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Karl-Peter Etu,nsxocrc, Geschichte der deutschen Nahrungs- und
Genussmittelindustrie 17 50-19 | 4.

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 199),477 p.

Parmi les causes qui expliqueraienr le peu d'intérêt que les historiens onr

porté aux industries alimentaires, Karl-Peter Ellerbrock privilégie une inter-
prétation selon laquelle Ia production industrielle de nourriture await éré

( peu spectaculaire " à côté des grandes usines métallurgiques qui apparaissent

au cours du XIX' siècle. Elle l'était d'autant moins que " des sacbets dt farine nù-

caniqnunent unballés, t de fruits, du srcre prît à

I'a:ige, de la bière et sans doate des narchandises

nom,ella, nais très ui cuffattts " (p. 421). Certc

absence d'intérêt m donné I'importance d'un

secreur économique qui donnait du travail àl7o de la population active recen-

sée en 1800 (p. Ll4) | I ), 19o/o au milieu du XIX' siècle (pp' 162-16, er 6,1 a/o

à la veille de la Première Guerre mondiale (p.219). Le poids de ces industnes

esr-il suffisant pour construire un livre qui détaille et analyse leur évolurion ? A

en croire l'auteur, non, et c'esr donc en prenant comme fil conducteur lagenèse

d'une fabrication de masse, dont la caractérisrique principale serair I'homogé-

néiré des produirs, qu'il veut rendre compte du développement des industnes

alimenraires en Prusse d'abord, dans le Second Empire allemand ensuite, pour

Drouver leur rôle cenrral dans I'avènement du monde moderne. ce principe ex-

ptlcatif est une hypothèse de départ stimulante, encore faudrait-il savoir com-

menr I'auteuf définir la consommation de masse dans un livre dont le dernier

chapitre rente d'en décrire I'essor (Durchbruch) avant la Première Guerre mon-

diaÈ. En effet, I'hérérogénéité des denrées créées par les industries alimentaires

d gamme d'usages sociaux des aliments. Ainsi, pour

i î:*"1ru:r;iTl['Ï.",',-;i:5:ïf":lï;il';'i:,
q satisfait la vaste maiorité des consommateurs (p' 421);

4t (1992), pp. 24-10, surrout 28-12
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le vin mousseux (SeÉl) - et cela n'étonnera personne - reste un produit de luxe
(pp. 236, 320-32I,410) tout comme les confitures (p. 36D er le chocolat
(p.344); les conserves ne sont pas consommées en masse bien que, selon I'au-
teur, leur prix (non indiqué dans le texte) aurait permis leur acquisition poten-
tielle par la majorité de la population (p. 376) - ce qui nous initie à une cu-
rieuse notion, celle de la consommation virtuelle qui n'aurait certainement pas

fait Ie bonheur des entrepreneurs de conserveries.

L'absence de rigueur conceptuelle nuir à l'étude d'Ellerbrock qui met en

æuvre une documentarion fort riche. C'est plus l'étendue de la recherche que
les éléments de compréhension fournis par I'auteur qui invitera d'aurres cher-
cheurs à puiser des renseignements dans cet ouvrage. En effet, si la première
partie du livre prend comme ligne directrice Ie rôle de I'Etat prussien dans
l'économie jusqu'au début du XIX' siècle er s'artelle à démontrer que la crois-
sance économique démarre avec I'arrivée du marché libre, I'auteur n'explique
pas clairement le développement des industries alimentaires dans la deuxième
partie dont les recensemenrs industriels consriruent la principale source. On
frôle ici la simple constitution d'un catalogue d'information, censé rendre
compte de la montée de I'industrie alimentaire de masse. Comme l'évolurion
des différentes branches coïncide difficilement avec I'hypochèse d'un processus
unilinéaire de I'artisanat à I'industrie de masse (défà contredire par la variéré
des produirs qui enrrent dans le marché), les renseignemenrs déraillés mais
brurs que I'auteur propose ébranlenr sa rhèse. Ainsi, on peur s'interroger sur la
coexistence dans la conserverie au débur du XX' siècle d'une industrie u à pro-
prement parler" (p.261) er des ateliers arrisanaux, endroirs archaïques de la
production rescapés (mais commenr ?) de l'ère expérimentale (p. 25ï. De façon
symptomatique, les intermèdes sur l'industrie sucrière conriennenr des infor-
mations fort intéressantes, mais celles-ci ne souriennent poinr le propos d'El-
lerbrock. Car si les sucreries correspondent peur-êrre le mieux à l'image d'un
secteur de pointe dès le deuxième riers du XIX'siècle - 130 employés en
moyenne par entreprise et une infrastrucrure coûteuse donnant lieu à une divi-
sion du travail avancée au milieu du XIX'siècle (p. 218) qui leur permet de
réaliser des gains de productivité importanrs sous le regard vigilant d'un ré-
gime intéressé à encourager cette production pour mieux la raxer (pp. 201,
232-233,4)2) - elles démarrent comme une grande industrie qui très vire va
oécessiter un investissemenr importanr.

