan t ,  il se rencontre daris I'exkcution une 
difficulté attachée à toute op6ration de ce genre et qui ne peut &tre 
surmont8c que par vous, c'est la dépense. Les fonds de la province 
n'ont été arpentés qu'en partie, et  dans les parties memes qui l'ont 
6tB, il y cn n plusieurs où I'opBration n'a Bté raite que d'une ma- 
nière si prkcipitbe et si fautive qu'ellc deviendra totalement inutile, 
et cette mauvaise opération a BtQ payée par les propriktaires sur le 
pied de 3 sous par journal. Je ne doute pas que îctte ni.cessit6 im- 
posée de payer les arpenteurs et les estimateurs n'ait eu une grande 
part aux oppositions qu'elle a essuyhes. Il ne scrait pas praticable 
de leur faire payer une secondc fois In mbmc dépense ; cela excite- 
rait un m4contentement gQn6ral et propre ù rendre impossible le 
succGs de la ~iouvclle opEralion. Par clle-mbme, clle doit toujours 
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faire des mécontents : on ne rend pas justice à l'un sans faire perdre 
quelque chose A un autre. Je n'ai pas la vanit6 d'imaginer quo j'évi- 
terai tous les murmures ; mais il  est du moins essentiel d'ôttrr aux 
mécontents tout prétexte' fonde de se plaindre et de rs faire un 
appui du public contre les particuliers. Or, pour y parvenir. il est 
essentiel que toute la dépense soit faite par le gouvernemeni;, sans 
qu'on soit obligé de rien demander aux particuliers. Je slais que les 
excédants de capitation semblent offrir une ressource; mais 1:i pro- 
vince est déjà tellement surcharghe, qu'on ne peut y comipter bcau- 
coup. Le public s'aperçoit de l'augmentation, et  le succès ilépend 
de la confiance que je pourrai lui inspirer. J'ai écrit à M. d'0rrnesson 
pour le prier de vous proposer d'accorder A la province, sur la partie 
du roi,  une diminution de capitation de 60,000 livres pendant 
trois ou quatre ans. Cette somme, dont vous laisseriez d'ailleurs 
subsister l'imposition, que j'espère adoucir par la manière d'opérer 
la rbpartition et le recouvrement, pourra suffire aux frais du tra- 
vail. 

II est assez interessant au royaume, en général, qu'oii sache une 
fois A quoi s'en tenir sur la possibilité d'une opération tant d8sirAe. 
e t  qui a toujours rencontre tant d'obstacles, pour qu'il soit juste 
de l'y faire contribuer en repartissant pendant un temps siir toutes 
les généralitbs cette diminution accordée A celle de Limo;;es. La 
surcharge serait hien mediocre pour chacune. II me parailtrail essen- 
tiel de commencer des le département prochain, parce que l'argent 
ne pourra pas rentrer sur-le-champ. 

Si vous n'6tiez pas dans la disposition de m'accorder d'autres sc- 
cours pour cette opération qu'une nouvelle imposition sur la pro- 
vince, les mécontentements que je prévois me feraient pref~irer de 
n'en etre point chargé, et je vous supplierais en, ce caf3 de vouloir 
bien m'accorder l'intendance de Lyon. 

Mais en meme temps je ne puis m'empkcher d'insister auprès de 
vous sur le tort qiie vous feriez à la province en abandonnant une 
pareille opération après l'avoir commencée. Je prendrai en meme 
temps la libertb de vous représenter que, pourperfectionrier li rbpar- 
tition des impositions et pour Bter I'obstacle que fait'üux 11rogr8s 
de l'agriculture la crainte que donne la taille arbitraire de rie pou- 
voir améliorer son fonds sans s'exposer h une s~rcliiirge,~ il ert très- 
important de rhpartir l'imposition que supportent les terres d'aprbs 



une évaluation fixe. Ce projet est sans doute susceptible d'une foule 
de difficultés, et  d'oppositions plus fortes encore que les difficultbs. 
Je ne doute pourtant pas que. si une fois il arait btb exbcuté dans 
une province avec la précision dont il est susceptible, les lumikres 
que I'on aurait acquises sur la manière d'opbrer et  sur les avantages 
qui en rbsulteraient, feraient disparaître une grande partie des diffi- 
cultés et rbduiraient au silence bien des oppositions. Alors on pour- 
rait Btendre .l'opération dans les autres provinces avec la sbcuritb 
que donnerait le succ&s. Or, il est certain que jamais gouvernement 
ne trouvera d'occasion plus favorable pour faire cet essai, que celle 
qui se presente aujourd'hui en Limousin. La répartition des impo- 
sitions y est dans une espkce d'état d'indbcision où elle ne peut 
rester. La taille arbitraire y est abrogée, et  I'on ne dbsire point de 
la voir rétablir ; il y aurait mérne beaucoup de danger pour les recou- 
vrements. D'un autre cdtb, le système actuel est imparfait : on le 
sent, on s'en plairit, on désire une reforme, et celui qui l'entre- 
prendra n'ericourra point le reproche si f9cheux de novateur, auquel 
les memes opérations l'exposeraient partout ailleurs. Il y a plus, le 
roi vient d'annoiicer, par une d.éclaration, le projet de cette réforme; 
les Cours des aides de Paris et  de Clermont, loin de s'y opposer, ont 
exige qu'elle fût prompte et n'ont enregistre qu'à cette condition. 
Par là, elles se sont comme engagees à concourir à l'opkration pro- 
jetbe, e t  j'ai lieu de croire qu'elles sont l'une et l'autre tri%-bien 
disposbes. Le travail que j'ai dbjà fait peut aussi Btre compté comme 
une avance, e t  quoique vous puissiez trouver en tout autre plus de 
talents, j'ose présumer que volus ne trouverez en personne plus de 
zkle ni plus de patience à se livrer à un travail ingrat, et dans lequel 
la seule vue de I'uttlit8 qui doit en rbsulter peut me soutenir. 

J'ai cru, monsieur, que vous ne dbsapprouveriez pas que j'aie 
pris l'occasion de mon intbrbt personnel pour mettre sous vos yeux 
tout ce qui concerne une opération aussi importante. Je fais db- 
pendre tout ce qui me regarde de vos vues pour la province où je 
suis, e t  le rbsultat de cette longue lettre est de vous prier de me 
mettre à portbe d'y faire le bien dont je crois qu'elle est suscep 
tible e t  qui seule m'y attache. Mais, dans le cas où vous croiriez ne 
pouvoir me donner aucun secolurs pour y dussir,  alors je penserais 
à moi, et  je vous prierais de vouloir bien demander au roi pour moi 
l'intendance de Lyon. J'ai &rit A M. d'Ormesson h peu prBs dans le 
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meme esprit. II connaît parfaitement tout le travail qii't:xiçe la situa- 
tion de la généralit6 de Limoges, et il peut vous en rendre compte. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 

XI. AVIS ANNUELS 
SUR L'IMPOSITION DE LA TAILLE. 

Avis sur l'état de la généralit6 de Lirnoges, relativement à l'imposition de la taille 
pour I'année 1762. 

Quoique le peu de temps qui s'èst écoulb depuis que Sa MajestC 
a daigné me confier l'admiriistration de la généralitb de Limoges ' 
ne m'ait pas permis d'acquérir des lumieres aussi Qtendues et aussi 
dbtaillées que je l'aurais désir6 sur la comparaison des forces et des 
charges de cette partie du royaume, les conriaissan~~es que j'ai réussi 
à me procurer rie suffisent que trop pour me donner la triste certi- 
tude de la misere qu'on y éprouve. Dans le compte que je dois 
en rendre au consiil, je me suis attachi? à rie prEserlter aucun fait 
dont je ne croie pouvoir assurer la vérité : heureux si ce tableau 
peut &tre trace avec des couleurs assez fideles pour émouvoir le cmiir 
de Sa Majesté, et si en portant dans ces provinces un titre pour h i re  
respecter son autorité, je pouvais enmême temps y r4plindre les 
preuves de sa bontQ paterilelle! 

11 est certain que le Limousin et l'Angoumois, qui composent eii 
quelque sorte toute la généralit8 de Limoges, ont perdu beaucoup 
de leurs richesses '. Les habitants tiraient autrefois de leur sol et  de 
leur industrie des profits considérables, qui leur faisaient supporter 

1 En août 1 761. 
La circonscription de la généralité de Limoges, composée des quatre élections 

de Limoges, Rrives, Angoulême, Bourganeuf et Tulle, embrassait, sauf une légère 
différence en plus ou en moins, tout le territoire des trois départements actucls clc 
la Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne. 

Necker, dans son livre De 1'ddrniwislra.lion des finances, lui clonne une étcn- 
due de 854 lieues carrées, et une population de 646,500 hrnes: soit, par lieiie 
carrée, 757 habitants. Cette population n'es1 portée qu'ail cliiffre de 585,000 àrnes 
dans le dénombrement de M. de La Bourdonnaye, fait en 1608, et cité dans la 
DZrne royale. Aujourd'hiii, la' population totale des trois clépartemeiits, auxquels 
correspond à peu près la généralité de Limoges, s'éléuc à !>lus de 960,000 habi- 
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aisément les charges de l'État. Il est bien vraisemblable que les sur- 
charges occasionn~es par leur ancienne richesse ont contribué plus 
que toute autre chose à leur rnisEre actuelle. Mais, quelle que soit la 
cause de la cessation de leurs profits, il est de la justice de Sa Majestb 
de leur accorder des modQrations proportionnkes à leurs pertes. 

Les principales sources de l'ancienne aisance de ces habitants 
étaient la production et la consommation de leurs grairis et de leurs 
vins, l'engrais des bestiaux, le commerce des chevaux, et l'exploi- 
tation de quelques manulactuires de papeterie, clouterie, et autres. 

Les grains qui se récoltent dans la gknkralit6 sont de deux genres 
différents ; ceux qui peuvent faire un objet de commerce, et  ceux 
qui sont de pure consommation dans le pays. Les habitants en gé- 
néral sont très-pauvres. L'irnpossibilit~ où cette pauvreté les met 
de faire les avances qu'exige lo culture des grains les plus précieux, 
fait qu'ils se trouvent réduits b donner leurs soins à la culture du blé 
noir, du blé d'Espagne, et  de certaines raves qui leur coûtent peu 
à semer, exigent tr&s-peu de frais d'expl~itation, et suffisent à leur 
nourriture. Ils y joignent la chAtaisne, qu'ils font skcher à l'ombre 
ct qu'ils conservent ainsi pendant l'hiver, pour Btre mangée sans 
autre préparation que de la faire bouillir. Ces quatre sortes de denrdes 
sont ici de premihre nécessité, puisqu'elles suppléent au pain de fro- 
ment ou de seigle, dont la plus grande partie du peuple limousin n'a 
jamais maiigé. 

Le blB et le seigle se trouvent ainsi rdservés pour la consomma- 
tion des habitants un peu ais&s, ou pour le commerce, sans lequel 
le cultivateur est absolument ruiiib et nc peut plus payer ses charges. 

Cependant, j'ai déje observe, en envoyaiit l'état gbiiéral des ré- 
coltes de ces provinces, que le Mé noir et le blb d'Espagne ne pro- 
lants. La population de la ville de l,imoges, bvaluée par Necker à 22,000 àmes, 
monte, d'après le recensement de 1836, à 20,70G ; et celle d'Angoulême à 16,910 
personnes, au lieu de 13,000. 

La généralité de Limoges n'était pas assujettie à la gabelle, ni aux octrois muni- 
cipaux et aux aidcs, à l'exception dei; droits de courtiers-jaugeurs et d'i~ispecleurs 
aux boissons. Elle était exemptc en outre du droit de marque des fers dans la par- 
tie de son territoire soumise à la juridiclion du Parlement de Bordeaux. 

La somme tolale de ses contributions s'élevait, d'après Necker, à 8,900,000 li- 
vres, soit 1 3  livres 1 5  sous par tête di'habitailts. 'Les trois départements actuels de 
la Charente, Corrèze et Haute-Vienne: versent aujourd'hui dans le Trésor plus de 
21 rnillions d'impôt. D'où, approuirnativenient, pour exprimer le rapport du 
progrès de la popiilation, et beaucoup plus de potir exprimer celui di1 progrès 
des charges publiques, 



SUR L'IMPOSITION DE LA TAILLE. 519 

mettaient pas une abondante récolte ; qu'ils avaient déjà manqub 
dans les années prbcédentes, ce qui me rendait encore plus attentif 
à l'év8ncment de cette année. Je vois actuellement avec douleur que 
les récoltes de ces denrées seront mauvaises, ce qui a kt8 occasionnt5 
e t  décidé par les dernieres chaleurs, et  que les chîitaigniers, loin 
de promettre un dédommagement, annoncent, par la chute préma- 
tur8e de leurs feuilles, que cette denrée sera en médiocre quantiti: 
et  peu susceptible d'&tre gardée. Je ne puis dissimuler que celles des 
paroisses qui &prouveront ces malheurs seront en proie aux horreurs 
de la famine, sans qu'il me soit pour ainsi dire possible de leur ac- 
corder des secours. Ces denrbes ne se sèment que pour la consom- 
mation et ne se commercent point ; et les bles memes, quand ils sont 
abondants, ne pourraient, sans ruiner le cultivateur, tomber à uri 
prix auquel le pauvre habitant pût atteindre. C'est ce qui m'a fait 
déjà observer que nous craignons à la fois les horreurs de la disette 
e t  les inconvénients de l'abondance. 

Mais un objet plus affligeant encore mérite la plus grande consi- 
dération ; les blés dont le commerce faisait la seule ressource du cul- 
tivateur., ainsi que je viens de l'exposer, les blés sont depuis quel- 
ques années frappés d7un.fléau particulier à cette province, qui détruit 
e t  dans le champ, et m&me après la récolte, le grain dorit le labou- 
reur faisait toute son espérance. 

J'ai déjà annonce au conseil les effets de ce fléau. Une espèce par- 
ticulière de papillons dépose ses œufs dans l'épi avant qu'il soit par- 
faitement formé, et il en sort une petite chenille qui, enfermée dans 
le grain m&me, en dhvore toute la farine et sort erisuite changée eri 
papillon. Sur le rapport qui en a été précédemment fait par M. de 
Marcheval, M. le contrbleur général a député deux commissaires 
de 1' Acadhmie des sciences, qui, après deux ans de travaux et d'ob- 
servations assidues, n'ont pu encore découvrir uii remède sûr et  ap- 
plicable sans inconvénients à tous les cas. 

Daris la lettre dont j'ai accompagné l'état des récoltes, je n'avais 
BvaluB le dommage causé par cet insecte qu'à un tiers de diminution 
sur la rbcolte totale; mais je suis instruit qu'il peut &tre beaucoup 
plus considérable, et qu'une grande partie du blB qui paraît con- 
servé, ne l'étant que parce que l'insecte y a péri , soit en chenille, 
soit en chrysalide, avant sa métamorphose eh papillon, 'non-seule- 
ment ne peut plus faire un ob,jet de commerce. mais même peut 
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devenir nuisible dans l'usage par la mauvaise qualité qu'il comrnu- 
nique au pain. 

J'ai déjii eu l'honneur d'observer & M. le contrbleur général que 
ce fléau, purement local, n'en est que plus funeste au canton qu'il 
afnige, la diminution qu'il cause dans le produit des récoltes étant 
toute en pure perte pour le propriétaire, qui n'en est dédommagb 
par aucune augmentation dams le prix de la denrée, et qui souffre, 
pour le peu qu'il recueille, de la non-valeur résultant de I'abon- 
dance générale. 

Les vignes ne rapportent pas beaucoup cette ann8e ; mais le mal- 
heur de cette province est tel, que cette pénurie est mbme préférable 
it l'abondance. Il en coûtera moins de frais de rbcolte et de garde, 
car pour la vente elle ne se fait point. Le commerce est interrompu 
avec l'étranger par la guerre; le débouché qu'offrait le port de 
Rochefort est totalement ferme depuis l'interruption des armements, 
et la consommation qui se fait sur les lieux est si mediocre que, 
malgrt! le prix vil où se trouve cette denrée, presque tous les colons 
ont encore les vins des deux derniéres récoltes. Ces vins, dont le 
dbbit se faisait par I'exportatiion, rendaient autrefois un argent qui 
facilitait la perception des irn~pAts. C'est encore un avantage dont 
se trouvent privées ces provinces, et qui leur est particulier. 

Il en est de meme de l'engrais des bestiaux. 11 est Bton- 
nant combien depuis quelques années cet objet de l'industrie des 
habitants a diminué. On élevait autrefois dans ces cantons des bœufs 
qui se vendaient pour la consommation de Paris : c'était une des 
premihres ressources des habitants pour le payement de leurs impbts, 
parce que cette vente répandait de l'argent dans le pays par l'ac- 
quisition des bestiaux et la consommation que, le concours des mar- 
chands occasionnait. De là est niée cette célébri té des foires du Limou- 
sin, cause de la surcharge dont se plaint aujourd'hui la province. 
Mais depuis quelque temps elles sont tombées dans le discrédit, soit 
parce que la consommation de Paris est diminuée, soit parce que 
les marchands pour l'approvisionnement de cette capitale ont donné 
la préférence aux foires de Normandie comme. plus voisines. Dans 
les autres guerres, la fourniture des armées pouvait dédomma.ger 
de la diminution qu'elles occasionnaient dans la consommation de 
Paris ; mais, dans la guerre actuelle, l'extrbme éloignement des ar- 
mées et la facilit6 que trouvent les fournisseurs à s'approvisionner 
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en Allemagne et  en Suisse, ont port6 le dernier coup aux ressources 
que la province tirait de ce commerce, et  ne lui laissent d'espérance 
que dans la bont6 du roi. 

Je ne puis m'empbcher d'arrhter un moment l'attention du con- 
seil sur un autre objet de commerce propre à ces provinces, et  qui 
est également diminui?, c'est celui des chevaux. Les foires de Cha- 
lus et  de Limoges ont été fameuses. 

Les chevaux limousins sont reconnus pour excellents. Il s'en est 
fait autrefois un grand commerce, quib faisait entrer une quantit6 
consid8rable d'argent dans la province, et  facilitait le recouvrement 
des impositions. Ce commerce est aujourd'hui presque entièrement 
tombé. Peut-btre avec quelques encouragements parviendrà-t-on à 
le rétablir; mais dans le moment présent on ne peut l'envisager 
comme une ressource pour le payement des impositions. 

A ce récit vrai et  malheureusement trop général, nous joignons 
un détail particulier de celles des paroisses qui ont souff'ert encore 
des grbles, gel6es ou inondations, dont une partie serait dans le 
cas de solliciter une décharge absolue plut& qu'une diminution, 
ayant éprouv8 ces malheurs pour la troisième et  quatrième année 
consécutives. 

Cependant, depuis le commencement de ce siècle, le brevet de la 
taille est augment6 de 700,000 livres. Il l'est m&me cette année 
sur la précédente. 

En effet, le brevet porte, pour l'année 1762, la somme 
............................................ de4 2,210,2201. ls.8d. 

......... Et celui de l'année dernière n'était que de.,. 2,198,461 ,15  1) 

Ce qui fait une augmentation de brevet à brevet de.. . 11,758 fi 8 
La généralité a encore profité l'année dernière d'une 

diminution dans la formation des commissions des 
......................................... tailles.. 15,960 » 1) 

Et, en y joignant celle accordée par Sa Majesté, par un 
............ un arrêt particulier, de la somme de.. 120,000 u )) 

---A- 

11 se trouve que le montant du brevet, pour la taille de 
17tE2, excéderait la taille effective de l'année'der- 

..................................... nière, de.. 147,718 1. 6s. 8d. 

' On peut assimiler ii la taille de la généralité de Limoges le montaiit des quatre 
contributions directes des départements de la Charente, de la Corrèze et de la 
Haute-Vieiine. La taille s'élevaut, d'après Turgot, à 2,210,220 livres, et les con- 
tribiitions directes, d'après les documents officiels, à plus de 8,520,000 francs ; 
4 est à peii dc choses près le rapport qui exprime I'accroissernent de cetle nature 
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Loin quc cctte augmentation soit praticable, j'osc assurer au 
conseil que, si nous iie sommes pas eu état d'apporter cncorc une 
modération colisidérable sur les cotes de I'aiiriéc dcrriiére, il est 
inutile de se flatter d'un recouvrement. Le recevcur des tailles dc 
Limoges est actuellement cii avance dc plus de 360,000 livrcs. Lcs 
autres le sont à proportion; il paraît que la géiiéralité est arribr6c 
sur la taille de plus d'un million. Elle paye le troisibmc vingtihme; 
elle n'aura cette annde ni  blés, ni  vins, ni  bestiaux à veiidrc. pour 
retirer de l'argent. Les recevelirs seront forcés d'user dc contraintes, 
e t  les habitants, qui sont dans l'usage de travailler une partie de 
l'annbe hors de la province, prendront peut-Gtrc le parti d'aban- 
donner totalement leur pays natal pour chercher ailleurs, et  peut- 
Btre dans la mendicitb, une subsistance qu'ils ne pourront plus 
trouver chez eux. 

Je n'ai pas cru devoir parler du dépbrissement des manufactures, 
n i  d'autres causes de miskre communes à toutes les provinces, telles 
que la desertion des campagnes, Ic découragement des cultivateurs, 
la raretb de l'argent, l'assoupissement de toute espkc dc com- 
merce, etc. Ces maux ne se font pas moins sentir daris la généralité 
de Limoges qu'ailleurs, au contraire; mais tout le royaumc les 
éprouve, et  puisque l'État a besoin de secours, les moyens généraux 
ne doivent point entrer en consideration, parce que la justice du 
conseil, dans la position actuelle, consiste moins ii éviter une sur- 
charge devenue nécessaire qu'a en fairc une juste répartition, à rai- 
son des malheurs particuliers de telle ou tellc contrée. 

Mais je dois encore prbsenter une dernière consid&ration, que la 
justice la plus stricte ne peut rejeter : c'est que, proportionnellement 
aux gbnhralités voisines, celle de Limoges est surchargbe de près de 
600,000 livres, ce qui se démontrerait aisément par le calcul dc 
ce que payent dans les unes et  les autres deux domaines de meme 
nature et  de mhme valeur. 

Ainsi, je le répkte avec cette confiance que me donne la tendresse 
du roi pour ses sujets, la généralitd de Limoges est frappBe des 
mbmes maux que tout le royaume; elle est particulièrement ravagée 
depuis peu par un fleau unique ; réduite aux portes de In famine 
par le manque des denrbes qui en font la nourriture journalière, et  

d'impôt, c'est-à-dire qu'il est presque quadruplé. - Voyez la note de la page 517. 
(E. D.) 
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auxquelles rien ne peut suppléer; enfin sans ressource pour se pro- 
curer l'argent nécessaire au payement de ses impbts, par la cessa- 
tion presque totale de son commerce des vins e t  de celui de ses bes- 
tiaux et de ses chevaux; la généralité est de plus singulièrement 
surchargée en proportion des autres qui l'environnent. 

D'après ces motifs, capables d'exciter la compassion et les bontés 
de Sa Majesté, j'ose la supplier d'accorder à la généralité de Li- 
moges, sur la taille de 1762, une diminution de 400,000 livres, 
tant pour subvenir aux soulagements nécessaires à presque tous les 
Iiabitants, que pour remplacer les decharges pour ainsi dire totales 
qu'il sera jùste d'accorder à ceux qui, privés de leurs blés par le 
fléau qui les détruit, n'ayant récolté que trbs-peu des denrées qui 
font leur nourriture habituelle, sans aucune ressource, ni par la 
main-d'œuvre, ni par le commerce, n'auraient plus, sans ces secours, 
que la fuite ou le désespoir. 

I'ose espérer cette grâce autant de la tendresse paternelle et  des 
bontés de Sa Majesté que de la justice du conseil. 

Mémoire sur les doubles emplois des impositions en Angoumois, 
communiqué à M. l'intendant de La Rochelle. 

L'élection d7Angou18me, de la généralit8 de Limoges, confine aux 
élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jean- 
d9Angely, toutes quatre de la généralité de La Rochelle ; plusieurs 
des paroisses limitrophes sont m&me partagées entre les deux gé- 
nbralités . 

Le voisinage donne lieu à un melange de possessions d'une g6- 
néralité à l'autre ; les habitants domiciliés en Angoumois possèdent 
des héritages dans les élections de la généralit6 de La Rochelle, e t  
ceux de la généralité de La Rochelle en possèdent réciproquement 
dans l'Angoumois. II est résult8 de ce mélange quelques difficultés 
relativement à l'imposition que devaient supporter ces héritages, 
situés dans une généralité, et  appartenant à des propriétaires do- 
miciliés dans une autre. Il est m8me souvent arrivé que les pro- 
priétaires ont paye: dans les deux généralités pour les m&mes hé- 
ritages. Ces doubles emplois ont eu lieu pour les impositions 
ordinaires, et m&me pour le vingtième, quoique le principe de cette 
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dernihre iimposition, qui, est absolument rbelle, semblht devoir 
bcarter toute difficulté. 

Il n'est possible de rendre aux particuliers qui souffrent de ces 
doubles emplois la justice gui Ieur est due et qu'ils réclament de- 
puis bien longtemps, qu'autant que les intendants des deux géné- 
ralités se concerteront pour convenir d'un principe fixe d'après le- 
quel il ne  resterait plus aucun doute sur le lieu où devra Btre taxe 
chaque héritage en particulier, et  qu'ils prendront des mesures ef- 
ficaces pour faire observer ce dont ils seront convenus. 

Pour mettre M. l'intendant de La Rochelle en 6tat de se déter- 
miner, il est indispensable de lui mettre sous les yeux l'état prEcis 
des questions à dbcider, et  d'entrer à cet effet dans quelques détails 
sur la manière dont se repartit la taille dans les deux généralités. 

La distinction des deux formes de répartitions de la taille, usi- 
tees dans différentes parties du royaume, est assez connue. 

On sait que dans la plus grande partie des provinces méridionales 
la taille est réelle, c'est-à-dire ne se répartit qu'à raison des 
héritages que posshde chaque contribuable, et  du revenu qu'il en 
tire. Elle s'impose au lieu méme où sont situes les héritages, et c'est 
l'héritage qui en répond. L'hkritage paye, quel qu'en soit le posses- 
seur; il n'y a d'hhritages exempts que ceux qui, lors de la confection 
du cadastre, ont été reconnus comme nobles, ou ceux qui appar- 
tiennent il l'église ou au public. 

La plupart des autres provinces du royaume sont assujetties à la 
taille personnelle, qui porte Egalement sur les revenus des terres e t  
sur les profits de l'industrie. Comme c'est moins le fonds de la terre 
qui dans ces provinces rkpond de l'impbt, que la personne à qui elle 
appartient, ou les fruits qu'elle produit, on a cru devoir ordonner 
que tous les fonds appartenant au mkme propriétaire payassent au 
domicile de ce propriétaire ; mais cette règle génbrale et conforme 
à la nature de cet imp6t entraîne de très-grands inconvénients, 
parce qu'il peut arriver que dinërents particuliers, possesseurs de 
la plus grande partie des fonds d'une paroisse, soient domiciliés 
dans d'autres paroisses, en sorte que la plus grande partie des fonds 
sur lesquels doit porter l'imp6t assigné à dette paroisse se trouverait 
BclipsBe . 

Or, il arrive souvent que la paroisse n'éprouve pas une diminu- 
tion proportionnelle sur son imposition totale, et  qu'ainsi elle se 
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trouve surchargée. Aussi, l'on a cru devoir prendre un tempbra- 
ment et s'bloigner des principes de la taille personnelle, et  l'on a 
ordonné que, quand les héritages surpasseraient la contenance de 
vingt-cinq arpents, ou lorsque, Btant d'une moindre Btendue, l'en- 
grangement des fruits s'en ferait dans le lieu m&me de leur situation, 
on suivrait les mkmes règles que si la taille Btait rhelle, et que hors 
ces deux cas ils continueraient d'Btre taxes au domicile du pro- 
pribtaire. 

Il semble qu'en suivant exactement les dispositions de ces règle- 
ments, on pourrait Bviter les doubles emplois dont on se plaint. On 
taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés 
lorsqu'ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l'engran- 
gement se ferait dans le lieu de la situation, et  il ne serait pas fait 
mention des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux 
qui seraient plus Btendus, mais dont la récolte serait transportBe 
hors de la généralité où ils sont situés, parce que dans l'un et l'autre 
cas ils seraient taxés au domicile du propriétaire. Ces dispositions 
paraissent fqciles à exhcuter dans la génbralitb de Limoges, où, la 
taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commissaires qui 
peuvent aisément connaître la contenance des héritages possBd6s par 
des propriétaires domiciliés dans une au t re  gbnéralitb, soit par les 
registres d'arpentement pour les paroisses qui ont 4th arperitbes, 
soit par les déclarations pour les autres paroisses. Mais il se présente 
bien des difficultés pour la génEralité de La Rochelle, dans laquelle 
les r6les sont faits par les collecteurs de chaque paroisse. 

Les collecteurs sont intéressBs à diminuer autant qu'il leur est 
possible le fardeau qu'ils supportent avec toute leur paroisse, et par 
conséquent à taxer sur les r6les qu'ils ont à faire les fonds qui, sui- 
vant les règlements, devraient Btre taxés au domicile du propribtaire. 
La plupart de ces collecteurs ne connaissent pas les rhglements, par 
consBquent .on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir ex& 
cutés. D'ailleurs, comme en Saintonge on ne connaît la contenance 
des hkritages ni par l'arpentement, ni par des déclarations vérifikes 
et  contradictoires avec tous les habitants d'une paroisse, un collec- 
teur peut toujours supposer que les héritages qu'il taxe sont dans 
le cas où les rhglements dbrogent au principe de la taille person- 
nelle, et  par conséquent qu'il est autorise A les taxer. 

II serait donc nécessaire, pour parvenir A I'ex~cution de ces rè- 
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glements e t  Bviter les doubles emplois, de connaître tous les fonds 
qui, Btant situes dans la gBneri~lite de La Rochelle, appartiennent b 
des proprietaires habitants de l'Angoumois : et  ceux qui, 6tant situés 
en Angoumois, appartiennent h des propriétaires domiciliés dans la 
gBnBralitb de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de 
la contenance de vingtcinq arpents. parce que ce sont ceux-lb qui 
donnent lieu aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours 
tentes de les imposer au lieu de leur situation, quoiqu'ils soient 
déjh taxesau lieu du domicile du propriétaire. 

On ne pourrait y parvenir qu'en faisant faire un releve paroisse par 
paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds 
dans l'une des deux gknkralit0s, et dans la gbnBralit6 voisine; ces 
4tats seraient remis aux collecteurs ou commissaires charges de la 
confection des rdles, avec ordre de n'imposer que les héritages qui, 
suivant les rhglements, doivent &tre imposés dans la paroisse dont 
ils opèrent le rdle, et  de ne point comprendre dans leur r81e les hB- 
ritages mentionnes dans I'btat qui leur serait adressB. 

Mais il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règle- 
ments e t  le seul qui en assure l'ex6cution, prhsente des inconve- 
nients très-considérables. 

premièrement, l'ordre émoné de NV. les intendants pour ne pas 
comprendre au r81e d'une paroisse tel ou tel hdritage, paraitrait 
toujours illégal, e t  ne pourrait manquer d'exciter beaucoup de fer- 
mentation dans les paroisses qui en seraient l'objet, surtout dans la 
généralité de La Rochelle, où ces ordres seraient adresses aux collec- 
teurs habitants de la paroisse, e t  par conséquent intéresses comme 
les autres habitants à rhpartir l'irnpdt sur le plus grand nombre 
possible de contribuables. Les plaintes que ces habitants pourraient 
former seraient probablement bien accueillies dans les tribunaux, 
e t  entraîneraient des enquetes tr8s-dispendieuses qui ne pourraient 
btre terminées qua par des procès-verbaux d'arpentement, e t  qui, 
par conshquent, produiraient un mal plus considbrable que celui 
que l'on veut éviter. Comme il arrive trhs-souvent des mutations 
dans la possession des héritages, qui donnent occasion h ces doubles 
emplois, on serait obligh d'en renouveler chaque annbe les relevks, 
ce qui pourrait compromettre leur exactitude ; peut-ktre mBme se- 
rait-il difficile gu'ils pussent chaque année Btre remis assez tût pour 
prhvenir les doubles emplois. 
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Il paraît donc nécessaire .de chercher un moyen plus facile et  plus 
sûr d'éviter les doubles emplois. 

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s'occupent depuis 
longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Barentin et  de; Saint- 
Coutest étaient corivenus que les terrains dépendant d'un corps de 
domaine seraient taxés à la situation du corps du domaine ; mais ils 
n'arrêtèrent rien relativement aux morceaux de terre détachés, et 
il paraît m&me que la convention qu'ils avaient faite n'a pas étb r6- 
gulihrement exécutée; elle présentait la plus grande partie des incon- 
vhnients qui résul teraien t du fait ci-dessus exposé. 

Peut-&tre n'est-il possible d'eviter l'inconvénient des doubles em- 
plois qu'en suivant des principes totalement differents de ceux qui 
jusqu'à present ont été adoptes, et qu'en s'écartant des rhgles pres- 
crites pour la répartition de la taille personnelle; il serait nécessaire, 
pour cela, que MM. les intendants de La Rochelle et  de Limoges con- 
vinssent entre eux que tous les hhritages au-dessous de vingt-cinq 
arpents, ou dorit les récoltes sont crigrangées hors de la paroisse e t  
de la gén6ralitA où ils sont situés, seraient taxes au lieu de leur si- 
tuation, soit qu'ils ne consistassent qu'en des morceaux de terre de- 
tachés, soit qu'ils fussent dependants des corps de domaines situés 
dans la gAn4ralitA voisine. Cette règle Etant une fois adoptée, il 
sera facile à MM. les intendants de la faire observer, et  par consé- 
quent d'éviter les doubles emplois. 

Il faut avouer cependant qu'elle laisserait subsister quelques au- 
tres inconvénients trop graves pour &tre neglig6s, mais qu'il est fa- 
cile d'éviter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils 
sont chargés de la confection des rbles, se font rarement un scru- 
pule de surcharger à la taxe les héritages situés dans leur paroisse, 
mais appartenant h des &rangers, parce qu'alors ils ne sont pas ar- 
r&t& par la crainte d'btre surchargés b leur tour par les propriétai- 
res qui ,  étant domicili6s hors de la paroisse, ne sont pas dans le 
cas d'y passer à la collecte ; et, si les propribtaires non domicilies 
dans la paroisse étaient obligés de SC pourvoir à l'élection pour ob- 
tenir les diminutions qui leur seraient dues, il en résulterait des 
procès beaucoup plus ruineux pour eux que la surcharge dont ils 
auraient à se plaindre. 

D'ailleurs, les collecteurs eux-memes pourraient éprouver, vis-ii- 
vis de ces proprietaires non domicili6s dans la paroisse, des diffi- 
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cultés pour la perception, s'ils étaient obligés de suivre les voies or- 
dinaires. 

II parait nécessaire de lever ces difficultbs par un arrbt de 
rhglement qui, d'ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme 
de rbpartition pue l'on propose, attendu qu'elle s'écarte des prin- 
cipes de la taille personnelle. 

Cet arrbt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spé- 
cifib ci-dessus, commettrait MM. les intendants de Limoges et de La 
Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient btre 
formbes par des proprietaires d'héritages dans leur gknéralitb, mais 
domiciliés dans la g8néralitb voisine. 

Dans le cas où les proprietaires de ces sortes d'héritages refu- 
seraient de payer les impositions dont ils sont chargks, I'arrbt de 
reglement permettrait de s'adresser, par une simple requbte, B 
l'intendant dans le département duquel sont situes les hkritages, 
qui, après avoir fait vbrifier par son subd81égué, auquel le collec- 
teur représenterait son rdle, que ces contribuables sont en demeure 
de payer leurs cotes, perinettrait de faire saisir leurs meubles et 
récoltes pour assurer le payement, et de les faire vendre aprhs les 
délais qui seraient fix8s jusqu'h concurrence de la cote de taille 
pour raison de laquelle les héritages auraient étO saisis, et des frais 
qui seraient taxés d'office par MM. les intendants. 

Il paraît que ces prbcautions suffiraient pour éviter les doubles 
emplois, pour procurer le recouvrement des cotes dont il s'agit, et 
pour Bviter, autant qu'il serait possible, les difficultks et les frais 
qu'il pourrait occasionner. Si M, l'intendant de La Rochelle a p  
prouve ce projet, il sera nécessaire, pour son exécution, de faire 
rendre l'arrht du conseil dont le projet est ci-joint. 

Projet d'arrêt. 

Le roi Btant informé que Il'élection d'Angoul8me, généralit6 de 
Limoges, confinaut aux élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac 
et de Saint-Jean-d'Angely, toutes de la généralité de La Rochelle, 
et plusieurs paroisses, étant mbme partagees entre les deux g é n b  
ralités, il arrive très-souvent que des particuliers domicilibs dans 
l'une des deux génbralités possedent des hhritages situés dans la gé- 
néralitb voisine ; 

Que ce mélange de possessions occasionne des difficultés dans le 
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recouvrement, et  qu'il arrive souvent que les propriétaires taxes 
pour la totalite de leurs héritages dans la paroisse QU ils ont leur 
domicile, conformément aux principes de la taille personnelle, sont 
taxés dans la généralité voisine pour raison de la partie de ces mé- 
mes héritages qu'ils y possedent, ce qui forme un double emploi 
dont les contribuables se plaignent avec raison ; 

Que, quoique les règlements prkcédemment rendus sur cette ma- 
tihre aient ordonné que les héritages situés dans une paroisse où le 
propriétaire n'a pas son domicile, seraient imposés au lieu de leur 
situation lorsqu'ils surpasseraient la contenance de vingt-cinq ar- 
pents, ou lorsqu'étant d'une moindre Btendue, l'engrangement des 
fruits s'en ferait dans le lieu meme de leur situation, et  que hors 
ces deux cas ils continueraient d'btre imposés au domicile du pro- 
prihtaire, l'expérience avait demontré I'insuffisarice de ces disposi- 
tions pour éviter les doubles emplois dans le cas où les heritages 
seraient partagés entre des paroisses situées dans des gbn6ralités dif- 
férentes ; 

Que cette insuffisance naissait des dispositions mbmes de ces rè- 
glements, e t  de l'impossibilité de constater, sans un arpentement 
onéreux aux propriétaires, ceux des héritages qui seraient dans le 
cas d9&tre taxes hors du lieu de leur situation, et  qu'il serait neces- 
saire de pourvoir auxdits inconvhnients par des dispositions nouvelles. 

Ouï le rapport, et  tout considéré, Sa Majesté, dérogeant autant 
que de besoin aux édits, dbclarations , lettres-patentes e t  arréts de 
son Conseil rendus sur le fait des tailles, a ordonne et  ordonnece 
qui suit : 
ARTICLE 1. TOUS les héritages situés dans une paroisse limitro- 

phe des deux gbnéralités de Limoges et de La Rochelle, et  possédés 
par des propriétaires domicilibs dans la genbralité voisine, seront 
imposes au rdle des tailles de la paroisse où ils sont situks, propor- 
tionnellement d leur valeur ou revenu, quelle que soit leur conte- 
nance, soit que l'engrangement des rBeoltes se fasse au lieu de leur 
situation ou ailleurs, soit qu'ils ne consistent qu'en des morceaux de 
terre sbparés , ou qu'ils fassent partie de corps de domaines situEs 
dans la généralit6 voisine. 

11. Dans le cas où les propriétaires d'héritages seraient domicili6s 
dans une paroisse autre que celle où ils sont situés, mais dans la 
méme gbnéralitb, ils continueront d'étre taxbs comme ci-devant, Sa 

1. 54 
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Majestb n'entendant dBroger aux rhglements que pour lee cas men- 
tionnés en l'article 1. 

III. Pour Bviter autant qu'il sera possible la surcharge dont les 
propriétaires mentionnhs en l'article 1 pourraient avoir à se plain- 
dre, et les frais qu'occasionneraient les démarches formées pour en 
obtenir la décharge, Sa Majesté a commis et commet par le présent 
arr&t les sieurs intendants de Limoges et de La Rochelle, chacuii dans 
leur département, à l'effet de juger les demandes en diminution de 
cotes qui pourraient btre formées par les propriétaires d'héritages 
situés dans leur gbnéralité, domiciliés dans la généralit6 voisine. 

IV. Permet Sa Majesté auxdits sieurs intendants, en ce qui con- 
cerne chacun d'eux, de pourvoir au remboursement desdits pro- 
pribtaires, dont les demandes auraient étB vérifibes e t  justifikes, soit 
par la voie du rejet sur la paroisse où sont situés lesdits héritages, 
soit mbme en rendant responsables les collecteurs chargés de la con- 
fection des d e s ,  dans le cas où il serait prouvé que ladite surcharge 
provient de leur fait. 

V. Pourront les collecteurs: chargés du recouvrement des cotes 
imposbes pour raison des héritages situés dans la paroisse dont ils 
font la collecte, s'adresser par une requ&te au sieur intendant e t  
commissaire départi de la génkralité voisine où le propriétaire des- 
dits héritages a son domicile, à l'effet de faire saisir les meubles et  
récoltes desdits propriétaires et  vendre jusqu'à coneurrerice du mon- 
tant des impositions par eux dues, et  des frais qui seront par lesdits 
sieurs intendants taxés d'office ; le tout aprhs qu'il aura 6th vérifib 
que lesdits propriétaires sont en demeure de payer les impositions 
assises sur leursdits hbritages '. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1769%. 

Nous observerons encore qiie le roi ayant bien voulu accorder, 
par un orrbt postérieur à l'expbdition des commissions des tailles 

l M. l'intendant de La Rochelle alpprouva ce projet d'arrêt. Les deux magistrats 
le proposErent au Conseil, oii il fut homologué. (Note de Dupont de Nemours.) 

Le commencement de cet Avis ne contient que d'assez longs calculs sur de 
petites diminutions et de petites augmentations relatives à des abonnements de 
certains droits et à des sous pour livre d'autres droits qui ne sont plus aujourd'hui 
d'aucune importance, même historique. (Note de Dupont de Nemours.) 
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de liann6e 1762, une diminution de 190,000 liv., l'imposition ef- 
fective de ladite ann6e n'a 6t6 que 

de ............................................... 2,002,3731.18s.4.d. 
De sorte que, si l'on imposait en 1763 la somme de. 2,186,646 2 6 

qui sera portée par les commissions du Conseil, il y 
aurait une augmentation réelle de. ................. 184,270 1. 4s. 2d. 

Après ces observations préliminaires, nous allons rendre compte 
de l'état où se trouve la récolte, en parcourant chacun de ses ob- 
jets. 

Froments et seigles. - Malgré les pluies frBquentes de l'hiver 
dernier, la terre présentait au printemps les apparences d'une pro- 
duction assez abondante ; mais la s8clieresse qui a rEgné pendant 
les mois d'avril, mai et juin, a réduit la récolte aux deux tiers d'une 
année ordinaire; il faudra de plus. dans la plus grande partie de 
l'Angoumois, de cette récolte ainsi réduite , soustraire encore un 
tiers pour le dommage causi? par les papillons de blé,  fléau parti- 
culier de cette province, et  prodigieusement favoris6 par les chaleurs 
humides du mois d'août. 

Avoines. - Cette espèce de r8colte a totalement manqué dans les 
Qlections de Limoges, de Tulle et  de Bourganeuf; il n'y a que dans 
celle d'ilngoulkme et  de Brive où elle ait mieux réussi, et  où elle a 
donné un peu moins de la moitié d'une année commune. 

Orges et 6aillarges. - Cette production n'est d'aucune considb 
ration dans les Blections de Limoges, de Tulle et  de Brive; il ne s'en 
seme point dans celle de Boiirganeuf; il n'y a que dans l'élection 
d'Angoulbme que l'on en recueille. Elle a donné le tiers. 

Blds noirs et blés d'Espagne. - Après le seigle, le bl6 noir est le 
plus important pour les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et 
de Bourganeuf, et  le blé d'Espagne ou de Turquie tient le mbme 
rang dans l'Angoumois, apres le froment. Les chaleurs continuelles 
et  excessives des mois de juin et de juillet avaient emp&ch6 ces deux 
espèces de grains de germer ; mais les pluies survenues dans les pre- 
miers jours d'août donnent lieu d'espérer uoe bonne récolte de blé 
noir, si les gelées d'automne ne dktriiisent cette espérance. Ce grain 
y est très-expos6, parce que la récolte en est toujours fort tardive; 
e t  il le sera d'autant plus cette année, que la sécheresse en a beau- 
coup plus retardé qu'à l'ordinaire les premiers progrhs. A 1'6gard 
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du blB d'Espagne, il est presque entihrement perdu par la sbche- 
resse, e t  à peine a-t-il produit la semence. 11 est certain que le 
peuple de l'Angoumois, qui en tire les trois quarts de sa subsi- 
stance, souffrira beaucoup de cette privation. 

Châtaignes. - Dans 1'Btat où sont les chhtaigniers, il y a lieu 
d'espérer une bonne récolte ; mais cette esphce de fruit est sujette 
4 tant d'accidents qu'elle laisse des inquiktudes jusqu'8 ce qu'on 
l'ait recueillie, et  meme aprhs, car il arrive souvent que la ch& 
taigne pourrit dans les trois premiers mois qui suivent sa rkcolte. 

Vignes. - Il n'y a qu'un petit nombre de paroisses dans les 81ec- 
tions de Limoges et  de Tulle qui cultivent les vignes, e t  le vin 
qu'elles produisent est de la plus mauvaise qualitri. Elles font l'ob- 
jet le plus considérable de la production du sol dans les Blections 
d'AngoulBmo et de Brive. Les vins de l'Angoumois sont pour la plu- 
part convertis eii eau-de-vie; mais le commerce en est totalement 
tombé depuis la guerre. Ceux du bas Limousin se consomment dans 
le pays et  dans le haut Limousin ; mais l'aboudance des recoltes des 
trois dernières années, et la ra~retb de l'argent, en ont fait diminuer 
consid6rablement le prix. Elles ne donneront cette annee que la moi- 
ti6 d'une année commune. 

Fourrages, foins et paille. - Quoique l'on puisse. dire en g b n 4  
ral que la premihre recolte des foins a 6th abondante, cependant 
on ne doit compter que sur la moitié d'une rhcolte ordinaire, parce 
que les regains et  toutes les ressources qu'on tire des raves et des 
sommités du blé d'Espagne, et celle des pacages, a jant totalement 
manque cette année, on a Bté forcb, pour y suppléer, de donner aux 
bestiaux une grande partie des fourrages, dont le besoin se fera sen- 
tir en hiver; les grandes chaleurs ont tellemerit desséché le sol des 
pres, qu'on a QtB obligé de nourrir en see les gros bestiaux, au lieu 
que les annees precédentes on les mettait au vert jusqu'nu mois de 
dbcembre. Les pailles n'ont produit que la moitit! d'une annke com- 
mune. 

Fruits et ldgumes. - Ces objets sont , dans cette province,' d'une 
trop petite consequence pour Fixer l'attention du conseil. 

Bestiaux. - L'objet qui nous parait le plus intbressant pour 
la genbralitb, est le commerce des bestiaux. C'est la seule ressource 
qu'aient les habitants pour le payement de leurs impositions ; mais 
les ventes sont beaucoup tombées depuis plusieurs annees. Ides foires 
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du ~ imous in  sont presque désertes, et  cette brariche de commerce 
est dans la plus grande langueur. 

Les circonstances malheureuses dont nous venons de rendre 
compte frappent Egalement sur toute la généralité ; mais des acci- 
dents particuliers ont amigé plusieurs paroisses, ainsi qu'il est coii- 
staté par les procès-verbaux qui ont 6th dressés, et  dont je joins un 
état à cet avis. Les unes ont &té grêlkes, les autres ont été inoridées 
de telle sorte, que les ravins ont entraîné les terres des coteaux avec 
leurs fruits. Nous ajoutons à ces malheurs les maladies que les grandes 
chaleurs occasionnent dans les campagnes, tant sur les hommes que 
sur les animaux. Le grand nombre des domaines abandonnés de- 
puis plusieurs années annonce de. toutes parts la misère et  le dS- 
faut de ressources, et  fait envisager un avenir encore plus triste; 
et  la désertiori des habitants, qui se transportent journellement dans 
les généralités voisines, ne prouve que trop clairement combieri celle 
de Limoge est surchargbe. 

Dans ces circonstances, je ne puis me dispenser de supplier Sa 
Majesté d'accorder à la généralité de Limoges, en moins imposE sur 
la taille de 1763, ~ u t r e  les 190,000 liv. accordées l'année dernière, 
une nouvelle dirniiiution de 200,000 liv. ~ u e l g u e  considérable que 
paraisse cette somme, il s'en faut de beaucoup qu'elle égale les be- 
soins de cette province, que la multitude des impositions ûuxquelles 
elle est assujettie a mise dans un état d'bpuisement quirend les recou- 
vrements de plus en plus difficiles. Tous les faits que je viens d'ex- 
poser en détail me donnent les inquiktudes les plus fondées sur le 
succès des recouvrements de l'année prochaine, si Sa Majestb n'ac- 
cokde la diminution qu'attendent de ses bontes les peuples de la gé- 
néralité de Limoges ' 

Avis sur l'imposilion de la taille de la généralité de Limoges, pour l'armée 1765 9. 

Nous observons que le roi ayant bien voulu accorder, par un 
arrbt postérieur à l'expédition des commissions de 1764, une dimi- 

l On verra par l'Avis suivant qil'aii lieu de la diminution de 390,000 livres que 
M. Tiirgot demandait pour sa généralité, il n'en obtint qu'une de 180,000 livres. 
(Note de Dupont de Nemours.) 

Nous n'avons pas retrouvé l'Avis relatif à l'année 1764. 
Voici celui qui regarde l'année 1765, où nous retranchons de même le comrrien- 
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nution de 180,000 livres, l'imposition e8éctive de ladite annBe n'a 
Btb que de 2 millions 7 2 , 5 5 7  livres 7 sous 6 deniers; de sorte que, 
si l'on imposait en 1765  la somme de 2 millions 221,372 livres 
2 sous, qui sera portbe par la commission du conseil, il y aurait uue 
augmentation rBelle de 148,814 livres III sous ô deniers. Aprhs 
ces observations préliminaires, nous allons rendre compte de 1'Btat 
où se trouve la rBcolte, en parcourant chacun de ses objets. 

Froments. - La récolte di1 froment a été de la moiti6 aux deux 
tiers d'année commune dans les Blections d'Angoul8me et de Brive, 
où il s'en seme le plus. Celles de Limoges et de Tulle, qui en sement 
peu, ont eu les deux tiers. Il est de bonne qualit6 ; mais les froments 
d'Angoumois sont toujours infestes par les papillons. On n'en sème 

dans l'élection de Bourganeuf. 
Mt!teils. - On n'en sBme que dans 1'Blection d'Angouléme, où 

l'on a recueilli la moiti6 d'une année commune. 
Seigles. - C'est la rBcolte dominante des Blections de Limoges, 

de Tulle e t  de Bourganeuf; il est en général de bonne qualit6 e t  
prBférQ à celui de 1763. Les Blections de Limoges et de Bourganeuf 
ont eu demi-année , celle de Tulle les deux tiers, celle d'Angoul8me 
demi-année, et celle de Brive les trois quarts. 

