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ANDRZEJ LOS 

La vie eeonomique d'une eite italienne 
Remarques en marge du livre de W. Jongman * 

Parmi les travaux innombrables sur Pompei l'ouvrage de Jongman eonstitue une exeep
tion. Pompei en tant qu 'une eite apart n 'interesse guere le ehereheur hollandais. Il eherehe, par 
eontre, a eomprendre les principes de la vie eeonomique et sociale de l'Italie a l'epoque impe
riale. Ainsi la ville vesuvienne n'aUire son attention qu'en raison de l'abondanee de la documen
tat ion epigraphique et areheologique. En admettant que Pompei etait une eite typique de l'Italie 
sous l'Empire il pretend qu'un examen dctaille des sourees de la cite vesuvienne permettra de 
construire un modele refletant la structure economique et sociale de la peninsule. 

Elaborer ee modele, c'est un but principal de Jongman. Le chercheur hollandais avoue qu'il 
est partisant enthousiaste de l'historiographie finleyenne. Mais il ne se borne pas a repeter les 
idees du grand chercheur americain. Contrairement a Finley. Jongman pense qu'on peut appli
quer les theories economiques modernes a la recherche sur l'economie antique. Quoi qu'il en 
soit, son enquete depasse le eadre des etudes traditionelles sur Pompei. Il n' est pas done sur
prenant que la parution du livre a suscite le grand interet parmi les historicns de l'antiquite. Cet 
interet est temoigne par la publicaLion des nombreux comptes rendus1• The Ecollomy alld So
ciety 0/ Pompeii a remporte le prix de la fondation Praemium Erasmialzum eL de l' Association 
Internationale de I'Histoire Eeonomique. 

Presque tous les eritiques ont souligne l'originalite du travail de Jongman. Mais leur admi
ration pour l'ouvrage n'etait pas absolue. On a remarque de nombreuses faiblesses de 
I 'argumentation de Jongman. Par consequcnee, on a avance des doutes serieux sur la validite de 
certains de ses eonclusions. Il serait inutile de repeter leurs reproehes. En eeUe raison nos re
marques eoneerneront avant tout le röle des sources dans l'enquete de Jongman. La plupart des 
eritiques ont aborde cet aspeet de la dem are he de l'historien hollandais d'une maniere trap artifi
cielle. Comme nous avons deja eu l'occasion de presenter notre avis sur les conceptions de 
Jongman eoncemant la structure sociale et la vie politique de Pompei ailleurs2, nous ne nous 
bornerons ici qu'a envisager ses opinions sur l'economie pompeienne. 

Jongman a reeonce a aborder la prablematique de la vie economique de Pompei d'une ma
niere complete. 11 a limite son enquete a l'agriculture et a l'industrie. Ces idees sur l'agrieulture 
pompeienne, et par consequence italienne, sont tres originales. Il rejette la these, dominante 
dans la science, selon laquelle la villa esclavagiste, concentree sur la cuHure intensive de la 
vigne et des olives, aurait conslitu6 UII element essentiel du paysage cconomiquc de I' ager P Ofl/

peianus. Selon lui, les villas oeeupaicnt seulement, "a small part of the Pompeian terrilory 3. 

'I< W. JOllgman, The Ecoflomy and Society of Pompeji. Amsterdam 1988 (= Jongm;m). 
1 J. BRnaji, JRS 79 (1989) 229-231; N. PureeIl. CR 40 (1990) 111-116; B. W. Fricr, JRA 4 

(1991) 243-247; W. Scheide!, Neuen Wein in leere Schläuche: Jongman' s Pompeii. Modelle und die 
kampanische Landwirtschaft, Athenaeum 80 (1992) 207-213; H. Mouritsen. Pompeian Epigraplzy 
ond Social Slructure, C & M 41 (1990) 131- 149. 