Laureur mobilise tout un faisceau de causes pour éclairer la rupture du gou-
vernement prussien avec la polirique mercantilisre; il se garde néanmoins d'ar-
riculer ou de hiérarchiser leur enchaînemenr pour expliquer cerre u modernisa-
tion, (pp. 4l er 235). On ne saisir pas pourquoi les autorités abandonnenr la
vision traditionnelle (riichstàndig) de l'économie au profir d'une conception pro-
gressiste (fortschrittlicb) et donc libérale (pp. 144-141). Ellerbrock nous dir

ombait sous la
entrat es fosées

à ane adnin
(pp. 58-19). PIus loin, il mer en avanr une mesure puremenr politique comme
césure enrre I'ancien régime économique et le nouveau, car I'abolition des pri-
vilèges régissant la production de tabac, de sucre er de chicorée vers la findu

et dn trauil et perilrcttait atx
ce " (p. 91). Ailleurs, encore,
on progressive des échanges
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entre villes et campagnes stimulait es allégeant les
lourdeurs de la circularion de march sair qu'il n'y a
point d'explicarion monocausale du arité de la des-
cription est gênanre: quelle est, en fair, la relarion entre croissance de la pro-
duction agricole, intégrarion de marchés, indusrrialisarion, pression urbaine er
libéralisation économique i

Quant au deuxième voler du livre, on y rrouve une descriprion typologique
des industries alimenraires. Cette typologie jetre bien les bases pour des re-
cherches plus approfondies sur les différenres branches: elle monrre, par
exemple, que le sol favorise la culture de la betterave sucrière en Saxe où I'in-
dustrie sucrière reste concenrrée; que le savoir-faire maraîcher influe sur I'essor
des industries de conserves de légumes dans le Brunswick;que les brasseries se

réservent des marchés locaux er que la fabricarion de margarine s'effecrue à

proximité de la Ruhr indusrrielle où réside la principale popularion consom-
matnce tout en resrant près des ports atlantiques par lesquels entrent les
graisses nécessaires à la producrion. (On aurair su gré à l'édireur d'inclure au
moins une carte). Mais là encore Ellerbrock consrare les fairs sans se risquer à

une explicarion théorique. Il privilégie la proximiré urbaine dans la localisation
des différentes industries, mais ajoute qu'une vérirable combinaroire de facteurs
(matières premières, transports, marchés locaux, main-d'oeuvre spécialisée ou,
au contraire, bon marché, etc.) détermine les implanrarions des branches in-
dusrrielles sans en analyser les régularirés (pp. 321 -313, 4)il.

C'esr quand I'auteur reste près de ses sources qu'il présente les marériaux les
plus substantiels, mais son érudirion souffre d'une absence de précision. Passe

encore qu'Ellerbrock emploie le rerme mercantiliste tantôr pour désigner I'in-
terventionnisme de I'Etar dans l'économie, tantôt pour décrire la commerciali-
sation progressive de I'approvisionnement des villes vers la fin du XVIII' siècle
(p. 6S) et au XIX'siècle (p. 112). On lui accorde volontiers que la demande ur-
baine favorise I'expansion des industries alimenraires, mais à condition de
nuancer le consrar: car si l'espace urbain a besoin de ravitaillements en provi-
sions que ses habitanrs ne produisent plus, I'on comprend moins bien pourquoi
la population rurale ne représente pas également un marché pour le sucre raf-
finé quand cn se rappelle l'accueil offerr au café dans la campagne protoindus-
trielle {r/. Il est, en revanche, plus difficile d'accepter des jugements de valeur.
Ellerbrock déplore le manque d'idées libérales parmi les premiers entrepreneurs
allemands à exploiter la betrerave sucrière dans les années 1830 er les accuse de
faire preuve du " vieil esprit monopolisre du mercantilisme , quand ils rentent
de protéger leurs connaissances techniques, puis de profiter de leur dissémina-
tion (pp. 206-201), comme si cette conduite n'était plus monnaie courante au-
jourd'hui. De même, une notion comme ( conservatisme économique, appli-
quée aux meuniers des années 1840 (p. lJ6) demande spécification et
contexrualisation, d'autant plus que les minoteries moulent seulement 16% de

la production rorale en 1910, alors que les petits moulins, toujours compa-
rables à ceux du XIX' siècle, en livrent encore 547o (p. 382). Ellerbrock a du
mal à rendre compte du rôle de I'Etat: il qualifie Ia rhéorie et la pratique mer-

rr) Cf. Rudolf Bra'rn, Indilstrialisierung ttnd Volksleben Verànderangen der Lebewfor-
ilrcn ilnter Einwirâzng der uerlagsindustriellen Heimarbeit in einem làndlichen Indutriegebiet
(Ziircber Oberlanl) uor 1800, 2e éd. (Gôrtingen, Vandenhoeck $ Ruprechr, I9l9),
pp.90-99.
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canrilistes de rerardataires, étouffant Ie progrès économique alors qu'il fournit

lui-même des exemples de réussite dans I'agriculture dont certains produrts

sonr exporrés (pp. 62, 69-14, 18, 428), er dans I'industrie oir la Promotion
avorrée'des manufacrures de rabac et de chicorée au XVIII' siècle favorise la

