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HAnALD WESTERGAARD 

On Periods in Economie Life. 

1. 

Students of statistics are well awal'C of tbc change whieh has 

taken pIace rather suddenly \yith regard to eeonomic statistics. For 

generations this discipline had a consillerable shal'e in the buùget of 

statistical departments, tbei!' shelves being- filled with numberlcss 

volnmes on international trade, OH shipping' etc. Tn so far there ""HS 

no reason to complain. But in f'pite of tbis gellerosity economie 

statist:cs so to say Iccl tbe life of an ashiep'lttle. Tr<lees of progress 

with regard to aecuraey of ohsel'vations or stringellC~" of llll'thods 

conId hardly ùe fOllUÙ, lllUCh of the ellOl'lllùUS illass of materiaI was 

consequently of comparatively small use. 

'rhe tide i8 tUl'ning' now. Several :lllle ~tatisticians ~ partieular1y 

in A.meriea - have taken economie qll(~stiollS np for eard\tl study. 

The pl'oùlem chiefly interesting' these statistidam; is t11(1t 01' «business 

forecasting ». A newly published volume, ellikd b~" Professor "\~AHRBN 

M. PERSONS amI othe1's iR testifying to the cueq . .!.'y \yit 11 which the:;e 

studies have ùeen taken up *). 

lt is gratifying to observo the g'l'owing' interest in pl'Olllellls of 
this kil1l1. rrhe lliscipline of ('eOllOllli(· staLiRties h,l;:; at Ullet' go! 

aecess to an en01'mOlLS ftrsellal 01' lIlethods :ImI t'ol'llluL1S Pl'OlIIH'l'(1 

du1'ing the evolution of other bl'anl'ltes ot' statisties. 'file only thing 

to re gl'et is the circllmstance, tlmt a ;.;low evol ntioll 01' el'OllOlll ie 

~tatisties llligltt have given tbis dis('iplinc the advanta;2:e of illOrl) 

genuine aneI simple methods, there heing ,ll\nl~'s a tCllIptation to preù'l' 

tlIe most modern m eth o(lf; , even though more ol(l-f,lsltiuned t'Ol'll11tlas 

Blight lIave serVl\(l jnst as ",eli mal eouJd he ,lppli(I(1 \yith 1<'88 

Iaboul'. [hopc thercfol'e tlwt it ,,'in nnt be t'olLnd snpel'fluons to tl')' a 

revisioll of metbo(ls frolll this point 01' yiew. ual'til'lLlall~' tlHll'erllillg 

fhe questioll of <ln econolll io mcteol'ology. 

*\ 'l'hc Problem 0.1 ]tl/silles.'! Forel'Q . .'itilly. Bo:-;tO!l a 1111 ~e\\' York. l D:.!4. 



In order to reach the goal we wìll have to consìder varÌous 
movements of the statistical observatiollS. First - as the easiest 
task - the movements within a calendar year. These ùscillations are 
as a rule comparatively small, but often very cbaracteristic. Just 
as there is a yearly period in the phenomena in vital statistics, for 
instance in the monthIy distribution of births and deaths, we will 
flnd periodic movements inmany ~conomic spheres and it may be 
necessary to eliminate these movements in order to avoid difficulties 
with regard to the study of other movements. Further maxinl,a and 
minima will appear with Cl certain regularity, with an interval of 
several years, and besides we will observe more irregular waves 
caused by speciaI evellts such as the recent world war. 

AlI these various movements have (1 tendency to conceal the 
regular progressive movement, which generalIy takes pIace in economie 
statistics. If we bave to compare various series of observations in 
order to find an eventual correIation, it will be necessary to take 
this secular trend in consideratj()n. 

The difficulties are considera ble. 'rhus if we deaI witb observations 
for a long series of years' we bave the risk tbat observations are not 
homogeneous, various princfples baving been laid down, just as it is 
almost impossibIe te- study the history of the frequency of stili- births 
various definitions having been in use from time to time. On the whole 
a profound criticaI tl'eatment of the observations will aIways be higbly 
necessary. Every statisti0ian knows how difl'icult it is to get trustworthy 
commerciaI statistics, the values of exports and imports being as a 

rule found acc,?rding to different principles, the commodities being 
classified with more or Iess uncertainty, the transit being variously 
defined, alld Iast not least, the statements being too often very inaccurate. 
Even whiIe studying movements within a calendar year we meet 
serious obstacles. A ease registered in February niay actual1y belong 
to January; it may be doubtful in what moment a commodity has 
been imported in ease it bas been laid up in a warehouse, the payment 
of the duty having been put ofr' till it reaches the conSUIDèf. 

It must be acknowledged that corresponding difficulties will be 
found in vital statistics as well. The causes of deatb are often badly 

/' gi veli; it is frequeutly doubtfuI wbether a case of death in an urban 
hospital ought to be registered for the city where the hospitai is 
situated or for the surrounding rura! districts. But these errors are 
often kept witbin comparatively narrow limits, so that safe concIusions 
are llot altogether excluded. 

But even if we fee1 sure that the statistical ouservations al'~ 



fairly go od we bave to overcome anotber difficulty, viz to take tbe 
Berular movements of the observations iuto consideration. In order 
to find tbe causes in activity we must know whether a certain 
quantity which has been obsel'ved is above or below tbe normallevel 
at tbe g'iven momento The problem is to choose a formula whicb may 
just.Jy be said to render the secular movement. Is it linear, so that 
alI qualltities aùove or below this line are to be considered as 
deviating from the normal value~ Or will a logarithmic curve, or a 
parabola be preferable 1 This is evidently a very delicate problem. 
We cannot study the periodi c movements thoroughly ti11 we bave got 
a satisfactory soluìion of the problem of finding a formula rendel'ing 
the secular trend of the movement.- So long as we have· not found 
a formula, which can be a{lcepted at least as a preliminal'Y answel' 
we l'un the risk of regarding deviations from the ·curve we have 
chosen as correlated, though t~;ey can onJy be looked upon as the effect 
of the arbitrary choice of the curve. 

It is very curious to see how tbis important question has been 
dealt with in the volume I quoted above. As to railway statistics 
a straight line ~as been used. [n automobile statisties Gompertz' law, 
so well known from investigations with regard to life tables, is 
preferred. In petroleum statistics a compound - interest curve is 
recommended. But OD inspection of the numbers we will be cODvinced 
tbat none of theRe solutions can be accepted. Thus as to l'ailway 
statistics we find that the «norma!» DUro ber of passenger miles in 
the early nineties is many percent under the observed number, some 
years after the opposite takes pIace etc. 

The problem has aroused the interest of severa! able mathemati
cians, and their eflorts wiU always be a benefit to theory of statistics, 
even tbough the praticaI results as a matter of facts prove to be a 
failure, just as tbe case has been with so many attempts to find 
a mathematical law of mortality. Suppose-to choose an example·that 
we bave to find the secnlar trend of the ·pig-iron prodnetion in a 
certain period, say from 1890 till 1914. Let the formula cbosen for 
instance be some algebraic function, the next question will be how 
many constants this function has to contttiu. Hàving made the cboice 
we may calculate the normal values by the method of Ioast squares. 
The more constants the greater will be the accuracy with whieh the 
curve renders the movement of the observed quantities. lf we wonId 
undertake the tedious task of usiug 25 constants the curve would 
cover the observations completely, thel'e would be no deviations at 
alI. AI!Y. attempt to calculate the trend of the movement from thes~ 
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data must be looked upon as arbitrary. We might try to test the 
reliability of a formula by applying it only to a part of tbe observations, 
for instance by dividing tbe material in two baI ves. But even if we 
had found an adequate expression for the first balf and by applying 
it to the second haIf found a good correspondence, we would not 
fee] sure that it would also fit for tbe future. In fact economie life 
i8 full of surprises; we can never tell when a neVi' cause is appearing 
on the scene; the great war is a striking instance, and tbere are 
exceedingly many minor causes which it is impossibl e to foresee. 

On the whole it may b~ maintained, that a calculation after a 
formula rendering the movement of the o bservations will give more 
doubtful results the longer the peri od i8 over wbich tbe observations 
are spread; cboosing for instance a straight line tbe calculations 
will as a rule gi ve more credible results if we confine ourselves to 
tbree or five consecutive points tban by taking a period of 25 years. 
A short interval of tive yeàrs may witb a certain probability be said 
to have tbe same principal character so tbat tbe difference between the 
calculated value and _ t,he observed quantity wOllld tell us something 
of special acting causes. This leads to the well known 'f}l,Oving average. 

If tbe function is: 

where a and B --are constants, and if we take five consecutive year8, 
witb the value for y: a_2, a_1, ao , a1 and a2, then we shall easi1y 
find by tbe method of least squares 

5a =A 
and 10 B == 2 (a2- a_2) + (ai - a_1) 

where A represents the 8um of the five observed values. For m = o 
(the middle point) we have just the average of the five consecutive 
values as the «normal » one. We might of COUI'se go further using 
for instance an algebraic function with tbree constants, a parabola, 
the median then differing a little from the more simplemoving averag·e. 
Calculations of this kind will give us rather go od tests as to the 
reliability of, tbe more simple method. 

It oanno~be denied that even this method may be accused of 
being arbitrary. But it may be welI maintained that it is less al'
bitrary than a solutlOn which takes a long series of years as the 
base for tbe calculations, and the method can be recommended on 
aocount 01 its great simpleness. In fact adding a number of years 
to the observations we wiU be forced to recalculate the results if 
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we use a more complicated formula, whereas we can easily cal-
JI culate the necessary values if Wp use the method of moving averages. 

II. 

As to the periodic movements within a short period, for instance a 
calendar year, tbere are reasons for using some Bort of simple periodio 
fnnctions, especially of trigonometric nature, the movement between 
the 'ma,xima and minima being in this way fairly well pictured. Taking 
for instance meteorologica! observations such as the average heat at 
each hour of the day in a certain month we may predetermine the heat 
of each bour, if we know all the physical causes thoroughly. But even 
here it would hardly pay the trouble to calculate such cnrves. Tbe 
trigonometric curve is probably a conglomerate: in fact there are 
numberless causes which ought t,o be taken into consideration, several 
causes combined giving in other words the actual average distribution. 
But even if we are able to find all tbese influences the calculatiolls 
will be so toilsome that it could hardly be recommended to undertake 
tbem, there would probably be no balance between tbe results 
and the work applied to obtain them. As far as I ean Bee the volu
mes published by the meteorological institutions all over the world 
contain many observations which will relatively easily lead to in
teresting results if we use some sort of elementary method, whereas 
the use of more compIicated formulas wiU be so cumbersome that 
we run the risk of Joosing ourselves. 

Such elementary methods can however easi1y be found. We have 
a very good parallel in the monthly numbers of births and deaths. 
It is not difficult to make use of these observations for tbe solut,ion 
of such problems as present themselves for a statistician, and the 
economie and meteorological statistics are of quite a similar nature. 

Let us for instance take the monthly distribution of deaths in 
a constant population, asking how the average num ber per day is 
varying according to sex, age, cause of deatbs etc. We shall fin d, 
that some months are favorable to infants, other infavorable, one 
season has a relatively small number of deaths among old persons, 
whereas other seasons have a high rate of mortality eto. 

We need no formula to prove this: all that is necessary is to 
calculate the mean error of the deviations from the average. Then 
we can proceed to detailed investigations asking for instance what 
iufiuence an exceptional heat in the summer time will have on infant 
mortality. SUppOSillg tbat we find an increase of mortality above the 
normaI size of the season, which compared to the mean error indicateil 
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the existence of particular causes, then we have by this quite simple 
method obtained a useful result. Ifhowever the number of observations 
is not large enough to give us positive evidence we will have to 
collect fresh observations, till at Iast the influence in questioll has 
been ful1y aseertained. 

Sometimes it will be found pràcticaJ to smooth tbe observations 
so that the seasonal influence - dIsappears. If the averag~ normal 
value in January differs with a cert.ain quantity from the average 
value in the whole year we ma,y alter the actual observed value 
proportionately. This or other forms of smoothing may be a help 
if we want to compare two series of monthly observations in order. 
to find a correlation between them, eventually with a lag of some 
months. In many cases this process will however be f~:mnd superfluous 

In the example above the population was supposed to be constant. 
But if this is not the case the numbers wiU normalIy increase or 
decrease from month to month. Or there i8 perhaps a conspicuous 
movement in the rates of mortality or in the birth rates. In vital 
statisti~s this influence is often so small that it is unnecessary to 
take it in consideratiòn, but in economie statistics the secular 
movernent is as a rule so strong, that the value found for J anuary 
naturally will deviatè considerably from the December value in tbe 
same calendar year, even though the same causes are prevailing so 
that we would feel justified inexpccting the samevalues. We can 
however in most cases eliminate this source of error in a very simple 
way. If for . instance the unit of time is the calendar year, and it 
t i8 a fraction of tbe year passcd since Iast new - year, and if the 
values in questioll are at , at+l, at+2". at+n the number of years 
being n+1 then we may centra the observations around the middle of 

the whole period of observation: ~ (n + 1) by taking only a 

fraction of a,o (viz tuo) as well as of a'n (viz (1 - t) a'n). The 
average of tbe values a will then correspond to the time 

~ (t2 + t + 1 + t + 2 + '" + (1 - t) (n + t)) = n t 1 Let u s 

for instance take the years J 900 tilL 1910, tbe centre being July 
r l' 1905. If the observations are taken for a whole montb or - on 

an average - for the middle of January, Fcbruary etc we shall bave 

to use 2
1
4 of tbe observations for January 1900, and !! for 

1910, and tbe observed numbers t'or the remalnlng 9 years, 

february will require ~ for 1900 and ~ for 1910, nnd December 

, " 
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~ for 1900 and _1_ for 1910. If the values pertain to the first 
24 24 

day of the month we shaJl take O for January 1900 and the whole 
1 Il 

value for 1910 ,-' for February 1900 and -- for 1910 etc. Às , 12 12 
an examp]e I choose the Bradstreet l\1onthly Index of commodity 
prices quoted by Professo!' PERSONS in his Indices oj General Bu
sine88 CondUion (1919) pertaining to the first day of the month, 
taking on]y the pr.e war - observations 1903-13. 

1903-8 1908-13 I 1903-13 I 1903-13 
Centre: Centre: I Centre: I 

rough 
1 JUll 1906 1 Jan 1909 I 1 July 1908 numbers 

January. 1008 1015 1012 1006 
February 1006 1008 1007 1003 
March 1006 1000 1003 1001 
.ApriI . 1000 1001 1001 999 
May 996 994 995 993, 
June . . I 988 985 987 986 
July 986 986 986 986 
.August 992 987 989 990 
September 996 996 I 

996 998 , 

I 
October . 1005 1003 1004 1007 
November 1008 1009 1008 1013 
December 1009 1015 1012 1017, 

.Average. 1000 1000 1000 1000 

The Iast column is under the intl'lence of the increase of price 
indexes during the period, whereas this influence has been eliminated 
in the first three columns. 

The observations show a llIarked difference of about 2-3 pc between 
the index nUlllbers in the summer months and during the winter; 
i f tbe observations are divided in two halves wc find very mnch the 
same features. Tlle January nUlllbers correspond very well to the 
December nUlllbers but this is not tbc case if we base tbe calculations 
on the rough numbers without centring. In the present case tbe 
secular lllove ment is n ot strong enough to prevent us from observing 
the mininum in the summer prices, but in many other cases this 
defect wiU be so conspicuous that an elimination of the eftect of 
this movement is necessary. 
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Having calculaìed these seasonal movements we can as observed 
above smootb tbe numbers in order to see other movements with 
greater facility. We tben find an increase in tbe latter part of 1906 
till tbe maximum has been reached in March 1907. Tben the prices go 
down till a new increase is observed in 1909, which is continued 
in tht\ folIowing years, till some reaction enters in 1913. AlI tbese 
movements wiil be easily understood whBn compared to the ecunomie 
horizon. 

If we proceed to the Bank Olearings from the price-level, we 
must bear in mind, that the observations here cover a whole month, 
thus on an average giving a picture of the Clearings around the 
middle of the month, wbieh as mentioned above will cause a small 
challge in tbe interpolatiou. The following n umbers render the seasonal 
movement (tbe uni t being 10 Mill dollars) 01 Bank Clearings in New 
York Oity and outside tbis pIace, 1903-13, per day. 

N Y City Outside N Y 

Jamiary . 28.3 17.1 
February 24.5 15.8 
March 24.9 16.4 
ApriI . 25.1 16.4 
May 24.3 15.6 
June 23.9 15.9 
July 23.1 15.6 
August 22.3 14.7 
September 22.6 15.3 
October 26.4 17.3 
November 26.0 16.9 
December 26.0 16.7 

Average 24.8 16.1 

The movements are not so regular as with regard to the prices 
but still we find cbaracteristic features. There is a remarkable 
increase in October with a maximum in January. Tben tbe numbers 
begin to decrease, and they reach minimum in August. By dividing 
the period of observations in two quinquenniums we find the game 
result. Tbe movements are strongest in New York Oity. 

Also tbe value of ~he Import oi Merchandise into the United 
States wiU show interesting features. The following figures render 
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the imports on an average day of each month, the average day of 
the whole year being represented by tbe number 100. 

January 100 JuIy 92 
February . 107 August 97 
Marcb 108 September 98 
ApriI 103 October 101 
May 96 November 102 
June 95 December 101 

Tbe minimum is reached in July, after that time a eonsiderable 
increase taking pIace, with a small re_action around New Year, till 
the maximum is reached in the Month of March. 

The statisties of Tonnage 01 Vessels entered in tbe foreign Com
merce of thc United States sbow less l'egnlarity. rrhe largest numbers 
will be found in tbc autumn, the smallest in tbe first quarter of 
the year. 

Also the Statistics of B,ltsineS8 Failures present some intel'est. 
In the same way as above Wc find the following l'esults: 

January 140 JuIy 90 
February . 101 August 88 
March . 103 September 85 
April 94 Octobel' 96 
May 93 N<lvember 99 
June 91 December. 120 

There is a great swelling of tbe numbers around New Year, 
then follows a decrease, tbe lowest point being l'eacbed in August. 

Probably the most interesting figures are those pertaining to 
the production of Pig Iron, one of tbe best harometers of economie 
wellfare in U. ~. A. Tbe following table renders tbe produ0tion on 
an average day of each month, the average for tbe whole year being 
as usual 100. 

January 95 Ju]y 94 
February 101 August . 97 
Marcb 104 September 102 
April 104 October 105 
May 102 November 101 
June 99 December 96 

It will be seen tbat there is a minimum around New Year, 
then the produotion is increasing, till the maximum is reached in 
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Mareh-April. July presents a new mininum, thc seeond wave of the 
ealendar year having its summit in October. The same features 
will be found by dividillg the peri od of o})sel'vations in two halves. 

What has been said here may suffice to show that the periodi c 
movements of the calendar year are welI worth studying. As rernarked 
we can use the results to a smoothing of the observations, but if 
we have no particular interest in the seasonaI movements we can 
in many cases make the calculations independently of these periodi
caI waves. I shall return to this side of the problem later ono 

III. 

There are several fields where it IS unnecessary to make any 
correction ior secular movements. Tbus as a rule in meteorologica l 
statisUC8 we may consider the normal values as constant having 
only to consider seasonal movemcllts or even Wàves with a stilI smaller 
lengt,h. Tne following example rnay gi ve an idea of the nature of 
many ,of the questions a statistician wil1 meet in meteorolo~y. Tbe 
observations are borroWed from a bighJy interesting work by the 
Danish Meteorologist Dr. RYD *). They gi ve the deviations in 0,01 0 

Celsius rrom the mem1 temperature in Oopellhagen in July during 
the 23 years 1887-1909. Dr. RYD uses tlle well known for;mula of 
correlation in order to iiml the connection between the temperature 
at two different hours of the day. Strictly speaking this formula is 
based on a certain supposition with regard to the relation between 
the observations before uso This supposition ought to be verified by 
experience, though most statisticians will hesitate very little inusing 
the formula. Taking rnidnight as tbe starting point we shall find very 
curions relations between the tempf'rature at this hOllr .and at the 
folloving hours of the day. Between about lO o' clock p m and 6 
o' clock a m the coefficient of correlation is very near 1, whereas 
it is very near -1 between lO a m and 5 p ID with a rash transition 
from 1 ti] -] and vice versa in the remaining hours~ the explanation 
being that if there are clouds the heat will be above average in the 
night and under average in day time, and vice versa, on account of 
the difference of radiation. 

It will be easy to find this connection between the o})servations 
by a very simple processo As a fi['st step let us calculate the mean 
error of the temperature. Each of the 23 observations is in itself 
an average of the values for the 31 days of JuJy; this circumstance 

*) Meteorologiske Elementers Perioder. Copenhagen 1915. 

~ '-



will explaÌn that the tteviatÌons are so Ìnsignlfìcant, tbe lllean error 
for alI bours - altogether 23.24 = 552 observations - being only 
0.42°0. That is to say that about one tbird of these 552 observations 
differ more than 0,42 from the normal value. Sillgling out a group 
of 5 or 6 years and taking an average of four consecutive hours wc 
shall have a mean error of 0,09 and for the difference between two 
sucb values 0~13 or 0,12; we are tbus able to judge of tbe fol1owing 
resu1ts. 

l ha ve divided the 23 years in four groups, tbe first one embracing 
5 years, tbe remaining with 6 years each. In the first group tbe 
tf'mperature at' 1 a m was at least 0,43° C above the mean, in tbe 
other groups the deviations were respectively 0,16 tUI 0,32 above 
tbe mean, between 0,01 and - 0~32 alld fimtlly below - 0,42. Tbe 
following table wiU show the average devhition from the mean 
tem perature of the hours concerned. 

Gr01l,p 

Hours l 2 3 I 4 

-1---4-a-m---
11 + 0-,5-;)- + 0,28 -0,23 1---0,49 

5-8» + 0,45 + 0,16 - 0,19 - 0,34 
9-12 » 

1-4 P m 
5-8 » 
9-12 » 

- 0,45 - 0,12 + 0,01 + 0,48 
- 0,61 - 0,31 + 0,24 + 0,58 
-·0,23 - 0.16 + 0,22 -t- 0,13 
+ 0,32 + 0,15 - 0,05 - 0,36 

These results are very curious. Taking for instance the first group 
we find between the values ior .9-12 p m and 9-12 a m a difference 
of 0.77 with a mean error of 0.13. There is thus a very great probability 
that strong causes are in activity reducing tbe temperature in day 
time where tbe night temperature i8 high. When the nig'ht is cooI, 
as in the 4' gl'oup, tbe opposite takes pIace. 

Taking now tile average oi' tbe 6 values per ·day, we shall 
filllI tilat the reslllt i8 vel'y near zero, so tbat the mea/Il temperature 
has adjllsted itself. Of COUL'se we cannot expect similar results for 
all months of the year, each month baving probably its own characte
ristic features which have to be treated sepal'ately. If we calculate 
tbe mean error for the average for J uly in a singole year we wHI 
expect 0,08 but by caleulating on basis of the actual deviation we 
only find 0,02. Tbis reduction ShOW8 that there is a strong correlation 
so that- ar plus at oue bour of this day gives a minus at another. 

A correspouding adjustmellt will be found in another seriesof 



observations whìch l equaìly oWe to br. :Ryd vlz concerning the 
mean pressure of the month of January Jn the years 1876 till1905 
in Batavia. Taking the hour 6 a m as the starting point and divi
ding tbe 30 years in 4 groups with 7 or 8 years in each group we 
find the following average deviations from the mean pressure in each 
bour. 

Group 

llour 1 2 3 4 - -
6-9 am - 6,6 - 3,7 + 3,3 + 6,6 

lO a m -1 p m + 0,5 I + 0,1 + 4,1 - 4,1 
2-5 P m -1,6 + 3,0 + 3,2 - 4,3 
6-9 » +3,0 + 0,1 - 2:6 - 0,3 

lO P m -1 a ID +8,3 +0,4 - 5,9 - 2,4 
2-5 a rn - 4,0 + 0,6 ~ 1,9 +4,4 

A. high pressure in the morning corresponds to a low pressure 
in the day tirne and vice versa. The mean error for all the obser
vations being 8,4, we' shallhave for the averageof observations for 
4 hours in a group of 7-8 years about 1~6 or ] ,5. Summing the 
values for all- 24 hours of a. day we shall expeet a mean error for 
eaeh year of 41, but aetuaUy the mean error Js only 4, so that also 
here the aggregate deviations have very narrow limits, there is a 
considerable adjustment of the values. 

We can find a simular adjustment in a third case, viz that of 
the monthly raillfall. I ean here quote some interesting observations 
from Berlin*). In the sixty years 1848-1907 the yearly average rain
faH was 582 mm. Singling out alI tbe years in which at least one 
of the months had 100 mm or more we find altogether 37 moist 
months distributed over 31 years and with an ag~regate surplus 
l'aiufall of 2769 mm; eaeh of the 31 years has thus won on an ave
rage 89 rum. The yearly rainfall in these 31 years shouid con:sequently 
be expected to be 671 mm instead of 582 mm. But de facto the 
year1y average has risen only to 630, the remaining months thus 
h~ving a smaller rainfalI than expected. Or we may choose 24: dry 
months (22 years) with a rainfall of 10 mm or lesso This would sig
nify a decrease of 866 mm. or on an average 39 per year. Thus 
the average rainfall in these years shoultI be only 543 instead of 

*} WESTERGAARD: Sta-tistikens Teori. Copellhagen 1915 p. 128 f. 

l' 
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582, but actual1y We fÌnd 573. nere agaìn 'We get an adjustment, a 
dry month being compensated by a heavier rainfall in other months. 

IV. 

A.fter this digression we ruay p!'oceed to fields where meteoro
logical observations have a direct connection with economie subjects. 
Variations in rainfalI and heat are of great influence on agri culture 
and they will consequently enter into the investigations on Business 
Forecasting. It wiU therefore not be supertluous to asIr whether we 
can find statistical evidence of connections of this kind, and, par
ticularly, if we can find some regu]at:ity in tbe meteorological va .. 
riations, periods with their maxima and minim a. Interesting observa
tiOllS have been published by Profess or H. L.MoORE in bis work 
Oll Eaonomia Oycles *). In order to test the intluence I bave calcula
ted rnoving a verages for the crops of corn and potatoes 1872-1908 in 
Illinois comparing them to the actual quantities in groups of years 
arranged accol'ding to rainfall in July-A.ugust. 

Crops iII pel'Celltage 
Rainfall Number of of moving aver age 

July-August years 
Corn Potatoes 

U nder 3 inches Il 83 71 
3-4 ifiebes 13 101 107 
4 and above 13 113 118 

There is thus evidelltly a correlation between the rainfall and 
the result of the harvest, though not without exceptions. Thus in years 
with less than three inehes the maximum for corn is 107 pc, the 
minimum 57, in the next group of years the percent.ages range be
tween 65 and 117 etc. On tbe whole the results must be taken with 
some reservation, the mean error being rather large, especially for 
potatoes. I may add tbat Professor ~OORE ha~ dealt with the pro
blem in another way caleulating a regular trend of the crops and 
reducing the quantities to the standard at the beginning of the pe
riod. On the whole the results of this calculation do not differ much 
from the above. 

In Danish official statisties attemps arp, regularly made of 
prophesying with regard to the results of the coming harvest. 

*) Economie Oycles: 17teil' Law and OcHtse. New York, 1914 p. 32 ff. 
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Comparing- these forecastìng-s wlth the definite observatÌons we 
find that. they may be looked upon as ratber a good indicator even 
tbough tbe judgment beforehand is by ilO means always quite safe. 

But these c:Jlculations only ellable us to fOl'etell results of tlle 
harvest a short ti me before. It would be illteresting to know whe
ther we can find regular periotlic movements so that several years 
beforehand we can foretell something concerning meteorological 
conditions and thus consequently concernillg the crops. 

Professor MOORE has expounded the theory of an eight years 
peri od giving observations for the Ohi o Valley for t.he years 1839-
1910 and for Illinois for 1870-1910. It will be easy to test this 
bypothesis, without using mathematical periodical functions which 
should give an expression for the movement, for we can simply 
group the years, so that, in each group the years follow witb an 
eight years distance. If there i8 an 8 years period tbc years 1839~ 
1847, 1855 etc. should be grouped together, the same would h01d 
good for 1840, 1848, 1856 etc. In this way wé get the following 
averag'es linches of rainfall- in the year) for the Obio Valley. 

Grmtp 1 38,35 
» 2 38,88 
» 3 43,18 
» 4 48,50 
» 5 43,33 
» 6 39,87 
» 7 38,58 
» 8 38,80 

General average 41,19 

The mean error for a single year i8 6, 6; for each group em
bracing 8 years it will be 2.2 and for tlte difference between two 
.averages 3,1. According to this it seems pl'obable that Ohi o Valley 
has an 8 years period; the years 184:1-43 anrI the corresponding 
years 1849-51, 1857-59 etc seem to be favol'able to a copious rain
faH. even though we can find striking exeeptions from tbe ru.le. 
Going- from 8 years periods to 9 or 7 years we find no trace of 
a similar regularity. Thus by arranging the years in 9 groups in
stead of 8 we get the folIowing results: 

Group 1 
» 2 
» 3 

40,67 
42,43 
40,48 



17 
Groui) 4 38,51 

» 5 43,55 
» 6 40,31 
» 7 40,27 
» 8 43,74 
» 9 40,73 

The differences are much smaUel' than by division in 8 groups; 
the numbers ùo not give much evidence t'or a periodical ùistribution. 

Having found an 8 years wave we may ask whether there are 
other periodic movements in the rainfall. In order to see this \Ve 
can smooth the observations so that the 8 years wave ùisappears, 
adding to thc first group (1839, 1847, 1855 etc.) 2,84 to tlle values, 
in the second group 2,:>1, whereas the third group wBl bave to be 
reduced by 1.99. Having smoothed the curve in tbis way we can 
more conveniently look out for other periods. There is some littie in
dication of a 32 years period, but it is impossible to draw safe con
clusions from these data: it wilI be necessary to eollect t'nrther ob
servations. 

We can now try ùata from other parts of the worId. First to see 
whether there are similar periods as in Ohio Yalley secondly to 
aseertain if there is a connection hetween the rainfall in two diffe
rent places. 

Professor MOORE has given detaiIs Vlrith regard to lllinois for 
thc years 1870-1910, and we can treat tllese data in the same way 
as the Ohio observations. 

It cannot be denied t11at the observations seem to indicate an ' 
eight years wave though it is not so obviol1s as in 011io; COlli

paring the numbers to t11e meati error ,-ve do not feeI absolntely 
safe but would like to see furtller obseryatiom;. 

In order to see whether there is a connectioll between the l'ainfall 
in Ohio alld Illinois we may first smooth the observations from both 
territories in the way described above in order to eliminate the ef
fect of tbe periodic waves; we then find the folIowing results: 

Number of 

Il 
Avera,ge Correspollùi ng 

Years in rainfall rainfall in 
in OLio 

the group 

il 
Valley IlliIlOhl 

lO 33,35 34,25 
Il 10 38,22 38,49 
il 

Il 
li 

41,55 39,7f> 
10 46,8G 41~51 

M~fron - 1'01. Y. n. l. :? 
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Evidently there Ìs a connection between the two columns. À 

COpiOllS rainfall in the Ohio Valley wiU on an average correspond 
to a surplus in Illinois, though the effect is somewhat weakened. 

After this experience it is not improbable that a larga part 
of tbe American continent has to a certain degree common meteo
rological features. If there can be found a connection between rain
fall and the crops there is a ch-ance of getting a base for thc study 
of periodi~al movements in economic life. Unfortunately it wiU be 
impossible to transfer these results to the world economy. 

In tbe first pIace tbc periodic movements which have been ob
served with regard to thc rainfall in America do not scem to holù 
good in other parts of ~he world. I nave for instance examined the 
data for Berlin giving the rainfall in mm in the years 1848-1909. 

Rainfall in pc of 
Ohio Berlin average 

inches mm 

I Ohio Barlin 

Group 1 ~8,3~ 555 93 96 
» 2 38,88 552 94 95 

» 3 43,18 520 105 90 
» 4 48,50 614 118 106 
» 5 43,33 617 105 106 -
» 6 39,87 589 97 101 
» 7 38,58 593 94 102 
» 8 38,80 606 94 I 104 

The meall error for a single year according to the Berlin ob
observations is 85. lt will be seen that the perioclic movement is 
Bot very charaeteristic, though we cannot deny the possibili ty of it~ 
existence. At all events it corresponds poorly to the Obio movement. 

Grouping the 62 years according to tbe rainfall in Ohio we 
fintI tbe correspollding averages for Berlill (without sll100thing for 
8 years period) 

NUlllberof\ Ohio Berlin 
years inc4es mm 

16 32,98 553 
15 38,71 558 
15 42,69 599 
16 I 49,50 613 Il 



li thc numbers of observation were large enongh they would 
indicate a correlation though comparatively small between the rainfaU 
in Ohi o and Berlin. The mean error is ratber larg'e, for tbe differen
ce of two gronps we wilI find about 30, so the influence does not 
seem to be very cha.racteristic, though we cannot deny the possibilit:~,~ 
of a slight connection. 

But ifwe go from America to Australza we wilI fimI that tbe con
ncction has disappeared altogether. Tabulating tbc observations for 
Adelaide in South Australia for the years 1840-1919 we find no SigllS 

whatever of a periodic movement; there is nothing corresponding 
to the eight years wave in Ohio. We can also test tbe lack of cor
respolldence by arranging again 71 observations for Obio (1840-1910) 
in four groups according to rainfall and comparing the average,s to 
the resuHs for Adelaide. We sha11 then find thc following resu1ts: 

Ohio Adelaide 

------
17 years c. 33 22.3 
18 » c. 39 20.1 
lR >'> c. 43 20.6 
18 » c. 50 21.~ 

The mean error for Adelaide for a single year being 4,5 inches 
we find that the mean error is about 1, 5 for the difference between 
two groups. Nothing will consequently be safely concluded from the 
observed difterences between the groups, it seems lllost probable that 
there is no correlation at al1. 

We may further ask whetber 'there will be some connection with 
regard to rainfall in various parts of the Australian continent. The 
observations are not always complete for the whole seri es of years' 
1840-1920; I have compa.red the obsena.tions at hand for eaeh pIace 
to the corresponding' years in Adelaide (for instance 45 years in 
the ease of Perth) grouping the years according to the rainfall in 
Adela,ide. . 

Adelaide Perth Melbourne Hobart 

under 16 28.72 24.00 23.63 
16-21 33.61 24.94 21.76 
21-26 35.00 27.59 25.37 
abové 26 38.89 28.95 24.51 
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There seems to be n correlation between the rainfall in Adelaide 
and Perth in West Australia, though the dispersion is smaller in Perth. 
It is further not improbable that there is some connection between 
the rainfall in .11felbow·ne in Victoria and in Adelaide, but a calcu
lation of the mean error makes the ease somewhat doubUul. 

Bnt passing to Hobart on the'adjacent Island TasmanÌa we find 
no correlation, the ditference between the results for the four classes 
lying actual1y withill the borders which cun be expected according' 

to the law of error. AncI the eastern part of tbe Continent seems 
to have its own meteorological relations. 

The rainfall is rather heavy and at the same time very irregu]ar 
giving a higll value of the mean error. This wiU partIy explain the 
following' cur1011s results. 

Adelaide Sydney Brisbane 

under 1.6 42.33 40.12 
16-2_1 52.38 41.40 
21-26 49.57 54.12 
above 26 43.62 43.37 

The mean error for a single year in Bl'isbane in Queensland 
i8 15, for SydÌ-.ey in New South Wales 13. No visible corrclation 
with the rainfall in Adelaide being found we Illay try whether there 
should be some connection bctween N. S. Wale.s aut! Queenslanà. We 
then arrive at the following resuIts grouping the years according 
to the rainfttll in Sydney: 

Il 
Nnmber af 

Sydney li Brisbane years 
I 

17 under 40 

I 
40.00 

26 40-50 44.40 
14 50-60 I 41.31 
14 above GO l 57.57 

Also these resultsare very irregular. The mean error being so 
considerable it is somewhat difficult to arrive at quite safe concIu
sions. The last two groups seem te give evidence oi' a conhection 
between the rainfall in Sydney anò Brisbane, bllt thf~re a,re very 
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striking exceptions. Thus in 1900 the rainfall in Sydney was 66.54 
but in Brisbane on]y 34,41, in 1919 the numbers were 58, 71 and 
19, 36, in 1895: 81, 86 resp 59, Il etc. The third group had C0111-

paratively many years with an extraordinarily small rainfall in Bris
bane whether this was accidentaI or noto 

With regard to the 8 years period we find the foUowing resu1t8. 

I Rainfal L in pc 
of average I Il 

Group: Ohio ! I Sydney _. ________ . ___ _ 

11 ____ jl,, ____ II .. ----O-h-i:O=I-I'-SYdU-ey-

--I ;;8.35 49.78 - 93 III 10
9

3
4 ~ i 38.88 Il,.,, 45.56 94 

3 43.18 49.17 105 Il 102 
4 

5 
6 

7 
8 

48.50 li ,18.85 118 Il 101 

43.33 Il 47.00 105 l! 97 
39.87 Il 55.63 97 Il 115 

~~:~~ 'I !::!~ 1~~ Il ~E 
The two colnmns do not resemble each other; if there should 

be an 8-years period in Sydney it would have qnite another c~ntre 
of gravity than in Ohio. 

The results of the above investigation are unfortnnately very 
meagre. There may be some connection in large parts of the world 
as is the case with the Ohio Valley and Illinois in America, and --
011 the other hemisphere .. between Queellsland and N. S. 'Vales, but 
it seems impossible to find commòn features. And as the who]e world 
is a common cornmarket it seems impossible to find means of fore
casting results of the world production even though we may be able' 
to prophesy a Iittle concerlling the harvest in a single country and 
mostly only for the very llearest future. 

The difficulties are still greater if we bear in mind that the. 
maln influence of the rainfall will be concentrated iIÌ a few months, 
according to Professor lV[OORE, as mentioned above, a couple of months 
for Potatoes and (Jorn; and the rainfaU being to a certain degree 
adjnsted in the course of the year, we wiU uot always be justified 
in using the numbers for the whole year, a heavy rainfaII in the 
criticaI months may very well be com bined with a moderate rainfall 
in the calendar. year. 
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The reSlllts of th is investigation being of so negative a natu
re we cannot expect much from an examination of the cornprices. We 
are indebted to Sir W. BEVERIDGE for highly interesting investi
gations of this kind with statistical details concerning the prices since 
the beginning oi' the 16 centuty lo). Sir W. BEVERIDGE tries to find 
periodica l movements hy the help oi' some mathematical functiolls, 
lmt it 8eems impossible to obtain definite results in tbis way. First
ly it may be observed that condltions oi' agri culture are changing 
from time to time. Weare at present much more illdepellc1ent of 
l'ainfall and other meteorological causes than formerIy. Agricultural 
prices were therefore much more fluctuating in past centuries than 
nowaflays and it will therefore be necessary to confine t11e investiga
tions to a comparatively snort period in order to avoid mistakes. But 
the greatest difficulty lies in tbe circumstance that the investigation 
aims at finding several periodical movement8 of very different leng'th, 
one period of 15 years, another of 4 1/ 3, a thil'd of 35 years etc. 
Bearing in mind how uncertaill many of tbe data mU8t be we cannot 
deny that there will he so many sources oferror, that it wilI be 
difficult to meet the· objection that the formulas will easily be made 
to cover whatever we like. -It wiU evidently be necessary to wait 
till furtber investigations have been made before we may consider 
thc q uestion as settIed. 

v. 
Turning to Industry and Oommerc6 wc ha ve to consider the 

que8tion~whether we, call find correlations leading us to positive re-
8UltS with I reg'ard to business forecasting. We have already seen that 
there are certain interesting periodic movemellts within the oa.lendar 
year. It 1S not difficult to eliminate these lllovements' in order to 
study more clearly the other phenomena, especiaBy the secnlar treml. 
Professor PERSONS recommends the calculation of link l'elatives in 
order to take these ruovements within a yettr into consideration. 

-First the link relatives from to month are taken showing the, relation 
between the number for a particular month ami the preceding month, 
and then the link relatives are multiplied in order to get the chain 
relatives with January as tbe base. As far as I can see the method 
which I have described is cIeal'er and more simple. 

But we can in many cases eliminate the movements within the 

li) lVlteat Pl'ices and RainJall in lVestern Europe. «Journal of the . 
Roya1 StatiRticfll Societ~' ~ \"01. LXXXV 1922. 
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calendar year without using any of these methods. Let us for instance 
take the monthJy productioll of some commodity asking for the quan
tity produced in January 1904. Taking the average for January 
1902-6 as repres'enting the normal figure the percentage deviation 
oi the actuaI quantity from the normal value will inform us of the 
activity in the month in questiono If the deviation is positive this 
signifies that the observed production is relatively high and vice 
versa. Taking now a number of monthly figures in each group of 
observations, we may arrange them aecording to size and thus try 
to flnd a correlation. Tbus we find the following results with regard 
to the production of pig-iron and the number of failures, grouping 
the 132 monthly figures 1905-15. 

Production of FailureE! 
Pig-Iron in Number of in relation 
relation to Observations to expected 

expected quantity numbers. 

under 90 pc :39 113 
90-109 40 102 
110 and more 53 91 

When the prodnction of pig-il'on is exceptionally low the nUlli ber 
of failures wiU be high and vice versa. 

By calculatillg the mean errar we are easily ena bled to test 
this result. We sball find for the failures as the mean erro l' of the 
difference between two groups ahout 3, and there i8 tbus good reason 
to believe that the scale is pointing in the right direction even if 
we cannot foretell with absolute ,exactitude which numbel' of failul'es 
we shall get, wben the quantity of pig.iron produced is given. 

Using this method for the calculation of otbel' scales we arrive 
a t the following results. 

Bank Clearing 
in New York in 

relation to expec
ted llnn~bers 

under 90 pc 
90-99 
100-109 

-110 and more 

I 

I 
A verage of monthly 

=:=~~;s o~~ ___ ~~~,:~_:=-~::.:: 
servations New York Il ontside of 

I Ne", York 

1--11 
33 76 pc 89 pc 
37 
25 
37 

95 
105 
119 

99 
101 
104 
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There is a conspicuous correlation between t11e two series of 
observations, though tbe space between the minimum and the maxi
mum is smaller outside of New York than inside. 

With regard to the production of pig-iron and t11e index oJ prices 
we arri ve in a similar way to the following results. 

Production of 
Pig~Iron compa
l'ed to expected 

qualltity 

I - [I 
I Number of I Average 
l monthly Ob- Productiou 

l' Average of 
Price 

Illde:x in 

Il servatiollS of P ig Iron 

ii I -----11---- 1

11 Il 
Il 67 pc I under 80 pc 

80-89 
90-!)9 

100-109 
110-119 li 

l' 
120 and above Il 

23 
16 
21 
19 

28 

!I I 'I 84 

li 94 I 

l
! ~~: I

1

1I 

126 

relation to 
expected 

Pl'ices 

92 pc 
96 
97 

9:3 

101 
104 

Ag'aill we find a counection between the two columns. A copious 
production of pig-iron will correspond to an illCreage of prices, even 
though the range of th-e' nnmbers concerning the prices is compara
ti vely smalI. 

VI. 

The llext question wilI be whetber there is a lag of some months 
between the two groups of observation, so that tbe influence will 
prove more efficient by taking this lag in consideration than if we 
take simultaneous observations. 

This problem is evidently important, for if we succeed in ftnd
ing lags between two groups of observation we are enabled to pro-' 
pbesy wit11 regard to oue group having found the present status in 
another one . .As is well known Professor Persons has m'ade ingenious 
investigations with regard to this problem, using a formula of cor
relation to find the maximum of influence. Following the track which 

) have used in this article I find it more expedient to use another 
process which has the advantage of being .very simple. 

The secular moveme-nt as well as the periodi e movemellt within 
a calendar year having been eliminated as described above we ha ve 
various columns of homogeneous numbers showing the actual values 
in percentage of the expect6d ones. As a rule these numbers will 
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be below resp ahove, 100 for a sequence of months, so we will pro
bably in most cases fimI a correlation by assuming a lag of one 
month or more. The question is only wllat interval of time wiU give 
us the stl'ongest influence. 

Fil'st it is to be recommended to inspect the quantities, perhaps 
by using a graphic l'epresentation, showing the maxima and minima 
in one gl'oup in their correspondence with the maxima and minima 
in the other gl'Oup. This preliminary investigation having ween made 
we may proceed to the caleulation of the squal'es of the deviations. 
If they are grouped somewhat like tbc Gaussian curve we can re
duce one of the grollp so that its curve covers the curve of the other 
one. This is done simply by multiplying the deviations in one column 
by the ratio between the mean error of the otller column and of 
the first one. Taking tbe pig iron production we find much larger 
deviations than as regards prices, in order io cover the curve we 
will have to multiply the c1eviations by 0,276. 

We can now take tbe squares of an the difterences between the 
values with an interval of O montb, 1 month etc asking which size 
the square root of the averagc of alI tllese squares wiU bave. We 
shull find the following results for Pig-Iron and Prices. 

Lag in 
1905-12 1913-15 Months 

O 3.H 6.9 
1 3 ') 

.~ 7.0 
2 3.1 

'! 
7.3 

3 3.1 7.5 
4 3.2 7.5 , 

5 3.5 7.6 
6 4.0 

: 

8.0 
7 4.6 804 , 

The movements of the quantities in the second period are evi
dently more irreguLal' than in the first one. The observations are
here nucler thc inftl1ence of the war, the years 1915-17 giving con
tributions to tbe moving averages. Il wiU be seen that in the fil'st 
more quiet period the effe et of an enhanced procluction of pig-iron 
on the pl'ices entered after some months, whereas in the second pe
riod with its strong and rather irregular movements the e:fl'ect showed 
itself at once without any lago 

In a simnar wa,y we may proceed with regard to Olearings in 



26 

New York and outside of this pIace. It 8eems probable that the 
Clearings outside of New York follow tbe movement in New York 
Oity (the important financial centre) with a lag of some months. On 
the whole as it 8eems a good track bas been found here, and with 
due regard to peculiar movements we bave good chances of finding 
r~sults which may prove useful for the construction of an economie 
barometer though manysided labour will be required in order to 
get sufficient materia!. 

