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Nouvelle solution au problhme 
de la transformation : 

le cas du capital fixe et de la rente 

par A. LIPIETZ* 

RESUME 

Cet article vise a etendre la nouvelle solution au problkme dit * de  la transformation des 
valeurs en prlx de production D (mise au point par G. DUMENIL et nous-meme, et presentee 
dans un article anterieur). au cas du capital fixe et de  la rente. 

Nous commenqons par rappeler les grandes lignes d e  cette nouvelle solution et du 
* theoreme de la transformation marxiste * (I). Puis nous definissons le prix de  production du 
capital fixe usage (11). Nous etendons alors notre solution du probleme de  la transformation au 
cas du capital fixe ( I l l ) .  Nous montrons la compatibilite de  cette transformation et des lois de  la 
reproduction elargie. grlce a un t h e o r h e  de point fixe (IV). Puis nous traitons le cas de  la rente 
absolue (V). 

I. PRINCIPE DE LA NOUVELLE SOLUTION 

Dans une note anterieure (LIPIETZ (1979b) nous avions montre que 
non seulernent les u paradoxes v de la solution couramment admise au pro- 
bleme de la transformation des valeurs en prix de production (celle de F. 
Seton M. Morishima) ne contredisaient nullernent les intuitions de K. 
Marx, mais encore. nous avions developpe une nouvelle solution a ce pro- 
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blerne, dont la possibilite avait Cte indiquee par G. DUMENIL (1980), 
solution verifiant expliciternent ce que nous avons appelk le (( theoreme de  la 
transformation rnarxiste D, c'est-&-dire : 

I1 eriste un systeme de prix de production relatifi realisant I'uniciti du 
taus de profit. ExprimPe duns un numkraire ou la somme des prix est la sonme 
des valeurs, la sornme des profits est la somme des plus-values. 

Les deux points nodaux de cette nouvelle solution etaient les suivants : 
* la valeur de la force de travail est un droit (exprime en argent) sur une 

quantite d'heures de travail abstrait, a depenser cornme le travailleur 
I'entend, en echange de marchandises dont le prix est une valeur trans- 
forrnee: 

* la a sornme des prix , dont il s'agit est la sornrne des prix des marchan- 
dises qui representent le produit du travail de la periode. donc le produit 
net. 

Rappelons la formalisation adoptee : 

y, Y sont les vecteurs-produits net et brut 
v est le covecteur des valeurs 
p est le covecteur des prix 
A est la rnatrice (( technique s (tenseur 1-1) des a; (quantite de bien i 

requise pour la production du bien j dans I'operation productive repre- 
sentative de la branche) 

I est le covecteur des quantites de travail vivant requises 
w est la valeur de la force de travail qui produit une unite de travail abstrait 

(intensite et longueur de la journee de travail egales a I'unite) 
y = 1 + r, r etant le taux de profit general. 

On cherche une (c perequation capitaliste des valeurs n, c'est-a-dire un 
systtme des prix de production x constituant une reallocation de la valeur 
telle que la somme des prix (du produit net) soit la sornme des valeurs. et que 
les taux de profits soient uniformes, ce qui s'exprime par les deux h!,pothe- 
ses : 

H , )  v,v = p.+ 
H , )  p = y @A + wl) 
Dans ce cas, ou tout le capital est productivement consomme dans la 

periode, et ou il n'y a pas de rente, nous n'avions eu aucun ma1 a montrer 
l'existence et l'unicite d'un tel systtme de prix de production, et qu'il verifiait 
le (( theoreme de la transformation rnarxiste ,,. 

DQ l'instant qu'est prise en compte I'existence du capital fixe. c'est-a- 
dire cc d'input )) dont la valeur s'incorpore au produit en plusieurs periodes de 
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rotation du capital circulant, la situation se cornplexifie. Car  le taux de profit 
ne depend plus seulement des normes de  production (vitesse de  rotation 
comprise), mais encore de  la pyramide des iges du capital fixe utiiise, et du 
prix de ce capital usage. 

Lorsque nous avions defini le taux de rendernent interne du capital dans 
une branche comme le rapport du flux de  plus-value au stock de capital 
engage sous forme fixe, constant-circulant, et variable (1) : 

nous avions admis que, pour produire, il fallait disposer de  tout le capital 
fixe, et l'avions evalue a sa valeur nelrve. Mais la relation (( technique ,, que 
definit I'operation productive representative n'implique nullement que la 
quantite de capital fixe b: necessaire a la production de  j figure integralement 
a l'etat de bitiments ou machines neuves ! Si T, est la periode de  rotation du 
bien capital fixe k, il est par exemple intuitif que dans un schema de repro- 
duction simple, la pyramide des Bges sera uniforme : il y aura autant de  
machines neuves que de  machines d'ige 1. 2, ... ou T,. 