2 Quiblls patel cur;a m/inicip((li~· . Renwrqucs sur la sl/'//clure de la dasse dirigeante de Pompe;. 
Cahiers du Centre G. Glotz 3 (1992) 260-263, 293-294; La condition sociale des affranchis au Jer 
siede {/I'res J.-C., h pnrn'lll'e. 

3 Jongman 97- J 53. 
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En effet leur röle dans la vie economique de la colonie devait etre moins important qu'on ne le 
pense. Il admet que sur le territoire rural de Pompei existaient environ 100 villae au maximum. 
Il constate que ce chiffre cOlncide avec le nombre des membres de I' ordo decuriollurn, elite poli
tique et economique de la societe pompeienne4. Selon Jongman, les representants d'autres cou
ches sociales ne pouvaient pas possecter de proprietes [oncieres5. 

Les theses de Jongman ne nous semblent pas convaincantes. Nos doutes concernent avant 
tout sa methode de recherche. Ce qui saute aux yeux de prime abord, c'est le fail qu'il utilise 
toujours comme point de depart les modeles theoriques et les resultats des etudes sur l'economie 
du Moyen-Age tardif et du debut de l'epoque moderne. Par contre, sa reference aux sources anti
ques est assez negligente. Il a donc omis beaucoup de temoignages fondamentaux, avant tout 
archeoIogiques, utiles dans les recherches sur l'agriculture pompeienne6. Ses interpretations des 
sources sont dans plusieurs cas superficielles et univoques. Assez souvent, il met en doute la 
valeur des textes antiques quand ils ne s'accordent pas avec sa these. Ce qui est significatif, c'est 
l'absence dans la bibliographie, publiee a la fin de son livre, d'un grand nombre d'eludes impor
tantes7. 

Jongman reproche aux partisans de la vision traditionelle de I'agriculture pompeienne qu'ils 
sous-estiment le röle du facteur demographique. Selon le chercheur hollandais, la grande densite 
de population (environ 180 personnes au km2) de l' ager Pompehmus rendait impossible 
l'affectation d'une partie importante du territoire de la colonie a la viticulture. Il a essaye en 
plus de prouver, en se servant de la theorie de location, que l'exportation du vin, a cause des 
frais de transport, etait souvent moins rentable que celle des cereales. Il souligne aussi la dom i
nation de la culture du ble en Campanie au debut de l'epoque moderne8. A notre avis, il est 
aventureux de deduire la structure des cultures de l'epoque antique de celle du debut de l'ere mo
derne. L'eruption du Vesuve, detruisant les terrains situes a ses pieds, a arrete po ur longtemps 
leur exploitation. Quand on a commence ales cultiver de nouveau, les relations sociales et eco
nomiques en Italie etaient deja differentes. L'eruption a influe aussi d'une maniere importante 
sur l'environnement geographique. Il semble donc que la domination de la cerealiculture aux 
temps modemes n'autorise pas en aucune fa~on a deduire l'existence d'une structure semblable 
pareille au ler siecle. 

D'autres arguments de Jongman sont aussi peu convaincants. Les frais de transport du vin 
dans le cas de Pompei n' etaient pas tres eleves, attendu que Ia distance entre les villas et Ie port 
depassait rarement 5 km, et que la navigation cofitait relativement peu. Aussi sa conviction 
qu'on peut demontrer, grace a I'application de la theorie de location, quel type d'exploitation de 
terre etait le plus profitable en Campanie de l'epoque imperiale, ne resiste-t-elle pas a la criti
que. On a prouve que, dans un systeme economique Oll le marche joue un röle limite, il est 
impossible de d6cider de la rentabilite d'une enterprise quelconque en utilisant les methodes 
propres a la comptatibilite capitaliste: il manque en effet les moyens po ur faire le bilan des 
transferts internes a une teIle enterprise9. Mais Jongman n'en lient pas compte du tout. Quant a 
l'alimentation des citadins - les paysans vivaient en autarcie - on peut supposer que les 

