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SIGNIPICATION É T H I ~ U E  DU PROFIT 

Jean Moussé 
lJNlVl IK'il l l 1>1 I 11 I I 

I>eiit-orr marier l'étkiqiie et le profit? La question se ckarge ~rnmé- 
diczterrrerrt c/c sr,ptiificotion symboliqiie. Derriere le mot profit, en 
e p t ,  c'est le rnpport des hotnrnes air rnonde et h l'argent qzii se pro- 
file. Aii delir de In rrécessité (le proditire des richesses, de les éckan- 
ser et les accroitre, ii iimpiqiie le désir de gcigner, la nécessité de se 
rl6~ri(/re ~ 1 1 ~  coeirr cle la coticurence devenue mondiale. Tout cela 
est-il co~ripatible ovec l'éthiqiie dont silrgit partout l'exigence? La 
qiiestiori se pose darrs l'évolirtiorr dir monde, en de@ et atl delu du 
libiralisrric qui ln conditionne. - 

I'refit: et libéralisme 

Jz~sqzr'u ll¿poyue des lumiL'res, la morale soumettait le com- 
portement de l'individu au "bien commun" défini par des autori- 
tés morales traditionnelles, religieuses, politiques ou professionne- 
lles. Au sein d'un systeme économique lentement évolutif, il était 
incsncevable que l'argent puisse produire une richesse que seuls la 
tcrrc et le travail fournissaient aux hommes. L'usure, instrument 
d'cxploitation des pauvres, était interdite entre correligionnaires 
chréticns, juifs ou musulmans. L'appartenance sociale définissait 
le "juste prix" comme celui qui permettait chacun de tenir son 
rang grace A un profit raisonnable. Les marchands paraissaient 
socialement suspects dans la mesure ou ils spéculaient sur des 
richesses qu'ils ne produisaient pas. Leur profit pouvait malgré 
toul sc justifier dans la mesure ou il leur permettait de gagner leur 
vie, d'acquérir les moyens de pratiquer la charité, de servir l'utilité 
publique, d'améliorer l'objet négocié, de profiter des différences de 
valeur selon lea lieux et les temps, de rémunérer le risque.1 

Joicph A Schurnpeter, Histoire de l'analyse économique, t 1, Gallimard Paris 
19831, 137 



A l'avénement de la société industrielle, le dynamisme de 
l'expansion économique devint l'affaire des individus libres de 
creer ce qu'ils entendaient, comme ils l'entendaient. Le droit de 
propriété gurantissait les libertés. L'économie prenait le pas sur la 
politique ct sur la culture reléguées au second rang des priorités. Ce 
fut l'origine d'une expansion fantastique. 

En principe, fabricants, vendeurs et acheteurs participaient, 
chacuri cn fonctlon de ses objectifs propres, a la régulation de l'é- 
cononiie. 11 leur suffisait pour cela de considérer les mouvements 
des prix csnime un pilote d'avion regarde les cadrans de son table- 
au de bord pour un atterrissage sans visibilité. Dans ces perspecti- 
ves, le profit prend une signification nouvelle. Non seulement il 
mesure les progres économiques et sanctionne les efforts de celui 
qui les réalise, mais, ce faisant, il appelle ou condamne les activi- 
tés économiques. Si la demande s'accroit dans un secteur, c'est 
qu'il faut y investir. Si la demande faiblit, les bénéfices diminuent. 
Parfois les pertes sont ruineuses. 11 faut inventer autre chose. Ainsi 
la fameuse "main invisible" est-elle régulatrice de l'économie. Pour 
certains, la morale des affaires s'identifie aux exigences de cette 
rfgulation.2 

168 Bernard de Mandeville, dans sa fable des abeilles, exprimait 
en 1705, le renversement radical des valeurs que signifiait cette évo- 
lution. "Je me flatte d'avoir montré que ni les qualités aimables et 
les tendres affections qui sont naturelles 2 l'homme, ni les vertus 
réelles qu'il est capable d'acquérir par la raison et le déni de soi ne 
sont la fondation de la société, qu'au contraire ce que nous appe- 
lons le Mal dans le monde, moral aussi bien que naturel, est le 
grarid princiye qui fait de nous des créatures sociables, la base soli- 
de, la vie et le ssutien de tous les commerces et emplois sans 
exceptionU3. Le sous-titre de la fable est encore plus explicite: 
"Vices privés, vertus publiques". C'est clair. La ou Thomas dlAquin 
voyait "quelque chose de vil", l'industriel, le commerqant ou le 
ba~iquier découvrent quelque chose de tres honorable. Les "gag- 
riarits" vont devenir les héros de la société moderne. 