On peut admettre qu'une machine perd (a transrnet ,)) autant de  valeur 
a chaque periode de sa vie normale : disons qu'elle s'amortit lineairement en 
valeur. Qu'en est-il en prix de  production ? C'est ce que nous allons d'abord 
calculer. 

11. CALCUL DU PRIX DU CAPITAL FIXE USAGE 

Nous admettrons que chaque type k de  machine s'amortit dans le mCme 
temps T, dans toutes les branches ou il est utilise. Hypothese raisonnable.: 
une rnCme fraiseuse s'use aussi vite quel que soit l'usage des tales qu'elle 
perce. Appelons p , , ,  et p , ,  les prix de la machine k a neuf, et au  bout de  r 
periode (2). Evidemment p ,  ,, = 0. Le prix (1 normal s des elements de  capital 

(1) Voir A. LIPIETZ. (1979,'). Soient r ,  et r ,  les temps de  rotation du capital fixe et du capital 
circulant, u, d, v les flux d'amortissement, de  capital constant-circulant et de  capital 
variable depenses dans la periode, r la moyenne pondkree de  ces temps de  rotation, q la 
composition organique %d, e Ie taux d3exploitation$. On vkrifie fac~lement I'kgalite 
ci-dessous. 

(2) On admet qu'il n'y a pas de  difficult6 a adopter un temps discontinu commun a tous les 
proces productifs. Notons qu'il peut arriver que certaines depenses soient 6chelonn6es 
selon une p6riodicitk inftrieure au cycle du capital circulant : par exemple le salaire des 
ouvriers dans un chantier naval, ou meme dans le bltiment. 
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fixe usages doit Ctre tel qu'ils puissent Ctre revendus a ce prix et entrer a ce 
prix dans les cofits de production d'une autre entreprise. Quand un capita- 
liste Cvalue son avoir au bout d'une periode de production, il doit evaluer, en 
prix a normaux s, et son capital marchandise, et ce qui reste non-amorti de 
son capital productif (3). 

Soit par exemple une branche j ou la production d'une unite de 
marchandise jnecessite un capital circulant dans la periode et une quantite by 
de machine k. De mCme que plus haut, nous appellerons b!.", b,!' ... la 
quantite b: de machines k a l'fige o, r . . .  Supposons une operation entamee 
avec des machines neuves. I1 en ressort le bien j, et l'entrepreneur conserve 
b!." qu'il peut revendre ou reutiliser pour les pkriodes suivantes. Pour 
simplifier l'ecriture de l'equation, nous noterons comme toujours y = 1 + r 
(r  le taux de profit moyen), nous sous-entendons I'indice j, nous noterons T 
= T,, et nous noterons PKC = prix du capital circulant engage. On a : 

p + pk. l  bk.' = y (PKC + pk,, ,bk.~) . 

S'il recommence, l'equation de prix sera : 

p + p,,, bk.2 = y (PKC + pk.[  bk.l) . 

En retranchant membre a membre ces equations, on a : 

et ainsi de suite jusqu'a 

Soit E I'amortissement de la premiere annee : E = pL,, - pk,.. L'echelle 
des prix de capital fixe usagC sera de la forme : 

On voit que 

(3) On rejoint ici la conception du capital fixe usage comrne n production jointe D chez P. 
SRAFFA ( 1970). 

3 74 
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Ce qui s'kcrit 

On peut alors calculer : 

Rernarquons que l'amortissement normal, en prix de production, n'est 
ni lineaire, ni degressif (cornme les arnortissernents fiscaux (4)) rnais 
progressif: le capital fixe se devalue lenternent puis de plus en plus vite. 
Rernarquons d'autre part que p,,,est une fonction croissante de y ,  c'est-a-dire 
de r :  le capital neuf s'amortit d'autant moins vite au debut que le taux de 
profit est fort (5). Nous nous en servirons plus loin. 

En fait, le capital fixe dans une branche ou une entreprise contient en 
proportion variable des machines de differents bges. Soit, pour une branche 
donnee i, a:" la part des machines (ou bbtirnents) d'un type donne k d'bge I. 

En sous-entendant les indices k et j, on doit avoir : 

Par exemple, pour une branche telle que celle dont nous venons de 
parler, et avec les m&mes notations sirnplifiees, I'equation des prix de pro- 
duction est donc : 

- 

(4) Les formules d'amortissement degressif lntegrent I'obsolescence accelerke des equipe- 
men&. Elles constituent un encouragement B I'investissement. 

(5) C'est intuitivement evident, si I'on veut bien interpreter le prix d'un capital comme I'actu- 
alisation, au taux r, du profit qu'il permettra de s'approprier. Plus le taux r e s t  fort, plus 
I'horizon economique se rapproche, moins comptent les profits qu'une machlne neuve 
permettra de  s'approprier en une periode lointame ou telle machine dejB usee aujourd'hui 
aura cesse de  fonctionner. 