According to what we have seen it seems po!;sible to get a 
practical solution of the probIem of business forecasting though in
deed within very narrow limits. Having observed an intensified acti
vity in one branch of economie life we may by and by be able to fore
tell simular phenomena' inother branches appearing after one month 
or more. But as to the much more important problem viz to foretell 
movements belonging toa more remote future we must at present 
give up finding a reliable l'iolution. There seems to be no bope at 
present of finding periods in agricultural produce, and we have a~ 

yet no means to telI when economie crises in industry or commerce 
wiU darken the horizoll.. 

By the practical application of the results of investigations on 
lags between two conesponding series of observations it wiU be nt3-
cessary to make some change in tbe methods described above. In 
fact we bave to calculate the last point of the curve instead oi' the 
middle point (confer p 6) but else the problem- is unaltered. Or we 
may smooth the observed llumbers so that the periodical movements 
within the mtlendar year disappea,r and the other movements are 
more clearly visible. On the whole we eannot expect very accurate 
resu1ts, we may be content if .we can only foretell a plus or a 
minus. 

I hope my investigation has contribnted to the solution of tbe 
problem of methods and particularly that it will help other statisti
cians to treat their observations in a more elementary way tban often 
recommended. If these methodological questions conid be solved there 
would be left much more tirne and energy for the solution of the 
numberless practical proble!lls which abound in the statistical volumes 

raU over the world, and economie statistics would enjoy the same 
advantage as' vital statistics have had in many years, viz, tbat 
strictIy speaking no question of method is 1eft, the only theoretical 
problems within vital statistics being how to refine the formulas 
and give them the most elegant formo 



W ALTER F. WILLCOX 

Methods of Estimating the Population 
of the United States 

An estimate is a judgment upon a matter of fact about which 
exact information is not obtained. It. differs from a gues8 in that the 
judgment i8 based on better c,ridenee and so probably approximates 
more closely to the truth and is entitled to greater confidence. lt 
differs from a measurement in that the judgment is based on weaker 
evidence and is entitled to less confidence. A part of the estimated 
totai may often be derived from a measurement and onIy tbe remain
der wbicb is sometimes a small fractioll of the total estimated. Mixed 
estimates (lf tbis kind are to be preferred and the smaller tbe fra
ction wbicb is estimated tbe smal1er tbe probabIe error. With the 
progress of ourknowledge estimates tend to supersede guesses and 
measurements to snpersede estimates, because tbe more trustworthy 
tbe judgment tbe bettero 

Estimates of population are needed mainly 10 furnish tbe basis 
to which certain events, 1ike birtbs or deaths, occurring frequentIy 
in a large popùlation 'al'e referred. To state a rate, Iike the death 
rate~ crime rate or per capita consumption, it is needful to know 
the size of the population in wpich the events occurred. Registration 
statistics is essentially a system of rates anli thus has for one of 
its two main supports tbe enumerated or estimatetl population. 

Estimates of population are three main kinds: Those which 
lack a census as a basi s, those which l'est upon the results of an 
earlier and a later census and those whicb rest upon the resnlts 
of Olle or more earlier censuses. These may be call~d acensal estima
tes, intercensaI esti mates and postcensal estimates. 

In acensal estimates the United States has little interest. But 

(1) The writer was cbairman of the Committee whicb in 1906 recom
mended the method of arithmetical progression for the Cellsus Bureau's esti
mates of population. He is now chairman of a committee which is reviewinrr 
that question and the paper here presented is in substance the report ~f 
that committée. 
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since tbe opening of the twentieth century, when the FederaI gover
nment undertook to collect from the states and to publish figureR of 
births and deaths, it has become interested in inteI:censal and po
stcensal estimates ~f population. 

In this field England furnished the model for the United States. 
She began to estimate population,when she introdnced a national 
system of registration. The first annual report of the English Regi
strar GeneraI contains the first of a long s€ries of annual letters 
by Farr on vital statistics. To get the death rate in Eng]and for tbe 
]ast haIf of 1837 Farr assumed that the annual rate of increase 
derived from the censuses of 1821 and 1831 had continued after the 
latest census. The method of estimation then introduced, often called 
the Registrar General'srneìhod but better described as the method 
of geometrical progression or of compound interest, was continuetl 
for many yeal's and has sometimes been defended as if it alone 
were sound. Thus the latest edition of the standard English trea
tise on vitai statistics says that the metbod of arithmetical progres
sion «is theoretical1y unsound as.... it assumes simple interest 
when ~ompound interest. is in action» (1) and the latestAmerican 
treatise speaks of growth by g~ometrical progression as «the naturai 
growth of popnlation ,» (2). The implied claim that the .method of 
geometrical progression is the more accurate might be defended on 
theoretical grou_nds by arguing that if death rate, birth rate, immigra
tion rate, and emigration rate remain unchangerl, the population wil 
increase or deerease at a ulliform rate, or that, if the birth rate and 
'death rate phange in the same way and by the same aIDount so that 
the natural increase or deerease bears a constant ratio to population 
and if immigration and emigration change in the same way and by the 
same aIDount so that th/3 migratory increase or decrease bears a ronstant 
ratio to the population, the population will increase or decrease at a 
uniform rate. But in the United States, as in other countries, these 
condi tions are very seldom realized. çurrents of immigration and 
emigration as a rule change in opposite directions and the same is 
>offen true of deaths and birtbs. N o theoretical defense of the method 
of geometrical increase is convincing. That method, like any other, 

r Ulust be defended and justified not on grollnds of theory but because 
its results 3,gree with the enumerations more closely than do the 
results of any alternative method. 

(1) A. NEW8HOLME, Vita l Statistic8 (ed. 1923), page 42. 
(2) G. C. WHIPPLE, Vita l Statlstic8 (1919), page 129. 



When tbe lJnited States was about to begìn its publication of 
deaths in registration areas a committee was appointed to study the 
problem of estimating the population. It consulted a large number 
of correspondents. Before the replies were received it wa.s unani
mously in favor of the arithmetical method Ììnd nearly every one 
of it.~ correspondents so advfsed. That method\was introduced, brea
king witb the geometricai methoc1 which hac1 been followed for many 
years in Engiand and Massachusetts. Tbe exampie of Massachusets 
had less weight, however, be cause a carefai study of the Mas
sachusetts census figure s, federaI and state, for every five years 
since 1850 had recently shown that for intercensai estimates at Ieast 
thc arithmetical method was better tban thc geometrical (1). The sa
me is now true and probably wilI continue to be true for tbe near 
future of England. If tbe English population atthe date of each 
census between 1871 and 1921 inclusive' be estimated from the 
two preceding censuses by each method, the average error resulting 
from tbe arithmetical is less than that from the geometricai method 
If the anomolous figures of 1921 on one side and tbe early figures 
of 1871 and 1881 on the otherbe excluded, the comparison yields 
the same result. It seems likeJy that tbe population of England in 
future decades, like that of the United States since tbe civil war, 
will grow at a diminishing rate. If so, the arithmetieal method of 
postcensal estimates is likely to give the more trust worthy resu1ts. 

Of recent years, Englanfi has sought to estimate its population 
by measuring tne balance of births and deaths and the balance of 
immigration and emigration. In recording births and deaths the Uni-, 
ted States is stilI some decades bebind England an tbc otber leading 
countries of western Europe but since 1905 it bas mafie rapid progress 
in registration and now is faced by the question whether it, too, 
wouJd be justified in giviug up the artificial1y simplified method of 
estimating tbe postcensal population by the arithmetieal metbod 
in favo l' of the method of balancing births and deaths~ imllligration 
aud emigration. This is the problem wbich the present paper will 
examine. How should the population of continental U nited States 
and of its divisions be estimated for dates follm~ing that of the 
latest census, January l, 1920, and primarily for tbe purpose of compu
ting birth rate6 and deatb rates ~ This problem divides into two parts: 
first, that of estimating tbe populatioll of contiuental United States 
and, secondly, that of estimating the population of the several sta-

(1) F. s~ ORUM. The Mm'-ia,ge Rate in ]{assac7wsetts, in« Am. Stato Asslll. 
Pllblications », voI. -l, page 325 (189;'»). 



tes and of their subdivisions. Both problems can hest be exa,mine(l 
through specific examp1es. 

A.n example of a problem of the first type is this: What was 
the probable population of continental United States July 1, 1920 f 

1. The Bureau of the Census estimating from the censuses of 
1910 and 1920 and assuming that the population grew by arithme
tical in(,rease after January l, -1920, reached as a result 106.418,000 (1). 

The justification for this method lies in facts like the following. 
One-tenth of the decennial increase of the population of continental 
United States hetween 1880 and 1890 was 1,279,000, one-tenth of the 
decennial increase between 1890 and 1900 was 1,305,000, the second 
figure exceeding tbc fil'st by on]y 26,000 or 2.0 per cento This method 
adopted ear1y in. the presellt century was pl'eferred to that of as
suming a uniform rate of increase because between 1880 and 1890 the 
population increased by' 25. 5 per cent a,nd between 1890 and 1900 by 
20.7 per cent, the latter rate falling below the former nearly one finIl. 
The increase of population between 1900 and 1910 however, was at 
a rate slightly ,greuter tban that between 1890, and 1900 a fact which 
taken'alone would sug'gest' making estimates for years between those 
dates and after 1910 by the- metbod of geometrical progression. But . 
as à rule since thc -civil war tbe A.merican population- has grown 
at a decreasing rate. For this reason, reenforced perhaps by official 
inertia, estimates by aritlunetical progression were continued for the 
decade,1910-1920. During that peorid for the fir.,gt time in the country's 
history the amount of increase was less, illdeed Illuch lesB, than during 
the preceding decade, and cOllsequentlJ' the estimates for that decade 
based on the arithmetical method proved to be too large. 

2. In view of tlie conditions of UH4-1918 and tlie resulting 
reduction in the l'a·te of growth from per cent 21.0 for 1900-19] O 
to 14.9 per cent for 1910-1920, to estimate the population after 
1920 by assuming that the rate betweell 1910 and 1920 continued 
unchanged might also ha ve wiser than to retaiu -the arithmetical 
method. Thc semi-annual rate of increase between 1910 and 1920 
was 0.72 per cento Applying this rate after January I, 1920 gives 
an estimated population, July l, 1920, of 106,471,000 or 53,000 more 

/" thall that l'e~ched by assumillg' an increase by arithmetical progressione 
3. The Bureau of Immigration reports the lllovement of popu

lation across the boundaries of the country during the fil'st half of 
1920 as follows: 

(1) No attcU1pt is made to Rtate results IllOre acenrately than to the 
Ilearest thousand. 
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Arriving DApartillg Net Increase 
Citizens . 

76,597 94,451 
Aliens 

364,482 18] ,678 

" TOTAL 441,579 276,1 ')9 \ 164,950 

The number of births registel'ed in the birth registration states 
durinO' the first half of 1920 was 770.989. The population of conti-

~ 

mmtal United States exceeded that of the birth registration states 
by 67.22 per cento Increasiilg the number of registered births by 
that per eent yields an estimated number of 1,289,240 births. 

The deaths registered in the death registration states in tbe six 
months were 646,259. The population of continental United States 
exceeded that of the death registration states by 23.68 per eent. 
Increasing the num ber of registered deaths -by that per cent yields 
an estimated number of 799,268 deaths. This method of balacing 
immigratiOlI and births against emigration and deaths shows the 
followi ng results: 

Population Jan., 1920 105,710,620 
Arrivals Jan-June, 1920 44],079 
Departures Jan-June, 1920 276,129 

]{igratory increase 
Births Jan-June, 1920 
Deaths Jan-June, 1920 

1,289,240 
799,268 

164,950 

Natural increase 489,972 

'~ Population July 1, 1920 106,366,000 
The migratory movement of citizens is probably reported with 

approximate completeness but the number of aliens entering the 
country sureptitiously doubtless exceeds by a considerable margin 
thc number departing in the same way. Regarding the nllluber of 
unreported immigrants I have consulted the Secretary of Labor. H-e 
writes me that, of course, only an estimate i8 possible, that thc 
lowest estimate made by those who know something about it i8 that 
one hundred enter unlawful1y per day. Other estimates vary up to 
one thousand a day. No doubt these unreeorded imnìigrants are more_ 
nu merous than the unrecorded emigrants. If so, the actual increase 
dne to excess of arri vals over departures was greater and perhaps 
-mnch greater than the 165,000 indicated by t.he preecding paragraph. 

The results of the preceding method are questionable, also, becau
se more births than deaths were unregistered and because it assumes 
that the birth .rates and death rates outside of the registl'<ltion areas we-

! 
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.le the same as thQse within. These assumptions should be tesìed. About 
the completeness of birth registration tbe following test gives a hint. 
Tbe children under oue year of age enumerated January l, 1920, 
were substantially those who had been born in the United States 
during tbe year and survived until its end. On]y one-fiftb of one 
per cent of the ebildren under one year of age then in the U nited 
States were foreign-born white. German statistics suggest tllat of 
children nnder one year of age who died in 1919 about 72 per cent 
of the males arrd 71 per cent of the females had been born in tbat 
year. By adding the number of deaths thns determined to the num
ber of li ving cb ildren under one, the number of births occurring 
in 1919 has been estill)ated and cOillpared with the registered number. 
In 11 of tbe 22 birth registration states of 1919 the registered 
number of birtbs was less than the estilllated number. The per 
cent of omissions in f919 thus rearhed was used to determine the 
probable numbel' of bil'ths during' the first half of 1920. As Ne
braska entered the birth registration area in the later year the per 
cent of omissions in Kansas in 1919 has been applied to its nei
ghbor. The results ~ppear in the following table: 

TABLE L 
Estinwted nwnber of b'irths in -U~e bi;;'ths rcgist1'ation states: 

Jan -June 1920 

Continental United States . 
Maine , , .. 
New Hampshire. 
Vermont 
Massachusetts 
Connecticut. . 
New-York . . 
Pennsylvania . 
Ohio. 
Indiana. 
Michigan. 
Wisconsin 
Minnesota 
Nebraska 
Kansas . 
Maryland' 
Dist. of Columbia 
Virginia. . . 
N orth Carolina 
South Carolina 
Kentucky . 
Utah .... 
Washington. 
Oregon . 
California. . 

I 
Births regi-Ilper centl: Estimated 

stered I unreg-I number of 

I Janl;2~une I~' ~~ 
'11

1
1
_ 770,9891~~111 785,607 

. 8,985 1.35 I 9,106 

'il 5,120 O Il 5,120 
.j 3,857 ° ,3,857 
.1 46,541 ° !6,541 

17,508 O 17,508 
120,8~H ° 120,891 
113,144 1.44 I 114,773 

62,6740 5.43' 66,077 
18,354 ° 18,354 

'.1 47,347 ° 47,347 
30,595 2.7

0
° I 31.421 

28,78,1 28,784 
]5,565 4.77 16,307 
19,572 4.77 20,506 
18,354 ° 18,354 

4,487 ° 4,487 
34,242 ° I 34,242 
41,154 39 .. 67°31, 42,635 
24,262 26,623 
3;),397 6.65 35,618 

7,176 O 7,176 
13,928 2.75 14:,311 

7,638 4.91 8,013 
32,990 0.43 33,132 



The resuh of this analys'ìs Ìs toincrease tbe registered nllmber 
of births in the birth registration states by 14,600 or 1.9 per cent, 

Anothcr source of error in the estimate of the birtbs in conti
nental United States is found in the assumption that tbe average 
birth rates in the non registration states ood in the registration 
states were tbe same, The validity of th\s assumption can be 
tested by eompnting the proportion of cbildren under one and 
nnder ti ve in the birth registration states to the sa.me age clas
ses in thc entire country. The resnlts are as follows: 

Il Per Cent Excess Il Birth Reg. 'I Conto U. S. in Conto U; S. l, states of 1920 l, 
I ~ 
'I 
l: 
" 63,216,9~~6 105,7.10,620 67.22 Population I: ,I 

Cbildren li 
Il 
l' 

2,257,255 72.8(} Under 1 
li 1,305,798 

Children 

Il 

Il 
Under 5 li G,731,777 Il,573,230 71.92 

Clearly th~ birth rate in the non - registration states exceeded 
that in the registration states. If tbe number of births in the birtl1 
registration states showll in Table, 785,600 be increased b~~ 72~86 

per cent, the resulting estimated number of births in continental 
United States is 1,358,000 in pIace of 1,289,000 an increase of 
69,000 or 5.3 per cent, 

For a simi1ar l'eason, the representativè character of the 
death reg'istration states andso the estimate 01' deaths in the 
United States are open to questiono A sounder method is to apply 
the death rate of each class of the population in the death 
registration states to the population of the same class in conti
nental United States. For this purpose the population of the death 
registration states has been divided into native white, foreign-born 
white and colored, eaeh of thes(\ three groups divided by sex and 
each of these, ~ix groups divided into 24 age elasses. The death 
rate in each of the resulting 144 groups in the death registration 
states has been applied to the corresponding group in the population 
of continental United States, the deaths thus computed summing 
to 1,373,534. 

l.fe.fron - VoI: \, n,l. 



Population 
Deaths 

l' Death reg. Il 
I statòs of 1920 I 'I Conto U. S. 

85,473,571 1105,710,520 
1,118,070. 1,373,534 

, ) 

Per Cent 
Excess 

23.68 
22.85 

The proceding figures show that the sex, age, race and nativity 
compositioll of the population is favorabIc to a lower death rate 
in thc nOll-registration states than in the registration states. 

The deaths registered in the death registration states durillg tbe 
first half of 1920 should be increased, then, by 22~85, instead of 
23.68, per cent, giving a total of 793,921 deaths. This yields the fol
lowing results: 

Population Jan. J, 1920 
Immigrants Jan-June, 1920 
Emigrants » »1920 

Migratory increase 
, BirthsJan.Jun~, 1~20 

Deaths J an -J une, 192~ 
N atural lncrease 

Population JuIy 1, 1920 

441,079 
276,129 

1,358,000 
793,921 

105,710,620 

164,950 

564,079 

106,439,649 
The combined corrections increase thc ~stimated natural illcrease 

during the first balf of 1920 by 74,000 or 15 per cento 
The attempts to estima.te thc populatìon of continental United 

States July 1, 1920 by these four methods have yielded the follo
wing results: 

1. By arithmetical progression . 
2. By geometrical progression. 
3. By summillg migratory alld natlual incre

ase (simple method) . 
4. By summing migratory and corrccted na

turaI incl'easc . 

106,,418,000 
106,471,000 

106,366,000 

106,440,000 

Thc last method rests upon thc Iargcst hody of evidence. It 
/ probably underestimates the population because the omissions of 

immigrants and of births probably outnumber the omissions of 
emigrants and of deaths. Thc methoà of geometrical progression in 
this case. probably gives the most accura.te result hut, for a large 
uumber of cases extending over a series of years and with improving 



l'egistratìon and mÌgra'tìon reoords the fourtÌl method _ is probably the 

best. 
For Ju]y 1st of 1921 and subsequent years the same method 

of approximating the llllmber of births has been employed after 
estimating omissions in eaoh state newly admJtted to the birth regi
stration area by assuming that the ratio of ~~issions was the same 
as that in an adjoining' state or one with a similar population and 
contained in the birth registration area in 1919. 

m With each extension of the birth registration area the proportion 
~ of excess of chiIdren under one in continental Uilited States ovel' 

tbose in the en1arged birt,h l'egistratioll area was redetermined from 
the figures oi 1920 and 'used in estimating the total births. 

When additioIlS to tlle death l'egistration states were made thè 
method was of necessity changed. The number of l'eported deaths 
WàS increased in the proportion by which the population of conti
nelltal United States in 1920 exceedecl that in the death registration 
states. The final results appear in following tables: 

Period 

Jan-June '20 . 
July'20-Ju '21 

July'20-Ju '22 
J uly '22-J u '23 
JulY'23-Ju '24 

Da.te 

July 1, 20 
July l, 21 
July 1,22 
July 1, 24 

Il Population IMigratory Births D il Natural i Total I Population 
at Start Increase eaths l! Increase I Increas8 of end 

_11 ___ 1, --
105,710,620 164,950 1,358,000 794,000 I 564,000 I 729,000 106,440,000 
106,440,000 505,000 2,698,000 1,284,000 I 1,414,000 I 1,919,000 108,3 9,000 
108,359,000 18,357 :1,678,000 1,281,000 Il'392,000 1,410,000 109,769,000 
109,769,000 508,665 2,6J4,000 1,343,000 j 1,271,000 i 1,780,000 111,349,000 
11] ,549,000 I I I 

.1 
pr~f;~~:~Od :::~~1 :c~~i!~~ .,~1;:Z;~:~~1111 A iI,~fehl·11 Geomet"" 

- __________ :1 : ____ ____ 

106,440,000 
108,339,000 
109,769,000 
111,549,000 

106,418,000 

ll107,833,000 
109,248,000 
110,664,000 

106,471,OO?JI 22,000 Il -31,000 

o!, 108,009,000 I 526,000 'I 350,000 
109,569,000 521,000 i 200,000 

111,151,000 I 885,000 I 398,000 

The pl'eeerling- results warrant a forecast that the increase in the 
population of the Uniteù States 1920-1930 wiU be about 2, 500 000 
greatel' than it was 1910-1920 and slightly greater than it wa.~ 

1900-1910. But probably the proportion due to migratory increase 
will be much less and the proportion due to natural increase much 
greater than in any recent decade. 

An example of a problem of tbe seconcl type is this: Given the 
population oi continental United States July 1, 1920, what was 
the problable population of each state' 

At first thought it might seem that for the states which were 
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in both the birth anù the death regìstration area throughout the de
cade the natural increase wouId furnish a clue to the total increase. 
Perbaps the most serious objection to this method is that tbe FederaI 
records of birth registration began in 1915 and tbat for the years 
1910-1915 few states publisbed the numher of registered births. Stili 
if the records existed in all of the states, they would probabJy be 
useless because the balance of migration would be indeterminate. 

To illustrate the difficulty the states of Vermont, mainly ruraI, 
and Rhode Island, mainIy urban, bave been studied for the decade, 
1910-1920, with the following resuIts. The two states taken together 
increased in total population, the slight decrease in Vermont being 
rnuch more than balanced by' the increa8e in Rhode Island. In each state 
the number of residents born- in the state inereased but in Vermont 
that increase was 58 and in Rbode Islaml 58, 000. In each state the 
number of residents who hà.d been born in other states increased, 
one-fourth of the increase being in Vermont and tbree-fourths in 
Rhode Island. In each state the number of residents born abroad 
decreased although in the whole United States it increased. Of this 
decrease nearly three-flfths- was in Vermont and two-fifths in Rhode 
Island. In each state the number .of registered births during the deca
de exceedeù the numbel: 'of registered deatbs, the natural .increase 
in the two states exceeding the total increase by one-sixtb. More 
tban one-fourth oi this naturai increase was in Vermont. 

Even if the natural increase of the whole country and of every 
state was known for each year after 1920 anù the migratory illcrease 
of the whole country~ but not of any state, was also known, there 
would be no way of distributing the migratory increase resulting from 
the balance of intel'national and interòtate migration. U nder these 
oirculllstances the best, if not the only, way of ,listributillg thc in
crea se of the country to the several states is to assume that the pro
l)ortion of the country' s increase falling to each state in each year 
a.fter 1920 was the same as the proportion of the country' s increase 
which felI to that state in the decade before 1920. To this l'ule, 
howeveI', one exception has been made. After the many increases anp 
the few decreases have been so distributed as to suru to the total 
increase in the, country, the populatioll of Vermont, Mississippi and 
N evada has been estimated as stationaI'y l'ather than as continuing 
to decrease after 1920. For this exception tl1ere are two main reasons; 
first, it continues the former practiee of the Oensus Bureau alld, seeon
dly, experience shows that a decrease of the population of a state 
in one decade affords little grollnd for assuming a conti nuance of that 
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decrease through the folIowing' decade. Note the states which have 
decreased in enumerated population during any decade since 1860. 

I 
11880-90 alld I 

1860-70 1870-80 1890-J 900 
I "1900 lO 1910-20 

I ~ 
I I 

Maine i None Nevada 
I 

Iowa I Vermont 
New Hampshire 

• Il 
Il I Mississippi li 'i 

! I 
I 

New Mexico I l Nevada 

With the exception of Nevada, whicb has had tbe ups and do
wns of a mining eamp, no state appears on the list more than once. 

The analysis leads to tbe following conclusions: 
1. The metbods of arithmetical progressl0n and of geometrical 

progression employed to estimate tbe population of tbe United Sta
tes and of the severa! states for tbe years after 1920 give too smal1 
results. 

2. The method of balancing i mmigration aud emigration and 
birt,hs and deaths employed for the same purpose gives results pro
blable more accurate. 

3. It is better to modify the method of adding' migratory incre
ase and natural increase by allowing for omissions in the registra
tion of birtbs. 

4. Even with this improvement the resulting estimates are pro
blably below the trutb. 

5. This method of estimating wiU become more accurate as the 
registration areas expand and the records become more accurate. 

Cornell Univet'sity, Sept 1, 1924. 



H. 'V AN ZANTEN 

Quelques données démographiques sur 
les Israélites à Amsterdam. 

Le directenr de ce périodique M. ]e professeur O. GrNI ayant 
donné Iui-meme Ies cbiffres SUI' Ies Ju ifs de Padoue (1) m'a invité, 
après qlle M. ZOLLER, dans cette meme revue (2), a publié des don
nées ~Ul' Ies Juifs à Trieste, à donner de mon còté un a,perçu st3-
tistiqne SUI' ]es Israélites à Amsterdam. 

Bn acceptant cette invitation si aimab]e et si flatteuse, je suis 
heul'eux de pouvoir traHer dans ce périodique important une matière 
qui, pour' ce qui concerne la ville d' .Am~terdam, a un intérèt tont 
spécia1. Bn effe t le nombre des' Juifs y est considérabIemellt plus 
élevé et par conséquent le matériel statistique disponibIeest beau
conp plus étendu que dans les deux communes mentionnées ci-dessus. 

En outre 1es- Israélites à Amsterdam ont eneo l'e eette parti cu
larité qu'ils forment deux groupes séparés qui présf'ntent sous cer
tains rapports cles caractéristiques diff'érentes et sont restés indépen
dants l'un de 'l'nutre. IIs possèdent p. e. leurs propres églises et se 
marient ral'emel1t entre eux. Oes deux groupes, ce sont Ics Israélites 
néerlandais (Ies descendants des Jnifs polonais et allemands) et Ies 
Israélites portugais (descendants des Juifs espa.gnols et 'portngais). 
An 31 décembrc 1920 le nombre des premiers s'élevnit à 62.359, tan
rlis que Ies derniers comptaient 4890 l'ersonnes. 

Il importe d'ajouter que la plupart des Israélites des Pays-Bas 
se sont concentrés à Amsterdam; tandis que 10°/0 des habitants du 
Royaume babitent cette ville, 58 010 de tous les Israé1ites se tronvent 
parmi 8e8 citoyens. 

Nons avon~ 1'intention de donner un aperçu de tous Ies cbiffres 
démographiques, dont nous disposons. Il faut eependant remarqner que 

(1) Alcnne rice1·che demog1'afiche 8'ugli I81'aeliti in Padova. M"emol'ia letta 
alla «R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova », 1916. 

(2) «Metron» VoI. III, page 521 es. 
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d'une part C~8 données sont moins détail1ées que celles relatives à 
Trieste et à Padoue, d'autre part elles fournissent de plus amples 
informations. ElIes sont moins détaillées parce que Ies chiffres des 
mariages, des naissances et des décès quant aQx Juifs nous manquent 
ponr Ies années précédant 1894, la répartiti~nselon le culte n'ayant 
été eft'ectuée qu'après 1'institution du Bureau Mnnicipal de Stati
stique à cette époque-là. Avant 1894 nous ne disposons que dll llom-
bre total des Juifs demeurant à Amsterdam, fourni par les receuse
ments décennaux consécutifs. Pour ce qui concerne le temps précédant 
le premier recensement (1795) il faut recoul'ir à des évaluation~. II 
naua est donc impossible de donner 1es taux de mariages, de la na
talité et de la mortaIité avant l'année 1895, ce qui est à regretter, 
parce qu'à cette époque les cOllséqlwnces de la, diminution de la fé
condité juive s'étaiellt dejà, manifestées par une modification consi
dérable de Ieur natalité. 

D'autre part nos données sont pIns amples parce que, ainsi qU'on 
le verra plus loin, llOUS avons réussi à fournir des détails démogl'a
phiques sur Ies trois grands gronpes de cultes (Protestants, Catho-
1ìques et Israélites) facilitant pur cela une comparaison sous plusienrs 
rapports entres Ies Israélites et le reste de la popu]ation amsterdam· 
moise qui manque ailleurs. 

Commençons cependant par donller un aperçu historiqne des 
Juifs à Amsterdam afin de caractériser la situatioll, 

Il est notoire que de tous Ies temps Ies Pays-Bas oni été un 
pays de refuge pour des personnes qui, pour des raisons politiques 
ou religiem;es, avaient été forcées de quit,ter leur pat,rie. Outre les' 
Huguenots, les J uifs portugais, al1emands et polonais forment les 
groupes principaux d'étrangers qui ayant profité de l'hospitalité am
sterdammoise se sont établis dans cette ville. 

Vers la fin du 16.me et le début du 17.me siècle, Jorsque les 
Juifs en h:spagne et au Portugal furent exposés à, des persécutions 
à cause de leur religion, quelques familles s'établirent à Amsterdam 
suivies plus tard d'autres en nombre toujours croissant. Une €xten· 
sion de la ville du còté de l'est s'étant eft'ectuée vers cette époqué, 
ces familles se réunirent dans le Ilouveau qnartier et bientòt, en~ 
16 t2, on :fit ériger la première synagogue; dès 10r8 bien d'autres 
ont été construites. 

'C'est ainsi 'que s'est formé un quartier essentiellement juif, et 
plus tard lorsque après la guerre de trente ans (1618-1648) les Juifs 
allemands expnIsés de Ieur patrie se réfugièrent dans l{~s Pays-Bas 
et s'établirent à Amsterdam comme une communauté distincteayant 
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ses propres eglises, ce quartier s'etendit continuellement. Dans ]e 
cours des années ce groupe d'Isl'aélites allemands augmenté d'envi
ron 300 Juifs polonais, lesquels, en 1656, furent amenés dans cette 
ville par un navire, se développait de plue en p]us jusq'à ce qu'il 
finit par constituer la communaute des Israélites neerlandais actuelle. 

Quoique, à travers les siècles, une espèce de Ghetto s'est ainsi 
maintenu dans ce quartier-Ià, il ne faut cependant pas s'imaginer que 
ce Ghetto forme une sorte de quartier orientaI an centre de la popu
Iation occidentale; il se presente au contraire comme un quartier 
dont Ies habitants tout en s'étant adaptes entièrement au genre de 
vie, aux coutumes et au mode d'habillement de l'occident et tout en 
ayant obtenu dans le cours du 19me siècle tous les droits politiques 
et sociaux dont jouissent les autres Neerlandais, se distinguent 
pourtant de leurs concitoyens par des qualités caracteristiques. 

Il y a deux circonstances qui accentuent cette mstinction. En 
tout premier lieu, Jamais, du moins pas avant la dernière trentaine 
d'années, les Juifs ne ,se sont entremelés intimement avec la population 
chrétienne,' leur contact se bornant à des relations commerciales, 
de 'sorte que les niariages entre Israélites et Ohrétiens furent extrè
mement rares. Par conséquent les Israélites ont gardé intactes 
toutes leurs qualités et particularités spéciales de -la l'ace, leur vi
vacité d'esprit, leur volubilité et leur gesticulation animée, puis ils 
ont conserve la pratique de célébrer le vendredi soir et le samedi 
le sabbath avec toutes les cérémonies qùi s'y rattachent; pratique 
qui a rendu nécessaire que dans la législation néerlandaise on ait d1i 
tenir compte de deux dimanches, celui des Ohrétiens et le sab
bath juif. 

En second Heu les Israélites ont une orientation professionnelle 
out différente de celle des Ohrétiens, comme conséquence du fait que 
pendant des siècles passés ils ne furent pas admis dans les corpora
tions d'art et métiers. O'est pour cela qu'ils ont été réduits à exercer 
te commerce; du reste cette manière de gagner la vie est mieux 
adaptée a leurs capacités que l'industrie. Par conséquent la plupart 
d'entre eux sont des marchands tant en gros qu'en détail. Il n'y a 
qu'une industrie qui est principalement exercee par des Israélites, à 
savoir celle du diamanto Des notices datant de 1750 nous ont appris 
que 600 ménages juifs étaient alors occupés dans cette industrie; et 
en se spécialiHant dans ce métier pendant tant d'années les Israélites 
ont acquis une telle habilité que l'industrie du diamant amsterda,
moise occupe actuellement une pIace unique dans l'industrie du 
monde. 

" 
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,:~ Cependant depuis les 25 dernières années des modifications plus 
ou moins considérables se sont produites dans les conditions sociales 
et économiques des Juifs. Beaucoup d'entre eux, tout comme on peut 
le remarquer parmi les adhérents des, autres cultes, ont graduelle
ment perdu la foi des ancètres. Le dernier recensement de la popu
lation tenu en 1920 en donne la preuve, car 145.590 personnes 
soit 21,:i % ont déclaré ne pas appartenir à un culte déterminé. Il 
va sans dire que ce nombre contenait beaucoup d' Israélites. Par 
Buite de cette indifférence au sujet de la religion le nombre des 
mariages mixtes va toujours augmentant. Aussi les Israélites sont 
en train de se disperser dans tous les quartiers de la ville et à l'ave
nir le «quartier des Juifs» se réduira donc de plus en plus. 

Nons procédons maintenant à l'explication de ce qui a été ex
posé ci-dessus par des chiffres qui ont été empruntés aux sources 
suivantes: 

l°. Les résultats des recensements de la population qui ne don
nent pourtant que le nombre total des Israélites répartis d'après 
l'àge, le sexe et l'état civil. On trouvera les chiffres dans quatre 
annexes à la fin de cet exposé. 

2°. Un recensement spécial fait en 1906. On a dépouillé dans 
un but spécial les registres de la population afin d'établir le nom
bre extact des J uifs et de compiler des renseignements détaillés SUI' 

la population israélite de cette ville. C'est à cette occasion-ci qu'on 
a obtenu e. a. Ies données SUl' la profession (voir l'annexe V à la 
fin de cet exposé). { 

3°. La statistique générale des mariages, des naissan~es et 
des décès qui est élaborée d'après les données des fiches, Ies
quelles, parmi d'autres renseignements utiles, indiquent aussi 
le culte. 

L - Le nombre des Juifs. 

Le tableau suivant (N°. I) donne de deux manIeres une image 
de l'accroissement du nombre des Juifs en comparaison de la popu
tation entière depuis 1796, d'abord Ies chiffres de 1796 pris = 100, 
et après Ies pourcentages de la population entièI'e pouI' Ies IsI'aélites. 
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TABLEAU I. 

1796 = 100. o lode la population entlère 
Années Popula- Israél. Israél. Israél. Tous les tion entiè· Israél. En-

néerl. portug. Israél. néerl. por-
semble re tug. ---- - - -

1796 100. 100. 100. 100. 10,3 1,4. 11,7 
1809 . 91,2 90,5 91,1 100,6 9,4: 1,3 10,7 
1812 81,4: 86,5 82,0 96,9 8,7 1,2 9,9 
1815 . 73,8 85,5 75,2 89,9 8,5 1,3 9,8 
1826 . 91,5 90,0 91,3 100,1 9,5 1,2 10,7 
1829 91,4 93,7 91,7 101,1 9,3 1,3 10,6 
1849 108,0 98,2 106,8 . 111,7 10,0 1,2 Il,2 
1859 115,7 96,3 113,5 120,3 10,0 1,1 Il,1 
1869 128,9 114,6 127,2 132,0 10,1 1,2 Il,3 
1879 . 178,3 117.,8 171,2 158,1 Il,7 1,0 12,7 
1889 . .. 240,7 161,9 231,4: 203,5 12,2 1,1 13,3 
1899 . 261,0 . .175,0 250,8 254,8 10,6 1,0 Il,6 
1909 270,7 r 171,4 258,9 282,3 9,9 0,8 10,8 
1920 . -,300,5 . 174,6 285,6 322,9 9,6 0,8 10,4 

On voit dans ce tableau-ci et dana l'annexe I que du temps 
de la révòIution et de la domination françaises (1796-1813) un grand 
nombre de Jllifs ont disparu, de sorte qu'en 1815 le nombre dea 
IsraéIites néerlandais baissa de 10,3 à 8,5 de la population totale 
et celui de tous les Israélites de Il,7 à 9,8%

, Ensuite leur nom
bre monta bien plus rapidament que celui de la population entière 
ce qu'il faut attribuer probablement à leur forte natalité (l'on ne 
dispose pas de chiffres exactes concernant la natalité des.J uifs en 
ces temps-là) de sorte que le pourcentage des Israélites néerlandais 
monta meme en 1889 à 12,2, chiffre avec lequelle point culminant 
fut atteint. Après cette année-ci ce pourcentage tomba à 9,6 en 
1920, celui du total des Israélites à 10,4. Cette baisse est due pro· 
bablement d'une part à une chute rapide de la natalité, celle-ci 
étant actuellement plus faible parmi les Juifs que parmi les Chré
tiens (voir les tableaux 14 et 15), d'autre part au fait que nombre 
de Juifs abandonnent leur réligion (1). Notons que le nombre dea 

(1) Il conviènt de remarquer que le nombre croissant des personnes sa.ns- ré
ligion se recrutant dans tous les cultes, est la cause que la statistique d'après le 
culte tend à perdre une partie dc sa valeur. également par le fait que certain8S 
personnes qui, lors d'un recensement, se déclarent sana religion, réconnaisaent tout 
à ooup leur religion originelle à l'occasion d'un évènement de nature tant heu
.r~u.e que triste arrivant dans leur famille (un mari age, un llaissallce ou un décès) 
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Israélites portugais, qui forment un groupe moins grand et très isolé 
se mariant ponr la plupart avec des personnes de leur propre secte 
ce qui tend à devenir la cause d'une lente dégénération - presente 
un accroissement moins rapide que -eelui de la population entière, 
tandis que, depuis 1899, leur nombre absolu accuse meme un léger 

déclin. 
Notons ensnite que l'accroissement du nombre absolu est pres-

qu'entièrement naturel, non-artificieI. Lors du recensement spécial 
de 1906, mentionné ci-dessus, l'on a déterminé le lieu de provenance 
des Israélites néerlandais. Du nombre de 58.626, 46.779 se troovaient 
et,re Amsterdammois de naissance; 9.685 venaient d'autres commu
nes des Pays-Bas. Le nombre des étrangers n'était que de 2.162, S8 

répartissant comme suit: 642 Allemands,. 414 Anglais, 348 Russea, 
217 personnes venant de pays non - européens, 132 Autrichiena et 
Hongrois. 

Beaucoup de J nifs venant de l'Orient passent, il est vrai, par 
le pays pour un court séjour, mais n'y restent pas definitivement. 
On voit donc qu'il s'agit ici d'un élément assez homogène de la 
population. 

II - Le sexe. 
L'annexe II donne l' occasion de comparer l'excédent des fem

mes parmi les Israélites à celui des autres cultes. Cet excédent, on 
le trouve dana le tableau suivant. 

TABLEAU II. 

SUl" 100 hommes cornbien de fe-mmes 

Recensement de: IsraéL néerl. Israél. portug. Non - Israéli tes 

1849 108,6 113,9 121,4 
1859 109,3 117,6 119,7 
1869 109,4 112,7 117,8 
1879 107,8 112,6 114,7 
1889 106,9 110,1 113,5 
1899 109,5 116,3 

I 
112,4 

1909 112,3 119,5 109,6 

i 1920 109,7 1]21 107,0 

Tandis que l'excédent dea femmes à Àm sterdam présente une 
bais~e ... continue et régulière (de 120,0 en 1849 à 107,2 en 1920) 
ce qm est la conséquence, d'une part de la diminution de la mor-
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talité parmi les hommes, d'autre part du travail professionel de la 
lemme, il n'en est pas le meme en ce qui concerne les Juifs. En 
premier lieu cet excédent a toujours été plus faible parmi ceux-ci 
que parmi les autres, probablement par suite de la difl'érence moins 
grande entre la mortalité des hommes et celle des femmes. En outre 
après avoir baissé jusqu'à 1889, il s'est accru plus tard, tant parmi 
les Israélites néerIandais que parmi les Israélites portugais, bien 
qu'en 1920 il présente à nouveau une baisse. Il ne nous est pa,s 
possible de donner une explica tion de ce phénomène ni du fait que 
les Israélites portugais accusent un excédent plus grand que les 
Israélites néerIandais. 

III. - V'àge etXétat civil. 
En ce qni concerne la répartition de la population selon les 

a ges, les J uifs et les autres présentent des différences remarquables. 
Qu'on examine à ce aujet les annexea III et IV et les tableaux III-VI. 

TABLEAU III. 
Pourcentages d'lt toial pour les différents groupes (1'age. 

Age 

Il 1899 I H::~,;es. 1920 1889 I F",~:n~:s 1920-

ce o~ ce \o~ ce o;v O~ ce oce ~ o~ 1 
~ i'~ ~ I ~. I, ~ i ~ I ~ -i ~ I ~;i I ~ I ~:i ~ I ~ ~ 

I 
r... ,:l ~ r... :::::-< r... :::: ti) ~ ;::: r... I-. I:::: r.... ... >=I ii 
~ ~ ~ ~ ~ H H ~~. ~ ~ H ------.... -- -1----- -- - - - --,--

-lO anso 11 23',7 25,31 20,0 22,7 17,7 20,1 21,4 22,3 17,2 20,? /'15,4 18,2 
10-20» 112.2,1 20.,4.20,9 20,6 18,1 18,8 21,1 ]8,8 18,9 19,3 16,2 17,7 
20-30» .17,6 16,11 17•8 17,0 18,1 18,9 18,2 17,5 19,3 17,7 17,4 18,9 
30-40» 12,9 13,5 14,3 13,8 15,2 14,7 13,5 14,0 l5,~ 14,3 16,4 15,2 
40-50 » I 9,3 10,6 lù,8 11,0 12,9 11,6 9,6 10,4 11,0 11,3 13,7 11,9 
50-60 ~ Il 6,9 7,41 8,0 7,9 9,1 8,4 7,4 7,9 8,3 8,1 10,1 8,9 
60-70» 4,7 4,3 5,2 4,6 5,5 5,0 5,0 5,3 5,6 5,5 6,4 5.,6 
70-80» I 2,4 2,0 2,4 2,0 2,7 2,1 3,0 3,1 3,2 2,9 3,3 2,8 
80 anso _ Il 0,4 0,4 0,6 0'41 0,7 0,4 0,8 0,7 1,0 0,9 1,1 O,g 

1170; 70;170; 70;.~ ~ ~ ~ ~ ~ 70;;' ~ 
Le nombre relatif des personnes au-dessous de 20 ans a dimi

nué dana le cours des 20 dernières années, comme conséquence au 
déficit des naissances. qui était plua grand parmi les Juifs que parmi 
les autres. Toutefois, le manque d'existeÌ1ces nouvelles parmi les 
Juifs est bientot contrebalancé par leur mortalité plus favorable; 
en 1899 et 1909 le nombre relatif des enfants de 10-20 ans était 
déjà plus élevé parmi eux que parmi le meme groupe d'ages de la 
population entière. En rapport avec 1'amélioration générale de" la 
mortalité, le chifl're des Juifs ne dépasse celui de l'autre partie 
de la population en 1920, qn'à partir du groupe de 30-40 aDS, tandis 
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qu~en 1899 et 1909 leur chifIre ne ge maintient au-dessus de celui 
de cette partie qu'après la soixantième année. Sous ce rapport, les 
femmes accusent à peu près le meme phénomène que les hommes. 

Le tableau IV en donne un aperçu plus net encore. 

TABLEAU IV. 
IsraélitefiJ de chaq'lle groupe d'iìgcs 81,(1' 100 personnes de la populaUon 

tota,le du mérne gr01tpe. 

1899. 1909. 1920. 

Age. 

~=I~ Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. 

----- -----
-lO anso Il,0 Il,1 9,5 9,4 9,1 9,0 

10-20 » 12,5 12,7 10,8 10,7 9,9 9,7 
20-30 » 12,6 Il,9 Il,1 Il,9 9,9 9,7 
30-40 » Il,2 ~1,1 Il,0 Il.4 10,5 Il,2 
40-50 » 

I 
10,3 10,7 10,5 Il,1 Il,3 Il,9 

50-60 » I Il,0 10,9 10,7 11,1 Il,1 Il,9 
60-70 » 12,5 10,9 Il,7 Il,1 Il,2 Il,8 
70-80 » 13,1 Il,0 12,4 12,1 12,6 12,0 
80 anso etc 12,8 12,8 14,4 12,7 14.5 13,0 

Totaux.! Il,7 Il,5 10,6 10,9 l 10,3 10,5 

Pour ce qui concerne l'état civil, le culte israélite se distingue 
également des autres et ceci par le fait que le nombre des mariés 
est relativement plus grand parmi les Juifs et qu'il y a parmi eux 
moins de veufs et de veuves. 

Qu'on considère à cet égard le tableau V. 
TABLEAU V. 

Pourcentages du total pour les !I 
ii 

~ I: Hommes. Femmes. 

'~ 
~ Culte Etat civil. 