4 Ibid. 146. 
5 Ibid. 142s. 
6 Voir ci-dessous p. 83. 
7 Voilli les lacunes les plus remarquables: M. E. Sergeenko, Ocerki po selskomu chazaistvu 

drevnei Italii. Moscou 1958; L'inslrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima etlt impe
riale, Quaderni di cultura materiale 1, Roma 1977; G. Pucci, Considerazioni sull' articolo di J. An
dreau, "Remarques sur la soc;ete pompeienne", DArch 9-10 (1976-1977) 631-647; Pompe; 79. Rac
colta di stlldi per iI (lecimOllono centenario dell 'emzione \ fesl/llj(/J/(/. ed. F. Zevi, Napoli 1979 (1984). 

8 Jongman 131- 154. 
9 W. Kula. TJuJorie ecollOmiqlle du systeme jiodal. Paris 1970, 20s. 
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cereales. en quantite necessaire, etaient importees de l' ager Nucerinus avec lequel la 
communication. grace a la riviere Sarous. etait tres commodelO, et de Pouzzoles. le plus grand 
port d'ltalie jusqu'a la fin du Jer siecle apo J.-C. On y dechargeait des bateaux transportant de 
grandes quantites de ble po ur Rome provenant de l' Afrique du Nord et d'Egypte. Puisque la 
distance entre Pompei et Pouzzolcs oe depassait pas 30 km. les prix des cereales dans la ville 
vesuvienne devaient etre a peu pres au meme niveau qu'a Pouzzoles ou ils etaient tres bas11 . 
On peut parler de relations etroites entre Pompei et Pouzzoles. La decouverte. a proximite du 
port de Pompei, de 1'archive de tablettes de bois recouvertes de cire, qui temoignent des 
transaetions financieres realisees par les affranehis C. Sulpicii Fauslus et Cinnamus justifie 
cette opinion l2 . N. Purcell a interprete eette decouverte comme une preuve importante de 
1'existence d'un complexe regional de Campanie. Il eroit que Pompei. eomme Capoue, Naples 
et Cumae. eonstituait une partie d'un ensemble economique el soeial dont le centre etait a 
Pouzzoles13. Il est surprenant que Jongman remarquant le röle de Pouzzoles dans le commerce 
de ble n 'ait pas appreeie justement les consequences possiblcs de ce faH pour le ravitaillement 
de Pompei. 

Tous ces defauts invalident les speeulations du ehereheur hollandais sur le röle des cereales 
dans l'agriculture pompeienne. Notons enfin la plus grande faiblesse du raisonnement de Jong
man: il n'explique en effet nulle part eomment resolvait le probleme de l'alimentation de la po
pulation - si important selon lui, dans le eas de PompCi - dans d'autres regions viticoles; la 
viticulture demandait partout une main-d'oeuvre abondante. Elle pouvait donc se dcvelopper 
dans des zones dont le peuplement etai! dense. Partant des principes de Jongman on pourrait 
parvenir a la conclusion absurde qu'en Halie, on ne produisait que des quantites mectiocres de 
vin. 

On doit avouer que le chercheur hollandais ne s'est pas borne a la deduction. 11 a essaye 
aussi de trouver dans les sources des arguments parlant en faveur de son opinion sur 
1'agriculture pompCienne. Il part d'un examen des recherches SUT les amphores l4. Contraire
ment a la majorite des archeologues, Jongman pretend que les resultats de ces recherches sont 
trop incertains po ur justifier l'avis que PompCi etait un centre important de la production de 
vin. Selon lui, de nombreux recipienls attribues a la zone vesuvienne provenaient en realite 
d'autres regions d'Italie. De plus, il juge que la plupart des amphores dont l'origine de la zone 
vesuvienne est hors de doute ont ete produites plutöt a Sorrente qu'a Pompei l5 . Pourtant son 
interpretation ne resiste pas a la critique. Avant tout Jongman ne connait pas la plupart des re
cherches sur les amphores effectuees dans les annees quatre-vingt; grave defaut etant donne que 
celte decennie a vu de grands progres en "amphorologie". Les travaux d'A. Hesnard et d'A. 
Tchernia ont confirme des hypothesc.<;, avancees antcrieurement, que la region vesuvienne jouait 
un röle remarquable dans 10 producliol1 de vin 16. Rien ne justifie non plus l' opinion de 