Ainsi, un blt iment qui s'use en 50 ans aura perdu au bout de  25 ans la moitie de  son prix 
si le taux de  profit est nul, et sa depreciation sera negligeable si le taux est de  20 2. Si le taux 
est d e  10 %, il vaudra encore B cette date plus de  90 % de  son prix neuf. 
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A - 
p + Z a t p k , t + I  bk = y [PKC + Z a' p,,,bkI 

t = o  t = o  

111. LE THEOREME DE LA TRANSFORMATION MARXISTE 
AVEC CAPITAL FIXE 

Nous allons maintenant transposer la demonstration du theoreme de la 
transformation. Rappelons que dans la a nouvelle )) solution au probli.me de 
la transformation (en fait, celle de Marx !), le calcul du taux de profit 
presuppose la donnee de la structure y ou Y de la production sociale. Cette 
fois, il faut presupposer a priori en plus la donnee de la pyramide des iiges du 
capital fixe : mais nous verrons que cette donnee s'eliminera dans le calcul. 

Les notions de n produit brut s et de a produit net )) doivent d'abord Ctre 
elargies. Par << produit brut. on entend ce qui sort des operations producti- 
ves. Appelons Y le vecteur des marchandises produites par les branches. La 
dimension de ce vecteur doit Ctre etendue aux marchandises de type capital 
fixe (machines, etc ...). Sa production a exige la consommation de biens en 
capital circulant (matrice A des a;) et en capital fixe (matrice B des b!), plus 
des quantites de travail vivant (covecteur des I,). Mais la fraction a!?' b: des 
biens capitaux fixes k d'iige t a vieilli d'un an (voire, a ete declassee). Le 
c( produit net )) j., si I'on veut qu'il mesure I'exacte variation de  la richesse 
sociale, doit reperer la variation des stocks de capital fixe aux differents iiges 
de la pyramide. Le vecteur produit net devrait donc Ctre complete, dans une 
(( seconde dimension )), par la mention des variations des quantites I ' ~ ' .  Cela 
obligerait a manier des matrices .: tridimentionnelles V .  Nous emploierons un 
formalisme plus simple. 

Chaque fois qu'il le faudra, nous demultiplierons les lignes (ou les 
colonnes) de rang k en T, lignes ou colonnes correspondantes. Dans ce cas. 
les symboles correspondant aux vecteurs, covecteurs et matrices seront coif- 
fes d'une barre. Le vecteur 1 ,  qui designe en fait des niveaux d'activites des 
branches, ne comporte jamais, mCme barre, de terme non nu1 en I #  o. De 
mCme, le nombre de colonnes (c'est-a-dire de branche) des matrices barrees 
n'augmente pas, mais le nombre de lignes augmente. De mCme. comme on 
l'a dejh vu, le nombre de colonnes du covecteur jT s'augmente des termes 
p , ,  (6). La matrice A n'a de coefficients non nuls que sur les lignes a biens 
circulants ., et la matrice B que sur les lignes a biens capitaux fixes D. 

(6) Soient n le nombre de branches produisant des biens e circulants u et 111 le nombre de  
branches produisant des biens G< fixes u. 

tn 

Les matrices barrkes ont 11 + X T, lignes et ~n + n colonnes. 
I 
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Appelons T B  la matrice qui a pour coefficient by sur la ligne k,t, 
colonnej, e t a B +  la matrice qui a cette mCme valeur du coefficient mais pour 
la ligne k, t+  1 (si elle existe !), colonne j. C'est la mCme matrice, mais 
(( vieillie d'un an ! Enfin, on appellerar la matrice ayant pour coefficient 1 
sur la diagonale pour les colonnes correspondant aux biens circulants et, 
pour les colonnes correspondant au capital fixe k, sur la ligne k,o, les autres 
coefficients etant nuls. 

Ce formalisme, compliquk a dkcrire, mais assez intuitif, nous permet de 
definir le produit net 7: 

Ce qui se lit : 

produit net = produit brut - cap. const. circul, consomme - amort. phys. 

Remarquons qu'en comptabilite en emploie souvent a capital fixe (ou 
immobilisations) brut r pour designer le capital fixe a son prix N neuf P, et 
a capital fixe net )) pour designer celui-ci amorti. Dans I'equation (II), le 
capital fixe est donc toujours evalue en net (mais a deux dates successives). 
L'equation (11) peut d'ailleurs se generaliser vectoriellement : 

Ce qui se lit : 

prix de vente - P K C - Amortissements = r ( P K C + P K F N) 
I I 

cash-flow capital capital fixe 
c I circulant net 

profit net 

L'equation (II*)  definit donc le taux de profit (( en flux net sur stock net 
des amortissements n. 