La morale ne s'identifie pas pour autant a la recherche du 

W n  a meme vu au XIX"iecle, un ministre francais du cominerce, reprocher 
aux patrons lyonnais, sur le point de signer un accord avec les ouvriers de la soie, de 
rneler des considérations morales aux décisions économiques. Le comte dlAgout, 
alors ministrc du commerce en 1831: "Les délégués patronaux qui ont voté le tarif 
céderent a des considérations morales, et ainsi leur liberté de jugement n'était pas 
entiere". C'est doric que les lois du libéralisme sont plus morales que la morale. Cité 
par I)olléans, Histoire du rnouvement ouvrier, ch. 11. 

3 Cité par Louis Dumont honio ~teqtlnlis, Gallimard, Paris, 1977, p.88 



profit, car mGme si un décideur économique lui donne la priorité, 
bicri des questions appellent des choix éthiques. 11 faut les tran- 
chcr. Ihi umont des décisions, par exemple: dans quel domaine 
faut-il investir? Electro-ménager? Mitraillettes? Parfums? Peut-on 
investir ri'iiriporte ou du moment que cela rapporte? Par quels 
moycns? Au gré de quelles alliances? Au bénéfice ou au détriment 
de qiii?. F,ii uvul, il appartient aux décideurs économiques d'affec- 
ter lei bénéfices et les pertes. Mais faut-il investir ou consommer? 
Favoriscr les actionnaires, le personnel ou les clients? Comment 
gércr les pcrtes, les pénuries ou les surplus? Est-il honnete de pro- 
voqucr uric faillite dont les créanciers feront les frais? Aussi condi- 
tioririí. soit-il par le fonctionnement de l'économie et les jeux de la 
concurrcnce, le décideur doit encore régler des questions de salai- 
res, d'investisse~nents, de recherche et de formation, d'amortisse- 
mcrits, dc dividendes, de crédits de publicité.. . 

En relation plus directe avec le profit: doit-on faire pression 
sur les prix des matieres premieres, ou de la sous-traitance, ou des 
salaires ou du temps de travail? Ou sur tout a la fois? Jusqu'i quel 
poirit faut-il automatiser des installations et au prix de quelles con- 
séqiicriccs? Bst-on en doit de sponsoriser certaines manifestations? 
Doit-ori céder et jusqu'ou au racket politique? Jusqu'a quel point 
prciidrc en charge les risques courus par l'environnement? Faut-il 
prcridrc en conipte le eourt terme comme font les Américains, ou 
le lorig tcrme csmme les capitalistes rhénans dont parle Michel 
Albcrt? Ftifin, n'est-on pas libre de poursuivre d'autres objectifs 
quc la rnaximisation du profit? La survie d'abord, ou le prestige, ou 
la ~wrfortnance technique, ou le pouvoir, sans parler de la multi- 
tiidc des stratégies personnelles ou particuliere a certains groupes. 

Fti fait, la poursuite du profit n'a jamais été l'unique fin des 
eritrepreneurs, meme si, encore aujourd'hui, elle prédomine.4 
Autant ct plus que par l'éthique ou la soi-disant ratioiialité écono- 
niiqtle, elle compose avec une multitude de motivations corsetées 
par des lois et réglées par des contrats qu'orientent les moeurs et 
les coutumes d'un pays, d'une profession ou d'une époque. La 
prcssiori sociale, le gout du risque ou la méfiance y jouent aussi 
lcur r6le au risque de dérives dont font foi les actuelles affaires de 
corruption: quand tout le monde triche, comment faire autre- 
nicrit? 