Avoines. - On ne recueillera pas m8me la semence en quelques 
endroits de l'élection de Limoges, et  dans d'autres on aura le hui- 
tieme d'une annBe ; dans celle d'hngoul~me le tiers, de Tulle la 
moitih, de Brive et de Bourganeuf le tiers. 

Orges. - Cette rbcolte n'est d'aucune considération dans les 
Blections de Limoges et de Tulle ; elle a donne le ql~ar t  d'une ann6e 
commune dans celle d'hngoul8me ; celles de Brive et de Bourganeuf 
n'en ont point. 

Sarrasin ou 61d noir. - On sème beaucoup de ce grain dans les 
Qlections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf; il fait la 
nourriture du paysan pendant trois mois de I'annBe. Cette rbcolte 
promet beaucoup ; mais une gelée peut l'emporter. S'il n'arrive rien 
de Rcheux, les Blections de Limoges et de Tulle en auront une annbe 

cernent, qui ne contient que des observations peu importantes sur de très-petites 
sommes en augriientation ou en dirn:ini~tion qui ont rapport au fonds des étapes, 8 
l'abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d'inspecteurs aux boucheries et 
aux boissons, et au rachat des offices municipaux. (Note de Dupont de Ne- 
mours.) 
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abondante, celle'de Brive le tiers, et celle de Bourganeuf la moitii! 
d'une année commune. 

Blé d'Espagne ou de Turquie. - On n'en sème que dans l'élec- 
tion d'Angoulême, où il est d'une grande ressource et où il n'a 
donné qu'un cinquième d'année commune. 

Légu&es., - ils ont manqué partout et sont uii trh-petit objet. 
II n'y a que les haricots qui promettent dans l'élection d'Angoul&me, 
e t  qui font uii objet de commerce pour deux ou trois paroisses. 

Foins et autres fourrages. - Les foins sont d'une qualité supé- 
rieure à ceux de 1763. Tous les essais de prairies artificielles ont 
réussi, à I'exception de la luzerrie. Les élections de Limoges, de 
Tulle, de Brive et de Bourganeuf ont eu les deux tiers d'une année 
commune ; celle d'Angoul6me n'en a eu que la moitik. Les raves, 
tout à la fois légumes et fourrage, promettent beaucoup. Plusieurs 
personnes en ont semé en Angoumois. 

Pailles. - Elles sont, dans toute la gknéralité, des deux tiers à 
la moitik d'une année commune. 

Vins. - Les élections d7Angoul&me et de Brive auront une annbe 
commune, ainsi que celles de Limoges et de Tulle, pour le peu de 
vigne qu'il y a. Celle de Bourganeuf n'en a point. Il se fera beau- 
coup de boniie eau-de-vie en Angoumois ; mais, s'il n'y a pas une 
exportation extraordinaire, les propriétaires retireront à peine leurs 
frais. 

Fruits. - II n'y aura pas de fruits en Angoumois : ce n'est pas 
un grand objet dans les autres élections ; cependant, les noyers pro- 
mettent beaucoup et ont dbjà fait baisser le prix de l'huile de rioix. 

Chûlaignes. - Elles promettent beaucoup dans les Blections de 
Limoges et de Tulle, et  si elles réussissent, elles nourriront le paysan 
plus de quatre mois de l'année. 

Chanvres et lins. - Les chanvres ct lins ne sont pas un objet 
considérable dans les quatre Blections de Limoges, de Tulle, de 
Brive et de Bourganeuf, qui n'en ont pas tissez pour leur usage. 
Celle d'Angoulbme, oh il s'en fait un assez grand commerce, a perdu 
presque toute cette rkcolte par la sécheresse. 

Bestiaux. - Le commerce des bbtes à cornes ne se relève point 
de la langueur où il est tombe depuis quelques ann6es. 11 en est de 
même de celui des betes à laine, et  de la laine et des cochons. Ce 
commerce en Limousin, celui des eaux-de-vie en Angoumois, sont 
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les deux seuls qui apportent de l'argent dans la généralité et la 
mettent en état d'acquitter ses charges, 

Accidents particuliers. - La g6néralité de Limoges a essuyé 
cette année des orages et des grbles fréquentes dans presque toutes 
ses pa l e s .  Les officiers des Blections n'ont pas encore envoyé tous 
les proces-verbaux qui constaisent I'ktendue du mal, et cependant le 
nombre des paroisses grblées dont on a l'état monte à 228. C'est 
plus du quart de la géni?ralité, qui en a en tout 810 '. La perte a 
Bté très-grande dans presque toutes les paroisses, parce que la plu- 
part de ces grbles ont été accompagnées d'ouragans violents. Mais 
celle qui a frappé 51 paroisses de l'élection d'Angoulhme, le 27 
juin dernier, ne doit pas Btre confondue avec les autres accidents de 
ce genre. M. le contrdleur général est déjà iristruit de la désolation 
de ce malheureux canton. Les grains ont kt6 pour la plus grande 
partie hachés sur terre, et la paille meme n ét4 réduite en fumier. 
On s'estimerait heureux que la perte se bornht à la rbcolte de I'an- 
née; mais les vigiles, qui forment une grande partie du revenu de 
ces paroisses, ont étb entibrement brisées, les arbres fruitiers arra- 
chés, une grande quantit4 des btîtiments renversés. II est à craindre 
que, malgré les secours que M. le t:.ontrôleur général a bien voulu 
faire espbrer, une partie des domaines de ces paroisses ne demeu- 
rent incultes par la ruine des propriétaires et la désertion des culti- 
vateurs. Toutes n'ont pas également perdu, mais toutes ont besoiii 
des plus grands soulagements, et il y en u au moins 1 7  qu'il sera 
indispensable de décharger di! toute espèce d'impositions en 1765, 
e t  au moins de la moitik en 1'766. La totalité des impositions tailla- 
bles de ces 17 paroisses monte à 79,110 livres. 

Nous pouvons assurer qu'il n'y a rien d'exagéré dans ce tableau. 

Nous sentons combien les c;irconstances sont peu favorables pour 
obtenir tous les soulagements dont la province aurait besoin. Mal- 
heureusement, presque toutes les parties du royaume ont essuyi. 
comme elle les ravages fréquents de la gr&le et des orages, et l'&en- 
due mbme du mal en rendra le remède plus difficile. 

' Les trois départements de la Cltarente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne 
contiennent 946 communes, ce qui tionne lieu de supposer que la généralité de Li- 
rnoges leur était un peu inférieure en étendue. - Voyez les'notes des pages 517 
et 521. (E. D.) 
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Cependant, nous prendrons la liberte d'observer .qu'en faisant 
abstraction de ce que le fléau qu'ont éprouvé quelques paroisses de 
19~ngoumois a de particulier, et qui le met hors de toute compa- 
raison avec tous les autres accidents de ce genre, le reste de la gen8- 
ralité a été aussi maltraite que les autres provinces, et  qu'A ce titre 
seul elle a des droits au moins aussi forts pour réclamer les bontes 
du roi. Elle en a d'autres qui lui sont particuliers. On peut mettre 
au premier rang la surcharge qu'elle éprouve depuis longtemps sur 
ses impositions ; surcharge établie par la comparaison de la taxe à 
laquelle sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que 
supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, 
en Périgord, provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le 
Limousin ; surcharge prouvée par l'empressement des contribuables 
à choisir par préférence leur domicile dans 'les provinces voisines; 
surcharge telle, qu'en comptant les.vingtiènies, le roi tire de toutes 
les terres plus que le propriétaire, c'est-à-dire plus de la moiti4 e t '  
quelquefois les deux tiers du produit net. A quoi il faut ajouter la 
circonstance particulière de la langueur de ses deux principaux 
commerces, celui des bestiaux en Limousin et celui des eaux-de-vie 
en Angoumois. La vente de ces deux denrees est la seule voie qui 
puisse faire rentrer dans cette province l'argent qui en sort aonuek- 
lemeut pour les besoins de ses habitants, pour les revenus des pro- 
priétaires qui resident dans la capitale, e t  pour le payement de plus 
de 6 millions 300,000 livres d'impositions, en y comprenant les 
droits des fermes et  Be tabac. Tous ces motifs suffiraient sans doute 
pour engager Sa Majesté ii traiter la province do Limousin aussi 
favorablement qu'elle l'a 6t6 en 1763  et en 1764.  Elle n'avait 
essuyé que des accidents ordinaires, et  le roi lui avait accord6 
300,000 livres de moins imposé en 1763,  e t  180,000 livres en 
1764. 

Pour que le moins imposé de 1765 produisît un soulagement 
égal, il faudrait y ajouter 80,000 livres que payent ensemble les 
17 paroisses qu'il sera indispensable de decharger de la totalitb 
de leurs impositions ; car, si Sa Majesté n'avait pas la bonté de 
diminuer de cette somme les impositions de la province, elle 'serait 
nécessairement répartie en surcharge sur les autres contribua- 
bles. 

Dans ces circonstances; je crois devoir supplier Sa Najestk de 
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vouloir bien accorder à la gBnBralit6 de Limoges une diminution de 
300,000 livres, ou du moins de 280,000 livres. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1766 1. 

Ldgumes. - Les Blections d'Angoulbme et  de Brive en ont re- 
cueilli les deux tiers d'une ann6e commune. Ils sont comptbs pour 
rien dans les Blections de Tuile et  de Bourganeuf. A 1'Bgard de 1'4- 
lection de Limoges, il s'en cultive beaucoup dans les environs des 
villes, et ils ont assez rbussi. On doit mettre au nombre des IBgumes 
les pommes de terre, dont la culture commence à s'btendre dans les 
Blections de Limoges et  d'Angoul8me avec succBs, et  a bté essayke dans 
celle de Tulle cette annke seulement. 

Bestiaw.- On a observb, 4 l'article des foins, que le commerce 
des b8tes B cornes c:ommençait à prendre faveur dans la gbnéralité, 
et  qu'elles se vendaient mieux que les annees précbdentes; mais 
dans le moment prBsent ce commerce ne consiste que dans l'achat 
des bœufs maigres qui se tirent en grande partie du PBrigord. On 
les achhte cher dans I'espBrance de les engraisser, parce qu'on a 
beaucoup de fourrage B consommer. C'est le profit sur les bœufs 
gras qui rendra ce commerce profitable 4 la province; mais il faudra 
pour cela que les bœufs gras s'exportènt avec avantage. Si cette ex- 
portation n'est pas plus forte que l'année derniére, ces engrais ne 
seront que trés-peu profitables aux propriétaires. 

Les brebis et  les moutons ont souffert beaucoup dans les annQes 
1764  et  1765,  et  presque tou~s les agneaux ont pQri. Ils se vendent, 
ainsi que la laine, un peu mieux que les annkes prkcbdentes, ce qui 
provient de leur rareté. Le prix des cochons a aussi augmenté ; et. 
si le dBbit et  l'exportation s'en rétablissent comme avant la guerre, 
ce sera une nouvelle ressource pour la génbralité. 

Accidents particuliers. - La gBnBralité de Limoges a essuyé 

On supprime de cet Avis tous les détails qui concernent les diverses récoltes, 
et qui, quoique variés d'années en ;innées, et montrant l'attention que l'adminis- 
trateur apportait à la statistique anwuelle de sa province, ne seraient présentement 
que d'un faible intérêt. 

On conserve seulement : $0 l'article des légumes, parce qu'il constate les pre- 
miers succès d'une cultrire bien précieuse, que M. Turgot a introduile en Limou- 
sin ; et 20 celui des bestiaux, qui fixe l'époque où leur commerce a commencé & se 
relever dans cette province. (Note de Dupont de Nemours.) 
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cette année moins de gr&le que l'année précédente. par  les proc&s- 
verbaux des officiers des élections, on trouve vingt et  une paroisses 
grblées dans celle de Limoges ; vingt-huit dans celle d'Angoul&me; 
onze dans celle de Tulle; vingt-neuf dans celle de Brive, e t  quatre 
dans celle de Bourganeuf ; ce qui fait en total quatre-vingt-treize 
paroisses. 

Cette calamitb, soit par rapport au nombre, soit par rapport à la 
perte éprouvée, est bien moins considérable que celle de l'année 
1764, dont les funestes effets subsistent encore en partie, et  dont 
le nombre montait à deux cent vingt-huit paroisses, ce qui faisait 
plus du quart de la gbn8ralité. L'on ne peut se dissimuler qu'elle a 
moins à se plaindre à cet égard; mais il faut avouer aussi que, sbr- 
tout dans la partie du Limousin, les pluies continuelles ont produit 
cette année un mal plus ghé ra l ,  et  par là plus considérable que celui 
que la grble avait produit l'année dernière, puisque la récolte a ét6 
incomparablement plus mauvaise en Limousin. Il est vrai que dans 
l'Angoumois, qui compose à peu près le tiers de la généralité, la 
récolte a été moins mauvaise cette année. On doit surtout remar- 
quer que les paroisses de 1'L4ngoumois qui ont Bté écrasées en totalit6 
par la grble du 27 juin 1768 ont souffert non-seulement par la 
perte totale de leur rkcolte, mais encore par la destruction du bois 
des vignes et des arbres fruitiers, par la ruine des batiments e t  par 
la dispersion d'une partie des cultivateurs, ce qui rendra la perte 
tr&s-sensible encore pendant plusieurs années. 

On croit devoir encore ajouter aux accidents particuliers les ra- 
vages des papillons de bl6 qui ont continu6 dans I'Angoumois. et ceux 
des charançons dans le Limousin, qui ont obligé un grand nombre 
de particuliers de se défaire de leurs grains à la hate ; ce qui dimi- 
nue tout à la fois le revenu des propriétaires en rendant la vente 
moins avantageuse, e t  les ressources pour la subsistance du peuple 
en épuisant la province des grains qu'elle a. produits, et  qui n'y peu- 
vent Btre remplacés pour la consommatio~i qu'avec l'augmentation 
des frais de transport qui sont en pure perte. 

La roi a eu la bon té, l'année dernitxe, d'accorder à la g6néralitd 
de Limoges 280,000 livres de moins imposé. Les motifs que nous 
lui avions présentés étaient, premièrement, la surcharge que la pro- 
vince Qprouve depuis longtemps dans la répartition générale des 
impositions sur le royaume; surcharge établie par la comparaison 
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de la taxe laqûelle sont assujéttis les domaines du Limousin avec 
celles que supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en 
Saintonge, en Périgord,', provinces qui sont afianchies de la gabelle 
comme le Limousin ; surcharge prouvée par l'empressement des con- 
tribuables à choisir par préférence teur domicile dans les provinces 
voisines ; surcharge telle, qu'en comptant les vingtièmes le roi tire 
de presque toutes les terres plus que le proprietaire? c'est-A-dire 
plus de la moitié, et  quelquefois les deux tiers du produit net '. 

Le second motif était les accidents généraux de gr&le et la médio- 
crite de la rbcolte dans une grande partie de la province. 

Le troisihme motif Btait la gr&le extraordinaire accompagnée 
d'ouragans, qui avait tellemend ravagé plusieurs paroisses des envi- 
rons d'Angoul8me, que non-seulement la rkcolte entihre de l'année 
a été anéantie, mais que les vignes, les arbres et  les batiment-s orit 
été endommagés pour plusieurs années. La décharge qu'il a 8th né- 
cessaire d'accorder à ces paroisses sur  l'imposition de 1765  a ab- 
sorbé 80,000 francs du moins imposé que Sa Majesté avait bien 
voulu accorder. 

De ces trois motifs, le premier subsiste dans son entier, et  subsis- 
tera probablement jusqu'à ce que, par un travail très-long et trhs- 
difficile, et  dont les principes sont meme trhs-peu connus, le gou- 
vernement ait pu se procurer des moyens snffisants pour comparer, 
en connaissance de cause, les forces des diBerentes provinces du 
royaume. 

11 résulte du compte que nous venons de rendre de la situation 
de la province et  de ses productions, que cette situation n'est pas 
en général plus avantageuse que l'année dernihre, et  que la partie 
du Limousin souffrira au moin~s autant du défaut géneral de ses ré- 
coltes de 1765  à 1766, que celle de I'bngoumois avait souffert de 
1'764. à 1765. La seconde consideration qui avait engage le roi à 
traiter favorablement la province en 1765  subsiste donc dans toute 
sa force, et  doit faire espérer que Sa Majestb voudra bien lui conti- 
nuer les 'mémes bon tes. 

A l'égard du fl6au particulier qu'un certain nombre de paroisses 

l M. Turgot croyait devoir répéter A cet égard, presque dans les mêmes ex- 
pressions, ce qu'il avait exposé l'année précédente. - 11 disait comme Voltaire : 
a Il faut bien que je me répète puisqp'on ne m'a pas entendu. D (Noie de Iizcpont 
de Nemours.) 
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de l'Angoumois avaient essuyb l'annbe dernière, nous avons observe 
que les pertes ne s'btant pas bornées 4 la rbcolte de l'année, mais 
ayant encore détérioré le fonds pour quelques années, il serait in- 
dispensable de leur continuer pendant celle-ci la moitié du soulage- 
ment qu'elles avaient obtenu I'annhe dernière, ce qui absorbera 
h0 ,000  livres, au lieu de 80,0000 livres, sur le moins imposé de 
1766.  Cette réflexion pourrait conduire à continuer cette année le 
moins imposé de 1765,  ii &O, 000  livres près. Mais nous prendrons 
la liberte de représenter que, par ce moyen, l'augmentation d'en- 
viron 36,000 livres sur le brevet de la taille portera tout entière en 
augmentation effective de l'année dernihre il cette année; e t  nous 
ajouterons que cette augmentation, qui a pour objet la depense des 
haras, sera d'autant plus sensible, que les anciens priviléges dolinés 
aux gardes Btalons et  aux propriétaires des juments, qui font dbjh 
une charge sur la province d'environ 15,000 livres, ne sont pas 
supprimés. 

Nous ne devons pas oublier un autre motif bien propre B déter- 
miner le roi à soulager les habitants de cette province : ce sont les 
maladies épidémiques qui, depuis 1'anné;e dernière, ont régnb dans 
plusieurs cantons, et enlevé un très-grand nombre de chefs de fa- 
mille. Ces maladies étaient des dysenteries putrides et  des fihvres 
pourprbes; elles ont fait périr beaucoup de monde l'automne dernier, 
et  ont commencB à la fin de cet été avec. plus de violence que jamais, 
malgré les mesures que l'on a prises pour procurer des secours aux 
malades. 

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier Sa MajestB de 
vouloir bien continuer, cette année, B la gbneralitk de Limoges une 
diminution égale A celle de l'année dernière, c'est-&-dire de 
280,000 livres l. 

Mkmoire sur la surcharge d'impositions qu'éprouvait la généralité de Limoges, dans 
lequel l'auteur traite incidemment de la grande et de la petite cultiire, adresse au 
Conseil en 1766. 

On se plaint depuis longtemps dans la gknéralité de Limoges de 
l'excès des impositions, ou de leur disproportion avec les produits 

' A l'appui de ces conclusions, Turgot a,vait joiilt le  Mémoire qui silit immédia- 
tement, où se trouve traitée 'la question de la grande et de la petite culture, 
l'une des plus graves de i'économie publique actuelle. (E. I).) 



de la terre et le peu de richesse des habitants ; en y est génhralement 
persuade que cette province est beaucoup plus chargbe que les pro- 
vinces voisines. II n'est certainement aucun de ceux qui l'ont suc- 
cessivement administrde qui ii'ait bté frappé de ce cri universel, et 
je sais que tous mes préd6cesseurs ont fait avant moi Q ce sujet de 
vives représentations au Conseil. Elles ont et& jusqu'b prhsent sans 
succès. 

II est assez naturel que toutes les provinces se plaignant B peu 
près Bgalement, et le Conseil ne pouvant connaître par lui-m&me A 
quel point leurs plaintes sont fondhes, il les regarde Q peu près du 
m8me œil et laisse les choses comme elles sont. Le tdmoignage 
mhme des intendants est suspect, parce que, desirant tous pro- 
curer du soulagement A la province qui leur est confibe, ils en plai- 
dent la cause avec un zèle dgal. On resiste d'autant plus volontiers 
b leurs sollicitations, que les besoins de l'État ne permettent guére 
de soulager une province sans repartir en augmentation sur les au- 
tres les diminutions qu'on lui accorderait. 

Je dois croire cependant que, si l'on pouvait mettre sous les yeux 
dn roi la surcharge d'une de ces provinces d'une manière si claire 
et si demonstrative qu'il n'y eût plus aucun lieu au doute, sa justice 
et sa bonte le determineraient il remédier sur-le-champ au mal. 

II n'est malheureusement pas aussi facile qu'on le croirait au 
premier coup d'œil d'établir d'une manière prhcise et convaincante 
la proportion delle des impositions avec le revenu des fonds, et de 
comparer cette proportion dans une province B celle qui règne dans 
une autre ; et, quoique la notoIribt6 piiblique et l'aveu des habitants 
des provinces voisines du IAimousin m'aient coiivaincu depuis long- 
temps de la rbalité de la surcharge dont celle-ci se plaint, il s'est 
passe un assez long intervalle avant que j'aie pu me procurer aucun 
résultat précis et propre A Btablir sans réplique la justice de ces 
plaintes. 

Dans les provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie, 
la Flandre, I'Orl8anais, les environs de Paris, rien n'est plus facile 
que de connaître la veritable valeur des biens-fonds et son rapport 
avec le taux de l'imposition. Toutes les terres y sont all'ermées, et 
leur valeur dans les baux est une chose notoire ; on connaît même 
la valeur de celles que quelques proprietaires font valoir et qui 
presque toutes ont BtB affermees ; tous les fermiers du canton savent 
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ce qu'ils en donneraient de ferme. La proportion de la taille au prix 
des baux est aussi une chose connue et sur laquelle on ne peut se 
tromper. On peut dire que dans ce pays le cadastre est pour ainsi 
dire tout fait quant à 1'8valuation des fonds. 

L'état des choses est bien différent dans les provinces pauvres de 
l'interieur du royaume, telles que le Bourbonnais, le Limousin et  
toutes les provinces abandonriees à la petite culture, à la culture par 
métayers. 

Il est. beaucoup question depuis quelque temps dans les ouvrages 
Qconomiques de cette distinction entre la grande et la petite culture, 
distinction qui frappera les yeux de quiconque aura des terres dans 
deux des provinces où ces cultures sont respectivement en usage, 
mais qu'on a contestée, parce que les Bcrivains qui en ont le plus 
parlé ont néglige de s'expliquer assez clairement sur leurs vrais 
caractères distinctifs. 

Il est absolument nécessaire de fixer les idées à ce sujet ; car, sans 
cette connaissance fondamentale, il serait impossible de faire aucun 
travail solide sur 1'6valuation des biens-fonds dans les diffgrentes 
provinces : on parlerait toujours sans s'entendre, e t  on se laisserait 
entrainer par cette confusion dans des erreurs funestes et destruc- 
tives. 

Les details dans lesquels sont entrés quelques auteurs sur ces 
deux sortes de culture ont donné lieu à bien des personnes de s'ima- 
giner que ce qu'on entendait par grande culture était la cultitre qui 
s'exbcute avec des chevaux, et que la petite culture était celle qui 
s'ex8cute avec des bœufs. Quoiqu'il soit vrai qu'en génkral on n'eh- 
ploie point de chevaux dans la petite culture, il s'en faut bien que 
ce soit là le vrai caracthre de ces deux cultures, qui mettent ou 
plut& qui supposent entre les deux parties du royaume qu'elles 
occupent une si énorme difference dans la valeur des terres et  l'ai- 
sance du peuple. Il y a dans plusieurs provinces de grande culture 
des cantons où l'on travaille les terres avec des bœufs, et  je connais 
en Normandie des terres louées 15 livres l'arpent et labourées de 
cette manière. 

Ce qui distingue véritablement et essentiellement les pays de 
grande culture de ceux de petite culture, c'est que, dans les premiers, 
les proprietaires trouvent des fermiers gui leur donnent un revenu 
constant de leur terre et qui aehhtent d'eux le droit de la culti$er 
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pendant un certain nombre d'annkes. Ces fermiers se chargent de 
toutes les depenses de la culture, des labours, des semences, de 
meubler la ferme de bestiaux de toute espèce, des animaux et des 
instruments de labour. Ces fermiers sont de veritables entrepreneurs 
de culture, qui ont à eux, comme les entrepreneurs dans tout autre 
genre de commerce, des fonds considdrables, et qui les font valoir 
par la culture des terres. Lorsque leur bail est fini, si le propribtaire 
ne veut plus le continuer, ils cherchent une autre ferme où ils puis- 
sent transporter leurs richesses et les faire valoir de la mbme ma- 
nière. Le proprietaire de son c6t6 oEre sa terre B louer B diffhrents 
fermiers. La concurrence de ces fermiers donne à chaque terre, b 
raison de la bonte du sol, une valeur locative courante, si j'ose ainsi 
parler, valeur constante et propre B la terre, independamment de 
l'homme qui la posshde. T l  n'y a pas de proprietaire de biens-fonds, 
dans quelqu'une des provinces que je viensde nommer, qui ne sache 
que les choses s'y passent ainsi. 

I I  est bien Qvident que cette valeur locative universelle, cette 
BgalitB de culture qui fertilise la totalitb du territoire, n'est due qu'8 
l'existence de cette esphce précieuse d'hommes qui ont non pas seu- 
lement des bras, mais des richesses B consacrer à l'agriculture ; qui 
n'ont d'autre Btat que de labourer, non pour gagner leur vie h la 

.sueur de leur front comme des ouvriers, mais pour employer d'une 
manihre lucrative leurs capitaux, comme les armateurs de Nantes et 
de Bordeaux emploient les leurs dans le commerce maritime. LA oh 
les fermes existent, là où il y a un fonds constant de richesses cir- 
culant dans les entreprises d'agricultare, là est la grande culture : 
la, le revenu des propribtaires est assurb, et il est facile de le con- 
naftre. 

Les pays de petite culture, c'est-A-dire au moins les quatre sep- 
tihmes de l'&tendue du royaume ', sont ceux où il n'existe point 

* Quesnay assigne, dans l'article Grains de l'Encyclopédie, 30 millions d'ar- 
pents (de 31 ares '07) à la petite culture, et 6 millions seulement t~ la grande; soit 
npprosimativement, pour la premiè:re, 15 millions d'hectares, et 3 millions pour la 
seconde. II borne, à peu de choses près, ia grande culture à .la'Normandie, la 
Beauce, 1'Ile de France, la Picardie,, la Flandre française et le Hainault. L'on sait 
aujourd'hui, par les statistiques oificielles, que l'exploitation des terres arables 
comprend 95,559,454 hectares, maiis l'on ignore complétement quel est le rapport 
actuel de la grande à la petite culture. Cependant, rien ne serait plus facile à dé- 
terminer que ce rapport, et même d'une manière presque rigoureuse, par le moyen 
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d'entrepreneurs de culture ; où un propriétaire qui veut faire valoir 
sa terre ne trouve pour la cultiver que des rnalheure~x paysans qui 
n'ont que leurs bras ; où il est obligé de faire à ses frais toutes les 
avances de la culture, bestiaux, instruments, semences, d'avancer 
mbme à son métayer de quoi se nourrir jusqu'h la premiere récolte ; 
où par consbquent un propriétaire qui n'aurait d'autre bien que sa 
terre, serait obligé de la laisser en friche. C'est dans ce pays que le 
proverbe : « Tant vaut l'ltomme, tant vaut sa terre » , est exactement 
vrai, parce que la terre par elle-mbme n'y a aucune valeur. 

Aprbs avoir prblevé la semence et les rentes dont le bien est 
char& , le propriétaire partage avec le métayer ce qui reste des 
fruits, suivant la convention qu'ils ont faite entre eux. 

Le propriétaire, qui fait les avances, court tous les risques des 
accidents de récoltes, des pertes de bestiaux ; il est le seul vhitable 
entrepreneur de la culture. Le métayer n'est qu'uii simple ma- 
nœuvre, un valet auquel il abandonne une part des fruits pour lui 
tenir lieu de gages. Mais le propriétaire n'a pas dans son entreprise 
les memes avantages que le fermier, qui la conduit lui-mbme avec 
attention et avec intelligence : le propriétaire est forcé de confier 
toutes ses avances h un homme qui peut btre nbgligent ou fripon, et  
qui n'a rien pour en &pondre. 

Ce métayer, accoutumé h la vie la plus misérable, et qui n'a ni 
l'espérance ni mbme le désir de' se procurer un état meilleur, cultive 
mal, néglige d'employer les terres à des productions commerçables 
et d'une grande valeur; il s'occupe par prbférence à faire venir 
celles dont la culture est moins pénible et qui lui procurent une 
nourriture plus abondante, comme le sarrasin et surtout la ch&- 
taigne, qui ne donne d'autre peine que de la ramasser. Il est meme 
assez peu inquiet sur sa subsistance ; il sait que, si la récolte manque, 
son maître sera obligé de le nourrir pour ne pas voir abandonner 
son domaine. Le maître est sans cesse en avance avec lui. Lorsque 
l'avance est grossie jusqu'h un certain point, le métayer, hors d'état 
d'y satisfaire, abandonne le domaine, Le maître, qui sent que les 
poursuites seraient inutiles, en cherche un autre, et se trouve fort 
heureux quand celui qui le quitte, content de lui faire banqueroute, 
ne lui vole pas le reste de ses efïets. 

des maires, des percepteurs et des receveurs de l'enregistrement, Il faut espérer 
que l'administration y songera. (E. D.) 

1. .35 
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Les propribtaires, qui ne font des avances que paroe qu'ils ne 
peuvent faire autremént, et  qui sont eux-memes peu riches, les bor- 
nent au plus strict nécessaire : aussi n'y a-t-il aucune comparaison 
ii faire entre les avances d'un propribtaire pour la culture de son 
domaine dans un pays de petite culture, et  celles que font les fer- 
miers dans les pays de grande culture. C'est cette épargne forcée 
sur les avances de la culture qui fait que, dans tous les pays de petite 
culture, on ne laboure point avec des chevaux : ce n'est pas seule- 
ment parce que l'achat des chevaux est plus cher, et  parce que l'on 
n'a pas la ressource, lorsqu'ils deviennent vieux, de les engraisser 
pour les revendre à profit ; c'est surtout parce que le bœuf ne coûte 
presque rien à nourrir; c'est parce qu'il se contente de l'herbe qu'il 
trouve dans les landes et dans ce qu'on appelle des patureaux. 

On laisse en friche une partie de son fonds pour pouvoir cultiver 
l'autre. Ce sacrifice tient lieu des avances qu'on n'est pas en état de 
faire ; mais cette épargne est une perte immense sur l'étendue des 
terres cultivées, et  sur les revenus des propriétaires et  de l'État. 

Une conséquence qui résulte de ce système de culture est que, 
dans la totalité des produits que le propriktaire retire annuellement 
de son domaine, sont confondus les intérets légitimes de ses avances. 
Cependant, ces intérets ne doivent et  ne peuvent jamais &tre consi- 
dérés comme le revenu de la terre, car ce capital, employé A tout 
autre usage, eût produit le meme intéret. Dans les pays de grande 
culture, un fermier qui fait les avances en retire l'intér&t avec profit, 
et  tout ce qui rentre au fermier est absolument Btranger au revenu 
du propriétaire. On doit donc le dkduire dans 1'8vaIuation du revenu 
de la terre, lorsque le propribtaire fait les avances. Cette rbflexion 
aura son application dans la suite. 

Je ferai encore une autre olbservation importante sur l'effet qu'a 
dû produire, relativement B la culture, dans ces deux systèmes diffé- 
rents, l'établissement de la taille e t  des autres impositions aux- 
quelles les cultivateurs sont assujettis. 

Dans les pays de grande cnlture, le fermier, en passant son bail, 
sait que la taille est à sa charge, et  il a fait son calcul en conséquence. 
Il faut que ses fonds lui rentrent avec le profit raisonnable qu'il doit 
attendre de ses avances et de ses soins. Il donnerait le surplus au 
propriétaire, s'il n'y avait point d'impôt ; il lui est indifférent de le 
donner au roi. Ainsi I'impOt, quand il est rbglé et constant, et quand 
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la terre est affermbe, n'affecte et 110 peut affecter que le revenu du 
propriétaire, sans entamer le capital des avances destinees aux en- 
treprises d'agriculture ; il n'en est pas de m&me lorsque l'impôt assis 
sur le fermier est variable et sujet h des augmentations imprévues. 
Il est Bvident que, jusqu'au moment où le fermier peut renouveler 
son bail, le nouvel impôt est entibrement à sa charge; et  que, s'il avait 
porté sa ferme à son juste prix, il ne peut satisfaire à cette nouvelle 
charge qu'en prenant sur son profit annuel, c'est-à-dire sur sa sub- 
sistance et celle de sa famille, ou en entamant ses capitaux, ce qui 
b la longue le mettrait hors d'état de continuer ses entreprises. 

Depuis le premier établissement des tailles jusqu'h présent, les 
impôts n'ont pas cessé d'augmenter d'une manière graduelle et plus 
ou moins sensible, à mesure que les besoins de l'État ont augmenté. 
Cette augmentation, continuée pendant plusieurs siècles, aurait sans 
doute à la longue absorbé toutes les avances des fermiers et anéanti 
la grande culture, si elle n'avait kt6 contrebalanc6e par des causes 
encore plus puissantes. Voici quelques-unes de ces causes : 

1' L'augmentation graduelle de la valeur numeraire du marc 
d'argent, augmentation qui, se faisant par secousses comme celle 
des impôts et au milieu des baux, tournait à l'avantage du fermier, 
qui ordinairement vendait ses denrkes plus cher et  continuait de 
payer le loyer sur le pied de la stipulation jusqu'à la fin du bail. 

2" La diminution graduelle et successive de l'inter& de l'argent 
qui, depuis deux siècles et  demi, est tombe de 1 2  pour cent b 10,  B 
5 ,  diminution qui suppose et  qui produit une très-grande augmen- 
tation dans la masse des capitaux, et  qui, forçant les propriétaires 
des richesses mobilières à se contenter d'un moindre profit, a dû 
conserver à l'agriculture des capitaux qui auraient été divertis à des 
emplois plus avantageux, si l'intérbt de l'argent était reste B son an- 
cien tau$. 

3" L'accroissement des débouchés et des consommations dans les 
provinces qui sont à portée de la mer et  de la capitale,' les seules où 
la grande culture soit etablie et où elle s'est non-seulement soutenue, 
mais peut-btre mbme augmentbe. 

De cette espèce de compensation, il est resulté que les imp8ts 
n'ont pas fait dans les provinces de grande culture u n  tort sensible 
à l'agriculture, parce que les fermiers ont toujours su en rejeter le 
poids sur les propribtaires. 
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Les choses se sont passhees diffhremment dans les provinces de 
petite culture. 

L'usage de partager les fruits par moiti8 entre le proprihtaire e t  
le cultivateur est d'une antiqiiiti: beaucoup plus rèculée que l'éta- 
blissement des tailles. Quand tous les monuments anciens ne le prou- 
veraient pas, le seul nom de métayer, ou colon à moitié fruit, l'in- 
diquerait suffisamment. Ce partage des fruits à moitie pouvait pro- 
curer alors aux paysans un sort assez heureux ; leur aisance devait 
tourner au profit de la culture et, par conséquent, du revenu. Si cet 
état eût duré, les métayers se seraient peu ii peu assez enrichis 
pour se procurer eux-mbmes un capital en bestiaux ; alors, ils au- 
raient pu faire avec le proprietaire un forfait pour avoir la totalité 
des fruits. Celui-ci aurait préfhrh cet arrangement, qui lui aurait 
procure la jouissance de son revenu salis aucun soin. Il y a tout lieu 
de penser que l'usage d'affermer les terres ne s'est pas etabli autre- 
ment, et  que dans les provinces où la grande culture fleurit aujour- 
d'hui, c'est ainsi qu'elle s'est peu à peu substituke h la petite, qui 
sans doute Btait universelle autrefois, puisque la grande suppose 
une masse de capitaux, et  que les capitaux n'ont pu s'accumuler 
qu'avec le temps. 

Si, dès la premihre origine, I'impbt eût été demande aux proprid- 
taires, ce progrès naturel des choses n'eût point 6th dérangh; mais 
la taille n'ayant 6th d'abord qu'une espèce de capitation personnelle 
assez légère, et  tous les nobles en htant exempts, lorsque I'augmen- 
tation obligea de la répartir A proportion des facultés des taillables, 
on taxa ceux qui exploitaient des terres & raison de leurs exploita- 
tions. C'était un moyen d'hluder le privilhge de la noblesse. Tant 
que l'imposition fut modhree , le rnhtayer y satisfit en prenant un 
peu sur son aisance ; mais, l'impôt ayant toujours augmente, cette 
part du cultivateur a si fort diminub, qu'A la fin il s'est trouve rbduit 
à la plus profonde misère. 

Cette mishre Btait d'autant plus inhitable, qu'aucune des causes 
qui ont empbchb l'appauvrissement des fermiers par les impbts, dans 
les pays de grande culture, n'a pu influer sur le sort des mhtayers 
de la petite : l'augmentation d[e la valeur numbraire du marc d'ar- 
gent leur a 6th entièrement indiffhrente , puisqu'iis ne stipulaient 
point en argent avec le proprithtaire, et qu'ils partageaient avec lui 
les fruits de la terre en nature. 
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La diminution de I'intérkt de l'argent n'a pu produire aucun 
effet dans ces provinces. Soii effet immédiat est de conserver à l'a- 
griculture des fonds que de trop grands profits détourneraient ail- 
leurs. Mais les mEtajers de la petite culture ne sont pas exposés à 
une pareille tentation: le bas intérbt de l'argent ne peut conserver 
à l'agriculture des capitaiix qui n'existent point : ces cultivateurs 
ne possèdent méme pas assez pour pouvoir emprunter, et ils ne peu- 
vent, à aucun égard, profiter de l'abaissement de IJiiit8r&t. 

Enfin , la même cause qui augmentait les d6boiich8s et la con- 
sommation dans les provinces voisines de la mer et  de la capitale, 
les diminuait dans les provinces de l'intérieur; puisque cette cause 
n'&ait autre que l'augmentation des dépenses du gouvernemeiit, 
et le transport de celles des pipriétaires qu i ,  se réuiiissant de 
tous c6tés dans la capitale, allaient y dépenser le revenu qu'ils 
dépensaient autrefois chez eux, et  en diminuaient par là même la 
source. 

Ces réflexions peuvent expliquer comment il est possible que les 
cultivateurs soient plongés dans l'excès de misère où ils sont aujour- 
d'hui en Limousin et en Angoumois, et  peut-6tre dans d'autres 
provinces de petite culture. Cette misère est telle que, dans la plu- 
part des domaines, les cultivateurs n'ont pas, toute déductiori faite 
des charges qu'ils supportent, plus de 25 à 30 livres à dépenser 
par an pour chaque personne (je ne dis pas en argent, mais en 
comptant tout ce qu'ils consomment en nature sur ce qu'ils ont 
récoltb) : souvent ils ont moins, et  lorsqu'ils ne peuvent absolument 
subsister, le maître est obligé d'y suppléer. 

Quelques propriétaires ont bien Bté, à la fin, forcés de s'aperce- 
voir que leur prétendu privilége leur &tait beaucoup plus nuisible 
qu'utile, et qu'un impût, qui avait entièrement ruiné leurs cultiva- 
teurs, était retombé en entier sur eux; mais cette illusion de l'intérêt 
mal entendu, appuyée par la vanité, s'est soutenue longtemps, et  
ne s'est dissipée que orsque les choses ont été portées à un tel ex&, 
que les propriétaires n'auraient trouvé personne pour cultiver leurs 
terres, s'ils n'avaient consenti à contribuer avec leurs métayers au 
payement d'uiie portion de I'imp6t. Cet usnge s commencé à s'intro- 
duire dans quelques parties du Limousin, mais il n'est pas encore 
fort Btendu ; le propriétaire ne s'y prbte qu'autant qu'il ne peut 
trouver de métayer autrement. Ainsi, meme dans ce cas-li, le mé- 
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tayer est toujours rkduit 6 ce qu'il faut prkciskment pour ne pas 
mourir de faim. 

Je sais que les provinces de petite culture ne sont pas toutes ré- 
duites à ce dernier degrk de la misère : le plus ou le moins de proxi- 
mit6 des dkbouch6s, les rentes plus ou moins forteg dont les terres 
sont chargkes envers- les seigneurs, le plus ou le moins d'impositions 
que supportent les diff6rentes provinces; enfin, une foule de circon- 
stances, ont dû mettre une trks-grande inkgalite entre les differentes 
provinces où règne la petite culture, et  dans la multitude de nuances 
dont elle est susceptible. Il doit s'en trouver qui se rapprochent pres- 
que en thement  des produits de la grande culture; comme, dans les 
dégradations de la grande culture, on doit trouver des exploitations 
presque aussi mauvaises que celles de la petite culture. Des fermiers 
exploitants qui, au lieu d'une part des fruits, donneraient au propri6- 
taire un loyer fixe, mais qui ne fourniraient ni les bestiaux, ni les 
outils aratoires, formeraient une culture mitoyenne entre la grande 
et la petite. II y a de ces sortes de fermiers dans toutes les provinces, 
et mbme dans les plus pauvres de celles qui sont condamnbes à la 
petite culture. Quelques paysans plus intelligents , et qui savent 
tirer meilleur parti des terres que le commun des mktayers, consen- 
tent quelquefois à les affermer, et l'on en voit plusieurs exemples 
dans toutes les parties de mil gbnéralité, quoiqu'ils y soient peut- 
Btre moins frkquents qu'ailleurs. - 11 ne faut pas confondre non 
plus ces fermiers exploitants, avec les fermiers qui afferment de la 
plupart des seigneurs la totallit6 de leurs terres. Ces derniers per- 
çoivent les rentes des tenanciers, font les comptes avec les mAtayers, 
courent les risques de perte e t  de gain, e t  rendent une somme tixe 
au propriktaire '; mais ils ne sont point laboureurs, et  ne font rien 
valoir par eux-mbmes . 

En Irlande les choses se passent encore de cette manière, avec la différence, 
toutefois, qu'entre 1'exl)loitant et le propriétaire du sol il se trouve deux intermé- 
diaires au lieu d'un. Toiit le domainii, d'un lord a pour preneur direct un riche spé- 
culateur qui le partage, en lots d'une certaine étendue, entre des spéculateurs se- 
condaires qu'on nomme midlernen; et c'est des mains de ces sous-fermiers avides 
que la terre arrive, par lambeaux, entre celles des malheureux paysans qui la 
mettent en valeur, ou plutôt qui lui arrachent tout juste la quantité de subsistance 
dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim. Peut-etre ne tardera-t-on pas 
importer ce déplorable système eu France, car il y a partout tendance manifeste 
air démembrement des grandes fernies, et l'on a déjà vu plus d'un riche proprié 
taire ne pas se contenter de morce1e.r le sol par petits lots, mais pousser encore 
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L'idBe que je Giens de donner de la petite culture, de ses causes 
et  de ses effets, peut faite comprendre comment la généralité de Li- 
moges, étant une des provinces où cette culture est pour ainsi dire 
restée au plus bas degré, doit avoir un revenu très-faible, et  par 
conséqueqt se trouver trks-surchargée d'impositions. 

La rareté des baux rend le point précis de cette surcharge très- 
difficile à déterminer : j'ai cependant cher'chh à m'en procurer quel- 
ques-uns, ainsi que des contrats de vente; je n'ai pu faire usage que 
d'uu petit nombre , parce que j'ai été obligk d'écarter tous ceux 
dont quelque circonstance pourrait rendre les résultats douteux. 

Les deux seules élections sur lesquelles j'aie eu des éclaircisse- 
ments assez précis pour en faire usage, sont celle de Tulle et celle 
d'Angoul&me. Celle de Tulle passé pour &tre la plus surchargée de 
la généralité, et  deux choses paraissent le prouver : l'une, l'exces- 
sive lenteur des recouvrements; l'autre, la multitude de domaines 
abandonnés, indiqués sur les rûles, et dont on est obligé de passer 
l'imposition pour mémoire, ou de l'allouer en non-valeur aux col- 
lecteurs. 

Les éclaircissements que j'ai reçus sur l'élection d'Angoulême 
ont cela de précieux, qu'ils me fournissent des moyens de compa- 
raison très-précis entre les impositions de la généralité de La Ro- 
chelle et celles de la généralité de Limoges. 

l e  commence par l'élection de Tulle. 

Comparaison du niontant des impositions dans l'élection de Tulle, 
avec le revenu des biens affermés. 

Cinq domaines dans quatre paroisses différentes, et assez &loi- 
gnées les unes des autres, sont affermhs ensemble 800 liv. 

L'estimation des fonds de ces cinq domaines, faite du temps dc 
M. Tourny, pour servir de base à l'imposition, est de 1 ,027  Iiv., 
forcée de plus d'un quart en sus d u  prix des baux. L'imposition est 
réglée par cette estimation. Les vingtièmesrnontent à 1 1 3  liv. 1 sou. 
La taille, la capitatiori et  autres impôts accessoires, sont de 621  liv. 
12 sous 5 deniers; par conséquent, le roi tire de ces fonds 734 liv. 
13 sous 5 deniers. 

l'élévation de la rente territoriale par le feu des enchères et le niode du fermage 
en adjudication. (E. D.) 
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Le proprietaire qui, de son c6t6, sur ces 800 liv., paye 11 3 liv. 
1 sou, n'a de net que 686 liv. 19 sous; ainsi : 

La part du propriétaire est de .......................... 6861..19s.u d. 
.................................. Celle du roi est dB.. 734 13 5 

............................... Le revenu total est de.. 1,441 12 5 

D'où il est ais6 de conclure que le roi a plus de 56 et  demi pour 
100 du produit total, e t  le proprietaire moins de 43 et demi pour 
1 DO. 

Comparaison du montaiil des impositions avec le revenu des biens 
établi par le prix des contrats de vente. 

Uiltërents domaines et hbritages, vendus dans cinq paroisses dif- 
fbrentes, montent ensemble ài la valeur de 7,616 ,liv. 15 sous. Les 
biens-fonds se vendent commu.n6ment sur le pied du denier trente, 
non pas dans toute le gbnéralit6 de Limoges, mais dans la partie du 
Limousin qui est r6gie par le droit écrit, la facilit6 de disposer de 
ces biens par testament les faisant rechercher. 

Ce prix est tellement regard6 comme le prix ordinaire des biens- 
fonds, que les directeurs du vingtihme, qui 6vvaluent le revenu des 
biens vendus en Angoumois sur le pied du denier vingt des contrats, 
11'8valuent celui des biens vendus en Limousin que sur le pied du 
denier trente. 

Le revenu de 7,616 liv. 15 sous au denier trente est de 253 liv. 
1 7  sous 1 0  deniers. L'estimation du revenu de ces memes biens, qui 
sert de base aux impositions, est de 336 liv. 16 sous, ou plus forte 
d'un tiers en sus. Les vingtiemes montent à 37 liv. 1 sou. La tota- 
lité des impositions taillables est de 217 liv. 11 deniers, en dbfal- 
quant du revenu des propriétaires les vingtihmes qu'ils payent au 
roi. 

La part des propriétaires est de ......................... 2161.16s.10dw 
Celle du roi de.. ...................................... 234 1 I I  

Le produit total de.. .................................. 470 18 9 

Le roi a,  suivant$ce calcul, un peu moins de 54 pour cent, et  le 
proprietaire un peu plus de 46 du produit total. Quand on 8value- 
rait le revenu de ces fonds au denier vingt-cinq , 
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....................... La part du propriétaire serait de. 267 1.12 S. 3d. 
Celle du roi de. .  ...................................... 5 4  1 11 

Le produit total de . .  .................................. 521 14 2 

Le roi aurait toujours un peu moins de 49 liv. pour 100 dii revenu total ; 
Le propriétaire un peu plus de 51 liv. pour 100 du revenu total. 

Voici maintenant les résultats des détails que je me suis procures 
sur l'élection d'Angoul8me. 

Comparaison du taux des impositioils avec le  revenu des domaines affermés dans 
l'élection d'Angoulême, et dans les paroisses voisines de la génkralitb de La Ro- 
chelle. 

Domaines d'Angoumois. 
....................................... Part du propriétaire.. 599 liv. 

moins de Ci1 pour 100. 
................................................ Part du. roi. 571 

Plus de 48 % pour 100. 
.................... Produit total. 1,170 .. W..- -a... - I I .  Y 

Domaines de Saintonge. 
....................................... Part du propriétaire.. 356 liv. 

Un.peu moins de 76 pour 100. 
............................................... Part du roi.. 120 

Un peu plus de 24 pour 100. 

..................... Produit total.. 476 

Par le résultat de cette comparaison, il paraît que le rapport de8 
impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge est de quatre à 
deux, ou que le roi lève deux fois plus d'impbts à proportion en An- 
goumois qu'en Saintonge. 

Comparaison des impositions avec le revenu en Angoumois et en Saintonge, par l'analyse 
des produils des domaines situés dans les deux provinces. 

Rien n'est si difficile que d'évaluer exactement le produit des 
fonds qui ne soiit point affermés, et  c'est une des causes qui eontri- 
buera le plus à rendre l'opération du cadastre aussi difficile dans les 
pays de petite culture, qu'elle sera facile dans les provinces ou la 
grande culture est en usage. Le meilleur moyen d'établir des prin- 
cipes certains sur cette matière serait de se procurer un compte 
exact de toutes les dépenses, de toutes les productions , de toutes 
les ventes, de toutes les pertes, de tous les profits survenus pendant 
plusieurs aiindes conséciitives dans un domaine, e t  de rQp6ter cette 
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opération siir un tr8s-grand nombre de domaines. Malheureusement , 
l'exécution de ce plan est presque impossible : la plupart des pro- 
priétaires n'écrivent point, e t  ne pourraient tenir des livres en 
ordre, parce qu'il est tr8s-rare que les métayers sachent lire e t  
écrire, et que la plupart des opbrations se font par eux ; les pro- 
prietaires sescontentent de partager au bout de I'annbe ce qui reste 
de fruits, et d'arrbter leurs comptes avec leurs métayers. 

J'ai vainement demandé ce travail à plusieurs personnes; aucune 
n'a pu me satisfaire, h l'exception de mon subdélégué de la Valette 
en Angoumois, homme tr8s-intelligent et tr8s-exact, et d'autant plus 
propre à me procurer des éclaircissements . sur lesquels je puisse 
compter, qu'il habite sur les limites des deux provinces, e t  qu'il a 
tout son bien en Saintonge : il a pris la peine de compter exacte- 
ment tous les produits d'un de ses domaines, et toutes les dépenses 
de tout genre attachées B son exploitation. II s'est procurb les 
memes connaissances sur un au.tre domaine situé aussi en Saintonge, 
et  sur deux domaines situés en ~ n ~ o u ~ o i s ;  et  il m'a envoye depuis 
peu une analyse trh-détaillée de ces quatre domaines. 