Nous pouvons maintenant nous poser la question : existe-t-il un systeme 
de prix garantissant un tel taux de profit, uniforme dans toutes les branches ? 
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requation (11*), equivalente A l'hypothkse H,, ne suffit pas 9 la definir. 
I1 faut choisir un numkraire, en posant par exemple une hypothkse tquiva- 
lente a H, : la somme des prix du produit net est Cgale 9 sa valeur. Or la 
valeur du produit net n'est autre que la valeur ajoutee dans la periode, I. Y, et 
de meme la somme des prix du produit net n'est autre que ce que les 
comptables nationaux appellent la a valeur ajoutee nette n (en prix, bien 
sfir), c'est-a-dire la somme des profits net et des salaires de  la periode (7). ' 

Soit donc a resoudre le systkme d'equations en 7 et r 

H I )  7.J = Ty' = constante 
Hz) Equation 11* . 

Ecrivons d'abord (11*) sous la forme 

Pour chaque branche j et chaque bien du capital fixe k ,  le terme final 
sVcrit : 

D'aprks la formule (I) desp, , ,on calcule facilement (T etant ici mis pour 
Tk) : 

Le second membre, strictement croissant en y ,  ne s'exprime par ailleurs 
q u ' e n ~ , , ~ .  Nous pouvons dks lors simplifier considkrablement le formalisme, 
en supprimant toutes les lignes et les termes en 1 # o. Posons : 

(7 )  Comme on le verifie par I ' ~ u a t i o ~ l 1 1 )  de-dkfinition du produit net (d'ailleurs confue - - 
exprks pour cela) : F.i; = Y Y - v A Y - T(aB - nB+)  )' ce qui se lit : 
valeur du produit net = valeur du  produit de  la pkriode - valeur du  capital constant 

circulant - perte de  valeur du capital fixe. 
= valeur ajoutke par le travail vivant dans la pkriode. 

On calcule de meme que P.Test la somme des salaires et des profits (nets des amortisse- 
ments) de la pkriode. 
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Le second membre, strictement croissant en y, ne s'exprime par ailleurs 
qu'enp,,. Nous pouvons d t s  lors simplifier considtrablement le formalisme, 
en supprimant toutes les lignes et les termes en t f  o. Posons : 

T- 1 I - Y  1 - Y  
& ( y ) =  S a:,,yT - = y T  - (avec T mis pour T,). (IV) 

0 1 - y T  1 - yT 

Definissons comme plus haut la matrice w(y)B. La matrice A + w(y)B 
est une matrice carree strictement croissante en y .  L'equation (11*) s'tcrit : 

Cette equation peut s'ecrire sous la forme suivante, par developpement 
en serie, sous la reserve de l'inversibilite de (A + wB) : 

Le second nombre est strictement croissant en y .  Comme on veut par 
ailleurs : 

H,) P.7 = T.T;, 

on voit, par un raisonnement exactement calque sur celui de notre article 
precedent, que ce systeme admet une et une seule solution en y ,  y et a &ant 
donnes, et que y est compris entre 1 et le rayon de convergence de la skrie en 
(II***). Remarquons que la pyramide des Bges a a ete eliminee du niveau de 
l'equation (IV). Cela resulte du systkme des prix du capital fixe usage 
adopte : il est par hypothese aussi rentable d'utiliser du materiel vieux que du 
neuf. 

I1 existe donc un et un seul systeme de prix, un et un seul taux de profit 
r = y - 1 realisant la perequation capitaliste. Ce taux depend, non seule- 
ment de w (donc de e) ,  des coefficients techniques et de la ponderation des 
branches (par Y), mais encore des durees de vie du capital fixe. Par ailleurs 
on a, en revenant au formalisme developpe : - - 

somme des profits nets = 7.7- w I. Y - - -- 
= v.y- w 1.Y -- -- 
= 1.Y - w 1.Y 
= e w LF = somme des plus values 
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Nous avons donc Ctendu le thkoreme de /a transformation marxiste : 

Duns le systeme de prix de production ou la somme des prix du produit net 
est &ale ci sa valeur, la somme de profits nets de /a pkriode est la somme des 
plus-values. 

IV. PRIX. PROFIT ET REGIME D'ACCUMULATION 

La determination de r presuppose la donnee de la repartition du capital 
entre les branches et par tranche d'Age (m@me si r apparait en definitive 
independant de la pyramide des Bges). Or cette repartition depend du 
schema d'accumulation en vigueur (plus ou moins oriente vers l'elargisse- 
ment), et, par 18, peut dependre du taux de profit. N'y a-t-il pas la cercle 
vicieux ? 