-<1 i l' \ ,00 \ ~ I I ~ I 00 I 00 , (/) I ~ 
i I .... 'ce (/) .~ 00 '" 00 ~ ~ .... ~ ~.... ~ 'I ~ 

I
l U "" '" ~ ~.... <:) ~ -~~ ~ ~ .~ ~., ~ ., 

l,I ~"~I '" ..... ~,~ ,;e :"",;eoo '~, po'e'Cl) ~ 
..o ~ <D'O ~ '-'..o ~ <DQ.l0i o -11------1- - E' ____ ~ ::........::.:~ 

ilIsraél. néerl. 58,9 38,3 2,8 100 59,0 33,8 7,2 I 100 
19091lIsraél.portug. 58,5 38,4 3,1 100 58,4 34,0 

I Non - Israél. 59,6 37,2 3,2 100 58,0 34,3 

J lsraél. néerI. 53,0 
I 

1920
1

1 Israél. portug. 53,0 
, Non - Israél. 56 8 ,I , 

43,9 
43,5 
39,8 

3,1 100 /53,1 39,3 
3,.~ I 100 52,'! 39,9 
3,4 I 100 54,9 37,6 

I 

7,6 
7,7 

7,6 
7,7 
7,5 

100 
100 

100 
100 
100 



,En considéran t ces chiffres, il faut cependant tenÌr compte du 
fait qu'il y a beaueoup de célibàtairea (religieux et religieuses) 
parmi les Catholiques et relativement beaucoup de divorcés parmi 
le8 Protestants. Le tableau VI en donne un aperçu plus net encore. 

TABLEAU VI. 
ls,·aélites SIO' 100 de la lJ01mlation (en 1920) 

I 

I 
Veufs ou 

Se:xo. Célibataires. Mariés. 
divorcés 

Totaux. 

Hommes. 9,1 Il,2 9,6 10,3 
Femmes. 10,2 10,9 10,6 10,5 

Quant à l'age dea mariés Fon voit dans le tableau VII qu'en gé
néral les Juifs se marient moins jeunes que les non-Juifs: c'est sur
tout dans les groupes d'ages jeunes que le poureentage des mariés, en 
particnlier celui des femmes mariées, est plus que parmi Ies Chrétiens. 

TABLEAU VII. 
Sur 100 '11l(wiés combien de chaque groupe cl' ltge. 

I Recellsement de 1909 Recensemellt de 1920 

Juifs Non-Juifs Juifs Non-Juifs 
Groupes d'ages -------

rL! Cll Cll 00 00 rJ:l m rE 
Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) Q.) ~ 

:: ::; ;:: § ::: S s a 
- Il..L 

§ s ~ § s S 2 
Q.) o ~ ~ 

Q.) o ~ 

~ .... ~ ~ ~ ç;,;. ....., ..... - - - -- - -

8 

- 20 aus. 0,1 0,2 I 0,06 0,4 0.07 0,4 0,06 0,5 
20 - 30 » 13,4 17,3 14,9 19,7 14.2 17,5 

1
15

,5 
20,!'.ì 

30 • 40 ... 28,8 28,2 29,4 29,8 27.3 27,8 29,4 29,2 
40 • 50 » 25,0 25,0 25,2 24,5 26.0 24,9 24,7 23,7 
50 • 60 » 17,9 17,l 17,8 15,5 18.4 17,7 17,6 16,1 
60 - 70 » 10,5 8,9 9,3 7,6 9.9 8,7 9,3 7,4 
70 - 80 li> 3,7 3,0 3,0 2,2 3.7 2,7 3,0 2,1 
o ans- ~I~~~~~-.?L~ 

TOTAUX 100 100 1100 100 100 100 1100 100 

Ainsi qu'il a été dit ci - dessus, les Juifs oecupent à Amsterdam, 
comme d'ailleurs dans tous les pays, une position toute particu1ière 
par rapport à la profession. Il n'est pas facile de donner des chiffres 
concernant le cuite des personnes exerçant une profession. Bien 
que tont recensement de la popuiation soit accompagné d'un re
censement des professions il n'y a pas eu de répartition dea chif
fres SUl' les diverses professions d'après le euIte. Cependant 10rs 
du reeensement spéeial des Juifs du 1 mai 1906 les professiòns 
ont été recensées également; les résultats en donnent une image 
(voir l'annexe V) qul ne s'est peut - etre pas fortement modifiée 
dana le confa des 18 années éconlées depnis. 



11 convìent cependant de remarquer qu'il n'est pas absolument 
certain que la profession de toutes les personnes ait éte déterminée à 
cette occasiono Le nombre de 14.065 dans l'annexe V peut donc etre 
considéré comme représentant le total des personnes exerçant une 
profession. 

En vue de la comparaison avec la" population entière, nous ne 
disposons que des chiffres fournis par Ies recensements des profes
sions de 1899 et de 1909. En utilisant ceux du dernier re cense
ment, qui se rapproche le pllls de celui de 1906, nous voyons de 
sensibles differénces se présenter (voir le tableau VIII). 

TABLEAU VIII. 
Sur 1000 ayant 'une profession, cornbien dans les professions suivantes. 

Population entwre 
1909 Professions 

Israélites 1906 
---_____ ~_ 1---------
Homn;les Femmes Hommes Femmes 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 

Industrie céramique 
» du diamant 

Imprimerie 
Industrie dn bàtiment _ 

» chimique. 

: Il 29~ 
13 

2 
lO 
29 

1 
16 

98 
3 

54 
27 

113 
8 

29 
35 

2 

1 
15 

3 

» du bois 
» »vetement 

Fabr. d'objets d'art. 
Industrie du cuir. 

» extracti ve 
Métallurgie 
Machines 
Conl!òtruction de navires, de 

voitures, etc. 
XIV. Fabr. de papier 
XV. Industrie textile 
XVI. Gaz, électricité 
XVII. Industrie de l'alimelltation 
X VIII. Agriculture 
XIX. Peche 
XX. Commerce 
XXI. Transports 
XXI!. Crédit et ballque 
XXIII. Assurances . 
XXIV. Professiolls libérales 
XXV. Enseignement. 
XXVI. Soins personnels 
XXVII. Service~ domestiqaes 
XX VIII. Ouvriers sau!! profession 
XXiX. Servi ce de l' Etat . • 
XXX. » »la Province. 
XXXI. » »» Commllne 
XXXII. CuItes. 

Industrie 
Commerce, transports 

_ Agri culture, peche . 
6uvriers sans profession 
Antres . . . 

'l'otauJL.l 

5 
3 
1 

2 
0,3 
0,3 

83 
2 
0,1 

387 
25 

3 
1 

38 
7 
3 
4 

58 
2 
2 

5 

3 

17l 
2 

2 

4 
0,4 
1 

117 
7 

18 
22 

532 
20 

3 

18 
0,2 

19 
38 
21 

8 
2 

15 
94 

7 
0,4 
204 
160 
24 
17 
20 

3 
4 
4 

25 
17 
25 

0,1 
3 

2 
6 
3 

212 
2 
2 

1 
l 
0,1 

~ 
5 
0,1 

16 
1 

111 
53 

4 
3 

lO 
13 

- 41 
465 

0,4 
24 

1 

1===1===11:==== == 
462 
416 

3 
58 
61 

1000 

281 
124 

595 

1000 

486 
405 

8 
1 2;) 

Il 76 

1
1000 

274 
171 

1 

1000 
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Les chiffres démontrent que le nombre des hommes Juifs OCCÙ

pés dans l'industrie SUl' 1000 personnes exerçant une profession, 
diffère peu du nombre correspondant qu'on trouve pour la popula
tion totale. Cette faibie différence ne peut résider que dans le 
fait que l'industrie du diamant occupe une pIace prépondérante 
parmi Ies professions juives. Tandis qu'on trouve des éIéments de 
la population dans toutes les professions industrielles et que, par
mi celles-ci, ce sont 1'industrie du batiment et de l'alimentation 
qui prédominent, Ies Juifs sont représentés principalement par 1e8 
diamantaires, les bouchers et 1 es bouIangers. 

Abstraction faite de ces trois professions, 8,7 % des Juifs 
contre 33,8 % de la population totale travaillent dana l'industrie. 
Du reste c'est le commerce qui occupe une pIace importante par
mi les professions juives, tandis que le nombre des personnes exer
çant une profession libérale et celui des ouvriers non-qualiftés est 
le double de celui trouvé pour la population entière. 

Parmi les femmes juives l'industrie du diamant et celle du 
vètement oceupent une pIace considérable, ainsi que le commerce 
et les services domestiques. Les chiffres de toutes ces professions, 
à l'exception de l'industrie du vetement, sont relativement plus 
élevés pour les -femmes juives que pour la population entière. Il 
en est de meme du chiffre des professions libérales. 

V. - Mariages. 
La plupart des ehiffres que nous venons de donner sur la 

eomposition de la population israélite se rattachent naturellement 
aux phénomènes spéciaux que présentent la nuptialité, la natalité 
et la mortalité parmi celle-ci. Considérons done les ehiffres y relatifs. 

La nuptialité ne peut etre déterminée que pour les années 
qui précèdent et qui suivent Ies recensements, puisque dans ces 
années seulea le nombre des personnes présentes est connu. 

Le tableau suivant montre la nuptialité- d'après la religion. 

TABLEAU IX. 

Personnes contractant ma'ì'iage palo (tU et Sltr 1000 personnes présentes. 

Années Pl'otestants Catholiques Israélites Totaux 

1899 -1900 17,1 15,5 12,4 15,3 
1908 -1913 18,6 17,3 14,7 16,6 
1918 -1923 24,8 22,9 18,7 19,8 



l:bn calcuÌant Ìe nomine des perSOtìùéS contractant mariage SUI' 

1000 personnes non-mariées au-dessus de 20 ans, on obtient des 
données plus nettes encore. Les chiffres suivants donnent le résultat 
de ce calcuI. 

TABLEAU X. 
Pel's. ccntractant ma,t'iage ,'lU1' 1000 pen? non-ma,riéc8 an des,'?ns 20 (1,1lt? 

I 

Années 
I 

Protestants Catholiques lsraélites Totaux 

1908 - 1913 77,3 74,2 57,1 70,6 
1918 - 1923 96,3 92,0 75,3 83,9 

On voit donc que la nuptialité des Juifs tout en montant avec 
celle de la population entière, re~te néanmoiIis en retard en com
paraisoll des autres cultes. Il semble donc que les Juifs sont pru
dents dans leurs décisions à l'égard du mariage. 

Les mariages mixtes sont également plus rares parmi eux que 
parmi les autres. 

TABLEAU XI. 

Mar'iages non·mixtes su')' 100 'nturiés en général de cha,qne culte. 

Années Protestant ave c Catholique avec Israélite avec 
Protestante Catholique Israélite 

1899 87,2 64,7 96,1 
1910 81,1 61~7 94,6 
1920 77,0 Hommes 5t-;,1 Hommes 87,4 Hommes 

75,8 Femmes 55,8 Femmes 93,3 Femmes 

Soit dit en passant que les données concernant les divorecs 
d'après le culte des époux manquent complètement, de sorte- qu'il 
est impossible de fournir des chiffres relatifs au phénomène en 
questiono 

VI. - L'excédent des naissances. 

Ainsi qu'il est remal'qué antérieuremen t, les seuls chiffres dignes 
de foi relatifs à la natalité et la mortalité des J uifs sont ceux re
latit's aux années écoulées depuis 1899. Une enquète concernant 
Ies Juifs à Amsterdam, tenue cn 1812 (période de la domination 
française) au pro/H de l'autorité centrale française, donne des chiffres 
se rappo_rtJ1ut à une grande partie du 1siéme siècle, il est vrai, 
mais ceux~cj ne 80nt guère utilisables. Pour Ics Israélites allemands, 
le nombre des naissances fait défaut; par rapport al1x' décè s, il 

Ne(,'on - \'01. V. n. l. 
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n'est donné que le nombre des inhumations; éh outre le chiffre de 
la population juive n'étant pas connu à cette époque, il est diffi
cile de donner des chiffres concernant la natalité et la mortalité. 
Ceux-ci ne peuvent ètre fournis que pour quelques années tombant 
à la fin du 18ième siècle et au commencement du 19ième, lorsque 
des dénombrements spéciaux ont été tenus. Ponr ces années, nOUB 
avons trouvé les chiffres suivants: 

TAllLEAU XII. 

I Il NomLre des I Mortalité sur 1000 I Nombre des 
1 décédés lpersonnes présentes 
1 

Années 

Il I 
Juifs Non Juifs Non Juifs Non 

Juifs Juifs Juifs 
I, 

8.506 li 1795 20.335 196.689

j 

756 37.2 43.2 
1809 21.444 180.320 601 7.356 I 28.0 40.8 
1811 19.770 178.418

1 

710 8.UO I ~5.9 41.8 
1812 19.305 173.778

1 
. 640 7.813 33.2 45.0 

Quant aux Israélites ·portugais, Fon dispose de quelques don
nées concernallt ce groupe datant d'une époque antérieure et se 
rapportant aux naissances et aux inhumations. Toutefois, il est 
probable que ]e nombre des naissances ne comprend pas celui des 
enfants décédés dans le premier mois de leur vie et que les mort-nés 
80nt comptés parmi les décédés. Les chiffres suivants donnent la 
moyenne annuelle des nombres absolus des naissances et des inhu
mations pour une population de 2000 à 2500 àmes. 

T AllLEA U XIII. 
I 

Naissances Iùhumations ,I 

Années Il 

I 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

-
1750 -1760 46 39 52 57 
1760 -1770 43 38 49 58 
1770-1780 38 35 53 54 
1780-1790 

I 
35 36 54 56 

1790 -1800 31 2~ 42 47 
1800 - 1810 il 31 28 47 51 

Les données susmentionnées sont bien moins exactes que cel
les obtenues après l'institution du Bureau de Statistique de la 
Commune, notamment dt:?puis 1899. Ces dernières peuvent ètre rat-



tachées au chiffre de ìa liòpuÌation, te~ qu'il est fourni par Ies re
censements. En considérant Ie8 années qui précèdent et celles qui 
suivent Ies trois derniers recensements (ceux du 31 décembre 1899, 
1909 et 1920) on peut calculer la natalité et la mortalité moyennes 
annuelles dea périodes 1899-1900, 1908-1911 et 1919-1922. On trou
vera les résultats dans le relevé ci-après (tableau XIV). 

TABLEAU XIV. 

Périodes 

1899 -1800 
1908 - 1911 
1919 -1922 

Juifs 

N ais- I Décès 
sances I 

Fxcédent 
des nais
sances 

Nais
sances 

Non Juifs 

I Décès 

Chiffres absolus (moyens annuels) 
1491 721 
1231 668 
1290 734 

770 13.7621 7.553 
563 12.253 6.590 
556 12.933 6.688 

Sur 1000 

I 
Excédent 
des nais

sances 

6.209 
5.663 
6.24.5 

1899 - 1900 Il 25,2 
1908 - 1911 20,2 
1919 - 1922 19,2 

12,2. I Il,0 
10,9 

présents 
13,0 

9,2 
8,3 

30
,
4 I 24,2 

21,7 

16,7 I 
13,0 
Il,2 

13,7 
Il,2 
10,5 

Les chiffres font donc apparattre que l'excédent des naissances 
parmi les Juifs, qui pendant la première de ces périodes était à 
peu près égal à celui des non-Juifs, en dévia de plus en plus dans 
le courant des périodes ultérieures. 

VII. - Les naissances. 

N ous venons de donner ci-dessus des chiffres qui démontrent 
qua la natalité parmi les Juifs a été moins élevée que parmi les 
non-Juifs dans le cours des 25 dernières années et que la diffé
reuce va en s'accroissant. Ce phénomène est confirmé par le calcaI 
du nombre des naissances sur celui des femmes dans l'àge -de la 
fécondité. 

TABLEAU XV. 
Naissances sU}' 1000 femmes mariées de 15-49 (ms. 

Périodes 

1908 -1911 

1919 - 1922 

l
, Nombre d~s li Nombre moyen des naissances par an 

femmes marlées -' ______________ _ 

I Jd~f15 - 49 ;:=_ 11=~J-cc··~f!O~!t~X;Non~ - Sur lQQSl~~_ 
Ul s Juifs; Ul s Juifs Juifs Juifs ---;:;;- -;-;;; I~.;;:- 12.2;- 160,0 ~; 

9.757 83.573 I 1.289 12.934 132,1 154,8 
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Aussi la baisse du nombre relatif des naÌssances est elle plus 
forte parmi les Juifs que parmi Ies non-Juifs (17 1/2 O/o contre 15 %). 
Il en résnlte que la fécondité des mariages juifs a également di
minué. Qu'on examine à ce sujet le tableau suivant donnant le 
nombre des naissances d'après le nombre des enfants issus anté
rieurement du meme mariage. 

TABLEAU XVI. 

lVombre des enfants nés pendant les années 1918-1.922. 

Parmi Ies nou
veaux -nés 

étaient 

Chifì'res absolus il% Ju total 

Aucun des Il L d Aucun des 
Les deux deux a- es eux d 

raélites rents 18- 'l't rents 18-
raélites rae l es raélites 

Sur 100 
des to

taux com
bien d'Is
raélites 

parents Is- p I parents Is- eux pa-

----------11------ I 1------11------

1 iers enfants 
2ièmes » 

3» » 
4 » 
5'» 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

i 10-14 » »- I 

2.250 
1.584 

841 
471 
302 -
201 
141 

90 
77 

123 

16.747 ' 
12.405 

7.766 

5.103 I 
3.489 
2.461 
1.797 
1.396 
1.003 
1.702 

37.0 
26.0 
13.8 

7.7 
5.0 
3.3 
2.3 
1.5 
1.3 
2.0 

31.0 
23.0 
14.4 

9.4 
6.5 
4.6 
3.3 
2.6 
1.9 
3.1 

15» » et I 
au delà 11 __ 9 ____ 9_0_

11 
___ o._1_1 __ o_.2_1, 

,I 6089 53.959 I 100 100 

11.8 
11.3 

9.8 
8.4 
8.0 
7.6 
7.3 
6.1 
7.1 
6.7 

9.1 

10.1 

Oes chiffres démontrent que Ies familles nombreuses sont moins 
fréq uentes parmi Ies mariages pUl'emeut israélites que parmi les 
mariages non-Israélites, et que la période des familles nombreuses 
bibliques, dont on peut lire I~s récits, tend à disparaitre. 

Il n'est pas dénué d'importa.nce de com parer la proportion des 
naissances féminines parmi Ies J uifs avec celle parmi la partie re
stante de la population. Le tableau suivant donne l'excédent des 
garçons parmi Ies divers cultes, pour des périodes de six années. 
Cet excédent, calculé SUl' 100 flUes, était à Amsterdam, jusqu'à 
1920, d'environ 5 %; il mònta, en 1920 et 1921, à 7 % et est actuel
lement de plus de 4 %, 

,. 
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TABLE.A.U XVII 
Excédent des naissonces masmtHnes. 

1907-1912 » » filles . ! 
Nombre des garçons 

1913-1918 

1919·1923 

Sur 100 filles combien de garçons 

{ Nombre des garçons 
, » »filles 

{ Sur 100 filles combien de garçons 

{ Nombre des garçons 
, » »filles 

( Sur 100 filles .combien de g arçons 

-
124.585 
23.420 
I 

1
105,0 

25.533 
!34.315 
I 

i 105,0 

20.628 
19.604 

105,2 

- - --
11.666 38.027 3.821 
11.315 36.415 3.743 

103,1 104,4 102,8 

] 3.133 40.787 4.092 
12.281 38.547 3.745 

106,9 105,8 109,3 

11.630 34.798 3.456 
10.767 32.812 R.167 

108,0 106,0 109,1 

On voit donc que le cbiffre de l'excédent des garçons parmi 
Ies Israélites, étant antérieurement au-dessous de ceux trouvés pour 
Ies autrcs groupes de la population, dépasse les chiffres de ceux-ci 
dans Ies dix dernières années. Il faudralt une étude plus appl'o
fondie pour déterminer si ce phénomène se rattacbe à ]a dégéné
ration de la race ou bien s'il est dti à d'autres causes. 

La statistique des naissances nous met également en état 
d'obtenir que]ques indications au sujet de la moralité des Juifs, 
notamment au moyeu du nombre des naissances illégitimes et de 
celui des naissances d'enfants conçus avant le mariage. Comme 
critère de ces derniers on prend celui des enfants nés en déans 
Ies six mois après la célébration du mariage des parents. 

Le nombre des enfants illégitimes, on le trouve dans le relevé 
suivant: 

TABLEAU XVIII 

I 

Israélites Non Israélites 

Ànnées I 
dont illégitimes dont illégitimes 

Nais- Nais-
Il sances Totaux Sur 100 sances Totaux 

Sur ·100 

1:-- naissances naissances ----------
1900 -1904 6.947 79 1.1 68.831 3.426 5.0 
1905 - 1909 6.658 82 1.2 64.408 3.038 4.7 
1910 -1914 6.135 97 1.6 62.239 2.799 4.5 
1915 -1919· 6.268 105 1.7 61.946 2.801 4.5 
1920 -1923 5.329 95 1.8 55.889 2.336 4.2 
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On voit que, sous le rapport des naissances ilIégitimes, les 
Israélites accusent des chiffres bien plus favorables que les Chré
tiens. Toutefois, il est caractéristique que le nombre relatif des 
naissances iIlégitimes parmi les Juifs va en s'accroissant, tandis qu'iI 
dimin ueparmi les Chrétiens . 

. En ce qui concerne le second des deux points ci-dessus les 
Israélites ne fontpas mauvaise figure non plus, bien qu'à cet égard 
la première pIace appartient aux CathoIiques. Le relevé suivant en 
donne un aperçu. 

TABLEAU XIX. 
Enfants nés dans les 6 'inois après lemarictge. 

~Totaux 

1918 ~NéS ~ans l~s IAbS01U 
6 mOIS apres 
le mari age % du total 

j
Totaux 

1919 Nés dans 1esiAbS01U 
6 mois après 

,le mariage % du total 

~ Totaux 

1920, Nés dans les IAbsolu (6 mois après 
,le mariage % du total 

\Totaux 

921 (Nés dans les IAbSOIU 
J6 mois après 

. ~le mariage % du total 

~
Totaux 

1922 Nés~an. s l~s \Absolu 
6 mOIS apres ì 
le mariage \% du total I, 

1.855 

417 

22,5 

1.732 

371 

21,4 

2.017 

486 

24,1 

2.034 

507 

24,9 

1.879 

389 

20,7 

Totaux 1.933 

19231Nés dans les IAbSOIU 329 
6 mois après _ 
e mariage % du total li 17,0 

li 

674 

102 

15,1 

576 

112 

19,4 

718 

145 

20,2 

761 

126 

16,6 

675 

115 

17,0 

792 

109 

13,8 

688 3.217 

223 742 

32,4 23,1 

706 3.014 

236 719 

33,4 

809 3.544 

288 919 

35,6 25,9 

824 3.619 

308 936 

36,8 25,9 

799 3.353 

287 7lH 

35,9 23,6 

734 3.459 

225 663 

30,7 19,2 

l59 

85 

18,5 

430 

55 

12,8 

463 

85 

18,4 

476 

89 

18,7 

422 

73 

17,3 

397 

65 

1,64 

, 
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Il est bien superflu de remarquer que les chiffres donnés ne suf
:fÌsent pas pour juger complètement de la moralité des divers cultes 
et qu' il serait du moina nécessaire de connaitre également les cas, 
òn l'on a fait usage de moyens pour prévenir la naissance ou meme 
pour rompre la grossesse, données d'ailleurs qui nous manquent. 

VIII. - La mortalité. 
En 1918 le Dr. Jo SANDERS(l) a consacré à la mortalité des Juifs 

à, A.msterdam comparée à celle des autres confessions une étude se 
rapportant principalement aux années 1901-1913; à cet effet il a fait 
m~age de la composition de la population juive suivant les résultats 
du recensement spécial dont il a été déjà parlé plus d'une fois, celui 
de 1906, année se trouvant au milieu de la période considérée. 
Nous pouvons y ajouter quelques chiffres se rapportant aux pé
riodes ultérieures jusqu'à 1923 et basés SUl' les recensements de 
1909 et 1920. 

D'après SANDERS la mortalité par 1000 de chaque groupe dan! 
la période de 1901-1913 était de: 

TABLEAU XX. 

Hornrnes Femmes Ensemble ---- ------1-----l parmi le. non-Juifs 14,14 13,01 13,55 
1901-1913 

Juifs 12,55 II,06 Il,63 » » 

Pour les périodes 1905-1914 et 1918-1923 elle était de: 

1905 -1914 l parmi le. non-Juifs 13,42 12,56 12,96 
» » Juifs II,5.2 10,59 Il,02 

1918 -1923 l » » non-Juifs 12,16 Il,90 Il,68, 
» » Juifs Il,22 Il,27 11.13 

Les chiffres font ressortir que la mortalité des Juifs a été, au 
cours de ce siècle-ci, plus favorable que celle des Chrétiens (il y 
a raison de présumer qu'il en a toujours été ainsi), bien que la 
différence soit devenue de plus en plus faible dans les dernières 
années. En effet celle-ci a baissé de 1,9 à 0,5 0/00' Tandis que, pen
dant la première période, elle est plus grande pour les femmes 
juives que pour les hommes, le contraire se présente ultérieurement 

En considérant les àges auxquels les Juifs accusent une mor-. 
talité plus favorable que les non-Juifs, l'on voit dans le tableau 
suivant que celle-ci se présente, pour Ies deux sexes, à tOUB Ies 
ages sans aucune exception. 

(1) Ziekte en stetfte by Joden en niet-J oden tt Amste1°dam CMo1'b1°diti et morta 
liti parmi le. Juifs et les non-JU1/s à Amstgrdam). 
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T .ABLE.A U XXI 
J1 m·ta lité par 1000 de cltaque groupe. 

il' 1901-1913 1905-1914 Il 1918-1923 
: (Recensement 1906) (Recensement 190:1) l' (Recensement 1920; 
il Il 
1',HommeslFemmes Hommes Femmesll Hommes Femmes 
Il _\1 ----1----11 I--

Age Culte 

0-1 anso 

1 - 4, » 

f) - 18 » 

14 - 19 ~ 

20 - :Hl » 

:W - 39 }) 

40 - 49 » 

I Juifs. I 101,4 80,9 ) il 
j Non-Juifs i! 123,7 98,1 Il 
) Juifs. ii 11,9 10,4 7,7 5,9 Il' 
'Non-Juifs. Il 19,2 17,2 \ 11,4 9,7 
~ Juifs. I, 2,0 1,4 ' I 
~ N on-Juifs. I: 2,5 2,4 1 Il 

~ Juifs. il 2,1 2,0 

6,1 
8,6 

Non-Juifs. I" 3,0 3,0 l) 
I ~ 

) Juifs. i' 3,4 2,0 3,3 1,8 l 3,6 
I N on-J uifs. Il 4,5 3,8 4,2 3,7 4,6 

il 4,3 3,6 4,3 4,0 I 3,8 

i:," 5,3 5,1 5,0 4,9 I 5,1 
7,5 6,5 6,9 6,4 6,6 
9,9 7,7 9,2 7,4 7,7 

~ Juifs. 
~ Non-Juifs. 
~ Juifs. 
l Non-Jl1ifs 

50 - 79» ~ Juifs. 'i 34,1 28,7 33,7 29,6! 32,9 
~ Non-Juifs. , 35 7 30,4, 35,3 30,2 l; 34,7 

80 ans et auJ Juifs. il 197:7 159,1 192,0 161,8 l 186,5 
dessus' ~ Non-Juifs. il 210,6 238,9 209,0 176,2!1 204,3 

5,0 
7,4 

3,8 
4,5 
4,0 
5,2 
6,1 
7,2 

28,8 
30,1 

170,7 
183,5 

On' voit done que ce sont les ages jeunes qui aecusent les 
différences les plus fortes; ponr les personnes au - dessous de 20 ans, . 
tant ponI' les hommes que pour les femmes, la différence entre 
Juifs et non-.Juifs est relativement élevée. Elle était de 3,8 0

/00 dans 
la période 1905/1914 et encore de 2,5 % 0 en 1918/1923 La diffé
rence décl'oit à mesure que l'àge augmente, tandis qu'elle tend à 
s'accroitre à nouveau dana le gronpe des femmes de plus de 40 anB. 

Le Dr. SANDERS a également donné, pour la période 1901-1913, 
un aperçu complet des causes de décès parmi Ies Juifs en compa
raison de cel1es parmi Ics non-Jnifs. Le résultat général, on le 
trouve dans le tableau 22. Les chiffres re]atifs aux périodes ulté
rieures faisant défaut, il faut se borner aux données du tableau 
susdit. On y voit qu'il y a certaines maladies, dont les Juifs sont 
atteints dans une mesure pIus forte, respectivement plus faible que les 
Chrétiens. Parmi les premières nons citons: le cancer, l'apoplexie, 
.les maladies organiques dn eoeur (ponr ces dernières les différences 
sont meme excessivement fortes), le diabète et les maladies ner
veusès. Le suicide ausai exige plue de victimes parmi les Juifa. 
Par contre, les Juifs aont moina sujeta aux maladiea conta
gieuses, à la tuberculoee pulmonaire et aux autres tubcrculoses, 
aux affections de l'appareil respiratoire, aux affections de l'appar
l'eH digestif parmi les enfants au premier age. 
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TABLEAU XXII. 

Décès d' lsraélites ct de non-Is1'aélitcs pa'i' ca,uscs pendant 1cs annécs 
1901/1913. 

I. 1.!Nombre de décès de IIPourcentage du to-
N 08 l I Causes de décès : I[ i tal des décédés 

1-12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 

31-32 

33 

34 
35 
:-36 
37 
38 

il Juifs. 

[·-----------I!---
Maladies contagieuses . 'I \ 

Tuberculose des poumoils . i i 
rfuberculose des méninges. . .1'[ 
Autres formes de tuberculose '1'1 
Cancer et autres tumeurs mali- 1\ 

gnes. . . . . . . . . .1 

422 
662 

94 
60 

778 
171 Méningite simple . . . . . .I[ 

Hémorl'agie et ramollissement du i 
cervean . . . . . . ..[ - 537 

Maladies organiques dn coeur . i 1.063 
Bronchite aigue 
Bronchite chronique 
Pneumonie . . . 
Autres affections de l'appareil 

respiratoire . . 
Aft'ections de l'estomac (cancer 

excepté) 
Diarrhée et entérite (au-Qessous 

de 2 ans) . . . . . ~ 
A ppendicite et typhlite . 
Hernie, obstruction intestinale 
Cirrhose du foie . 
Néphrite aigue et maladie de 

Bright . 
Tumeurs non cancéreuses et an

tres affections des organes gé
nitaux de la femme . 

Maladies de la gl'ossesse et de I 
l'accouchement . . . . . . 

Débilité congénitale et vices de I 

cOllformatioll. . . . . . . 
Sénilité . . . • . . . . . 
Morts violentes (suicideexcepté) I 
Suicide . . . . . . . . '1 
Autres maladies . . : . . . 
Maladie inconnue ou mal définie 

53 
75 

517 

4i,O 

43 

268 
29 
57 
21 

584 

9 

29 

357 
511 
188 

71 
1.526 

316 ---
8.851 

non-Juifs I 

6.161 
9.996 
1.751 

912 

7.478 
1.612 

4.707 
5.850 
1.102 

'81:\3 
5.685 

6.092 
i 
I 

417 

4.580 
190 
488 
270 

3.931 

100 

430 

3.236 
5.251 
2.242 

445 Il 
11.199 

3.490 

88.498 
TOTAUX i 

N. D.2 1===1: 
36 l! I Syphilis . . . . . . . . . I 30 

I 
388 

I 37 Chancre mou et gonococcie. ! I 2 
50 Diabète........: ,! 276 
62 'II A taxie locomot,rice progressive . I: 30 
60-74: III Aft'ections <lu systéme nerveux 1.094 
77 -78 I Aft'ectioIi du coeur et des artères 

et I (maladies organiques du co eu 
80-86 exceptées) .,.... . 328 

(1) de la nomenclature internationale abrégée. 
(2) de- la nomenclat,ure internationale détaillée. 

7 
631 
] 85 

! 
10.030 

! 
I 
I 

2.224 

Juifs, 
Non-
Juifs. 

4.77 6.96 
7.48 11.30 
1.06 1.98 
0.68 1.03 

8.79 8.45 
1.93 1.82 

6.07 5.32 
12.01 6.61 

0.60 1.25 
0.85 1.00 
5.84 6,42 

4.63 6.88 

0.49 ,0,47 

3.03 5.18 
0.33 0.21 
0.64 0.55 
0.24 0.31 

6.60 4.44 

0.10 0.11 

0.33 0.49 

4.03 3.66 
5.77 5.93 
2.12 2,53 
0.80 0.50 

17.24 12.66 
3.57 3.94, 

100. 100. 

0.34 0.44 
0.02 0.008 
3.12 0.71 
0.34 021 

12.46 Il.S3 

3.71 2.51 
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Considérons quelques-unes de ces maladies séparément; 

a) Maladies contagieuses. 
Pendant. la periode 1901-1913 Ies quatre maladies contagieuses 

infantiles se sont déclarées dans une mesure notablement plue faible 
parmi Ies Juifs que parmi Ies Crhétiens: 

TABLEAU XXIII 
il10rtalité prtl' 1Jwl. oontag. sur 100.000 personnes de moins de 14 ans de 

chaq1te g1·01tpe. 

Il J u i f s Non-Juifs 
'i ----lVIaladies 

l~omme8 Femmes Hommes Femmes 

- --
t 

Rougeole 
I 

101,6 81,3 139,2 124,1 
Fièvl'e scarlatine I 12,0 8,3 10,5 6,0 
Coqueluche 

li 
21,1 

I 
22,0 71,2 83,7 

Diphtérie et croup 
Il 

30,2 25,0 31,9 30,9 

La déclaration obligatoi.re des maladies contagieuses permet de 
déterminer le nombre des cas de ces maladies. Ci-dessous on trouve 
le nombre dee cas de quelques maladies contagieuses signalés, pen
dant la période 1900-1909, dans deux quartiers du meme degré 
d'aisance, dont _ 87%' respectivement 0,5 % des habitants étaient 
dea Juifs: 

T ABLEA U XXIV 

Cas de 

Fièvre typhoide 
Fièvre scarlatine 
Diphtérie et croup 

Par 1000 habitants 

Quartier juif 

3,2 
10,4 

8,6 

Qllartier chrétien 

7,9 
8,5 

Il,0 

Il parait donc que seule la scarlatine s'est présentée plus fré
rquemment parmi Ies Juifs que parmi Ies autres groupes. 

b) T;ube1·culose. 

Au point de vue de la mortaIité par tubercolose dans tous Ies 
groupes d'àges, la situation des Juifs est également plus favorable 
que celle des non-Juifs. Qu'on considère à cet é gard le tableau 25 

• 

/fii 
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TABLEAU XXV 

1Ilortalité par tuberC'ltlose de l'appetreil respirato'ire S'ltr 100.000 personnes 
de chaqlte groupe. 

I J li i fs N OD - Juifs I 

Age l Homme, 

-

Femmes Hommes femmes 

1-- ----

O-l ans 
I 

40,9 28,4 137,0 92,1 
1-4 » 31,2 25,6 92,7 71,6 

5-13 » 12,9 15,8 27,7 38,2 
14-19 » 59,3 59,8 102,0 146,8 
20-29 » 139,8 58,3 204,7 173,3 
30-39 » 121,8 85,4 188,5 176,5 
40-49 » 140,3 104,3 244,9 

, 
169,4 I 

50-64 » 177,7 
I 91,3 311,4 178,4 

65-79 » 171,3 

I 
~5,8 243,8 185,7 

I 

80 ans et au dessus 237,1 - l 85,2 131,8 

c) Gancer 

Pour les années 1901-1913, SANDERS donne les chiffressuivants 
au sujet de la mortalité des Juifs par cancer. 

TABLEA.U XXVI. 

Gas de cancer rnoyens pwr ans SUI' 100.000 perso nnes de plus de 29 ans 

Il Ju i fs 

Hommes Femmes Il Hommes Femmes 

Non - Juifs 

Cancer 

-d-e-l'-e-st-o-mo·a-c--et--du-
II
----------1--

foie 115,6 89,3 Il 191,8 124,4 
des organes génitaux I 

de la femme 
du sein 
d'autres organes 

TOTAUX 

26,1 54,1 
33,3 0,7 24,4 

102, l 95,4 101,4 64,7 

217,7 ----;,~-I-;;;,;_ -. -267,6 

Pendant les années 1920 et 1921 le cancer a causé, sur 100.000 
personnes, 185 décès de Protestants, 152 de Catholiques, 117 
d' Israélites et 231 de personnes sans culte. Suivant le tableau 22, 
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cependent, le pourcentage des cas de cancer parmi Ies Juifs est plus 
élevé que pour Ies non-Juifs, ce qui doit etre attribué sans donte 

an fait que la eomposition de]a popuIation jnive selon Ies a.ges 
diverge de cel1e de la popnlation ehrétienne. 
d) Maladies du système nerveux et des organes des senso 

Il est notoire que les Juifs sont plus sujets aux maladies ner-
veuses et mentales que Ies Chrétiens, ce qui est dti tant à Ieur 

sensibilité plus grande qu'à une eertaine dégénération résultant de 
l'isolement dans Iequel ils vivent à l'égard d'autres groupes de la 
popuIation . 

. Un reIevé du nombre des aliénés, traités dans des. maisons 
d'aliénés aux frais de la MunieipaIité, fait ressortir qne ce nombre 
se composa, an 1 janvier ] 922, de 375 Juifs, soit 5,6 0

/ 00 et de 2171 
non·Juif's, soit 3,7 ('/co du nombre total de cbaque groupe au janvier 

1921. 
La mOl'taIité dne aux IDa]adies en question et aux maladies 

de nature anaIogue est égalf'ment pIus forte palmi Ies Juifs. Con
sidérons sous ce rappOl't le tabIeau suivaIlt clont Ies ehiffres ont 
été empruntés aux données de SANDERS, pour Ies années 1901-191:3: 

TABLEAU XXVII . 

. Ll1ortaUté par mal. d'Il, syst. ner'v. etc. par au sur 100.000 de la population. 

I 
-

J u i f s Non - Jui fs 

M a T a d·i es 

Hom~I~::.. Hommes Femmes 

----
Ata.xie Ioeomotriee 

progressive . 6,48 1,44 4,47 1,46 

Hémorragie eérébraIe 63,20 70,52 57,41 80,49 

Ramollissement eé- 1,89 0,72 3,38 4,69 
rébral . 6,76 2,17 3,32 1,67 

Paral,ysie générale 1,89 1,93 0,88 1,04 
Autres formes de l'a-

lìénation mentale. 
Epilepsie 2,70 1,69 2,20 2,03 

'rOTAUX 82,92 78,47 71,76 91,38 

c) Maladies du coeur et des artères. 

Les Juifs aeensent nne mortalité plns éIevée des maladies or
ganiqnes dn eoenr, d'angine de poitrine et d'affectinso des artères. 

,11 
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Ces dernières aÌnsÌ que !iangÌne de poitrine se déclal'ent souvent 
chez des personnes nCl'veuses, surtout dans le cas où leur profes
sion les expose à des évènements de nature à impl'essionner vivement 
les nerfs. 

TABELAU XXVIII . 
. Morta,lité de nu!lad'ie du coell1" etc. S1t'r 100.000 /wbitants. 

I J u i fs l, Non - Juifs 
----------

Maladies 
I 

I 
Femmes 

li 
Hommes Femmes Hommes 

l! ---li 
Maladies organiques 

du coeur 126,9 142,7 84,0 98,3 

Angine de poitrine . 7,8 7,2 2,0 1,3 

Affections des artères 20,8 Il,6 ]8,1 Il,0 

Endocardite ou myo- 6,2 ·5,1 
I 

6,6 5,5 
cardite aigiie Il,1 12,8 10,1 10,3 

Autres affections du 

I 
coeur et deS' artères : 

Totaux 172,8 I 179,4 I 120,8 126,4 

f) Suicides. 

Le suicide, une conséquence de la nervosité, est également plus 
fréquent parmi les Juifs que parmi les non-Juifs. Pendant la période 
1905 - 1914 le nombre des décès dus à cette cause, SUl' 100.000 
habitants, était de 8,2 parmi les Pl'otestants, de 5,1 parmi les 
Catholiques, de 9,7 parmi les Israélites. PouI' les années 1901 - 1913 
on trouve les chiffres suivants: 

TABELAU XXIX. 

Juifs 
Non-Juifs 

Hommes 

Il,3 
8,4 

Femmes 

6,5 
2,7 

IX. - Mort - nés et mortaHté des enfants au-dessous d·un an. 

Enfin voi ci quelques chiffres concernant le nombre des mort-nés 
et la mortalité des enfants pendant la premièI'e année d'àge. Cette 
deI'nièI'e est plus favorable parmi Ies Israélites que parmi les non
Israélites, ce qui est dft sans doute à un genre de vie plus hygièni
que et une vie de famille plus intime, circonstances qui favorisent 
l'alIaiteIW3nt au Sein. 
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TABLEAU XXX. 

]lort-nés stlr 100 naissances (1). 

Années Protestants Catholiques N on-Israélit. Israé1ites 

--------
1913 3,6 4,0 3,7 3,6 
1914 3,6 4,2 3,7 4,6 
1915 4,2 3,6 3,9 4,1 
1916 3,7 3,6 3,7 3,7 
1917 4,0 4,2 4,0 3,8 
1918 4,0 4,1 3,9 2,8 
1919 3,6 3,3 3,5 4:,1 
1920 4,2 4,1 4,2 4,6 
1921 4,0 4,0 4,1 4,0 
1922 4,6 4,0 4,3 4,9 
1923 4,3 3,8 4,1 4,6 

Un examen de ce tableau-ci fait voir que les chiffres des JuifE 
sont devenus peu il, peu plus défavorable que CfUX des autres grou· 
peso Toutefois, il est remarquables que le chiffre des mort-nés parmi 
les Juifs était précisément trés bas (savoir de 2, 8%) pendant l'an
née 1918, caractérisée par de si mauvaises conditions d'alimentatiOlI, 
lorsque le chiffre des mort-nés parmi les Chrétiens était de 3, 90

/ 0 , 

La mortalité-des enfants au- dessous d'un an, calculée sur 100 
naissances, était de: 

TABLEAU XXXI. 

J u i f s Non-Juifs 
Périodes ---.------11 Gar

ç=-~ ~=-i~~ 
1901-1913 . Il 8,6 6,8 Il,3 I 9,0 
1914-1918 . III 5,6 4,7 7,2 I 5,6 
1919-1923 . 4,8 3,3 5,6 l 4,4 

Les chiffres font apparaitre que la mortalité des nourrissons 
décroit tant parmi les Juifs que parmi les autres. Cette décroissance 
est plus forte parmi les derniers, de sorte que les deux groupes 
te~dent à se. rapprocher sous ce rapporto Il ne faut pas perdre de 

(1) Aux Pays-Bas on considère comme mort-nés les enfants morts Iors de la dé
datation au Bureau de l'Etat-Civil (celle-ci doit avoir Heu dans les trois jours 
après la naissance), qu' ils aient vécu ou non au moment de la naissance. 
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\tu~ cependant què parmì les Chretiens les conditions étaient moins 
favorables et qu'elles se pretaient dons mieux à une amélioration. 
Aussi l'oeuvre des Bureaux de Oonsultation, institués daDs les der
nières annés par la Municipalité, a-t-elle eu plus d'utilité pour les 
Chrétiens que pour les J uifs. 

Quant li, l'age des nourrissons lors du décès SANDERS donne, 
pour la période 1901-1913, les chiffres suivants, calculés sur 1000 
naissances. 

TABLEAU XXXII. 

I J u i f s ii Non-Juifs 

Age 
I Garçons I Filles 

Il 
Garçons FiIles 

I -----
--~1-16,5 'I au dessous d'un mois I, 23,5 17,8 

1 mois Il,4 8,8 I 12,8 9,6 
2 mois 9,0 5,6 11,6 8,6 
3 mois 6,3 7,6 10,0 7,8 
4 mois 6,0 4,7 9,3 7,5 
5 mois 4,4 4,2 

I 
8,0 6,4 

6 mois 3,7 4,2 I 7,6 5,7 
7 mois 4,7 3,0 

Il 
6,6 5,8 

8 mois 

: I 

5,1 4,1 6,6 5,3 
9 mois 3,8 2,7 

Il 
6,2 5,1 

lO mois 4,3 3,8 5,3 5,2 
Il mois 3,9 2,!:J Il 5,5 5,4 

TOTAUX 85,7 68,0 II 113,0 93,0 

Les Juifs accusent donc dans tous les àges des enfants des chif
fres notablement plus favorables, surtout dans le groupe des enfants 
ayant accompli leur quatrième mois de vie, phénomène qu'on peut 
attribuer sans doute au fait que les mèl'es israélites allaitent leurs 
enfants pendant une période plus longue. Oependant, on pent admet
tre que, dans les dernières années, ponr lesquelles les données en 
question réparties d'après le culte font défaut, les chiffres des Ohré
tiens sont également devellus beaucoup plus favorables. 

En terminant ainsi nos considérations démographiques nous ero
yons pouvoir établir comme le résulta t général de notre examen 
que cette partie de la population amsterdammoise accuse des phé
nomènes à peu près analogues à ceux qu'on a pu constater ailleurs : 

l°. Les Israé1ites présentent des signes de décadence se manife
stant d'abord par la natalité toujours décroissant, qui ne tardera pas 



à rattraper la mortalité, ensuÌte par la haute fl'équence des affections 
nerveuses. 

2°. Ils se distinguent par des caractéristiques spéciaux qui sont 
le propre de leur race, comme l'orientation professionnelle toute 
spécifique, la prudence qu'ils mettent en se mariant et en concipia.nt 
des enfants tant avant qu'après le mariage, puis enfin par une autre 
répartition des maladies et des causes de décès. 