'1 I-Icriry Mitizberg, Lcl~ouvoir dnt?s les organisations, éd. organisation Paris 1981, 
S inontri. i clucl point les cjbjectifs des enterprises s'íitaient coinpliqués. 
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Mise en  qitestion di1 libéralisme 

11 scrait inutile de reprendre ici les critiques du libéralisme 
s'il n'avait pas encore de nombreux adeptes. On peut les résumer 
en deux points: premierement ce systeme en fait pas droits aux 
hommes et secondement, moins que jamais il ne marche comme 
le voudrait la théorie. 

Le niod@le libéral marginalise les hommes sans lesquels l'é- 
conorriie perd son sena. Le fut évident aussi longtemps qu'au nom 
d'une organisation prétendument scientifique, on organisa le tra- 
vail da~is  les perspectives de Taylor ou de Ford. Aujourd'hui enco- 
re, certains vendent ou achetent des effets au mépris total des réa- 
lités humaines qui les sous-tendent. Une entreprise peut en absor- 
ber une autre sans égard pour ses employés. 

Plus gravement, la théorie masque des abus sociaux dénon- 
cés avant Marx par Necker et quelques autres. La liberté du libéra- 
lisme est celle du "renard libre dans le poulailler libre" comme le 
disait l'atrice La Tour du Pin. Sous l'abstraction du modele, elle 
caehc des relations de domination et de servitude dont l'éthique 
voudrait qu'elles deviennent des relations entre hommes 1ibres.s 

- Ellc justifie les ambitions non pas des meilleurs mais des plus forts 
170 qui sont souvent aussi les moins scrupuleux. Dans un monde ou 

ne sont rcconnus que les gens solvables, les autres sont laminés par 
le systknie ou exclus comme les Homeless aux États-~nis et cer- 
tains pays africains dans l'économie mondia1e.G 

Les hypotheses du libéralisme qui n'a jamais existé a l'état 
pur sont devenues de plus en plus discutables au cours du temps. 
La concurrente pure et parfaite concevable dans un monde agri- 
cole et artisanal s'est peu 2 peu restructurée autour de grandes fir- 

5 C'cst la thesc defcndue par J. Habermas dans Ln technique et In science comme 
icléolo$ie. Gallimard, Paris 1973. 

6 Robert Reich dans L'écorzomie mondalisée, Dunod l'aris 1993 chiffre l'écart 
croissant des revenus non seulement entre les pays riches et les pays pauvres, inais 
aiissi bien au coeur meme des Etats-Unis ou 32,s nlillions de gens vivent en dehors 
du seuil de pauvrcté (p.188). 11 dénonce aussi l'inimense gaspillage financie1 lié au 
rnouveirierit des actifs financien aux Etats-Unis pour le plus grand profit des avocats 
ct coriseillers. 'n 1966, 976 millions d'actions ont été échangées au total A la bour- 
sc de Ncw-York, soit 12'%1 des actions en circulation, et chacune de ces actons avait 
&tí. díitcniic eti tiioycnrie 8 ans. En 1988 au sommet du boom, 900 millions d'actioris 
charibcaicrit de propriétaires chaque semaine, et 97(%) des actions en circulation 
Ctaicnt íicl~iangées durant l'année (p.178) 11 signale qu'entre 1977 et 1990 le revenu 
rrioyen des Arriéricains les plus pauvres a diminué d'environ S[%) tandis que celui des 
28'Ml les plus riches avai augmenté de 9%. Si l'on s'exprime en termes de families, on  
passc de -7% ii lSiM,. 32,S1%) des Américains vivent en dessous du seul de pauvreté 
(p.183) 