En fait, la repartition du capital depend du taux de  croissance. Certes. 
celui-ci peut @tre presente comme dependant expliciren7ent du taux de profit, 
par exemple dans un schema Q oh les capitalistes accumulent une fraction P 
de leurs profits D, et c'est alors que la question se pose. Mais il faut en mesurer 
l'exacte portee. Comme nous I'avons deja explique (LIPIETZ (1979a) et 
(1979b)), le schema d'accumulation en vigueur est la resultante de multiples 
determinations au sein de la lutte des classes, et d'ailleurs l'accumulation ne 
se realise jamais fi a normes constantes n. mais toujours de f a ~ o n  partielle- 
ment intensive. c'est-a-dire avec transformation des operations productives. 
I1 est donc hors de question de rechercher une determination endogene du 
schema d'accumulation, de la pyramide des Ages, du taux de profit. etc ..., a 
partir de la donnee arbitrairement exogene du taux d'accumulation P (par 
exemple). Autrement dit, nous n'avons pas a nous poser de  probleme d'irni- 
citP des solutions des equations posees. En revanche, nous devons nous poser 
la question de la non-contradiction des modeles mathematiques presentes, 
qui figent des moments successifs de la reflexion economique. Ici, il ne 
faudrait pas que, compte tenu du taux d'accumulation P. le taux de profit, 
deduit d'une structure Yde la production sociale et a de la pyramide des Ages 
du capital fixe, implique un taux de croissance qui it son tour implique des 
structures Yet a diffkrentes ! Ce qui est donc pose. du point de vue mathe- 
matique, c'est le probltme de l'esistence de solutions satisfaisant a la fois aux 
equations du taux de profit et A celles des schemas d'accumulation. 

Nous allons commencer par calculer la pyramide des 2ges du capital fixe 
en fonction du taux de croissance, puis examiner les deux cas extrsmes 
(reproduction simple, accumulation integrale), enfin le cas general. 
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a) Calcul de la pyramide des Bges 

Soit g le taux de progression du produit brut Y. I1 faut que le capital 
circulant et le capital fixe en volume s'elargissent A ce taux. Or le volume de 
capital fixe de type k s'klargit de la difference entre les investissements, et les 
dkclassements d'tquipements d'lge T,,. On calcule (c'est une proprietk clas- 
sique des progressions gkomttriques) qu'il suffit alors, pour que le stock 
croisse au taux g que les investissements nouveaux croissent au taux g. I1 en 
rksulte que chaque generation est 1 + g fois plus importante que la prkck- 
dente. Posons 6 = 1 + g. Pour un bien de duree de vie T : a ,  = 6 a ,  + ,  = 
6T-I-, a ~ - I  

Norrs connaissons donc la pyramide des riges en fonction du tau.w de 
croissance d'rrne Pconomie qrri se dilate. 

b) Cas de la reproduction simple et de I'accumulation integrale 

En reproduction simple : g = o, 6 = 1 ,  a ,  = 1 / T .  

a ,  etant explicitement independant du taux de profit, le raisonnement 
de determination du taux de profit presente dans la partie I1 s'applique sans 
probleme. 

En accrrm~rlation intkgrale (p  = I ) ,  chaque branche ne produit que les 
conditions de la production de la periode suivante. Or ces conditions de 
production dependent, on va le voir, du taux de profit et de la pyramide des 
lges du capital fixe. 

Pour les branches produisant le capital fixe, qui ont dfi produire la 
periode precedente Z, a!,, b! yl, elles doivent produire cette fois : 
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Pour les branches produisant le capital constant circulant, qui ont d o  
produire dans la pkriode prkckdente : Z ,  a; yj ,  elles doivent maintenant 
produire : 

Et de meme, si d est le vecteur de consommation ouvriere, les branches 
productrices de biens de  consommation ouvritre doivent produire : 

yv = 6 Z ,  dY I ,  yJ . (VI, 

Le vecteur de la production sociale et le taux de croissance sont donc 
solutions Y* et S* de l'kquation (8) : 

La matrice 11 sociotechnique ), M = A + d lp I + a,B a, comme Y*,  tous 
ses coefficients positifs ou nuls. D'apres le theoreme de Frobenius, Y* est 
vecteur propre correspondant a l'inverse de la dominante (non-nulle) de 

De plus, Y* et 6* sont des fonctions continues et, en ce qui concerne 6*, 
decroissante, des coefficients a, (qui forment un m-uple ii) et de ceux de  d. Or 
ii depend lui-m&me continoment de 6 ,  et d depend du systeme de prix, donc 
du taux de profit. Voyons cela. 

D'abord, d'apres (V), & est une fonction croissante de 6 pour 6 3 1 : 

1 
chaque cu,,ocrol? de , a 1 

Quant aux coefficients de d, ils sont au moins nuls. La matrice M est 
donc minorke par 

I 
M' = A + (- B ayant la signification definie plus haut), 

T 

(8) dm lest produit tensoriel (ou de  Kronecker) : c'est la matrice de  coefficients d l / , .  Quant  a 
a,,B (comme plus loin I / T  B), on I'obtient A partir de  la matrice B en multipliant tous les b: 
par a:,, c'est-A-dire en fait par a! ,  la pyramide des Bges du meme bien capital fixe etant ici 
la meme dans toutes les branches (equation (V)) .  