3°. Ce qui est à constater c'est qu'ils prennent un certain 
soln de leur santé, soin d'ailleurs qui leur est imposé par des pre
scriptions religieuses. Il en résulte en combinaison ave c d'autres 
caractéristiques, p.e. leur vie familiale, leur gout pour la nourriture 
de bonne qualité, qu'au point de vue de la mortalité ils se distin
guent favorablement des Chrétiens. 

4 o. Ainsi comme on peut le remarquer parmi Ies adhérents des 
autres cultes il se manifeste parmi Ies J uifs une tendance à se dé
tourner de la religion, tendance qui, en tolérant Ies mariages mixtes, 
ne tardera pas à effacer granduellement Ies différences de la race 
et à en faire disparaitre à l'avenir les signes caractéristiques. 
Nous ne sommes cependant qu'au début de cette é,Tolution, mais 
e]]e fait déjà des progrès et il y a lieu de craindre, qu'à cause 
de cette fusion de races, la séparation au point de vue statistique 
maintenue jusqu' Ici entre cette partie de la population et les autres 
ne soit impossible dans un délai plus ou moins rapproché. 

5°. Il y a raison à présumer que du moins Ies phénomènes 
mentionnés an 1 r - 3e lieu se présentent dans une mesure plus grande 
dans le groupe peu nombreux d' Israélites portugais qui ont maintenu 
un isolement encore plus ab~olu, et, bien qu'ils ne comptent qu'un 
nombre restreint de familles, tiennent à se marier presqu'exclusive
ment entre eux. La statistique n'est pas assez détaillée afin de 
pouvoir éclaircir suffisamment ce point; il serait bien désirable de 
soumettre ce groupe-Ià à une recherche spéciale. 
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ANNEXE II. . La popu,la.tion lsraélite et non lsraéZite d; après ljàge et 

le sexe lors des recensernents de 1899.1 1909 et 1920. 

I .. ·."·n'.d I _~sr~é_~- por~~g,-- 1 Tous les israél. Non-Israélites. Popnlation tota.le 
Age -

h.mm"I,omm" h.mm"I l'mmn' h.mm" I"mm" h.mm"/'.mm,, h.mm,,/ '.mm •• 
----I ----------

Recensement du 31 déc. 1899. 

-10 an8 6140 6087 022 540 6662 6627 53.932 53.321 60.594 59.948 

10-20 » 5714 5980 509 538 6223 6518 43.539 44.732 49.762 51.250 

20-:~0 » 4563 5167 390 456 4953 5623 34:.237 41.737 39.190 47.360 

30-40 » 336-1 384,1 272 351 3636 4192 28.786 33.523 32.422 37.715 

40-50 » 2369 2H2 231 239 2600 2981 22.644 24.759 25.244 27.740 

50-60 » 1791 207:1 156 219 1947 2298 15.708 18.772 17.655 21.070 

60-70 » 1197 1407 123 155 1320 1562 9223 12735 10.543 14.297 

70-80 » 606 800 51 104 657 904 4347 7322 5U04 8226 

80-allS 110 209 11 32 121 24:1 821 16(8 942 1889 

Recensement du 31 déc. 1909. 

-lO ans 5320 5126 428 412 5748 5538 5-1.649 53.146 60.397 58.684 
10-20 » 554-9 5607 456 493 6005 6100 49.471 50.864 55.476 56.964 
20-30 » 4717 574 0 380 473 50g7 6213 41.013 46.78] 46.110 52.994 
30-40 » 3796 4463 300 384- 4096 4.847 33.118 37.586 37.214 42.433 
40-50 » 21371 3397 227 330 3098 3727 26.499 29.904 29.597 33.631 
50-60 » 2101 2457 191 214 2292 2671 19.150 21.472 21.442 24.143 
60-70 » 1371 1619 119 180 1490 1799 11.217 14.466 12.707 16.265 
70-80 » 614 953 75 91 689 1044- 4857 7568 5546 8612 
80- » 165 3(14 11 36 176 340 1050 2340 1226 2680 

Recellsement du 31 déc. 1920. 

