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m e n t i o n n e r en sa f a v e u r des succès dont q u e l q u e s - u n s sont 

éc la tan t s , la f i la ture de co ton de Rochda le , l ' a ssoc ia t ion des 

l une t i e r s de P a r i s e t n o m b r e d ' a u t r e s . 

Si n o m b r e u x so ien t les se rv ices qu 'e l l e ait r e n d u s e t c eux 

qu 'on en a t t end , il n'y a, toutefois, dans la coopération, qu'un 

procédé utile dans beaucoup de cas, et non un principe social 

rénovateur. P o u r tous ceux qui é tud ien t avec a t t en t ion et 

impar t i a l i t é les n o m b r e u s e s expé r i ences du de rn i e r d e m i -

siècle, il est cons t an t q u e la vertu coopérative, pour chaque 

organisme coopératif institué, s'atténue avec le temps et le 

succès, et finit par s'épuiser complètement. La coopération 

est une organisation de transition. Aux p lus g randes assoc ia -

t ions de c o n s o m m a t i o n d 'Angle te r re , dé jà anc i ennes , en plein 

déve loppemen t e t l o n g t e m p s c i tées c o m m e m o d è l e s , les 

Magasins de l ' a rmée et de la m a r i n e et les Magasins du 

service civil , un a rden t coopéra t eu r , M. Char les Gide, re -

p roche d ' ê t re « o rgan i sées d ' une façon for t incor rec te au po in t 

de vue des p r inc ipes coopéra t i f s ». On en p o u r r a i t dire au t an t 

de la p l u p a r t des socié tés ac tue l les de c o n s o m m a t i o n , en 

Angle ter re , lesquel les n ' a d m e t t e n t m ê m e pas l eu r s e m p l o y é s 

au pa r tage des bénéf ices n i au droit de vote d a n s les affa i res 

socia les . 

Les assoc ia t ions de crédi t , fondées p a r Schulze-Del i tzsch , 

qui on t m a i n t e n a n t q u a r a n t e à c inquan te a n n é e s d ' ex i s tence , 

son t , elles auss i , l ' ob je t des p lus vives c r i t iques de la p a r t des 

apô t res de la coopéra t ion , c o m m e M. Henry- \Y. Wolff et beau-

coup d ' a u t r e s . On sou t i en t qu ' e l l e s ne son t p lus , p o u r l a p lu -

par t , q u e des socié tés a n o n y m e s p u r e s e t s imples , se l iv ran t 

à la spécu la t ion , a f f rontan t s ans hés i t a t ion de g ros r i s q u e s et 

r e c h e r c h a n t à tou t p r ix les h a u t s d iv idendes . 

Quant aux socié tés de p roduc t ion , les e x e m p l e s des b i jou -

t iers en doré e t des lune t ie r s en F rance , de la f i la ture de 

Rochda le , des f i la tures d 'Oldham et de la p l u p a r t des assoc ia -

t ions coopéra t ives , é tud iées e t décr i t es p a r Miss Béat r ice 

Pot te r , en Angle te r re , p r o u v e n t q u ' a u f u r e t à m e s u r e qu ' e l l e s 

s ' é lo ignent de la f e rveu r des d é b u t s , ces soc ié tés t e n d e n t auss i , 

H . 4 1 



6 4 2 . TRAITÉ T H É O R I Q U E E T PRATIQUE D 'ÉCONOMIE POLITIQUE 

s u r t o u t le succès venan t , à se t r a n s f o r m e r en de s imp les a sso-

cia t ions de cap i taux . 

Ceux qui a t t enden t de la coopéra t ion une rénova t ion sociale 

géné ra l e sont donc dans l ' e r r eu r ; l ' expér ience est s u r ce po in t 

t r ès p roban te . 

De l ' é tude at tent ive du m o u v e m e n t coopéra t i f , sous ses 

d iverses f o r m e s depu i s 1830, en France , en Angle te r re , en 

Al lemagne , en Italie e t a i l leurs , de l ' examen attentif de c h a c u n 

des o r g a n i s m e s coopéra t i f s qui se sont cons t i t ués dans les 

so ixante de rn i è re s a n n é e s , i l r e s so r t avec u n e souve ra ine 

c la r té que cet te i ngén ieuse c o m b i n a i s o n , la coopéra t ion , qui 

a existé dès l ' en fance du m o n d e , ne peu t n u l l e m e n t a b o u t i r , 

a ins i que le r êven t les c o o p é r a t e u r s m y s t i q u e s , a « é l iminer 

^g radue l l emen t le sa lar ia t l u i - m ê m e , en donnan t a u x travail-

l e u r s la p ropr i é t é de l eu r s i n s t r u m e n t s de p roduc t ion , e t à 

s u p p r i m e r les i n t e rméd ia i r e s , y c o m p r i s l ' e n t r e p r e n e u r », n o n 

p lus qu ' à « s u p p r i m e r le d ro i t du capi ta l s u r les profi ts ou 

d iv idendes en le r é d u i s a n t à la por t ion cong rue , l ' i n t é r ê t 1 . » Le 

' sa lar ia t r es te la base de la société coopé ra t i ve ; a u c u n e asso-

cia t ion de ce gen re n 'a encore eu l ' idée inapp l icab le de le 

s u p p r i m e r p o u r ses m e m b r e s e t de lui en leve r ou de modif ier 

son ca rac tè re légal de r é m u n é r a t i o n f ixe, à l ' abr i de tout a léa 

e t i r révocab le . 

Quan t à la par t ou à la p r é d o m i n a n c e du capi ta l , Lorsque la 

société coopérative devient un peu ancienne et prospère, elle est 

graduellement amenée à reconnaître au capital tous les droits 

dont il jouit dans les sociétés ordinaires. 

Il n ' en est pas m o i n s vrai que , tout en étant une organisa-

tion de transition, prompte à dégénérer, la coopération est utile 

et susceptible d'applications nombreuses et profitables. Elle 

étend à de nouvelles couches les combinaisons économiques recon-

nues les plus avantageuses. Elle rend plus aisé l'essor de l'élite 

de la classe ouvrière. Si c h a q u e o r g a n i s m e coopérat i f t end , 

avec le t e m p s et le succès , à pe rd re son ca rac tè re original , 

1 Revue d'Économie l'olitii/ue, janvier 1893. page 11. 



CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LA COOPÉRATION 643 

on peu t cons t i tue r s u c c e s s i v e m e n t , ap rè s l a t r a n s f o r m a t i o n 

des p r e m i e r s , un g rand n o m b r e de n o u v e a u x o r g a n i s m e s du 

m ê m e genre qui r e m p l a c e n t les d i s p a r u s ou les t r a n s f o r m é s . 

Cette éc los ion success ive p e u t r e n d r e des services p réc ieux . 

Telle est la vra ie fonct ion de la coopéra t ion . Elle suffit p o u r 

c lasse r ce m o d e d 'assoc ia t ion p a r m i les c o m b i n a i s o n s n o m -

b r e u s e s e t r e c o m m a n d a b l e s qui , sous un r é g i m e d ' abso lue 

l iber té é conomique e t en l ' absence de tou te f aveu r c o r r u p -

t r ice , peuven t ê t re app l iquées e t p r o p a g é e s pa r les h o m m e s 

p révoyan t s et éne rg iques . Il y a là un utile instrument de 

progrès social, non pas un germe de palingénésie. 

U n i v e r s i d a d e a u C o i m b r a 

B I B L I O T E C A 

F a c r H c - - - d e E c o n o m i a 

F I N DU T O M E D F, U X I K M K 
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