On supposera bien sOr que M est indkcomposable. Dans le cas contraire. I'equation 
(VI)  dkfinit une multifonction, et i l  faut remplacer le thCorCme de Brouwer par celui de  
Kakutani dans la suite du raisonnement. 
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et I'inverse S de sa valeur propre dominante est majorke par I'inverse de ta 
dominante p (M'). Donc, dans I'intervalle compact convexe 

S difinit contincment par (V) la valeur de tous les coefficients a ,  et rkcipro- 
quement, pour ddonnt ,  a definit contincment par (VI) une valeur S* dans le 
mCme intervalle. 

Voyons ce qu'il en est de d. DCs I'instant que nous dkcrivons par 
branches les contraintes de la reproduction, nous devons preciser en effet 
quelle est, en valeurs d'usage, la structure de la consommation ouvriere, 
c'est-A-dire sur quel 4 panier ), dse  porte le salaire. Nous ne sommes plus en 
effet dans le cadre de la solution Seton-Morishima, oh ce panier etait donne a 
priori. Ici, pour une valeur w donnee de la force de travail, la structure de la 
consommation ouvriere d dependra de la structure des prix p, et de bien 
d'autres facteurs. En fait, comme nous I'avons expliquk (LIPIETZ (1979b)), 
Lr et dse codeterminent mutuellement au sein du jeu trts complexe de la lutte 
de classes etc ... Cependant, si nous avons deja explicite une fonction de 
besoin n comme celles proposees par G. DUMENIL (1978) et J. ROEMER 
(1978) un petit probleme de u cercle vicieux D se posera, tout a fait analogue 
au probleme plus large que nous traitons dans cette partie : c'est-a-dire un 
probleme de non-contradiction, d'existence d'une solution, et non pas un 
probleme de determination univoque, d'unicite de la solution (9). 

Admettons donc la contrainte d'une fonction de besoin T, qui, A une 
valeur w de la force de travail, et a un systeme de prix de production, fait 
correspondre contincimenr un vecteur d des consommations ouvrieres. 

Mais ce systeme des prix de production est calcule, dans la nouvelle 
solution au probleme de la transformation, a partir de Y et des a ,  et il est 
facile de voir qu'il en depend continfiment. 

Considerons donc le compact convexe des Y possibles a partir de la 
quantite donnee de travail abstrait disponible dans la periode : Y.1 = Cons- 
tante. I1 existe toujours un Y* solution de (VI) appartenant a ce domaine. 

(9) Chez G. Dumenil, on pose une structure d* de  consommatlon de  valeur unitaire, et le 
vecteur deffectlvement consomme est un multiple de  celui-ci qui epuise le pouvoir d'achat. 
Chez J. Roemer. r est une famille de  fonctlons de  preference admettant les proprietes 
marginalistes classiques. Dans les artlcles de  ces auteurs, la contrainte budgetaire est 
definie en valeurs incorporees aux marchandises, mais i l  est tout a fait possible de trans- 
poser a la nouvelle solut~on, oh la contrainte budgetaire est definie en . valeurs perk- 
quees ". Mals dans ce cas. le vecteur d varie avec le systtme de prix. 
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Adjoignons-lui I'intervalle de variation de S prealablement defini. A 
tout couple (Y,S)  dtfini sur ce produit cartesien de compacts-convexes cor- 
respond un autre couple (Y*,S*) du m&me domaine, defini par l'enchaine- 
ment d'applications continues ici r tsumt : 

D'apres le theortme de Brouwer, cette correspondance admet un point 
fixe (10). 

Donc il existe au moins une structure d'accumulation intkgrale, dPfinie par 
la structure de la production sociale, de la consommation ouvriere, de la pjlra- 
mide des ciges du capital fixe, et un taux de croissance G, respectant l'ensemble 
des contraintes du modele. 

C) Cas gCnbral 

Ce ne sera pas un cas si general que Fa: on supposera seulement que tous 
les capitalistes accumulent dans leur branche une fraction P de leur profit. et 
consomment le reste selon une structure constante C*. Le taux de  croissance 
g dependra evidemment de P. 

Dans ce cas la pyramide des Sges depend explicitement du taux de 
profit, via la dependance de g (donc de 6). Cependant, quel que soit P entre.O 
et 1, nous savons que g reste compris dans le compact convexe [0, GI. 

Partons donc cette fois du couple ( Y ,  g )  defini dans un compact convexe. 
A g correspond continkment par (V) une pyramide des iges du capital fixe Zu. 
A Yet & correspond continhment par (H,) et (H,) un systeme des prix p et un 
taux de profit r, d'oh une masse des profits qui, repartie selon la  structure C*,  
donne une consommation improductive C (1 1). La consommation ouvriere d 
se deduit continiiment a partir de w, p et (T). A son tour, le systeme des prix et 
des profits va determiner le taux de croissance. Le reflux du capital circulant. 