Pour pouvoir compter avec une certitude absolue sur les résultats 
de ces analyses, il faudrait, sons doute, qu'elles eussent étb conti- 
nuée; pendant un certain nombre d'années; mais on sent aisément 
qu'il n'a pas été possible de retrouver des détails de ce genre qui 
n'avaient jamais &té écrits. Mon subd81bgué a donc été obligé de se 
borner à l'aride 1765; mais, les quatre domaines étant situes dans 
le mbme canton, -le rapport qui en résul tera , sur la comparaison 
entre les impositions de l'Angoumois et de la Saintonge, n'en sera 
pas moins exact, et  il méritera d'autant plus de foi, que mon sub- 
délégub, dont tout le bien est en Saintonge, n'est pas un témoin 
récusable, lorsqu'il prouve. que la Saintonge est moins chargée 
que l'Angoumois, et  qu'il le prouve par l'exemple de son propre 
bien. 

Voici le résultat de cette analyse, dont je crois inutile de présen- 
ter ici 'le détail. 

Domaines d'Angoumois. 
Part des propriétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 liv. 

Un peu moins de 43 pour 1001. 
Part du roi, compris les vingtièmes, montant à 29 liv. 14 sous., . . 183 

Un peu plus de 56 pour 100. - 
Produit total. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
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Domaines cle Saifitofiye. 
..................... ................ Part des propriétaires.. ; 669 liv. 

Un peu moins de 80 a pour 100. 
................................................ Part du roi. 165 

Un peu plus de 19 pour 100. 
...................... Produit total. 834 

Cette comparaison donne le rapport des impositions de I'Angou- 
mois à celles de la Saintonge, de 5 et 7/10 à 2,  plus inhgal encore 
que le premier. 

Comparaison des impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge,.par le rap- 
port du. montant des inipositions, avec la somme des productions indiquée par la 
ferme des dînies. 

Le mBme subd81Qgué a tenté un autre moyen de comparaison, 
qui ue peut servir à Btablir la charge absolue des fonds dans aucune 
des deux provinces, mais qui est très-bon pour faire voir dans quel 
rapport l'une est plus chargBe que l'autre. 

II a trouve dans son canton cinq paroisses de l'Angoumois, et  
deux de la Saintonge, dont toutes les dîmes Btaient affermhes; il a 
recherché, d'après la quotith connue de la dîme dans chacune de 
ces paroisses, quelle était la valeur totale des fruits qui restaient aux 
habitants, et il l'a comparbe au principal de la taille. 

Le montant des dîmes des cinq paroisses de l'Angoumois suppose 
pour les habitants 93,940 liv. de productions : le principal de la 
taille y est de 21,7&0 liv., c'est un peu plus de 2 3  pour 100. 

I,a ferme des dîmes dans les deux paroisses de la ghnhralité de 
La Rochelle, indique 26,525 liv. pour la valeur des productions 
recueillies par les habitants : le principal de la taille est de 2 ,358  l., 
ce n'est que 8 et &/5 pour 100. 

Le rapport des impositions de l'Angoumois i3 celles de Iû Sain- 
tonge est de plus de 5 à 2. Ce rapport n'est Btabli que sur le pro- 
duit brut, sans Bgard aux frais, et non sur le revenu ou produit net, 
frais dkduits. Mais mon subdéléguB observe avec raison que dans- 
des paroisses d'un m&me canton, où les productions et les prochdBs 
de la culture sont les mBrnes, les frais sont dans la mBme piopor- 
tion avec les produits. 

Je me suis assure que le rapport des impositions accessoires, au 
principal de la taille, est le m&me dans les deux généraliths, c'est-à- 
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dire environ A 12 sous 6 deniers pour livre de la taille . Ainsi, rieii 
n'althre le rapport trouvé de 5 ii 2. 

Con~paraison des impositions de i'An~:oumois et de la Saintonge, par ia comparaisoii 
des impositions mises sur les mêmes fonds taxés par double emploi dalis les deux 
généralités. 

Suivant les règles Btablies dans les pays de taille personnelle, 
adoptées à cet Bgard dans le tarif de la généralité de Limoges, les 
fonds situés dans l'une des généralités, et dependants de corps de 
domaine situés dans l'autre, doivent Btre imposés au feu vif, c'est- 
à-dire au lieu du batiment principal. Les commissaires qui font les 
rbles dans la g6néralité de Limoges se sont toujours conform6s à 
cette rhgle ; mais les collecteurs dans la g4néralité de La Rochelle 
ont toujours fait difficulté de s'y assujettir. II est r6sulté de là, dans 
presque toutes les paroisses limitrophes de ces deux gknérali t6s, une 
foule de doubles emplois qui ont occasionné beaucoup de plaintes. 
Ces plaintes m'ont engage h faire faire un relevé général des fonds 
ainsi imposés, par double emploi, dans les deux g6nérolitks, tifin de 
me concerter avec M. l'intendant de La Rochelle pour le faire sup- 
primer" Dans ces relevés, on a marqué exactement l'imposition que 
supportent en Saintonge les fonds taxes par double emploi : dans 
quelques-uns, les commissaires ont eu aussi l'attention de distraire 
de la cote d'imposition faitè sur le corps du domaine l'objet parti- 
culier de l'imposition faite sur le fonds situb en Saintonge, à raison 
de son estimatiori. La comparaison de ces taxes, faite sur les memes 
fonds dans les deux provinces', présente un tableau d'autant plus 
frappant de la surcharge de l'Angoumois, qu'on ne doit pas présu- 
mer que les collecteurs de la Saintonge aient rnBnagé les fonds ap- 
partenant A des particuliers de!meurant en Angoumois. Je n'ai pu 
faire cette comparaisoii que sur les relevés de onze paroisses de 1'4- 
lection d'AngoulBme, fort éloignBes les unes des autres; il en résulte 

' Ce qui équivaut à 62 c. 112 par franc. 
Le taux moyen des centimes additimonnels de la contributaion foncière, payée au- 

jourd'hiii par les trois départements qui correspondent à la généralité de Limoges, 
monte à 73 c. 33 , ou près des trois quarts du principal. 

Il reste, par conséquent, en dehors de cette évaluation, les centimes addition- 
nels afférents aiix contributions personnelle et mobilière, des portes et fenQtres et 
des patentes. (E. I).) 

Voyez plus haut, page 523, le Allémoire sur les doubles-emplois d'imposi- 
lions eoa Angoumoz's. 
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que les memes fonds, qui tous ensemble payent en Angoumois 
558 liv. 8 sous 9 deniers, ne sont taxés en Saintonge qu'à 228 liv. 
16 sous 3 deniers, ce qui établit l'inbgalité dans le rapport de 
4. 6/10 à 2. 

II n'est pas possible de n9&tre point frappé de l'accord de tous ces 
résultats, trouvés par quatre moyens diffkrents. 

II est constant dans le pays que la disproportion n'est guère 
moindre entre les imp8ts de l'Angoumois et du Limousin et ceux 
du PBrigord; il faut que la chose soit bien iiotoire. puisqu'elle est 
avouée par les habitants m&mes du Périgord. Je ne puis douter de 
cet aveu, qui m'a ét6 fait à moi-m&me plus d'uoe fois. La compa- 
raison des impositions du Limousin avec celles du Poitou et du 
Berry présenterait les memes rhsultats; mais il m'a Bté impossible de 
me procurer, sur ces comparaisons, des details aussi précis que 
ceux qui m'ont été fournis sur 1'Angoumoins et la Saintonge : on 
trouve trhs-difficilement des gens capables de travailler avec exac- 
titude, e t  il est encore plus rare de trouver des gens qui veuillent, 
comme mon snbdélégu6 de la Valette, dire la vérité à leur préju- 
dice. 

Si l'on pouvait compter sur la justesse des tivaluations qui ser- 
vent de base aux vingtièmes, ce serait le moyen le plus court de re- 
connaître la proportion selon laquelle les provinces sont chargées 
relativement à leur revenu; mais cette base est si évidemment fau- 
tive, que les résultats n'en méritent aucune considération. II est no- 
toire que dans le plus grand nombre des provinces, et  surtout dans 
les plus riches, les biens sont en gdnéral évalués aux rbles des 
vingtiemes au-dessous de leur valeur. Et je crois au contraire cer- 
tain, qu'en Limousin l'évaluation des fonds de terre est forcée. J'en 
dirai les raisons plus bas, lorsque j'aurai rendu compte des calculs 
que j'ai cru devoir faire, nonobstarit l'imperfection des Ovaluations, 
pour connaître la proportion des impositions avec le revenu sup- 
posé 

Suivant les rôles du vingtiéme (annbe 1763), le revenu 
de la généralité de Limoges, monterait à. . . . . . . . . . . . . . 7,426,990 1. » S. 

Il faut en retrancher, pour avoir la part du propriétaire, 
le montant des deux v'ingtiémes , et 2 sous pour livre, 
c'est-à-dire.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816,968 18 

Il reste.. . . . . . . . . . . . , . . . . . . 6,610,021 2 
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Les impositions ordinaires, en 1.763, en retranchant celles qui n'ont lieu 

que pendant la guerre, étaient de 3,478,202 1. 
La part du propriétaire, d'après ce calcul, monterait à 6,610,021 2 
Celle du roi, à. . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,293,170 18 

Le produit total à. . . . . . . 10,905,192 1.1) S. 

Le roi aurait A peu pr8s 40 pour cent et le proprietaire 60 pour 
cent du revenu total. Cette charge, quoique tr8s-forte, ,paraît au 
premier coup d'œil 1'Btre beaucoup moins que celle qui résulte des 
calculs particuliers. Quelques eonsidérations vont démontrer qu'elle 
en suppose, au contraire, une beaucoup plus forte sur les fonds tail- 
lables. En effet, on doit observer que tous les fonds sujets aux ving- 
tihmes ne le sont pas B la taille l. Suivant les rbles du vingtihme, 
les fonds appartenant aux nobles et privilégies sont aux fonds ap- 
partenant aux taillables comme 7 est à 13. Quand on supposerait 
que la totalite des biens des nobles sont des fonds de terre exploitks 
par des colons et par consQquent sujets à la taille d'exploitation ', 

Les vingtièmes étaient l'impôt foncier des biens nobles, et la taille celui des 
biens en roture, en ce seul- sens, toiitefois, que les biens de la première espèce 
échappaient à la taille, mais non que les biens de la seconde échappassent aux 
vingtièmes. Quant aux biens ecclésiastiques, ils n'étaient atteints ni par l'une, ni 
par l'autre de ces deux taxes.  église se contentait de faire l'aumône à César 
dans les cas de pressante nécessité, attendu que, lors de l'établissement des vingtiè- 
mes, en 1749, César n'avait pu trouver de réponse à cette pieuse argumentation : 

a Non, Sire, ce ne sont pas des prdijugés frivoles rîi une religion peu éclairée qui 
oqt fait établir les immunités de l'Église. On a senti, dans tous les temps, qu'on 
ne pouvait faire respecter la religion sans honorer ses ministres. 

a .. .. . Ne craindrait-on pas d'affaiblir le respect dû à cette mème religion, si l'on 
voyait aujourd'hui les ministres de l'E:glise, pour la première fois, avilis et réduits à 
la condition de vos autres sujets, confondus avec les peuples qu'ils gouvernent, 
n'être distingués que par l'humiliation à laquelle on les aurait réduits, et devenir 
dans une grande partie du royaume l'objet du mépris de ces enfants égarés que 
souvent ils ramèneut au sein dk l'Église et qu'ils s'efforcent toujods de conte- 
nir?,,.., D ( Remontrances du clergt?, 24 août 1 x 9 .  ) - Voyez plus haut, page 
443. (E, D.) 

En droit, les biens nobles et ecclésiastiques, affermés, étaient passibles de la 
contribution foncière, qui prenait alors le nom de taille d'exploitation. Mais, en 
fait, la loi très-souvent ne s'exécutait pas, et toujours s'exécutait mal, par suite de 
l'influence que les privilégiés exerçaient sur les divérs degrés de répartition de I'im- 
pôt. En ajoutant doiic aux biens de la noblesse et du clergé tous ceux qui étaient 
possédés par des titulaires d'offices ou de charges, auxquels s'attachait l'exemptioii 
de taille, nril doute qu'avant l'établissement des vingtièmes la moitié du territoire 
ne fût soustraite à la taxe foncière, et qu'en tout temps les propriétaires les moins 
riches n'aient été ceus sur qui retomlbait la pliis loiirde part de ce fardeau.- Voyez 
les dix-huit catégories d'exemptions tracées par Vauban dans le chapitre IX de la 
Dîme royale. (E. D.) 



SUR L'IMPOSITION DE I;A TAILLE. "559 

ils seraient toujours exempts dl! tiers de l'imposition taillable qui, 
suivant l'usage de la généralité de Limoges, tombe sur le proprié- 
taire. Il faudrait donc rapporter ce tiers de l'imposition qu'ils au- 
raient supportée, tant sur le bien des autres taillables qui acquittent 
le plein tarif, que sur la taxe méme d'exploitation que supportent 
leurs colons. Cette déduction du tiers ne se borne pas méme aux 
biens appartenant aux nobles. Ce tiers imposE sur le propriétaire, 
rie l'est que dans le lieu de son domicile ; s'il est domicilié dans 
une ville abonde  ou fixée, où la taille s'impose d'une mariikre 
beaucoup plus modérée et arbitrairement, il en hliidera la plus 
grande partie, qui retombera à la charge des autres taillables. J'ai 
supposé que tous les biens des nobles &aient imposés h la taille 
d'exploitation. Le contraire est notoire : le plus grand nombre font 
valoir par eux-mkmes, en exemption, quelques domaines indépen- 
damment de leurs prbs, bois, vignes, clûtures, dont l'exemption est 
regard& par les officiers de l'élection comme une suite de l'exemp- 
tion de taille personnelle '. Il y a de plus une grande partie de leurs 
biens imposés aux vingtièmes et qui ne sont en aucune maniere sus- 
ceptibles d7&tre irnposbs à la taifie : ce sont les rentes seigneuriales, 

* On lit à la suite d'un édit sur les tailles, du mois de juillet 4766, cette singu- 
lière clause d'enregistrement, apposée par la Cour des aides de Paris, le l e r  sep- 
tembre 1768 : 

a Registré, etc .... .. . à la charge que, conformément ailx intentions dudit sei- 
gneur roi, données à entendre par sa réponse du 17 août dernier, et à la jurispru- 
dence constante de la Cour, la noblesse, le clergé et les officiers des cours seront 
conservés dans le droit, dont ils ont loujours joui et dzi jouir, de ne pouvoir 
être imposés à la taille pour tous les biens qui leur apparliennent, de quelque na- 
ture qu'ils puissent être, que pour l'excédant des terres labourables qu'ils fe- 
raient labourer a u  delà de quatre charruses. » 

11 est clair, 10 qu'aux termes de cette jurisprudence, et en vertu de la règle : 
Qui dic2t de uno, de altero negat, ni les parcs, ni les jardins, ni les prés, ni les 
bois, ni les vignes, non affermés, des ecclésiastiques, des nobles et des officiers 
des cours souveraines, ne pouvaient être assujettis à la taille ; qu'en outre la plus 
grande partie de leurs terres arables échappait également au même impôl. 

Du reste, la jurisprudence de la Cour des aides était, en effet, conforme aux lois 
sur la matière, et l'on en trouve la preuve dans l'édit même de 1766, dont I'arti- 
cle l e r  étend encore à bien d'autres la prérogative rappelée dans la clause d'enre- 
gistrement. 

a Voulons et nous plaît D, dit cet article, a que le clergé, la noblesse, Ies officiers 
de nos cours supérieures, ceux des bureaux des finances, nos secrétaires et offi- 
ciers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la no- 
blesse, jouissent seuls à l'avenir du privilége d'exemption de taille d'exploitation 
dans notre royaume, conformément aux règlements qui ont fixé l'étendue de ce 
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qui, dans cette province, forment la partie la pliis considérable des 
revenus des .seigneurs. Ce que ces objets auraient supporté, si les 
impositions avaient été réparties A raison de 4.0 pour cent sur tous 
les revenus de la province, est donc rapporté en augmentation sur 
les fonds taillables, e t  rend par conséquent la proportion des impbts 
à leur revenu beaucoup plus forte. 

Il y a, sans doute, une compensation en faveur des fonds taillable 
rksultant de la partie de l'impôt supportée par l'industrie e t  par 
quelques fonds appartenant {lux ecclésiastiques ; mais il s'en faut 
bien que ces deux objets puissent balancer la suppression du tiers 
de lYimp6t sur tous les fonds appartenant 4 des nobles ou il des 
bourgeois domiciliés dans les principales villes, e t  celle de la totalitb 
de l'impbt sur les fonds exploiités en privilége par  des nobles, et  sur 
tous les biens dont le genre n'est pas susceptible de la taille d'ex- 
ploi tation. Pour donner, d'après ces points de vue, le calcul précis 
de la proportion des impositions au revenu des fonds taillables, il 
faudrait un très-long travail, que je n'ai pu faire, et  qui serait ici 
d'autant plus inutile, que la base des évaluations du vingtième est 
trop peu sûre pour y appuyer tant de calculs. - Il me suffit de 
prouver que le calcul fait d'après la comparaison de la totalité des 
revenus indiqués par le montant des vingtihmes avec la totalitb des 
impositions territoriales de la province, ne peut infirmer en rien la 
certitude des calculs par lesquels j'ai établi une surcharge beaucoup 
plus considerable que celle de 4.0 pour cent du revenu. J'ajoute 
qu'on se tromperait beaucoup si l'on croyait l'évaluation des fonds 
de la province plus forte, dans la réalité, que celle d'après laquelle 
le vingtieme est imposb ; je crois au contraire celle-ci forcée. Je ne 
parle que des fonds de terre, car je crois qu'il y a dans la province 
quelques autres objets de revenu qui sont moins rigoureusement 
imposés aux vingtièmes, et  sur lesquels il peut y avoir mbme quel- 
ques omissions, cette partie ayant été originairement imposke d'a- 
prhs les dbclarations des propriétaires, qui n'ont pu Btre vérifibes 
que trhs-difficilement. Mais il n'en est pas de mbme des fonds de 
terre : comme, au moyen du tarifement pour la taille introduit par 

privilége, et en se conformant, par les officiers de nos cours et ceux des bureaux 
des finances, à la déclaration du 13 juillet 1764, concernant la résidence, etc.. ... D 

11 faut croire que la Cour des aider; n'avait pas jugé cette garantie de ses immu- 
nités assez explicite, tant les corporations ont de prévoyance quand il s'agit de 
leur 'intérêt personnel ! (E. D.) 
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M. de Tourny, tous les fonds existants dans chaque paroisse Btaient 
connus, il n'en a été omis aucun, et la vérification n:a pu consister 
que dans l'examen des estimations des r8les des tailles. \Le coritrb- 
leur se transportait dans la paroisse ; il rassemblait quelques baux 
génBraux quand il en trouvait, car il n'y a pas de baux particuliers, 
et quelques contrats de vente ; il cherchait B connaître la valeur de 
quelques principaux domaines, en s'informant de la quantitb et de 
la valeur de leurs productions. 

Il comparait le revenu qu'il avait trouvé par cette voie avec celui 
qui Btait porté aux r81es des tailles pour les memes articles, et il 
augmentait ou diminuait tous les autres fonds de la paroisse, h pro- 
portion, par une simple règle de trois. C'est ainsi que le taux des 
vingtièmes a été fixé pour presque toutes les paroisses de la gériB- 
ralité ; et, de cette manière d'opérer, il a dB résulter d'abord que 
tous les fonds de la province ont ét& compris au r81e des vingtièmes ; 
en second lieu, qu'ils y ont été portés au moins. h leur valeur, puis- 
que tous les fonds non vérifies ont ét6 augment& comme ceux qui 
l'avaient été plus particulikement, et dans la mbme proportion. La 
gbnéralité de Limoges diffère donc A cet égard de la plus grande 
partie des autres provinces, dans lesquelles les vingtiémes s'imposent 
encore d'aprBs les dbclarations des propriétaires, et sont imposés en 
consbquence tri%-modér8ment. 

Il est B remarquer, et c'est le plus important, que les contrb- 
leurs, dans toutes leurs évaluations, n'ont eu aucun égard B une 
des cons6quences que j'ai tirées ci-dessus de l'explication du système 
de la petite culture. Je crois avoir dbmontrb que le propriétaire 
d'un bien affermé dans les pays de grande culture n'étant obligé 
aux avances d'aucune espèce, qui toutes roulent sur le fermier, 
celui-ci se réservant toujours, en fixant le prix da son bail, l'intérbt 
légitime de ces avances, cet intérbt n'étant par conséquent point 
compté dans le revenu d'un proprietaire de grande culture, il n'est 
pas juste de le compter davantage dans le revenu d'un propriétaire 
de petite culture, qui est déjh assez malheureux d'btre obligi! à cette 
avance, sans supporter, A raison de l'intérbt qu'elle lui rapporte, 
deux vingtihmes dont on est exempt dans les autres provinces parce 
qu'on y est plus riche. Il est donc juste de dBfalquer du prix des 
baux où le proprietaire fournit les avances l'intérbt de ces avances, 
qui n'est point un revenu de la terre, mais une simple reprise des 

1. 36 
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frais de culture. Non-seulement on n'a point eu cette attention dans 
l'évaluation des fonds; mais, lorsqu'on trouvait des baux ou des 
contrats où il était énonce que le fonds était dégarni de bestiaux, 
on augmentait l'évaluation h raison de ce que le domaine garni de- 
vait produire. 

Le directeur pr(rtend y avoir été autoris6 par des décisions du 
Conseil. Certainement, si ces (léeisions on tété données, c'est sur un 
exposé où le fond de la question n'avait pas été bien dkvelopp6; et  
il en résulte que l'évaluation du revenu des fonds est forcée du mon- 
tant de I'intkrbt de tous les cheptels de bestiaux employés à la cul- 
ture dans la province. 

Cette erreur s'est peut-4tre rkpandue sur le travail des cantrd- 
leurs du vingtième dans les autres provinces de petite culture ; mais 
ce qui la rend plus funeste à la généralité de Limoges, est que la 
vérification y a été plus complète qu'ailleurs, quant Ir la partie des 
fonds de terre. La seule cons4quence que j'en veux tirer ici, c'est 
que le revenu r6el des biens-forids de la province est beaucoup 
moins fort que celui qu'on croirait pouvoir conclure du montant des 
r8les des vingtièmes. 

Cette conséquence se vérifie encore par les exemples particuliers 
de baux et de contrats, que j'ai eu occasion de citer dans ce Mémoire. 
Dans tous, le vingtième est dtabli sur une 6valuation plus forte que 
le revenu rkel &once dans les baux. 

Je crois donc btre en droit, d'après tous les details dans lesquels 
je suis entré, d'assurer que les impositions de la généralité de Li- 
moges montent, en général, de 48 à 50 pour 100 du produit total, 
e t  que le roi tire A peu près autant de la terre que le propriétaire. 
Pendant la guerre, l'ustensile, les milices gardes-cbtes, le troisième 
vingtième, faisaient monter cette proportion beaucoup plus haut. Je 
doute qu'il y ait aucune généralité où les impositions soient aussi 
exagérbes ; et, certainement; toutes celles où la grande culture est 
Btablie sont beaucoup moins cl~argées, car 45 pour 100 du produit 
net des terres et  de I'intérbt des capitaux employés à la culture fe- 
raient plus de 80 pour 100 du revenu des propriétaires. Or, il est 
notoire que les impositions y sont fort éloignées de ce taux. La 
plupart de ceux qui ont voulu estimer le plus haut point où pouvait 
Btre porté I'impdt territorial l'ont évalué au tiers, ou 33 1/3 pour 
100 du produit net , ou 50 pour 100 du revenu des propribtaires. 
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Quand on adopterait le calcul le plus bas, fait d'apr&s la comparaison 
vague du total des impositions avec le revenu de la proyinee indique 
par les rbles du vingtième, elle serait toujours surchargee de 6 pour 
1 0 0  du produit total. Pour la réduire à 33 pour 1 0 0 ,  il faudrait 
diminuer les impositions de six trente-neuvièmes, c'est-à-dire de 
575,000 liv., distribubes partie sur la taille, partie sur le fourrage 
et sur la capitation, au prorata du montant de ces difïhentes imposi- 
tions : ce serait sur la taille 34.0 à 350,000 liv., qu'il me paraît 
juste (j'ose le dire) de retrancher à perpétuité des impositions de la 
géneralitb de Limoges, independamment des grAces que le roi a la 
bonte d'accorder aux provinces qui ont soufîert d'accidents parti- 
culiers, e t  auxquelles elle ne mbritera pas moins de participer 
lorsqu'elle sera rétablie dans sa veritable proportion. 

On peut soulager beaucoup la généralité de Limoges, sans char- 
ger d'une manière tr8s-sensible les autres provinces, sur lesquelles 
il serait necessaire de répartir ce qu'on lui Btera. Une somme de 6 
à 700,000 fr., répartie sur huit à dix provinces, fait un objet mo- 
dique pour chacune ; et cette rbpartition est juste, puisqu'elle n'est 
que le rétablissement de l7Bgalité, que le gouvernement a toujours 
voulu observer entre tous ceux qui doivent contribuer aux charges 
de l'État. 

i l  est indubitable que les provinces qui environnent la gbneralit6 
de Limoges, surtout la Saintonge et le Pbrigord, supportent beau- 
coup moins d'impôts qu'elle. Les provinces de grande culture, 
beaucoup plus riches, sont probablement les moins chargées de 
toutes à raison de leur revenu : ainsi, l'on ne doit pas &tre embar- 
rasse de placer la diminution qu'on accorderait à la gbnéralité de 
Limoges. Je sais qu'on a souvent répondu aux plaintes des habitants 
du Limousin sur le peu de proportion de leurs impositions avec 
celles des provinces voisines, qu'il est vrai qu'ils étaient tres-chargbs 
de tailles, mais que, comme ils n'avaient ni aides ni gabelles à payer, 
la plus forte proportion de leurs impositions territoriales &ait une 
compensation naturelle e t  juste de l'exemption de ces deux autres 
genres d'imposition. Mais les Limousins peuvent rbpondre, en pre- 
mier lieu, que les provinces de Saintonge et du PQrigord ne sont pas 
plus sujettes la gabelle que le Limousin; qu'A 1'8gard des aides, 
l'Angoumois y est sujet, mais que cette imposition n'est gu&re plus 
considbrable en Saintonge, e t  que le PBrigord en est en themen t  
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exempt. Cependant, ces deux provinces sont incomparablement 
moins chargees que l'Angoumois. 

Ils ont une seconde réponse, meilleure que la premihre. Ils ne 
disconviennent pas que les impositions indirectes, comme les aides 
et les gabelles, n'amectent considerablement le revenu des biens- 
fonds, et que le poids n'en retombe sur les propriétaires. En con- 
séquence, ils avoueront qu'une province sujette aux aides et à la 
gabelle doit payer moins d'imp6t territorial, à raison de son étendue 
et de sa fertilité; mais ils ne doivent point pour cela convenir que 
des fonds du m&me revenu doivent payer plus d'impdt territorial 
dans deux dilferentes provinces. L'effet des aides et des gabelles sera, 
si I'on veut, de diminuer le revenu des biens de la province où ces 
droits sont établis, et I'imp6t doit certainement Btre moindre à raison 
de ce que le revenu est moindre. Mais, lorsqu'au lieu de comparer 
une province à une autre, on compare un revenu de 10,000 liv. 
avec uri autre revenu de 10,000 liv., on peut croire juste d'avoir 
Bgard à l'augmentation que les aides et la gabelle causent sur la 
depense du propriétaire, et I'on doit voir aussi que cette augmen- 
tation de depense, objet assez, modique lorsqu'on la considhre seule, 
ne saurait operer une disproportion excessive, tandis que la vraie 
perte du proprietaire est sur le revenu avant qu'il puisse le toucher, 
sur l'augmentation de la depense qu'il doit rembourser à ses culti- 
vateurs avant d'avoir aucun revenu. A cela près, le traitement sem- 
ble devoir Btre égal. 

Si un Picard ne paye que 40 pour 100 de son revenu, tandis 
qu'un Limousin en paye 80  pour 100, le Limousin sera fonde A se 
croire beaucoup plus maltrait6 que le Picard, quoique la gabelle et 
les aides aient lieu en Picardie. Or, c'est toujours au revenu, et non 
B l'&tendue des provinces, qu'on a comparB la quotité de l'imp6t. 
J'ajoute que les provinces de grande culture, et voisines de Paris, 
ont tant d'avantages qui compensent le tort que leur font la gabelle 
et les aides, que, mBme à Btendlue Bgale, elles produisent plus de re- 
venu. II est notoire qu'un arpemt de terre de mBme bonte rapporte 
beaucoup plus de revenu dans la Beauce ou la Normandie, que dans 
le Limousin ou l'Angoumois. 

Tout concourt donc B prouver la justice du soulagement que ré- 
clame la g6nkralité de Limoges; mais, independamment de ce motif 
de justice, qui suffirait pour déterminer le Conseil, il y en a un 
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plus pressant encore, c'est l'épuisement rkel de la province, épuise- 
ment qui n'est que trop prouvé par le retard des recouvrements, par 
les non-valeurs des d e s ,  par l'abandon de plusieurs domaines 
faute de bestiaux, et  par l'impuissance ou sont les propriétaires de 
faire les ayances de la culture. c'est jusqu7à prBsent dans l'élection 
de Tulle que ce mal a paru plus commun ; cette impuissance se fait 
surtout sentir d'une manière cruelle lorsque quelque accident exige 
du propriétaire de nouvelles avances, soit en ruinant ses bAtiments, 
soit en le privant pendant plusieurs années de son revenu. L'Angou- 
mois, qui gBmit depuis trois ans dans la disette, et  qui a essuyé des 
pertes Bnormes, surtout dans les cantons ravagés par la gr&le de 
1764 ,  et  maltraité encore depuis en 1765 ,  1'Arigoumois ressent 
aujourd'hui les effets de l'épuisement qui met les propriétaires de 
ces cantons hors d'état de faire les dépenses nécessaires pour r6pa- 
rer leurs pertes. Le poids des charges fait fuir les hommes qui ne 
tiennent point au pays par qpelque propriété, et  les impositions 
qu'ils supportaient, réparties sur les habitants qui restent, aug- 
mentent encore leur fardeau. 

Tel est exactement l'état des choses. II exige un prompt remède, 
et  la province ose'l'attendre de la justice e t  de la bonti? du roi. 

ADDlTION . 
On ajoutera aux détails compris dans ce Mémoire.le résultat d'un 

travail du m&me genre, fait d'après le relevé de tous les contrats de 
vente qu'on a pu rassembler de vingt-sept paroisses de I'Angou- 
mois. La totalité du prix des héritages vendus dans ces vingt-sept 
paroisses monte à 2.$3,772 liv. Tous ces m&rnes h6ritages payent en- 
semble au roi 8 ,721 liv. 1 7  sous, en y comprenant les vingtièmes. 
Si l'on suppose que ces héritages aient été seulement vendus, l'un 
portant l'autre, sur le pied du denier 20, le revenu du propriktaire, 
déduction faite des vingtièmes tels qu'ils sont établis d'apr8s I'esti- 
mation qui sert de base à la répartition des tailles, et  qui montent 
en tout à 1,35& liv. 15 sous, sera de 10 ,833  liv. 17 sous : telle sera 
donc la distribution du produit total. 

................................... Part du proprietaira. 4 0,833 1.47 S. 
Partduroi ..............,............................. 8,721 17 

.................. Produit total. 19,555 1.44 S. 
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Ce qui etablit la part du proprietaire sur le pied de 55 et deux 
cinquihmes pour 100 ;  celle du roi, sur le pied de 44 et trois cin- 
quihmes pour 1 0 0  du produit total; la proportion dc I'impbt au re- 
venu, comme 80 pour 1 0 0  ii 100,  résultat entihrement conforme à 
celui que prksente le Mkmoire. 

Avis sur l'imposition de la taille de la g6néralitS de Limoges pour l'année 1767 1. 

Le brevet de la taille de 17ann8e prochaine 1767  est de la somme 
de 2,275,807 liv. 1 6  sous 3 deniers. Le brevet de la taille de la 
présente année 1766  montait à 2,278,755 liv. 1 denier, ce qui ne 
paraît faire en 1767  qu'une augmentatiori de 1 ,052  liv. 1 6  sous 
2 deniers. 

Mais nous observerons que, le roi ayant bien voulu accorder, par 
on arrét posterieur à I'expkdition des commissions des tailles de 
1766 ,  une diminution de 21'7,357 liv. 1 0  sous, l'imposition effec- 
tive de ladite année n'a BtB que de 2,057,398 liv. 1 0  sous 1 de- 
nier; en sorte que, si l'on imposait en 1767 la somme de 2,258,451 l. 
6 sous 3 deniers, qui sera portée par les commissions du Conseil, il 
y aurait une augmentation réelle de 201,052 liv. 1 6  sous 2 de- 
niers. 

Aprhs cette observation préliminaire, nous allons rendre compte 
de l'état de la province par rapport aux récoltes. 

Froments. - La récolte des froments a été des deux tiers à la 
moitié d'une annee commune dans l'élection d'Angoul&me, et seu- 
lement du tiers au quart dans celles de Drive, de Limoges et de 
Tuile, où il ne s'en shme qu'une petite quantité, et  d'environ les 
trois quarts d'une ann6e commune dans celle de Bourganeuf. 

Mdteils. - Il ne s'en same qiie dans l'élection d'AngoulBme, où 
l'on en a recueilli la moitié d'une annee ordinaire. 

Seigles. - C'est la i8colte la plus commune des Blections de 
Limoges, de Tulle e t  de Bourganeuf. On s'était d'abord flattB, A Li- 
moges et  à Tulle, qu'on aurait une annhe commune, e t  on l'a ainsi 
marqué dans l'état des apparences de rhcolte envoyé A Dl. le con t rb  

On supprime, comme on l'a déjà fait dans les Avis précédents, le commence- 
ment, qui ne porte que sur des additions, soustractions et con~pensations de di- 
verses impositions conteniies au brevet de la taille ou annexées à ce brevet. (Nole 
de Dupont de Nemours.) 
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leur-général; mais l'examen plus approfondi, et I'expérience de ce 
que les gerbes produisent au battagc, ont fait voir qu'on ne devait 
compter que sur les trois quarts d'une année tout au plus. L'élec- 
tion de Bourganeuf a moins produit encore. Le seigle, qui est la 
nourriture commune à Limoges, s'y soutient, depiiis la rbcolte, à un 
prix très-haut, c'est-à-dire de 15 à 18 fr. le sciier de Paris. 

Dans l'élection d'Arigoul&me, où l'on seine peu de ce grain, on 
n'en a recueilli qu'environ une demi-année. Il est cette année d'une 
qualité supérieure à celui de l'année 1765. 11 ne reste absolument 
plus rien de cette dernière récolte. 

Avoines. - On en distingue deux espèces, la grosse, qui se sème 
en hiver, et la menue, qui se s&me en mars. Les élections de Li- 
moges, de Tulle et de Brive en ont recueilli une année commune ; 
celle de Bourgarieuf une demi-annéc ; mais, dans I'blection d'An- 
goulême, les avoines d'hiver ont 6th gelées, et celles de mars ne ren- 
dent que peu. 

Orges. - L'élection d'Angoul&me, où il s'en sème beaucoup, 
celles de Limoges et de Tulle, où l'on en sème peu, ont récolté une 
année commune. 

Ils ont gelé dans celle de Brive. 
On n'en sème point dans celle de Bourganeuf. 
Sarrasin OU blé noir. - Ce grain, qui fait un objet considérable 

dans les Blections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf, 
pour nourrir le paysan, n'a pas rendu plus du quart d'une année 
ordinaire. II avait donné assez d'espérance, mais la sécheresse ex- 
tr&me qui a régné depuis le commencement d'août, l'a presque en- 
tièrement détruite, et  c'est au vide que forme ce grain dans la sub- 
sistance du peuple, qu'on doit attribuer la cherti? actuelle du seigle, 
qu'il semble que la récolte aurait dù  faire diminuer. 

BM d'Espagne. - Ce grain est pour l'élection d'Angoulême ce 
que le sarrasin est pour les autres élections de la génkralité; il est 
d'une très-grande ressource pour la nourriture du paysan ; il a 
mieux réussi que le sarrasin. 

On en sème aussi dans les élections de Brive et de Tulle, mais 
plutôt pour faire manger en vert aux bestiaux que pour la nourri- 
ture des hommes. 

Légumes. - Les dlections d'Arigoulêmc et de Brive, où il s'en 
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shme beaucoup, en ont recueilli une année commune. Cependant 
les fkveri, qui sont un objet de culture considBrable dans quelques 
paroisses de l'Angoumois, ont BtB grblhes. 

II n'y a presqpe point de legumes dans les Blections de Tulle e t  
de Bourganeuf; A 1'Bgard de Il'élection de Limoges, on en cultive 
beaucoup dans les environs des villes, et  ils ont réussi. 

Les raves, qui sont en mi!me temps légumes et fourrage, ont 
manque dans les Blections de Limoges, d'Angoul8me et de Bourga- 
neuf. Elles prometterit assez dnns celles de Brive et de Tulle. 

'Foins et pailles. - II y a eu peu de foin dans toute la génBralitB. 
Dans I'Blection de Limoges, les trois quarts; dans celles d'bngou- 
Ibme, de Tuile et'de Brive, la moitiB; et  dans celle de Bourganeuf, 
le tiers seulement d'une annBe commune. Les prairies artificielles 
ont rEussi, mais el!es ne sont PHS un objet considBrable. 

Les pailles ont étB encore moins abondantes que les foins. 
Vins. - Cette rdcolte, qui est la grande ressource de I'Angou- 

mois, ne produira que la moitie d'une annke commune dans les 
vignes qui ont résistB ii Io gelBe. Mais il faut observer que la 
gelBe a fait périr presque toutes les vieilles vignes, ce qui forme 
une perte immense pour I'Blection d'Angoul8me. L'Blection de 
Erive a BprouvB le meme malheur. Celles de Limoges et  de Tulle 
n'auront que le quart d'une annbe, si les raisins peuvent mûrir. 
Mais cette production 'y est un fort petit objet. 

II n'y a point de vignes dans 1'Blection de Bourganeuf. 
Fr&. - On en esphre une annEe commune ; les noyers et  les 

chbnes promettent beaucoup, et l'abondance du gland a fait hausser 
considt5rablement le prix des porcs. 

Chdtaignes. - Cette esphce de fruit merite un article s8parB; il 
peut nourrir, dans les bonnes aondes, pendant quatre mois, les Blec- 
tions de Limoges, de Tuile e t  de Brive. La rigueur de l'hiver a dB- 
truit environ le huitihme des chetaipiers les plus vigoureux; ce 
qui en reste est languissant, les arbres se sont d6pouill6s de leurs 
feuilles, et  l'on ne compte presque plus sur cette ressource dans 
1'8lection de Limoges. On en esphre pourtant -une annBe'commune 
dans les Blections d'Angoulbrne, de Tulle e t  de Brive. II n'y en a 
pas dnns celle de Bourganeuf. 

Lins, chanvres, safran. - Les chanvres e t  le lin ont assez rhussi 



SUR L'IMPOSLTION DE LA TAILLE. 569 

dans les élections de Limoges et d'Anpoulbme, . à 1;exception des 
lins d'hiver que la gelée a détruits. On n'en dit rien dans les autres 
élections. 

On n'esphre presque rien dès safrans dans la partie de I'Angou- 
mois où l'on cultive cette plante, la moitib des oignons ayant péri 
par la gelbe, et  ce qui reste ayant produit très-peu. 

Bestiaux. - Malgré la disette des fourrages , dont on a rendu 
compte, les bbtes à cornes s'étaient jusqu'ici souterhes à un bbn 
prix; mais il n'est point à douter que cette disette, surtout si elle 
est accompagnbe d'un hiver rigoureux, n'oblige beaucoup de parti- 
culiers à vendre leurs bestiaux, et  n'en fasse par conséquent dimi- 
nuer la valeur. On s'aperçoit mbme que, depuis quelques jours, le 
prix des vaches et  des veaux commence à baisser. 

Les bbtes à laine ont éprouvé tant de mortalité cette année et les 
précédentes, que la raretb de l'espèw est ce qui cause leur cherté. 

L'espbrance du gland, en plusieurs endroits de la généralitb et 
dans son voisinage, a fait augmenter le prix des porcs. La vente de 
ces animaux et celle des bœufs gras fera, si le prix en est avanta- 
geux, la plus grande ressource de cette. gbnéralité. 

Nous apprenons qu'il s'est déclaré des maladies contagieuses sur 
les bbtes à cornes, dans la subdblégation d'nymoutiers et  dans la 
paroisse d'&scars et  ses environs, élection de Limoges. Si, malgré 
les précautions que l'on a prises pour les arrbter, le mal venait à se 
rkpandre, ce serait le plus terrible des fléaux pour la province. 

Accidents particuliers. - Les grbles ont étb moins frhquentes 
cette année que les précédentes. Par les prochs-verbaux des 06- 
ciers des Qlections , on trouve 1 8 paroisses grblées 'dans l'élection 
de limoges, 5 dans celle d'Angoulbme, 4 dans celle de Tulle et  
19 dans celle de Brive; ce qui fait en total 46 paroisses. D'ailleurs, 
ces grbles n'ont pas causé de ces dommages qui se font ressentir 
plusieurs années de suite; mais le froid excessif de I'hivet dernier 
a fait de très-grands maux. On a lieu de croire qu'il a étb au moins 
aussi fort cette année dans les provinces méridionales du royaume 
qu'il l'avait BtB en 1709. C'ést surtout dans les élections d'Angou- 
I&me et de Brive, où la neige ëtait moins épaisse, que les effets de 
la gelée se sont fait sentir d'une maniere plus funeste. 

1" Les blés semés trop tard ont pkri par la gelée, ainsi que les 
avoines d'biver, les lins, diverses esphes de légumes et de prairies 
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artificielles dans les cantons que la neige ne couvrait pas. La ge- 
1Be a dBtruit aussi la moitib du safran qu'on cultive en Angou- 
mois. 

2" Elle a brûlQ la racine des herbes dans beaucoup de p r h ,  ce 
qui est la principale cause de la rareté du fourrage, que les pluies 
qui ont régn6 pendant la fauchaison ont augmentBe, une grande 
partie ayant et6 gAtBe avant qu'on pût la serrer. 

3" Elle a dBtruit toutes les vieilles vignes de l'Angoumois et  du 
haut e t  bas Limousin. Quoique quelques-unes aient repoussB par 
le pied, elles ne porteront de raisin que dans trois ans, et  ceux qui 
se sont empressés de les arracher ne profiteront pas mbme de cette 
ressource. 

4" Elle n'a pas BtB moins funeste aux arbres fruitiers de toute 
esphce, et  surtout aux chataigoiers, dont lehuitième, ou environ, des 
plus vigoureux ont p h i  ; de sorte que, dans une partie de la gén4- 
ralité, on n'esphre presque rien de la récolte de ce fruit, qui pouvait 
la nourrir un tiers de l'année. 

5" Elle a fait pBrir presque tous les agneaux et plusieurs ruches 
de mouches à miel, dont la ciire fait un objet de commerce; elle a 
prive les gens de la campagne de la ressource des journees d'hiver, 
personne ne les ayant employBs pendant prks de deux mois, et  tous 
les genres de travail Btant devenus impraticables. 

AVIS. 

Deux puissants motifs sollicitent les bonths du roi en faveur de 
la gbnéralité de Limoges : l'un est la surcharge qu'elle Bprouve 
depuis trés-longtemps sur ses impositions, l'autre est sa situation 
actuelle. 

La disproportion des irnpBts qu'elle supporte avec ses revenus 
n'est que trop constante et  a BtB plus d'une fois reprbsentke au 
Conseil, mais sans doute d'une maniere trop g6nBrale et trop peu 
dBtaillBe pour lever tous les doutes. Nous avons cru en devoir ras- 
sembler les preuves dans un Illémoire particulier assez Btendu, que 
nous avons dBjà envoyB au Conseil ', et  dont nous joignons une nou- 
velle exphdition à cet avis. 

* Voyez le Mémoire où Turgot traite de la grande et de la petite culture, page 
!541 de ce volume. 
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rhcoltes en Ograixis dans ces deux Blections ont ertrbmement souffert, 
e t  cette denree est actuellement h un. prix très-haut. C'est la troi- 
sihme année que 1'Angouqois en particulier éprouve une véritable 
disette : le froment y est mon~tB I'Bté dernier à prbs de 30 livres le 
setier de Paris ; malgré la moisson, il se soutient aux environs de 
25 livres. e t  l'on ne doute pas qu'il n'augmente l'épuisement que 
cette continuité de disette pendant trois ans a produit dans une pro- 
vince déjà pauvre. L'exchs de misère où elle a plongé .le peuple ne 
se peut imaginer, et  réclame pour cette malheureuse province toute 
l'étendue des bontés du roi. Nous savons que d'autres provinces 
méridionales ont souffert beaucoup de la rigueur du dernier hiver 
et  sont justement inquietes de leur subsistance ; mais le malheur 
d'8tre dans cette situation trois ans de suite est particulier à l'An- 
goumois. 

On avait cru que la récolte serait beaucoup meilleure en Limousin ,' 
et  dans l'état des apparences de la rbcolte, on s'&tait exprimé en 
cons6quence de cette idée ; mais il parait que la gerbe a reiidu peu 
de grain, et cette circonstance, jointe h la secheresse qui a détruit 
l'espbrance de la rbcolte du sarrasin, a laissé les grains aux prix 
beaucoup trop forts où ils ont été l'année derniere. Le seigle, qui 
est la nourriture commune en Limousin, se soutient entre 15 et 18 
livres le setier de Paris. 11 est h craindre que les proprietaires ne 
puissent pas vendre ce qu'ils en ont recueilli, et  ne soient obligQ de 
le laisser à leurs métayers pour remplacer le vide que fait la perte 
des sarrasins, dont les paysans vivent ordinairement une grande 
partie de l'année. Cette partie de la généralité souffrira donc plus 
qu'on ne l'aurait cru d'abord, e t  aura aussi besoin de soulagement. 

Ces citconstances rkunies, de la surcharge ancienne et démontrée 
de la gBnéralit6 de Limoges, de son Bpuisement, d'une disette qui 
dure depuis trois ans dans une des provinces qui la composent, 
d'une chertb et d'une misbre gbnérale, nous font penser qu'elle 
a besoin au moins d'un soulageinent de 500,000 livres, et  nous 
supplions Sa Majesté de vouloir bien l'accorder. 

Avis sur l'imposition de la taiNe de la gknéralité de Limoges pour I'annhe 1768. 

Le brevet de la taille de I'annBe prochaine 1768 a étB arrbté A 
la somme d'un million 942,293 livres 2 sous. Celui de la taille de 
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1s prbsente annhe 1767  montait à 2 millions 275,807 livres 16 
sous 3 deniers. 

Ce qui fait pour 1768 une diminution de 333,514 livres 14 sous 
3 deniers. 

Cette diminution, plus apparente que réelle, vient de ce que le 
brevet arr&té au Conseil pour 1768  ne comprend que le principal 
de la taille, le taillon de la gendarmerie, les gages et appointements 
des officiers et  archers de la maréchaussée, les étapes des gens de 
guerre e t  le dixième ou 2 sous pour livre des impositions. Le sur- 
plus des sommes contenues dans les brevets des années précédentes 
ayant Bté distrait de celui de 1768, elles seront comprises dans un 
second brevet qui sera. arr&té au Conseil, en sorte que la connais- 
sance de ce second brevet pourra seule montrer si la province est ou 
non soulagée. 

Après ces observations préliminaires, nous .allons rendre compte 
de l'état où se trouve la récolte en parcourant chacun de ses objets l. 

Accidents particuliers. - La généralité de Limoges a essuyé 
cette année plus de grkles que l'année précédente. Ce dommage est 
pourtant peu de chose en raison de ce que lui ont fait éprouver les 
gelées du mois d'avril, si funestes en général aux provinces méri- 
dionales du royaume. Mais elles l'ont été encore plus en Limousin 
qu'ailleurs, et  la raison en est qu'elles ont fait très-peu de tort à la 
production des froments; au lieu que les seigles, étant beaucoup 
plus avancés et  d6jà en épis et  en lait, ont incomparablement plus 
souffert. Or, la production principale du Limousin, quant à la partie 
des grains, est le seigle. On avait semé cette annbe beaucoup plus 
que les années précédentes, et  le haut prix des grains, joint à l'es- 
phrance du débit assuré par l'exportation, avait sans doute plus que 
toute autre chose contribué à cet accroissement de culture. Les se- 
mences s'étaient faites de bonne heure et par un trhs-beau temps ; 
l'abondance dont on se flattait ramenait dbjà les grains e t  les autres 
denrées à un prix modére : la récolte donnait à toute sorte d'bgards 

1 On supprime ce détail stalistique sur l'état des récoltes de froment, de méteil, 
de seigle, d'avoine, de sarrasin, de maïs, de légumes, de foins, de pailles, de vins, 
de fruits, de chàtaignes, de chanvres, de lins, de safran, et du produit des bestiaux; 
on remarquera seulemenl que la culture du froment de mars s'était iiitroduite dans 
quelques paroisses de l'élection de Tulle, et que dans celle d'Angoulême, outre les 
méteils ordinaires de froment et de seigle, on en faisait aussi de-froment et d'orge, 
(Note de Dupont de ~Vemours.) 
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des espérances que ces gelEev ont renver~ées, e t  le peu qu'elle a 
rendu a encore aggravé l'idée qu'on s'était faite du mal. 

La sécheresse qui a suivi ces gelées a desséché les prairies, e t  
privé presque entibrement la province de fourrage. 

Le vent sec et violent qui a souillé pendant que les seigles Qtaient 
en fleur a encore augmenté les maux causés par la gelée, en faisant 
avorter la plus grande partie du grain dans l'bpi. Ces gelées ont 
ravagé de la manihre la plus cruelle les vignes, qui font la richesse 
des élections de Brive et d'Angoulbme, qui avaient dkjà si prodi- 
gieusement souffert de la gelée de l'hiver de 1765 A 1766. 

La perte sur les vignes sera probablement commune A la géné- 
ralité de Limoges et autres provinces méridionales; mais la perte 
sur le seigle est partieulihre au Limousin, dont il est la plus impor- 
tante culture, et où il fait la nourriture ordinaire du peuple. 

Celle des fourrages lui sera encore infiniment plus sensible qu'aux 
autres provinces, parce qu'elle entraîne l'anéantissement du com- 
merce des bestiaux, dont le profit est presque la seule base du revenu 
des propriétaires. 

AVIS. 

Nous avons tAch6, I'annde derni&re, de mettre sous les yeux du 
Coiiseil, dans un Mémoire tr8s-détaillé, l'exposition claire de la sur- 
charge qu'éprouve depuis longtemps la généralité de Limoges '. 

Nous croyons avoir démontré, dans ce Mémoire, de la manibre 
la plus claire, deux choses : l'une, que les fonds taillables payent an 
roi, en y comprenant les vingtiemes, de 45 50 pour 100 du re- 
venu de la terre, ou presque autant que le propriétaire en retire; 
l'autre, que cette charge est incomparablement plus forte que celle 
que supportent les provinces voisines et  la plus grande partie des 
autres provinces du royaume. 