rnes dont les investissements de plus en plus lourds ont freiné la 
niot~ilité théorique. L'état, d'abord invité A intervenir comme gen- 
darriic de l'ítconornie, est peu A peu devenu providence, puis ges- 
tioririaire. 1,'information échappe largement aux décideurs de 
rnoiiis en moins capables de prévoir et de planifier. La mobilité est 
freitike par la lourdeur des investissements. La maximisation du 
profit ct la diminution des pcrtes sont toujours de mise, mais le 
pourccritagc des profits difficiles a estimer, baisse considérable- 
riicnt (/1,6%1 du I'NB aux USA en 1990 selon Reich). 11 est encore 
plus difficile d'estirner les bénéfices 2i venir en raison des variables 
fluctuantes dont ils déperident. Enfin si les risques des petits entre- 
prcxiccirs restent grarids, les grosses entreprises en prennent peu en 
raisori de aubventioris étatiques plus ou moins transparentes. Le 
pouvoir de ces dernieres, est passé des propriétaires aux managers 
salariés et aux finariciers.7 Selon Peter Drucker8, le capital des 
critrcpriscs aux USA est pour moitié entre les mains des caisses de 
rctraites. C'est un "capitalisme sans capitalistes". 

Daris ces perspectives, une premiere conclusion d'ordre 
(tthique est négative. La référence aux lois du marché ne suffit pas 
A justifier des décisions orientées exclusivement vers le profit 2i 
court ou long terme. D'autres criteres doivent entrer en jeu. 11 est 

- 

faux que les décideurs aient 2i se préoccuper uniquement de la 
prospcrith économique de leur affaire sans se soucier de ses rap- 
ports A l'environnement politique, économique, social et culturel. 
C'est l'envers d'une exigence positive selon laquelle les décideurs 
devraient s'ouvrir A un monde incertain de plus en plus complexe 
q~ii  n'a plus rien A voir avec la "mégamachine" du XIXeme siecle. 
I'our reprcndre l'expression de Michel Crozier, l'entreprise est "A 
l'écoute" bien au delA de l'économie. Ses managers ne doivent a 
piori négliger aucun élément de la réalité. En ce sens on parle de 
l'critreprise citoyenne, démocratique~, ou meme tout simplement 
iritelligentelo. Du merne coup, il est immoral de considérer le pro- 
fit iridépendamment des parametres avec lesquels son calcul doit 
cornposer. 

Ilobert Reich, o.c. , pp88 sv. 
! 8 Peter llruckcr ,411-del6 riu rcipitalwme, Dunod, Paris 1993 

9 Mireille Weiszfcld et alii, Vers l'eritrepise dirnocratique, La découverte, Paris 1 1991. 

I '0 Hiibert Landicr, Vers I'eriterprise intelligente, Calmanri-Lévy, Paris 1991. 



Ilynaniisnie du  crédit 

En amont de l'ere libérale, la signification du profit avait 
déji changé avec celle de la monnaie au cours d'une évolution d'a- 
bord feutrée. Durant des millénaires, les hommes avaient fondé 
leur confiance en l'avenir sur les certitudes nées du passé. Dans ce 
contexte, la terre, les mines, et le travail des hommes étaient les 
seules sources de valeur économique. 

L'éthique concernait alors la répartition des richesses déja 
produites dans une perspective de bien commun. On parlait du 
justc salaire et du juste prix. Mais la monnaie par elle-meme en 
produisait rien. C'était pourquoi le pret a interet, longtemps réduit 
a l'usure, semblait illégitime. Les commercants eux-memes étaient 
soupconnés de parasitisme car ils en faisaient qu'échanger des pro- 
duits faits par d'autres. 

Les choses changerent lorsque de gros investissements 
furent nécessaires la réalisation de travaux dont les réalisateurs 
escomptaient des avantages financiers: on ouvrit des canaux; on 
construisit des ports; on renforca la sécurité des foires et des grands 
itinéraires; on organisa des expéditions lointaines. Ce mouvement 

172 emporta les convictions éthiques antérieures. L'église elle-meme 
pratiqua dans les faits le pret a intéret qu'elle continuait a interdi- 
re eri thésrie. Cependant, Calvin l'avait déja autorisée car si l'ar- 
ge~i t  qui dort est stérile, celui qui permet d'acheter des marchan- 
dises ne l'est pas. Les protestants purent meme se faire gloire de 
leur enrichissement. Les portes étaient ouvertes au crédit encoura- 
gé par de nouveaux instruments financiers: endossement (ordon- 
narice de 1537 i Anvers), escompte (1550), négociabilité des effets 
dans la premiere moitie du XVIIe siecle. A partir de la Révolution 
en France, le pret a intéret est légalisé (1804). Les théologiens sont 
relayés par les économistes. 