(10) 11 serait intkressant, quoiqu'acadkmique, d'etudier conibien elle en admct. 
( I  I )  On voit qu'en fait la seule chose qui nous importe est que 1.1 consomrnation improductive 

des capitalistes depend conliniinienr de la masse des profits et du systkme des prix. 
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des arnortissements, et l'accumulation d'une fraction p du profit net servent 
en effet dans chaque branche A. acheter du capital circulait et une nouvelle 
generation de capital fixe, perrnettant d'klargir la production au taux g*.  I1 est 
intuitif (et on vtrifie (12)) que g* = P r, fonction continue. 

Soit I" le vecteur de ces consommations productives des branches (qui 
comprend indirectement la consomrnation des producteurs, y compris celle 
des nouveaux ernbauchks). Par un raisonnement analogue A celui du cas de 
l'accumulation intkgrale, on a : 

La production totale est donc : 

Soit Y* la solution de I'equation lintaire (VII). Par construction, le profit 
contenu dans le prix de Y* est egal au profit contenu dans le prix de Y. Or 
celui-ci est kgal a la plus-value contenue dans la valeur de Y. La valeur 
ajoutee dans Y* est donc egalement la valeur ajoutee dans Y .  Donc Y* 
appartient au dornaine compact convexe Y.1 = constante. De plus il depend 
contincment de g*, d, 6, C. 

(12) Le capital reengage dans chaque branche est la somme : 
- du capital circulant et des amortissements de la periode 
- d'une fraction p du profit net, lui-meme egal r  fois le prix du capital circulant et du 

capital fixe net. Cecapital reengage permet. dans chaque branche, d'acheter (I  + g*)  
fois le capital circulant de la periode et de porter le stock de capital fixe a (1 + g * )  fois 
celui de la periode. 

Compte-tenu de nos remarques anterieures. cela peut s'ecrire vectoriellement : 
p [ ( l  + p r ) z - z - ]  + (1 + p r ) m  = (1 + g * ) p a  + (1 + g * ) m  
Notons l + pr = 9 et I + g* = 6* 
Par un calcul semblable a celui qui permet le passage de (II*) a (II**), cette equation 
s'ecrit : 
p w(9) B + 1) PKC = p a,,B + 6 PKC 

or : 

1 - 9  1 - 6  
, et 6 a,, = a T  - 4 9 )  = ?lT - 

I - 9 T  I - 6 T  
On a donc bien 9 = 6 ou g* = pr 
Remarquons qu'est verifie aussi ce que nous avions implicitement admis pour ne pas 
alourdir le raisonnement et les notations : que si le taux d e  profit est uniforme, et la fraction 
accumulee aussi, toutes les branches se developpent selon le mCme taux de croissance. En 
fait, c'est la signification de fond de I'egalisation des taux de profit : la validation sociale 
d'une identique capacite de croissance de toutes les branches (voir Cnse el influl ion : 
pourquoi ? tome 11, B paraitre). 
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Nous avons donc une application continue d u  domaine 
compact-convexe des (Y,g) sur lui-meme, q u e  l'on peut resumer par  le 
schkma suivant : 

Cette application admet donc (theoreme d e  Brouwer) un point fixe. 

Nous pouvons donc conclure : 

Tht!or?me.'Pour tout schima d'accumulation dkfini par : 

- des opkrations productives reprisentatives comprenant du capital fi.re, 
- un taux d'accumulation /3 
- une fonction des consommations irnproductives (les variables etant la 

masse des profits et le systeme des prix) 
- une fonction des consommations ouvriires (les variables Ptant le s,tstPnle des 
prix et le salaire) 
- la donnee du taux d'exploitation e oli de la valeur w de la force de travail, 

il existe une structure Y de la production sociale, line pyran~ide des Ljges d ~ i  
capital fixe, un systeme de prix relatifs et un taux de profit unique, respectant ce 
schema. Duns un numeraire 02 la somme des pri.u du produit net est ego1 a sa 
valeur, la sonzrne des profits est la somme des plus-values. 

V. SUR LA RENTE 

Nous ne traiterons pas ici des rentes diffkrentielles derivant d e  donnees 
u exogenes )) a l'activite de l'entrepreneur (diffkrences d e  fertilite naturelle 
ou de localisation) ou (( endogenes )) a cette activite (variations dans  le 
Q rendement d e  la terre s dues au caractere plus ou moins capitalistique du  
proces d e  travail mis en oeuvre). Nous avons deja longuement traite d e  ces 
problemes dans un ouvrage anterieur (LIPIETZ (1974)), en particulier 
d'Annexe mathematique). 