10 SlTabon 5, 4, 8 note que Pompei scrvait de debauche aux cites de Nola, Nuccria Cl Accrrae. 
11 Cf. S. Mrozek, Le prix des cereales a Puteoli en 37 de n. e., Eos 66 (1978) 153- 155. Sur le 

role de Pouzzoles dans le commerce du ble, voir M. Frederiksen, Puteoli e il commercio dei granD in 
epoca romana. Puteoli 4-5 (1980-1981) 5-27. 

12 Les tablettes etaient publiecs, dans les annees 1966-1980, par C. Giordano, F. Sbordone et 
A. Landi dans des periodiques divers, surtout dans RAAN. Les editions de nombreux textes ont eIe for
tement critiquees. A present, G. Camodeca et J. G. Wolf pfl!parent a parI lcs publications nouvelles de 
I' archive. 

13 N. Purcell, Pweoli. dans: M. Frederiksen, Campania. Cd. N. PureeIl, London 1984, 321. 
14 Jongman 124- 128. 
15 lbid. 
16 A. Hesnard, Familles de Dohar ldid 1977-1980. Le ceramique. BAM 14 (1981-1982) 

206s.; J.-Y. Empereur, A. Hesnard, Les amphores hel/enistiqucs, dans: Ceramiques hellenistiqlles et 
romaines 1I, eds. P. Leveque, J.-P. Morel, Paris 1987, 31,47 n. 167; A. Hesnard, M. Rico, P. Arthur, 
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l'historien hollandais que la grande majorite des n!cipients a argile dite "pompeienne" ou 
"Eumachi" provenaient de Sorrente. Tchernia a prouve dans son ouvrage magistral qu'on pro
duisait a Pompei avant tout des vins mediocres, consommes par la plebe de Rome et d'autres 
villes italiennes, alors que des vins de Sonente brillaient par leur qualite. Ils rivalisaient avec 
les plus grands crus d '!talie. D'apres le chercheur fran~ais les cepagcs de la region vesuvicnnc 
formaient un enchevelremcnt complexe l7. Aü, i, le probleme de choix entre P mpei et 80r
rente, souleve par Jongman, n'existe pas en rt~alite. Il est evident que les vins communs, 
contrairement aux vins de grands crus, etaient produits en masse. On peut done en deduire que 
de nombreuses amphores en argile dite "Eumachi" provenaient de Pompei. 

Jongman a tache enfin de justifier sa theorie par une interpretation des donnees fournies par 
l'areheologie rurale. Il amis en doute l'identifieation eomme villas produetives, d'une partie des 
ruines dCcouvertes sur l' ager Pompeiallus. Il a partiellement raison. Les rapports des 
areheologues concernant le materiel des villas ont souvent ete ineomplets. Parfois ils n'ont 
conserve qu'une courte information eoncernant la decouverte de restes d'une construetion qui 
pouvait etre une l'ifla rUSlica. Selon Jongman, certaines ruines, considerees par leurs 
deeouvreurs eomme des restes de vilfae rusficae, ne l'etaient pas en realite. Jongman a done 
peut-etre raison, mais il est impossible dCsormais de le prouver: la majorite des monuments 
antiques fouilles sur I' ag er Pompeianus s'etaient a nouveau effondres. Quoi qu 'il en soit, 
l'examen des donnees archCologiques conduit le ehereheur hollandais a eonclure que le nombre 
de villas sur le territoire rural de la eolonic vesuvienne etait moins important qu' on ne le 
eroitl8 . D'apres lui, l'absenee de pars rusfica dans eertains edifices, eonsidCres generalement 
comme villas, parle aus si en faveur dc son opinion. Mais l'importance de cet argument est 
nulle. Il y a 30 ans, M. Sergeenko amis en doute la valeur de Ia typologie des villas presentee 
par M. Rostovtseffl9. En echange elle a propose sa propre classification. Elle a distingue 2 
groupes de villas: a) les villas a amenagement dense ou les parties residentielle et produetive 
coineident; b) les villas a amenagement espace. Selon Sergeenko, l'examen, meme detaille, 
d'une partie de la villa peut ereer une image fausse de la rcalite20. Sa classification a convaincu 
J. Kolend021 . La meme opinion, independamment de Sergeenko, a ete presentee par 1. H. 
D' Arms - un specialiste celebre de la problematique economique, sociale et culturelle des 
villas22 . Selon lui, sur rager Pompeianus, il n'y avait pas de villas residentielles sensu 
stricto23 . L'attaehement des Romains riehes a l'idee dc l'autarcie - ils aimaient consommer 
des produits provenant de leurs prapres biens - fait supposer que meme les plus luxueuses 
residences se trouvaientjuste a eote de terrains agricoles. 