Nous ne répéterons point les preuves que nous avons donnees 
dans ce Mémoire, que nous supplions le roi de vouloir bien faire 
examiner, et  auquel nous nous référons. Nous ajouterons seule- 
ment que nous avons envoyé depuis, et  avec la seconde expédition 
de ce Mémoire, le résultat d'un travail du mbme genre fdit d'apres 
le relevé de tous les contrats de vente qu'on a pu rassembler dans 

* Voyez page 541 de ce volume. 
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vingt-sept paroisses de l'Angoumois '. Ce travail etablit que la part 
du propriétaire n'est que sur le pied de 55 et deux einquiemes pour 
100, et  que celle du roi est sur le pied de 44 et trois cinquiemes 
pour 100 du produit excédant les frais de culture; qu'enfin la pro- 
portion de l'impbt au revenu dont le propriétaire jouit se trouve 
dans le rapport de 80 et demi à 100, résultat entièrement conforme 
A celui que nous avaient procuré nos recherches de l'année dernihre. 

C'est un devoir pour nous de mettre chaque année sous les yeux 
du  roi une surcharge aussi évidemment constatée, et de réclamer, 
pour la province qui l'éprouve, ses bontés et sa justice. 

A ce premier motif constant, qui doit faire espérer à la g h é -  
ralité de Limoges un soulagement remarquable, se joint la consi- 
dération non moins puissante des accidents particuliers qu'elle a 
essuyés dans le cours de cette année, et la diminution que les pro- 
ductions de la terre ont soufferte. 

Dès l'année dernière, les gelées excessives de l'hiver de 1765 B 
1766 avaient fait périr une très-grande quantité de vignes dans les 
Blections d'Angoul&me et de Brive. La plus grande partie des pro- 
prietaires s'étaient déterminés à les faire arracher. Ceux qui s'é- 
taient contentés de les faire couper très-près de terre, et  qui les 
avaient fait labourer, dans I'idde que le bois pourrait repousser la 
seconde année, ont vu leurs espérances détruites par les gelées ri- 
goureuses de l'hiver dernier qui ont tout consumé. 

Outre cette perte, qui embrasse presque toutes les vieilles vignes, 
et qui en a détruit en totalit6 la r gduction, les autres vignes de la 
province ont été extrkmement endommagées par la gelée inopinée 
qui est survenue aux fktes de phques, et qui a dté d'autant plus fu- 
neste, que la douce température qui avait préc6d6 avait plus avanc6 
les productions de la terre. C'est par cette raison que cette gelée de 
PAques a beaucoup plus nui aux provinces méridionales, où les pro- 
ductions sont plus hatives, qu'aux provinces du Nord. 

L'élection de Brive a de plus éprouvé un malheur particulier par 
une gr&le arrivée à la fin de juillet, qui a ravagé quatorze paroisses 
des vignobles les plus renommés de cette élection: 

Un autre mal au moins aussi funeste qu'a causé cette gelée de 
PBques, est la perte de la plus grande partie des seigles, qui étaient 
alors en épis. Presque tous les seigles de l'élection de Brive, et  une 

* Vaye~ pages fi66 et suivantes de ce volume. 
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grande. partie de ceux de l'élection de Limoges, de Tulle et de 
Bourganeuf, où ce genre de grains est presque le seul qu'on cul- 
tive, et fait la principale nourriture du peuplebet mbme des bour- 
geois mbdiocreqent aisés, ont été atteints par cette gelée. Cette 
perte mérite d'autant plus d''attention, que cette année sera la troi- 
sihme où la récolte du seigle aura 6té tr&s-mauvaise en Limousin, 
puisque depuis deux ans le prix de ce grain s'y est soutenu entre 
15 et 18 fr. le setiér, mesure de Paris, quoique le prix ordinaire 
n'y soit que d'environ 9 francs. 

Les provinces qui cultivent le froment n'ont point participé A ce 
fléau, qui se trouve particulier à une province pauvre, à cause de sa 
pauvret6 meme; et malheureusement le prix du froment est trop 
considbrable pour que les peuples du Limousin puissent trouver une 
ressource dans l'abondance des provinces voisines. Le Limousin 
doit donc Btre distingué parmi les provinces méridionales, parce 
que, outre la perte des vins qu'il partage avec elles, il a de plus 
perdu la pl;s* grande partie de ses récoltes de grains, et parce qu'il 
mérite B ce titre un plus grand soulagement. 

Mais il est un troisième malheur encore plus fdcheux que le Li- 
mousin a éprouvé cette annbe : c'est la perte presque entikre de ses 
fourrages. La gelée de Pdques avait beaucoup endommagé la pointe 
-des herbes, et la sécheresse du printemps a achevé de tout détruire; 
la première coupe des foins a été.& peu près nulle, et le regain 
trhs-mbdiocre. Le prix des fourrages est au-dessus de 4 Fr. le quin- 
tal. Cette perte pourrait Btre commune B d'autres provinces, et n'y 
pas produire des effets aussi funestes qu'en Limousin. 

Ce qui la rend inappréciab~le, c'est) l'influence qu'elle a sur I'en- 
grais et le commerce des bestiaux, qui sont la principale richesse 
du Limousin, la source presque unique des-revenus des propriktaires, 
et la seule voie par laquelle l'argent qui en sort, chaque année, pour 
le payement des impositions, puisse y rentrer. 

La situation où se trouve ce commerce par la disette de fourrages 
est trhs-alarmante. M. le lieutenant de police nous a donoRavis que 
les derniers marchés pour l'approvisionnement de Paris avaient été, 
contre l'usage, remplis de bœufs limousins, et m'a ajout6 qu'on l'a- 
vait instruit que les envois continueraient toutes les semaines. Ce n'est 
ordinairement qdau  mois de novembre que les bœufs du Limousin 
viennent B Paris, que cette province continue d'approbisionner en 
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grande pàrtie jusqu'au mois d'avril. C'est la disette du fourrage et 
l'impossibilité où sont les proprietaires de les garder jusqu'à l'hi- 
ver, et  de les engraisser, qui force à les vendre maigres et  avant le 
temps. 

M. le lieutenant de police, justement inquiet, et craignant que ce 
dérangement ne rende l'approvisionnement de Paris difficile et  in- 
certain pendant l'hiver, pense à prendre des mesures pour faire ve- 
nir des bceufs de Suisse. 

Si l'on est forcé d'adopter ce parti, les proprietaires, déjA épuisés 
par la chertb des engrais, seront entihrement ruinés par le défaut de 
vente; et  nous ne pouvons nous empbcher de prbvoir les plus grandes 
difficultés pour le recouvrement des impositions, A moins que Sa 
Majesté n'ait la bonte de le faciliter par une diminution trhs-forte, 
beaucoup plus forte que l'annbe dernihe. 

Une diminution de 600,000 livres ne suffirait pas pour ramener 
la gbnéralité de Limoges à la proportion des impositions communes 
des autres provinces, et  le seul motif de la surcharge qu'elle éprouve 
nous autoriserait à la demander. 

Elle souffre de plus cette année une perte trhs-grande sur la pro- 
duction des vignes dans les élections de Brive et d'hngoulbme. La 
récolte des seigles, qui forme la principale culture dans la partie du 
Limousin, a Bté rbduite à la moitib par la gelée des fbtes de PBques. 
Enfin, cette gelée et la sécheresse, en privant la province du Limou- 
sin de fourrage, ont presque anBanti l'engrais et le commerce des 
bestiaux, qui font sa principale ressource pour le payement de ses 
impositions. 

Tant de motifs réunis sollicitent puissamment les bontés de Sa 
Majesté, et  nous la supplions d'y avoir Bgard, en accordant B la gé- 
néralité de Limoges une diminution proportionnbe. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité d e  Limoees pour l'annCe 1769. 
(16 aoQt 1768.) 

Le brevet de la taille de I'annde prochaine 1769 a ét6 arrbté té la 
somme de 1,942,293 liv, 2 sous. 

Celui.de la présente annBe avait Bt6 de la meme somme. 
Mais le roi ayant bien voulu accorder, par un arrbt posterieur B 

l'expkdition des commissions des tailles de 1768, une diminution de 
1. 37 



220,000 liv., l'imposition eff'ective n'a été que de 1,782,293 liv. 
2 sous ; en sorte qué , si l'on iiflpodeit en $769 la somme de 
1,942,293 liv. 2 sous, qui sera portée par les commissions, il y au- 
rait une augmentation delle de 220,000 liv. '. 

AVIS. 

Quoique la récolte de cette annke ne soit pas tout à fait aussi 
abondante que l'avaient fait espérer les premières apparences des 
grains et  des vignes, elle est cependant assez bonne, surtout dans 
la partie du Limousin, pour qu'on ne soit pas en droit de se plaindre. 

Il s'en faut bien cependant que nous nous croyions par là dis- 
penses de représenter, de la rnanikre la plus forte, le besoin qu'a 
cette province d'obtenir un soulagement effectif sur ses impositions. 

Elle a un premier titre pour l'attendre des bontés de Sa Majestb, 
dans la surcharge qu'elle éprouve depuis longtemps, et dont nous 
avons, il y a déjA deux ans, mis la démonstration sous les yeux du 
Conseil, dans un Mémoire trèsdétaillé '. 

Nous nous reprocherions de ne pas en rappeler le rksultat chaque 
annke, jusqu'à ce que nous ayons été assez heureux pour obtenir 
de la justice et de la bonté du roi la suppression d'une surcharge 
aussi Bvidemment prouvke. 

Nous ne transcrirons point les détails Que ce Mémoire contient, 
et nous nous y réfbrons, ainsi qu'aux nouvelles preuves que nous y 
avons ajoutées dans notre Avis sur les impositions des annees der- 
nières. Nous répéterons seulement que nous croyons avoir démontrB 
dans ce Mémoire, de la manièire la plus claire, deux choses : I'iine, 
que les forids taillables de cette génkralit6 payent au roi, en y com- 
prenant les vingtièmes, de 40  h 5 0  pour 200 du revenu des terres, 
ce qui est h très-peu près autant qu'en retirent les propriétaires; 
l'autre, que cette charge est incomparablement plus forte que celle 
que supportent les provinces voisines et la plus grande pattie 
des autres provinces du royaume. 

NOUS retranchons, comme nous l'avons fait pour l'année 1766, les détails sta- 
tistiqiies, dont l'objet est de faire connaitre l'état des récoltes de la province et de 
motiver l'Avis suivant. 

Les avoines et les chataignes avaient prospéré ; on espérait des regainso Le com- 
merce des bestiaux s'était relevé. (Nole de Dupont de Nemours.) 

Voyez, prige 549, le Mémoire joint à l'Avis Sur la taille ;de 1766. 



SUR L'IMPOSITION DE LA TAILLE. 579 

Pour ramener les impositions de la génétalité de Limoges A la 
meme proportion que celles des autres provinces, c'est-&-dire pour 
qu'elle ne payflt au roi qu'une somme égale à la moitié de ce que 
retirent les propriétaires, il faudrait une diminution effective de 
plus de 700,000 liv., dont la moitié serait portée sur la taille, e t  
l'autre moitié sur les impositions accessoires. Nous n'avons pas es- 
péré ni m&me osé demander une aussi forte diminution, mais au 
moins nous eût-il paru juste et nécessaire de ne point faire parti- 
ciper une province déjà aussi surchargée aux augmentations que les 
besoins de l'État ont forcé d'ajouter à l'imposition totale du 
royaume; par là, elle eût été rapprochée de la proportion générale. 

Elle aurait eu d'autant plus besoin de ne pas partager l'augmen- 
tation générale survenue en 1768, que la récolte de 1767 a été h 
tous Bgards une des plus fticheuses qu'on ait vues de mémoire 
d'homme, surtout en Limousin. Tout avait manqué B la fois, les 
seigles, les fourrages, les vins, les fruits et m&me les chfltaignes. 
Les seuls blés noirs avaient fourni une ressource pour la nourriture 
des paysans, et ont empbché les seigles ile monter ii un prix exor- 
bitant, 

Les pertes occasionnées par la gelée du 1 9  avril 1767 et des jours 
suivants ont détruit, dans une tr&s-gratide partie de la province, 
presque tout le revenu des propriétaires. La justice aurait exige 
qu'on leur eût remis la plus grande partie des in~positions; mais 
l'augmentation effective qui a eu lieu au dernier dbpartement, mal- 
gré la bonté qu'eut Sa Majestk d'accorder à la province un moins- 
imposé de 220,000 liv., a cependant été de 123,518 liv. 9 sous 
1 denier. Cette augmentation, disons-nous, n'a pas permis d'avoir 
B la'situation des proprietaires souffrants tout 1'8gard qu'elle exi- 
geait; en sorte qu'ils ont B la fois support6 et la perte de leur rw 
venu, et une augmentation sensible sur leurs impositions. Les pro- 
ductions de la terre sont, il est vrai, plus abondantes cette année; 
mais on doit sans doute considérer que leurs impositions de lZann8e 
dernihre n'ayant pu btre acquittées sur un revenu qui n'existait pas, 
n'ont pu l'btre que par anticipation sur les revenus de cette année, 
qui ne pourraient y suffire s'ils étaient chargés d'une imposition 
plus forte ou m&me égale. II ne faut pas détruire, par des imposi- 
tions anticipées, le peu qu'il y a de capitaux. Le soulagement que 
les circonstances n'ont pas permis de leur accorder au moment du 
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fleau dont ils ont été frappbs, ils osent le réclamer comme une dette 
de la bonté du roi, comme un secours nécessaire pour leur donner 
les moyens de réparer leurs forces épuisées. Nous osons représenter 
en leur nom que le retour des productions de la terre au taux de 
la production commune ne sera pas pour eux une abondance véri- 
table, et  ne fera que remplir le vide des productions de l'année der- 
n ière. 

Nous sommes d'autant plus en droit d'insister sur un pareil mo- 
tif de justice, que M. le contrdlleur génkral sait combien la ghnéralitb 
de Limoges a ét& de tout temps arribrée sur le payement de ses 
impositions, et combien elle a besoin qu'un soulagement effectif la 
mette en Btat de s'acquitter. Il nous fit à ce sujet un reproche l'an- 
née dernière auquel nous fûmes très-sensible, et  nous l'aurions été 
infiniment davantage, si rious l'avions mbrité par la moindre négli- 
gente. Nous trouvames un motif de consolation dans l'occasion que 
ce reproche nous donna de lui démontrer, en nous justifiant, que la 
véritable cause de retard qu'on observe dans les recouvrements de 
cette province depuis un très-grand nombre d'années, et  longtemps 
avant que nous fussions chargé de son administration, n'est autre 
que In surcharge meme qu'elle éprouve sur ses impositions; sur- 
charge telle qu'il ne lui reste, aprbs ses impositions payées, que ce 
qui est absolument nécessaire pour entretenir sa culture et  soutenir 
la reproduction dans l'état de médiocrité auquel elle est réduite de- 
puis longtemps. 

D'où il résulte qu'aussitdt que les besoins de l'gtat obligent B 
augmenter la masse des impdls, la province, qui payait-déjà jus- 
qu'au dernier terme de la possibilité, se trouve dans une impuis- 
sance physique de payer l'augmentation, laquelle tombe en arrérages 
dont la masse grossit d'annbe en année, jusqu'à ce que des circon- 
stances plus heureuses permettent de diminuer les impdts. Ce fut 
l'objet d'une lettre trbs-longue et trbs-détaillée que nous eûmes 
l'honneur d'écrire à ce ministre le 16 octobre 1767, et que nous 
accompagnPmes d'un tableau destiné à lui mettre sous les yeux la 
marche et  l'analyse des recouvrements dans la gbnéralit8 de Limo- 
ges depuis 1754 jusqu'en 1767 '. Nous prenons la liberté de le 
supplier de se faire remettre sous les yeux cette lettre et  ce tableau 

' Nous n'avons pu retrouver ni cette Lettre ni ce Tableau. (Note de Dupont de 
Nemozlrs .) 
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avec le présent Avis. Nous y démontrions que depuis un trhs-grarid 
nombre d'années, et bien antérieurement à notre administration, 
l'imposition qui s'assied chaque année n'est à peu prhs soldée qu'A 
la fin de la troisième année, en. sorte que pendant le cours d'une 
année les redevables payent une somme égale à l'imposition com- 
mune d'une année; mais qu'une partie de cette somme seulement est 
imput6e sur les impositions de l'année courante, une autre partie sur 
les impositions de l'année précédente, et  une autre partie encore sur 
les impositioiis de l'année ant6rieure à celle qui préchde imm6diate- 
ment l'année courante. 

II n'y a que deux moyeris imaginables d e  rapprocher les t e r m e  
des recouvrements de l'époque de l'imposition : l'un serait de forcer 
les recouvrements de façon que les contribiiables fussent contraints 
de payer à la fois et la totaliti. de l'imposition courante et les arré- 
rages des années antérieures; nous doutons qu'aucun homme puisse 
faire une semblable proposition, qui tendrait à doubler effectivement 
la somme à payer pour la province dans une année. Nous sommes 
très-assur6 que le cœur paternel du roi la rejetterait, et  nous 
croyons fermement que l'exécution en serait physiquement impos- 
sible. L'autre moyen, plus doux et le seul vraiment possible, est de 
procurer à la province un soulagement effectif assez considérable 
pour qu'en continuant de payer annuellement ce qu'elle paye, û'est- 
à-dire tout ce qu'elle peut payer, elle acquitte peu à peu les aii- 
ciens arrérages, en avançant de plus en plus sa libékation sur I'an- 
née courante. Ce parti paraît d'autant plus indispensable à pren- 
dre, qu'outre le retard ancien et constant dont nous venons de parler, 
qui consiste à ne payer qu'en trois ans la totalité des sommes impo- 
sées chaque année, li province n'a pu encore achever d'acquitter les 
arrérages extraordinaires qui se sont acciimulés depuis 1757 jus- 
qu'en 1763 inclusivement, c'est-à-dire pendant tout le temps qu'a 
duré la guerre ou l'augmentation des impositions qui'en a 6th la 
suite. 

La seule vue du tableau des recouvrements envoyé à M. le con- 
trbleur-général démontre que ce retard extraordinaire n'a pu avoir 
d'autre cause que l'excès de la demande sur le pouvoir de payer, 
et que cet excès n'a cessé de s'arrérager chaque annBe en s'accumu- 
lant pendant tout le temps qu'il a duré. 

Depuis 1764, la suppression du troisi8me vingtieme et  la liberté 
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acco~dhe au commerce des grains ont mis la provipce en Ptat de se 
rapprocher du cours ordinaire des recouvrements ; mais la masse 
des arrérages accumulés est oncore trhs-forte, et la province, nous 
osons le réphter, ne peut s'en libérer qu'autant que le roi voudra 
bien venir B soi  secours, en diminuant d'une manihre effective et 
sensible la masse de ses impositions. 

Pour résumer tout ce que nous venons d'exposer, trois considb 
rations nous paraissent solliciter, de la manihre la plus puissante, 
les bontés de Sa Majesth en faveur de la g6néralit6 de Limoges. 

La premihre est la surcharge ancienne et toujours subsistante de 
cette génbralit6 relativement à ses faculths, et par comparaison il 
l'imposition des. autres provinces; surcharge que nous avonli établie 
d'une manibre démonstrative par UR Mémoire présent6 au Conseil en 
1766. 

La seconde est la misère oïl la mauvaise récolte de 1767, une des 
plus fAcheuses qu'on ait vues de mémoire d'homme, a réduit les 
habitants de cette province; la perte immense que les proprietaires 
ont soufferte sur leur revenu, l'impossibilité où l'augmentation de 
l'imposition en 1768 a mis de les soulager d'une manihre propor- 
tionnée à leur situation, et Ic besoin absolu qu'ils ont d'un secours 
effeçtif pour les mettre en état de respirer aprhs tant de malheurs. 

La troisième, enfin, est la masse d'arrérages forcés qui se sont ac- 
cumul~s sur le recouvrement des impositions pendant le cours de la 
dernière guerre, et qu'on ne peut esphrer d'éteindre qu'en facilitant 
aux contribuables les moyens de s'acquitter sur le p~ssé  en m o d é  
rpnt les impositions présen te$. 

Tant de motifs si forts nous paraîtraient suffisants pour devoir 
déterminer à saisir ce moment afin de rendre une pleine justice B 
la généralité de Limoges, en la remettant à sa proportion naturelle 
relativement aux autres provinces, c'est-Mire en lui accordant une 
diminution effective de 600,000 liv., partagbe entre la taille et les 
impositions ordinaires. Mais, si la circonstance des malheurs extraor- 
dinaires qui ont aussi offligh quelques autres provinces par les 
suites de la mauvaise récolte de 1767, nous empbche d'insister sur 
cette demande, nous osons du moins supplier Sa Majesté de vouloir 
b i e ~  procurer à la génbralitb de Limoges un soulagement effectif er, 
lui accordant sur le moins-imposé une diminution plus forte que 
celle de I'aanée dernihre, qui Qtait de 220,000 liv. 
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supplément h l'Avis sur l'impasilion de la taille de la généralité de Limoges 
pspr l'année 1769. (17 octobre 1768.) 

Lorsque, suivant l'usage, nous avons envoyé au Conseil, au mois 
d'août deroier, notre Avis sur  les impositions de l'année proahaine, 
et sollicité les bontés du roi en faveur de cette généralité, nous 
avons insiste principalement sur la surcharge dont cette province 
est accablée depuis longtemps, e t  dont nous avons donné des preuves 
dtimonstratives dans un Mémoire adressé au Conseil eri 1768,  sur la 
misère OP la mauvaise récolte de 1767  avait réduit les habitants, 
redoublée encore par l'augmentation d'impositions survenue dans 
la m&me année; enfin, sur la masse d'arrérages accumulés dans le 
recoqvrernent des impositions pendant le cours de la dernière 
guerre, arrérages qui sont à la 'fois la preuve et  l'effet de la sur- 
çharge, et dont les contribuables ne peuvent esperer de se libérer 
qu'autant qu'ils éprouveront un soulagement effectif sur les imposi- 
tions des années à venir. 

Nous nous flattions alors, et nous annoncions dans notre Avis, que 
la rdcolte de l'ann8e présente serait, sinon abondante, du moins 
assez bonne. Les récoltes d'kt6 s'avançaient, e t  l'on n'avait point 
absalument à se plaindre de leur quantité. Les récoltes d'automne, 
qui font une très-grande partie de 11 richesse de la province, pro- 
mettaient beaucoup ; enfin, peu de paroisses avaient essuyé des ac- 
oidents particuliers assez considérables pour exiger de fortes dimi- 
nutions. 

Depuis cette époque les choses sont bien changées. Le jour meme 
où nous faisions partir notre Avis, le 16 août, fut marque par un 
orage accompagne de gr&le et d'ouragan, qui se fit sentir dans une 
tr8s-grande partie de la province, mais surtout dans l'Angoumois, 
où plusieurs paroisses ont perdu la plus grande partie de leurs vi- 
gnes, et meme quelques-unes une partie de leurs froments, qui 
n'&aient point encore serrés. Il est vrai que cet orage a fait plus de 
mal encore dans la partie de l'Angoumois qui depend de la généra- 
lité de La Rochelle, que dans celle qui est comprise dans la génbra- 
Jités de Limoges. 

Mais il s'en faut beaucoup que les pertes qu'il a occasionnées, et  
qui n'ont 6té que locales, approchent du mal qu'a cause la conti- 
nuit6 des pluies, qui m cessent de tomber depuis deux mois. Indé- 
pendamment des pertes occasionn6es par les ravines e t  les inonda- 
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tions locales , ces pluies ont entihrement anéanti les espéraflces 
qu'on s'&tait formkes des rBcoltes d'automne. Les regains ont 6th en- 
tierement perdus. Cette perte, qui peut Btre Bvaluée à un tiers de la 
totalité des fourrages de la province, est immense, surtout dans la 
partie du Limousin où l'engrais des bestiaux et le produit de leur 
vente est presque l'unique voie qui fasse rentrer l'argent que les 
impositions font sortir. 

II a été impossible de serrer la plus grandépartie des blés noirs, 
qiii pourrissent dans les champs, et dont la quantité a d'ailleurs été 
fort diminuke par les vents et les pluies. Les memes causes ont fait 
évanouir I'espérance qu'on avait conçue de la récolte des chdtaignes. 
Ces deux récoltes forment le fond de la subsistance des habitants de 
la campagne en Limousin ; lorsqu'elles manquent, la rhcolte en sei- 
gle est presque absorbke pouIr la nourriture des cultivateurs, et à 
peine en reste-t-il pour porter au marche et pour former un revenu 
aux propribtaires. 

Enfin, les vignes, qui font la richesse de 1'Angoumois et du bas 
Limousin, et qui promettaient une récolte avaritageuse pour la quan- 
titk et pour la qualité, n'ont pas moins souffert des pluies que les 
rkcoltes dont nous venons de parler. Les raisins n'ont pu mbrir, et 
une trhs-grande partie a pourri par I'excb de I'humidité. 

Pour comble de maux, les terres sont tellement détrempées qu'il 
est impossible de semer; et, si les pluies continuent encore, on doit 
prévoir pour I'année prochaine tous les malheurs de la disette. 

Tel est exactement l'état des choses; et, si les motifs que nous 
avions développks dans notre Avis auquel nous nous reférons, et que 
nous prions M. le eontrdleur-genéral de vouloir bien se faire reprk- 
senter avec ce supplément, si ces motifs nous paraissent devoir déter- 
miner Sa Majestk à procurer A la genkralité de Limoges un soula- 
gement effectif par une diminution plus forte que celle de l'année 
dernihre, les nouveaux malheurs que nous ne prkvoyions pas alors 
nous autorisent à plus forte raison à la supplier de donner encore 
plus d'étendue à ses bienfaits, et d'accorder à la province une dimi- 
nution au moins de 300,000 liv. 

Pour nous conformer A la lettre qui nous a été écrite par M. le 
contrdleur-gknbral, le 17 août dernier, nous joignons A cet Avis 1'6- 
tat des diminutions qu'ont paru exiger les greles, incendies et au- 
tres accidents particuliers, qui ont Bté constatés lors du département. 
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Cet état ne monte qu'à 38,181 liv., et  nous croyons que la modi- 
cité de cette somme, dans une anube aussi malheureuse que celle- 
ci, doit prouver au Conseil combien il serait cruel pour les provinces 
de ne régler les diminutions que' lii bonté du roi veut bien accorder, 
qu'à raison de ces diminutions partieuli&res accordées aux paroisses 
pour des accidents extraordinaires. Il est rare que ces accidents 
soient assez nombreux et assez considérables pour absorber la plus 
grande partie du moins-impose accordé par le roi. Les pertes qui 
résultent de I'intempérie des saisons, et  qui se font sentir h toute 
une province, meritent une tout autre considération, et  ce sont 
elles qui doivent solliciter le plus puissamment la bonté d u  roi. En 
effet, il serait facile de soulager quelques paroisses grklées en répar- 
tissant sur le reste de la province en augmentation le soutagement 
qu'on leur accorderait, sans que cette augmentation parût très-sen- 
sible. Mais, lorsqu'une province entihre a souffert dans la totalité ou 
dans une partie considérable de ses récoltes, il n'y a que la bonte 
du roi qui puisse la soulager. Ilepeut m&me arriver souvent que la 
perte gknérale soit telle, qu'il devienne injuste d'accorder de fortes 
diininutions en faveur des accidents particuliers. 

En effet, si l'on suppose que les vignes d'une paroisse aient ét6 
grblées, cet accident, qui meriterait beaucoup d'égards dans le cas 
où la vendange aurait éte abondante dans les autres paroisses, cesse, 
pour ainsi dire, d'&tre un malheur particulier pour celle qui l'a es- 
suyé, si la secheresse ou les pluies détruisent partout les esperances 
qu'avaient d'abord données les vignes. Alors, pour rendre justice à 
tous, il faudrait supprimer la diminution destinée à la paroisse 
grklée; et ,  si l'on suivait le principe de ne soulager les provinces 
qu'à raison des diminutions accordées pour les accidents particu- 
liers, il en résulterait qu'elles seraient d'autant moins soulagées, que 
la province serait plus malheureuse. 

II résulterait aussi de ce principe que les parties de la province 
qui n'auraient essuye aucun accident particulier, essuieraient une 
augmentation effective de la totalité du moins-impose qui avait été 
précédemment accordé par le roi pour btre réparti sur tous les con- 
tribuables, et  dont la plus grande partie d'entre eux cesserait d'é- 
prouver aucun soulagement. Si ,  par exemple, le roi n'accordait 
cette année de soulagement à la généralité de Limoges que jusqu'à 
la concurrence des accidents particuliers, il en rhsulterait sur tous 
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les contribuables de la province une augmentation effective de plus 
de 180,000 liv., c'est-à-dire de plus d'un dixiéme du principal de 
la taille. Cette augmentation excessive ne saurait Btre B craindre 
dans une annbe aussi malheureuse et aprbs l'augmentation dbjà si 
forte que la province a essuyke I'annke dernihre, et qui subsiste en- 
core cotte annbe. L'amoûr d u  roi pour ses peuples nous rassure plei- 
nement & cet Bgard; e t  nous osons, au contraire, attendre de sa bontb 
le soulagement efïectif' de 300,000 liv., dont nous croyons avoir 
prouvé la nbcessitk. 

Avis sur l'imposition de la taille di3 la généralité de Limoges pour 1% nnée 1770. 
(17 septembre 1769.) 

Il n'y a aucune diffbrence entre le brevet de la prochaine annbe 
e t  celui de 1'annBe prbcbdente 1769. 

Mais, le roi ayant bien voulu accorder, par un arrbt postbrieur B 
I'expkdition des commissions des tailles de 1769 ,  une diminution 
de 280,000 livres, si l'on imposait en 1770  la somme de 1 million 
942,293 livres 2 sous, qui sera portbe par les commissions, il y 
aurait une augmentation rbelle de 280,000 livres '. 

AVIS. 

Nous n'avons cessb, depuis I'annbe 1766,  de rappeler au Conseil 
que la g8nBralitb de Limoges Bprouve une surcharge excessive rela- 
tivement aux facultbs de ses habitants et  à la proportion corinue de 
l'imposition avec le revenu d'es fonds dans les autres gbnkralitbs. 
Nous avons des lors prouvk dans un Mbmoire trés-dbtaillé, que nous 
prions le Conseil de faire remettre sous ses yeux, que les fonds 
taillables payent au roi, en y comprenant les vingti&mes, de 45 à 
50 pour 1 0 0  du revenu total de la terre, ou presque autant qu'en 
retirent les propriktaires, e t  que, pour ramener les fonds de cette 
gbnbralité à la proportion des autres, il faudrait lui accorder une 
diminution effective de plus de 700,000 livres. Nous ne cesserons 
point d'insister sur cette vBritb (comme nous l'avons fait I'annbe 
derniére e t  les prbcbdentes), et  de rBclamer l'&quit6 et  la commisé 

Nous passons, comme dans les ,bis précédents, l'état statistique des récoltes, 
où la seule chose remarquable cette année est que l'on commençait à faire, avec 
quelque succès, du pain dans lequel la farine de froment ou celle de seigle se 
mêlait avec la fécule de pommes de tsrre. (Note de Dupont de Nemmrs.) 
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ration de Sa Majestb, en la suppliant de mettre fin à une surcharge 
dont les effets ruineux affectent sensiblement la population et la 
culture de cette généralité, et  rendent le fardeau des impositions 
plus insupportable de jour en jour. 

Nous avons eu occasion de d(tve1opper les effets de cette surcharge 
et de faire voir combien elle mettait de retard dans les recouvre- 
ments des revenus du roi, dans une lettre tr8s-d6taillée que nous 
avons adressée à M. le contrôleur-génCral le 1 6  octobre 1767,  e t  
que nous avons accompagnée d'un tableau destine à lui mettre sous 
les yeux la marche et l'analyse des recouvrements de la généralité 
de Limoges depuis 1754 jusqu'en 1768 '. Nous avons déjh pris la 
liberte l'année dernière de le supplier de se faire représenter cette 
lettre et  ce tableau avec notre Avis; nous ne craindrons point de 
rép6ter encore l'espèce de résum6 que nous en présentions alors '. 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nous avons plus récemment mis sou3 les yeux du Conseil, dans 
une lettre que nous avons eu l'honneur d'&rire à M. d'Qrmesson le 
2 7  août dernier ', qui accompagne 1'Btat des impositions de la pro- 
vince, un nouveau motif de justice pour en diminuer le fardeau, en 
lui démontrant le préjudice qu'elle a souffert, tant par l'excès de la 
somme à laquelle elle a ét6 fixée pour l'abonnement des droits de 
courtiers-jaugeurs e t  d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons, 
abonnement porté au triple du produit des droits, que par le double 
emploi réeultant de ce que les memes droits dont cette généralit6 
paye l'abonnement à un si haut prix, ne s'en perçoivent pas moins 
en nature, dans une très-grande partie de la province, par les com- 
mis des fermiers g8nCraux, et  dans la ville meme de Limoges, au 
profit du corps de ville, qui avait acquis dans le temps les offices 
auxquels ces droits Btaient attribués. Nous supplions le Conseil de 
vouloir bien prendre en considération les preuves que nous avons 
données dans cette lettre et  de l'excès de l'abonnement, e t  du double 
emploi qui rdsulte de sa cumulation avec la perception en nature. 
Cet objet particulier est sans doute une des causes de la surcharge 
qu'bprouve la gbnéralité de Limoges ; mais celle qu'il a occasionn6e 
n'est qu'une petite partie de la surcharge totale, 

* Ces deux pièces n'ont point été retrouvées. (Note de Dupont de Nemours.) 
a Vayez plus haut l'Avis sur la taille de 1769, page 582. 

On p7a pas retrouvé cette lettre. (Note de Dupont de Nemours.) 
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Les.motifs queenous venons de présenter sont anciens, et subsiste- 
raient indépendamment des aeeidents particuliers e t  de I'intempbrie 
des saisons. Malheureusement, la mauvaise récolte des grains et  
l'anéantissement de toutes. les esphances auxquelles la continuité 
des pluies ne permet plus de se livrer sur les rbcoltes d'automne, 
sollicitent encore d'une maniere plus forte et  plus pressante les bon- 
t6s de Sa Majesté pour les peuples de cette province. 

Les pluies excessives qui ont eu lieu pendant l'automne de 1768  
avaient dkjà beaucoup nui aux semailles ; plusieurs champs n'ont 
pu Btre ensemench, e t  dans creux qui l'ont &té, les terres, imbibées 
d'eau et plut& corroyées que labourées par la charrue, n'ont pu 
acquérir le degr6 d'ameublissement nécessaire pour le développe- 
ment des germes. La sécheresse qui a régné au commencement du 
printemps n'a pas permis aux jeunes plantes de taller et  de jeter 
beaucoup d'épis. A ln fin du printemps, les pluies sont surveiiues 
et  ont fai t'couler la fleur des grains ; les seigles surtout ont souffert, 
et  dans toute la partie du ~ imous in ,  la récolte, apres qu'on aura 
pr8levé la semence, pourra suffire à peine pour nourrir. les cultiva- 
teurs; il n'en restera point pour garnir les marches et fournir à la 
subsistance des ouvriers de toute esphce rhpandus dans les campagnes 
et  dans les villes. Le ~ucc&s des blés noirs et  des chiltaignes, en four- 
nissant aux cultivateurs et  en ghnéral aux, habitants de la campagne 
la subsistance de plusieurs mois, leur aurait laissk la liberté de 
vendre une partie de leurs griiins ; mais cette ressource paraît leur 
devoir Btre enlevée par les pluies, qui n'ont pas cessé de tomber 
depuis le 15 du mois d'août jusqu'à présent, en sorte que la province 
est menacée d'une véritable filmine '. 

La mBme cause fera perdre la totalité des regains, c'est-à-dire 
le tiers de la production des prairies. Les vignes, qui donnaient à 
peu. prhs I'espkrance d'une demi-année , et qui dans les élections 
d'AngoulBme et de Brive forment une partie.considérable du revenu, 
n'en donneront presque aucun, et l'année 1769  sera pèut-8tre plus 
malheureuse encore que celle de 1767, une des plus filcheuses qu'on 
ait essuyées depuis longtemps; elle sera m&me plus malheureuse polir 
le Limousin, qui du moins en 1768  n'a pas souffert autant que les 
provinces du nord de la chertk des grains, et  qui vrai~emblablement 

1 Cette triste prévision se réalisa.. - Voyez tome II, Travaux relatifs à la 
disette éprouvée par la gdllet.alité de Limoges en 1770 et 1771. (E .  D.) 
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Bprouvera en 1770 tous les maux qu'entraîne la disette. Les grains 
sont augmentés dès le moment de la moisson, et  le prix a haussé 
encore depuis : il a été vendu des seigles à 16 livres 10 sous le setier 
de Paris, et l'augmentation semble devoir &tre d'autant plus forte, 
que les pluies menacent de rendre les semailles aussi difficiles que 
l'année dernière. 

On a d'autant plus lieu de craindre une augmentation excessive, 
que la cherté des transports dans ce pays montueux, où ils ne se 
font qu'a dos de' mulet, rend les secours qu'on peut tirer des autres 
provinces trh-dispendieux et très-lents, et  que le seigle, dont les 
habitants de la province font leur nourriture, ne supporte pas le 
haut prix des voitures, gui augmente sa valeur ordinaire dans une 
proportion beaucoup plus forte que celle du froment. Le m&me 
accroissement dans le prix du transport, qui n'augmenterait le prix 
du froment que d'un tiers, augmeaterait celui du seigle de la moitih. 
D'ailleurs, le seigle a aussi très-mal réussi dans les provinces voi- 
sines, qiii souffriront cependant un peu moins que le Limousin, 
parce qu'elles recueillent plus de froment, mais qui iie pourront 
subvenir à ses besoins. 

Le mal serait un peu moins grand si les pluies venaient à cesser ; 
il le serait toujours assez pour rendre les peuples fort malheureux 
et pour exiger une très-grande diminution dans les impositions, 
d'autant plus que le haut prix des bestiaux, qui avait soutenu les 
recouvrements dans les deux années qui viennent de s'écouler, paraît 
d'un c8té devoir baisser par la cessation des causes particulières qui 
l'avaient produit, et  dont une des principales a été In disette des 
fourrages en Normandie, de laquelle est résultke la vente forche d'un 
plus grand nombre de bœufs normands, et  que, de l'autre, l'argent 
que ce commerce apportait dans la province sera nécessairement 
absorbé pour payer les grains qu'elle tirera du dehors, devenus 
necessaires à la subsistance des habitants. 

En ces tristes circonstances, la province n'a d'espérance que dans 
'les bontés du roi. Les titres qu'elle a pour les obtenir et  que nous 
venons d'exposer sont : 

1" La surcharge ancienne qu'elle éprouve. 
2" La masse des arrérages cumulés pendant la guerre, do11 t elle reste 

encore chargbe, et dont elle ne peut espbrer de s'acquitter qu'autant 



que aes ressource8 ne seront pas entièrement 4piri~Qeb par les impb- 
sitions courantes. 

û0 Le prbjudice qu'elle esauie depuis 1723 par I'exchs auquel a 
4th port6 l'abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d'in- 
specteurs aux boucheries et aulx boissons, lequel a kt6 port6 B une 
somme triple de valeur de ces droits, et par le double emploi de 
I'abonnement cumulé avec la perception en nature des droits abonnes 
dans une partie de la province. 

4p Enfin, la mauvaise récolte qu'elle vient d'avoir et les craintes 
trop bien fondees où elle est d'essuyer une famine. 

Des motifs si pressants ne peuvent manquer de toucher le cœur 
de Sa Majestb, et nous osons attendre de son amour pour ses peuples 
une diminution effective, au moins de 500,000 livres, sur les impo- 
sitions de cette gén6ralit6. 

A t i ~  3iik l'imposition de la taille de la gén&raiit.4 de Linàoged pour 19ann(le $791 4. 

II y a dbjà plusieurs annbes que, dans un Memoire envoy6 au 
Conseil, nous avons démontre que le gbnéralitb de Limoges Bprouve 
depuis longtemps une surcharge énorme sur ses impositions. Il r6- 
mite des details dans lesquels nous sommes entrB alors, et auxquels 
nous croyons pouvoir renvoyer, deux choses : l'une, que les fonds 
taillables de cette gbn&ralit<! payent au roi, en y comprenant les 
vingti&mes, de 45 B 5 0  pour 100 du revenu net de la terre consi* 
der6 en total, bil de 90 B 100 pour 100 de ce qu'en retirent les 
proprihtaires ; l'autre, que cette charge est incompartiblement plus 

Le préambule de cet Avis est résumé, par Dupont de Nemours, dans les termes 
suivants : 

a M. Turgot commence par observler que le brevet expédié pour l'année 4771 
se montait à 1,942,293 livres, comme celui qui l'avait été en 1769 pour i'annde 
1770 ; mais que, le roi ayant en 1770 accordé un moins-imposé de 450,000 livres, 
si ce nouveau brevet était suivi, la province éprouverait une augmentation réelle 
de 430,000 livres sur ses impositions. 

a II rend compte ensuite de l'état des diverses récoltes, uh peu meilleui'en géné- 
ral que n'avait été celui de l'année précédente, mais qui, dans un quart de la pro- 
vince, avait été encore plus faible, et n'avait dans aucune partie été au niveau de 
l'année commune. 

a Puis il passe B son Avis. 
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forte Qu6 celle que sbpporteht les provinces voisines et la plus g r ~ n d e  
partie des autres p~ovinces du royaume. 

Nous avons prouv8, dans une lettre très-dktaillée. écrite eti 1767, 
accompagnée d'un tableau des recouvrements, et jointe encore h 
hotre Avis pour les iaipnsitions de 1769, que c'est h cette surcharge 
seule que l'on doit imputer le retard habituel qui dure depuis un 
temps immbmorial dans la généralit6 de Limoges sur le tecouvre- 
ment des impositions, retard tel, que les impositions ne sont sol- 
dées qu'8 la fin de la troisihme année, et que les coritribuables ont 
toiijours B satisfaire trois kollecteiirs à la fois. Nous avons observé 
alors que le seul moyen de rapprocher des termes ordinaires les re- 
couvremeats arriérés, était de mettre la province en état de s'ac- 
quitter par degrés, en diminuant la surcharge qui lui laisse à peine 
de qdoi se soutenir au point où elle est sans augmenter la masse 
des arré~ages. 

Pbur ramener les impositions de la généralité de Limoges A la 
m8me proportion que celles des autres provinces, c'est-à-dire pour 
qu'elle ne payht au roi que le tiers du revenu total, ou une somme 
Bgale il la moiti6 de ce que retirent les propriétaires, il faudrait une 
diminution effective de plus de 700,000 liv., dont la moiti6 fQt 
portée sur la taille, et l'autre moitié sur les impositions accessoires. 
Ce n'est point A titre de grhce , ni dans la forme de moins-imposb 
que ce soulagement devrait lui être accordé ; c'est un changement 
permanent dans la proportion avec les autres provinces, un change- 
ment dans sa fixation sur les commissions mêmes des tailles et dans 
l'assiette du secofid brevet de la capitation, et non une faveur pas- 
sagere qu'elle réclame de la bonte et de la justice du roi. 

En quelque temps que ce fùt, nous nous ferions un devoir d'in- 
sister avec force sur les preuves de cette surcharge, et sur la n6ces- 
site d'y avoir égard ; nous nous attacherions à lever les doutes et 
les difficultés qui ont pu jusqu'ici suspendre la dbcisioh du Conseil ; 
mai8 ce motif, tout puissant qu'il est, n'est que d'une faible consi- 
deration en comparaison de ceux qui parlent dans ce moment en 
faveur de cette malheureuse province; motifs dont la force impé- 
rieuse ne peut manquer de déterminer la justice, la bonté, nous 
osons dire le sagesse même du roi, à prodiguer à une partie de ses 
sujets denues de toute autre ressource les soulagements et les secours 
les plus abondants. 
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Personne n'ignore l'horrible disette qui vient d'affiiger 'cette g6- 
nBralit8 '. La rBcolte de 1769 était eu tout genre une des plus mau- 
vaises qu'on eût éprouvBes de memoire d'homme : les disettes de 1709 
et de 1739 ont étb incomparablement moins cruelles. A la perte de 
la plus grande partie des seigles s'&ait jointe la perte totale des 
chhtaignes, des blbs noirs et des blés d'Espagne, denrbes d'une va- 
leur modique, et dont le pa,ysan se nourrit habituellement une 
grande partie de I'annBe, en réservant autant qu'il le peut ses 
grains pour les vendre aux habitants des villes. Un si grand vide 
dans les subsistances du peuple n'a pu Btre rempli que par une petite 
quantitb de grains rbservés des années prBcBdentes, et par l'immense 
importation qui s'est faite de grains tires ou de l'&ranger ou des 
provinces circonvoisines. -Le premier achat des grains importbs a 
Bté tr&s-cher, puisqii'aucune dles provinces dont on pouvait recevoir 
des secours n'était dans l'abondance; et les frais de voiture dans une 
province mbditerranbe , montagneuse, où presque tous les trans- 
ports se font B dos de mulet, doublaient souvent le prix du pre- 
mier achat. - Pour que de pareils secours pussent arriver, il 
fallait que les grains fussent montes B un prix exorbitant; et en 
effet, daris les endroits où le prix des grains a BtB le plus bas, le 
froment a valu environ 4.5 livres le setier de Paris', et le seigle 
de 33 à 36 livres. Dans une grande partie de la province, ce dernier 
grain a mBme valu jusqu'à 4.8 livres. C'est A ce prix qu'a constam- 
ment paye sa subsistance un peuple accoutumB il ne payer cette 
mBme mesure de seigle que 9 francs et souvent moins, et qui, mbme 
à ce prix, trouve le seigle trop cher, et se contente de vivre une 
grande partie de l'annbe avec des chataignes ou de  la bouillie de bl6 
noir. 

Le peuple n'a pu subsister qu'en Bpuisant toutes ses ressources, 
en vendant B vil prix ses meubles et jusqu'B ses vbtements; une partie 
des habitants ont été obligBs dle se disperser dans d'autres provinces 
pour chercher du travail ou des aumdnes, abandonnant leurs femmes 
et leurs enfants B la charitb des paroisses. 

Tous les documents qui se Fpplortent A cette terrible calamité, et l'ensemble 
des mesures prises par Turgot pour la combattre, sont classés tome II ,  sous la 
rubrique : Travaux relatifs ci 'la d:iselte de 1770 et 1771. - Voyez, notamment, 
l e  Compte-rendu adressé au contrôleur-général. (E. D.) 

Contenant 156 litres, qui donnent en froment de bonne qualité 240 livres, poids 
de mare. 
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Il a fallu que l'autorité publique ordon& aux proprietaires et  
aux habitants aises de chaque paroisse de se cotiser pour nourrir 
les pauvres1; et cette précaution indispensable a achevé d'épuiser les 
propriétaires mbme les plus riches, dont la plus grande partie du 
revenu Qtait déjà absorbke par la nécessith d'avancer à leurs colons, 
qui n'avaient rien recueilli, de quoi se nourrir jusqu'à la rkcolte. 
On ne peut pas mbme supposer que le haut prix des grains ait pu 
Btre favorable' aux propribtaires. La plupart n'avaient- pas assei de 
grains pour suffire à la quantité de personnes qu'ils avaient h iiour- 
rir ; et il n'en est presque point, meme parmi les plus riches, qui 
n'aient étQ forcés d'en acheter pour suppléer à ce qui leur manquait, 
surtout dans les derniers temps qui ont précédh la récolte, laquelle, 
pour surcroit de malheur, a kt6 cette année retardbe d'un mois. Les 
seuls à qui cette chertB ait pu Btre profitable sont les propriEtnires 
de rentes seigneuriales et  de dîmes qui avaierit des réserves des an- 
nées précédentes2; mais ces revenus n'appartenant qu'à des privilé- 
giés, il n'en rbsulte aucune facilit8 pour l'acquittement de la taille 
e t  autres impositions roturibres. 

Non-seulement la disette de l'a~inée dernière a Bpuish les res- 
sources des artisans, des paysans aisés, e t  m&me des propriétaires 
de fonds; elle a encore fait sortir de la province des sommes d'ar- 
gent immenses qui ne peuvent y rentrer par les voies ordinaires du 
commerce, puisque celles-ci ne suffisent ordinairement qu'A rem- 
placer ce qiii sort annuellement pour les impositions, pour le paye- 
ment des propriétaires vivant hors de la province, et  pour la solde 
des denrées que la province est dans l'habitude de tirer du dehors. 
Nous ne pensoris pas que cette somme s'kloigne beaucoup de 3 mil- 
lions 600,000 liv. à 4 millions, somme presque Bgale au montant 
de la totalith des impositions ordinaires. 

Le calcul en est facile : on ne pense pas qu'on puisse porter le 
vide occasionné par la modicité extrbme de la récolte des grains, et  
par la perte totale des chhtaignes, des blés noirs et du bl6 d'Es- 
pagne, à moins du tiers de la subsistance ordinaire. Qu'on le réduise 
au quart, c'est-à-dire A trois mois : on compte environ 700,000 
personnes dans 13 généralité ; réduisons-les par supposition il 
600,000, e t  retranchons-en le quart pour les enfants, ne comptons 

Voyez, tome II, Trauaux relatifs à la diselle de 4770 et 1771, nos VI1 et VlII. 
Voyez ibid., no X111. 
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que 450,000 adultes consom~mant chacun deux livres de pain par 
jour, l'un portant l'autre. II s'agit de pain de seigle compost5 de 
farine et de son, qui par conséquent nourrit moins que le pain de 
froment; si nous entrions dans le détail de ceux qui vivent de fro- 
ment, nous trouverions une somme plus forte, et nous voulons tout 
compter au plus bas. 

Le setier de seigle, qesure de Paris, fait 300 livres de pareil pain; 
450,000 personnes en consomment 900,000 livres par jour, et par 
conséquent 3,000 setiers de seigle, mesure de Paris; c'est par 
mois 90,000 setiers, et pour les trois mois 270,000 setiers. 

Le setier de seigle acheté au dehors n'a pu parvenir, dans la plus 
grande partie de la généralité, h moins de 27, 30 ou 3 3  liv. le se- 
tier. Mais, comme tous les lieux ne sont pas également Qloignés des 
abords, et comme il faut soustraire la partie du prix des transports 
payée dans l'intérieur de la province, ne comptons le setier qu'h 
24 liv. l'un portant l'autre. Les 270,000 setiers sont donc revenus 
à 6,480,000 liv., et il aurait fallu cette somme pour remplir un 
vide de trois mois dans la subsistance de la génhralitt5. C'est tout au 
plus si les réserves des annbes précédentes ont pu fournir un mois ou 
le tiers du vide ; il faut donc compter 4,320,000 liv. de dépense. 
Et en supposant, pour tabler toujours au rabais, que les magasins 
aient pu fournir encore le tiers d'un mois, l'argent sorti effective- 
ment de la province se réduira à 3,600,000 liv. C'est le plus faible 
résultat du calcul. 