La monnaie scripturaire accentua la rupture avec le passé. 
Jusyu'ici, la valeur de la monnaie se fondait sur les résultats de tra- 
vaux déji accomplisl~. La vertu collait a la glaise et la prudence s'a- 
lliait a l'honneteté. Aujourd'hui, c'est presque le contraire. Le vir- 
tuel supplante l'acquis. Le crédit a transformé tous les secteurs de 
l'économie12, jusqu'aux prets de la Banque Mondiale et aux Droits 
de tirage spéciaux du F.M.I.13 

11 Voir Rosa-Maria Gelpi lfistoire dlr Crédit b In consommntioii, La découverte 
Paris 1994 



1 On peut régler ses dettes par la seule promesse de leur régle- 
ment. I,a question n'est plus de savoir si l'on fait ou non du crédit. 
Elle ti'est pas non plus de savoir s'il faut faire du profit: globale- 
rneril c'est un devoir. La question devient de savoir comment on 
le rkalise, dans que1 but et au bénéfice de qui? 

I Ilepuis la denonciation des accords de Bretton Wood par 
Nixoti eti 1971, la signification des richesses apparait moins dans 

1 leur aecumulation que dans la volonté des hommes de la créer et 
daris les moyens qu'ils ont de le faireld. Les hommes se payent les 
un5 lcs autres avec des signss que rien ne gage plus sinon, dans le 
temps, le potentiel Ciconomique des débiteurs. 

Dans un monde ou lea biens matériels deviennent obsoletes 
ti rncsure qu'ils sont groduits, la valeur de la monnaie repose 
autant tout sur une confiance étayée par la puissance économique 
des pays les plus riches. La sphere financiere peut s'enfler indéfi- 
ni~ricnt, rneme s'il existe quelques moyens de la controler politi- 
qucment. 

Ce champ est ouvert aux spéculateurs. 11 n'est pas étonnant 
qu'y Cclatent des crises comme celle de 1929 ou de 1987. Crises de 
confiance plus qu'absence de biens ou incapacité de les produire. - 
I'lus 1'Ccart s'accroitra entre le développement virtuel des valeurs 
du triarchk et la valeur réelle des actifs qu'elles sont censées repré- 
scriter, plus la tension se manifestera. Tous les acteurs de l'écono- 
riiic ont ici leur part de responsabilité banquiers, directeurs des 
grands organismes, ministres des finances, responsables d'entre- 
prises et jusqu'aux simples consommateurs tentés de vivre au des- 

12 La levée de I'encadrement du crédit en 1986 provoque une veritable explo- 
sion. 1:risuite on constate les incidences d'une modernisation accélérée de la profes- 
siori banctiire, notamment i pcrtir de la télétmatique apres 1980: la relation avec les 
clients s'irlformatise grice au tniriitel, le délai de transmission d'un dossier passe de 
cluclclues jours 2 yuelques niinutes. Distribués sous les formes tres diverses de la 
vcrite R tempérament, de la location avec option d'achat, du découvert en compte, 
des prets personnels ou renouvelables, des cartes commerciales, voire de certaines 
cartcs bancaires couplées avec des partenaires spécifiques, les financcments repré- 
scritaient, début 1993, pres de 11'W, de la consommation totale des ménages franqais 
conlre 2% en 1970. 70941 des voitures neuves, 50'%1 des voitures d'occasion, 7Oc%) des 
nieublcs ct 10'Mi de l'électro-niénager sont aujourd'hui financés i crédit, en meme 
tcmpque 52% des inénages se trouvent endettés. L'encours ddes crédits de trésore- 
ric aux particulicrs, passc de 12 milliards de francs en 1969 a 385 milliards en 1992. 
(:e rythme n'a cependant pas &té tenu, l'année 1993 marquant meme un cerrain 
rccul. 