-lO allS 5284 1 

~~~Oll 380 351 5664 5411 56.316 54.535 61.980 59.946 
10·20 » 5376 1 

~ .u;} <135 392 5811 5717 52.590 53.018 58.401 58.735 
20-30 » 5393

1 

5660 427 449 5820 6109 52.986 56.762 58.806 62.871 
30--10 » 4546 5318 327 446 4873 5764 41.410 45.551 46.283 51.315 
·W-50 » 3832

1 

4485 283 340 4115 4825 32.384 35.584 36.499 40.409 
50-60 » 2704 ' 3294 226 292 2930 3586 23.446 26.616 26.376 30.202 
60-70 ,}) 1621 2069 143 173 1764 2242 13.932 16.730 15.696 18.972 
70-80 ») 799 1062 63 102 862 1164 5982 8549 6844 9713 
80- » I 192 339 26 35 218 574 1286 2500 1504 2874 
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ÀNNEXE in. - La poPUìlttion lSrltélite i'apJ'ès ie seie, l'lì,ge et ['état 
civil, lors des recensements de 1909 et 1920. 

: -
Célibataires Mariés Vellfset divOl'cés Totaux 

Àge -------
Homm··I~ HOIllmesl Ferurues ~Il'emm." Homm •• 1 FCI!H"es 

1-
Recenseruent du 31 déc. 1909. 

-lO ans 5740 5538 - - - 5748 553S 
10-20 » 5994 6082 11 18 - 6005 6100 
20-30 » 3620 4312 1<173 1877 4 24 5097 6213 
30-4 1i » 894 1687 3168 3073 34 87 4096 4847 
40-50 » 298 745 2746 2724- 5,1 258 3098 3727 
50-60 ,/ 215 
60-70 » 84 
70-80 » 29 
80-ans 5 

Tot. 16.887 

352 1973 IBM 104-
192 1153 972 253 

97 4]0 330 250 
29 65 36 106 

19.034 10.999 10.894 805 

455 2292 I 2671 
635 .1490 1799 
617 68U 1044 

-~~~-I~ 
2351 28.691 32.279 

Receusemellt dn 31 déc. 1920. 

-lO ans 5664 5411 5664 5411 
10-20 ,. 5800 5666 lO 50 l 1 5811 5717 
20-30 » 3807 3651 1988 2422 25 36 5820 6109 
30-40 » 974 1779 3832 :3843 67 142 It873 3764 
40-50 » 397 1147 3648 3442 70 236 4115 4825 
50-60 » 196 618 2579 2445 155 52:3 2930 3586 
60-70 » 130 290 1392 1197 242 n,5 1764- 2242 
70-30 » 48 118 514 380 300 666 862 1164 
80- » 16 30 64 39 138 305 218 37.l 

18.710 l --- ---- ---
'foto 17.032 1<1.027 13.818 998 2664 32.057 35.H12 

ANNEXE IV. - La population israélite et non-is}'ttélite d' ((,pl'ès le scxe 
et l'état ch'il lors des recenSe1nents de 1909 et 1920. -j Israél-néerl. Israél-portug. Tou~ les isr~élite~ Non-israélites 

Etat civil hommeslfemmes h-o-m-m-e-s-If-em-m-e-s hommes[fommos hommes j'femmes h_,omm:l_fem_mes 

-- ------ - --1- --- --

Popul.-entière 

Célibataires 
Mariés 
Veufs et div. 
Totaux 

15.608 17.50R 
10.159 10.006 

737 2152 
26.504 29.666

1 

Céli~.ataires 1115.804 17.350 
Manes 13.027 12.803 
Veufs et div. 916 2459 
Totaux 29.747 32.612 

- . 

Recensemellt dn 31 déc. 1909. 

1279 
840 

68 
2187 

1526 16.887 19.0341111-13.5011 };,")3.2591 160.391 172 .. 293 
~88 10.999 10.89! 89.718 9').6531100.717 101.547 
HI9 80i) 2.:i51 7802 20.217 8607 2;!';')68 

2613 28.691 :i2.27g /241.024
1
264.129 ~69.715 296.408 

Recel1Semellt dn 31 déc. 1920. 

1228 1360i 17.032 18.710:139.212 164.718 176.2441183.428 
1000 1015\ 14-.027 t3.8181 L11.713 112.755 L25.740I12G.573 

82 205 998 2664' 9407 22.372 10.405 25.036 
23101 2580 32.057 35.192[280.332 299.845 312.389 335.037 



ANNEXE V. - La population lsraélite et la population enUère àJaprès 
les profess iO'n8 (années 1906 resp. 1909). 

Gronps de professions 

__________________ ~ '.mm •• ~I hommo' "mm" Ma"" 

I. 
II. 
IlI. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Industrie céramique 
» du diamant 

Imprimerie 
Industrie du bàtiment 

chimique . 
du bois 

» »vétement 
Fabr. d'objets d'art. 
Industrie du cuir. 

» extracti ve 
Métallurgie 

XII. Machioes de toute espéce. 
XIII. Construction de navires, de 

voitures, etc.' . 
XIV. }<'abr. de papier 
XV. Indust,rie textile 
XVI. Gaz, électricité ' 
XVII. Industrie de l'alimentation 
XVIII. Agriculture 
XIX. Peche 
XX. Commerce 
XXI. Transports 
XXII. Crédit et banque. 
XXIII. Assurances 
XXIV. Professions libérales 
XXV. Enseignement. 
XXVI. Soins personnels 
XXVII. Services domestiques 
XXVIII. Ouvriers sans prof. déterminée 
XXIX. Service de 1'Etat 
~XX. 

XXXI. 
» 

» 
» la Province 
» » Commune 

XXXII. C ultes 

Indus,trie 

Commerce, transports 
Agrieulture, pèche' 
Ouvriers sans prof. déterminée 
Autres 
Totaux 

14 
3468 

57 
153 
18 

110 
348 

6 

189 

57 
39 

7 
23 

3 

3 
982 
30 

4595 
297 
33 
14 

453 
84 
38 
49 

692 
22 

24 
54 

5477 
4939 

31 

I 

692 
724 

[11.863 

215 

7 

377 

4 

5 

9 

1 

2 

258 
15 

39 
49 
71 

1144 

6 

H 
3683 

57 
153 

25 
11G 
725 

lO 
189 

62 
39 

7 

23 
12 

4 

984 
30 

1 

4853 
312 
33 

492 
133 
109 

1193 
692

1 2R 

24 
54 

479 33 
8697 986 
4448 189 

18.315 121 
1330 373 
4699 175 
5753 13.722 

359 148 
2953 92 

34 
3144 80 
6237 

3385 
1239 
255 

2404 
15.316 

1195 
57 

38 

7 

322 
312 

4 

1042 
9 

512 
9693 
4657 

18.436 
1703 
4874 

19.4:75 
507 

3045 
34 

3224 
6275 

3392 
1561 

567 
2408 

16.358 
120,,(, 

57 
33.193 7165 40.358 
25.994 3385 29.379 

3962 253 4215 
2774 209 2983 
3168 624 3792 

533 823 1356 
626 2606 3232 
721 29.928 30.649 

4014 4014 
2811 

14 

22 

4020 1562 
513 66 

2833 
14 

5582 
579 

620 6097 79.057 17.644 96.701 
273 5212 65.923 11.012 76.935 

31 1252 9 1261 
692 4014 4014 

1309 2033 12.807 35.631 48.038 
2202 14.065 162.643 64.296 226.939 

l 
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La fecondità delle aristocrazie. 
3. - Le case ducali d'Inghilterra, Scozia e Irlanda (1) 

SOMMARIO. - 1. La rilevazione dei dati. - 2·4. La nuzialità: 2. Stato civile etl età 
degli sposi. - 3. Rango delle spose. - 4. Divorzi e separazioni. - 5-15. 
La fecondità, i sltoi indici e i suoi fattori: - 5. Ripartizione dei matrimoni se' 
condo il npmero dei figli. - Produttività e proIificità dei matrimoni. - 7. 
Prolificità bassa, media, elevata. - 8. Valore poziore. - 9. L'età dei coniugi 
al matrimonio, quale fattore della fecondità. _. lO. La durata della convi
venza feconda. - 11. I matrimoni senza prole. - 12. I matrimoni a prolifi
cità bassa, media, elevata. - 13. La restrizione volontaria della prole. -

H. L~ ca.pacit~ genetica. - 15. Il ~a~porto d~i ~essi ~~a n~scit~. - 16 .. La 
mortalttà wfanttle. - 17-19. Pl'odutt~V/,tà e pl'Olificltà de~matnmom dell'arMto-
orazia e delle classi medie inglesi: - 17. La fecondità delle donne della bor
ghesia. - 18. Caratteristiche demografiche delle case ducali inglesi. - L'e
stinzione delle aristocrazie. 

1. - La rilevazione dei dati. -- La genealogia delle case du
cali inglesi, scozzesi e irlandesi è contenuta nella III parte del
l'Almanacco di Gotha. Il materiale raccolto per esaminarne la 
fecondità si riferisce ai matrimoni contratti dai membri maschili 
nel ventenni o 1890-1909 e ai figli nati da questi matrimoni sino 
.alla- fine del 1923 (2). 

Queste case, la cui origine data da molti secoli e che appar
tengono alla pa.rte più eletta. dall'aristocrazia britannica, costitui
scono un gruppo molto ristretto, ma in compenso il numero degli 
individui che ne fanno parte è relativamente grande. Esse si pre
sentano come una massa statistica molto omogenea anche per la 
confessione religiosa, perchè appartengono quasi tutte alla chiesa 
anglicana salvo alcune famiglie cattoliche. 11iamo qui l'elenco di 

(1) La prima e la seconda parte di questo studio Le case rnediatizzate della 
Germania e Le case ducali della Francia e del Belgio, furono pubblicate in «Metron » 

Vol. III, N. 3 - 4 e VoI. IV, N. 3-4. Cfr. pure il mio articolo Nuzialità e fecondità 
delle case 80vrane d'Europa, in «Metron », voI. III, N. 2. 

(2) Per raccogliere il materiale fu fatto lo spoglio degli Almanacchi di Gotha 
dal 1891 al 1924. Quantunque la fondazione dell' Almanacco risalga al 1763, le 
notizie genealogiche intorno a queste case furono pubblicate per la prima volta 
soltanto_ n~l 1876, e l'inserzione continuò poi regolarmente negli anni successivi. 
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quelle che formano oggetto della nostre ricerche, aggiungendovi 
la confessione religiosa. 

CASE C H I E SA CASE CHIESA 

1. Abercoll. Anglicana 15. N ewcastle AngIica,na 

2. Argyll Scozzese 16. Norfolk Cattolica 

3. Atholl » I 17. NorthumberJand Anglicana 

4.. Beaufort. Anglicana 18. Portland . » 

5.:Bedford . » 19. Richmond and Gordon . » 

6. Buccleuch - Queensberry » 20. Roxburghe » 

7. Devonshire. » 21. Rutland » 

8. Grafton. » 22. St. Albans » 

9. HamiIton » 23. Somerset. ~ 

lO. Leeds » 24. Sutherland » 

11. Leinster. Protestante 25. Teck~. » 
12. Manchester Anglicana e cattolica 26. Wellington • » 

13. Marlborough . Anglicana 47. Westminster. » 

14. Montrose » 

Prima di iniziare lo studio della fecondità è doveroso esami
Ilare se il materiale ricavato dall'Almanacco possa considerarsi 

attendibile e completo . 
. Rispetto ai matrimoni -contratti dal 1891 al 1909 non v'è nes

suna ragione di d'ubitare che di alcuni sia stata omessa l'inser
zione. l' on così dei figli nati da questi matrimoni. E ciò per le 
seguenti ragiòni. La maggior parte dei cadetti delle famiglie ducali, 
entrati nell'esercito, nel1a marina o nei ,servizi ~.oloniali, si spar
pagliano nelle lontane colonie, dove SpfSSO si sposano. Le notizie 
intorno a queste famiglie, che vivono in tutte le parti dell' Impero, 
pervengono alla redazione dell' Almanacco a interyalli molto lunghi, 
tanto che soltanto ogni cinque o sei anni l'Almanacco riporta i 
dati genealogici intorno ai rami secondari della casa. 

Queste notizie sono spesso manchevoli o incomplete. In mol-
tissimi casì si ignorano i dati concernenti le spose, manca talvolta 
la data del matrimonio, talvolta la data di nascita dei figli, etc. (1). 
Mi sembra quindi possibile che, in condizioni tanto difficili per 
un'esatta rilevazione, si sia omesso in qualche caso, per manca.nza 
di informazioni, di registrare la nascita di qualche bambino, nato 
morto o m~rto poco dopo la nascita, nascita e successiva morte 

(1) Appunto perchè i dati erano incompleti, non s'è potuta fare in questo 
studio alo una riceroa sulla fecondità secondo l'età delle spose, e sull' intervallo 
tra. un parto e l'&.ltrQ. 

~ 
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a ,venute appunto in quelle annate nelle quali l'Almanacco non 
riporta alcuna notizia intorno ai rami cadetti. Per la pratica che 
ho acquistato den' Almanacco durante le mie ricerche, ritengo che 
le eventuali omissioni siano molto ral'e, ma non sono in grado 
di eseludere che siano avvenute. 

In ogni modo, anche se il numero rilevato di' nascite fosse di 
qualche unità minore della cifra reale, il calcolo della fecondità 
media non ne soffrirebbe. Più sensibile, sebbene anch'esso non ri
levante, potrebbe esser l'errore nel coefficente (H mortalità da O 
a 1 anno, poichè, se qualche omissione v'è stata, deve trattarsi 
appunto di bambini morti nelle prime età. 

" La nuzialità. 

2. - Stato civile ed età degli sposi. 
trimoniali secondo lo stato civile furonò: 

SPOSA 

Sposo 

Vedova 

Le combinazioni ma-

I Totale 

Il Divorziata Nubile ___ II - '" . 
il 

Celibe 105 8 il -- 113 
!I 

Vedovo. 12 3 

I 
- 15 

Divorzi&to. - - li 2 2 

I--~'--'-- -------
Il 

TOTALE 117 Il l! 2 130 ' 
Il 

La frequenza dei vedovi e divorziati tra' gli sposi (13 %) e 
delle vedove e divorziate tra le spose (lO %) supera quella che si 
riscontra in un periodo analogo nei matrimoni inglesi (9,4 °/0 e ri
spettivamente 6,8 % nel 1896-1905) (I), 

Le seconde nozze, come s'è constatato nei nostri studi prece
denti, sono molto frequenti nell'aristocrazia e nelle classi elevate 
dalla società, sia perchè la ricchezza le facilita, sia perchè la po
sizione sociale e il prestigio del casato suggeriscono l'opport~nità 
di un secondo matrimonio. 

(1) Questi ed altri dati intorno alla popolazione inglese furono desunti dal
l'.Alt nuai"e ~nt;rllational de StatiBtique. II. Mourement de la population. 
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Le combinazioni matrimoniali secondo l'età furono: 

Età de Ila sposa 
Età dello sposo Totale 

Ignota -19 20-24 25·29 \1 30-39 \40-00 

----------1/----'-- - ---11---i 
20 - 24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - (O 

TOTALE 

3 

2 

1 

6 

I 
4 2 I - - 21 

I Il 

Il 5 I 2 - 12 32 

12 

I Il 
9 I 5 I 4: - 28 47 (2) 

2 ~I~ 1 11_1_:_11'_~_~_ 
26 114 (])II 8 1 I 75 130 

L'età media al matrimonio (3) degli sposi e di quelle spose, di 
cui era nota l'età, risulta: 

Case ducali inglesi I Ma trimoni inglesi 
1890-1909 1896-1905 

Sposi Spose Sposi I Spose -
I 
I 

Prime nozze . 32,3 23,9 I 26,8 Il 25,3 

Seconde nozze 49,5 36,8 - Il -Il 
Tutti i matrimoni. Il 34,6 25,1 28,5 26,3 

Matrimoni tra celi- I 

bi e nubili. 31,6 23,8 - -
Altri matrimoni. 47,0 32,5 -

! 

li -

(1) Non essendo noto il mese di nascita, una sposa. potrebbe non aver rag
giunto i 25 anni. 

(2) Non 'es~endo noto il mese del matrimonio, uno sposo potrebbe non ·aver 
raggiunto i 30 anni. 

(3) L'età media al matrimonio fu determinata esattamente, calcolando in anni 
e in mesi l'età di ciascuno degli sposi. Essendo ignota l'età della. maggior parte. 
delle spose, le età medie delle seconde nozze, calcolate in base a numeri molto 
piccoli, possono essere inflùenzate da cause aocidentali. 
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Nell'aristocrazia inglese, come in tutti gli altri gruppi aristo
cratici da noi esaminati, gli sposi sono in media più vecchi e le spo
se più giovani degli sposi e delle spose della rispettiva popolazione. 

3. Rango delle spose. - Classificate secondo il rango le 
spose si ripartiscono (1): 

Sovrane (Alm. I. P.). 
Duchesse e principesse (Alm. III P) 

Altre. 

Spose 

1 
9 

120 

130 

Delle spose, pochissime sono di rango pari a quello del ma
rito, e una sola appartiene a casa sovrana. L'omogamia di rango 
appare molto debole, in confronto a quella di altri gruppi aristo
cratici, perchè quasi tutti i ca detti delle famiglie ducali, che di
spongono di scarsi mezzi finanziari e prestano servizio nell'esercito, 
nella marina o nell'amministrazione coloniale, devono limitare la 
propria scelta tra le ragazze .. della piccola nobiltà o della borghe
sia. Le spose di pari rango s~mo tutte inglesi, eccettuata una prin
cipessa italiana. Anche tra le ~ altre 1> spose, le non inglesi sono 
rarissime; alcune poche sono americane, ed altre più numerose fi
gurano nate nelle colonie, ma appartengono a famiglie inglesi. L'o
mogamia di nazionalità risulta quindi molto forte. 

4. - Divorzi e separazioni. - Dei 130 matrimoni contratti 
dal 1890-1909, sette furono sciolti per divorzio e due per sepa!a
zione, pari al 6,9 0/0' sino a tutto il 1923. Il numero dei divorzi 
non appare elevato, tanto più che si tratta di una di quelle classi 
sociali nelle quali si divorzia con maggior facilità. Del resto, tra 
tutti i popoli protestanti, l'inglese è -quello in cui la frequenza 
dei divorzi è minima (2). 

La fecondità,~-i· suoi indici e i suoi fattori. 

5. - Ripartizione dei matrimoni secondo il numero dei figli. -
Una esatta classificazione dei matrimoni secondo il numero dei n~ti 
costituisce, secondo le vedute più moderne della demografia, la base 

(1) Tra le spose appartenenti a case ducali ve n'è una che acquistò il titolo 
per matrimonio e, rimasta vedova, passò a seconde nozze. 

(2) Nel 1996-1905 si ebbero in Inghilterra 9 divorzi per 100.000 coppie co
niugate al JOIlomento del censimento, in Germania 95, cioè il decuplo. 
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più sicura per giudicare della fecondità matrimoniale di un gruppo 
sociale. Dei 130 matrimoni contratti dal 1890 al 1909 nacquero, 
sino a tutto il 1923, secondo le notizie riportate dall' Almanacco 
di Gotha, 255 figli, tutti nati vivi (l), 

Numero dei nati Numero dei Percentuale dei 

per matrimonio Matrimoni Nati Matrimoni Nati - --- -
O 40 .- 30,8 -

1 19 19 I 1t,6 7,5 
I 

2 27 54 I 20,8 21,2 

3 20 60 15,4 23,5 

4 lO 40 7,7 15,7 

5 7 35 5,4 13,7 

6 3 18 I 2,3 7,1 
I 

7 3 21 2,3 8,2 

8 . 
1 8 0,8 3,1 

I 
-

TOTALE 130 255 - -

Per la massima parte di questi matrimoni il ciclo della convi
venza feconda; la cui durata media, come generalmente si ammette, 
è: di lO o tutt'al più di 15 anni, può ritenersi esaurito. ~1tanfo~' 
per 7 matrimoni contratti nel 1909 ed esistenti nel 1923, il periodo 
quindicennale di convivenza feconda potrebbe non .essere cessato 
del tutto. 

II massimo della frequenza è dato dai matrimoni senza prole, 
seguono \ poi i mahjmoni cen duc, 1re e un figlio, minima è la per
centuale dei matrimoni con sei e più figli, i quali dati testimoniano 

della scarsa produtt ività dei matrimoni delle case ducali inglesi. 

6. -.;. Produttività e prolificità dei matrimoni. - La produtti
vità si misura dividendo il numero dei nati per quello di tutti i 
matrimoni, la prolificità dIvidendolo per quello dei soli matrimoni 
cOllprole. Affinchè ci si possa formare un' idea di questi due aspetti 

(1) Potrebbe~ darsi che la cifra reale dei nati fosse superiore a 255 per l'o
missione di qualche nato morto o di qualche bambino morto in tenera età. 
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della, fecondità delle case ducali inglesi, riporteremo dai nostri studi 
precedenti le medie calcolate per gli altri gruppi aristocratici ed 

aggiornate a tutto il 1923: 

Case Produttività Prolificità 

Inglesi. 1,96 2,83 

Sovrane 3,22 4,13 

Mediatizzate . 3,20 3,91 

Francesi e belghe. 2,48 3,03 

Anche tenendo presente l'eventualità che alcune nascite non 
siano state registrate~ nell'Almanacco, tanto la produttività che la 
prolificità delle famiglie ducali inglesi risultano un minimo, che è 
sensibilmente più basso anche di quello delle famiglie francesi 
e belghe. 

7. - Prolificità bassa, media, ele'l}aja. - Indici appropriati 
della prolificità si possono ricavare daJlè percrnh1ali dei matrimoni 
a prolificità bassa (1-3 figli), medja (4-6 figU), elevata (7 e più figli). 
Si: sono inoltre caJcolate le percentuali con cui i nati da queHe 
tre categorie concorrono a formare il totale dei nati. 

Matrimoni Nati 
Prolificità -con prole 

0/0 
0/0 

Bassa (l - 3 figli) .,73,3 52,2 

Media (4 - 6 figli) 22,2 36,5 

Elevata (7 e più figli) 4,4 11,4 

Un po' meno di tre quarti dei matrimoni dell'aristocrazia in· 
glese'., è a prolificità bassa, un po' più di un quinto. a media, ed 
insignificante è la frazione dei matrimoni a prolificità elevata. Dei 
nati più della metà proviene da matrimoni a prolificità bassa, più 
di un terzo' da quelli. a media, e poco più di un decimo da quelli 
a prolificità elevata. 
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8. - Valore poziore. - Un altro indice della proliftcità è il 
valore poziore, cioè quel valore che moltiplicato per la sua fre-
quenza dà un massimo (1). Questo indice mostra quale sia la ca

te goria di matrimoni classificati secondo il numero dei figli che 
c oncorre, a preferenza delle altre, a formare la generazione suc
cessiva. Nel nostro caso esso è tre, perchè i matrimoni con tre figli 
moltiplicati per iI loro numero 20 danno 60 nati, il valore massimo 
nella seriazione dei figli. 

9. - L'età dei coniugi al matrimonio quale fattore della fecon
dità. - Sulla fecondità coniugale influiscono, com'è noto, in prima 
linea le combinazioni d'età degli sposi (fecondità bigena). Minore è 
invece l'influenza che hanno le età degli sposi separatamente con
siderate (fecondità monogena maschile e femminile). Dato che nei 
matrimoni delle case ducali inglesi l'età del1a maggior parte delle 
spose è ignota, è d'uopo limitare l'analisi alla sola fecondità mo· 
nogena maschile. 

Età dello spò~o af 
matrimonio 

20 - 24 
25 - 29 

30 - 39 
40 - 49 

50 - (O 

Media dei nati per 
matrimonio 

2,81 
2,25 
2,02 
1,16 
0,64 

La relazione tra l'età dello sposo al matrimonio e la media 
dei nati risulta inversa non solo per la maggiore forza genetica 
degli sposi giovani, ma anche perchè, quanto pi~ giovane è lo sposo, 
tanto maggiore è, a parità di ogni altra condizione, la probabilità 
che il periodo di convivenza feconda duri più a lungo. 

10. - La durata della convivenza feconda. - Per analizzare 
il ciclo della convivenza feconda, che dura in media 15 anni, con
viene limitare l'indagine ai 61 matrimoni con prole (2), durati più 

(1) C. GINI, Appunti di Statistica, Padova, 1915, pago 380. 
(2) Dai 90 matrimoni con prole furono detratti 18 matrimoni durati meno di 

15 anni, 3 matrimoni dei guali s'ignora la data, della separazione o del divorzio, 
6 matrimoni conclusi nel 1909 e 2 matrimoni per i quali è ignota la data dell'ul
timo parto. 
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di 15 anni, determìnando in quale anno di matrimonio abbia avuto 
luogo l'ultimo parto. Nel prospetto che segue i matrimoni sono 
classificati in tre categorie a seconda che l'ultimo parto si verificò 
negli anni di matrimonio; 

Numero 
0/0 Media dei nati dei matrimoni 

-
dal I-X. . 39 63,9 2,44 

dall' XI - XV 16 26;2 4,25 

dal XVI in poi 6 9,8 5,83 
--

Dal I in poi. 61 - 3,25 

Per meno di due terzi dei matrimoni la convivenza feconda 
cessa dopo lO anni - questa percentuale molto elevata è proba
bilm~nte indizio di pratiche preventive - per più di un quarto 
dura sino a 15 anni, e per un decimo circa oltrepassa i 15 anni. 
Però, essendo il numero dei nati (1) dall' inizio del sedicesimo anno 
in poi molto esiguo, risulta che il ciclo della convivenza feconda, 
protratto oltre al limite, che generalmente si ritiene normale, dà 
Bcarsi frutti. Lo. durata massima della convivenza feconda supera 
nei matrimoni delle case ducali inglesi di poco i 20 anni. 

La prolificità aumenta rapidamente col crescere della durata 
della convivenza feconda, e mentre per i 61 matrimoni, per i quali 
il ciclo della convivenza feconda può dirsi compiuto, lo. media dei 
nati è 3,25, per gli altri 29 non è che 1, 97. Questi dati dimostrano 
quanta importanza abbia per lo. prolificità che il ciclo del1a convi
venza feconda p ossa esaurirsi. Ciò dipende a sua volta, in parte 
dall'età dei coniugi al matrimonio e più particolarmente dall'età 
della sposa, e in parte dalla volontà di procreare. 

Il. I matrimoni senza prole. - La mancanza di prole può di
pendere; 1) dall'età troppo avanzata di uno o di tutt'e due gli sposi; 
2) da una durata troppo breve del matrimonio; 3) dalla cessazione 
prematura dei rapporti sessuali tra i coniugij4) da sterilità fisio;' 
logica o patologica (1). Per poter calcolare un coefficente di sterilità 

(1) Sterile in senso ginecologico è quel matrimonio in cui non s'è avuto nessun 
?oncepimento, in senso statistioo, mancando ogni dato sugli aborti, quel matrimonio 
lo. cui non si sono ~vute nascite. 
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conviene prima esam'inarè in quali casi la mancànza dì prole pòssa 
esser determinata da quelle tre prime cause. 

In quanto all'età si osserva che l'età media degli sposi 40,18 
è sensibilmente superiore a quella degli sposi di tutto il gruppo e 
che le combinazioni matrimoniali secondo l'età furono: I 

Età della sposa 
Età dello sposo • 

f-.::~ 
Totale 

20 - 29 30-39 Ignota 

-- --
20 - 39 7 2 - 15 24 

40 - 44 - - - 3 3 

4:5 - 49 - - - 4 4 

50..100 - - 1 8 9 

TOTALE 7 2 1 30 40 

Degli sposi 13 avevano oltrepassato l'età di 45 anni, e quan
tunque l'età delle loro' c::>mpagne sia pee la m:t33im.ll parte ignota 
è probal,>iIe che in forza di quella attrazione che esiste tra persone, 
di età aimile (1), esse' abbiano raggiunto quasi tutte l'età canonica. 
Sembra, quindi lecito ritenere che per lo meno questi 13 matrimoni 
siano rimasti infecondi jn causa dell' età. Dei matrimoni nei quali 
lo sposo aveva meHO di 45 anni, due furono sciolti per morte ed 
ebbero una durata minore di tre anni, e 4: per divorzio alcuni anni 
dopo la loro conclu'3ione (2). Ma in quest' ultimo caso ai può presu
mere che, essendo venuto meno l'affetto coniugale, la convivenza 
e i rapporti sessuali tra i coniugi siano cessati molto prima che sia 
statà pronunciata la sentenza di divorzio. Tolti una ventina circa 
di matrimoni, nei quali la mancanza di prole può ascriversi all'età 
etc., ne restano altrettanti rimasti infecondi presumibilmente per 
sterilità vera e propria, essendo poco probabile che l'astensione 
assoluta dalla procreazione sia voluta ed ottenuta con mezzi pre
ventivi. Il coefficente di sterilità fisiologica e patologica sarebbe 
q~indi del 151l!o 01rca. 

La frequenza dei matrimoni senza prole tra le case ducali in
glesi appare notevolmente supedore a quella degli altri gruppi ari-

(1) Ofr. F. SA.VORG~A '{: La scelta matrim.miale in .. Biblioteca del Metron lO l 

pago 116 e seg., in cui ho esaminato il feuom,JUo dell'omogJ.lllia, secondo l'età.. 
(2) Di due di questi ma.trimoui si ignora la data del divorzio. 

J 
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stocratici, studiati nei nostri precedenti articoli, e si potrebbe 
attribuire almeno in parte al fatto che nell'aristocrazia inglese 
sembra esser diffusa più che altrove la consuetudine di convolare 
ta.to a prime che a seconde nozze in età avanzat~ (1). 

Case 

Inglesi. 

Sovrane 

Mediatizzate . 

Francesi e belghe . 

Percentuale dei matrimoni 

senza prole 

30,8 

22,0 

18,2 

18,1 

Anche il coefficente di sterilità del 15°!o risulta maggiore di 
quello degli altri gruppi, che oscilla tra il lO e il 12,5%' ma, trat
tandosi di numeri molto piccoli, la frequenza è influenzata da cause 
accidentali. 

12. I matrimoni a prolificità bassa, media, elevata. -- Nelle tre 
categorie in cui si sono divisi i matrimoni secondo la prolificità, 
l'età media dello sposo fu: 

Matrimoni a prolificità 

bassa (1 - 3 figli) 

media (4 - 6 .figli) . 

elevata (7 - (t) figli) 

Età. media al matrimonio 

Sposo 

32,38 

31,35 

30,25 

L'età media dello sposo decresce regolarmente di un anno, col 
ocescere della prolificità. Dei matrimoni a bassa prolificità, 13 du
rarono meno di lO anni; quelli a media ed elevata durarono tutti 
più di un decennio. Si osserva inoltre che tra i matrimoni scarsa
mente prolifici le seconde nozze e i divorzi furono molto più frequenti 
che tra gli altri. Però più che a queste cause, la bass,a prolificità 
sembra esser dovuta all' uso di mezzi preventivi. 

(1) A.bbiamo riscontrato tra i matrimoni senza prole due sposi di più di 70 
anni e uno di 83, pasllati a seconde e a terze nozze. 
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13. La re8trizione voiontaria della prole. - La forte percentuaÌe 
di matrimoni a bassa prolificità - che non è da attribuirsi se non 
in minima parte all'età degli sposi e alla breve durata del matri
monio - lo, frequenza molto elevata dei matrimoni nei quali il 
periodo di convivenza feconda è minore di lO anni, costituiscono 
dei sintomi non trascurabili che rivelano lo, diffusione che nell'aristo
crazia inglese ha la prevenzione delle nascite. Esamineremo quindi 
con un metodo già esposto nei nostri studi precedenti, e che qui 
riassumeremo per comodità dei lettori, se vi sia qualche altro indizio 
che ci consenta di constatare con più sicurezza l'uso dei mezzi pre
ventivi. 

Chi limita lo, prole si attiene di regola al sistema dei due figli, 
ed inizia lo, serrata dopo· lo, nascita del secondo figlio. Ma essendo 
i mezzi di prevenzione tutt'altro che sicuri, avviene spesso che 
falliscano e che il terzo figlio, per quanto undesirable, veda lo, luce. 
Sebbene i~perfetti, i mezzi di prevenzione ostacolano però per qual
che tempo lo, fecondazione, e quindi il terzo parto ha luogo dopo 
una sosta abbastanza lunga. Ammesso ciò, l'intervallo tra il secondo 
e il terzo figlio nei matri!ll0ni con tre figli - di cui alcuni rappre
sentano il fallimento del sistema dei due figli - dovrebbe essere 
in media più esteso di quello ·che si verifica nei matrimoni con cin
que e più figli, nei-quali, presumibilmente, dopo il secondo parto, 
non è stato pos~o nessun freno alla procreazione. 

In conformità a questa ipotcsi si sono calcolati gli intervalli 
medi fra il secondo e il terzo parto nei matrimoni con tre (1) e con 
cinque e più figli delle case ducali inglesi, confrontandoli con quelli 
delle case ducali e principesche francesr e belghe. 

Matrimonio con figli 

3 
5 - (O 

differenza 

Intervallo medio in mesi tra il II e il III parto 

Case inglesi 

45,7 
24,9 

20,8 

Case francesi e belghe 

45,6 
26,5 

19,1 

Le differenze riscontrate corrispondono precisamente all' ipotesi 
dianzi formulata, e sono circa le stesse per il gruppo inglese e per 

(1) In due matrimoni con tre figli non fu possibile determinare l'intervallo tra 
il seoondo e il terzo parto per mancanza di dati precisi sulle nascite. 



ì1 gruppo franco-beÌga. PerÒ in materÌa tanto delicata, anche ai 
risultati di questa indagine non deve attribuirsi che un valore 
indiziario. 

14. La capacità genetica. - La fecondità di una massa di ma
trimoni è stata studiata sinora o dal punto di vista della produt
tività o da quello della prolificità. Però il concetto comune 
che si ha della fecondità coniuga1e non coincide nè con quello della 
produttività, nè con quello della proliflcità. Il primo è troppo ampio 
perchè comprende anche i matrimoni rimasti infecondi o poco fe
condi per l'età troppo avanzata degli sposi o per lo, durata troppo 
breve del matrimonio; il secondo troppo ristretto perchè esclude i 
matrimoni, che pur essendo stati contratti in età atta alla procrea
zione ed essendo durati a lungo sono rimasti sterili. Questa sterilità 
fisiologica o patologica, che costituisce il lato -negativo della fecon
dità, non può esseretr&.scurata, quanllo si giudichi dalla fecondità 
di un gruppo sociale. Per questi motivi conviene introdurre nella 
ricerca un terzo concetto della fecondità coniugale - che mi sembra 
più preciso dal punto di vista statistico e logico - nel quale siano 
eliminati quei matrimoni, lo, cui fecondità è necessariamente nulla 
o mE'nomata in causa dell'età e della durata, e compresi ~nvece i 
matrimoni sterili per presunta incapacità fisiologica o patologica. 
È questo il concetto della capacità genetica, che definisco cos1: per 
capacità genetica s'intende tanto la forza procreatrice dell' impulso 
sessuale quanto lo, volontà insita in un gruppo sociale di perpetuarsi 
e di affermarsi mediante la prolificazione. Questa concezione della, 
fecondità l'oniugale giustifica tanto la esclusione dei matrimoni in
fecondi o poco fecondi nei quali la forza e lo, volontà di procreare 
vennero meno in causa dell'età, o non furono in grado di estrin
carsi per la troppo breve durata - quanto l'inclusione dei matri
moni rimasti sterili per difetti fisici, quantunque tutte le altre condi
zioni fossero favorevoli alla procreazione. Quale indice della capacità 
genetica ho adottato, per le case ducali inglesi, la media dei nati 
per i matrimoni con o senza prole, di durata superiore ai 10 anni 
-- termine questo, in cui il ciclo della convivenza feconda si esau
risce per circa due terzi dei matrimoni - e nei quali l'età dello 
sposo al matrimonio era minore di 45 anni (1) .. 

(1) Per la mancanza di dati s'è dovuto trascurare l'elemento importantissimo 
dell'età. delle spose al matrimonio. Sembra però lecito presumete che la massima, 
pa.rte degli sposi di più di 45 anni si siano coniugati con delle coetanee nelle quali 
la fecondità. è minima.. Per il calcolo, oltre ai matrimoni di burata iriferiore ai 10 

Netron - Vol. V. n. 1. G' 



82 

Confrontata con quella degli altri grùppÌ aristocratìcì, la cà06 

pacità genetica delle case inglesi risulta minima: 

Case 

Ing~esi . 
Sovrane 
Mediatizzate. 
Francesi e belghe . 

Indice di 
Capacità g~netica 

2,46 
3, 52 
3,53 
3,04 

15. Il rapporto dei sessi alla nascita. Dei 255 nati vivi, 131 
erano maschi e 124 femmine. Il rapporto di 105,6 maschi per 100 
femmine risulta un ,po' più elevato di quello delle nascite inglesi 
che si approssima a 104. La 'prevalenza dei maschi nel periodo os
servato, quantunque 'non possa dirsi tipica per la piccolezza dei 
numeri, costituisce in ogni modo un fattore favorevole alla conser
vazione del casato e del nome. In base ai dati raccolti dal WOODS (1) 
intorno alle famiglie dei pari inglesi ho calcolato un rapporto di 
108, che, è superiore al normale. In genere tanto le ricerche del 
SUNDBAERG sulle case sovrane, ,quanto quelle del F AHLBECK sulla no
biltà svedese e le Ip.ie sulle case aristocratiche dell'Almanacco di 
Gotha, attestano che nelle nascite dell'aristocrazia il rapporto riesce 
spesso più elevato del normale (2). 

La mortalità infantile. 

16. - Dei 255 nati morirono sino a Itutto il 1923 : 

Anni d'età N umero dei morti 

0-1 7 
1-4 2 
5-00 6 

TOTALE 15 

anni, furono detratti anche 6 matrimoni di cui non è nota la data del divorzio o 
della separazione. 

(1) I dati originari sono 'desunti da C. GINI. Il sesso dal punto di vista stati. 
stico, Palermo 1908, pago :185. I dati del WOODS si riferiscono alle famiglie regnanti 
e dei pari inglesi con due e più figli. 

(2) Fanno eccezione le case francesi e belghe nelle quali prevalgono le nascite 
femminili. 
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Dei mortì in età superiore al [) anni, 4 perirono nell' ultima guer
ra. Il coefftcente di mortalità infantile da O a 1 anno è del 27,5 per 
1000 nati (1) e, sebbene non possa considerarsi tipico, pur conferma 
la regola che la mortalità infantile è estremamente bassa, nei gruppi 
ari8tocratici. BAYLEY e DAY trovarono per i bambini dei pari inglesi 
una mortalità da 0-1 anno del 70 per mille (2) relativamente molto 
più bassa della mortalità infantile inglese, che nel 1896-1905 fu del 
14è e nel 1906-1915 di 113 per mille nati. 

Produttività e prolificità dei matrimoni dell'aristocrazia e delle 

classi medie inglesi. 

17. La fecondità delle donne della borgh~8ia. ~ Nel 1920 fu 
pubblicata un' inchiesta sulla fecondità nelle classi medie (3) che, 
quantunque incompleta, contiene dei dati molto interessanti, in base 
ai quali si può calcolare lo. produttività e lo. proliftcità dei matri
moni contratti da donne appartenenti alle classi borghesi. Gli autori, 
I. W. BROWN, M. GREENWOOD e F. WOOD, si proponevano non solo 
di studiare ]81 fecondità delle classi medie in genere, ma anche di 
determinare gli effetti dell' istruzione sulla fecondit,à. Perciò divisero 
il materiale raccolto in due gruppi: il primo comprende i matrimoni 
di donne che hanno seguito un corso di studi superiori (collegiates) 
il secondo i matrimoni di donne che non abbiano fatto detti studi 
(non-collegiate.). Nel numero dei nati sono compresi i nati morti e 
gli aborti verificati si durante i due ultimi mesi della gravidanza. 
Per rendere possibile il confronto con le case ducali abbiamo de
tratto dal totale delle nascite i nati morti e gli aborti per l'insieme 
dei due gruppi (collegiates e non·collegiates). 

(1) Lo, mortalità. infantile potrebbe essere di poco superiore al coefftcente cal
cola..o, ove l'Almana.cco avesse omesso l'inserzione di alcuni bambini morti in 
tenera età.. 

(2) Il dato è desunto da G. SUH~APPER-ARNDT, Sozialstatiitik Lipsia 1908 
pago 177. 

(3) The fertility oj tlte english middle classes. A statistical study, in « The Eu
genics Review» Ottobre 1920. Il lavoro era già avanzato, quando lo, guerra venne 
a interrompere il corso delle indagini. Morto il vYOOD, il GREENWOOD pubblicò, 
senza completarli, i risultati delle ricerche in forma abbreviata. Furono raccolte in 
tutto 787 schede, di cui però soltanto 634, che contenevano dati attendibili, pote
rono essere adope~at.e per l'indagine. 
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Media dei nati 

Produttività Prolifìcità 

Collegiates 1,94 2,46 
Non - collegiates 2,15 2,70 
Insieme 1,99 2,52 
Insieme (detratti i nati morti 

e gli aborti) 1,93 2,44 
Case ducali . 1,96 2,83 

Rispetto alle differenze che si notano tra la produttività e la 
prolitlcità dei matrimoni dei due gruppi collegiates e non-collegiates 
riportiamo la spiegazione che ne danno gli autori. There is no dif
ference betrveen the average size of the lamily of a non-college mothe.: 
and that of a college mother rvhich cannot be explained by difference 
of age at marriage and duration of marriage. Questa affermazione 
viene a confermare l'opinione espressa dal SIDGWICK nel suo studio 
Bulle 'studentesse -di Oxford e di Cambridge e sulle loro sorelle (1890), 
that there is no physiological difference between the fertilities of the two 
clasBe8, that the allege'.l prejudicial effects 01 higher education per 88 

upon the capacity or inclination of rvomen to bear children do not exist. 
L'impressione generale che gli autori hanno ritratto dalle loro 

indagini intorno alla fecondità delle classi medie è that middle class 
fe'rtility rvas perhaps barely sufficient to maintain tlte absolute numbers 
of the class, pJ1 0vided the fertility rat() did not fl~rther decline. Osser
veremo infine che l'analisi intrapresa dagli autori sulle classi medie 
ha condotto a risultati che non si trovano in contraddizione con le 
conclusioni alle quali sono pervenuti il PEARSON e suoi collaboratori 
in analoga materia. 

Confrontata con quella delle classi medie~ la produttività delle 
case ducali appare circa la stessa, la prolificità invece risulta sen
sibilmente superiore. Ciò dipende dal fatto che i matrimoni senzà 
prole sono stati molto più frequenti (30,8%) fra le classi ducali che 
tra le classi medie (20,8 %). Che la prolificità delle case ducali sia 
maggiore di quella della classe media, è dimostrato con più evidenza 
dalla maggior frequenza dei matrimoni a proliticità media ed elevata 
presso le case ducali (l). 

(1) Nel numero dei figli sono compresi per la classe media i nati morti e gli 
aborti) che non si sono potuti eliminare, circostanza questa che fa. aumentare la 
pr{)lificità media, ed elevata della classe media in confronto a quella delle case du-
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Matrimoni con prole 0/O 

Case ducali 
Classe media 

Collegiates e Non-Collegiates 

--------------------------~I--------II·------------------
bassa (1 - 3 tigli) • 
media (4 - 6 tigli). 
elevata (7 e più figli) 

73,3 
22,2 

4,4 

77,9 
20,7 

1,4 

Non credo che la maggior prolificità delle case ducali sia do
vuta a una più intensa fecondità fisiologica, ma piuttosto a una mi
nor diffusione dei mezzi di prevenzione. Il fatto che presso le case 
ducali i matrimoni senza prole siano più numerosi, non contrasta 
con questa opinione, perchè come s'è già dett.o, i casi in cui i co
niugi non vogliano assolutamente aver -dei figli son molto rari. In
torno alla limitazione della prole presso la classe media ci dapno 
pure notizia gli autori, che nel questionario ponevano direttamente 
la domanda se la prole fosse stata volontariamente limitata o no. 
I risultati dell' inchiesta per il totale dei matrimoni (collegiates e 
non-collegiates) sono: 

Con limitazione. 
Senza limitazione. 
Incerti. 

TOTALE 

Matrimoni 0/O 

45,58 
29,81 
24,61 

100,00 

Si sa quindi con certezza che un po' meno della metà delle fa
miglie sono volontariamente limitate, ma tenendo conto degli « in
certi» e della circostanza che molte persone le quali per continenza 
si astengono dai rapporti seBsuali, abbiano risposto in buona fede 
non - come rilevano gli autori stessi dell' inchiesta - non sembra 
troppo azzardato ammettere che tre quarti dei matrimoni della 
class8 media siano artificialmente limitati. 

cali. Dello stesso fatto conviene tener conto anche rispetto alla frequenza. dei ma.
trimoni senza prole. 
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lS~·· Oaratteristiche demografiche delle case ducali inglesi. - Ri
spetto ai matrimoni le case ducali inglesi si distinguono dal resto 
della popolazione per una frequenza più elevata delle seconde nozze, 
per l'età più matura degli sposi e più giovanile delle spose - ca
ratteristiche queste comuni a tutti i gruppi aristocratici sinora stu
diati. L'omogamia di rango risulta debole, molto forte invece quella 
di nazionalità. I divorzi e le separazioni sono relativamente rari. 

La fecondità, considerata sotto iI triplice aspetto di produt
tività, prolificità <6 .. capacità genetica, è piuttosto bassa, perchè la 
restrizione della prole viene praticata su larga scala. Ciononostante 
lo, fecondità del gruppo aristocratico può dirsi un po' più elevata 
di quella delle classi medie, dove l'uso di mezzi neo-malthusiani 
dovrebbe essere più diffuso. La prevalenza delle nascite maschili 
favorisce)a conservazione delle famiglie, e, più ancora, lo, quota 
minima di mortalità infantile. Per l'età giovanile delle spose lo, 
prole nasce eugenica e per le cure, con cui viene allevata, rari sono 
i frutti che non giungano a maturità. Così, quantunque lo, fecon
dità sia scarsa, le case ducali riescono a combattere le cause di 
estinzione, e la lòro politica demografica è quella di tutte le altre 
aristocrazie: conservare e tramandare il casato, esplicando un'azione 
razionale Bulle nascite e preser"vando la prole dalla mortalità, in 
modo che il numerò più largo possibile di prodotti pervenga in 
buone condizioni a maturità e possa a sua volta procreare e per
petuarsi. 

19. L'estinsione delle aristocrazie. - Sino dai tempi di POLIBIO 
e di TACITO s'è fatta l'osservazione che l 1e classi superiori tendono 
a ridursi rapidamente di numero, e si ritiene che questo fenomeno 
sia determinato sopratutto dalla scarsa fecondità. Ma poco si sa 
delle cause che alla lor volta producono una diminuzione di fecon
dità. La tesi sostenuta da SADLER e DOUBLEDA Yche una nutrizione 
sovrabbondante riduca lo, fecondità, e quella di SPENCER intorno 
all'antagonismo tra individuazione e forza genetica, non furono 
confermate dalle ricerche più recenti di genetica. GALTON, che con- " 
siderava l'intensità della fecondità come un carattere ereditario, 
attribuiva invece l'estinzione di molte famiglie aristocratiche inglesi 
ai matrimoni cQn ereditiere, discendenti da famiglie poco prolifiche. 
Il COBB (1), riprendendo _lo, tesi del GALTON, sostiene che i membri 
di famiglie piccole, sia maschi che femmine, appartenenti alle classi 

(1) Human !ertiUt!l, in « The Eugenics Review», Gennaio 1913. 



~7 

superiori, hanno maggiore probabilità di sposarsi tra loro, perchè 
più ricchi di quelli di famiglie numerose, ed afferma che la società 
tenderà d'ora innanzi a distribuirsi secondo la fecondità: «the more 
fertile at the bottom and the less fertile at the top ». 

~ La rgamente diffusa e decisamente sostenuta da molti autori, 
che studiarono il problema dell'estinzione delle aristocrazie, è l'o
pinione che la rigida endogamia seguita per tradizione dalle famiglie 
della grande aristocrazia, produca sterilità e diminuisca la fecondità. 
A questa stregua i matrimoni omogami per rango dovrebbero essere 
meno fecondi degli altri. Quantunque i numeri di cui posso disporre 
siano molto piccoli, pure mi è sembrato interessante esaminare, se 
t dati, che ho raccolto intorno alle famiglie ducali inglesi, si adat
tano o no a questa tesi. La mia analisi dÌede i seguenti risultati: 

Produttività. 
Prolificità . 
Capacità genetica. 

Media dei nati nei matrimoni 

Omogami per rango 

3,30 
3,67 
3,75 

Altri 

1,85 
2,74 
2,34 

Qualunque sia l'indice che si voglia assumere, la fecondità dei 
matrimoni omogami per rango risulta molto maggiore di quella degli 
altri. Si può quindi tranquillamente affermare che, almeno nel gruppo 
e nel periodo considerati, l'omogamia di rango non solo non ha 
causato una riduzione della fecondità, ma anzi che essa appare quasi 
un fattore favorevole a una più larga prolificazione. Non credo che 
sia il caso di attribuire alle coppie omogame una maggiore fecon
dità fildologica. Ritengo anzi che la prole più numerosa dei matri
moni omogami sia dovuta al fatto che in tali matrimoni, o non si 
pratichi affatto, o si pratichi in minor grado, la restrizione~ E la 
ragione per la quale credo che le coppie omogame non usino freni 
preventivi, si è che quasi sempre il matrimonio con una sposa di 
pari rango è contratto dal primogenito o dal presunto erede del 
titolo e dei beni. Per i cadetti diseredati non è facile trovare 
una sposa di pari rango, e, dati i mezzi spesso molto modesti di 
cui dispongono nella loro qualità di ufficiali dell'esercito o della 
marina, o di impiegati nei servizi civili o nelle colonie, essi si ve
dono costretti a limitare la famiglia. 

Vediamo infine alcuni dati intorno all'estinzione delle case du-
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cali inglesi. Un casato dicesi estinto completamente, quando non 
esista più nessuna persona di sesso maschile o femminile, che ne 
porti il nome. Le case già estinte nella 1inea maschile sono quindi 
destinate a scomparire entro un termine più o meno breve. In tutti 
questi casi si tratta sempre di una estinzione sociale €I non biologica, 
perchè i caratteri ereditari delle stirpe possono esser trasmessi e 
perpetuarsi nei discendenti delle linee femminili. 

Delle 31 case ducali inglesi, registrate nella III Parte dell' Al
manacco, se ne sono estinte dal 1876, data dell' inserzione, sino a 
tutto il 1923, quattro, di cui due completamente e due nella linea 
maschile: 

Case estinte Anno Case estinte Anno 

completamente dell' estio zione nella linea maschile dell'estinzione 

Cleveland 1901 Buckingham -

Dorset 1908 
Chandos 1889 

Fife '. 1912 

In circa mezzo secolo s'è quindi estinto il 13 % delle case 
inglesi. 



L. HERSCH 

La mortalité causée par la guerre mondiale. 

§ 1. - Les guerres tuent non seulement directement, SUI' Ies 
champs de bataille ou à la suite des -blessures et des maladies con
tractées par les militaires au cours des bostilités, mais aussi indi
recternent, en provoquant une reerudescence de mortalité parmi la 
population civile des pays belligérants, 'voire aussi dans bon nombre 
de pays neutres. l)ors des gra,ndes guerres du 19me siècle, la mor
talité indireetement causée par la guerre était mème bien plus forte 
que celle qu'elle causait directement (l). 

Naturellement, entre la mortalité causée directement et celle cau
sée indireetement par la guerre, la limite ne saurait etre traeée avec 
une précision entièrement satisfaisante. Ainsi, Iorsque civils et 
militaires snceombent à une rneme épidémie qui, à la, suite de 
la g'uerre, sévi t dans les casernes et dans Ies maisons privées, 
dans Ies hòpitaux militaires et civils, on dira diffieilement quel est 
]e nom bre cles militaires décédés qui doit etre attribué aux effets 
directs de la guerre et combien de ces décès doivent ét.re imputés 
à Bes effets inelirects; el' un autre eòté, on ne voit pas bien dà,ns 
pareilles circonstanees pourquoi tùus Ies déeès de militaires dev
raient ètre portés au compte des effets direcetment meurtriers de .la 
guerre tandis que Ies décès des civils emportés par l'épidémie 
sont naturellement considérés comme causés indirectement par la 
guerre qui l'a provoquée. Il en est de meme des anciens combattants 
décédés un certain nombre d'années après leur rentrée dans la vie 
civile, à la suite d'une maladie contractée SOUg Ies drapeaux: ce sont, 
au fonel, des décès directement causés petr la guerre, mais on Ies 
retl'ouvertt rarement dans le relevé de ces derniers. 

Mais si iei, comme ail1eurs, il ne peut naturellement s'agir de 
rien d'absolu, on con viendra néanmoins qu'il existe, maIgré tout, deux 

(1) Voyez notamment le premier chapitre de notre ~tude La mortaZit' oh" 1M 
neu tl'e, en- tempa de gue1're, Paris et Genève 1915. 
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catégories differentes de décès causés par la guerre: l' une embraB
sant grosso 'modo lefol militaires et l'autre, la population civIle. L'en
sembl.e des décès de la première catégorie constitue ce que nous ap
pelons la mortalité directement causée par la guerre; la mortalité 
des civils est celle qu-'elle cause indirectement. 

Notre étude sur lamortalité causée par la guerre mondiale com
mencera par l'examen de la première catégorie de décès, par Ies décès 
des militaires. 

PREMIERE P ART lE 

La mortalité causée directement par la guerre mondiale. 

Section I. - Les nombres absolu8 des militaires morta et leur rapport 
aux effectifs 1nobilisés (l). 

§ 2. - Il existe plusieurs sources et plusieurs procédés ponr éta
blir le nombre des militaires tués ou décédés à la suite de la guerre. 

N ~tons d'abord les données direotes dea ministères de la guerre et 
de la marine. En effet, pour toute la durée pendant laquelle les trou
pes se trouvent sur pieds de guerre, les administrations centrales 
militaires possèdent SOllvent des renseignements réguliers (ròles, Ha· 
tes, . registres, etc.) SUI' l'état des contingents armés de la nation. 
Parfois elles complètent encore leurs propres données par celles des 
associations d-'anciens combattants pour ce qui concerne Ies décès 
Burvenus après la démobilisation ou après la libération du servi<~e. 
(Ici se rangent également les données\ des caisses de pensions ponI' 
membres de famille de militaires décédés, etc.). 

An sujet de cette source de renseignements directs, il faut ce- . 
pendant faire les observations :mivantes: 

D'abord, elle laisse planer une incer~titude plus ou moins grande 
sur le sort des militaires «disparus ». Durant la guerre, la signifi
cation réelle de cette grandeur inconnue est particu1ièrement incer
taine. Après la conclusion de la paix et le retour des prisonniers 

(1) La dorée do servi ce ayant consldérablement varié pour les mobilisés se· 
/"lon le8 pays, selon Ies classes d'age et souvent meme selon les circonstances indi

viduelles, il aurait, à proprement parler, fallu envisager non pas le chiffre dea 
mobilisés, mais celui dea jours - service, c'est à dire la somme dea mobilisés muI· 
tipliés par le nombre des jours passés par chacun d'enx dane le8 formations mi· 
litaires. Malheorensement, les donuées nnmériques y relatives font pour ainsi dire 
complètement défaut. Nona sommes donc forcés de laisser eet aspect du probl~me 
enti~rement su dehol's de n.)tre étude. 
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demeurés vivants, les «disparus» doivellt généralement etre consi
dél'és comme morts; un certain nombre d'entre eux, dont l'impor
tance varie naturellement suivant les cas, reste cependant vivant. Dans 
la suitp-, nous compterons les disparus au nombre des morta. Nous 
majorerons ainsi le cbiffre réel des décédés; mais vu les nombres 
énormes des victimes de la guerre mondiale, les «disparus» restés 
vivants - dont le nombre est comparativament assez restreint -
ne peuvent guère avoir d' lnfluellce marquée sur le résultat final du 
calcul qui, comme nous le verrOllS tout à l'heure, ne peut etre, en 
général, q ue très approximatif. 

Oe qui est beaucoup plus grave, c7 est que les données directes 
sur les militaires péris à la guerre Sont le plus souvent incomplètes 
et fréquemment ll'existent pas du tout . .Elles n'existent pas pour dea 
pays encore mal organisés ainsi que pour des. pays qui furent en
vahis, dont Ies armées furent mises en déroute, les archives dispersées, 
la vie publique bou leversée, c'est à dire là où les ravages de lo. 
guerre furent les plus atroces. - Dans des circonstances pareines, 