La doeumentation coneernant les villas pompeiennes est tres abondante. Jongman n'a pas 
reussi a la completeT. Il suffit de dire qu'a la liste des villas de Pompei et de eelles de Stabie 

M. Picon, A. Tchernia, Aires de prodllc/ion des greco-i/aliqlles e/ des Dr. 1, dans: Amphores romaines 
ef his/oire economiqlle: dix ans de recherc1/es. Ac/es du colloqlle de Sienne (22-24 mai 1986), Rome 
1989, 38-49; A. Tchernia, Le vin de /' Italie romaine. Essai d' his/oire economique d' apres {es 
amphores, Rome 1986, 45-47, 127, 150-151, 154-155, 157, 176-177, 221, 230-231, 236-238, 
240-245. 

17 Tchcrnia (voir n. 16) 176s., 201-203. 
18 Jong mun 1J.2-120. 
19 M. Roslovlscff, His/oire economique el sodale de /' Empire romain (lrad. de l'angl. O. De

man~c, inlroduclioll, chronologie, bibliographie 6(ab. par J. Andreau), PMis 1988, 429 n. 2. 
o Scrgcenko (voir 11. 7) J 74-L99. 

21 Compte rcndu du livre de Sergecllko (n. 7), dan : rrzcgl~d Historyczny 54 (1963) 509. 
22 1. H. D'Arll1~. Propria/ari e villa I/el golJo di Napoli dans: I Cmupi j7egrei neU' archeologia 

e nella s/oria. Convegno in/ernazionale , Roma 4-7 maggio 1976 (Atli dei Convegni Lincei 33), 
Roma 1977, 350-351. 

23 J. H. D'Anns, Ville rustiche e ville di ,o/illm', dans: Pompei 79 (voir n. 7) 77. 
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pnSsenlee dans l'arlicle de Day eL comportanL 43 positions, il n'en a ajoute que 324. EI pour
lanl, selon H. van der Poet, jusqu 'a 1981 on a fouillc sur I' ager Pompeianus el sur I' ager Sta
bial/us . eil lieremeni Oll parlicHemcnl, 64 viIlas2S . La liste de V. Kockel qui enregistre I'etat des 
foujllcs en 19 5, compolte 115 villas26. Apres la publication de I'article de Kockel, les archCo
logues ont eneore lrouve des ruines de 4 autres villae rusticae27 . Au tOlal, le nombre de villas 
pompeiennes decouverles jusqu'aujourd'hui s'elcve a 119: 24 sur I' ager Stabiallus et 95 ou un 
peu moins sur I'ager Pompeianus. Quatre de ces dernieres, apparlenant au type suburbanae, 
pouvaient n'avoir aucune relation avec I'activile eeonomique. Mais comme on I'a dcja monire 
ci-dessus, l'absence de pars rusfica ne doi! pas eIre inlerprete comme preuve de la fondaLion 
d'une villa sans l'arriere agricole. Dans la Villa di Diomecle (position 92 dans la liste de 
Kockel), villa suburbana Iypique, on a trouve des oulils a ~ricolc: dans 13 parlie deslinee aux es
claves28 . On pourrail alol's admettre que I'on a fouillejusqu'a aujourd hui 90 a 95 consLrucLi
ons qui pouvaient etre des villas. On ne peut pas exclure que certaines d'enlre elles eonstituent 
des fragments de batiments aux fonelions differenles. Mais iI ne semble pas qu'on puisse mettre 
en doute plus de 15 a 25 idenlifiealions. Il en decoule que jusqu'a 1987 on aurait reconnu aux 
environs de Pompei 65~0 villas. Elant donne que les fouilles serieuses sur l'ager Pompeial1us 
n'ont commence qu'a la fin des annees 70, on peut admettTe que le nombre de villas dccouvertes 
va s'accroitre a I'avenir. L'opinion de Jongman selon laquelle, sur le lerrain de la eolonie vesu
vienne, il n'y avait pas plus de 100 villas ne resisle pas a la confTOnlation avec les sourees. 