Les contribuables ne peuvent cependant payer les impositions 
qu'avec de l'argent; et où peuvent-ils en trouver aujourd'hui? Aussi 
les recouvrements sont-ils infiniment arriérés. Les receveurs des 
tailles sont rbduits h I'impossibilit8 de tenir leurs pactes avec les re- 
ceveurs généraux. Les collecteurs sont dans une impossibilité bien 
plus grande encore de satisfaire les receveurs des tailles. 

Dans ces circonstances cruleIles, le roi a bien voulu accorder des 
secours extraordinaires à la province. Ils ont été publiée e t  reçus 
avec la plus vive reconnaissance. Mais nous blesserions les senti- 
ments paternels de Sa Majestb, nous tromperions sa bienfaisance, si 
nous lui cachions que ces secours, tr8s-considérables quand on les 
compare aux circonstances ou se trouve I'Etat, ne sont qu'un fsible 
soulagement lorsqu'on les Compare à l'immensité des besoins de la 
province. Nous ne parlons pas des fonds destinés aux approvision- 
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nements, g u ~  distributions et  aux travaux publics; c'est un objet 
de 300,000 1.' , qu'on doit sans doute soustraire des 3,600,000 1. 
sortis de la province pour l'achat des grains. Nous réduirons donc 
le déficit qui a eu lieu à 3,300,000 liv., e t  nous nous renfermerons 
dans ce qui regarde les impositions. 

La généralit6 avait obtenu, en 1770 ,  30,000 francs de moins 
sur le moins-imposé qu'en 1769, c'est-&-dire, 250,000 livres, au 
lieu de 280,000. Quand la misère générale se fut développ6e au 
point qu'il fallut pourvoir à la subsistance gratuite de près du quart 
des habitants de la province, nous prîmes la libert6 de représenter 
A M. le contrbleur-général qu'il n'était pas possible que des malheu- 
reux qui n'avaient pas le nécessaire physique pour subsister, et  qui 
ne vivaient que d'aumônes, payassent au roi aucune imposition, e t  
nous le priames d'obtenir des bontés du roi uné augmentation de 
moins-impose suffisante pour décharger entièrement d'imposition, 
non-seulement les simples journaliers, mais encore une foule de 
petits propriétaires dont les héritages ne peuvent suffire à leur sub- 
sistance, e t  qu'on avait Bté obligé de comprendre dans les états des 
pauvres à la charge des paroisses. M. le contrbleur-gQnéral a e , ~  la 
bonté d'accorder en conséquence un supplBment de moins-imposé 
de 200,000 livres '. Mais cette somme n'a pas suffi pour remplir 
l'objet auquel elle était destinbe. Il a fallu se borner à décharger de 
I'imposition les simples journaliers; et  l'on n'a pu supprimer la taxe 
des petits propriétaires non moins pauvres que les journaliers. NOUS 
avons fait relever le tableau de ces cotes qui subsistent encore : 
qdoique ceux qu'elles concernent aient été compris dans 1'Btat des 
charités de leur paroisse, la totalité monte à environ 90,000 livres. 
VoilB. donc 90 ,000  livres imposées sur des personnes qui n'ont pas 
eu de quoi se nourrir. Comment peut-on espérer qu'ils les payent? 
Est-il possible que les collecteurs en fassent l'avance-? Non, sans 
doute; voilà donc une non-valeur inévitable. 

D'après ce tableau douloureux des maux qu'a déjà essuyds le pro- 

' Voyez le Compte-rendu des opérations de la disette. 
Ainsi le gouvernement, sollicité par M. Turgot, secourut la province de 

750,000 livres; savoir, 450,000 en moins-imposé, et 100,000 écus en argent. 
En outre, tous les gens riches ou aisés se cotisèrent. M. Turgot donna tout ce 

qu'il avait pu économiser en plusieurs années, et emprunta plus de 20,000 francs 
sur ses biens-fonds pour les consacrer à de noiivelles œuvres de bienfaisance. (Note 
ale Dupont de Nemours.) 
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vince, et  de la situation où la laisse la disette de l'année dernière, 
nous ne doutons point que, quand mbme Ia récolte de cette année 
serait abondante, l'epuisement des habitants n'exige& les plus 
grands soulagements, et ne les obtînt de l'amour du roi pour ses 
peuples ; que sera-ce si nous y iijoutons le rbcit plus funeste encore 
des maux que lui prdsage le vide de la recolte actuelle ! Nous avons 
fait voir dans 1'Btat quepous en avons envoyé au Conseil, que dans les 
deux tiers de la genéralitb, et inalheureusement dans la partie la plus 
pauvre et la moins à portée de tirer des secours du dehors, la récolte 
des seigles n'a pas &té meilleure en 1770 qu'en 1769 ; que ce qu'on 
a recueilli de plus en chetaignes et en blB noir ne suffit pas pour 
remplacer le vide absolu de toutes réserves sur lesannées antérieures, 
puisque ces rkserves sont bpuisPes, au point que non-seulement on a 
commence à manger la moisson actuelle au moment où on la cou- 
pait, c'est-A-dire trois mois plus t6t qu'à l'ordinaire, mais encore que 
la faim a engag4 à couper des blés verts pour en faire sécher les 
grains au four. Ce n'est pas tout, il faut compter que le quart de la 
giinbralitb n'a pas meme cette faible ressource. La production des 
grains y a 4th du tiers à la moitié de celle de 1769 ; et dans la plus 
grande partie de ce canton l'on n'a pas recueilli la semence. On ne 
peut penser sans frémir au sort qui. menace les habitants de cette 
partie de la province déjB si cruellement épuisks par les malheurs de 
l'année dernière. De quoi vivront des bourgeois et  des paysans qui 
ont vendu leurs meubles, leurs bestiaux, leurs vbtements pour sub- 
sister ? Avec quoi les secourront, avec quoi subsisteront eux-rnbmes 
des proprietaires qui n'ont rien recueilli, qui ont mbme pour la 
plupart achetb de quoi semer, et qui, I'annbe prbcbdente, ont con- 
sommi! au delà de leur revenu pour nourrir leurs familles, leurs co- 
lons et leurs pauvres ? On assure que plusieurs domaines dans ce 
canton désolé n'ont pointété ensemencés faute de moyens. Comment 
les habitants de ces malheureuses paroisses pourront-ils payer des 
impdts? commeiit pourront-ils ne pas mourir de faim? Telle est 
pourtant leur situation sans exagbration aucune. 

Nous savons combien les besoins de l'État s'opposent aux inten- 
tions bienfaisantes du rai, les peuples sont pbnétrés de reconnais- 
sance pour les dons qu'il a faits en 1770 à la province ; mais de 
nouveaux malheurs sollicitent de nouveaux bienfaits, e t  rious ne 
craindrons point de paraître im~portuns et ins~tiables en les lui de- 
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mandant au nom des peuples qui soiiffrent. Nous craindrions bien 
pltitbt les reproches les plus justes, si nous .pouvions lui dissimuler 
un objet si important et pour son cmur et pour ses vrais intérêts. 
A proprement parler, nous ne dimandons point, nous exposons les 
faits. 

Le relevé des cotes que nous n'avons pu supprimer l'année der- 
nière, e t  qui concernent des particuliers nourris de la charitb. pli- 
blique, monte à 90,000 livres, qu'il est impossble de ne pas passer 
en non-valeur : ci 90,000,  livres. 

II est physiquement impossible, d'après les details dans lesquels 
nous venons d'entrer, de faire payer aucune imposition aux paroisses 
de la montagne. Nous avons fait .lever les impositions de ces pa- 
roisses; elles mon te11 t, en y joignant celles de quelques paroisses de 
vignobles entihrement grblées, à 539,000 livres. 

Le reste du Limousin est aussi maltraitb. ct  souâ i ra  davantage que 
l'année dernière, e t  il a au moins besoin des memes soulagements. 
11 a eu, l'année dernière, sa part des 450 ,000  livres dc moins-im- 
posé; et  comme rious évaluons cette partie de la généralité à peu près 
aux cinq douzièmcs, il faut mettre en compte les cinq douaikmes 
de 4.50,000 livres, c'est-'à-dire 187,500 lirres. 

Enfin, quoique 1'Angoumoins ait été un peu moins maltraité que 
le reste de la gknéralité, il s'en faut beaucoup qu'il soit dans I'abon- 
dance, et l'épuisement ou I'annke dernière l'a mis nous autoriserait, 
dans d'autres temps, à solliciter pour cette partie de la province des 
soulagements trhs-forts. Du moins ne peut-on pas le charger plus 
qu'il ne devait l'fitre en 1769 ,  lorsque l'on n'avait fixé ses imposi- 
tio'ns que d'après les premières apparences de sa récolte. Alors il 
aurait du moins joui de sa portion du moins-imposé de 250,0001iv. 
En regardant cettc province comme le tiers de la générûlité, c'étaient 
84 ,000  livres qui lui avaient Btti accordbes. On ne peut pas cette 
année lui en donner moins. C'est doric en-core 84,000 livres à 
joindre aux sommes ci-dessus. 

Ces quatre sommes additionnées font ensemble 900,500 livres. 
~ n c o r e  une fois, nous exposons, nous calculons, nous ne deman- 

dons pas; nous sentons combien cette demande peut paraître ami- 
geante; nous rie proposons le résultat de nos calculs qu'en trem- 
blant, mais nous trembldns encore plus de ce que nous prévoyons, 
si les circonstances ne permettaient pas &.Sa Majesté de se livrer a 
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toute l'&tendue de ses bontbs. Fous sentons que d'autres provinces 
les solliciteront, et que quelques-dnes y ont des droits que nous 
sommes loin de combattre. Mais nous oserons representer que les 
provinces qui ont souffert l'atiriée derniere n'ont pas éprouvé une 
mishre aussi forte que celle du Limousin, et surtout que la misère 
n'y a ni commencé d'aussi bonne heure, ni duré aussi longtemps; 
que la plupart d'entre elles seront cette annbe dans l'abondance; 
que plusieurs de celles qui souffriront cette annde n'ont point souf- 
fert l'année dernihre. Le Limousin est peut-btre la seule sur laquelle 
le flkau de la disette se soit également appesanti pendant deux an- 
n6es entieres. C'est en mbme temps celle qui est, par sa position au 
milieu des terres, la plus Bloignée de tout secours, sans canaux, 
sans rivihres navigables, sans chemins ouverts dans la partie la 
plus amigée, presque sans manufactures et sans commerce. C'est 
en mbme temps une de celles où les impositions sont habituelle- 
ment les plus fortes, où les recouvrements sont de temps imm6- 
morial le plus arrbragés; nous osons croire que tant de motifs lui 
donnent des droits aux grAces du roi qu'aucune province ne peut 
lui disputer. Serait-il donc injuste de verser sur elle, dans sa dé- 
tresse, une partie du moins-impos8 que, dans des temps plus heu- 
reux, le roi accorde à des provinces plus riches, et qui du moins, 
cette année, n'ont essuy6 aucun accident extraordinaire? Nous osons 
'espéret. 

Nous ne parleroris point ici des secours d'autres genres qui seront 
encore indispensables pour assurer les approvisionnements et pour- 
voir & la subsistance des pauvres, en leur procurant des secours et 
du travail, ni mbme des mesures A prendre pour adoucir la rigueur 
des recouvrements; nous nous réservons d'bcrire en particulier sur 
cet objet ii M. le contr8leur-géuéral. Nous nous bornons, quant à 
prbsent, il mettre sous les yeux du roi l'état, nous osons dire d8s- 
espM, d'une partie de 'ses enfants, et le calcul non pas de leurs 
besoins, mais de ce dont il paraît n8cessaitement indispensable de 
les soulager. Ce calcul, que nous croyons avoir fait en toute rigueur, 
monte h 900,000 livres. - 

Observations gbnérales h l a  suite de l'btat des récoltes de 1770. 

AM. 1. Sur ce qui reste des rdccolles $rdcddentes. - On a déjh 
obsërtd, dafis le premier 8t8t envoyg au mois de juillet, que la 
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cruelle disette dont la province vient d'&tre affligée a consommé beau- 
coup au .delà de ce qui pouvait rester des rbcoltes précédentes en 
tout genre de subsistances, ct qu'une partie des habitants scraierit 
exactement morts de faim sans le secours des grains importés soit 
des autresqrovinces, soit de I'Btranger. La détresse oh se sont trou- 
vées la plus grande partie des familles les a obligbes dc vendre à 
vil prix, pour se procurer de l'argent, non-seulement tout ce qui 
pouvait rester des denrkes de toute espèce recueillies les années 
précédentes, mais m&me la plus grande partie de leurs effets. Je 
ne vois qu'une denrée dont il puisse rester quelque chose, mais en 
petite quantitb, et  seulement dans les Blections de Brive et d'An- 
gouleme : c'est le vin. La dernière récolte en a été trks-modique; 
mais, ce vin ne se dbbitant que pour la consommation du Limousin 
et des cantons de l'Auvergne qui l'avoisinent, le debit en a &té rB- 
duit presque à rien, les consommateurs étant obligés de réserver 
toutes leurs ressources pour avoir du grain. 

II. Comparaison de la récolte en grains de cette aanée Ù l'annde 
commune. - On aurait fort désiré pouvoir remplir en themen t  les 
vues proposées dans la lettre de M. le contrûleur-général, du 31 mai 
dernier. Mais, quelques soins qu'aient pu prendre les personnes 
chargées de cette opdration, il n'a pas été possible de parvenir à 
une précision satisfaisante. 

Le premier Blbment de cette comparaison est entièrement ignoré, 
je veux dire l'année commune de la production. Tous les états qu'on 
est dans l'usage d'envoyer chaque année au Conseil, e t  celui-ci 
meme qu'on a été obligé de dresser d'après les Btats des subdklé- 
gués, ne peuvent donner que des idées vagues, puisqu'on s'exprime 
toujours par demi-année, tiers et  quart d'annbe, e t  qu'on ne s'est 
jamais occupé de se faire une idée fixe de ce qu'on entend par an- 
née commune. Le penchant naturel qu'ont les hommes à se plaindre 
vivement du mal, et  à regarder le bien-&tre comme un état naturel 
qui n'est point à remarquer, fait que le plus souvent les laboureurs, 
dans leur langage, appellent une pleine année celle où la terre 
produit tout ce qu'elle peut produire. C'est A cette abondance ex- 
traordinaire, e t  qu'on ne voit que rarement, qu'ils rapportent leur 
évaluation de moitié, de tiers ou de quart d'année, Bvaluatiori qu'ils 
ne font d'ailleurs que a'une manière très-vague, et  plus souvent 
au-dessous qu'au-dessus. La vbritable mesure à laquelle on doit 
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comparer les rbcoltes pour juger de leurs diffërences, n'est point cette 
extrbme abondanee qui ne sort pas moins de I'ordre commun que la 
disette; mais I'ann6e commune ou moyenne, formbe de la somme 
des rbcoltes de plusieurs nnnbes consbcutives, divisbe par le nombre 
de ces aniibes. Or, on n'a-point rassemblh de faits suffisants pour 
connaître cette annbe moyenne. Elle ne peut Btre formbe que d'aprhs 
des Otats exacts de la rbcolte ehctive des mbmes champs ou des dî- 
mes des mbmes paroisses pendant plusieurs annbes, e t  cela dans un 
trhs-grand nombre de cnntons diflbrents. C'est en comparant au r6- 
su1 tnt moyen de ces états la rkcolte actuelle des mbmes champs, ou 
si l'or1 veut les dîmes actuelles des mbmes paroisses, qu'on saurait 
exactement la proportion de Iü r6colte actuelle à la production com- 
mune, ce qui serait trhs-utile pour guider les nbgociarits dans leurs 
spbculations sur le conimerce des grains, en leur faisant connaître 
les besoins et  les ressources respectives des d ia ren ts  cantons; car 
I'arinke commune est nbcessairement I'kquivnlent de la consomma- 
tion habituelle, puisque le laboureur rie fait et  ne peut faire pro- 
duire habituellement à la terre que ce qu'il peut dbbiter habituel- 
lement, sans quoi il perdrait sur sa culture, ce qui l'obligerait il la 
rbduire. Or, il ne peut dkbitcr que ce qui se consomme ou dans le 
pays, ou ailleurs. Ainsi, dans un pays où, comme en Angleterre et  
en Pologrle, on exporte habituellement une assez grande quantith 
de grains, la production commune est Bgole B la consommation, 
plus l'exportation annuelle; e t ,  tant que la culture est montbe sur ce 
pied, on ne peut pas craitidre la disette, cor dans les mauvaises an- 
n6es les prix haussent, leur haussement nrrbte l'exportation, et la 
quantité nEcessaire à la consommation des habitants demeure. 

Daos les pays, au contraire, où la subsistance des peuples est fondbe 
cri partie sur l'importation, comme dans les provinces dont les 
grains ne forment pas la principale production, et  dans les États où 
uiie fausse police et  le dkfaut,de liberth ont resserrb la culture, la 
production commune est égale à la consommation, moins la quantite 
qui s'importe habituellement. 

Dans ceux où les importatioris, pendant un certain nombre d'an- 
d e s ,  se balanceraient ii peu près avec les exportations, la produc- 
tion comrnune doit Btre prhcidment Bgale à la consommation. 

l)'apr&s ce point de vue, il est vraisemblable qu'il doit etre infi- 
niment rare que la productioin soit rbduite, du moins dans une 
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Btendue très-considérable, au quart, au tiers et même à la moitié 
d'une année comrnuiie. Ne fût-ce que la moitié, ce serait un vide 
de six mois de subsistance. II n'est pas concevable que les réserves 
des années pséc&dentes, jointes'à l'importation, pussent remplir un 
pareil vide; uri vide d'un sirieme seulement épouvante, quand on 
considère les sommes immenses qu'il faudrait pour y suppléer par 
la voie de l'importation. 11 n'y a point de province qui n'en fût 
épuisée. L'anriée dernière, en Limousin, a été une des plus rnau- 
vaises dont on ait mémoire; les états qui furent envoyés au Conseil 
Bvaluaient la production du seigle à un tiers et  à un quart d'année, 
suivant les cantons. Un pareil vide sur la production commune, joint 
au déficit total des menus grains et des chhtaignes, n'aurait jamais 
pu &tre suppléé, et  j'en conclus que 'la production r6elle surpassait 
de beaucoup le quart ou le tiers de la productioii eommune. 

Je  n'ai pu me procurer la comparaison des dîmes de 1769 et 1770 
avec l'année commune que dans quatre ou cinq paroisses d'un çan- 
ton voisin du Périgord, qui paraît n'avoir BtB ni mieux, iii plus mal- 
traité que la plus grande partie de la proviiice. Dans ces paroisses, 
la dîme a donnB, en 1769, environ 83 pour 100 de la production 
commune, et en 1770,90 1/2 pour 100 de la production commune. 
Si c'&tait là le taux gBnkral, le vide sur le seigle en 1769 aurait 
été d'un peu moins d'un cinquieme sur la consommation, et  serait 
à peu près d'un dixihme eii 1770. On a vu quelle effrayante disette 
s'en est suivie. II est vrai que le vide total des menus grains a beau- 
coup contribue à cette disette; mais aussi il y avait dans cette pro- 
vince des réserves assez abondantes provenant des années 1767 et  
1768, qui ont fait une espèce de compensation. Au surplus, il faut 
avouer que toute conséquence tirée de faits rt?cueillis dans un can- 
ton aussi borné serait prématurée, e t  qu'il faut attendre, pour fixer 
ses idées, qu'on ait pu rassembler des faits sur un très-grand nom- 
bre de paroisses rkpandues dans plusieurs provinces. 

III. Comparaison de la récolte de 1770 à celle de 1769. - Malgr6 
les obstacles que niettent à ces recherches la défiance gbnkralement 
répandue et  le soin que" chacun prend de se .cacher du gouverne- 
ment, et  la difficulté encore invincible de se former une exacte 
idée de la productioii eommune, on est venu à bout de recueillir 
un assez grand nombre de comparaisons des dîmes de 1770 A 
celles de 1769, et niallieureusement le rbsultat est effrayant, par 
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la grandeur' du mal qu'il annonce. Il est moins universel qu'en 1769, 
mais il y a des cantons où il est plus grand. Je distinguerai la géné- 
ralité en trois parties relativement à la production des grains. 

L'Angoumois et une partie du Limousin ont pour productions 
principales en grains le froment, quoique cette production n'occupe 
qu'environ le sixihme des terres, le reste étant occupt5 par le blt5 
d'Espagne, les fèves, et surtout par les vignes. Quoi qu'il en soit, il 
paraît que la production de cette année est dans cette partie d'environ 
140  pour 100 de celle de l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle est 
de deux cinquihmes plus forte. A la vérité, l'année dernière était 
extrbmement mauvaise. Je regarde cette partie de pays comme for- 
mant environ les cinq douzihmes de la g6n6ralité. Dans la seconde 
partie du Limousin, faisant à peu prEs le tiers de la génbralité, jo 
vois que les dîmes, comparées ii celles dc 1769, sont les unes de 
109,  d'autres de 107, de 103 ,  de 100, de 99, et quelques-unes 
de 90 seulement pour 100, c,'est-à-dire les plus favorisées, d'un 
dixieme plus fortes, et celles qui le sorit le moins, d'un dixième plus 
faibles; d'où je conclus qu'en faisant une compensation, la récolte 
du seigle y est égale à celle de I'annbe dernihe. Enfin, la troisihme 
partie de la généralit6 est ce qu'on appelle particuli&rement la Mon- 
tagne, qui s'étend le long de la généralité de Moulins et de celle 
d'Auvergne. Elle comprend toute l'élection de Bourganeuf, environ 
la moitié de celle de Tulle, et dlu tiers au quart de celle de Limoges, 
en tout le quart à peu prhs de la généralitt5. Ce canton n'a point de 
chtitaigniers, et il s'y trouve moins de prairies que dans le reste du 
Limousin ; mais, quoiqu'il y ait des landes assez étendues , on y 
recueille ordinairement beaiicoup plus de seigle qu'on n'en con- 
somme, et cette partie est regard6e comme le grenier de la province. 
C'est là principalement que se font les grosses réserves qui, dans les 
annees disetteuses, se répandent sur les différentes parties qui souf- 
frent. Quoique la derniere récolte n'y eût pas ét6 bonne, il en est 
cependant sorti beaucoup de grains pour le reste du Limousin et pour 
le Pkrigord, et la mishre excessive s'y est fait sentir plus tard qu'ail- 
leurs ; mais cette année elle est portée au dernier degré, et cela dbs 
le moment présent. Dans un trbs-grand nombre de domaines, Pn 
n'a pas recueilli de quoi semer. Je vois par les Btats des dîmes que 
dans plusieurs paroisses la rb~colte n'y est que dans la proportion 
d'environ 38 pour 100 de celle de 1769 ; dans quelques autres, de 
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56 pour 100. Compensation faite, ce n'est pas la moitié de I'annQe 
dernière ; encore est-ce un grain maigre, retrait, qui ne donne 
presque aucune farine et qui est mB1é de beaucoup d'ivraie. Il n'est 
pas possible d'exprimer la dbsolation et le découragement qui règne 
dans ce malheureux canton, où l'on assure que des domaines en- 
tiers sont restés sanq culture e t  sans semence, par l'impuissance des 
propriétaires et  des colons. 

IV. Prix des grains après la moisson. - Le prix du froment 
dans l'Angoumois, quoique assez haut, n'a encore rien d'effrayant : 
il n'est que de 24 à 26 ou 27 livres le setier, mesure de Paris. Il 
n'en est pas de meme du seigle dans le Limousin : il est actuelle- 
ment à Limoges entre 22 et 24 livres le setier de Paris, c'est-à-dire 
au méme prix où il était en 1770 au mois de février, et lorsqu'on 
s'occupait d'exécuter l'arrbt du Parlement de Bordeaux qui ordon- 
nait aux propriétaires et  aux aisés de se cotiser pour subvenir à la 
subsistance des pauvres. Mais, dans les autres parties de la province 
plus reculées, il est à un prix beaucoup plus haut : à Tulle il vaut 
prhs de 31 livres le setier de Paris. Dans la Montagne il est encore 
plus cher, et  l'on est prhs d'en manquer. Ce haut prix est l'effet de 
l'inquiétude généralement rbpandue par le déficit sensible des ré- 
coltes de toute espèce. La hausse du prix ne fut pas aussi rapide 
l'année deruihre, parce qu'on n'avait point prévu toute l'étendue du 
mal et  qu'on n'avait pas calculé l'effet de la perte des chlitaignes et  
du  blé noir, et parce qu'on comptait sur les réserves des années 
précbdentes; mais l'expbrience du passé a rendu ceux qui ont des 
grains plus pr6cautionnés. La plupart des propriétaires, qui avaient 
vendu une partie de leur récolte pour faire de l'argent, se sont trou- 
vés dbpourvus de grains et  obligés d'en racheter à un prix excessif 
pour nourrir leurs domestiques, leurs colons et les pauvres dont ils 
ont BtB chargbs. Dans la crainte d'éprouver le meme inconvénient, 
aucun ne vend ses grains, et par une suite des mBmes catises, tout 
bourgeois, tout paysan au-dessus de la mishre veut, à quelque prix 
que ce soit, faire sa provision. De là le resserrement universel des 
grains, cause aussi réelle de cherté que le prktendu monoprole est 
chimérique. 

V. Bestiau8. - On a Bt6 fond6 A craindre une maladie épidb- 
mique sur les bBtes à cornes, et  déjà elle s'était déclarée avec assez 
de violence dans quelques paroisses de l'élection de Brivé et de celle 
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de Limoges ; mais; par les prkcautions qu'on a prises, les progrès du 
mal se sont arrbtks, et  il ne paraît pas qu'il se soit Qtendu. Le prix 
des bbtes à cornes a baisse sensiblement depuis quelque temps. Si 
cette baisse subsistait, elle .ferait perdre au Limousin 1s seule res- 
source qui lui reste pour remplacer une faible partie des sommes 
immenses qui sont sorties l'annke dernière de la province, et  qui 
en sortiront encore cette année pour acheter des grains. Les bbtes b 
laine et les cochons ont essuyk l'année dernihre, ainsi que les vo- 
lailles, une très-grande mortalité ; elle continue encore sur les co- 
chons, et c'est une perte d'autant plus funeste dans cette malheu- 
reuse annke, que l'engrais de ces auimaux est une des principales 
ressources des petits mknages de campagne. 

VI. Vins et eaux-de-vie. - Les vignes ne sont un objet considk- 
rable que dans les klections d'Angoulbme et de Brive; elles forment 
surtout Urie des pdncipales rkcoltes de l'Angoumois, ou la vente 
des eaux-de-vie est presque la seule voie qui fasse rentrer dans la 
province l'argent qui en sort annuellement pour les impositions. 
L'nnpke sera très-mauvaise en Angoumois, et cette mauvaise anrikc 
vient à la suite de plusieurs autres très-mkdiocres. Cependant, comme 
les vins sont rares partout, il est à croire que 1e.vin se vendra cher 
et  dédommagera un peu les propriktaires, tant par le haut prix de 
ces vins, que par celui des anciennes eaux-de-vie qui peuvent encore 
leur rester. L'klection de Brive est plus malheureuse à cet kgard 
que l'Angoumois : les vignes y ont encore plus mal rkussi ; ind6- 
pendamment du mal gknkral, vingt paroisses du meilleur vignoble 
ont été entièrement ravagkes par une grble alfreuse tombke le 3 
septembre. 

VI1 . Situation générale de la province. - L'Angoumois, qui fait 
à peu près le tiers de la géukralitk, sans btre dans l'abondance, nc 
souffrira pas autant que l'aiiriée derniére. Sa production en froment 
a kt6 assez bonne, de mbme que celle des blks d'Espagne, et  les fèves, 
dont le peuple consomme beaucoup, y ont assez bien réussi. 011 
a lieu de croire que, quoiqu'il ne reste rien des anciennes rkcoltes, 
et  que celle-ci ait QtB par cons~bquent entambe au moment meme de 
la moisson, les habitants auront de quoi subsister, d'autant plus que 
les deux provinces du Poitou et de la Saintonge qui l'avoisinent, et  
qui daris les meilleures annees contribuent à l'approvisionner, ont 
elles-mémes rbcolté beaucoup de froment. L'on croit, cependant , 



SUR L'IMPOSITION DE LA TAILLE. 605 

que les recouvrements pourront 6tre difficiles, meme dans cette par- 
tie de la province : 1" à cause de l'kpuisement d'argent, dont il est 
sorti beaucoup l'année dernière pour acheter des grains au dehors ; 
2" parce que les propriétaires ont ét6 obliges de s'épuiser pour sub- 
venir à la nourriture de leurs colons et des pauvres ; 3" enfin parce 
que les vignes, qui forment la principale pni*!ie de leur revenu, ne 
donneront que trbs-peu de vin, d'une qualité mbdiocre. 

Quant au reste de la genéralité, qui comprend le Limousin et la 
Basse-Marche, les craintes qu'on avait annoncees ou commencement 
de l'bté ne se sont que trop réalisées , et l'or! sait à prksent avec 
certitude que le cours de l'année 1771 sera encore plus désastreux 
que celui de 1770. La recolte en seigle n'est pas meilleure, dans les 
cantons les mieux traités, qu'elle ne l'a et6 en 1769 ; et,  quoique 
celle des blés noirs et des chhtaignes n'y soit pas entièrement nulle, 
elle est si médiocre qu'elle ne peut certainement entrer en compen- 
sation ou remplacement des rkserves qu'on avait alors, et qui restaient 
des années anterieures. Ce n'est pas tout. Le canton de la gbnéralité 
qui est ordinairement le plus abondant en grains se trouve dans le 
dénûment le plus absolu, au point qu'il n'y a pas eu de quoi semer 
dans la moiti6 des domaines. Ce malheureux canton n'a pas m&me 
In ressource la plus modique en chtitaignes, et  les blés noirs y ont 
plus mal reussi qu'ailleurs. Les habitants sont d'autant plus à plain- 
dre ,  que les cantons voisins de l'Auvergne et de la généralit6 de 
Moulins sont hors d'8tat de les secourir, étant presque aussi mal- 
traités. Le reste du Limousin est lui-méme dans la disette, et paye 
les subsistances B un prix exorbitant. Ce prix sera encore augmente 
par les frais de transport pour arriver à ce canton montagneux, en- 
fonce dans les terres, et où pendant l'hiver la neige met encore un 
obstacle invincible aux communications , dejà difficiles par elles- 
memes. Et comment pourront payer des grains à ce prix excessif 
de malheureux habitants privés pendant deux ans de recolte, à qui 
des proprietaires Bpuisés par la nécessité d'acheter des subsistances 
au plus haut prix pour nourrir eux et leurs familles, leurs domes- 
tiques, leurs colons, les pauvres de leurs paroisses, ne peuvent plus 
donner ni secours ni salaires? De quelque cbte qu'on tourne les yeux, 
on ne voit aucune ressource pour la subsistance de,ces malheu- 
reux. 

A I'bgard des recouvrements, on conçoit encore moins comment 



le gouvernement pourrait tirer des  impbts  d'on pevple qui n'a pas 
le nécessaire physique pour subsister. 

Tel est le rbsul ta t  du crnel tableau qu'on est force de mettre 
sous les yeux du Conseil '. 

LETTRE A M. L'ABBÉ: TERRAYP. 

Limoges, le 9 mars l77i. 

Monsieur, en répondant  le 31 janvier A la le t t re  que j'avais. eu 
l'honneur d e  vous écr i re  l e  15 décembre prliclident, au sujet de 
l'emploi des 80,000 francs destinés à Btablir des travaux publics 
pour l e  soulagement  des  pauvres, vous avez bien voulu me faire 
espbrer d'kcouter les reprbsentations que je vous annonçais  sur les 
besoins d e  cette province et sur la modicitb de la diminut ion qui lui 
a Qté accordée. 

Je vais d o n c ,  monsieur, vous les exposer avec d'autant plus de 
confiance, qu'il me semble que les circonstances qui paraissaient, a 
la fin d e  l'automne, pouvoiF met t re  des  bornes B l a  bienfaisance du 
roi pour cette malheureuse province, son t  devenues aujourd 'hui  
beaucoup plus favorables ; puisque, d'un cbt6 , 1'8vbnement d e  l a  
nbgociation entre l 'Espagne et l 'Angleterre parait devoir rassurer 

qM, Turgot n'obtint que 960,000 livres de moius-imposé, et la prolongation 
d'un fonds de 80,000 francs pour les travaux de charité, qui furent part.iculière- 
ment employés à faciliter k s  routes cle la montagne. 

11 continua ses sacrifices personnels, et sgn exemple en fit continuer d'autres. Le 
commerce s'était monté. Appelés par le haut prix, les approvisionnements ne ces- 
sèrent pas d'avoir lieu. Les seigneiirh;, éclairés par les événements de l'année pré- 
cédente, sentirerit la nécessité de ne pas abandonner leurs colons, et firent les plus 
grands efforts, employèrent les dernières ressources pour les aider. Les provisions 
particulières, que l'effroi avait conseillées à tous les particuliers encore un peu aisés 
ail moment de la récolte, se troiivèrerit plus considérables qu'on ne l'avait cru. La 
récolte d'es grains un peu moins mauvaise que les années précédentes, et la bonne 
apparence, qui ne fut pas trompeuse, de celle des châtaignes et des grosses raves, 
fit refluer l'excès de ces provisions, cies familles les moins dénuées, sur celles qui 
n'avaient pu en faire. La misère ne cessa point, et ne pouvait cesser; mais il n'y 
eut pas famine. 

Cependant, les récoltes élaient encore fort au-dessous de l'année commune; et 
l'année auraitpu passer pour très-malheureuse, si on ne l'eût comparée à celle en- 
tièrement désastreuse à laquelle elle succédait. (Note de Dupont de Nemours.) 

% Cette lettre forme un supplément aux Ohseiruations qui précèdent, et B l'Avis 
wr la taille de 1771. (E. D.) 
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sur les apparences alors très-fortes d'une guerre prochaine, tandis 
que, de l'autre cdté, les craintes que la cherté des grains, Bprouvée 
immédiatement aprhs la récolte, avait fait naître d'une disette uni- 
verselle, doivent &tre dissipées. En effet, la diminution graduelle du 
prix des grains, qui a lieu dans presque toutes les provinces depuis 
environ un mois, annonce que l'abondance est plus grande qu'on ne 
l'avait pensé, du moins dans les provinces h froment; que le haut 
prix des grains qui s'est soutenu dans les premiers mois de l'hiver, a 
eu pour cause principale les inquiétudes occasionnées par l'extreme 
cherté qu'on a subie dans les derniers mois qui ont précédé la récolte 
de 1770 ; l'incertitude sur I'abondance réelle de la récolte jusqu'8 
ce qu'il y ait eu une assez grande quantité de grains battus; l'in- 
terruption du commerce du nord, tant par l'augmentation des prix 
en Pologne, en Allemagne et en Hollande, que par la crainte de la 
peste; les bruits de guerre ; enfin, l'obstacle que les pluies excessives 
.out mis aux semailles dans tous les terrains bas. II était naturel que, 
dans ces circonstaaces, les propriétaires différassent de vendre, soit 
pour assurer leur provision et celle de leurs colons, soit pour atten- 
dre une augmentation de prix que l'alarme générale leur faisait 
croire inévitable. Mais, les grains s'étant montres plus abondants ti 
mesure que l'on a pu battre, la saison ayant paru favorable aux se- 
mailles des grains de mars, les grains semés en automne paraissant 
promettre, et  les craintes d'une guerre prochaine ayant été Bissi~bes, 
les esprits se sont rassurés sur la disette, l'empressement des ache- 
teurs s'est ralenti, e t  les propriétaires se sont au contraire empresses 
de vendre, 

Telle est, ce me semble, monsieur, la situation actuelle du plus 
grand nombre des provinces, et  surtout de celles où la production du 
froment forme une partie considérable des rdcoltes. Les provinces 
dont la principale production est en seigle, et  qui, étant en m&me 
temps situées dans I'intkrieur des terres et  trop éloignées des abords 
de la navigation, ne peuvent &tre secourues que par des grains trans- 
portés $ grands frais, sont les seules qui soient A présent véritable- 
ment A plaindre. On dit qu'il y a quelques parties de la Champagne 
et de la Lorraine qui ont souffert beaucoup. Je n'en suis pas assez 
instruit pour en parler avec certitude; ce que je sais, c'est que la 
montagne du Limousin, les parties de la Marche limitrophes du 
Limousin e t  de I'Aiivergne, et  la partie de cette dernière province 
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qui avoisine le Limousin et le Rouergue, ont ét6 presque entihre- 
ment privees de toute rbcolte ; que la misère y a été et y est encore 
portee au dernier exchs, et qu'il ne peut y parvenir de grains du 
dehors qu'A des prix au-dessus de toute proportion avec les facultes 
non-seulement des simples ouvriers, mais encore d'un trhs-grand 
nombre de propriétaires, privBs de leur revenu par le défaut de rb- 
colte. Le malheur des habitants de la montagne du Limousin est 
d'autant plus complet, que, prives de leur récolte en seigle, ils sont 
dénués de toute autre ressource. Les chiltaignes, qui dans le reste du 
Limousin ont été un peu plus abondantes qu'on ne s'en était flatte 
d'abord, et qui ont beaucoup adouci le sort des habitants de la cam- 
pagne, sont inconnues dans In montagne, dont la température est 
trop froide pour cette production. L'avoine, qui, mise en gruau, fait 
une partie de la nourriture des peuples de ce canton, n'a pu Btre 
recueillie, l'abondance des pluies l'ayant fait pourrir sur la terre. 

Cette différence entre la detresse de ce petit nombre de provinces 
et le reste du royaume est, monsieur, une observation essentielle sur 
laquelle je dois appuyer auprés de vous. I'avais cru, dans mon Avis 
sur le moins-imposé, vous avoir mis sous les yeux les motifs les plus 
forts et les plus pkremptoires pour vous déterminer à accorder au 
Limousin un traitement extraordinaire et proportionné à des mal- 
heurs extraordinaires. Cepelidant, je vois qu'il a Bté traité moins 
favorablement que dans des années où il n'avait Bprouvé que des 
malheurs communs : le moins-impos6, je parle du vrai moins- 
impose au profit des contribuables, est de 60,000 francs moins fort 
qu'en 1769, et de 20,000 francs moins fort qu'il n'avait et6 fixe 
pour 1770, avant que la disette se fût développée. C'est donc une 
augmentation réelle d'impbt sur 1769 et mBme sur 1770. Je con- 
vien! qu'outre la diminution i~ccordée sur les impositions, il a 6th 
destir16 une somme de 80,000 livres pour l'établissement d'ateliers 
publics qui facilitent aux pauvres les moyens de subsister. Mais cette 
grace, dont je sens tout l'avantage, ne rend pas la charge des pro-' 
prietaires moins forte. D'ailleurs, je vois, par ce qui se passe dans 
les g8n6ralités, que le Limousin n'a pas été trait6 beaucoup plus 
favorablement que les autres provinces : toutes ont eu leur part 4 
ce bienfait du roi, vraisemblablement & proportion de leur Btendue. 
J'en juge par la gén6ralitb de Bordeaux, dans laquelle j'ai lieu de 
croire que les fonds accordés pour cet objet sont beaucoup plus con- 
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sidhrabla que dans celle de Limoges ; cepentlniit jc sais qiie cette 
gbnéralitb n'a pas souffert extraordinairement dans ses r&eoltes, et  
qu'elle est à peu près daris le mbme état que l'Angoumois, dont 
assurbment la situation n'est en rien comparable à celle de IR mon- 
tagne du Limousin et des parties limitrophes de l'Auvergne et de 
la gén6ralité de Moulins. 

Je ne puis, monsieur, expliquer la disproportion du traitemerit 
de cette gbnbralite avec ses besoins, que par l'idée où sans doute vous 

f 
avez 6th que la misère était il peu prks universelle dans Ic rojnumc:, 
e t  que, l'immensit6 des besoins de l'État ne vous permettant pas de 
proposer au roi des diminutions d'impôts assez fortes pour procurer 
aux peuples un soulagement proportionné , vous ne pouviez rien 
faire de mieux que de rbpartir à peu près Qgalement eritrc toutes 
les provinces le peu de sacrifices que la situation des finances vous 
permettait de faire. 

Je ne pourrais concevoir autrement, monsieur, que vous eussiez 
pu lire les détails dans lesquels je suis entrb sans en etre frappé et 
sans y avoir égard : ils sont tels qu'avec le plus grarid dhsir de vous 
persuader et  d'obtenir de vous un soulagoment beaucoup plus con- 
sidérable, il m'est impossible de trouver de nouvelles raisons, ni 
d'ajouter à la force de celles que je vous ai déjà exposbes. Je suis 
donc forcé de vous les répéter, ou plutôt d'en faire une courte rdca- 
pitulation, en vous suppliant de vous faire reprbsenter encore ce que 
j'ai eu l'honneur de vous dire dans l'état des récoltes et  dans mon 
Avis sur le moins-imposé. 

Le premier motif sur lequel j'insistais était l'horrible disette que 
la province a éprouvée dans le cours de l'année 1770, et l'épuisement 
de toutes les ressources qui en avait résulté. Je vous observais que 
les ouvriers et  les artisans n'avaient pu subsister qu'en vendant leurs 
derniers meubles et  jusqu'à leurs vktements ; que les propriétaires, 
forcés d'avancer la nourriture à leurs colons pour iie pas laisser leurs 
terres en friche, ont été presque tous obligés d'acheter à un prix 
exorbitant du grain au delà de ce qu'ils avaient récoltb; qu'ils 
avaient été en outre obligés de se cotiser pour nourrir les pauvres 
de leurs paroisses. 

J'ajoutais un calcul frappant de la quantith d'argent que cette 
disette a dû faire sortir de la province p,our l'acliat des subsistances. 
EQ prenant tous les éléments de ce calcul au plus bas, j'hvaluais 

1. 39 
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cette quantith à 3 millions 600,000 livres ou 4 millions, somme 
presque égale au montant des impositions ordinaires de la province, 
et  qui ne peut rentrer par leu voies ordinaires du commerce qu'au 
bout d'un assez grand nombre d'années ; et je representais l'obstacle 
que ce vide dans la circulation devait nécessairement mettre au re- 
couvrement des impositions. J'insistais encore sur la nécessité de 
suppléer, par un soiilagement effectif, A I'impossibilité où s'étaient 
trouvés une grande partie des contribuables de payer leurs impo- 
sitions dans un temps où, faute de moyens pour subsister, ils étaient 
obliges de vivre de charite. 

Tous ces faits sont exactement vrais, monsieur; mais une chose 
non moins vraie, et qui ne paraît pas vous avoir assez frappe, c'est 
que ce malheureux sort a éte particulier au Limousin et 21 quelques 
cantons limitrophes des provinces voisines, dont aucune n'a autant 
souffert. Le cri général qui s'est élevé dans les derniers mois de 
l'&té dernier a pu faire illusion1 ; mais il est trhs-certain que, dans le 
plus grand nombre des provinces, la cherté ne s'est fait sentir que 
pendant deux mois ou deux mois et demi tout au plus; que nulle 
part elle n'a 6th comparable à celle qu'on éprouvait dans le 1 ~lrnou- ' 

sin, plus éloigné des secours; que, m&me à prix égal, les peuples de 
cette dernihre prbvince ne pouvaient manquer de souffrir davantage, 
parce que, le prix habituel des grains, et  par conskquent les revenus 
et les salaires du travail y étant plus bas que dans les provinces plus 
21 portke des débouchés, la cherté, sans y &tre plus forte, y devait 
etre plus onheuse. Dans le grand nombre des provinces, cette cherté 
passaghre n'est tombée que sur les journaliers et  les artisans; les 
proprietaires et  les cultivateurs en ont du moins été. dédommages, 
peut-être mbme enrichis par la vente avantageuse de leurs récol tes : 
dans le Limousin, au contraire, les propriétaires, obligbs d'acheter 
du grain pour nourrir leurs colons, ont éprouvé des pertes dont ils 
se sentiront longtemps. Je vous l'ai dit, monsieur, là cherthdes grains 
ne peut Btre profitable dans cette province qu'aux nobles et  aux ec- 
clésiastiques propriétaires de rentes seigneuriales, et  qui ne contri- 
buent presque en rien à I'impdt; il n'est donc pas vrai que la mishre 
de l'année dernière n'ait afflige le Limousin que comme les autres 
provinces : cette généralité a étC! afnigée hors de toute prop~rtion, 
et j'ose dire qu'elle doit etre soulagée hors de toute proportion. 

Dans une lettre partieulihre que j'ai eu I'honneur de vous adresr 
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ser en meme Wmps que mon Avis, j'ai appuyé sur une autre consi- 
dération non moins décisive. Je vous avais déjà rappelé dans mon 
Avis ce que j'avais prouvé précédemment à M. de Laverdy, que, par 
une suite <le la surcharge qu'éprouvait depuis longtemps cette pro- 
vince dans la masse de ses impositions, le recouvrement s'y trouvait 
arriéré de temps immémorial, de façon que les impositions n'é- 
taient en général soldées qu'à la fin de la troisième année, et  que 
le seul moyen de rapprocher des temps ordinaires les recouvrements 
arribrés, Btait de mettre la province en Btat de s'acquitter par de- 
grés, en diminuant la surcharge qui lui laisse à peine de quoi se 
soutenir au point oh elle est, sans augmenter la masse des arré- 
rages. Dans ma lettre, je vous ai mis sous les yeux la comparaison 
des recouvrements en 1770  , avec les recouvrements en 1769'. 
Comme l'année n'était pas encore finie alors, je n'ai pu vous en pré- 
senter qu'un tableau incomplet. Je viens de le faire relever exacte- 
ment sur les états des recouvrements de chaque mois : il en rksulte 
qu'en 1769  la totalité des payements sur toutes les impositions des 
années non encore soldées a &té de 4,415,431 liv. 1 7  sous 16 de- 
niers. En 1770,  la totalité des payements n'a BtB que de 3 millions 
51 3,945 liv. 10 sous dix deniers. La province s'est donc arréragke, 
en 1770, de 901.486 liv. 7 sous, ou en nombre rond de plus de 
900,000 francs. C'est environ le quart du total de ses impositions. 

Réunissez, monsieur, cette augmentation énorme dans ce que la 
province doit payer en 1771,  avec un vide de près de 4 millions 
sur la somme d'argent existunte dans la province, e t  voyez s'il est 
possible, je dis possible physiquement, qu'elle paye le courant et  ces 
enormes arrérages, et je ne dis pas sans écraser les contribuables, 
je dis m&me en les écrasant. 

Cependant, monsieur, je n'ai encore insisté que sur les suites 
des désastres qu'a versés sur elle la disette de 1769  à 1770. Que 
seraAce, si vous faites entrer en considération les malheurs qu'elle a 
éprouvés de 1770  à 1771,  malheurs qui lui sont tellement particu- 
liers, qu'à proprement parler elle ne les partage qu'avec deux pro- 
vinces voisines? Je sais que le défaut de recolte n'a pas été aussi gé- 
néral que l'année dernière; mais, dans la pliis grande partie de la 
province, la récolte cependant a encore étB très-médiocre , et dans 
tout le canton de la Montagne elle a ét6 presque nulle. Dans ce mal- 
heureux canton, aucune denrée ne peut suppléer au vide des grains, 
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et la détresse y est au point qu'on n'a pas mbme pu semer faute de 
semence, et que plusieurs des grains qu'ou a semés n'ont pu germer 
en terre, parce qu'ils ne contenaient aucune farine. Je ne fais que 
vous répéter ce que je vous ai déjà mis sous les yeux; mais je ne 
puis m'empécher de vous redire encore qu'il est impossible de faire 
payer des impositions à un peuple réduit à cette extrémitk. C'est 
un fait trhs-constant, qup la plus grande partie des terres labourables 
n'ont produit aucun revenu ù leurs propriétaires ,. et qu'ils sont 
obligés d'acheter du bl6 pour eux et pour leurs colons. Je suis obligé 
de vous répéter, monsieur, qu'il est indispensable de supprimer 
presque toute I'impositioii des paroisses les plus affligées : or, le 
moins-imposé que vous avez procuré à la province est iiifiniment 
trop niodiyue pour y suffire, meme en n'accordant rien à tout le 
reste de la province. 

J'ai fini mon Avis par un calcu~l qui vous a sans doute effrayé, et vous 
avez trouve mes demandes exorbitantes : cependant je crois ce calcul 
exact, et je crois que vous devez étre frappé du rapport précis qui 
se trouve entre son rEsultat et la somme dont la province s'est ar- 
réragée sur les recouvrements, par la seule impossibilité de payer. 
Je puis vous protester que je n'ai pas cherché A faire cadrer ces 
deux rksultats, et que j'avais fait mon premier calcul avant de com- 
parer ce que la province avait payé dans l'une et l'autre annbe. 

Au reste, monsieur, comme je vous le disais alors, je calculais, 
j'exposais les besoins, je ne demandais pas ; je connaissais assez la 
situation de l'État menacé d'une guerre, pour ne pas espérer d'obte- 
nir tout ce que je pensais étre nécessaire; mais il y a bien loin de 
900,000 f. à220,OOO; et je n'aurais jamais pense qu'après vous avoir 
mis sous les yeux des raisons aussi fortes, vous eussiez laiss6 subsis- 
ter sur les contribuables une charge de 60,000 fr. plus forte qu'en 
1769. Si les circonstances, si les craintes de la guerre, si l'opinion 
de la disette générale ont mis allors obstacle A votre bonne volont&, 
j'ose espbrer du moins que, rassuré sur les dangers de la guerre, et 
voyant que le Limousin a essuyi: deux ans de suite des malbeurs que 
les autres provinces n'ont point Eprouvés, vous voudrez bien intéres- 
ser de nouveau en sa faveur la bienfaisance du roi. 

Vous eûtes 1.a bonté l'annbe dernihre, sur mes représentations, 
d'ajouter au premier moins-impos6 de 250,000 liv. un supplément 
de 200,000 livres. Pour noils faire lin traitement Bgal, il faudrait 
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un supplément de 830 ,000  liv. : ce ne serait point ericore assez pour 
les besoins que j7ai exposés, et  avec ce supplément mbme, je ne 
pourrai presque y faire participer la partie de l'Angoumois; mais je 
pourrais du moins soulager d'une manière efficace la partie de la 
Montagne, et  le reste du Limousin se ressentirait un peu des bonth  
du roi. 

J'ose vous supplier, monsieur, de prendre en considératio~i ces 
représentations, qu'il est de mon devoir de vous faire, e t  auxquelles 
je ne puis croire que l'amour du roi pour ses peuples se refuse, si 
vous avez la bonté de les faire valoir. 

Je suis avec respect, etc. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralil6 de Limoges poiw i'aiinbe 177-2,'. 

Dans l'Avis que nous avons eu I'lionneur d'nd~esser l'année der- 
nière au Coriseil , nous avons cru indispeiisnble de rappeler le Mb- 
moire' sur lequel nous insistons depuis l'année 1766, et par lequel 
nous avons démontrb que la g8néralitb. de Limoges éprouve depuis 
longtemps une surcharge &norme daris ses impositions; que les fonds 
taillables de cette genéralitb. payent au roi, en y comprenant les 
vingtièmes, de 45 à 5 0  pour 100 du revenu total de la terre, ou 
de 90 h 100 pour 100 de ce qu'en tirent les propribtaires, et  que 
cette charge est incomparablement plus forte que celle que suppoi- 
tent les provinces voisines et  la plus grande partie des autres pro- 
vinces du royaume. 