il faut donc chercbel l'établir par d'autres moyens le chiffre - na
turellement bien approximatif - des tués à la guerre. 

§ 3. - Oe chifI're approximatif peut etre déduit également des 
données fournies par les '1'egistreb de l'état oivil, donc des statistiques 
générales du mouvement de la population. A quelques rares excep
tions près, ces statistiques ne font pas de distinction entre la po
pulation civile et la population militaire; elles ne fournissent donc 
pas de renseignements directs SUI' les militaires décédés par suite 
de la guerre. ElIes permettent cependant d'arriver au résultat cher
ché par voie détournée, notamment de la manière suivante: 

On calcule d'abord ]e surcroit de décès constaté pendant la phase 
destructive de la périodedémographique de la guerre (1) parmi les 
bommes agés de 15 à 49 ans révolus et ptwmi les femmes du meme age. 
La mortalité indirectement causée par la guerre (comme la mortalité en 
général) étant, pour la catégorie d'age indiquée, sensiblement la meme 
pour les deux sexes, le grand écart que l'on constate, à cet age, 
entre le nombre des décès masculins et celui des décès féminins 
doit et re attribué à la mortalité directement causée par la guerre (2). 

(1) Pour la siguification exacte des termes «phase destructive:. et «période 
démographique de guerre», voy. La 'mortalité chez les neutre8, pp. 9-10. 

(2) C'est précisément de cette façon que nous avons nous-mème établi le chif. 
fre de 100.000 comme nombre approximatif des militaires frauçais -péris dan" la 
guerre de 1870-1871. - En effet., en comparant le nombre des décès de chaque 
sexe et groope d'A,ge qu'on a observé en France en 1870.1871 à celui ob8erv~ en 



Il va de soi qu'iei encore, de nombreuses réserves s'imposent. 
Les registres des décès ne sont pas toujours suffisamment exacts 
lorsqu'il s'agit d'années de guerre. La recI'udeseence de mortalité 
causée indireetement par ]a guerre n'est pas non plus tout à fait 
égale pour les deux sexes; eomme je l'ai signalé ailleurs, elle est, 
en effet, légèrement plus forte pour les hommes que pour les fem
mes (1); et ainsi de sui te. Par conséquent, les chifl'res obtenus par ce 
procédé ne doiventètre acceptés quJà titl'e dJapproximation. Cel)en
dant, puisque dans toutes ees l'echerches il ne s'agit que de valeurs 
plus ou moins rapprochées de la réalité, je trouve que le procédé 
indiqué, là où il peut ètre appliqué, est encore l'un des meilleurs 
pour établir le nombre des soldats morts à la guerre. 11 permet, en 
outre, de fixer (avec approximation bien 'entendu) non seulement le 
chift're global de ees soldats, mais encore leur répa,rtiUon par dge: 
pour cela, i1 sullit en effet de comparer le sueroit de déeès des deux 
sexes par groups d'àge plus restreints (2). 

1869 (qui fut Unè année normale au point de vue de la mortalité, le taux géné
ral des' décès ayant été en France de 23,5 p. 1000 habitants en 1869 contre 23,6 
en moyellne de la période décenllale 1861-1870), on trouve pour les deux années 
1870-1871 un surcr~1t de décès, attribuable aux effets directs et indirects de la 
guerre, qui s'exprime par les chiffres suivants: 

Difi'érence entre le 

Age Hommes Femmes surcrott de décès dea 
hommes et celui dea 
femmes 

15-19 ans 12.899 9.212 3.687 
20-24 » 

Il 
60.574 12.059 48.515 

25-29 » 32.966 11.153 21.813 
30-34- » Il 21.452 10.502 10.950 
35-39 » d 17.160 ~0.794 6.366 'I 

4,O-H » I 14.826 10.132 4.694 
45-49 » I 13.775 9.071 4..704-
50-54 » 11.364 9.407 1.957 

15·5' » 185.016 82.330 102.686 

(Pour les chifires des décédés, par sexe et groupe d'age, pendant les années 
1869-1871 en France, voy. Statistìq/te internationale du mouvement de la population 
pnbliée par la Statistique Générale de la France, torne I, Paris 1907, pp. 718-723). 

(1) La m01·talité ohez les neutres, pp. 13 et 19-26 ainai que les diagrammes cor
respondants. 

(2) Ainsi, d'après le tableau que noua venons de voir on peut constater que près 
de la moitié de tous les militaires français morts à ]a guerre de 1870-1871 étaient des 
jel1néS gene de 20 à 25 ana (environ 48.0ÒO); que le~ soldats tuba à l'age de 25 à. 

,. 
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Malheureusement, ce procédé, basé SUI' le classement des décé
dés par sexe et par age, ne peut pas du tout etre appliqué à la pré
sente recherche. D'abord, les statistiques des décédés classés par sexe 
et par age ne sont publiées qu'avec des retards considérables et pour 
les années 1914-1920, autant que nous sachions, elles ne sont encore 
publiées pour aucun des pays pour lesquels on ne possède pas de 
renseignements directs SUI' les militaires tués. Mais ce qui est plus 
grave c'est que pour les pays bouleversés par la guerre qui, depuis, ont 
subi cles changements territoriaux profonds (les empires de Russie, 
d'Autriche • Hongrie, de Turquie, la Serbie, la Grèce, la Roumanie, 
etc,), on n'aura jarnais les statistiques de~ décès pour la période de 
la guerre mondiale et encore moins aura-t·on jamais des statistiques 
relativement complètes des décédés classés par sexe et par age. 

Dans ces conditions, il ne saurait naturellement etre question 
d'un procédé unique applicable à tous les pays directement ou in
directement atteints par la guerre !pondiale. Dans chaque cas par
tieulier, notre methode de recherche devra s'adapter à la nature des 
données statistiques disponibles. Les chiffres auxquels nous arrive
rons, de meme, n'auront donc pas tous le mème degré de certitude. 
Parfois, le manque quasi-('omplet ùe dOllnées positives nous oblig'era 
de recourir à de simples évaluations faites soit par nous-meme soit 
par certains autres auteurs. Il va sans dire que, dans des cas pareils, 
nous indiquerons la source à laquelle ces évaluations furent puisées 
ou les considérations dont nous nous sommes guidés en admettant 
tel chiffre évalué. Notons encore que le caractère «officiel» de la· 
source de tel ou tel chiffl'e évalué est loin de constituer une garan
tie suffisante con tre des inexactitudes importante~ et l10tamment 
contre des exagérations; car les Etats pouvaient avoir intéret à gros
sir ]eurs pertes de guerre (quoique ici, pour les pertes en hommes, 
cet intéret fflt moins direct que pour les pertes matérielles) (1). Quoi 
qu'il en soit, les chiff'res avancés dans des cas pareils demeurent 
nécessairement assez problématiques. 

§ 4. - Enfin, avant d'entrer dans lp, calcul des victimes de la guer
re, nous devons traneher eneo re une question sujette à controverse. 
Elle concerne la notion meme de la guerre mondiale et, par suite, 
aussi sa durée. 

30 allS étaient an nombre d'environ 21.000, cenx de 30 à 35 ans au nombre d'en
viroll 10,000, et ainsi de snite. 

(1) C'est ainsi que les évaluations plus ou moins officielles du chiffre des tué!J 
Ile rapportant,. par exemple, à la Serbie, la Roumanie, ou la Bulgarie noua parais. 
8ent sensiblement supérieure!J à la réalité (voy, plus loin, §§ 9, lO, 11, 18 et 31). 



En eflet, les hostilités n"ont pàS cessé partout le 11 novembre 
1918 et la paix ne fut pas conclue entre tOut le monde en été 1919. 
Ainsi, la Turquie a poursuivi la guerre encore environ quatre anso La 
meme observation se rapporte à la Grèce. Le problème est encOre 
beaucoup plus important pour ce qui concerne les territoires de l'an
cien empire russe. On dit eouramment que la Russie est sorti e de 
la guerre vers la fin de 1917, à la suite de la révolution bolehévis
te. Au point de vue de la politique internationale, c'est exact; car, 
à partir de ce moment, la Russie a cessé d'etre une des puissances 
« alliées ». Mais il me semble qu'il en est tout autrement du point 
de vue démographique. En effet1 la Russie soviétique ne pouvait pas, 
en pieine guerre, se retirer de la lutte où elle avait été engagée à 
eòté des AlIiés qU'en retombant fatalement dans la guerre par un 
autre còté. Ce fut done pouI' elle la guerre civile, alimentée à son 
tour par des interventions aI'mées (ou meme par des guerres décla
rées) de la part des anciens alliés: des Anglais au Nord, des Fran
çais au Sud, des Japonais à l'Est et des Polonais à l' Ouest. Ce 
Qu'il . y avait de changé pour la Russie, e~était surtont la couleur 
des drapeaux, mais la guerre meme subsista durant eneore trois an
nées environ. Or, au point de vue des réalités démographiques c'est 
le fait de la guerre qui doit compter talldis que les drapeaux sons 
lesquels ou contre lesquels elle se fait n'ont, à notre avis, que peu 
d'importance. Dans la réalité, pour Ies pays de l'ancien empire rus,:" 
se, y compris la Pologne, l'état de guerre inauguré en été 1914 ne 
s'est terminé qu'à la fin de 1920 (1). 

}. 

A. - La mortalité directem,ent causée par la guerre dans les pays 
Alliés de l' OUBat et dUt Sud. 

§ 5. - De tous ces pays, c'est- la FRANCE qui fut frappée de 
beaucoup le plus durement. L'impòrtance des pertes subies par la 
France s'exprime par les chiffres suivants (2): 

(1) D'ailleurs, les pertes subies par les A1liés dana les opérations liées à la 
/ guerre civile en Russie sont également comptées par eux parmi les pertes causées 

par la guerre mondiale. Voyez à ce sujet, en particulier, Statistics o} the military 
effort oi the British Entpire during the Great War, War office, March 1922, p. 244. 

(2) Les chiffres relatifs à la France sont citéa d'après le «Jotwnal de la 80-

oUti de statistique de Pm'is », 1920, pp. 45·46, qui les emprunte à deux rapporta pré
sentés à la Chambre dea Dépntés par M. L. MARIN, rapportenr général du budget 
(Rapports relatifs au paiement du picule aua: famille8 des militaires dispa'Pu8, Nos 6235 
et 6659, Bassion de 1919). 



Décédés Disparus Totaux 

A rmée de terre: 
au Il novembre 1918 1.093.800 260.600 1.354.400 

du Il novembre 1918 
28.600 au Ier juin 1919 28.600 

--

ENSEMBLE 1.122.400 260.600 1.383.000 (1) 

Armée de me.r: 5.521 4.994: 10.515 

Au TOTAL I 1.127.921 265.594 1.393.515 

En chift're rond, les militaires français tués ou disparus sont 
donc au nornhre d'un million guatre cent mille (2). Ce chiffre parait 
bien étre définitif. 

Le total des mobilisés de l'armée de terre s'est élevé, pour. la 
France, à 8.410.000 dont 7.935.000 Européens et 475.000 indigènes 
de l'Afrique du Nord et coloniaux. Les 1.383.000 militaires de terre 
décédés et disparus constituent a,insi pl'esque exactement un sixième 
(16,6 p. 100) de tous les mobilisés. 

Parmi les 1.354.400 décédés et dispa.l'uS à la date de l'armisti
ce, il y avait 1.282.000 Européens et 72.400 indigènes de l'Afrique 
du Nord (29.300 décédés et 8.900 disparus) et indigènes coloniaux 
(26.700 décédés et 7.500 disparus). On doit ainsi compter qu'en dé
finitive, les militaires français péris dans la guerre se composaient 
d'environ 1.320.000 Européens et 75.000 extra-européens. Les Fran
çais de France formaient ainsi 94,3 p. 100 des mobilisés et envir:on 
95 p. 100 des .militaires décédés. 

§ 6. - Le War Office du ROYAUME-UNI a publié un l'apport 
statistique, trés détaillé à certains égards, sur l'effort militaire de 
l'Empire Britannique dan8 la grande guerre. Nous en extrayons les 
chiffres qui suivent. 

Le nombre des militaires décédés (tués pendant les opérations, 
morts de blessures, morts eu captivité ainsi que les disparus dout 
la mort fut l'econuue pouI' des affaires officielles) a été, pour toute 
la péI'iode allant du 4 aoiìt 1914 au 31 décembre 1920, comme suit (3) : 

(1) don t 36.800 officiers et 1.346.200 hornmes de troupè. 

(2) Tel est allssi le chiffre communiqué par le gouvernement français, à. lo. 
date du 19 mai 1921, en réponse au questionnaire envoyé par le Bureau Interna
tional du Travail (Enquéte sur la praductian, torne IV, Genève 1924, p. 37). 

(3) St(ltiltic8 al the military effart al the B"Uish Empire during the Gt'eat War. 
1914.-1920. March, 1922. London, p. 237. 



Iles Britanniques • 
Empire des Indes: Britanniques 

» » » Hindous : 
Canada 
Australie 
N ouvelle-Zélande 
Union Sud-Africaine 
Terre-Neuve . 
.A.utres colonies. 

TOT.A.L 

~02.4io (1) 
2.393 (1) 

62.056 
56.639 
59.330 
16.711 

7.121 
1.204 

507 

908.371 

Sur le total des 908.371 militaires succombés (dont 46.70;) of
ficiers et 861.668 hommes de troupe), 704.803 soit 78 p. 100 revien
nent ainsi à la métropole tandis que 203.568 (2) soit 22 p. 100 ap
partiennent aux posseRsions britanniques d'outre-mer. 

Cependant, dans sa réponse au questionnaire du Bureau Interna
tional du Travail, en date du ~2 juin 19~1, le gouvernement britan
nique" en y comptant également Ies pertes de la marine marchande 
et du serviee des pèeheries, indique, pour Ies originaires de GranfIe 
Bretagne et d'lrlande, un total de déeès de 743.702; Le total des c1é
cès s'élèverait àinsi pour tout 1'Empire à 949.663 (3). 

Le nombr~ des militaires succombés fut ainsi pour Ies Iles Bri
tanniques presque deux fois moins élevé (56: 100) que pour la Fran
ce proprement dite (744.000 pour le Hoyaurne-Uni contre 1.320.000 
pour la France d'Europe). 

Les possessions extra-europét\mnes de Pempire britannique ont 
pris une part considér.tble aussi a u recrutement dps armées. Voici, 
eo effe t, quel a été le nombre des ellròlés dans l'armée (à l'exclu
sion de la marine) pour Ies différentes parties de l'Empire: 

(1) .A.rmée régulière, territoriale et, divisiun navale royale. 
(2) Ce ùernier chiffre ne parait pas tont-à-fàit complet, notamment pour ce 

qui concerne les indigènes. Ainsi, l'Unioll sud-africaille avait envoyé dans le Sad
Ouest .A.fricain 103.380 hommes dont 33.546 gens de couleur, mais les pertes de 
ces derniers ne furent pas enregistrées (ibidem, p. 772). Le total des décédés ne 
comprend pas non pluB 42.940 illdigèlles africains de cenX qui accompagnaiellt les 
troupes «(fQll~wers l» taés ou - plus soU\rent - succombés à. des épiùémies (IBID. 
p. 756, note 9). - Ou n'a de mème pas compté ùaus le total 4.075 décès de mi
litaires canadlens survenus an Canada mème (p. 758). 

(3) Eu tenant compte des lacunes dans les chiffres des pertes des indigènes qne 
nOllS avons marquées dans la note précédente, on arriv€lrait, pour l'ensemble de 
l'Empire, il. un total de décès causé directement par la guerre s'élevant à près d' tul 

million en chiftre l'ond. 



11es Brilannìques': 

Etat des armées britanniques au l er aoùt 1914 733.514 (1) 

4.970.902 (2) Enròlés jusqu'au Il novembre 1918 
donti: Angleterre 

» Pays de Galles 

» 

Ensemble 

Ecosse 
Irlande 

4.006.158 
272.924 
557.618 
134.202 

. 5.704.416 (3) 

PU8sessions d'Outre-Mer (enròlements jusqu'au 
II novembre 1918 (3) : 

Ensemble 

Canada 
Australie 
N ouvelle-Zélande 
Afrique du Sud (4) 
Indes 
Autres colonies (5) 

Total de L'Emp'ire B'ritannique 

628.964 

412.953 
1~8.525 

136.070 
1.440.437 

134.837 

2.881.786 
8.586.202 

~-~- - -- -----~-------- ~-----_.- - --- ------

I~e total des soldats mis sur pieds par l' BlIlpil'o Britannique a 

done été sensiblement égal <l, celui lllohilisé par la France. Mais un 

t.iers des contingents britalluiques (;n,Go/ ll ) fut t'ourni pa1' Ics po~

Ressions d'outre-mer (contre près de t/'/o selllelllent enFran(~e). 
I.Je militaires pél'is (lan" la glIel'l'e eonstitncnt aim;i un ncuviime 

des effeetifs enròlés pour l' ensem~le de l' I~lIlpil'e (UOH.:n l: 8.58(L~02 = 
10,6%) (ti) et l.tn. /miUème des enn1lés (1:..t4%) ponI' sa partir eUl'Opéell
ne (contre un sixième ou 16,6°;0 en Pi'allce) (7). 

(l) Ibid., p. 30: saus compter 239.561 hOlllmes de trollpes indigènes Ilans ]'In-

de (p. 777). 
(2) lbid., p. 363. 

(3) Ibid., p. 756. 
(4) Duus ce chiffre ne sont pus compris 92.837 hOlllllles de troupes de cOllleur~ 

qui se trollvent réunis iei sons la l'llhriqnc « antres eoIOllies}) (IBI!>., p. 772) 

(5) Y compris Ics tronpes de con1eu1' recrlltéei'l dans l'Afriqne da Sud, UllX 

Indes Occidentales, etc. 

(6) 11,1 ou Il,60/° si l'on cOlllptait 949.663 OH un million de déeédés. 
(7) Les Statislic8 o} thp. milila/'y effol·t n'indiqllellt pas COlUlUCIlt Ics lIliu'tail'es 

tués se répartissent entre les di\'erses parties dn l{oyanme-Uni. Si' l'on snppose 
le nombre de tués proportlOlluel aux etfectifs enrC,lcs, Ies 744.000 militaires <Iu 

Royaume-tJrii morts à la guerre se répartiront comme snit: 641.000 pour l'Augle

terre et le Pays de Galles, 83.000 pom l'Ecosse et 20.000 ponr 1'Il'lande. 

Neh'on - Vol. V. n. 1. 
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§ 7. - Pour l' ltalie, diverses publications donnaient, à divers 
moments, des chifires bien ditférents (1). Nous croyons utile, dans 
ees conditions, db reproduire ici la réponse du gouvernement italien 
au questionnaire du Bureau International du Travail, datée du 6 
septembre 1921 (2): 

«Une veritable statistique des pertes en hommes subies par 
l'Italie, à la suite de la del'nière guerre, tÙt pas encore été établie, 
et cela ponI' tou t un ensem ble d~ causes. 

«On a pu, en lieu et pIace, compiler les données statistiques 
recueillies, pendant la guerre, par le Grand Quartier Général italien 
qui avait, dans ce but, constitué un bureau spécial confié à un pro
tesseur de statistiquede l'Université. Oe professeur était chargé de 
reeueillir tous Ies renseignements sur 1(>8 décès survenus soit SUI' 

les champs de bntaille, soit cl ans Ies hòpitaux et, autres formations 
sanitaires. Après l'armistice, on ajol1ta à ces données eelles fournies 
par le ministre de la guerre, qui coordonna et compléta la statisti
qne du Grand Quartier Général. 

«11 est certaill qu'étant donné les difficu1tés qu'ofiraient de te 1-
Ies illvestigations, Ies chiftres ainsi obtenns - et que l'on a com
muniqnés, p~ur recevoir ]es indemnités llécessaires, à la Oommission 
<Ies Réparations - sont défectueux. En effe t, cles recherches ulté
rifl,nres, actuellement en cours, font augmenter le nombre des inva
lides et U10rts déjà connus. Le chifi're des morts et disparus, qui 
avait été précédemment fixé à 650.000, ne correspon<I pas à la réa· 
lité, car, à, la date du 28 février 192], on avait déjà liquidé 580700 
pensions en favenr des militaires morts à la guerre. Il y avait 
en conrs de liquidation ou d'instruction 163.307 autres demandes 
de pellsion à des faruilles de rnilitaires morts. O'était déja, à ce 
moment-Ià, une augmentation sensible, en comparaison du cbiffre con
IlU de G50.000 militaires morts. Il faut eilsuite tenir compte du faiti 
qu'il y a un certain nombl'e de soldats qui sont morts sans laisser 
à leur famille le droit à la pension de guerre ». 

Malheureusement, eette réponse Il' indiqne pas quelle a été, d'une 
façon géllérale, la proportion des demandes reconnues justi:fiées dans 
l'ensembìe df\s demandes présentées. En tout ca s, le chiffre des mi-

(1) Ainsi, par exemple l'Annuai1'e général de la Fmnce ct de l'Etranger (1919, p. 
X) fixe le 110m bre des tnés, mOl'ts et disparus italiens à 467.934; 1es Stati8tics oJ 
tlte militar]1 eifo1't etc. (p. 352) dOllnent le chifì're l'ond de 460.000 morts; M. Law. 
11011 (Eu"ope after il/e 1co1'ld 1t'a1', LOlldon 1921, p. 37) indique le chiffre de 469.000 
tués et disparus; le Stati8tisches Jahrbuch fii1' das Deutsche Reich (1921/1922, p. 28) 
donne le chiffre de 496.000 inorts; M. DOHING (Die Beviilkm'u1/g8betuegung int Wel
th'z"eg, III, 1920, p. 37) évalue ce nombre à 600.000, et ainsi de suite. 

(2) Enquéte 8lU' la pl'odllction, tome IV, pp. 37.38. 



litaÌres inorts à la, gùerre oli à caùse <le la guerre doit se trouver, 
d'après cette réponse, entre 650.000 (qni était déjà sensiblement dé

passé) et 750.000 (car 580.700 + 163.307 == 744.007). Nous ne com
mettrons donc pas de grosse erreur en prenant le jllste Illilieu entre 
(~es deux lilllites: le normbre des militaires rmorts en ltaUe doit dono étre 
d'environ 700.000 (1). 

Le nombre des soldats· mobilisés par l'ItaIie a été, selon le ta
bleau du Statistisches Jahrbuch fiir da·s Detttsche Reich (1921 /192~, 

p. 27), de 5.615.000 (2). 
Les rnilitaires décédés constituaient ainsi un huitième (12,50/0) 

cles etl"ectifs Illobilisés. 
En d'autres termes, bien que l' ltalie fùt entrée en guerre lO 

mois plus tard, Ies effectifs inobilisés, les militaires morts et, par 
suite, aussi la fréquence des décès parmi les niobilisés ont été sell
siblement les memes ponI' l'Italie et pour IeR Iles Britanniques. 

§ 8. - Iles chiffres fournis par diverses publicat~ons au snjet 
des rnilitaires BELGES morts à cause dc la guerre varient eH raison 
dn simple au quintuple! Ainsi. i' Anmtai're (Jénét'al de la France et 
de 1'Et1'anger (3) indique le chiffre de 22.000 tués, morts ou disparns 
tandis que M. DORING (4) et, après lui, le Statistlsches Jah'rbuch fiir dc(.s 
Deutsche Reich (5) le font monter à 115.000. Ce dernier chifl"re est 
sans doute de la pure fantaisie. Ainsi, d'après Ies donuées approxi
lllatives publiées par Ies Statistics of the miritary e:tf()}"t etc. (p. 35~), 

le total des pertes belges en tués, morts de blessures et de ma1a· 
dies, bI essé s, disparus et prisonniers réunis se serait é1évé à 93.061. 

D'après cette dernière publication, le chiffre .Ies lllilitaires bel
ges tués, morts et disparus aurait été de 38.162. L'Enquéte da Ba
reau International du Travail, à la suite de M. h MARIN cité pl118 

haut (6) donne le chiffre de 40.936. M. IlA WSON (7) l'éva1ue à 44.000. 

(1) L'Enquéte SU1" la production (p. 29), 8e basallt sllr les mèmes dOIlnées, tìxe ce 
ohiffre à 750.000. - Noto1JS cependant que l'étnde trtlH documentée et très apl'l'O
fOl1die de MM. les prof"esseurs GINI et LIVI, pal'l1e da:Js le «l\letroll» après que le!! 
liguf3s ci-dessus f"l1rent écrites par HOUS, évallle le 1Jombre des militaires italieJls 
morts à la graude guerre à 575,000. Ce chiffre cOllceme pouI'tant les morts jusqu'all 
31 décembre 1918 seulemellt et devrait ètre élevé, d'al'I'ès les dOIlUé('s fOUl'llies iL 
la Commissioll des RéparatioIls, à 650.000 pouI' tenir compte des morts jnsqu'au 20 
avril 1920. (Voy. GINI et LIVI, .Alcuni aspetti delle perdite dell' EseTCito' ltalialloil
lustrati in base ai dati degli « Uffici Notizie ». «Metron», Volo IV, N. 2, pago 51). 

(2) D'après des dounées antérieures, le chiffre des lllobilisés était évalllé il. 
5.250.000. 

(3) Loc. Cito 
(40) Op. cit., pp. 48-49. 
(5) Loc. cito 
(6) Enquéte BU?" la p1"oduction, p. 29. NOllS Y lisons anssi: «chiffre ... donné égl11ee 

ment par _LlJ>wson », mais cette affìrmation provient maniftlstement, d'liTI malentendu. 
(7) Op. cit., p. 37. 
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C'est donc autonr de 40.000 q u"oscillent Ies estimations qnì pa .. 
rai8sent les plus plausib1es et dont Ies auteurs (le W AR OFFIOE 

britannique et le Rapporteur du budget en France) étaient relative
ment llIieux placés pOUI' cnnnaitre l'état réel des pertes belges. Paute 
de données phlS Slll'eS, HOUS accepterons ainsi le chifl're approximatif 
de 40.000 ~ans cllel'cher à le préciser dava,ntage. 

T,es données sur le nom bre des mobilisés sont plus convergente s, 
oseil1ant antolll' dn chiffre de 380.000 indiqué par le StaNstisches Jahr
bzwh fiir da8 DC1ll8Che Reich (p. 27). D'après l'Enqnéte dn Bureau In
terui! tiolla1 <1u rrravail, il seI'ait de :365.000. D'après l'Annuaire géné
'l'al de la France et de l'Etro./nge1', il serait de 388.000 (1). 

PouI' 3~0.OOO mobilisés, 40.000 décédés constituent une fraction 
de 10,5% e'est-à,-dire inférienre à ce que nous avons vu non seulement 
pour la, France, mais aussi pouI' Ies Iles Britanniql1es et l'ltalie. 

§ 9. - PonI' aucnn pays, Ies pertes de guerre ne IUl'ent évaluées 
de fiJ~on si divergente qne pouI' la, SERBIE. - Le sort terrible qui 
fat l'ésel'vé à ee petit pays dans la grande gnerre, son invasion par 
l'elln~llli, son oeellpation III ilitai l'e, ]('S hol'ribles épidélllies qui le ra
vageaient, la tragiqne rt'traite de son artllée dont les débl'is <1ùrent se 
réfug'iel' snl' un sol étranger, etc., tout cela était de nature à impres
sionaer pI'of~mdément Ies espl'its et à' créer des images, et des chif
f['es des plu§ falltastiques, d'autant plus que le bouleversement 
oOlllplt·t de la vie puhlique de ce pays relldait impossib1e toute 
statisiique vél'itaùle l'~latiy(· à la pél'iode de la. guerre. D'un autre 
('ùté, 1(· peli de dOIll\é('~ positivps (IOllt on ponvait dispo::;;er ne tra
dUlsait néc'essail'ell1cnt qn' une part minime de la r:éalité; ceux qui 
vOlilaii'lIt S'l'n t('nir aux sellles infol'lllations slll'es étaient done na
tlll'ellelllcllt alllellé;:; à ne voir et ,ì Ile faire voir qu'nne fraction des 
lWJ'tes subies par ce pays. La di1férence d'appréciations qui s'en est 
sui vie n'est donc pa.s de nature à nous étonner outre mestire (2). 
EI1(~ n'ea delllcnre pas moius dé(~oncertante. 

]\I. Di)u,ING se trou ve Ici égalelllellt en tete de file. Se basant 
Slll' lllle illfol'lllation parue dalls un des numéros du journal La Se··bie 
(pnhlìé en fl'anç,ais à l'étrallger surtont dans un but de propa
gantI,·), il donne, sans aucune hésita tion, le ehifl're de 690.000 com
me Ilol\}bre' des militaires serbes tués OH morts de blessures' et de 

(l) Cepellll:ut!;l iei. encorc, "M. DOltlNG, saus apport.er aucune preuve, donne 
les chilì:'re~ imagilHJs de 700-80U.000 (Op. cit., p.46). 

(2) Ves considératioIJ8 <1nalO~lles ex.pliqlleut anssl la divergence des chiffres 
dOllllés relativemellt à la Belgique. 
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maladies (1). Mais ce qui parait sUl'prenant c'est que ce chiffre fantastL 
que se trouve (comme nons l'avons vu aussi pour la Belg-ique), à la 
suite de la brochure de M. DOl~ING, reprodnit également dall~ le 
Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 1921/1922 (p. 28) et, si 
je ne me trompe pas, par le States?nan's Yearbook. 

Le gouvernement du Royaume Serbe, Croate et Slovène, dans 
sa réponse au questionnaire dn Bureau Internatio'nal du Travail, da
tée du 20 jallvier 1922, dit que le nombre des combattants tués, 
morts ou disparus du 28 juillet 1914 au lO janvier 1920, a été de 
365.164 pour la Sel'bie et de 13.325 pour le Monténégro, soit de 
378.489 pour ces deux pays réunis (2). 

D'antres publications donnent des chiffres rapprochés de celui 
fourni par le gouvernement Yongoslave. Ainsi, l'Annltaire génhal de 
la France et de l'Etranger ùe 1919 (p. X) donne le chiffre de 370.000. 
- M. LA WSON, à l'endroit cité, donne le chiffre de 369.000 -
M. HAYES, dans son histoire de la guerre indique le chiffre de 322.000 
pour la Serbie et 3.000 ponI' le :Nlonténégl'o (;)). 

Par coutre, les Statistics ot' the l1~ilitary ef.{ort ot' the British Em
pire (p. 353) n'indiquent poui' let Serbie (sans d'ailleurs indiq tier la 
source), jusq'au 4 décembre 1918, que le nombre beaucoup plus pe
tit de 45.000 tués et 82.535 disparus, soit au total 127.535. 

Nous possédons, cependant, des données positives qui permet
tent de conclure que les chiffres extremes, celui de ()90.000 et ce
lui de 128.000, sont erronés tous les deux, l' nn étant beaucoup trop 
élevé et l'autre beaucoup trop baso On peut s'en reudre compte de 
la façon suivante: 

La population du Royaume de Serbie, dans Ies fr'ontières éta
blies par le traité de Bucarest du 35 j uillet 1913, ne fut pas recen
sée avant la guerre mondiale. Par conséqnent, le chiffre exact de la 
population serbe à la veille ùe cette guerre n'est pas connn. Il peut 
cependant ètre tixé avec une approximation suffisctllte. - En ef
fet, d'après le recensemellt du 31 janvier 1921, le tcrritoire du Roy
aume d'avant la guerre mondiale comptait 4.129.638 habitants dont 

{l) Cet auteur, parlant de la mortalitè causée - directemeut et indirectement
par la guerre dans les petits pays belligérants (Belgique, Bulgarie, Roumallie, 
Serbie), dit mème ceci: « Nur iiber Sel'bien ist ziemlich abgeschlossenes Material be. 

kannt» (Op. cit., p. 4J), Il ne s'est mème pas demandé comment un pareil mirac. 
le aurait pu s'accomplir et cite simplement les chiffres trouvés dans le N0 14 de 
L.l, Serbie de 1919 (Ibid., p. 49). 

(2) Enquéte Sl(1' la p,'oduction, tome IV, p. 36. 

(3) .A. -1Jr'ef hilltm'y of the great war. New York, 1920, :p. 389. 
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2.655.078 ponI' la 8eI'bie septentrionale, c'est-à·dire la Serbie d'avant 
1913, et 1.474.560 pour la 8erbie méridiona,le, allnexée par le traité 
de Bucarest. Or, d'après le rccensement du 31 décembre 1910, la 
populatioll .de la 8erbie (septentrionale) était de 2.911.701. Bn ad
mettant que les pertes de la populatioll ont été proportionnellement 
à peu près les mèmes dans la 8erbie septelltrionale et dans la Sorbie 
méridionale} on m'rive donc à la conclnsion qu' à la fin de 1910, la popu
lation des territoires qui constituaient le Royaume serbe d'après le traité 

,l ' • l"' 00 ( . 4129G38X2911701) ( ue Bucarest etalt ( enVlron 4.530. O SOlt 2"" 8 l). 
65007 

Nous verrons dans la seconde partie de notre étude, en exami
nant la mortalité indirectement causée par la guerre, que dans ces 
eonditions l'excès de mOl'talité provoqué pal' la guerre en Serbie, 
aussi bien pal'mi la population civile que parmi les militaires, n'a 
pas pu dépa~ser au total le chiffre 'de 690.000 (et notez bien que la 
population civile de ce pays fut particuHèrement éprouvée par des 
épidémies dévastatrices, notamment par le typhus). I.1es pertes des 
militaires seuIs devaient done ètre très inférieures à 690.000. 

Mais mltrquons ici encore un ctutre aspect de la situation. D'une 
fa,çon générale, on peut remarquer que, dans les divers pays de l'Eu
rope qui ne sont pas des pays de très forte émigration, la popula
tion de 1.5 à 49 ans l'évol'tts constitue normalement presque exactement 
une moitié du totetl des habitemts; la population de. 1.5 à 49 ans de 
chaque sexe f"orme normalement presque exactement le quart de la popu
lation totale (2). Ce fut aussi le cas de la Serbi e avant la guerre. 
Ainsi, d'après le recensement du 31 décembre 1900 (le dernier dont 
leI' données relatives à la structure de la population par age ont 
été publiées), il y avait au Royaume serbe de cette époque 618.711 
hommes à l'àge de 15 à 49 ans sur un total de 2.492.882 habi
tants (3), ce qui fait 24,8 p. 100 de la population. A la fin 1910, il 
faut ainsi compter} pour le territoire du Royaume fixé à Bucarest, 

. , l Ad' 't 4530000) . en Vlron 1.130.000 hommes a 'age e 15 a 49 ans (SOl 4 . 

(1) L' Annuai1'e général de la France et de l' ..it1'angm·, 1919 (p. 1170) évalue, ponr 
1911, la popuhtion du Royaume à 4.615.567, ce qui coincide presque avec l10tre 
(',hiffre si l'on tieut compte de l'accroissement de la population pour une année. -
FRIEDR. NAUl\1ANN, dans sa Mitteleuropa, évalue la population de la Serbie à la 
veille de la guerre mondiale à 4.240.000. 

(2) Voyez aussi plus loin, ~ 30. 
(3) Voyez Annuaire International de Statisfique publié par l'Office Permanent de 

l'Institut Iuternational de St~tistiqne. 1. Etat de la population (Europe), La Raye 
1916, p. 98. 
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Etant donné que pendant les deux gnerres balkaniques le nom bre 
des hommes de cet age a dll encore considérablement diminuer, on 
arrive ainsi à la conclusion qlle 690.000 militaires tués ou morts 
dans la guerre mondiale signifierait le massacrc dcs dettx tiers en
viron de tonte la population masculine ùe 15 à 49 ans (le tieI's l'es
tant se composerait alors probablement d'invalides, de mnti1és. etc.): 
or, ceci est évidemment une absurdité. 

D'un autre cOté, la répartition de la population par sexe ac
cusait normalelllent~ en Serbi e, la présence de 106 à 107 hommes 
sur 100 femmes. On a ainsi compté lors des recensements suc
cessifs: 

ROlllllles Femllles HOlllmes 
% femmes 

le 31 décembre 1900 1.281.278 1.211.604 106 
» » 1905 1.383.688 1.305.051 106 
» » 1910 . I 1.503.511 1.408.190 107 

Oette prédominance numérique de l'élément masculin constituait, 
corome on le sait, un des traits propres à la population des payS 
balkaniques qui la distinguaient de la population européenne en gé
néral (1). On doit donc admettre que la répartition par sexe était, 
avant la guerre mondiale, à peu près la mème aussi dans les ter
ritoires annexés à la Serbi e par le traité de Bucarest, c'est-à-dire 
en Serbie méridionale. Or, d'après le recensement effectué aprè,s la 
g-uerre~ le 31 janvier 1921, la, population ùe la Serbie (septelltrio
naIe et méridionale) se répartit par sexe comme sui t (2): 

(1) Ainsi, en Bulgarie, d'après le recensement du 31 décembre 1905, il y avait 
2.057.092 hommes et 1.978. 483 femmes, soit 104 hommes pOUl' 100 femmes. En 
Roumanie, d'après le recensement du 19 décelllbre 1912, il Y avait 3.655.573 hom
mes bur 3.579.346 felllmes, soit 102 hommes pour 100 femmes. En Grèce, d'aprè8 le 
recensement dn 27 octobre 1907, il y avait 1.324.942 hommes SUl' 1.307.010 femmes 
soit 101 hommes p. 100 femmes. En Bosnie-Herzégovine, d'après le recensement du 
lO octobre 1910, il yavait, sur une popnlation civile de 1.898.044 babitants. 994.852 
hommes et 903.192 femmes, soit 110 hommes pour 100 ferumes (Op. cit., pAO-42). 

(2) Ape1-çu Général de la démographic des diver8 pays du monde publié par l'Office 
Permanent de l'Istitut International de Statistique. 192:], La Haye 1923, p. 9. 
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Serbie septentrionale 
» méridionale 

An total 

2.655.078 
1.474.560 

Hommes 

1.273.167 

734.164 

Femmes 

1.381.911 
740.396 

Si la, guerre n'était pas venue changer la répartition normale 
de la popuhttion par sexe en tuant directemet une importnnte frac
tion <ics (',ombatbtnts, en d'autres termes, si la guerre n'avait causé 
de déeès qu'indirectement, frappant tlans une mesure sensiblement 
égale Ies deux sexes, Oll aUl'ait dù trouver, en 1921, e11 Serbie sep
t(mtl'ionale (c'est-tt-dil'e dans cene d'avant 1913), SUI' 1.381.911 fem-

8 6 - h (' 1381911xl07 F~ , l' , mes, 1047 . 4D olllmes SOlt ). ~n rea Ite, eomme nous 
, 100 

voyons, on n'y a trouvé que 1.273.167 lJOillmes, soit 205.000 de moins. 
Si ponI' la Serbie méridiollale (annexée en l H13) Oli admet qu'il y avait 
nOI'lllaleJllent IO.) ]lOlllllles pOUI' 100 fcmmes (let llloyellue des tlivers 
pays balkaniques), on aurait dfI trou ver, sans 1'intel'vention de la 
guel'l'f>, SUI' Ies 740.:WH femmes recensées eu 1921, 777A](:i homlllps, soit 
43.000 de plns qu'on n'en a compté effectivement en 1021 (soit 
777.416- 7:!±.16J). PonI' tout le territoire serbe d'avallt la guerre mOli

(iiah~~ on a ainsi tl'on vé envil'on 2.50.000 hommes (soit 205000 + 43000) 
de moins que s'il n'y avait pas eu de lIlnitaires 1ués ou morts de 
blessllres. 

IJe mouvement d'émigration, qui enlève généralement au pays 
plus d'hoHlllles que de femmes, n'a joué ici aucun rò1e. Oar, durant 
la guerre mondiale, l'émigration fut ponI' aiusi dire eomplètement 
suspelldue; quant anx années 1911-1914, elles étaient maI'quées, par 
suite des g:nerres balkaniques, à la fois par un recui de l'émigratjon 
et par un aceroissement du 110m bre des retours au pays natal de la 
part des aneÌeus émigrés de sorte que, pris dans 80n eusem ble, le 
ruou vemellt migratoire n'a guère modifié l'état de la population de 
ce pays (1). 

Il faut cependant compter environ 50.000 hommes morts dans 
Ies guerl'es balkaniques; si l'on déduit ce chitfre, il reste donc encore 

(1) Du 1er jnillet 1910 au 30 juin 1914, ont immigré aux Etats-Unis 22.678 
individus venus de Bnlgarie, de Serbi.e et du Monténégro En mème temps, SOllt 

l'epartis des Etats-Ullis à destillatioll de ces trois pays 21.321 illdividus. Voyez notam
ment Ies Annual rcport8 oJ the commi88ioner genel'al oj immigration (Washington) ponI' 
les allnées fiscales tìllissaut le 30 juin 1912 (p. 68) et 1914 (p. 37). 
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environ 200.000 hommes morts parIni les militail'es serbes 10rs de 
la guerre mondiale. 

Mais il y a plus. Les terribles épidémies qui désolaient la Serbie 
peridant la guerre mondiale frélppaient hommes et femmes, militaires 
et civils (1). gn 1921, on adone trouvé non seulement moins d'hom
mes qu'il ne devait y avoir d'~"l)1'ès le nombre cles femmes, mais en
core moins de femllles qu'il n'y en aurait eu sans h·s épidémies dévas
tatriees provoquées par la guerre. l,es militaires morts de maladies 
étant partout eomptés parrui Ies pertes tlireetement causées par la 
guerre, nous arrivons ainsi à la conelusion que le nombre des mili
taires serbes tués~ morts de blessures et de maladies ou disparus est 
en tout cas blen supérienl' à 200.00iL Nous drvons donc, à plus 
forte raiR()l], l'ejeter le chiffl'e de 127.5:35 résultant cles données indi
quées par Ies StaUstics ol the milit(wy e./fort ete. (2). 

Cependant~ en présence de ces ebifl'l'es, il nous parait douteux 
que le nomure des llIilitaireR serbes péris dalls la guerre mondiale 
ait pu atteindre le chiffre de 3U5~;n8 mille indiqué par le gouver
nement du Royaume des Sel'bes, Oroates et Slovènes. Et comme tout 
laisse présllmer que ce ehiffre gouvernemental n'est pas non plus le 
résultat <1'un releyé des ròles militaires, mais qu'il repose, au moins 
pour une très large part, SUI' des évaluatioIlS indirectes, nous nous 

(1) «L'épidémie de typhus qui a ravagé la Serbie e11 1915 a été une des plus 

violentes que le monde ait jamais vne. El1\-' a été particnlièremeut caractéristique 

non seulemellt par son ét,endne, mais aussi par Sa vÌrulellce et son haut degré de 

mortalité. A la, période maxima de l'épidémÌe, le llombrll des cas Douveaux se pré

sentant daus Ies senIs h()pitaux llIilitaires ,atieiglluit le chiffre de 2.500 par jour, 

et celui des cas cOllstatés pal'IIl1 la population ci vile était à peu près triple. Pen

dant l'épidémie la llIortalité oscilla entre 30 et 60 pour 100; dans certains .cal 
compliqués, elle s'éleva jusqu'à 70 p. 100, et 150.000 décès furent enreg·istrés pour 

\IlIe période de six mois avallt qU'Oll ait pu enrayer l'épidélllie. 

«La fièvre récllnellte a coincidé avec l'épidélllie de typhns; OD a constaté 

aussi òe nombrenx cas ùe fièvre typhoYÙe. La sitmltion de la Serbi e, à ce moment-là, 

ne perrnit point d'ét,ablir des diagnostics rigomellx .... Les chiffres que j'ai cités 

se rapportent par conséquellt allx cas de fièvre récurrente et d' infection mixte de 

typhu8 et de fièvre récurrente, ainsi qu'à llombre de cas de fièvre typhoide ». 

La campagne cOllt1'e le typhu8 €xa/lthématiqlle de 1915 en Serbie par RXCHARD 

STRONG, professellr à 1'Ulliversité Harvard et directellr médical de la Ligue des 

sociétés de la Croix-Ronge, dalH; la «Berne illtcl'naiionale d'hygiène publique» (pu

bliée par ladite Ligne), Genèye 1920, voI. I, NOB l et 2 (pp. 3 et suivantes). 

(2) Dans un autre endrOlt de SOIl ét1H1e «( Revne» citée, 1920, N0 2, p, 208, 
note 1), le professeur STRO~G écrit: «Le rapport offièiel du Secrétàrlat de Guerre 

Serbe donne pOlU l'armée en 1915, comme total dea décèa dua à dea causes de 
toutes 8ortes, le chiffre de 171.725». 
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permettons de croire que, dans la réalité, le nombre des militaires 
morts dan~ la guerre mondiale a pu difficilement dépasser 300.000 
pour la Serbie ou 325.000 pour la Serbie et le Monténégro réunis 
(ce qui aboutit, en somme, à un cbHfre identique à celui donné par 

M. HAYES) (1). 
§ lO. Quant au nombre des bornrnes mobilisés par la Serbie, les 

informations sont, d'une façon générale, plus concordates. L'An
nuaire général de la France et de l'Etranger (2) indique le cbiffre de 
707.343. C'est aussi le cbiffre donné dans certains autres ouvrages, 
par exemple cbez M. HAYES (2), qui y ajoute encore 50.000 pour le 
Monténégro. Le StatesrnanJs J'ea,rbook pour 1919 et, après lui, M. Do
RING (3) donnent le meme' cbiffre de 750.000. Ce n'est, que IJ Enquéte sur 
la production du Bureau Inte~national dn Travail qui donne un chiffre 
très supérieur: 1.008.240 (4). Et quoique 1'Enquéte ajoute que ce chiffre 
proviendrait d'une «communication offieielle» (le texte meme de la 
eommunieation, contrairement aux babitudes de eette Enquéte, n'est 
pas reproduit), il nous paraìt néanrnoins bien exagéré; nous estimons 
donc q'!l'il doit résulter d'une 8imple évaluation de quelque bureau 
dont le caractère officiel ne consti tue pas eneore une marque d'in
faiJlibilité. En effet, d'après ce que nous avons vu plus hant, tonte 
la populatioù masculine agée de 15 à 49 ans atteignait, en Serbi e 
(y eompris Ies ~erritoires acquis en 1913), à la veiJle de la guerre, 
environ l.1 00.000 (5); le chiffre de l' Enq~téte voudrait don e 1ire que 
presqne tonte la population masenline de 15 à 49 ans avait été mobi
lisée, ee qui est en général une impossibilité matérielle et que la 
Serbie (envahie I), en partieulier, n'a.vait ni les moyens ni le temps 
de réaliser. N ons nous en tiendrons done an ebiffre vers leqnel con
vergent les autres informations, soit à 750.000 en nombre rond (ce 
cbiffre eomprenant déjà Jes lllobilisés monténégrins). 

Par rapport à 750.000 mobilisés, les militaires tnés, morts ou 
disparus au nombre d'environ 300.000 eonstitnent nne fraetion énor· 
me, unique dans son genre, s'élevant à 40 p. 100 (et meme à 43% 
sil'on eompte 325.000 morts). Les mobilisés d'auenn autre pays n'ont 

(1) Voyez aussi, dans la seconde partie de cette étude, la mortalité indirecte-
ment causée. par la guerre en Serbie. 

(2) LQc. cito 

(3) Op cit., p. 4.6. 
(4) Torne IV, p. 11. 

(5) 1.130.000 hommes agés de 15 à 49 aua à la fin 1910, plus l'accroissement 
de cette parti e de la population pendant 1es années 1911-1913 et moina le nombl'" 
des tué! et dea morte dans lea guerres balkaniques. 

[ 

" 
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payé, méme approximativemellt, un tribut aussi terriblement lourd 
à la mort; il fut deux fois et demie plus élevé que ce que nous aVOIlS 
vu pour la France, plus da triple de ce que nous avons constaté 
pour les Iles Rritanniques et pour l' ltalie et le quadruple de ce qui 
S'tlst produit eu Belgique. Il n'est donc nui besoin d'exagérer encore 
]es dimensions du sacrifice serbe. Ce taux extraordinairement élevé 
des pertes serbes est dù avant tout aux atroces épidémies qui déso
laient le pays en 1915. 

§ 11. La Roumanie non plus ne possède pas de statistiques direc
tes de ses pertes de guerre. N otre tàche se complique ici, en outre, 
du fait que la statistique générale de la population se trouve encore 
ùans ce pays dans nn état assez rndimentaire. Nous ne possédons pas, 
par sui te, ponI' (le pays les points de l'épèl'e et les moyells indirects de 
contròle des divel's chi:tì'l'es avaneés qui, ('Il Sel'bie, nous sont offerts 
par Ies recensements de la populatioIl effectués avant et après la 
guerre. Or, Ies appréciations des pertes militaires roumaines son'i 
fort divergentes: elles varient, suivant Ies auteurs, entre 159.000 
et 400.000 (l). Dans sa réponse au questionnaire du Bureau Interna
tionaI du Travail (datée du pr juillet 192]), le gonvernement rou
main s'exprime un peu vaguement en disant que I~s «militaires 
morts en c~Mnpagne» étaient au nOlllhre de 2fiO.OOO (2). Il s'agit 
évidemment ici encore d'une simple évalllation qui me parait plutòt 
Bupérieure à la réalité. Mais faute ùe données plus précises et plus 
positives, nous nOllS arrèteroIls à ce chiffre. 

Le nombre des Roumains mobilisés est généralement évalué à 
un chiffre allant de 700.000 à 800.000. Toutefois, l'Annuaire gén6ral 

(1) M. DORINO (op. cit., p. 48) donne 159.000; mais le Statistisches Jahrbuoh 
(loo. cit.) iudiq ne le chiffre de 159.000 ponr les senIs morts et 335.000 pour les 
morts et les disparns. C'est aussi ce derllier chiffre qni est indiqué par le8 Stati
stics oj the military effort d'après une communication de l'ambassade de Roumanie 
<Iu 6 janvier 1919. Il faut pourtant supposer que le terme de disparus comprend 
ici également detl prisonlliers relltrés plllS tard dans le pays. M. HAYE8 indique 
200.000 morts et 80.000 «prisonniers et disparus ». L'Annuaire général de la Franc~ 
et de l'Etranger illdique 240.000 morts et disparus. M. LAWSON indique le chiffce 
de 400.000 tllés et disparus, ce qui est tout-à-fait incroyable pOUl' un total de 
800.000 mobilisés qu'il donne lui-mcllIe, d'autall.t plus que la Roumanie n'est en
trée en guerre qua le 27 aotìt 1916. Peut-etre, M. LAWSON a-t-il simplement em
prunté ce chiffre de 400.000 an livre de M. HAYES qui arrive à un total de pertes 
de 400.000 en ajoutant aux morts (200.000) et aux prisonniers et disparus (80.000) 
encore 120.000 bIe88és; mais chez M. LAWSON ce chiffre.ne comprend que le8 tué8 
et 188 disparus. 

(2) Enquéte 8ltr la Production, torne IV, p. 37. 
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de la, France et de F Etranger descend jusqu'à 600.000 tandis que le 
Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich et, après lui, l'Enquéte .yur 
la product'ion montent à 1.000.000. Nous nous tiendrons au juste mi
Heu entre les appréciatiolls les plus fréquentes en admettant le chif
fre approximatif de 750.000 mobilisés. (C'est aussi le chiffre indiqué 
par M. HAYES). 

Un tiers des eft'ectifs mobilisés en Roumanie (250000: 750000) 
seraient ainsi morts OH disparlls (proportion qui, encore Ulle fois, 
nous parait exagél'ée, mais que nous renonçons à l'ectifier, comme 
nous l'avons dit, faute d'indications positives indispensables). 

§ 12. - Pour ce qui COllcerne la Grèce, HOUS nous trouvolls dan~ 
des ténèhres complètes .. L'absence de stat.istiques directes relatives 
aux pertes de guerre, l'il18Uffisance cles statistiques générales de la 
population grecqne, les nombreux ebangements de frontière interve
nus depuis 1912, les conditiollS malheureuses de la guerre en Asie 
Mineure, les flots de réfugiés, l'éebange de' populations elitre la Grèce 
et la Tnrquie, etc., rendellt hasardeuse toute évaluation approxima
tive. Etant donné la durée' de l'état de guerre en Grèce. et surtout 
l'étendue du désastre cl' Asie Milleure, il nous semble cependant que 
le chiffre de 100.000 militaires morts est certainement au-dessous de 
la réalité (et probablement de beaucoup). Mais dans le présent lUg'll
bre inventaire, nous ne dépasserons pas ce c h i1I're , car, dans Pigno
rance où IlOUS -nous trou vons, et vu les exagél'ations que nous avons 
pu apereevoir, il me semble préférable de pécher par défaut plutòt 
que par excès. 

§ 13. - Ile Pm'tugal a enregistré, jusqu'au 1er janvier 1020, 
7.222 militaires tués, sans compter les disparus (1). An totaI, nous 
comptel'ons, ponI' ce pays, 8.000 tués et disparus (2). Les indigènes 
d'Afrique sont déjà compris dans ce chiffre. 

§ 14. - D'après un rapport officiel du gouvernement des Etats
Un'is, la mortalité causée par la guerre dans les armées des Etats-Unis 
se repartit comme suit (3): 

tués dans des batailles . 
morts de blessures 

» 
» 

» maladies 
d'autres causes 

Au TOTAL 

35.560 
14.720 
57.460 

7.920 

115.660 (4) 

(1) Statistic8 of tlte military effol't etc., p. 352. Ce document mentionne «un 
grand nombre de dìsparus en Mozambique» (ce nombre, comme on peut le voir do 

texte en question, est en tout cas illférieur à 6.000,. 
(2) L' Annuaire Généra~ de la Franoe et de l'Etranger donne le chiffre de 8.500 
(3) Statistic8 of the miZita~'y effm't etc., p. 353. 
(4:) Le chiffre de 67.803 donné par M. HAYES et, d'après lui, par l' FJnquéte 
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la statìstìque americaìne ne cOlnpte que 4G militaÌl'es disparus 
qu'il faut rajouter au chiffre des 115.660 tués ou morts. 

Les différentes sourees s'aeeol'dent à affirmer que le chiffre des 
mobilisés aux Etats-Unis était de quatre mil1ions environ (I). La mort 
n'a done emporté que 3 p. 100 des militaIl'es de 1'Unioll nord-amé
rieaine. 

§ 15. - N ous pou vons Iaisser de eòté Ies pertes da Japon 
qui ont dfI étre minimes (sauf, peut-ètre, 10rs des luttes en Sibérie). 

En totalisallt maintenant Ies pertes des arll1él~sAlliées de l'Onest 
et du Sud en tués, morts et disparns, nous obtenons le tableau sui
vant (en milliers): 

France (et ses colonies) 1.394 
Empire Britannique 950 
Italie 700 
Belgique . 40 j 

Serbie et Monténégro 325 
Roumanie 250 
Grèee . 100 
Portuga1 . 8 
Etats-Unis d'Amérique 116 

Ensemble 3.883 

Les armées des Alliés occi(lentaux et méddionaux ont eu ainsi 
ensemble presq ne 3.900.000 IUOl'tS. Et. pent-ètre, clans ee tableau, Ies 
cbiffres cles pertes serbes et gTeeqlies sont-iIs trop baso Eu yapportant 
des corrections qn'on ne pellt P,lS cOIlsidé['cr comme absolument 
illjustifiables, OIl arri verait à près de qttatre millions en ch~ffre rond. 

B. - La mortalité directernent causée par la gUe1're danll les pays 
centraux. 

§ 16. - PonI' l'Allemagne} on possède des statistiqnes direetes 
~ur les décès causés par la guerre parmi Ies militaires. Nous savons 

dn Bureau Intel'llational du Travail et surtout celui de 56.608 donno par le Sta
tistisches Jah1'buch sont done inexacts, 6tant uiell iIiférieurs il, la réalité. Par contre, 
l'An/ll/aire génél"al etc. dopasse la l'éalité avee SOI1 ehiffre de 151.286. 

(l) L'Annllaire général etc., le Stati8tiliChes Jahl'buch, M. LA wso~ et autres don
n611t le chiffL'e de 3.800.000 mouilisés. ::\1. HAygS et, d'après lui, l'Enquéte SU1' la 
pl'oduction dounellt 4.272.521. La ditféreuce viellt problLulement des formations 
restées au~ ~tat8-Unis. 
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ainsi que, d~après les listes officielles des pertes de guerre, on il. 
compté (1): 

Armée de terre (au 30 septembre 1921): 

Tués ou morts de blessures et de maladies: 
officiers . 52.673 
hommes de troupe 1.740.] 60, soit en tout 1.7H2.833 

Marine de gum're (au 31 aout 1921): 

Tués ou morts de blessures: 

officiers 
hom rnes de trou pe 

ensemble 
Morts de maladies. 

A.u TOTAL . 

1.382 
28.789 

30.171 
4.] 83, soit en tout 

1.827.187 (2) 

Ce total ne comprend' cependant pas les disparus qui, dans le:;; 
statisti9ues allemandes, se trouvent réunis sous une meme rubrique 
avec Ies prisonniers. Les listes de ceux qui sont morts eu capti vité, 
surtout en Russie, sont particulièrement incomplètes. Evaluant, dans 
ces conditions, le total des tués et disparus à env'iron deux millions, 
le gouvernemen~ allemand devait dOl1(~ serrer la réalité de près (3). 

D'uu autl'e coté, le nombre des mobilis és a été, en Allemagne, 
de 13.250.000 (4). La fréquence des décès (2000: 13250) fut aiusi de 
15,1 p. 100 mobilisés. Uette fréquence est, d~après ce que llOUS avons 
vu plus haut, plus faible que celle observée en France (16,6 %), 

mais bien supérieure àcelle const.atée pour Ies autres Alliés occi
dentaux. 

§ 1 '"'. - Nous sommes assez mal placés pour fixer, meme ap
proximativement, le nombre des morts des armées austro-hongro'ises. 
L'effondrement de l'empire à la. fin de la gllerre, son démembrement, 
en est la eause essentielle. La dernièreliste des pertes, publiée par 
le Bureau des Statistiques de Guerre ~\ la fin de novembre 1918, 
donne pour fin septembre de la meme année le chiffre de 687.534 

(l) Stati8ti8cke8 Jakl'buck fUf das Deutsche Reioh, 1921-1922, pp. 28-30. 
(2) A ce chiffre, on doit encore rajouter 14:00 gens de couleur de troupes co