Envisageons maintenant les idees du chercheur hollandais sur l'industrie pompeienne. En 
admettant qu'a Pompei, comme dans les villes medievales el modernes, la produclion textile 
devait etre l'activite industrielle la plus importante, il a juge apropos d' y borner son enquete. 
L'examen atlentif des sources epigraphiques et archeologiques I'a conduit a la conclusion que la 
production texlile, et par consequent toute l'induslrie, jouait un röle minimale dans la vie eeo
nomique de Pompei. 

Son opinion est-elle convaincante? Il semble qu'on ne peut l'accepter que pm1iellement. La 
faiblesse fondamentale du raisonnement de Jongman se situe dans son goul cxcessif a s'en ser
vir des analogies. Cela l'a probablement empeche d'admcttre quc la struclure de l'industlie anti
que pouvait etre bien differente de cclle des epoqucs plus tardives. 

Jongman ignore compH~lement les resultats de la recherche de M. Stcinby sur la produclion 
des tuiles, des dolia ct des amphores sur I' ager Pompeiallus29. L'cnquete du chercheur finlandais 
interdit de eonsidcrcr I' opus doliare commc une acLivile economique d'impol1ance marginale. Lc 
developpement de ce secteur de l'industrie pompCiennc etait stimule par les exportations de vin 
et les grands travaux de construction effectues dans le eadre dcs activites evergeliques30. On a 

24 Villa Oplontis A (de Poppee), Oplontis B (de L. Crassus Tertius), Villa Regina - Scinsciel-
10 fouillt~e aBoscoreale: Jongman U 2- 120. 

25 H. van der Poet. Corpus Topograplticllnl Pompeianllnl, IV (Bibliography), Rome 1977, 
337ss.· V (Carlograph ,). 1~o1l1e 1981. 22. 

26 V. Kockel. IIrcltiiologi.vclte Funde lind Forschllngen in den Vesllvstiidten I, AA (1985), carte 
23 avec la liste de villas, 570-571. Cf. aussi T. Asaka, A Note on liLe Lisling 0/ Villae Rusticae in 
Ihe Vicinily of Pompe;;, Opuscula Pompeiana 2 (1992) 35-47. 

27 Une villa situce a proximite de la celebre Villa dei Misteri, une villa aBoscoreale (Via de 
Falco 36), une nutre villa aBoscoreale (Via Casone Grotla, Proprieta Risi - Di Prisco), une villa 11 
Commulle Terzigno (Localita Boccia al Mauro, Proprieta Cava Ranieri): voir NOliziario, dans: Rivi
sta di Studi Pompcinni 1 (1987) 62- 169. 