Nous avons aussi rappel6 une lettre très-dl.tailléc, Bcrite en 1767 
à M. de Lnverdy, et  nous y avons joint encore un tableau des re- 
cbuvremerits pour les impositions de 1769. Dans cette lettre, nous 
nvioiis prouve que c'est à cette surcharge seule que l'on doit impu- 
ter le retard habituel qui dure depuis un temps imm6morial dans In 

' Les détails précédant cet Avis sont résumSs de la maniére suivante par Dti- 

pont de Remours : 
a Après avoir observé que le brevet de la taille pour l'année 1772 avait été arrêté 

à la somme de 1,942,293 livres 2 sous, comme celui de l'année 1771 ; mais qu'en 
1771 deux arrêts postérieurs ayant accordé une diminution de 270,000 livres, I'ini- 
position effective de 1771 n'avait été que 1,672,293 livres 2 sous, en sorte que, s i  
on laissait siibsister l'imposition telle que le portail l'arret dir Conseil, i l  y aurait 
une augmentation réelle de 970,000 francs, ce qui ne pouvait être l'intention du 
roi, M. Turgot rend compte & l'état des récoltes, qui ne prometlaient d'abondance 
qu'en chataignes; puis il passe à son Avis. P 

Y Voyez ce Mémoire, page 341. 
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gEnBralitO de Limoges sur le recouvrement des impositions; retard 
tel que les impositions ne sont soldees qu'à la fin de la troisihme 
annBe, e t  que les contribuables, dans les temps les plus heureux, 
ont toujours h satisfaire trois collecteurs à la fois. Nous observions, 
dans cette mBme lettre, que l!e seul moyen de rapprocher des ter- 
mes ordinaires les recouvrements- arrihrés, Btait de mettre la pro- 
vince en état de s'acquitter par degres e , ~  diminuant cette surcharge, 
qui lui laisse à peine de quoi se soutetiir au point où elle est sans 
augmenter la masse des arrbrages. 

Nous auroiis occcasion, dans le cours de cet Avis, de remettre 
encore sous les yeux du Conseil d'urie manière plus frappante I'exchs 
de ces a~rbriiges, et leur prodigieuse augmentation par l'effet des 
mal heurs successifs qu'a essuy Bs le Limousin, ainsi que la necessité 
urgeii te d'y remédier. 

Nous rie nous lasserons poiint de rkpéter que, pour ramener les 
impositions de la génBralit6 de Limoges à la mBme proportion que 
celles des autres provinces, c'est-à-dire pour qu'elle ne payAt au 
roi que le tiers du revenu total, ou Urie somme Bgale B la moitié de 
ce que retirent les propri8taires. il faudrait une diminution effec- 
tive de plus de 700,000 liv., dont la moitiB fût yortke sur la taille, 
et l'autre moitiB sur les impositions accessoires. 

Nous répbterons de meme que ce n'est point A titre de grlice ni 
sous la forme de moins-impos8, que ce soulagement devrait lui Btre 
accordé; que ce n'est point une faveur passagère qu'elle réclame de 
la bonté e t  de la justice du roi, mais un changement permanent 
dans sa proportion avec les autres provinces; un changement dans 
sa fixation sur les commissions mêmes des tailles, et  dans l'as- 
siette du second brevet et  de In capitation. 

A quelque point qu'il fût interessant de donner de nouvelles 
preuves de cette surcharge, d'insister sur la nécessitB d'y avoir 
Bgard, e t  de lever les doutes e t  les difficultks qui ont pu jusqu'ici 
suspendre la decision du Conseil, nous nous trouvons encore cette 
a n d e ,  ainsi que nous nous trouvions l'année derniere. dans la n4- 
cessite de passer léghrement sur des considdrations aussi puissantes. 
AU milieu des flBaux dont cette province a ét6 successivement ac- 
cablde pendant trois annBes, nous avons malheureusement des motifs 
plus pressants encore à prBsen ter. 
M. le contr6leur-g8n8ral sait qo'après deux disettes consécu- 
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tives que le Limousin a essuyées en 1770  et en 1771, il est en- 
core menacé d'en essuyer iine non moins cruelle en 1772.  Nous 
lui en avons mis lea détails sous les yeux, et  ils ont fixé son atten- 
tion, puisque ln province a dbjà ressenti l'effet des bontés pater- 
nelles du roi par les secours qu'il a bien voiilu accorder pour faci- 
liter les approvisionriements. Nous observerons $eulement qu'à ne 
s'arréter m&me qu'au vide des récoltes, indépendamment de toute 
autre considération, la situation de la province sera plus fAcheuse 
en 1772  qu'en 1 7 7  1. La récol te est en gbnéral beaucoup moindre 
qu'en 1770 ,  m&me dans la partie de la Montagne, où cependant la 
misère a été portée à I'exc&s. Dans le plat pays du IAimousiii, h 
châtaigne pourra remplacer en partie la diff'6rence d'une année à 
l'autre; mais l'Angoumois, qu'une récolte passable en froment et  
abondante en blé d'Espagne avait sauvé de la disette en 1770, 
souKrira beaucoup et peut-&tre autarit qu'en 1769.  La médiocritb 
de la modération accordke sur les impositions de 1771,  et  l'excès 
des maux qui accablaient le canton de la Montagne, ri'ont pas permis 
de faire participer I'Arigoumois à cette moderation, malgré 1'8pui- 
sement où la disette de 1770  avait jeté les peuples; mais cette année 
il aura des droits trop bien fondés. et  auxquels nous espéroiis qu'on 
ne voudra pas se refuser. 

L'état des récoltes de cette année sollicite puissamment les bien- 
faits de Sa Majesté en faveur d'une portion si malheureuse de ses su- 
jets. Combien ce motif n'acquiert-il pas de force, lorsque l'on consi- 
dkre que cette disette vient à la suite de deux autres consécutives, 
dont la premikre avait suffi pour &puiser toutes les ressources, toutes 
le's épargnes antérieures, tous les moyens de subsister pour les pau- 
vres en vendant leurs bestiaux, leurs meubles, jusqu'à leurs véte- 
ments, tous les moyens pour les habitants d'une fortune médiocre de 
soulager les plus malheureux ! Car enfin, avec quoi pourront payer 
des impositions ceux qui n'ont pas de quoi subsister eux-m&mes? 

Nous avions développt5 toutes ces considérations de la manière 
la plus forte, soit dans notre Avis de l'année dernière, soit dans 
une lettre particulière que nous avons eu l'honneur d'écrire à M. le 
contrbleur-général le 9 mars 1771. Nous lie répéterons point les 
details dans lesquels nous entrames alors, mais nous osons dire 
qu'ils méfitent toute 'so6 attention, et  nous le supplions de vouloir 
bien se les faire reprksenter. Nous en rappellerons seulement quel- 
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ques articles principaux, en observant que la continuité des memes 
malheurs sur la province ajoute prodigieusement à la force des 
considerations que nous exposions, et  qui n'btaient déjA que trop 
frappnntes. Si les circonstances où se trouvait alors le royaume, 
menacE d'une guerre htrangere, n'ont pas permis d'avoir, à des 
demandes appuydes de tant de preuves, tout 1'8gard qu'elles meri- 
taient, c'est un nouveau poids qu'elles ont acquis, et  qui sollicite 
d'autant plus impbrieusemerit la bienfaisance de Sa Majesté. 

Nous insistons fortement sur un calcul ' dans lequel, en mettant 
tout nu plus bas, nous prouvions que, pendant la disette de 1770, il 
étiiit sorti de In province, pour la nourriture des habitants, au moins 
3,600,000 liv., rbduits U uii peu plus de 3 millions, en dhdui- 
sant les soulagements extraordinaires que le roi avait eu la bonté 
d'accorder h la province, soit en augmentations de moins-imposé, 
soit en avances pour les approrisionnements et  les travaux publics. 
Nous osons rbpbter que cette considération mérite toute l'attention 
du Conseil. Il est évident que les contribuables ne peuvent payer 
les impositions qu'avec de l'argent, et  que par conséquent ce vide, 
dnns la somme qui circulait pour les besoins et  le commerce in- 
térieur de la province, doit les mettre dans l'impossibilité d'y satis- 
faire. II n'est pas moins évident que la province, dont le commerce 
dans aucun genre n'a pu augmenter, n'a eu aucun moyen de faire 
rentrer cet argent. Ce vide, bien loin d'Btre diminué, n'a pu que 
s'accroître beaucoup par la disette de 1771. A la vérité, cette der- 
niEre disette n'a pas ét6 aussi génkrale, mais il n'en est pas moins 
vrai que le Limousin n'a pu subsister que par une importation con- 
siderable de grains de toute espèce qu'ont fournis les provinces voi- 
sioes. Si I'on suppose que cette importatiori ai t 6th le tiers de celle 
de 1770, le vide, au lieu d'etre de 3 millions, sera donc de 4, et  
I'on doit s'attendre qu'il augmentera beaucoup plus en 1772, 
puisque le dbfaaut de recolte est plus gbn8raL 

Une autre considt!ration, j'ose le dire. effrayante par elle-meme. 
et  encore plus quand on la rapproche du vide dans la masse d'ar- 
gent dont nous venons de parler, c'est l'immensité des sommes 
dont la province est arrkragbe sur ses recouvrements; et  nous ne 
voulons point parler iei de ce retard ancien et immbmorial, en con- 
sbquence duquel l'imposition assise chaque année n'est jamais sol- 

Voyez plus haut, page 593 et suivanlesde ce volume. 
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dée qu'en hoiaans, de sorte que les contribuables sont, comme nous 
l'avons déjà observB, toujours exposBs aux poursuites de trois col- 
lecteurs à la fois. 

Dans cet état des choses, les contribuables n'en payent pas 
moins chaque année, quoique sur différents exercices, une somme 
à peu près égale à la totalité des impositions de I'annke courante; 
e t  i'on sent au premier coup d'œil que s'il en Etait autrement, les 
arrérages grossiraient sans cesse au point de mettre les peuples abso- 
lument hors d'état d'y satisfaire jamais. Cependant, l'effet de cettesur- 
charge d'impositions, dont nous nous plaignons depuis si longtemps, 
et que nous croyons avoir évidemment prouvbe en 1766, est. tel que, 
pour peu qu'il survienne un accroissement d'impositions extraordinai- 
res, pour peu que la province essuie quelques malhe~rs~art icul iers ,  il 
devient impossible de payer dans l'ann6e une somme égale à l'im- 
position courante, et  que les arrérages n'augmentent nécessaire- 

\ 

ment. En e h t ,  nous avions observé à M. le contrbleur-général que 
la province avait payé, en 1770,  environ 900,000 fr. de moins 
qu'en 1769 ,  et  nous lui avions fait considérer en même temps que 
cette somme cadrait assez exactement avec le calcul des sommes 
qu'il avait été nécessaire de remettre à la province, tant pour 
exempter d'impositions les journaliers et  les petits propriétaires 
qu'on avait Qt6 obligé de mettre à la charité publique, que pour 
soulager d'une manière vraiment efficace les paroisses de la Mon- 
tagne, et pour ne pas faire supporter aux autres contribuables de 
la province une charge plus considerable apres la disette de 1770,  
que celle qu'ils supportaient en 1769. Nous ajoutions que l'accord 
de ces deux rbsultats méritait d'autant plus son attention, que cet 
accord n'gvait été aucunement combiné, et  que nous avions achevé 
le calcul des soulagements dont la province avait besoin avant d'avoir 
pensé à comparer les recouvrements de 1770  avec ceux de 1769. 

Cette considBration, qui ne paraît pas avoir autant frappé le Con- 
seil l'année dernihre qu'elle nous semblait le mériter, est trop im- 
portante pour que nous ne cherchions point $ la développer de 
nouveau, et  21 la présenter enceore sous un jour qui montre la n b  
cessi té d'y avoir Bgard . 

Nous avons fait continuer, d'année en annbe, le relevé des re- 
muvrements annuels que nous avions déjà adressé à 111. de Laverdy 
en 1767, et nous avons compark le recouvrement effectif de chaque 
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annde sur les différents exercices courants avec I'impcisition assise 
chaque année sur la province. Il1 résulte de ce tableau que, dans l'in- 
tervalle de 1756 à 1'163 inclusivement, c'est-à-dire pendant la durée 
de la guerre et des impositions extraordinaires qu'elle avait occa- 
~ionuées, les recouvrements oint toujours été au-dessous de l'impo- 
sition de l'année courante. Cette augmeiitation annuelle d'arrhrages 
formait, à la fin de 1763, une somme de 1,540,285 liv. 

Depuis 1764, la province avait commenct5 à s'acquitter en payant 
chaque annbe quelque chose au delà de l'imposition courante. Ces 
excédants de recouvrements accumult5s ne formaient cependant, B 
la fin de 1769, qu'une somme de 359,240 liv. Par consbquent, il 
restait encore, des anciens arrt5rages accumulés pendant huit ans 
de guerre, une somme de 1,199,025 fr. Or, cette somme est plus 
que doublke par l'effet de la disette de 1770 et 1771. En 1770, 
les payements ont kt6 moindres que l'imposition de 819,329 liv. 
L'année 1771 n'est point achevée; mais, en comparant les payements 
faits dans les neuf premiers mois avec. les payements faits dans les 
neuf mois correspondants de 1769, année pendant laquelle les re- 
couvrements furent à peu pres égaux à l'imposition, on trouve une 
différence de 454,925 liv. Airisi, pendant les deux disettes de 1770 
et 1771, la province s'est encore arréragée sur ses impositions de 
1,274,254 fr. Cette somme est plus considérable que celle qui lui 
restait à acquitter des anciens arrérages de la guerre. En les réunis- 
sant toutes deux, il en résulte qu'elle est actuellement arrkragke de 
2,473,279 fr. sur ses impositions, independamment du retard ha- 
bituel et immémorial qui existait avant la guerre. Si l'on rap- 
proche cette masse énorme d'arrérages d'un vide de 4 millions 
dans la masse effective de l'argent circulant, qui a nbces6airement 
rbsulté des deux dernieres disettes, on sentira combien il est im- 
possible que les contribuables puissent jamais se relever d'une pa- 
reifle dette envers le roi, s'il ri'a la bonté de venir A leur secours par 
des soulagements proportionnés à une situation aussi accablante. 

Toute la rigueur des poursiuites, toute la force de l'autorité, toute 
la soumission, tout le zele des sujets, ne peuvent rien contre l'im- 
puissance physique de payer, que ces calculs démontrent d'une ma- 
nihre palpable*. 

Nous devons encore insister sur une observation trhs-importante, 
c'est que dans une province telle que le Limousin, où les proprik 
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taires e t  les ~ultivateurs n'ont en géneral que tres-peu de grain à 
vendre, et sont meme obligbs d'en acheter pour la nourriture de 
leurs colons et domestiques toutes les fois que les menues denrées 
dont les paysans se nourrissent ont manque, l'influence de la disette 
sur les recouvrements est toute différente de ce qu'elle est dans les 
provinces à grandes exploitations, où les fermiers s'enrichissent 
ordinairement durant les disettes par la vente avantageuse de leurs 
récoltes, et n'en sont que plus en état de s'avancer sur le payement 
de leurs impositions. - Nous avons plusieurs fois observé que la 
cherté des grains ne peut &tre profitable en Limousin qu'aux ecclé- 
siastiques et aux nobles, propriétaires des dîmes et des rentes sei- 
gneuriales, lesquels ne contribuent que très-peu à l'impût. Nous 
ajoutons encore que le Limousin est en m&me temps la province qui 
a souffert de la disette le plus longtemps; qui, par sa position mBdi- 
terranée. se trouve plus éloignée des secours, e t  dans laquelle à 
cherté égale les peuples doivent souffrir davantage, puisque, le prix 
habituel des grains e t  par consequent les revenus et les salaires du 
travail y Btan t plus bas que dans les provinces plus à portBe des dB- 
bouchés, la cherté sans y &tre plus forte doit y &tre plus onheuse. 
Nous en conclurons, comme nous le faisions l'annee dernière, et  à 
bien plus forte raison dans un moment où nous sommes menaces 
d'une troisième disette, que cette généralité, ayant été amigée hors 
de toute proportiori, doit &tre soulagée hors de toute proportion. 

Quoique rien ne semble devoir ajouter à la force des considera- 
tions que nous venons de mettre sous les yeux du Conseil, nous ne 
pouvons cependant passer sous silence un autre objet de perte d'au- 
tant plus interessant, qu'il ne peut manquer de diminuer beaucoup 
les ressources pour le payement des impositions. On sait que ta vente 
des bestiaux est presque la seule voie par laquelle rentrent chaque 
annbe en Limousin les sommes qui en sorterit, soit pour les impo- 
sitions royales, soit pour payer le revenu des proprietaires rhsidant 
hors de la province, soit pour solder les marchandises qu'elle tire du 
dehors pour sa consommation. Ce n'est m&me qu'à l'activité de ce 
commerce dans ces dernieres années, que la province doit d'avoir pu 
soutenir jusqu'à un certain point le poids de la disette et  p a y r  
meme une partie de ses impositions. Cette ressource est prbte à lui 
manquer. D'un CM, la cherté des fourrages qui s'est d6jà fait sentir 
par la diminution du prix des bestiaux maigres ; de l'autre, la dimi- 
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nution sensible dans la consommation de Paris, qui fera nbcessaire- 
ment tomber le prix des bestiaux gras, occasionneront une double 
perte aux propriétaires. C'est encore un motif qui doit faire sentir 
de plus en plus la nbcessikb de soulager eflicacement la province. 

Pour nous résumer, nous allons rappeler en peu de mots les dif- 
fbrentes considérations que nous venons d'exposer dans notre Avis. 

.4u motif de la surcharge ancienne et trop prouvée dont la pro- 
vince se plaint dans les temps les plus heureux, et  qui l'a jetée for- 
cément dans un retard habituel sur le payement de ses impositions,< 
qui ne sont jamais payées qu'en trois ans, se joignent l'approche 
d'une disette en 1772, à la suite des trois disettes consécutives qui 
ont déjà épuisé toutes les ressources des peuples, disette qui doit 
Btre e t  plus cruelle e t  plus étendue que celle de 1771, puisque le 
vide des rkcoltes s'est fait senitir dans toute la généralité. L'Qtat du 
canton de la montagrle en particulier ne laisse envisager de ressources 
contre la famine absolue que dans. la bienfaisance de Sa Majestk. 

Un vide de 4 millioiis sur la masse-d'argent qui circulait daris la 
province, et  qui en est sorti pour payer les grains qu'elle a et6 for- 
cée de tirer d'ailleurs, vide qu'aucun commerce n'a pu remplacer, e t  
que la nécessitb de tirer encore des grains des autres provinces et  de 
l'étranger augmentera nécessairement. 

Une masse d'arrérages sur le recouvrement des impositions de 
prhs de 2,500,000 livres, c'est-à-dire des cinq huitihmes de la 
totalité des impositions de la province, arrbrages dont plus de moitié 
se sont accumulés dans l'espace de vingt et  un mois par l'effet néces- 
saiïe des deux dernieres disettes, qui ont ainsi doublé le mal qu'a- 
vaient fait à cet égard huit annEes d'une guerre ruineuse. 

Enfin, la diminution des ressources ordinaires de la province par 
I'al6iblissement du commerce des bestiaux, rbsultant de la perte 
totale des foins et de la diminution dans la consommation de Paris. 

Sans doute des motifs aussii forts, aussi touchants, ne solliciterit 
pas moins la justice et  mhme Ila sagesse du roi que sa bonté pater- 
nelle, en faveur d'une partie de ses peuples accablée d'une (suite de 
flkaux successifs qui l'ont réduite à 1'8tat le plus déplorable. II nous 
suffit d'en avoir mis le tableau sous ses yeux. Nous n'osons nous 
fixer à a~cune~demande. L'année dernière, nous avions bprouvé la 
mhme crainte ; rlous avions ex pose les faits, calculb les besoins de la 
province, en observant que nos calculs n'&aient point des demandes. 
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Nous sentions combien le rksulat en était effrayant et  peu propor- 
tionnB aux besoins actuels dc l'État, puisque ce résultat montait à 
900,000 livres. Nous ne demandions ni n'espérions meme pas ce 
secours ; mais nous avons éte vivement afflige de n'obtenir que 
270,000 livres, somme qui ne iious a permis que de soulager im- 
parfaitement la Montagne et quelques parties (lu Limousin, e t  qui 
nous a laissi? l'impuissance de faire sentir ii l'Angoumois les effets 
de la bienveillance du roi. En 1770,  nous avions du moins obtenu 
un moins-impos6 de 450,000 livres, et toute la province s'en était 
ressentie. Nous devons dire, et nous croyons avoir prouve, que ses 
besoins sont beaucoup plus considérables, et  nous osons supplier Sa 
Majestb de vouloir bien y proportionner ses bonth. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges pour l'année 1773 $. 

Nous avons développé tant de fois, avec tant de force et d'&tendue, 
l'indispensable necessite de venir au secours de cette gbnbralité, 
non-seulement par un soulagement momentani? h titre de moins- 
imposé, mais par une diminution forte et  permanente sur ses impo- 
sitions, que nous sommes reduit à l'impuissance de rien ajouter de 
nouveau à ce que nous avons déjii dit. Nous osons prier encore le 
Conseil de prendre en consid6ration le MBmoire sur la surcharge 
des impositions de la g&n&raliti?, que nous avons joint à notre Avis 
sur les impositions à la fin de 1766 ,  les details dans lesquels nous 
sommes entre en donnant notre Avis en 1770,  et ceux que nous y 
avoris ajoutés l'année dernière. Nous nous bornerons A en presenter 
ici les résul tats généraux. 

1" Nous croyons avoir démontré, dans le Mémoire dbjà cité, que 
les fonds taillables de la g6nBralite de Limoges payent au roi, en y 
comprenant les vingtièmes, de 45 à 50 pour 1 0 0  du revenu total 
de la terre, ou de 9 0  à 1 0 0  pour 1 0 0  de ce qu'en tirent les pro- 
priktaires, et que cette charge est incomparablement plus forte que 

Cet Avis était accompagné d'un préambille que Dupont de Nemours résume en 
ces termes : 

a M. Turgot observe que le brevet de la taille pour l'année 1775 est le même que 
pour l'année 1772, et que le roi ayant accordé après l'expédition du brevet Urie di- 
minution de 270,000 livres en moins-imposé, la perceptio? du nouveau brevet, si 
elle devenait obligatoire, serait une augmentation réelle de 270,000 francs. 

a 11 rend compte ensuite de l'état des récoltes, puis i l  passe h son Avis. a 
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celle que supportent les provinces voisines, et la plus gtahde partie 
des autres provinces du royaume. 

20 Nous avons prouve en 1770 que la disette éprouvée par la 
province avait fait sortir près de 4 millions de la masse d'argent 
qui, jusqu'alors, y avait été en circulation : il n'est malheureuse- 
ment que trop clair que ces sommes n'ont pu rentrer, et que le vide 
a db au contraire augmenter, puisque la province n'a pas moins ét6 
en 1771 et 1.772, qh'elle ne l'avait été en 1770, dans la nécessité 
de tirer des grains du dehors. 

3" Nous avons fait voir qu'indhpendamment du retard habituel 
sur le recouvrement des impositions , et qui consiste en ce que la 
province n'achève de solder entihrement les impositions d'une année 
qu'au bout de trois ans, l'excès des charges pendant la guerre avait 
augmen té les arrhrages de la province d'une somme de 1,540,000 1. 
Depuis 1'Btablissement de la liberté du commerce des grains jusqu'A 
la fin de 1769, la province s'&ait rapprochbe du courant d'environ 
360,000 liv., et n'était plus arriérhe que d'environ 1,200,000 liv. 
En 1770, ses arrérages ont augmenté de 820,000 liv. ; c'est-A-dire 
qu'il y a eu cette différence entre l'imposition de 1770 et la somme 
des payements faits dans le cours de l'année sur les exercices de 
1768, 1769, 1770, et autres antbrieurs. En 1771, les arrérages 
se sont encore augmentés de 386,000 liv. Quant aux payements 
faits en 1772, on ne peut enccire en avoir l'état précis, puisque l'an- 
nQe n'est pas finie; mais, pour y supplker, l'on a comparé les paye- 
ments faits dans les neuf premiers mois avec les payements faits 
dans les mois correspondants de 1769. On a pris cette dernière 
année pour terme de comparaison, parce que la somme des paye- 
ments a été & peu près kgale Q celle de l'imposition. Or, les paye- 
ments faits pendant ces neuf mois correspondant à ceux de 1769, sont 
plus faibles de la somme de 33 3,000 liv., dont la province s'est en- 
core arrkragée dans le cours des premiers mois de cette année. Toutes 
ces sommès ensemble font, au moment où nous kcrivons, une masse 
d'arrérages de 2,736,000 liv., non compris le retard ordinaire. 
Quand la province jouirait dle toutes ses ressources, quand elle 
n'aurait essuyé aucun malheur particulier, on ose dire qu'elle se- 
rait d ~ n s  I'impuissance d'acquitter une dette aussi énorme; et ce- 
pendant cette dette acquittée ne la mettrait pas au courant, puisque 
les impositions ne seraient encore soldBes qu'à la troisihme année. 
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Le Conseil peut-il espérer que des peuples Qpuisés par une surcharge 
ancienne, dépouillés de toutes leurs ressources par une disette de 
trois ans, accablés encore en partie par de nouveaux accidents 
qui perpétuent leur misère , s'acquittent jamais d'arrérages aussi 
Bnormes? Nous avons observé que les gel6es du mois de mai ont 
presque détruit la récolte des seigles dans la moitié des paroisses de 
la Montagne; le reste de ce canton a été a.ussi maltrait6 que l'année 
dernière. La grkle et  les ouragans n'ont pas fait moins de ravages 
dans la partie de la basse Marche. La seule espérance pour la subsis- 
tance du peuple est fondde sur la récolte des blés noirs; mais ce grain, 
qui nourrit les cultivateurs, n'est qu'un faible objet de commerce, et  
ne produit presque aucun revenu aux propriétaires. Ceux-ci n'au- 
ront pas m&me la ressource du commerce des bestiaux , dont le 
prix est baissé au moins d'un tiers, et  dont la quantité est encore 
fort diminuée par les maladies qui ont affligé plusieurs cantons. - 
Nous le demandons encore, comment veut-on que ces malheureux 
satisfassent à des charges dont le poids ne cesse d'augmenter? M. le 
contrbleur-général, frappé du retard des recouvremerits, et suppo- 
sant que ce retard pouvait venir de la négligence des receveurs des 
tailles, a autorisé les receveurs généraux à envoyer un vérificateur 
chargé de constater l'état et la régularité des registres des receveurs 
des tailles, et  de voir par lui-m&me si les retards devaient etre at- 
tribues à la mishre des contribuables. Nous savons que la persoane 
envoyée a visité une partie des élections de Bourganeuf et  de Tulle, 
e t  qu'elle a trouvé la misère du peuple au-dessus de I'idke qu'elle 
avait pu s'en former. 

Le mal est connu; il est temps de songer au remède : si l'on ne se 
hate de soulager des malheureux courbbs sous le faix, il ne sera 
plus temps d'aller à leur secours quand ils auront succombé à l'ex- 
c&s de leurs maux; quand la dépopulation, les émigrations, la mort 
des cultivateurs, l'abandon des domaines et  des villages entiers, au- 
ront achevé de changer en désert le quart d'une province. Si les 
imp6ts restent les m&mes, il faudra que les arrkrages augmentent 
chaque année : qu'y gagnera le Trésor royal? rien, sans doute ! Un 
soulagement actuel proportionne aux malheurs de la province, un 
changement dans la proportion de ses impositions, qui la rimène& 
rait au niveau des autres pruvii~ces, feraient respirer les peuples, leur 
feraient entrevoir I'esp&rance d'arriver A la fin de leun  maair, et  leur 



donneraient les moyens de se rapprocher du courant dawlmrs-paye- 
ments. Le roi re~evrait~toujours autant, car on doit htre sûr quYs 
payeront toujours tout ce qu'ils pourront payer : ce qu'on leur de- 
mandera de moins sur tes années à venir servira à les acquitter de ce 
qu'ils doivent sur les années écoulées. Le roi, en faisant ce sacri- 
fice, ne perdrait rien de réel : il ne sacrifierait véritablement qu'une 
crbance qui ne sera jamais payke, puisqu'elle ne pourrait 1'Btre 
qu'en laissant arrérager des sommes égales sur les années à venir. 
Le roi, h qui il est dû 2,735,000 liv. d'arrérages, et 4,400,000 liv. 
d'impositions , recevra, je suppose, en 1773,  2,735,000 liv. A 
compte des impositions de 1773, sur lesquelles la province redevra 
elicore, en 1774, 2,735,000 liv. N'est-il pas visible, que si le roi 
remettait sur 1773 ces 2,735,000 liv., il aurait autant reçu ail 
bout de l'année; qu'il recevrait autant eii 1774, autant en 1775; 
que par conséquent cette remise, quelque énorme qu'elle paraisse, 
n'intéresserait en rien le Tresor royal ; tandis qu'elle présenterait 
au peuple, indépendamment de la perspective la plus consolante, 
un soulagement r6el dans la lilbkration d'une dette, et dans l'affraa- 
chissemeut des poursuites et des frais auxquels elle expove le dB- 
bi teur ? 

Nous nous résumons à dire que la province est surchargbe, et 
qu'il est indispensable de la soulager en la ramenant au niveau 
des autres provinces, ce qui ne se peut faire qu'en diminuant la 
masse de ses impositions de 700,000 liv. au moins; qu'elle est dou- 
blement arréragée sur le payement de ses impositions ; que, par un 
retard ancien et dont l'époque remonte fort haut, les impositions ne 
sont soldées que dans la troisihine année. Nous voyons, par les Btats 
de recouvrement de plusieurs annBes anthrieures aux derniers mal- 
heurs de cette généralitk, que, sur environ 4,400,000 liv. d'impo- 
sitions, il n'y en a guère que 17 A 1,800,000 liv. soldées dans la 
premikre année; que par consequent la province est habituellement 
daitrice de 2,600,000 liv. sur les impositions des annees anté- 
rieures à I'annBe courante. Outre ce retard, la province s'est arrB- 
ragée depuis quelques années d'autres 2,735,000 liv. Ces deux 
sommes &unies font celle de 5,335,000 livres, que la province 
doit au  roi, indépendamment, de l'année courante. Or, il est de 
toute évidence qu'elle est dans I'irnpossibilit8 absolue de jamais 
p ~ y e r  cette dette. II y aurait sans doute de l'inconv6nient A remettre 
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les arrbrages &chus ; on sait par expérience combien ces remises 
sont funestes aux recouvrements, par la fausse esp$rance qu'elles 
donnent aux contribuables de mauvaise volonté. Mais il ne peut y 
avoir qu'une foule d'avantages sans aucun inconvénient à mettre le 
peuple en dtat d'acquitter le passé en diminuant son fardeau pour 
l'avenir. 11 n'y a point à craindre d?excéder la mesure dans les libh- 
ralités dont le roi usera à cet égard. Plus la diminution sera forte, 
plus il y aura d'arrérages ûcquitt&s, e t  ln recette n'en sera gu&re 
moindre. 

Aprhs des motifs aussi forts, il devient presque superflu d'ap- 
puyer sur les soulagements effectifs qu'exigent les malheurs piirti- 
culiers qu'ont Bprouvds cette ann6e les paroisses de la Montagne, où 
la gelée du 12 mai s'est le plus fait sentir, et  celles de la basse 
Marche, qu'ont ravagées plus spbcialement la grble et  l'ouragan 
du 27 juin dernier. Cependant, ces accidents sont dignes (ln eux- 
mbmes de toute l'attention du Conseil ; et l'on ne peut représenter 
assez fortement l'exchs de la misère qui rdgnera dans ces paroisses, 
privées encore de rbcoltes aprhs une disette de trois ans. 

Nous ne pouvons former aucune demande précise. Comment met- 
tre des bornes à nos demandes, lorsque les besoins n'en ont point? 
II suffit de les mettre sous les yeux du roi, et  de réclamer ses bontés 
pour tant de malheureux qui n'ont pas d'autre espérance. 700,000 f. 
de surcharge ancienne, relativement à la proportion génbrale des 
impdts dans le royaume; un retard ancien de 2,600,000 liv. sur le 
payement des impositions; 2 autres millions 700,000 liv. d'arrk- 
rages nouveaux, accumulds en peu d'annbes; 4 millions d'argent 
sortis de la province pour la subsistance des habitants, pendant une 
disette de trois ans ; tous les pauvres artisans, tous les cultivateurs, 
une grande partie des propriétaires &puisés de toutes leurs res- 
sources, ayant vendu leurs meubles, leurs bestiaux, leurs haee s  , 
ayant engagé leurs fonds pour subsister pendant cette cruene di- 
sette; de nouveaux accidents, B la suite de tant d'autres; des pa- 
roisses entiEres privdes de leur récolte par la gelée ou la grble ; la 
perte d'une grande partie des fourrages; des maladies et  des morta- 
lités sur les bestiaux; la diminution de leur valeur, enlevant aux 
habitants du Limousin la dernihre espérance qui pourrait leur res- 
ter : voila exactement la position de la province au moment où 'nous 
Bcrivons. Aprhs un pareil tableau, il n'est pas nécessaire de dire 

1. 40 
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que le .moins-imposé que le roi a bien voulg acc~rder  I'annbe der- 
nihre, et  qui était de 270,000 liv?, serait infiniment au-dessous de 
ce que les besoins de la province exigent. Quelque fortes que puis- 
sent btre nos demandes, iious osons dire qu'elles seraient toujours 
trop faibles ; et la province ne peut que s'abandonner aux bontés du 
roi. - 

LETTRE A M. D'ORMESSON, ACCOMPAGNANT L'AVIS PR&CI$DENT. 

Le 14 octobre 1778. 

Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser directement les 4tats de 
rbcoltes de cette 'annhe, avec mon Avis sur les impositions. 

Permettez-moi de recommander encore de nouveau cette province 
à vos bontés. M. le contrdleur-général trouvera peut-btre que je ne 
cesse de me plaindre ; cependant, quelque fortes que soient les expres- 
sions par lesquelles je lui peins la situation de cette province, j'ose 
vous assurer qu'elles sont encore au-dessous de la réalité. Les espb- 
rances qu'on avait conçues par le succès des semailles de l'automne 
dernier ont étb dhtruites par les gelhes du 12 mai et par les brouil- 
lards qui ont accompagnb la fleur des froments. II est très-vrai que 
la rbcolte des jardins n'est pas meilleure que l'année dernière et  
n'est guhre différente de celle de 1769. Le peuple vivra cependant; 
mais les propriétaires n'auront que trhs-peu de revenu, à l'excep- 
tion de ceux des pays de vignobles. Les autres parties auront besoin 
des plus grands soulagements. 

J'insiste de nouveau dans mon Avis siir la surcharge ancienne de 
la province et  sur I'énormitb des arrérages dont elle est débitrice 
envers le roi. Ces arrérages augmentent chaque année, e t  il de- 
vient chaque année plus pressant d'en arrbter les progrhs par le 
seul moyen qui puisse Btre efficace, c'est-à-dire par une forte, et trbs- 
forte diminution sur la masse des impositions. J'ose vous rbpbter 
que, pour que cette diminution ait quelque effet sensible, il faut 
qu'elle soit pour ainsi dire hors de toute mesure. Le compte qu'a dû 
vous rendre le sieur de Rousey de sa mission doit vous en  faire sentir 
la nécessité. A quoi sert-il de demander à des malheureux ce qu'ils 
sont dans l'impuissance absolue de payer? Èt, s'ils peuvent payer 
quelque chose, ne vaut-il pas mieux que ce soit sur les anciens arr8- 
rages dont ils sont aceabl&s, plut& que sur de nouvelles impositions? 
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VoilQ, monsieur, ce que je vous supplie de vouloir bien faire sentir 
B M. le. contrbleur-génkral . 

Je n'ai pu encore rendre à M. le contr8leur-gbnéral le compte 
détaillé de l'opération des ateliers de charité pour cette ann8e ; je ne 
pourrai le lui adresser qu'au retour des dkpartements de Tulle et de 
Brive, oh je vais me rendre. On a fait A peu près autant d'ouvrages 
que l'année dernihre ; ils ont été un soulagement très-sensible pour 
les habitants de la Montagne. Quoique en général le peuple doive 
avoir cette année un peu plus de facilité pour subsister au moyen 
des blks noirs, il y aura encore des partiespù la misère sera exces- 
sive, et je croirais nécessaire de conserver cinq ou six ateliers.de 
charité dans la Montagne et un dans la partie de la basse Marche. 
oh la gr&le et l'ouragan du 27 juin ont fait le plus de ravages. Ainsi, 
je vous serai très-obligé de vouloir bien destiner encore une somme 
considérable à cet objet : je puis vous répondre qu'elle sera employée 
utilement. Vous m'aviez donné 120,000 livres l'année derniére ; 
je présume que 80,000 suffiront pour celle-ci. 

Quant au moins-imposé, mes demandes, si j'en formais, seraient 
sans bornes. J'espère de vos bontés tout ce que les circonstances 
rendront possible. 

J'ai l'honneur d'&tre avec respect '. 

Avis sur l'imposition de la taille de la généralit6 de Limogespour l'année 1774*. 

Si l'on n'envisageait l'état de la province, h la suite de la récolte 
de 1773, que du c8té de l'abondance des denrées nt5cessaires à sa 

l M. Turgot perdait 'sa peine. 11 n'obtint qu'un moins-imposé de 200,000 francs, 
et la province, loin d'être soulagée, fut chargée de 70,000 francs de plus que I'an- 
née précédente. (Note de Dupont de Nemours.) 

Préambule de cet Avis, résumé par Dupont de Nerrioiirs : 
a Cet Avis commence, comme tous les autres , par l'observation que, le brevet 

de la taille restant invariable depuis plusieurs annies, quoique la province eût 
chaque année obtenu un moins-imposé , on ile poiirrait répartir le montant du 
brevet sans qu'il y eût une augmentation de charge de toute la valeur du moins- 
imposé. 

a Il avait été l'année précédente de 200,000 francs, la demande de M. Turgot 
pour une diminution constante de 700,000 francs étant toujours demeurée sans 
réponse. , 

a Cette observation préliminaire était, comme les annhes précédentes, suivie 
d'un compte de l'état des récoltes, en parcourant les différents genres de prodiic- 
tiuns. Ensuite venait l'Avis. a 
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siibsistance, on pourrait croire qu'aprbs trois années de la plus ter- 
rible misGre, elle commence enfin A respirer. En effet, dans l'inter- 
valle qui s'est écoul6 depuis la rbcolte de 1772, quoique cette récolte 
e8t étB maùvsise et aussi faible que celles de 1767 et de 1769, le 
peuple a vhcu, parce que les blés noirs, les chhtaignes et les blés 
d'Espagne ont remplack le froment et le seigle dans la consomma- 
tion des habitants de la campagne. Ces rbcoltes subsidiaires seront 
moins abondantes cette annbe; mais, comme celle du froment et du 
seigle est beaucoup meilleure et approchant de I'annrie commune, il 
y a tout lieu d'espkrer que le peuple vivra, à moins que des gelées 
très-fortes d'ici à peu de jours ne viennent détruire cette esphance. 
Dans ce cas il n'y aurait peut-étre pas de famine absolue ; mais il 
y aurait du moins une chertk excessive que les inquiétudes répan- 
dues dans le reste du royaume, et le dbfaut de liberte dans le com- 
merce des grains, augmenteraient encore. Quant à prbsent, le prix 
moderé des grains annonce la seeurit& générale. Le seigle ne vaut 
eiJ Limousin que 10 livres 1 0  sous le setier de Paris; le froment 
n'y vaut que 1 8  francs, et il ne vaut it AngoulBme que 2 1  livres. 
Ce prix est au-dessous du prix du marchb gbnéral, c'est-Adire au- 
dessous du prix commun qui a lieu dans les ports de Hollande, de 
France et d'Angleterre, lorsqu~e le commerce des grains y est libre ; 
au-dessous par conséquent du prix auquel il est à désirer que les 
grains se fixent pour maintenir l'activitb de la culture et pour mettre 
les consommateurs salaries A l'abri des augmentations excessives 
dans le prix des subsistances auxquelles les exposent les variations 
insbparables du systhme prohibitif et réglementaire. Enfin, le prix 
est au point qu'une baisse un peu considérable serait déjA extrbme- 
ment onheuse aux fermiers, qui seraient hors d'Btat de payer le 
surhaussement de leurs baux, et par conséquent trb-nuisible aux 
recouvrements, et d'autant plus nuisible que la ressource ordinaire 
du commerce des bestiaux est fort affaiblie par la diminution des 
ventes dans le cours de cette année, et que les vendanges, qui seront 
médiocres pour la quantité et la qualit8, diminueront encore beau- 
coup les revenus des propriétaires dans les élections d'Angoul8me et 
de Brive. Ces considérations nle méritent pas moins d'btre pesées, 
dans I'opbration de l'assiette des impositions, que la cherté des sub- 
sistances., 

II est de plus iî considérer que la province se ressent encore n é  
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cessairement de l'ëpuisement d'argent qu'a dû produire la nécessité 
où l'on a Btb de tirer du dehors une grande partie de la nourriture 
des habitants pendant trois années consécutives. Cet argent ne peut 
rentrer qu'à la longue, et  rentrera d'autant plus lentement, que le 
commerce des bestiaux et celui des eaux-de-vie sera moins floris- 
sant, et  q;e la masse des impositions sera plus forte. 

1,a province a encore essuyb, à la suite de la disette, le fléau d'une 
dépopulation d'autant plus funeste, que les campagnes en ont priri- 
cipalement 6th frappées et que la culture sou~ri;a extrbmement de 
ce vide. C'est surtout dans la partie du Limousin que l'épidémie a 
exercé ses ravages ; il y a régné en 1772 èt 1 7 7 3  des fikvres pu- 
trides très-meurtrières, et  les registres mortuaires font foi que la 
mortalite a été en 1712  plus forte que dans les années ordinaires 
dans la proportion de 4 à 3 , ou. ce qui est la mbme chose, d'un 
tiers en sus. 

Telles sont les considbrations que présente l'état de la province au 
moment actuel. Mais ce ne sont point ces co~isidérat~ions qui doivent 
principalement influer sur la diminution que nous r6clamons de la 
bontb et  de la justice du roi; c'est la surcharge sous laquelle gémit 
cette province depuis si longtemps, que nous avoiis démontrée par 
un Mkmoire très-détaillé en 1766  ', et dont nous n'avons cessé de- 
puis de mettre chaque année les preuves sous les yetix du Conseil. 
Nous les avons développées tant de fois, avec tant de force, avec tant 
d'&tendue, que nous sommes réduit l'impuissance de rien dire dc 
nouveau sur cette matière épuisée ; mais n'est-ce pas notre devoir 
de nous répéter jusqu'à ce que le Conseil nous écoute? 
. Nous ne pouvons que supplier le Conseil de prendre encore en 

considération le blénioire que nous avons joint à notre Avis sur les 
impositions lors du département de 1'766 pour 1767 ,  et  notre Avis 
de l'année dernihre, dont nous allons encore lui rappeler le précis. 

Trois motifs principaux etablisseiit la nécessité absolue de sou- 
lager la gbnbralit6 de Limoges dans la fixation de ses impositions. 

Le premier est la surcharge démontrée dans les diffbrents Mé- 
moires que nous avons donnés, desquels il résulte que les fonds 
taillables de la généralité de Limoges payent nu roi, en y compre- 
nant les vingtihmes, de 45 h 50 pour 100 du revenu total de la 
terre, ou de 90 à 100 pour 100 de ce que tirent les propriétaires, 

Voyez pliis haut, page Ykl de ce volume. 
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et que cette charge est incomparablement plus forte que celle que 
supportent les provinces voisiuee et la plus grande partie des autres 
provinces du royaume. 

Le second motif est l'immense quantité d'argentque la disette 
des trois années 1770, 1771 et 1772 a fait sortir de la province. 
Nous avons prouvé, dans notre Avis donné en 1770 pour les impod 
sitions de 1771, quela,quantité d'argent sortie de la province pour 
l'achat des grains ne pouvait pas Btre évaluée à moins de 3,600,000 
livres, somme qui a dû Btre augmentée eiicore en 1771 et en 1772, 
années où la province a Bté encore forcée de tirer des grains du 
dehors. 

Le troisihme motif est l'énormité des arrérages que doit la pro- 
vince sur ses anciennes impositions. 11 est établi,'par le tableau de 
l'état des recouvrements qui a été mis sous les yeux de M, d'ormes- 
son, qu'au 1" janvier 1773, la gknkralité devait d'arrerages, outre 
les impositions de l'année courante, 4,702,671 livres, somme un 
peu plus forte que le total des impositions. Cette masse d'arrérages 
est formée de 8,600,000 livres dont la province était arréragée 'de- 
puis un très-long temps, et de 2,100,000 livres dont l'augmenta- 
tion de la mishre l'a forcke de s'arrérager dans ces dernières annéesd 
11 est évidemment impossible que, si les impbts dont la province est 
chargée continuent d'8tre aussi forts, elle puisse jamais acquitter 
une dette si énorme. Il a été prouvé, par la visite même d'un véri- 
ficateur que le Conseil a envoy6 pour approfondir les causes du re- 
tard des recouvrements, que ce retard devait être uniquement attri- 
bué à la mishre qui règne dans la province. Ce n'est donc qu'en la 
soulageant qu'oh peut espérer de ramener les recouvrements au 
niveau. Il est prouve que les peuples payent à peu près chaque année 
une somme égale au montant des impositions, et qu'ils payent A 
peu pr&s tout ce qu'ils peuvent payer. Si le roi accordait une remise 
tri+considhable, une partie de ce que le peuple payerait serait 
imputée sur les anciens arrérages et en diminuerait la masse; le 
roi, en faisant ce sacrifice, ne perdrait rien de rkel, puisqii'il ne 
sacrifierait qu'une créance qu'il est démontrb ne pouvoir jamais 8tre 
payke. Nous nous référons pour le développement de cette vbritb d 
ce que nous en avons dit dans notre Avis de I'anobe dernihre, et 
nous finirons celui-ci en rbpbtant, comma nous ne cessons de le faire 
depuis sept ans, que; pour remettre la province dans la vkritable pro- 
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portion oti elle doit &te, il est indispensable de diminuer la masse 
de ses impositions d'environ 700,000 livres, en rép~irtissant cette 
diminution partie sur le brevet de l u  taille, partie sur le second 
brevet, et  partie sur la capitation. 

tE$l'RÉ A M i  D ' O B ~ ~ ~ S S O N ,  SUR CE QU@ LA PROVINCE,. 

AU LIEU D'B%BE SOUI~.QGEE, ÉTAIT SURCHARGEE. 

A Limoges, le 26 novembre 1773. 

Mohsieur, j'ai reçu la lettre par laquelle M. le coiitrbleur-général 
m'a annoncé que le moins-imposé effectif de cette généralité avait 
&té fixé pour 1774 à la somme de 150 ,000  livres, c'est-à-dire 
B 50,000 liv. de moins que l'année précédente, indépeudamment 
d'une diminution de 20,000 liv. sur les fonds destinés aux ateliers 
de charité; diminution que j'aurais cru devoir tourner en augmen- 
tation du moins-imposé efkçtif. Je vous avoue q i e  j'ai été étonné, e t  
encore plus afnigé, de cette diminution dans le traitement que j'a- 
vais lieu d'espérer pour la province. 

Vous aviez eu la bonté de vous occuper l'hiver dernier des re- 
ptésentatioqs tant de fois réitérées de ma part, et  portées, j'ose le 
dire; Q la d6monstration la plus complète sur la surcharge qu'essuie 
dépuis si longtemps cette province dans ses impositions. Vous m'a- 
viez paru touché de mes raisons; M. le contrbleur-général n'en avait 
pas étd &oins frappé. En me faisant part des matifs qui vous ont em- 
pkché jusqu'à présent de,changer la proportion des impositions du 
Limousin dans la répartition générale entre les provinces du royaume, 
motifs que je crois trks-susceptibles de réplique, vous m'aviez du 
moins fait espérer de dédommager la province sut le moins-imposh. 
Je comptais sur cette espérance que vous m'aviez donnée; je me flat- 
tais que le moins-imposé serait plutbt augmenté que diminué rela- 
tivement h celui de l'année dernière. 

Vous pouvez juger combien il a été cruel pour moi de trouver au 
contraire que la province était moins favorablement traitée cette 
année. Je ne puis m'empbcher de vous faire h ce sujet les plus vives 
représentations, e t  de vous conjurer de les mettre sous les yeux de 
M. le contrbleur-général . 

Il sait que la province essuie encore cette année une augmenta- 
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tion pour le remboursement de la finance des charges du Parle- 
ment de Bordeaux, et de celle de la Cour des aides de Clermont. Cette 
augmentation tombe prhcis6ment sur la partie du Limousin qui,  
comme vous le sa-vez, est la plus pauvre, et celle qui a le plus souf- 
fert des disettes de ces dernieres nnnbes. Elle a de plus ét6 affligbe 
par une mortalite assez consid6rable; au reste, ces motifs particu- 
liers ne sont rien eri comparaison de la surcharge d4montr6e que la 
proviiiee Bprouve, et de l'bnorimité~des arrérages accumul4s sur les 
impositions anciennes, qui ont leur source dans l'impossibilit4 de 
payer. Cc sont des choses que j'ai tant répbtbes, que j'ai présentbes 
sous tant de faces, que j'avoue sans peine mon impuissance à rien . 
dire de nouveau sur cette matière. Je serais le plus éloquent des 
hommcs que tolites mes ressources seraient épuisbes; mais, puisque 
vous, monsieur, et M. le contrdleur-gi?nér:il, avez été pleinement 
cocivaincus de la justice et de IR véritQ de mes représentations, je 
n'ni besoin que de vous les rappeler, et j'ose espbrer que vous vous 
joindrez à moi pour faire sentir à ce miriistre lii nécessité d'accorder 
un supplément au faible soulagement qui m'a été annonc4. Ce n'est 
]>i~"trop que de réclamer au moiris un traitement égal à celui de 
I'unrihe dernière. 11 était de 280,000 liv., y compris les fonds des- 
t i n & ~  aux ateliers de charitb. Cette nnribe, il n'est que de 210 : la 
diffbrence est de 70,000 liv. 11 s'en faut beaucoup que ce soit une 
justice complète , puisque j'ni prouvé que, pour remettre la pro- 
vince dans sa vEritable proportion mec les autres, il lui faudrait 
uiie diminution de 700.000 liv. II y aurait de l'indiscrétion en 
demander une aussi forte sur Ic moins-imposé ; mais j'ose du 
moins supplier M. le contrdleur-gérikriil de ne pas traiter le Li- 
mousiii plus défavorablcrnent que I'annhe derni8rc. 

Je suis avec respect, etc. 