loniales. 
(3) Voyez la réponse (lu gouvernement allemand au questionnaire du Bureau 

International du Tmvail: Enquéte Bltl' la production, torne IV, p. 33. 
(4) Stati8tisches Jahrbuch, p. 27. 
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lnorts et 855.283 disparus ~1). Mais, d'un eòté, ees ehiffres ne com· 
prennent pas les pertes subies lors de la dernière offensive itaHenne, 
déclanchée tout à la fin de la guerre, dans la dernière semaine 
d'octobre 1918. Et, d'un autre eòté, il nous parait impossible de 
compter tous ces 855.000 disparus ave c les morts, car il est évident 
que les militaires dont les bureaux viennois n'avaient pas de nouvelles 
en novembre 1918 étaient loin d'etre tous lllorts. Beaucoup d'entre 
eux étaient en eaptivité. Beaucoup étaient l'entrés dans leurs pays 
qui, entre temps, s'étaient détachés de la monarchie des Habsbourg. 
Beaucoup d'autres, enfin, s'étaient enròlés dans les armées Alliées ou 
avaient formé des légions nationales qui (comme les Tchéco-Slova
ques en Russie) eombattaient en liaison avec Ics armées Alliées (2). 

On ne connaitra done jamais le nombre exact des militaires 
austro-hongrois morts dans la guerre mondiale. II doit, en tout cas, 
etre inférieur à 1.550.000 (la somme des morts et des disparus à la, 
fin de septem bre) et supérieur à 700.000 (le chiffre des morts seuls 
à la meme date). Nous avons ainsi deux limites entre lesquelles doit 
se trouver le chiffre rée1. Seulement, ces limites sont par trop 
larges. 

Le nombre des 1ll0biIisés austro-hongrois est, d'après le Statis
tisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reioh (Zoo. cit.), de 9 lllil1ion~ d'hom
mes (3). Si l'on admettait pour l'armée austro-hongroisc un taux 
général de pertes en tués et morts égal à celui constaté Ilour l'armée 
allemande, on arriverait à un total de 1.350.000 hommes tombés 
dans la guerre. Oependant, il est lÌ, peine eontestabIe que Ies soldats 
de la monarchie des Habsboul'g combattaient (surtout pour des rai-

(1) \VINKLli~R: Die Totenrerluste de1'osterreioh-unga1'ischen Mona1'chie, Wien 1919, 

p. l. - Dalls l'Annuaire généml de la France etc., ce dernier chiffre est altéré pur 
une faute typographiqne (255.283 au lieu de 855.283), 

(2) C'est ponrquoi nong pellSOllS qn'eu adùitiollnant Ici les Ulorts et les dispa

rns et ell dOllllant le cltiffre de L542.8l7 «tnés et disparus l>, considérés à peu 

près tous comme Ulorts, l'Enquéte SU1' la production (pp. 28-29) a, certainement et 

sellsiblement dépassé la réalité. - M. DijmNG (op. cit., p. 34) évalne aussi le 

nomore ùes tnés a; « plus d'un million et demi »; il va mème jllsqn'à admettre 

1,7 à 1, 8 millions. Pour les raisolls indiqnées, nous croyOlls ces chiffres exagérés. 

(3) D'autres sources donnet des ohiffres moins élevés, Illais qui, le plus 80U

vent, sont manifestement incomplets. Aiusi, 1\1. HAYES indique le cbiffre de 6.500.000 
mobilisés talldis q ne le total des pertes dc cette armée (tués, blessés et prisonniers) 

s'élève, d'après les Stati8tics of the milital'y effo1't (p. 357) à 7.020.000. D'ailleurs, 

le Statistisches Jahrbuch se troll ve dans des conditiollS re lati vement I~eilleures ponr 

conna,itre l~ i';lportance llumériq ue des effectifs :\,ustl'o-hongrois dans la dernière 
guerre. 
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sons' nationales) avec beaucoup mOlns cl'àpreté que les soldats alle
mands; Olt peut bien admettre que, SUI' les champs de bataille, ils 
se faisaient moins décimer et résistaient moius à la captivité (1). 

(Pendant la guerre, cette différence entre soldats allemands et autri
chiens faisait un vrai secl'et de polichlnelle). - Mais, d'un autre 
còté, vu l'organisation incontestablement plus défectueuse de l'armée 
autrichienne, on devrait admettre que les morts de blessures et de 
maladies étaient relativement plns nombreux dans l'armée allstro-hon
groise que clans l'armée allemande (2). 

Je crois, par sui te, que si le nombre des militail'es austro-hon
gl'ois morts à la guerre a été inférieur au chiffre de 1.350.000 (cor
respondant au taux de mortalité de l'armée allemande), il n'a pas 
dù tomber beaucoup au-dessous de ce chiffre. 

Les Statistics oj the military e.ff'ort (pag'e citée) donnent une éva
luation des pert~s austro-hongroises cl'après laquelle le llombre des 
mortsaurait été, au 31 décembre 1918, de 1.200.000. D'après ce que 
nous venons de voir, c'ette évaluation ne doit pas etre loin de la 
vérit~. Peut-etre rlevrait-on s'écarter moins du chiffre de 1.350.000. 
Mais, fante de données plus strictes, nous préférons ne pas monter 
au-dessus de ce chiftre de 1.200.000. 

Pour -9 millions mobilisés, 1.200.000 morts constituent 13,3 0;0' 
§ 18. - ~Pour la BuJga1ie, on aurait dà avoir des données di

rectes et relativement exactes SlU les pertes de guerre. Tel n'e!'lt 
oependant pas le cas, et 1eS' chiffres se rapportant à ce pays varient 
dans des proportions énormes cl' une pll blication à l'antre. Ai nsi, 
dans la réponse du gouvernement bulgare au questionnaire du Bu
reau International du Travail (du 30 avril 1931), OH trouve le chif
fre de 32.722 comme «mini lllUIll» de tués (:3). C'est un chiffre incom
préhensiblement bas et l'on peut se demander si on n'a pas fii faire 
à quelque faute de copie ou d'addition. M. Doring (4) évalue le nom-

(1) Ainsi, tandis que les prisonlliers allemamls étaicnt (d'après les dOlluées dn 
31 décembre 1919) au nombre de 1.080.225 (StafistischC8 Jahrbuch, loe. cit.), le nom
bre des prisonniers austro-hongrois, pour des effectifs qui n'étaiellt que les 2/3 

r des effectifs allemands, atteigllait un chiffre denx fois pllls élevé (2.200.000 d'a
près Ies Statisti'vs of the military e.Uort, loc. cit.); en d'autres termes, la fréqueuce 
relative de captivité a. été pour l'armée austro-hollgroise trois fois plus forte que 

pouI' l'aI'mée allemande. 
(2) Le typhus a sevi (bns Ics armées anstro-hollgroh,es, dès le début de la 

guerre, e11 Galicie, dans les Ca l'pathes et SUI' le front serbe. 

(3) Ellquéte BUI' la production, tome IV, p. 37. 
(4:) Op. oit., p. 4:8. 
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bre lles soIdats bulgarèsn:wrts à la g'uerre lnondhl1eà 60-70.000. Le 
Statistisches Jahrb'uch fiir das Deutsche Reich (1) donne le chiffre de 
70.000. M. HAYES cite le chifl're de 101.224. 

Eu préseuce de ces ehiffres sommaires et contradictoires, il est 
intéressant de citer les données relatives au nombre des militaires 
bulgares morts dana la guerre que nona trou vons dans les Statistic8 
or the 'I1l,ilitary effort of the British Empire (p. 354). Cette publication 
cite les chiffres approximatifs suivants reçus du Ministère de la 
Guerre de Bulgarie: 

tués 
morts de blessul'es 

» »maladies. 
» d'accidents . 

disparus 

48.917 
13.198 
24.497 

888 
13.729 

D'après ces chiffres, il y aurait don e eu au total 101.229. soldats 
l1wrts et disparuB. C'est le llleme chifl're publié antél'ieurement et 
sommairement aussi dans l'ouvrage de M. HAYES. Etant dOllné la 
source d'où ces chiff['es proviennent (le ministère intéreasé) ainsi que 
leur caract,ère plus détaillé, ils aembleraient mériter plus deconfiance 
que eeux produits par d'autres publica.tions. Notons encor~ la 1'e
marque suivante qui accompagne ces chiffres dans le document brio 
tannique: ( Le ministère de guerre bulgare déclare qlle les pertes 
causées, durant la retraite, par les maladies et les privations, ont 
été bien plus élevées que ne le montrent les chitl'res que l'on possède,». 

D'après la illeme cOllllllunication du ministère bulg'are de la guer
re, les mobilisés buìgares étaient au nombl'e d'un million {2). De 
eette façon, 10 p. ] 00 des efl'ectif::; bulg';Lres mobilisés auraient trou vé 
la mort dans la guerre mondiale. . 

§ 19. - Pour la. Turquie les données existantes sont natl1relle
ment encore plus incertaiues. M. HA.YES (ibid.) donne, pour les mili
taires de ce pays, le chiffre rond de 300.000 morts. L'Annuaire gé
néral de la Pran,ce et de l'Etranger (loc. cit.) donne le chifl'['e de 436.974 

(1) Loc. cito 
(2) Qnantà nons, un ruillion òe lUobilisés, pour un pays com me la Bulgarie, 

nous parait fortement exagéré. Car cela signifierait la mobili~ation de tonte la po
pulation mascnline de 15 à 49 ans (voy, le tableau du § 31 et les notes respecti
ves 4 et lO). Ou se dem!l.u(le, dans ces couditious, si le chiffre de 101.229 morts 
et disparus, provenant de la méme source, doit ètre pris pour authentique et si le 
nombre de- 70.000 indiqué par le Stafistische8 Jahrbuch ne serait pas plus près de 
la réalité. 

Metro» - VoI, V. u. l· 
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morts. Dans un cas comme dans l'autre, le chi:lfre cite ne comprend 
pas les disparus. Les Statistics of the military effort (p. 357) contien
nent des chiffres un peu plus détaillés (sans indication, pourtant, de 
leur source); ]es voi ci: 

tués 
morts de blessures 
morts de maladies • 

Ensemble 

50.000 
35.000 

240.000 

325.000 

Comme on le voi t, ici encore, il s~agit de chiftres fort ~rrondis 
et provenant sans doute d~estimations plus ou moins problématiques. 
En outre, les disparus ne sont pas comptés dans ces chiffres (le nom
bre des prisonniers, des invalides, des déserteurs et des disparus est 
évalué ensemble, par la meme publication, à 1.565.000). 

Tous ces chiffres concernent uniquement la phase de guerre al
lant de 1914 à 1918. Si l'on aJoute encore Ies pertes subies par 
l'ar,mée turque dans la seconde partie de la guerre (1919-1923), qui 
a été particulièrement dure lors de l'offensive grecque, on devIa ad
mettre qu'au total, le nombre des décès causés par ]31 guerre dana 
les armées turques, de 1914 à 1923, n'a pas été inférieur à un 
dem.i-million._ Peut-etre, l'a-t-il sensiblement dépaasé. 

§ 20. - Récapitulant les chiffres approximatifs des pertes subies 
par les armées des pays centraux en morts et disparus, nous obte
nons ainsi le tableau sllivant: 

Allemagne 
Autriche-Hongrie . 
Bulgarie . 
Turquie 

Ensemble 

2.000.000 
1.200.000 

100.000 
500.000 

3.800.000 

C'est à peu près le meme chifl're que nous avons obtenu pour 
Ies Alliés occidentaux et méridionaux. Et, ici également, il est 
possible que le chiffre réel des militaires morts se rapproche de guatre 
millions; ear il est possible que, pour l'Autriche-Hongrie et surtout 
l)our la Tl1rquie, nous ayons adopté des chiffres de pertes plutòt in
férieurs à la réalité. 

C. - La mortalité causée directement par la guerre dans les pays de 
l'ancien Empire Russe. 

§. 21. - Si, au <murs de la préaente étude, noua noua heurtona 
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fréquemment à cÌes iÌlòonnues, l'ancìenemp'iré cles tsars est, sous le 
rapport qui nous intéresse ici, la terra incognita par excellence. Et 
pourtant ici. il ne s'agit nullement de quelque quantité négligeable 
ou d'importance secondaire: il s'agit du plus grand des pays belli
gérants où, de plus, la guerre s'est prolongée, toujollrs atroce et 
sanglante, jllsqu'à la fin de 1920. 

Il est vrai, on donne· souvent le cbiffre de 1.700.000 comme 
nombre des militaires russes morts dans la guerre pelldant sa phase 
« alliée », si nous osons nous exprimer ainsi, c'est-à-dire de 1914 à 
1917 (1). Oe chiffre se trouve aussi confirmé par des récentes publi
cations rllsses (2) qui .tÌxent à 1.661.804 le nombre des morts et des 
disparus des armées russes pour cette première phase de la guerre, 
à savoir: 

tl1és . 
morts de blessures 

» » maladies contractées au front 
» brusquement 
» par gaz asphyxiants . 
» au front du Caucase (tués, morts 

ùe blessures et de maladies) 
» en captivité . 

disparus 

Au total 

664.890 
318.378 
130.000 

7.196 
6.340 

50.000 
285.000 
200.000 

1.661.804 

Oependant, llleme pour la phase «alliée» de la guerre, ees 
données sont forcément incomplètes. Cat toutes statistiques cessèrent 
llaturellement lorsque commença la désagrégation de l'armée russe. 
Et étant donné les conditions chaotiques de sa «démobilisation », 
qui dira jamais le chiffre relativement exact de ses pertes ~ Les 
auteurs russes qui nous apportent ces statistiques se borllent à dire 
que «ces chiffres sont sans aucun doute au-dessous de la réalité» 
(ibid.). 

§ 22. -- Mais, surtout, qui aura jamais compté les victimes 
faites par la guerre durant la tragique période allant de l'automne 

(1) :M. DOHING l'évalne cependant à 2,5 millions (op. cit., pp. 55-56). 
(2) Travaux de la Commi8sion pour l'étude des conséquences sanitail'es de la de,.

niè1'e guerre, SOllS la rédaction de :MM. GRAN, KOURKJNE .et KOUVCHINNIKOFF, fase. 
1, Moscou-Petrograùe 1923. - Voy. le réaumé de ces 'l'ravaux dana l'article dn Dr. 
BAGOTZKY:_ L.,es pertes de la Ru,ssie pendant la gnerre mondiale, 1914-1917, dana la, 

« Revue Internationale de la Croix-Rouge» Genève 1914:, N.o de janvier, pp. 16-21. 



1917 à la fin 1920, et cela dans les armées russes de toutesòouleurs 
rouges,blanches, vertes Y 

Il est vrai que les effectifs engagés Ollt probablement été, pour 
cette seconde phase de la guerre beaucoup moins importants que 
pour la première (1); cepelldant, quant au nombre des victimes, il 
faut croire qu'il a été, au contrai re, bien plus élevé. 

D'abord, la seconde phase de la guerre, beaucoup plus que la 
première, était une guerre de mouvement, d'offensi'ves et de retraites 
qui, comme on le sait, est plus meurtrière que la guerre de tl'anchées. 
Puis, dans cette seconde phase, Ies Russes se trouvaien~ des deux 
còtés de la ligne du _ front, combattant Ies uns contre les autres, ce 
qui n'avait pas été le cas dalls la guerre de 1914-1917; meme dans 
la guerre l'Usso-polonaise (1919-1920), des Russes se trouvaiellt dans 
les deux camps ennemis. De plus, cette phase de la -guerre était 
marquée par infiniment plus d'atrocité, car Ies ad versaires refusaient 
souvent de faire des prisonniers et en exécutaient de grands nombres 
lor,squ'il lenr arrivait d'en faire quand méme. Mais ce qui rendait 
la seconde phase de la guerre particulièrement meurtrièl'e, ce sont 
Ies épouvantables épidétnies qui sévissaiellt dans les armées russes 
(comma d'ailleurs dans la Russie soviétique en généraI). 

En effe t, pendant la première pb.ase de la guerre, Pétat sanitaire 
des troupes- russes avait été, d'une façon générale, relati vement 
satisfaisalJt, «Ies épidémies n'ayant heureusement pas pris une 
extension considérable» (2):- Ies initiatives prises à temps par le 
corps médical, les mesures préventi ves contre Ies épidémies appli- -
quées et poursuivies avec énergie par Ics Unions des Zemstvos et 
des Villes, les ressources dont disposait encore à ce moment le pays 
aillsi qua Ies communications qu'il maintenait encore avec Ies pays 

(1) Le total des hommes mobllisés par l'Empire de 1914 à 1917 est évalué à 
15 millions (lbid.). 

(2) Ibià. - On aura, en effet, remarqué le nombre très restreint (par rapport 
aux effectifs mobilisés et au total des morts) indiqué plus haut pour les militairelil 
morts de ma1adies (130.000). Le chiffre nona paratt si peu éievé qne nons ponvons 
à paine l'admettre mème comme approximativement exact. Voici, en effet, une 
simple comparaison: les soldats morts de maladies anraient été, d'aprés le8 chiffres 
ciMs: 

p. 100 mobilisés % morts en général 
armées des Etat8-Unis (19 mois de gnerre) • 15 •.•. 50 
armées russes (42 mois de guerre) . 9 8 

Etant donné les conditions matérielles de l'existence des troupes russes et 
américaines, il ne noua paratt donc pas b~sardeux de croire <lIte, m3me pour la 

période 1914-1917, le nòmbre réel dea soldats russe:'! morts de maladies a dft etra bien 
plus élevé qu'il n'apparalt d'après les statistiques incomplète3 citéas p111~ haut. 
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occidentaux avaient permis à maintenir Ies fléaux -- qui existent 
en Rnssie à l"ét.at. endémique - dans Ies limites qui ne dépassaient 
pas beaucoup celles d'avant ]n guerre. Cependant, méme alors, 
notamment, H, la snite de la grande retraitede 1915 ainsi qn'en été 
1917, nne forte recrndescence de certaines épidémies se fit sentir (1). -
Tonte différente était ]31 situation en 1918.1920. La Rnssie soviéti
que, déchirée par des ]uttes intestines, désorganisée 3111 plus haut 
degré, bloqnée et isoIée dn monde civi1isé, rédnite an pIns profond 
de la misère, offrait nn terrain idéaI ponr l'éclosion et la propaga
tion des maIadies évidémiques. En méme temps, el1e était dépourvne 
des moyens ]es plus élémentaires nécessaires ponr Ies combattre: non 
senIement les médicaments les plns indlspensables (tels que la qui
nine par exempIe) étaient introuvabIes, mais encore les objets d'hy
giène ]es plus simp]es (te]s qne le savon oli le linge) faisaient 

défaut. Ainsi, ma1gré l'abnégation du eorps médical russe, dont les 
membres n'épargnaient pas leur vie ponr enrayer les fiéaux (2), les 
ravages des épidémies furent tels que méme dana ce pays, si souvent 
éprouvé par d'atroces épidémies, on n'a jamais vn rien de pareil. 

Ce fnrent ]a variole, le choléra, le scorbut, le palndisme, la dy
senterie, la grippe, la .fièvre typhoide, la fièvre récurrente et, snrtont, 
le typhus exanthématique. Oe dernier, ayant pris de l'extension 
déja en 1918, devint dominant en 1919, s'aggrava, encore en 1920 
et, notamment par la voie habituelle des prisonniers de guerre, se 
mit à sévir aussi en dehors de la Russie soviétique, en particulier 
dans les parties anciennement russe et autrichienne de la Pologne, 
jétant ainsi l'alarme parmi Ies nations occidentales. 

(1) Les épidemies en Rus8ie depuis 1914. Rapport présenté au Comité d'Hygiène 
de la Soeiété des Nations par le professeur L. TARASSÉVITCH (président du Conseil 
Rcientifique médieal à Mo~eou), l~re partie: «Renseignement. épidemiologiquea», No 2, 
Genève, mars 1922 (éd: de la Société des Nations), pp. 6-8. 

(2) De septembre 1918 au 20 septembre 1919, d'après les données de 1'Admi
nistration sanitaire générale de la République 80viétiqne russe, 1183 médecins, 
soit un tiers (32, 7 %) de tous les médecins de l'Arm6e Ronge, sont t.ombés mala
des de typhus exanthématique et 235 d'entra eux, soit le cinquiéme (19, 9 %) des 
médecins malades, ont sue com bé à l'affreuse maladie. - « Izviestia narodnavo comia 
.ariata Zdravoochranienia» (Messages du Commi88ariat Populair, de la Sa'",tl), Moscon, 
novembre 1919, p. 15. - Or, ces données ne concernent qu'une année et une 
seule épidémie, la plus redoutable il est nai. «< Le total dea médecins de l'armée 
ayant eu le typhus exanthématique jusqn' au I-er janvier 1921 est de 3911, dont 
827 sont morts~. (soit 2], IO/v). - (Rapport cité du prof. 'fARASSÉVITCH, p. 24). 
Ainsi, à. peu près tous les médecins militaires de l'armée rouge ont passé par le 
typhU8 et plus d'un cinquième d'entre eux y ont trouvé la morto La situa.tion 
n'était guère- ~eilleure pour les le médecins civile (lbid. pp. 23-24), 
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§ 23. - Dans la s~conde parti e de la présente étude, nous 
aurons :t examiner les effets de ces épidémies pour la population 
civile. Ici, quelques données numériques, forcément très incomplètes, 
serviront uniquement à mOlltrer combien l'état sanitaire des troupes 
russes avait empiré pendant la période de 1918-1920 en comparaison 
des années 1914-19] 7. 

Mais d'abord quelques remarques au snjet des chiffres que nous 
allons citer. De l'avis unanime deg statisticiens sanitaires rnsses, 
l'enregistrement des maladies épidémiques a été, en Russie, de tout 
temps excessivement incomplet, et tont particu1ièrement pour ce qui 
concerne les campagnes (1). Avec l'avènement de la guerre, avec la 
mobilisation d'une forte fraction des médecins, les lacunes de l'en
règistrement des cas de maladies infectieuses parmi la population 
civile sont devenues encore beaucoup plus considérables. En 1918, 
avec le bouleversement de toute la vie sociale en Russie, «pendant 
uncertain temps, tout enregistrement a complètement cessé » (2). Les 
données numériques pour 1918. ne reflètent donc qu'une faible partie 
de l'importance réelle des épidémies. En 1919 et 1920, l'enregistre
m'eut est plus complet qu'en 1918, mais, dans l'atmosphère de la 
guerre civile et avec le passage de vast·es territoires tantòt aux 
mains des rouges, tan tòt aux mains des blancs, il garde encore des 
lacunes beaucoup plus grandes que cel1es qui existaient en 1914 
1917. 

Pour ce qui concerne la morbidité épidémiqne dans l'armée"on 
tronve des chiffres ponr la période 1914-1917 dans les «Travanx de 
la Oommission pour l'étnde des conséquences sanitaires de la der-· 
nière guerre », chifl'res qni, en partie, sont reproduits aussi dans 
l'article cité du Dr. BAGOTZKY, délégné de la Oroix-Ronge soviétiqne 
anprès dn Oomité International de la Oroix-Ronge. Malheurensement, 
pour les années 1918-1920, notre principale sonrce, le Rapport si 
instructif du professeur TARASSÉVITCH, ne contient pas de donnél-\s 
distinctes ponr l'armée, sanf en ce qui concerne la fièvre récnrrente. 
Cependant, le Dr. BAGOTZKY a obligeamment mis à notre disposition 
des données statistiques rénnies par le Commissariat de la Santé 
pour l'année 1919, relatives à quelques unes des principales épidé
mies et spécifiées, pour chaque mois de l'allnée, par gou vernements, 

(1) Rapport cité du prof. TARASSÉVITCH, pp. 8-11. 
(2) Témoignage du Dr. SYSSINE, chef du département sanitaire et épidémi

que, adjoint du Commissaire du Peuple à la Santé (L'épidemie de typhu8 exanthéma
tique et de jièvre typho~de en. RU88ie), cité par M. TARASSÉVITCH, Zoo. cito 
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par population civile et militaire, par fronts et par chemins de fer. 
En calculant, pour chaque épidémie, le pourcent forrné par les ma
lades de l'armée rouge dans l'ensem ble des malades enrégistrés en 
1919 et en admettant le mème pourcent pour 1918 et 1920, nous 
trouvons ainsi le chiffre approximatif de~ militaires rouges atteints 
d'épidémies et enregistrés ponr l'ensemble de la période 1918-1920 (1). 

Pour les épidémies pour lesquelles nous sommes ainsi arrivés à 
étabilir des chi1J'res approximatifs se rupportant aux cas de maladie 
enregistrés dans l'armée, on obtient de la sorte le petit tableau que 
voici: 

1914-1917 1918-1920 
Cas e nregistrés de: (ensemble des ar- (armée rouge) 

mées russes) 

Yariole 2.708 5.749 

Choléra 30.810 22.465 

Fièvre récurrente. 75.429 780.870 (2) 

Typhus exanthématique 21.093 522.458 

Ensemble 130.040 1.341.543 

LJaggravation, l'épouvantable aggravation de l'état sanitaire des 
troupes russes pendant la seconde phase de la guerre saute ainsi 
aux yeux. 

(1) Ainsi, par exemple, d'après les données qui nous fment communiquées 
par le Dr. BAGOTZKY, sm 155.127 cas de variole enregistrés en Russie soviétique 
en 1919, 2762 revenaient à l'armèe rouge, soit 1,8 '/0: l'ensemble des cas de va
riole enregistrés en Russie soviétique pendant les années 1918-1920, a été, d'après 
Ies tabIeaux du prof. TARASSÉVITCH, de 319.375; comptant 1,8 % de ce chiffre 
pour l'armé8 ronge, on obtient 5749 militaires enregistrés comme atteints de vario]e. 
Le pourcent des malades enregistrés l'evenant à l'armée rouge a été, en 1919, de 
38,4 ponr le choléra (1652 milita.ires sur 4948 malades enregìstrés en tout), de 
75,0 pour la fìèvre récurrente (115,153 sur un total de 153.485 malades enregistrés) 
et de 10,8 ponr le typhus exanthématique (246.858 milita.ires sur un total de-
2.284-.119 malades enregistrés). 

(2) Chiffre exact dea caa enregistrés qui se trouve reproduit dans le Rapport 
elu prof. TARASSÉVITCH, lère partie, p. 29) et qui se répa.rtit comme Buit: 

1918 • • • • • . (08 
1919 • . • • • 109.786 
1920. (lO mois). • 670.676 

An total. • • 780.870 
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Il est vrai, ponr Ies maladies qui ne flgurent pas sur ce tableall 
(fante de données sur leur extension dans l'armée en 1918-1920) et 
à juger d'après leur marche générale dens le pays pendant les pé
riodes considérées (1), la disproportion a très probablement été 
beaucoup moindre; tel a dà étre notamment le cas de la flèvre 
typho'ide (97.522 cas enregistrésdans l'armée en 1914-1917), de la 
dysenterie (64.363 cas pour 1914-1917) et du scorbut (qui avait sévi 
en été 1917 sur tous les fronts) (2). - Mais, d'a bord, les données sur la 
marche généraie de ces épidémies accusent quand meme une sen-
8ible rccrudescence pour la période 1918-1920 (sauf peut-étre ponr 
le scorbut). Ensuite, pour certaines autres épidémie-s (paludisme, 
grippe espagnole) la recrudescence de 1918-1920 parait meme exces
sivement forte. Et puis, Ies dimensions prises en 1918-1920 par 
la seuI e flèvre récnrrente ou par le seuI typhus exanthématique dé-· 
passent celles de tontes Ies maladies épidémiques réunie~ qui avaient 
sévi dans Ies armées russes 10rs de ]a guerre de 1914-1917. 

Quoi qu'il en soit, les quatre maladies pour Iesquel1es nous 
possédons des indications positives accusent, comme nous venons 
de voir, un nombre approximatif de cas enregistrés dixfoill plus élevé 
en 1918-1920 qu'en 1914-1917. Et cela maIgré Ics Iacunes beaueoup 
plus grandes de l'enregistrement, notamment en 1918. N'oubIions 
pas, en outre, le fait lmportant que Ies chi1fres relatifs à la période 
1918-1920 ne -comprennent que l'armée rouge; Ies cas de maladies 
qui se sont produits dans toutes les antres armées russes restent 
donc entièrelllent en dehors de nos chiffres. Or, il parait que le.s 
épidémies sévissaient da-ns Iesarmées de Ko1tchak et Dénikine (ainsi 
que dans Ies régions occupées par ces armées) plus terriblement 
encore que dans Ies armées rouges (3). Si, aux cas de maladie en
registrés dans l'armée rouge, on ajoutait ceux qui s'étaient produits 
dans les armées blanches, de combien Ies ravages des épidémies de 
1918-1920 dépasseraient-ils ceux constatés pour 1914-1917 1 

§ 24. - N ous nous somIDes arrèté un pen longuement sur ces 

(1) lbid., p. 34-
(2) RapP01't cité, 2me partie: c Ren8eignements Epidémiologique8» 1922, N.o 5, p, 28. 
(3) «Ainsi le Dr. GRETCHICHEFF signale que l'épidémie (de typhus exauthé-

matique) en Sibérie a commeneé à Tchélabinsk en octobre 1918, qu'elle s'est ré
pandue par les chemins de fer, en donnant en 1918 et HH9 une morbidité dépas
sant tous les chiffres connus auparavant, notamment plus de 25 foi8 la grande 
épidémie de 1911. Plus on s'approche du front de la gnerre civile, plus grande 
est la morbidité ». « Ainsi le typhus exanthématique aidait l'armée rouge à vain
ere celle de Koltchak». - Cité par le prof. TARASSÉVITCH (lans son Rapp01·t, lère 
partie, p. 20. 

' .. 
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faits insuffisamment connus à 1'Occident afin de montrer que Ies 
pertes en hommes, subies pa,r les armées russes pendant Ies années 
1918-1920, ont dfl étre extremement lonrdes. Mais quelle a été Péten
due réelle de ces pertes ~ 

Des données directes faisant complètement défaut, il ne peut 
na turellement étre q uestion d'untre chose que d'une fixation très ap
proximative de l' importance numérique de ces pertes. Cette valeur 
approximative, nous la chercherons par une méthode indirecte basée 
snr la comparaison dn nombre des individus des deux sexes a,gés 
de 15 à 49 ans avant et après la guerre. Voici, cn effet, comment 
nous allons procéder: 

Lors elu l'ecensement général de]a population du 9 février 
1897 - le seuI efl'edné sons le régime d('s tsarR -- on a compté 
en Russie d'Enrope, y compris]a Pologne ci-devant russe, mais 
sans la Finlande, 23.965.061 hommes et 25.158.554 femmes à l'ag'e 
de 15 à 49 ans (1), soit 953 hommes ponI' ] 000 femmes. 

D'après 1'Annuai,te Statistiqu,e pu blié par l'Administration Statis
tique Oentrale de la Russie soviétique (pour 1921, livraison I, 
Moseou 1922), la population totale de ]a RépubIiqne Fédérative So
viétiqùe était an 28 aoiH 1920 de 134.500.000 individus, dont: 

Hommes Femmes Total 

Recensés dans l'ordre ordinaire 61.037.645 70.230.770 131.268.415 

Recensés dans l'ordre spécial 2.860.117 81.920 2.94.2~037 

Ensemble 1163.897.7,,2 70.312.690 134.210.452 

« Oependant, dit l'Annuaire (p. IV), une partie de la population 
(masculine) ne fut pas relevée. Comme cette lacune concerne uni
quement Parmée (Ics troupes qui, au moment du' recensement, se 
trouvaient aux fronts, les troupes internées en Allemagne et Ies dé
serteurs), on peut ùéterminer approximativement son importance 
d'après les données de l'administration militaire. D'après Ies calcu]s 
de la section des statistiques mi litaires de P Administration Statis
tique Centrale, cette laenne ne dépasse pas, au total, 300.000 hom-

(1) Annuaire Intm'national de 8tatistisque, publié par l'Office permanent de 
l' Institut International de Statistique. I. Etat de la population (Europa), La 
Haye 1916, .p. 94. 
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mes ». - En ajoutant ce nombre au total des 134.210.452 indivi
dus recensés (dans l'ordre général et dans l'ordre spécial), on ob
tient le cllifl're de 134.500.000 que nous venons d'indiquer. 

Les résultats du dépouillement des données du recensement 
relatives à l'age des habitants ne sont encore publiés que ponr 
57.081.911 (1) individus dont 25.470.003 hommes et 31.611.914 
femmes. Sur ce chiffre, se trouvaient à l'age de 15 à 49 ans 
24.966.928 individus, dont 9.997.180 hommes et 14.9()9. 748 femmes (2). 
En admettant pour le reste de la population recensée «dans l'ordre 
ordinaire» (presque exelusivement civile) la IDeme structure par 
age que pour les 57.081.911 individus dont l'age est 'déjà dépouil1é, 
on trouvera, ponr l'ensemble de la population reeensée, les nombres 
approximatifs suivants ponr les personnes de chaque sexe agées de 
15 à 49 ans: 

Ponr l'enElem ble du sexe féminin: 

14969748 X 70312690 == 33297000. 
31611914 

Pour les individus de sexe masculin recensés dans l'ordre ordi
naire (suI'tout' civils): 

9997180 X 61037645 == 23957000. 
25470003 

Quant aux 2.860,117 hommes reeensés dans l'oI'dre spécial (sur
tont des militaires) et anx hommes non reeensés (combattants se 
trouvant au front, internés en Allemagne, déserteuI's) dont le nombre 
«ne dépasse pas, au total, 300.000 », nous admettons le maximum, 
c'est-à-dire qu' Hs se trouvaient tous à l'a,ge de 15 à 49 anso Le 
total des hommes de cet age était done, pouI' la Russie soviétique de 

23.957.000 + 2.860.117 + 300.000 = 27.117.000. 
Or, normalement (d'après le recensement de 1897) il y avait 

en Russie, sur 1000 femmes agées de 15 à 49 ans, 953 hommes dll 
meme a,ge. SUI' 33.297.000 fem}lles de 15 à 49 ans (en 1920), il 
aurait donc dft y avoir: 

33297 X 953 = 31. 732.000 hommes de cet age. 
Mais en réalité, comme nous venons de voir, on n'en a trouvé 

en 1920, que 27.117.000. 1l manquait donc, en RUBsie soviét~que. 

4.615.000 hommes agés de 15 à 49 anso 
§ 25. - Ce déficit d'hommes de 15 à 4-9 ans ne peut pas etra 

attribué, dans une mesure appréciable, à l'émig1'ation (où les bommes 

(1) 57.081.91H 
(2) Annuai1'e Stati3tiqlle 1~21, livraison I (Moscou, 1922), pp. 26-4:3. 
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prédominent numériquement). Dès le début de la gu~rre, le grand 
oourant d'émigration du vaste empire cessa complètement. Qllant à 
l'immense fIot d'émigrants qui, avant la guerre, allait de l'empire 
des tsars vers les Etats-Unis d'Amérique, il se composait presque 
exclusivement de Juifs, de Polonais et de Letto-Lithnaniens; or, 
l'immense majorité des Juifs (1) ainsi que les Polonais, les Lithua
niens et les Ilettons habitent des régions qui furent détachées du 
territoire de l'ancien empire et qui se trouvent en dehors de la 
Russie soviétique: ils n'entrent donc pas en ligne de compte pour 
le déficit des 4.615.000. D'un autre coté, la forte émigration russe 
proprement dite se dirigeait de la Russie d'Europe vers la Siberie (2)'; 
les émigrants de cette catégorie s-ont donc restés SUI' le territoire 
englobé par l'UnÌnn des Républiques Soviétiques et leur migration 
ne modifie pas la structure de la population de l'Union soviétique 
prise dans son ensem ble. 

Il est vrai, depuis l'instauration du régime soviétique commença 
une nonvelle émigration, une émigration politique. Nous n'avons pas 
de données positives sur le nOlll bre relativement exact de ces émi
grés au mois d'anut 1920 (à la date du recensement) et moins en
core SUI' leur répartition par sexe et par §,ge (qui, d'ailleurs parait 
très fortement varier d'un endroit d' émigration à l'autre). Mais, 
selon toute vraisemblance, la différence entre le nombre des hommes 
et celui des femmes qui ont ainsi emigré ne doit, en tout cas, pas 
avoir depassé, à la date considérée, quelques dizaines de mine 
d' individus. 

En tout état de cause, on doit aùmettre que si l'émigrat~on de 
tonte espèee a réellement enlevé aux territoires de la Russie sovié. 
tique plus d'hommes àgés ùe l:> à 49 ans que de femmes du meme 
àge, la differellce entre le chiffre des émigrants des deux sexes, et 
de l'age indiqué, n'a pu d'aucune façoll dépasser notablement le 
chiffre de 100.000. Reste done encore un déficit de 4,5 millions 

~1) Pour ce qui concerne l'émigration juive de l'empire russe, voyez notre 
ouvrage Le Juif errant d'aujou1·d' hui, Pari8 (Giard et Brière) 1913, notamment les 
pp. 248-253 relati ves aux régions d'émigratiou. Notous encore que les Juifs sont 
précisément, après les Irlandais, le peuple OÙ l'émigration masculine dépasse le 
moins l'émigration féminine (57 % hommes et 43 % femmes). - lbid., tableau 
X, p. 66. 

(2) Pour des données numériques, voyez notre étude L'émigration des Europé
ens aux Etats- Unis au point de vue professionnel dans le «Bulletin trimestriel de l'AB
sooiation lnternationale pour la lutte contre le chOmage », Paris juillet-septembre 1920, 
p. 318 ... 
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d'hommes de 15 à 49 nn~ qui doit etre attribué au vide ]aissé par 
Ies militaires tnés ou morls de blessures et de ma]adies lors de la 
longue période de guerre al1ant de ] 914 jusqu'à la fin 1920. 

§ 26. -- :Mais ce chiffre de 4,5 millions COIDI)rend-il tOU8 Ies 
militaires succom bés pendant ]a guerre' 

N ons croyons que ce chiffre cOllstitue plutòt la limite inférieure 
a,u-dessus de laquelle doit se trouver]e nombre effectif des mili
taires péris. l .. a raison est ici analogue à celle que nous avons déjà 
indiquée en parlant de la Serbi e (§ 9). En effet, Ies 4,5 millions 
représentent l'excédent cles déeès d'hommes de 15 à 49 ans sur Ies 
décès de femmes du meme age (qui, eux aussi, 's'e t.rouvaient con
sidérablemellt aecrus par suite des épidémies et des autres eflets 
indirectement meurtriers de la guerre). Mais la population civile de 
sexe mascuIin agée de 15 à 49 ans était, par suite de gros efleetifs 
mobilisés, de beaucoup moins nombreuse que la population féminine 
du méme age. La mortalité en général et celle causée indirectement 
pnr la guerre a,yant un taux sensiblement égal, à l'àge considéré, 
pour la population civile des denx sexes, le nombre absolu des hom
mes civiIs décédés à l'a,ge de 15 à 49 ans a donc dù etre bien 
inférieur à eelui des ff'mmes déeédées au meme n,geo Si, maIgré cela 
le total des hommes de 15 à 49 ans (militaires et civils réunis) a 
donné un nom bre de décès dépassant de 4,5 millions celui des dé
eès féminins dn meme age, il s'ensuit done que le chiffre des mili
tairesmorts a été bien supérienr à 4, 5 milions (l). 

Ne eonnaissant pas, rnerne approxirnativement, l'importance nu
mérique des eflectifs des diverses arrnées russes depuis 1914 et jus
qu'à fin 1920, connaissant eneore moins (si c'est possible) la durée 
du servi ce dans l'nrmée des divers effeetifs successivement mobi
lisés et Iieeneiés, nous renonçons à. ealcnler de cornbien le nombre deE! 
militaires tombés dépassa le ehiffre de 4,5 millions. Nous croyons 

(1) Il ne I:lera peut-~tre pas inutile d'illmMer ce raisonnement par un exem
pIe schématique. Snpposons pour plns de simplicité qu' il y avait à la veille de 
la guerre 300 hommes et 300 femmes à l'age de 15-49 ans j supposons eneore que 
100 hOI1UDeS de cetage furent mobilsés, que la mortalité de la population civile 

r a été pendaut la guerre de 10 % et qu'après la guerre, OD a trouvé 45 hommes 
agés de 15-49 ans de moins que de femmel'! du meme age. Peut-oD dire que, pen
dal1t ·la guerre, 45 militaires senlement sont morts f Evidemment, non. Le nombre 
des femmes mortes a été, en effet, de 10 0/o sur 300, c'est-à-dire de 30; après la 
guerre, on tronva donc270 femmes et 225 hommes (75 hommes étant ainsi morts) ; 
les ~O hommes civils (300-100) ayant donné 20 mortI:! (10 % ), les militaires 
ont done fourni le reste, soit55 morts. 
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cependant noùs rapprocheì' sensìblement de la réalité en le suppo
san t égai à environ {) millions en cltijf're ronde 

N ous rendant parfaitement compte de tout ce que la méthode 
par laquelle nous sommes arrivé à ce chiffre contient d' hypothéti
que, il 1l0US pal'ait toutefois que, dans les circonstances données, 
c'est eneo re elle qui opère avec des données qui sont relativemcllt 
le plus positives et que c'est encore le chift're de cinq millions qui 

a le plus de chances d'étre vrai. 
§ 27. - Les pays qui se sont séparés de l' anoien mnpire russe 

ont dù avoir des militaires Illorts en quantité - non seulement al:>
soIue, mais aussi relative - beaucoup moins considérable que l'U
nioli soviétique. 

D'abord, la guerre contre les empires Centraux a été ici, d'u
ne façon générale, de durée beaucoup plus courte que pour le res
te de l'empire russe. Oar la grande majorité du territoire de Ct:\S 

pays fut occnpée par l'ennemi dès l'été 1915 ùe sorte que Ies le
vées de troupes postédeures à oeHe date ne les touchaient que dalls 
une très faible mesure. La Filllande n'a pas été, en g-énéral, englo
bée dans ]a mobilisation rURse, restant pour ainsi dire neutre dans 
le grand conflit. - Ensuite, ce ne SOllt que de faibles parti es de 
cas territoires qui ont connu la guerre civile, et cela encore pen
dant reiativement peu de temps. - Et puis, ce nel sont que Ies ré
gions polonaises qui ont eu à participer encore à une grande guerre 
après la conclusion de la paix à l'Occident: nous avons en vue la 
guerre russo-polonaise. - Enfin, quoique tous ces pays aient eu à 
souffrir d'épidémies, notamment dn typllus, ce n'est qu'ell Pòlogne 
qu'elles sont devenues de vraies calamités et, en Pologne méme, el· 
Ies étaient très Ioin d'atteindre Ies dimensions prises en Russie so
viétique. 

Dans ces conditions, je crois que par rapport au chiffre de la 
population, les militaires péL'Ìs des pays détaehés de l'ancien em
pire ne devaient pas dépasser le tiers du taux établi pour le terri
toire de la Russie soviétique. Or, pouI' l'Unioll soviétique, 5 mil
lions de militaires morts constituent 3,72 p. 100 de la population 
(134,5 millions) comptée en 1920 (l). PonI' l'cllsembie des régions 

(1) Noua avons pris la popuLation (recensée) de 1920 et non .celle calculée 
pour 1914, car, par suite du grand intervalle qui s6pare cette date du recense
ment de 1897 et de la forte émigration (don t les statistiques russes ne tenaient 
pas compte) les chiffl'es de la p:Jpulation calculés par les service~ statistiques 
russes -so"nt devenus ave c le telllps grossièrement inexacts. 
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détacbées de l'empire russe, oh ne devratt donc guère dépasser 1,25 %. 

La population de tous ces territoires ayant été, dJaprès les recen
sements eft'ectués après la guerre (1920-1921), de 26,4 millions (1), 
cela donnerait un chiftre global de pertes en militaires tués ou morts 
de blessures et de maladies, de 330.000. Peut étre, faudrait-il aller 
jusqu'à 350.000 (2). - (Nous tenons cependant à marqller explieite
ment que, basé sur une évaluation fort problématique, ce chiffre a 
tout au plus une valeur des plus approximatives et ne prétend à 
rien de défini tif). 

Récapitulation Générale. 

§ 28. - Réeapitùlant maintenant l'ensemble des chiff'res approxi
matifs établis jusqu'iei, nous trouvons que le nombre des militaires 
morts à la guerre a été comme suit (en milliers): 

de 

Alliés oceidentaux et méridionaux 3.883 
Pays centl'aux 3.800 
Aneien empire rus se 5.350 

_._--
Au total 13.033 

E~ chiffre rond, on peut done dire que la g~terre a couté la 
treize millions dJhommes mobilisés. 

(l) Ce total se compose comme suit (en milliers) : 
Tèrritoires rattachés à la Pologne (y compris 507.000 hab. 

de la région de Vilno et env. 180.000 militaires) 
Finlande . 
Esthonie . 
Lettonie . 
Lithuanie 
Bessarabie 
Région de Rars (cédée à la Turquie) • 

ENSEMBLE 

15.514 
3.365 
1.111 
1.596 
2.011 
2.345 

492 

26.434 

vie 

(2) P()ur la République Polouai8e, noua avons effectué des calculs approxima
tifs basés sur une méthode analoglle à celle appliquée à la Russie et à la Se)'
bie. Il serait trop long de les reproduire ici. Disons seulement que nous sommes 
arri vés de cAtte 'façon au chiffre approximatif de 450.000 militaire9 morts, soit 
1,65 % dn t~tal de la population de la République, recensée le 30 septembre 1921 
(27.179.000). Ces 450.000 se répartiraient entre les trois parties de la Pologne com
me suit: env. 250.000 ponr les territoires ci-devant russes, env. 125.000 pour l'an
cienne Pologne autrichienne et env. 75.000 pour l'ancienne Pologne prussienne. 

Les autres territoires détachés de la RutlsÌe auraient aillsi eu ensemble de 80 
à 100.000 militaires péris. 
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Section 11. - Le coefficient de la mortalité d'irectement causée par la 
guerre. 

§ 29. - Le rapport du nornbre des militai l'es tombés au ehiffre 
des mobilisés est intéressant surtout au point de vue rnilitaire, mais 
beaueoup moins au point de vue démographique. Pour établir des 
comparaisons internationales sous le rapport des saerifiees bumains 
imposés direetement par la guerre aux divers pays, l'importance de 
la fraction des mobilisés péris dans la tourlllente n'est pas non plus 
suffisalllment instructive, car les dimensions, absolues et relatives, 
des effeetifs enròlés ainsi que la durée du serviee ont varié considé.,. 
rablement d'un pays à l'autl'e. 

D'un autre eòté, le rapport du nombre des militaires morts au 
total des habitants du pays ne donne non. plus encore une idée 
nette de l'illlportance réelle du vide fait directement par la guerre 
dans les rangs de la population. Car les hommes lllorts à la guerre 
ne se recrutent pas indiftéren~lllent, au gré du hasard, dans l'ensern
òle de la population: ce sont des individus d'un sexe déterminé et 
de groupes d'age égalelllent déterlllinés. Pour pOllsser les choses à 
l'extreme, afin de mieux renùre compte de l'inronvénient d'une con
fusion dans cet ordre d'idées, disons que ce ne seraitévidelllment 
pas du tout la meme chose que, dans un pays donné, tous les hOlll
mes agés de 15 à 49 ans fussent morts ou que la mort eùt emporté 
un quart de la population totale pris dans les deux sex es et dans 
les divers groupes d'age (1). 

Pour nous faire une iùée plus nette de l'importanee des vides 
faits direetement par la guerre, il faut don e prendre en considéra
tion le sexe et l'age des déeédés; il faut, en d'aut l'es termes, compa
reI' ]e chiffre des militaires tOlllbés à celui des hommes du mellle 
age recensés dans chaque pays. 

Malheureusement, une pareille étude, qui suppose le dénombre
ment des homllles morts à la guerre (<tinsi qlle celui de la popula
tion reeensée) par age, n'est eneo re possible aujourd' hui - et a vee 
combien de réserves - qne pour un ou deux pays. Une étude d'en
sGlllble de ee problème doit etre ajournée à plus tardo 

(1) Afin d'éviter tOllt malentendn, je fais explicitement remarquer qu'il ne 
s'agit Illlllement ici d'attribuer à un sexe une valellr plns grande qu'à l'autre. 
On Ile saurait de mème pas assimiler la disparition de tOlltes les femmes de 15 à 
49 ans à celle d'un q Ilart de la poplliation totale on à la disp;trition d'une lDoi
tié des personnes des dellx sexes agées de 15-49 ans. Qn'oll songe, par exemple, 
aux cons4quences de pareils é\,ènemellts au point de vue de la natalité ou à ce .. 
lui des moeurs. 
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Dans ces oondidons, ilOttS hoUs borperohs à. eaÌcuÌer le rapport 
du nombre des militaires morts à celui de la population masculine 
agée de 15 à 49 ans, sans entrer dans un examen de groupes d'a
g-e plus restreints. Ce l'appor t, ce coefficient, nous 1llontrera ainsi la 
fl'action de la popillation male, adulte et jeune (ou pus enCOl'e agée) 
qui, dans divers pays, fut dil'ectement emportée par la guerre. O~tl' 

Ies hommes mobilisés se tronvent à peu près tOUE dans les limites 
d'age allant de 15 à 49 ans révolus (1). 

§ 30. - Cependant, ici encore le calcul ne va pas sans diffi
cultés. 

D'abord, le chiffre de la population masculine de 15 à 49 ans 
a dft etre pris par nous tel qu' i1 est fonrni par le d6rnier recense· 
ment d'avant la guerre, c'est·à-dire effectué généralement en 1910 
ou 1911. Entre cette date et l'entrée en guerre ou, plus exactement, 
entre cette date et la. fin de la guerre, la parti e c011sidérée de la 
populatio11 tendait naturellement à augmenter dans une certaine me 
BUre. N otre dénominateur est donc partout quelq ue peu inférieur à 
la réalité .. Mais l'inexactitude qui s'en suit atteint tout au plus quel 
qu'es . centièmes de nos coefficients, elle n'afl'ecte ainsi que la décima· 
l~ des coefficients figurant SUl' notre tableau (§ suivant). Etant don
né le 'caractère essentiellement approxi matif de 110S calculs, une pa 
reille inexactitude peut eucore etre négligée. 

Dans certaills cas, les difficultés sont beaucoup plus importan
tes: Ainsi, pour l'ancien empire russe, il est évidemment impossible 
de se rapporter aux dOllnées du recellsemellt de 1897 ~ l'unique qui 
ait eu lieu avallt la. guerre. Nou~ nou::; sommes clone bl:1sé SUI' les 
données du recellsellent effeetué aprè8 la. guerre (1920 pour ]a Rus· 
sie soviétique, 19JO·1921 pOUI' Ies pays qui se sont détachés de la 
Russie). Pour dénominateur, nous avons cependant pris le chiffre de 
la population masculine de 15-49 ans recensée après la guerre, plus 
le uombre des hommes morts à la, guerre. Eu d'autres termes, eD dé. 

(1) On devrait peut-etre prendre plut6t le rapport des militaires morts au
chiffre de la population masculine de 18 à H ans, les militaires se trouvant l'a· 
rement en dehors de cet §,ge. Les coefficÌents ainsi ealcnlés sel'aient notablernellt 
(d'un quart' environ) snpérieurs aux nòtres. Nous avons eependant l'enoncé à ees 
lImites d'§,ge pour denx raisons: 10 il u'est pas toujours possible d'avoir des don
n6es sllr l'§,ge de la population alltrement que par groupes quinquennaux (il est 
done souvent impossible d'aNoiI' dar; données sur le nombre d'habitants de] 8-19 
ans); 20 nons ne sommes pas sfirs que, ponI' certains pays du moins, les homllle~ 
de 45-49 ans· mobilisés et 'morts à la guerre soient en qualltité llégligeable. 
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'signant patì 1n le coefficient de la mortalité directement causée par 
la guerre, par M le chiffre absolu des miIitaires mor et pa1' H(1549) 

le nombre des hommes de 15 à, 49 ans recencé après la guerre, nous 
avons mis: 

111 
·m - • 

- H(15-49) + 111 
Mais il y avait aus~d des cas où le chi1fre de la population ma

sculine de 15 à 49 ans était en g'énéral inconnu. Nous avons alors 
pris pour dénominateur le quart de la population totale. Car, comme 
nous avons déjà eu l'occasion de le signaler (§ 9), dans tous Ies pay8 
européem; qui ne sont pas <ies pay8 de très forte émigration (1), les 
lLOmmes de 15 à 49 ans constituent normalement bien près d'Il quco·t 
de la pop?tlaiion totale. Ainsi, 101's des recensements e:ffectués vers 
1910, on a compté: 

Hommes de 15 à 49 a.ns 
Population 

Pays 
totale chiffres °/0 de la popu-

absolus lation totale 

France 39.192.133 9.980.978 25,5 
Allemagne. 64.925.993 16.315.711 25,1 
Angleterre et pays de Galles 36.070.492 9.251.812 25,() 
Autriche 28.570,800 6.813.] 31 23,8 
Suisse 3.75:3.29:3 967.482 25,8 
Belgique 7.123.784 1.92;3,707 25,9 

(1) La masse des émigrants se compose de préfél'ence d'hommes adultes et .iell
nes. Ainsi, liur 100 immigrants venuli aux EtatH-Ullis pendant la période 1899-1910, 
69 étaiellt de sexe masculin et 83 se trouvaiellt lÌ. l'àge de 14 à 45 ans, (Ponl' 
le sexe et l'doge des émigl'ants deR divers peuples européens, voyez notre livre 
déjà cité: Le juif m'rant d'aujourd' hni, tableaux X et XII, pp. 66 et 72). Il s'en 
suit que dans les paya de très forte émigratiou les hommes de 15-49 ans sont lUoius 
<1u quart du total de la population. Par contre, <1ans les pays d'immigration, ils 
sont plus dn quarto 

AiuEi, en Balie, SUl' une populatioll totale de 34.671.377, on a l'ecensé, en 

1910, 7.766,775 hommes de 15 à 49 ans, st.Jit 22, 40/0. En mèrne temps, aux Etat8-
Dni8, SUl' un total de 91.972.266 habitants, les hommes de 15 à 49 ans étaicnt 
au nombre de 25.540.970, soit 27,80/0' (Ponl' la population classée pal' t1.ge selon 
les recensements effectuées dans divel's pays vers 1910, voyez Annai1'e international 
de staU8tique, publié par l' Institut International de Statistiqlle, I et III, La Haye 
1916 et 1919). 

Le taux de la natalité exel'ce aussi une cel'taine influence BOUS ce rapport 
à savoir:- ;ne forte natalité a pour effet de réduire la part des hommes de 15 

- Melron - Vol. V. n. 1. 
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L'erreur à laquelle nous noùs exposons en prenant le qllal't de 
la ropulation totale à la pIace de la population mascu1 ine de 15 à 
49 ans ne dépasse donc normalement pas 4 à 5 p. 100 (en eftet, 
25:26=0,96; 25 :24=1,04) (l). Et, à juger d'après la répartition de la 
population par sexe et par age constatée dans les pays en question 
lors des receneements antérieurs, l'erreur que, dans certains cas, 
nous avons ainsi commis n'a réellement pas dépassé les limites in
diquées (2). 

Cependant, pour ce qui concerne la Turquie qui, elle, n'a jamais 
eu de l'ecensement de sa population et pour laquelle les chiftres 
d'habitants sont le résultat de simples évaluations, le coefficient tel 
que nous l'avons calculé demenre largement problématique. A part 
ce cas, si certains de nos coefficients s'écartaient sensiblement de 
la réalité, ces écarts ne pourraient guère provenir d'une inexactitude 
de leurs dénominateurs, mais de leurs numérateurs, c'est-à-dire de 
l'incertit.ude de plusieurs chiffres absolus de militaires morts à la 
guerre, incertitude que nousavons signalée dans la section précé
~ente. Nous ne croyons cependant pas que ces inexactitudes de dé
tail, toujours possibles, puissent modifier dans quelque mesure ap
,préoiable les grandes lignes du tableau . 

. § 31. - Le tableau suivant nous montre quelle fraction de la 

49 ana au-dessous du quart tandia qua la faible natalit6 tend à relever cette frac