'3  Les DTS ot été institués en 1969 par le FMl. C'est une monnaie crée en faveur 
des Btats metibres. Sa valeur est fixée sur un "panier" de 5 monnaies: $, F, DM, £, 
Ycn. 11s orit aidé notamment les pays de 1'Est R fort potentiel industriel. 

14 cf 1:ranqois Rachline Que I'cirgent soit, Calmann Levy 1994. 



sus de leurs moyensis. 11 s'agit pour eux de savoir quelles sortes de 
bien virtuels il faut produire, au service de qui et au gré de quelle 
répartition. Dans la mesure ou, sur la lancée du libéralisme, cha- 
cun -groupe ou individu- joue pour soi, il est aisé de prévoir l'é- 
crasement ou la marginalisation des faibles, les injustices et la vio- 
lcnce qui en résultera. Le jour ou un grave événément ruinera la 
confiance de tous, on peut prédire que le désastre mondial sera 
comparable a eelui qui affecte la Russie d'aujourd'hui. Rien cepen- 
dant n'est fatal. Dans la mesure ou rompant avec un passé déja 
mort, chacun jugera de ses actes en fonction de leurs conséquen- 
ces proches ou lointaines et mondiale, on pourra éviter le pire. 

Un univers interactif 

En aval du libéralisme, les décisions d'ordre éthique subis- 
serit le défi de la complexité et de l'incertitude décrites par Edgar 
Morin: comment des lors, prendre en compte les comportements 
virtuels et imprkvisibles d'un nombre indéfinie et mouvant de par- 
tenaires reliés au coeur des réseaux informatisés? On passe du 
systkme mécanique d'activités juxtaposées au maillage d'une éco- 
noniie interactive gouvernée par des appréciations subjectives 

174 autant que par des considérations rationnelles. L'évaluation des 
prix et des profits escsmptés s'y dissout en échappant i la maitri- 
se des gouvernements, des consommateurs et des entreprises. Les 
ajustements s'operent soit au gré des relations émotionnelles irra- 
tiorielles, soit au gré des stratégies particulieres, individuelles ou 
collectives, plus ou moins compatibles. Chacun avance comme un 
automobiliste dans le brouillard. 

Le marché existe toujours puisque certaines personnes ver- 
scnt un  prix pour l'acquisition de produits et de services que d'au- 
trcs leur vendent. Mais l'équilibre général se fond dans le tohu- 
bohu des interactivités mondiales. Le jeu flou des possibilités et 
dcs contraintes dans lesquelles un responsable doit inscrire ses 
décisioris interdisent d'autant plus les réponses précises aux ques- 
tions csncernant les montants du profit que sont indécises les 
frontierea entre le raisonnable et le déraisonnable, le iuste et l'in- 

- 
15 Les Lonsommdteurs manifcstent des comportements nouveaux exigence de 

cliialitf et de fiabilité, notion de luste prix et connaissance des marges réelles, oblec- 
tivití. de l'iriforrnation, etc Les banques sont devenues plus prudentes et les con- 
roiririldteurs plus mffiants L'exploration de certaines "niches" de consommation 
laissc eipfrer qu'avec une sortie progressive de la crise et dans la mesure ou l'offre 
s'addptcra aux aspirations du public, l'évolution de la consommation en France, A 
tcriile, devicndra favorable Mais les leux du crédit se poursuivent plus haut 



juste, l'honnete et le malhonnete. Comnient fixer des limites A 
partir desquelles une opération financiere devient purement spé- 
culative au del& des nécessités d'une bonne gestion? Comment 
condarnner une sntreprise qui joue sur les taux de changes pour 
rnaintenir a flot sa trésorerie? Comment ne pas condamner les 
risuveaux parasites qui surfent sur les memes taux de changes? 