LETTRES CIRCULAIRES 
AUX CURÉS DE LA GÉNI~RALITÉ D'E LIMOGES, 

POUR LEUR DEMANDER. LEUR CONCOURS DANS DIVERSES 
OPERATIONS ADfiIINISTRATIVES '. 

PREMIBHE LETTRE. - Paris, le 3 niai 276%. 

Personne, monsieur, ii'eet plus à portée que MM. les curés, par 
leur état, par I'bducation distinguée que cet Btat exive et  par la P '  
confiance que leur ministhre inspire au peuple, de bieri.coiinaître 
sa situation et les moyens de la rendre meilleure., Comme I'admi- 
nistration ne doit pas avoir un autre but, il est certain qu'ils pour- 
raient lui fournir bien des secours e t  des lumières très-précieuses: 
11s pourraient aussi rendre de grands services aux sciences, aux 
arts, au commerce, et surtout à l'agriculture, puisqu'ils sont seuls 
à portée de faire une foule d'observations qui échappent nbcessni- 
remeot aux habitants des villes : il ne s'agirait que de prendre la 
peine d'informer ou les personnes chargées de l'administration, ou 
les corps qui cultivent les sciences, des faits intéressants que le ha- 
sard leur présenterait. Les instructions qu'ils pourraient donner aux8 
paysans, en leur communiquant les découvertes e t  les nouvelles 
pratiques dont I'utilitb aurait été Bprouvbe, seraient encore trhs- 
avantageuses aux progrès de la science économique. 

Persuadé que leur zkle embrasse tout ce qui peut tendre au bien 

Trop véritablemelit philosophe pour rendre le christianisme responsable des 
mauvaises passions d'une partie du clergé, et pour envelopper tous ses membres 
dans cette haine systématique que leur portait l'école de Voltaire, Turgot avait, a11 

contraire, pris à tàche d'honorer les curés de campague et de tirer parti de leurs 
lumières pour faciliter son administration. 

a Il les regardait, dit Diipont de Nemours, comme ses subdélégués naturels, et 
assurait qu'on était trop heureux d'avoir, dans chaque paroisse, un homme qui 
eût reçu quelque éducation, el dont les fonctions dussent, par elles-mêmes, Irii 
inspirer des idées de justice et de charité. D 

Aussis entretenait-il avec eus la coirespondance la plus active, dont il né reste, 
toiitefois, d'autres monuments que les Circulaires données ici, et celle comprise dans 
la série des Trauaux relatifs à ln disette de 1770. Les autres pièces, au rapport 
de Dupont de Nemours, ont disparu des archives de l'intendance lors de la révolu- 
tion. (E. D.) 
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public, et que tous les services & rendre aux hommes sont du res- 
sort de leur charitb, je me propose de recourir souvent eux pour 
leur demander (les Bclaircissements de toute espèce, ou pour les 
prier de m'aider 8 rendre à leurs paroissiens une justice exacte. 
Vous devez donc vous attendrc!, monsieur, que je m'adresserai plus 
d'une fois avec confiance à vous, ainsi qu'à MM. vos confrhres; j'es- 
phre mkme qu'eux et vous ne vous en tiendrez pas seulement à me 
rkpondre, et je vous prie de me faire part directement de toutes les 
choses dont vous croirez utile que je sois instruit. Vous me feriez 
mkme plaisir d'engager ceux de vos vicaires qui auraient du goût 
pour les diffbrents genres d'observations dont je vous ai parlé, à 
s'en faire un amusement, et à me les communiquer. Vous pouvez 
ktre assure que je me ferai un plaisir de distinguer en toute occasion 
et d'obliger ceux dont 1% eorrespondance m'aura procuré des éclair- 
cissements utiles. Je me flatte que MM. les bvkques ne pourroht qbe 
savoir gr8 aux curBs d'ktre entres dans de pareilles vues, et je les 
prierai de vouloir bien leur en tdmoiguer leur satisfaction. 

La première chose que je vous demande aujourd'hui, c'est d'in- 
former ou moi, ou le subdblbgiié le plus voisin, des accidents con- 
sidérables qui peuvent arriver dans votre paroisse, surtout des ma- 
ladies contagieuses qui s'y rbpandraient, soit sur les hommes, soit 
.mkme sur les animaux; ces occasions exigent des secours qui ne 
peuvent ktre trop prompts, et je ne puis y pourvoir si je d'en suis 
averti sur-le-champ. 

J'ai encore A vous prier de rendre un service A vos paroissiens au 
sujet des requktes qu'ils sont clans le cas de me présenter pour dif- 
férents objets. Je sais que souvent ils s'adressent à MM. les curBs 
pour les leur composer; je ne puis trop applaudir à la oharitt! de 
ceux qui veulent bien prendre ce soin, et je les exhorte B continner. 
Je serais fort aise qu'ils voulussent aussi se chdrger de m'adresser 
toutes ces requbtes, et qu'ils persuadassent aux paysans de ne point 
se dbtourner de leur travail pour venir me les prbsenter eux-mhmes, 
comme il ne leur arrive que trop souvent. Les audiences que je suis 
oblig6 de leur donner sont une perte de temps pour moi; mais j'ai 
bien plus de regret encore B la perte du leur, et aux frais que leur 
occasionnent ces voyages, pour lesquels ils depensent souvent plus 
que ne peut valoir une moderation légère qu'ils viennent deman- 
der sur leur ûapitation. 



Je vous setai donc oblige de vouloir bien prévenir vos habitants, 
de ma part, qu'ils feront t r h b i e n  de sJ%parguer l'embarras de ces 
voyages, et de vous confier leurs requbtes pour me les faire passer; 
voys pourrez en méme temps les assurer que je n'eu aurai pas 
moins d'attention à y répondre exactement et promptement. Au 
moyen du parti que j'ai pris de faire enregistrer et numéroter dans 
mes bureaux toutes les requbtes avec les décisions, il devient pres- 
que impossible soient oubliées et qu'elles restent sans étre 
expbdiées : ainsi, les paysans doivent étre fort tranquilles sur la 
crainte de ne recevoir aucune réponse. 

Je vous prie de m'adresser à Limoges, par la poste, toutes les re- 
quétes qui vous auront été remises, et de mettre sur ~ ' e n v e l ~ ~ ~ e  le 
mot Bureau, afin qu'on soit averti d'ouvrir le paquet à Limoges 
dans le cas où je serais absent, et qu'on puisse enregistrer les re- 
quetes avant de me les envoyer. J'aurai attention qu'elles soient 
expédiées à mesure qu'elles me parviendront ; je les renverrai ré- 
pondues à MM. les receveurs des tailles ou à MM. les subdélégubs, 
qui se chargeront de vous les faire tenir, et je vous prierai de vou- 
loir bien les remettre aux particuliers. Il sera nécessaire qu'en 
m'envoyant ces requbtes vous m'en donniez avis par un mot d'écrit, 
afin que je sache de qui elles me viendront et à qui je dois les ren- 
voyer. 

11 y a une espece de requbtes dont je reçois une grande quantité, 
et qui pourraient étre facilement supprimées; je parle de celles que 
les habitants de la campagne sont dans l'habitude de me présenter 
pour obtenir des modérations de capitation en dédommagement des 
pertes de bestiaux qu'ils ont éprouvées ; ces pertes sont constatées 
par des certificats souvent assez informes, et sur lesquels on ne peut 
guère compter, auxquels on a cependant égard, quelquefois par pi- 
tié pour ceux qui les apportent. Ces csrtificats peuvent Btre donnés 
aveo trop de facilitb, parce que comme ils ne produisent que des 
modérations sur la capitation, il n'en résulte pas une surcharge 
immédiate pour les autres habitants de la paroisse. II ,est cependant 
vrai que l'imposition faite sur la province doit remplir le montant 
de ces modérations, et qu'ainsi elles retombent toujours sur les au- 
tres contri4uables, quoique d'une manière peu sensible. 

'Des Btots des pertes de bestiaux arrivbes dans chaque paroisse, 
dressés sow uné forme claire et revktns de la signature du ctîté, dii 
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syndie et des piincipaux habitants, auraient toute l'authenticité 
qu'on peut désirer. Je pourrais, sur ces états, accorder à tous ceux 
qui y seraient compris la modlbration ordinaire, sans qu'ils eussent 
besoin de me présenter leur requbte chacun en particulier. 

J'ai fait imprimer des modhles de ces états en blanc, et j'en ai de 
plus fait joindre un b la suite de cette lettre, rempli de noms fictifs, 
pour donner une idée précise de la manière dont les 6tats en blanc 
doivent btre remplis. 

La premiere colonne doit contenir l'indication des villages où 
habite chacun de ceux qui ont kprouvé les pertes comprises dans 
l'état. Cette indication est n6cessaiv pour qu'on puisse trouver sur 
les rbles des tailles l'article sous lequel chaque èst  taxé, 
et lui appliquer la modération qui lui est due. La seconde colonne 
contient les noms de ceux qui ont perdu des bestiaux, et la troisième, 
le nombre et la qualitk des bestiaux morts, avec la date de leur 
perte. Cette derniere circonstance .m'a paru sécessaire à marquer 
pour faciliter les moyens de reconnattce si l'on n'a pas allégué des 
pertes supposBes, et d'Bviter dans les états les doubles emplois qui 
pourraient s'y glisser. 

Il reste une quatrième colonne intitulée Obserualions : elle est 
destinée à remarquer quelqiies circonstances particuli&res qui pour- 
raient influer sur le plus ou le moins de moderation à accorder, 
comme pourrait Btre la perte d'un bœuf par un travail forcé pour le 
service du public, tel, par exemple, que la corvée. Ou bien si le 
propriétaire avait essuy6 depuis peu d'autres pertes considérables; 
s'il avait, par exemple, perdu l'année précedente la totalite de ses 
bestiaux, s'il avait été incendié, il faudrait en faire mention dans 
cette colonne. 

Ces Btats doivent btre rempliis à mesure que les accidents arrivent. 
C'est A vous que j'adresse les modèles en blanc. Si vous voulez les 
garder et vous charger de les remplir vous-mbme, j'en serai bien 
aise. Si vous aimez mieux les confier au syndic de la paroisse, en 
cas que celui-ci sache Bcrire, vous en Btes fort le maître. Dans l'un 
et l'autre cas, vous voudrez bien avertir vos paroissiens de venir, 
Ionqu'ils auront essuyé quelque perte de bestiaux, la dhclarer aus- 
sitdt ou à vous, ou au syndic, afin qu'on puisse l'écrire sur l'état. Je 
vous prie de les prkvenir en mbme temps que ces 4tats doivent m'Btre 
envoyés tous les mois, et que je ne recevrai plus de requbtes ni de 



certificats pour les pertes qui n'auraient pas kt6 inscrites dans le 
mois. 

Pour n'Btre pas oblige de m'eu rapporter uniquement à la décla- 
ration du propriétaire, et pour que vous puissiez la vérifier sans 
peine, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de lire pu- 
bliquement, à l'issue de la messe paroissiale, le premier dimanche 
de chaque mois, l'état du mois précédent, en avertissant les pa- 
roissiens, que s'ils avaient connaissance de la supposition de quel- 
ques-unes de ces pertes comprises dans cet i?tat, ils sont intéressés 
ii vous en faire leur dbclaration. J'espBrc que vous voudrez ;bien 
prendre la peine de faire cette lecture tous les mois, et effacer de 
1'4tat les pertes qui seraient reconnues fausses. Vous voudrez bien 
signer en cons6quence le certificat au bas de l'htat, et le faire signer 
pareillement au syndic et aux principaux habitaiifs présents à la lec- 
ture. Vous me le ferez passer ensuite, et je vous renverrai urie or- 
donnance de moderation pour les particuliers qui y seront compris. 

Je crois nécessaire de faire ces états de mois en mois; si l'on at- 
tendait plus longtemps, il serait difficile que les paysans se sou- 
vinssent des pertes qu'auraient essuybes leurs voisins et de leurs 
dates, et l'on ne pourrait guère éviter d'étre trompe quelquefois. 

En conséquence, j'aurai soin de vous envoyer chaque annbe une 
douzaine d'états en blanc, afin que vous puissiez chaque mois m'en 
renvoyer un rempli suivant. le modèle ci-joint. Vous n'en recevrez 
cette année que sept. et vous ne commencerez à remplir le premier 
que dans le couraiit du mois de juin, pour me l'envoyer dans le corn- 
mencement de juillet. A l'égard dés pertes arrivées dans les cinq 
premiers mois de cette année, je vous serai oblige d'en faire aussi 
dresser un état dans la mbme forme, mais qui comprendra ces cinq 
mois entiers. Je vous prie, à cet effet, de demander à vos paroissiens 
leur déclaration des bestiaux qu'ils ont perdus depuis le 1" de jan- 
vier, et de prendre toutes les précautions qui dependront de vous 
pour n'btre point trompé. Vous pourrez me faire tenir, au commen- 
~ e m e n t  de juin, un Btat particulier pour lequel je vous envoie aussi 
un modèle en blanc. 

Je vous serai encore ob l id  lorsque vous aurez recu les ordon- 
B .  ' 

nances en modbration de capitation, que je vous adresserai pour cet 
objet ou pour tout autre, de rendre à ceux qui les auront obtenus 
un second service : c'est de les faire venir chez vous avec les collec- 
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teurs, et de vous donner la peine de faire croiser en votre prhsence, 
sur le rble, A la marge de leurs articles, le montant de ces modéra- 
tions, en remettant les ordonnances aux collecteurs. Par la, vous 
prbviendrer toutes les disputes qui pourraient s'&lever A cette occa- 
r .  sion, et les ordonnances de rn'oderation courront moins le risque de 
s'hgarer . 

Quelques peines que puissent vous donner les details que je vous 
demande, le bien qui doit en rbsulter me persuade que vous vous 
y livrerez avec plaisir, et je vous serai oblige de me faire part de 
vos dispositions en m'accusant la rhception de cette lettre. 

Je suis parfaitement, etc. l .  

SECONDE LETTRE. - Paris, le 25 allin 1762. 

Les lettres que j'ai reçues de plusieurs de MM. les curbs, A l'oc- 
casion de ma lettre circulaire du 3 mai dernier, m'ont donne, mon- 
sieur, la plus grande satisfaction par.le zhle avec. lequel ils parais- 
sent se livrer an  bien public. de suis persuade que ceux dont je n'ai 

Modèle de i9Etat mentionné dans la lettre précédente. 

ÉLECTION Étal des bestiatm que les habitanls de la paroisse d'Isle, 
DE LIMOGES. ci-aprés dénommés, ont perdus depuis le i er du mois de 

Pqroisss d'Isle. mai jusqu'azt 1 er du mois de j u i ~  de l'année I 762 .  

NOMS 

d a  

Le 12, un cochon. 
Bnvaud. 1 Ant. Pasal. 1 Le 15. six brebis. 1 

Le Bourg. 

La Chabroulie. 

~e i~nefo r t .  

NOMS 
DES HABITANTS 

qui 
ont perdu des bestiauL 
- - 

Je soiissigné, curé de la paroisse d'Isle, déclare avoir lu à l'issue de la messe 
paroissiale, le premier dimanche de ce. mois, le présent État des pertes de bestiaux 
arrivées dans ma paroisse, qu'aiicun des paroissiens n'a réclamé contre son exac- 
titiide, et que j'en crois le contenu véritable; ce que certifient pareillement avec 
moi les syndic et principaux habitants de ladite paroisse, et ont signé arrec mpi. 

Fait à Isle, le 6 du mois de juin 1762. 

François Pasquet. 

Jean Petit, métayer de 
M. de Marat. 

Martial Jaquetou, métayer 
de M. Reignefort. 

Le Gondaud. 

NOMBRE 
ET QUALITÉ 

des 
bestiaux perdus, 

dated,eia$rta. 
oBSERVAT1oNS* 

Le 2, une vache. 
Le 3, un veau. 
Le 5, un bœuf. 

Le 8, un bœuf. 
Le 10, une vache. 

Léonard Varachon, 
métayer de M. Thévenin. 

Pierre Marquetou. 

Ce bœuf a péri dans le 
travail de la corvée. 

Le 18, un h u f .  
Le 20, un- taureau. 

Le 22, un veau. 

Avait perdu l'année 
derniére trois bœufs. 



point encore reço le$ réponses ne sont pas entrés moins volontiers 
dans mes vues, et  que j'aurai les mbmes remerciements à leur 
faire. 

Voici, monsieur, une nouvelle occasion de montrer votve boane 
volonté. Vous pouvez, par vos soins, contribuer à rendre aussi utile 
qu'il est possible à vos paroissiens un travail trks-considhrable qui 
va'se faire pour mettre en règle les rbles des tailles de l'année pro- 
chaine. Un commissaire doit se rendre incessamment dans votre 
paroisse pour faire la vérification du rble, e t  pour remkdier autant 
qu'il sera p~ssible, non pas à tous les objets des plaintes qu'a occa- 
sionnkes la taille tarifée (car il est impossible de corriger, dks la 
première année, les imperfections des abonnements e t  des estima- 
tions), mais du moins pour remédier aux abus qui ont pu se glisser 
dans la répartition les années précédentes, et  pour rendre à chacun 
la justice qui lui est due d'après les rhgles Qtablies. 

Je n'entre dans aucun dktail sur les motifs e t  les objets de ces 
vbrifications. Je trouve plus court de joindre à cette lettre un exem- 
plaire de l'instruction que j'envoie aux commissaires eux-mbmes ' . 
Fn voyant ce qu'ils ont à faire, vous verrez en quoi vous pouvez les 
aider, et  vous pourrez en m&me temps instruire vos paroissiens de 
ce qu'ils doivent faire pour profiter de ka prbsence du commissaire, 
e t  le mettre à portée de leur rendre une pleine justice. Parmi les 
objets généraux du voyage des commissaires, je leur ai proposé, 
comme à vous, de rassembler toutes les observations qui viendront 
à leur connaissance sur les différentes matières relatives à I'adminis- 
tration et  au bien public. Je suis entre dans un détail un peu plus 
grand que dans la lettre du 3 mai; ainsi, je vous prie, en lisant cet 
article de l'instruction aux commissaires, de le regarder comme 
vous &tant adressb et  comme formant un supplément à ma premiere 
lettre. 

Quant A l'objet priricipal de leur voyage, qui consiste dans la 

l On n'a pas cru devoir réimprimer cette Instruction, qui remplirait environ 
cent pages, se rapportant à un intérêt local qui n'exisle plus. Elle aurait cepen- 
daut montré avec quelle sagacité, quelle prévoyance,. qiielle prudence M.. Turgot 
s'occiipait des moindres détails propres à substituer une exacte justice au désor- 
dre qui avait jusqu'alors régné dails la répartition des impositions de la province 
qui lui était confiée. (Note de Dupont de Ne.mours.) - Voyez plus haut, d'ailleurs, la Déclaration concernant la  taille et la Let- 
ire drcsclluire a w  cornm,issaires des tailles, pages 486 et 493. 
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vdrification des rbles, je vous serai oblige de vouloir bien leur pro- 
curer toutes les facilit& qui dependront de vous, et surtout d'enga- 
ger vos paroissiens A se rendre assidus aux vérifications, chacun pour 
le  canton ou village qui les concerne ; de leur faire sentir combien 
ils sont intbressbs B s'y trouver, soit pour se defendre contre les db- 
clarations que d'autres pourrilient faire A leur prbjudice , soit pour 
declarer eux-mbmes ceux qui voudraient se soustraire aux imposi- 
tions qu'ils doivent Supporter, ce qui porterait prbjudiee aux autres 
con tribuables. 

Vous pouvez encore faciliter infiniment le travail des ~Brifications 
en communiquant aux iommissaires, dans l'assemblée, vos registres 
des bapt&mes et des skpultures, pour y vBri6er la date des nais- 
sances et des morts, lorsque ces dates doivent influer sur la formation 
de quelque cote. Je crois vous faire plaisir en vous proposant 
d'exercer par 1B une action dc charith envers vos habitants. 

Il est possible que, dans l'intervalle qui s'bcoulera entre le dbpart 
du commissaire, aprhs sa v6rification, et le 1" octobre, jour au- 
quel la taille est due au roi, il arrive dans votre paroisse quelques 
changements par mort, vente, ou autrement, dont vous ne pouvez 
manquer d'Btre instruit. Vous rendrez uii grand service B votre pa- 
roisse, et surtout aux collecteurs de l'année prochaine, si vous vou- 
lez bien prendre la peine d'en former un Btat, de le lire dans l'as- 
semblke des habitants le premier dimanche du mois d'octobre, et de 
l'envoyer signe de vous, du syndic, du collecteur porte-rble, et de 
tous ceux des collecteurs et  des habitants presents qui sauront si- 
gner, au commissaire charge de votre paroisse, lequel Btablira en 
conséquence ces changements sur le rble. 

Je vous prie aussi d'avoir soin que le billet d'avertissement par 
lequel le commissaire indiquera le jour de son arrivbe, soit exacte- 
ment publid , e t  d'en expliquer les dispositions tant aux syndics et 
collecteurs qu'aux autres habitants, et en particulie~ aux anciens 
collecteurs qui ont des Btats de faux-bux .à prbsenter. 

J'espère , monsieur, que je n'aurai pas moins de remerciements 
& vous faire sur cet objet important que sur les Btats de bestiaux que 
vous voulez bien prendre la peine de dresser. 

le suis très-parfaitement , monsieur, etc. 

P. S. Plusieurs de W. les c u r s  m'ont paru douter si les brebis 



devaient Btre comprises dans les Btats de bestiaux. II .est vrai que, 
lorsqu'il ne s'agit que d'une ou deux brebis, la mod6ration.qu'on ob- 
tiendrait par là seraif s i  peu considérable que ce n'est gubre la peine 
d'en faire un article particulier dans les états; mais, lorsque le nom- 
bre est plus considérable et va jusqu'à dix ou douze, il est juste d'en 
faire un article, mon intention étant d'accorder une modération 
toutes les fois que la perte est considbrable. I'ai vu avec douleur 
que dans quelques paroisses le curé'a sigué seul parce que personne 
ne savait signer : cet exchs d'ignorance dans le peuple me paraît un 
grand mal, et j'exhorte MM. les curés à s'occuper des moyens de ré- 
pandre un peu plus d'instruction dans les ,campagnes, et 8. me pro- 
poser ceux qu'ils jugeront les plus efficaces. S'ils pouvaient , au dé- 
faut de signature, faire apposer ' dans les assemblbes la croix du 
syndic et des principaux habitants, cette espbce de solennité me 
semblerait propre h exciter la confiance du peuple, et je leur en 
serais obligé. 

Parmi les réponses que j'ai reçues ii ma lettre du 3 mai, quel- 
ques-unes contiennent des obserrations intéressantes. J'y ai trouvé 
aussi des reprbsentations sur plusieurs abus dont je sens tous les in- 
convénients, et auxquels je voudrais bien pouvoir rembdier. Mais sur 
quelques-uns je ne vois que des moyens trbs-peu faciles A mettre en 
œuvre, et peut-btre dangereux par l'atteinte qu'ils donneraient A la 
libertb dont chaque citoyen doit jouir, et qui ne saurait btre trop 
respectée. 

TROISIBME LETTRE. - Limoges, le 83 octobre 1162. 

L'usage qui s'est introduit, monsieur, dans la généralit6 de Li- 
moges, de charger les collecteurs des tailles de la levbe du ving- 
tième; est contraire à ce qui s'observe dans la plus grande partie 
du royaume, où le vingtibme est levb par des prbposés particuliers. 
Je le crois aussi sujet & beaucoup d'inconvénients; je sais que MM. les 
receveurs des tailles pensent qu'il rend le$ recouvrements plus 
difficiles, et il est certain que la collecte, déjh trop onhreuse par la 
seule levée des tailles, l'est devenue encore davantage par l'addition 
de celle des vingti8mes. 

Les principes de l'imposition do vingtihme sont d'ailleurs bien di!% 
rents de ceux de la taille, pùisque c'est au propriétaire, et non au colon, 
qu'il faut s'adresser pour le payement; les termes de l'éch6ance des 

1. 41 
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payements ne sont pas non pluls les mhmes; les contestatians qu'oc- 
casionnent les poursuites et  la taxe des frais ne se portent pas de- 
vant les mbmes juges. 

Il est impossible qu'un col lecteur, qui souvent ne sait ni lire ni 
écrire, ne confonde pas tous ces objets. II en rbsulte beaucoup d'em- 
barras pour l'application des payements sur les différents rbles, et  
beaucoup d'irrégularit6s dans les poursuites. 

11 est encore arrivé que, les collecteurs étant responsables du mon- 
tant des rOles de taille, et obliigés d'en répondre parce que la taille 
est une imposition solidaire, on les a obligés de rbpondre aussi du 
montant des rOles du vingtikme, et l'on n'a pomt pense à les tirer 
de leur erreur en leur apprenant que, comme prbposés du viug- 
tiéme, il leur suffisait de faire constater les faux taux et les non- 
valeurs pour en htre déchargés. 

Toutes ces raisons me font penser qu'il serait beaucoup plus 
avantageux d'btablir dans cette généralité comme dans les autres, 
et mdme comme dans une partie de 1'8lection de Tulle, des pr8po- 
ses particuliers pour la levbe des vingtihmes. Mais, en mhme temps, 
je vous avoue que je répugne beaucoup à r4tablir entihrement I'an- 
eien usage, tel qu'il avait lieu avant que mes préd8cesseurs eussent 
réuni la levée des vingtihmes à celle des tailles. On chargeait alors 
du r61e des vingtiemes celui qui avait étk collecteur porte-r8le trois 
ans auparavant; au moyen de quoi, un homme B peine délivré des 
embarras de la collecte Btait obligé de commencer un nouveaii re- 
couvremen t . 

On a pris, dans quelques g6n&ralités, un parti qui me semble 
beaucoup plus avantageux, et qui concilie le soulagement du peuple 
avec la facilit& des recouvrements. C'est de nommer d'office des pré- 
poses perpétuels : on leur donne un arrondissement composé de plu- 
sieurs paroisses; cet arrondissement est assez borné pour qu'un 
homme seul puisse veilier par lui-m8me au recouvrement avec 
l'assiduité nbcessaire, mais en m&me temps assez étendu pour que 
les sommes ii recouvrer puissent, à raison de 4 deniers pour livre, 
prbsenter un profit capable, avec les autres priviléges attribués aux 
préposés, d'engager des particuliers intelligents et solvables à se 
charger de cet emploi de leur plein gré. 

J'ai fait, il y a quelques mois, cette proposition & MM. les rece- 
veurs des tailles, et je les ai pries de s'occuper du soin de former 



des projets d'arrondiss'ements, et de chercher des personnes qui 
voulussent se charger d'y lever les vingtièmes. Leurs recherches ont 
6th jusqu'ici presque entièrement infructueuses, et je conçois que 
ce plan doit Btre plus difficile à exécuter dans ~ e t t e  province que 
dans quelques autres qui sont peuplées, où les paroisses sont 
plus riches et plus voisines les unes des autres, où par consbquent 
un seul homme a bien plus de facilité à faire le recouvrement dans 
plusieurs à la fois, et y trouve un plus grand profit parce que les 
sommes A lever sont plus consid8rables. 

Je ne veux cependant pas me rebuter encore : j'imagine que, si 
l'éloignement des paroisses et la modicité des sommes à recouvrer, 
qui résultera de la difficultb de charger un seul homme de plusieurs 
rbles, diminuent le profit que pourrait faire un préposé, il reste 
cependant assez d'avantages attachks à la levke des vingtièmes pour 
engager quelques personnes à s'en charger. J'ai pensé qu'en faisant 
connaître mes intentions dans la campagne, et en priant MM. les 
curés d'en instruire leurs paroissiens, je trouverais des prbposks vo- 
ontaires, du moins pour quelques communautés. 

Le privilége .le plus capable de tenter un homme de se charger 
de la levée du vingtieme est l'exemption de collecte, et il est certai- 
nement très-prhcieux . 

Je conviens que la collecte n'est qu'un mal passager, ct que je 
propose de se charger du vingtième pour un temps illimité; mais il 
y a une différence prodigieuse entre le fardeau de la collecte des 
tailles et celui de la levée des vingtièmes. 

1" La levée des tailles forme un objet beaucoup plus considérable; 
et, comme la taille est solidaire, le collecteur est obligé de répondre 
du montarit du r81e; s'il y a des non-valeurs et des cotes inexigibles, 
il est obligé d'en faire les avances, et ne peut s'en faire rembourser 
qu'avec beaucoup de peine et par un rejet sur la communauté, dont 
le montant ne lui rentre qu'apres l'acquittement de la partie du roi, 
c'est-A-dire après plusieurs années; au lieu que le prbposh du ving- 
tième, chargé d'un recouvrement bien moindre, est en mbme temps 
shr d'btre déchargé ou remboursé de ses avances, s'il en a fait, ans- 
sitdt qu'il a justifié de ses diligences et constaté la non-valeur. 

2 O  Le vingtieme étant privilégié sur la taille, le préposé est tou- 
jours payé pr8férablement au collect~eur, et  ce dernier est bien plus 
expose à trouver des non-valeurs. 
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3" jAe vingtikme est dû par le propribtaire du fonds, et  le fonds 
en rbpond toujours; la taille Bitant due par le cultivateur, le collec- 
teur est souvent dans le cas de perdre, par la banqueroute des mB- 
tayers et par l'enlèvement des fruits. 

4" Le vingtième Btant toujours appuy6 sur des fonds réels, le 
prBposB n'a point à craindre que le redevable échappe à ses pour- 
suites en quittant la paroisse, au lieu que le collecteur des tailles 
&prouve souvent des pertes par cette cause. 

5" Enfin, un prBposB Btant perpétuel, aurait sur les collecteurs, 
qui cllangent tous les ans, l'aviintage d'8tre mieux instruit, de con- 
naître mieux les règles, de ti'8tre point à la merci des huissiers, 
expod à des surprises et  à des vexations de toute espece; il con- 
naîtrait aussi bien mieux tous les contribuables de son arrondisse- 
ment, il pourrait choisir les moments où il leur serait plus com- 
mode de payer, e t  ferait son recouvrement plus promptement et 
d'iine manière moins onBreuse au peuple. 

Les prBpos6s du vingtieme sont exempts de tutelle, curatelle, etc. 
Ils ont le privilége de ne pouvoir Btre pris solidaires pour la taille 
dans le cas de dissipations de deniers, et  ils doivent sentir la valeur 
de cet avantage; ils sont exem~pts de milice pour eux et  pour un de 
leurs enfants; je les exempterai aussi de la corvée pour les chemins; 
du logement des gens de guerre. 

Leurs bestiaux et voitures ne seront assujettis dans aucun cas ii la 
conduite des troupes et de leurs Bquipages. 

Ces privilkges peuvent paraître suffisants et déterminer bien des 
personnes il s'offrir pour cette fonction. MM. les receveurs des tailles 
consentent de plus B donner à ceux qui se prbsenteront des termes 
beaucoup plus avantageux pour les payements que ceux que donnent 
les édits du roi. 

Aux termes de ces Bdits, le montant du r61e doit etre paye de 
quartier en quartier, en c o m r n e ~ a n t  au 1" janvier, et  soldB dans 
I'annBe. MM. les receveurs des tailles proposent à ceux qui voudront 
se charger volontairement de la levée des vingtihmes, de leur accor- 
der vingt mois pour solder leur r61e, en payant de mois en mois, 
depuis le 1" fBvrierjusqu'au 1" octobre de I'annBe suivante; et  il ne 
paraît pas que ces pactes soient fort difficiles A tenir. 

Vous sentez que je n'admettrai pour prBposBs que des proprié- 
taires de fonds bien solvables, qui sachent lire, Qcrire, et  qui aient 



toute l'intelligence nécessaire pour bien faire le recouvrement. Mori 
intention est aussi de teiiir la main à ce qu'ils rie commetterit au- 
cune vexation. 

Vous m'obligerez v6ritablement si vous voulez bien prendre la 
peine de $8velopper, aux habitants de votre paroisse que vous croirez 
en état de faire ce recouvrement, les avantages qu'ils trouveraieiit à 
se charger volontairement d'une ou de plusieurs paroisses. Si quel- 
qu'un se propose, je vous prie d'envoyer sur-le-cliamp au receveur 
des tailles de votre élection son nom, avec la note de l'article du 
rôle où il est impos8, et  le nom des paroisses dont il consentirait à 
faire le recouvrement, en cas qu'il voulût s e  cliarger de plusieurs. 
Les rôles du vingtième devant &tre remis aux préposÉs au 1"' janvier., 
il est essentiel que vous vouliez bien faire promptement toutes les 
démarches que je vous demande par cette lettre et  me rendre sur- 
le-champ compte du succès. 

Je suis très-parfai tement, etc. 

P. S .  Je profite de cette occasiori pour vous prier de nouveau 
d'engager les habitants de la campagne à vous remettre leurs re- 
qubtes, afin que vous me les envoyiez par la poste, salis prendre la 
peine de me les apporter eux-mbmes. Je vous prie aussi de les avertir 
que je ne suis jamais visible les jours de courrier, c'est-à-dire les 
mardis et  les vendredis, et  que, les autres joiirs, ils ne me trouveront 
quedepuis onze heures du matin jusqu'à une heure. 

QUATRIBME LETTRE. - Linioges, le 8.2 janvier 1163. 

Persuadé, monsieur, que NM. les curés ne se porteront pas, cette 
année, avec moins de zèle que l'année dernière à me faciliter les 
moyens de soulager ceux de leurs paroissiens qui essuieront des 
pertes de bestiaux, conformément ii l'invitation que je leur en ai 
faite par ma lettre du 3 mai 1762, je joins à celle-ci'de nouveaux 
états en blanc, en vous priant de vouloir bien les remplir comme 
ceux de l'année dernière. 

Plusieurs de MM. les cur(rs m'ont representb qu'il serait moins 
embarrassant pour eux de ne m'envoyer ces 6tats que tous les trois 
mois. et j'ai aussi Bprouve de mon côte que la trop grande multi- 
plicite des Btats envoyés tous les mois donnait quelque embarras 
dans mes bureaux et  rendait l'expédition plus pénible, C'est ce qui 
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m'a détermiiié à iie vous envoyer pour cette année que quatre états, 
dont chacun servira pour trois mois. Les noms des mois auxquels 
chacun de ces états est destin15 sont imprimes en tbte, et je vous 
serai obligé d'y faire attention pour ne les pas confondre. 

Malgré ce changement, j'espère que vous aurez toujours soin 
d'inscrire sur votre état les pertes A mesure qu'elles arriveront. Cette 
attention est importante, parce qu'il est plus aisé de constater ces 
sortes d'accidents sur-le-champ qu'après quelques mois, et je ne 
puis trop vous recommander de prendre toutes sortes de prbcautions 
pour n'btre point trompb. J'ai lieu de craindre que quelques-uns 
de MM. les cures n'aient eu un peu trop de facilite à s'en rapporter 
b. la simple déclaration de ceux qui prétendaient avoir perdu des 
bestiaux. Je suis bien persuadé qu'aucun d'eux ne voudrait faire 
servir la confiance que je leur donne A favoriser qui que ce soit in- 
justement, et à procurer des moderations à ceux dont la perte n'au- 
rait pas été delle. Quoique les modérations que j'accorde sur la 
capitation ne retombent pas immédiatement sur la paroisse, il est 
cependant vrai que l'imposition faite sur la province doit remplir le 
montant de ces diminutions, et qu'ainsi la charge des autres con- 
tribuables est toujours augmentée, quoique d'une manihre peu sen- 
sible. Cette raison seule suffit pour vous engager A redoubler de 
précautions afin qu'on ne vous en impose pas : la meilleure de toutes 
est celle que je vous ai dPjà proposbe dans ma lettre du 3 mai der- 
nier, la lecture publique de vos états. 

J'ai ajouté, dans les états que je vous envoie pour cette année, une 
nouvelle colonne dans laquelle je vous prie de marquer à cbtb du 
nom de chaque particulier l'article du r81e sous lequel il est taxe. 
Faute de cette prbcaution, il a fallu un temps infini, l'année dernihre, 
pour former les Btats de modération que j'ai renvoyes il MM. les curés. 
On a perdu beaucoup de temps dans mes bureaux A feuilleter les 
rdles pour y trouver les noms de ceux qui se trouvaient compris dans 
les Btats, et l'expédition des modérations que j'avais promises en a 
été retardée de plusieurs mois. Avec l'attention que je vous demande 
et celle d'bcrire les noms bien lisiblement, j'espgre que les modé- 
rations suivront, cette annbe, la rbception de vos ktats de plus prhs 
que l'année dernihre. 

Vous voudrez bien d'ailleurs vous conformer à ma lettre du 3 mai 
1762, avec la restriction cepen~dant de ne plus comprendre dans VOS 



Btats les bbtes à laine. l e  vous ai fait part, dans la lettre que j'ai 
jointe aux premiers Btats de modération que vous avez reçus ', des 
motifs qui m'oiit engagé à supprimer en m&me temps et la gratifi- 
cation pour la perte des brebis, et la taxe qu'il était d'usage d'im- 
poser sur les proprietaires de cette espBce de b6tail. 

Lorsque vous recevrez les ordonnances de moderation, je vous 
prie de continuer ii faire marquer les solvit sur le r61e en votre pré- 
sence, soit par des croix suivant l'usage des collecteurs, soit en 
écrivant h la marge du r8le le montant des modbrations. Je sais que 
plusieurs des collecteurs sont dans l'usage de n'écrire les reçus à 
compte qu'à la fin du rôle ; mais il vaut beaucoup mieux qu'ils soient 
écrits à la marge de la cote du contribuable, et j'ai fait laisser exprès 
une très-grande marge dans les r6les de cette année. Les collecteurs ne 
doivent faire aucune difficulté de prendre pour comptant mes ordon- 
nances de modération, et de rembourser ceux qui auraient déjà payé 
toutes leurs impositions. J'ai pris des arrangements pour que MM. les 
receveurs des tailles ne fassent aucune difficulté de leur en tenir 
compte. 

J'espBre que vous voudrez bien aussi vous charger, comme par le 
passé, de m'envoyer les requktes de ceux de vos paroissiens qui au- 
ront quelque chose à demander, et les détourner de me les apporter 
eux-mkmes. Je vous serai obligé de faire attention à ce que, dans 
toutes celles oii il s'agira des impositions, l'article du r81e soit tou- 
jours indiqué. l e  tâcherai d'y répondre le plus promptement qu'il 
me sera possible ; mais il arrive souvent que je suis oblige de les 
renvoyer ou aux commissaires des tailles, ou aux subdélégués, ou à 
d'autres personnes pour me procurer des éclaircissements : il ne faut 
pas pour cela imaginer que je ne les aie pas reçues ou qu'elles aient 
été oubliées. 

Par rapport Q celles qui concernent le vingtihme en particulier, 
quelque diligence que je désirasse apporter h les expédier, les éclair- 
cissements que je suis obligé de prendre me forcent quelquefois à 
les garder beaucoup plus longtemps que je ne voudrais. Il y en a plu- 
sieurs, telles que les demandes en modération qui ont pour motif 
des accidents extraordinaires, comme grde ,  incendies, etc., et les 
demandes en dbduction pour des rentes dues Q gens de mainmorte, 
lorsqu'elles sont présentées pour la premihre fois, qu'il est d'usagc 

Nous n'avons pas cette lettre. (Dupont & Nemaure.) 
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d'envoyer au Conseil, ce qui retarde nécessairement la dkcision. Je 
fais cette observatio~l pour prhvenir la jaste impatience qu'on a ordi- 
nairement de recevoir une rbponse ses demandes, et  en mbme 
temps pour engager B se pourvoir trb-promptement, et  s'il est pos- 
sible aussitbt aprhs qu'on a connaissance de sa cote. Quoique j'aie 
retarde jusqu'b présent l'arrbt~b des comptes de 1760, afin de pou- 
voir rendre justice sur cette annhe pour les doubles emplois que la 
v4rification des commissaires des tbilles ne pouvait manquer de fhire 
decouvrir, cette circonstance extraordinaire ne tirera point à consé- 
quence; et, lorsque tout rentrera dans l'ordre accoutumé, les comptes 
du virigtième seront arrbtés avant la fin de la seconde année. Or, il 
n'est plus possible d'accorder de modérations sur les années dont 
les comptes sont une fois rendus. 

Plusieurs personnes, faute d'Btrc instruites des principes, me 
présentent des requbtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui 
sont justes les pièces nécessaires pour me mettre A portée de leur 
rendre la justice qui leur est due, ce qui oblige à répondre par des 
interlocutoires qui retarderit beaucoup la satisfaction qu'elles atten- 
dent. Cette observation regardle surtout les requbtes par lesquelles 
on me demande des déductions pour différentes rentes qu'on est 
char@ de payer sur son bien. Je crois utile, pour prevenir ces incon- 
vénients, d'entrer ici dans quelques détails relativement aux cas où 
l'on peut se pourvoir pour obtenir des déductions sur ses vingtihmes, 
et  aux pihces qu'il est iiécessaire de joindre. 

L'on n'accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des 
particuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû dimi- 
nuer l'appreciation du fonds faite par les contrOleurs, et elles ne sont 
impostes que sur la tete de eeun qui ont droit de les percevoir; 
si ce sont des rentes secondes ou des rentes constitukes, on est 
en droit de retenir les vingti&kes par ses mains, et d8s lors il n'est 
dû aucune dhduction . Les conlven tions particulières, par lesquelles 
oii aurait renoncé au droit de retenir les vingtièmes, iie changent 
rien ii cette règle, parce que, si un particulier a rerioneé. volotitaire 
ment nu droit que la loi lui donnait, lc roi ii'est pas obligé de I'eii 
dbdommager. 

On déduit le vingtihme pour les rentes constitut?es dues aux mai- 
sons religieuses et  aux gens de mainmorte; mais il est nécessaire 
que ces rentes soient constitubes avant I'bdit du mois d'août 1749, 



ou que la constitution ait 6th autorisée par des lettres-patentes, 
parce que, toute nouvelle acquisition étant interdite aux commu- 
nautés par cet édit, elles n'ont aucune exemption de vingtième pour 
les rentes qu'elles auraient acquises depuis l'interditcion : par con- 
skquent, les débiteurs sont en droit de se retenir le vingtihme, sauf 
leurs conventions particulières, que la loi ne connaît pas. 

'Les constitutions pour les dots des religieuses, les pensions vio- 
ghres aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises dans cette 
limitation, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions obtiennent 
une déduction proportionnée sur leurs vingtièmes. 

La premihre fois qu'on se pourvoit, il est nécessaire de joindrc 
le titre constitutif de la rente ou pension, ou bien one copie en forme 
ou collationnée par un subdk1égu8, le Conseil exigeant cette pièce 
pour accorder la déduction. Dans la suite, et  lorsqu'utie fois ori a 
obtenu cette déduction, il suffit de Joindre chaque année à sa rejuetc 
une quittance de l'année pour laquelle on demande la dbduction, ou 
à défaut de quittance un certificat qui coiistate que fa rente est tou- 
jours due et n'a point été remboursée. 

Vous me ferez plaisir d'instruire de ces règles ceux qui auraierit 
de semblables requétes à me présenter, et  qui s'adresseraient à vous. 

Quelques-uns de MM. les curés m'ont fait part de difîérentes levées 
de droits qui se font dans les campagnes à différents titres, et  qui 
ne regardent point les impositions ordinaires. Il se peut qu'il y 
en ait quelques-unes d'autoriskes ; mais il se peut aussi que quelques 
particuliers abusent de In simplicit6 des paysans pour leur extorquer 
de l'argent qu'ils ne doivent pas, ou pour s'en faire payer plus qu'il 
ne leur est dû. Le vrai moyen de découvrir ces sortes d'eqactioiis, 
e t  d'en arrbter le cours, est de bien avertir les paysans de ne jamais 
donner d'argent à ces sortes de gens saris en avoir une quittance. 
Si celui qui exige cet argent ne veut pas donner de quittance, c'est 
une preuve qu'il demande ce qiii ne lui est pas dû, ou qu'il de- 
mande plus qu'il ne lui est dû. S'il donne la quittance, il vous sera 
aisé de m'en envoyer une copie, en me rendant compte du fait, e t  
j'aurai soin de vérifier si les droits qu'on veut lever sont légitimes 
OU non. 

Je sais que, malgré les soins qu'on prend dans mes bureaux pour 
faire parvenir à MM. les curés mes lettres, ils les reçoivent quelque- 
fois bien tard ; il y û meme eu, dans les envois de ma lettre du  3 mai 



et des états qui l'accompagnaient, quelques omissions tîuxquelles il 
est trhs-difficile d'obvier, sang une connaissance plus exacte de la 
situation de chaque paroisse el de l'adresse de chaque curé, que je 
d a i  pu jusqu'ici me procurer. 

L'on n'avait point dans mes bureaux une liste exacte de tous les 
curés dont les paroisses s'Btendent dans cette gbnéralité. Les premiers 
envois ont Bté faits d'après les assiettes qui servent au département 
de la taille, et l'on ne trouve dans ces assiettes que les noms des 
collectes, et non ceux des paroisses. Quelques-unes de ces-collectes 
contiennent plusieurs paroisses, quelquefois aussi une seule paroisse 
renferme plusieurs collectes ; d'autres fois, une collecte est formée 
de plusieurs villages dépendants d'une seule ou de diffhrentes pa- 
roisses ; il y a aussi quelques collectes qui ne sont que des enclaves 
de paroisses situées dans une autre Blection ou m&me dans une autre 
génBraiit6. Dans tous ces cas, il aurait été nécessaire d'envoyer à 
chaque curé autant d'états qu'il a dans sa paroisse de collectes ou de 
parties de collectes différentes, afin qu'on pût remettre à chaque 
collecteur l'ordonnance de moddration qui concerne les villages de 
sa collecte; et, lorsque les col,lectes sont composées de différentes 
paroisses, il aurait fallu envoyer à chacun des curés un état pour y 
comprendre les pertes arrivées dans les villages de chacune des col- 
lectes qui dépendent de sa paroisse. 

Si l'on ne s'est point exactement conform6 à cet ordre dans les 
premiers envois, et si mbme on ne s'y conforme pas entièrement 
dans celui-ci, c'est faute de connaissances suffisantes, et je prie 
MM. les curés de vouloir bien, en me donnant sur cela celles qui me 
manquent encore, me mettre Q portée de réparer les omissions qui 
ont pu Btre faites par le passé, et de n'en plus faire B l'avenir. 

Je vous serai donc obligb, monsieur, e n  cas que votre paroisse 
s'étende dans différentes collectes, de vouloir bien m'en instruire en 
mtenvoyant 1'8tat de tous les villages dont la paroisse est composée, 
et  distinguant ceux qui appartiennent à chaque collecte. Si votre 
paroisse s'étend dans plusieurs élections ou dans plusieurs ghnéra- 
l ias ,  il sera nécessaire de distinguer pareillement les villages qui 
appartiennent à chaque élection ou 81 chaque généralité, e t  de mar- 
quer dans quelle Blection ou dans quelle généralité est situ6 le chef- 
lieu ou 1'8glisa. S'il se trouvait dans la collecte qui porte le nom de 
votre paroisse quelques villagee qui n'en dhpendissent pas, vous von- 



driez bien aussi m'en donner 1'Qtat et m'indiquer la paroisse dont 
ils dépendraient. Il ne vous en coûtera rien de joindre à ce détail le 
nom du dlochse et celui de la juridiction dont dépend votre paroisse, 
et  je vous en serai oblig6. 

Instruit de ces détails par ceux de W. les curés à qui cette lettre 
parviendra, il me sera facile de reconnaître si j'ai omis de l'envoyer 
à quelques-uns, ou si je ne leur ai pas envoyé autant d'états en 
blanc qu'il leur en anrait fallu, et je ferai sur-le-champ réparer ces 
omissions. 

Le retard de l'envoi de mes lettres vient aussi de la rareté et du 
peu de sûret6 des occasions qu'on a pour les envoyer : la poste ne 
va pas partout ; d'ailleurs, le port de mes lettres pourrait htre quel- 
quefois dispendieux pour MM. les curbs, et mon intention n'est pas 
que la correspondance que j'entretiens avec eux leur soit onbreuse. 

dusqu'à présent je me suis servi de la voie de MM. les receveurs 
des tailles, qui remettent aux collecteurs, lorsqu'ils vont à la re- 
cette, mes paquets pour MM. les curés. Cette voie n'est, je le sens, 
ni aussi prompte ni aussi sûre que je le désirerais. Je puis encore 
adresser mes paquets aux subdél8gués chacun pour leur canton; 
mais souverit, quoique plus voisins des paroisses de leur subd818ga- 
tion, ils ont moins d'occasions que les receveurs des tailles d'y en- 
voyer des paquets. Je continuerai donc à me servir de la voie des 
receveurs des tailles, à moins que MM. les cur6s ne m'en indiquent 
une autre plus prompte et plus sûre, en me donnant une adresse 
dans quelque lieu à portée d'un subdélégué où je puisse leur faire 
tenir mes lettres. Si vous en avez une à m'indiquer, je vous prie de 
me le mander en m'accusant la réception de celle-ci et des Btats 
qui y sont joints. 

Je suis tri%-parfaitement, etc. 

P. S. Je vous serai obligé de continuer A mettre sur l'enveloppe 
des lettres et des Qtats que vous m'adresserez le mat bureau, et de 
prhvenir vos paroissiens d'en faire autant, à moins que ces lettres 
ne continssent quelque chose de secret. 

CINQUIBME LETTRE. - Limoges, le Il. janvier 1770. 

Persuadé, monsieur, qiie MM. les curés ne se porteront pas, cette 
année. avec moins de zBle que les dernieres à me faciliter les moyens 
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de soulager'ceux*de leurs paroissiens qui essuieront des pertes de 
bestiaux, conformément à I'inviitation que je leur en ai faite par ma 
lettre du 3 mai 1762, je ne rBpBterai point les details que conte- 
nait cette lettre, quoique plusieurs d'entre eux ne l'aient pas reçue, 
n'ayant été nommés que depuis cette époque. Les plus importants 
se retrouveront dans celle-ci, et la forme des Btats imprimés pour y 
inscrire les pertes de bestiaux est si claire, qu'il suffit de jeter les 
yeux sur l'intitulé des colonnes pour ne pouvoir se tromper sur la 
manibre de les remplir. II n'y ü rien de changé à ceux de cette 
année, et je vous prie d'en user à cet égard comme ~'annde der- 
riière . 

Je joins à cette lettre quatre Btats , chacun servira pour trois 
mois. Les noms des mois auxquels chacun de ces états est destirié 
sont imprimés on tbte, et  je vous serai obligé d'y faire attention pour 
ne les pas confoiidre. 

Quoique vous n'ayez à m'envoyer chaque état qu'à la fin des 
trois mois, je vous prie d'avoir toujour~ soin d'inscrire sur votre état 
les pertes à mesure qu'elles arriveront : cette attention est impor- 
tante, parce qu'il est plus aisé dla constater ces sortes d'accidents sur- 
le-champ qu'apres quelque retard ; et je ne puis trop vous recom- 
mander de prendre toutes sortes de pour n'Btre point 
trompé. 