tiou au-dessua dn quart; mais l'effet de la natalit6 se trouvant généralement con
trebalancé par une action opposée de la mortalité, la diff6rence des taux de na
talité n'a pratiquement que peu d'influence aur la déviation dn quart de la po
pulation totale. 

(1) Si l'on prenait le qnart de la popnlation totale an lieu du nombre réeel 
dea hommes de 15-49 ana dana le cas le plus extrème, c'est-à-dire dans le cas du 
paya de la plua forte émigration tel que l'Italie, l'errenr pourrait atteindre lO %, 

car 22,4 : 25=0,90. Et, en effet, si l'on prenait le rapport du nombre des militai
res italiena morts à la guerre (700 000) au quart de la popnlation totale recen
sée en 1910 (34.671.377), on obtiendrait 8, 1 % au lieu de 9,0 indiqué aur notre 
tableau (§ suivant). 

(2) Ainsi, ponI' la Serbie, la population mascnline de 15-,(9 ans constitnait, 
en 1900, 24,8 % de la population totale; pour la Roumanie (1899), elle consti
tuait 24,4 t/o; pour la Grèce, prise dans ses frontières de l'6poqne, elle formait, 
en 1910,,23,9 %. 

Etant donn~ cette constance relative dl1 rapport du nombre d'hommes (et de 
femmes) de 15-49 ans à celni de la. population totale, le taux de la mortalité cau
sée directementpar la guerre calcnlé par rapport au total des habitants redevient 
lui-meme instructit - à condition, toutefois, qu'on le considère non pas tel quel, 
mais comme une expression qui, multipli6e par 4, donnerait approximativement 
le coefficient de cette mortalité par rapport au nombre d'hommes de 15 à 49 anso 

• 
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population nutscuìine agée de 15 à 4'9 ans a été détruite directemellt 
par la guerre dans les pays bel1igérants de l'Europe (y compris les 
régions adjacentes de l'Asie, c"est-à-dire l'Asie russe et la Turquie 
d'Asie) et aux Btats-Unis. 

Homm .. ag" Il Milit&ir .. mo ..... lo guo", 

Pays de 15-49 /Ions : 
avant lo. guerre I I chiffres absolus p. 100 hommes 

(en milliers) Il (en milliers) de 15-49 ans __ , 
France 9.981 I 1.320 13,2 

Royaume-Uni -11.589 i 744 6,4 
I 

dont: 
l! Angleterre et pays de Galles 9.252 641 

I 
H,9 

Ecosse 1.193 Il B;{ 7,0 
Irlande 1.094 Il 20 1,8 

ltalie . 7.767 
:1 

700 9,0 l' 

i 

Belgiqne 1.924 " 40 2,1 
Serbie et Monténégro 1.216*(1):: 325 26,7 
Roumanie 1.809*(2):; 250 13,8 
Grèce. 1.384i«3) I, 100 7 ') . ,....I 

Portugal 1.:H5 i 8 0,6 
Allemagne 16.316 2.000 12,3 

Autriche-Hongrie 12.17G 1.200 9,H 
Bu]garie 989 (4) li 100(10) 10,1 
Turquie 3.303*(5): 500 ~5,1 

Aneien empire Russe 39.075 (6) li 
l' 

5.350 1:3,7 
dont: li 

Russie soviétiqne 32.117 (7) li 5.000 15,6 
P ologne ane. russe 4.128*(8):1 250 6,1 
Autres territoires 2.830* (9)11 100 3,5 

Tous réunis 108.794 
Il 

12.637 ces pays 

: I 
ii 11,6 
il 

Etats-Unis d'Amérique 25.541 ! 116 0,5 
" 

* Un quart de la popnlation totale. 

(1) Le quart de la popnlation de la Serbie il. la \'eille de la guerre (4.616.000: 4) 
plns 1/4 de la popula,tion du Monténégl'O évaluée il, 250.000 an total (Voy. Annuail'e 

International de statistique publié par l' Iustitut I nternational de Statistique, La 
Haye 1916, p. Il; cf. aussi A,perçu annnel de la Détnographie de8 divers pay8 dlt monde, 
La Haye-1923, p. 9). 

(2) Voy. L'Annltaire International de statistiq/te cité, p. 12 (chifl're de la popula~ 
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Nous pouvons faire aÌnsÌ les constatatÌons suÌvantes! 
lODe tous les pays belligérants, c'est la Serbie qui fut la plus 

durement atteinte dans ses forces vives par l'action directement meur
trière de la guerre mondiale: plus du quart de sa population mascu
Une agée de 15 à. 49 ana fut détruit par la guerre. 

20 Par contre, et contrairement à ce qu'on aurait pu croire au 
prime abord, parmi les pays belligérants qui ont eu le moins à souffrir 
sous ce rapport, nous trouvons la Belgique. C'est meme le pays bel-

tion an 19 décembre 1912). Le coefficient (13.8) paraissant trop élevé, on pent se 
demander si ]e cbiffre de 250.000 militaires morts n'est pas un pen forcé. (Voyez 
anssi plus bant, § 11). 

(3) Le total de la popnlation de la Grèce, d'après le l'ecensement dn 28/31 
décembre 1920 était de 5.536.000 (Ape1'çu annuel de la démographie, p.6). Pour la 
Grèce, il a fallu évidemment prend1'6 dea données postérieures à celles des autres 
pays, ear sa principale participation à la guerre ne s'est produite qu'après la con
clnsion de la paix générale à l'Occidente Eu outre, le recensement de 1920 est 
le seuI qui ait compris les nouveaux territoires acquis par la Grèce dans les deux 
guerres balkaniques • 

. (4) En 1905, snr une population masculine de 2.057.092, il Y avait 922.894 
hommes (soit 44,8 %) lt l'ltge de 15 à 49 anso En 1910, sur une population mas
culÌne de 2.206.690, il faut donc compter 989.000 hommes de cet ltge (2.206.6~0 X 

0,448). 
(5) Comme on le sait, on n'a pas de données relativement sftres m8me pour 

ce qui concern; le total de la population de la Tnrquie. D'après l'Annuai1'e géné
ral de la France et de L'Etl'anger 1919 (p. 1923) la population de la Turquie, sans 
compter celle de l'Arabie, devait 8tre évaluée, avant novembre 1916, approxima
tivement à 18.812.000; si on laisse de còté la population de la Mésopotamie et 
de la Syrie, qui a peu participé à la guerre, on arri ve au chiffre approximatif 
de 13.213.000 C'est le quart de ce dernier chiffre (3.303.000) qui est indiqué dans 
notre tableau. S'il fallait preudre le quart dea 18.812.000, on aurait 4.703.000 
comme nombre approximatif des hommes de 15 à 49 ans et 10,6 comme coeffi
cient de la mortalité directelilent causée par la guerre. - Le coefficient moyen 
de tons les pays européens et limitrophes serait alors de (12.637: 110.194 =) 11,5 0/. 

(an lien de 11 ,6). 
(6) La SOlllme des chiffres se rapportant à la Russie soviétiqlle, à la Pologne 

anciennement russe et aux autres territoires de l'ancien empire russe. 
(7) 27.117.000 hommes à l'ltge de 15 à 49 ans en 1920 (voy. § 24) plus 

5.000.000 militaires morts pendant la guerre (§ 25). 
(8) Le quàrt de la populatiom recensée en 1921 (15.514.000 :4) plus 250.000 mi

litaires morts pendant la guerre (§ 26). 
(9) Un quart de la population recensée vers 1921 (10.920.000: 4) plus 100 000 

militaires lllOrts pendant la guerre (voy. m8me §). 
(lO) Si l'on admet pour la Bulgarie le chiffre de 70.000 militaires morts, le 

taux corl'espondant est de 7,1; - ce ta.ux nous paraitrait mème plus probable. 
Cela ne changerait cependant pas le coefficient moyen des pays européens et li

. mitrollhes, car 12.607: 108-.794 == 11,6 p. 100. 
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ligérant euro.péen qui fut le moins frappé si on laisse de còté l' Ir
lande et le Po.rtugal qui, to.US les deux, se tro.uvaient Po.ur ainsi dire 
allX co.nfins de la guerre mo.ndiale. Un cinquantième seulement de la 
Po.Pulatio.n male de Belg'ique, se trouvant à l'age indiqué, fut tué à 
la guerre. 

3° Le plus so.uvent, les pays belligérants euro.péens (et adjacents) 
ont perdu d'un sepUème à 'ltn huitième de leur Po.Pulatio.n masculine 
agée de 15 à 49 ans; tel fut le cas de la Turquie (15, 1%)' de la 
Roumanie (13,80/0)' de l'ancien Empire Russe (13,7), de la France (13,2), 
de l'Allmnagne (12,3). 

4° Enviro.n un dixième de la populatio.n male de l'age co.nsidéré 
est to.mbé à la- guerre: en Aut1'iche-Hongrie (9,9%) en Italie (9,0) et 
peut-étre aussi en Bulgarie (10,1). 

5° Des grands pays belligérants euro.péens, c'est le Royaume-Uni 
qui fut re]ativement le mo.ins duremtmt atteint, 1tn scizième seu]ement 
de sa Po.Pulation masculine de 15 à 49 ans étant 'to.mbé (6,4%); la 
pro.Po.rtio.n a cependant été légèrement plus élevée Po.ur l'Angleterre 
et l'Eco.sse (enviro.n 7%). La Grèoe avait des pertes relatives sensi
blement égales (7,2%). 

6° A prendre tous les belligéra.nts eU1'opéens, 011, oonstate qu' ils ont 
pm'd-u directement à la guerre un neuvième de leur population masoulins 
dgée de 15 à 49 ans (11,6 p. 100). 

7" Par co.ntre, les Etats-U1lis d'Amérique o.nt, de to.US les pays 
belligérants, de beaucoup le moins so.uffert de la guerre: à peine 
un deux-centième (4, 5 p. 1000) de leur Po.Pulatio.n masculine de l'age 
e11 question est to.mbé à la guerre. Po.ur un no.mbre égal d'hommes 
de 15 à 49 ans, o.n tro.uve que, sur un militaire des Etats-Unis mo.rt 
à la guerre, il y en a eu 15 au Ro.yaume-Uni, 20 en Italie, 25 en 
moyenne des belligérants euro.péens,30 en France, 35 en Russie(terri
to.ire so.viétique) et 60 en Berbie. 
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La consommation des produits alimentaires en 
Belgique avant et après la guerre. 

!.,jes modifications survenues dans la consommation des objets 
d'alimentatiOlI sont de précieux éléments pour l'étude de la transforma
tion sociale que la guerre a précipitée. 

Les statistiques existantes peuvent-elles, et dans quelle mesure, 
nou~ éclail'er au sujet de ces. changements ~ Question fort vaste et 
à ,laquelle une réponse détail1ée et complète ne pourrait étre donnée 
qu'après une minutieuse revue des institutions statistiques de chaque 
pays. N ous nous limiterons à l'étuùe des documents belges. Les si
militudes existant entre les diverses organisations nationales actuelles 
nous permettent d'espérer que les constatations que nous ferons dans 
ce domainè restreint ne seront pas dépourvues de tout caractère d'uti
lité générale. 

Avant d'aborder l'examen des chiffres, il sem ble opportun de 
définir la méthode que nous nous proposons de suivre et d'ana]yser 
les éléments d'information don t nous comptons user. 

On peut, on ne l'ignore pas, considérer la consommation aU
mentai re d'un pays sous denx aspects: la consommatien totale des 
habitants ou bien la consommation de pertaines classes de la po
pulation prises comme types représentatifs des conditions de vie 
de l'ensemble. 

N ous nous tiendrons au premier point de vue en recberchant 
ce que nous révèlent à cet égard Ies documents statistiques officiels. 

La défermination de la consommation alimentaire totale d'un 
pays se' heurte à de sérieuses difficultés parce que, jusqu'à présent, la 
statistique n'a point envisagé cet objet comme le but direct. de ses 
illvestigations; on ne peut y parvenir qu' indirectement en combinant 
des données d'origine diverse: celles de la statistiqne de la production 
agricole .et industrielle et celI es de la statistique douanière. Mais les 
ipformations que ces .statistiques contiennent ne peuvent généralement 
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étre utilisées pour le calcul de la consommation que 8?US certaines 
réserves. 

La statistique agricole indique la production brute des principales 
cultures; il est nécessaire d'en déduire, pour connaitre ce qui est 

réellement consommé, les quantités destinées aux ensemencements et 
aux plantations. Dans bien des cas: d'ailleurs, une parti e de la pro. 
duction reçoit une autre destination que l'alimentation bumaine im
médiatc; ainsi le seigle et les pommes "de terre sont enpartie trans
formés par les animal1x en lait, en viande, ou en oeufs; certaines 
denrées peuvent aussi partiellement etre utilisées pour des fins in
dustrieIles: tel est, par exemple, le cas des pommes de terre employ;. 
ées en dh;tillerie. Comme il est généralement iqlpossible de calculer 
la quote part afferente à chacun de ces usages, les données de la 
statistique agrieole qui s'y rapportent sont souvent de peu d'utiIité 
ponr la détermination de la consoìnmation humaine. 

Tontes les quantités de denrées alimentaires mentionnées dans 
la statistique commerciale ne peuvent non plus étre inva,riablement 
portées au compte de cette consommation. Pour certa~nes denrées, 
en effet, la taxe douanière étant perçue sur le poids brut, c'est-à - dire 
aur le poids de la marchandise augmenté du poids de l'emballage 
immédiat, c'est ce poids qui est mentionné dans les tableaux. La 
différence n'est pas négligeable} puisque ponr le foie gras en terrine, 
par exeUlple, le poids du récipient atteint parfois, quand il ne le 
dépasse pas, le poids net de la marchandise. Souvent aussi, la quan
tité mentionnée est celle de la marchandise à l'état brut, comprenant 
les déchets éliminés par la préparation pour le débit au pub~ic, ainsi 
que les parties rejetées au cours des manipuJations et des transforma
tions que nécessite l'appret en vue de la consommation: brisures de 
riz et son des céréales alimentaires. Des marchandises importées peu
vent anssi recevoir une destination mixte: l'alimentation et l' indus
trie. C'est le cas du riz, qui vient d'etre cité et qui est employé 
aussi pour la fabrication de l'amidon. 

Ile chereheur qui veut déterminel' quantitativement l'état de la 
oonsommation à une époque donnée doit don c faire un choix parini 
les chifl'res puisés à ces diver~es sources et apporter à ceux qu'il 
peut utiliser les rectifications qua nécessite l'état dans lequel Hs se 
présentent. Il peut s'aider à cette fin des renseignements que fourni. 
sent la pratique commerciale et la technique industrielle. Mais ces 
dernières corrections sont moins nécessaires si son seuI but est de 
représenter comparativement les variations de la consommation au 
co..w;s d'une période plus ou moins longue. On peut penser, en effet, 
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que les erl'eurs résultant des causes qui viennent d'etre signalées agis
sent, d'une façon générale, d'année en année, dans le meme sens et 
avec la meme intensité; elles n'affecteraient donc que peu se,:lsible
ment l'allure de la courbe. 

Après ces remarques d'ordre général, examinons les documents 
qua la statistique met à notre disposition. 

Il y a peu de choses à dire de la statistique commerciale beIge, 
au point de vue qui nous occupe, sauf que la nomenclature rlont 
elle use ne répond que d'une manière imparfaite au dessein que nous 
poursuivons. Celle-ci comportait au total, en 1913, 504 rubriques 
dont 129 concernant les boissons et les objets d'alimentation; mais 
comme l'existence d'un cprtain nombre de ces rubriques est exelusive
ment due aux exigences de l'application du tarif douanier, on ne tron
ve pas .• parmi celles qui restent, une classificaìion correspondant à 
celle que demanderait la statistique de la consommation. En outl'e, 
nouveau contretemps et source de nou vellea difficultés, les catégories 
de marchandises adoptées par la douane sont loin de concorder tou
jours avec celles qu'on trouve dans les autres statistiques, notamment 
la statistique agricole. Ajoutons que le nouveau tarif douanier beIge, 
eÌltré -en vigueur le lO novembre 1924, comporte, indépendamment 
des subdivisions qui seront la conséquence des conventions commer
ciales à cOllclure, plus de 1. 200 articI es, 150 environ se rapportant 
aux boissons et objets d'alimentation: l' inconvénient qui vient d'etre 
signalé sera atténué dans une certaine mesure. 

En dehors de la statistique commerciale, les renseignements 
qui offrent le plus de sécurité sorrt ceux qui proviennent du service 
dea accises, grace an contròle permanent exercé par lui SUl' la pro
duction des denrées soumises à un droit intérieur de consommation, 
com me le sucre, la bière, l'alcool, le vinaigre, la margarine. 

Les indications relati ves à la production des cultures sont fournies 
par la statistique agricole annuelle résultant de l'estimation des sur
faces cultivées et des rendements faite par Ies agronomes de l'Etat. 
On peut faire confiance aux renseignements ainsi obtenus. Dans un 
pays aussiintensivement exploité que le nòtre, la surface cultivée 
reste con~tante d'année en année, les empiètements des aggJomérations 
habitées et de 1'industrie sur les terres cultivées étant largement 
compensés par là mise en valeur des terres restées incultes jusqu'alors. 
Les changements annuels ne se font sentir que dans la répartition 
des cultures, par suite d'influences climatologiqucs ou économiques 
dont les fonctionnaires précités peuvent mesurerl'actioÌl. Des recen-
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sements généraux périodiques, effectués par la métbode du bulletin 
individuel, permettent de rajuster ces estimations SUI' la réalité consta
tée. Quant aux rendements unitaires, i ls sont al'rètés par canton, et 
Ies agronomes, gràce ~\ Ieur formation technique et à Ieurs fonctions 
mémes, peuvent, mieux que n'importe qui, Ies évaluer en pleine con
naissance de cause. 

Mais Ies renseignements obtenus SUl' la production végétale se 
limitent aux plantes de grande culture: il faut renoncer à obtenir 
des indimttions de queIque exactitude en ce qui conctlrne, par exemple, 
Ies légumes et Ies fruits. 

En admettant que l'on parvìnt à calculer la production marai
cbère et frllitièl'e destinée à la -vente~ encore faudrait-il toujours 
renoncer à obtenir des renseignernents pl'éeis S11r la quantité de ces 
produits cuItivés pour la consommation familiale et passant directement 
du potag'er ou du verger à la cuisiue et à la salle à manger. Il y 
a cependant là, pour un pays comme la BeJgique, un élément d'une 
importance plus grande qu'on ne se 1'imaginerait, si l'on ne savait 
pas qu'il s'y trou ve de sept à huit cent mille ménages cultivant 
moins d'un hectare et dont la plus grande partie s'adonne exclu
sivement à la production des légnme..; et des fruits. 

Il eRt de méme impossible d'obteni!' à l'égard des produits ani
maux, oeufs, lait, beurre, fromage, d'autres renseig'nements que ceux 
que peut donner une estimation globale; toute observation directe 
est exclue par suite de l'extrème dissémination territoriale de la pro
duction, qui s'étend, en outre, sur la majeure partie de l'année. L~exacti
tude de l'évaluntioll dont il faut se contenter dépend de la justesse de 
ses bases. Oertes, Oll n'ignore pas le nombre des animaux producteurs, 
mais tont écart dans le rendement unitaire, meme d'apparence insi
signifiante, suffit à compromettre la valeut du résultat final, l'erreur 
étant Ulultip1iée, comme c'est le ca s, par un nombre considérable d'uni
tés. Rien n'est plllS hasardeux que de s'arréter à une moyenne de 
produetion par tete. L'exemple suivant est démonstratif. En élevant 
ou en abaissant d~ une unité, la prodnct-ion moyenne annuelle d~ une 
poule, on arrive sur l'ensemble à un écart d'une quinzaine de mil
lions d~oeufs, soit 2 oeufs par tète d'habitant. L~ incertitude est en
core plus grande en ce qui concerne la production du lait et surtout 
du beurre; pour cette dernière, il faudrait recourir à une série dJhypo
thèses superposées : pl'oduction moyenne annuelle par vache laitiè
re, proportion du lait produit utilisée ponI la fabricaìion du beurre, 
teneur en graisse du lait. Com me celle - ci oscille autour de 3% chaque 
erre,!r .d'un dizième fait varier d'un trentième la production totale, 
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laquelle est de l'ordre de grandeur approximatif de 50.000 à 60.000 
t onnes par an; la répercussiond' une erreur de cette minime impor
tance varie entre deux et trois cents grammes par habitant. 

Si des ca]culs de ce genre peuvent présenter de l'utilité quand 
il s'agit de déterminer approximativernent la quantité ou lo. valeur 
globale de la production, il semble bien difficile de Ies employer pour 
mesurer lo. consommation. 

Ce qui vient d'étre dit pour ]es oeufs, le ]ait, le beurre, s'applique 
avec p]us de force encore à lo. viande. A défaut de conditions particuliè
l'es, il est pour ainsi dire impossible d'en déterminer la consommation. 

Toutefois, en Belgique, gràce aux mesure~ prises pour écarter 
de l'alimentation PlTblique les viandes malsaines, on possède des in
dications très précises SUl' la quantité et l'espèce de viande absorbée 
par la population. Avant d'étre débités, ]es animaux abattus pour 
la vente sont examinés par des experts officiels, dont l'intervention 
donne lieu à la perception d'une taxe. Le servi ce d'expertise des vian
des est organi sé pa.r ]es communes sous la surveillance de l'administra
tion centrale. Les administrations locales peuvent ainsi indiquer exac
tement le nombre d'animaux des diverses espèces abattus sur leur 
terri,toire; il n'y a d'exception que pour les animaux abattus pour lo. 
consommation particulière des ménag'es ou des étabIissements de bien
faisance 0!l d'enseignement achetant les animaux sur pied et Ies fai
saut abattre pour Ieur usage exclusif. Oes animaux sont les seuls 
qui ne soient pas obligatoirement soumis à 1'inspection. Mais, par
mi les établissemenls qui viennent d'étre cités, bon nombre s' y sou
mettent volontairement. I)'ailleurs la quantité de viande provenant de 
ces aba,tages ne représente que la proportion insignifiante de 1% de 
l'ensemble pour Ies animaux de la race bovine; pour les pores, la pro
portion est plus élevée; elle atteint 50%; mais Ies abatages de ce 
genre n'ont génémlement lieu que dans les petites Iocalités dépour
vues d'abattoirs; ils ne sont pas tolérés dans Ies autres; ils n'éehap
pent pas à l'attention des administrations communales qui peuvent 
ainsi fournir à leur sujet des indications approximatives satisfaisantes. 

Quant à la détermination du poids des animaux abattus, elle s'opè. 
re par commune, selon un système qui a été préconisé par une commis
sion iI1stituée par le gOllvernement beIge en 1911 et eomprenant des 
représentants de toutes Ies catégories de personnes intéressées au 
eommerce de la viande: éleveurs, marchands de bestiaux, bouchers, 
directeurs d'abattoir, vétérinaues, fonctionnaires et consommateurs. 

«Le type, déclare e.ette commission dans son rapport, et par con
séquent le poids des animaux abattus varient considérablement de 
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région à région. Il n'est pas possible d'adopter pour calculer le poids 
de viande fourni par les abatagès, une moyenne pour tout le pays 
ou par province ou meme par arrondissement. Mais, dans chaquc 10-
calité, ponr cbaque boucberie, peut-on dire, le type est constant. Le 
boucher règle ses abatnges d'a près les gouts de sa clientèle, l'impor
tance de son commerce. I~es directeurs d'abattoirs et les experts de 
viande sont ainsi à meme cl' indiquer le poids moyen, par catégorie, 
des animaux abattus; il deviendra dès lors facile d'établir, d'une ma
nière exacte, le poicls de la viande livrée à la consommation ». 

Ce simple coup d'oeil SUI' les matériaux utilisables pour l'élabo
ration de la statistique de la con~ommation suffit à faire comprendre 
qu'ils n'est point possible de présenter un travail d'ensemble: le sta
tisticien doit limiter son cadre al1X denrées au sujet desquelles les 
documents officiels lui fournissent cles indieations appropriées à l'obj(lt 
de ses recberches. La contrainte qu'il subit ainsi le met heureu
sement à l'ahri des reproches de tendances et d'esprit de système 
auxquels p,?urrait donner lieu le choix qu'il ferait lui-méme entre 
les différentes denrée8, si ce choix était libre. 

,.. 
• :)I: 

Pour établir le rapport entre le consommation actuelle et celle 
d'avant guerre, nous prendrons comme base de comparaison la moyen
ne des années 1910 à 1913 inclus, sanf en ce qui concerne la consom
mation de la viande, pour laquelle nous serons forcés de nOU8 référer 
à l'année 1912. En eftet, c'est à partir de cette année que la statis
tique de la consommation de la viande a été organisée, et, d'autre 
part, le désordre introduit dans Ies archi ves et les dossiers par l'in
stallatioll dans les loeaux ministérieIs des troupes et des fonctionnaires 
allemands, à partir d'aout 1914, a rendu impossible l'acbèvement, a
près l'évacuation, du travail pour 1913 en voie d'élaboration. 

La moyenne des quatre années 1910 à 1913 peut etre considérée 
comme figurant l'état normal de la consommation des denrées alimen· 
taires par la popnlation beIge immédiatement avant la guerre. 

Pour les raisons indiquées plus haut, nous devroJls bieh restreindre 
notre étude au petit nombre d'objets dont la consommation peut etre 
quantitativement mesurée en 19] 3 et en 1923. A défaut d'un tableau 
compie t, impossible à établir, les indications qui suivent donneront 
au moins une idée des tendances auxquelles obéissent les changements 
que la guerre et ses conséquences ont introduits dans l'alimentation 
de la population beIge. 

Nous examinerons séparément les boissons et les objets d'ali
mentation. 
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L - Boissons 

Les boissons les plus importantes au point de vue économique 
et les plua caractéristiques au point de vue social sont les boissons 
fermentées et les boissons distillées: bière, viu, eau-de-vie (1). 

La bière. 

Voici les quantités de bière consommées. 

Consommation par tete 
Années Hectolitres d'habitant. 

Litres 

Moyenne de 1910 -1913 16.889.465 224 
Année. 1919 9.626.967 127 

» 1920 10.562.087 142 
» 192] 12.692.537 169 
» 1922 15.743.725 204 
» 1923 14.634.916 186 

La consommat.ion, réduite immédiatement après l'armistice, à 560/0 
de celle d'avant guerre s'est graduellement relevée au conra dea an
nées suivantes, mais n'a pas encore atteint le niveau précédent. 

Le vino 
Avant la conclusion de Paccord économique avec le Grand-Du

ché de Luxembourg, la consommation totale du vin en Belgiqne 
était exactement indiquée par la statistique des importations, la 
production indigène étant nulle. 

Depnis la mise en vigueur de cet accord, lf\ Ier mai 1922, par 
suite de l'incorporation dans le territoire douanier belgo-luxembour
genis du vignoble de la Moselle grand-ducale, la quantité de vin 
mise en consommation provenant de ce vignoble échappe à la sta
tistique commerciale. 

De plus, l'exportation pouvant comprendre une certaine quanti
té de vinproduit sur le territoire douanier, l'excédent dea importa
tions sur lesexportations risque d'ètre compté au-dessus de sa valeur 
réélle. Par conséquent, à partir de mai 1922, les quantités de vin 
consommées, telles qu'elles résultent de la statistique commerciale, 

(1) Depuis le Ier mai 1922, les douanes et les accises, sauf ponr le8 eaux-de-vie. 
sont devenues commnnes entre la Belgiqne et le Grand-Duché de Luxembourg. Il a 
été tenu compte de cette circons,tance dans le calcoI de la cODsommation par tète. 
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doi~ent pluttJt ètre considérées cOlJÌme inférieures à la réalité. 
Voici le tableau de la consommation des vins non mousseux. 

Années 

Moyenne de 1910 - 1913 
A.nnée 1919 

~ 1920 
1921 
1922 
1923 

Vins non mousseux. 

Excédent de l' importa
tion SUI' l' exportation. 

Hectolitres 

294.972 
535.806 
522.718 
402.353 
497.011 
507.702 

Consommation par tète 
d'habitant. 

Litres 

3.91 
7.07 
7.05 
5.37 
6.44 
6.45 

A l'inverse de celle de la bière, la consommation du vin n'a 
aubi aucun fléchissement; dès le lendemain de l'armistice, elle attei
gnait plus de U;O% de la consommation de 1913. On poarrait cher
cher à expliquer ce fait par les ravages causés dana les entrepòts des 
négociants et dans les ca ves des particuliers par les troapes aIle
mandes pendant les quatre années d'occupation et 101'8 dp leu1' re
traite. Oes vides, pas plu8 q ue ceux provenallt de la consommation 
dea habitanta des territoires occupés de 1914 à 1918, n'avaient pu 
étre 130mblés pendant la guerre à cause de la fermeture des fron
tières belges à l'importatiOlI. On devait s'attendre, à la reprise des 
relations commerciales avec l'étrauger, à un aftlux d'illlportations. Mais 
cette explication est contredite par le fait que l'importatiou, au heu 
de retomber ensuite au niveau <Pavant guerre, s'est maintcnue au con
traire aux hauteurs qu'elle avait atteintes. Il y a là l'indice d'une 
augmentation persi stante et ételldue ùe la consommation, provenant 
manifestement de l'accession de nouvelles catégories de consommateurs 
aux anciennes. 

Lesquelles ~ Avant la guerre, le vin était généralement consi
déré comme une boisson de luxe dont l'usage habituel était limité 
aux familles aisées et aux établissemtmts publies d'un ordre assez 
élevé; ce n'est qu'à ti tre exceptionnel et dans les circonstances par
ticulières qu'il apparaissait sur d'autres tables. 

Depuis l'armistice, la consommation du vin s'est g-énéralisée 
dans maints ménages et son débit se. fait dans presque t.ous Ies 
établissements publics où il remplace Ies Iiqueurs alcooliques prohi
bées- ~ar la 10i de 1919. 



L'examen détaillé des pro~enaIìCeS confÌrme cette constatation de 
l'expérienee quotidienne. 

En 1913, à peu près Ies kois quarts eles vins consommés en 
Belgique étaient des vins de France, particulièrement recherchés par 
la concommation bourgeoise. L'importation des vins de cette prove
nance a plutòt diminné; l'augmentation de consommation constatée 
provient exclusivement d'un usage plus large des VillS du Mieli qui, 
moins fina et plus lourds et, partant, moins appréciés des amateurs, 
auffi.sent cependant aux besoins d'une clientèle toute nouvelle don t 
l'éducation oenologique reste à faire. 

On en jugera par le tableau suivant qui donne la répartition des 
importations nettes par pays de provenance en 1913 et en 1923. 

Vins non mOU8seux. 

1913 1923 
Hectolitres Hecto1itres 

France. I 261.257 234.391 

Bspagne . 'I 38.658 136.123 
Algérie 2.883 5.046 
Portugal . 5.762 117.545 
Grèce . 4.135 14.446 
Autres provenances . 40.632 30.585 

TOTAL 353.327 538.136 

A ne considérer que Ies chiffres de la statistique commerciale, la con
aommation de vins mousseux a aussi pris en BeIgique un dévelop
pement appréciable. Voici la consomm:ttion, telle qu'elle nous la 
révèle. 

V ins mousseux. 

Années 

Moyenne de 1910 - 1913 
Année 1919 

» 
» 

» 

» 

1920 
1921 
1922 

1923 Il 

Hectolitres 

32.400 
14.659 
34.583 
28.053 
30.742 
37.837 
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Pour un motif anaÌogue à celuÌ que nOllS aVons signalé à propos des 
vina non mousseux, les chiffres de la consommation des vins mous
seux sont inférieurs à la réalité. Il faut y ajouter la production in
digène. Oelle-ei était insignifiante avant la guerre; mais elle a pris, 
depuis, un développement assez considérable en Belgique. Elle est, 
de plus, depuis la mise en vigueur dn traité d'Union économique 
ave c le Grand - Duché de Luxembourg'~ renforcée de la production 
des mousseux de la Moselle 111xembourgeoise. Pour Fannée 1923, la 
production de vins lllousseux belgo - luxembourgeois a atteint 6. 252 
hectolitres, ce qui porte la, consommation totale pour cette année à 
44.589 he~tolitres. L'augmentation comparativement à 1913 es~ de 
37%, 

L'eau-de-vie. 

Tandis que la consommation du vin s'est accrue comme on 
vient de le voir, celle des eaux-dé-vie a, par contre, subi une très 
notable régression. Y oici les quantités d'alcool à 50 % G. L. con
sommées en Belgique pendant les années q ue nous examinons. 

Consommation par tète 
Années Hectolitres d'habitant 

Litres 

Moyenne de 1910 - 1913 426.073 5.66 
Année 1919 42.297 0.55 

]t 1920 185.4:4:8 2.50 
]t 1921 148.294 1.98 
]t 1922 180.484 2.39 
,. 1923 192.741 2.53 

Deux callses ont déterminé la réduction de la consolllmation : la 
prohibition du débit et de la consommation de liqueurs alcooliques 
dans les lieux publics, ét1ictée par la Ioi <lu 29 aoùt 1919, et le ren
forcement dll droit d'accise SUl' l'alcool qui de 200 francs par hectoli
tre à 50° en 1914, a passé à 800 francs en 1919. Il a été porté à 
1,350 francs depuis le 20 Juin 1924: il sera intéressant de noter 
quel eflet ce nouveau relèvement opèrera SUl' la consommation, qui 
malgré les mesures prises accuse un relèvement continu depuis 
l'armistice. 

On n'aura pas manqué d'etre frappé par le fléchissement qu'a 
subi en 1921 la consommation du vin et de l'alcool. Oette année a 
été caractérisée par une crise industrielle intense et un chòmage 
pr.ol.ongé qui ont pu provoquer ce resserrement. Sans négliger cette 
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explication, notons toutefois qùe ce facteur he parai t pas le seul qui 
aft joué en l'occurrence. 

La Joi du 28 aout 1921 a établi une taxe de transmission 
de 1 % sur les ventes ou échanges de marchandises dont la 
livraison est effectuée en Belgique. Les marchandises déclarées 
ponr le comrnerce ou la consommation intérieure doivent payer cet
te taxe; mais Ies marchandises en transit y échappent. Par suite 
des dispositions réglementaires arretées par l'administration des 
douanes, les importateurs ont un déIai ù' un an pour apurer Ies 
comptes de cette espèce, soit en payant la taxe pour les mar
chandises entrées dans la consommation, soit en produisaut la 
preuve de la rée:x;portation pour les marchandises qu' Hs ont ven
dues à l'étranger. 

De ce chef, la statistique commerciale de 1921 subit vraisembla
blement un certain décalage: des marchandises effectivement con
sommées au cours de cette année auront été portées en statistiquc 
au compte de l'année snivante. Ce décalage devait surtont se faire 
sentir aux premiers temps de la mise en vigueur de la disposition 
qui le· cause. Ultérieurement une sorte de compensation s'est établie 
entre Ics exercices successifFt . 

. Pour finir avec les boissons, il nous reste à dire un IllOt des 
boissons dites hygiéniques: le café et le thé. 

Le café. 

En adrnettant que la torréfaction réduise de 20 o / o le poids 
du café torréfié qui ne consti tue qu' une infime proportion de l'im
portation, la consommation totale en café vert s'établit comme suit: 

Années Kilogrammes 

Moyenne de 1910 - 1913 33.779.036 
Année 1920 36.751.861 

:. 1921 37.975.471 
). 1922 37.287.080 
). 1923 40.361.102 

La Consommation du café est en augmentation de 20 % envi
rori. Il y a lieu de noter toutefois qu'elle avait atteint 42.318.673 
kil. en 1913 et que ce chiffre n'a pas encore été rejoint. 
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Pour le thé, la èonsommation est indiquée ci-après: 

Années Kilogrammes 

Moyenne de 1910 - 1913 300.820 

Année 1920 331.536 
:. 1921 52.005 
:. 1922 81.418 
» 1923 197.006 

La consommation du thé a subi une 'réduction d'un tiers. 

II. - Objets d'alimentation. 

Sauf pour ]e sue re et la ruargarine, il n~existe pas de droit d'ac
cise sur les aliments; la documelltation qui concerne ces derniers, dont 
BOUS disposons, est donc généralement llloins précise q Ile pour Ies 
boissons. PassoIls en revue Ies principales dellrées alilllentaires SUl' 

]esquelles nous SOlllmes en mesure de donner des renseignements. 

Le pain. 

Le fond de l'alimentatioll commun à tontes les classes de la 
société, c'est le pain. La statistique anlluelle de la production agri
cole et la statistique commerciale nons fonrnissent les élémellts né
cessaires pOllI' en déterminer la cOllsommation. Par sonci de préci
sion~ IIOUS avons tenu compte (lu commerce extérieur des farines 
que nous avons transformées eu frollleut sur Ies bases normales 
d~ un blutage à 75 %, Nous obtenons ainsi le tableau suivant: 

Ànnl'Jes 

Moyenne de 1910 - 191:1 
Année 1920 

» 1921 
:. 1922 
:. 1923 

Metro» - Vol. V. 11. l. 

Production 

indigllne 

kg. 

407.333.000 
279.627.000 
394.497.000 
288.915.000 
364.029.000 

!EXCédent des imp,l 
8ur les exporta- i; 

tiODS I 

kg. 

l' 

1.687.223.000 l' 
916.826.000 
~67.092.000 

965.192.000 l 

ii 1.070.788.000 ! 

Total 

kg. 

2.094.556.000 
1.196.453.000 
1.361.589.000 
1.254.107.000 
1.434.817.000 

27830 
161.50 
181.90 
185.90 
181.00 



Ce. tableau appelle cependant quelques corrections. n y à 

Hen, en effet, de tenir compte d'abord de la quantité de fro
ment destinée aux ensemencements. A raison rle 150 Kg. par 
hectare pour 14:0.000 hactaI'es, .cela correspondenviron à 3 Kg. 
par téte et par ano Certes, noua aurions pu déduire cette quan
tité de la consommation par tete signalée plus haut. Mais les 
chiffres ci-delilSUs aul'aient-ils gagné en pl'écision au point de vue 
qui nOU8 occupe f 

Il est permis d'en ,douter, car ils contiennent un autre élément 
cl' incertitude. Ils nons donnent, en effe t, la consoIDmatioIl totale du 
froment, mais non celle du froment destiné à la panification. Avant 
la guerre, une partie du froment récolté et importé en Belgique 
était employée pour l'entretien des animaux domestiques. Nombre 
de cultivateurs trouvi1ient leur avantage à transformel' leni' froment 
en oeufs, lait ou viande, au lieu de le vendre en nature sur les 
marchés. Dans quelle mesnre cette pratique s'est - elIe maintenue 
depuis l'armistice' Les. éléments manquent pour répolldre par des 
chiffres à cette questiono Il est donc impossible de distinguer SUl' 
quel mode d'utilisation porte la réduction de consommation qui 
ressort du tableaù préeédent. On est généralment d'avis en Belgi~ 

qUB que la consommation du pain a diminué. On a Heu de eroire 
toutefois que la réduction est moins eonsidérable que les ehiffres 
ci-dessua ne l'indiquent. Un des motifs de cette réduction doit sans 

. donte étre reeherehé dans l 'obligatìon dans laquelle s'es t trouvée 
la population beIge pendant l'occupation allemande de s'habituer à 
consommer moins de pain: pendant l'année 1918, la ration quoti
dienne avec blutage à 97 °/0 et incorporation de sueeédanés du f1'o-" 
ment, n'était que de 250 grammes de pain par tete. Une antre cause 
du phénomène c'est sans aucun doute l'accroissement de la consom
mation d'autl'es aliments, comme le suere et la viande de boeuf. 

La viande. 

Un élément, fort important ~ussi, de l'alimentation publique, 
c'est la viande. 

Nous a,vons dit~ au début de ces p~ges, de quelle manière est 
élablie la statistique de la consommation de la viande. Celle -ci est 
indiquée ci .- dessous. 

Consommation pal' téte d'habitant: 
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i' 

Viallde fra1che Gibier, conserves, Total 
Années et còngelée etc. 

kg. kg. kg. 

1912 40.6 0.765 41.365 

1919 17.3 1.140' 18.440 

1920 25.7 1.140 26.840 

1921 31.7 0.500 32.200 

1922 34.9 2.180 37.080 
1923 36.5 3.713 ~0.213 

La consommatjon de ]a viande avait subi une réduction con si
dérable pendant l'occupation allemande; nulle ou presque, quelques 
grammes par semaine et par Mte, dans les régions d'inspection 
dJétapes, elle était tombée très bas dans le reste ùu pays, à cause 
de l'élévation des prix: 30 à 35 frs le kilo pour la viande de boeuf, 
48 francs le kilo ponr la viande de porc en 1918. Rares étaient les 
personnes qui pouvaient s'en payer à ce prix, pendant une période 
de chòmage et de stagnation des affaires. La consommution, si minime, 
de 17 kilos par tétA en 1919, marqllait déià un immense progrès sur 
les années précédentes. Ce progrès, comme on peut le eonstater, n'a 
cessé de s'accentuer et l'on peut considérer que la consommation 
de viande est revenue ou à peu près, en 1923, au taux de 1912. 

Un fait nouveau est à signaler à propos de la consommation de 
la viande depuis l'armistice: c'est la pIace consiflérable qu'y a prise 
la viande congelée. Plusieurs tentatives avaient été faites, en vain, 
depuis 1900, pour en introduire Pusage. La cause de ces écbecs n'é~ 
tait pas, comme on le prétendait alors, les soi-disant entraves ap
portées à ce com merce par les mesures qui Ollt, fon effet, disparu au 
lenrlemain de l'armistice; mais la consommation de ]a viande congelée 
n'a commencé à prendre de l'essor qu'à partir du moment où l'écart 
entre son prix et celui de la viande fraiehe est deV'emi àssez important 
pour compenser l' infériorité de sa qualité en regard de cette dernière. 

Une autre transformation est à noter, à savoir la diminution 
de la consommation de la viande de porc, qui ne représente plus 
en 1923 que 74% de la quaritité consommée en 1912, tandis que la 
consommation de viande de hovidés s'est acerue de 8%. Oe change~ 
ment est dù, sans doute, en partie à l'économie qui résulte du bas 
prix de la viande congelée, ne comprenant presque exclusivement 
qua de la viandc de bovidés, mais aussi à une modification des ha
bi41des de la partie de la poplilation qui, avant la. guerre, eonaOtn-
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mait surtont de la viande de porco C'est, en effet, dans les provinces 
rurales q ue la diminution de consommation de cette via nde est la plus 
sensible. Dans le Brabant, avec la capitale, la consommation t'st 
redevenue ce qu'elle était en 1912. 

La statistique fiscale nous procure des précisions quant à la con
sommation du sucre et de la margarine. 

L~ suore. 

La consommation du sucre est indiquée dans le tableau ci 
dessous. 

Consommation totale Consommation par 
Années tète d'babitant 

kg. kg. 

Moyenne de 1910 - 1913 107.638.784 14.300 
Année 1919 142.799.935 18.84Q 

» 1920 125.106.513 16.890 
» 1921 131.056.922 17.510 
» 1922 155.491.571 20.150 
:.- 1923 156.474.263 20.570 

L'augmentation de la consommation est don c de 45% comparati
vement à.la période 1910-1913. Déjà précédemment, (ce fut un effe t de 
la cònvention sucrière internationale de 1902, qui amena l'abaissement 
du droit d'accise sur cette dCllrée), la consommation du suere avait 
progressé considér'ablement. De 70. 415. 350 Kilos a,u total, ou 9 
Ril 834 gr. par tete en 1905, elle avait atteint en 1910, 103.883.030 
Kilos, ou 14 Kil. par téte, 

La margarine. 

Les chiffres sont plns ll10destes en ce qui concerne la marga
rine. La consommation a atteint les qnantités indiquées ci - dessous. 

Consommation totale Consommation par 
Années tète d'habitant 

kg. kg. 

Moyenne de 1910 - 1913 Il.155.735 1.482 
,Année . 1919 21.950.678 2.897 

,. 1920 24.964.858 3.271 
,. 1921 22.032.742 2.944 
~ 1922 21.810.580 2.826 
~ 1923 25.986.588 3.416 
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Le chocolat. 

N ous constatons un important accroissement de la consomma
tion du chocolat. 

On peut s~en rendre com pte par Ies chiffres suivants: 

il 
Il 1913 1923 

En plu8 ~oyenne de 1910 

il 
kg. kg. 

Cacao en fèves et pelures l! 
------

de cacao. . . . . . Il 5.836.791 9.233.061 58% 
Beurre de cacao. .. Il 997.529 3.444.547 245% 
Cacao préparé autre que Il 

le chocolat . . il 180.~13 449.218 149% 

Toutefois, il y a lieu de tenir compte qne de 1910 à 1913, il 
était encore importé annuellement en Belgique (i21. 212 Kilos de cho
colat préparé, tandis qu'en 1923 on en a exporté 1. 685, 889 Kilos. 
Mais il reste encore une belle marge pour l'accroissement de la 
consommation. 

Les autres denrées. 
La statistiq ne commerciale nous permet de faire d'intéressantes 

constatations sur la consommation de quelqut's denrées que la Belgi
que ne produit pas et qui proviennent exelusivement de l'impor
tation étrangère. Quoique ces denrées n'aient qu' une importance 
relative dans l'aliment.ation, eitons eependant queIques exemples: 

Moyenne de 1923 
1910-1913 Diff. 0/0 

kg. kg. 

Amandes. 611.141 1.103.380 en plua 80°/0 
Ananas fraia 42.499 30.734 en moina 28°/0 
Bananea. 988.995 3.597.983 en plus 263°/0 
Citrons, limons et 

Oranges 25.148.084 30.769.741 en plua 22°/0 
Dattes 1.139.771 923.214 en moina 23°/0 
Epiceriea 786.536 942.911 en plua 20°/0 
Fruita Becs. 12.010.262 11.050.993 en moins 8°10 

Conclusions 

L'exposé qui précède ruontre dans quelle mesure et moyennant 
fluelles réserves Ies statistiques existantes peuvent etre utilisées pour 
l'établissement de la statistique de la consoIDmation. En meIDe temps, 
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il fait ressortir Ies nOITI breuses lacunes qu'elles présentent à ce point 
de vue. A fout bien considérer, cependant, c'est vers l'établissement 
d'une statistique sérieuse et aussi complète que possible de la con
Bommation que devraient converger Ies statistiques particulièreB de 
la production et du commerce de chaque pays. C'est, en effet, dans 
la. consommation que se résout finalement 1'effort de toute l'humanité 
au travail; elle est 1'un des éléments du développement de la civi
lisation. En la mesurant, on mesure en ruéme temps la fécondité du 
labeur général. Se renc1re utile à ses semblables, c'est 1'un des pluB 
nobles mobiles de l'activité humaine; constater le résultat de Bes 
peilles, c'est 1'une des plus belI es récompenses que l'on puisse gotiter. 
Il est à souhaiter" lorsque l'occasion se présente de compléter et de 
perfectionner l'organisation des statistiques eXistantes, qu'on ne re
fuse pas toute attention à ce point de vue, mais qu'on s'etlorce au 
contraire de Ies com biner pour q u'elles puissent fournir Ies éIéments 

. qui manquent actuellement ponr établir une statistique générale de 
la cOllsommation. C'est un objectif à ne pas perdre de vue notam
ment lorsqu'il fandra reviser la nomenclature commune de la statistique 

'commerciale arrétée par la convention du 31 décembre 1913 et dont 
l' Illstitut International de statistique a recommalldé l'application pro
visoire dalls sa session de 1923. Il n'est pas non plus de circonstance 
plllS favorable pour entrer dans cette voie que l'élaboration èes nou
veaux ta1'ifs douaniers qui entraine la refonte des statistiques com
merciales nationales: quelques nouvelles rubriques judicieusement 
introduites permettraient d'éclaircir bien des questions restées obscul'es 
jusqu'anjourd'hui. 

I../a méme préoccupation devrait se retrouver dans la formation 
des cadres de la statistique agricole dans chaque pays. Sans doute, la 
connaiRsance de l'étendue consacrée. à chaque culture peut paraitre 
suffisante au strict point de vue agricole; mais il faudrait apporter 
tout autant de soin à la déterll1ination quantitative de la production, 
si utile au point de vue économique et si précieuse au point de vue 
soci al. Plus encore en rnatière sociale, qu'en matière économique, 
l'exactitude minutieuse est requise: l'ingéniosité des statisticiens 
devrait se porter vers l'étude des moyens les plus propres à renforcer 
la précision des données qui sont déjà recueillies. Un vaste champ 
}>resque inexploré s'offre à leur attention: comment déterminer et 
contròler les Ì'noyennes de rendement des al1imaux laitiers, de bouche
rie et de lavolaille en lait, viande et oeufs. Les difficultés pour 
se rapprocher de la réalité sont gralldes: elles dépendent moins de 
la techIiique de la statistique que de la possibilité de s'assurér le 



~onco'Urs d~un nombre suffisant d'observateurs de bonne volonté qui 
consentent à noter exactement pendant une long'ue période les pro
duits de leur étable et de len1' basse-cour, pour fonrnir Ies éléments 
de moyennes réellement objectives. Il existe en BeIgique et dans 
d~autres pays, sans donte, <Ies syllllicats ù'exploitation du bétail et 
des eoncours de ponte qui peuvent. foul'nir des indjcations de cette 
nature: mais les UIlS et Ies autres fonctionnent dans des milieux où 
ùes conditions d'expIoitation lllieux étudiées et la présence d'animaux 
sélectionnés en vue du rendement d(~nnent des résultats supérieurs 
à la moyenne génél'ale. Les laiteries coollératives pouI' la fabrication 
en commun du beuI'l'e sont relativemcnt peu importantes et sont Ìoin de 
travailler toujours l'intégralite de la production laitière obtenue par 
leurs membres. Tout, ou à peu près tout, est à faire en eette matièI'e. 

Mais les constatations faites au cours de cette étude permettent 
d'autres conclusions que celles qui ont trait à l'o1'ganisation statisti
que proprement dite. I .. e plténomène sociai qu'elles l'évèlent mé1'ite 
aussi un instant d'attention. 

Certe s, ce serait sortir des limites cl' une saine logique que 
de vouIoir ti reI' des seuIs faits reIevés plus ha,ut des conclusions 
génorales ne 'varietur. 

Il ne manque pas d'aut1'es facteurs que l',tlimellta,tion, le vMe
ment, pa.r exemple, pour n'en citer qu'un seuI, qui exerçent de 1'in
tluence SUl' les condi tions de vie de la, population. 

Classons en deux colonlles distinctes les pro<lnits done nous nous 
sOlllmes occupés. Mettons dans la première ceux don t la consommation 
est en régression ou simplement stationnaire; dans la seconde, ceux 
dont la consommation s~est acerlle. N ous laisserons l'alcool à l'écart, 
parce que la diminution de la consommation est due à une cause 
légale et non sociale. 

Consommation déficitaire I 
Consommation accrue ou stationnaire 

Bière 
Thé 
Pain 
Viande de porc 
Ananas frais 
Dattes 
Fruits secs 

Vins non mousseux 
Vins mousse ux 
Viande de boeuf 
Suore 
Café 
Margarine 
Amandes 
Bananes 
Oranges, citrons 
Epiceries 
Chocolat 



Que nous révèlo la comparatson d.e ces deux Iistes t 
Dans la première, nous ne rencuntrons, à part les ananas, que 

dee produits d'usage courant, banal, commun à toutes les classcs 
sooiales, et dont la cOl1somrnatiol1 n'a jamais paru un indice parti
culier de confort ou de luxe. Dane la seconde, au contrai re, si nous 
exoeptons le café et la margarine, nous ne trouvons que des denrées 
dont l'emploi apparait depuis longtemps au peuple comme la caracté
ristique d'un genre de vie plus relevé et d'un bien ètre plns considé
rable, comme le signe extérienr d'une aisance plus large, comme la 
condition indispensable d'un raccourcissemment de la distance entre 
les diverses classes sociales. Ce simple rapprochement permet à cba
cun de dégager la significatioll sociale du mouvement dans les 
conditions de vie que révèlent les chiffres qlle nous avons cités. Quoi
que le nombre des produits qu'il nous a été possible d'étudier ne 
soit pas considérable, il y a cependant (hns les listes qui préoèdent 
un coincidence qui ne peut étre fortuite. On ne peut manquer d'è
tre frappé par le fait que la consommation des produits les plna 
Ilécessaires à l'entretien et au fonctionnement de la rnachine hnmaine 
n'a fait aucun progrès, - était-elle vrairnent arrivée à son point ma
ximull1 , - tandis que celle des produits moins indispensables, voire 
de luxe, a subi un accroissement considérable. Comlllent conoilier cet 
a<:croissement de dépenses, portant SUI' des objets dont la nécessité 
est discutable, avec les plaintes quasi générales au sujet de la cherté 
de la vie 7 N'est-ce pas, an contrai re, la preuve qne Ies ressources 
de la population en généra l ont suivi et meme précédé l'ascension 
dee prix' Dès que l'équilibre s'est rétabli entre les revenus et Ies 
charges, l'expression« vie chère» mallque de réalité objéctive. 
Loin de constituer un phénomène g'énéral, elle n'esti pIus, dans la 
vie éoollomique de la llation, qll'un accident qui frappe Ies seuI es 
catégories de la population qui ne sont pas admises ~\ discuter utile
ment le taux de leur rémunération ave c Ies autorités qui Ies em
ployent, - tels Ies agents des administrations publiques, - on Ies 
pensionnés et Ies rentiers, qui doivent se contenter de ressources 
fixes, faute d'etre à mème de les augmenter par leur travail. 

Ne serait-on pus autori sé à en conclure que les mesures d'or-
'dre général que Ies Etats décrétent ponr lutter con tre oe qu'on ap
pelle à tort la vie chère sont, fatalement condamnés à un échec faute 
d'objet et que c'est au contrai re pal' des mesures particuIières viRant 
exclusivement ]es victimes de la situation actuelle qu'on arri vera à 
soulager leur infortune imméritée' 
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