28 A. M. de Vo . Pompei, Ercolano, Slabia (Guide archeologiche Laterza 11), Rome, Bari 
1982,244. 

29 M. Steinby, La produzione lalerizia, dans Pompei 79 (voir n. 7) 265-271. 
30 Sur I'importance des activites industrielles dans Ia vie economique des villas italiennes, 

voir J.-P. MoreI, Les produclions arlisanaLes el "indllstrielles" en /taUe Peninslliaire de La fin de la 
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I 'impression que I 'avis de Jongman sur les rapports entre la produetion et la vie sociale est trop 
simplifie. Il serait inutile d'envisager iei la question des differenees en matiere des attitudes a 
l'egard des aetivites eeonomiques entre l'antiquite romaine et les epoques posterieures; presque 
tous les historiens soulignent qu 'elles etaient profondes. Pourquoi done admettre qu 'il est 
legitime d'appliquer les memes criteres a l'appreciation de l'industrie romaine et a la fois 
medievale et modeme? 

Il faut noter encore une autre faiblesse de la demarche du chercheur hollandais, a savoir 
l'absence d'une analyse du röle du commerce el des operations financieres dans la vie economi
que de la cite vesuvienne. C'est une lacune tres grave, vu que le maniement de l'argent etait, 
apre l'agricullure. la plus importante aclivile economique du monde romain. J. Andreau I'a 
prouve d'une manihe cOllvaincante31 . Quanl au commerce, il esl vrai que le chercheur hollan
dais contestant l'importance de la production de vin el de textiles minimalise aussi l'influence 
des exportations de ces produits sur la vie economique de la colonie vesuvienne; mais d'autre 
part il pretend que les proprietaires fonciers de Pompei tiraient une partie considerable de leurs 
revenus de la vente de ble, qui arrivait a la ville de Rome32. Il est difficile a comprendre po ur
quoi les modalites de ces echanges et leurs effets sociaux n 'interessent pas Jongman. 

Pour comprendre le procede de recherche de Jongman il est indispensable de connaitre sa 
formation methodologique. Comme on a deja dit, il s'effor9ait a demontrer l'utilite des theories 
economiques modernes a l'analyse da la vie economique de chaque epoque historique, y compris 
antique. Il conteste avec un ardeur I'opillion negative de K. Polanyi et son ecole substanLivc de 
I anlropologic ecollomique en celte matiere33, malgre que la plupart des hisloriens de 1 anliquite 
I'acceptent. La position de Jongman est insoutenable. W. Kula adoptant le type d'explication 
bien different de celui de K. Polanyi est parvenu, en principe, a la meme conclusion que le 
chercheur hongrois. Il a montre d'une maniere magistrale que l'application des methodes pro
pres a la comptabilite capitaliste a la recherche des economies ou l'importance du marche est 
tres limitee conduit souvent a parvenir a des resultats absurdes34. Bien que l'avis de Kula ait 
obtenu l'approbation generale des historiens economiques, Jongman l'ignore. 

Recapitulant ces remarques, nous conclurons que le chercheur hollandais n'a pas aleint ses 
buts. Son modele de l'economie italienne est trop defectueux po ur qu'on puisse l'accepter. Il 
n'a pas reussi non plus a demonter l'utilite des lheories economiques modernes a l'analyse de 
l'economie antique. Malgre loules les faules que Jongman avait commis, la lecture de son livre 
est tres stimulante. Par son ardeur, son intelligence et le manque absolu de piete a l'egard de ses 
predecesseurs, Jongman a force les historiens de l'antiquite a reconsiderer les principes de la re
cherche sur la vie economique du monde greco-romain. C'est un merite qu'il faut estimer beau
coup. 
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Republique a Neron, dans: Les elites municipales de [' !talie peninsula ire des Gracques a Neron. Actes 
de table ronde internationale du C N.R .S., 28-30 novembre 1991, Clermont-Ferrand, a paraltre. 

31 1. Andreau, Modernite economique et statut des manieurs d'argent, MEFRA 97 (1985) 379-
388, 40t-4lO. 

32 longman 136s., 143. 
33 Ibid. 36ss. 
34 VOiT n. 9. 