J'ai lieu de croire que quelques-uns de MN. les curés ont eu 
un peu trop de facilité à s'en rapporter ii la simple dbclaration de 
ceux qui prétendaient avoir perdu des bestiaux; je suis bien per- 
suadé qu'aucun d'eux ne voudrait faire servir la confiance que je 
leur donne à favoriser qui que ce soit injustement, e t  à procurer des 
moderations à ceux dont la perte n'aurait pas été réelle. Quoique les 
modérations que j'accorde sur la capitation ne retombent pas im- 
médiatement sur la paroisse. il est cependant vrai que l'imposition 
faite sur la province doit remplir le montant de ces diminutions, et  
qu'ainsi la charge des autres contributions en est toujours augmen- 
tée, quoique d'une maniere peu sensible. Cette raison seule suffit 
pour vous engager à redoubler de précautions afin qu'on ne vous en 
impose pas. La meilleure de toutes est celle que je vous ai dBjà pro- 
posée, et  qui consiste à lire publiquement ces états à l'issue de la 
messe paroissiale, en avertissant vos paroissiens que, s'ils orit con- 
itaissance de la supposition de quelques-unes des pertes énoncées 



dans votre dtat, ils sont intéressés A vous en faire leur dhclaration, 
au moyen de laquelle vous pourrez effacer dé l'état les pertes qui se- 
raient reconnues fausses. 

La seconde colonne de ces états est destinbe à marquer à c6té d u  
nom de chaque particulier l'article du r61e sous lequel il est taxé. 
Je vous serai obligé de la remplir exactement; sans cette précaution 
l'on perdrait beaucoup de temps dans mes bureaux à feuilleter les 
rbles pour y trouver les noms de ceux qui se trouveront compris 
dans les états, et l'expédition des modérations que je leur accorde 
serait nécessairement fort retardée. Avec l'attention que je vous de- 
mande et celle d'écrire les noms bien lisiblement, j'espère que les 
modérations suivront d'assez près la rbception de vos états. 

Vous savez que les b&tes à laine ne doivent point &tre comprises 
dans ces états. La gratification pour la perte des brebis a été sup- 
primée en mkme temps que la taxe qu'on avait autrefois l'usage 
d'imposer sur les propriétaires de cette espèce de bétail '. 

J'ai souvent regretté de ne pouvoir proportionner exactement les 
moderations aux pertes. J'accorde , par exemple, toujours la meme 
dimiriution pour In perte d'un bœuf; cependant deux bœufs peuvent 
etre d'une valeur très-inégale : ce serait entrer dans un detail trop 
minutieux, et  impossible à remplir exactement, que de spécifier la 
valeur des bestiaux perdus. II suffira de distinguer les bœufs d'en- 
grais des bœufs de labour, et  je vous serai oblige de marquer desor- 
mais cette différence dans les états que vous m'adresserez. 

Lorsque vous recevrez lés ordonnances de modkration, je vous 
prie de continuer faire marquer les solvit sur le r61e en votre pré- 
sence, soit par des croix, suivant l'usage des collecteurs, soit en 
Bcrivant à ln  marge du ri3le le montant des modérations. l e  sais que 
plusieurs des collecteurs sont dans l'usage de n'écrire les reçus à 
compte qu'à la fin du rôle ; mais il vaut beaucoup mieux qu'ils 
soient écrits à la marge de la cote du contribuable, et  j'ai fait laisser 
exprks une trhs-grande marge dans les rbles. Les collecteurs ne 
doivent faire aucune difficulté de prendre pour comptant mes or- 
donnances de modération, et  de rembourser ceux qui auraient déjà 
payé toutes leurs impositions. J'ai pris des arrangements pour que 
MM. les receveurs des tailles leur en tiennent compte exactement. 

Cette suppression de la taxe sur les 'bêtes B laine était uh des bienfails de 
M. Turgot. (Note de Dupont de Nemours.) 



654 LETTRES CIRCULAIRES 

J'espbe que vous voudrez bien aussi vous charger, comme par 
le passé, de m'envoyer les requbtes de ceux de vos paroissiens qui 
auront quelque chose ii demandler, et de les détourner de me les ap- 
poiter eux-mbmes, ce qui perd inutilement leur temps. Je vous se- 
rai obligé de faire attention B ce que, dans toutes celles où il s'agira 
des impositions, l'article du rble soit toujours indiqué. Je tacherai d'y 
rhpondre le plus promptement qu'il me sera possible; mais il arrive 
souvent que je suis oblige de les renvoyer aux commissaires des 
tailles, ou aux subd818gu6s, ou B d'autres personnes, pour me pro- 
curer des Bclaircissements. II ne faut pas pour cela imaginer que 
je ne les aie pas reçues ou qu'elles aient et6 oubli8es. 

Par rapport B celles qui concernent le vingtième en particulier, 
quelque diligence que je desirasse apporter à les expédier, les kclair- 
cissements que je suis oblige de prendre me forcent B les garder 
beaucoup plus longtemps que je ne voudrais. Il y en a plusieurs, 
telles que les demandes en mocl6ration qui ont pour motifs des acci- 
dents, comme grble , incendies, etc. ,O qu'il faut vkrifier; et les de- 
mandes en dhduction pour les rentes dues B des gens de mainmorte, 
qu'il est d'usage d'envoyer au Conseil , lorsqu'elles sont présentées 
pour la premihre fois, ce qui retarde nbcessairement la decision. Je 
fais cetta observation pour prbvenir la juste impatience qu'on a or- 
dinairement de recevoir une rkponse A ses demandes, et en meme 
temps pour engager B se pourvoir trhs-promptement et,  s'il est 
possible, aussitbt après qu'on a connaissance de sa cote; car je n'ac- 
corde point de moderation sur les annees dont les comptes sont une 
fois rendus. 

Plusieurs personnes, faute cl'btre instruites des principes, me pré- 
sentent des requbtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui 
sont justes les pièces nécessaiires pour me mettre B portée de leur 
rendre la justice qui leur est due, ce qui oblige à rbpondre par des 
interlocutoires qui retardent bleaucoup la satisfaction qu'elles atten- 
dent. Cette observation regarde surtout les requbtes par IesqueIles 
on me demande des d6ductions pour diffkrentes rentes qu'on est 
charge de payer sur son bien. Je crois utile, pour prbvenir ces incon- 
vknients, d'entrer ici dans quelques details sur les cas où l'on peut se 
pourvoir pour obtenir des dhductions de vingtihmes , et sur les 
pieces qu'il est necessaire de joindre. 

L'on n'accorde jamais auciune dkduction pour rentes dues P des 



particuliers. Si ee sont des rentes seigneuriales, elles ont dû dimi- 
nuer l'appréciation dn fonds faite par les contrbleurs, et  elles ne sont 
imposées que sur la thte de ceux qui ont droit de les percevoir. Si 
ce sont des rentes constituées, on est en droit de retenir les ving- 
tihmes par ses mains, e t  dès lors il n'est dû aucune déduction. Les 
conventions particulihres par lesquelles on aurait renoncé au droit 
de retenir les vingtihmes ne changent rien B cette règle, parce que, 
si un particulier a renoncé volontairement au droit que la loi lui 
donnait, le roi n'est pas obligé de l'en dédommager. 

On déduit le vingtihme pour les rentes constituées dues aux mai- 
sons religieuses et aux gens de mainmorte; mais il est nécessaire 
que ces rentes soient constituées avant l'édit du mois d'aoilt 1749, 
ou que la constitution ait ét6 autorisée par des lettres-patentes, 
parce que, toute nouvelle acquisition étant interdite aux commu- 
nautés par cet Bdit, elles n'ont aucune exemption de vingtihme pour 
les rentes qu'elles auraient acquises depuis l'interdiction : par con- 
séquent, les débiteurs sont en droit de retenir le vingtième, sauf 
leurs conventions particulihres que la loi ne connaît pas. 

Les constitutions pour les dots de religieuses, les pensions via- 
ghres dues aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises 
dans cette limitation, e t  ceux qui doivent ces rentes ou pensions 
obtienneiit une déduction proportionnée sur leurs vingtihmes. 

La premihre fois qu'on se pourvoit, il est necessaire de joindre le 
titre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie en forme 
ou collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant cette pièce 
pour accorder la dbduction. Dans la suite, et  lorsqu'une fois on a 
obtenu cette déduction, il suffit de joindre chaque année à sa re- 
quete une quittance de l'année pour laquelle on demande la déduc- 
tion. ou ,  à défaut de quittance, un certificat qui constate que la 
rente est toujours due et n'a point été rembourde. 

vous me ferez plaisir d'instruire de ces rèiles ceux qui auraient 
de semblables requktes ii me présenter, et  qui s'adresseraient A 
VOUS. 

II me parvient un grand nombre de requbtes qui ne sont signees 
ni des suppliants, ni de personne pour eux. d'ai eu assez souvent 
la facilité d'y répondre, mais j'ai observé qu'il en est résulté des 
abus en ce qu'on m'a présenté nori-seulement des requbtes sops de 
faux noms, e t  qui n'avaient point d'objet, mais encore des requetes 
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sous le nom de personnes qui n'en avaient aucune connaissance, et 
qui les desavouaient ensuite. Ces abus m'ont fait prendre la résolu- 
tion de ne plus'répondre qu'a des requbtes signees ou par les sup- 
pliants, o,u, lorsqu'ils ne savent pas Berire, par quelque 'personne 
connue,,dodt la signature m'atteste que la requbte est de celui dont 
elle porte le nom. Je vous serai obligé, en conséquence, de signer 
celles que vous m'enverrez, et qui n'auraient pu 1'Btre par les de- 
mandeurs. Mais en ce cas il faudra qu'h la suite de votre signature 
vous fassiez mention que c'est pour un tel suppliant.- 

Quelques-uns de MM. les cures m'ont fait part de differentes le- 
d e s  de droits qui se font dans les campagnes h différents titres, et 
qui ne regardent point les impositions ordinaires. II se peut qu'il y 
en ait quelques-unes d'autorisées, mais il se peut aussi que quel- 
ques particuliers abusent de la simplicite des paysans pour leur ex- 
torquer de l'argent qu'ils ne doivent pas, ou pour s'en faire payer 
plus qu'il ne leur est dù. Le vrai moyen de découvrir ces sortes 
d'exactions, et d'en arrbter le cours, est de kken avertir les paysans 
de ne jamais donner d'argent à ces sortes de gens sans se faire don- 
ner une quittance. Si celui qui exige cet argent ne veut pas donner 
de quittance, c'est une preuve qu'il demande ce qui ne lui est pas. 
dù. S'il donne quittance, il vous sera aise de m'en envoyer une copie, 

.en me rendant compte du fait,, et j'aurai soin de vérifier si les droits 
qu'on veut .lever sont legitimes ou non. 

On m'a aussi fait beauconp de plaintes sur la multiplicit6 des 
frais que font dans les paroisses les .collecteurs et les huissiers qu'ils 
emploient h poursuivre les contribuables. Il n'a pas encore Btk pos- 
sible de mettre la dernihre main au rhglement projeté depuis long- 
.temps pour prevenir les ibus trop multipliés dans cette partie; mais 
il y a une vexation de ce genre dont il est aise aux contribuables de 
se garantir. Les collecteurs ont la liberté. pour leurs poursuites 
particulihres, de se servir ou des huissiers aux tailles ou des huis- 
'siers des justices ordinaires; iil est arrive de 18 pue les huissiers des 
justices royales ont exige pour leurs salaires cent sous par jour, 
ainsi qu'ils y sont autoris8smdans les affaires des particuliers, au 
lieu que, suivant les rhglements, il ne devrait leur 4tre paye que 
3 liv. comme aux huissiers ales tailles. 

Il ,s'est encore glisse à ce sujet un abus, c'est que ces huissiers 
exigent des collecteurs, et ceux-ci des contribuables, leurs salaires 



sans qu'ils aient ét6 tanks rbgulibrement; au moyen ' de quoi per- 
sonne n'est B portee de connaître ni d'empbcher les exactions arbi- 
traires qu'ils peuvent commettre. 

Pour remédier U ces abus; j'ai fait insérer dans le mandement 
des tailles, art. 46 pour les paroisses abonnées, et art. 49 pour les 
paroisses tarifees, la défense aux collecteurs de rien exiger ni rece- 
voir des contribuables à titre de frais, que ces frais n'aient kt6 taxes 
et répartis sur ceux qui doivent les supporter. 

de les ai avertis en cons6quence que, pour ne point risquer de per- 
dre les frais qu'ils auraient pu payer aux huissiers des justices or- 
dinaires, il fallait avoir attention de ne les jamais payer à slix- 
mBrnes, et de les adresser toujours, ainsi qu'il est d'usage pour les 
huissiers des tailles, au receveur des tailles, qui seul doit les payer 
et en fournir les quittances aux collecteurs, lorsque ceux-ci lui re- 
mettent les sommes qu'ils ont reçues des contribuables conformb- 
ment à la taxe. 

Ainsi, les salaires des huissiers des justices ordinaires doivent Btre 
taxés comme ceux des huissiers. aux tailles, et sur le mBme pied de 
3 liv. par jour : cette taxe doit btre faite par un officier de l'élection 
loruqu'il s'agit de la taille et des impositions accessoires, et lors- 
qu'il s'agit du vingtihme, par le subdélégu6 de la ville principale de 
chaque Blection. Les collecteurs ne doivent point les payer eux- 
mbmes, mais les envoyer au receveur des tailles, qui se chargera de 
faire rbgler leur taxe et de la faire repartir sur les contribuables; 
et ceux-ci ne peuvent Btre obligés de les payer que sur l'état de r é  
partition, signé d'un officier de l'élection pour la taille, et de mon 
subdél$ué pour le vingtième. &II ne payant que de cette manière. 
ils seront .assurés de ne payer d'autres frais que ceux qu'ils doivent 
véritablement. 

Mais, comme ils pourraient, par ignorance, se laissep entraîner à 
payer aux huissiers ou aux collecteurs l'argent que ceux-ci exige- 
raient, vous leur rendrez service en les instruisant sur cela de la r&- 
gle, et en les avertissant qu'ils ne peuvent jamais btrk obliges A rien 
payer A titre de frais que sur la représentation de la taxe faite par 
l'officier de l'élection ou par mon subdélégué. J'ai déjà r6p6t6 plu- 
sieurs fois cet avertissement, et je vois avec peine qu'il a 6t6 pres- 
que entihremerit inutile, et que le mbme abus n'en a pas moins 
subsisté. II n'y a que l'attention de MM. les curés à faire connaître 

1. 42 
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les art. 46 et 49 du mandement des tailles e t  i 'av i~  contenu dans 
cette lettre, qui puisse arrbter le cours de cette source de vexations. 

Un autre avis qu'il me paraît eneore fort utile de donner aux ha- 
bitants des campagnes, coiicerne les erreurs qui peuvent s'Qtre gl iç  
sées dans la formation de leurs cotes de taille, et  la manière dont 
ils doivent s'y prendre pour leu faire rbformer, et  obtenir des rejets 
en conséqueiice. II arrive souvent qu'ils demandent conseil B un 
procureur, qui les engage à se pourvoir à l'élection, et  qu'ils d é  
pensent beaucoup d'argent pour obtenir une justice qu'ils pouvaient 
obtenir sans qu'il leur en eût rien coût&. II n'y a pas longtemps 
qu'un cure ayant afl'ermé les dimesde sa cure, son fermier fut tan6 
en conséquence dans les r8les. Quelque temps après , le cure Btant 
tlécéd6, son successeur fit lever les dîmes à sa main; mais, le eommis- 
saire n'ayant pas 4th averti sur-le-champ de ce changement, con- 
tinua de taxer te fermier ait r81e suivant. II sumsait que le curh 
m'écrivit, ou sculemen t avertît le commissaire (le cette erreur ; elle 
eût été corrigke sans difficulté, et le rejet ordonni?. Au lieu de pren- 
dre cette voie simple. on n fait assigner à 17Blection les collecteurs, 
qui n'avaient aucune part au rde ,  et  qui, aussi mal conseill&s que 
le cure, ont soutenu le proc8s. II s'agissait d'une cote de 36 liv. de 
toutes impositions, il y a eu 221 liv. 3 S. 9 d. de frais inutiles, puis- 
qu'on aurait eu la meme justice pour rien. Il est eneore nécessaire 
que les habitants de la campagne sachent que, meme dans le cas 
où ils se pourvoient à l'élection pour former opposition à leurs 
cotes, cette opposition doit btre formee par simple mémoire, et 
mbme, si l'on veut, sans miniistère de procureur; que ce mhmoire 
doit Btre rexnis au procureur du roi de l'élection, et qu'il y doit 
Btre statue sans frais. Cc sont les dispositions précises des art. VI et 
VI1 de la declaration du  13 avril 2761 ; mais, comme la plus grande 
partie de ceux qui veulent se pourvoir à I'Election les ignorent, il est 
trh-facile aux procureurs d'abuser de cette ignorance pour éluder 
les dispositions de la loi, en faisant assigner les collecteurs dans les 
formes ordinaires beaucoup plus longues et plus dispendieuses. 

Vous rendrez un vrai service à 1.0s paroissiens si vous prenez 
soin de les instruire des moyens qu'ils ont de se faire rendre justice 
B moins de frais. 

Je vous ai prie, en 1767 ', de répandre parmi eux la connaie  
' Nous n'avons pas cette lettre de l'année 1767. (Noie de Dupont de Nemotbrd.) 



sance des rbcompenses que j'accorde depuis plusieurs années, e t  d. 
l'exemple de plusieurs g&n8raiit&s voisines, A ceux qui tuent des 
loups; je n'ai rien changé à cet égard, mais je crois utile de r6p8ter 
ici le meme avis : 

Voici le tarif de ces récompenses : pour un loup, 12 liv. ; pour une 
louve, 15 liv.; pour une louve pleine, 18 liv.; pour chaque lou- 
veteau, 3 liv.; pour un loup reconnu enragé, 48 liv. 

Cette gratification sera payée par mes subdél8gués sur la repr6- 
sentation qui leur sera faite de la t&te de l'animal, e t  afin d'em- 
pbcher qu'on ne puisse reprksenter une seconde fois la meme tete 
pour se procurer une seconde fois la récompense promise, le sub- 
délégué aura l'attention d'en couper une oreille avant de la rendre 
au porteur. 

II pourrait se faire que quelques paysans n'apportassent au subdb  
18gué que la t&te de l'animal qu'ils auraient tué, et prétendissent que 
c'est une louve; le subdélégu6 aurait à eraindrc qu'ils ne le trompas- 
sent pour obtenir une récompense plus forte. Pour obvier à cet incon- 
vknient, j'ai prescrit, lorsqu'on ne pourrait pas apporter la peau en- 
t h e  de la louve, fle ne donner l'augmentation de récompense que sur 
le certificat de MM. les cur4s ou notables de la paroisse. Je compte que 
vous voudrez bien donner ces certificats au besoin, et  prendre les 
précautions nécessaires pour n'etre point trompé. 

Je vous serai obligk de donner corinaissance de cet arrangement 
aux habitants de votre paroisse. 

Je suis très-parfaitement , etc. 

P. S. Je vous serai obligé de continuer à mettre, sur l'enveloppe 
des lettres et  des états que vous m'adresserez, le mot bureau, et  de 
prkvenir vos paroissiens d'en faire autarit, à moins que ces lettres ne 
contiennent quelque cliose de secret. 



LETTRE CIRCULAIRE AIJX OFFICIERS MIJNICIPAUX. 
C0:ICBRNANT 

LA CONFECTION DES R ~ L E S  1)E J,A TAILLE DANS LES VIL1,ES '. 

Limoges, le 31 aoQl 1762. 

Apr&s avoir pris, messieurs, toutes les prbcautions qui m'ont 
paru les plus efficaces pour assurer l'exactitude et la justice de la 
rkpartitiori des impositions que doivent supporter les taillables de 
la campagne, en envoyant dans toutes les paroisses des commissaires 
charges de vhrifier les rbies, je crois devoir porter Bgalement mon 
attention sur la répartition des impositions auxquelles sont assujettis 
les habitants des villes. La multitude des plaintes que j'ai reçues 
me persuade qu'il s'y est glissB beaucoup d'abus, qui peut-être se- 
ront tr8s-difficiles à réformer. Ces abus prennent leur source dans 
la nature de l'imposition, qui ne peut Btre repartie que dlune ma- 
nière arbitraire, sujette par consléquent à l'incertitude et & la faveur. 
Mais, plus ces inconvknients semblent naturellement attaches à la 
nature mbme de l'imposition, plus il faut redoubler de soins et de 
prkcautions poiir les Bviter, et pour se mettre en état de rendre 
raison, autant qu'il est possible, A chaque contribuable, de sa cote. 

II est Bvident que le premier pas à faire pour asseoir exactement 
l'imposition est de connaître tous les contribuables, et de s'en pro- 
curer un Btat complet. 11 doit arriver journellement tant de change- 
ments dans une grande ville, que, si ces Btats ne sont pas refaits, ou 
du moins vérifiés chaque ûnnBe, ils ne peuvent manquer de devenir 
bientbt inutiles. Les omissions doivent se multiplier dans les d e s ,  
et les particuliers dont la fortune est diminde doivent continuer à 
payer les mbmes impositions. Je souhaite que les rCles des villes con- 
siderables de la génBralit6 ne soient pas dans le cas de donner lieu 
A de pareils reproches. 

Quelque connaissance que vous ayez, messieurs, des noms et des 
facultks des habitants de votre ville, et quelque peine que vous pre- 
liiez, il me paraîtra toujours impossible qu'un petit nombre de P r -  

Voyez, plus haut, la Déclaration concernant la taille, et la Lettre circu- 
laire aux comrnis.~aires des tailles, pages 486 et 493. 
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sonnes puissent ,'dans une ville un peu grande, savoir exactement 
les noms et les facultés de tous les contribuables, e t  les variations que 
les événements y apportent tous les ans. 

Je pense donc que le meilleur moyen d'acquérir toutes les con- 
naissances necessaires pour appuyer désormais la répartition sur une 
base solide, est de partager le travail entre un grand nombre de per- 
sonnes, dont chacune ne soit chargée que d'un certain canton. Le 
corps de ville, par exemple, pourrait nommer deux bourgeois pour 
vérifier chaque île de maisons. 

Le premier travail de ces deux commissaires serait de recoii- 
naître chaque maison, et de les noter toutes l'une après l'autre sur 
un registre, par ordre de numéros, en faisant le tour de l'ile. Commç 
les constructions nouvelles sont peu fréquentes, ce dénombrement 
des maisons aurait rarement besoin de réforme, et  il pourrait peri- 
dant plusieurs années servir de guide pour les vérifications. 

Je crois qu'il conviendrait de destiner à chaque maison un carré 
de papier, en tbte duquel serait le numéro de la maison. 

La première colonne contiendrait le nom du propriétaire, avec 
l'espace nécessaire pour y établir les changements successifs. 

Dans la seconde colonne on écrirait les noms et  surnoms de ceux 
qui occupent actuellemerit ou la maison eritibre, ou ses difl'éreiites 
parties ; le nom mbme du propriétaire y serait répété, lorsqu'il oc- 
cuperai t lui-m8me sa maisoii . 

L'on marquerait avec soiri, dans cette même colonne, la profes- 
sion de chaque locataire, s'il est veuf ou marie, le riombre de ses 
enfants et  de ses domestiques; et, si c'est un marchand ou un artisao , 
le iiombre de compagnons logeant chez lui. 

Les abtres eolonn'es, tant sur le recto que sur le verso, serviraient 
pour établir les changements d'ann6e en année; au moyen de quoi 
le registre une fois forme pourrait durer un assez grand nombre 
d'annees, au bout desquelles il serait facile de le renouveler. Je joins 
à cette lettre un modèle de la forme qui me paraît convenir ii ces 
registres. 

Si l'on nommait deux commissaires pour chaque île de maison, 
ils n'auraient certainement que bien peu de travail, e t  je pense que, 
quand les îles sont petites, on peut charger les mémes commissaires 
d'en opérer de la m&ma manière deux ou trois. Mais il faudrait tou- 
jours que le denombrement de chaque île fût séparé, en sorte que 
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diiris cliacune les maisons fussent comptbes en commençant par le no 1. 
Les dénombrements de toutes les îles rkutiies formeraient le db- 

nombrement total de la ville, dans lequel, pour Bvitcr la confusion, 
l'on désignerait chaque île par une lettre de l'alphabet, ou mieux 
encore par le noin du principal Edifice. Ce dénombrement général 
comprenant tous les habitants sans exception, il suffirait d'en faire 
le relevé nom par nom gour former le canevas du rble, dans lequel 
je pense qu'il faudrait, comme dans les r6les de la campagne, laisser 
subsister les noms des privilégiés pour mEmoire seulement, e t  sans 
les assujettir à l'imposition. 

Ce premier travail ne prhsenterait encore qu'une simple Q n u m é  
ration des contribuables, sans aucune indication de leurs facultés, 
auxquelles cependant doit etrc proportionnée l'imposition. 11 îau- 
drait donc que les memes commissaires, qu'on aurait l'attention de 
choisir parmi les plus honnhtes gens et les plus intelligents de 
chaque canton, recueillissent tous les renseignements qu'ils pour- 
raient se procurer sur la fortune de chacun des contribuables com- 
pris au dbnombrement, sur leur industrie e t  leur commerce, sur les 
accidents ou dérangements qu'iils auraient pu essuyer, sur les char- 
ges de toute espbce qu'ils supporteraient. 

Ces renseignements seraient inscrits sur un registre particulier 
d'observations, maison par maison, et, dans chaque maison, article 
par article, en suivant tous les noms des contribuables dans le 
meme ordre dans lequel ils sont Bcrits au registre du dénombre- 
ment. 

Le registre d'observations pourrait btre Bcrit sur du papier pli6 
en trois, dont deux colonnes resteraient en blanc, afin de laisser un 
trbs-grand espace pour placer lles nouvelles connnissances qu'un exa- 
men plus approfondi pourra procurer, et les changements que les 
annhes subséquentes ambneront dans la fortune des mbmes per- 
sonnes. II serait aussi nbcessaire de laisser pour chaque maison un 
espace blanc considBrable dans la colonne meme destinbe à Btre rem- 
plie, pour y placer dans la suite les nouveaux articles occasionnbs 
par les changements de locataires. 

Avec ces précautions, le mbme registre pourra durer plusieurs 
annbes, ainsi que celui du denombrement auquel il correspondra 
pour l'ordre; et, d'aprbs ces dleun registres, rien ne sera plus aisé 
que ,de former un projet de rbpartition dans lequel l'bquité sera 
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aussi exactement observbe qu'il est possible, dans une forme d'im- 
position dont l'arbitraire est malheureusement inséparable. 

L'espace de six semaines, qui reste encore d'ici au départemeiit. 
me paraît suffire pour remplir entikrement ce plan dans diaque ville, 
au moyen du petit nombre de maisons dont les commissaires seront 
charges chacun en leur particulier. Je vous prie erl conséquence de 
vouloir bien proceder incessamment aux choix des commissai~es pour 
chaque canton de votre ville. Lorsqu'ils aurorit achevk leur opha- 
ration, je me réserve de prendre les mesures qui me paraîtront les 
plus convenables pour faire, d'après les connaissaiices que leur tra- 
vail aura procurees, la répartition la plus juste qu'il sera possible. 

Je joins un modble fictif du registrei, et je suis très-parfaite- 
ment, etc, 

' Voici ce modèle : 

FIN DE LA LETTRE AUX OFFICIERS MUNICIPAUX. 

ISLE. A. de M. 1L"' 
t 

NOM 

du 
PROPRIETAIRE 

Le sierir Jean 
Pasquet. 

LcsieurSimon, 
bourgeois. 

-- A- . 
NOMS ET PROFESSIONS DES LOCATAIRES, 

avec le nombre de leurs domestiques et de leurs enfants. 

1764. 

Louis Petit a quilté; 
la boutique est vacaute. 
Louis Benoist , clerc de 
rocureur, occupe le l e '  

Etaga. 

1767. 
Le sieur Simon est 

veuf. Le sieur Dupin de- 

/- 

1762. 

Jean Pasquet , mar- 
chand, proprietaire, oc- 
cupe lui-même la bouti- 
qiie sur le devant, et le 
1.' ktage; a quatre eu- 
farits et une servante. 

Le sieur Dupiiis, avo- 
cat, et la dame SB fem- 
me, occupent le corps de 
logis du fond. Un valet 
et une servante. - 

1765. 
Le sieur Denis Simon, 

rnarchand , occiipe lui- 

1763. 

Jean Pasquet a quit- 
té le commerce. Louis 
Petit, perruquier, oc- 
cupe la boutique ct le 
1.1 ktage; a trois en- 
fants. 

1766. 
Idem. Il. a sept en- 

fants, un valet, et une 
même sa maison avec sa servante.( meure chez lui en pen- 
femme; il a six enfants' Ision, occnpe une 
et une servants. i bre au 2e étage. 



LETTRE 
AUX 

OE'E'ICIEKS DE POLICE DES VlL,L,ES DE LA GENEKALITE DE LIMOGES, 

i'ni eu lieu de m'apercevoir, monsieur, par la fermentation qu'a 
ereitér dans quelques villes et  bourgs de cette province le transport 
d'tiri pctit nombre de mesures de graiiis d'un lieu à I'autre, et par 

, les lettres que j'ni reçues à cette oceasiori des magistrats de ces 
. p: 

villes, qui nie faisaient part de leur ernbnrnis, que les dispositions 

1 011 ü vu, daiis les Avis de M. Tiirgot sur les iinpositions de sa généralité, pour 
les années 1765 et 17G6, cornbien le défaut de récolte résultant de la grèle, des 
inondations, et d'autres intempéries, avait exposé I n  sul~sistance de la province. 

II était de la pliis grande nécessité qiie les cantons qui avaient qiielque approvi- 
sionnement pussent secourir ceux qui en étaient déiiués, et que les négociants, 
auxquels M. Tiirgot avait persuadé de faire venir des grains du dehors, pussent 
les conduire aux lieux de leur destination, il ceiis où les pliis hauts prix certifiaient 
les plus grands besoins. 

Mais les habitants des villes oii les grains surabondaient, ou qui étaient aii mo- 
ment d'en recevoir en remplacement de ceus dont ils secouraient leurs voisins, 
agités, soit par des esprits brouillons, soit par lerirs seilles craintes, refusaient ce 
secours, metlaient obstacle au trnnsplort, demandaient aiix magistrats des perqui- 
sitioxis chez les propriétaires et chez les marchands, invoquaient des taxations de 
prix qiti auraient empêché l'arrivée des grains qu'on ntteiidüit; 

Et des magistrats ou faibles, oii voulant caresser l'opinion pour des applaiidisse- 
iiients du jour, gernies iné17ilal)les des maux di1 lendernain, ou partageant même 
les prbjugés du peuple qui sur cette rnatiére ont été si longtemps ceux des tribu- 
naux, encourageaient l'émotion des esprits par leur condescendance, par leurs 
discours, loin de travailler à la dissiper. 

M. Tiirgot a toiijours cru que la persuasion était uu des plus puissants ressorts 
de l'autorité, et devait, dans les circonstances difficiles, en appuver l'énergie. 

II fit réimprimer la déclaration du 4!5 mai 3763 et l'édit de juillet 1764, qui éta- 
blissaient la liberté du commerce et de la circulation des grains. 11 y joignit un 
très-bon ouvrage de hi. Letrosne, inl.itiilé : La liberté. du commerce des grains 
iot~jour~ utile el jamais nuisible. Il accompagiia le tout d'iine Lettre circulaire 
aux omciers de police (celle ci-dessus), qui, répandue abondamment dans la pro- 
vince, c h e ~  les magistrats, les subdéliigués, les curés, les.çentiIslioritnies, les bour- 
geois les plus instruits, parvint de proche en proche à calmer l'effervescence et à 
laisser répartir l'approvisionnement (d'une mauière paisible et efficace. (Noie de 
Dupont de Nenmtd . )  



LETTRE CLRCULAIRE ACX OPPICIERS DE POLICE. 665 

des lois publikes en 1 7 6 3  et  1764  sur la liberth du commerce des 
grains ne sont pas aussi connues qu',elles devraient l'btre, non-seu- 
lement du peuple, mais meme de quelques-unes des personnes 
chargbes d'en maintenir l'exé&tion . 

J'ai cru devoir, en conséquence, faire distribuer de nouveau dans 
la province un assez grand nombre d'exemplaires de la déclaration 
du'25 mai 1763  et de l'édit de juillet 1764, afin d'en répandre la 
con~iaissance . 

J'y ai joint un ouvrage composé par M. Letrosne, avocat du roi 
au bailliage d'Orléans, qui démontre avec autant de clarté que de 
force, et  qui doit rendre sensible à tous les esprits, la sagesse et I'u- 
tilité de ces lois dans tous les temps et  dans toutes les circonstaiices. 
S'il pouvait vous rester quelques doutes sur cette matière importante, 
je suis persuadé que l a  lecture de cet excellent ouvrage acheverait 
de les dissiper, et  que, si l'amour du devoir et votre attacheme-nt 
aux lois Btablies par l'autorité du roi suffisent pour exciter votre vi- 
gilance à les faire observer, il s'y joindra encore dans cette occssion 
ce zèle qui naît de la conviction intime de leur nBcessit6 et de I'n- 
vantage qu'el] recueille le public. Je ne doute pas que, pénétrA 
comme l'auteur de la solidite des vues bienfaisantes qui ont engagé 
8 consacrer par une loi solennelle la liberti? du commerce des grains, 
vous ne vous fassiez un devoir et  un plaisir de travailler: à r6pandre 
la meme conviction dans tous les esprits. Les moyens d'y parvenir 
sont de rEpondre avec douceur et  en dEtail aux plaintes populaires 
que vous entendez chaque jour; de faire parler le langage de la rsi- 
son plus que celui de l'autorité; d'engager les curés, les gentils- 
hommes, toutes les personnes qui, par leur Btat e t  leurs lumières, 
sont à portée d'influer sur la façon de penser du peuple, à lire I'ou- 
vrage de M. Letrosne, dont je vous adresse dans cette vue plusieurs 
exemplaires, afin que, persuadés eux-mbmes, ils puissent travailler 
de concert avec vous à persuader les autres, 

Sans entrer dans les principes que M. Letrosne d6veloppe avec 
tant de netteté, il suffit, de consulter le plus simple bon sens pour 
voir que toutes les récoltes ne sont pas égales; que, les grains Btant 
dans les memes lieux quelquefois tr8s-abondants, e t  d'autres fois 
très-rares, e t  dans les memes années manquant souvent dans un 
canton, tandis que dans d'autres on en a beaucoup plus qu'on n'en 
peut consommer, l'on ne peut vivre, dans les années et dans les can- 



tons où le ble manque, que du ble qu'on y transportedes lieux où 
il est le plus abondant, ou de celui qu'on a gardé de In recolte des 
années meilleures. 

Il faut donc-que le transport et le magasinage des grains soient 
entihrement libres, car, si les habitalits d'une ville particulihre s'ar- 
rogent le droit d'empbcher qu'on ne transporte les groins ailleurs, 
les autres villes croiront avoir le méme droit, et les lieux où la di- 
sette est le plus grande n'ktant plus secourus par les autres, seront 
condamnes à mourir de faim. Si les négociants qui font des maga- 
sins de 616 sont exposes aux insultes, aux violences de la populace; 
si les magistrats autorisent par leurs soupçoiis, par des recherches 
indisçrhtes, par des injonctions de vendre B bas prix, le préjugé 
du peuple contre ce commerce; si ceux qui l'entreprennent ne peu- 
vent compter sur un profit certaio qui les dédommage des frais de 
garde, du dechet, de I'intérbt de leur argent, personne ne voudra 
s'y livrer; les grains superflus se perdront dans les années abon- 
dantes, et l'on en manquera totalement dans les années de disette. 
C'est aussi ce qu'on a vu arriver quand les entraves que la police 
avait mises au cornperce des grains subsistaient. 11 y avait en 
France une famine presque tous les dix ans, tandis qu'en Angle- 
terre, où ce commerce était non-seulement libre, mais encouragé, 
à peine en a-ton eu une en cent ans. 

Que pretend le peuple dans son aveugle emportement? qu'on 
oblige les marchands B vendre à bas prix? qu'on les force h perdre? 
En ce cas, qui voudra lui apporter du grain? Les pavés des villes 
n'en .produisent pas; bientbt, à la place de la cherte, ce sera la fa- 
mine qu'on éprouvera. 

Dans les petites villes où les propriétaires des terres rassemblent 
quelquefois les produits de leurs récoltes; c'est sur eux que tombe 
directement le cri populaire. Mais, si ce cri était Bcoute, si on forçait 
les propriétaires de vendre à un prix moindre que celui qu'ils trou- 
veraient de leurs grains dans les lieun où ils sont plus rares; alors, 
en privant des secours qu'ils ont droit d'attendre cenx qui souffrent 
le plus de la disette, on priverait les proprietaires de leur bien, de 
leur revenu, et en diminuant la valeur des rdcoltes, on décourage 
rait la culture. Le peuple roisonne comme s'il n'en coûtait rien 
pour labourer, pour semer, pour moissonner. Mais il n'en est pas 
ainsi. Si le laboureur, compensation faite de la quaotité et de la 
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valeur de ses récoltes dans les années abondantes e t  dans les années 
stériles, ne trouve pas, outre la rentrée de ses frais, un profit suffi- 
sant, il diminuera sa culture jusq u'au point où les grains, devenus 
plus rares, augmenteront assez de prix pour lui procurer ce profit 
e t  ce revenu qu'il cherche. 

Toutes \es mesures auxquelles on se laisserait entraîner, en hou-  
tant le vœu du peuple, iraient donc directement contre son objet, 
puisqu'elles tendraient à empecher de porter du secours aux lieux 
qui en ont le plus de besoin ; à rendre le superflu des années abon- 
dantes inutile par le défaut de magasins pour suppléer à la disette 
des années stériles ; à diminuer, par le decouragement du laboureur, 
la quantité des terres ensemencées, e t  à ôter au peuple la seule res- 
source qu'il ait pour vivre, eri rnettant les propriétaires dans I'im- 
possibilit4 de payer son travail par la diminution de leur revenu. 

Il n'y a qu'une terreur panique et extravagante qui puisse faire 
imaginer que l'enlèvement des grains soit jamais une cause de di- 
sette. On ne transporte des grains qu'afin de gagner sur leur vente. 
Pour gagner, il faut qu'on puisse vendre le grain plus cher que le 
prix du premier achat et  les frais de transport joints ensemble. Ceux 
de chez qui l'on transporte payeront donc toujours les grains moins 
cher que ceux à qui un les porte, de tout le montant des frais de 
transport e t  du gain des marchands. il est donc impossible que le 
blB sorte d'un lieu où il y a d4jà chert4, car les frais de transport 
ne sont que trop considkrables. Ils le sont au point que, s'il y a quel- 
que chose à craindre, c'est bien plutôt que l'on ne puisse quelque- 
fois se procurer des grains dans les lieux où ils manquent qu'à un 
prix excessif, quoiqu'ils soient à très-bon marche dans tes lieux 
d'où on les tire ; et c'est ce qui prouve encore plus la nkcessité de 
suppléer à la #difficultk des transports trop Qloignés par deq emma- 
gasinements considérables, e t  par conséquent d'encourager les ma- 
gasins par la protection la plus décidée, et  par l'assurance la plus 
entière que ceux qui en auront fait auroiit la liberte de les vendre 
à qui ils voudront, quand ils le voudront, au prix qu'ils voudront, 

Lorsqu'on aura goût4 quelques annees cette précieuse libertb , 
lorsque le commerce des grains sera devenu l'objet des spéculations 
d'un grand nombre de négociants, que les correspondances seront 
établies, lcs magasins multipliés, alors on jouira de tous les avan- 
tages de ce commerce, et  on les connaîtra. 
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Le-prix des giains soutenu h un taux constant, également éloigné 
de la cherté e t  de la non-valeur, excitera la culture, assurera le 
revenu des terres, procurera aux artisans des salaires toujours pro- 
portionnés à leurs besoins. Alors on sera pleinement rassuré sur la 
crainte de la disette, e t  les vdrités qui ne sont encore démontrées 
aujourd'hui que pour les personnes qui réfléchissent, seront senties 
par le peuple m&me et constatées par l'expbrience universelle. 

Voilà le but auquel il faut tendre, e t  qu'il faut hdter en combat- 
tant, dans ce premier moment, l'eflét des anciens prkjugés popu- 
laires, en les aff'aiblissant par lla persuasion, et  surtout en employaiit 
toute la force de l'administration et de la justice à protéger contre 
toute espiice d'attaque la libertk que les lois du prince ont garantit: 
a tout homme qui entreprend le commerce des grains. 

II ne faut pas se le dissimuler, dans quelques provinces, et  eii 

particulier dans celle-ci, les c:irconstances n'ont pas ét6 aussi favo- 
rables qu'il eût été à souhaiter pour accoutumer le peuple à cette 
liberté, que les fausses mesures de la .police l'ont autorisé si long- 
temps à craindre. Avaiit que l e  commerce des grains ait pu se moii- 
ter, avant que les négociants aiient pu étendre leurs correspondances, 
et qu'ils aient pu se former un assez grand nombre de magasins, il 
est survenu d8s la premihre annGe une mauvaise récolte qui a fait 
monter las grains à un prix au-dessus du prix ordinaire. C'est un 
malheur inhitable; mais, bien loin d'imaginer qu'on pût y remédier 
en abandonnant pour le moment les principes de la liberté, ce serait 
au contraire le moyen d'aigrir le mal en empkchaiit les grains de 
se porter dans les lieux ou ils sont le plus chers, et  où par consé- 
quent le besoin est le plus urgent. 

Les fausses idées qu'on avait autrefois sur le commerce des graiiis 
avaient donné naissance à urie foule de précautions mal entendues, 
de règlements, de statuts de police, qui tendaient tous, sous pré- 
texte de réprimer les prktendus monopoles, à g&ner les marchands, 
à assurer dans les marches la prkfkrence aux bourgeois du lieu sur 
les habitants des lieux circon*oisins. Ainsi il a été défendu, jusqu'à 
une distance assez considérable des grandes villes, de vendre ailleurs 
que dans les mnrchks. Ces marches Btaient assujettis à des rbgle- 
ments par lesquels il n'était pas permis aux boulangers d'acheter 
avant une certaine heure. aiin que le peuple eût le temps de se 
fournir. Les étrangers (car c'(&tait le iiom iu'on osait donner à des 
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membres d'un meme État) ne pouvaient non plus acheter qu'à une 
Iieure fixe, afin que les habitants de la ville pussent 4tre fournis par 
préfbrence. Souvent il n'était pas permis de remporter le grain qu'on 
avait mis en vente, et I'on était obligé de le livrer au prix du mar- 
ché. Les officiers de police allaient quelquefois jusqu'à faire des 
recherches chez ceux qui avaient des grains en rbserve, e t  les con- 
traindre de les porter au marché.pour Ics 1 vendre à un prix que 
I'autoritk fixait. Les règlements et  les gbries n'étaient pas les mbmes 
partout ; mais partout le commerce des grains Qtait resserré e t  avili 
par une foule de précautions qu'inspiraient les prejugBs populaires, 
qu'elles fortifiaient de plus en plus. 

II  rie faut pas s'ktonner que le peuple, accoutumé A voir ses idées 
adoptées par l'administration, rkclame, à la moindre augmentation 
dans le prix des grains, le renouvellement de ces anciennes prbcau- 
tions. Une erreur fondée sur l'exemple de ce qu'il a vu pratiquer 
tant de fois doit paraître excusable ; mais heureusement la loi lie à 
cet égard les mains du magistrat. Tous les règlements sur la police 
des marchés, sur la nécessité d'y vendre, sur les heures où les bour- 
geois et  les Btrangers pourraient acheter, sont abroges par la décla- 
ration de 1763 et par 1'8dit de 1764 ; toute recherche, toute con- 
trainte, toute fixation de prix, toute atteinte à la libertb, sont des 
mesures interdites desormais aux magistrats, et  ceux qui seraient 
assez peu éclairés pour vouloir les renouveler s'exposeraient A I'ani- 
madversiou la plus sévhre de la part du gouvernement et  des tribu- 
naux supérieurs. 

Cependant, si l'alarme se rdpand dans le peuple, si les esprits 
commencent à fermenter, le magistrat ne doit rester ni dans I'in- 
diffbrence ni dans l'inaction ; il doit employer tous les moyens qu'uiie 
prudence éclairbe sugghre pour calmer l'émotion ou plutbt pour 
l'empbcher de naître. L'attention à découvrir ceux qui donnent 
l'exemple du murmure et qui ameutent les autres; la fermeté A dissi- 
per ces pelotons qui sont ordinairement le prélude des Bmeutes; 
quelques exemples de s8vi?rité, placés à propos, contre les chefs et  les 
orateurs de ces petits conciliabules, suffiront dans les commencements 
pour prévenir de plus grands maux. 

Trop d'indulgence aurait des effets bien pliis cruels pour le peuple, 
qui, abandonné à lui-mbme, s'échaufferait de plus en plus, ne con- 
naîtrait bientbt aucun frein, se porterait A des excès 'funestes aux 
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objets de ses abiurdes imputatiions, e t  bien plus funestes encore h 
lui-mbme. L'attroupement shditieux est un crime trop destructeur 
de l'ordre public pour qu'il puisse demeurer impuni. Le gouverne- 
ment est obligé, malgrB .lui-m8mee d'armer la juste sevhritb des 
lois, e t  les coupables expient dans les supplices le crime où les a 
entraînes une imp6tuosit.6 aveugle, qui n'a pas Bté reprimBe B temps. 

L'intention du roi, marquBe dans la lettre de M. le contrOleur- 
ghnbral B M. le procureur-g6n4ral du Parlement de Paris, est que 
le procks soit fait, aux auteurs des Bmeutes excitbes B l'occasion du 
transport des grains, suivant la rigueur des ordonnances. II ne faut 
rien omettre de ce qui peut dispenser d'en venir h cette fscheuse 
extrémité. 

A la fermeté qui rkprime les murmures, il faut sans doute join- 
dre des mesures douces qui puissent calmer les alarmes du peuple 
et  lui (Iter les prétextes de murmurer. Mais, dans le choix de ces 
mesures, il faut soigneusement h i t e r  tout ce qui peut tendre 
ameuter la populace, à frapper ses yeux, A lui faire croire qu'on 
partage ses inquiétudes et ses fausses imputations contre les pro- 
prietaires de grains et les prétendus monopoleurs. Lors mOme qu'on 
croit devoir quelques ménagements aux préjugés du peuple, il ne 
faut jamais lui donner lieu d'imaginer qu'on les adopte, e t  encore 
moins qu'on y ckde par un motif de crainte ou de faiblesse. 

Un des prejugks de ce genre que l'habitude a le plus enracinbs, et 
que l'ancienne conduite de l'administration a le plus consacrés, c'est 
I'idBe que la subsistance publique est libe à la vente des grains dans 
les marchés. Quand ils sont dégarnis, on croit toucher A la famine, 
et  la crainte devient universelle. 

II est cependant trks-indiChent en soi que le grain se vende dans 
le marché ou hors du marché, pourvu que la meme quantite de 
grains soit vendue. Quand on &fendrait de vendre ailleurs qu'au 
marché, cela ne produirait pas un seul boisseau et ne nourrirait pas 
on homme de plus. .4u contraire, les frais de transport au marché, 
les droits de mesuraae la crainte d'btre expose aux reproches inju- .' 
rieux de la populace si, n'en trouvant pas le prix qu'on en dbsire, 
on veut le remporter, sont autant de raisons qui Bloignent les pro- 
pribtaires de grains des marchbs et qui leur font prbferer dc vendre 
chez eux, meme B plus bas prix. 

II est B croire que le peuple se defera peu B peu de cette habitude 
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de compter uniquement sur la fourniture des marchbs ; que I'expé- 
rience lui fera envisager dans la multiplication des magasins et  la 
vente libre dans tous les greniers une ressource bien plus assurke. 
e t  qu'il verra faire librement le commerce de grains sous ses yehx 
sans en concevoir aucun ombrage-. Mais, comme cette sécuritb ne 
peut étre que l'effet du temps, e t  comme avant qu'elle ait pu s'éta- 
blir, l'augmentation occasionnée par la modicitb de la dernière 
récolte a répandu quelques craintes, cette ~~irconstance rend la posi- 
tion actuelle assez délicate. 

Il me semble qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour rassurer le 
peuple, sans donner atteinte a la liberté, que d'employer la persua- 
sion pour engager quelques-uns des principaux propriétaires de 
grains A en faire paraître de temps en temps au marché, en le don- 
nant au méme prix qu'ils le vendent dans leurs greniers. II ne doit 
par ktre difficile d'y réussir, car ils y sont intbressés. S'ils doivent 
jouir dans le commerce de toute ln protection du gouvernement, et  
de toute la liberté que leur assurent les deux lois solennelles de 1763 
et  de 1764, ils ne peuvent manquer de sentir combien il est impor- 
tant pour eux-mkmes de rie pas laisser le peuple concevoir contre 
eux des soupçons qui les rendraient les objets de sa haine, et  les 
exposeraient à des insultes, peut-ktre à des violences. On punirait 
ces violences et  ces insultes ; mais il ne serait pas moins désagréable 
pour eux de les avoir essuyées. Ils doivent donc, pour leur propre 
tranquillité, aider les magistrats à défendre la liberté du commerce, 
e t  concourir avec eux à toutes les mesures qu'ils ont à prendre pour 
rassurer le peuple et  l'empkcher de murmurer. 

Les mouvemerits auxquels la populace s'est déj8 portée dans quel- 
ques endroits m'ont dkterminé à faire publier une ordonnance pour 
renouveler les défenses de s'attrouper et de troubler la liberte du 
commerce des grains. Je l'envoie à mes subd81égués, en les char- 
geant de la faire publier et afficher dans tous les lieux où ils croi- 
ront cette publication utile; car si, d'un cbté, il faut que le peuple 
sache la résolution où est le gouvernement de maintenir avec fer2 
met6 la loi qui a Btabli la libre circulation des grains, et  de punir 
s6vkrement toute infraction à cette loi et  toute espèce d'attroupe- 
ment; d'un autre cbté, il serait imprudent de réveiller par des pré- 
cautions inutiles l'attention et  l'inquiétude 'du peuple sur des objets 
auxquels il ne penserait point. 



Je mande iI mes subd0légués de se concerter avec rous sur toutes 
les mesures quTexigent les circonstances, soit pour calmer et per- 
suader les esprits, soit pour leur en imposer s'il est nécessaire. Je 
leur recommande, ainsi qu'A vous, de faire arrbter sur-le-champ 
quiconque donnerait l'exemple du murmure et de l'attroupement,. 
Ln mar6chaussée a ordre de prbter main-forte partout où elle sera 
requise. 

S'il se passait quelque chose relativement aux objets de cette 
lettre, dans le lieu de votre rbüidence ou dans les environs, vous me 
ferez plaisir de m'en informer sur-le-champ. 

Je Sois trhs-parfaitement , monsieur, etc. '. 
Voyez au lorne II, Travaux relatifs à la disette de 1770, divers arrêts et 

ordonnances sur le même sujet ; - et, pour le développement complet des idées 
de Trirgot sur le commèrce des graiais, les Lettres d l'abbé Tewuy, page 459 et 
siiivantes du présent volume. 
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