Nous cherchons simplement a etendre le theortme marxiste d e  la 
transformation au cas d e  la rente absolue (celle qui decoule d e  la seule 
propriete juridique de  la terre), afin de montrer qu'elle n'est, comme le profit, 
qu'une simple redistribution de la plus-value. 
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Pour simplifier, nous considkrerons qu'il n'existe qu'une operation 
productive par branche (donc pas de rente differentielle endogene), sans 
capital fixe, que les branches j requitrent l'occupation d'une quantitri I, de 
terre pendant la pkriode de production, la terre restant la proprittk du 
proprietaire foncier, qui exige une rente R  par unite de surface et de temps 
(donc le (( tribut foncier )) a toujours la forme d'une rente) et, qu'enfin 1.a 
qualite de la terre est homogtne (donc pas de rente diffkrentielle exogene). 
Enfin nous admettons que la rente est payee en fin de periode, ce qui fait de 
R  I , ,  non un element du coat de production, mais un element de la repartition 
(13). Dans ces conditions, le proprietaire foncier Cvalue le prix de  sa terre en 
la comparant a ce que lui rapporterait un capital engage selon les taux de 
profit moyen (s'il existe : et on va l'examiner). 

Soit donc a trouver un systeme de prix de production dans le numkraire 
habitue1 : 

H,) p..r' = v.y 

H , )  p = y @ A + w l ) + R t  

H,) s'ecrit : 

Considerons p,  comme un parametre. La fonction p est strictement 
croissante en y  pour y > 1, et, pour y = 1 et p ,  = o, la valeur de p.y qu'elle 
definit est inferieure a v.?. Donc, selon la valeur du parametre p , ,  il y aura, ou 
il n'y aura pas, de solution satisfaisant H,), et quand il y en aura, il n'y en aura 
qu'une. On voit que le prix de la terre discriminant p: est fonction de y, ce qui 
est economiquement evident : le niveau p,  du prix du sol depend de la force 
des proprietaires fonciers (donnee exogtne), mais ne saurait exceder cer- 
taines limites (que nous allons fixer), qui dependent de l'importance de 
l'occupation de terre dans la production sociale, donc de la ponderation de 
cette production selon des branches qui occupent plus ou moins de terre. 

(13) Ce qui est la position de  P. Sraffa dans ses modtles algebrtques, mais le contraire de  sa 
position dans le texte littera~re du chapitre XI de  sa Productio~r des marchandises par des 
marchandises (voir LIPIETZ (1978) et (1979, )). 
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Examinons ces 11 limites n, qui renvoient A I'origine de la rente : la 
plus-value sociale. La somme des profits et des rentes est Cgale A la difference 
entre le prix du produit net et les salaires versts (14) : 

Profits + Rentes = p.y - w I. Y 
soit, dans le numeraire adopte : 

Profits + Rentes = v.y - w I. Y 
= 1.Y-W1.Y 
= somme des plus values 

On retrouve le theoreme marxiste fondamental : Dans le numiraire 06 /e 
prix du produil net est igal a sa valeur, la somme des profits et des rentes est igal  
a /a plus-value. 

I1 en resulte que, le rapport de force de la propriete foncikre etant une 
donnee exoghe,  mais le profit ne pouvant Ctre nu1 ou negatif, la renre torale 
du so/ occupi ne doit pas &re supirieure, dans ce numiraire, a la plus-value 
qu'on y produit. 

CONCLUSION 

La nouvelle solution au probleme de la transformation, dont nous 
avions montre qu'elle etait la plus conforme a l'esprit et mCme a la lettre du 
probleme qu'avait ltgue K. Marx, nous est apparue d'une extreme souplesse 
et maniabilite. Tous les rksultats intuitifs, dont K.  Marx avait fait des af- 
firmations, se trouvent facilement verifies. Cela resulte de sa theorie de la 
valeur et de l'exploitation : 

- si la valeur du produit net d'une periode represente le travail abstrait 
cristallise dans la phiode, 

(14) Cornrne on le vkrifie aiskment par la condition H1 : 

p . Y =  y(pA + wl) Y +  R t . Y  
d'ou : 

r @ A + w l ) Y  + ,  R t . Y  , = P I 1  - A ] ) ,  - M,/. ) 
I 

profit rente prix du produir net rnasse salariale. 
De plus, nous savons (LIPIETZ (1979,,)) que : 
V . )  = I. Y  
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- si I'exploitation consiste en ce que les travailleurs ne se voient reverser 
qu'une fraction, en argent, de la valeur qu'ils ont produite, 

- si la pkrkquation capitaliste des profits et d'autres rapports sociaux se- 
condaires tels que la rente ne font que modifier l'allocation de la valeur 
sociale produite sur les diffkrentes marchandises, 

- alors la somme des revenus des classes non productrices ne saurait Ctre 
que la plus value prklevke dans la pkriode. 
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