croissance de ces branches au XIX'(p. l3i). Pour illustrer son inruition sur le

changement radical des elfers de la politique économique, Ellerbrock aurait dû

éviter l'affirmation catégorique sur la stagnation séculaire de la meunerie et ex-

pliquer en quoi les mentalités sociales et les actions du gouvernemenr prohi-

baient I'innovation au XVIII' siècle alors que la mourure économique, avance

rechnique qui améliore la qualité et le rendemenr de la farine, remonte à 1760

environll/;dire pourquoi la croissance du nombre de moulins à vapeur démarre

" réellement, en 1846 alors que le rableau l2 indique une tendance nettement

marquée vers la hausse dès 1840, soit cinq années avant la libéralisarion du ré-

gime de concession (p. l)8) ;et démonrrer enfin pour quelles raisons le régime

de raxation de la producrion sucrière, adopté pour des motifs financiers en

1840 er modifié en 181J, a eu des effets srimulants sur cette industrie (dont te

gain de productivité le plus significarif date d'ailleurs, selon le rableau 2fl,

p.220, de 1852 - une année avant la modulation du taux d'imposition).

En somme, on reéarette que la perspective préconçue de I'arrivée de la pro-

ducrion de masse ait poussé I'auteur à imposer une structure rigide à I'analyse

et à renoncer à une approche qui aurair resrauré la diversiré des ryrhmes d'évo-

lurion propres aux différentes branches - une approche qui aurait bien pu s'ins-

pirer du livre désormais classique de Siegfried Giedion sur la mécanisarion des

industries er de la vie de rous les iours/i/. Une telle manière d'aborder la pro-
blémarique de I'indusrrialisation de la production alimentaire, plus modeste

mais aussi plus approfondie parce que centrée autour de la division du travail,
aurait mis I'accenr sur les facteurs propremenr industriels de son développe-

ment rout en épargnant à I'auteur des inrerprétations hasardeuses ").

"' Steu.n Laurcnce Kaplan, Prot'isioaing Parir trIttbants atl t\'liller.ç it tfu Graiu
anl Flatrr'frale lrring the Etghtunth CûtlilD (kh^c^, NY, Cornell University Press,

l9tf.1), pp i())-165, rraduir en français sous le tirre Lgr runtres dt Pari; Porrt'oir tt afr
lrotitiouwtuenl lans la Frartte tl'Antiert Riçitte (Paris, Fayard, l9fl8); cerrains attteurs cle

l*J.ï. 
affirmaient d'ailleurs clue la mourure économique avait des origines alle

/r/ Siegfried Giedion, Aletbatizatian Takes Cowuaul. A Contribntion to Anonlntot:
Ilittorl (1948, reprint New York, V V Norton, 1969)

''/ On signalera ici deux exemples qui rllustrenr comment une rhèse, en I'occur-
rence celle de la producrion de masse à la veille de la Première Guerre mondiale, rn-
duir une certaine négligence dans la manipulation des données. Dans le but méritorre
de comparer différents secteurs industriels, Ellerbrock calcule qu'en l[J95 <]uatre em-
ployés des industries alimentaires sur dix travaillent dans des usines de plus de 5o ou-
vriers et nous permer de déduire qu rrn sur six esr occupé dans un établissemenr cle

plus de 200 ouvriers (p.251) Plus loin, il affirme contre ses propres données clue

" cllja en 1895 pre:qre tn ornier str clerx trataille lans tn établirsentent de phs de 200 eu-

l>lo1'8" (p 426). Plus grave, pour prouver qur certaines branches des industries ali-
menraires enregistraienr des gains de productivité supérieurs aux forges oir ils atrei-
gnaient 2l4Vc enrre lUTU et 1908, I'auteur substitue, certainement par mégarde, une
unité de mesure de productivité à une unité de mesure de production: à Ia page 421
on apprend que la production annuelle de bière par brasserie passait de I 682 nt en
IU75 à U 400 hl en 1907. En même remps, la production annuelle par employé crois-
sait de 53 hl, passant de 162 hl à 6l 5 ht, ce qui représente un gain de productivité de

9,4o1 Six pages plus loin (p.421), on esr stupéfair de lire que la production annuelle
par employé aurait quinruplé entre ltl75 et 1!07, passanr de I 6U2 hl à tt 4(X) ht!
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Une attention aux techniques de production, dans les chocolateries ou dans

les conserveries, aurait fait apparaître des produits artisanaux de haute qualité

achetés par une clienrèle aisée à côté d'aliments industriellement fabriqués et

destinés à la consommation populaire. Cela nous aurait évité l'équation téléolo-

gique entre machinisme et progrès (voir, par exemple, pp. 206, 212 er 266).

Du coup, on apercevrait un marché segmenté, ce qui sape I'hypothèse reçue et

sempiternelle du nivellement social des

quelle ce livre, avec son insistance sur la
homogènes, se base. Ayant assemblé une

a manqué de combiner son érudition av

mais peu éclairé, de la lecrure de son livre.

IWartin BRUEGEL
INRA ESR,lvry
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