Cependant le reproche des théologiens ii ceux qui gagnent 
dc l'argent, sans travailler, grice aux mille formes de la spéculation 
rctrouve urie actualité. C'est en jouant sur les marchés financiers, 
riationaux et internationaux que se réalisent maintenant les pro- 
fits les plus élevés. N'y a-t-il pas la une forme moderne de l'exploi- 
tation de l'homme par l'honime?l6. Aucun critere "objectif" ne 
permet de lui assigncr des limites précises. En revanche on peut 
critiquer un état d'esprit opposé non seulement ii llEvangile, mais 
aux soucis de création et d'efficacité qui habiterent les fondateurs 
de la société industrielle. La référence aux seules lois du marché, ou 
meme aux seules lois positives d'un pays, perd ici sa pertinence. 
I.ea anciennes références au juste prix et au juste salaire, basées sur 
la stabilité d'une écsno~nie traditionnelle relativement peu nova- 
trice, en valent pas mieux. En revanche l'idolhtrie de l'argent dont 
I'dccumulation est devenu le but de l'existence personnelle ou 175 
callectivc apparait csmme un non sens d'autant plus pernicieux 
qu'il inspire des jeux sans égard pour les plus faibles. 

Aujourd'hui comme hier, l'argent n'est qu'un signe de rela- 
tioris qui le débordent. Sa signification se perd dans la complexité 
de l'écononie et de la politique. Cependant elle s'inscrit toujours 
dans les richesses présentes ou futures, produites, distribuées, con- 
sominées et dans la qualité des relütions de liberté ou de solidarité 
yu'clle a pour seris de servir. C'est pourquoi l'étiiique s'inscrit plus 
dans un état d'esprit que dans des codes précis: que le décideur 
envisage la réalité bien au delii de l'utilitarisme (ce qui ne signifie 
pas ii l'encontre) et des exigences pourtant nécessaires de la ratio- 
nalité économiqtie. Qii'il se réfere ii des valeurs comme celle du 
respect des hommes, de l'acceptation des mises en questions, de 
l'importance, de la collaboration avec les autres, de la volonté cré- 
atrice. 11 peut observer la lettre de la loi sans bafouer son esprit. 

16 Sur ce point on lira l'opiiscle du Conceil Pontificial "Justice et paix" publié 
par Aritoine dc Salins et Francois Villeroy de Galhau: Le iiLíveloppemerit modenie des 
cictii~itc's fiiiai7cii'rcs izii regc~rd &S exigences éthiqires ~ l u  cliristicinisrne. éd. du Vatican 
1994. 



Conclusisn 

C'est dans le brouillard que les boussoles s'averent indis- 
pensables. Bans la mesure ou l'éthique s'inscrit dans des convic- 
tions, elle reste plus que jamais nécessaire. Or la culture occiden- 
tale prane au moins théoriquement I'avénement d'une société 
d'hommes libres, sans domination ni servitudel'. Dans ces pers- 
gectives, il en s'agit pas de supprimer les bénéfices, ni de sous-esti- 
mer leur r6le régulateur dans I'économie, mais de les soumettre 2 
des fins de liberation, de respect mutuel, et, pour employer un 
vieux mot de nouveau A la inode, de solidarité. 

11 reste vrai que les jeux flous des contraintes et des possibi- 
lités de I'action dans un ensemble i dominantes virtuelles, com- 
glexe et en permanente évolution, interdisent les réponses toutes 
faites aux questions concernant les modes et les montants du pro- 
fit. La pesanteur culturelle d'un siecle de positivisme accroit enco- 
rc l'opacitét des analyses des décideurs. De ce c6té la difficulté vient 
parfois du défaut de courage, de la peur de la vérité, de l'égoisme 
et des prétentions vaniteuses. Cependant, rien ne les empeche de 
sournettre leurs décisions au respect d'autrui, 2 la générosité créa- 

- trice, 6 la justiee, 6 la vérité. 
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Abstract: 

Can ethics and profit go together? This question has an in-ime- 
diate symbolic significanse. Behind the word "profit", in reality, it is 
the relationship between men of the world and money which is out- 
lined. Beyond the necessity of producing wealth, exchanging it and 
increasing it, this implies the desire to earn, the need to defend one- 
self in competition which is now world-wide. Is al1 this compatible 
with the ethiss from which the demand arises? The question is raised 
in the evolution of the world, above and beyond the liberalism that 
conditions it. 

l 7  C'est la thPre défendue par J. Habermas dans Ln teclríliqiie ct le scialce conitne 
id¿ala,yi~. 


